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ÉLOGE HISTORIQUE

DU COMTE DE LACÉPÈDE

PAR M. LE BARON CUVIER '.

Chargés de consigner dans les annales des

sciences les services qu'elles ont reçus de nos

t'onfrères et les principaux traits de la vie de

tant d'hommes célèbres , nous nous acquittons

d'un devoir si honorable avec le zèle d'amis etde

disciples pleins de respect pour leur mémoire
;

mais le temps qui nous est départi dans ces so-

lennités littéraires ne nous permet ni de les

présenter tous à la reconnaissance du public
,

ni même de lire eu entier des biographies déjà

i>i courtes pour tout ce qu'elles devraient faire

connaître. C'est en tète de l'éloge d'un savant et

d'un homme d'état , dont la vie a été si longue

et si pleine , et qui se recommande par tant de

bonnes actions et tant de beaux ouvrages, qu'il

uousasurtoutparunécessairederappeler ces cir-

constances. Heureusement c'est aussi dans un

pareil éloge qu'il y a le moins d'inconvénient à

se restreindre : le souvenir d'un homme tel que

M. de Lacépède est dans tous les cœurs , et il

n'est aucun de mes auditeurs qui ne puisse

suppléer à ce que la brièveté du temps m« for-

cera d'omettre.

Bebnard-Germain-Étienne DELAVILLE
,

si connu dans le monde et dans les sciences sous

le titre de Comte de LACÉPÈDE, naquit à

Agenle26décerabrei756,de Jean-Joseph-Mé-

DARD DELAVILLE, lieutenant-général delà

sénéchausée, et de Marie de LAFOND.
Sa famille était considérée dans sa province

et y avait contracté des alliances distinguées
,

mais M . de Lacépède trouva dans les papiers

ifu'elle conservait des traces d'une origine beau-

coup plus illustre qu'on ne pouvait la lui sup-

poser. 11 crut y découvrir que c'était une branche

d'une maison connue en Lorraine dès !e onzième

siècle, et qui prenait son nom du bourg de

Ville-sur-Ilon , dans le diocèse de Verdun , mai-

Lu à l'Académie des sciences, le 5 juin 1828.

1. 1.

son qui a fourni un r^ent à la Lorraine , et qui

s'est alliée aux princes de Bourgogne , de Lor-

raine et de Bade , ainsi qu'à beaucoup de fa-

milles de notre première noblesse. M. de Lacé-

pède s'y rattachait par Arnaud de Ville, seigneur

de Domp-Julien
,
que le roi Charles VIII

,
pen-

dant sa possession éphémère du royaume de

Naples, avait fait duc de Monte-San-Giovanni

,

et qui , étant devenu gouverneur de Montéli-

mart , se rendit célèbre en histoire naturelle
,

pour avoir escaladé le premier le mont Aiguille,

ce rocher inaccessible qui passait pour l'une

des sept merveilles du Dauphiné. Nous avons

même vu un arbre généalogique dressé en Alle-

magne où notre académicien prenait le titre de

Duc de Mont-Saint-Jean , et où il écartelait les

armes de Ville de celles de Lorraine et de Bour-

gogne ancien. Mais
,
quoi qu'il en soit d'une

filiation qui ne paraît pas avoir été constatée

dans les formes reçues en France , nous devons

dire que cette recherche ne fut pour M. de

Lacépède qu'une affaire de curiosité , et que

,

loin de s'en prévaloir , même , comme le disait

un homme d'une haute extraction, contre la

vanité des autres , il entra dans le monde bien

résolu à ne marquer sa naissance que par une

politesse exquise. Chacun peut se souvenir que

c'est une résolution à laquelle il n'a jamais

manqué
;
quelques-uns ont pu trouver même

qu'il mettait à la remplir une sorte de supersti-

tion ; et il est très-vrai qu'il ne passait pas vo-

lontairement le premier à une porte, qu'il ren-

dait toujours le dernier salut , et qu'il n'y avait

point d'auteur, si vain qu'il fût
,
qui , lui pré-

sentant un ouvrage , ne s'étonnât lui-même des

éloges qu'il en recevait; mais ce qui n'est pas

moins vrai , c'est que ces démonstrations n'a-

vaient rien de calculé ni de factice, et qu'elles

prenaient leur source dans un sentiment profond

de bienveillance et de bonne opinion desautres :

aussi était-il encore plus obligeant que poli , et
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rendait-il plus de services, répandait-il plus de

bienfaits qu'il ne donnait d'éloges. Ces disposi-

tions affectueuses qui l'ont animé si longtemps

et qu'il a portées plus loin peut-être qu'aucun

autre homme, avaient été profondément impri-

mées dans son cœur par sa première éducation.

M. Delaville, son père , veuf de bonne heure
,

rélevait sous ses yeux avec une tendresse d'au-

tant plus vive qu'il retrouvait en lui l'image

d'une épouse qu'il avait fort aimée. Il exigeait

des maîtres qu'il lui donnait autant de douceur

que de lumières , et ne lui laissait voir que des

enfants dont les sentiments répondissent à ceux

qu'il désirait lui inspirer; M. de Chabannes,

évêque d'Agen, et ami de M. Delaville, le se-

condait dans ces attentions recherchées ; il re-

cevait le jeune Lacépède, l'encourageait dans

ses études , et lui permettait de se servir de sa

bibliothèqut ; mais tout en ayant l'air de ne pas

le gêner dfiiis le choix de ses lectures, M. de

Chabannes et M. Delaville s'arrangeaient pour

qu'il ne mît la main que sur des livres excel-

lents. C'est ainsi que pendant toute sa jeunesse

il n'avait eu occasion de se faire l'idée ni d'un

méchant homme, ni d'un mauvais auteur. A
douze et treize ans , selon ce qu'il dit lui-même

dans des mémoires que nous avons sous les

yeux , il se figurait encore que tous les poètes

ressemblaient à Corneille ou à Racine , tous les

historiens à Bossuet, tous les moralistes à Fé-

nelon ; et sans doute il imaginait aussi que l'am-

bition et le désir de la gloire ne produisent pas

sur les hommes d'autres effets que ceux que

l'émulation avait fait naître parmi ses jeunes

camarades.

Les occasions de se désabuser ne lui man-

quèrent probablement pas pendant sa longue

vie et dans ses diverses carrières , mais elles

ne parvinrent point à effacer tout à fait les

douces illusions de sou enfance. Son premier

mouvement a toujours été celui d'un optimiste

qui ne pouvait croire ni à de mauvais senti-

ments ni à de mauvaises intentions ; à peine se

permettait-il de supposer que l'on pût se trom-

per; et ces préventions d'un genre si rare l'ont

dirigé dans ses actions et dans ses écrits , non

moins que dans ses habitudes de société. Plus

d'une fois dans ses ouvrages il lui est échappé

quelque erreur, pour n'avoir pas voulu révo-

quer en doute le témoignage d'un autre écri-

vain, et dans les affaires il était toujours le pre-

mier à chercher des excuses pour ceux qui le

contrariaient. Un homme d'esprit a dit de lui

«{u'il ne savait pas trouver de tort à un autre t
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et cela était vrai même de ses ennemis ou de

ses détracteurs.

Buffon était du nombre des auteurs queiàe

bonne heure on lui avait laissé lire, il le portait

avec lui dans ses promenades; c'était au milieu

du plus beau pays du monde, sur les bords de

cette vallée si féconde de la Garonne , en face de

ces collines si riches, de cette vue que les cimes

des Pyrénées terminent si majestueusement

,

qu'il se pénétrait des tableaux éloijuents de ce

grand écrivain ; sa passion pour les beautés de

la nature naquit donc en même temps que son

admiration pour le grand peintre à qui il devait

d'en avoirplus vivement éprouvé lesjouissances,

et ces deux sentiments demeurèrent toujours

unis dans son âme. Il prit Buffon pour maître

et pour modèle; il le lut et le relut au point de

le savoir par cœur , et dans la suite il en porta

l'imitation jusqu'à calquer la coupe et la dispo-

sition générale de ses écrits sur celles de VHh-
toire naturelle.

Cependant les circonstances avaient encore

éveillé en lui un autre goût qui ne convenait

pas moins à une imagination jeune et méridio-

nale : celui de la musique. Son père, son pré-

cepteur
,
presque tous ses parents étaient mu-

siciens; ils se réunissaient souvent pour exécuter

des concerts. Le jeune Lacépède les écoutait

avec un plaisir inexpi'imable , et bientôt la mu-

sique devint pour lui une seconde langue qu'il

écrivit et qu'il parla avec une égale facilité. On
aimait à chanter ses airs , à l'entendre toucher

du piano ou de l'orgue. La ville entière d'Agen

applaudit à un motet qu'on l'avait prié de com-

poser pour une cérémonie ecclésiastique , et de

succès en succès il avait été conduit jusqu'au

projet hardi de remettre Armide en musique

,

lorscfu'il apprit par les journaux que Gluck tra-

vaillait aussi à cet opéra. Cette nouvelle le fit

renoncer à son entreprise ; mais il ne put résis-

ter à la tentation de communiquer ses essais à

ce grand compositeur, et il en reçut le compli-

ment qui pouvait le toucher le plus : Gluck

trouva que le jeune amateur s'était plus d'une

fois rencontré avec lui dans ses idées.

Pendant le môme temps , M. de Lacépède

s'adonnait avec ardeur à la physique. Dès l'âge

de douze ou treize ans , et sous les auspices de

M. de Chabannes, il avaitforméavec les jeunes

camarades que la prévoyante sagesse de son père

lui avait choisis , une espèce d'académie dont

plusieurs membres sont devenus ensuite mem-

bres ou correspondants de l'Institut. Leurs oc-

cupations d'abord conformes à leui- âge, devic
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rent par degrés plus sérieuses : ils faisaient

ensemble des expériences sur l'électricité , sur

l'aimant et sur les autres sujets qui occupaient

le plus alors les physiciens; et M. de Lacépède

ayant conclu de ces expériences quelques pro-

positions qui lui semblèrent nouvelles , le choix

de celui à qui il devait les soumettre ne fut pas

douteux : il les adressa au grand naturaliste

dont il admirait tant le génie , et il en reçut une

réponse non moins flatteuse que celle du grand

musicien. Buflbn le cita même en termes hono-

rables dans quelques endroits de ses supplé-

ments.

C'était, on le croira volontiers, plus d'en-

couragement qu'il n'en fallait pour exalter un

homme de vingt ans. Plein d'espérance et de

feu , il accourt à Paris avec ses partitions et ses

registres d'expériences ; il y arrive dans la nuit,

et le matin de bonne heure il est au Jardin du

Roi. Buffon , le voyant si jeune , fait semblant

de croire qu'il est le fils de celui qui lui avait

écrit, et le comble d'éloges. Une heure après

chez Gluck, il en est embrassé avec tendresse.

Il s'entend dire qu'il a mieux réussi que Gluck

lui-même dans le récitatif : // est enfin dans

ma puissance
,
que Jean-Jacques Rousseau a

rendu si célèbre. Le même jour , M. de Monta-

zet , archevêque de Lyon , son parent, membre
de l'Académie française, le garde à un dîner où

se devait trouver l'élite des académiciens. On y
lit des morceaux de poésie et d'éloquence : il y
prend part à une de ces conversations vives et

nourries , si rares ailleurs que dans une grande

capitale. Enfm il passe le soir dans la loge de

Gluck à entendre une représentation (ÏAiceste.

Cette journée ressembla à un enchantement

continuel ; il était transporté , et ce fut au mi-

lieu de ce bonheur qu'il fit le vœu de se consa-

crer désormais à la double carrière de la science

et de l'art musical.

Ses plans étaient bien ceux d'un jeune homme
qui ne connaît encore de la vie que ses douceurs,

et du monde que ce qu'il a d'attrayant. Rendre

a l'art musical
,
par une expression plus vive et

plus variée , ce pouvoir qu'il exerçait sur les

anciens , et dont les récits nous étonnent en-

core; porter dans la physique cette élévation

de vues et ces tableaux éloquents par lesquels

V Histoire naturelle de Buffon avait acquis tant

(!e célébrité; voilà ce qu'il se proposait, ce que

tlcjà dans son idée il se représentait comme à

moitié obtenu.

On conçoit que ni l'un ni l'autre de ces pro-

jets ne pouvait se présenter sous le même jour

III

à de graves magistrats ou à de vieux oHiciers

tels qu'étaient presque tous ses parents, Non
pas qu'ils pensassent comme ce frère de Des-

cartes ,' conseiller dans un parlement de pro-

vince, qui croyait sa famille déshonorée, parce

qu'elle avait produit un auteur; les esprits

étaient plus éclairés à Agen vers la fin du dix-

huitième siècle qu'en Bretagne dans le com-

mencement du dix-septième ; mais deshommes
expérimentés pouvaient craindre qu'un jeune

homme ne présumât trop de ses forces, et qu'un

vain espoir de gloire n'eût pour lui d'autre effet

que de lui faire manquer sa fortune. D'après

ses liaisons et ses alliances il pouvait espérer un
sort également honorable dans la robe, dans

l'armée ou dans la diplomatie : on lui laissait

le choix d'un état, mais on le pressait d'en

prendre un ; et sa tendresse pour ses parents

l'aurait peut-être emporté sur ses projets , s'il

ne se fût présenté à lui un moyen inattendu de

sortir d'embarras. Un prince allemand , dont il

avait fait la connaissance à Paris , se chargea de

lui procurer un brevet de colonel au service des

Cercles , service peu pénible comme on sait , ou

plutôt qui n'en était pas un; car nous appre-

nons de M. de Lacépède, dans ses Mémoii-es
,

que , bien qu'il ait fait vers ce temps-là deux

voyages en Allemagne, il n'a jamais vu son ré-

giment. Mais enfin, tel qu'il était, ce service

donnait un titre , un uniforme et des épaulet-

tes ; la famille s'en contenta , et le jeune colonel

eut désormais la permission de se livrer à ses

goûts. Ce qu'il y eut de plus plaisant, c'est que,

bien autrement persuasif que Descartes, il dé-

termina son père lui-même à quitter la robe , à

accepter le titre de conseiller d'épée du Land-

grave de Hesse-Hombourg, et à paraître dans

le monde , vêtu en cavalier. Ce bon vieillard se

proposait devenirs'établir à Paris avec son fils,

lorsque la mort l'enleva après une maladie dou-

loureuse en 17S3.

Dans le double plan de vie que M. de Lacé-

pède s'était tracé, il y avait une moitié , celle

de la science , où le succès ne dépendait que de

lui-même; mais il en était une autre où il me

pouvait l'espérer que du concours d'une multi-

tude de volontés que l'on sait assez ne pas se

mettre aisément d'accord.

Sur une invitation de Gluck, et en partie avec

les avis de ce grand maître, il avait composé la

musique d'un opéra '. Après deux ou trois ans

< L'opéra d'Ompliale. H avait travaillé sur celai d'M-

a/one. Il donne une idée de ces compositionb dauâ «a Poc'li-

que, sur la Mmuiue,
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de travail et de sollicitations, il en avait obtenu

une première répétition ^ deux ans encore après

on en fit la répétition générale; les acteurs, l'or-

chestre et les assistants lui présageaient un grand

succès , lorsque l'humeur subite d'une actrice

fit tout suspendre. M. de Lacépède supporta

cette contrariété conformément à son caractère,

avec douceur et politesse ; mais il jura à part

lui qu'on ne l'y prendrait plus, et il se décida

à ne faire désormais de musique que pour ses

amis.

On aurait regret à cette résolution , si de la

théorie que se fait un artiste ou pouvaitconclure

quelque chose touchant le mérite de ses œuvres.

La Poétique de la Musique^ que M. de Lacé-

pède publia en 178ô ', annonce un homme
rempli du sentiment de son art, et peut-être un

homme qui accorde trop à sa puissance; elle se

fonde essentiellement sur le principe de l'inaila-

tion : la musique, selon l'auteur, n'est que le

langage ordinaire dont on a ôté toutes les arti-

culations , et dont on a soutenu tous les tons en

les élevant aussi haut ou en les portant aussi

uas que l'ont souffert les voix qui devaient les

former et l'oreille qui devait les saisir , et en

leur domiant par ces deux moyens une expres-

sion plus forte, puisqu'elle est à la fois plus du-

rable, plus étendue et plus variée. Elle exprime

plus vivement nos passions et le désordre de

nos agitations intérieures, en franchissant de

plus grands intervalles de l'échelle musicale et

en les francliissant plus rapidement; elle re-

cueille les cris que la passion arrache, ceux de

la douleur, ceux de la joie, tous les tons enfin

que la nature a destinés à accompagner et par

conséquent à caractériser les effets que la mu-
sique veut peindre. De l'identité du langage , de

celle des sentiments qu'ils ont à exprimer , ré-

sultent, pour le musicien, les mêmes devoirs

que pour le poète. Toute pièce de musique

,

qu'elle soit ou non jointe à des paroles , est un
poëme; mêmes précautions dans l'exposition,

mêmes règles dans la marche , même succession

dans les passions ; tous les mouvements en doi-

vent être semblables; il n'est point de carac-

tère, point de situation que le musicien ne

doive et ne puisse rendre par les signes qui lui

sont propres. L'auteur jugeait même possible

de rappeler à l'esprit les choses inanimées
,
par

l'imitation des sons qui les accompagnent d'or-

dinaire , ou même par des combinaisons de sons

propres à réveiller des idées analogues.

' I>ei:\ voltiiii'^» in Ç*.

Cet ouvrage, écrit avec feu , et plein de cette

éloquence naturelle à un jeune homme pas-

sionné pour son sujet, fut accueilli avec faveur,

surtout par l'un des deux partis qui divisaient

alors les amateurs de musique, celui des glu-

ckistes
,
qui y reconnurent les principes de leur

chef exprimés avec plus de netteté et d'élégance

que ce chef ne l'aurait pu faire. Le grand roi de

Prusse Frédéric II lui-même, comme on sait

musicien et poète, et dont les compliments n'é-

taient pas du style de chancellerie, lui écrivit

une lettre flatteuse; et ce qui lui lit peut-être

encore plus de plaisir, le célèbre Sacchini lui

marqua sa satisfaction dans les termes les

plus vifs.

M. de Lacépède, nous devons l'avouer, ne

fut pas aussi heureux dans ses ouvrages de phy-

sique, son Essai sur llLlectricité ' et sa Phy-

sique générale et particulière ^. Buffon, qui,

sur les sens, sur l'instinct, sur la génération

des animaux , sur l'origine des mondes , n'avait

à traiter que de phénomènes qui échappent en-

core à l'intelligence, pouvait, en se bornant à

les peindre, mériter le titre qui lui est si légi-

timement acquis de l'un de nos plus éloquents

écrivains; il le pouvait encore lorsqu'il n'avait

à offrir que les grandes scènes de la nature ou

les rapports multipliés de ses productions, ou

les variétés infinies du spectacle qu'elles nous

présentent; mais aussitôt qu'il veut remonter

aux causes et les découvrir par les simples

combinaisons de l'espi-it ou plutôt par les efforts

de l'imagination, sans démonstration et sans

analyse , le vice de sa méthode se fait sentir aux

plus prévenus. Chacun voit que ce n'est qu'en

se faisant illusion par l'emploi d'un langage fi-

guré qu'il a pu attribuer à des molécules orga-

niques la formation des cristaux ; trouver quel-

que chose d'intelligible dans ce moule intérieur,

cause efficiente, selon lui, de la reproduction

des êtres organisés; croire expliquer les mou-

vements volontaires des animaux et tout ce qui

chez eux approche de notre intelligence, pat

une simple réaction mécanique de la sensibilité,

semer, en un mot , un ouvrage dont presque par-

tout le fond et la forme sont également admi-

rables, d'une foule de ces hypothèses vagues,

de ces systèmes fantastiques qui ne servent

qu'à le déparer. A plus forte raison, un pareil

langage ne pouvait-il être reçu avec approbation

dans les matières telles que la physique, o

' Deux vol. iD-l2. Paru, «783.

' Detii vol. iD-V2. l'ans, «78A.
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déjà le calcul et l'expérience étaient depuis

longtemps reconnus comme les seules pierres

de touche de la vérité. Ce n'est pas lorsqu'un

esprit juste a été éclairé de ces vives lumières

qu'il préfère une période compassée à une ob-

servation positive, ou une métaphore à des

nombres précis. Ainsi , avec quelque talent que

M. de Lacépède ait soutenu ses hypothèses

,

les physiciens se refusèrent à les admettre , et

il ne put faire prévaloir ni son opinion que l'é-

lectricité est une combinaison du feu avec l'hu-

midité de l'intérieur de la terre , ni celle que la

rotation des corps célestes n'est qu'une modifi-

cation de l'attraction , ni d'autres systèmes que

rien n'appuyait et que rien n'a confirmés. Mais

,

si la vérité nous oblige de rappeler ces erreurs

de sa jeunesse, elle nous oblige de déclarer

aussi qu'il se garda d'y persister. Il n'acheva

point sa Physique, et dans la suite il retira au-

tant qu'il put les exemplaires de ces deux ou-

vrages
,
qui , en conséquence , sont devenus au-

jourd'hui assez rares.

Heureusement pour sa gloire, Buffon, qui

ne pouvait avoir sur cette méthode les mêmes
idées que son siècle, et qui peut-être, avec

cette faiblesse trop naturelle aux vieillards,

trouvait dans les aberrations mêmes que nous

venons de signaler un motif de plus de s'atta-

cher à son jeune disciple, lui rendit le service

de lui ouvrir une voie où il pourrait exercer son

talent sans contrevenir aux lois impérieuses de

la science.

Il lui proposa de continuer la partie de son

Histoire naturelle qui traite des animaux ; et

pour qu'il put se livrer plus constamment aux

études qu'exigeait un pareil travail , il lui of-

frit la place de garde et sous-démonstrateur du

Cabinet du Roi , dont Daubenton le jeune venait

de se démettre ', L'héritage était trop beau

pour que M. de Lacépède ne l'acceptent pas

avec une vive reconnaissance , et avec toutes

ses charges , car cette place en était une et une

grande. Fort assujettissante et un peu subal-

terne, elle correspondait mal à sa fortune et au

rang qu'il s'était donné dans le monde , et

toutefois il lui suffit de l'avoir acceptée pour en

remplir les devoirs avec autant de ponctualité

qu'aurait pu le faire le moindre gagiste. Tout

le temps qu'elle resta sur le même pied, il se

tenait les jours publics dans les galeries
,
prêt

à répondre avec sa politesse accoutumée à

toutes les questions des curieux, et ne mon-
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trant pas moins d'égards aux plus pauvres per-

sonnes du peuple, qu'aux hommes les pins
considérables ou aux savants les plus distin-

gués. C'était ce que bien peu d'hommes dans

sa position auraient voulu faire; mais il le fai-

sait pour plaire à un maître chéri, pour se

rendre digne de lui succéder , et cette idée

ennoblissait tout à ses yeux.

Dès 1788, quelques mois encore avant la

mort de Buffon , il publia le premier volume

de son Histoire des Reptiles, qui comprend les

quadrupèdes ovipares; et , l'année suivante
,

il donna le second
,
qui traite des se pents '

,

Cet ouvrage
,
par l'élégance du style

,
par

l'intérêt des faits qui y sont recueillis , fut jugé

digne du livre immortel auquel il faisait suite,

et on lui trouva même, relativement à la science,

des avantages incontestables, il marque les

progrès qu'avaient faits les idées depuis qua-

rante ans que l'/^^'i^îre naturelle avait com-

mencé à paraître
,

progrès qui avaient été

préparés par les travaux mêmes de l'homme

qui s'était le plus efforcé de les combattre
;

mais en !e considérant sous un autre point de

vue , il peut servir aussi de témoin des progrès

que la science a faits pendant les quarante ans

écoulés depuis qu'il a paru.

On n'y voit plus rien de cette antipathie pour

les méthodes et pour une nomenclature précise

dont Buffon a répété si souvent les expressions.

M. de Lacépède établit des classes , des ordres,

des genres ; il caractérise nettement ces subdi-

visions ; il énumère et nomme avec soin les es-

pèces qui doivent se ranger sous chacune d'elles;

mais s'il est aussi méthodique que Linnœus, il

ne l'est pas plus philosophiquement. Ses or-

dres , ses genres , ses divisions de genres , sont

les mêmes , fondés sur des caractères bien ap-

parents , mais souvent peu d'accord avec les

rapports naturels. Il s'inquiète peu de l'organi-

sation intérieure. Les grenouilles
,
par exem-

ple
, y demeurent dans le même ordre que les

lézards et que lestortues, parce qu'ellesontqua-

tre pieds ; les reptiles bipèdes en sont séparés
,

parce qu'ils n'en ont que deux ; les salaman-

dres ne sont pas mêmes distinguées des autres

lézards par le genre. Quant au nombre des es-

pèces , cet ouvrage rend l'augmentation ac-

tuelle de nos richesses encore bien plus sensible

que les perfectionnements de nos méthodes.

M. de Lacépède, quoique peut-être le plus fa-

' Hist. nat. gi'nérale et pnrtirnlï're des On.idnipc^cles ovi-
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vorisé des naturalistes de son temps
,
puisqu'il

avait à sa disposition le cabinet que l'on regar-

dait généralement comme le plus considérable

,

n'en compta que 288 , dont au moins un tiers

n'étaient pas alors au Muséum et avaient été

prises dans d'autres auteurs ; et le cabinet, sans

avoir à beaucoup près encore tout ce qui est

connu, en possède maintenant plus de 900.

Remarquons cependant que M. de Lacépède , à

l'exemple de Buffon et de Linnœus , était trop

enclin à réunir beaucoup d'espèces , comme si

«lies n'en formaient qu'une seule , et que c'est

ainsi qu'il n'a admis qu'un crocodile et qu'un

monitor , au lieu de dix ou de quinze de ces

reptiles qui existent réellement ; d'où il est

arrivé qu'il a placé le même animal dans les

deux continents, lorsque souvent on ne le trou-

verait que dans un canton assez borné de l'un

ou de l'autre ; mais ces erreurs étaient inévi-

tables à une époque où l'on n'avait pas , comme
aujourd'hui , des individus authentiques ap-

portés de chaque contrée par des voyageurs

connus et instruits.

Buffon venait de mourir. Ce deuxième vo-

lume est terminé par un éloge de ce grand

homme , ou plutôt par un hymne à sa mémoire,

par un dithyrambe éloquent que l'auteur sup-

pose chanté dans la réunion des naturalistes

,

en l'honneur de celui qui a plané au-dessus du

globe et de ses âges
,
qui a vu la terre sortant

des eaux , et les abîmes de la mer peuplés

d'êtres dont les débris formeront un jour de

nouvelles terres ; de celui qui a gravé sur un

monument pius durable que le bronze les traits

augustes du roi de la création , et qui a assi-

gné aux divers animaux leur forme , leur phy-

sionomie , leur caractère , leur pays et leur

nom. Telles sont les expressions pompeuses

et magnifiques dans lesquelles s'exhalent les

sentiments qui remplissent le cœur de M. de

Lacépède. Ils y sont portés jusqu'à l'enthou-

siasme le plus vif; mais c'est un Buffon qui

l'inspire, et il l'inspire à son ami , à son jeune

élève , à celui qu'il a voulu faire héritier de son

nom et de sa gloire. Sans doute le bonheur est

: ;raud des hommes qui , après eux
,
peuvent

I aisser de telles impressions
; mais c'en est un

aussi , et peut-être un plus grand , de les éprou-

ver à ce degré.

A cette époque , un changement se préparait

dans l'existence jusque-là si douce de notre na-

turaliste. Des événements aussi grands que

peu prévus venaient de changer tout en France.

Le pouvoir n'était plus que le produit journa-
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lier de la faveur populaire , et chaque nioi<;

voyait tomber à l'essai quelque grande réputa-

tion, ou s'élever du sein de l'obscurité quelque

personnage jusque-là inaperçu. Tout ce que la

France avait d'hom.mes de quelque célébrité

furent successivement invités ou entraînés à

prendre part à cette grande et dangereuse lo-

terie ; et M. de Lacépède
,
que son existence

,

sa réputation littéraire , et une popularité ac-

quise également par l'aménité et par la bienfai-

sance , désignaient à toutes les sortes de suf-

frages , eut moins de facilité qu'un autre à se

soustraire au torrent. On le vit successivement

président de sa section , commandant de garde

nationale , député extraordinaire de la ville

d'Agen près de l'assemblée constituante , mem-
bre du Conseil général du département de Paris,

président des électeurs , député à la première

législature ' , et président de cette assemblée 2,

Plus d'une fois placé dans les positions les plus

délicates , il y porta ces sentiments bienveil-

lants qui faisaient le fonds de son caractère , et

ces formes agréables qui en embellissaient l'ex-

pression ; mais à une pareille époque ce n'é-

taient pas ces qualités qui pouvaient donner de

la prépondérance 5 elles ne touchaient guère ni

les furieux qui assaillaient autoiu- de l'assem-

blée ceux qui ne votaient pas à leur gré , ni les

lâches qui les insultaient dans les journaux
;

ou plutôt ces attaques , ces injures , n'étaient

plus qu'un mouvement imprimé et machinal

qui emportait tout le monde ; elles ne conser-

vaientde signification ni pour ceux qui croyaient

diriger , ni pour ceux dont ils faisaient leurs

victimes. Un jour M. de Lacépède vit dans un

journal son nom en tête d'un article intitulé :

Liste des scélérats qui votent contre lepeuple^

et le journaliste était un homme qui venait

souvent dîner chez lui : il y vint après sa listtj

comme auparavant.— Vous m'avez traité bien

durement , lui dit avec douceur son hôte. —
Eh ! comment cela , monsieur ? — Vous m'a-

vez appelé scélérat I — Oh ! ce n'est rien
;

scélérat est seulement un terme pour dire qu'on

ne pense pas comme nous.

Cependant ce langage produisit à la fin son

effet sur une multitude qui n'avait pas encore

su se faire un double dictioimaire , et ceux qui

ne le parlaient pas se virent obligés de céder la

place. M. de Lacépède fut des derniers à croire a

cette nécessité. La bonne opinion qu'il avait des

hommes était trop enracinée pour qu'il ne se

' Ensrplcnibre 1791. — ' Le 30 aovem! re, mérue aaa^ft
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persuadât pas que bientôt la vérité et la justice

l'emporteraient ; mais en attendant leur vic-

toire , ses amis qui ne la croyaient pas si pro-

chaine, l'emmenèrent à la campagne et presque

de force. 11 voulait même de temps en temps

revenir dans ce cabinet où le rappelaient ses

études , et dans sa bonne foi rien ne lui sembla

plus simple que d'en faire demander la permis-

sion à Robespierre. Heureusement le monstre

eut ce jour-là un instant d'humanité. « Il eut à

la campagne , dites-lui qu'il y reste. » Telle

fut sa réponse , et elle fut prononcée d'un ton à

ne pas se faire répéter lademande.il est certain

qu'une heure de séjour dans la capitale eût été

l'arrêt de mort de M. de Lacépède; des hom-

mes qui souvent avaient reçu ses bienfaits à sa

porte, et qui ne pouvaient juger de ses sentiments

que par ce qu'ils avaient entendu dire à ses do-

mestiques , étaient devenus les arbitres du sort

de leurs concitoyens : ils en avaient assez ap-

pris pour connaître sa modération , et à leurs

yeux elle était un crime ; sa bienfaisance en

était encore un plus grand
,
parce que le sou-

venir en blessait leur orgueil. Déjà plus d'une

fois ils avaient cherché à connaître sa retraite

,

et il se crut enfin obligé, pour ne laisser aucun

prétexte aux persécutions , de donner sa démis-

sion de sa place au Muséum. Ce ne fut qu'après

le 9 thermidor qu'il put rentrer à Paris.

Il y revint avec un titre singulier pour un

homme de quarante ans , déjà connu par tant

d'ouvrages , celui d'élève de l'école Normale.

La Convention , abjurant enfin ses fureurs

,

avait cru pouvoir créer aussi rapidement qu'elle

avait détruit ; et pour rétablir l'instruction pu-

blique, elle avait imaginé de former des pro-

fesseurs en faisant assister des hommes déjà

munis de quelque instruction aux leçons de

savants célèbres qui n'auraient à leur montrer

que les meilleures méthodes d'enseigner. Quinze

cents individus furent envoyés à cet effet à Pa-

ris , choisis dans tous les départements , mais

comme on pouvait choisir alors : quelques-uns

à peine dignes de présider à une école primaire
;

d'autres égaux pour le moins à leurs maîti-es

par l'âge et la célébrité. M. de Lacépède s'y

trouvait sur les bancs avec M. de Bougainville

,

septuagénaire , officier-général de terre et mer,

écrivain et géomètre également fameux ; avec

le grammairien de Wailly , non moins âgé , et

auteur devenu classique depuis quarante ans
;

avec notre savant collègue M. Fourier. M. de

La Place lui-même , et c'est tout dire
, y parut

d'abord comme élève; et aux côtés de pareils

hommes siégeaient des villageois qui à peine

savaient lire correctement. Enfin
,
pour com-

pléter l'idée que l'on doit se faire de celte réu-

nion hétérogène, l'art d'enseigner y devait être

montré par des hommes très-iilustres sans

doute, mais qui ne l'avaient jamais pratiqué :

les Volney, les Berthollet, les Bernardin de

Saint-Pierre. Cependant, qui le croirait? cette

conception informe produisit un grand bien
,

mais tout différent de celui qu'on avait eu en

vue. Les hommes éclairés que la terreur avait

dispersés et isolés se retrouvèrent; ils reformè-

rent une masse respectable, et s'enhardirent a

exprimer leurs sentiments , bien opposés à ceux

qui dirigeaient la multitude et ses chefs. Ceux

d'entre eux qui s'étaient cachés dans les pro-

vinces étaient accueillis comme des hommes

qui viendraient d'échapper à un naufrage : la

considération, les prévenances les entouraient,

et M. de Lacépède, outre sa part dans l'intérêt

commun, avait encore celle qui lui était due,

comme savant distingué, comme écrivain ha-

bile , et comme ami et familier de ce que le ré-

gime précédent avait eu de plus respectable.

Depuis sa démission, il n'était plus légale-

ment membre de l'établissement du Jardin du

Roi, et il n'avaitpas été compris dans l'organisa-

tion que l'on en avait faite pendant son absence
;

mais à peine fut-il permis de prononcer son

nom sans danger pour lui
,
que ses collègues

s'empressèrent de l'y faire rentrer. On créa à

cet effet une chaire nouvelle affectée à l'his-

toire des reptiles et des poissons , en sorte qu'on

lui fit un devoir spécial précisément de l'étude

que depuis si longtemps il avait choisie par goût.

Ses leçons obtinrent le plus grand succès ; on y
voyait accourir en foule une jeunesse privée

depuis trois ou quatre ans de tout enseigne-

ment , et qui en était, en quelque sorte, affa-

mée. La politesse du professeur, l'élégance de

son langage , la variété des idées et des connais-

sances qu'il exposait, tout, après cet intervalle

de barbarie qui avait paru si long , rappelait

,

pour ainsi dire , un autre siècle. Ce fut alors

,

surtout
,
qu'il prit dans l'opinion le rang du vé-

ritable successeur de Buffon; et en effet on en

retrouvait en lui les manières distinguées ; ii

montrait le même art d'intéresser aux détails

les plus arides; et de plus, à cette époque oii

Daubenton touchait au terme de sa carrière ,

M. de Lacépède restait seul de cette grande as-

sociation qui avait travaillé à VHistoire Natu-

relle. C'est à ce titre qu'il fut hautement appelé

à faire partie du noyau de l'Institut , et quV
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se trouva ainsi l'un de ceux qui furent chargés

de renouveler l'Académie des Sciences , cette

académie dont, quelques années auparavant,

le souvenir de ses ouvrages de physique lui

aurait peut-être rendu l'entrée assez diflicile.

Il s'agissait d'y rappeler plusieurs de ceux qui

l'avaient repoussé, et pour tout autre cette

position aurait pu être délicate; mais, nous l'a-

vons déjà vu , il était incapable de se souvenir

d'un tort, et les hommes dont nous parlons ne

furent pas ceux dont il s'empressa le moins

d'accueillir les sollicitations. Il a été l'un de nos

premiers secrétaires , et son bel éloge historique

de Dolomieu fera toujours regretter qu'il ait

été enlevé par de plus hautes dignités à un

poste qu'il aurait rempli mieux que personne.

Déjà dans sa première jeunesse il avait célébré

avec la chaleur de son âge le dévouement du

prince Léopold de Brunswick , mort en es-

sayant de sauver des malheureux victimes

d'une grande inondation.

Il paraît cependant qu'au milieu de ces cau-

ses nombreuses de célébrité , son nom n'arriva

pas à tous les membres de l'administration du

temps ; et l'on n'a pas oublié le conte de ce mi-

nistre du Directoire
,
qui , revenant de faire sa

visite officielle au Muséum , et interrogé par

quelqu'un s'il avait vu Lacépède, répondit

qu'on ne lui avait montré que la girafe , et se

fâcha beaucoup de cequ'on ne lui eût pas fait

tout voir. Nous rappelons cette anecdote bur-

lesque parce qu'elle peint l'époque.

De toutes les occupations auxquelles il avait

été contraint de se livrer, les sciences seules

,

comme c'est leur ordinaire, lui avaient été li-

dèles à l'époque du malheur, et c'était avec

elles qu'il s'était consolé dans sa retraite. Re-

prenant les habitudes de sa jeunesse, passant

les journées au milieu des bois ou au bord des

eaux, il y avait tracé le plan de son Histoire

des poissons ^ le plus important de ses ouvra-

ges. Aussitôt après son retour, il s'occupa de

la rédiger, et au bout de deux ans, en 1798,

il se vit en état d'en faire paraître le premier

volume; il y en a eu successivement cinq,

dont le dernier est de 1803.

Cette classe nombreuse d'animaux, peut-être

la plus utile pour l'homme après les quadru-

pèdes domestiques , est la moins connue de tou-

tes : c'est aussi celle qui se prête le moins à

des développements intéressants; froids et

muets
,
passant une grande partie de leur vie

dans des abîmes inaccessibles, exempts de ces

mouvements passionnés qui rapprochent tant
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les quadrupèdes de nous, ne montrant rien de

cette tendresse conjugale, de cette sollicitude pa-

ternelle qu'on admire dans les oiseaux, ni de

ces industries si variées , si ingénieuses qui ren-

dent l'étude des insectes aussi importante

pour la philosophie générale que pour l'his-

toire naturelle, les poissons n'ont presque à of-

frir à la curiosité que des configurations et des

couleurs dont les descriptions rentrent néces-

sairement dans les mêmes formes , et impri-

ment aux ouvrages qui en traitent une monoto-

nie inévitable. M. de Lacépède a fait de grands

efforts pour vaincre cette difficulté, et il y est

souvent parvenu ; tout ce qu'il a pu recueillir sur

l'organisation de ces animaux, sur leurs habi-

tudes , sur les guerres que les hommes leur li-

vrent, sur le parti qu'ils en tirent, il l'a exposé

dans un style élégant et pur ; il a su même ré-

pandre du charme dans leurs descriptions tou-

tes les fois que les beautés qui leur ont aussi

été départies dans un si haut degré permettaient

de les offrir à l'admiration des naturalistes ; et

n'est-ce pas en effet un grand sujet d'admira-

tion que ces couleurs brillantes, cet éclat de

l'or, de l'acier, du rubis , de l'émeraude versés

à profusion sur des êtres que naturellement

l'homme ne doit presque pas rencontrer, qui se

voient à peine entre eux dans les sombres prfi-

fondeurs où ils sont retenus? mais encore, les

paroles ne peuvent avoir ni la même variété ni

le môme éclat; la peinture même serait impuis-

sante pour en reproduire la magnificence.

Toutefois , les difficultés dont nous parlons

ne sont relatives qu'à la forme, et ne naissent

que du désir si naturel à un auteur qui suc-

cède à Buffon de se faire lire par les gens du

monde. Il en est qui tiennent de plus près au

fond du sujet, et dont les hommes du métier

peuvent seuls se faire une idée. Avant d'écrire

sa première page sur une classe quelconque

d'êtres, le naturaliste qui veut mériter ce nom
doit avoir recueilli autant d'espèces qu'il lui est

possible, les avoir comparées à l'intérieur et à

l'extérieur, les avoir groupées d'après l'ensem-

ble de leurs caractères, avoir démêlé dans les

articles confus, incomplets, souvent contradic-

toires de ses prédécesseurs , ce qui concerne

chacune d'elles; y avoir rapporté les observa-

tions souvent encore plus confuses, plus obs-

cures de voyageurs, la plupart ignorants ou

superstitieux, et cependant les seuls témoins

qui aient vu ces êtres dans leur climat natal , et

qui aient pu parler de leurs habitudes, des

avantages qu'ils procurent, des dor mages
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qu'ils occasionnent. Pour apprécier ces témoi-

gnages , il faut qu'il connaisse toutes les cir-

constances où les auteurs qu'il consulte se sont

trouvés , leur cai-actère moral , leur degré d'in-

struction; il devrait presque lire toutes les lan-

gues : l'historien de la nature , en un mot , ne

peut se passer d'aucune des ressources de la

critique , de cet art de reconnaître la vérité , si

nécessaire à l'historien des hommes , et il doit

y joindre encore une multitude d'autres ta-

lents.

M. de Lacépède, lorsqu'il composa son ou-

vrage sur les poissons , ne se trouvait pas dans

des circonstances où les ressources dont nous

parlons fussent toutes à sa disposition. Une

guerre générale avait établi une barrière pres-

que infranchissable entre la France et les au-

tres pays; elle nous fermait les mers et nous

séparait de nos colonies. Ainsi les livres étran-

gers ne nous parvenaient point; les voyageurs

ne nous apportaient point ces collections si nom-

breuses et si riches qui nous sont arrivées aus-

sitôt que la mer a été libre; Pérou même, qui

avait voyagé pendant la guerre , n'arriva que

lorsque l'ouvrage fut terminé. L'auteur ne put

donc prendre pour sujets de ses observations

que les individus recueillis au Cabinet du Roi

Rvant la guerre , et ceux que lui offrit le Cabi-

net du Stathouder, qui avait été apporté à Pa-

ris lors de la conquête de la Hollande. Parmi

les auteurs il choisit Gmelin et Bloch pour ses

principaux guides, et peut-être les suivit-il

trop fidèlement , constant comme il était à ob-

server avec les écrivains la même politesse

que dans la société. Les dessins et les descrip-

tions manuscrites de Commerson, et des pein-

tures faites acitrefois par Aubriet sur des des-

sins de Plumier, furent à peu près les seules

sources inédites où il lui fut possible de puiser;

et néanmoins avec des matériaux si peu abon-

dants, il réussit à porter à plus de 1,500 les

poissons dont il traça l'histoire ; et en estimant

au plus haut le nombre des doubles emplois,

presque inévitables dans un écrit pareil, et

qu'en effet il n'a pas toujours évités, il lui res-

tera de 12 à 1,300 espèces certaines et distinc-

tes. Gmelin n'en avait alors qu'environ 800, et

Bloch, dans son grand ouvrage, ne passe pas

450; il n'en a pas plus de 1 ,400 dans-son Si/s-

<e//za, qui aparu après les premiers vokimes

Je M. de Lacépède, et qui a été rédigé dans

des circonstances bien plus favorables.

Ces nombres paraîtront encore assez faibles à

c«ux qui sauront qu'aujourd'hui le seul Cai>i-
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net du Roi possède plus de 4000 espèces de
poissons ; mais telle a été dans le monde entier,

depuis la paix maritime , l'activité scientifique

,

que toutes les collections ont doublé et triplé

et qu'une ère entièrement nouvelle a commencé
pour l'histoire de la nature. Cette circonstance

n'ôte rien au mérite de l'écrivain qui a fait tout

ce qui était possible à l'époque où il travaillait
;

et tel a été M. de Lacépède. Encore aujour-

d'hui il n'existe sur l'histoire des poissons au-

cun ouvrage supérieur au sien : c'est lui que
l'on cite dans tous les écrits particuliers sur

cette matière. Celui du naturaliste anglais

George Shaw n'en est guère qu'un extrait rangé

d'après le système de Linna?us. Lors même
qu'on aura réuni dans un autre ouvrage les im-

menses matériaux qui ont été accumulés dans

ces dernières années, on ne fera point oublier

les morceaux brillants de coloris et pleins de

sensibilité et d'une haute philosophie dont M. de

Lacépède a enrichi le sien. La science, par sa

nature , fait des progrès chaque jour ; il n'est

point d'observateur qui ne puisse renchérir sur

ses prédécesseurs pour les faits , ni de natura-

liste qui ne puisse perfectionner leurs méthodes;

mais les grands écrivains n'en demeurent pas

moins immortels.

L'Histoire naturelle des Poissons fut suivie

,

en 1804, de celle des Cétacées, qui termine le

grand ensemble des animaux vertébrés. M. de

Lacépède la regardait comme le plus achevé de

ses ouvrages ; et en effet il y a mieux fondu que

dans aucun autre la partie descriptive et histo-

rique, celle de l'organisation et les caractères

méthodiques. Son style s'y est élevé en quelque

sorte à proportion de la grandeur des objets :

il y augmente à peu près d'un tiers le nombre
des espèces enregistrées avant lui dans le grand

catalogue des êtres ; mais dès lors cette partie

de la science a fait aussi ses progrès. L'ouvrage

posthume de Pierre Cainper, et ceux de quel-

ques autres naturalistes , en ont beaucoup éclai-

ré l'ostéologie. Quant à l'histoire des espèces,

elle présentera toujours de grandes difficultés,

parce que leur taille ne permet pas de les ras-

sembler en grand nombre dans les collections

,

ni d'en faire une comparaison immédiate : et il

faut le redire sans cesse, sans la comparaison

immédiate , il n'est point de certitude en his-

toire naturelle.

C'était peut-être pdlir soustraire enfin le sort

de ses travaux à cette influence de l'augmenta-

tion progressive et inévitable des coimaissances,

que M. de Lacépède, dans les derniers temps,
b
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les avait dirigés sur des sujets plus philoso-

phiques, plus susceptibles de prendre une forme

an'êtée, ou du moins de ne pas vieillira chaque

agrandissement de nos collections. 11 méditait

une histoire des âges de la nature, dans la-

quelle il comprenait celle de l'homme considéré

dans ses développements individuels et dans

ceux de son espèce. L'article de l'Homme,

dans le Dictionnaire des Sciences naliirelles

,

est une sorte de programme, un tableau rac-

courci et élégant de ce qu'il avait en vue pour

cette dernière partie. Beaucoup de matériaux

étaient rassemblés, quelques chapitres étaient

esquissés ; mais dans cette étude des progrès de

l'humanité en général, ceux de l'organisation

sociale l'attachèrent particulièrement. Le natu-

raliste se changea par degrés en historien , et il

se trouva insensiblement avoir composé seule-

ment la dernière période de ses âges de la na-

ture, celle qui embrasse les établissements po-

litiques et religieux des siècles écoulés depuis la

chute de l'empire d'Occident. Ou l'a trouvée

complète dans ses papiers , et il en a déjà été

publié quelques volumes.

Les lecteurs de cet ouvrage ont dû être frap-

pés de la grandeur du plan et de la hardiesse

avec laquelle il présente de front les événe-

ments arrivés à chaque époque sur le vaste

théâtre de l'Europe. Ils ont dû y reconnaître

aussi le caractère constant de l'auteur : l'éton-

nement mêlé d'horreur que lui causent les

crimes ; la disposition à croire à la pureté des

intentions; l'espérance de voir enfin améliorer

l'état général de l'humanité. Si cette histoii'e

n'a pas l'intérêt dramatique de celles qui se

restreignent à un pays particulier et qui peuvent

faire ressortir d'une manière plus saillante leurs

personnages de prédilection, elle n'en est pas

moins remarquable par l'élégance continue du

style et par la clarté avec laquelle s'y dévelop-

pent des événements si nombreux et si compli-

qués. i>îais on ne pourra en porter un jugement

définitif que lorsque le public la possédera dans

son entier.

j\l. de Lacépède était destiné à une perpé-

tuelle alternative d'activité littéraire et d'acti-

vité politique. Un gouvernement nouveau
,
qui

avait besoin d'appui dans l'opinion , s'empressa

de rechercher un homme également aimé et es-

timé des gens de lettres et des hommes du

monde. On le revit donc, bientôt après le

1 8 brumaire , dans les places éminentes : séna-

teur en 1799, président du sénat en Lsoi,

grand chancelier de la Légion-d'Honneur en

1803, ministre d'état la même année; et rien

ne prouve mieux à quel point le gouvernement

avait été bien inspiré
,
que ce qui fut avoué

par plusieurs des émigrés rentrés à cette épo-

que , c'est qu'à la vue du nom de Lacépède sur

la liste du sénat, ils s'étaient crus rassurés

contre le retour des violences et des crimes.

C'était aussi dans cette persuasion cju'il ac-

ceptait ces honneurs , et sans doute il ne pré-

voyait alors ni les événements sans exemple

qui succédèrent, ni la part qu'il se vit obligé

d'y prendre. On s'en souvient trop pour que

nous ayons besoin d'en parler en détail ; mais

nous ne croyons pas avoir non plus besoin de

l'en justifier. Déjà l'on n'est pas soi-même

quand on parle au nom d'un corps qui vous

dicte les sentiments que vous devez exprimer

et les termes dont vous devez vous servir; et

lorsque ce corps n'est libre dans le choix ni des

uns ni des autres , tout vestige de personnalité

a disparu. Mais ceux qui, en de telles circon-

stances, ont eu le bonheur de conserver leur

obscurité, devraient penser qu'il y a quoique

chose d'injuste à reprocher à l'organe d'une

compagnie les paroles et les actes que la com-

pagnie lui impose ; et peut-être même à vouloir

qu'une compagnie ait conservé quelque liberté

devant celui qui n'en laissait à aucun souve-

rain. Si elle répétait ces paroles de l'Évangile :

que celui qui est sans péché jette la jyi'entière

pierre, quels seraient, dans l'Europe conti-

nentale , les princes ou les hommes en pouvoir

qui oseraient se lever?

Toutefois encore, dans ces discours obligés,

avec quelle énergie l'amour de la paix, le be-

soin de la paix, se montrent à chaque phrase!

et combien , au milieu de ce qui peut paraître

flatterie, on essaie de donner des leçons! C'est

qu'en effet c'était la seule forme sous laquelle

des leçons pussent être écoutées ; mais elles

furent inutiles : elles ne pouvaient arrêter le

cours des destinées.

Pour juger l'homme public dans M. de La-

cépède, c'est dans l'administration de la Lé-

gion-d'Honneur qu'il faut le voir. Cette institu-

tion lui avait apparu sous l'aspect le plus grand

et le plus noble, destinée (ce sont ses termes)

à établir le culte du véritable honneur, et à faire

revivre sous de nouveaux emb'èmes l'ancienne

chevalerie, épurée des taches que lui avaient

imprimées les siècles d'ignorance et embellie de

tout ce qu'elle pouvait tenir des siècles de lu-

mière. Il travaillait avec une constance infati-

gable à l'établir sur la base solide de la pro-
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priété. Déjà les revenus de ses domaines s'é-

taient accrus à un très-haut degré ; de savants

agronomes s'occupaient d'en faire des modèles

de culture, et ils pouvaient devenir aussi utiles

à l'industrie, que l'institution même au déve-

loppement moral de la nation , lorsque le fon-

dateur, effrayé comme il le fut toujours de ses

propres créations , les fit vendre et remplacer

par des rentes sur le trésor. D'autres plans alors

furent conçus. Une forte somme devait être em-

ployée chaqup année à mettre en valeur les

terrains incultes que le domaine possédait dans

toute la France : l'emploi devait en être dirigé

par les hommes les plus expérimentés. L'état

pouvait s'enrichir ainsi, sans conquêtes, de

propriétés productives égales en étendue à plus

d'un département. Les événements arrêtèrent

ces nouvelles "STies; mais rien n'empêchera de

les reprendre, aujourd'hui que tant d'expé-

riences ont montré ce que peuvent des avances

faites avec jugement et des projets suivis avec

persévérance.

Chacun se souvient avec quelle affahilité M. de

Lacépède recevait tous les légionnaires ; com-

ment il savait renvoyer contents ceux-là même
qu'il était contraint de refuser ; mais ce que peut-

être on sait moins , c'est le zèle avec lequel il

prenait leurs intérêts et les défendait dans l'oc-

casion. Je n'en citerai qu'un exemple. Des croix

avaient été accordées après une campagne; le

maitre apprend que le major-général en a fait

donner par faveur à quelques officiers qui n'a-

vaient pas le temps nécessaire : il commande

au grand-chancelier de les leur faire reprendre.

En vain celui-ci représente la douleur qu'éprou-

veront des hommes déjà salués comme légion-

naires. Mien ne touchait un chef irrité. « Eh

bien! dit M. de Lacépède, je vous demande

pour eux ce que je voudrais obtenir si fêtais

à leur place , c'est d'envoîjer aussi l'ordre de

les fusiller. » Les croix leur restèrent.

Ce qu'il avait le plus à cœur, c'étaient les

étahlissements d'éducation destinés aux orphe-

lines de la Légion. 11 avait aussi conçu le plan

de ces asiles du malheur avec grandeuir et gé-

nérosité : 1400 places y furent fondées ou pro-

jetées ; de grands monuments furent restaurés

et embellis. Écouen , l'un des restes les plus

magnifiques du seizième siècle, échappa ainsi

à la destruction; plus de 300 élèves y ont été

réunies. A Saint-Denis on en a vu plus de 500.

On a applaudi également à la beauté des dispo-

sitions matérielles, à la sagesse des règlements,

à l'excellent choix des dames chargées de la di-

rection et de l'enseignement. Son amcnîté,les

soins attentifs qu'il se donnait pour le bien-être

de toutes ces jeunes personnes, l'en faisaient

chérir comme un père; et beaucoup d'entre

elles , établies et mères de famille , lui ont donné

jusqu'à ses derniers moments des marques de

leur reconnaissance. On en cite une qui , mou-

rante, lui fit demander pour dernière grâce de

le voir encore un instant, afin de lui exprimer

ce sentiment.

M. de Lacépède conduisait des affaires si

multipliées avec une facilité qui étonnait les

plus habiles. Une ou deux heures par jour lui

suffisaient pour tout décider et en pleine con-

naissance de cause. Cette rapidité surprenait

le chef du gouvernement , lui-même cependant

assez célèbre aussi dans ce genre. Un jour il

lui demanda son secret ; M. de Lacépède répon-

dit en riant : « C'est que j'emploie la méthode

des naturalistes ; » mot qui , sous l'apparence

d'une plaisanterie, a plus de vérité qu'on ne le

croirait : des matières bien classées sont bien

près d'être approfondies ; et la méthode des na-

turalistes n'est autre chose que l'habitude de

distribuer, dès le premier coup d'oeil, toutes

les parties d'un sujet
,
jusqu'aux plus petits

détails, selon leurs rapports essentiels.

Une chose qui devait frapper encore plus un

maitre que l'on n'y avait pas accoutumé, c'était

l'extrême désintéressement de M. de Lacépède.

Il n'avait voulu d'abord accepter aucun salaire
;

mais comme sa bienfaisance allait de pair avec

son désintéressement, il vit bientôt son patri-

moine se fondre et une masse de dettes se for-

mer
,
qui aurait pu excéder ses facultés , et ce

fut alors que le chef du gouvernement le con-

traignit de recevoir un traitement et même l'ar-

riéré. Le seul avantage qui en résulta pour lui

fut de pouvoir étendre ses libéralités. Il se

croyait comptable envers le public de tout ce

qu'il en recevait , et , dans ce compte , c'était

toujours contre lui-même que portaient les er-

reurs de calcul. Chaque jour il avait occasion

de voir des légionnaires pauvres , des veuves

laissées sans moyens d'existence. Son ingé-

nieuse charité les devinait même avant toute

demande. Souvent il leur laissait croire que ses

bienfaits venaient de fonds publics qui avaicHt

cette destination. Lorsque l'erreur n'eût pas été

possible, il trouvait moyen de cacher la main

qui donnait. Un fonctionnaire public d'un ordre

supérieur
,
placé à sa recommandation , ayant

été ruiné par de fausses spéculations, et obligé

d'abandonner safamille, M. de Lacépède fitteuir
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régulièrement à sa femme 500 francs par mois,

jusqu'à ce que son fils fût assez âgé pour ob-

tenir une place , et cette dame a toujours cru

qu'elle recevait cet argent de son mari. Ce

n'est que par l'homme de confiance employé à

cette bonne œuvre qu'on en a appris le secret.

Un de ses employés dépérissait à vue d'oeil;

il soupçonne que le mal vient de quelque cha-

grin, et il charge son médecin d'en découvrir

le sujet : il apprend que ce jeune homme

éprouve un embarras d'argent insurmontable

,

et aussitôt il lui envoie 10,000 francs. L'em-

ployé accourt les larmes aux yeux , et le prie

de lui fixer les termes du remboursement.

« Mon ami, je ne prête jamais. » Telle fut la

seule réponse qu'il put obtenir.

Je n'ai pas besoin de dire qu'avec de tels

sentiments il n'était accessible à rien d'étran-

ger à ses devoirs. Le chef du gouvernement

l'avait chargé à Paris d'une négociation impor-

tante, à laquelle le favori trop fameux d'un roi

voisin prenait un grand intérêt. Cet homme,

pour l'essayer en quelque sorte , lui envoya en

présent de riclies productions minérales , et en-

tre autres une pépite d'or venue récemment du

Pérou et de la plus grande beauté. M. de Lacé-

pède s'empressa de le remercier , mais au nom

du Muséum d'Histoire Naturelle , où il avait

pensé, disait-il
,
que s'adressaient ces marques

de la générosité du donateur. On ne fit point

de seconde tentative.

Ce qui rendait ce désintéressement concilia-

ble avec sa grande libéralité , c'est qu'il n'avait

aucun besoin personnel. Hors ce que la repré-

sentation de ses places exigeait, il ne faisait

aucune dépense. Il ne possédait qu'un habit à

la fois, et on le taillait dans la même pièce de

drap tant qu'elle durait. 11 mettait cet habit en

se levant et ne faisait jamais deux toilettes.

Dans sa dernière maladie même , il n'a pas eu

d'autre vêtement. Sa nourriture n'était pas

moins simple que sa mise. Depuis l'âge de dix-

sept ans , il n'avait pas bu de vin ; un seul re-

pas et assez léger lui suffisait. Mais ce qu'il

avait de plus surprenant , c'était son peu de

sommeil : il ne dormait que deux ou trois heu-

res : le reste de la nuit était employé à compo-

ser. Sa mémoire retenait fidèlement toutes les

phrases , tous les mots ; ils étaient comme écrits

dans son cerveau, et, vers le matin , il les dic-

tait à un secrétaire. Il nous a assuré qu'il pou-

vait etenir ainsi des volumes entiers
, y chan-

ger dans sa tète ce qu'il jugeait à propos , et se

souvenir du texte ainsi corrigé , tout aussi

exactement que du texte primitif. C'est ainsi

que le jour il était libre pour les affaires et pour

les devoirs de ses places ou de la société, et

surtout pour se livrer à ses affections de fa-

mille, car une vie extérieure si éclatante n'était

rien pour lui auprès du bonheur domestique
j

c'est dans son intérieur qu'il cherchait le dé-

dommagement de toutes ses fatigues , mais c'est

là aussi qu'il trouva les peines les plus cruelles.

Sa femme, qu'il adorait, passa les dix-huit

derniers mois de sa vie dans des souffrances non

interrompues ; il ne quitta pas le côté de son

lit, la consolant, la soignant jusqu'au dernier

moment : il a écrit auprès d'elle une partie de

son Histoire des Poissons, et sa douleur s'exhale

en plusieurs endroits dans les termes les plus

touchants. Un fils qu'elle avait d'un premier

mariage, et que M. de Lacépède avait adopté,

une belle-fille pleine de talents et de grâces,

formaient encore pour lui une société douce
\

cette jeune femme périt d'une mort subite. Au
milieu de ces nouvelles douleurs , M. de Lacé-

pède fut frappé de la petite-vérole , dont une

longue expérience lui avait fait croire qu'il était

exempt. Dans cette dernière maladie, presque

la seule qu'il ait eue pendant une vie de soixante-

dix ans, il a montré mieux que jamais combien

cette douceur, cette politesse inaltérable qui le

caractérisaient , tenaient essentiellement à sa

nature. Rien ne changea dans ses habitudes :

ni ses vêtements, ni l'heure de son lever ou de

son coucher; pas un mot ne lui échappa qui

pût laisser apercevoir à ceux qui l'entouraient

un danger qu'il connut cependant dès le premier

moment. « Je vais rejoindre Buffon , » dit-il
;

mais il ne le dit qu'à son médecin. C'est à ses

funérailles surtout, dans ce concours de mal-

heureux qui venaient pleurer sur sa tombe,

que l'on put apprendre à quel degré il portait sa

bienfaisance; on l'apprendra encore mieux lors-

qu'on saura qu'après avoir occupé des places

si éminentes , après avoir joui pendant dix ans

de la faveur de l'arbitre de l'Europe, il ne

laisse pas à beaucoup près une fortune aussi

considérable que celle qu'il avait héritée de ses

pères.

M. de Lacépède est mort le 6 octobre 1825,

Il a été remplacé à l'Académie des sciences par

M. de Blainville, et sa chaire du Muséum a été

remplie par M.Duméril,quiry suppléait depuis

plus de vingt ans.



HISTOIRE NATURELLE

DES CÉTACÉES'.

(4804.

DÉDICACE «

A ANNE-CAROLINE LACÉPÈDE^

AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

Cette Histoire , destinée à remplacer celle que

Buffon s'était réservé d'écrire , lorsqu'il m'engagea

à continuer l Histoire naUirelle , doit être placée à

la suite de celle des Quadrupèdes, et par consé-

quent avant l'histoire des Oiseaux.

I^e professeur Gmelin , dans la treizième édition

du Sijstème de la nature de Linné , a décrit quinze

espèces de cétacées, distribuées dans quatre genres.

Le professeur Bonnaterre , dans la description

des planches de l' Encijdupedie méthodique ^ a traiié

de vingt-cinq espèces de cétacées , réparties dans

quatre genres.

On trouvera dans l'ouvrage que nous publions

,

l'histoire de trente-quatre espèces de cétacées pla-

cées dans dix genres différents.

* Comme on sera sans doute étonné de voir placée en tète

de cette édition l'Histoire naturelle des Cétacées , iiiiuiqu'elle

ait été |)ubliée a^res celle des Kepiiles et des ^(li^sons, nous

devons fdiie conn.iitre l'S nioiifs qui nous ont [joite à ad-

aielin- ci tte irdiispositioii. C'est dans la double intention de

nous Conformer aux vues de l'auieur, et de conserver l'ordre

zoologique dans la série dis etr s dont ses ouvrages olfient la

descript 0(1 . en rapiiroch iiit le ilus possible de l'Hisioire des
Quadrupèdes de Buffon celle ties animaux qui ont avec eux
le plus de rapports coiiununs. ^u surplus , ahn de ne point

mettre de confu-lon dans l'esprit des iecteiirs. relativement

à l'ordre de pul)li.atii)n des différents trav.iux de M. le comte
de Lacépéde, nous aurons le soin d'indi(iuer. d..ns le titre de
cbaciin d eux, sa date pailiculière. Desmâhets.

' Voyez , dans celte Histoire, la fin du Discours iutitaiéi

Vue générale des Cétacées.

T. R.

VUE GENERALE
DES CÉTACÉES.

Que notre imagination nous transporte à une

grande élévation au-dessus du globe.

La terre tourne au-dessous de nous : le vaste

océan enceint les continents et les îles ; seul irl

nous paraît animé. A la distance où nous som-

mes placés , les êtres vivants qui peuplent la

surface sèche du globe, ont disparu à nos yeux;

nous n'apercevons plus ni les rhinocéros
, ni les

hippopotames , ni les éléphants , ni les crocodi-

les, ni les serpents démesurés : mais, sur la sur-

face de la mer, nous voyons encore des troupes

nombreuses d'êtres animés eu parcourir avec

rapidité l'immense étendue , et se jouer avec les

montagnes d'eau soulevées par les tempêtes.

Ces êtres
,
que de la hauteur où notre pensée

nous a élevés , nous serions tentés de croire les

seuls habitants de la terre , sont les cétacées.

Leurs dimensions sont telles
,
qu'on peut saisir

sans peine le rapport de leur longueur avec la

plus grande des mesures terrestres. On peut

croire que de vieilles baleines ont eu une lon-

gueur égale au centmillième du quart d'un mé
ridien.

Rapprochons-nous d'eux ;
et avec quelle cu-

riosité ne devons-nous pas chercher à les con-

naître? Ils vivent , comme les poissons , au rai-

lieu des mers ; et cependant ils respirent comm

les espèces terrestres. Ils habitent le froid élé-

ment de l'eau ; et leur sang est chaud , leur sen-

sibilité très vive, leur affection pour leursem-

1



blables très-grande , leur attachement pour

îeurs petits très-ardeut et très-courageux. Leurs

femelles nourrissent du lait que fournissent

leurs mamelles les jeunes cétacces qu'elles ont

portés dans leurs flancs , et qui viennent tout

formés à la lumière , comme l'homme et tous

les quadrupèdes.

Ils sont immenses , ils se meuvent avec une

grande vitesse ; et cependant ils sont dénués de

pieds proprement dits , ils n'ont que des hras.

Mais leur séjour a été fixé au milieu d'un fluide

assez dense pour les soutenir par sa pesanteur,

assez susceptible de résistance pour donner à

leurs mouvements des points d'appui pour ainsi

dire solides , assez mobile pour s'ouvrir devant

eux , et n'opposer qu'un léger obstacle à leur

course. Élevés dans le sein de l'atmosphère

,

comme le condor , ou placés sur la surface

sèche de la terre, comme l'éléphant , ils n'au-

raient pu soutenir ou mouvoir leur énorme masse

que par des forces trop supérieures à celles qui

leur ont été accordées
,
pour qu'elles puissent

être réunies dans un être vivant. Combien de

vérités importantes ne peut donc pas éclairer

ou découvrir la considération attentive des di-

vers phénomènes qu'ils présentent !

De tous les animaux, aucun n'a reçu un

aussi grand domaine : non-seulement la surface

des mers leur appartient , mais les abîmes de

l'océan sont des provinces de leur empire. Si

l'atmosphère a été départie à l'aigle, s'il peut

s'élever dans les airs à des hauteurs égales aux

profondeurs des mers dans lesquelles les céta-

cées se précipitent avec facilité , il ne parvient

à ces régions étlicrées qu'en luttant contre les

vents impétueux et contre les rigueurs d'un

froid assez intense pour devenir bientôt mortel.

La température de l'océan est , au contraire

,

assez douce , et presque uniforme dans toutes

les parties de cette mer universelle un peu éloi-

gnées de la sui'face de l'eau et par conséquent

Ce l'atmosphère. Les couches voisines de cette

surface marine, sur laquelle repose
,
pour ainsi

dire , l'atmosphère aérienne, sont , à la véritf

,

soumises à un froid très-âpre , et endurcies par

la congélation dans les cercles polaires et aux

environs de ces cercles arctique ou antarctique :

mais même au-dessous de ces vastes calottes

gelées et des montagnes de glace qui s'y pres-

sent , s'y entassent , s'y consolident , et accrois-

sent le froid dont elles sont l'ouvrage , les céta-

cces trouvent dans les profondeurs de la mer
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un asile d'autant plus tempéré
,
que , suivant

les remarques d'un physicien aussi éclairé

qu'intrépide voyageur, l'eau de l'océan est plus

froide de deux , trois ou quatre degrés sur tous

ks bas-fonds, que dans les profondeurs voi-

sines'.

Et comme d'ailleurs il est des cétacées qui re-

montent dans les fleuves ^, on voit que , même
sans en excepter l'homme aidé de la puissance

de ses arts, aucune famille vivante sur la terre

n'a régné sur un domaine aussi étendu que celui

des cétacées.

Et comme, d'un autre côté, on peut croire

que les grands cétacées ont vécu plus de mille

ans', disons que le temps leur appartient comme
l'espace; et ne soyons pas étonnés que le génie

de l'allégorie ait voulu les regarder comme les

emblèmes de la durée, aussi bien que de l'éten-

due , et par conséquent comme les symboles de

la puissance éternelle et créatrice.

Mais si les grands cétacées ont pu vivre tant

de siècles et dominer sur de si grands espaces

,

ils ont dû éprouver toutes les vicissitudes des

temps, comme celles des lieux ; et les voilà en-

core
,
pour la morale et la philosophie , des

images imposantes qui rappellent les catastro-

phes du pouvoir et de la grandeur.

Ici les extrêmes se touchent. La rose et l'é-

phémère sont aussi les emblèmes de l'instabi-

lité. Et quelle différence entre la durée delà ba-

leine et celle de la rose ! L'homme mome , com-

paré à la baleine , ne vit qu'âge de rose. Il pa-

raît à peine occuper un point dans la durée

,

pendant qu'un très-petit nombre de générations

de cétacées remonte jusqu'aux époques terribles

des grandes et dernières révolutions du globe.

Les grandes espèces de cétacées sont contem-

poraines de ces catastrophes épouvantables qui

ont bouleversé la surface de la terre ; elles res-

tent seules de ces premiers âges du monde ; elles

en sont, pour ainsi dire, les ruines vivantes;

et si le voyageur éclairé et sensible contemple

avec ravissement, au milieu des sables brûlants

et des montagnes nues de la haute Egypte , ces

monuments gigantesques de l'art, ces colonnes,

ces statues, ces temples à demi détruits, qui

lui présentent l'histoire consacrée des premiers

temps de l'espèce humaine , avec quel noble en-

' Lettre de M. de HiiniboliU à M. Lalande, datée de Curac

cas en Amérique , le (3 décembre 1799.

* Voyez . dans cette Histoire, I article des Béivgai.

3 Consultez l'arlicle des Baleines franches.
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thousiasme le naturaliste qui brave les tempêtes

de l'océan pour augmenter le dépôt sacré des

connaissances humaines , ne doit-ii pas contem-

pler, auprès des montagnes de glace que le froid

Entasse vers les pôles, ces colosses vivants, ces

monuments de la nature
,
qui rappellent les

anciennes époques des métamorphoses de la

terre !

A ces époques reculées , les immenses céta-

cées régnaient sans trouble sur l'antique océan.

Parvenus à une grandeur bien supérieure à

celle qu'ils montrent de nos jours , ils voyaient

les siècles s'écouler en paix. Le génie de l'homme

ne lui avait pas encore donné la domination sur

les mers ; l'art ne les avait pas disputées à la

nature.

Les cétacées pouvaient se livrer, sans in-

quiétude , à cette affection que l'on observe en-

core entre les individus de la même troupe,

entre le mâle et la femelle, entre la femelle et

le petit qu'elle allaite, auquel elle prodigue les

soins les plus touchants
,
qu'elle élève

,
pour

ainsi dire, avec tant d'attention, qu'elle pro-

tège avec tant de sollicitude, qu'elle défend

avec tant de courage.

Tous ces actes
,
produits par une sensibilité

très-vive, l'entretiennent, l'accroissent, l'ani-

ment. L'instinct , résultat nécessaire de l'expé-

rience et de la sensibilité, se développe, s'étend,

se perfectionne. Cette habitude d'être ensemble,

de partager les jouissances , les craintes et les

dangers
,
qui lie par des liens si étroits , et les

cétacées de la même bande , et surtout le mâle

et la femelle , la femelle et le fruit de son union

avec le mâle, a dû ajouter encore à cet instinct

que nous reconnaîtrons dans ces animaux , en-

noblir en quelque sorte sa nature, le métamor-

phoser en intelligence. Et si nous cherchons en

vain dans les actions des cétacées , des effets de

cette industrie que l'on croirait devoir regarder

comme la compagne nécessaire de l'intelligence

et de la sensibilité, c'est que les cétacées n'ont

pas besoin, par exemple, comme les castors, de

construire des digues pour arrêter des courants

d'eau trop fugitifs, d'élever des huttes pour s'y

garantir des rigueurs du froid , de rassembler

dans des habitations destinées pour l'hiver une

nourriture qu'ils ne pourraient se procurer

V/ec facilité que pendant la belle saison : l'océan

leur fournit à chaque instant, dans ses profon-

deurs, les asiles qu'ils peuvent désirer contre

les intempéries des saisons , et , dans les pois-

sons et les mollusques dont il est peuplé , une
proie aussi abondante qu'analogue à leur na-

ture.

Cette habitude, ce besoin de se réunir en

troupes nombreuses , a dû naître particulière-

ment de la grande sensibilité des femelles. Leur

affection pour les petits auxquels elles ont

donné le jour, ne leur permet pas de les perdre

de vue , tant qu'ils ont besoin de leurs soins

,

de leurs secours , de leur protection. Les jeunes

cétacées ne peuvent se passer d'une association

qui leur a été et si utile et si douce : ils ne s'é-

loignent ni de leur mère , ni de leur pcre
,
qui

n'abandonne pas sa compagne. Lorsqu'ils for-

ment des unions plus particulières
,

pour

donner eux-mêmes l'existence à de nouveaux

individus , ils n'en conservent pas moins l'as-

sociation générale ; et les générations successi-

ves , rassemblées et liées par le sentiment

,

ainsi que par une habitude constante , forment

bientôt ces bandes nombreuses que les naviga-

teurs rencontrent sur les mers , surtout sur

celles qui sont encore peu fréquentées. Ces

troupes remarquables présentent souvent , ou

les jeux de la paix , ou le tumulte de la guerre.

On les voit , ou se livrer, comme les bélugas,

les dauphins vulgaires et les marsouins , à des

mouvements rapides , à des élans subits , à des

évolutions variées , et
,
pour ainsi dire, non in-

terrompues; ou, rassemblés en bandes de com-

battants , comme les cachalots et les dauphins

gladiateurs , ils concertent leurs attaques , se

précipitent contre les ennemis les plus redou-

tables , se battent avec acharnement , et ensatf

glantent la surface de la mer.

Il est aisé de voir, d'après la longueur de la

vie des plus grands cétacées, que
,
par exemple,

deux baleines franches , l'une mâle et l'autre

femelle
,
peuvent , avant de périr, voir se réu-

nir autour d'elles soixante-douze mille millions

de baleines auxquelles elles aurcit donné le

jour, ou dont elles seront la souche.

La durée de la vie des cétacées , en multi-

pliant
,
jusqu'à un terme qui effraie l'imagina-

tion , les causes du grand nombre d'individus

qui peuvent être rassemblés dans la même
bande , et former

,
pour ainsi dire , la même

association , n'accroît-elle pas beaucoup aussi

celles qui concourent au développement de la

sensibilité , de l'instinct et de l'intelligence?

La vivacité de cette sensibilité et de cette

intelligence est d'ailleurs prouvée par la force
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de l'odorat des cétacées. Les quadrupèdes qui

montrent le plus d'instinct , et qui éprouvent

rattachement le plus vif et le plus durable

,

sont en effet ceux qui ont un odorat exquis

,

tels que le chien et l'éléphant. Or, les cétacées

reconnaissent de très-loin et distinguent avec

netteté les diverses impressions des substances

odorantes ; et si l'on ne voit pas dans ces ani-

mauxdes narines entièrement analoguesàcelles

de la plupart des quadrupèdes , d'habiles ana-

tomistes , et particulièrement Hunter et Albert,

ont découvert ou reconnu dans les baleines un

labyrinthe de feuillets osseux , auquel aboutit

le nerf olfactif , et qui ressemble à celui qu'on

trouve dans les narines des quadrupèdes.

Nous exposerons dans divers articles de cette

histoire, et notamment en traitant de la ba-

leine franche , comment les cétacées ont reçu

l'organe de la vue le mieux adapté au fluide

aqueux et salé , et à l'atmosphère humide
,

brumeuse et épaisse , au travers desquels ils

doivent apercevoir les objets ; et ils peuvent

l'exercer d'autant plus , et par conséquent le

rendre successivement sensible à un degré d'au-

tant plus remarquable
,
qu'en élevant leur tête

au-dessus de l'eau, ils peuvent la placer de ma-

nière à étendre sur une calotte immense , for-

mée par la surface d'une mer tranquille , leur

vue
,
qui n'est alors arrêtée par aucune inéga-

lité semblable à celles de la surface sèche du
globe , et qui ne reçoit de limite que de la pe-

titesse des objets, ou de la courbure de la terre.

A la vérité, ils n'ont pas d'organe particulier

conformé de manière à leur procurer un toucher

bien sur et bien délicat. Leurs doigts eu effet

,

quoique divisés en plusieurs osselets , et pré-

sentant
,
par exemple

,
jusqu'à sept articula-

tions dans l'espèce du physétère orthodon, sont

tellement rapprochés , réunis et recouverts par

une sorte de gant formé d'une peau dure et

épaisse
,
qu'ils ne peuvent pas être mus indé-

pendamment l'un de l'autre
,
pour palper , sai-

sir et embrasser un objet , et qu'ils ne compo-

sent que l'extrémité d'une rame solide
,
plutôt

qu'une véritable main. Mais cette même rame
est aussi un bras, par le moyen duquel ils peu-

vent retenir et presser contre leur corps les dif-

férents objets ; et il est très-peu de parties de

leur surface où la peau, quelque épaisse qu'elle

soit , ne puisse être assez déprimée, et en quel-

que sorte fléchie
,
pour leur donner, par le tact,

des sensations assez nettes de plusieurs qualités

des objets extérieurs. On peut donc croire qu'ils

ne sont pas plus mal partagés relativement au

toucher
,
que plusieurs mammifères , et

, par

exemple
,
plusieurs phoques

,
qui paraissent

jouir d'une intelligence peu commune dans les

animaux , et de beaucoup de sensibilité.

L'organe de l'ouïe, qui leur a été accordé,

est renfermé dans un os qui , au lieu de faire

partie de la boîte osseuse, laquelle enveloppe

le cerveau , est attaché à cette boîte osseuse

par des ligaments , et comme suspendu dans

une sorte de cavité. Cette espèce d'isolement

de l'oreille, au milieu de substances molles

qui amortissent les sons qu'elles transmettent,

contribue peut-être à la netteté des impres-

sions sonores, qui, sans ces intermédiaires,

arriveraient trop multipliées, trop fortes et trop

confuses à un organe presque toujours placé

au-dessous de la surface de l'océan, et par

conséquent au milieu d'un fluide immense

,

fréquemment agité , et bien moins rare que ce-

lui de l'atmosphère. Remarquons aussi que le

conduit auditif se termine à l'extérieur par un

orifice presque imperceptible, et que, par la

très-petite dimension de ce passage, la mem-
brane du tympan est garantie des effets as-

sourdissants que produiraient sur cette mem-
brane tendue le contact et le mouvement de

l'eau de la mer.

Mais , comme l'histoire des animaux est

celle de leurs facultés , de même que l'histoire

de l'homme est celle de son génie, tâchons de

mieux juger des facultés des cétacées ; es-

sayons de mieux connaître le caractère parti-

culier de leur sensibilité, la nature de leur in-

stinct , le degré de leur intelligence ; cherchons

les liaisons qui , dans ces mêmes cétacées
,

réunissent un sens avec un autre , et par con-

séquent augmentent la force de ces organes et

multiplient leurs résultats. Comparons ces liai-

sons avec les rapports analogues observés dans

les autres mammifères ; et nous trouverons

que l'odorat et le goût sont très-rapprochés

et, pour ainsi dire, réunis dans tous les mam
mifères

;
que l'odorat, le goût et le touche»

sont, en quelque sorte, exercés par le mêm<

organe dans l'éléphant , et que l'odorat et

l'ouïe sont très-rapprochés dans les cétacées.

INous exposerons ce dernier rapport, en faisant

l'histoire du dauphin vulgaire. Mais observons

déjà qu'une liaison analogue existe entre l'ouïe

et l'odorat des poissons , lesquels vivent dans
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l'eau, comme les cétacées; et de plus, consi-

dérons que les deux sens que l'on voit , eu

quelque sorte , réunis dans les cétacées , sont

tous les deux propres à recevoir les impres-

sions d'objets très-éloignés ;
tandis que , dans

la réunion de l'odorat avec le goût et avec le

toucher, nous trouvons le toucher et le goût

qui ne peuvent être ébranlés que par les ob-

jets avec lesquels leurs organes sont en con-

tact. Le rapprochement de l'ouïe et de l'odorat

donne, à l'animal qui présente ce rapport, des

sensations moins précises et des comparaisons

moins sûres que la liaison de l'odorat avec le

goût et avec le toucher; mais il en fait naître

de plus fréquentes, de plus nombreuses et de

plus variées. Ces impressions
,

plus diversi-

fiées et renouvelées plus souvent , doivent

ajouter au penchant qu'ont les cétacées pour

les évolutions très-répétées
,
pour les longues

natations
,
pour les voyages lointains ; et c'est

par une suite du même principe que la supé-

riorité de la vue et (a finesse de l'ouïe domient

aux oiseaux une tendance très-forte à se mou-

voir fréquemment , à franchir de grandes di-

stances , à chercher au milieu des airs la terre

et le climat qui leur conviennent le mieux.

Maintenant si , après avoir examiné rapide-

ment les sens des cétacées , nous portons nos

regards sur les dimensions des organes de ces

sens , nous serons étonnés de trouver que ce-

lui de l'ouïe , et surtout celui de la vue , ne

sont guère plus grands dans des cétacées

longs de quarante ou cinquante mètres
,
que

dans des mammifères de deux ou trois mètres

de longueur.

Observons ici une vérité importante. Les or-

ganes de l'odorat, de la vue et de l'ouïe, sont,

pour ainsi dire , des instruments ajoutés au

corps proprement dit d'un animal 5 ils n'en

font pas une partie essentielle : leurs propor-

tions et leurs dimensions ne doivent avoir de

rapport qu'avec la nature , la force et le nom-

bre des sensations qu'ils doivent recevoir et

transmettre au système nerveux, et par consé-

quent au cerveau de l'animal ; il n'est pas né-

cessaire qu'ils aient une analogie de grandeur

avec le corps proprement dit. Étendus même
au-delà de certaines dimensions ou resserrés

en deçà de ces limites , ils cesseraient de rem-

plir leurs fonctions propres ; ils ne concentre-

raient plus les impressions qui leur parvien-

nent ; ils les transmettraient trop isolées ; ils ne

seraient plus un instrument particulier
; ils ne

feraient plus éprouver des odeurs ; ils ne for-

meraient plus des images ; ils ne feraient plus

entendre des sons ; ils se rapprocheraient des

autres parties du corps de l'animal , au point

de n'être plus qu'un organe du toucher plus ou

moins imparfait, de ne plus communiquer que

des impressions relatives au tact, et de ne plus

annoncer la présence d'objets éloignés.

11 n'en est pas ainsi des organes du mouve-

ment , de la digestion , de la circulation
,

de la respiration : leurs dimensions doivent

avoir un tel rapport avec la grandeur de l'a-

nimal
,

qu'ils croissent avec son corps pro-

prement dit , dont ils composent des parties

intégrantes , dont ils forment des portions es-

sentielles , à l'existence duquel ils sont néces-

saires ; et ils s'agrandissent même dans des

proportions presque toujours très-rapprochées

de celles du corps proprement dit , et souvent

entièrement semblables à ces dernières.

Mais l'ouïe des cétacées est-elle aussi sou-

vent exercée que leur vue et leur odorat? Peu-

vent-ils faire entendre des bruissements ou des

bruits plus ou moins forts , et même proférer

de véritables sons, et avoir une véritable voix?

On verra dans l'histoire de la baleine fran-

che, dans celle de la jubarte , dans celle du

cachalot macrocéphale , dans celle du dauphin

vulgaire
,
que ces animaux produisent de véri-

tables sons.

Une troupe nombreuse de dauphins férès,

attaquée en 1787 , dans la Méditerranée, au-

près de Saint-Tropès , fit entendre des sit^e-

ments aigus , lorsqu'elle commença à ressentir

la douleur que lui firent éprouver des blessures

cruelles. Ces sifflements avaient été précédés

de mugissements effrayants et profonds.

Un butskopf , combattu et blessé auprès de

Honfleur, en 1788, murjit comme un taureau,

suivant les expressions d'observateurs dignes

de foi.

Dès le temps de Rondelet on connaissait les

mugissements par lesquels les cétacées des en-

virons deTerre-ïNeuve exprimaient leur crainte,

lorsque attaqués par une orque audacieuse, ils

se précipitaient vers la côte
,
pleins de trouble

et d'effi-oi.

Lors du combat livré aux dauphins férès vus

en 1787 auprès de Saint-Tropès, on les en-

tendit aussi jeter des cris très-forts et très-dis-

tincts.
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Un physétère mular a pu faire entendre un
cri terrible

, dont le retentissement s'est pro-

longé au loin, comme un immense frémisse-

ment.

L'organe de la voix des cétacées ne parait

pas cependant , au premier coup d'oeil , con-

formé de manière à composer un instrument

bien sonore et bien parfait : mais on verra

,

dans l'histoire que nous publions
,
que le la-

rynx de plusieurs cétacées non-seulement s'é-

lève comme une sorte de pyramide dans la par-

tie inférieure des évents, mais que l'orifice

peut en être diminué à leur volonté par le voile

du palais qui l'entoure et qui est garni d'un

sphincler ou muscle circulaire. La cavité de la

bouche et celle des évents sont très-gi'andes.

La trachée-artère , mesurée depuis le larynx

jusqu'à son entrée dans les poumons , avait un

mètre de longueur, et un tiers de mètre de dia-

mètre, dans une baleine néanmoins très-jeune,

prise sur la côte d'Islande, en 1763 '. Or il se-

rait aisé de prouver à tous les musiciens qui

connaissent la théorie de leur art, et particu-

lièrement celle des instruments auxquels la

musique peut avoir recours, que la réunion

des trois conditions que nous venons d'expo-

ser, suffit pour faire considérer l'ensemble de

l'organe vocal des cétacées , comme propre à

produire de véritables sons , des sons très-dis-

tincts , et des sons variés , non-seulement par

leur intensité , mais encore par leur durée et

par le degré de leur élévation ou de leur gra-

vité.

On pourrait même supposer dans les cris des

cétacées , des différences assez sensibles pour

qpie le besoin et l'habitude aient rendu pour ces

animaux plusieurs de ces cris , des signes con-

stants et faciles à reconnaître, d'mi certain nom-

bre de leurs sensations.

De véritables cris d'appel , de véritables si-

gnes de détresse, ont été employés par les dau-

phins féres réunis auprès de Saint-Tropès. Le

physétère mular qui fit entendre ce son terri-

ble, dont nous venons de parler, était le plus

grand, comme le conducteur ou plutôt le dé-

fenseur d'une troupe nombreuse de physé-

tères de son espèce; et le cri qu'il proféra, fut

' Voyage en Islande, fait par ordre de sa majesté danoise,

l-ar MM Olafsen. Islandais, et Povelsen, premier mélecin
d'Isande ;

rédigé sous la direction de l'académie des sciences

de (.opcnliague, et traduit en français par M. Gauthier de la

Peyronie ; volume v, page 269

pour ses compagnons comme un signal d'a-

larme, et un avertissement de la nécessité

d'une fuite précipitée.

Les cétacées pourraient doue , à la rigueur

,

être considérés comme ayant reçu du temps

et de la société avec leurs semblables, ainsi que

de l'effet irrésistible de sensations violentes,

d'impressions souvent renouvelées et d'affec-

tions durables, un rudiment bien imparfait, et

néanmoins assez clair, d'un langage propre-

ment dit.

Mais les actes auxquels ce langage les déter-

mine, que leur sensibilité commande, que leur

intelligence dirige, par quel ressort puissant

sont-ils principalement produits?

Par leur queue longue, grosse, forte, flexible,

rapide dans ses mouvements, et agrandie à son

extrémité par une large nageoire placée hori-

zontalement.

Ils l'agitent, et la vibrent, pour ainsi dire,

avec d'autant plus de facilité et d'énergie, qu'ils

ont un grand nombiie de vertèbres lombaires

,

sacrées et caudales; que les apophyses des ver-

tèbres lombaires sont très-hautes ; et que par

conséquent ces apophyses donnent un point

d'appui des plus favorables aux grands muscles

qui s'y attachent et qui meuvent la queue qu'ils

composent.

C'est cette queue si puissante dans leur na-

tation , si redoutable dans leurs combats
,
qui

remplace les extrémités postérieures , lesquel-

les manquent absolument aux cétacées. Ces

animaux sont de véritables bipèdes ; ou plutôt

ils sont sans pieds, et n'ont que deux bras,

dont ils se servent pour ramer, se battre et soi-

gner leurs petits.

Dans plusieurs mammifères , les extrémités

antérieures sont plus grandes que les posté-

rieures. La différence entre ces deux sortes

d'extrémités augmente dans le même sens, à

mesure que l'on parcourt les diverses espèces

de phoques , de dugons , de morses et de la-

mantins, qui vivent sur la surface des eaux
;

et elle devient enfin la plus grande possible,

c'est-à-dire que l'on ne voit plus d'extrémités

postérieures lorsqu'on est arrivé aux tribus des

cétacées, qui non-seulement passent leur vie

au milieu des flots, comme les phoques, les

dugons , les morses et les lamantins , mais en-

core n'essaient pas de se traîner, comme les

phoques , sur les rochers ou sur le sable des

rivage des mers.



DES CÈTACÈES.

SI, au lieu de s'avancer vers les mammifères

nageurs, lesquels ont tant de rapports avec les

poissons, on va vers les animaux qui volent; si

l'on examine les familles des oiseaux , on voit

les extrémités antérieures déformées, étendues,

modifiées ,
métamorphosées et recouvertes de

manière à former une aile .légère, agile, d'une

gi-ande surface , et propre à soutenir et faire

mouvoir un corps assez lourd dans un fluide

très-rare.

Et remarquons que dans les animaux qui

volent , comme dans ceux qui nagent , il y a

une double réunion de ressorts, un appareil an-

térieur composé des deux bras , et un appareil

postérieur formé par la queue : mais, dans les

animaux qui fendent l'air, ce fluide subtil et

léger de l'atmosphère , l'appareil le plus éner-

gique est celui de devant; et dans ceux qui

traversent l'eau , ce fluide bien plus dense et

bien plus pesant des fleuves et des mers, l'ap-

pareil de derrière est le plus puissant. Dans

l'animal qui nage, la masse est poussée en

avant ; dans l'animal qui vole , elle est entraî-

née.

Au reste , les cétacées se servent de leurs

bras et de leur queue avec d'autant plus d'a-

vantage, pour exécuter, au milieu de l'océan,

leurs mouvements de contentement ou de

crainte, de recherche ou de fuite , d'affection

ou d'antipathie, de chasse ou de combat, que

toutes les parties de leurs corps sont impré-

gnées d'une substance huileuse, que plusieurs

de ces portions sont placées sous une couche

ti'ès-épaisse d'une graisse légère, qui les gon-

fle, pour ainsi dire, et que cette substance oléa-

gineuse se trouve dans les os et dans les cada-

vres des cétacées les plus dépouillés, en appa-

rence, de lard ou de graisse , et s'y dénote par

une phosphorescence très-sensible.

Ainsi tous les animaux qui doivent se sou-

tenir et se mouvoir au milieu d'un fluide, ont

reçu une légèreté particulière, que les habitants

de l'atmosphère tiennent de l'air et des gaz qui

remplissent plusieurs de leurs cavités et cir-

culent jusque dans leurs os , et que les habi-

tants des mers et des rivières doivent à l'huile

qui pénètre jusque dans le tissu le plus com-

pacte de leurs parties solides.

On a cru que les cétacées conservaient après

leur naissance le irou ovale (\\x\ est ouvert dans

les mammifères avant qu'ils ne voient lejour,et

par le moyen duquel le sansr peut passer d'une

partie du cœur dans une autre , sans circuler

par les poumons. Cette opinion est contraire à
la vérité. Le Irou ovale se ferme dans les cé-

tacées comme dans les autres mammifères. Ils

ne peuvent se tenir entièrement sous l'eau que

pendant un temps assez court : ils sont forcés

de venir fréquemment à la surface des mers

pour respirer l'air de l'atmosphère ; et s'ils ne

sont obligés de tenir hors de l'eau qu'une très-

petite portion de leur tête , c'est parce que l'o-

rifice des évents, ou tuyaux par lesquels ils

peuvent recevoir l'air atmosphérique, est situé

dans la partie supérieure de leur tète, que leur

larynx forme une sorte de pyramide qui s'é-

lève dans l'évent, et que le voile de leur palais,

entièrement circulaire et pourvu d'un sphinc-

ter, peut serrer éti'oitement ce larynx, de

manière à leur donner la faculté de respirer,

d'avaler une assez grande quantité d'aliments,

et de se servir de leurs dents ou de leurs fa-

nons sans qu'aucune substance ni même une

goutte d'eau pénètrent dans leurs poumons ou

dans leur trachée-artère.

Mais cette substance huileuse , ces fanons

,

ces dents , les longues défenses que quelques

cétacées ont reçues ' , cette matière blanche

que nous nommerons adipocire avec Four-

croy ^, et qui est si abondante dans plusieurs

de leurs espèces , l'ambre gris qu'ils produi-

sent ', et jusqu'à la peau dont ils sont revêtus,

tous ces dons de la nature sont devenus des pré-

sents bien funestes, lorsque l'art de la naviga-

tion a commencé de se perfectionner , et que

la boussole a pu diriger les marins parmi les

écueils des mers les plus lointaines et les té-

nèbres des nuits les plus obscures.

L'homme, attiré par les trésors que pouvait

lui livrer la victoire sur les cétacées , a troublé

la paix de leurs immenses solitudes , a violé

leur retraite, a immolé tous ceux que les dé-

serts glacés et inabordables des pôles n'ont pas

dérobés à ses coups ; et il leur a fait mie guerre

d'autant plus cruelle, qu'il a vu que des gran-

des pêches dépendaient la prospérité de sou

commerce , l'activité de son industrie, le nom-

bre de ses matelots , la hardiesse de ses navi-

gateurs , l'expérience de ses pilotes , la force do

sa marine , la grandeur de sa puissance.

• Voyez riiistoire des Narwafs.

' Article du Cachalot macrocéphalt,

' UleiB-
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C'est ainsi que les géants des géants sont

tombés sous ses armes ; et comme son génie est

immortel , et que sa science est maintenant im-

périssable
,
parce qu'il a pu multiplier sans li-

mites les exemplaires de sa pensée, ils ne ces-

seront d'être les victimes de son intérêt, que

'lorsque ces énormes espèces auront cessé

d'exister. C'est en vain qu'elles fuient devant

lui : son art le transporte aux extrémités de la

terre; elles n'ont plus d'asile que dans le néant.

Avançons vers ces êtres dont on peut encore

écrire l'histoire, et dont nous venons d'esquis-

ser quelques traits généraux.

Ah I pour les peindre , il faudrait le pinceau

de Buffon. Lorsqu'il m'associa à ses travaux, il

s'était réservé d'exposer l'image de ces cétacées,

auxquels la nature paraissait avoir destiné un

meilleur sort que celui qui les opprime : mais la

mort l'a surpris avant qu'il n'ait pu commencer

son ouvrage ; mais Daubenton et Montbelliard

ne sont plus; et c'est sans le secours de

mes maîtres, sans le secours de mes illustres

amis, que j'ai travaillé au monument qui man-

quait encore pour compléter l'ouvrage immense

élevé pour la postérité par Buffon
,
par Dau-

benton, par Montbelliard , et dont j'ai tâché de

poser le faîte en terminant, il y a un an, l'his-

toire des poissons '.

Lorsqu'à cette dernière époquej'ai commencé

de publier l'Histoire des cétacées, que j'avais

entreprise pour remplir les honorables obliga-

tions contractées avec Buffon, le malheur avait

déjà frappé ma tête et déchiré mon cœur
;
j'a-

vais déjà perdu une compagne adorée, La dou-

leur sans espoir , la reconnaissance, la vénéra-

tion, ont inscrit le nom de ma Caroline à la tête

de l'Histoire des poissons; elles lui dédient ce

nouvel ouvrage; elles lui consacreront tous

ceux que je pourrai tenter jusqu'à la fin de mon

exil affreux. Son nom, cher à toutes les âmes

vertueuses et sensibles, recommandera mes

faibles efforts aux amis de la nature.

Le 24 nivôse au 12 (15 janvier 1804.)

' Voyez, dans l'Histoire naturelle des Poissons, le Discoars

intitulé : Sur la pêche, sur ta connaissance des poissons fossiles,

et iur quelques allribuls généraux des poissons.

TABLEAU

DES ORDRES , GENRES ET ESPÈCES

DE CEI AGEES.

CÉTACÉES.

LE SAKG ROUGE ET CHAUD; DEUX VENTRICULES ET DEUX

OREILLETTES AU COEUR ] DES VERTÈBRES ; DES POUMO^Si

DES UAMELLES; DES ÉVEATS ; POlKT d'eXTRÉMITKS POS-

TÉRIEURES.

PREMIER ORDRE.

Point de dents.

PREMIER GENRE.

LES BALEINES. (Baliï'nœ.
)

La mâchoire supérieure garnie de fanons ou lames de

corne ; les orifices des évents séparés , et placés vers

le nailieu de la partie supérieure de la tète; point de

nageoire dorsale*

PREMIER SOLS-GENRE.

Point de bosse sur te dos.

CÀBÀCTÈBES.ESPÈCES

i, Li BALEINE FBAN-
CBE.

(Balœna Mijslice-

tiis.)

2. LA Baleine nobd-
CAFEli.

( Balœna Nordca-
per. )

Le corps gros et court; la queue
courte.

La mâchoire inférieure très-arrondie

très-haute et très large; le corpt
allongé ; la queue allongée.

ARTICLES SUPPLEMENTAIRES.

1. LA BALEINE JAPO-
NAISE.

(^Balœnajapor.ica.)

2. LA BALEINE LUNU-
LEE.

(Batœna tunulala.)

Trois bosses garnies de tubérosités, et

placées loiigitudinalenient sur le

nuise<iU.

Les deux mâchoires hérissées à l'ex-

térieur de poils un peins piquants
noiP'i; un grand mmibre de taches

blanches et en furnie de croissant,

sur la télé, le corps et les nageoires.

ESPECES.

3. LA BALEINE
HOUBOSE.

{Baiœiui nodosa.)

i. Li BàLBWE BCSSDE.

(Eaicena gibbom.) |

SECOND SOUS-GENRE.

Une ou ptusieurs bosses sur le dos.

CABACTEBES.

Une bosse sur le dos; les nageoire»

pectorales blanches.

j Cinq ou six bosses sur le dos; les f»

nons blancs.



DES ORDRES, GENRES ET ESPECES.

SECOND GEÎVBE.

LES BALEiNOPTÈRES. ( Balœiiopterœ *.
)

La mâchoire supérieure garnie de faiious ou lames de

corne; les orifices des évents séparés, et placés yers

le milieu de la partie supérieure de la tète; une na-

geoire dorsale.

PREMIER SOUS-GENRE.

Point de flis sous la gorge ni sous le ventre.

CiBiCTÈBES.

Les mâchoires pointues et également

ESPÈCE.

I. Li Bâleinoptère
GIBBÀlt.

{ Balœnoptf^a Gib-
bar.

)

avancées ; les fanons courts.

SECOND SOUS-GENRE.

Des plis longitudinaux sous la gorge et sous le \jentre.

ESPECES.

2. La Bâleinoptère
JUUABTE.

( Balœnoyiera Ju-
bartes.

5, LA BÂLEINOPTÈRE
BORQUAL.

( Balœnopicra Ror-
qual.

)

4. La Bâleinoptère
mdseau-pointu

[Balœnoplera acuto
rostrata.)

CARACTERES

/ La nuque élevée et arrondie; le mu-
seau avancé . laige et un peu ar-

/ rondi ; des tubérosités pri-sque de-
I mi-sphériques au-devant de> éveuts;
' la dorsale courbée en arnèie.

ILa
mâchoire inférieuie arrondie, plus
avancée et beaucoup p. us large que
celle d'en haut; la télé courte, à

proportion du corps et de la queue.

Les deux mâchoires pointues; celle

-haut plus courte et beaucoup
étroite que celle d'en-bas.

j
Les deu

_ ( d'eii-h
' * plus é

ARTICLES SUPPLEMENTAIRES.

ESPÈCES.

1. La Bâleinoptère
mouchetée.

(, Balœnoplera pimc-
lata.)

CABACTÈBES.

Cinq ou six bosses placées longitudi-

nalement sur !• museau; la d iigjle

I

petite ; la tète , le corps et les pecto-
rales noirs et mouchetés de blauc-

'Quatre bosses placées longltudinale-
nient sur le museau ou le front; la

mâchoire supérieure éiro!ie, son
contour se relevant an-devaiit de
I d'il , presi|ue vertical'menf ; la

couleur générale noire; les nageoi-
res et les mâchoires bordées de
blanc.

La mâchoire supérieure étroite , son
coiiiour se relevant an-devant de
l'œil, pres(|ue yeriicalemeiit; plus
de douze sillons , incliiiés de chaipie
côté de la mâchoire inférieure; la

dorsale petite et plus rapprochée de
la caudale que l'anus ; la couleur gé-
nérale dun gris i.leuâtre.

/ !.a mâchoire inférieure plus avancée

I

(|n'' la supérieure; l'extréMiiie dis
mâchoires arrondie; les évents un

1
peu en anière des yeux, qui sont

I
près de la commissure; la ilorsale

/ à une distance presque égale des
(pectorales et de 1 1 nageoire de la

queue; la couleur générale noirâ-
tre

;
qui li|ui s t.iches ti es blanches

,

presque rondes , ini gales, et placées
irrégulièrement sur les côtés de
l'animal.

Bâleinoptère signifie baleine ù nageoires; le mot grec pternn

veut dite nageoire.

!. La Bâleinoptère
NOIRE.

Balœnoptcra ni-
gru.)

5. LA Bâleinoptère
BLEUATRE.

[Balœnoplera cœru-
lescens.)

4. La Bâleinoptère
tachetée.

\Balœnoplcra macu-
lata.)

SECOND ORDRE.

Des dents.

TB.OISIÈME GENRE.

Les Narwals. (Narwali.)

Une ou deux défenses très-longues et droites à la mâ-
choire supérieure

; point de dents à la mâchoire d'en
bas; les orifices des évents réunis, et situés au plus
haut de la partie postérieure de la tête; point de na-
geoire dorsale.

ESPÈCES.

i. Le Narwal vul-
gaire.

( Narwalus vulga-
ris. )

2. Le Nabwal micro-
céphale.

( Narwalus micro-
'

cephalus.)
|

3. Le Narwal andeb-
|

SONIEN.
'

( Narwalus ander-
'

sonianus.
) (

La forme générale ovoïile; la longueur
I de la tête , égale au (juart oii à peu

I

près de la longueur totale ; les dé-
fenses sillonnées eu spirale.

' Le corps et la queiie tiès-allongés; la

forme générale presque coniq' e ; la

longueur de latéte égale au dixième
OU à peu près de la longueur totale;

les défenses sillonnées eu spirale.

Les défenses unies et sans spirale ni
sillons.

QUATRIÈME GENRE.

Les Anabnaks. (Anarnaci.)

Une ou deux dents petites et recourbées à la mâchoire

supérieure; point de dents à la mâchoire d'en bas;

une nageoire sur le dos.

espèce. CABACTÈBES.

1. L'Anarnak gboen- l

(Jna.'n'akgroenlan. »^« '^«'•P^ ^"""S^'

dic'as. ) \

CINQUIÈME GENRE.

Les Cachalots. (Catodontes.)

La longueur de la tète égale à l;i moitié ou au tiers de

la longueur totale du cétacée ; la mâchoire supérieure

large, élevée, sans dents, on garnie de dents courtes

et cachées presijue enlitMement par la genci\e; la

mâchoire inférieure étroite, et armée de dents grosses

et coniiiues ; les orifices des évents réunis, et situés

au bout de la partie supérieure du museau; point de

nageoire dorsale.

PREMIER SOUS-GENRE.

Une ou plusieurs éminences sur li- dos.

ESPECES.

t. Le Cachalot ma- i

CROCKPUALE.
I

( Cutodon macroc e-
'

phatus.

}

'

2. Le Cachalot trum-
PO.

(Catodont)Hwipo.)

caractères.

La queue très-étroite et coniiiue ; une
émin*nce longiiiiiiin.ile. ou fausse

nageoire, au-dessus de l'anus.

La tête plus longue que le corps; les

dents droites et pointues; le corps

et la queue dlougés; nue éniinenca

arrondie un peu au-delà de l'origine

delà queue.

2
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ESPÈCES- CÀBiCTÂHES.

3. Le CiciuLOT sviNB- ! Les dents courbt'es , arrondies, et sou-

val, j
vent plates à leur exiréinilé; une

(Catoduu Soineval.) ( caliosiié raboteuse sur le dos.

SECOND SOUS-GENRE.

Point d'éminence sur le dos.

iLBCACUàLOTBLÀN- ( Les dénis compriniées, courbées et

ciuTiiE. arrondies à leur extrémité.

{Calodon albicans.) (

SIXIÈME GENRE.

Les Physales. (Physali.
)

LalongtitMir de la tête égale à la moitié ou au tiers de la

longueur totale du cétacée; la mâchoire supérieure

lar.e, élevée, sans dents, ou garnies de dénis courtes

et cachées presque entièrement par la gencive; la

mâchoiie inférieure étroite, et armée de dents grosses

et coi.iijues ; les orifices des évents réunis et situés sur

le museau, à une petite distance de son extrémité;

point de nageoire dorsale.

ESPÈCE. CXBACTKBES.

1. Le Puv^alecylin- !

DBiQi'E.
j One bosse sur le dos.

[Physaliiii cylindTt-
cun.) [

SEPTIÈME GENRE.

Les Physétères. (Physeteri.)

La longueur de la tète égale à la moitié ou au tiers de la

longueur totale du cétacée; la mâchoire supérieure

large, élevée, sans dents, ou garnies de dents petites

et cachées par la gencive; la mâchoire inférieuie

étroite, et année de dents gros>es et coniques; les

oriiices des évents réunis et situé? au bout ou prés du

bout de la partie supérieure du museau; une nageoire

dorsale.

ESPECES.

i. Le l>UïSKTÈliE Ml-
I

CliOPS. 1

(Physeter micrupi.) I

2. Le Puysetèbe ob-
i

TllOOOiN.

yphyseler oi thodun.)

5. Le Physétèbe mc-
LAB.

{Phystter Mular.)

CABiCTÈEES.

Les dents courbées en forme de faux;
la aigeoire du oos grande, droite
et pointue.

Les dents droites et aiguës; une bosse
aii-devani de la nageoire du dos.

Les dents peu courbées, et terminées
p.r un soniiriet obtus; la dorsale
droite, ponitue et irès-liaute; deux
ou trois bosses sur le dos, au-delà

de la nafîeoire dorsale.

ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.

4. Le Physetebe sil-

lonne.

( Physelerus sulca-
tus. )

CABACTEBES.

La dorsale conique recourbée en ar-

rière et placée auilessns des pecto-
rales i|u'elle égale presipie en lon-

gueur; des (lents pointues ftdroites
â la niàclioire inféi ieure; des liions

inclinés de chaque côté de cette
mlcbuire.

HUITIEME GENRE.

Les Delphinaptèbes. (Delphinapteri *.
)

Les deux mâchoires garnies d'une rangée de dents très-

fortes; les orifices des deux évents réunis et située

très-près du sommet de la tète; point de nageoire

dorsale.

ESPÈCES.

1. Le Delphinaptèbe
BELUGA.

( Delpliiniipieius De- !

luga.) I

2. Le Pelphinaptèbe i

séneuette.
(Delphituipiei us Se-

nedetta.)
|

CABiCTÈBES.

L'ouverture de la gueule petite ; les

deuts obtuses à leur soiuniet.

L'ouviTtine de la gueule grande ; les

deuts aiguës à leur sommet.

NEUVIÈME GENRE.

Les Dauphins. (Delphini.
)

Les deux raâchoii es garnies d'une rangée de dents très-

fortes; les orifices des deux évents réuuis et situés

très-près du sommet de la tête; une uageoire doisale.

I. Lb Dauphin vul-

GAIBE.
{Delpliinus vulya-

ris.)

S. Le Dauphin obque.
(oelpkinus Orca.)

CABACTEBES.

Le corps et la (piene allongés; le mu-
seau très-iiistinci, tn «-aplati, très-

avancé, et en forme de portion
doxale; les dents piiiilues; a dor-
sale écliancrie du rnièdelai audale,
et recourbée vers cette uaj^eoire.

2. Le Dauphin mab-
|
Le corps et li (jneui- allongés ; le rau-

.-oui.v. I seau arrondi et court; les dents

( Delpliinus Phocœ-
)

poinlues; la dorsale presque trian-

na.) [
gulaire et reciilrgne.

, Le corps et la qui neallongr^s; le crâne
/ très-peu C'iiive.xe; le niiise.io arron-

ili ei tres-ciiuii ; la mâchoire supé-
rieure un peu plus a>anc e ijue

celle d'( n-bas ; rinférieui e niiMée
dans sa

|
anie inférieure, et plus

large que celb' d'eo iiaui ; les dents
inég.iles , moii.sses , cini.ines el re-
courbées à leur somniei ; l.i hau-
tiur (le la dorsale, supérinire au
dixième do. la longi eur totale du
célacée; celte nageoire placée vers
le milieu ili; la longueur liu corps
proprement dit.

' Lecorps et la (pieue allongés; iedes.im
de la tète lrè.s-co:ivexe ; le museau
tiès-arroiidi et tres-coiirt ; les deux
mâcliowes ('galemeni avancies; les

dénis aisuës et recourbées, la dor-
sale p acéc trcs-prè-' de l.i nu. pie, et
supérieure, pat sa li iiiteur, u cin-
quième de la longueur totjle du cé-
tacée.

(
Le corps et la queue adongés; le des-

sus (le la tête très-convexe; le mu-
seau ..llou^é et très-a|ilati ; !a tiià-

cbolre inféibure plu~ .ivan ée que
celle ii'en-haut; les dents pre.s(|ue

cyliiidrii)ues, draiesel irès-émous-

sees; la partie antérieure ilu dos
très-relevée; la dors. le com-bée

,

échancrée et placée ti ès-près de la

queue.

4. Le Dauphin cla-

diateub.

i
Delpliinus gladia-

lor.)

S. Le Dauphin nésah-
NAC&.

( Delpliinus Nesar-
nark.)

' Detphinapélre signiùe dauphin sans nayeoiie , ou sani nageoire

doriale; le mot grec aplerot gigaitie sans nageoire.







LES BALEINES. H
ESPÈCES. CABACTEBES.

6. Le Daipuin dio-

DON. <

{Delpkinus diodon.)

7.LeOAIIPI1IN VENTRU.

( Vetpliinvs venlri-

cou us.)

Le corps et la queue coiiiiiues et allon-

gés ; le dessus ilr la tétf coin exe ; le

uiuse.'iu allô. 'gé et trcs-apl.iti; l.i iiià-

clioire deii-bas iw. (irésentaiit (pie

deux ileiiis pouiiues, placées à son
extrémité; li dorsal' lancéolée, et

située Irès-près de la tpieue.

Le museau très-court et .irrondi; la

iiiàclioire iii'éncure sans renlle

tuent , et aussi avancée que <elle

d'eu-liaut; le ventr'- très-gros; la

<l()rsal(' située trè^-près de lorisiiie

de la queue, assez basse ft .issez

loiisufi pour former un triangle

rectangle.

a T. ni.mn,^ ^i„i7^- ( Le uuiseaii très-court et arrondi ; les

*melTmnF!^^.'' ^'''"'^ inégales, ovoïdes, bd„bées et
{Veipinniiifce!,.,

( arrondies dans leur sommet.

' Le corps et la queue très-allongés; les

drnis longues; rorilic des évents
très-large; lœil pl.icé presqiiC ai:-

dcssns de la pectorale; la iloraale

située presque m-dessus de l'anus;

la màch:)ire inférieure, la gorge et

le ventre, blancs.

9. Le Paiiphin de
DUUAMEL

{Delphi II II s Uuhn-
melii.)

10. Le Dauphin de
I'ebon

iDelphiiius Peionii.)

H. Le Dauphin de
COMMEKSON.

Delpltinuii Corn-
mersoiiii.)

Le dos d'un bleu noirâtre ; le ventre

,

les côtés, le bout du museau et

rextrémité des nageoires ei de la

queue > d'un blanc très-éclataut.

Le dos et presque toute la surface de
l'animal, d'un blanc d'argent; les

extrémités noirâtres.

ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.

CABACTEBES.

I. Le dauphin noib.
{Delphiniis niger.)

i'

Le museau très-aplali et très-allongé;

plus de douze dents de chaque côté
des deux mâchoires; la dors de très-

pelite et plus rappiochée de la cau-
dale jue des pecioiales; la lOnlenr
géiiér.ile noiie; les commissures
blanches , ainsi que le boni des pec-
torales et celui d'une partie ae la

nageoire de la queue.

DIXIEME GENRE.

Les Hypéroodons. (Hyperoodontes.)

Le palais hérissé de petites dents; une nageoire dorsale.

ESPÈCE.

I. L'Hypéroodon

CABACTEBES.

BUTSKOPF.
I
Le museau arrondi et aplati j la dor-

[ Hyperoodoa Btiti'] sale recourbée.
kopf.) [

DES CÉTACÉES.

LES BALEINES*.

LA BALEINE FRANCHE \

Balœna Mysticetus, Liun., Bonn., Cuv.

En traitant de la baleine, nous ne voulons

parler qu'à la raison; et cependant l'imaolna-

tion sera émue par l'immensité des objets que

nous exposerons.

Nous aurons sous les yeux le plus grand des

animaux. La masse et la vitesse concourent à

sa force : l'océan lui a été donné pour empire;

et, en le créant, la nature parait avoir épuisé

sa puissance merveilleuse.

Nous devons, en effet, rejeter parmi les fa-

bles l'existence de ce monstre hyperboréen , de

ce redoutable habitant des mers
,
que des pê-

cheurs effrayés ont nommé Kraken, et qui, long

de plusieurs milliers de mètres, étendu comme
un banc de sable, semblable à un amas de ro-

ches , colorant l'eau salée , attirant sa proie par

le liquide abondant que répandaient ses pores

,

* Voyez à la tête de ce volume, le Tableau des ordres,

genres et egpè' es de cétacées.

- Baleine de grand' baie.— JVhalffis'h , p.ir les Alle-

mands. — Tf'halliiisrh
, par les Hollandais. — Siirhtehack,

par les Danois. — Sandhual, idem. — llvalfisk, par les

Suédois. — Hvafi.sk , par les >'orwégiens — Sielbnck , idem.

— l'^aixishalr. parles Islandais. — Jrhrk, par les Groen-

landais. — Arbavirksoak , idem. — Whale , par les Anglais.

— yalleua
,
par les Espagnols. — Tkakœ . par bs IJoiten-

lots. — Serhio , par les Japonais. — Ftalcine franriie. Bon-

natirre , planches de l'Encycl. méth. — Iilexi , R. i;. Castel,

édit. de Blocb. — Faima Suecic. 49 — BaUma navïhui

fîexnosis , etc. Artedi, gen. 76, spec. t06 , syn. t06. — BU'
lœnn wifl^or, laminas corneas in superiore maxillS hal>ens.

fistulà donatà , bipwmis. Sibbald. — Id. vel baigna vulgaris

edenlula , dorso non pinnato. Rai. p. 6 et 16. — Baleine rul-

gaiie. Rondelei , Hist. des poissons, première parti . liv. 16,

cliap. 7 édition de Lyon, 1538). — Bahma viilgô dicta, sive

Mysticeius Anstotelis, Musculiis Plinii. Gessner, ptge ti4. —
Balœna vnlgi. Aidrovand. Cet., cap. 3. pag. 688, t. 732.—

/(/. Johnston, pag. 216. — Balœna vnl.^aris. Charlelon,

pag 167. — Balœna. Schoneveld, pag. iU.—Balœna Rond.

Willughby, pag. 33. —Balœna Spitz-bergeinis. Martens,

Spitzb., pag. 98. lab. Q,hg. a, b. — Bnlœna i-ulyà dicta,

et Miisculns mysticeios. etc. Gessner, Aquat., pag. 132, et

(germ.) fol. 99. i^. — Balœna Groenlandica. Mns. Ad. Fri-

der., 1, pag. 31. — Balœna dono iinpini4 ,fistuld in mé-

dia capite, etc. Gronov. Zoo, h. 139. — Bala-mi ( vulg iris;

Groe.nlandira) èipiwnii , etc. Brisson . Regu. aiiim , pag.

5'<7, n» 1. — Balœna vern Zorgdrageri. Klein, Mi^s.pI8C.2,

pag. 1t. — Balœna dî//*;!. Mus Wonni., pag. 281. — Hval-

fisk. Eggeilde. Groenl., pag. 48. — Der redite Groenlan-

dische walfiscli. Anderson , Isl., pag. 2i2. — Baleine fran-

che. Valmont-Bomare, Dict. dhist. naturelle.
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s'agitant en polype gigantesque , et relevant des

bras nombreux comme autant de mâts démesu-

rés, agissait de même cfu'un volcan sous-marin,

et entr'ouvrait , disait-on, son large dos pour

engloutir, ainsi que dans un abîme , des légions

de poissons et de mollusques.

Mais à la place de cette chimère , la baleine

franche montre sur la surface des mers son

énorme volume. Lorsque le temps ne manque

pas à son développement, ses dimensions éton-

nent. On ne peut guère douter qu'on ne l'ait vue,

à certaines époques et dans certaines mers

,

longue de près de cent mètres ; et dès lors
,
pour

avoir une idée distincte de sa grandeur , nous

ne devons plus la comparer avec les plus colos-

saux des animaux terrestres. L'hippopotame,

le rhinocéros , l'éléphant , ne peuvent pas nous

servir de terme de comparaison. Nous ne trou-

vons pas non plus cette mesure dans ces arbres

antiques dont nous admirons les cimes élevées :

cette échelle est encore trop courte. Il faut que

nous ayons recours àcesflèches élancées dansles

airs, au-dessus de quelques temples gothiques;

ou plutôtil faut que nous comparions la longueur

de la baleine entièrement développée à la hau-

teur de ces monts qui forment les rives de tant

defleuves, lorsqu'ils necoulentplus qa'àune pe-

tite distance de l'océan, et particulièrement à

celle des montagnes qui bordent les rivages de la

Seine. En vain, par exemple, placerions-nous

par la pensée une grande baleine auprès d'une

des tours du principal temple de Paris ; en vain

la dresserions -nous contre ce monument, un

tiers de l'animal s'élèverait au-dessus du som-

met de la tour.

Longtemps ce géant des géants a exercé sur

son vaste empire une domination non combat-

tue.

Sans rival redoutable, sans besoins difficiles

à satisfaire, sans appétits cruels, il régnait pai-

siblement sur la surface des mers dont les vents

ne bouleversaient pas les flots , ou trouvait ai-

sément , dans des baies entourées de rivages es-

carpés , un abri sûr contre les fureurs des tem-

pêtes.

Mais le pouvoir de l'homme a tout changé

pour la baleine. L'art de la navigation a détruit

la sécurité , diminué le domaine , Altéré la desti-

née du plus grand des animaux. L'homme a su

lui opposer un volume égal au sien, une force

égale à la sienne. Il a construit, pour ainsi dire,

une montagne flottante; il l'a animée, en quel-

que sorte
,
par son génie ; il lui a donné la r&

sistance des bois les plus compactes ; il lui a im

primé la vitesse des vents
,
qu'il a su maîtriseï

par ses voiles ; et , la conduisant contre le co*

losse de l'océan , il l'a contraint à fuir jusque

vers les extrémités du monde.

C'est malgré lui néanmoins que l'homme a

ainsi relégué la baleine. Il ne l'a pas attaquée

pour l'éloigner de sa demeure , comme il en a

écarté le tigre , le condor, le crocodile , et le

serpent devin : il l'a combattue pour la conqué-

rir. Mais pour la vaincre il ne s'est pas contenté

d'entreprises isolées et de combats partiels : il

a médité de grands préparatifs , réuni de

grands moyens , concerté de grands mouve-

ments, combiné de grandes manœuvres; il a

fait à la baleine une véritable guerre navale; et

la poursuivant avec ses flottes jusqu'au milieu

des glaces polaires , il a ensanglanté cet empire

du froid , comme il avait ensanglanté le reste

de la terre; et les cris du carnage ont retenti

dans ces montagnes flottantes , dans ces solitu-

des profondes , dans ces asiles redoutables des

brumes, du silence et de la nuit.

Cependant , avant de décrire ces terribles ex-

péditions , connaissons mieux cette énorme ba-

leine>

Les individus de cette espèce
,
que l'on ren-

contre à une assez grande distance du pôle arc-

tique, ont depuis vingt jusqu'à quarante mètres

de longueur. Leur circonférence , dans l'endroit

le plus gros de leur tête, de leur corps ou de

leur queue , n'est pas toujours dans la même
proportion avec leur longueur totale. La plus

grande circonférence surpassait en effet la moi-

tié de la longueur dans un individu de seize

mètres de long; elle n'égalait pas cette même
longueur totale dans d'autres individus longs

de plus de trente mètres.

Le poids total de ces derniers individus sur-

passait cent cinquante mille kilogrammes.

On a écrit que les femelles étaient plus gros-

ses que les mâles. Cette différence, que Buffon

a fait observer dans les oiseaux de proie , et que

nous avons indiquée pour le plus grand nombre

de poissons , lesquels viennent d'un œuf, comme

les oiseaux, serait remarquable dans des ani-

maux qui ont des mamelles, et qui mettent au

jour des petits tout formés.

Quoi qu'il en soit de cette supériorité de la

baleine femelle sur la baleine mâle , l'une et

l'autre , vues de loin
,
paraissent une masse in
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forme. On dirait que tout ce qui s'éloigne des

autres êtres par un attribut très-frappant, tel

que celui de la grandeur, s'en écarte aussi par

le plus grand nombre de ses autres propriétés
;

et l'on croirait que lorsque la nature façonne

plus de matière
,
produit un plus grand volume,

anime des organes plus étendus, elle est forcée,

pour ainsi dire, d'employer des précautions

particulières, de réunir des proportions peu

communes , de fortifier les ressorts en les rap-

prochant , de consolider l'ensemble par la juxta-

position d'un très-grand nombre de parties , et

d'exclure ainsi ces rapports entre les dimensions,

que nous considérons comme les éléments de la

beauté des formes
,
parce que nous les trouvons

dans les objets les plus analogues à nos sens , à

nos qualités , à nos modifications , et avec les-

quels nous communiquons le plus fréquem-

ment.

En s'approchant néanmoins de cette masse

informe , on la voit en quelque sorte se changer

en un tout mieux ordonné. On peut comparer ce

gigantesque ensemble à une espèce de cylindre

Immense et irrégulier, dont le diamètre est égal,

ou à peu près, au tiers de la longueur.

La tête forme la partie antérieure de ce cy-

lindre démesuré ; son volume égale le quart et

quelquefois le tiers total du volume de la baleine.

Elle est convexe par-dessus , de manière à re-

présenter une portion d'une large sphère. Vers

le milieu de cette grande voûte et un peu sur le

derrière s'élève une bosse , sur laquelle sont

placés les orifices des deux évents.

On donne ce nom d'évents à deux canaux qui

partent du fond de la bouche
,
parcourent obli-

quement, et en se courbant, l'intérieur de la

tête, et aboutissent vers le milieu de sa partie

supérieure. Le diamètre de leur orifice extérieur

est ordinairement le centième , ou environ , de

la longueur totale de l'individu.

Ils servent à rejeter l'eau qui pénètre dans

l'intérieur de la gueule de la baleine franche

,

ou à introduire jusqu'à sou larynx, et par con-

séquent jusqu'à ses poumons , l'air nécessaii-e

à la respiration de ce cétacée , lorsque ce grand

mammifère nage à la surface de la mer , mais

que sa tête est assez enfoncée dans l'eau pour

qu'il ne puisse aspirer l'air par la bouche, sans

aspirer en même temps une trop grande quan-

tité de fluide aqueux.

La baleine fait sortir par ces évents un assez

grand volume d'eau pour qu'ua cauot puisse

en être bientôt rempli. Elle lance ce fluide avec
tant de rapidité, particulièrement quand elle

est animée par des affections vives , tourmentée
par des blessures et irritée par la douleur, que
le bruit de l'eau qui s'élève et retombe en co-

lonnes ou se disperse en gouttes effraie pres-

que tous ceux qui l'entendent pour la première

fois , et peut retentir fort loin , si la mer est très-

calme. On a comparé ce bruit , ainsi que celui

que produit l'aspiration de la baleine au bruis-

sement sourd et terrible d'un orage éloigné. On
a écrit qu'on le distinguait d'aussi loin que le

coup d'un gros canon. On a prétendu d'ailleurs

que cette aspiration de l'air atmosphérique et ce

double jet d'eau comnauniquaient à la surface

de la mer un mouvement que l'on apercevait à

une distance de plus de deux mille mètres : et

comment ces effets seraient-ils surprenants, s'il

est vrai, comme on l'a assuré, que la baleine

franche fait monter l'eau qui jaillit de ses évents

jusqu'à plus de treize mètres de hauteur?

Il parait que cette baleine a reçu un organe

particulier pour lancer ainsi l'eau au-dessus de

sa tête. On sait du moins que d'autres cétacées

présentent cet organe, dont on peut voir la des-

cription dans les Leçons d'anatomie comparée

de notre savant collègue M. Cuvier (tome II,

page 672) ; et il existe vraisemblablement dans

tous les cétacées , avec quelques modifications

relatives à leur genre et à leur espèce.

Cet organe consiste dans deux poches grandes

et membraneuses, formées d'une peau noirâtre

et muqueuse, ridées lorsqu'elles sont vides,

ovoides lorsqu'elles sont gonflées. Ces deux po-

ches sont couchées sous la peau, au-devant des

évents , avec la partie supérieure desquels elles

communiquent. Des fibres charnues très-fortes

partent de la circonférence du crâne, se réunis-

sent au-dessus de ces poches ou bourses , et les

compriment violemment à la volonté de l'ani-

mal.

Lors donc que le cétacée veut faire jaillir une

certaine quantité d'eau contenue dans sa bou-

che , il donne à sa langue et à ses mâchoires le

mouvement nécessaire pour avaler cette eau :

mais comme il ferme en même temps son pha-

rynx , il force ce fluide à remonter dans les

éyents ; il lui imprime un mouvement assez ra-

pide pour que cette eau très-pressée soulève une

valvule charnue placée dans l'évent vers son

extrémité supérieure, et au-dessous des po-

ches : l'eau pénètre dans les poches ; la valvule
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se referme ; l'animal comprime ses bourses
;

l'eau en sort avec violence; la valvule, qui ne

peut s'ouvrir que de bas en haut , résiste à son

effort, et ce liquide , au lieu de rentrer dans la

bouche , sort par l'orifice supériem' de l'évent,

et s'élève dans l'air à une hauteur proportion-

née à la force de la compression des bourses.

L'ouverture de la bouche de la baleine fran-

che est très-grande; elle se prolonge jusqu'au-

dessous des orifices supérieurs des évents; elle

s'étend même vers la base de la nageoire pec-

torale; et l'on pourrait dire par conséquent

qu'elle va presque jusqu'à l'épaule. Si l'on re-

garde l'animal par côté, on voit le bord supé-

rieur et le bord inférieur de cette ouverture pré-

senter, depuis le bout du museau jusqu'au-

près de l'oeil , une courbe très-semblable à la

lettre 5 placée horizontalement.

Les deux mâchoires sont à peu près aussi

avancées l'une que l'autre. Celle de dessous est

très-large, surtout vers le milieu de sa lon-

gueur.

L'intérieur de la gueule est si vaste dans la

baleine franche
,
que dans un individu de cette

espèce
,
qui n'était encore parvenu qu à vingt-

quatre mètres de longueur , et qui fut pris en

1726, au cap de Hourdel , dans la baie de la

Somme, la capacité de la bouche était assez

grande pour que deux hommes aient puy entrer

sans se baisser '

.

La langue est molle, spongieuse, arrondie

par-devant , blanche, tachetée de noir sur les

côtés, adhérente à la mâchoire inférieure, mais

susceptible de quelques mouvements. Sa lon-

gueur surpasse souvent neuf mètres ; sa largeur

est de trois ou quatre. Elle peut donner plus de

six tonneaux d'huile ; et Duhamel assure que

lorsqu'elle est salée, elle peut être recherchée

comme un mets délicat.

La baleine franche n'a pas de dents; mais

tout le dessous de la mâchoire supérieure , ou

,

pour mieux dire, toute la voûte du palais est

garnie de lames que l'on désigne sous le nom
de. fanons. Donnons une idée nette de leur con-

texture, de leur forme, de leur grandeur, de

leur couleur, de leur position, de leur nombre,

de leur mobilité, de leur développement, de

l'usage auquel la nature les a destinés , et de

ceux auxquels l'art a su les faire servir.

* Mémoires envoyés au savant et respectable Duhamel du

Monceau.

La surface d'un fanon est unie, polie, et sem-

blable à celle de la corne. Il est composé ds

poils , ou plutôt de crins
,
placés à côté les uns

des autres dans le sens de sa longueur, très-

rapprochés, réunis et commecollés par une sub-

stance gélatineuse
,
qui , lorsqu'elle est sèche,

lui donne presque toutes les qualités de la

corne, dont il a l'apparence.

Chacun de ces fanons est d'ailleurs très-

aplati, allongé, et très-semblable, par sa forme

générale, à la lame d'une faux. Il se (ourbc

un peu dans sa longueur comme cette- lame
,

diminue graduellement de hauteur et d'épais-

seur, se termine en pointe, et montre sur son

bord inférieur ou concave un tranchant analo-

gue à celui de la faux. Ce bord concave ou in-

férieur est garni
,
presque depuis son origine

jusqu'à la pointe du fanon , de crins qu'aucune

substance gélatineuse ne réunit, et qui repré-

sentent , le long de ce bord tranchant et amin-

ci , une sorte de frange d'autant plus longue et

d'autant plus touffue, qu'elle est plus près de la

pointe ou de l'extrémité du fanon.

La couleur de cette lame cornée est ordinai-

rement noire, et marbrée de nuances moins

foncées ; mais le fanon est souvent caché sous

une espèce d'épiderme dont la teinte est gri-

sâtre.

Maintenant disons comment les fanons sont

placés.

Le palais présente un os qui s'étend depuis le

bout du museau jusqu'à l'entrée du gosier. Cet

os est recouvert d'une substance blanche et

ferme, à laquelle on a donné le nom de gencive

de la baleine. C'est le long et de chaque côté

de cet os que les fanons sont distribués et si-

tués transversalement.

En se supposant dans l'intérieur d'une ba-

leine franche, on voit donc au-dessus de sa

tète deux rangées de lames parallèles et trans-

versales. Ces lames, presque verticales, ne

sont que très-faiblement inclinées en arrière.

Le bout de chaque fanon, opposé à sa pointe,

entre dans la gencive, la traverse , et pénètre

jusqu'à l'os longitudinal. Le bord convexe de la

lame s'applique contre le palais , s'insère même

dans sa substance. Les franges de crin atta-

chées au bord concave de chaque fanon font

paraître le palais comme hérissé de poils très-

gros et très-durs ; et sortant vers la pointe de

chaque lame au-delà des lèvres , elles forment

le long de ces lèvres une autre frange extérieure,
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ou une sorte de barbe
,
qui a fait donner le nom

de barbes aux fanons des baleines.

Le palais étant un peu ovale
, il est évident

que les lames transversales sont d'autant plus

longues
,
qu'elles sont situées plus près du plus

grand diamètre transversal de cet ovale, lequel

se trouve vers le milieu de la longueur du pa-

lais. Les fanons les plus courts sont vers l'en-

trée du gosier, ou vers le bout du museau.

Il n'est pas rare de mesurer des fanons de

cinq mètres de longueur. Ils ont alors, au bout

qui pénètre dans la gencive, quatre ou cinq dé-

cimètres de hauteur, et deux ou trois centimè-

tres d'épaisseur
; et l'on compte fréquemment

trois ou quatre cents de ces lames cornées

,

grandes ou petites , de chaque côté de l'os lon-

gitudinal.

Mais , indépendamment de ces lames , en

forme de faux, on trouve des fanons très-pe-

tits , conciles l'un au-dessus de l'autre , comme
les tuiles qui recouvrent les toits, et placés dans

une gouttière longitudinale
,
que l'on voit au-

dessous de l'extrémité de l'os longitudinal du

palais. Ces fanons particuliers empêchent que

cette extrémité
,
quelque mince, et, par consé-

quent, quelque tranchante qu'elle puisse être,

ne blesse la lèvre inférieure.

Cependant , comment se développent ces fa-

nons?

Le savant anatomiste de Londres , M. Hun-

ier , a fait voir que ces productions se dévelop-

paient d'une manière très-analogue à celle dont

croissent les cheveux de l'homme et la corne

des animaux ruminants. C'est une nouvelle

preuve de l'identité de nature que nous avons

tâché de faire reconnaître entre les cheveux, les

poils, les crins, la corne, les plumes, les écailles,

les tubercules , les piquants et les aiguillons '

.

Vlais, quoi qu'il en soit, le fanon tire sa nourri-

ure, et en quelque sorte le ressort de son ex-

;ension graduelle, de la substance blanche à

aquelle on a donné le nom de gencive. Il est

iccompagné
,
pour ainsi dire , dans son déve-

loppement
,
par des lames qu'on a nommées

intermédidires
, parce qu'elles le séparent du

Ganou le plus voisin, et qui, posées sur la même
Dase

,
produites dans la même substance , for-

nées dans le même temps , ne faisant qu'un

jeul corps avec le fanon, le renforçant, le main-

-enant à sa place, croissant dans la même pro-

* Voyei, au comiiiencemcnt de l'Histoire Naturelle des

oisâons, uotie Disconis sur i.i nature de ces animaux^

portion , et s'etendant jusqu'à la lèvre supé-
rieure, s'y altèrent, s'y ramollissent, s'y

délaient et s'y dissolvent comme un épiderme
trop longtemps plongé dans l'eau. L'auteur de
l'Histoire hollandaise des pêches dans la mer
du iS'ord ' rapporte qu'on trouve souvent , au
milieu de beaux fanons, des fanons plus petits,

que l'on regarde comme ayant poussé à la place

de lames plus grandes, déracinées et arrachées

par quelque accident.

On assure que lorsque la baleine franche

ferme entièrement la gueule , ou dans quelque

autre circonstance , les fanons peuvent se rap-

procher un peu l'un de l'autre, et se disposer

de manière à être un peu plus inclinés que dans

leur position ordinaire.

Après la mort de la baleine , l'épiderme glu-

tineux qui recouvre les fanons , se sèche, et les

colle les uns aux autres. Si l'on veut les prépa-

rer pour le commerce et les arts, on commence
donc par les séparer avec un coin ; on les fend

ensuite dans le sens de leur longueur avec des

couperets bien aiguisés ; on divise ainsi les dif-

férentes couches dont ils sont composés, et qui

étaient retenues l'une contre l'autre par des

filaments entrelacés et par une substance géla-

tineuse
; on les met dans de l'eau froide, ou quel-

quefois dans de l'eau chaude 5 on les attendrit

souvent dans l'huile que la baleine a fourme
;

on les ratisse au bout de quelques heures ; on

les brosse ; on les place , un à un , sur une

planche bien polie; ou les racle de nouveau ; on

en coupe les extrémités ; on les expose à l'air

pendant quelques heures, et ou les dispose de

manière qu'ils puissent continuer de sécher

sans s'altérer et se corrompre ^.

C'est après avoir eu recours à ces procédés

qu'on se sert ou qu'on s'est servi de ces fanons

pour plusieurs ouvrages, et particulièrement

pour fortifier des corsets , soutenir des paniers,

former des parapluies , monter des lunettes',

garnir des éventails, composer des baguettes, et

' Histoire des pêches , des découvertes et des établissements

des Huliandais dans les mers du Nord ; ouvrage traduit du

hollandais
,
par M. Bernard Dereste, etc.

' Histoire des pêches des Hollandais, etc., toniel, pag. tôî.

' Depuis 1787, à Songeons, près de Beauvais , déparlemenl

de l'Oise , on monte les luneites en fanon, au lieu de les

monter en cuir ou en métal. Ce changement a beaucoup aug-

menté la fabrique. On y voit à présent des femmes, et même
des enfants de dix à douze ans , monter des lunettes avec

adresse et habileté. (Description du département de l'Oise,

par M. de Cambri; ouvrage digne d un administrateur liabile

et d'un ami tré»-éclairé de sa patrie , des sciences et des arU.)
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faire des cannes flexibles et légères. On a pensé

aussi qu'on pourrait en dégager les crins de

manière à s'en servir pour faire des cordes , de

la ficelle, et même une sorte de grosse étoffe '.

Mais quel est l'organe de la baleine qui ne

mérite pas une attention particulière ? Exami-

nons ses yviiK , et reconnaissons les rapports

de leur structure avec la nature de son séjour.

L'œil est placé immédiatement au-dessus de

la commissure des lèvres , et par conséquent

très-près de l'épaule de la baleine. Presque éga-

lement éloigné du monticule des évents et de

l'extrémité du museau , très-rapproché du bord

inférieur de l'animal , très-écarté de l'œil op-

posé , il ne paraît destiné qu'à voir les objets

auxquels la baleine présente son immense côté
;

et il ne faut pas négliger d'observer que voilà

un rapport frappant entre la baleine franche,

qui parcourt avec tant de vitesse la surface de

l'océan et plonge dans ses abîmes , et plusieurs

des oiseaux privilégiés qui traversent avec tantde

rapidité les vastes champs de l'air et s'élancent

au plus haut de l'atmosphère. L'œil de la baleine

est cependant placé sur une espèce de petite

convexité
,
qui , s'élevant au-dessus de la sur-

face des lèvres , lui permet de se diriger de telle

sorte
,
que lorsque l'animal considère un objet

un peu éloigné , il peut le voir de ses deux yeux

à la fois , rectifier les résultats de ses sensa-

tions , et mieux juger de la distance.

Mais ce qui étonne dans le premier moment

de l'examen , c'est que l'œil de la baleine soit s

petit, qu'on a peine quelquefois à le découvrir.

Son diamètre n'est souvent que la cent quatre-

vingt-douzième partie de la longueur totale du

cétacée. Il est garni de paupières, comme l'œil

des autres mammifères : mais ces paupières

sont si gonflées par la graisse huileuse qui en

occupe l'intérieur, qu'elles n'ont presque au-

cune mobilité ; elles sont d'ailleurs dénuées de

cils , et l'on ne voit aucun vestige de cette troi-

sième paupière que l'on peut apercevoir dans

l'homme
,
que l'on remarque dans les qua-

drupèdes, et qui est si développée dans les

oiseaux.

La baleine paraît donc privée de presque

tous les moyens de garantir l'intérieur de son

œil , des impressions douloureuses de la lu-

mière très-vive que répandent autour d'elle
,

pendant les longs jours de l'été , la surface des

' Histoire des pèches des Hollandais , etc., tome I
, pag. 69.
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mers ({u'elle fréquente , ou les montagnes de

glace dont elle est entourée. Mais , avant la fin

de cet article , nous remarquerons combien les

effets de la conformation particulière de cet

organe peuvent suppléer au nombre et à la mo-

bilité des paupières.

L'œil de la baleine , considéré dans son en-

semble, est assez aplati par-devant pour que

son axe longitudinal ne soit quelquefois , à son

axe transverse
,
que dans le rapport de 6 à 1 1

,

Mais il n'en est pas de même du cristallin :

conformé comme celui des poissons , des pho-

ques , de plusieurs quadrupèdes ovipares qui

marchent ou nagent souvent au-dessous de

l'eau , et des cormorans , ainsi que de quel-

ques autres oiseaux plongeurs , le cristallin de

la baleine franche est assez convexe par-devant

et par-derrière pour ressembler à une sphère
,

au lieu de représenter une lentille , de même
que celui des quadrupèdes, et surtout celui des

oiseaux. Il paraît du moins que le rapport de

l'axe longitudinal, du cristallin à son diamètre

transverse , est , dans la baleine fi'anche

,

comme celui de 1 3 à 15, lors même que ce dia-

mètre et cet axe sont les plus différents l'un de

l'autre '.

La forme générale de l'œil est maintenue
,

en très-grande partie , dans la baleine franche

,

comme dans les animaux dont l'œil n'est pas

sphérique, par l'enveloppe à laquelle on a

donné le nom de sclérotique y et qui envi-

ronne tout l'organe de la vue , excepté dans

l'endroit où la cornée est située. Ce nom de

sclérotique venant de scierotes, qui , en grec,

signifie dureté , convient bien mieux à l'enve-

loppe de l'œil de la baleine franche dans la-

quelle elle est très-dure, qu'à celle de l'œil de

l'homme et de l'œil des quadrupèdes, dans

lesquels , ainsi que dans l'homme , elle est re-

marquable par sa mollesse. Mais la sclérotique

de la baleine franche n'a pas dans toute son

étendue une égale dureté : elle est beaucoup

plus dure dans ses parties latérales que dans le

fond de l'œil
,
quoiqu'elle soit très-fréquem-

ment , dans ce même fond , épaisse de plus de

trente-six millimètres
,
pendant que l'épaisseur

des parties latérales n'en excède guère vingt-

quatre. Cette différence vient de ce que les

mailles que l'on voit dans la substance fibreuse,

et en apparence tendineuse , de la sclérotique,

* Cuvier, Leçons d'analomie conipaiée, vol. II, n. 376.
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80Dt plus grandes dans le fond que sur les côtés

de l'œil , et qu'au lieu de contenir une matière

fongueuse et flexible , comme sur ces mêmes

côtés , elles sont remplies , vers le fond de l'œil,

d'une huile proprement dite.

Au reste , cette portion moins dure de la

sclérotique de la baleine est traversée par un

canal dans lequel passe l'extrémité du nerf op-

tique : les parois de ce canal sont formées par

la dure-mère ; et c'est de la face externe de cette

dure-mère que se détachent , comme par un

épanouissement, les fibres qui composent la

sclérotique.

On distingue d'autant plus ces fibres
,
que

leur couleur est blanche , et que la substance

renfermée dans les mailles qu'elles entourent

est d'une nuance brune.

Nous entrons avec plaisir dans les détails

en apparence les plus minutieux
,
parce que

tout intéresse dans un colosse tel que la baleine

franche , et que nous découvrons facilement

dans ses organes très-développés, ce que notre

vue , même aidée par la loupe et par le micros-

cope , ne peut pas toujours distinguer dans les

organes analogues des autres animaux. La ba-

leine franche est, pour ainsi dire, un grand

exemplaire de l'être organisé, vivant et sen-

sible , dont aucun caractère ne peut échapper

à l'examen.

C'est ainsi
,
par exemple

,
qu'on voit dans la

baleine, encore mieux que dans les rhinocéros

ou dans d'autres énormes quadrupèdes , la ma-

nière dont la sclérotique se réunit souvent à la

cornée. Au lieu d'être simplement attachée à

cette cornée par une cellulosité, elle pénètre

fréquemment dans sa substance; et l'on aper-

çoit facilement les fibres blanches de la scléro-

tique de la baleine
,

qui entrent dans l'épais-

seur de sa cornée, en filaments très-déliés, mais

assez longs.

C'est encore ainsi que , dans la choroïde ou

seconde enveloppe de l'œil de la baleine, on

peut distinguer sans aucune loupe les ouver-

tures des vaisseaux, de même que la membrane
intérieure que l'on connaît sous le nom de Rmjs-
chienne ; et qu'on compte, pour ainsi dire , les

fibres rayonnantes qui , semblables à des cer-

cles , entourent le cristallin sphérique.

Continuons cependant.

Lorsque la prunelle de la baleine franche est

rétrécie par la dilatation de l'iris, elle devient

une ouverture allongée transversalement.

T. I.

M
L'ensemble de l'œi! est d'ailleurs mù dans ce

cétacée par quatre muscles droits
,
par un autre

muscle droit , nommé snspenseur, et divisé en
quatre; et par deux muscles obliques, l'un su.

périeur et l'autre inférieur.

Remarquons encore que la baleine , comme
la plupart des animaux qui vivent dans l'eau

,

n'a pas de points lacrymaux , ni de glandes des-

tinées à répandre sur le devant de l'œil une
liqueur propre à le tenir dans l'état de propreté

et de souplesse nécessaire; mais que l'on trouve

sous la paupière supérieure des sortes de lacu-

nes d'où s'écoule une humeur épaisse et mu-
cilagineuse.

Passons maintenant à l'examen de l'organe

de l'ouïe.

La baleine a dans cet organe , comme tous

les cétacées, un labyrinthe, trois canaux mem»
braneux et demi-circulaires, un limaçon, u^^

orifice cochléaire, un vestibule , un orifice ves-

tibulaire \ une cavité appelée caisse du tijm-

pan, une membrane du tympan , des osselets

articulés et placés dans cette caisse depuis cette

membrane du tympan jusqu'à l'orifice vesti-

bulaire, une trompe nommée trompe d'Ensta-

che ^, et un canal qui, de la membrane du tym-
pan , aboutit et s'ouvre à l'extérieur.

Le limaçon de la baleine est même fort grand
;

toutes ses parties sont bien développées. L'ori-

fice ou la fenêtre cochléaire qui fait communi-
quer ce limaçon avec la caisse du tympan, offre

une grande étendue. Le marteau , un des os-

selets de la caisse du tympan , et qui commu-
nique immédiatement avec la membrane du
même nom

,
présente aussi des dimensions très-

remarquables par leur grandeur.

Mais la spirale du limaçon ne fait qu'un

tour et demi , et ne s'élève pas à mesure qu'elle

enveloppe son axe. Il est si difficile d'aperce-

voir les canaux demi-circulaires, qu'un très-

grand anatomiste, Pierre Camper, en a nif

l'existence , et qu'on croirait peut-être encore

qu'ils manquent à l'oreillede la baleine, malgré

les indications de l'analogie, sans les recher-

' Nous préférons les épilhètes de cochléaire et de veslihu-

laire
,
proposées par notre collègue Cuvier, à celles de ronde

et d'ovale, (pii ne peuvent être era,.loyées avec exactitude

qu'en pai lani de l'organe de l'ouïe de I homme et d'un petit

nombre d'animaux.

'Letubeiiont nous parlons, et tous Ifs Inbes analogues

que peut présenter l'orsane de l'ouï • de l'iiomme ou des ani-

maux , ont été appelés trompe d'Eusiache ,
parce que celiri

de l'oreille de l'iiomnie a été découvert par Eustache ,
habile

anatomiste du seizième siècle.
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n
ches éclairées de notre confrère Cuvier. Le

marteau n'a point cet appendice que l'on con-

naît sous le nom de manche, le tympan a la

forme d'un entonnoir allongé, dont la pointe est

fixée au bas du col du marteau. Le vient , ou

conduit extérieur , n'est osseux dans aucune

de ses portions ; c'est un canal cartilagineux

et très-mince
,

qui part du tympan , serpente

dans la couche graisseuse, parvient jusqu'à la

surface de la peau , s'ouvre à l'extérieur par un

trou très-petit , et n'est terminé par aucun ves-

tige de conque, de pavillon membraneux ou

cartilagineux, d'oreille externe plus ou moins

large ou plus ou moins longue.

Ce défaut d'oreille extérieure qui lie la ba-

leine franche avec tous les autres cétaiées,avec

les lamantins, les dugons, les morses, et le

plus grand nombre de phoques , les éloigne de

tous les autres mammifères, et pourrait pres-

que être compté parmi les caractères distinctifs

des animaux qui passent la plus grande partie

de leur vie dans l'eau douce ou salée.

L'oreille des cétacées présente cependant des

particularités plus dignes d'attention que celles

que nous venons d'indiquer.

Uétrier , l'un des osselets de la caisse du

tympan , n'a , au lieu des deux branches qu'il

offre dans la plupart des mamm.ifères, qu'un

corps conique , comprimé , et percé d'un très-

petit trou.

La partie de l'os temporal à laquelle on a

donné le nom de rocher, et dans l'intérieur de

laquelle sont creusées les cavités de l'oreille des

mammifères, est, dans la baleine, d'une sub-

stance plus dure que dans aucune autre espèce

d'animal vertébré. Mais voici un fait plus ex-

traordinaire et plus curieux.

Le rocher de la baleine franche n'est point

articulé avec les autres parties osseuses de la

tête; il est suspendu par des ligaments, et placé

à côté de la base du crâne, sous une sorte de

voûte formée en grande partie par l'os occipital.

Ce rocher, ainsi isolé et suspendu, présente,

vers le bord interne de sa face supérieure, une

proéminence demi-circulaire, qui contient le li-

maçon. On voit sur cette même proéminence

un orifice qui appartient au méat ou conduit

auditif interne , et qui répond à un trou de la

base du crâne.

Au-dessous du labyrinthe que renferme ce

rocher, est la caisse du tympan.

Cette caisse est formée par une lame osseuse

,
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que l'on croirait loulée sur elle-même, et dont

le côté interne est beaucoup plus épais que lo

côté extérieur.

L'ouverture extérieure de cette caisse , sur

laquelle est tendue la membrane du tympan

,

n'est pas limitée par un cadre osseux et régu-

lier comme dans plusieurs mammifères, mais

rendue tres-irréguliere par trois apophyses pla-

cées sur sa circonférence.

Cette même caisse du tympan adhère au /c

autres portions du rocher par son extrémité

postérieure, et par une apophyse de la partie

antérieure de son bord le plus mince

De l'extrémité antérieure de la caisse part

la trompe, analogue à la trompe d'Eustuche de

l'homme. Ce tube est membraneux
,
perce l'os

maxillaire supérieur, et aboutit à la partie su-

périeure de l'évent par un orifice qu'une val-

vule rend impénétrable à l'eau lancée par ce

même évent , même avec toute la vitesse que

l'animal peut imprimer à ce fluide.

Mais après avoir jeté un coup d'œil sur le

corps de la baleine franche, après avoir consi-

déré sa tête et les principaux organes que con-

tient cette tête si extraoïdinaire et si vaste, que

devons-nous d'abord examiner ?

La queue de ce cétacée.

Cette partie de la baleine a la figure d'un

cône , dont la base s'applique au corps propre-

ment dit. Les muscles qui la composent sont

tres-vigoureux. Une saillie longitudin<de s'étend

dans sa partie supérieure, depuis le milieu de

sa longueur jusqu'à son extrémité. Elle est ter-

minée par une grande nageoire, dont la position

est remarquable. Cette nageoire est horizontale,

au lieu d'être verticale comme la nageoire de

la queue des poissons; et cette situation, qui est

aussi celle de la caudale de tous les autres cé-

tacées , suffirait seule pour faire distinguer

toutes les espèces de cette famille d'avec tous

les autres animaux vertébrés et à sang rouge.

Cette nageoire horizontale est composée de

deux lobes ovales, dont la réunion produit un

croissant échancré dans trois endroits de son

intérieur , et dont chacun peut offrir un mou-

vement très-rapide, un jeu très-varié, et une

action indépendante.

Dans une baleine franche, qui n'avait que

vingt-quatre mètres de longueur , et qui échoua

en 1726 au cap de Hourdel, il y avait uu es-

pace de quatre mètres entre les deux pointes du

croissant formé par les deux lobes de la eau-
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dale , et par conséquent une distance égale au

sixième de la longueur totale. Dans une baleine

plus petite encore , et qui n'était longue que de

seize mètres, cette distance entre les deux pointes

du croissant surpas.'-ait le tiers de la plus grande

longueur de l'animal.

Ce grand instrument de natation est le plus

puissant de ceux que la baleine a reçus; mais il

n'est pas le seul. Ses deux bras peuvent être

comparés aux deux nageoires pectorales des

poissons : au lieu d'être composés , ainsi que

ces nageoires , de rayons soutenus et liés par

une membrane, ils sont formés, sans doute,

d'os que nous décrirons bientôt, de muscles,

et de chair tendineuse , recouverts par une peau

épaisse ; mais l'ensemble que chacun de ces

bras présente consiste dans une sorte de sac

aplati, arrondi dans la plus grande partiedc sa

circonférence, terminé en pointe, ayant une

surface assez étendue pour que sa longueur sur-

passe le sixième de la longueur totale du céta-

cée, et que sa largeur égale le plus souvent la

moitié de sa longueur , réunissant enfin tous les

caractères «l'une rame agile et forte.

Cependant , si la présence de ces trois rames

ou nageoires donne à la baleine un nouveau

trait de conformité avec les autres habitants

des eaux, et l'éloigné des quadrupèdes, elle se

rapproche de ces mammifères par une partie

essentielle de sa conformation, par les organes

qui lui servent à perpétuer son espèce.

Le mâle a reçu un balénas long de trois mètres

ou environ, large de deux décimètres à sa base,

environné d'une peau double qui lui donne quel-

que ressemblance avec un cylindre renfermé

dans une gaine, composé dans son intérieur de

branches , d'un corps caverneux , d'une sul>

stance spongieuse , d'un urètre , de muscles érec-

teurs, de muscles accélérateurs, et placé auprès

de deux testicules que l'on peut voir à côté l'un

de l'autre au-iessus des muscles abdominaux.

De chaque côté de la vulve
,
qui a son clito-

ris, son méat urinaire et son vagin, l'on peut

distinguer dans la femelle, à une petite dis-

tance de l'anus, une mamelle placée dans un

sillon longitudinal et plissé, aplatie et peu ap«

parente, excepté dans le temps où la baleine

nourrit et où cette mamelle s'étend et s'allonge

au point d'avoir quelquefois une longueur et un
diamètre égaux au cinquantième ou à peu près

de la longueur totale.

La peau du sillon longitudinal, qui garantit I

I

la mamelle, est moins serrée et moins dure
que celle qui revêt le reste de la surface de la

baleine.

Cette dernière peau est très-forte , (luoique

percée de grands pores. Son épaisseur surpasse

deux décimètres. Elle n'est pas garnie de poils

comme celle de la plupart des mammifères.

L'épiderme qui la recouvre est très-lisse,

très-poreux, composé de plusieurs couches, dont
la plus intérieure a le plus d'épaisseur et de
dureté, luisant, et pénétré d'une humeur mu-
queuse ainsi que d'une sorte d'huile qui dimi-

nue sa rigidité, et le préserve des altérations que
ferait subir à cette surpeau le séjour alternatifde
la baleine dans l'eau et à la surface des mers.

Cette huile et cette substance visqueuse ren-

dent même l'épiderme si brillant, que lorsque

ia baleine franche est exposée aux rayons du
soleil , sa surface est resplendissante comme
celle du métal poli.

Le tissu muqueux qui sépare l'épiderme de

!a peau est plus épais que dans tous les autres

mammifères. La couleur de ce tissu, ou , ce

qui est la même chose, la couleur de la ba-

leine, varie beaucoup suivant ia nourriture,

l'âge, le sexe, et peut-être suivant la tempéra-

ture du séjour habituel de ce cétacée. Elle est

quelquefois d'un noir très-pur, très-foncé, et

sans mélange; d'autres fois d'un noir nuancé

ou mêlé de gris. Plusieurs baleines sont moi-

tié blanches et moitié brunes. On en trouve

d'autres jaspées ou rayées de noir et de jau-

nâtre. Souvent le dessous de la tête et du
corps présente une blancheur éclatante. On a

vu dans les mers du Japon, et, ce qui est

moins surprenant, au Spitzberg, et par consé-

quent à dix degrés du pôle boréal, des baleines

entièrement blanches , et l'on peut rencontrer

fréquemment de ces cétacées marqués de blanc

sur un fond noir, ou gris, ou jaspé, etc., parce

que la cicatrice des blessures de ces animaux

produit presque toujours une tache blanche.

La chair qui est au-dessous de l'épiderme et

de la peau, est rougeâtre, grossière, dure et

sèche , excepté celle de la queue, qui est moins

coriace et plus succulente, quoique peu agréa-

ble à un goût délicat , surtout dans certaines

circonstances où elle répand une odeur rebu-

tante. Les Japonais cependant, et particulière-

ment ceux qui sont obligés de supporter des

travaux pénibles, l'ont préférée à plusieurs au-
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très aliments; ils l'ont trouvée très-bonne,

très-fortifiante et très-salubre.

Entre cette chair et la peau , est un lard

épais, dont une partie de la graisse est si li-

quide, qu'elle s'écoule et forme une huile,

même sans être exprimée.

Il est possible que cette huile très-fluide

passe au travers des hitervalles des tissus et

des pores des membranes
,
qu'elle parvienne

jusque dans 'l'intérieur de la gueule, qu'elle

soit rejetée par les évents avec l'eau de la mer,

qu'elle nage sur l'eau salée, et qu'elle soit avi-

dement recherchée par des oiseaux de mer,

ainsi que Duhamel l'a rapporté.

Le lard a moins d'épaisseur autour de la

queue qu'autour du corps proprement dit;

mais il en a une très-grande au-dessous de la

mâchoire inférieure , où cette épaisseur est

quelquefois de plus d'un mètre \ Lorsqu'on le

fait bouillir, on en retire deux sortes d'huiles :

l'une pure et légère ; l'autre un peu mêlée

,

onctueuse, gluante, d'une fluidité que le froid

diminue beaucoup , moins légère que la pre-

mière, mais cependant moins pesante que

l'eau. Il n'est pas rare qu'une seule baleine

franche donne jusqu'à quatre-vingt-dix ton-

neaux de ces différentes huiles.

Lorsqu'on a sous les yeux le cadavre d'une

baleine franche, et qu'on a enlevé son épi-

derme, son tissu muqueux, sa peau, son lard

et sa chair, que découvre-t-on ? sa charpente

osseuse.

Quelles particularités présentent les os de la

tête?

Pendant que l'animal est encore très-jeune
,

les pariétaux se soudent avec les temporaux et

avec l'occipital, et ces cinq os réunis forment

une voûte de plusieurs mètres de long , sur

une largeur égale à plus de la moitié de la lon-

gueur.

Le sphénoïde reste divisé en plusieurs pièces

pendant toute la vie de la baleine.

Les sutures que l'animal présente lorsqu'il

fst un peu avancé en âge sont telles
,
que les

ieux pièces qui se réunissent , amincies dans

leurs bords et taillées en biseau à l'endroit de

leur jonction, représentent chacune une bande

ou face inclinée, et s'appliquent, dans cette por-

tion de leur surface, l'une au-dessus de l'autre,

comme les écailles de plusieurs poissons.

' HUtoire des pêches des Hollandais . etc., 1. 1 . d. 78.

Si l'on ouvi'e le crâne, on voit que l'intérieur

de sa base est presque de niveau. On ne dé-

couvre ni fosse ethmoïdale , ni lame criblée

,

ni aucune protubérance semblable à ces quatre

crochets, ou apophysrs clinnides, qui s'élèvent

sur le fond du crâne de l'homme et d'un si

grand nombre de mammifères.

Que remarqus-t-on cependant de particulier

à la baleine franche
, lorsqu'on regarde le de-

hors de ce crâne?

Les deux ouvertures que l'on nomme trous

orbitaires internes antérieurs , et qui font

communiquer la cavité de l'orbite de l'œil , ou

la/o.sse orbitaire , avec le creux auquel on a

donné le nom àç. fosse nasale, sont, dans la

baleine franche , très-petits et recouverts par

des lames osseuses.

Ce cétacée n'a pas ce trou qu'on appelle i7i-

cisif, et que montre, dans tant de mammifères,

la partie des os intermaxillaires qui suit l'ex-

trémité de la mâchoire.

Mais au lieu d'un seul orifice comme dans

l'homme , trois ou quatre trous servent à la

communication de la cavité de l'orbite avec

l'intérieur de l'os maxillaire supérieur.

Les deux os de la mâchoire inférieure for-

ment par leur réunion une portion de cercle ou

d'ellipse qui a communément plus de huit ou

neuf mètres d'étendue, et que les pêcheurs ont

fréquemment employée comme un trophée , et

dressée sur le tillac
,
pour annoncer la prise

d'une baleine et la grandeur de leur conquête.

L'une des galeries du Muséum d'histoire na-

turelle renferme trois os maxillaires d'une ba-

leine : la longueur de ces os est de neuf mètres

ou environ.

L'occiput est arrondi. Il s'articule avec l'é-

pine dorsale à son extrémité postérieure, et par

de larges condyles ou faces saillantes.

On compte sept vertèbres du cou , comme
dans l'homme et presque tous les mammifè-

res. La première de ces vertèbres, qu'on ap-

pelle Vatlas, est soudée avec la seconde, qui a

reçu le nom d'axis.

Dans la baleine de vingt-quatre mètres de

longueur, qui échoua en 1726 au cap de Hour-

del, l'épine dorsale avait auprès de la caudale

un demi-mètre de diamètre , et par conséquent

a été comparée avec raison à une grosse pou-

tre de quatorze ou quinze mètres de longueur.

On a écrit que sa couleur et sa contexture pa-

raissaient, au premier coup d'œil , semblables
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à ceiies d'un grès grisâtre ; on aurait pu ajou-

ter, et enduit d'une substance huileuse. Pres-

que tous les os de la baleine franche réunissent

en effet à une compacité et à un tissu particu-

liers, une sorte d'apparence onctueuse qu'ils

loivent à l'huile dont ils sont pénétrés pendant

ju'ils sont encore frais.

Dans une baleine écliouée, eu 1763, sur un

des rivages d'Islande , on compta en tout

soixante-trois vertèbres , suivant MM. Olafseu

et Povelsen.

Il parait que la baleine dont nous écrivons

l'histoire a quinze côtes de chaque côté de l'é-

pine du dos, et que chacune de ces côtes a très-

souvent plus de sept mètres de longueur, sur

un demi-mètre de circonférence.

Le sternum, avec lequel les premières de ces

côtes s'articulent , est large , mais peu épais
,

surtout dans sa partie antérieure.

Les clavicules que l'on trouve dans ceux

des mammifères qui font un très-grand usage

de leurs bras, soit pour grimper sur les arbres,

soit pour attaquer et se défendre, soit pour sai-

sir et porter à leur bouche l'aliment qu'ils pré-

fèrent, n'ont point d'analogues dans la baleine

franche.

On peut voir dans l'une des galeries du Mu-

séum national d'histoire, naturelle , une omo-

plate qui appartenait à une baleine, et dont ta

longueur est de trois mètres.

L'os du bras proprement dit, ou V humérus,

est très-court, arrondi vers le haut, et comme
marqué par une petite tubérosité.

Le cubitus et le radius , ou les deux os de

l'avant-bras, sont très-comprimés ou aplatis la-

téralement.

On ne compte que cinq os dans le carpe ou

dans la main proprement dite. Ils forment deux

rangées, l'une de trois, l'autre de deux pièces
;

ils sont très-aplatis , réunis de manière à pré-

senter l'image d'une sorte de pavé , et presque

tous hexagones.

Les os du métacarpe sont aussi très-aplatis,

et soudés les uns aux autres.

Le nombre des phalanges n'est pas le même
dans les cinq doigts.

Tous ces os du bras , de l'avant-bras , du

carpe , du métacarpe et des doigts , non-seule-

ment sont articulés de manière qu'ils ne peu-

vent se mouvoir les uns sur les autres, comme
les os des extrémités antérieures de l'homme

et de plusieurs mammifères, mais encore sont

réunis par des cartilages très-longs
, qui re-

couvrent quelquefois la moitié des os qu'ils

joignent l'un à l'autre , et ne laissent qu'un
peu de souplesse à l'ensemble qu'ils contri-

buent à former. Il n'y a d'ailleurs aucun muscle
propre à tourner l'avant-bras de telle sorte que
la paume de la main devienne alternativement

supérieure ou inférieure à la face qui lui est

opposée
; ou , ce qui est la même chose , il

n'y a ni supinateur, ni pronaleur: Des rudi-

ments aponévrotiques de muscles sont étendus

sur toute la surface des os , et en consolident

les articulations.

Tout concourt donc pour que l'extrémité an-

térieure de la baleine franche soit une véritable

rame élastique et puissante
,
plutôt qu'un or-

gane propre à saisir, retenir et palper les ob-

jets extérieurs.

Cette élasticité et cette vigueur doivent d'au-

tant moins étonner, que la nageoire pectorale

ou l'extrémité antérieure de la baleine est très-

charnue
;
que lorsqu'on dépèce ce cétacée, on

enlève de cette nageoire de grandes portions de

muscles ; et que l'irritabilité de ces parties

musculaires est si vive, qu'elles bondissent

longtemps après avoir été détachées du corps

de l'animal.

Mais qu'avons-nous à dire du fluide qui

nourt'it ces muscles et entretient ces qualités?

La quantité de sang qui circule dans la ba-

leine , est plus grande à proportion que celle

qui coule dans les quadrupèdes. Le diamètre

de l'aorte surpasse souvent quatre décimètres.

Le cœur est large et aplati. Ou a écrit que le

trou botal, par lequel le sang des mammifères

qui ne sont pas encore nés, peut parcourir les

cavités du cœur, aller des veines dans les artè-

res, et circuler dans la totalité du système vas-

culaire sans passer par les poumons, restait ou-

vert dans la baleine franche pendant toute sa

vie, et qu'elle devait à cette particularité la fa-

cilité de vivre longtemps sous l'eau. On pour-

rait croire que cette ouverture du trou botal

est en effet maintenue par l'habitude que la

jeune baleine contracte en naissant de passer

un temps assez long dans le fond de la mer,

et par conséquent sans gonfler ses poumons par

des inspirations de l'air atmosphérique, et sans

donner accès dans leurs vaisseaux au sang ap-

porté par les veines, qui alors est forcé de cou-

ler par le trou botal pour pénétrer jusqu'à

l'aorte. Quoi qu'il en soit cependant de la du-
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rée de cette ouverture , la baleine franche est

obligée de venir fréquemment à la s\n'face de

la mer, pour respirer l'air de l'atmosphère , et

introduire dans ses poumons le fluide répara-

teur sans lequel le sang aurait bientôt perdu

les qualités les plus nécessaires à la vie ; mais

comme ses poumons sont très-volumineux,

elle a moins besoin de renouveler souvent les

inspirations qui les remplissent de fluide at-

mosphérique.

Le gosier de la baleine est très-étroit, et

beaucoup plus qu'on ne le croirait lorsqu'on

voit toute l'éteadue de la gueule de cet animal

démesuré.

L'œsophage est beaucoup plus grand à pro-

portion, long déplus de trois mètres, et revêtu

à l'intérieur d'une membrane très-dense
,
glan-

duleuse et plissée.

Le célèbre Hunter nous a appris que la ba-

leine , ainsi que tous les autres cétacées
,
pré-

sentait dans son estomac une conformation

bien remarquable dans un habitant des mers,

qui vit de substance animale. Cet organe a de

très-grands rapports avec l'estomac des ani-

maux ruminants. Il est partagé en plusieurs

cavités très-distinctes ; et il en offre même cinq,

au lieu de n'en montrer que quatre , comme ces

ruminants.

Ces cinq portions , ou , si on l'aime mieux

,

ces cinq estomacs sont renfermés dans une en-

veloppe commune ; et voici les formes particu-

lières qui leur sont propres. Le premier est un

ovoide imparfait, sillonné à l'intérieur de rides

grandes et irrégulières. Le second , très-grand,

et plus long que le premier , a sur sa surface

intérieure des plis nombreux et inégaux ; il

communique avec le troisième par un orilice

rond et étroit , mais qu'aucune valvule ne

ferme. Le troisième ne parait, à cause de sa pe-

titesse
,
qu'un passage du second au quatrième.

Les parois intérieures de ce dernier sont gar-

nies d'appendices menus et déliés
,
que l'on a

compares à des poils ; il aboutit au cinquième

par une ouverture ronde, plus étroite que l'o-

rifice par lequel les aliments entrent du troi-

5 lème estomac dans cette quatrième poche ; et

înfln , le cinquième est lisse , et se réunit par

e pylore avec les intestins proprement dits,

dont la longueur est souvent de plus de cent

vingt mètres.

La baleine franche a un véritable cœcum
,

un foie très-volumineux, une rate peu étendue.

un pancréas très-long, une vessie ordinairement

allongée et de grandeur médiocre.

Mais ne devons-nous pas maintenant remar-

quer quels sont les effets des divers organes

que nous venons de décrire, quel usage la ba-

leine peut en faire ; et avant cette recherche

,

quels caractères particuliers appartiennent aux

centres d'action qui produisent ou modifient

les sensations de la baleine , ses mouvements

et ses habitudes ?

Le cerveau de la baleine non -seulement ne

renferme pas cette cavité digitale et ce lobe

postérieur qui n'appartiennent qu'à l'homme et

à des espèces de la famille des singes , mais en-

core est très-petit relativement à la masse de

ce cétacée. Il est des baleines franches dans

lesquelles le poids du cerveau n'est que le

vingt-cinq millième du poids total de l'ani-

mal, pendant que dans l'homme il est au-des-

sus du quarantième ; dans tous les quadrupèdes

dont on a pu connaître exactement l'intérieur

de la tête, et particulièrement dans l'éléphant,

au-dessus du cinq-centième; dans le serin, au-

dessus du vingtième; dans le coq et le moineau,

au-dessus du trentième; dans l'aigle, au-dessus

du deux-centième; dans l'oie, au-dessus du

quatre-centième; dans la grenouille, au-des-

sus du deux-centième; dans la couleuvre à

collier, au-dessus du huit-centième ; et dans le

cyprin carpe, au-dessus du six-centième.

A la vérité, il n'est guère que du six-mil-

lième du poids total de l'individu dans la tor-

tue marine, du quatorze-centième dans l'ésoce

brochet, du deux-millième dans le silure glanis,

du deux-mille-cinq-centième dans le squale

requin, et du trente-huit-millième dans le scom-

brethon.

Le diaphragme de la baleine franche est doué

d'une grande vigueur. Les muscles abdomi-

naux, qui sont tres-puissants et composés d'un

mélange de fibres musculaires et de fibres ten-

dineuses , l'attachent par devant. La baleine a,

par cette organisation , la force nécessaire pour

contre-balancer la résistance du fluide aqueux

qui l'entoure, lorsqu'elle a besoin d'inspirer un

grand volume d'air; et d'ailleurs, la position du

diaphragme
,
qui , au lieu d'être verticale, est

inclinée en arrière, rend plus facile cette grande

inspiration, parce qu'elle permet aux poumons

de s'étendre le long de l'épine du dos , et de se

développer dans un plus grand espace.

Mais animons le colosse dont nous étudions
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ffs propriétés : nous avons vu la structure des

organes de ses sens: quels en sont les résultats?

quelle est la délicatesse de ces sens? quelle est,

par exemple, la finesse du toucher?

La baleine a deux bras; elle peut les appli-

quer à des objets étrangers ; elle peut placer ces

objets entre son corps et l'un de ses bras, les

retenir dans cette position, toucher à la fois plus

d'une de leurs surfaces. Mais ce bras ne se plie

pas comme celui de l'iiomnie, et la main qui le

termine ne se courbe pas , et ne se divise pas

en doigts déliés et flexibles, pour s'appliquer à

tous les contours, pénétrer dans les cavités,

saisir toutes les formes. La peau de la baleine,

dénuée d'écaillés et de tubercules , n'arrête pas

les impressions; elle ue les intercepte pas, si

elle les amortit par son épaisseur, et les dimi-

nue par sa densité; elle les laisse pénétrer jus-

qu'aux houppes nerveuses répandues auprès

de presque tous les points de la surface ex-

térieure de l'animal. Mais quelle couche de

graisse ne trouve-t-on pas au-dessous de cette

peau? et tout le monde sait que les animaux

dans lesquels la peau recouvre une très-grande

quantité de graisse ont à proportion beaucoup

moins de sensibilité dans cette même peau.

La grandeur, la mollesse et la mobilité de la

langue ne permettent pas de douter que le sens

du goût n'ait une sorte de finesse dans la ba-

leine franche. La voilà donc beaucoup plus fa-

vorisée que les poissons pour le goût et pour le

toucher, quoique moins bien traitée pour ces

deux sens que la plupart des mammifères. Mais

quel degré de force a, dans cet animal extraor-

dinaire, le sens de l'odorat, si étonnant dans

plusieurs quadrupèdes, si puissant dans pres-

que tous les poissons? Ce cétacée a-t-il reçu un

odorat exquis, que semblent lui assurer, d'un

côté, sa qualité de mammifère, et de l'autre,

celle d'habitant des eaux?

Au premier coup d'œil, non-seulement on

considérerait l'odorat de la baleine comme très-

faible, mais même on pourrait croire qu'elle est

entièrement privée d'odorat; et dès lors com-

bien l'analogie serait trompeuse relativement à

ce cétacée

!

En effet, la baleine franche manque de cette

paire de nerfs qui appartient aux ([uadrupèdes,

aux oiseaux , aux quadrupèdes ovipares, aux

serpents et aux poissons, que l'on a nommée
lapremière paire à cause de la portion du cer-

veau de laquelle elle sort, et de sa direction

vers la partie la plus avancée du museau et

qui a reçu aussi le nom ée paire de nerfs olfac
tifs, parce qu'eue communique au cerveau les

impressions des substances odorantes.

De plus, les longs tuyaux que l'on nomn^e
évenls, et que l'on a aussi appelés narines, ne
présentent ni cryptes ou cavités , ni follicules

muqueux, ni lames saillantes, ne communi-
quent avec aucun s'inus^ ne montrent aucun
appareil propre à donner ou fortifier les sensa-

tions de l'odorat, et ne sont revêtus à l'intérieur

que d'une peau sèche, peu sensible, et capable

de résister, sans en être offensée , aux courants

si souvent renouvelés d'une eau salée, rejetée

avec violence.

Mais apprenons de notre savant confrère

M. Cuvier, que la baleine franche doit avoir,

comme les autres cétacées, un organe particu-

lier, qui est dans ces animaux celui de l'odo-

rat, et qu'il a vu dans le dauphin vulgaire, ainsi

que dans le marsouin.

Nous avons dit, en parlant de la conforma-

tion de loreille, que le tuyau auquel on a donné

le nom de (rompe <l' Eusiache , et qui fait com-

muniquer l'intérieur de la caisse du lympaii

avec la bouche , remontait vers le haut de l'é-

vent, dans la cavité duquel il aboutissait. La

partie de ce tuyau qui est voisine de l'oreille

montre à sa face interne un trou assez large

,

qui donne dans un espace vide. Ce creux est

grand, situé profondément, placé entre l'œil,

l'oreille et le crâne, et entouré d'une cellulosité

très-ferme, qui en maintient les parois. (>e creux

se prolonge en différents sinus , terminés par

des membranes collées contre les os. Ces sinus

et cette cavité sont tapissés d'une membrane

noirâtre, muqueuse et tendre. Ils communi-

quent avec les sinus frontaux par un canal qui va

en montant, et qui passe au-devant de l'orbite.

On voit donc que les émanations odorantes,

apportées par l'eau de la mer ou par l'air de

l'atmosphère, pénètrent facilement jusqu'à ce

creux et a ces sinus par l'orifice de l'évent ou

l'ouverture de la bouche, par l'évent et par la

trompe d'Eustache. On doit y supposer le siège

de l'o iorat.

A la vérité, on ne trouve dans ces sinus ni

dans cette cavité, que des ramifications de la

cinquième paire de nerfs; et c'est la premier/

paire qui, dans presque tous les animaux, re»

çoit et transmet les Impressions des corps odo-

rants.
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Mais qu'on ait sans cesse présente une im-

portante vérité : les nerfs qui se distribuent

dans les divers organes des sens, sont tous de

même nature; ils ne diffèrent que par leurs di-

visions plus ou moins grandes : ils feraient

naitre les mêmes sensations s'ils étaient égale-

ment déliés, et placés de manière à être égale-

ment ébranlés par la présence des corps exté-

rieurs. Nous ne voyons par l'œil et n'entendons

par l'oreille, au lieu de voir par l'oreille et d'en-

tendre par l'œil, que parce que le nerf optique

est placé au fond d'une sorte de lunette qui

écarte les rayons inutiles, réunit ceux qui for-

ment l'image de l'objet, proportionne la viva-

cité de la lumière à la délicatesse des rameaux

nerveux, et parce que le nerf acoustique se dé-

veloppe dans un appareil qui donne aux vibra-

tions sonores le degré de netteté et de force le

plus analogue à la ténuité des expansions de

ce même nerf. Plusieurs fois, enfin, des coups

violents , ou d'autres impressions que l'on n'é-

prouvait que par un véritable toucher, soit à

l'extérieur, soit à l'intérieur, ont donné la sen-

sation du son ou celle de la lumière.

Quoi qu'il en soit cependant du véritable

organe de l'odorat dans la baleine, les observa-

tions prouvent, indépendamment de toute ana-

logie, qu'elle sent les corpuscules odorants, et

même qu'elle distingue de loin les nuances ou

les diverses qualités des odeurs.

Nous préférons de rapporter à ce sujet un

fait que nous trouvons dans les notes manus-

crites qui nous ont été remises par notre véné-

rable collègue, le sénateur Pléville-le-Peley,

vice-amiral et ancien ministre de la marine. Ce

respectable homme d'état, l'un des plus braves

militaires, des plus intrépides navigateurs et

des plus habiles marins, dit, dans une de ses

notes, que nous transcrivons avec d'autant plus

d'empressement qu'elle peut être très-utile à

ceux qui s'occupent de la grande pêche de la

morue : « La baleine, poursuivant à la côte de

« Terre-Neuve la morue, le capelan, le ma-

« quereau, inquiète souvent les bateaux pê-

« cheurs; elle les oblige quelquefois à quitter

« le fond dans le fort de la pèche , et leur fait

« perdre la j')urnée.

fl J'étais un Jour avec mes pêcheurs, des ba-

a leines parurent sur l'horizon; je me préparai

« à leur céder la place ; mais la quantité de mo-

t rue qui était dans le bateau y avait répandu

« beaucoup d'eau qui s'était Dourrie; pourpor-
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« ter la voile nécessaire, j'ordonnai qu'on jetât

« à la mer cette eau
,
qui empoisonnait ; peu après

(( je ^is les baleines s'éloigner, et mes bateaux

« continuèrent de pêcher.

« Je réfléchis sur ce qui venait de se passer,

« et j'admis pour un moment la possibilité que

<( cette eau infecte avait fait fuir les baleines.

« Quelques jours après
,
j'ordonnai à tou

« mes bateaux de conserver cette même eau, et

« de la jeter à la mer tous ensemble, si les ba-

« leines approchaient, sauf à couper leurs câ-

« blés et à fuir si ces monstres continuaient

« d'avancer.

« Ce second essai réussit à merveille
;

il fut

« répété deux ou trois fois, et toujours avec

« succès ; et depuis je me suis intimement per-

« suadé que la mauvaise odeur de cette eau

« pourrie est sentie de loin par la baleine, et

« qu'elle lui déplaît.

« Cette découverte est fort utile à toutes les

« pêches faites par bateaux, etc. »

Les baleines franches sont donc averties

fortement et de loin de la présence des corps

odorants.

Elles entendent aussi, à de grandes distan-

ces, des sons ou des bruits même assez faibles.

Et d'abord, pour percevoir les vibrations du

fluide atmosphérique, elles ont reçu un canal

déférent très-large, leur trompe d'Euslache

ayant un grand diamètre. Mais de plus , dans

le temps même où elles nagent à la surface de

l'Océan, leur oreille est presque toujours plon-

gée à deux ou trois mètres au-dessous du ni-

veau de la mer. C'est donc par le moyen de

l'eau que les vibrations sonores parviennent à

leur organe acoustique; et tout le monde sait

que l'eau est un des meilleurs conducteurs de

ces vibrations
,
que les sons les plus faibles sui-

vent des courants ou des masses d'eau jusqu'à

des distances bien supérieures a l'espace que

leur fait parcourir le fluide atmosphérique: et

combien de fois, assis sur les rives d'un grand

fleuve, n'ai-je pas, dans ma patrie ', entendu

,

de près de vingt myriamètres , des bruits, et

particulièrement des coups de canon, que je

n'aurais peut-être pas distingués de quatre ou

cinq myriamètres, s'ils ne m'avaient été trans-

rais que par l'air de l'atmosphère.

Voici d'ailleurs une raison forte pour suppo-

ser dans l'oreille de la baleine franche un assez

Prèî d'Agen.
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haut degré de délicatesse. Ceux qui se sont oc-

cupés d'acoustique ont pu remarquer depuis

longtemps , comme moi
,
que les personnes dont

l'organe de l'ouïe est le plus sensible, et qui re-

connaissent dans un son les plus faibles nuan-

ces d'élévation, d'intensité ou de toute autre

modification, ne reçoivent cependant des corps

sonores que les impressions les plus confuses,

lorsqu'un bruit violent, tel que celui du tam-

bour ou d'une grosse cloche, retentit auprès

d'elles. On les croirait alors très-sourdes; elles

ne s'aperçoivent même , dans ces moments d'é-

branlement extraordinaire , d'aucun autre effet

sonore que celui qui agite leur organe auditif,

très-facile à émouvoir. D'un autre côté , les pé-

cheurs qui poursuivent la baleine franche sa-

vent que , lorsqu'elle rejette par ses éveuts une

très-grande quantité d'eau , le bruit du fluide

qui s'élève en gerbes et retombe en pluie sur la

surface de l'Océan l'empêche si fort de distin-

guer d'autres effets sonores
,
que , dans cette

circonstance , des bâtiments peuvent souvent

s'approcher d'elle sans qu'elle en soit avertie,

et qu'on choisit presque toujours ce temps d'«-

tourdissement pour l'atteindre avec plus de

facilité , l'attaquer de plus près et la harponner

plus siiremeut.

La vue des baleines franches doit être néan-

moins aussi bonne , et peut-être meilleure que

leur ouïe.

En effet, nous avons dit que leur cristallin

était presque sphérique. 11 a souvent une den-

sité supérieure à celle du cristallin des quadru-

pèdes et des autres animaux qui vivent toujours

dansl'air del'atmosphère. Il présente même une

seconde qualité plus remarquable encore : im-

prégné de substance huileuse, il est plus inflam-

mable que le cristallin des animaux terrestres.

Aucun physicien n'ignore que plus les rayons

lumineux tombent obliquement sur la surface

d'un corps diaphane, et plus, en le traversant

,

ils sont rcjractés^ c'est-à-dire détournés de leur

première direction , et réunis dans un foyer à

une plus petite distance de la substance trans-

parente.

La réfraction des rayons de la lumière est

<?«nc plus grande au travers d'une sphère que

d'une lentille aplatie. Elle est aussi proportion-

née à la densité du corps diaphane; et Newton

a appris qu'elle est également d'autant plus

forte que la substance traversée par les rayons

lumineux exerce
,
par sa nature inflammable

,

I-

une attraction plus puissante sur ces mêmes
rayons.

Trois causes très-actives donnent donc aq
cristallin des baleines, comme à celui des pho^
ques et des poissons , une réfraction des pluf
fortes.

Quel est cependant le fluide que traverse la

lumière pour arriver à l'organe de la vue des
baleines franches? Leur œil, placé auprès de la

commissure des lèvres
, est presque toujours

situé à plusieurs mètres au-dessous du niveau
de la mer, lors même qu'elles nagent à la sur-

face de l'Océan, les rayons lumineux ne par-

viennent donc à l'œil des baleines qu'en pas-

sant au travers de l'eau. La densité de l'eau est

très-supérieure à celle de l'air, et beaucoup plus

rapprochée de la densité du cristallin des ba-

leines. La réfraction des rayons lumineux est

d'autant plus faible que la densité du fluide

qu'ils traversent est moins différente de celle

du corps diaphane qui doit les réfracter. La
lumière

,
passant de l'eau dans l'œil et dans le

cristallin des baleines, serait donc très-peu ré-

fractée; le foyer où les rayons se réuniraient

serait très-éloigné de ce cristallin; les rayons

ne seraient pas rassemblés au degré convena-

ble lorsqu'ils tomberaient sur la rétine, et il n'y

aurait pas de vision distincte, si cette cause

d'une grande faiblesse dans la réfraction n'é-

tait contre-balancée par les trois causes puis-

santes et contraires que nous venons d'indi-

quer.

Le cristallin des baleines franches présente

un degré de sphéricité, de densité et d'inflam-

mabilité, ou, en un seul mot, un degré de force

réfringente très-propre à compenser le défaut

de réfraction que produit la densité de l'eau.

Ces cétacées ont donc un organe optique très-

adapté au fluide dans lequel ils vivent; la lame

d'eau qui couvre leur œil, et au travers de la-

quelle ils aperçoivent les corps étrangers, est

pour eux comme un instrument de dioptrique,

comme un verre artificiel , comme une lunette

capable de rendre leur vue nette et distincte,

avec cette différence qu'ici c'est l'organisation

de l'œil qui corrige les effets d'un verre qu'ils

ne peuvent quitter , et que les lunettes de

l'homme compensent au contraire les défauts

d'un œil déformé, altéré ou affaibli, auquel on

ne peut rendre ni sa force, ni sa pureté, ni sa

forme.

Ajoutons une nouvelle considération.



96 HISTOIRE NATUREI.LE

Les rivages couverts d'uue neige brillante,

it les montagnes de glaces polies et éclatantes,

dont les baleines franches sont souvent très-

près, blesseraient d'autant plus leurs yeux que

ces organes ne sont pas garantis par des paupiè-

res mobiles , comme ceux des quadrupèdes, et

que pendant plusieurs mois de suite ces mers

hyperboréennesetgelées réfléchissent les rayons

du soleil. Mais la lame d'eau qui recouvre l'œil

de ces cétacées, est comme un voile qui inter-

cepte une grande quantité de rayons de lumière;

l'animal peut l'épaissir facilement et avec

promptitude, en s'enfonçant de quelques mètres

au-dessous de la surface de la mer; et si, dans

quelques circonstances très-rares et pendant

des moments très-courts, l'œil de la baleine est

tout-à-fait hors de l'eau, on va comprendre aisé-

ment ce qui remplace le voile aqueux qui ne le

garantit plus d'une lumière trop vive.

La réfraction que le cristallin produit est si

fort augmentée par le peu de densité de l'air qui

a pris alors la place de l'eau, et qui aboutit jus-

qu'à la cornée
,
que le foyer des rayons lumi-

neux, plus rapproché du cristallin , ne tombe

plus sur la rétine , n'agit plus sur les houppes

nerveuses qui composent la véritable partie sen-

sible de l'organe , et ne peut plus éblouir le cé-

tacée.

Les baleines franches ont donc reçu de gran-

des sources de sensibilité, d'instinct et d'intelli-

gence, de grands principes de mouvement, de

grandes causes d'action.

Voyons agir ces animaux , dont tous les at-

tributs sont des sujets d'admiration et d'étude.

Suivons-les sur les mers.

Le printemps leur donne une force nouvelle
;

une chaleur secrète pénètre dans tous leurs or-

ganes; la vie s'y ranime; ils agitent leur masse

énorme; cédant au besoin impérieux qui les

consume, le mâle se rapproche plus quejamais

de la femelle ; ils cherchent dans une baie , dans

le fond d'un golfe, dans une grande rivière,

une sorte de retraite et d'asile; et brûlant l'un

pour l'autre d'une ardeur que ne peuvent cal-

mer, ni l'eau qui les arrose, ni le souffle des

vents, ni les glaces qui flottent encore autour

d'eux , ils se livrent à cette union intime qui

seule peut l'apaiser.

En comparant et en pesant les témoignages

des pécheurs et des observateurs , on doit croire

que, lors de leur accouplement, le mâle et la

femelle se dressent
,
pour ainsi dire j l'un contre

l'attire , enfoncent leur queue , relèvent la partie

antérieure de leur corps, portent leur tête au-

dessus de l'eau , et se maintiennent dans cette

situation verticale , en s'embrassant et se ser-

rant étroitement avec leurs nageoires pecto-

rales'. Comment pourraient-ils, dans toute

autre position, respirer l'air de l'atmosphère,

qui leur est alors d'autant plus nécessaire

,

qu'ils ont besoin de tempérer l'ardeur qui les

anime? D'ailleurs, indépendamment des rela-

tions uniformes que font à ce sujet les pécheurs

du Gi-oenland, nous avons en faveur de notre

opinion une autorité irrécusable. Notre célèbre

confrère M. de Saint-Pierre , membre de l'In-

stitut national, assure avoir vu plusieurs fois
,

dans son voyage à l'ile de France, des baleines

accouplées dans la situation que nous venons

d'indiquer.

Ceux qui ont lu l'histoirede la tortue franche

n'ont pas besoin que nous fassions remarquer

la ressemblance qu'il y a entre cette situation

et celle dans laquelle nagent les tortues franches

lorsqu'elles sont accouplées. On ne doit pas ce-

pendant retrouver la même analogie dans la

durée de l'accouplement. Nous ignorons pen-

dant quel temps se prolonge celui des baleines

franches ; mais d'après les rapports qui les lient

aux autres mammifères , nous devons le croire

très-court, au lieu de le supposer très-long,

comme celui des tortues marines.

11 n'en est pas de même de la durée de l'atta-

chement du mà!e pour sa femelle. On leur a at-

tribué une grande constance ; et on a cru recon-

naître pendant plusieurs années le mêm.e mâle

assidu auprès de la même femelle, partager son

repos et ses jeux , la suivre avec lidélité dans

ses voyages , la défendre avec couréîge , et ne

l'abandonner qu'à la mort.

On dit que la mère porte son fœtus pendant

dix mois ou environ; que pendant la gestation

elle est plus grasse qu'auparavant , surtout lors-

qu'elle approche du temps où elle doit mettre

bas.

Quoi qu'il en soit, elle ne donne ordinaire-

ment le jour qu'à un baleineau à la fois , et ja-

mais la même portée n'en a renfermé plus de

deux. Le baleineau a presque toujours plus de

sept ou huit mètres en venant à la lumière. Les

pécheurs du Groenland, qui ont eu tant d'occa-

sions d'examiner les habitudes de la baleine

* Boniiaterre, Cétologie. Planches de l'Encyc. HJçth.
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tranche , ont exposé la manière dont la baleine

mère allaite son baleineau. Lorsqu'elle veut lui

domier a teter, elle s'approche de la surface de

la mer, se retourne à demi , nage ou flotte sur

un côté, et, pardelégères, mais fréquentes oscil-

lations , se place tantôt au-dessous , tantôt au-

dessus de son baleineau, de manière que l'un

et l'autre puissent alternativement rejeter par

leurs évents l'eau salée trop abondante dans

leur gueule , et recevoir le nouvel air atmos-

phérique nécessaire à leur respiration.

Le lait ressemble beaucoup à celui de la

vache , mais contient plus de crème et de sub-

stance nutritive.

Le baleineau tette au moins pendant un an
;

les Anglais l'appellent alors Shorlead. 11 est

très-gros, et peut donner environ cinquante

tonneaux de graisse. Au bout de deux ans , il

reçoit le nom de Stant
,
parait, dit-on, comme

hébété, et ne fournit qu'une trentaine de ton-

neaux de substance huileuse. On le nomme en-

suite ScuIJish , et l'on ne connaît plus son âge

que par la longueur des barbes ou extrémités

de fanons qui bordent ses mâchoires.

Ce baleineau est
,
pendant le temps qui suit

immédiatement sa naissance , l'objet d'une

grande tendresse, et d'une sollicitude qu'aucun

obstacle ne lasse
,
qu'aucun danger n'intimide.

La mère le soigne même quelquefois pendant

trois ou quatre ans , suivant l'assertion des pre-

miers navigateurs qui sont allés à la pêche de

la baleine, et suivant l'opinion d'Albert, ainsi

que de quelques autres écrivains qui sont venus

après lui. Elle ne le perd pas un instant de vue.

S'il ne nage encore qu'avec peine, elle le pré-

cède, lui ouvre la route au milieu des flots

agités , ne souffre pas qu'il reste trop longtemps

sous l'eau, l'instruit par son exemple, l'en-

courage
,
pour ainsi dire

,
par son attention , le

soulage dans sa fatigue, le soutient lorsqu'il ne

ferait plus que de vains efforts , le prend entre

fa nageoire pectorale et sou corps, l'embrasse

avec tendresse , le serre avec précaution , le

met quelquefois sur son dos , l'emporte avec

elle, modère ses mouvements pour ne pas lais-

ser échapper son doux fardeau
,
pare les coups

qui pourraient l'atteindre, attaque l'ennemi qui

voudrait le lui ravir, et, lors même qu'elle

trouverait aisément sou salut dans la fuite

,

combat avec acharnement, brave les douleurs

les plus vives , renverse et anéantit ce qui s'op-

pose à sa force, ou répand tout son sang et

meurt plutôt que d'abandonner l'être qu'elle

chérit plus que sa vie.

Affection mutuelle et touchante du mâle
, de

la femelle , et de l'individu qui leur doit le jour,

première source du bonheur pour tout être sen-

sible, la surface entière du globe ne peut donc

vous offrir un asile' ! Ces immenses mers , ces

vastes solitudes, ces déserts reculés des pôles
,

ne peuvent donc vous donner une retraite in-

violable! En vain vous vous êtes confiée à la

grandeur de la distance , à la rigueur des fri-

mas, à la violence des tempêtes : ce besoin im-

périeux de jouissances sans cesse renouvelées
,

que la société humaine a fait naître, vous pour-

suit au travers de l'espace, des orages et des

glaces, il vous trouble au bout du monde,
comme au sein des cités qu'il a élevées ; et, fils

ingrat de la nature , il ne tend qu'à l'attrister et

l'asservir !

Cependant quel temps est nécessaire pour

que ce baleineau si chéri , si soigné , si protégé,

si défendu
,
parvienne au terme de son accrois-

sement
"

On l'ignore. On ne connaît pas la durée du

développement des baleines : nous savons seu-

lement qu'il s'opère avec une grande lenteur. 11

y a plus de cinq ou six siècles qu'on donne la

chasse à ces animaux ; et néanmoins , depuis le

premier carnage que l'homme en a fait , aucun

de ces cétacées ne paraît avoir encore eu le

temps nécessaire pour acquérir le volume qu'ils

présentaient lors des premières navigations et

des premières pêches dans les mers polaires. La
vie de la baleine peut donc être de bien des

siècles ; et lorsque Buffon a dit : Une baleine

peut bien vivre mille ans
,
puisqu'une carpe

en vit plus de deux cents, il n'a rien dit d'exa-

géré. Quel nouveau sujet de réflexions !

Voilà, dans le même objet , l'exemple de la

plus longue durée , en même temps que de la

plus grande masse; et cet être si supérieur est

un des habitants de l'antique océan.

Mais quelle quantité d'aliments et quelle

nourriture particulière doivent développer un

volume si énorme , et conserver pendant tant

de siècles le souffle qui l'anime, et les ressorts

qui le font mouvoir?

Quelques auteurs ont pensé que la baleine

franche se nourrissait de poissons , et particu-

* Voyez particulièrement une lettre de M. de la Courtau»

dière, adressée de Samt-Jean-de-Luz à Duhamel, et puDliée

par ce dernier daas son Traité des ijèches.
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lièrement de gades , de scombres et de clupeeii

,

ils ont même indiqué les espèces de ces osseux

qu'elle préférait : mais il parait qu'ils ont at-

tribué à la baleine franche ce qui appartient

du nordcaper et à quelques autres baleines.

la franche n'a vraisemblablement pour ali-

ments que des crabes et des mollusques ,
tels

que des actinies et des clios. Ces animaux

,

dont elle fait sa proie, sont bien petits ; mais

leur nombre compense le peu de substance que

présente chacun de ces mollusques ou insectes.

Ils sont si multipliés dans les mers fréquentées

par la baleine franche, que ce cétacéen'a sou-

vent qu'à ouvrir la gueule pour en prendre

plusieurs milliers à la fois. Elle les aspire, pour

ainsi dire, avec l'eau de la mer qui les entraine,

et qu'elle rejette ensuite par ses évents ; et

comme cette eau salée est quelquefois chargée

de vase , et charrie des algues et des débris de

ces plantes marines , il ne serait pas surprenant

qu'on eût trouvé dans l'estomac de quelques

baleines franches , des sédiments de limon et

des fragments de végétaux marins
,
quoique

l'aliment qui convient au cétacée dont nous

écrivons l'histoire ne soit composé que .de

substances véritablement animale*.

Une nouvelle preuve du besoin qu'ont les

baleines franches de se nourrir de mollusques

et de crabes, est l'état de maigreur auquel elles

sont réduites lorsqu'elles séjournent dans des

mers où ces mollusques et ces crabes sont en

Irès-petiî nombre. Le capitaine Jacques Col-

nett a vu et pris de ces baleines dénuées de

graisse, à seize degrés treize minutes de lati-

tude boréale, dans le grand Océan équinoxial

,

auprès de Guatimala, et par conséquent dans

la zone torride '. Elles étaient si maigres,

qu'elles avaient à peine assez d'huile pour flot-

ter; et lorsqu'elles furent dépecées, leurs car-

casses coulèrent à fond comme des pierres pe-

santes.

Les qualités des aliments de la baleine fran-

che donnent à ses excréments un peu de soli-

dité , et une couleur ordinairement voisine de

celle du safran , mais qui, dans certaines cir-

constances, offre des nuances rougeâtres, et

peut fournir , suivant l'opinion de certains au-

teurs, une teinture assez belle et durable. Cette

dernière propriété s'accorderait avec ce que nous

* A Voyage to llie south Atlantic, for Ihe purpose of exten-

ding the S|ieriiiaceti wliale fisheries, etc.. by captaia .Idines

Cotuett. London, 1798.
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&vons dit dans plus d'un endroit de VHistoire

des poissons. Nous y avons fait observer que

les mollusques non-seulement élaboraient cette

substance, qui , en se durcissant autour d'eux,

devenait une nacre brillante ou une coquille

ornée des plus vives couleurs, mais encore pa-

raissaient fournir aux poissons dont ils étaient

la proie la matière argentine qui se rassemblait

en écailles resplendissantes du feu des diamants

et des pierres précieuses. La chair et les sucs

de ces mollusques, décomposés et remaniés,

pour ainsi dire , dans les organes de la baleine

franche, ne produisent ni nacre, ni coquille, ni

écailles vivement colorées , mais transmet-

traient à un des résultats de la digestion de ce

oétacée des éléments de couleur plus ou moins

nombreux et plus ou moins actifs.

Au reste , à quelque distance que la baleine

franche doive aller chercher l'ahment qui lui

convient, elle peut la franchir avec une grande

facilité; sa vitesse est si grande, que ce cétacée

laisse derrière lui une voie large et profonde

,

comme celle d'un vaisseau qui vogue à pleines

voiles. Elle parcourt onze mètres par seconde.

Elle va plus vite que les vents alizés ; deux

fois plus prompte, elle dépasserait les vents les

plus impétueux; trente fois plus rapide, elle

aurait franchi l'espace aussitôt que le son. En
supposant que douze heures de repos lui suffi-

sent par jour, il ne lui faudrait que quarante-

sept jours ou environ pour faire le tour du monde

en suivant l'équateur , et vingt-quatre jours

pour aller d'un pôle à l'autre , le long d'un mé-

ridien.

Comment se donne-t-elle cette vitesse prodi-

gieuse? par sa caudale , mais surtout par sa

queue.

Ses muscles étant non- seulement très-puis-

sants , mais très-souples , ses mouvements sont

faciles et soudains. L'éclair n'est pas plus

prompt qu'un coup de sa caudale. Cette na-

geoire, dont la surface est quelquefois de neuf

ou dix mètres carrés, et qui est horizontale

,

frappe l'eau avec violence , de haut en bas , ou

de bas en haut, lorsque l'animal a besoin, pour

s'élever , d'éprouver de la résistance dans le

fluide au-dessus duquel sa queue se trouve

,

ou que, tendant à s'enfoncer dans l'océan,

il cherche un obstacle dans la couche aqueuse

qui recouvre sa queue. Cependant, lorsque

la baleine part des profondeurs de l'océan

pour monter jusqu'à la surface de la nier,
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et que sa caudale agit plusieurs fois de haut en

bas, il est évident qu'elle est obligée, à chaque

coup, de relever sa caudale pour la rabaisser

ensuite. Elle ne la porte cependant vers le haut

qu'avec lenteur, au lieu que c'est avec rapidité

qu'elle la ramène vers le bas jusqu'à la ligne

•lorizontale et même au-delà.

Par une suite de cette différence, l'action que

le cétacée peut exercer de bas en haut , et qui

l'empêcherait de s'élever, est presque nulle re-

lativement à celle qu'il exerce de haut en bas
;

et ne perdant presque aucune partie de la

grande force qu'il emploie pour son ascension,

il monte avec une vitesse extraordinaire.

Mais, lorsqu'au lieu de monter ou de descen-

dre, la. baleine veut s'avancer horizontalement,

elle frappe vers le haut et vers le bas avec une

égale vitesse; elle agit dans les deux sens avec

une force égale; elle trouve une égale résistance;

elle éprouve une égale réaction. La caudale néan-

moins, en se portant vers le bas et vers le haut,

et en se relevantou se rabaissant ensuitecomme
un ressort puissant, est hors de la ligne hori-

zontale; elle est pliée sur l'extrémité de la queue

à laquelle elle est attachée ; elle forme avec cette

queue un angle plus ou moins ouvert et tourné

alternativement vers le fond de l'océan et vers

l'atmosphère; elle présente donc aux couches

d'eau supérieures et aux couches inférieures

une surface inclinée; elle reçoit, pour ainsi dire,

leur réaction sur un plan incliné.

Quelles sont les deux d rections dans les-

quelles elle est repoussée?

Lorsque , après avoir été relevée , et descen-

dant vers la ligne horizontale , elle frappe la

couche d'eau inférieure, il est clair qu'elle est

repoussée dans une ligne dirigée de bas en haut,

mais inclinée en avant. Lorsqu'au contraire,

après avoir été rabaissée elle se relève vers la

ligne horizontale pour agir contre la couche

d'eau supérieure, la réaction qu'elle reçoit est

dans le sens d'une ligne dirigée de haut en bas,

et néanmoins inclinée en avant. L'impulsion

supérieure et l'impulsion inférieure se succédant

avec tant de rapidité, que leurs effets doivent

être considérés comme simultanés, la caudale

est donc poussée en même temps dans deux di-

rections qui tendent l'une vers le haut, et l'au-

tre vers le bas. Mais ces deux directions sont

obliques; mais elles partent en quelque sorte

du même point ; mais elles forment un angle
;

mais elles peuvent être regardées comme les

deux côtés contigus d'un parallélogramme. La
caudale et par conséquent la baleine, dont tout

le corps partage le mouvement de cette nageoire^

doivent donc suivre la diagonale de ce paralléîo

gramme, et par conséquent se mouvoir en avant.

La baleine parcourt une ligne horizontale, si la

répulsion supérieure et la répulsion inférieure

sont égales : elle s'avance en s'éievant , si h
réaction qui vient d'en-bas l'emporte sur l'au-

tre; elle s'avance en s'abaissant, si la répul-

sion produite par les couches supérieures est la

plus forte ; et la diagonale qu'elle décrit est d'au-

tant plus longue dans un temps donné, ou, ce

qui est la même chose, sa vitesse est d'autant

plus grande que les couches d'eau ont été frap-

pées avec plus de vigueur, que les deux réac-

tions sont plus puissantes , et que l'angle formé

par les directions de ces deux forces est plus

aigu.

Ce que nous venons de dire explique pour-

quoi, dans les moments où la baleine veut

monter verticalement, elle est obligée , après

avoir relevé sa caudale, et à l'instant où elle

veut frapper l'eau , non- seulement de ramener

cette nageoire jusqu'à la ligne horizontale

,

comme lorsqu'elle ne veut que s'avancer hori-

zontalement , mais même de la lui faire dépas-

ser vers le bas. En effet, sans cette précaution,

la caudale, en se mouvant sur son articulation,

en tournant sur l'extrémité de la queue comme
sur une charnière , et en ne retombant cepen-

dant que jusqu'à la ligne horizontale, serait re-

poussée de bas en haut sans doute, mais dans

une ligne inclinée en avant, parce qu'elle au-

rait agi elle-même par un plan incliné sur la

couche d'eau inférieure. Ce n'est qu'après avoir

dépassé la ligne horizontale, qu'elle reçoit de la

couche inférieure une impulsion qui tend à la

porter de bas en haut, et en même temps en

arrière , et qui , se combinant avec la première

répulsion , laquelle est dirigée vers le haut et

obliquement en avant, peut déterminer la cau-

dale à parcourir une diagonale qui se trouve la

ligne verticale , et par conséquent forcer la ba-

leine à monter verticalement.

Un raisonnement semblable démontrerait

pourquoi la baleine qui veut descendre dans

une ligne verticale est obligée , après avoir ra-

baissé sa caudale, de la relever contre les cou-

ches supérieures , non-seulement jusqu'à la li-

gne horizontale, mais même au-dessus de cette

ligne.
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Au reste , on comprendra encore mieux les

effets que nous venons d'exposer , lorsqu'on

saura de quelle manière la baleine franche est

plongée dans l'eau , même lorsqu'elle nage à la

surface de la mer. On peut commencer d'en

avoir une idée nette, en jetant les yeux sur les

dessins que sir Joseph Bancks, mon illustre con-

frère, a bien voulu m'envoyer, que j'ai fait gra-

ver, et qui représentent la baleine nord-caper.

Qu'on regarde ensuite le dessin qui représente

la baleine franche , et que l'on sache que lors-

qu'elle nage même au plus haut des eaux, elle

est assez enfoncée dans le fluide qui la soutient,

pour qu'on n'aperçoive que le sommet de sa

tête et celui de son dos. Ces deux sommités s'é-

lèvent seules au-dessus delà surface de la mer.

Elles paraissent comme deux portions de sphère

séparées; car l'enfoncement compris entre le

dos et la tête est recouvert par l'eau ; et du haut

de la sommité antérieure, mais très-près de la

surface des flots
,
jaillissent les deux colonnes

aqueuses que la baleine franche lance par ses

évents.

La caudale est donc placée à une distance de

la surface de l'Océan, égale au sixième ou à peu

près de la longueur totale du cétacée; et par

conséquent, il est des baleines où cette nageoire

est surmontée par une couche d'eau épaisse de

six ou sept mètres.

La caudale cependant n'est pas pour la ba-

leine le plus puissant instrument de natation.

La queue de ce cétacée exécute, vers la droite

ou vers la gauche, à la volonté de l'animal, des

mouvements analogues a ceux qu'il imprime à

sa caudale; et dès lors cette queue doit lui ser-

vir, non-seulement à changer de direction et à

tourner vere la gauche ou vers la droite, mais

encore à s'avancer horizontalement. Quelle dif-

férence cependant entre les effets que la cau-

dale peut produire, et la vitesse que la baleine

peut recevoir de sa queue qui , mue avec agilité

comme la caudale
,
présente des dimensions si

supérieures à celles de cette nageoire! C'est

dans cette queue que réside la véritable puis-

sance de la baleine franche ; c'est le grand res-

sort de sa vitesse ; c'est le grand levier avec

lequel elle ébranle, fracasse et anéantit ; ou plu-

tôt toute la force du cétacée réside dans l'en-

semble formé par sa queue et par la nageoire

qui la termine. Ses bras, ou, si on l'ahne mieux,

ses nageoires pectorales, peuvent bien ajoutera

la facilité avec laquelle la baleine change TId-

tensité ou la direction de ses mouvements , re-

pousse ses ennemis ou leur donne la mort;

mais , nous le répétons , elle a reçu ses rames

proprement dites, son gouvernail, ses armes,

sa lourde massue , lorsque la nature a donné è

sa queue et à la nageoire qui y est attachée, la

figure, la disposition, le volume, la masse, la

mobilité, la souplesse, la vigueur qu'elles mon-

trent, et par le moyen desquelles elle a pu tant

de fois briser ou renverser et submerger de

grandes embarcations.

Ajoutons que la facilité avec laquelle la ba-

leine franche agite non- seulement ses deux

bras , mais encore les deux lobes de sa caudale,

indépendamment l'un de l'autre , est pour elle

un moyen bien utile de varier ses mouvements

,

de fléchir sa route , de changer sa position , et

particulièrement de se coucher sur le côté, de se

renverser sur le dos , et de tourner à volonté sur

l'axe que l'on peut supposer dans le sens de sa

plus grande longueur.

S'il est vrai que la baleine franche a au-des-

sous de la gorge un vaste réservoir qu'elle gon-

fle en y introduisant de l'air de l'atmosphère

,

et qui ressemble plus ou moins à celui que nous

ferons reconnaître dans d'autres énormes céta-

cées ' , elle est aidée dans plusieurs circonstan-

ces de ses mouvements , de ses voyages , de ses

combats, par une nouvelle et grande cause d'a-

gilité et de succès.

Mais, quoi qu'il en soit , comment pourrait-on

être étonné des effets terribles qu'une baleine

franche peut produire, si l'on réfléchit au cal-

cul suivant?

Une baleine ft-anche peut peser plus de cent

cinquante mille kilogrammes. Sa masse est

donc égale à celle de cent rhinocéros , ou de

cent hippopotames , ou de cent éléphants
; elle

est égale à celle de cent quinze millions de

quelques-uns des quadrupèdes qui appartien-

nent à la famille des rongeurs et au genre des

musaraignes. Il faut multiplier les nombres qus

représentent cette masse
,
par ceux qui dési=

gnent une vitesse suffisante pour faire parcou

rira la baleine onze mètres par seconde. 11 est

évident que voilà une mesure de la force de l£

baleine. Quel choc ce cétacée doit produire!

Un boulet de quarante-huit a sans doute une

vitesse cent fois plus grande; mais comme sa

' Voyez , dans Tarticle de la baleinoptère museau -poiatsi

(baleine à bec), la descrii. lion d'un réservoir d'air que i'oo

trouve aM-«lt«>oup du cou de celte baleinoptère-



masse est au moins six mille fois plus petite, sa

force n'est que le soixantième de celle de la ba-

leine. Le choc de ce cétacée est donc égal à ce-

lui de soixante boulets de quarante-huit. Quelle

terrible batterie! et cependant, lorsqu'elle

agite une grande partie de sa masse, lorsqu'elle

fait vibrer sa queue, qu'elle lui imprime un

mouvement bien supérieur à celui qui fait par-

courir onze mètres par seconde, qu'elle lui

donne, pour ainsi dire , la rapidité de l'éclair,

quel violent coup de foudre elle doit frapper!

Est-on surpris maintenant que , lorsque des

bâtiments l'assiègent dans une baie , elle n'ait

besoin que de plonger et de se relever avec vio-

lence au-dessous de ces vaisseaux, pour les sou-

lever, les culbuter, les couler à fond , disper-

ser cette faible barrière, et cingler en vainqueur

sur le vaste océan ' ?

A la force individuelle les baleines ft-anches

peuvent réunir la puissance que donne le nom-

bre. Quelque troublées qu'elles soient mainte-

nant dans leurs retraites boréales , elles vont

encore souvent par troupes. Ne se disputant pas

une nourriture ([u'elles trouvent ordinairement

en très-grande abondance , et n'étant pas habi-

tuellement agitées par des passions violentes
,

elles sont naturellement pacifiques, douces, et

entraînées les unes vers les autres par une sorte

d'affection quelquefois assez vive et même as-

sez constante. Mais si elles n'ont pas besoin de

se défendre les unes contre les autres, elles peu-

vent être contraintes d'employer leur puissante

pour repousser des ennemis dangereux, ou d'a-

voir recours à quelques manœuvres pour se dé-

livrer d'attaques importunes, se débarrasser

d'un concours fatigant , et faire cesser des dou-

leurs trop prolongées.

Un insecte de la famille des crustacées , et

auquel on a donné le nom de Pou de baleine
,

tourmente beaucoup la baleine franche. 11 s'at-

tache si fortement à la peau de ce cétacée, qu'on

la déchire plutôt que de l'en arracher. 11 se

cramponne particulièrement à la commissure

des nageoires , aux lèvres , aux parties de la

génération, aux endroits les plus sensibles, et

où la baleine ne peut pas , en se frottant, se dé-

livrer de cet ennemi dont les morsures sont

très-douloureuses et très-vives , surtout pendant

le temps des chaleurs.

• On Dcutvoir dins l'oavi;ige du savant professenr Schnei-
der stti- la Synonymie des poissoiu et des crlacées déciiis par

Artédi, le passa^je d'Albert tiu'il cite page 103.
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D'autres insectes pullulent aussi sur soc

corps. Très-souvent l'épaisseur de ses tégu-

ments la préserve de leur piqûre , et même du
sentiment de leur présence ; mais , dans quel-

ques circonstances , ils doivent l'agiter, comme
la mouche du désert rend furieux le lion et la

panthère, au moins , s'il est vrai , ainsi qu'on

l'a écrit, qu'ils se multiplient quelquefois sur

la langue de ce cétacée, la rongent et la dévo-

rent, au point de la détruire presque en entier,

et de donner la mort à la baleine.

Ces insectes et ces crustacées attirent fré-

quemment sur le dos de la baleine franche un

grand nombre d'oiseaux de mer qui aiment à

se nourrir de ces crustacées et de ces insectes

,

les cherchent sans crainte sur ce large dos , et

débarrassent le cétacée de ces animaux incom-

modes , comme le pique-bœuf délivre les bœufs

qui habitent les plaines brûlantes de l'Afrique

des larves de taons ou d'autres insectes fati-

gants et funestes.

Aussi n'avons-nous pas été surpris de lire
,

dans le Voyage du capitaine Coliiett autour du

cap de Horn et dans le grand Océan, que depuis

Vile Grande de l'Océan Atlantique, jusqu'au-

près des côtes de la Californie , il avait vu des

troupes de pétrels bleus accompagner les ba-

leines franches '

.

Mais voici trois ennemis de la baleine, re-

marquables par leur grandeur , leur agilité,

leurs forces et leurs armes. Ils la suivent avec

acharnement, ils la combattent avec fureur;

et cependant reconnaissons de nouveau la puis-

sance de la baleine franche : leur audace s'éva-

nouit devant elle , s'ils ne peuvent pas, réunis

plusieurs ensemble , concerter différentes atta-

ques simultanées , combiner les efforts succes-

sifs de divers combattants, et si elle n'est pas

encore trop jeune pour présenter tous les attri-

buts de l'espèce.

Ces trois ennemis sont le squale scie, le céta-

cée auquel nous donnons le nom de Dauphin

(jladialeur^ et le squale requin.

Le squale scie
,
que les pêcheurs nomment

souvent Vivelle, rencontre- t-il une baleine fran-

che dont l'âge soit encore très-peu avancé et la

vigueur peu développée , il ose , si la faim le

dévore, se jeter sur ce cétacée.

La jeune baleine, pour le repousser, enfonce

sa tête. dans l'eau , relève sa queue, l'agite et

frappe des deux côtés.

* A Voyage etc , by James Colnctl. London, 1798.

I
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Si elle atteint son ennemi , elle l'accable , le

tue, l'écrase d'un seul coup. Mais le squale se

précipite en anière , l'évite , bondit , tourne et

retourne autour de son adversaire , change à

chaque instant son attaque , saisit le moment

le plus favorable , s'élance sur la baleine , en-

tonce dans son dos la lame longue , osseuse et

dentelée , dont son museau est garni , la retire

avec violence , blesse profondément le jeune cé-

tacée , le déchire , le suit dans les profondeurs

de l'océan, le force à remonter vers la surface

de la mer , recommence un combat terrible, et,

s'il ne peut lui donner la mort , expire en fré-

missant.

Les dauphins gladiateurs se réunissent, for-

ment une grande troupe , s'avancent tous en-

semble vers la baleine franche , l'attaquent de

toutes parts , la mordent , la harcèlent , la fati-

guent, la contraignent à ouvrir sa gueule, et, se

jetant sur sa langue , dont on dit qu'ils sont

très-avides ,1a mettant en pièces , et l'arrachant

par lambeaux, causent des douleurs insuppor-

tables au cétacée vaincu par le nombre , et l'en-

sanglantent par des blessures mortelles.

Les énormes requins du Nord, que quelques

navigateurs ont nommés Ours de mer à cause

de leur voracité, combattent la baleine sous

J'eau: ils ne cherchent pas à se jeter sur sa lan-

gue; mais ils parviennent à enfoncer dans son

ventre les quintuples rangs de leurs dents poin-

tues et dentelées , et lui enlèvent d'énormes

morceaux de téguments et de muscles.

Cependant un mugissement sourd exprime

,

a-t-on dit, et les tourments et la rage de la ba-

leine.

Une sueur abondante manifeste l'excès de sa

lassitude et le commencement de son épuise-

ment. Elle montre par là un nouveau rapport

avec les quadrupèdes, et particulièrement avec

le cheval. Mais cette transpiration a un carac-

tère particulier : elle est, au moins en grande

partie, le produit de cette substance graisseuse

que nous avons vue distribuée au-dessous de

ses téguments , et que des mouvements forcés

et une extrême lassitude font suinter par les

pores de la peau. Une agitation violente et une

natation très-rapide peuvent donc, en se pro-

longeant trop longtemps , ou en revenant très-

fréquemment, maigrir la baleine franche,

comme le défaut d'une nourriture assez co-

pieuse et assez substantielle.

Au reste , cette sueur
,
qui annonce la dimi-

nution de ses forces, n'étant qu'une transpira-

tion huileuse ou graisseuse très-échauffée , il

n'est pas surprenant qu'elle répande une odeur

souvent très-fétide; et cette émanation infecte

est une nouvelle cause qui attire les oiseaux de

mer autour des troupes de baleines franches

,

dont elle peut leur indiquer de loin la présence.

Cependant la baleine blessée
,
privée de pres-

que tout son sang, harassée, excédée, acca-

blée par ses propres efforts, n'a plus qu'un fai-

ble reste de sa vigueur et de sa puissance.

VOurs blanc , ou plutôt VOurs maritime^ ce

vorace et redoutable animal que la faim rend

si souvent plus terrible encore, quitte alors les

bancs de glace ou les rives gelées sur lesquels

il se tient en embuscade , se jette à la nage , ar-

rive jusqu'à ce cétacée, ose l'attaquer. Mais
^

quoique expirante, elle montre encore qu'elle

est le plus grand des animaux : elle ranime ses

forces défaillantes; et peu d'instants même
avant sa mort , un coup de sa queue immole

l'ennemi trop audacieux qui a cru ne trouver

en elle qu'une victime sans défense. Elle peut

d'autant plus faire ce dernier effort
,
que ses

muscles sont très-susceptibles d'une excitation

soudaine. Ils conservent une grande irritabilité

longtemps après la mort du cétacée : ils sont

par conséquent très-propres à montrer les phé-

nomènes électriques auxquels on a donné le

nom de galvanisme ; et un physicien attentif

ne manquera pas d'observer que la baleine

franche non-seulement vit au milieu des eaux

comme la Raie Torpilla. , le Gijmnole engour-

dissant, le Malaplérure électrique, etc., mais

encore est imprégnée , comme ces poissons

,

d'une grande quantité de substance huileuse et

idioélectrique.

Le cadavre de la baleine flotte sur la mer.

L'ours maritime , les squales , les oiseaux de

mer, se précipitent alors sur cette proie facile,

la déchirent et la dévorent.

Mais cet ours maritime n'insulte ainsi
,
pour

ainsi dire, aux derniers moments de la jeune

baleine
,
que dans les parages polaires , les seuls

qu'il infeste ; et la baleine franche habite dans

tous les climats. Elle appartient aux deux hé-

misphères, ou plutôt les mers australes et les

mers boréales lui appartiennent.

Disons maintenant quels sont les endroits

qu'elle paraît préférer.

Quels sont les rivages, les continents et les



DES BALEINES

ou les mers

33

îleà auprès desquels on l'a vue,

dans lesquelles on l'a rencontrée?

Le Spit/.berg , vers le quatre-vingtième de-

gré de latitude; le nouveau Groenland, l'Is-

lande, le vieux Groenland, le détroit de Davis

,

le Canada, Terre-^euve, la Caroline, cette

partie de l'Océan atlantique austral qui est si-

tuée au quarantième degré de latitude et vers

le trente-sixième degré de longitude occidentale,

à compter du méridien de Paris ; l'ile Mocha
,

placée également au quarantième degré de lati-

tude , et voisine des côtes du Chili , dans le

grand Océan méridional ; Guatimala, le golfe de

Panama , les îles Gallapago , et les rivages occi-

dentaux du Mexique , dans la zone torride; le

Japon , la Corée , les Philippines , le cap de

Galles, a la pointe de l'ile de Ceylan; les envi-

rons du golfe Persique , l'ile de Socotora
,
près

de l'Arabie heureuse; la côte orientale d'Afri-

que, Madagascar, la baie de Sainte-Hélène, la

Guinée, la Corse, dans la Méditerranée; le

golfe de Gascogne, la Baltique , la Nor-s^ége.

Nous venons
,
par la pensée , de faire le tour

du monde ; et dans tous les climats , dans toutes

les parties de l'Océan , nous voyons que la ba-

leine franche s'y est montrée. Mais nous avons

trois cmisidérations importantes à présenter à

ce sujet.

Premièrement , on peut croire qu'à toutes

les latitudes on. a vu les baleines franches réu-

nies plusieurs ensemble, pourvu qu'on les ren-

contrât dans l'Océan; et ce n'est presque ja-

mais que dans de petites mers , dans des mers

intérieures et très-fréquentées, comme la Médi-

terranée
,
que ces cétacées, tels que la baleine

franche prise près de l'île de Corse en 1 020, ont

paru isolés , après avoir été apparemment re-

jetés de leur route , entraînés et égarés par

quelque grande agitation des eaux.

Secondement , les anciens Grecs , et surtout

Aristote,ses contemporains, et ceux qui sont

venus après lui , ont pu avoir des notions très-

multipliées sur les baleines franches , non-seu-

lement parce que plusieurs de ces baleines ont

pu entrer accidentellement dans la Méditerra-

née , dont ils habitaient les bords , mais encore

à cause des relations que la guerre et le com-

merce avaient données à la Grèce avec la mer

d'Arabie , celle de Perse, et les golfes du Sinde

et du Gange, que fréquentaient les cétacées

dont nous parlons , et où ces baleines franches

devaient être plus nombreuses que de nos jours.

Troisièmement , les géographes apprendront

avec intérêt que pendant longtemps on a vu

tous les ans près des côtes de la Corée , entre

le Japon et la Chine, des baleines dont le dos

était encore chargé de hai-pons lancés par des

pêcheurs européens prés des rivages du Spitz-

berg ou du Groenland '.

Il est donc au moins une saison de l'année

où la mer est assez dégagée de glaces pour li-

vrer un passage qui conduise de l'Océan at-

lantique septentrional dans le grand Océan bo-

réal , au travers de l'Océan glacial arctique.

Les baleines harponnées dans le nord de

l'Europe, et retrouvées dans le nord de l'Asie,

ont du passer au nord de la nouvelle Zemble,

s'approcher très-près du pôle, suivre presque

un diamètre du cercle polaire
,
pénétrer dans

le grand Océan par le détroit de Behring, tra-

verser le bassin du même nom, voguer le long

du Kamtschatka , des îles Kuriles , de l'ile de

Jéso , et parvenir jusque vers le trentième de-

gré de latitude boréale, près de l'embouchure

du fleuve qui baigne les murs de Nankin.

Elles ont dû, pendant ce long trajet, parcourir

une ligne au moins de quatre-vingts degrés

,

ou de mille myriamètres : mais , d'après ce que

nous avons déjà dit , il est possible que
,
pour

ce grand voyage , elles n'aient eu bcsclu que

de dix ou onze jours.

Et quel obstacle la température de l'air pour-

rait-elle opposer à la baleine franche? Dans les

zones brûlantes, elle trouve aisément au fond

des eaux un abri ou un soulagement contre les

effets de la chaleur de l'atmosphère. Lors-

qu'elle nage à la surface de l'Océan équinoxial,

elle ne craint pas que l'ardeur du soleil de la

zone torride dessèche sa peau d'une manière

funeste , comme les rayons de cet astre dessè-

chent, dans quelques circonstances , la peau

de l'éléphant et des autres pachydermes ; les

téguments qui revêtent son dos, continuelle-

ment arrosés par les vagues , ou submergés a

sa volonté lorsqu'elle sillonne pendant le calme

la surface unie de la mer , ne cessent de con-

server toute la souplesse qui lui est nécessaire:

et lorsqu'elle s'approche du pôle , n'est-elle pas

garantie des effets nuisibles du froid par la

couche épaisse de graisse qui la recouvre ?

Si elle abandonne certains parages, c'est

donc principalement ou pour se procurer une

• Duhaiiie! . Traité des pêches ; pêche de la baleine
, etc.

o
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nourriture plus abondante , ou pour chercher

à se dérober à la poursuite de l'homme.

Dans le douzième, le treizième et le quator-

zième siècle , les baleines franches étaient si

répandues auprès des rivages français
,
que la

pèche de ces animaux y était très-lucrative
;

mais, harcelées avec acharnement, elles se re-

tirèrent vers des latitudes plus septentrionales.

L'historien des pèches des Hollandais dans

les mers du nord dit que les baleines franches

,

trouvant une nourriture abondante et un repos

très-peu troublé auprès des côtes du Groenland,

de l'ile de J. Mayen, et du Spitzberg, y étaient

très-multipliées ; mais que les pêcheurs des dif-

férentes nations arrivant dans ces parages , se

les partageant comme leur domaine , et ne ces-

sant d'y attaquer ces grands cétacées , les ba-

leines franches , devenues farouches , abandon-

nèrent des mers où un combat succédait sans

cesse à un autre combat , se réfugièrent vers

les glaces du pôle, et conserveront cet asile

jusqu'à l'époque où
,
poursuivies au milieu de

ces glaces les plus septentrionales , elles revien-

dront vers les côtes du Spitzberg et les baies

du Groenland
,
qu'elles habitaient paisiblement

avant l'arrivée des premiers navigateurs.

Voilà pourquoi plus on approche du pôle
,

plus on trouve de bancs de glace , et plus les

baleines que l'on rencontre sont grosses , char-

gées de graisse huileuse, familières, pour ainsi

dire , et faciles à prendre.

Et voilà pourquoi encore les grandes balei-

nes franches que l'on voit en deçà du soixan-

tième degré de latitude , vers le Labrador, par

exemple , et vers le Canada
,
paraissent pres-

que toutes blessées par des harpons lancés

dans les parages polaires.

On assure néanmoins que pendant l'hiver les

baleines disparaissent d'auprès des rivages en-

vahis par les glaces
,
quittent le voisinage du

pôle , et s'avancent dans la zone tempérée, jus-

qu'au retour du printemps. Mais , dans cette

migration périodique , elles ne doivent pas fuir

un froid qu'elles peuvent supporter; elles n'é-

vitent pas les effets directs d'une température

rigoureuse
; elles ne s'éloignent que de ces croû-

tes de glace , ou de ces masses congelées , dur-

cies , immobiles et profondes
,
qui ne leur per-

mettraient ni de chercher leur nourriture sur

les bas-fonds , ni de venir à la surface de l'O-

céan respirer l'air de l'atmosphère , sans lequel

elles ne peuvent vivre.
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Lorsqu'on réfléchit aux troupes nombreuses

de baleines franches qui dans des temps très-

reculés habitaient toutes les mers, à l'énormité

de leurs os , à la nature de ces parties osseu-

ses, à la facilité avec laquelle ces portions com-

pactes et huileuses peuvent résister aux effets

de l'humidité , on n'est pas surpris qu'on ait

trouvé des fragments de squelette de baleine

dans plusieurs contrées du globe , sous des cou-

ches plus ou moins épaisses ; ces fragments ne

sont que de nouvelles preuves du séjour de

l'Océan au-dessus de toutes les portions de la

terre qui sont maintenant plus élevées que le

niveau des mers.

Et cependant, comment le nombre de ces cé-

tacées ne serait-il pas très-diminué ?

Il y a plus de deux ou trois siècles que les

Basques , ces marins intrépides , les premiers

qui aient osé affronter les dangers de l'Océan

glacial et voguer vers le pôle arctique , animés

par le succès avec lequel ils avaient péché la

baleine franche dans le golfe de Gascogne , s'a-

A'ancèrent en haute mer, parvinrent, après dif-

férentes tentatives
,
jusqu'aux côtes d'Islande

et à celles du Groenland , développèrent toutes

les ressources d'un peuple entreprenant et la-

borieux , équipèrent des flottes de cinquante ou

soixante navires , et , aidés par les Islandais

,

trouvèrent dans une pèche abondante le dé-

dommagement de leurs peines et la récompense

de leurs efforts.

Dès la fin du seizième siècle , en 1598 , sous

le règne d'Elisabeth , les Anglais
,
qui avaient

été obligés jusqu'à cette époque de se servir des

Basques pour la pêche de la baleine , l'extrac-

tion de l'huile, et même, suivant MM. Pennant

et Hackluyts, pour le radoub des tonneaux, en-

voyèrent dans le Groenland des navires desti-

nés à cette même pêche.

Dès 1608, ils s'avancèrent jusqu'au quatre-

vingtième degré de latitude septentrionale , et

prirent possession de l'île de J. Mayen , et du

Spitzberg, que les Hollandais avaient découvert

en 1596.

On vit dès 1612 ces mêmes Hollandais , ai-

dés par les Basques
,
qui composaient une par-

tie de leurs équipages et dirigeaient leurs ten-

tatives , se montrer sur les côtes du Spitzberg

,

sur celles du Groenland, dans le détroit de Da-

vis, résister avec constance aux efforts que les

Anglais ne cessèrent de renouveler afin de leur

interdire les parages fréquentés par les baleines
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franches, et faire construire avec soin dans

leur patrie les magasins , les ateliers et les

iburneaux nécessaires pour tirer le parti le plus

avantageux des produits de la prise de ces cé-

tacées.

D'autres peuples , encouragés par les succès

des Anglais et des Hollandais , les Brémois , les

Hambourgeois , les Danois , arrivèrent dans les

mers du Nord : tout concourut à la destruction

de la baleine ; leurs rivalités se turent ; ils par-

tagèrent les rivages les plus favorables à leur

entreprise ; ils élevèrent paisiblement leurs

fourneaux sur les côtes et dans le fond des

baies qu'ils avaient choisies ou qu'on leur avait

cédées.

Les Hollandais particulièrement , réunis en

compagnies , formèrent de grands établisse-

ments sur les rivages du Spitzberg , de l'île de

J. Mayen, de l'Islande, du Groenland , et du

détroit de Davis, dont les golfes et les anses

étaient encore peuplés d'un grand nombre de

cétacées.

Ils fondèrent dans l'ile d'Amsterdam le vil-

lage de Smeerenbourg (bourg de la fonte) ; ils y
bâtirent des boulangeries , des entrepôts , des

boutiques de diverses marchandises , des caba-

rets, des auberges ; ils y envoyèrent , à la suite

de leurs escadres pêcheuses , des navires char-

gés de vin, d'eau-de-vie, de tabac, de différents

comestibles.

On fondit dans ces établissements , ainsi que

dans les fourneaux des autres nations
,
presque

tout le lard des baleines dont on s'était rendu

maitre; on y prépara l'huile que donnait cette

fonte 5 un égal nombre de vaisseaux put rap-

porter le produit d'un plus grand nombre de ces

animaux.

Les baleines franches étaient encore sans mé-

fiance; une expérience cruelle ne leur avait pas

appris à reconnaître les pièges de l'homme et à

redouter l'arrivée de ses flottes : loin de les

fuir, elles nageaient avec assurance le long des

côtes et dans les baies les plus voisines ; elles

se montraient avec sécurité à la surface de la

mer ; elles environnaient en foule les navires
;

SE jouant autour de ces bâtiments , elles se li-

vraient, pour ainsi dire, à l'avidité des pêcheurs,

et les escadres les plus nombreuses ne pou-

vaient emporter la dépouille que d'une petite

partie de celles qui se présentaient d'elles-

toêmes au harpon.

En 1672, le gouvernement anglais encoura-

gea par une prime la pêche de la baleine.

En IG95, la compagnie anglaise formée pour

cette même pêche était soutenue par des sous-

criptions dont la valeur montait à 82,000 livres

sterling.

Le capitaine hollandais Zorgdrager, qui com-

mandait le vaisseau nommé les Qvaire-Frères^

rapporte qu'en 1697 il se trouva dans une baie

du Groenland, avec quinze navires brémois qui

avaient pris cent quatre-vingt-dix baleines;

cinquante bâtiments de Hambourg, qui en

avaient harponné cinq cent quinze; et cent

vingt et un vaisseaux hollandais, qui en avaient

pris douze cent cinquante-deux.

Pendant près d'un siècle , on n'a pas eu be-

soin
,
pour trouver de grandes troupes de ces

cétacées ,de toucher aux plages de glace : on se

contentait de laire voile vers le Spitzberg et les

autres îles du nord ; et l'on fondait dans les

fourneaux de ces corrtrées boréales une si

grande quantité d'huile de baleine
,
que les na-

vires pêcheurs ne suffisaient pas pour la rap-

porter, et qu'on était obligé d'envoyer chercher

une partie considérable de cette huile par d'au-

tres bâtiments.

Lorsque ensuite les baleines franches furent

devenues si farouches dans les environs de

Smeerenbourg et des autres endroits fréquen-

tés par les pêcheurs
,
qu'on ne pouvait plus ni

les approcher ni les surprendre , ni les tromper

et les retenir par des appâts, on redoubla de pa-

tieiace et d'efforts. On ne cessa de les suivre

dans leurs retraites successives. On put d'au-

tant plus aisément ne pas s'écarter de leurs

traces, que ces animaux paraissaient n'aban-

donner qu'cà regret les plages où ils avaient

pendant tant de temps vogué en liberté, et les

bancs de sable qui leur avaient fourni l'aliment

qu'ils préfèrent. Leur migration fut lente et

progressive • ell-es ne s'éloignèrent d'abord qu'à

de petites distances ; et lorsque , voulant, pour

ainsi dire , le repos par-dessus tout , elles quit-

tèrent une patrie trop fréquemment troublée

,

abandonnèrent pour toujours les côtes , les

baies , les bancs auprès desquels elles étaient

nées, et allèrent au loin se réfugier sur les

bords des glaces , elles virent arriver leurs en-

nemis d'autant plus acharnés contre elles
,
que

pour les atteindre ils avaient été forcés de bra-

ver les tempêtes et la mort.

En vain un brouillard, une brume, un orage j
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un vent impétueux, empêchaient souvent qu'on

ne poursuivît celles que le harpon avait per-

cées ; en vain ces cétacées blessés s'échappaient

quelquefois à de si grandes distances
,
que l'é-

quipage du canot pêcheur était obligé de cou-

per la ligne attachée au harpon, et qui, l'en-

traînant avec vitesse , l'aurait bientôt assez

éloigné des vaisseaux pour qu'il fût perdu sur

la surface des mers ; en vain les baleines que la

lance avait ensanglantées avertissaient par

leur fuite précipitée celles que l'on n'avait pas

encore découvertes de l'approche de l'ennemi :

le courage ou plutôt l'audace des pêcheurs sur-

montait tous les obstacles. Ils montaient au

haut des mâts pour apercevoir de loin les céta-

cées qu'ils cherchaient; ils affrontaient les gla-

çons flottants , et , voulant trouver leur salut

dans le danger même, ils amarraient leurs bâ-

timents aux extrémités des glaces mouvantes.

Les baleines, fatiguées enfin d'une guerre si

longue et si opiniâtre , disparurent de nouveau,

s'enfoncèrent sous les glaces fixes , et choisirent

particulièrement leur asile sous cette croûte

Immense et congelée que les Bataves avaient

nommée Westy s (la glace de l'ouest).

Les pêcheurs allèrent jusqu'à ces glaces im-

mobiles , au travers de glaçons mouvants , de

montagnes flottantes , et par conséquent de tous

les périls; ils les investirent; et s'approchant

dans leurs chaloupes de ces bords glacés, ils

épièrent avec une constance merveilleuse les

moments où les baleines étaient contraintes de

sortir de dessous leur voûte gelée et protectrice,

pour respirer l'air de l'atmosphère.

Immédiatement avant la guerre de n 44, les

Basques se livraient encore à ces nobles et pé-

rilleuses entreprises, dont ils avaient les pre-

miers donné le glorieux exemple.

Bientôt après , les Anglais domièrent de nou-

veaux encouragements à la pêche de la baleine,

par la formation d'une société respectable, par

l'assurance d'un intérêt avantageux
,
par une

prime très-forte
,
par de grandes récompenses

distribuées à ceux dont la pêche avait été la

plus abondante, par des indemnités égales aux

pertes éprouvées dans les premières tentatives,

par une exemption de droits sur les objets

d'appro\isionnement
,
par la liberté la plus illi-

mitée accordée pour la formation des équi-

pages que dans aucune circonstance une levée

forcée de matelots ne pouvait atteindre ni in-

quiéter.

Avant la révolution qui a créé les États-Unis,

les habitants du continent de l'Amérique sep-

tentrionale avaient obtenu , dans la pêche de la

baleine , des succès qui présageaient ceux qui

leur étaient réservés. Dès 17 65, Anticost

,

Rhode-lsland , et d'autres villes américaines,

avaient armé un grand nombre de navires.

Deux ans après , les Bataves envoyèrent cent

trente-deux navires pêcheurs sur les côtes du

Groenland , et trente-deux au détroit de Davis.

En 1 7G8 , le grand Frédéric, dont les vues po-

litiques étaient aussi admirables que les talents

militaires, ordonna que la ville d'Embden équi-

pât plusieurs navires pour la pêche des baleines

franches. En 1774, une compagnie suédoise,

très-favorisée , fut établie à Gothembourg, pour

envoyer pêcher dans le détroit de Davis et près

des rivages du Groenland. Eu 1775, le roi de

Danemarck donna des bâtiments de l'état à

une compagnie établie à Berghem pour le

même objet. Le parlement d'Angleterre aug-

menta, en 1779, les faveurs dont jouissaient

ceux qui prenaient part à la pêche de la ba-

leine. Le gouvernement français ordonna, en

1784, qu'on armât à ses frais six bâtiments

pour la même pêche, et engagea plusieurs fa-

milles de l'île de Nantuekett , très-habiles et

très-exercées dans l'art de la pêche, à venir s'é-

tablir à Dunkerque. Les Hambourgeois ont en-

core envoyé, en 1789 , trente-deux navires au

Groenland , ou au détroit de Davis. Et com-

ment un peuple navigateur et éclairé n'aurait-il

pas cherché à commencer, conserver ou perfec-

tionner des entreprises qui procurent une si

grande quantité d'objets de commerce néces-

saires ou précieux, emploient tant de construc-

teurs, donnent des bénéfices considérables à

tant de fournisseurs d'agrès, d'apparaux ou de

vivres , font mouvoir tant de bras , et forment

les matelots les plus sobres , les plus robustes

,

les plus expérimentés , les plus intrépides.

En considérant un si grand nombre de ré-

sultats importants
,
pourrait-on être étonné de

l'attention , des soins , des précautions multi"

pliées, par les(juels on tâche d'assurer ou d'ac-

croître les succès de la pêche de la baleine?

Les navires qu'on emploie à cette pêche ont.

ordinairement de trente-cinq à quarante mètres

de longueur. On les double d'un bordage de

chêne assez épais et assez fort pour résister au

choc des glaces. On leur donne à chacun depuis

six jusqu'à huit ou neuf chaloupes , d'un peu
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plus de huit mètres de longueur , de deux mè-

tres ou environ de largeur, et d'un mètre de

profondeur, depuis le p!at-bordjusqu'à la quille.

Un ou deux harponueurs sont destinés pour cha-

cune de ces chaloupes pêcheuses. On les choisit

assez adroits pour percer la baleine , encore éloi-

gnée, dans l'endroit le plus convenable; assez

habiles pour diriger la chaloupe suivant la

route de la baleine franche, même lorsqu'elle

Bage entre deux eaux 5 et assez expérimentés

pour juger de l'endroit où ce cétacée élèvera le

sommet de sa tête au-dessus de la surface de la

mer, afin de respirer par ses évents l'air de l'at-

mosphère.

Le harpon qu'ils lancent est un dard un peu

pesant et triangulaire , dont le fer, long de près

d'un mètre, doit être doux , bien corroyé, très-

affilé au bout, tranchant des deux côtés, et bar-

belé sur ses bords. Ce fer, ou le dard propre-

ment dit , se termine par une douille de près

d'un mètre de longueur, et dans laquelle on fait

entrer un manche très-gros , et long de deux ou

trois mètres. On attache au dard même, ou à sa

douille, la ligne, qui est faite du plus beau

chanvre , et que l'on ne goudronne pas
,
pour

qu'elle conserve sa flexibilité, malgré le froid

extrême que l'on éprouve dans les parages où

l'on fait la pèche de la baleiue.

La lance dont on se sert pour cette pêche dif-

fère du harpon , en ce que le fer n'a pas d'ailes

ou oreilles qui empêchent qu'on ne la retire fa-

cilement du corps de la baleine , et qu'on n'en

porte plusieurs coups de suite avec force et ra-

pidité. Elle a souvent cinq mètres de long, et

la longueur du fer est à peu près le tiers de la

longueur totale de cet instrument.

Le printemps est la saison la plus favorable

pour la pêche des baleines franches, aux degrés

très-voisins du pôle. L'été l'est beaucoup moins.

En effet, la chaleur du soleil , après le solstice,

fondant la glace en différents endroits
,
produit

des ouvertures très-larges dans les portions de

plages congelées où la croûte était le moins

épaisse. Les baleines quittent alors les bords

des immenses bancs de glace, même lorsqu'elles

ne sont pas poursuivies. Elles parcourent de

très-grandes distances au-dessous de ces champs
vastes et endurcis

,
parce qu'elles respirent fa-

cilement dans cette vaste retraite , en nageant

d'ouverture en ouverture
; et les pêcheurs peu-

vent d'autant moins les suivre dans ces espaces

ouverts
,
que les glaçons détachés qui y flottent

briseraient ou arrêteraient les canots que l'on

voudrait y faire voguer.

D'ailleurs
,
pendant le printemps les baleines

trouvent, en avant des champs immobiles de
glace , une nourriture abondante et convenable.

Il est sans doute des années et des parafes où
l'on ne peut que pendant l'été ou pendant l'au-

tomne surprendre les baleines, ou se rencontrer

avec leur passage ; mais on a souvent vu , dans

le mois d'avril ou de mai , un si grand nombre
de baleines franches réunies entre le soixante-

dix-septième et le soixante-dix-neuvième degrés

de latitude nord, que l'eau lancée par leurs

évents , et retombant en pluie plus ou moins di-

visée , représentait de loin la fumée qui s'élève

au-dessus d'une immense capitale.

Néanmoins les pêcheurs
,
qui, par exemple

,

dans le détroit de Davis , ou vers le Spitzberg

,

pénètrent très-avant au milieu des glaces , doi-

vent commencer leurs tentatives plus tard et les

finir plus tôt, pour ne pas s'exposer à des dégels

imprévus ou à des gelées subites , dont les effets

pourraient leur être funestes.

Au reste, les glaces des mers polaires se pré-

sentent aux pécheurs de baleines dans quatre

états différents.

Premièrement , ces glaces sont contiguës ; se-

condement , elles sont divisées en grandes plages

immobiles ; troisièmement, elles consistent dans

des bancs de glaçons accumulés; quatrième-

ment, enfin, ces bancs ou montagnes deau gelée

sont mouvants , et les courants , ainsi que les

vents , les entraînent.

Les pécheurs hollandais ont donné le nom de

champs de glace aux espaces glacés de plus de

deux milles de diamètre; de bancs de glace,

aux espaces gelés dont le diamètre a moins de

deux milles, mais plus d'un demi-mille; et de

grands glaçons, aux espaces glacés quin'ontpas

plus d'un demi-mille de diamètre.

On rencontre vers le Spitzberg de grands

bancs de glace qui ont quatre ou cinq myria-

raètres de circonférence. Comme les intervalles

qui les séparent forment une sorte de port natu-

rel, dans lequel la mer est presque toujours

tranquille, les pêcheurs s'y établissent sans

cramte; mais ils redoutent de se placer entre

les petits bancs qui n'ont que deux ou trois cents

mètres de tour, et que la moindre agitation de

l'Océan peut rapprocher les uns des autres. Ils

peuvent bien , avec des gaffes ou d'autres ins-

truments, détourner de petits glaçons. Ils ont
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aussi employé souvent avec succès, pour amor-

tir le cliocdes glaçons plus étendus et plus rapi-

des, le corps d'une baleine dépouillée de son

lard , et placé sur le côté et en dehors du bâti-

ment. Mais que servent ces précautions, ou

d'autres semblables , contre ces masses durcies

et mobiles qui ont plus de cinquante mètres d'é-

lévation? ce n'est que lorsque ces glaçons éten-

dus et flottants sont très-éloignés l'un de l'autre

qu'on ose pêcher la baleine dans les vides qui

les séparent. On cherche un banc qui ait au

moins trois ou quatre brasses de profondeur au-

dessous de la surface de l'eau , et qui soit assez

fort par son volume , et assez stable par sa

masse, pour retenir le navire qu'on y amarre.

II est très-rare que l'équipage d'un seul na-

vire puisse poursuivre en même temps deux ba-

leines au milieu des glaces mouvantes. On ne

hasarde une seconde attaque que lorsque la ba-

leine franche , harponnée et suivie , est entière-

ment épuisée et près d'expirer.

Mais , dans quelque parage que l'on pêche

,

dès que le matelot guetteur, qui est placé dans

un point élevé du bâtiment , d'où sa vue peut

s'étendre au loin , aperçoit une baleine , il donne

le signal convenu; les chaloupes partent , et, à

force de rames , on s'avance en silence vers l'en-

droit où on l'a vue. Le pêcheur le plus hardi et

le plus vigoureux est debout sur l'avant de sa

chaloupe, tenant le harpon de la main droite.

Les Basques sont fameux par leur habileté à

lancer cet instrument de mort.

Dans les premiers temps de la pêche de la ba-

leine , on approchait le plus possible de cet ani-

mal avant de lui donner le premier coup de har-

pon. Quelquefois même le harponneur ne l'atta-

quait que lorsque la chaloupe était arrivée sur

le dos de ce cétacée.

Mais le plus souvent , dès que la chaloupe

est parvenue à dix mètres de la baleme franche,

le harponneur jette avec force le harpon contre

r un des endroits les plus sensibles de l 'animal

,

comme le dos , le dessous du ventre , les deux

masses de chair mollasse qui sont à côté des

évents. Le plus grand poids de l'instrument

étant dans le fer triangulaire , de quelque ma-

nière qu'il soit lancé, sa pointe tombe et frappe

la première. Une ligne de douze brasses ou en-

viron est attachée à ce fer, et prolongée par d'au-

tres cordages.

Albert rapporte que , de son temps , des pê-

cheurs, au lieu de jeter le harpon avec la maiua

le lançaient par le moyen d'une baliste; et le sa-

vant Schneider fait observer que les Anglais
j

voulant atteindre la baleine à une distance

bien supérieure à celle de dix mètres , ont re-

nouvelé ce dernier moyen, en remplaçant la ba-

liste par une arme à feu , et en substituant le

harpon à la balle de cette arme , dans le canon

de laquelle ils font entrer le manche de cet in-

strument '
. Les Hollandais ont employé, comme

les Anglais , une sorte de mousquet pour laneei

le harpon avec moins de danger et avec plus de

force et de facilité-.

A l'instant où la baleine se sent blessée, elle

s'échappe avec vitesse. Sa fuite est si rapide

,

que si la corde , formée par toutes les lignes

qu'elle entraîne , lui résistait un instant , la cha-

loupe chavirerait et coulerait à fond : aussi a-

t-on le plus grand soin d'empêcher que cette

corde ou ligne générale ne s'accroche; et de

plus, on ne cesse de la mouiller, afin que son

frottement contre le bord de la chaloupe ne l'en-

flamme pas et n'allume pas le bois.

Cependant l'équipage , resté à bord du vais-

seau , observe de loin les manœuvres de la cha-

loupe. Lorsqu'il croit que la baleine s'est assez

éloignée pour avoir obligé de filer la plus grande

partie des cordages , une seconde chaloupe

I force de rames vers la première , et attache suc-

cessivement ses lignes à celles qu'emporte le

cétacée.

Le secours se fait-il attendre; les matelots de

la chaloupe l'appellent à grands cris. Us se ser-

vent de grands porte-voix; ils font entendre

leurs trompes ou cornets de détresse. Us ont re-

cours aux deux lignes qu'ils nomment lignes de

réserve; ils font deux tours de la dernière qui

leur reste ; ils l'attachent au bord de leur na-

celle ; ils se laissent remorquer par l'énorme am-

mal ; ils relèvent de temps en temps la chaloupe^

qui s'enfonce presque jusqu'à fleur d'eau , en

laissant couler peu à peu cette seconde ligne de

réserve, leur dernière ressource; et enfin, s'ils

ne voient pas la corde extrêmement longue et

violemment tendue se casser avec effort , ou le

harpon se détacher de la baleine en déchirant

les chairs du cétacée , ils sont forcés de couper

eux-mêmes cette corde , et d'abandonner leur

proie , le harpon et leurs lignes
,
pour éviter

* Petrl Aitedi Synonynaia piscium, elc, auciore J. G.

Scliiieiilcr, etc., pag. 165.

a nisioire des pêches des Hollandais , etc. 1. 1
, p. 9i.
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d'être précipités sous les glaoes , ou engloutis

dans les abiraes de l'océan.

Mais lorsque le service se fait avec exacti-

tude , la seconde chaloupe arrive au moment

convenable; lesautres la suivent, et se placent

autour de la première , à la distance d'une

portée de canon l'une de l'autre, pour veiller

sur un plus grand champ. Un pavillon parti-

culier nommé (/aillardet, et élevé sur le vais-

seau , indique ce que l'on reconnaît , du haut

des mâts , de la route du cétacée. La baleine

,

tourmentée par la douleur que lui cause sa large

blessure, fait les plus grands efforts pour se

délivrer du harpon qui la déchire; elle s'agite,

se fatigue, s'échauffe; elle vient à la surface

de la mer chercher un air qui la rafraîchisse et

lui donne des forces nouvelles. Toutes les cha-

loupes voguent alors vers elle ; le harponneur

du second de ces bâtiments lui lance un second

harpon ; on l'attaque avec la lance. L'animal

plonge , et fuit de nouveau avec vitesse ; on le

poursuit a^'ec courage ; on le suit avec précau-

\ion. Si la corde attachée au second harpon se

relâche , et surtout si elle flotte sur l'eau , on

est sûr que le cétacée est très-affaibli , et peut-

être déjà mort; on la ramène à soi; on la re-

tire, en la disposant en cercles ou plutôt en

spirales , afin de pouvoir la filer de nouveau

avec facilité , si le cétacée
,
par un dernier ef-

fort, s'enfuit une troisième fois. Mais, quel-

ques forces que la baleine conserve après la

seconde attaque , elle reparaît à la surface de

l'Océan beaucoup plus tôt qu'après sa première

blessure. Si quelque coup de lance a pénétré

jusqu'à ses poumons , le sang sort en abondance

par ses deux évents. On ose alors s'approcher

de plus près du colosse ; on le perce avec la

lance ; on le frappe à coups redoublés ; on tâche

de faire pénétrer l'arme meurtrière au défaut

des côtes. La baleine, blessée mortellement,

se réfugie quelquefois sous des glaces voisines :

mais la douleur insupportable que ses plaies

profondes lui font éprouver, les harpons qu'elle

emporte
,
qu'elle secoue, et dont le mouvement

agrandit ses blessures , sa fatigue extrême, son

affaiblissement que chaque instant accroît , tout

l'oblige à sortir de cet asile. Elle ne suit plus

ilans sa fuite de direction déterminée. Bientôt

elle s'arrête
; et réduite aux abois , elle ne peut

plus que soulever son énorme masse , et cher-

cher à parer avec ses nageoires les coups qu'on

lui porte encore. Redoutable cependant lors

même qu'elle expire , ses derniers moments sont

ceux du plus grand des animaux. Tant qu'elle

combat encore contre la mort, on évite avec

effroi sa terrible queue, dont un seul coup ferait

voler la chaloupe en éclats ; on ne manœuvre
que pour l'empêcher d'aller terminer sa cruelle

agonie dans des profondeurs recouvertes par des

bancs de glace
,
qui ne permettraient d'en re-

tirer son cadavre qu'avec beaucoup de peine.

Les Groenlandais
,
par un usage semblable à

celui qu'Oppien attribue à ceux qui péchaient

de son temps dans la mer Atlantique , attachent

aux harpons qu'ils lancent, avec autant d'a-

dresse que d'intrépidité, contre la baleine, des

espèces d'outrés faites avec de la peau de pho-

que , et pleines d'air atmosphérique. Ces outres

très-légères non-seulement font que les harpons

qui se détachent flottent et ne sont pas perdus
,

mais encore empêchent le cétacée blessé de

plonger dans la mer, et de disparaître aux yeux

des pêcheurs. Elles augmentent assez la légè-

reté spéciflque de l'animal , dans mi moment où

l'affaiblissement de ses forces ne permet à ses

nageoires et à sa queue de lutter contre cette lé-

gèreté qu'avec beaucoup de désavantage
,
pour

que la petite différence qui existe ordinairement

entre cette légèreté et celle de l'eau salée s'éva-

nouisse , et que la baleine ne puisse pas s'en-

foncer.

Les habitants de plusieurs îles voisines du

Kamtschatka vont
,
pendant l'automne , à la re-

cherche des baleines franches, qui abondent

alors près de leurs côtes. Lorsqu'ils en trouvent

d'endormies, ils s'en approchent sans bruit, et

les percent avec des dards empoisonnés. La

blessure, d'abord légère , fait bientôt éprouver

à l'animal des tourments insupportables : il

pousse , a-t-on écrit , des mugissements hor-

ribles ,
s'enfle et périt.

Duhamel dit , dans son Traité des pèches ,

que plusieurs témoins oculaires, dignes de foi,

ont assuré les faits suivants :

Dans l'Amérique septentrionale
,
près des ri-

vages de la Floride , des sauvages , aussi exercés

à plonger qu'à nager, et aussi audacieux qu'a-

droits, ont pris des baleines franches, en se

jetant sur leur tête, enfonçant dans un de leurs

évents un long cône de bois, se cramponnant à

ce cône, se laissant entraîner sous l'eau, repa-

raissant avec l'animal , faisant entrer un autre

cône dans le second évent, réduisant ainsi les

baleines à ne respii-er q[uejpar l'ouverture de leur
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gueule, et les forçant à se jeter sur la côte, ou

à s'échouer sur des bas-fonds, pour tenir leur

bouche ouverte sans avaler un fluide qu'elles ne

pourraient plus rejeter par des évents entière-

ment bouchés.

Les pécheurs de quelques contrées sont quel-

quefois parvenus à fermer, avec des filets très-

forts , l'entrée très-étroite d'anses dans les-

quelles des baleines avaient pénétré pendant la

haute mer, et où , laissées à sec par la retraite

de la marée
,
que les filets les ont empêchées de

suivre, elles se sont trouvées livrées sans dé-

fense aux lances et aux harpons.

Lor-squ'on s'est assuré que la baleine est

morte, ou si affaiblie, qu'on n'a plus à craindre

qu'une blessure nouvelh lui redonne un accès

de rage dont les pécheurs seraient à l'instant les

victimes , on la remet dans sa position naturelle,

parie moyen de cordages fixés à deux chaloupes

qui s'éloignent en sens contraire , si elle s'était

tournée sur un de ses côtés ou sur son dos. On

passe un nœud coulant par-dessus la nageoire

de la queue , ou on perce cette queue pour y at-

tacher une corde; on fait passer ensuite un fu-

nin au travers des deux nageoires pectorales

qu'on a percées , on les ramène sur le ventre de

l'animal; on les serre avec force, afin qu'elles

n'opposent aucun obstacle aux rameurs pendant

la remorque de la baleine; et les chaloupes se

préparent à l'entraîner vers le navire ou vers le

rivage où l'on doit la dépecer.

Si l'on tardait trop d'attacher une corde à

l'animal expiré, son cadavre dériverait, et,

entraîné par des courants ou par l'agitation des

vagues
,
pourrait échapper aux matelots , ou

,

dénué d'une assez grande quantité de matière

huileuse et légère, s'enfoncerait , et ne remon-

terait que lorsque la putréfaction des organes

intérieurs l'aurait gonflé au point d'augmenter

beaucoup son volume.

L'auteur de C Histoire des pêches des Hol-

landais dans les mers du Nord fait observer

avec soin que , si l'on remorquait la baleine

franche par la tête , la gueule énorme de ce cé-

lacée, qui est toujours ouverte après la mort de

l'animal
,
parce que la mâchoire inférieure n'est

plus maintenue contre celle d'en haut , serait

comme une sorte de gouffre, qui agirait sur un

immense volume d'eau, et ferait éprouver aux

rameurs une résistance souvent insurmontable.

Lorsqu'on a amarré le cadavre d'une baleine

franche au navire, et que son volume n'est pas

trop grand relativement aux dimensions du

vaisseau , les chaloupes vont souvent à la re-

cherche d'autres individus, avant qu'on ne s'oc-

cupe de dépecer la première baleine.

Mais enfin on prépare deux palans j l'un

pour tourner le cétacée, et l'autre pour tenir sa

gueule élevée au-dessus de l'eau , de manière

qu'elle ne puisse pas se remplir. Les dépeceurs

garnissent leurs bottes de crampons , afin de se

tenir fermes ou de marcher en sûreté sur la ba-

leine; et les opérations du dépècement commen-

cent.

Elles se font communément à bâbord. Avant

tout, on tourne un peu l'animal sur lui-même

par le moyen d'un palan fixé par un bout au

mât de misaine , et attaché par l'autre à la queue

de la baleine. Cette manœuvre fait que la tête

du cétacée , laquelle se trouve du côté de la

poupe, s'enfonce un peu dans l'eau. On la re-

lève, et un funin serre assez fortement une mâ-

choire contre l'autre
,
pour que les dépeceurs

puissent marcher sur la mâchoire inférieure

sans courir le danger de tomber dans la mer,

entraînés par le mouvement de cette mâchoire

d'en bas. Deux dépeceurs se placent sur la tète

et sur le cou de la baleine ; deux harponneurs se

mettent sur son dos ; et des aides , distribués

dans deux chaloupes , dont l'une est à l'avant

et l'autre à l'arrière de l'animal, éloignent du

cadavre les oiseaux d'eau
,
qui se précipiteraient

hardiment et en grand nombre sur la chair et

sur le lard du cétacée. Cette occupation a fait

donner à ces aides le nom de cormorans. Leur

fonction est aussi de fournir aux travailleurs les

instruments dont ces derniers peuvent avoir be-

soin. Les principaux de ces instruments consis-

tent dans des couteaux de bon acier, nommés

tranchants , dont la longueur est de deux tiers

de mètre , et dont le manche a deux mètres de

long ; dans d'autres couteaux , dans des mains

de fer, dans des crochets, etc.

Le dépècement commence derrière la tête

,

très-près de l'œil. La pièce de lard qu'on enlève,

et que l'on nomme pièce de revirement^ a deux

tiers de mètre de largeur; ou la lève dans toute

la longueur de la baleine. On donne communé-

ment un demi-mètre de large aux autres bandes,

qu'on coupe ensuite , et qu'on lève toujours de

la tête à la queue, dans toute l'épaisseur de ce

lard huileux. On tire ces différentes bandes des-

sus le navire
,
par le moyen de crochets ; on les

traîne sur le tillac , et on les fait tomber dans la
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cale, où on les arrange. On continue alors de

tourner la baleine , afin de mettre entièrement à

découvert le côté par lequel on a commencé le

dépècement , et de dépouiller la partie infé-

rieure de ce même côté, sur laquelle on enlève

les bandes huileuses avec plus de facilité que

sur le dos
,
parce que le lard y est moins épais.

Quand cette dernière opération est terminée
,

on travaille au dépouillement de la tête. On

coupe la langue ti-ès-profondément , et avec

d'autant plus de soin, que celle d'une baleine

franche ordinaire donne communément six ton-

neaux d'huile. Plusieurs pêcheurs cependant ne

cherchent à extraire cette huile que lorsque la

pèche n'a pas été abondante : on a prétendu

qu'elle était plus sèche que les huiles provenues

des autres parties de la baleine
;
qu'elle était

assez corrosive pour altérer les chaudières dans

lesquelles on la faisait couler; et que c'était

principalement cette huile extraite de la langue

que les ouvriers employés à découper le lard

prenaient garde de laisser rejaillir sur leurs

mains ou sur leurs bras
,
pour ne pas être in-

commodés au point de courir le danger de de-

venir perclus.

Pour enlever plus facilement les fanons , on

soulève la tête avec une amure fixée au pied de

Vartimon; et trois crochets attachés aux pa-

lans dont nous avons parlé , et enfoncés dan« la

partie supérieure du museau, font ouvrir la

gueule au point que les dépeceurs peuvent cou-

per les racines des fanons.

On s'occupe ensuite du dépècement du second

côté de la baleine franche. On achève de faire

tourner le cétacée sur son axe longitudinal ; et

on enlève le lard du second côté , comme on a

enlevé celui du premier. Mais comme, dans le

revirement de l'animal, la partie inférieure du

second côté est celle qui se présente la pre-

mière , la dernière bande dont ce même côté est

dépouillé est la grande pièce dite de revirement.

Cette grande bande a ordinairement dix mètres

de longueur, lors même que le cétacée ne four-

nit que deux cent cinquante myriagrammes
d'huile, et cent myriagrammes de fanons.

Il est aisé d'imaginer les différences que l'on

Introduit dans les opérations que nous venons

d'indiquer, si on dépouille la baleine sur la côte

ou près du rivage , au lieu de la dépecer auprès

du vaisseau.

Lorsqu'on a fini d'enlever le lard, la langue et

les fanons, on repousse et laisse aller à la dérive

la carcasse gigantesque de la baleine franche.

Les oiseaux d'eau s'attroupent sur ces restes

immenses
,
quoiqu'ils soient moins attirés par

ces débris que par un cadavre qui n'est pas en-

core dénué de graisse. Les ours maritimes s'as-

semblent autour de cette masse flottante, et eu

font curée avec avidité.

Veut-on cependant arranger le lard dans les

tonneaux? On le sépare de la couenne. On le

coupe par morceaux de trois décimètres carrés

de surface ou environ , et on entasse ces mor-

ceaux dans les tonnes.

Veut-on le faire fondre , soit à bord du navire,

comme les Basques le préféraient ; soit dans un

atelier établi à terre , comme on le fait dans plu-

sieurs contrées , et comme les Hollandais l'ont

pratiqué pendant longtemps à Smeerenbourg

dans leSpitzberg?

On se sert de chaudières de cuivre rouge, ou

de fer fondu. Ces chaudières sont très-grandes
;

ordinairement elles contiennent chacune envi-

ron cinq tonneaux de graisse huileuse. On les

pose sur un fourneau de cuivre, et on les y ma-

çonne pour éviter que la chaudière , en se ren-

versant sur le feu , n'allume un incendie dange-

reux. On met de l'eau dans la chaudière avant

d'y jeter le lard, afin que cette graisse ne s'atta-

che pas au fond de ce vaste récipient , et ne s'y

grille pas sans se fondre; on le remue d'ailleurs

avec soin dès qu'il commence à s'échauffer.

Trois heures après le commencement de l'opéra-

tion, on puise l'huile toute bouillante avec de

grandes cuillères de cuivre ; on la verse sur une

grille qui recouvre un grand baquet de bois; la

grille purifie l'huile en retenant les morceaux,

pour ainsi dire infusibles
,
que l'on nomme lar~

dons '.

L'huile, encore bouillante , coule du premier

baquet dans un second, que l'on a rempli aux

deux tiers d'eau froide , et auquel on a donné

communément un mètre de profondeur, deux

de large , et cinq ou six de long. L'huile surnage

dans ce second baquet, se refroidit et continue

de se purifier en se séparant des matières étran<

gères
,
qui tombent au fond du réservoir. On la

lait passer du second baquet dans un troisième

et du troisième dans un quatrième. Ces deuA

derniers sont remplis , comme le second, d'eau

< On remet ces lardons dans la chaudière . pour en tirer une

colle qui sert à différents usages; et après l'extraction de

celte colle, on emploie à nourrir des chiens le marc épais

uu! rejte au fond de la cuve.

6
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froide jusqu'aux deux tiers; l'huile achève de

s'y perfectionner , et , du dernier baquet , on la

fait entrer par une longue gouttière dans les

tonneaux destinés à la conserver ou à la trans-

porter au loin.

Au reste, moins le temps pendant lequel oo

sarde le lard dans les tonnes est long, et plus

^Uuile qu'on en retire doit être recherchée.

L'huile et les fanons de la baleine franche ne

:ontpas les seules parties utiles de cet animal.

Les Groenlandais , et d'autres habitants des

contrées du Nord , trouvent la peau et les na-

geoires de ce cétacée très-agréables au goût. Sa

chair fraîche ou salée a souvent servi à la nour-

riture des équipages basques. Le capitaine Col-

iietl rapporte que le cœur d'une jeune baleine

qui n'avait encore que cinq mètres de longueur,

et que ses matelots prirent au mois d'août 1793,

près de Guatimala, dans le grand Océan équi-

noxial
,
parut un mets exquis à son équipage.

Les intestins de la baleine franche servent à

remplacer le verre des fenêtres; les tendons

fournissent des fils propres à faire des filets ; on

fait de très-bonnes lignes avec les poils qui ter-

minent les fanons , et on emploie dans plusieurs

pays les côtes et les grands os des mâchoires

pour composer la charpente des cabanes, ou

pour mieux enclore des jardins et des champs.

Les avantages que l'on retire de la pèche des

baleines franches ont facilement engagé dans

nos temps modernes les peuples entreprenants

ttdéjà familiarisés avec les navigations lointai-

nes, à chercher ces cétacées partout où ils ont

espéré de les trouver. On les poursuit maintenant

dans l'hémisphère austral comme dans l'hémi-

sphère arctique , et dans le grand Océan boréal

comme dans l'Océan atlantique septentrional
;

on les y pêche même, au moins très-souvent,

avec plus de facilité , avec moins de danger,

.IV ec moins de peine. On les atteint à une assez

grande dislance du cercle polaire pour n'avoir

|)a s besoin de braver les rii^ueurs du froid ni les

ccueilsde glace. Le capitaine Colnett trouva,

par exemple, un grand nombre de ces animaux
vers le quarantième degré de latitude australe,

auprès de l'île Moclia et des côtes occidentales

du Chili; et, à la même latitude, ainsiquedans
le mêuie hémis|»hère, et vers le trente-septième

degré de longitude occidentale du méridicii de
Paris, iJ avait vu, peu de temps auparavant, de
si grandes troupes de ces baleines, qu'il les crut

assez nombreuses pour fournir toute l'huile que
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pourrait emporter la moitié des vaisswiux balei-

niers de Londres '.

Cette multitude de baleines disparaîtra ce-

pendant dans l'hémisphère austral , de même
que dans le boréal. La plus grande des espèces

s'éteindra comme tant d'autres. Découverte

dans ses retraites les plus cachées, atteinte dans

ses asiles les plus reculés , vaincue par la force

irrésistible de l'intelligence humaine, elle dis-

paraîtra de dessus le globe ; il ne restera pas

même l'espérance de la retrouver dan.« quelque

partie de la terre non encore visitée par des

voyageurs civilisés , comme on peut avoir celle

de découvrir, dans les immenses solitudes du

nouveau continent, Véléphant de l'Ohio et le

mégathérium. ^. Quelle portion de l'Océan

n'aura pas été en effet traversée dans tous les

sens? quel rivage n'aura pas été reconnu? de

quelles plages gelées les deux zones glaciales

am'ont-elles pu dérober les tristes bords? On ne

verra plus que quelques restes de cette espèce

gigantesque; ses débris deviendront une pous-

sière que les vents disperseront, et elle ne sub-

sistera que dans le souvenir des hommes et

dans les tableaux du génie. Tout diminue et dé-

périt donc sur le globe? quelle révolution en re-

montera les ressorts? La nature n'est immor-

telle que dans son ensemble , et si l'art de

l'homme embellit et ranime quelques-uns de ses

ouvrages, combien d'autres qu'il dégrade , mu-
tile et anéantit 1

* Voyage du capitaine J. Colnett de'jà cité
,
page 14.

' M. Jelfcrson , l'illustre présiiient des Etats-Unis . m'écrit,

dans une lettre du 24 lévrier 1803 , qu'ainsi que je l'avais pré-

vu et ^innoncé dans le Discours d'ouverture de mon Cours dtf

zouliigie de lan IX , il va faire faire un voyage pour recon-

naître les sources du Missouii, et pour découvrir une rivière

qui, prenant son origine très-prés de ces sources , ait son

embouchure dans le grand Océan boréal. « Ce voyage, dil

f M. Jelîerson , accroîtra nos connaissances sur la géographie

< de notre continent , en tiens donnant de nouvelles lu-

« niièrcs sur cette intéressante ligue de communication au

« travers de l'Amérique septentrionale , et nous piocurera-

« une vue générale de sa population , de son histoire natu-

« relie, de ses productions , de son sol et de sou climat. Il

« n'est pas improbable, ajoute ce respectable et savant |»re-

t mier magistrat , (pie ce voyage de découverte ne nous fasse

« avoir des informations ultérieures sur le mammoth (l'élé-

« pliant de l'Ohio ) et sur le mégathérium dont vous parlez.

« Vous avez vraisemblablement vu , dans nos Transaction»

I plillosophiiiues , qu'avant de connaître la notice que M. Cu-

c vier a (Il innée de ce mégathérium , nous avions trouvé ici

• des restes d'un énorme animal inconnu , que nous avons

« nommé mégalonyx , à cause de la longueur disprojKir-

« tionuf'e de ses ongles , et qui est probablement ie mcma
t animal que le uiégathériiiin ; et qu'il y avait ici des traces

» de son existence récente et même présente. La routa que

€ nous allons découvrir nous mettra peut-être à même de

« n'avoir plus aucun doute à ce sujet. Le voyage sera terminé

« dans deux étés. »
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LA BALEINE NORDCAPER '.

Balœna glacialis , Klein , Linn., Bonn., Guv.

Ce cétacée vit dans la partie de l'Océan at-

lantique septentrional située entre le Spitzberg,

la Norwége et l'Islande. Il habite aussi dans

;es mers du Groenland , où un individu de cette

espèce a été dessiné, en 1779, par M. Bachs-

iTora , dont le travail , remis dans le temps à sir

loscph Banks, m'a été envoyé il y a trois mois

par cet illustre président de la société royale de

Londres. 11 parait qu'on l'a trouvé d'ailleurs

dans les eaux du Japon , et par conséquent dans

le grand Océan boréal, vers le quarantième

degré de latitude.

Son corps est plus allongé que celui de la ba-

leine franche.

La mâchoire inférieure est au contraire très-

arrondie , très-haute , et plus large à proportion

de celle d'en haut, que dans le plus grand des

cétacées. La forme générale de la tête , vue par-

dessus et par-dessous , est celle d'un ovale tron-

qué par derrière , et un peu échaucré à l'extré-

mité du museau. Parmi les dessins de M . Bachs-

trom
,
que nous avons fait graver, il en est un

qui montre d'une manière particulière cette

forme ovale présentée et maintenue par les deux

os de la mâchoire inférieure. Ces deuxos, réunis

sur le devant par un cartilage qui en lie les ex-

trémités pointues , et terminés par deux apo-

physes , dont l'une s'articule avec Vkmnerus,

forment comme le cadre d'un ovale presque

parfait.

L'ensemble de la tète et les fanons sont cepen-

dant plus petits dans le nordeaper que dans la

* Balœna Nordeaper. — Sarde. — Baleine de Sarde. —
Nordkaper, par les Allemands. — Idem , en Norvège.— Sild-

quai, ibid. — Lilie-Hual, ibid. — iVo/ dfert/ijjer, dans le

Groenland.— Balœna mysticetus, yàr.H , Linné, éilition

de Gtneiin.— Balœna islandica , hipinnis ex mgro candi-

cans, dorso lœvi. Briss. Regn. aniin., pag. 550, no 2. — Nord-
eaper. Anders. Island., pag. 219. — /de»», Cranz , Groen-

land., pag. \i^. — Baleine Nordeaper.— Bonnaterre, plan-

ches de l'Encycl. méth. — Horrebows , Description d'Islande,

pag. 509. — Pitti. Fisc, page 17. — Nordeaper. Édition de

Bloch, donnée par R. R. Castel , etc.— Nordeaper. Ydl-

mont-Bomare , Dict. d'hist. naturelle. — C'est avec beaucoup

d'empressement que nous engageons nos lecteurs à consulter

les articles relatifs aux cétacées qu'ils trouveront dans l'En-

cyclopédie méthodique, et dans les Dictionnaires d'iiisioire

naturelle, ainsi que dans les différentes éditions de Bnffon

que l'on viint de publier ou dont la publication n'est pas

encore terminée. Les auteurs de ce» Dictionnaires , et des ad-

ditions importantes que ces éditions renferment , sont trop

célèbres pour que nous devions les indiquer aux amis des

sciences naturelles.

baleine franche
,
proportionnellement à la lon-

gueur totale.

Les dimensions du nordeaper sont, d'ailleurs,

très-inférieures à celles de la haleine franche
;

et comme il est aussi moins chargé de graisse

,

même à proportion de sa grandeur, il n'est pas

surprenant qu'il ne donne souvent que trente

tonnes d'huile.

Les deux évents représentent deux petits

croissants, un peu séparés l'un de l'autr.e, et

dont les convexités sont opposées.

L'œil est très-petit ; et son diamètre le moins

court, placé obliquement.

Le bord des fanons
,
qui touche la langue,

est garni de crins noirs qui la préservent d'être

blessé par un tranchant trop aigu. La partie de

ces mêmes fanons qui rencontre la lèvre infé-

rieure est unie et douce , mais dénuée de crins

ou filaments.

La longueur de chaque nageoire pectorale ex-

cède le cinquième de la longueur totale , et ces

deux bras sont situés au delà du premier tiers

de cette même longueur.

La queue est déliée , très-menue à son extré-

mité , terminée par une nageoire non-seulement

échancrée, mais un peu festonnée par derrière,

et dont les lobes sont si longs
,
que, du bout ex-

térieur de l'un au bout extérieur de l'autre, il y

a une distance égale aux trois septièmes ou en-

viron de la longueur totale du cétacée.

On voit sur le ventre du mâle une fente longi-

tudinale, dont la longueur est égale au sixième

de la longueur de l'animal , et dont les bords se

séparent pour laisser sortir le Balénas.

L'anus est une petite ouvertureronde, située,

dans le mâle, au delà de cette fente longitudinale,

La couleur du nordeaper est ordinairem.ent

d'un gris plus ou moins clair; ses nuances sont

assez uniformes; et souvent le dessous de la tête

parait un grand ovale d'un blanc très-cclatant

,

au centre et à la circonférence duquel on voit

des taches grises ou noirâtres , Irrégulières , con-

fuses et nuageuses.

Quelque étonnante que soit la vitesse de la

baleine franche , celle du nordeaper est encore

plus grande. Sa queue , beaucoup plus déliée

,

et par conséquent beaucoup plus mobile; sa

nageoire caudale, plus étendue à proportion de

son corps; l'extrémité de sa queue , à laquelîe

cette nageoire est attachée
,
plus étroite et plus

tîcxible, lui domient une rame bien plus large,

bien ljIus vivement agitée, bien plus puissante,
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et la force avec laquelle il tend à se mouvoir, doit

en effet être bien considérable, puisqu'il échappe

à la poursuite , et
,
pour ainsi dire , à l'œil, avec

\a rapidité d'un trait , et que cependant il dé-

place un très-grand volume d'eau. Lors même

que le nordcaper nage à la surface de l'Océan,

il ne montre au-dessus de la mer qu'une petite

partie de sa tète et de son corps. On peut re-

marquer, aisément sur un des dessins de

M. Bachstrom
,
que la ligne du niveau de l'eau

est alors au-dessus de la partie la plus haute de

l'ouverture de la gueule; que la queue, toutes

les nageoires, l'œil , et les deux mâchoires, sont

sous l'eau
;
que le cétacée ne laisse voir que la

sommité du dos et celle du crâne ; et qu'il ne

tient dans l'atmosphère que ce qu'il ne pourrait

enfoncer dans l'eau sans y plonger en même

temps les orifices supérieurs de ses évents.

Cette rapidité dans la natation est d'autant

plus utile au nordcaper
,
qu'il ne se nourrit pas

uniquement, comme la baleine franche, de

mollusques , de crabes , ou d'autres animaux

privés de mouvement progressif, ou réduits à

ne changer de place qu'avec plus ou moins de

difficulté et de lenteur. Sa proie a reçu une

grande vitesse. 11 préfère , en effet , les dupées,

les scombres , les gades , et particulièrement les

harengs , les maquereaux , les thons et les mo-

rues. Lorsqu'il en a atteint les troupes ou les

bancs , il frappe l'eau avec sa queue , et la fait

bouillonner si vivement, que les poissons qu'il

veut dévorer , étourdis , saisis et comme para-

lysés ,
n'opposent à sa voracité ni la fuite , ni

l'agilité, ni la ruse. Il en peut avaler un si grand

nombre, que Willughby compta une trentaine

de gades dans l'intérieur d'un nordcaper
;
que

,

suivant Martens, un autre nordcaper, pris au-

près de Hitland , avait dans son estomac plus

d'une tonne de harengs ; et que , selon Horre-

bows, des pêcheurs islandais trouvèrent six

cents gades morues encore palpitants , et une

grande quantité de dupées sardines , dans un

autre individu de la même espèce
,
qui s'était

jeté sur le rivage en poursuivant des poissons

avec trop d'acharnement.

Ces dupées , ces scombres et ces gades trou-

vent quelquefois leur vengeur dans le squale

scie,

Emiemi audacieux de la baleine franche.il

attaque avec encore plus de hardiesse le nord-

caper
,
qui , malgré la prestesse de ses mouve-

ments et l'agilité avec laquelle il remue ses

armes, lui oppose souvent moins de force,

parce qu'il lui présente moins de masse. Mar-

tens raconte qu'il fut témoin d'un combat san-

glant entre un nordcaper et un squale scie. Il

n'osa pas faire approcher son bâtiment du lieu

où ces deux terribles rivaux cherchaient à se

donner la mort ; mais il les vit pendant long-

temps se poursuivre, se précipiter l'un sur

l'autre , et se porter des coups si violents
,
que

l'eau delà merjai Hissait très-haut autour d'eux,

et retombait en brouillard.

Mais le nordcaper n'est pas seulement vif et

agile , il est encore farouche ; aussi est-il très-

difficile de l'atteindre. Néaiunoins, lorsque la

pêche de la baleine franche n'a pas réussi , on

cherche à s'en dédommager par celle du nordca-

per. Ou est souvent obligé d'employer, pour le

prendre , un plus grand nombre de chaloupes
,

et des matelots ou harponneurs plus vifs et plus

alertes que pour la pêche de la grande baleine,

afin de lui couper plus aisément la retraite. La
femelle, dans cette espèce , est atteinte plus faci-

lement que le mâle , lorsqu'elle a un petit : elle

l'aime trop pour vouloir l'abandonner.

Cependant, lorsqu'on est parvenu auprès du

nordcaper, il faut redoubler de précautions. Il

se tourne et retourne avec une force extrême

,

bondit , élève sa nageoire caudale , devient fu-

rieux par le danger , attaque la chaloupe la plus

avancée, et d'un seul coup de queue la fait vo-

ler en éclats , ou, cédant à des efforts supérieurs,

contraint de fuir , emportant le harpon qui l'a

blesse , entraîne jusqu'à mille brasses de corde,

et, malgré ce poids aussi embarrassant que

lourd , nage avec une telle rapidité
,
que les ma-

telots, qu'il remorque
,
pour ainsi dire, peuvent

à peine se soutenir , et se sentent suffoquer,

Les habitants de la Norwége ont moins de

dangers à courir pour se saisir du nordcaper

,

lorsque cette baleine s'engage dans des anses

qui aboutissent à un grand lac de leurs rivages :

ils ferment la sortie du lac avec des filets com-

posés de cordes d'écorce d'arbre, et donnent

ensuite la mort au cétacée , sans être forcés de

combattre.

Duhamel a écrit qu'on lui avait assuré que la

graisse ou le lard du nordcaper n'avait pas les

qualités malfaisantes qu'on a attribuées à la

graisse de la baleine franche.

Au reste , Klein a distingué dans cette espèce

deux variétés : l'une, qu'il a nommée worrfca^er

austral^ et dont le dos est très-aplati; et l'autre,
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dont le dos est moins plat, et à laquelle il a donné

le nom de nordcaper occidental. De nouvelles

observations apprendront si ces variétés existent

encore, si elles sont constantes , et si on doit les

rapporter au sexe , à l'âge , ou à quelque autre

cause.

45

LA BALEINE NOUEUSE'.

Balaena nodosa , Bonn. Lacep.

Ce cétacée a sur le dos, et près de la queue,

une bosse un peu penchée en arrière , souvent

irrégulière , mais dont la hauteur est presque

toujours d'un tiers de mètre. Ce trait de confor-

mation est un de ces caractères dont les séries

lient, par des nuances plus ou moins sensibles,

non-seulement les familles voisines, mais en-

core des tribus très-éloignées. Cette bosse est

un commencement de cette nageoire qui man-

que à plusieurs cétacées , mais qu'on trouve sur

beaucoup d'autres, et qui établit un rapport de

plus entre les mammifères qui en sont dénués,

et quelques quadrupèdes ovipares et les pois-

sons qui en sont pourvus.

Les nageoires pectorales de la baleine noueuse

sont très-longues , assez éloignées du bout du

museau, et d'un blanc ordinairement très-pur.

On l'a vue dans la mer qui baigne la Nou-

velle-Angleterre, dont quelques naturalistes lui

ont donné le nom ; mais il paraît qu'elle habite

aussi auprès des côtes de l'Islande , ainsi que

dans la Méditerranée d'Amérique, entre l'an-

cien Groenland et le Labrador; et peut-être

faut-il rapporter à cette espèce quelques-uns

des cétacées vus par le capitaine Colnett dans le

grand Océan boréal, auprès de la Californie -.

La baleine noueuse est peu recherchée par

les pêcheurs ^.

* Bunch whale, par les Anglais. — Htmipback idéale,

idem. — Penvisch
, par les Hollandais. — Pflock fisck , par

les AUeicands. — Balœna gibbosa , var. B, ( Novae Angli»).

Linnée , éilit. de Ginelin. — Brisson , Regii. anim. pag. 331,

n* 5. — Balœna gibbo nnico pi'ope caudain. Klein , Miss,

pisc a, pag 12. — Pft, kfisch. Anderson, Isl., pag. 224. —
Cranz, Groenl., pag. 146. — Diulley, Transact. philosuph.,

a" 387, pag. 236, .irt. 2. — Houtluyn , Nat. Hist. 3 . p 488.—
Bnkinetainpon. Buniiaterre . planches de l'Encycl. métli.—

Idem. Édition de Bloch , publiée par R. R. Castel. — Mtill.

Natur. \ , pag 493.

' Voyage du capitaine Colnett. Londres , 1798.

M. Cuvier ne regarde pas l'existence de cette espèce et de

la suivante comme certaine. Il se pourrait , dit-il
,
quelles

(usseut fondées sur des individus altérés. D.

LA BALEINE BOSSUE.

Balaena gibbosa, Bonn. Lacep. *.

Cette baleine a sur le dos cinq ou six bosses

ou cminences. Ses fanons sont blancs, et, dit-

on, plus difficiles à fendre que ceux de la ba-
leine franche.

Elle a d'ailleurs de très-grands rapports avec

ce dernier cetacée. On l'a particulièrement ob-

servée dans la mer voisine de la Nouvelle-An-

gleterre.

LES BALEINOPTÈRESa.

LA BALEINOPTÈBE GIBBAB '.

Batena physalus, Linn., Bonn. — Balaena Gibbar,

Lacep.

Le gibbar habite dans l'Océan glacial arcti-

que
,

particulièrement auprès du Groenland.

On le trouve aussi dans l'Océan atlantique sep-

tentrional. Il s'avance même vers la ligne, dans

* Baleine à bosses, — Baleine à six bosses. — Seras
whale, par les Anglais.— Knobbel-visch

, par les Hollandais.

Knabbel-viseh , ibid. — Kiiolen-fisch
, par les Allemands. —

Balœna gibbosa. Liimée, édit. de Ginelin. — Balccna
bipiiinis , gibbis dorsalibus sex. Brisson , Begn. anim., pag.

331, n" 4. — Baleine à bosses. Bonnaterre, planches de

l'Encycl. méth. — Idem. Edition de Bloch , publiée par

R. R. Castel. — Erxleben, Manimal., pag. 610, n» S. — Ba-
lœna gibbis vcl nodis scx , balœna macra. Kleiu , Miss,

pisc. 2 , pag. 13.— Knolenfisch, oder knobhilfisch. Aiiders,

Isl., pag. 223. — Idtm. Cranz, Groenland., pag. 146.

—

Houttuyn , Nat. Hist. 3, pag, 488. — Millier, Natur. 1, p. 493.

— Transact. philosoph., n' 387, pag. 238.

'Voyez, à la tête de ce volume, le tableau des ordres,

genres et espèces de cétacées , et l'article qui le précède , et

qui est intitulé : f^ne générale des cétacées.

' /latœnoptera gihhar. — Baleine américaine. — Finn-

/ÏAcfe, par les Allemands.— Vinvisch, par les Hcdlandais. —
Fiwifisk ,

par les Suédois. — Reider. en Laponie. — Ror-

huai , en iNorvvége.— Finnefisk , Ibid.— Tue quai, ibid.—

Storhval , ibid. — fjunfubaks , en Islande. — Hiinfithaks.

ibid. (par opposition avec le nom de sletthokr, donné à la

baleine franche ,
qui n'a pas de na;-eoire sur le dos.— SkidU

^skar, nom donné en Islande aux cétacées (pii ont des fa-

nons et le VI ntre sans plis. — l'unomlick , en Groenland. —
Kefolak, ib d. — Kefnknrsoac, ibiù. — Fin fish ,

par les

Anglais. — nateine Gibbar Bonnaterre , planches de l'En-

cycl méth.— Idem Édit. de Bloch , publiée par R'. R Castel,

— Balana fistulâ duplici in medio anteriure caiiite, dors

extremo pinnà adiposâ. Faim. Suecic. 50. — Balœna, listula

in medio capiie, tnbero pinr iformi in extremo dorso. Artidi,

gen. 77, syn. 107. — Balœna edenlula, Corpore strictiore
,

dorso piniiato. Rai, pag. 9. — yroie Baleine, Gibbar. Ron-

delet, Hi-itoire des poissons ,
première pariie , livre 16 , cha-

pitre 8, édition de Lyon . 1358. — Balœna tripinnis , ventre

laevi. Brisson, Regn. anim , p. 332, ii" S. —Klein, Miss,

pisc ,2, pag. 13. — Sibb. Scot. an., pag. 23. — Oth. Fabcic.

FauD. Groenland., pag. S0.
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cet Océan atlantique , au moins jusque près du

trentième degré, puisque le gibbar est peut-être

ce Physétère des anciens, dont Pline parle dans

le chapitre 6 de son neuvième livre , et dont il

dit qu'il pénètre dans la Méditerranée, et puis-

que Martens l'a réellement vu dans le détroit

de Gibraltar en 1673. L'autevu* de VHistoire

des pêches des Hollandais dit aussi que le gib-

bar entre dans la mer Méditerranée. Mais il

paraît que dans le grand Océan , moins effrayé

par les navigateurs et moins tourmenté par les

pêcheurs, il vogue jusque dans la zone torride.

On peut croire , en effet, qu'on doit rapporter

au gibbar la baleine Finback ou à nageoire sur

le dos, que le capitaine Colnett a vue, non-seu-

lement auprès des côtes de Californie, mais

encore auprès du golfe de Panama, et par con-

séquent de l'équateur. Ce fait s'accorderait

d'ailleurs très-bien avec ce que nous avons dit

de relatifà l'habitation des très-grands cétacées,

en traitant de la baleine franche , et avec ce que

des auteurs ont écrit du séjour du gibbar dans

les mers qui baignent les côtes de l'Inde.

Le gibbar peut égaler la baleine franche par

sa longueur, mais non pas par sa grosseur. Son

volume et sa masse sont très-inférieurs à ceux

du plus grand des cétacées

D'ailleurs, M. Olafsen, et M. Povelsen
,
pre-

mier médecin d'Islande , disent que le gibbar

a quatre-vingts aunes danoises, ou plus de cin-

quante mètres, de longueur; mais que la ba-

leine franche est longue de plus de cent aunes

danoises, ou de plus de soixante-trois mètres '.

Le dessous de sa tête est d'un blanc éclatant;

sa poitrine et son ventre présentent la même
couleur; le reste de sa surface est d'un brun

que le poli et le luisant de la peau rendent assez

brillant. L'ensemble de la tête représente une

sorte de cône dont la longueur égale le tiers de

la longueur totale. La nuque est marquée par

une dépression bien moins sensible que dans la

baleine franche ; la langue n'a pas une très-gran-

de étendue ; l'œil est situé très-près de l'angle

formé par la réunion des deux mâchoires. Cha-

que pectorale est ovale, attachée assez près de

l'œil , et aussi longue quelquefois que le hui-

tième ou le neuvième de la longueur du céta-

.ée.

•• Voyage en Islande
, par MM. Olafsen et Povelsen , rédigé

par ordre du roi de Oaueinarck , sous la direction de l'acadé-

mie des Sciences de Copenliague , et traduit par M. Gauthier
de la reyronie , t. III , p. 250.

Les fanons sont si courts
,
que souvent leur

longueur ne surpasse pas leur hauteur. Les

crins qui les terminent sont longs, et comme
tordus les uns autour des autres. On a écrit,

avec raison
,
que ces fanons sont bleuâtres;

mais on aurait dîi ajouter , avec l'auteur de

VHistoire des pêches des Hollandais, que leur

couleur change avec l'âge , et qu'ils deviennent

bruns et bordés de jaune.

Vers l'extrémité postérieure du dos s'élève

cette nageoire que l'on retrouve sur toutes les

baieinoptères , et qui rapproche la nature des

cétacées de celle des poissons dont ils parta-

gent le séjour. Cette nageoire dorsale doit être

particulièrement remarquée sur le gibbar : elle

est triangulaire , courbée eu arrière à son som-

met , et haute du quinzième ou environ de la

longueur totale.

Le gibbar se nourrit de poissons assez grands,

surtout de ceux qui vivent en ^roi>pes très-

nombreuses. Il préfère les gades, les scombres,

lessalmones, les dupées , et particulièrement

les maquereaux, les salmones arctiques et les

harengs.

Il les atteint , les agite , les trouble , et les en-

gloutit d'autant plus aisément, que, plus mince

et plus délié que la baleine franche , il est plus

agile et nage avec une rapidité plus grande. Il

lance aussi avec plus de violence , élève à une

plus grande hauteur l'eau qu'il rejette par ses

évents, et qui , retombant de plus haut, est en-

tendue de plus loin.

Ces mouvementsplus fréquents, p,lusprompts,

et plus animés, paraissent influer sur ses affec-

tions habituelles , en rendant ses sensations

plus variées, plus nombreuses et plus vives. Il

semble que , dans cette espèce , la femelle chérit

davantage son petit, le soigne plus attentive-

ment, le soutient plus constamment avec ses

bras, le protège, pour ainsi dire, et contre ses

ennemis et contre les flots avec plus de sollici-

tude, le défend avec plus de courage.

Ces différences dans la forme, dans les attri-

buts, dans la nourriture , montrent pourquoi

le gibbar ne paraît pas toujours dans les mêmes

parages , aux mêmes époques que la baleiné

franche

Elles peuvent aussi faire soupçonner pour-

quoi ce cétacée a un lard moins épais , une

graisse moins abondante.

C'est cette petite quantité de substance hui-

leuse qui fait que Les pêcheurs ne cherchent pas
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beaucoup à prendre le gibbar. Sa très-grande

vitesse le rend d'ailleurs très-diflicile à attein-

dre. Il est même plus dangereux de l'attaquer

que de combattre la baleine francbe : il s'irrite

davantage ; les coups qu'il donne alors avec ses

nageoires et sa queue sont terribles. Avant

que les Basques , redoutant la masse du plus

grand des cétacées , osassent affronter la ba-

leine franche , ils s'attachaient à la pêche du

gibbar : mais l'expérience leur apprit qu'il était

et plus difiicile de poursuivre et plus hasar-

deux de harponner ce cétacée que la première

des baleines. Martens rapporte que, des mate-

lots d'une chaloupe pêcheuse ayant lancé leur

harpon sur un gibbar, l'animal, fuyant avec une

vélocité extrême, les surprit, les troubla, les

effraya au point de les empêcher de songer à

couper la corde fatale qui attachait la nacelle

au harpon et les entraîna sous un vaste banc

de glaçons entassés, où ils perdirent la vie.

Cependant on assure que la chair du gibbar a

le goût de celle de l'acipensère esturgeon, et

dans quelques contrées, comme dans le Groen-

land, on fait servir à plusieurs usages domesti-

ques les nageoires, la peau, les tendons et les os

de ce cétacée.

LA BALEINOPTÈRE JUBARTE*.

Balœna Boops , Lion., Bonn. — Balaena Jubartes,

Lacep.

Lajubarte se plaît dans les mers du Groen-

land ; on la trouve surtout entre cette contrée et

l'Islande ; mais on l'a vue dans plusieurs autres

mers de l'un et de l'autre hémisphère. îl paraît

qu'elle passe l'hiver en pleine mer, et qu'elle ne

s'approche des côtes, et n'entre dans les anses

que pendant l'été ou pendant l'automne.

* Vraisemblablement Stitphur bottom , sur les côtes occi-

dentaleg de l'Aiiiéri(4iie septentrionale. — Kepoïkak, en
Groenland. — Hrafu-iei/dîix,en Islande. — Hrafu'ieydur,
ihid. — Hrtfna , ibid. — Rengis fisknr. nom donné par les

Islandais aux cétacées qui ont des fanons , et qui de plus ont
des plissons le ventre. — 5a/cpna fistulà duplici in rostre,

dorso extremo protuberantià corneâ. Art. gen. 77, syn. \9I.

— Balœna tripinnis , ventre ru^oso , rostro aciito. Brisson

,

Kegn. anim., pag. 333, ii0 7. — Baleim- Jnharte. Tîonnaterre,

planches de l'Encycl. méth. — rdcm. Édilion de Bloch, pu-
bliée par 14. B. castel.— Jubarirs. Klein , Miss, pisc, 2, pag.
\^.— Jupiterfiach. Andersnn , Island., p,ig. 220. — Cranz

,

Groenland., pa^. U6.— Eggede , 41. — Strom., 298. — Otlio

Fabric, 36. — Adel., ô8'<. — Mulier, Zoolog. Dan. Prodrom ,

p. 8. —Rai. Pisc., î>ag. 16.

Elle a ordinairement dix-sept ou dix-huit mè-
tres de longueur. Dans un jeune individu de

cette espèce, décrit par Sibbald, et qui était

long de quinze mètres et un tiers, la circonfé-

rence auprès des bras était de sept mètres ; la

largeur de la mâchoire inférieure, vers le mi-

lieu de sa longueur, d'un mètre et demi ; la lon-

gueur de l'ouverture de la gueule , de trois mè-

tres et deux tiers ; la longueur de la langue, de

deux mètres ou environ; la distance du bout

du museau aux orifices des évents, de plus de

deux mètres la longueur des pectorales , d'un

mètre et deux tiers ; la largeur de ses nageoires,

d'un demi-mètre ; la distance de la nageoire du

dos à la caudale , de trois mètres ; la largeur

de la caudale, de plus de trois mètres; la dis-

tance de l'anus à l'extrémité de cette nageoire

de la queue, de près de cinq mètres ; et la lon-

gueur du balénas , de deux tiers de mètre.

Le corps , très-épais vers les nageoires pecto-

rales, se rétrécit ensuite, et prend la forme d'un

cône très-allongé continué par la queue, dont la

largeur, à son extrémité, n'est, dans plusieurs

individus
,
que d'un demi-mètre.

Les orifices des deux évents sont rapprochés

l'un de l'autre , au point de paraître ne former

qu'une seule ouverture. Au-devant de ces ori-

fices , on voit trois rangées de petites protubé-

rances très-arrondies.

La mâchoire inférieure est un peu plus

courte et plus étroite que celle d'en haut. L'œil

est situé au-dessus et très-près de l'angle formé

par la réunion des deux lèvres; l'iris paraît

blanc ou blanchâtre. Au delà de l'œil est un trou

presque imperceptible : c'est l'orifice du con-

duit auditif.

Les fanons sont noirs, et si courts, qu'ils n'ont

souvent qu'un tiers de mètre de longueur.

La langue est grasse , spongieuse , et quel-

quefois hérissée d'aspérités. Elle est de plus

recouverte , vers sa racine , d'une peau lâche

qui se porte vers le gosier , et paraîtrait pou-

voir en fermer l'ouverture , comme une sorte

d'opercule.

Quelquefois la jubarte est toute blanche.

Ordinairement cependant la partie supérieure

de ce cétacée est noire ou noirâtre ; le dessous

de la tête et des bras , très-blanc; le dessous du

ventre et de la queue , marbré de blanc et de

noir. La peau, qui est très-lisse, recouvre une

couche de graisse assez mince.

Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, de-
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puis le dessous de la gorge jusque vers l'anus,

la peau présente de longs plis longitudinaux,

qui, le plus souvent, se réunissent deux à

deux vers leurs extrémités, et qui donnent au

cétacée la faculté de dilater ce tégument assez

profondément sillonné. Le dos de ces longs sil-

lons est marbré de noir et de blanc : mais les

intervalles qui les séparent sont d'un beau

rouge qui contraste, d'une manière très-vive et

très-agréable à la vue, avec le noir de l'extré-

mité des fanons et avec le blanc éclatant du

dessous de la gueule , lorsque l'animal gonfle

sa peau
,
que les plis s'effacent et que les in-

tervalles de ces plis se relèvent et paraissent.

On a écrit que la jubarte tendait cette peau,

ordinairement lâcbe et plissée, dans les mo-

ments où, saisissant les animaux dont elle

veut se nourrir, elle ouvre une large gueule et

avale une grande quantité d'eau en même
temps qu'elle engloutit ses victimes. Mais

nous verrons, à l'article de la baleinoptère

mvseau-poîntn^ quel organe particulier ont

reçu les cétacées dont la peau du ventre , ainsi

sillonnée, peut se prêter à une grande exten-

sion.

On a remarqué que la jubarte lançait l'eau

par ses évents avec moins de violence que les

cétacées
,

qu'elle égale en grandeur ; elle ne

paraît cependant leur céder ni en force ni en

agilité, au moins relativement à ses dimen-

sions. Vive et pétulante
,
gaie même et folâtre,

elle aime à se jouer avec les flots. Impatiente,

pour ainsi dire, de changer de place, elle dis-

paraît souvent sous les ondes , et s'enfonce à

des profondeurs d'autant plus considérables

qu'en plongeant elle baisse sa tête et relève sa

caudale au point de se précipiter, en quelque

sorte, dans une situation verticale. Si la mer
est calme, elle flotte endormie sur la surface

de l'Océan; mais bientôt elle se réveille, s'a-

nime , se livre à toute sa vivacité , exécute

avec une rapidité étonnante des évolutions

très-variées, nage sur un côté, se couche sur

son dos, se retourne, frappe l'eau avec force,

bondit , s'élance au-dessus de la surface de la

mer, pirouette, retombe et disparaît comme
l'éclair.

VA\e aime beaucoup son petit, qui ne l'a-

bandonne que lorsqu'elle a donné le jour à un

nouveau cétacée. On l'a vue s'exposer à échouer

sur des bas-fonds pour l'empêcher de se heur-

ter contre les roches. Naturellement douce et

presque familière, elle devient néanmoins fu-

rieuse si elle craint pour lui : elle se jette con-

tre la chaloupe qui le poursuit, la renverse et

emporte sous un de ses bras la jeune jubarte

qui lui est si chère.

La plus petite blessure suffit quelquefois

pour la faire périr, parce que ses plaies devien-

nent facilement gangreneuses; mais alors la

jubarte va très-fréquemment expirer bien loin

de l'endroit où elle a reçu le coup mortel. Pour

lui donner une mort plus prompte , on cherche

à la frapper avec une lance derrière la na-

geoire pectorale : on a observé que, si l'arme

pénètre assez avant pour percer le canal intes-

tinal , le cétacée s'enfonce très-promptement

sous les eaux.

Le mâle et la femelle de cette espèce parais-

sent unis l'un à l'autre par une affection très-

forte. Duhamel rapporte qu'on prit, en 1723,

deux jubartes qui voguaient ensemble, et qui

vraisemblablement étaient mâle et femelle. La
première qui fut blessée jeta des cris de dou-

leur, alla droit à la chaloupe, et, d'un seul

coup de queue , meurtrit et précipita trois hom-

mes dans la mer. Elles ne voulurent jamais se

quitter, et, quand l'une fut tuée, l'autre s'é-

tendit sur elle et poussa des gémissements

terribles et lamentables.

Ceux qui auront lu l'histoire de la jubarte

ne seront donc pas étonnés que les Islandais

ne la harponnent presque jamais ; ils la regar-

dent comme l'amie de l'homme , et , mêlant

avec leurs idées superstitieuses les inspirations

du sentiment et les résultats de l'observation,

ils se sont persuadé que la Divinité l'a créée

pour défendre leurs frêles embarcations contre

les cétacées féroces et dangereux. Ils se plai-

sent à raconter que lorsque leurs bateaux

sont entourés de ces animaux énormes et car-

nassiers , la jubarte s'approche d'eux au point

qu'on peut la toucher, s'élance sous leurs ra-

mes, passe sous la quille de leurs bâtiments,

et, bien loin de leur nuire, cherche it éloigner

les cétacées ennemis , et les accompagne jus-

qu'au moment où, arrivés près du rivage, ils

sont à l'abri de tout danger *.

Au reste, la jubarte doit souvent redouter le

physétère microps.

Elle se nourrit non-seulement du lestacee

* Voyage en Islinde, par M. Ola^en et M. Povelsen, pre-

mier médecin , etc , traduit par M. Gauthier de la Peyronie,

t. ni , p. 233.
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nommé planorbe boréal, mais encore de Vam-

modyle iippà(, du salmone arctique et de

plusieurs autres poissons '.

LA BALEINOPTÈRE RORQUAL ».

Balaena Musculns, Linn., Bonn. — Balaenoptera Ror-

qual , Lacep. — Balxna Boops , Cuv.

L'habitatiou ordinaire du Rorqual est beau-

coup plus rapprochée des contrées tempérées

de l'Europe que celle de plusieurs autres grands

cétacées. Il vit dans la partie de l'Océan atlan-

tique septentrional qui baigne l'Ecosse , et par

conséquent en deçà du soixantième degré de

latitude boréale; d'ailleurs il s'avance jusque

vers le trente-cinquième
,
puisqu'il entre par le

détroit de Gibraltar dans la Méditerranée. Il

aime à se nourrir de dupées , et particulière-

ment de harengs et de sardines, dont on doit

croire qu'il suit les nombreuses légions dans

leurs divers voyages, se montrant très-souvent

avec ces bancs immenses de dupées , et dispa-

raissant lorsqu'ils disparaissent.

Il est noir ou d'une couleur noirâtre dans sa

partie supérieure, et blanc dans sa partie infé-

rieure. Sa loiigueur peut aller au moins jusqu'à

vingt-six mètres, et sa circonférence à onze ou

douze, dans l'endroit le plus gros de son corps^

.

< M. Cuvier réunit cette espèce aux deux suivantes ; il re-

marque ([lie le ror(|ua! ne diffère delajiibarte que par sa

taille plus petite, et qu'il en est à peu près de même de la

baleinoplère museau-pointu, Balœna rosirata Ae Hunier,

de F.ibricius et île Bonnaterre , latpielle est fort différente de
celle de Pennant et de Pontoppidain , qui est l'Ilyperoo-

don. O.

^ Rorqual à ventre cannelé. — Souffleur. — Capidolio
,

par les Italiens. — Steype-reydus, parlas Islandais. —Steipe-
reydiir, ibid. — Rengin-fiakar, nom donné par les Islandais

aux cétacées qui ont des fanons , et dont le dessous du ventre

présente des plis. — Rorqual , par les Norwégiens. — Idem

,

par les Groenlandais. — Balœna fistulâ duplici in froute,

maxillâ iuferiore niultô latiore. Artedi . gen. 78 , syn. 107. —
Balœna tripiunis, maxiUam mterioreni rotundaui et snpe-

riore multo lalioretn hatiens. Sibbald. — Bi'lœna tri|)iiinis,

ventre rugoso, rostrorutuiidn. Brisson, Kegn. anini., p.ig.333,

n» 6. —Rai. Syn., pisc., page 17.

—

<J?ùXatva Balaena, etc.

Italis Capidolio. Bellun , A(piat., pag. 46 — Balœna Bellonii.

Aldrovand. Pisc., pag. 676.

—

Baleine Rorqual , Boniiaterre,

planches de l'Encycl. niéth. — Idem. Éditiim de Bioch , pu-

bliée par U. R. Crtstel. — Oth. Fabric, Faun. Groenland.,

peg. 39. — Adel. 394. — MuU. Proilrom Zoolog. Dan. 49.—
Rorqual. Ascagne, pi. dhi^t. uaiur., cah. III, pag. 4, pi. 26.

3 MM. Olafsen et Povelsen disent , dans la relation de leur

Toyage eu l.slaude tome Ul , page J3I de la traduction fran-

çaise), que !e rorqual est le plus grand des cétacées, et a une
longueur de plus de cent vingt aunes danoises . ou plus de

I.

Une femelle, dont parle .Ascagne, avait vin^t

deux mètres de longueur. La note suivante

donnera quelques-unes des dimensions les plus

remarquables d'un rorqual de vingt-six mètres

de long '

.

La mcichoire inférieure du cétacée que nous

décrivons, au lieu de se terminer en pointe,

comme celle de la jubarte, forme une portion

de cercle quelquefois faiblement festonnée;

celle d'en haut, moins longue et beaucoup

moins large, s'emboite dans celle d'en bas.

La langue est molle , spongieuse , et recou-

verte d'une peau mince. La baie de cet organe

présente de chaque côté un muscle rouge et ar-

rondi, qui rétrécit l'entrée du gosier , au point

que des poissons un peu gros ne pourraient pas

y passer. Mais si cet orifice est très-étroit, la

capacité de la bouche est immense : elle s'ou-

vre à un tel degré, dans plusieurs individus de

l'espèce du rorqual, que quatorze hommes peu-

vent se tenir debout dans son intérieur, et que,

suivant Sibbald , on a vu une chaloupe et sou

équipage entrer dans la gueule ouverte d'un

rorqual échoué sur le rivage de l'océan.

On pourra avoir une idée très-juste de la

forme et de la grandeur de cette bouche énor-

me, en jetant les yeux sur les dessins que nous

avons fait graver, et qui représentent la tète

d'un rorqual pris sur les côtes de la Méditer-

ranée , et dont nous allons reparler dans un

moment.

Ces mêmes dessins montrent la conformation

des fanons de cette espèce de Baleinoplère.

Ces fanons sont noirs et si courts, que le plus

souvent on n'en voit pas qui aient plus d'un

mètre de longueur et plus d'un tiers de mètre de

hauteur. On en trouve même auprès du gosier

qui n'ontque seizeou dix-sept centimètres de lon-

gueur, et dont la hauteur n'est que de trois cen-

quatre-viugts mètres. Mais c'est à la haleine franche qu'il fan t

rapporter cette dimension
,
qui n'a été attribuée au rorqual

que par enem-.
' Longueur de la mâchoire inférieure, quatre mètres et

demi ou environ ; longueur de la langue , un peu plus de

cinq mètres ; largeur de la langue . cinq mètres ; distance du

bout du museau à l'œil , (pia're mètres un tiers ou à peu près

longueur des nageoires pectorales , trois mètres un tiers; plus

grande largeur de ces nageoires, cinq sixièmes de mètre ;:dii-

tanee de la hase de la pectorale à langle formé par la réunion

des deux mâchoires , un peu plus de deux mètres ;
longueur

de la nageoire du dos, un mètre; hauteur de cette nageoire,

deux tiers de mètre ; distance qui sépare les deux pointes de

la caudale , un peu plus de six mètres ; longueur du ba'.énas ,

un mètre deux tiers ; distance de l'in-ertion du balénas

l'anus . un mètre deux tiers.

7
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limètres; mais ces fanons sontbordésou terminés

pardes crins allongés , touffus , noirs et inégaux.

L'œil est situé au-dessus et très-près de Tan-

gle que forment les deux lèvres en se réunis-

sant; et comme la mâchoire inférieure est très-

haute, que la courbure des deux mâchoires

relève presque toujours l'angle des deux lèvres

un peu plus haut que le bout du museau, et

que le dessus de la tète , même auprès de l'ex-

trémité du museau, est presque de niveau avec

la nuque, l'œil se trouve placé si près du som-

met de la tète, qu'il doit paraître très-souvent

au-dessus de l'eau, lorsque le rorqual nage à la

surface de l'Océan. Ce cétacée doit donc aper-

cevoir très-fréquemment les objets situés dans

l'atmosphère, sans que les rayons réfléchis par

ces objets traversent la plus petite couche

aqueuse
,
pour arriver jusqu'à son œil

,
pen-

dant que ces mêmes rayons passent presque

toujours au travers d'une couche d'eau très-

épaisse pour parvenir jusqu'à l'œil de la ba-

leine franche , du nordcaper , du gibbar , etc.

L'œil du rorqual admet donc des rayons qui

n'ont pas subi de réfraction, pendant que celui

du gibbar, du nordcaper, de la baleine fran-

che n'en reçoit que de très-réfractés. On pour-

rait donc croire, d'après ce que nous avons dit

en traitant de l'organe de la vue de la baleine

franche, que la conformation de l'œil n'est pas

la même dans le rorqual que dans la baleine

franche, le nordcaper, le gibbar; on pourrait

supposer, par exemple, que le cristallin du ror-

qual est moins sphérique que celui des autres

cétacées que nous venons de nommer : mais

l'observation ne nous a encore rien montré de

précis à cet égard ; tout ce que nous pouvons

dire, c'est que l'œil du rorqual est plus grand

à proportion que celui de la baleine franche

,

du gibbar et du nordcaper.

D'après la position de l'œil du rorqual, il

n'est pas surprenant que les orifices des évents

soient, dans le cétacée que nous décrivons,

très-près de l'organe de la vue. Ces orifices sont

placés dans une sorte de protubérance pyrami-

dale.

Le corps est très-gros derrière la nuque ; et

comme, à partir de la sommité du dos, on des-

cend d'un côté jusqu'à l'extrémité de la queue,

et de l'autre jusqu'au bout du museau, par une

courbe qu'aucune grande saillie ou aucune

échancrure n'interrompt, ou ne doit apercevoir

qu'une vaste calotte au-dessus de l'Océan, lors-

que le rorqual nage à la surface de la mer, au
lieu d'en voir deux , comme lorsque la baleine

franche sillonne la surface de ce même Océan.

L'ensemble du rorqual paraît donc composa
de deux cônes réunis par leur base , et dontf

celui de derrière est plus allongé que celui de

devant.

Les nageoires pectorales sont lancéolées, as-

sez éloignées de l'ouverture de la gueule, et at-

tachées à une hauteur qui égale presque celle

de l'angle des lèvres. Nous n'avons pas besoin

de faire voir comment cette position peut in-

fluer sur certaines évolutions du cétacée '

.

La dorsale commence au-dessus de l'ouver-

ture de l'anus. Elle est un peu échancrée, et se

prolonge souvent par une petite saillie jusqu'à

la caudale.

Cette dernière nageoire se divise en deux

lobes, et chaque lobe est échancré par der-

rière.

La couche de graisse qui enveloppe le ror-

qual a communément plus de trois décimètres

d'épaisseur sur la tète et sur le cou ; mais quel-

quefois elle n'est épaisse que d'un décimètre

sur les côtés du cétacée. Un seul rorqual peut

donner plus de cinquante tonnes d'huile. Lors-

qu'un individu de cette espèce s'engage dans

quelque golfe de la Norwége dont l'entrée est

très-étroite, on s'empresse , suivant Ascagne

,

de la fermer avec de gros filets, de manière

que le cétacée ne puisse pas s'échapper dans

l'Océan, ni se dérober aux coups de lance et de

harpon dont il est alors assailli, et sous lesquels

il est bientôt forcé de succomber.

Tout le dessous de la tête et du corps, jus-

qu'au nombril, présente des plis longitudinaux,

dont la largeur est ordinairement de cinq ou

six centimètres , et qui sont séparés l'un de

l'autre par un intervalle égal, ou presque égal,

à la largeur d'un de ces sillons. On voit l'en-

semble formé par ces plis longitudinaux re-

monter de chaque côté, pour s'étendre jusqu'à

la base de la nageoire pectorale. Ces sillons

annoncent l'organe remarquable que nous

avons indiqué en parlant de la jubarte, et dont

nous allons nous occuper de nouveau dans l'ar-

ticle de la baleinoptère museau-pointu.

En septembre de l'année 1692, un rorqual

long de vingt-six mètres échoua prés du châ-

» Rappelez ce que nous ayons dit de la naiaiion delà ba-

leine fianche.
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teau d'Abercom. Depuis vingt ans , les pê-

cheurs de harengs qui le reconnaissaient à un

trou qu'une balle avait fait dans sa nageoire

dorsale, le voyaient souvent poursuivre les lé-

gions des dupées.

Le 20 mars 1798, un cétacée de vingt mètres

de longueur fut pris dans la Méditerranée sur

la côte occidentale de l'ile Sainte- Marguerite,

municipalité de Cannes , département du Var.

Les marins le nommaient souffleur. M. Jac-

ques Quine, architecte de Grasse, en fit un

dessin, que le président de l'administration cen-

trale du département du Var envoya au Direc-

toire exécutif de la République. Mon confrère

M. Révellière-Lépaux, membre de l'Institut

national, et alors membre du Directoire, eut la

bonté de me donner ce dessin, que j'ai fait

graver ; et bientôt après , les fanons , les os de

la tête et quelques autres os de cet animal

ayant été apportés à Paris
,
je reconnus aisé-

ment que ce cétacée appartenait à l'espèce du

rorqual.

C'est à cette même espèce, qui pénètre dans

la Méditerranée
,
qu'il faut rapporter une par-

tie de ce qu'Aristote et d'autres anciens natura-

listes ont dit de leur Mtjsticetus et de leur Bor

leine. Il semblerait qu'à beaucoup d'égards le

Mysticetus et la Baleine des anciens auteurs

sont des êtres idéaux, formés par la réunion de

plusieurs traits, dont les uns appartiennent à

notre baleine franche, et les autres au gibbar,

ou au rorqual , ou à notre cachalot macrocé-

phale.

Daléchamp, savant médecin et naturaliste,

mort à Lyon en 1588, parle, dans une de ses

notes sur Pline ', d'un cétacée cfu'il avait vu,

et qui avait été jeté sur le rivage de la Médi-

terranée, auprès de Montpellier. Il donne le

nom d'Orque à ce cétacée; mais il parait que

c'est un rorqual qu'il avait observé.

* Balaenarum plana et levis culisest, oacuiUH canalicuUi-

tim slriata , qualem vidiiiius io iitus ejectain
, prope iMonspe-

sulum. (Note de DaIcLliaiiip sur le chapitre 6 du liv. IX de

Piiae , édit. de Lyon , 1606.)

LA BALEINOPTERE'.

MUSEAU-POINTU.

Balasna rostrata. Hunier., Fabr., Linn., Boon., —

.

Batena Boops , Cuv.— Batena aculo-roslrata, Lacep.

De toutes les espèces de Baleines ou de J5a-

leinopieres que nous connaissons, celle que
nous allonsdécrire est la moins grande. Il paraît

qu'elle ne parvient qu'à une longueur de huit

ou neuf mètres. Un jeune individu pris aux en-

virons de la rade de Cherbourg n'avait que
quatre mètres deux tiers de longueur -. Sa cir-

conférence à l'endroit le plus gros du corps

était à peine de trois mètres. La mâchoire supé-

rieure était longue de près d'un mètre, et celle

d'eu bas , d'un mètre et un septième ou envi-

ron
; ce qui s'accorde avec ce qu'on a écrit des

dimensions ordinaires de la tète. Dans l'indivi-

du de cette espèce disséqué par le célèbre Hun-
ter, la longueur de la tète égalait en effet le

quart ou à peu près de la longueur totale.

Si l'on considère la baleinoptère museau-

pointu flottant sur son dos , on voit l'ensemble

formé par le corps et la queue présenter une fi-

gure ovale très-allongée. D'un côté cet ovale se

termine par un cône très-étroit , relevé longitu-

dinalement en arête , et s'élargissant à son ex-

trémité pour former la nageoire de la queue ;

de l'autre côté, et vers l'endroit où sont placés

les bras , il est interrompu et se lie avec un au-

tre ovale moins allongé, irrégulier, et que com-

pose le dessous de la tète.

Les deux mâchoires sont pointues ; et c'est

de cette forme que vient le nom de museau-

pointu donné à l'espèce dont nous nous occu-

pons. La mâchoire supérieure est non-seule-

ment moins avancée que celle d'en bas, mais

beaucoup moins large : elle est très-allongée;

et l'on peut avoir une idée très-exacte de sa vé-

* Pikc, lieaded u'/jo/c, par les AugMs. — Jndama fia

^

par les Islandais. — Rengis fiskar, nom donné |iar les Islan-

dais aux cétacées qui ont des fanons . et dont le dessous du

ventre présente des [tVis.—Rebbe huai, par les Norwégiens.—

Dogling, par les habitants de ISIe de Feroë. — Baleine à bec.

Bonnaterre, planches de l'Encycl. mélli. — Idem. Edition de

Bloch ,
publiée par R. R. Casul. — Balœna rostrata, niini-

ma, roslro longissinio et acutissiuio. Muller, Zoolog. Dan,.

Prodroiii., pag. 7, n^ ti. — Balœna ore rosirato, balaena

Irlpinnis edentula niinor, rostro parvo. Klein , Miss. pisc. 2

pag. 13. — Otlio Fabricius, Faun. Groenland., pag. 40,—

Hnnier, Transact. philosoph., (787.

2 Note inauuscrite adressée à M. de LacépèJe ,
par M. Geof«

Iroif de Valognes , obiervateur Irès-échiré.
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ritablc forme, en examinant une des planches

sur lesquelles nous avons fait graver les des-

sins précieux que sir Joseph Banks a bien vou-

lu nous envoyer.

La pointe qui termine par devant la mâchoire

d'en bas est l'extrémité d'une arête longitudi-

nale et très-courte
,
que l'on voit sur la surface

inférieure de cette mâchoire.

Le gosier a très-peu de largeur.

Les nageoires pectorales sont situées vers le

milieu de la hauteur du corps ; elles paraissent

au-dessus ou au-dessous de ce point , suivant

que le grand réservoir dont nous allons parler

est plus ou moins gonflé par l'animal 5 et voilà

d'où vient la différence que l'on peut trouver à

cet égard entre les deux figures que nous avons

fait graver, l'une d'après M. Hunter, et l'autre

d'après les dessins que sir Joseph Banks a bien

voulu nous faire parvenir.

La dorsale s'élève au-dessus de l'anus ou à

peu près ; elle est triangulaire , un peu échan-

crée par derrière , et inclinée vers la nageoire

de la queue.

Cette dernière nageoire se divise en deux lo-

bes , dont le côté postérieur est concave , et qui

sont séparés l'un de l'autre par une échancrure

étroite, mais un peu profonde.

Les naturalistes ont appris du célèbre Hun-

ter que la baleinoptère museau-pointu , dans la-

quelle on trouve quarante-six vertèbres , a un

large œsophage et cinq estomacs
;
que le second

de ces estomacs est très-grand et plus long que

le premier; que le troisième est le moins volu-

mineux des cinq
;
que le quatrième est aplati et

moins grand que les deux premiers
;
que le cin-

quième est rond et se termine par le pylore
;

que les intestins grêles ont cinq fois la longueur

entière ducétacée; que la baleinoptère museau-

pointu a un cœcum comme la baleine franche

,

et que la longueur de ce cœcum et celle du co-

lon réunies surpassent la moitié de la longueur

totale.

Les fanons sont d'une couleur blanchâtre
;

ils ont d'ailleurs très-peu de longueur. Le mi-

lieu du palais représente une sorte de bande

longitudinale très-relevée dans son axe, un peu

échancrée de chaque côté, mais assez large,

même vers le museau
,
pour que le plus grand

des fanons qui sont disposés un peu oblique-

ment sur les deux côtés de cette sorte de bande

surpasse de très-peu par sa longueur le tiers de

lîE largeur de la mâchoire d'en haut.

Au reste , ces fanons sont triangulaires , et

hérissés, sur leur bord inférieur, de crins blan-

châtres et très-longs ; ils ne sont séparés l'un de

l'autre que par un très-petit intervalle : leur

nombre peut aller, de chaque côté, à deux

cents, suivant M. Geoffroy de Valognes'.

La langue, épaisse et charnue, non -seule-

ment recouvre toute la mâchoire inférieure

,

mais, dans plusieurs circonstances, se soulève,

se gonfle
,
pour ainsi dire , s'étend et dépasse le

bout du museau.

Le dessous de la tête et de la partie anté'

rieure du corps est revêtu d'une peau plissée
;

les plis sont longitudinaux
,
parallèles , et l'on

en voit dans toute la largeur du corps , depuis

ime pectorale jusqu'à l'autre.

Ces plis disparaissent lorsque la peau est

tendue, et la peau en se tendant laisse l'inter-

valle nécessaire pour le développement de l'or-

gane particulier que nous avons annoncé. Cet

organe est une grande poche ou vessie ( en an-

glais , bladder)^ placée en partie dans l'inté-

rieur des deux branches de la mâchoire infé-

rieure, et qui s'étend au-dessous du corps. On
peut juger de sa position , de sa figure et de son

étendue , en jetant les yeux sur une des gravu-

res que j'ai fait faire d'après les dessins en-

voyés par sir Joseph Banks. Cette poche, qui

se termine par un angle obtus , a au moins une

largeur égale à celle du corps. Sa longueur, à

compter du gosier , égale la distance qui sépare

ce même gosier du bout de la mâchoire supé-

rieure.

Suivant une note écrite sur un des dessins

que nous venons de citer , le cétacée peut gon-

fler cette poche au point de lui donner un dia-

mètre de près de trois mètres et demi , lorsque

la longueur totale de la baleinoptère est cepen-

dant encore peu considérable. L'air atmosphé-

rique que l'animal reçoit par ses évents , après

que ces mêmes évents lui ont servi à rejeter

l'eau surabondante de sa gueule , doit pénétrer

dans cette grande poche et la développer.

Cet organe établit un nouveau rapport entre

les poissons et les cétacées. On doit le considé-

rer comme une sorte de vessie natatoire qui

donne une grande légèreté à la baleinoptère , et

particulièrement a sa partie antérieure, que les

os et la grosseur de la tête rendent plus pe-

sante que les autres portions de l'animal.

* Note communiquée à M. de Lacepea^par Bl. Geoffioy.
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Peut-être cependant cet organe a-t-il quelque

autre usage : car on a écrit qu'on avait trouvé

des poissons dans le réservoir à air des céta-

cées ; ce qui ne devrait s'entendre que de la

poche gutturale de la baleinoptère museau-

pointu , du rorqual , de la jubarte, etc.

Au reste , la place et la nature de cet organe

peuvent servir à expliquer le phénomène rap-

porté par Hunter, lorsque cet habile anatomiste

dit que dans un individu de l'espèce que nous

examinons
,
pris sur le Dogger-banck^ et long

de près de six mètres , les mâchoires se tumé-

fièrent par un accident dont on ignorait la

cause , au point que la tête , devenue plus lé-

gère qu'un pareil volume d'eau , ne pouvait plus

s'enfoncer.

Cette supériorité de légèreté que la baleino-

ptère museau-pointu peut donner à sa tête rend

raison en partie de la vitesse avec laquelle elle

nage. On a observé en effet qu'elle voguait avec

une rapidité extraordinaire. Elle poursuit avec

tant de célérité les salmones arctiques et les au-

tres poissons dont elle se nourrit
,
que

,
pressés

par ce cétacée , et leur fuite n'étant pas assez

prompte pour les dérober au colosse dont la

gueule s'ouvre pour les engloutir, ils sautent et

s'élancent au-dessus de la surface des mers; et

cependant sa pesanteur spécifique est peu dimi-

nuée par sa graisse. Son lard est très-compacte,

et fournit peu de substance huileuse

Les plis qui annoncent la présence de cette

utile vessie natatoire sont rouges, ainsi qu'une

portion de la lèvre supérieure, et quelques ta-

ches nuageuses, mêlées comme autant de nuaii-

ces très-agréables au blanc de la partie infé-

rieure du cétacée. La partie supérieure est d'un

noir foncé. Les pectorales sont blanches vers le

milieu de leur longueur , et noires à leur base
,

ainsi qu'à leur extrémité.

Les Groenlandais
,
pour lesquels la chair de

ce cétacée peut être un mets délicat , lui don-

nent souvent la chasse : mais sa vitesse les em-

pêche le plus souvent de l'approcher assez pour

pouvoir le harponner; ils l'attaquent et par-

viennent à le tuer en lui lançant des dards

.

On le rencontre non-seulement auprès des

côtes du Groenland et de l'Islande, mais encore

auprès de celles de Norwége; on l'a vu aussi

dans des mers beaucoup moins éloignées du

tropique. Il entre dans le golfe britannique. Il

pénètre dans le canal de France et d'Angleterre.

Lu jeune individu de cette espèce échoua, en

avril 1791, aux environs de la rade de Cher-
bourg '

;
et mon célèbre confrère M. Rochon

de l'Institut , m'annonce qu'on vient de prendre
à Brest un individu de la même espèce.

Au milieu de plusieurs des mers qu'elle fré-

quente
, la baleinoptère museau-pointu a un en-

nemi redoutable dans le physétère microps qui

s'élance sur elle et la déchire. Mais elle peut l'a»

percevoir de plus loin, et l'éviter avec plus de
facihté que plusieurs autres cétacées; elle a la

vue très-perçante. L'œil ovale, et situé à peu de
distance de l'angle de réunion des deux mâchoi-
res

,
avait près d'un décimètre de longueur ddns

l'individu de cinq mètres ou environ observé et

décrit par M. Geoffroy de Valognes.

MM. Olafsen et Povelsen assurent que l'huile

des baleinoptères museau-pointu que l'on prend
dans la mer d'Islande est très-fine, s'insinue fa-

cilement au travers des pores de plusieurs vais-

seaux de bois, ou même d'autre matière plus

compacte, et produit des effets très-salutaires

dans les enflures , les tumeurs et les inflamma-

tions^.

LES NAPtWALS \

LE INARWAL VULGAIRES

Monodon IS'arwhal

Liuu., BoDQ. -
Fabr. — MoDOïkin nionoccros,

INarwaliis vulgaris , Lacejt.

Quel intérêt ne doit pas inspirer l'image du

uarwal? elle exerce le jugement, élève la pen-

sée , et satisfait le génie
,
par les formes colos-

sales qu'elle montre , la puissance qu'elle an-

nonce , les phénomènes qu'elle iudi(juu ou

' Note mamiscrite de M. Geoffroy de V.ilognes.

2 Voyage en Islande, traduit par M. Giutliier de la reyro-

nie . t. m , p. 234.

= Voyez la table méthodique placée au conimencemcnl de

cette Histoire.

•• SS'arliu-al — Narwal. — L'icorni' de mer. — Narhval,

en Norwége. — i(!7/H'fl/, \h\(.\. — Narhrai , en Islande.—

IVai-'liuai , ihid. — Naa lival , MA—T(nu-ar,ei: Groen-

land. — Killelluak, ihh\. — Kerni-klok. ibd. — Tugalik ,

ibid. — Mo/iodon Artedi, gen. 78 , spec 108. — /rf. Faun.

Suec., -48. — Id. Mus. Ad. Fr. 1, p :g. 32. — Id. Muller, Zoo»

log. Dan. Prodrom., pag. 6 , n» k'i. — Narliuat . oder Ein-

Iiorn. Anders. Island., pa?. 223. — Id. Cranz . (iroi-nland..

p.ig. U6. — Einhom. Mart. Spitzb,, pag. 94.— Eenhinining.

E^gede. GroênI., p. DS.—Mnwdon y. rhwnt. É il. ueBloch,

publiée par R. R- Castel. — Oth. Fabric. Faun. ('.roënlaiid.,

29.— Uiiicornumarinum. Mus. Wormi., pag.282-2s3.

—

Rai. l'isc, pag. H. — Licorne de mer. V,>lmont de Bomare,

Dict. dhi'=t nat. — Narhwal. Id., ibid. — Kieiu, Mi«,

pisc 2, pag. 18, tab. 2 fig. c
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rappelle; elle excite la curiosité, elle fait naître

une sorte d'iu(iuiétudc; elle touche le cœur, eu

entraînant l'attention Ncrs les contrées lointai-

nes, vers les montaiiues de glaces flottantes,

vers les tempêtes épouvantables qui soumettent

d'infortunés navigateurs à tous les maux de

l'absence , à toutes les horreurs des frimas , à

tous les dangers de la mer en courroux ; elle agit

enfin sur l'imagination, lui plaît, l'anime et l'é-

tonné, en réveillant toutes les idées attachées à

cet être fiuitastique et merveilleux que les an-

ciens ont nommé Licorne, ou plutôt en retra-

çant cet être admirable et réel , ce premier des

quadrupèdes , ce dominateur redoutable et pai-

sible des rivages et des forêts humides de la

zone torride , cet éléphant si remarquable par sa

forme, ses dimensions, ses organes, ses armes,

sa force, son industrie et sou instinct.

Le narwal est, à beaucoup d'égards, l'élé-

phant de la mer. Parmi tous les animaux que

nous connaissons, eux seuls ont reçu ces dents

si longues , si dures , si pointues , si propres à la

défense et à l'attaque. Tous deux ont une

grande masse, un grand volume, des muscles

vigoureux , une peau épaisse. Mais les résultats

de leur conformation sont bien différents : l'un,

très-doux par caractère, n'use de ses armes que

pour se défendre , ne repousse que ceux qui le

provoquent , ne perce que ceux qui l'attaquent,

n'écrase que ceux qui lui résistent, ne poursuit

et n'immole que ceux qui l'irritent; l'autre, im-

patient, pour ainsi dire, de toute supériorité, se

précipite sur tout ce qui lui fait ombrage, se

jette en furieux contre l'obstacle le plus insensi-

ble , affronte la puissance , brave le danger , re-

cherche le carnage , attaque sans provocation

,

combat sans rivalité, et tue sans besoin.

Et ce qui est très-remarquable , c'est que l'é-

léphant vit au milieu d'une atmosphère perpé-

tuellement embrasée par les rayons ardents du

soleil des tropiques , et que le narwal habite au

milieu des glaces de l'Océan polaire , dans

cet empire éternel du froid, que la moitié de

l'année voit envahi par les ténèbres.

Mais l'éléphant ne peut se nourrii- que de vé-

gétaux , le narwal a besoin d'une proie ; et dès

brs tout est expliqué.

On n'a compté jusqu'à présent qu'une ou

deux espèces de ces narvvals munis de défenses

comparables à celles de l'éléphant ; mais nous

croyons devoir en distinguer trois. Deux surtout

sont séparées l'une de l'autre par de grandes di-

versités dans les formes, dans les dimensions,

dans les habitudes. Nous exposerons successi-

vement les caractères de ces trois espèces , dont

les traits distinctifs sont présentés dans notre

tableau général des cétacées. Occupons-nous

d'abord du narwal auquel se rapporte le plus

grand nombre d'observations déjà publiées, au-

quel nous pourrions donner le nom particulier

de Macrucéphule*
, pour désigner la grandeur

relative de sa tête , l'un des rapports les plus

frappants de sa conformation avec celle des

baleines , et notamment de la baleine franche

,

mais auquel nous préférons de conserver l'épi-

thète spécifique de vulgaire.

De la mâchoire supérieure de ce narwal sort

une dent très-longue , étroite , conique dans

sa forme générale, et terminée en pointe : cette

dent, séparée de la mâchoire, a été conservée

pendant longtemps, dans les collections des

curieux , sous le nom de cor7ie ou de défense de

licorne. On la regardait comme le reste de

l'arme placée au milieu du front de cet animal

fabuleux , symbole d'une puissance h'résistible,

auquel on a voulu que le cheval et le cerf res-

semblassent beaucoup , dont les anciens ne se

sont pas contentés de nous transmettre la chi-

mérique histoire , dont on retrouve l'image sur

plusieurs des monuments qu'ils nous ont lais-

sés , et dont la figure , adoptée par la chevalerie

du moyen-âge , a décoré si souvent les trophées

des fêtes militaires, rappelle encore de hauts

faits d^armes à ceux qui visitent de vieux don-

jons gothiques, et orne les écussons conservés

dans une partie de l'Europe.

Il n'est donc pas surprenant qu'à une époque

déjà un peu reculée elle ait été vendue très-

cher.

Cette dent est cannelée en spirale. On ne sait

pas encore si la courbe produite par cette can-

nelure va , dans tous les individus , de gauche à

droite , ou de droite à gauche ; mais on sait que

les pas de vis formés par cette spirale sont très-

nombreux
, et que le plus souvent on en compte

plus de seize.

La nature de cette dent se rapproche beau-

coup de celle de l'ivoire. Cette défense est

creuse à la base comme celle de l'éléphant; elle

est cependant plus dure. Ses fibres plus déliées,

ne forment pas des arcs croisés , comme les fi-

bres de l'ivoire ; mais elles sont plus étroi-

' ilacroci'phale signilie grande Icle,
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temeiit liées
,
plus ténues , elles ont plus de sur-

face , à proportion de leur masse ; elles exercent

les unes sur les autres une force d'affinité plus

grande ; elles sont réunies par une cohérence

plus difficile à vaincre : la défense est plus com-

pacte, plus pesante, moins altérable, moins su-

jette à perdre , en jaunissant , l'éclat et la cou-

leur blanche qui lui sont propres.

Si nous considérons la longueur de cette dent,

relativement à la longueur totale de l'animal

,

nous trouverons qu'elle en est quelquefois le

quart ou à peu près '
. Il ne faut donc pas être

étonné qu'on ait trouvé des défenses de narwal

de plus de trois mètres , et même de quatre mè-

tres et deux tiers.

Lorsqu'on rencontre un narwal avec une

seule dent, on ne voit pas cette défense placée

au milieu du front , ainsi qu'on le pensait en-

core du temps d'Albert^ ; mais elle est située au

côté droit ou au côté gauche de la mâchoire su-

périeure. Plusieurs naturalistes célèbres ont

écrit qu'on la trouvait beaucoup plus souvent à

gauche qu'à droite. Elle perce la lèvre supé-

rieure, qui entoure entièrement sa base et for-

me ordiiîairement autour de cette arme ime

sorte de bourrelet en anneau , assez large et un

peu convexe. Le diamètre de la défense est le

plus souvent, à cette même base, d'un tren-

tième de la longueur de cette dent , et la profon-

deur de l'alvéole qui la reçoit et la maintient

peut égaler le septième de cette même lon-

gueur.

Mais cette dent placée sur le côté gauche ou

sur le côté droit est-elle l'unique défense du

narv^al? ce cétacée est-il un véritable unicorne

ou licorne de mer?

On ne peut plus conserver cette opinion.

Toutes les analogies devaient faire croire que la

dent du narwal n'étant pas placée sur la ligne

du milieu de la tète, mais s'insérant dans un

des côtés de cette partie , n'est pas unique par

une suite de la conformation naturelle de l'ani-

mal; mais les faits comius ne laissent aucun

doute à ce sujet.

Lorsqu'on a pris un narwal avec une seule

défense, on a trouvé fréquemment, du côté op-

posé à celui de la dent un alvéole recouvert

* Suiv.int Wormins
, et d'après les renseigiiemeiKs riu'im

éfèqne d'IsLinde lui avait fait parvenir, l.i longueur de la

dont du narwal est à la longueur totale de ce cétacée comme
7 est à SO.

' Alberlus XXÎV, pag. 244 , a.

par la peau , mais qui renfermait le rudiment
d'une seconde défense arrêtée dans son déve-

loppement. Des capitaines de bâtiments pê-

cheurs ont attesté à Andersen que plusieurs in

dividus de l'espèce que nous décrivons ont, de
côté droit de la mâchoire supérieure, une se-

conde dent semblable à la première, quoique

plus courte et moins pointue; et pour ne par

allonger cet article sans nécessité, et ne cites

maintenant qu'un seul fait, le capitaine Dirck-

Petersen, commandant le vaisseau le Lion d'or,

apporta à Hambourg , en 1 689, les os de la tête

d'un narwal femelle, dans lesquels deux défen-

ses étaient insérées. La figure gravée de cette

tête a été publiée dans plusieurs ouvrages, et

récemment dans la partie de VEncyclopédie

méthodique que nous devons au professeur

Bonnaterre. Ces deux dents n'étaient éloignées

l'une de l'autre , à leur sortie du crâne
,
que de

six centimètres ; mais leurs directions s'écar-

taient de manière qu'il y avait cinquante centi-

mètres de distance entre leurs extrémités : celle

de gauche avait près de deux mètres et demi de

long , et celle de droite était moins longue de

treize centimètres et demi.

D'après ces faits , et indépendamment d'au-

tres raisons , on n'a pas besoin de réfuter les

idées des premiers pêcheurs, qui ont cru que la

femelle du narwal était privée de défenses

,

comme la biche est privée de cornes , et qui

,

par je ne sais quelle suite de conséquences , ont

pensé que le cétacée nommé marsouin était la

femelle du narwal vulgaire.

Anderson assure, d'après un témoin ocu-

laire, pêcheur expérimenté et observateur in-

struit, qu'on avait pris un narwal femelle dans

le ventre de laquelle on avait trouvé un fœtus

(jui ne présentait aucun commencement de

dent. Nous ignorons à quel âge paraissent les

défenses; mais il nous semble que l'on doit

croire, avec le professeur Gmelin et d'autres

habiles naturalistes
,
que les narwals ont deux

dents pendant leur première jeunesse.

JNotre illustre confrère Blumenbach, de la

société des sciences de Gottingue, etc., a eu oc-

casion de voir un jeune narwal dont la défense

gauche excédait déjà la lèvre d'un tiers de mè-

tre ou environ , et dont la défense droite était

encore cachée dans son alvéole '

.

* Ahliildnngcn naturlilstorisoher gegenstande,

.

J. Fr. Blumenbach ; Gotlingen , n» H,



56

Si les cétacées de l'espèce que nous décri-

vons n'ont qu'une défense lorsqu'ils sont de-

yr-^us adultes, c'est parce que des chocs vio-

lents ou d'autres causes accidentelles , comme

les efforts qu'ils font pour casser les blocs de

glace dans lesquels il se trouvent engagés, ont

brisé une défense encore trop fragile , com-

primé, déformé, désorganisé l'alvéole au point

d'y tarir les sources de la production de la

dent. Souvent alors la matière osseuse, qui n'é

prouve plus d'obstacle, ou qui a été déviée,

obstrue cet alvéole; et la lèvre supérieure, s'é-

tendant sur une ouverture dont rien ne la re-

pousse, la voile et la dérobe tout à fait à la vue.

Nous avons une preuve de ces faits dans un

phénomène analogue
,
présenté par un individu

de l'espèce de l'éléphant, dont les défenses ont

tant de rapports avec celles du narwal. On peut

voir, dans la riche collection d'anatomie com-

parée du Muséum d'histoire naturelle, le sque-

lette d'un éléphant mâle , mort il y a deux ans

dans ce Muséum. Que l'on examine cette belle

préparation
,
que nous devons , ainsi que tant

d'autres, aux soins de mon savant collègue,

M. Cuvier, on ne verra de défense que du côté

gauche de la mâchoire supérieure, et l'alvéole

de la défense droite est oblitéré. Cependant,

non-seulement tout le monde sait que les élé-

phants ont deux défenses , mais encore l'indi-

vidu mort dans la ménagerie du Muséum en

avait deux lorsqu'on l'a fait partir du château

de Loo en Hollande, pour l'amener à Paris.

C'est pendant son voyage , et en s'efforçant de

sortir d'une grande et forte caisse de bois dans

laquelle on l'avait fait entrer pour le transpor-

ter, qu'il cassa sa défense droite. Il avait alors

près de quatorze ans , et il n'a vécu que cinq

ans depuis cet accident.

Quoi qu'il en soit, quelle arme qu'une dé-

fense très-dure, très-pointue, et de cinq mètres

de longueur ! quelles blessures ne doit-elle pas

faire, lorsqu'elle est mise en mouvement par

un narwal irrité!

Ce cétacée nage en effet avec une si grande

vitesse, que le plus souvent il échappe à toute

poursuite; et voilà pourquoi il est si rare de

prendre un individu de cette espèce, quoi-

qu'elle soit assez nombreuse. Cette rapidité ex-

traordinaire n'a pas été toujours reconnue

,

puisque Albert, et d'autres auteurs de son

temps ou plus anciens, ont au contraire fait une
mention expresse de la lenteur qu'on attribuait

HISTOIRE NATURELLE

au narwal. On la retrouve néanmoins non-sen-

lement dans la fuite de ce cétacée , mais encore

dans ses mouvements particuliers et dans se?

diverses évolutions; et quoique ses nageoires

pectorales soient courtes et étroites , il s'en sert

avec tant d'agilité, qu'il se tourne et retourne

avec une célérité surprenante. 11 n'est qu'un

petit nombre de circonstances où les narwalg

n'usent pas de cette faculté remarquable. On
ne les voit ordinairement s'avancer avec un
peu de lenteur, que lorsqu'ils forment une

grande troupe ; dans presque tous les autres

moments , leur vélocité est d'autant plus ef-

frayante, qu'elle anime une grande masse. Ils

ont depiùs quatorze jusqu'à vingt mètres de

longueur, et une épaisseur de plus de quatre

mètres dans l'endroit le plus gros de leur

corps : aussi a-t-on écrit ' depuis longtemps

qu'ils pouvaient se précipiter, par exemple,

contre une chaloupe, l'écarter, la briser, la

faire voler en éclats , percer le bord des navires

avec leur défense, les détruire ou les couler à

fond. On a trouvé de leurs longues dents en-

foncées très-avant dans la carène d'un vaisseau

par la violence du choc
,
qui les avait ensuite

cassées plus ou moins près de leur base. Ces

mêmes armes ont été également vues profon-

dément plantées dans le corps de baleines

franches. Ce n'est pas que nous pensions, avec

quelque naturalistes, que les uarwals aient

une sorte de haine naturelle contre ces balei-

nes : mais on a écrit qu'ils étaient très-avides

de la langue de ces cétacées , comme les dau-

phins gladiateurs
;

qu'ils la dévoraient avec

avidité , lorsque la mort ou la faiblesse de ces

baleines leur permettaient de l'ai'racher sans

danger. Et d'ailleurs, tant de causes peuvent

allumer une ardeur passagère et une fureur

aveugle contre toute espèce d'obstacles , même
contre le plus irrésistible et contre l'animal le

plus dangereux, dans un être moins grand,

moins fort sans doute que la baleine franche,

mais très-vif, très-agile, et armé d'une pique

meurtrière! Comment cette lance si pointue, si

longue, si droite, si dure, n'entrerait-elle pas

assez avant dans le corps de la baleine pour y
rester fortement attachée?

Et dès lors quel habitant des mers pourrait

< Anctor de nainra lerum , apud Vincentium. XVII , cap.

120. Albertiis XXIV
, p. 2H'i . a.

Voyez l'ouviMge du savant Sctineider qui a pour titre

,

Pcdri Artedi Svnonymia , eic. Lipsiae , 1789.
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De pas craindre le narwal? Non-seulement avec

ses dents il fait des blessures mortelles, mais il

atteint son ennemi d'assez loin pour n'avoir

point à redouter ses armes. Il fait pénétrer l'ex-

trémité de sa défense jusqu'au cœur de cet en-

nemi
,
pendant ([ue sa tête en est encore éloi-

gnée de trois ou quatre mètres. Il redouble ses

coups, il le perce, il le déchire, il lui arrache la

vie , toujours hors de portée, toujours préservé

de toute atteinte , toujours garanti par la dis-

tance. D'ailleurs, au lieu d'être réduit à frap-

per ses victimes, il en est qu'il écarte, soulève,

enlève , lance avec ses dents , comme le bœuf

avec ses cornes, le cerf avec ses bois, l'éléphant

avec ses défenses.

Mais ordinairement, au lieu d'assouvir sa

rage ou sa vengeance , au lieu de défendre sa

vie contre les requins , les autres grands squa-

les et les divers tyrans des mers, le narwal, ne

cédant qu'au besoin de la faim, ne cherche

qu'une proie facile : il aime parmi les mollus-

ques ceux que l'on a nommés planorbes; il

paraît préférer, parmi les poissons, les pleuro-

nectes pôles. On trouve dans Willughby, dans

Worm , dans Klein , et dans quelques autres

auteurs qui ont recueilli diverses opinions rela-

tives à ce cétacée, qu'il n'est pas rebuté par les

cadavres des habitants des mers, que ces restes

peuvent lui convenir, qu'il les recherche comme

aliments, et que le mot narwhalyientdewhal,

qui veut dire baleine, et de nar, qui, dans

plusieurs langues du Nord, signifie ca-

davre.

Il lui arrive souvent de percer avec sa dé-

fense les poissons, les mollusques et les frag-

ments d'animaux dont il veut se nourrir. Il les

enfile, les ramène jusqu'auprès de sa bouche,

et, les saisissant avec ses lèvres et ses mâchoi-

res, les dépèce, les réduit en lambeaux, les dé-

tache de sa dent, et les avale.

Il trouve aisément, dans les mers qu'il fré-

quente, la nourriture la plus analogue à ses or-

ganes et à ses appétits.

Il vit vers le quatre-vingtième degré de lati-

tude, dans l'Océan glacial arctique. Il s'appro-

che cependant des latitudes moins élevées. Au
mois de février 1 73G, Anderson vit à Hamhoui>'g

un narwal qui avait remonté l'Elbe
,
poussé

,

pour ainsi dire
,
par une marée très-forte.

Tous les individus de l'espèce à laquelle cet

article est consacré n'ont pas les mêmes cou-

leurs: les uns sont noirs, les autres gris, les au-

tres nuancés de noir et de blanc '
. Le plus

grand nombre est d'un blanc quelquefois écla-

tant et quelquefois un peu grisâtre, parsemé de

taches noires, petites, inégales, irrégulières.

Presque tous ont le ventre blanc, luisant et

doux au toucher ; et comme dans le narwal ni

le ventre ni la gorge ne présentent de rides ou

de plis , aucun trait saillant de la conformation

extérieure n'indique l'existence d'une grande

poche natatoire auprès de la mâchoire infé-

rieure de ce cétacée, comme dans la jubarte, le

rorqual et la baleinoptère museau-pointu.

Sa forme générale est celle d'un ovoïde. Il a

le dos convexe et large ; la tête est très-grosse

,

et assez volumineuse pour que sa longueur soit

égale au quart ou à peu près de la longueur to-

tale. La mâchoire supérieure est recouverte par

une lèvre plus épaisse, et avance plus que celle

d'en bas. L'ouverture de la bouche est très-pe-

tite ; l'œil , assez éloigné de cette ouverture

,

forme un triangle presque équilatéral avec le

bout du museau et l'orifice des évents. Les na-

geoires pectorales sont très-courtes et très-étroi-

tes ; les deux lobes de la caudale ont leurs ex-

trémités arrondies ; une sorte de crête ou de

saillie longitudinale, plus ou moins sensible,

s'étend depuis les évents jusque vers la na-

geoire de la queue , et diminue de hauteur à

mesure qu'elle est plus voisine de cette na-

geoire.

Les deux évents sont réunis de manière

qu'ils n'ont qu'un seul orifice. Cette ouverture

est située sur la partie postérieure et la plus

élevée de la tête : l'animal la ferme à volonté,

par le moyen d'un opercule frangé et mobile,

comme sur une charnière ; et c'est à une assez

grande hauteur que s'élève l'eau qu'il rejette

par cet orifice.

On ne prendrait les narwals que très-diffici-

lement, s'ils ne se rassemblaient pas en troupes

très-nombreuses dans les anses libres de gla-

çons , ou si on ne les rencontrait pas dans la

haute mer, réunis en grande bandes. Rappro-

chés les uns des autres , lorsqu'ils forment une

sorte de légion au milieu du vaste Océan, Ms ne

nagent alors qu'ave? lenteur, ainsi que nous

l'avons déjà dit. On s'approche avec précaution

de leurs longues files. Ils serrent leurs rangs et

se pressent tellement, que les défenses de pla-

sieurs de ces cétacées portent sur le dos de

ceux qui les précèdent. Embarrassés les uns

liiat, des Pèches des Hollamlais, etc., t. I, p. <82.

8
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par les autres, au point d'avoir les mouvements

de leurs nageoires presque entièrement suspen-

dus, ils ne peuvent ni se retourner, ni avancer,

ni échapper, ni combattre , ni plonger qu'avec

peine; et les plus voisins des chaloupes péris-

sent sans défense sous les coups des pêcheurs.

Au reste, on retire des narwals une huile

qu'on a préférée à celle de la baleine franche.

Les G roen landais aiment beaucoup la chair de

ces cétacées
,
qu'ils font sécher en l'exposant

à la fumée. Ils regardent les intestins de ces

animaux comme un mets délicieux. Les ten-

dons du narwal leur servent à faire de petites

cordes très-fortes ; et l'on a écrit que de plus

ils retiraient de son gosier plusieurs vessies

utiles pour la pèche '
; ce qui pourrait faire

croire que ce cétacée a sous la gorge , comme
la baleinoptère museau-pointu , le rorqual et la

jubarte , une grande poche très-souple , un

grand réservoir d'air, une large vessie nata-

toire quoiqu'aucun pli de la peau n'annonce

l'existence de cet organe.

On emploie la défense, ou, si l'on aime mieux,

Vivoire du narwal , aux mêmes usages que

lïvoire de l'éléphant , et même avec plus d'a-

vantage
,
parce que

,
plus dur et plus com-

pacte , il reçoit un plus beau poli , et ne jaunit

pas aussi promptement. Les Groenlandais en

ibnt des flèches pour leurs chasses , et des

pieux pour leurs cabanes. Les rois de Dane-

mark ont eu , dit-on , et ont peut-être encore,

dans le château de Rosenberg , un trône com-

posé de défenses de narwals. Quant aux pré-

tendues propriétés de cet ivoire conti'e les

poisons et les maladies pestilentielles , on ne

trouvera que ti-op de détails à ce sujet dans

Bartholin , dans Wormius , dans Tulpius , etc.

Mais comment n'aurait-on pas attribué des

qualités extraordinaires à des défenses rares

,

d'une forme singulière, d'une substance assez

belle
,
qu'on apportait de très-loin

,
que l'on

n'obtenait qu'en bravant de grands dangers

,

et qu'on avait pendant longtemps regardées

comme l'arme toute-puissante d'un animal aussi

merveilleux que la fameuse Licorne?

En écartant cependant toutes ces erreurs
,
quel

résultat général peut-on tirer de la considération

des organes et des habitudes du narwal ? Cet

éléphant de la mer , si supérieur à celui de la

terre par sa masse , sa vitesse , sa force , et son

' V. le Traité des pêches de DuhameL

' égal par ses armes , lui est-il comparable par

son industrie et son instinct ? Non : il n'a pas

reçu cette trompe longue et flexible ; cette main

souple , déliée et délicate ; ce siège unique de

deux sens exquis : de l'odorat, qui donne des

sensations si vives , et du toucher
,
qui les rec-

tifie
; cet instrument d'adresse et de puissance,

cet organe de sentiment et d'intelligence. II

faudrait bien plutôt le comparer au rhinocéros

ou à l'hippopotame. Il est ce que serait l'élé-

phant, si la nature le privait de sa trompe.

LE NARWAL MICROCÉPHALE.

Narwalus niicrocephalus , Lacep.

Cette espèce est très-différente de celle du

narwal A^ulgaire ; nous pouvons en indiquer fa-

cilement les caractères , d'après un dessin très-

exact fait dans la mer de Boston , au mois de

février 1 800
,
par M. W. Brand , et que sir

Joseph Banks a eu la bonté de nous envoyer.

Nous nommons ce nar\\al le Microcéiihale

,

parce que sa tête est en effet très-petite , relati-

vement à celle du narwal vulgaire. Dans ce der-

nier cétacée , la longueur de la tête est le quart,

ou à peu près, de la longueur totale : dans le

microcéphale, elle n'en est que le dixième. La

tête de ce microcéphale est d'ailleurs distincte

du corps , au-dessus de la surface duquel elle

s'élève un peu en bosse.

L'ensemble de ce narwal , au lieu de repré-

senter un ovoïde , est très-allongé, et forme un

Crône très-long et dont une extrémité se réunit

à la caudale , et dont la partie opposée est gros-

sie irrégulièrement par le ventre.

Ce cétacée ne parvient qu'à des dimensions

bien mférieures à celles du narwal vulgaire.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter la

plupart des nar>A als dont on n'a trouvé la lon-

gueur que de sept ou huit mètres '
. L'individu

pris auprès de Boston n'avait pas tout à fait

huit mètres de long ; et nous avons dit , dans

l'article précédent
,

qu'un narwal vulgaire

avcdt souvent plus de vingt mètres de Ion

gueur.

Malgré cette infériorité du microcéphale, ses

' Voyez l'édition de Linnée , donnée par le professeurGme-
lin, article du Monodon mottoceios . la iiescription des

pliiiiches de l'Encycl. métli., par le profe>seur Bonnaterre

article du Monodon Narwal ; et Artedi , genre 4» , pag. 18,
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défenses ont quelquefois une longueur presque

égale au tiers de la longueur entière de l'animal,

pendant que celles du narwal vulgaire n'attei-

gnent que le quart de cette longueur totale

Cette proportion dans les dimensions des dé-

fenses rend la petitesse de la tête du microcé-

phale encore plus sensible , et peut contribuer

à le faire reconnaître. Dans l'individu dessiné

par M. Brand , et dont nous avons fait graver

la figure , on ne voyait qu'une défense : cette

arme était placée sur le côté gauche de la mâ-

choire supérieure; la spirale formée par les

stries assez profondes de cette dent allait de

droite à gauche. La longueur de cette défense

était de huit vingt-cinquièmes de la longueur

du cétacée ; mais nous trouvons une défense

plus grande encore à proportion dans un nar-

wal dont Tulpius a fait mention '
,
qui vrai-

semblablement était de l'espèce que nous dé-

crivons , et dont le cadavre fut trouvé , en

juin 1648, flottant sur la mer, près de l'Ile

Maja. La longueur de ce cétacée n'était que de

sept mètres et un tiers ; et sa défense a^ ait trois

mètres de longueur, en y comprenant la partie

renfermée dans l'alvéole , et qui avait un demi-

mètre de long. Au reste, cette défense, décrite

par Tulpius, était dure, très-polie, très-blanche,

striée profondément , et placée sur le côté droit.

Le microcéphale étant beaucoup plus délié

que le narv^al vulgaire , sa vitesse doit être plus

grande que celle de ce cétacée
,
quelque éton-

nante que soit la rapidité avec laquelle nage ce

dernier narwal. Sa force serait donc plus re-

doutable , si sa masse ne le cédait à celle du

uarwal vulgaire, encore plus que la vivacité de

ses mouvements ne doit l'emporter sur celle

des mouvements du narwal à grande tête.

Nous venons de voir qu'on a pris un micro-

céphale auprès de Boston , et par conséquent

vers le quarantième degré de latitude. D'un

autre côté, il paraît qu'on doit rapporter à

cette espèce les narwals vus dans le détroit de

Davis , et desquels Andersou avait appris
,
par

des capitaines de vaisseau, qu'ils avaient le corps

très-allongé
,
qu'ils ressemblaient par leurs for-

mes à l'acipensère esturgeon , mais qu'ils n'a-

vaient pas la tête aussi pointue que ce cartila-

gineux.

L'individu pris dans la mer qui baigne les

rivages de Boston , était d'un blanc varié par

' Tulpius , Observ. medic, cap. SM.

des taches très-petites, nuageuses, bleuâtres
,

plus nombreuses et plus foncées sur la tète, au

bout du museau , sur la partie la plus élevée

du dos , sur les nageoires pectorales , et sur la

nageoire de la queue.

Le museau du microcéphale est très-arrondi
;

la tète , vue par-devant , ressemble à une boule.

La mâchoire supérieure est un peu plus avancée

que celle d'en bas. L'ouverture de la bouche

n'a qu'un petit diamètre. L'œil , très-petit, est

un peu éloigné de l'angle qui forme la réunion

des deux mâchoires , et à peu près aussi bas

que cet angle. Les pectorales sont à une dis-

tance du bout du museau , égale à trois fois ou

environ la longueur de la tête. La saillie longi-

tudinale que l'on remarque sur le dos , et qui

s'étend jusqu'à la nageoire de la queue ,
s'é-

lève assez vers le milieu de la longueur totale

et auprès de la caudale
,
pour imiter dans ces

deux endroits un commencement de fausse na-

geoire. La caudale se divise en deux lobes ar-

rondis et recourbés vers le corps , de manière à

représenter une ancre. L'ouverture des évents

est un croissant dont les pointes sont tournées

vers la tête.

LE NARWAL ANDERSON.

Narwalus andersonianus , Lacep.

Anderson a vu à Hambourg des défenses de

uarwal qui n'étaient ni striées ni caimelées
,

mais dont la surface était absolument unie, et

dont la longueur était considérable. D'autres

observateurs en ont examiné de semblables *

.

On ne peut pas regarder ces dents comme des

produits d'une désorganisation individuelle ; on

ne peut pas les considérer non plus comme l'at-

tribut de l'âge , le signe du sexe , ou la marque

de l'influence du climat
,
puisqu'on a vu les

narwals vulgaires , ou les microcéphales , de

tout âge , des deux sexes et des différentes mers

,

présenter des défenses de même nature , de

même forme, également striées en spirale, et

profondément sillonnées. Nous devons donc

rapporter ces défenses unies à une troisième

espèce de narwal ; et nous lui donnons le nom

< Willughliy (livre II, page 43 de son Ichthyologie) dit que

les défenses du narwal qui ne présentenr ni spirales ni stries

sont rares; mais il donne la figure de trois de ces défense»

lisses et coniques ,
plauche A 2.
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de l'observateur auquel on doit la connaissance

de ces grandes dents à surface entièrement

lisse.

LES ANARNAKS'.

L'ANARNAK GROENLANDAIS \

Anarnak groenlandicus, Lacep. — Monodon spurius

,

Fabr., Bonn. — Delphinus Anarnak, Desiii.

La brièveté des dents, la courbure de leur

extrémité. , et la nageoire du dos , distinguent

le genre des Anarnaks de celui des narwals,

qui n'ont pas de nageoire dorsale , et dont les

défenses sont très-longues et très-droites dans

toute leur longueur. Otho Fabricius a fait con-

naître la seule espèce de cétacée que nous puis-

sions inscrire dans ce genre. Les Groenlandais

ont donné à cette espèce le nom d'Anarmik,

que nous lui conservons comme dénomination

générique. Ce nom désigne la qualité violem-

ment purgative des chairs et de la graisse de ce

cétacée. Il vit dans la mer qui baigne les côtes

groenlandaises ; il s'approche rarement du ri-

vage. Son corps est allongé , et sa couleur noi-

râtre ^

LES CACHALOTS*.

LE CACHALOT MACROCÉPHALE ^

HISTOIRE NATURELLE

des dominateurs de l'Océan , des rivaux de la

baleine franche. Moins fort que le premier des

cétacées, il a reçu des armes formidables que

la nature n'a pas données à la baleine. Des

dents terribles par leur force et par leur nom-

bre ' garnissent les deux côtés de sa mâchoire

inférieure. Son organisation intérieure, un peu

différente de celle de la baleine , lui impose

d'ailleurs le besoin d'une vie plus substantielle,

que des légions d'animaux assez grands peu-

vent seules lui fournir. Aussi ne règne-t-il pas

sur les ondes en vainqueur pacifique, comme
la baleine ; il y exerce un empire redouté : il

ne se contente pas de repousser l'ennemi qui

l'attaque, de briser l'obstacle qui l'arrête
,

d'immoler l'audacieux qui le blesse; il cherche

sa proie, il poursuit ses victimes, il provoque

au combat; et s'il n'est pas aussi avide de sang

et de carnage que plusieurs animaux féroces
,

s'il n'est pas le tigre de la mer, du moins n'est-

il pas l'éléphant de l'Océan.

Sa tête est une des plus volumineuses, si elle

n'est pas la plus grande de toutes celles que

l'on connaît. Sa longueur surpasse presque tou-

jours le tiers de la longueur totale du cétacée.

Elle paraît comme une grosse masse tronquée

par-devant
,
presque cubique , et terminée par

conséquent à l'extrémité du museau par une

surface très-étendue
,
presque carrée , et pres-

que verticale. C'est dans la surface inférieure

de ce cube immense , mais imparfait
,
que l'on

voit l'ouverture de la bouche , étroite , longue

,

un peu plus reculée que le bout du museau, et

Physeter macroccphalus, Liun., Bonn., Shaw., Cuv.,
— Catodou macroccphalus, Lacep.

Quel colosse nous avons encore sous les

yeux 1 Nous voyons un des géants de la mer.

' Voyez les caractères du genre des anarnaks dans la

taMe iiiéth()di()ui'qui est à la tète de celte Histoire.
= Anarnak, dans le Groenland. — Oth. Fabricius , Fauna

Groeiilaiidica
. 31. — Monodon spurius. Boniiaterre

, plan-
ches de Eneycl. niélli.

' M.M. r.iivier et De Blaiiiville regardent, avec raison, ce
cétacée comme devant se rapprocher de VHi/peruodon de
M. Lacé^.éde ou /luUkopf des Anglais. Voyez ci-après, n.

* Voyez les caractères du genre des Caclialotsdjns la table
niélhoiliciue qui est à la tète de cette Histoire.

5 CarheluL. — Potvisch, par les Hollandais. — Kaizilol
,

ibid. —Potifisch , parles Allemands. — 6'aic/ie/o», ibil.—
Kaskeli>t,en iNorwége. — Pol/hk. ibid. - Trold-hual,
ibid. — f/uns-hcal, ibid. —Sue-hval, ibid. — Buur-hral

,

ibid.— Bardhvalir. ibid.— Rod-kammen (peigne ronse).
par les Islandais. — Ill-h-jel , nom donné par les Islandais aux
Cétacée» dont les mâchoires sont arnjées de dents, et qui sont
caruaisiers et dangeraix. —Sperma eeti, p*r le» Anglais. -

fia >i/îro , au Japon. — Mokas, ibid — Grand rachnlol
;

Phtjteter marrocephalus. Boiniaterre, planches de l'En-

cycl. niéth. — Id. Édition de lîloch , publiée par R. R. Cas-

tel. — Colodon fUtuln in cervice. F.iun. Succic. 33. — Id.

Artedi , gen. 78, syn. 108. — CeUis bipiniiis siiprà nigcr, iufrà

^Ibicans , fislula in cervice. Brisson, Regn. anini . pag. 337,

n" 1 — Cetepot walfisch Batavis maris accolis dictum,et

balaena major, in inferiore tanlùm maxilla , dcnlata, macro-

cepliala, bipinnis, Sibb. Rai. Fisc, pag 1 1. — A whirle-pool,

— potwalfish. — CeteChisio,clc. "Williisliby. lih. 2, pag. 41.

— Balcena. Id. pi. A 1. hg. 3.

—

Cetvs denlotus. Mus.

Worm. pag. 280. — /d Jonston, Fisc, [lag. 213, fig. 4l-<42'

Cete Clusii. Klein , Miss. pisc. 2, pag. li. — ^lind cete ad-

mirabile Clus. Eiot., pag. 131.— Eggede , Groenland.,

pag. S!.— Anders. Isl., pag. 232. — Ci.uiz , Groenland.,

pag. 148. — Nous n'avons pas besoin de prévenir nos lecteurs

((n'eu citant dans la synonyn)ie de cet article , lU dans celle

des autres articles de cette Histoire , les ouvrages des natura

listes anciens ou m(jdt'rijes , nous avons clé souvent bien

éloignés d'adoptei les descriptions qu'ils ont douuées des cé-

tacées dont ils ont parlé.

* Sinvant Andersen , le nom de Cachalot a été donné, sur

les rives occidentales de la France méridionale, au cctacé*

que nous décrivons , et slfntfie animal à dents.
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fermée à la volonté du cachalot par la mâ-

choire d'en bas , comme par un vaste couvercle

renversé.

Cette mâchoire d'en bas est donc évidemment

plus courte que celle d'en haut. Nous avons

dans le Muséum d'histoire naturelle les deux

mâchoires d'un cachalot macrocéphale. La su-

périeure a cinq mètres quatre-vingt-douze cen-

timètres de longueur; l'inférieure n'est longue

que de quatre mètres quatre-vingt-six centi-

mètres.

Mais la mâchoire d'en haut du macrocéphale

l'emporte encore plus par sa largeur que par sa

longueur sur celle d'en bas, qu'elle entoure, et

qui s'emboite entre ses deux branches. Celle

du cachalot que nous venons d'indiquer a un

mètre soixante-deux centimètres de large : l'in-

férieure n'a , vers le bout du museau
,
que

trente-deux centimètres de largeur; et ses deux

branches, en s'écartant, ne forment qu'un an-

gle de quarante degrés '.

Chaque branche de la mâchoire d'en bas a

quelquefois cependant un tiers de mètre d'é-

paisseur. La chair des gencives est ordinaire-

ment très-blanche, dure comme de la corne,

revêtue d'une sorte d'écorce profondément ri-

dée, et ne peut être détachée de l'os qu'après

avoir éprouvé pendant plusieurs heures une

ébullition des plus fortes.

Le nombre des dents qui garnissait de cha-

que côté la mâchoire d'eu bas , est de vingt-

trois, suivant le professeur Gmelin; il était de

vingt-quatre dans l'individu dont une partie de

la charpente osseuse est conservée dans le Mu-

séum d'histoire naturelle de Paris ; il était de

vingt-cinq dans un autre individu examiné par

Anderson; et selon plusieurs écrivains, il varie

depuis vingt-troisjusqu'à trente. On nepeutpius

douter que ce nombre ne dépende de l'âge du

cétacée, et ne croisse avec cet âge : mais nous

devons remarquer avec le savant Hunter, que

,

dans les cétacées, la dent parait toute formée

dans l'alvéole; elle ne s'allonge qu'en pénétrant

dans la gencive. La mâchoire s'accroît en se

prolongeant par son bout postérieur. C'est vers

le gosier qu'il paraît de nouvelles dents à me-

sure que l'animal se développe; et de là vient

que dans les cétacées , et particulièrement dans

le macrocéphale , les alvéoles de la mâchoire

• La figure de cette mâchoire inférieure a été gravée d ins

les planclies «le l'Eiicycl. méth., sous la direction de M. Bon-
naLerre , Célologie , pi. G , (ig. 3.

supérieure sont d'autant plus profonds qu'il*

sont plus près du bout du museau.

Ces dents sont fortes , coniques , un peu re-

courbées vers l'intérieur de la gueule. Les deux

premières et les quatre dernières de chaque
rangée sont quelquefois moins grosses et plus

pointues que les autres. Elles ont à l'extérieur

la couleur et la dureté de l'ivoire; mais elles

sont, à l'intérieur, plus tendres et plus grisea.

On a écrit qu'elles devenaient plus longues
.,

plus grosses et plus recourbées , à mesure que

le cétacée vieillit. Lorsqu'elles n'ont encore

qu'un sixième de mètre de longueur, leur cir-

conférence est d'un douzième de mètre à l'eu.

droit où elles ont le plus de grosseur, La mâ-

choire supérieure présente autant d'alvéoles

qu'il y a de dents à la mâchoire d'en bas. Ces

alvéoles reçoivent, lorsque la bouche se ferme,

la partie de ces dents qui dépasse les gencives;

et presque à la suite de chacune de ces cavités,

on découvre une dent petite, pointue à son ex-

trémité, située horizontalement, et dont ou

voit à peine , au-dessus de la chair, une surface

plane, unie et oblique.

La langue est charnue , un peu mobile , d'un

rouge livide , et remplit presque tout le fond de

la gueule.

L'œil est situé plus haut que dans plusieurs

grands cétacées. On le voit au-dessus de l'espaoe

qui sépare l'ouverture de la gueule de la base de

la pectorale , et à une distance presque égale de

cet espace et du sommet de la tète. Il est noi-

râtre, entouré de poils très-ras et très-difficiles

à découvrir. Cet organe n'a d'ailleurs qu'un très-

petit diamètre ; et Anderson assure (fue dans

un individu de cette espèce, poussé dans l'Elbe

par une forte tempête , en décembre 17 20 , et

qui avait plus de vingt-trois mètres de lon-

gueur, le cristallin n'était que de la grosseur

d'une balle de fusil.

Au reste , nous devons faire remarquer avec

soin que l'œil du macrocéphale est placé au

sommet d'une sorte d'éminence ou de bosse,

peu sensible à la vérité , mais qui cependant

s'élève assez au-dessus de la surface de la tête,

pour que le museau n'empêche pas cet organe

de recevoir les rayons lumineux réfléchis par

les objets placés devant le cétacée, pourvu que

ces objets soient un peu éloignés. Aussi le capi-

taine Colnett dit-il, dans la relation de son

voyage
,
que le cachalot poursuit sa proie sans

être obligé d'incliner le grand axe de sa tète et
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àe son corps sur la ligne le long de laquelle il

s'avance.

Ou a peine à distinguer l'orifice du conduit

auditif. Il est cependant situé sur une sorte d'ex-

croissance de la peau , entre l'œil et le bras ou

la nageoire pectorale.

Les deux évents aboutissent à une même ou-

verture, dont la largeur est souvent d'un sixième

de mètre. L'animal lance avec force, et à une

assez grande hauteur , l'eau qu'il fait jaillir par

cet oriiice. Mais ce fluide, au lieu de s'élever ver-

ticalement , décrit une courbe dirigée en avant

,

et par conséquent, au lieu de retomber sur les

évents, lorsque le cachalot est en repos, re-

tombe dans la mer, à une distance plus ou moins

grande de l'extrémité du museau. Cet effet

vient de la direction des évents , et de la position

de leur orifice. Ces tuyaux forment une diago-

nale qui part du fond du palais , traverse l'in-

térieur de la tête, et se rend à l'extrémité supé-

rieure du bout du museau , où elle se termine

par une ouverture inclinée à l'horizon. L'eau

lancée par cette ouverture et par ces tuyaux

inclinés tend à s'élever dans l'atmosphère dans

la même direction ; et sa pesanteur
,
qui la ra-

mène sans cesse vers la surface de la mer, doit

alors lui faire décrire une parabole en avant du

tube dont elle est partie.

Le macrocéphale n'est pas obligé de se servir

d'évents pour respirer , aussi souvent que la

baleine franche : il reste beaucoup plus long-

temps sous l'eau ; et l'on doit croire , d'après le

capitaine Colnett, que plus il est grand, et moins,

tout égal d'ailleurs , il vient fréquemment à la

surface de l'Océan.

La nuque est indiquée dans ce cétacée par

une légère dépression
,

qui s'étend de chaque

côté jusqu'à la nageoire pectorale.

Vers les deux tiers de la longueur du dos

,

s'élève insensiblement une soi'te de callosité

longitudinale
,
que l'on croirait tronquée par-

derrière
, et qui présente la figure d'mi trian-

gle rectangle très-allongé.

Le ventre est gros et arrondi. La queue, dont

la longueur est souvent inférieure à celle de la

tête, est conique, d'un très-petit diamètre vers

la caudale, et par conséquent très-mobile.

Une gaine enveloppe la verge du mâle ; et

c'est dans une cavité longitudinale de près d'un

demi-mètre de longueur, que chacune des deux

mamelles de la femelle est cachée , et placée

comme dans une sorte d'abri. La mamelle et le

mamelon n'ont ensemble qu'une longueur d'un

sixième de mètre ou à peu près , mais ils s'al-

longent
, et la mamelle devient pendante , lors-

que la mère allaite son petit.

La graisse ou le lard que l'on trouve au-des-

sous de la peau a près de deux décimètres d'é-

paisseur. La chair est d'un rouge pâle.

On a écrit que le diamètre de l'aorte du ma-

crocéphale était souvent d'un tiers de mètre, et

qu'à chaque systole il sort du cœur de ce cétacé e

près de cinquante litres de sang.

Les sept vertèbres du cou , ou du moins les

six dernières , sont soudées ensemble ; elles sont

réunies par une sorte d"ankilose, qui cependant

n'empêche pas de les distinguer toutes , et de

voir que les cinq intermédiaires sont très-

minces '. Cette particularité contribue à montrer

pourquoi le cachalot ne remue pas la tête sans

mouvoir le corps.

On ignore encore le nombre des vertèbres

dorsales et caudales du macrocéphale ; mais on

conserve , dans les galeries d'anatomie compa-

rée du Muséum d'histoire natm-elle, trente-trois

de ces vertèbres , dont la hauteur est de dix-

huit centimètres , et la largeur de vingt-un.

Anderson ayant examiné le bout de la queue

du cachalot macrocéphale de vingt-trois mètres

de longueur, pris dans l'Elbe, et dontnous avons

déjà parlé , trouva que les vertèbres qui la sou-

tenaient , réunies les unes aux autres par des

cartilages souples , devaient avoir été très-mo-

biles.

On peut voir aussi, dans les galeries du Mu-
séum , deux vraies côtes du cachalot que nous

tâchons de bien connaître. Elles sont compri-

mées , courbées dans un tiers de leur longueur,

terminées par deux extrémités dont la distance

mesurée en ligne droite est de cent treize cen-

timètres , et articulées de manière qu'elles for-

ment, avec celles du côté opposé, un angle de

quatre-vingt-dix degrés ou environ.

M. Chappuis de Quimper écrivit dans letemps

à mou savant collègue Faujas de Saint-Fond

,

que des cachalots macrocéphales échoués sur

la côte de Bretagne , n'avaient que huit côtes de

chaque côté, et que la longueur de ces côtes

était de cent soixante-cinq centimètres.

L'os du front, tres-étroit de devant en arrière,

ressemble , dans le cachalot , comme dans tous

* Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier, rédigées par

G. Duméril etc., t. I,p. 134 eH65.
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les cétacées , à une bande transversale qui s'é-

tend de chaque côté jusqu'à l'orbite , dont il

compose le plafond ; mais il descend moins bas

dans le macrocéphale que dans plusieurs autres

de ces mammifères
,
parce que l'œil y est plus

élevé, ainsi que nous venons de le voir.

Si nous considérons le bras , nous trouverons

que les deux os de l'avant-bras , le cubitus et

le radius, sont aplatis, et articulés avec Vhu-

menis et avec le carpe , de manière à n'avoir

pas de mouvements particuliers, au moins ti'ès-

sensibles; que les phalanges des doigts sont éga-

lement aplaties; et que toutes les parties qui

composent le bras , sont réunies et recouvertes

de manière à former une véritable nageoire un

peu ovale, ordinairement longue de plus d'un

mètre, et épaisse de plus d'un décimètre.

La nageoire de la queue se divise en deux

lobes, dont chacun est échancré en forme de

faux. Le bout d'un de ces lobes est souvent

éloigné de l'extrémité de l'autre, de près de cinq

mètres

Le dos du macrocéphale est noir ou noirâtre,

quelquefois mêlé de reflets verdàtres ou de nu-

ances grises ; on a vu aussi la partie supérieure

d'individus de cette espèce teinte d'un bleu

d'ardoise et tachetée de blanc.

Le ventre du macrocéphale est blanchâtre.

Sa peau a la douceur de la soie.

Nous avons déjà dit que sa longueur pouvait

être de plus de vingt-trois mètres : sa circonfé-

rence, à l'endroit le plus gros de son corps, est

alors au moins de dix-sept mètres ; saplusgrande

hauteur est même quelquefois supérieure ou

du moins égale au tiers de sa longueur totale.

Mais nous ne pouvons terminer la description

de ce cétacée qu'après avoir parlé de deux sub-

stances remarquables qu'on trouve dans son in-

térieur , ainsi que dans celui de presque tous les

autres cachalots. L'une de ces deux substances

est celle qui est connue dans le commerce sous

le nom impropre de blu7ic de baleine , et l'autre

est Vambre gris.

Que la première soit d'abord l'objet de notre

examen.

La tête du cachalot macrocéphale , cette tête

si grande, si grosse, si élevée, même dans celle

de ses portions qui saille le plus en avant, ren-

ferme dans sa partie supérieure, une cavité

très-vaste et très-distincte de celle qui contient

Je cerveau, et qui est très-petite. Le capitaine

Colnett nous dit, dans la relation de son voyage,

que dans un macrocéphale pris auprès de la

côte occidentale du Mexique, en août 1793.

cette cavité occupait près du quart de la totalité

de la tète. Elle était inclinée en avant, s'avan-

çait d'un côté jusqu'au bout du museau , et di

l'autre, s'étendait jusqu'au delà des yeux. On
peut voir la position , la forme et la grandeur

de cette cavité, dans la tète du macrocéphale,

qui a près de six mètres de long, que l'on con-

serve dans le Muséum d'histoire naturelle, que

nous avons fait graver , et dont l'os frontal a

été scié de manière à laisser apercevoir cet

énorme vide.

Cette cavité est recouverte par plusieurs té-

guments
,
par la peau du cétacée

,
par une cou-

che de graisse ou de lard d'un décimètre au

moins d'épaisseur, et par une membrane dont

le capitaine Colnett dit que la couleur est

noire ', et dans laquelle en voit de très -gros

nerfs.

La calotte solide que l'on découvre quand on

a enlevé ces téguments , est plus ou moins dure,

suivant l'âge du cétacée; mais il parait que,

tout égal d'ailleurs, elle est toujours plus dure

dans le macrocéphale que dans d'autres espèces

de cachalots qui produisent du blanc , et dont

nous parlerons bientôt.

La cavité est divisée en deux grandes por-

tions par une membrane parsemée de nerfs et

étendue horizontalement. Ces deux portions

sont travers( es obliquement par les éveuts :

elles sont d'ailleurs inégales. La supérieure est

la moins grande : l'inférieure, qui est située au-

dessus du palais , a quelquefois plus de deux

mètres et demi de hauteur. Il n'est donc pas

surprenant qu'on retire souvent de ces deux ca-

vités, lesquelles ont été comparées à des ca-

vernes, plus de dix-huit ou même vingt ton-

neaux de blanc liquide. Mais cette substance

fluide n'est pas contenue uniquement dans ces

deux grands espaces. Chacune de ces vastes ea-

vernes est séparée en plusieurs compartiments,

formés par des membranes verticales , dont on

a considéré la nature comme semblable à celle

de la pellicule intérieure d'un œuf d'oiseau, et

c'est dans ces compartiments qu'on trouve le

blanc. Cette matière est liquide pendant la vie

de l'animal; elle est encore fluide lorsqu'on

l'extrait peu de temps après la mort du céta-

cée. A mesure néanmoins qu'elle se refroidit

< Voyage to the soulh AllanUc , etc.
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elle se coagule : si elle est mêlée avec une cer-

taine quantité d'huile , il faut un refroidisse-

ment plus considérable pour la fixer ; et lors-

qu'elle a perdu sa fluidité, elle ressemble,

suivant M. Hunter, à la pulpe intérieure du

melon d'eau. Elle est très-blanche ; on a cepen-

dant écrit que ses nuances étaient quelquefois

altérées par le climat, vraisemblablement pai-

la nourriture et l'état de l'individu. Devenue

concrète, elle est cristalline et brillante. C'est

une matière huileuse, que l'on trouve autour

du cerveau, mais qui est très-distincte par sa

place, et très-différente par sa nature, de la

substance médullaire. Le blanc que l'on retire

de la portion supérieure de la grande cavité

est très-souvent moins pur que celui de la por-

tion inférieure; mais on amène l'un et l'autre

à un très-haut degré de pureté , en le séparant

à l'aide de la presse , d'une certaine quantité

d'huile qui l'altère, et en le soumettant à plu-

sieurs fusions, cristallisations et pressions suc-

cessives. 11 est alors cristallisé en lames blan-

ches , brillantes et argentines. Il a une odeur

particulière et fade, très-facile à distinguer de

celle que donne la rancidité. Lorsqu'on l'é-

crase, il se change en une poussière blanche,

encore lamelleuse et brillante, mais onctueuse

et grasse. On le fond à une température plus

basse que la cire, mais à une température plus

élevée que la graisse ordinaire. Mis en contact

avec un corps incandescent, il s'enflamme,

brûle sans pétillement, répand une flamme vive

et claire , et peut être employé avec d'autant

plus d'avantage à faire des bougies, que lors-

qu'il est en fusion , il ne tache pas les étoffes

sur lesquelles il tom.be, ma>s s'en sépare par le

frottement, sous la forme d'une poussière.

Un canal
,
que l'on a nommé très-impropre-

ment veine spennatique, communique avec la

cavité qui contient le blanc du cachalot. Très-

gros du côté de cette cavité, il s'en éloigne

avec la moelle épinière, et se divise en un très-

grand nombre de petits vaisseaux, qui, s'éten-

dant jusqu'aux extrémités du cétacée, distri-

buent dans toutes les parties de l'animal la sub-

stance blanche et liquide que nous examinons.

Ce canal se vide dans la cavité de la tête , à me-

sure qu'on retire le blanc de cette cavité, et la

substance fluide qui sort de ce gros vaisseau

remplace, pendant quelques moments, celui

qu'on puise dans la tête.

On trouve aussi, dans la graisse du macro-

céphale, de petits intervalles remplis de blatus

Lorsqu'on a vide une de ces loges particulières,

elle se remplit bientôt de celui des loges voisi-

nes , et , de proche en proche, tous ces intersti-

ces reçoivent un nouveau fluide qui provient

du grand canal dont la moelle épinière est ac-

compagnée dans toute sa longueur.

Il y a donc dans le cachalot, à l'histoire du-

quel cet article est consacré , un système géné-

ral de vaisseaux propres à contenir et à trans-

mettre le blanc , lequel système a beaucoup de

rapport dans sa composition, dans sa distribu-

tion , dans son étendue et dans la place qu'il

occupe avec l'ensemble formé par le cerveau,

la moelle épinière et les nerfs proprement dits.

Il ne faut donc pas être étonné qu'on retire

du corps et de la queue du macrocéphale une

quantité de blanc égale , ou à peu près , à celle

que l'on trouve dans sa tête, et que celte sub-

stance soit d'un égal degré de pureté dans les

différentes parties du cétacée.

Pour empêcher que ce blanc ne s'altère et

n'acquière une teinte jaune, on le conserve

dans des vases fermés avec soin. Des commer-

çants infidèles l'ont quelquefois mêlé avec de

la cire; mais en le faisant fondre on s'aperçoit

aisément de la falsification de cette substance.

Pour achever de la faire connaître , nous ne

pouvons mieux faire que de présenter une par-

tie de l'analyse qu'on en peut voir dans le

grand et bel ouvrage de notre célèbre et savant

collègue Fourcroy ^

« Quand on distille le blanc à la cornue , on

« ne le décompose qu'avec beaucoup de diffi-

« culte; lorsqu'il est fondu et bouillant, il

« passe presque tout entier et sans altération

« dans le récipient; il ne donne ni eau ni acide

« sébacique; ses produits n'ont pas l'odeur

« forte de ceux des graisses. Cependant une

« partie de ce corps graisseux est déjà déna-

a turée, puisqu'elle est à l'état d'huile liquide,

« et, si on le distille plusieurs fois de suite,

« on parvient à l'obtenir complètement hui-

« leux, liquide et inconcrescible. Malgré l'es-

« pèce d'altération qu'il éprouve dans ces distil-

« lations répétées , le blanc n'a point acquis

« encore plus de volatilité qu'il n'en avait; eî

« il faut, suivant M. Thouvenel, le même degré

« de chaleur pour le volatiliser que dans la

« première opération. L'huile dans laquelle il se

' Sj'slème des connaissances chimiques, t. X , p. 299 et hiIv»
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a convertit n'a pas non plus l'odeur vive et pé-

« neiraiite de celles qu'on retire des autres ma-

« tièies animales traitées de la m(>me manière.

« la distillation du blanc avec l'eau bouillante,

« d'après le chimiste déjà cité, n'oiïre rien de

u reniaïquable. L'eau de cette espèce de dé-

« coction est un peu louche; filtrée et évapo-

H porée, elle donne un peu de matière mu-

u queuse et amère pour résidu. Le blanc,

« traité par ébullition dans l'eau, devient plus

« solide et plus soluble dans l'alcool, qu'il ne

« l'est dans son état naturel.

(I Kxposé à l'air, le blanc devient jaune et

« sensiblement rance. Quoique sa rancidité

« soit p'us lente que celle des graisses propre-

« ment dites, et quoique son odeur soit alors

« moins sensible que dans ces dernières, en

« raison de celle qu'il a dans son état frais, ce

« phénomène y est cependant assez marqué

« pour que les médecins aient fait observei-

« qu'il fallait en rejeter alors l'emploi. 11 se

« combine avec le phosphore et le soufre par la

« fusion; il n'agit pas sur les substances métal-

a liques.

« Les acides nitrique et muriatique n'ont

« aucune action sur lui. L'acide sulfurique

« concentré le dissout en modifiant sa couleur,

« et l'eau le sépare de cette dissolution, comme

« elle précipite le camphre et l'acide nitrique;

« l'acide sulfureux le décolore et le blanchit;

« l'acide muriatique oxigéné le jaunit, et ne le

« décolore pas quand il a pris naturellement

« cette nuance.

« i.es lessives d'alcalis fixes s'unissent au

« blanc liquélié, en le mettant a l'état savon-

« neux : cette espèce de savon se sèche et de-

a vient friable; sa dissolution dans l'eau est

« plus louche et moins homogène que celle

a des savons communs.

« bouilli dans l'eau avec l'oxide rouge de

a plomb, le blanc forme une masse emplasti-

« que, dure et cassante.

M ies huiles fixes se combinent prompte-

« ment avec cette substance graisseuse, a l'aide

d'une douce chaleur; on ne peut pas plus la

« si'pai'er de ces combinaisons que les graisses

« et la cire. Les huiles volatiles dissolvent

a également le blanc, et mieux m 'me qu'elles

a ne font les graisses proprement dites. L'al-

« coul le dissout en le faisant chauffer : i) s'en

« si^pare une grande partie par le refroidisse-

t ineut; et lorsque celui-ci est lent, le blanc

« se cristallise en ê« précipitant. L'étLer en
« opère la dissolution encore plus promptement
« et plus facilement que l'alcool; il l'enlève

« même à celui-ci, et il en retient une plu»

« grande quantité. On peut aussi faire cristal-

« User très-régulièrement le blanc, si, après

« l'avoir dissous dans l'éther à l'aide de la cha-

« leur douce que la main lui communique, on

« le laisse refroidir et s'évaporer à l'air. La
« forme qu'il prend alors est celle d'écaillés

« blanches, brillantes et argentées comme l'a-

rt cide boracique, tandis que le suif et le

« beurre de cacao , traités de même , ne don-

« nent que des espèces de mamelons opaques

« et groupés, ou des masses grenues irrégu-

« Hères. »

Comment ne pas penser maintenant, avec

notre collègue Fourcroy, que le blanc du ca-

chalot est une substance très-particulière, et

qu'il peut être regardé comme ayant avec les

huiles fixes les mêmes rapports que le cam-

phre avec les huiles volatiles, tandis que la

cire paraît être à ces mêmes huiles fixes ce

que la résine est à ces huiles volatiles?

Mais nous avons dit souvent qu'il n'existait

pas dans la nature de phénomène entièrement

isolé. Aucune qualité n'a été attribuée à un

être d'une manière exclusive. Les causes s'ea-

chainent comme les effets; elles sont rappro-

chées et liées de manière à former des séries

non interrompues de nuances successives. A la

vérité, la lumière de la science n'écla re pas

encore toutes ces gi-adations. Ce que nous ne

pouvons pas apercevoir est pour nous comme
s'il n'existaitpas,etvoilàpourquoi nous croyons

voir des vides autour des phénomènes; voilà

pourquoi nous sommes portés à supposer des

faits isolés, des facultés uniques, des proprié'

tés exclusives, des forces circonscrites. Mais

toutes ces démarcations ne sont que des illu-

sions que le grand jour de la science dissipera^

elles n'existent que dans nos fausses manières

de voir. Nous ne devons donc pas penser

qu'une substance particulière n'appartienne

qu'à quelques êtres isolés. Quelque limitéki

qu'une matière nous paraisse, nous devon£^

être sûrs que ses bornes fantastiques disparaî-

tront à mesure que nos erreurs se dissiperont.

On la retrouvera plus ou moins abondante , ou

plus ou moins modiliée, dans des êtres voisins

ou éloignés des premiers qui l'auront présentée.

ISous en avons une preuve frappante dans le

y
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blanc du cachalot : pendant longtemps on l'a

cru un produit particulier de l'organisation du

macrocéphale. Mais continuons d'écouter Four-

croy, et nous ne douterons plus que cette sub-

stance ne soit très-abondante dans la nature.

Une des sources les plus remarquables de cette

matière est dans le corps et particulièrement

dans la tête du cachalot macrocéphale ; mais

nous verrons bientôt que d'autres cétacécs le

produisent aussi. Il est même tenu en dissolu-

tion dans la graisse huileuse de tous les céta-

cées. L'huile de baleine franche ou d'autres

Daleines , à laquelle on a donné dans le com-

merce le nom impropre d'huile de poisson

,

dépose dans les vaisseaux où on la conserve,

une quantité plus ou moms grande de blanc

entièrement semblable à celui du cachalot. La

véritable huile de poisson , celle qu'on extrait

du foie et de quelques autres parties de vrais

poissons , donne le même blanc
,
qui s'en pré-

cipite lorsque l'huile a été pendant longtemps

en repos , et qui se cristallise en se séparant de

cette huile. Les habitants des mers , soit ceux

qui ont reçu des poumons et des mamelles, soit

ceux qui montrent des branchies et des ovaires,

produisent donc ce blanc dont nous recherchons

l'origine.

Mais continuons.

Fourcroy nous dit encore qu'il a trouvé une

substance analogue au blanc dans les calculs

biliaires , dans les déjections bilieuses de plu-

sieurs malades, dans le parenchyme du foie

exposé pendant longtemps à l'air et desséché,

dans les muscles qui se sont putréfiés sous une

couche d'eau ou de terre humide , dans les cer-

veaux conservés au milieu de l'alcool, et dans

plusieurs autres organes plus ou moins décom-

posés. Il n'hésite pas à déclarer que le blanc

dont nous étudions les propriétés est un des

produits les plus constants et les plus ordinai-

res des composés animaux altérés.

Observons cependant que cette substance

blanche et remarquable
,
que les animaux ter-

restres ne produisent que lorsque leurs organes

ou leurs fluides sont viciés , est le résultat habi-

tuel de l'organisation ordinaire des animaux

marins , le signe de leur force constante et la

preuve de leur santé accoutumée, plutôt que la

marque d'un dérangement accidentel, ou d'une

altération passagère.

Observons encore, en rappelant et en réunis-

sant dans notre pensée toutes les prof>riétés aue

l'analyse a fait découvrir dans le blanc du ca-

chalot, que cette matière participe aux qualité s

des substances animales et à celles des sub-

stances végétales. C'est un exemple de plus de

ces liens secrets qui unissent tous les corps or-

ganisés , et qui n'ont jamais échappé aux es-

prits attentifs.

Combien de raisons n'avons-nous pas
,
par

conséquent
,
pour rejeter les dénominations si

erronées de blanc de baleine, de substance mé
dullaire de cétacée, de substance cervicale,

de sperma ceti (sperme de cétacée), etc., et d'a-

dopter pour le blanc le nom û'adipocire, pro-

posé par Fourcroy ' , et qui montre que ce

blanc, différent de la graisse et de la cire, tient

cependant le milieu entre ces deux substances

,

dont l'une est animale, et l'autre végétale?

En adoptant la dénomination que nous de-

vons à Fourcroy, nous changerons celle dont

on s'est servi pour désigner le canal longitudi-

nal qui accompagne la moelle épinière du ma-

crocéphale, et qui aboutit à la grande cavité de

la tête de ce cachalot. Au lieu de l'expression

si fausse de veine spermatique ^ nous emploie-

rons celle de canal adipocireux

On a beaucoup vanté les vertus de cette adi-

pocire pour la guérison de plusieurs maux in-

ternes et extérieurs. M. Chappuis de Douar-

nenez
,
que nous avons déjà cité au sujet des

trente-un cachalots échoués sur les côtes de

la ci-devant Bretagne en 1784, a écrit dans

le temps au professeur Boimaterre : « Le

« blanc, etc., est un onguent souverain pour

« les plaies récentes
5
plusieurs ouvriers occu-

« pés à dépecer les cachalots échoués dans la

« baie d'Audierne en ont éprouvé l'eflicacité

,

« malgré la profondeur de leurs blessures. »

Mais rapportons encore les paroles de notre

collègue Fourcroy. « L'usage médicinal de

« cette suhstSLUce (Vadipocire) ne mérite pas

(( les éloges qu'on lui prodiguait autrefois dans

« les affections catarrhales , les ulcères des

« poumons, des reins, les péripneumonies, etc. :

« à plus forte raison est-il ridicule de le compter

«parmi les vulnéraires, les balsamiques, les

« détersifs, les consolidants, vertus qui d'ail-

« leurs sont elles-mêmes le produit de l'imagi-

« nation. M. Thouvenel en a examiné avec soin

« les effets dans les catharres , les rhumes , les

« rhumatismes goutteux , les toux gultuarlcs,

* Système des connaissances cliimiques , t. X , p. 302 , éilii

iii-S".
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t oà on l'a beaucoup vanté; et il n'a rien vu

« qm pût autoriser l'opiiiion avantageuse qu'on

« en avait conçue. Il n'en a pas vu davantage

« dans les coliques néphrétiques, les tranchées

« de femmes en couche, dans lesquelles on l'a-

* vait beaucoup recommandé. Il l'a cependant

« observé sur lui-même, en prenant ce médica-

« ment h la fin de deux rhumes violents, â une

« dose presque décuple de celle qu'on a cou-

« tume d'en prescrire ; il a eu constamment

« une accélération du pouls et une moiteur sen-

« sible. Il faut observer qu'en restant dans le

« lit, cette seule circonstance, jointe au dégoût

« que ce médicament inspire , a pu influer sur

« l'effet qu'il annonce. Aussi plusieurs person-

« nés, à qui il l'a donné à forte dose, ont-elles

« eu des pesanteurs d'estomac et des vomisse-

« ments, quoiqu'il ait eu le soin de faire mêler

« le blanc de baleine (Vadipocire ) îondxx dans

« l'huile, avec le jaune d'œuf et le sirop , en le

« réduisant ainsi à l'état d'une espèce de crème.

« Il n'a jamais retrouvé ce corps dans les ex-

« créments ; ce qui prouve qu'il était ausorbé

(( par les vaisseaux lactés, et qu'il s'en faisait

« une véritable digestion.

Ajoutons à tout ce qu'on vient de lire au su-

jet de Vadipocire que cette substance est si

distincte du cerveau, que si l'on perce le dessus

de la tête du mncrocéphale, et qu'on parvieime

jusqu'à ce blanc , le cétacée ne donne souvent

aucun signe de sensibilité , au lieu qu'il expire

lorsqu'on atteint !a substance cérébrale '

.

Le macrocépkale produit cependant, ainsi

que nous l'avons dit, une seconde substance

recherchée par le commerce : cette seconde

substance est Vambre gris. Elle est bien plus

connue que l'adipocire, parce qu'elle a été con-

sacrée au luxe, adoptée par la sensualité, célé-

brée par la mode
,
pendant que l'adipocire n'a

été regardée que comme utile.

L'ambre gris est un corps opaque et solide.

Sa consistance varie suivant qu'il a été exposé

à un air plus chaud ou plus froid. Ordinaire-

ment néanmoins il est assez dur pour êti'e cas-

sant. A la vérité, il n'est pas susceptible de re-

cevoir un beau poli , comme l'ambre jaune ou

le succin ; mais lorsqu'on le frotte , sa rudesse

se détruit , et sa surface devient aussi lisse que

< Kecherches du docteur Swediawer, publiées dans les

Transactions pliilosopliiques , et traduites en français par

M. Vigarous, docteur en njéJeciae.— Journal de physique,

octobre 1784.

celle d'un savon très-compacte, ou même de la

stéatite. Si on le racle avec un couteau, il

adhère , comme la cire , au tranchant de la

lame. Il conserve aussi, comme la cire, l'im-

pression des ongles ou des dents. Une chaleur

modérée le ramollit , le rend onctueux , le fait

fondre en huile épaisse et noirâtre, fumer, et se

volatiliser par degrés, en entier, et sans pro-

duire du charbon, mais en laissant à sa place

une tache noire , lorsqu'il se volatilise sur du
métal. Si ce métal est rouge, l'ambre se fond,

s'enflamme , se boursouffle , fume , et s'évapore

avec rapidité sans former aucun résidu, sans

laisser aucune trace de sa combustion. Appro-

ché d'une bougie allumée, cet ambre prend feu et

se consume en répandant une flamme vive. Une
aiguille rougie le pénètre, le fait couler en huile

noirâtre, et paraît, lorsqu'elle est retirée, comme
si on l'avait trempée dans de la cire fondue.

L'humidité , ou du moins l'eau de la mer,

peut ramollir l'am.bre gris, comme la chaleur.

En effet, on peut voir dans le Journal de Phy-

sique, du mois de mars 1790, que M. Donadei,

capitaine au régiment de Champagne , et obser-

vateur très-instruit , avait trouvé sur le rivage

de l'Océan atlantique , dans le fond du golfe de

Gascogne , un morceau d'ambre gris , du poids

de près d'un hectogramme , et qui , mou et vis-

queux, acquit bientôt de la solidité et de la

dureté.

L'ambre dont nous nous occupons est com-

munément d'une couleur grise , ainsi que son

nom l'annonce; il est d'ailleurs parsemé déta-

ches noirâtres
,
jaunâtres ou blanchâtres. On

trouve aussi quelquefois de l'ambre d'une seule

couleur, soit blanchâtre , soit grise, soit jaune,

soit brune, soit noirâtre.

Peut-être devrait-on croire, d'après plusieurs

observations
,
que ses nuances varient avec sa

consistance.

Son goût est fade; mais sou odeur est forte,

facile à reconnaître , agréable à certaines per-

sonnes, désagréable et même nuisible et in-

supportable à d'autres. Cette odeur se per-

fectionne, et, pour ainsi dire, se purifie à

mesure que l'ambre gris vieillit, se dessèche

et se durcit; elle devient plus pénétrante et ce-

pendant plus suave, lorsqu'on frotte et lors-

qu'on chauffe le morceau qui la répand
;

elle

s'exalte par le mélange de l'ambre avec d'au-

tres aromates ; elle s'altère et se vicie par la

réunion de cette même substance avec d'autres
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corps; et c'est ainsi qu'on pourrait expliquer

Fodeur d'alcali volatil que répandait l'ambre

gris trouvé sur les bords du golfe de Gascogne

par M, Donadei , et qui se dissipa quelque

temps après que ce physicien l'eut ramassé.

L'ambre gris est si léger, qu'il flotte non-seu-

îement sur la mer, mais encore sur l'eau douce.

Il se présente en boules irrégulières : les

mes montrent dans leur cassure un tissu

ïrenu ; d'autres sont formées de couches pres-

que concentriques de différentes épaisseurs, et

qui se brisent en écailles.

Le grand diamètre de ces boules varie ordi-

nairement depuis un douzième jusqu'à un tiers

de mètre; et leur poids, depuis un jusqu'à

quinze kilogrammes. Mais on a vu des mor-

ceaux d'ambre d'une grosseur bien supérieure.

La compagnie des Indes de France exposa à la

vente de l'Orient, en 1755, une boule d'ambre

qui pesait soixante-deux kilogrammes. Un pé-

cheur américain d'Antigoa a trouvé dans le

ventre d'un cétacée, à seize myriamètres au

sud-est des îles du Vent, un morceau d'ambre

pesant soixante-cinq kilogrammes, et qu'il a

vendu &00 livres sterling. La compagnie des

Indes orientales de Hollande a donné onzf inille

rixdalers à un roi de Tidor pour une masse

d'ambre gris, du poids de quatre-vingt-onze ki-

logrammes. Nous devons dire cependant que

rien ne prouve que ces masses n'aient pas été

produites artiliciellement par la fusion, la réu-

uion et le refroidissement gradué de plusieurs

boules ou morceaux naturels. Mais quoi qu'il

«n soit, l'état de mollesse et de liquidité que

plusieurs causes peuvent donner à l'ambre gris,

et qui 'loit être son état primitif, explique com-

ment ce corps odorant peut se trouver mêlé

avec plusieurs substances très-différentes de

cet aromate, telles que des fragments de végé-

taux, des débris de coquilles, des arêtes ou

d'autres parties de poisson.

Mais, indépendamment de cette introduction

accide-itelle et extraordinaire de corps étran-

gers dans l'ambre gris, cette substance ren-

ferme presque toujours des becs ou plutôt des

mâchoires du mollusque auquel Linnéea donné

le nom de Scpia octopodia , et que mon savant

collègue M. Lamarck a placé daiîs un genre

auquel il a donné le nom d'Octopode. Ce sont

ces mâchoires, ou leurs fragments, qui produi-

sent ces taches jaunâtres, noirâtres ou blauchâ-

ijes, si nombreuses sur l'ambre gris.

On a publié différentes opinions sur la pro-

duction de cet aromate. Plusieurs naturalistes

l'ont regardé comme un bitume , comme une

huile minérale, comme une sorte de pétrole.

Épaissi par la chaleur du soleil et durci par un

long séjour au milieu de l'eau salée, avalé par

le cachalot macrocéphale ou par d'autres céta-

cées, et soumis aux forces ainsi qu'aux sucs

digestifs de son estomac , il éprouverait dans

l'intérieur de ces animaux une altération plus

ou moins grande. D'habiles chimistes, tels que

G eoffroy , Neumann , G rim et Bro\\ , ont adopté

cette opinion, parce qu'ils ont retiré de l'am-

bre gris quelques produits analogues à ceux

des bitumes. Cette substance leur a donne, par

l'aiiaiyse, une liqueur acide, un sel acide con-

cret , de l'huile et un résidu charbonneux. Mais,

comme l'observe notre collègue Fourcroy. ces

produits appartiennent à beaucoup d'autres

substances qu'à des bitumes. De plus, l'ambre

gris est dissoluble en grande paitie dans l'al-

cool et dansl'ether ; sa dissolution est piécipitée

par l'eau comme celle des résines, et les bitu-

mes sont presque insolubles dans ces liquides.

D'autres naturalistes, prenant les fragments

de mâchoires de mollusques disséminés dans

l'ambre gris pour des portions de becs d'oi-

seaux , ont pensé que cette substance provenait

d'excréments d'oiseaux qui avaient mangé des

herbes odoriférantes.

Quelques physiciens n'ont considéré l'ambre

gris que comme le produit d'une sorte d'écume

rendue par des phoques , ou un excrément de

crocodile.

Pomet, Lémery , et Formey de lîerlin , ont

cru ((ue ce corps n'était qu'un mélange de cire

et de miel , modifié par le soleil et par les eaux

de la mer, de manière à répandre une odeur

très-suave.

Dans ces dernières hypothèses, des cétacées

auraient avalé des morceaux d'ambre gris en-

traînés par les vagues et flottant sur la surface

de l'Océan, et cet aromate, résultat d'un bi-

tume, ou composé de cire et de miel, ou d'é-

cume de phoque, ou de fiente d'oiseau , ou

d'excréments de crocodile, roulé par les flots

et transporté de rivage en rivage pendant son

état de mollesse, aurait pu rencontrer, retenir

et s'attacher plusieurs substances étrangères »

et particulièrement des dépouilles d'oiseaux, de

poissons, de mollusques, de testacécs.

Des physiciens plus rapprochés de la vérité
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ont dit, avec Clusius, que l'ambre gris était

une substance animale produite dans l'estomac

d'un cétacee, comme une sorte de bézoard.

Dudley a écrit, dans les Transacl ions philoso-

phiques, tome XXIII , que l'ambre était une

production semblable au musc ou au caslo-

reum , et qui se formait dans un sac parMcu-

lier, placé au-dessus des testicules d'un cacha-

lot; quecesac était plein d'une liqueur analogue

par sa consistance à de l'huile , d'une couleur

d'orange foncée, et d'une odeur très-peu diffé-

rente de celle des morceaux d'ambre qui na-

geaient dans ce fluide huileux; que l'ambre

sortait de ce sac par un conduit situé le long

du pénis, et que les cétacées mâles pouvaient

seuls le contenir.

D'autres auteurs ont avancé que ce sac n'é-

tait que la vessie de l'urine, et que les boules

d'ambre étaient des concrétions analogues aux

pierres que l'on trouve dans la vessiede l'homme

et de tant d'animaux : mais le savant docteur

Swediavver a fait remarquer avec raison, dans

l'excellent travail qu'il a publié sur l'ambre

gris'
,
que l'on trouve des morceaux de cet aro-

mate dans les cachalots femelles comme dans

les mâles, et que les boules qu'elles renferment

sont seulement moins grosses et souvent moins

recherchées. Il a montré que la formation de

l'ambre dans la vessie, et l'existence d'un sac

particulier, étaient entièrement contraires aux

résultats de l'observation; il a fait voir que ce

prétendu sac n'est autre chose que le cucuni du

macrocéphale , lequel cœcum a plus d'un mètre

de longueur; et après avoir rappelé que, sui-

vant Kœmpfer, l'ambre gris, nommé par les

Japonais excrément de b(il lue (kusura no fu)
,

était en effet un excrément de ce cétacée , il a

exposé la véritable origine de cette substance

singulière, telle que la démontrent des faits

bien constatés.

L'ambre gris se trouve dans le canal intes-

tinal du macrocéphale, àunedistancede l'anus,

qui varie entre un et plusieurs mètres. 11 est

parsemé de fragments de mâchoires du mollus-

que nonn-né seiche
^
parce que le cachalot ma-

crocéphale se nourrit principalement de ce

mollusque , et que ces mâchoires sont d'une

substance de corne qui ne peut pas être digérée.

Il n'est qu'un produit des excréments du

C&chalot; mais ce résultat n'a lieu que dans cer-

* Transactions philosophique».

taines circonstances, et ne se trouve pas par

conséquent dans tous les individus. 11 faut

pour qu'il existe
,
qu'une cause quelconque

donne au cétacée une maladie assez grave, une

constipation forte, qui se dénote par un affai-

blissement extraordinaire, par une sorte d'en»

gourdissement et de torpeur, se termine quel-

quefois d'une manière funeste à l'animal par un

abcès à l'abdomen, altère les excréments, et

les retient pendant un temps assez long pour

qu'une partie de ces substances se ramasse, se

coagule, se modifie, se consolide, et présente

enfin les propriétés de l'ambre gris.

L'odeur de cet ambre ne doit pas étonner. En

effet , les déjections de plusieurs mammifères,

tels que les bœufs, les porcs, etc., répandent

,

lorsqu'elles sont gardées pendant quelq-ie

temps, une odeur semblable à celle de l'ambre

gris. D'ailleurs on peut observer, avec Rome
de Lisie'

,
que les mollusques dont se nourrit

le macrocéphale, et dont la substance fait la

base des excréments de ce cétacée , répandent

pendant leur vie, et même après qu'ils ont été

desséchés , des émanations odorantes très-peu

différentes de celles de l'ambre, etque ces éma-

nations sont très-remarquables dans l'espèce de

ces mollusques qui a reçu, soit des Grecs an-

ciens, soit des Grecs modernes , les noms de

éledone ^ bolitaine^ oswylos^ osmylios et 7nos-

chites^ parce qu'elle sent le musc -.

L'ambre gris est donc une portion des excré-

ments du cachalot macrocéphale ou d'autres

cétacées, endurcie parles suites d'une maladie,

et mêlée avec quelques parties d'aliments non

digérés. Il est répandu dans le canal intestinal

en boules ou morceaux irréguliers , dont le

nombre est quelquefois de quatre ou de cinq.

Les pêcheurs exercés connaissent si le cacha-

lot qu'ils ont sous les yeux contient de l'ambre

gris.

Lorsqu'après l'avoir harponné ils le voient

rejeter tout ce qu'il a dans l'estomac , et se dé-

barrasser très-promptement de toutes ses ma-

tières fécales,' ils assurent qu'ils ne trouveront

pas d'ambre gris dans son corps: mais lors([u'il

leur présente des signes d'engourdissement et

de maladie, qu'il est maigre, qu'il ne rend pas

d'excréments, et que le milieu de son ventre

forme une grosse protubérance, ils sont sûrs

* Journal de jjTiysi iue, n^venilire \1^K.

' Kondelci , Histoire îles pois-sons. première partie, liv. <7,

cLap. 6. — Troisième espèce de Poulpe.
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que ses intestins contiennent l'ambre qu'ils

cherchent. Le capitaine Colnett dit , dans la re-

lation de son voyage
,
que , dans certaines cir-

constances , l'on coupe la queue et une partie

du corps du cachalot , de manière à découvrir

la cavité du ventre, et qu'on s'assure alors fa-

cilement de la présence de l'ambre gris , en son-

dant les intestins avec une longue perche.

Mais de quelque manière qu'on ait reconnu

l'existence de cet ambre dans l'individu har-

ponné, ou trouvé mort et flottant sur la surface

de la mer, on lui ouvre le ventre, en commen-
çant par l'anus , et en continuant jusqu'à ce

qu'on ait atteint l'objet de sa recherche.

Quelle est donc la puissance du luxe, de la

vanité, de l'intérêt, de l'imitation et de l'u-

sage! Quels voyages on entreprend, quels dan-

gers on brave, à quelle cruauté on se condamne,

pour obtenir une matière vile , un objet dégoû-

tant , mais que le caprice et le désir des joui*

sauces privilégiées ont su métamorphoser en

aromate précieux !

L'ambre contenu dans le canal intestinal du
macrocéphale n'a pas le même degré de dureté

que celui qui flotte sur l'Océan , ou que les

vagues ont rejeté sur le rivage : dans l'instant

où on le retire du corps du cétacée , il a même
encore la couleur et l'odeur des véritables ex-

créments de l'animal à un si haut degré
,
qu'il

n'en est distingué que par un peu moins de mol-

lesse ; mais , exposé à l'air, il acquiert bientôt

la consistance et l'odeur forte et suave qui le

caractérisent.

On a vu de ces morceaux d'ambre entraînés

,

par les mouvements de l'Océan, sur les côtes du
Japon , de la mer de Chine , des Moluques , de

la Nouvelle-Hollande occidentale^, du grand

golfe de l'Inde, des Maldives, de Madagascar
,

de l'Afrique orientale etoccidentale, du Mexique
occidental , des îles Gallapagos , du Brésil , des

îles Bahama, de l'île de la Providence, et même
à des latitudes plus éloignées de la ligne , dans

le fond du golfe de Gascogne, entre l'embou-

chure de l'Adour et celle de la Gironde, où

M. Donadei a reconnu cet aromate, et où , dix

ans auparavant, la mer en avait rejeté une

masse du poids de quarante kilogrammes. Ces

morceaux d'ambre délaissés sur le rivage sont

,

pour les pêcheurs , des indices presque toujours

* Auprès de la rivière des Cygnes. (Journal manuscrit du
naturaliste Levilain, embarqué avec le capitaine Bandin.
pour nue expédition de découverte».)

assurés du grand nombre des cachalots qui fré-

quentent les mers voisines. Et en effet , le golf(

de Gascogne, ainsi que l'a remarqué M. Doua
dei, termine cette portion de l'Océan atlantique

septentrional qui baigne les bancs de Terre*

Neuve, autour desquels naviguent beaucoup àt

cachalots, et qu'agitent si souvent des vents

qui soufflent de l'est et poussent les flots contre

les rivages de France. D'un autre côté , M. Le-

vilain a vu non-seulement une grande quantité

d'ossements de cétacées gisants sur les bords

de la Nouvelle-Hollande, auprès de morceaux

d'ambre gris , mais encore la mer -v oisine peu-

plée d'un grand nombre de cétacées , et boule-

versée pendant l'hiver par des tempêtes horri-

bles
,
qui précipitent sans cesse vers la côte les

vagues amoncelées ; et c'est d'après cette certi-

tude de trouver beaucoup de cachalots auprès

des rives où l'on avait vu des morceaux d'am-

brt, que 1& pêche particulière du macrocéphale

et d'autres cétacées , auprès de Madagascar , a

été dans le temps proposée en Angleterre.

L'ambre gris, gardé pendant plusieurs mois,

se couvre, comme le chocolat, d'une poussière

grisâtre. Mais , indépendamment de cette dé-

composition naturelle, on ne peut souvent se le

procurer par le commerce, qu'altéré par la

fraude. On le falsifie communément en le mê-

lant avec des fleurs de riz, du styrax ou d'au-

tres résines '. 11 peut aussi être modifié par les

sucs digestifs de plusieurs oiseaux d'eau qui

l'avalent, et le rendent sans beaucoup changer

ses propriétés; et M. Donadei a écrit que les

habitants de la côte qui borde le golfe de Gas-

cogne appelaient renarde l'ambre dont la

nuance était noire; que, suivant eux, on ne trou-

vait cet ambre noir que dans des forêts voisi-

nes du rivage, mais élevées au-dessus de la por-

tée des plus hautes vagues; et que cette variété

d'ambre tenait sa couleur particulière des forces

intérieures des renards
,
qui étaient très-avides

d'ambre gris, n'en altéraient que faiblement les

fragments, et cependant ne les rendaient qu'a-

près en avoir changé la couleur.

L'ambre gris a été autrefois très-recommandé

en médecine. On l'a donné en substance ou en

teinture alcoolique. On s'en est servi pour l'e^-

sence d^Hofmann
,
pour la teinture royale du

codex de Paris
,
pour des trochisqnes de la phar-

macopéede Wirtemberg, etc. On l'a regarda

* Mémoire du docteur Swediawer, déjà cité.
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comme stomachique, cordial, antispasmodique.

Ou a cité des effets surprenants de cette sub-

stance dans les maladies convulsives les plus

dangereuses, telles que le tétanos et l'hydro-

phûbie. Le docteur Swcdiawer rapporte que

cet aromate a été très-purgatif pour un marin

qui en avait pris un décagramme et demi après

l'avoir fait fondre au feu. Dans plusieurs con-

trées de l'Asie et de l'Afrique, on en fait un

grand usage dans la cuisine, suivant le docteur

Swediawer. Les pèlerins de la Mecque en achè-

tent une grande quantité, pour l'offrir à la plac-e

de l'encens. Les Turcs ont recours à cet aro-

mate, comme à un aphrodisiaque.

Mais il est principalement recherché pour les

parftims : il en est une des bases les plus fré-

quemment emploj'ées. On le mêle avec le musc

,

qu'il atténue, et dont il tempère les effets au

point d'en rendre l'odeur plus douce et plus

agréable. Et c'est enfm une des substances les

plus divisibles, puisque la plus petite quantité

d'ambre suffit pour parfumer pendant un temps

très-long un espace très-étendu '

.

Ne cessons cependant pas de parler de l'am-

bre gris sans faire observer que l'altération

qui produit cet aromate n'a lieu que dans les

cétacées dont la tête , le corps et la queue , or-

ganisés d'une manière particulière, renferment

de grandes masses d'adipocire ; et il semble que

l'on a voulu indiquer cette analogie en donnant

à l'adipoeire le nom d'ambre blanc ^ sous lequel

cette matière blanche a été connue dans plu-

sieurs pays.

Nous venons d'examiner les deux substances

singulières que produit le cachalot macrocé-

phale ; continuons de rechercher les attributs et

les habitudes de cette espèce de cétacée.

Il nage avec beaucoup de vitesse. Plus vif

que plusieurs baleines, et même que le nord-

caper, ne le cédant par sa masse qu'à la baleine

franche, il n'est pas surprenant qu'il réunisse

ane grande force aux armes terribles qu'il a

"eçues. Il s'élance au-dessus de la surface de

l'Océan avec plus de rapidité queles baleines, et

par un élan plus élevé. Un cachalot que l'on

71

• Lorsque le <loc(eur Swediawer a pub'ié son ti-avail , l'am-

bre gris se veiiilait à Londres une livre sterling les trois dé-

cagrammes ; et , suivant M. Donadei, l'ainbie gris trouvé

sur les côtes (lu golfe de (iascogne était vendu, en (790, à

[leu pi es !'• mêmf prix dans le commerce, où on le regardait

comme apporté des grandes Indes, qiioi(|ne les pêchenrs n'en
vendissent le même poids à Bayonne ou à lîordeanx que cinq
ou six francs.

prit en 1715 auprès des côtes de Sardaigne et

qui n'avait encore que seize mètres de longueur
rompit d'un coup de queue une grosse corde
avec laquelle on l'avait attaché à une barque;

et lorsqu'on eut doublé la corde, il ne la coupa

pas, mais il entraîna la barque en arrière, quoi-

qu'elle fût poussée par un vent favorable.

Il est vraisemblable qu'il était de l'espèce du

macrocéphale. Ce cétacée en effet n'est pas

étranger à la Méditerranée. Les anciens n'en

ont pas eu cependant une idée nette. Il paraît

même que, sans en excepter Pline ni Aristote,

ils n'ont pas bien distingué les formes ni les ha-

bitudes des grands cétacées, malgré la présence

de plusieurs de ces énormes animaux dans la

Méditerranée, et malgré les renseignements cfue

leurs relations commerciales avec les Indes

pouvaient leur procurer sur plusieurs autres.

Non-seulement ils ont appliqué à leur wysiice-

fus des organes , des qualités ou des gestes du

rorqual , aussi bien que de la baleine franche

,

mais encore ils ont attribué à leur baleine des

formes ou des propriétés du gibbar, du rorqual

et du cachalot macrocéphale ; et ils ont composé

leur phjsalus des traits de ce même macro-

céphale mêlés avec ceux du gibbar. Au reste,

on ne peut mieux faire
,
pour connaître les opi-

nions des anciens au sujet des cétacées
,
que de

consulter l'excellent ouvrage du savant profes-

seur Schneider sur les synonymes des cétacées

et des poissons, recueillis par Artédi.

Mais la Méditerranée n'est pas la seulemer ul-

térieure dans laquelle pénèti'c le macrocéphale:

il appartient même à presque toutes les mers.

On l'a reconnu dans les parages du Spitzberg;

auprès du cap Nord et des côtes de Fin-

marck ; dans les mers du Groenland ; dans le

détroit de Davis ; dans la plus grande partie de

l'Océan atlantique septentrional ; dans le golfe

britannique, auprès de l'embouchure de l'EVbe,

dans lequel un macrocéphale fut poussé par une

violente tempête, échoua et périt, en décembre

1720; auprès de Terre-Neuve ; aux environs de

Bayonne; non lom du cap de Bonne-Espérance;

près du canal de Mosambique , de Madagassar

et de l'île de France ; dans la mer qui baigne

les rivages occidentaux de la Nouvelle-Hol-

lande, où il doit avoir figuré parmi ces troupes

d'innombrables et grands cétacées que le natu-

raliste Levilain a vus attirer des pétrels '
, lut-

' Voyez , dans rarticle de la baleine franche ,
ce que nous
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ter contre les vagues furieuses , bondir , s'élan-

cer avec force
,
poursuivre des poissons, et se

presser auprès de la terre de Lewin , de la ri-

vière des Cygnes, et de la baie des Chiens-Ma-

rins, au point de gêner la navigation; vers les

côtes de la Nouvelle-Zélande '
,
près du cap de

Corientes du golfe de la Californie, à peu de di-

stance de Guatimala, où le capitaine Colnett

rencontra une légion d'individus de cette espèce;

autour des îles Gallapagos, à la vue de l'ileMo-

cha etdu Chili, où, suivant le même voyageur,

la mer paraissait couverte de cachalots ; dans

la mer du Brésil ; et enfin auprès de notre Fini-

stère.

En 1784 , trente-deux macrocéphales échouè-

rent sur la côte occidentale d'Audierne, sur la

grève nommée Très-Couaren. Le professeur

Bonnaterre a publié dans Y Encyclopédie mé-

thodique^ au sujet de ces cétacées, des détails

intéressants
,
qu'il devait à MM . Bastard, Chap-

puis le fils et Derrien , et à M, Lecoz , mon an-

cien collègue à la première assemblée législa-

tive de France , et maintenant archevêque de

Besançon. Le 1 3 mars , on vit avec surprise une

multitude de poissons se jeter à la côte, et un

grand nombre de marsouins entrer dans le port

d'Audierne. Le 14, à six heures du matin, la

mer était fort grosse , et les vents souffiaient du

sud-ouest avec violence. On entendit vers le

cap Estain des mugissem.ents extraordinaires

qui retentissaient dans les terres à plus de qua-

tre kilomètres. Deux hommes, qui côtoyaient

alors le rivage, furent saisis de frayeur, surtout

lorsqu'ils aperçurent un peu au large des ani-

maux énormes, qui s'agitaient avec violence,

s'efforçaient de résister aux vagues écumantes

qui les roulaient et les précipitaient vers la côte,

battaient bruyamment les Ilots soulevés, àcoups

redoublés de leur large queue, et rejetaient avec

vivacité par leursévents une eau bouillonnante,

qui s'élançaitensiffiant. L'effroi des spectateurs

augmenta lorsque les premiers de ces cétacées

,

n'opposant plus à la mer qu'une lutte inutile,

fuient jetés sur le sable; il redoubla encore lors-

qu'ils les virent suivis d'un très-grand nombre

d'autres colosses vivants. Les macrocéphales

étaient cependant encore jeunes; les moins

grands n'avaient guère plus de douze mètres

avons dit , d'après le capitaine anglais Colnett, des troupes de

pcrrels qui accompagnent celles des plus gr-juds cétacées.

' Lelue du capitauie Bauiiin à mon collèsue Jussieu.

de longueur, et les plus grands n'en avaient pas

plus de quinze ou seize. Il vécurent sur le sa-

ble vingt-quatres heures ou environ.

il ne faut pas être étonné que des milliers de

poissons, troublés et effrayés, aient précédé

l'arrivée de ces cétacées, et fui rapidement de-

vant eux. Rn effet, le macrocéphale ne se nour-

rit pas seulement du mollusque seiche^ que
quelques marins anglais appellent sqniid ou

squill, qui est très-commun dans les parages

qu'il fréquente, qui est très-répandu particu

fièrement auprès des côtesd'Afrique et sur celles

du Pérou, et qui y parvient à une grandeur si

considérable, que son diamètre y est quelque^,

fois de plus d'un tiers de mètre'. Il n'ajoute

pas seulement d'autres mollusques à cette nour-

riture ; il est aussi très-avide de poissons , no-

tamment de cycloptères. On peut voir dans

Duhamel qu'on a trouvé des poissons de deux

mètres de longueur dans l'estomac du macro-

céphale. Mais voici des ennemis bien autrement

redoutables, dont ce cétacée fait ses victimes.

Il poursuit les phoques, les baleinoptères à '^cc,

les dauphins vulgaires. Il chasse les requfâis

avec acharnement; et ces squales, si dangereux

pour tant d'autres animaux , sont , suivant Otho

Fabricius , saisis d'une telle frayeur à la vue

du terrible macrocéphale, qu'ils s'empressent

de se cacher sous le sable ou sous la vase
,
qu'ils

se précipitent au travers des écueils, qu'ils se

jettent contre les rochers avec assez de violence

pour se donner la mort, et qu'ils n'osent pas

même approcher de son cadavre , malgré l'avi-

dité avec laquelle ils dévorent les restes des

autres cétacées. D'après la relation du voyage

en Islande de MM. Olafsen et Povelsea, on ne

doit pas douter que le macrocéphale ne soit

assez vorace pour saisir un bateau pécheur , le

briser dans sa gueule, et engloutir les hommes
qui le montent : aussi les pécheurs islandais re-

doutent-ils son approche. Leurs idées supersti-

tieuses ajoutent à leur crainte, au point de ne

pas leur permettre de prononcer en haute mer

le véritable nom du macrocéphale; et ne né-

gligeant rien pour l'éloigner, ils jettent dans la

mer, lorsqu'ils aperçoivent ce féroce cétacée,

du soufre, des rameaux de genévrier, des noix

' ObsiTvations faites par M. St.irbuc , capitaine de vaisseau

des Éiats-liiii-, et CDmniiniiiiiifes à M ne tacéyieue par

M. Joseph Dourlen, de Duukeique, en déceuil>re de l'an-

née 17»;;.
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muscades, de la fiente de bœuf récente, ou tâ-

chent de le détourner par un grand bruit et par

des cris perçants

Le macrocéphale cependant rencontre dans

de grands individus, ou dans d'autres habitants

des mers que ceux dont il veut faire sa proie,

des rivaux contre lesquels sa puissance est

vaine. Une troupe nombreuse de macrocéphales

peut même être forcée de combattre contre une

autre troupe de cétacées redoutables par leur

force ou par leurs armes. Le sang coule alors h

grands flots sur la surface de l'Océan , comme
lorsque des milliers de harponneurs attaquent

plusieurs baleines ; et la mer se teint en rouge

sur un espace de plusieurs kilomètres '.

Au reste, n'oublions pas de faire faire atten-

tion à ces mugissements qu'ont fait entendre les

cachalots échoués dans la baie d'Audierne, et

de rappeler ce que nous avons dit des sons pro-

duits par les cétacées , dans l'article de la Ba-

leine franche et dans celui de !a Baleinoptère

jubarle.

La contrainte , la douleur , le danger, la rage,

n'arrachent peut-être pas seuls des sons plus ou

moins forts et plus ou moins expressifs aux cé-

tacées, et particulièrement au cachalot macro-

céphale. Peut-être le sentiment le plus vif de

tous ceux que les animaux peuvent éprouver

leur inspire-t-il aussi des sons particuliers qui

l'annoncent au loin. Les macrocéphales du

moins doivent rechercher leur femelle avec une

sorte de fureur. Us s'accouplent comme la ba-

leine franche ; et pour se livrer à leurs amouj-s

avec moins d'inquiétude ou de trouble, ils se

rassemblent, dans le temps de leur union la plus

intime avec leur femelle, auprès des rivages les

moins fréquentés. Le capitaine Colnett dit, dans

la relation de son voyage
,
que les environs des

îles Gallapagos sont dans le printemps le ren-

dez-vous de tous les cachalots macrocéphales

{Spen/ia ceti] des côtes du Mexique, de celles

du Pérou, et du golfe de Panama; qu'ils s'y

* Traduction du Voyage en Islande de MM. Olaf>en et l'o-

velseii . t IV, p. 4-,9.

Li> P. Fciiillée dit, dans le recueil des observations qu'il

avait f.dt' s en Aiii»'ri(|iie fi. I, p. 3l)5\ qn'anpres de la côte

du Pi'roM il vit l'eaii de la m-r mêlée avec un sang li'iide;

que ,
sf lo les Indiens , n- phinonièiie ava t lien Imis lis mois,

et que ce sain; ,pr venait , suivant ces même'* Indiens . d'^icie

évacnatiiiii à l.i(|iielle les baleines femelles éiaie t -njeties

chaqiii- nmis, et lorsqu'elles étaient en cli.ilenr. i,es ccmibais

que se livrent 1rs céi.fcees . et le noniliredeceux qui (ieri>8iat

sous les CD'ips (les (leclieurs, siiriiseut pour expliquer le lait

obserNê par l- P l-euiHee , sans qu'on ail besoni U avoir re-

cours aux idées des Indiens.

1.

accouplent; et qu'on y volt déjeunes cachalot
qui n'ont pas deux mètres de longueur.

On a écrit que le temps de la gestation ce. de
neuf ou dix mois, comme pour la baleine fran-

che; que la mère ne donne le jour qu'à un petit

et tout au plus à deux. Mon ancien collègue

M. l'archevêque de Besançon, et M. Chappuis,
que j'ai déjà cités, ont communiqué dans lo

temps au professeur Bonnaterre, qui l'a publiée^

une observation bien précieuse à ce sujet.

Les trente-un cachalots échoués en 1784 au
près d'Audierne étaient presque tous femelles.

L'équinoxe du printemps approchait : deux de
ces femelles mirent bas sur le rivage. Cet évé-

nement , hâté peut-être par tous les efforts

qu'elles avaient faits pour se soutenir en pleine

mer et par la violence avec laquelle les flots les

avaient poussées sur le sable, /w^ précédé par
des explosions brmjantes. L'une donna deux
petits, et l'autre un seul. Deux furent enlevés

par les vagues : le troisième
,
qui resta sur la

côte , était bien conformé , n'avait pas encore de
dents, et sa longueur était de trois mètres et

demi; ce qui pourrait faire croire que les jeunes

cachalots vus par M. Colnett auprès des îles

Gallapagos lui ont paru moins longs qu'un dou-

ble mètre, à cause de la distance à laquelle il a

du être de ces jeunes cétacées , et de la difficulté

de les observer au milieu des flots qui devaient

souvent les cacher en partie.

La mère montre pour son petit une affection

plus grande encore que dans presque toutes les

autres espèces de cétacées. C'est peut-élre à un

macrocéphale femelle qu'il faut rapporter le fait

suivant, que l'on trouve dans la relation du

voyage de Fr. Pyrard '
. Cet auteur raconte que

dans la mer du Brésil, un grand cétacêe, voyant

son petit pris par des pêcheurs, se jeta avec une

telle furie contre leur barque, qu'il la renversa,

et précipita dans la mer son petit, qui par là fut

délivré, et les pèclieurs
,
qui ne se sauvèrent

qu'avec peine.

Ce sentiment de la mère pour le jeune cétacée

auquel elle a donné le jour se retrouve memb
dans presque tous les macrocéphales pour les

cachalots avec lesquels ils ont Lhabitude de vi-

vre. INous lisons dans la relation du voyage du

capitaine Colnett, que, lorsqu'on attiique une

troupe de macrocéphales, ceux qui sont déjà

pris sont bien moins à craindre pour les pê-

' Seconde partie, page 208.
^0
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cheurs que leurs compagnons encore libres, les-

quels, au Heu de plonger dans la mer ou de

prendre la fuite , vont avec audace couper les

cordes qui retiennent les premiers , repousser

ou immoler leurs vainqueurs , et leur rendre la

liberté.

Mais les efforts des macrocéphales sont aussi

vains que ceux de la baleine franche. Le génie

de l'homme dominera toujours l'intelligence

des animaux , et son art enchaînera la force des

plus redoutables. On pêche avec succès les ma-

3rocéphales, non-seulement dans notre hémi-

sphère , mais dans l'hémisphère austral ;
et à

mesure que d'illustres exemples et de grandes

leçons apprennent aux navigateurs à faire avec

faciUté ce qui naguère était réservé à l'audace

éclairée des Magellan , des Bougaiuville et des

Cook, les stations et le nombre des pêcheurs de

cachalots , ainsi que d'autres grands cétacées

'^ûut on recherche l'huile , les fanons , l'ambre

ou l'adipocire, se multiplient dans les deux

Océans. Ces pêcheries ouvrent de nouvelles

sources de richesses , et créent de nouvelles pé-

pinières de marins pour les Anglais , et pour les

Américains des États-Unis , ce peuple que la

nature, la liberté et la philosophie appellent

aux plus belles destinées, et qui l'emporte déjà

sur tant d'autres nations par l'habileté et la har-

diesse avec laquelle il parcourt la mer comme

ses belles contrées, et recueille les trésors de

l'Océan aussi facilement que les moissons de ses

campagnes '

.

Les macrocéphales résistent plus longtemps

que beaucoup d'autres cétacées aux blessm'es

que leur font la lance et le harpon des pêcheurs.

On ne leur arrache que difficilement la vie, et

on assure qu'on a vu de ces cachalots respirer

encore
,
quoique privés de parties considérables

de leur corps, que le fer avait désorganisées au

point de les faire tomber en putréfaction.

11 faut observer que cette force avec laquelle

les organes du cachalot retiennent
,
pour ainsi

dire, la vie, quoique étroitement liés avec d'au-

ti-es organes lésés , altérés et presque détruits

,

appartient à une espèce de cétacée qui a moins

besoin que les autres animaux de sa famille de

venir respirer à la surface des mers le fluide de

latmosphère , et qui par conséquent peut vivre

BOUS l'eau pendant plus de temps ^.

* M. Cossigny a parlé de ces pêcheries australes dans l'inté-

nsssant ouvrage qu'il a publié sur les colonies.

' O? îeut Yoir ce que nous aveu 6 dit sur des phénomènes

La peau , le lard , la chair, les intestins et les

tendons du cachalot macrocéphale sont em
ploycs dans plusieurs contrées septentrionales

aux mêmes usages que ceux du narwal vul-

gaire. Ses dents et plusieurs de ses os y servent

à fëire des instruments ou de pêche ou de chas-

se. Sa langue cuite y est recherchée comme un
très-bon mets. Son huile, suivant plusieurs au-

teurs , donne une flamme claire , sans exhaler

de mauvaise odeur ; et l'on peut faire une colle

excellente avec les fibres de ses muscles. Réu-

nissez à ces produits l'adipocire et l'ambre gris,

et vous verrez combien de motifs peuvent in-

spirer à l'homme entreprenant et avide le désir

de chercher le macrocéphale au milieu des fri-

mas et des tempêtes , et de le provoquer jus-

qu'au bout du monde.

LE CACHALOT TRUI^IPO *.

Physeter raacrocephalus, Var. y, Linn. - Physeter

ïrumpo, Boim. — Catodou Truiupo, Lacep.-.

Que l'on jette les yeux sur la figure du trum-

po , et nous n'aurons pas besoin de faire obser-

ver combien sa tète est colossale. La longueur

de cette tête énorme peut surpasser la moitié de

la longueur totale du cétacée ; et cependant le

trumpo, entièrement développé, a plus de

vingt-trois mètres de long . La tête de ce cacha-

lot est donc longue de douze mètres. Quel ré-

servoir d'adipoeire !

La mâchoire supérieure, beaucoup plus lon-

gue et beaucoup plus large que l'inférieure , re-

çoit dans des alvéoles les dents qui garnissent

la mâchoire d'en bas. La partie antérieure de la

tête, convexe dans presque tous les sens, re-

analogues, dans le Discours qui est à la téfe de rili?toire na-

turelle des quadrupèdes ovipares.

' Cachalot de la Nouv. Angleterre. — Truwpo , par les ha-

bitants des Berniudes. — iS'perHjfl ceii wh nie ,\)ar les An-

glais. — Catodon macrocephalus (var. gamma). I,innée,

édition de Gmelin. — Cachalot Trumpo lîonnalerre, plan-

ches de TEncycl. méth. — Dudlcy, Philosoph. Traiisact.,

no 3j7. _ ^(.^(.ç ( Novae Angliae) bipimiis , fistiila in cer^

vice, dorso gibhoso. Brisson , Begn., pa?. 360 , n» 3. — Dud-

liyi Ualcrna. Klein, Miss. pisc. 2, pag. 13. — Mém. de l'A.»

cad. des Sciences, année <"4> , 2G. — Bnbertson . Philosopli.

Traiisact., vol. LX. — Bliind headed , Pennant ,
Zdolog. bri-

tann.,vul. III. pag. 61.— C^c/ifl/ot rmmpo. Édit. de Bloch,

publiée par R. R. Castel. — Cachalot Trumpo. Histoire de»

pèches des Hollandais, etc., 1. 1, p. 163.

2 M. Cuvier dit qu'il ne voit aucune différence réelle entra

le cachalot macrocéphale et le cétacée décrit dans cet article,

sous le nom de Trumpo; et (jue ce nom, aux Bermudas,

s'applique à un cachalot sans détermination xirécise. l>
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présente une grande portion d'un immense el-

lypsoide , tronqué par devant de manière à y
montrer très en grand l'image d'un mufle de

taureau gigantesque.

Les dents dont la mâchoire inférieure est ar-

mée ne sont, le plus souvent, qu'au nombre de

dix-huit de chaque côté. Chacune de ces dents

est droite, grosse, pointue, blanche comme le

plus bel ivoire, et longue de près de deux déci-

mètres.

L'œil est petit, placé au delà de l'ouverture

de la bouche, et plus élevé que cette ouverture.

On voit, à l'extrémité supérieure du museau,

une bosse dont la sommité présente l'orifice des

évents , lecjnel a très-souvent plus d'un tiers de

mètre de largeur.

Au delà de cette sommité, le dessus de la

tête forme une grande convexité , séparée de

celle du dos, qui est plus large, plus longue et

plus élevée, par un enfoncement très-sensible,

que l'on serait tenté de prendre pour la nuque.

Mais au lieu de trouver cet enfoncement au delà

de la tète et au-dessus du cou , on le voit avec

étonnement correspondre au milieu de la mâ-

choire inférieure, et n'être pas moins éloigné de

l'œil que de l'éminence des évents; et c'est à

l'endroit où finit la tête et où le corps commen-

ce que le cétacée montre sa plus grande gros-

seur , et que sa circonférence est
,
par exemple,

de quatorze mètres , lorsqu'il en a vingt-quatre

de longueur.

La bosse dorsale ressemble beaucoup à la

sommité des évents ; mais elle est plus haute et

plus large à sa base. Elle correspond à l'inter-

valle qui sépare l'anus des parties sexuelles.

Les bras , ou nageoires pectorales , sont ex-

ti'êmement courts.

La peau est douce au toucher, et d'un gris

noirâtre sur presque toute la surface du trumpo.

La graisse que cette peau recouvre fournit une

huile qui, dit-on, est mohis acre et plus claire

que l'huile de la baleine franche '

.

De plus , un trumpo mâle qui échoua en

avril I74l près de la barre de Bayonne et de

l'embouchure de la rivière de l'Adour, donna

dix tonneaux d'adipocire ^ d'une qualité supé-

rieure à celui du macrocéphale , et qu'on retira

* Histoire de? pêches des Hollandais, etc., t. T
,
pag. t63.

'Voyez, dans l'article du cachalot macrocé|ihale, co que
nous avons dit sur l'adipocire ou blanc de cacliaiot, si impro-
prement appelé Blanc de Baleine, et sur la nature de l'am-

bre gris.

de la cavité antérieure de sa tête'. On trouva
aussi dans son intérieur une boule d'ambre
gris, du poids de soixante-cinq hectogrammes.

On a cru que, tout égal d'ailleurs , le trumpo
était plus agile

,
plus audacieux et plus redou-

table que les autres cachalots : mais il paraît

qu'il a plus de confiance dans la force de ses

mâchoires , la grandeur et le nombre de ses

dents
,
que dans la masse et la vitesse de sa

queue; car on assure que, lorsqu'il estblesaé,

il se retourne de manière à se défendre avec sa

gueule.

Le trumpo se plait dans la mer qui baigne la

Nouvelle-Angleterre , et auprès des Bermudes :

mais on l'a vu aussi dans les eaux du Groen-

land , dans le golfe Britannique , dans celui de

Gascogne; et je ne serais pas éloigné de croire

qu'il était parmi les cachalots nommés sperma

ceii, et que le capitaine Baudin a observés ré-

cemment auprès des côtes de la Nouvelle-Zé-

lande^.

LE CACHALOT SVINEVAL^

Physeter Catodon , Linn. — Physeter Catodou , Boqq.

Catodon Svineval, Lacep. *.

Nous n'appelons pas ce cétacée le ])etit ca-

chalot, parce que nous allons en décrire un

qui lui est inférieur par ses dimensions ; d'ail-

leurs cette é^\\hQ\Q peiil ne peut le plus souvent

former qu'un mauvais nom spécifique. Nous

conservons au cachalot dont nous nous occu-

pons dans eet article le nom de svinehval qu'on

* Ce trumpo avait plus de seize mètres de longueur totale.

Sa circonférence , à l'endroit le plus gros du corps , était de

neuf mètres; le diamètre de l'orilice des évents , d un tiers de

mètre ; la distance de l'extrémité de la caudale à 1 anus, de

près de cinq mètres; la longueur de l'iinus, d'un tiers de

mèire; la largeur de cette ouverture, d'usi sixième de mètre;

la distance de l'anus à la verge, de deux mètres; la longueur

de la gaine qui entoure la verge . d'un demi-mètre; le dia-

mètre de cette gaine , d'un tiers de mètre ; la longueur de la

verge, d'un mètre et un tiers; et la hauteur de la bosse du

dos , d'un tiers de mètre.

> Lettre du capitaine Baudin à notre collègue Jussieu.

' Petit cachalot. — Svine-hiHil ,en ^orviés.e.— KeguiUik,

en Groenland. — Catodon fistula in rostro. Artedi ,gen. 78,

syn. \m. — Petit Cachalot. Bonnaterre, planches de l'En-

cycl. méih. — Cetus (minor) bipinnis, listulà in rostro.

Brisson , Regu. anim., pag. 361 , n» 4. — Sibbald
,
Pliai, no*.,

24. — Bakrna minor, in inferiorc maxilla tantùm den-
pa

M.
tata , sine pinna aut spina in dorso. Sibb. Rai. Fisc, pa

— Olho Fabricius , Faun. Groenland. 44.

* M. Giivier n'admet pas ceite espèce , qui ne parait différer

du Cachalot macrocéphale que par une taille plus jjetite «t

par des dents plus aiguÉ', ce qui p*ut tenir à l'âge. D.
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lui donne en Norwége et dans plusieurs autres

contrées du Nord; ou plutôt, de cette dénomi-

nation de svinehval nous avons tiré celle de^vi-

neval, plus aisée à prononcer.

Ce cétacée a la tète arrondie; l'ouverture de

la bouche petite; la mâchoire inférieure plus

étroite que celle d'en haut, et garnie, des deux

côtés, de dents qui correspondent à des alvéoles

creusés dans la mâchoire supérieure.

On a trouvé souvent ces dents usées au point

de se terminer dans le haut par une surface

plate, presque circulaire, et sur laquelle on

voyait plusieurs lignes concentriques qui mar-

quaient les différentes couches de la dent. Ces

dents, diminuées dans leur longueur par le frot-

tement, avaient à peine deux centimètres de

hauteur au-dessus de la gencive.

L'orifice des évents, situé à l'extrémité de la

partie supérieure du museau, a été pris, par

quelques observateurs
,
pour une ouverture de

narines; et c'est ce qui a pu faire croire que le

svineval n'avait pas d'évents proprement dits.

Une éminence raboteuse et calleuse est pla-

cée sur le dos.

Les svinevals vivent en troupes dans les

mers septentrionales. Vers la fin du dernier siè-

cle , cent deux de ces cachalots échouèrent dans

l'une des Orcades : les plus grands n'avaient

que huit mètres de longueur. Il est présumable

que le svineval fournit une quantité plus ou

moins abondante d'adipocire , et que , dans

certaines circonstances , il produit de l'ambre

gris , comme les cachalots dont nous venons de

parler '

.

LE CACHALOT BLANCHATRE».

Catodon albicaas, Lacep. — Delpliinus Leucas, Cuv. '.

Ce cétacée paraît de loin avoir beaucoup de

' On peut voir, dans l'article du Marrocéphalp, ce que l'on

doit penser de la nature de l'adlpucire et de celle de l'ambre

gris.

' Spenna reti. — Catodon macrocephaliis ,yar. fi. Mnnée,
éd. dr Ginclin. — Celus all)icans, bi|iiniiis, ex alho flrtve^-

cens,... dorso lievi. iirisson, Kt-gn. anim.. pas 33Î*, n° 2. —
Weisl'isrh. Mirlens, Spitzb., pag. 9*. — Bnlœiia atbicans

,

weisfisch Mail'-iisii cl Zur^dra^fri. KIt-in, Miss. pivc. 2,

p.ig 12. — l'oissdd blrinc: hviidliske. Eggede, Groenland.,

pag. 53. — Albus pi>ci8 ret.ici-us. liai . I'Im:.. p<ig. II.

' H. Cuvier propose de retirer de la liste des cétacées ce

Caclialut t)laiR'hâtre, qui n'tst autre que le Béluga ou Del-

phinua Letuas, dont les dents tombent de trt«-boiiue

beure. 1>.

rapports avec la baleine franche ; mais on dis-

tingue aisément cependant la forme de sa tête

,

plus allongée que celle de cette baleine , et la

figure du museau , moins arrondi que celui du

premier des cétacées.

Ses dents sont fortes , mais émoussées à leur

extrémité; elles sont d'ailleurs comprimées et

courbées. Sa couleur est d'un blanc mêlé de

teintes jaunes.

Sa longueur n'excède pas souvent cinq ou six

mètres : il est donc bien inférieur
,
par ses di-

mensions et par sa force, aux cachalots dont

nous venons de parler. On l'a rencontré dans le

détroit de Davis. On ne peut guère douter que

ce cétacée ne fournisse de l'adipocire ; et peut-

être donne-t-il aussi de l'ambre gris '

.

LES PHYSALES2.

LE PHYSALE CYLINDRIQUE».

Physeter cylindricus , Bonn.; Physalus cylindricus,

Lacei). — Physeter macrotephalus , Cuv.

Plusieurs naturalistes ont confondu ce céta-

cée avec le ndcrops dont nous parlerons bien-

tôt; mais il est même d'un genre différent de

celui cfui doit comprendre ce dernier animal. II

n'appartient pas non plus à la famille des ca-

chalots proprement dits : la position de ses

évents aurait suffi pour nous obliger à l'en sé-

parer. Nous avons donc considéré cette espèce

remarquable hors des deux groupes que nous

avons formés de tous les autres cétacées aux-

quels on avait donné jusqu'à nous le même nom
générique , celui de cachalol en français , et de

physeter en latin ; et nous avons cru devoir dis-

tinguer le genre particulier qu'elle forme, par

la dénomination de physalus, dont on s'est

' Voyez, dans l'article du Macrocéphale , ce que nous avons

dit de ces dt-ux substances.

'' Voyez, au rommencenient «le cette histoire, l'article in-

titulé Noaienclatuie des ccta ées. et le tableau général des

ordres, i^enres ei espèces decrs auimiux.

(!ki. Cuvier regarde le genre l'iiys^le comnie ne r' posant

que sur une mauvaise figure d'Anderson , dans 1 quelle les

évent> sont pl.icés beaucoup trop en arrière. Lecélaeée qui

en est l espèce unique ne dilfère pas, sebm lui, du Cichalot

macrocéphale.) O.

' IVdMsihvangst ,
par les HoU.indais. — Cachalol cylin-

drique. Bonnatene, planches de lEncyd. raéth.— Ander-

8on , Histoire du Groenland, 148. — Cachalot , pris aux envi-

rons du cap Nord. Histoire naturelle des pèches des Uollan-

dais, «le, 1. 1 , p. \S1, pi. 2 , Ëg. C







déjà servi pour désigner la force avec laquelle

tous les cétacées qu'on a nommés cachalots font

jaillir l'eau par leurs évents, et qu'on n'avait

pas encore adoptée pour un genre ni même lour

nne espèce particulière de ces cétacées énormes

it armés de dents.

De tous les grands animaux , lephysale cylin-

drique est celui dont les formes ont le plus de

cette régularité que la géométrie imprime aux

productions de l'art, et qui, vu de loin , res-

semble peut-être le moins à un être animé. La

forme cylindrique qu'il présente dans la plus

grande partie de sa longueur, le ferait prendre

pour un immense tronc d'arbre, si on connais-

sait un arbre assez gros pour lui être comparé,

ou pour une de ces tours antiques que des com-

motions violentes ont précipitées dans la mer

dont elles bordaient le rivage, si on ne le voyait

pas llotter sur la surface de l'Océan.

Sa tête surtout ressemble d'autant plus à un

cylindre colossal
,
que la mâchoire inférieure

disparaît, pour ainsi dire, au milieu de celle

d'en haut, qui l'encadre exactement, et q'"°, le

museau
,
qui parait corame tronqué , se termine

par une surface énorme, verticale, presque

plane et presque circulaire.

Que l'on se suppose placé au-devant de ce

disque gigantesque , et l'on verra que la hau-

teur de cette surface verticale peut égaler celle

d'un de ces remparts très-élevés qui ceignent

les anciennes forteresses. En effet, la tête du

physale cylindrique peut être aussi longue que

la moitié du eétacée , et sa hauteur peut égaler

une très-grande partie de sa longueur.

La mâchoire inférieure est un peu plus courte

que celle d'en haut , et d'ailleurs plus étroite.

L'ouverture de la bouche
,
qui est égale à la

surface de cette mâchoire inférieure, est donc

beaucoup plus longue que large; et cependant

elle est effrayante : elle épouvante d'autant

plus
,
que lorsque le eétacée abaisse sa longue

mâchoire inférieure, on voit cette mâchoire hé-

rissée, sur ses deux bords, d'un rang de dents

pointues, très- recourbées , et d'autant plus

grosses qu'elles sont plus près de l'extrémité

du museau, au bout duquel on en compte quel-

quefois une impaire. Ces dents sont au nombre

de vingt-quatre ou de vingt-cinq de chaque

côté. Lorsque l'animal relève sa mâchoire, elles

entrent dans des cavités creusées dans la mâ-

choire supérieure. Et quelle victime
,
percée par

ces <:iuquante pointes dures et aiguës, résiste-
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rait d'ailleurs à l'effort épouvantable des deux
mâchoires, qui, comme deux leviers longs et

puissants, se rapprochent violemment, et se

touchent dans toute leur étendue?

On a écrit que les plus grandes de ces dénis

d'en bas présentaient un peu la forme et les di-

mensions d'un gros concombre. On a é. rit aussi

que l'on trouvait trois ou quatre dents à la mâ-

choire supérieure. Ces dernières ressemblent

sans doute à ces dents très-courtes , à surface

plane, et presque entièrement caLhées dans la

gencive, qui appartiennent à la mâchoire d'en

haut du cachalot macrocéphale.

La langue est mobile , au moins latérale-

ment , mais étroite et très-courte.

L'œsophage , au lieu d'être resserré comme
celui de la baleine franche , est assez large

pour que, suivant quelques auteurs, un bœuf

entier puisse y passer. L'estomac avait plus de

vingt-trois décimètres de long dans un individu

dont une description très-étendue fut commu-

niquée dans le temps à Anderson; et cet esto-

macs renfermait des arêtes , des os et des ani-

maux à demi dévorés.

On voit l'orilice des évents situé à une assez

grande distance de l'extrémité supérieure du

museau
,
pour répondre au milieu de la lon-

gueur de la mâchoire d'en bas.

L'œil est placé un peu plus loin encore du

bout du museau que l'ouverture des éveujs
;

mais il n'en est pas aussi éloigné que l'angle

formé par la réunion des deux lèvres. Au reste,

il est très-près de la lèvre supérieure , et n'a

qu'un très-petit diamètre.

Un marin hollandais et habile, cité par An-

derson, disséqua avec soin la tête d'un physale

cylindrique pris aux environs du cap Nord.

Ayant commencé son examen par la partie su*

périeure , il trouva au-dessous de la peau

une couche de graisse d'un sixième de mètre

d'épaisseur. Cette couche graisseuse recouvrait

un cartilage que l'on aurait pris pour un tissu

de tendons fortement attachés les uns aux au-

tres. Au-dessous de cette calotte vaste et carti-

lagineuse, était une grande cavité pleine d'adi-

pocire '. Une membrane cartilagineuse , comme

la calotte , divisait cette cavité en deux portions

situées l'une au-dessus de l'autre. La portion

supérieure, nommée par le marin hollandais

< On peut voir, clans rarticle du Cachalot EMcrocépliale, ce

que nous avons dit de i'^dipocire.
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klatpmtitz^ était séparée en plusieurs compar-

timents par des cloisons verticales , visqueuses

et un peu transparentes. Elle fournit trois cent

cinquante kilogrammes d'une substance hui-

leuse , fluide , très-fine , très-claire et très-

blanche. Cette substance, à laquelle nous don-

nons, avec notre collègue Fourcroy, le nom
d^adipocire , Sv'î coagulait et formait de petites

masses rondes , dès qu'on la versait dans l'eau

froide.

La portion inférieure de la grande cavité

avait deux mètres et demi de profondeur. Les

compartiments dans lesquels elle était divisée

lui donnaient l'apparence d'une immense ruche

garnie de ses rayons et ouverte. Ils étaient for-

més par des cloisons plus épaisses que celles

des compartiments supérieurs ; et la substance

de ces cloisons parut à l'observateur hollandais

analogue à celle qui compose la coque des œufs

d'oiseau.

Les compartiments de la portion inférieure

contenaient un adipocire d'une qualité infé-

rieure à celui de la première portion. Lorsqu'ils

furent vidés , le marin hollandais les vit se

remplir d'une liqueur semblable à celle qu'il

venait d'en retirer. Cette liqueur y coulait par

l'orifice d'un canal qui se prolongeait le long

de la colonne vertébrale jusqu'à l'extrémité de

la queue. Ce canal diminuait graduellement de

grosseur , de telle sorte qu'ayant auprès de son

orifice une largeur de près d'un décimètre , il

n'était pas large de deux centimètres à son ex-

trémité opposée. Un nombre prodigieux de pe-

tits tuyaux aboutissait à ce canal , de toutes

les parties du corps de l'animal , dont les chairs

,

la graisse et même l'huile, étaient mêlées avec

de l'adipocire. Le canal versa dans la portion

inférieure de la grande cavité de la tête cinq

cent cinquante kilogrammes d'un adipocire qui,

mis dans de l'eau froide
, y prenait la forme de

flocons de neige, mais qui était d'une qualité

bien inférieure à celui de la cavité supérieure
;

ce qui paraîtrait indiquer que l'adipocire s'éla-

bore , s'épure et se perfectionne daus cette

grande et double cavité de la tète à laquelle le

canal aboutit.

La cavité de l'adipocire doit être plus grande,

tout égal d'ailleurs , dans le physale cylindri-

que
,
que dans les cachalots , à cause de l'éléva-

tion de la partie antérieure du museau.

Le corps du physale que nous décrivons est

cylindrique du côté de la tête , et conique du
j

côté de la queue. Sa partie antérieure ressemble

d'autant plus à une continuation du cylindre

formé par la tête
,
que la nuque n'est marquée

que par un enfoncement presque insensible.

C'est vers la fin de ce long cylindre que l'on

voit une bosse, dont la hauteur est ordinaire-

ment d'un demi-mètre, lorsque sa base, qui

est très-prolongée à proportion de sa grosseur,

est longue d'un mètre et un tiers.

La queue
,
qui commence au delà de cette

bosse, est grosse, conique- mais très-courte à

proportion de la grandeur du physale; ce qui

donne à cet animal une rame et un gouvernail

beaucoup moins étendus que ceux de plusieurs

autres cétacées, et par conséquent doit, tout

égal d'ailleurs , rendre sa natation moins ra-

pide et moins facile.

Cependant la caudale a très-souvent plus de

quatre mètres de largeur, depuis l'extrémité

d'un lobe jusqu'à l'extrémité de l'autre. Chacun

de ces lobes est échancré de manière que la

caudale paraît en présenter quatre.

I ^ base de chaque pectorale est très-près de

l'œil
,
presque à la même hauteur que cet or-

gane et par conséquent plus haut que l'ouver-

ture de la bouche. Cette nageoire latérale est

d'ailleurs ovale, et si peu étendue, que très-

fréquemment elle n'a guère plus d'un mètre de

longueur.

Le ventre est un peu arrondi.

La verge du mâle a près de deux mètres de

longueur , et un demi-mètre de circonférence à

sa base.

L'anus n'est pas éloigné de cette base ; mais

comme la queue est très-courte, il se trouve près

de la caudale.

La chair a une assez grande dureté pour ré-

sister aux lames tranchantes , au harpon et aux

lances que de gi-ands efforts ne mettent pas en

mouvement.

La couleur du cylindrique est noirâtre, et

presque du même ton sur toute la surface de ce

physale.

On a rencontré ce cétacée dans l'Océan gla^

cial arctique, et dans la partie boréalede l'Océan

atlantique septentrional.
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LE PHYSÉTÈRE MICROPS^.

Phj seter microps , Boqd., Lacep.

Le microps est un des plus grands , des plus

cruels et des plus dangereux habitants de la

mer. Réunissant à des armes redoutables les

deux éléments de la force , la masse et la vi-

tesse, avide de carnage, ennemi audacieux,

combattant intrépide, quelle plage de l'Océan

n'ensanglante-t-il pas? On dirait que les anciens

mythologues l'avaient sous les yeux, lorsqu'ils

ont créé le monstre marin dont Persée délivra

la belle Andromède qu'il allait dévorer, et celui

dont l'aspect horrible épouvanta les coursiers

du malheureux Hippolyte. On croirait aussi

que l'image effrayante de ce cétacée a inspiré

au génie poétique de l'Arioste cette admirable

description de VOrque, dont Angélique, enchaî-

née sur un rocher , allait être la proie près des

rivages de la Bretagne. Lorsqu'il nous montre

cette masse énorme qui s'agite , cette tète déme-

surée qu'arment des dents terribles , il semble

retracer les principaux traits du microps. Mais

détournons nos yeux des images enchanteres-

ses et fantastiques dont les savantes allégories

des philosophes , les conceptions sublimes des

anciens poètes, et la divine imagination des

poètes récents, ont voulu, pour ainsi dire,

couvrir la nature entière; écartons ces voiles

dont la fable a orné la vérité. Contemplons ces

tableaux impérissables que nous a laissés le

grand peintre qui fit l'ornement du siècle de

Vespasien. Ne serons-nous pas tentés de re-

* On ironvera au coinmencement de cette Histoire le ta-

bleau général des ordres , genres et espèces de cétacée».

(M. Cuvier ne sépare pas ce genre de celui des cachalots, et

il remarque que les caractères qui distingunnt les espèces que
M. de Lacépède y a admises sont équivoques , parce (lu'iis re-

posent seulement sur la courbure plus ou moins Torte et sur

l'acuité plus ou moins grande des dents.) D.
' Cachalot à dents en faucille. — Staur-himing en Nor-

wége. — Kobbe-herre, ibid. — Tikagusik, en Groenland.

—

JVeifis'h, iblil. — PhyseUr microps. Linnée, édition de
Gmelin — Cachalot microps. Bonnaterre. planches de 1 En-
cycl. méth.—Physeter microps. R. R. Castel. nouvelle édition

deBloch. — P/iî/se(e»-dorsopinnâlongâ, maxillà superiore
longiore. Artedi , gen. 74, syn. 104. — Baliena major in iufe-

riore tantum maxillà dentata. dentibus arcuatis falciformibus,

pinnam seu spinara ia dorso habens. sibbaldi phalan, —
Idem Rai. Synois. pisc, pag. 15.—Idem. Klein , Miss, pisc, 2,

pag. 13. — Dritte species der Cachelotte. Anders. Isl., pag. 248.
— Muller, Zoolog. Danic. Prodrom., n» 53. — Strom. 1,

298. — Act. Nidros. , H2. — Oth. Fabriclus, Faun. Groen-
land. 44. — Zorgdrager , Groenlandsche vischery, page 162.
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trouver les physétères que nous allons décrire,

dans ces Orques ' que Pline nous représente

comme ennemies mortelles du premier des cé-

tacées, desquelles il nous dit qu'on ne peut s'eii

faire une image qu'en se figurant une masse im^

mense animée et hérissée de dents, et qui,

poursuivant les baleines jusque dans les golfes

les plus écartés, dans leurs retraites les plus

secrètes , dans leurs asiles les plus sûrs , atta-

quent, déchirent et percent de leurs dents ai-

guës , et les baleinaux et les femelles qui n'ont

pas encore donné le jour à leurs petits? Ces ba-

leines encore pleines, continue le naturaliste

romain, chargées du poids de leur baleineau,

embarrassées dans leurs mouvements , décou-

ragées dans leur défense , affaiblies par les dou-

leurs et les fatigues de leur état, paraissent ne

connaître d'autre moyen d'échapper à la fureur

des orques qu'en fuyant dans la haute mer , et

en tâchant de mettre tout l'Océan entre elles et

leurs ennemis. Vains efforts ! les orques leur

ferment le passage , s'opposent à leur fuite , les

attaquent dans leurs détroits , les pressent sur

les bas-fonds, les serrent contre les roches. Et

cependant, quoique aucun vent ne souffle dans

les airs , la mer est agitée par les mouvements

rapides et les coups redoublés de ces énormes

animaux ; les flots sont soulevés comme par un

violent tourbillon. Une de ces orques parut dans

le port d'Ostie pendant que l'empereur Claude

était occupé à y faire faire des constructions

nouvelles. Elle y était entrée à la suite du nau-

frage de bâtiments arrivés de la Gaule , et en-

traînée par les peaux d'animaux dont ces bâti-

ments avaient été chargés ; elle s'était creusé

dans le sable une espèce de vaste sillon, et,

poussée par les flots vers le rivage , elle élevait

au-dessus de l'eau un dos semblable à la carène

d'un vaisseau renversé. Claude l'attaqua à la

tête des cohortes prétoriennes, montées sur

des bâtiments qui environnèrent le géant céta-

cée , et dont un fut submergé par l'eau que les

évents de l'orque avaient lancée. Les Romains

du temps de Claude combattirent donc sur les

eaux un énorme tyran des mers , comme leurs

pères avaient combattu dans les champs de l'A-

frique un immense serpent devin , un sangui-

* Nous avons vu à l'article de la Baleinoptère Rorqual que

la note de Daléchamp sur le sixième chapitre du neuvième

livre de Pline se ra|)portait à cette Baleinoptère ; mais l'Orque

du naturaliste de Rome ne peut pas être ce même cétacée.
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naire dominateur des déserts et des sables brû-

lants *.

Examinons le type de ces orques de Pline.

Le microps a la tète si démesurée
,
que sa

longueur égale , suivant Artédi, la moitié de la

longueur du cétacée lorsqu'on lui a coupé la

nageoire de la queue, et que sa grosseur l'em-

porte sur celle de toute autre partie du corps de

ce physétère.

La bouche s'ouvre au-dessous de cette tête

remarquable. La mâchoire supérieure, quoique

moins avancée que le museau proprement dit,

l'est cependant un peu plus que la mâchoire

d'en bas. Elle présente des cavités propres à re-

cevoir les dents de cette mâchoire inférieure
j

et nous croyons devoir faire observer de nou-

veau que, par une suite de cette conformation

,

les deux mâchoires s'appliquent mieux l'une

contre l'autre, et ferment la bouche plus exac-

tement.

Les dents qui garnissent la mâchoire d'en

baSjSontconiques, courbées, creuses vers leurs

racines , et enfoncées dans l'os de la mâchoire

jusqu'aux deux tiers de leur longueur. La par-

tie de la dent qui est cachée dans l'alvéole est

comprimée de devant en arrière , cannelée du
côté du gosier , et rétrécie vers la racine qui

est petite.

La partie extérieure est blanche comme de

l'ivoire , et son sommet aigu et recourbé vers

le gosier se fléchit un peu en dehors.

Cette partie extérieure n'a communément
qu'un décimètre de longueur. Lorsque l'animal

est vieux , le sommet de la dent est quelquefois

usé et parsemé de petites éminences aiguës ou

tranchantes ; et c'est ce qui a fait croire que le

microps avait des dents molaires.

On a beaucoup varié sur le nombre des dents

qui hérissent la mâchoire inférieure du microps.

Les uns ont écrit qu'il n'y en avait que huit de

chaque côté; d'autres n'en ont compté que onze

à di'oite et onze à gauche. Peut-être ces auteurs

n'avaient-ils vu que des microps très-jeunes, ou

si vieux, que plusieurs de leurs dents étaient

tombées, et que plusieurs de leurs alvéoles s'é-

taient oblitérés. Mais, quoi qu'il en soit, Ar-

tédi, Gmelin et d'autres habiles naturalistes

disent positivement qu'il y a quarante-deux

dents à la mâchoire inférieure du microps.

^ Article du Serpent devin , dans notre Histoire naturelle

des Serpents.

Les Groenlandais assurent que l'on trouve

aussi des dents à la mâchoire supérieure de ce

cétacée. S'ils y en ont vu en effet , elles sont

courtes , cachées presque en entier dans la gen-

cive, et plus ou moins aplaties, comme celles

que l'on peut découvrir dans la mâchoire supé

rieure du cachalot macrocéphale.

L'orifice commun des deux évents est situé

à une petite distance de l'extrémité du museau.

Artédi a écrit que l'œil du microps était aussi

petit que celui d'un poisson qui ne présente que

très-rarement la longueur d'un mètre, et au-

quel nous avons conservé le nom de Gade
vpglejiii '

. C'est la petitesse de cet organe qui a

fait donner au physétère que nous décrivons

le nom de Microps , lequel signifie petit œil.

Chaque pectorale a plus d'un mètre de lon-

gueur. La nageoire du dos est droite , haute , et

assez pointue pour avoir été assimilée à un long

aiguillon.

La cavité située dans la partie antérieure et

supérieure de la tête , et qui contient plusieurs

tonneaux d'adipocire , a été comparée à un

vaste four ^.

On a souvent remarqué la blancheur de la

graisse.

La chair est un mets délicieux pour les Groen-

landais et d'autres habitants du nord de l'Eu-

rope ou de l'Amérique.

La peau n'a peut-être pas autant d'épaisseur,

à proportion de la grandeur de l'animal
,
que

dans la plupart des autres cétacées. Elle est

d'ailleurs très-unie , très-douce au toucher, et

d'un brun noirâtre. Il se peut cependant que

l'âge, ou quelque autre cause, lui donne d'autres

nuances, et que quelques individus soient d'un

blanc jaunâtre , ainsi qu'on l'a écrit.

La longueur du microps est ordinairement

de plus de vingt-trois ou vingt-quatre mètres

,

lorsqu'il est parvenu à son entier développe-

ment.

Est-il donc surprenant qu'il lui faille une si

grande quantité de nourriture, et qu'il domïe

la chasse aux bélugas et aux marsouins qu'il

poursuit jusque sur le rivage où il les force à

s'échouer, et aux phoaues, qui cherchent en

vain un asile sous d'énormes glaçons? Le mi-

crops a bientôt brisé cette masse congelée
,
qui

,

* Histoire naturelle des Poissons.

'L'article du Cachalot macrocéphale contient Tex position

de la n,iture de l'adipocire ou blanc de cétacée, itnpropremcnt

apïicSé blanc de baleine.
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malgré sa dureté, se disperse en éclats, se dis-

sipe en poussière cristalline , et lui livre la proie

qu'il veut dévorer.

Son audace s'enflamme lorsqu'il voit des ju-

bartes ou des baleiuoptères à museau pointu ;
il

ose s'élancer sur ces grands cétacées, et les

déchire avec ses dents recourbées , si fortes et

si nombreuses.

On dit même que la baleine franche, lors-

qu'elle est encore jeune, ne peut résister aux

armes terribles de ce féroce et sanguinaire en-

nemi ; et quelques pêcheurs ont ajouté que la

rencontre des microps annonçait l'approche des

plus grandes baleines
,
que , dans leur sorte de

rage aveugle , ils osent chercher sur l'Océan

,

attaquer et combattre.

La pêche du microps est donc accompagnée

de beaucoup de dangers. Elle présente d'ail-

leurs des difficultés particulières : la peau de

ce physétère est trop peu épaisse , et sa graisse

ramollit trop sa chair pour que le harpon soit

facilement retenu.

Ce cétacée habite dans les mers voisines du

cercle polaire.

En décembre 1723 , dix-sept microps furent

poussés
,
par une tempête violente , dans l'em-

bouchure de l'Elbe. Les vagues amoncelées les

jetèrent sur des bas-fonds ; et comme nous ne

devons négliger aucune comparaison propre à

répandre quelque lumière sur les sujets que

nous étudions
,
que l'on rappelle ce que nous

avons écrit des macrocéphales précipités par la

mer en courroux contre la côte voisine d'Au-

dierne.

Les pécheurs de Cuxhaven , sur le bord de

l'Elbe, crurent voir dix-sept bâtiments hollan-

dais amarrés au rivage. Ils gouvernèrent vers

ces bâtiments, et ce fut avec un grand étonne-

ment qu'ils trouvèrent à la place de ces vais-

seaux dix-sept cétacées que la tempête avait je-

tés sur le sable , et que la marée , en se retirant

avec d'autant plus de vitesse qu'elle était pous-

sée par un vent d'est , avait abandonnés sur la

grève. Les moins grands de ces dix-sept mi-

crops étaient longs de treize ou quatorze mètres,

et les plus grands avaient près de vingt-quatre

mètres de longueur. Les barques de pêcheurs,

amarrées à côté de ces physétères
,
paraissaient

comme les chaloupes des navires que ces céta-

ïées représentaient. Ils étaient tous tournés

vers le nord parce qu'ils avaient succombé sous

la même puissance, tous couchés sur le côté,
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morts, mais non pas encore froids; et ce que
nous ne devons pas passer sous silence , et ca

qui retrace ce que nous avons dit de la sen
sibilité des cétacées, cette troupe de microps
renfermait huit femelles et neuf mâles ; huit mâ-
les avaient chacun auprès de lui sa femelle,

avec laquelle il avait expiré.

LE PHYSÉTÈRE ORTHODON '.

Physeter orthodon , Lacep.—Physeter microps, Var. >s,

Liuu., Gmel. Physeter Truniiio, Var. A, Boun.

La tête de l'orthodon, conformée à peu près

comme celle des autres physétères , a une lon-

gueur presque égale à la moitié de la lon-

gueur du cétacée. L'orifice commun des deux

évents est placé au-dessus de la partie anté-

rieure du museau. L'œil paraît aussi petit que

celui de la baleine franche; mais sa couleur est

jaunâtre, et il brille d'un éclat très-vif.

La mâchoire inférieure, plus étroite et plus

courte que celle d'en haut, a cependant près de

six mètres de longueur, lorsque le cétacée est

long de vingt-quatre mètres. Elle forme un an-

gle dans sa partie antérieure.

Elle est garnie de cinquante-deux dents for-

tes, droites, aiguës, pesant chacune plus d'un

kilogramme, et dont la forme nous a suggéré

le nom spécifique di orthodon ^, par lequel

nous avons cru devoir distinguer le cétacée que

nous décrivons.

Chacune de ces dents est reçue dans un al-

véole de la mâchoire supérieure; et comme
on peut l'imaginer aisément, i^l en résulte une

application si exacte des deux mâchoires l'une

contre l'autre, que lorsque la bouche est fer-

mée, il est très-difficile de distinguer la sépa-

ration des lèvres.

La gueule n'est pas aussi grande à propor-

tion que celle de la baleine franche. La langue,

que sa couleur d'un rouge très-vif fait aisé-

ment apercevoir, est courte et pointue ; mais le

gosier est si large qu'on a trouvé, dans l'esto-

mac de l'orthodon , des squales requins tout en-

tiers, et de plus de quatre mètres de longueur.

< Cetus tripinnis . dentihiis acntis, redis. Brissnn , Regn.

anim , pas- 562 . u» 9. - Zweyle species dor CaclieluUe. An-

dei-boD, l'Iaiid., [lag. 246. — B.ilaîna rnacniccijlinla in infe-

riore lanliim maxillà dcntata , dentihiis iicnlis ,
lniinanls non

pniisns .ibsniiilibiis, pinnaiu iii dorso liabens. — l'iusieurs au

teiir lin Nord.
» QrtliQs , en grec , signifie droit ; odous signifie dent, cK

I \
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Ce phybétère vaincrait sans peine des ennemis

plus puissants. Sa longueur, voisine de celle

de plusieurs baleines franches, peut s'étendre

en effet à plus de trente-trois mètres.

Ses pectorales néanmoins sont beaucoup plus

petites que celles du microps : elles n'ont sou-

vent qu'un demi-mètre de longueur. On a

compté sept articulations ou phalanges, au

doigt le plus long des cinq qui composent l'ex-

trémité de ces nageoires.

Une bosse très-haute s'élève sur la partie

antérieure du dos , à une certaine distance de

la nageoire dorsale.

La peau, très-mince, n'a pas quelquefois

deux centimètres d'épaisseur; mais la chair est

si compacte qu'elle présente au harpon une

très-grande résistance , et rend l'orthodon pres-

que invulnérable dans la plus grande partie de

sa surface.

Ce physétère est ordinairement noirâtre;

mais une nuance blanchâtre règne sur une

grande partie de sa surface inférieure. Par com-

bien de différences n'est-il pas distingué du mi-

crops? Sa couleur, ses dents, sa bosse dorsale,

la brièveté de ses pectorales , ses dimensions et

la nature de ses muscles l'en éloignent. Il en

est séparé, et par des traits extérieurs, et par sa

conformation intérieure.

On a vu un orthodon dont la grande cavité

de la tète contenait plus de cinquante myria-

grammes de blanc ou d'adipocire '
. On l'avait

pris dans l'Océan glacial arctique, vers le

soixante-dix-septième degré et demi de lati-

tude ^

LE PHYSÉTÈRE MULAR '.

Physeter Tursio, Linn.— Physeter Mular , Bonn.;
Lacep.

La nageoire qui s'élève sur le dos de ce phy-

* Consultez, au sujet de l'adipocire, l'article du Cachalot

macrocépliale.

5 Audersoii ; et Histoire des pêches des Hollandais , 1. 1 ,

p. 173.

» Cachalot Mulnr. Bonnaterre
,
planches de l'Encyclopédie

inétliodi<iiie. — Physeter dorsi pinuâ altissiinà , apice dcmiiim

.•)lani). Arte li
,
gen. 74 , syn. <04. — Cetus tripiimis , dcnribus

Ti planum desincntibns. Brisson , Begn. anim., pafç. 364 , n" 7.

— Balœna macrncephala tripinnis
,
quae in m.indibulà ipÇe-

riore dentés habet miiiùs InHexos et in plannm desmentc^.

Sibliald. — Mem. Rai. Piscpag. 16. — Mular Nieremliergii.

Klein, Mise. pisc. 2,pag. 13. — Anderson, Histoire d'Is-

lande , etc., 2 , pag. \\%. — Le Mular. R. R. Castel , nouvelle

édition de Bloch.

sétère est si droite, si pointue et si longue,

que Sibbald et d'autres auteurs l'ont comparée

à un mât de navire, et ont dit qu'elle paraissait

au-dessus du corps du mular comme un mât

de misaine au-dessus d'un vaisseau. Cette corp-

paraison est sans doute exagérée; mais elle

prouve la grande hauteur de cet organe, qui

seule a pu en faire naître l'idée.

Mais , indépendamment de cette nageoire si

élevée, on voit sur le dos et au delà de cette

éminence , trois bosses , dont la première a sou-

vent un demi-mètre de hauteur, la seconde

près de deux décimètres , et la troisième un dé-

cimètre.

Ces traits seuls feraient distinguer facile-

ment le mular du microps et de l'orthodon
;

mais d'ailleurs les dents du mular ont une

forme différente de celles de l'orthodon et de

celles du microps.

Elles ne sont pas très-courbées , comme les

dents du microps , ni droites , comme celles de

l'orthodon; et leur sommet, au lieu d'être ai-

gu , est très-émoussé ou presque plat.

De plus , les dents du mular sont inégales :

les plus grandes sont placées vers le bout du

museau; elles peuvent avoir vingt et un centimè-

tres de longueur , sur vingt-quatre de circonfé-

rence, à l'endroit où elles ont le plus de gros-

seur : les moins grandes ne sont longues alors

que de seize centimètres. Toutes ces dents ne

renferment pas une cavité.

On découvre une dent très-aplatie dans plu-

sieurs des intervalles qui séparent l'un de l'au-

tre les alvéoles de la mâchoire supérieure.

Les deux évents aboutissent à un seul ori-

fice.

Les mulars vont par troupes très-nombreu-

ses. Le plus grand et le plus fort de ces physé-

tères réunis leur donne
,
pour ainsi dire , l'exem-

ple de l'audace ou de la prudence, de l'attaque

ou de la retraite. Il paraît, d'après les relations

des marins, comme le conducteur de la légion,

et, suivant un navigateur cité par Anderson,

il lui dorme., par un cri terrible , et dont la

surface de la mer propage au loin le frémisse-

ment, le signal de la victoire ou d'une fuite

précipitée.

On a vu des mulars si énormes
,
que leur

longueur était de plus de trente-trois mètres.

On ne leur donne cependant la chasse que très-

rarement
,
parce que leur caractère farouche et

sauvage rend leur rencontre peu fréquente, et
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leur approche pénible ou dangereuse. D'ail-

leurs, on ne peut faire pénétrer aisément le

harpon dans leur corps qu'en le lançant dans

un petit espace que l'on voit au-dessus du

bras; et leur graisse fournit très-peu d'huile.

On a reconnu néanmoins que la cavité située

dans la partie antérieure de leur tête contenait

beaucoup d'adipocire
;
que cette cavité était di-

visée en vingt-huit cellules remplies de cette

substance blanche
5
que presque toute la graisse

du physétère était mêlée avec cet adipocire ; et

qu'on découvrait plusieurs dépôts particuliers

de ce blanc dans différentes parties du corps

de ce cétacée.

Nous pouvons donc assurer maintenant que

cet adipocire se trouve en très-grande quantité

,

distingué par les mêmes qualités et disséminé

de la même manière , dans toutes les espèces

comiues du genre des cachalots , de celui des

physales et de celui des physétères *

.

On a écrit que , lorsque le mular voulait

plonger dans la mer, il commençait par se cou-

cher sur le côté droit ; et les mêmes auteurs

ont ajouté que ce cétacée pouvait rester sous

l'eau pendant plus de temps que la baleine

franche.

On l'a rencontré dans l'Océan atlantique

septentrional , ainsi que dans l'Océan glacial

arctique, et particulièrement dans la mer du

Groenland , dans les environs du cap Nord , et

auprès des îles Orcades.

LES DELPHINAPTËRES 2.

LE DELPHINAPTÈRE BÉLUGA \

Delphinus albifaus , Fabr., Boun.— Delphinus Leucas,

LioD., Sbaw.—Uelphinapterus Béluga, Lacep. '.

Ce cétacée a porté pendant longtemps le

nom de petite baleine et de baleine blanche.

* Voyrz l'article du Cachalot macrocéphale.

' Consullrz l'article iutitulé Nomenclature des cétacées, et

ie Tableau général des ordres, genres et espèces de ces ani-

maux.
^Marsouin blanc — Witfisch. — Balœna albicans. —

yje/)i;/ti/iM4- rostro conicoobtuso, deorsum inclinato. pinnà

dorsal! nullà. Pallas, It. 3, pag. 84, tab. 4. — Ucwpliin Bé-
Ivga. lîonnalerre , planches de lEncycl. méth. — Delphi-

nus pinnci in dorso nullâ. Brisson , Regn. animal., pag. 374,

n* 3. — Béluga. Penn.int, Quadr., [lag. 337. — B'uluga.

Steller, Kamtsch.itka . pag. lOli. — irufisch vdev weisufisch.

Anderson , Islanil., pag. 231 .—Weùfinch, Cranz, Groenland.,

pag. 150. — MuU. rrodiOHi Zoolog. Dan., pag. 30. — Oth.

Fabric. Faun. Groenland., pag. 50.

* iX faut ajouter à cette synonymie celle du Cachalot blaj-

Il a été l'objet de la recherche des premiers
navigateurs basques et hollandais qui osèrent
se hasarder au milieu des montagnes flottantes

de glaces et des tempêtes horribles de l'Océau
arctique , et qui , effrayés par la masse énorme

,

les mouvements rapides et la force irrésistible

des baleines franches
,
plus audacieux contre

les éléments conjurés que contre ces colosses

,

ne bravaient encore que très-rarement leur»

armes et leur puissance.

On a trouvé que le béluga avait quelques

rapports avec ces baleines
,
par le défaut de

nageoire dorsale et par la présence d'une sail-

lie peu sensible, longitudinale, à demi-cal-

leuse , et placée sur sa partie supérieure ; mais

par combien d'autres traits n'en est-il pas sé-

paré I

Il ne parvient que très-rarement à une lon-

gueur de plus de six ou sept mètres. Sa tête

ne forme pas le tiers ou la moitié de l'ensemble

du cétacée, comme celle de la baleine franche,

des cachalots , des physales , des physétères :

elle est petite et allongée. La partie antérieure

du corps représente un cône , dont la base , si-

tuée vers les pectorales, est appuyée contre

celle d'un autre cône beaucoup plus long,

et que composent le reste du corps et la queue.

Les nageoires pectorales sont larges , épais-

ses et ovales ; et les plus longs des doigts ca-

chés sous leur enveloppe ont cinq articulations.

Le museau s'allonge et s'arrondit par de-

vant.

L'oeil est petit, rond, saillant et bleuâtre.

Le dessus de la partie antérieure de la tête

proprement dite montre une protubérance au

milieu de laquelle on voit l'orifice commun de

deux évents ; et la direction de cet orifice est

telle, suivant quelques observateurs
,
que l'eau

de la mer, rejetée par les évents, au lieu d'être

lancée en avant , comme par les cachalots , ou

verticalement , comme par plusieurs autres cé-

tacées , est chassée un peu en arrière.

On découvre derrière l'œil l'orifice extérieur

du canal auditif; mais il est presque impercep-

tible.

L'ouverture de la gueule paraît petite à pro-

portion de la longueur du delphinaptère : elle

n'est pas située au-dessous de la tête, comme

dans les cachalots , les physales et les physé-

tères , mais à l'extrémité du museau.

châtre (voyez ci-avant, page 76) , ijui ne diffère récllem«»t'

pas du Delphinaptère Béluga. D»
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La mâchoire inférieure avance presque au-

tant que celle d'en haut. Chaque côté de cette

mâchoire est garni de dents au nombre de neuf,

petites, émoussées à leur sommet, éloignées

les unes des autres, inégales, et d'autant plus

courtes qu'elles sont plus près du bout du mu-

seau.

Neuf dents un peu moins obtuses, un peu

recourbées , mais d'ailleurs semblables à celles

que nous venons de décrire
,
garnissent chaque

côté de la mâchoire supérieure.

La langue est attachée à la mâchoire d'en

bas.

Le béluga se nourrit de pleuronectes soles
,

d'holocentres norwégiens, de plusieurs gades,

particulièrement d'églefins et de morues. Il les

cherche avec constance, les poursuit avec ar-

deur , les avale avec avidité ; et , comme son

gosier est très-étroit , il court souvent le dan-

ger d'être suffoqué par une proie trop volumi-

neuse ou trop abondante.

Ces aliments substantiels et copieux donnent

à sa chair une teinte vermeille et rougeâtre.

La graisse qui la recouvre a près d'un déci-

mètre d'épaisseur; mais elle est si molle, que

souvent elle ne peut pas retenir le harpon. La

peau
,
qui est très-douce , très-unie , est d'ail-

leurs déchirée facilement par cet instrument,

quoique onctueuse, et épaisse quelquefois de

deux ou trois centimètres.

Aussi ne cherche-t-on presque plus à prendre

des bélugas; mais on les voit avec joie paraîti'e

sur la surface des mers
,
parce que quelques

pêcheurs , oubliant que la nourriture de ces cé-

tacées est très-différente de celle des baleines

franches, ont accrédité l'opinion que ces balei-

nes et ces delphinaptères fréquentent les mêmes
parages dans les mêmes saisons, pour trouver

les mêmes aliments, et par conséquent annon-

cent l'approche les uns des autres.

Au reste, comment, au milieu des ennuis

d'une longue navigation , ne verrait-on pas avec

plaisir les vastes solitudes de l'Océan animées

par l'apparition de cétacées remarquables dans

leurs dimensions , sveltes dans leurs propor-

tions, agiles dans leurs mouvements, rapides

dans leur natation, réunis en grandes troupes,

montrant de l'attachement pour leurs sembla-

bles , familiers même avec les pêcheurs , s'ap-

prochant avec confiance des vaisseaux, leur

com))Osant une sorte de cortège , se jouant avec

confiance autour de leurs chaloupes , et se li-

vrant presque sans cesse et sans aucune crainte

à de vives évolutions, à des combats simulés

,

à de joyeux ébats?

Leurs nuances sont d'ailleurs si agréables!

Leur couleur est blanchâtre; des taches bru-

nes et d'autres taches bleuâtres sont répandues

sur ce fond gracieux
,
pendant que les bélugas

ne sont pas très-âgés. Plus jeunes encore, ils

offrent un plus grand nombre de teintes foncées

ou mêlées de bleu; et l'on a écrit que, très-peu

de temps après leur naissance, presque toute

leur surface est bleuâtre.

Des fœtus arrachés du ventre de leur mère

ont paru d'une couleur verte.

La femelle ne porte ordinairement qu'un petit

à la fois.

Ce delphinaptere, parvenu à la lumière, ne

quitte sa mère que très-tard. Il nage bientôt à

ses côtés, plonge avec elle, revient avec elle

respirer l'air de l'atmosphère, suit tous ses

mouvements , imite toutes ses actions , et suce

un lait très-blanc de deux mamelles très-voisi

nés de l'organe de la génération.

On a joui de ce spectacle agréable et touchant

d'un attachement mutuel, d'une affection vive

et d'une tendresse attentive, dans l'Océan gla-

cial arctique et dans l'Océan atlantique septen-

trional, particulièrement dans le détroit de

Davis.

On a écrit que, pendant les hivers rigoureux,

les bélugas quittent la haute mer et les plages

gelées, pour chercher des baies que les glaces

n'aient pas envahies; mais ce qui est plus digne

d'attention , c'est qu'on a vu de ces delphinap-

tères remonter dans des fleuves.

Notre célèbre confrère M. Pallas, qui a ré-

pandu de si grandes lumières sur toutes les

branches de l'histoire naturelle , est un des sa-

vants qui nous ont le plus éclairés au sujet du

béluga.

LE DELPHINAPTERE SÉNEDETTE'.

Delphinapterus Senedetta, Lacep.

Ce cétacés devient très-grand , suivant Ron-

delet. Sa gueule est vaste ; ses dents sont ai-

* HJular. — Souffleur. — Peis Mulir, dima les départe-

ments méridionaux de Friince. — Sé'iedetlf, dans plusieurs

aules dépaiteiisenls. — Cfl;nrfo/!(i, en Italie. — Plit/setir,

pir les Grecs, suiv.int R.iudelet. — Mulnr ou Scnedette.

Kondelet, Histoire des Poissons , première partie , liv. 16,

chap. 10 , éuit. de Lyon , 1538.
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guës ; on en voit neuf de chaque côté de la

mâchoire supérieure; et chacun des côtés de

la mdclioire d'en bas, qui est presque aussi

avancée que celle d'en haut, en présente au

moins huit. La langue est grande et charnue.

L'orifice auquel aboutissent les deux évents

est situé presque au-dessus des yeux , mais un

peu plus près du museau
,
qui est allongé et

pointu.

Cet orifice a plus de largeur que celui de plu-

sieurs autres cétacées ; et le sénedette fait jail-

lir par cette ouverture une grande quantité

d'eau

.

Le corps et la queue forment un cône très-

long. Les pectorales sont larges , et leur lon-

gueur égale celle de l'ouverture de la bouche.

Il paraît que le sénedette a été vu dans l'O-

céan et dans la Méditerranée '

.

LES DAUPHINS 2.

LE DAUPHIN VULGAIKE ^.

Delphinus Delphis, Linn., Bonn., Lacep., Cuv.

Quel objet a dû frapper l'imagination plus

que le dauphin? Lorsque l'homme parcourt le

* M. Ciivier pense que ceUe e-pèce est un être d'iinagina-

Uon anquil un a appliqué des tr.iils caracléiisti.pits pnipi es

au béluga, à l'epaMlaiU et au caclialut. Il remarque ipie le

nom de invldv, .(ue Uoudelet lui applique, appartient pro-

prement au cachalot. D.

' Jetez les yeux sur l'article de cet ouvrage qui e>t intitulé

NomencLitiue des cét.icées , et sur le tableau des ordres , des

genres et des espei es de ces aiiiiuaux , qui est à la tête de oi tte

}listolre.

' B(C d'oie, Simon. — Cornus. — Delfino, en Ualie. —
Tumhfifllo , par les itdiens. — Delpliin, eu Alieuia!;ue. —
Meers' hwein , ibid. — Tumniler, iliid. — Delyliin, eu Po-

logne. — Maisoin, eu Daneiuarck. — Syvi'Ujin , f\\ 'Sor-

wége. — Huiner, tn Islande, — Hofrung , iliid. — Leipier,

ibid. — Uulijliiit-tuymebiKir, eu llollaudc. — Dolphin , en

Angleterre. — (irampus , ibid. — Poipi-isse , ibid. — Le

dauphin. Baïuaterre, planches de l'Eucycl. mélli. — /)e/-

phimi s cor\) re ol(10;ig() subtereti , roslro attehu;ito aculo.

Artedi.gen. 76,syu. (03. — Z)c/jj//ii. Scliiieider, l'eiri Arie-

di Synoujmia.... g.aeca et latina . erueudaia, ^ncta ,it(pie il-

lustr.ita, etc., pa.^. 449. — O ^tX^t^. Aristdt., lib. I, cap. 5 ;

lib. 2, cap. Il; Ib. 3, cap. t. 7; lib. 4. cap. 8. 9 et 10 , lib. 3 ,

cap. 3; lili. 8, c.ip. 2, 13; l.b. !», ca|). 48; t-t pari. Idi.4, cip

13. Ideui. Alheii., bh. 7, pag. 282 ; et lib. 8, p. 35:..-A£Ap:v.

iEliaii., lib. 1. cap 18; lib. 2, cap. 6; Ub. 6, cap. (5; lib. 8,

cap. 3; lib. 10, cap. 8; lili 11, cip. 12; ei lib. 12, cap. fi, 43.

—AiXfiti, îwi. ()p{iian.,lib. I, p. 13, 22, 23; tl l\ï).2.— Dtlphi-

nu.s. l'Iiii., lib. 9, cap. 7,8; lib. I \ , cap. 57; et lib. 32, cap.

H.— /(/cm. Wulbm., lib. 8, cap. 194, fol. 171. 6.— /d<'//(. (ies-

ner, pag. 319; et (geiui.) fol. 92. 93, a.— Idem. Jonston,

lib. 3 cap. 2, a 4, p.ig. 218, tab. 43. fig. 2. 3, 4; Tliauuiat..

pag. i\i.—UetphiHiii prior. Ablrovaiid., Cet., cap. 7, pag.

70\ ,70i. 70t.—Delpliinut antiquorum. Rai, p. 12.— Idem,
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vaste domaine que son génie a' conquis , il

trouve le dauphin sur la surface de toutes les

mers ; il le rencontre et dans les climats heu-

reux des zones tempérées , et sous le ciel brû-

lant des mers équatoriales, et dans les horri-

bles vallées qui séparent ces énormes monta-

gnes de glace que le temps élève sur la surface

de l'Océan polaire comme autant de monuments
funéraires de la nature qui y expire : partout

il le voit , léger dans ses mouvements , rapide

dans sa natation , étonnant dans ses bonds , se

plaire autour de lui, charmer par ses évolutions

vives et folâtres l'ennui des calmes prolongés

,

animer les immenses solitudes de l'Océan, dis-

paraître comme l'éclair , s'échapper comme l'oi-

seau qui fend l'air, reparaître, s'enfuir, se

montrerde nouveau, sejouer avec les flots agités,

braver les tempêtes , et ne redouter ni les élé»

ments, ni la distance, ni les tyrans des mers.

Revenu dans ces retraites paisibles que son

goût s'est plu à orner , il jouit encore de l'image

du dauphin que la main des arts a tracée sur les

chefs-d'œuvre qu'elle a créés , i! en parcourt

la touchante histoire dans les productions im-

mortelles que le génie de la poésie présente à

son esprit et à son cœur ; et lorsque , dans le

silence d'une nuit paisible , dans ces moments

de calme et de mélancolie où la méditation et

de tendres souvenirs donnent tant de force à

tout ce que son âme éprouve, il laisse errer sa

pensée de la terre vers le ciel, et qu'il lève les

yeux vers la voûte éthérée , il voit encore cette

même image du dauphin briller parmi les

étoiles.

Cet objet cependant , si propre a séduire l'i-

magination de l'homme, est en partie l'ouvrage

de cette imagination : elle l'a créé pour les arts

et pour le firmament. Mais ce n'est pas la ter-

Wilhmhby, paa.28. tah. A 1. fig. K.—Delphin. Solii. Polyliis-

tor. cap. 18.— /rfeiiiAiiibros Hexatn.. lib.3. cqi. 2,3 — dem.

G. Fi:;ul.. fol. 5, a-b. -Delphinns piuiià in dorso uiià denti-

bus acu is. riistio long'» ai utn. Iiriss n, Regn. anini., p g.

3ù9.n'i.—Dtlplii7i s. Beloii.A(|uatil.,p.7.— /'f7"î)/uM Ron-

delet, preiiiièie parie, liv. 16. clia,!. 5 féditi<>u df l.you,

{35$ .—Delphinns. Mus. Woriiii 111.. pan. 288.- /rfo/i Cbar-

lei. Exerc. pi>c.. pas. 47.—Ce/p/nn//j>. Rza zyns., PoL.iuct.

pag. 238.— /r/e/)(. Klein, Miss, pisc, 2, pag. 24. tab. 3 lis. A.

—Porci's marivus. SiiibaM, Scot an., pag. 23. Delphin.

Andersoii, Isl.. p.ig. 2.34.— /rff-'i. Cianz. Gioe.l., pag. 32.—

Olh. Fairic, l'auii. Groenland., pag. 4.-M'ill. Zoo o-. Dan.

Proilrom., pag. 7. n" 55.—Vaut hin proprement dit. R R

Caftel, édiiion de UUn-h—Dauphin. Valmom de Boiuare,

Uict. d'Iiist. uat.— 0<-/))/fi»MACorpore teieiicouici>clongaio,

rostre vtyloide. Conimersiui, man iscrits adressés à Biiffon

qui nous les reiiut lorsqu'il nous ensagea à continuer l'His-

toire naturelle, et cités dans l'Histoire des Poisgoos.
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reur qui lui a donné un nouvel être , comme

elle a enfanté le redoutable dragon , la terrible

chimère, et tant de monstres fantastiques, l'ef-

froi de l'enfance, de la faiblesse et de la crédu-

lité; c'est la reconnaissance qui lui a donné

une nouvelle vie. Aussi n'a-t-elle fait que l'em-

bellir , le rendre plus aimable, le diviniser pour

des bienfaits , et montrer dans toute sa force

et dans toute sa pureté l'influence de cet esprit

des Grecs, pour lesquels la nature était si

riante, pour lesquels et la terre et les airs, et la

mer et les fleuves , et les monts couverts de

bois et les vallons fleuris, se peuplaient de

jeux voluptueux , de plaisirs variés , de divi-

nités indulgentes, d'amours inspirateurs. Le

génie d'Odin ou celui d'Ossian ne l'ont pas

conçu an milieu des noirs frimas des contrées

polaires ; et si le dauphin de la nature appar-

tient à tous les climats, celui des poètes n'ap-

partient qu'à la Grèce.

Mais , avabt de nous transporter sur ces ri-

vages fortunés , et de rappeler les traits de ce

dauphin poétique , voyons de près celui des

navigateurs : la fable a des charmes bien doux
;

mais quels attraits sont au-dessus de ceux de

la vérité?

Les formes générales du dauphin vulgaire

sont plus agréables à la vue que celles de pres-

que tous les autres cétacées : ses proportions

sont moins éloignées de celles que nous regar-

dons comme le type de la beauté. Sa tête
,
par

exemple, montre, avec les autres parties de ce

cétacée , des rapports de dimension beaucoup

plus analogues à ceux qui nous ont charmés

dans les animaux que nous croyons les plus

favorisés par la nature. Son ensemble est

comme composé de deux cônes allongés pres-

que égaux , et dont les bases sont appliquées

l'une contre l'autre. La tête forme l'extrémité

du cône antérieur ; aucun enfoncement ne la

sépare du corps proprement dit, et ne sert à la

faire reconnaître : mais elle se termine par un

museau très-distinct du crâne, très-avancé,

très -aplati de haut en bas, arrondi dans son

contour de manière à présenter l'image d'une

portion d'ovale, marqué à son origine par une

sorte de pli , et comparé par plusieurs auteurs à

un énorme bec cfoie ou de cygne , dont ils lui

ont même donné le nom.

Les deux mâchoires composent ce museau
;

et comme elles sont aussi avancées ou presque

aussi avancées l'une que l'autre , il est évident

que l'ouverture de la bouche n'est pas placée

au-dessous de la tête , comme dans les cacha-

lots , les physales et les physétèrcs. Cette ou-

verture a, d'ailleurs, une longueur égale au

neuvième ou même au huitième de la longueur

totale du dauphin. On voit à chaque mâchoiu

une rangée de dents un peu renflées
,
pointues

,

et placées de manière que lorsque la bouche se

ferme , celles d'en bas entrent dans les inter-

stices qui séparent celles d'en haut
,
qu'elles

reçoivent dans leurs intervalles; et la gueule

est close très-exactement.

Le nombre de ces dents peut varier , suivant

l'âge ou suivant le sexe. Des naturalistes n'en

ont compté que quarante-deux à la mâchoire

d'en haut, et trente-huit à celle d'en bas. Le
professeur Bonnaterre en a trouvé quarante-

sept à chaque mâchoire d'un individu placé

dans le cabinet de l'école vétérinaire d'Alfort.

Klein a écrit qu'un dauphin observé par lui en

avait quatre-vingt-seize à la mâchoire supé-

rieure , et quatre-vingt-douze à l'inférieure.

La langue du dauphin , un peu plus mobile

que celle de quelques autres cétacées , est char-

nue, bonne à manger, et, suivant Rondelet,

assez agréable au goût. Elle ne présente aucune

de ces papilles qu'on a nommées coniques , et

qu'on trouve sur celle de l'homme et de pres-

que tous les mammifères ; mais elle est parse-

mée , surtout vers le gosier , d'émiuences très-

petites, percées chacune d'un petit trou. A sa

base sont quatre fentes
,
placées à peu près

comme le sont les glandes à calice que l'on voit

sur la langue du plus grand nombre de mammi-
fères , ainsi que sur celle de l'homme. Sa pointe

est découpée en lanières très-étroites, très-

courtes et obtuses ^

Les évents , dont il paraît que Rondelet con-

naissait déjà la forme, la valvule intérieure et

la véritable position, se réunissent dans une

seule ouverture , située à peu près au-dessus

des yeux, et qui présente un croissant dont les

pointes sont tournées vers le museau. L'œil

n'est guère plus élevé que la commissure des

lèvres , et n'en est séparé que par un petit in-

tervalle ; la forme de la pupille ressemble un

peu à celle d'un cœur; et si l'on examine l'in-

térieur de l'organe de la vue , on est frappé par

l'éclat que répand le fond de cette membrane à

* Voyez les excellentes Leçons d'Anatomie comparée de

mon célèbre confrère Cuvier, publiées par 1 habile profea-

seur Duméril, tome H, page 690.



laquelle on a donné le nom de ruys-chienne.

Ce fond est revêtu d'une sorte de couche d'un

jaune doré, comme dans l'ours, le chat et le

lion '
. Peut-être devrait-on remarquer que cette

contexture particulière qui dore ainsi la rmjs-

tlùenne se trouve et dans le dauphin, dont

r'œil, placé le plus souvent au-dessous de la sur-

face de la mer, ne reçoit la lumière qu'au tra-

vers du voile formé par une couche d'eau salée

plus ou moins trouble et plus ou moins épaisse,

et dans les quadrupèdes dont l'organe de la vue,

extrêmement délicat, ne s'ouvre que très-peu

lorsqu'ils sont exposés à des rayons lumineux

très-nombreux ou très-vifs -.

Le canal auditif, cartilagineux , tortueux et

mince , se termine à l'extérieur par un orifice

des plus étroits.

Le rocker , suspendu par des ligaments

,

comme dans les autres cétacées , au-dessous

d'une voûte formée en grande partie par une

extension de l'os occipital , contient un tympan

dont la forme est celle d'un entonnoir allongé;

un marteau dénué de manche, mais garni d'une

apophyse antérieure , longue et arquée ; un

étrier qui, au lieu de deux branches, présente

un cône solide, comprimé et percé d'un très-

petit trou; un labyrinthe situé au-dessus de la

caisse du tympan ; une lame contournée en spi-

rale pour former le limaçm , et qu'une fente

très-étroite et garnie d'une membrane sépare,

dans toute sa longueur, en deux parties dont la

plus voisine de l'axe est trois fois plus large

que l'autre; un petit canal, dont la coupe est

ronde, dont les parois sont très-minces, qui

suit la courbure spirale de la lame osseuse atta-

chée à l'axe du limaçon, qui augmente de dia-

mètre à mesure que celui des lames diminue
,

et auquel on trouve un canal analogue dans les

ruminants '; et enfin, l'origine de deux larges

conduits, nommés improprement aqueducs , et

qui, de même que des canaux semblables que

l'on voit dans tous les mammifèi-es , font com-

muniquer le labyrinthe de l'oreille avec l'inté-

rieur du crâne , indépendamment des conduits

par lesquels passent les nerfs.

Lorsqu'on a jeté les yeux sur tous les détails

de l'oreille du dauphin, pourrait-on être surpris

de la finesse de son ouïe? et comme les ''

ni-

' Même ouvrage, tcme II, page 402.

' Consul (e« ce que nous avons écrit au sujet de la vue de
la lialeiiii' fr.iriclie, dans Tarticlede ce cétacf'e.

• Lirons d'Anatomie comparée de M. Ciivi«r, t. II, p. 476.
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maux doivent d'autant plus aimer à cxprcer

leurs sens que les organes en sont plus pro-

pres à donner des impressions vives ou multi-

pliées , le dauphin doit se plaire et se plaît en

effet à entendre différents corps sonores. Les
tons variés des instruments de musique ne sont

pas même les seuls qui attirent son attention
;

on dirait qu'il éprouve aussi quelque plaisir à

écouter les sons régulièrement périodiques
,

quoique monotones et quelquefois même très-

désagréables à l'oreille délicate d'un musicien

habile
,
que produit le jeu des pompes et d'au-

tres machines hydrauliques. Un bruit violent

et soudain l'effraie cependant. Aristote nous

apprend que de son temps les pêcheurs de dau-

phins entouraient de leurs barques une troupe

de ces cétacées, et produisaient tout d'un coup

un grand bruit
,
qui , rendu plus insupportable

pour l'oreille de ces animaux par l'intermé-

diaire de l'eau salée qui le transmettait et qui

était bien plus dense que l'air, leur inspirait

une frayeur si forte, qu'ils se précipitaient vers

le rivage et s'échouaient sur la grève, victimes

de leur surprise, de leur étourdissement et de

leur terreur imprévue et subite.

Cette organisation de l'oreille des dauphins

fait aussi qu'ils entendent de loin les sons que

peuvent proférer les individus de leur espèce.

A la vérité, on a comparé leur voix à une sorte

de gémissement sourd : mais ce mugissement

se fortifie par les réflexions qu'il reçoit des ri-

vages de l'Océan et de la surface même de la

mer, se propage facilement, comme tout effet so-

nore, par cette immense masse de fluide aqueux,

et doit, ainsi qu'Aristote l'avait observé, une

nouvelle intensité à ce même liquide , dont au

moins les couches supérieures le transmettent à

l'organe de l'ouïe du dauphin.

D'ailleurs les poumons , d'où sort le fluide

producteur des sons que le dauphin fait en-

tendre, offrent un grand volume.

La boîte osseuse dans laquelle sont renfer-

més les évents , l'orbite de l'œil et la cavité

plus reculée et un peu plus élevée que cette or-

bite, au milieu de laquelle on trouve l'oreille

suspendue, est très-petite relativement à la lon-

gueur du dauphin. Le crâne est très-convexe.

Les différentes parties de l'épine dorsale, qui

s'articule avec cette boîte osseuse
,
présentent

des dimensions telles
,
que le dos proprement

dit n'en forme que le cinquième ou à peu près
,

et que le ;ou n'en compose pas le trentième.
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Ce cou est donc extrêmement court. Il com-

prend cependant sept vertèbres , comme celui

des autres mammifères ; mais de ces sept ver-

tèbres, la seconde ou Vaxis est très-mince , et

très-souvent les cinq dernières n'ont pas un mil-

limètre d'épaisseur.

Une si grande brièveté dans le cou explique-

rait seule pourquoi le dauphin ne peut pas im-

primer à sa tète des mouvements bien sensi-

bles , indépendants de ceux du corps ; et ce qui

ajoute à cette immobilité relative de la tête

,

c'est que la seconde vertèbre du cou est soudée

avec la première ou l'atlas.

Les vertèbres dorsales proprement dites sont

au nombre de treize, comme dans plusieurs au-

tres mammifères, et notamment dans le lion, le

tigre, le chat, le chien, le renard, l'ours mari-

time, un grand nombre de rongeurs, le cerf,

l'antilope, la chèvre, la brebis et le bœuf.

Les autres vertèbres qui représentent les

lombaires , les sacrées et les coccygiennes ou

vertèbres de la queue , sont ordinairement au

nombre de cinquante-trois : le professeur Bon-

naterre en a compté cependant soixante-trois

dans un squelette de dauphin qui faisait partie

de la collection d'Alfort. Aucun mammifère
étranger à la grande tribu des eétacées n'en

présente un aussi grand nombre : les quadru-

pèdes dans lesquels on a reconnu le plus de ces

vertèbres lombaires , sacrées et caudales, sont

le grand fourmilier, qui néanmoins n'en a que

quarante-six , et le phatagin
,
qui n'en a que

cinquante-deux ; et c'est un grand rapport que

présentent les eétacées avec les poissons, dont ils

partagent le séjour et la manière de se mouvoir.

Les apophyses supérieures des vertèbres dor-

sales sont d'autant plus hautes
,
qu'elles sont

plus éloignées du cou ; et celles des vertèbres

lombaii'es , sacrées et caudales , sont , au con-

traire, d'autant plus basses
,
qu'on les trouve

plus près de l'extrémité de la queue, dont les trois

dernières vertèbres sont entièrement dénuées

de ces apophyses supérieures : mais les apo-

physes des veitèbres qui représentent les lom-

baires sont les plus élevées
,

parce qu'elles

servent de point d'appui à d'énormes muscles

qui s'y attachent , et qui donnent le mouve-
ment à la queue.

Remarquons encore que les douze vertèbres

caudales qui précèdent les trois dernières ont

non-seulement des apophyses supérieures , mais

des apophyses inférieures , auxquelles s'atta-

chent plusieurs des muscles qui meuvent la nu*

geoire de la queue , et lesquelles ajoutent par

conséquent à la force et à la rapidité des mou-

vements de cette rame puissante.

Les vertèbres dorsales soutiennent les côtes,

dont le nombre est égal de chaque côté à celui

de ces vertèbres , et par conséquent de treize.

Le sternum , auquel aboutissent les côtes

sterno-vertébrales , improprement appelées

vraies côtes.) est composé de plusieurs p èces

articulées ensemble , et se réunit avec les extré-

mités des côtes par le moyen de petits os parti-

culiers , très-bien observés par le professeur

Bonnaterre.

A une distance assez grande du sternum et

de chaque côté de l'anus, on découvre dans les

chairs un os peu étendu
,
plat et mince, qui,

avec son analogue , forme les seuls os du bas-

sin qu'ait le dauphin vulgaire. C'est un faible

trait de parenté avec les mammifères qui ne

sont pas dénués , comme les eétacées , d'extré-

mités postérieures ; et ces deux petites lames

osseuses ont quelque rapport
,
par leur inser-

tion, avec ces petits os nommés ailerons^ et qui

soutiennent, au devant de l'anus, les nageoires

inférieures des poissons abdominaux.

Auprès de ce même sternum , on trouve le

diaphragme.

Ce muscle
,
qui sépare la poitrine du ventre,

n'étant pas tout à fait vertical , mais un peu in-

cliné en arrière, agrandit par sa position la

cavité de la poitrine , du côté de la colonne ver-

tébrale , et laisse plus de place aux poumons

volumineux dont nous avons parlé. Organisé

de manière à être très-fort, et étant attaché aux

muscles abdominaux
,
qui ont aussi beaucoup

de force
,
parce que plusieurs de leurs fibres

sont tendineuses , il facilite les mouvements

par lesquels le dauphin inspire l'air de l'atmos-

phère , et l'aide à vaincre la résistance qu'op-

pose à la dilatation de la poitrine et des pou-

mons l'eau de la mer, bien plus dense que le

fluide atmosphérique dans lequel sont unique-

ment plongés la plupart des mammifères.

Au delà du diaphragme est un foie volumi-

neux , comme dans presque tous les habitants

des eaux.

Les reins sont composés , comme ceux de

presque tous les eétacées , d'un très-grand

nombre de petites glandes de diverse figure

,

que Rondelet a comparées aux grains de raisin

qui composent une grappe.



DES DAUPHINS. 89

La chair est dure , et le plus souvent exhale

une odeur désagréahle et forte. La graisse qui

la recouvre contrihue à donner de la mollesse à

la peau
,
qui cependant est épaisse ,

mais dont

la surface est luisante et très-unie.

La pectorale de chaque côté est ovale
,
placée

très-has , et séparée de l'œil par un espace à

peu près égal à celui qui est entre l'organe de

la vue et le bout du museau.

Les os de cette nageoire , ou
,
pour mieux

dire , de ce bras , s'articulent avec une omo-

plate dont le bord spinal est arrondi et fort

grand. L'épine ou éminence longitudinale de cet

os de l'épaule est continuée au-dessus de l'angle

humerai par une lame saillante
,
qui semble

tenir lieu à^acromion.

Le muscle releveur de cette omoplate s'atta-

che à l'apophyse transverse de la première ver-

tèbre , et s'épanouit par son tendon sur toute la

surface extérieure de cette même omoplate.

Celui qui répond au grand dnilelé ou scapulo-

costien des quadrupèdes , et dont l'action tend

à mouvoir ou à maintenir l'épaule , n'est pas

fixé par des digitalions aux vertèbres du cou

,

comme dans les animaux qui se servent de leurs

bras pour marcher.

Le dauphin manque , de m.ême que les car-

nivores et plusieurs animaux à sabots , du mus-

cle nommé petit pectoral , ou dentelé anié-

r'teur^ ou costo-curacoïdien : mais i! présente à

la place un muscle qui
,
par une digitation

,

s'insère sur le sternum , vers l'extrémité an-

térieure de ce plastron osseux.

Le muscle trapèze
, ou cuculaire , ou dor-

so-siisacromien
,
qui s'attache à l'arcade occi-

pitale , ainsi qu'à l'apophyse supérieure de tou-

tes les vertèbres du cou et du dos , couvre toute

l'omoplate, mais est très-mince, pendant que le

slerno-mastoïdien est très-épais, très-gros, et

accompagné d'un second muscle
,
qui , de l'apo-

physe mastoïde , va s'insérer sous la tête de

l'humérus.

En tout , les muscles paraissent conformés
,

proportionnés et attachés de manière à donner

à l'épaule de la solidité , ainsi que cela convient

à un animal nageur. Par cette organisation , les

bras , ou nageoires , ou rames latérales du dau-

phin , ont un point d'appui plus fixe , et agis-

sent sur l'eau avec plus d'avantage.

Mais si
,
parmi les muscles qui meuvent

Vhumérus ou le bras proprement dit, le grand

dorsal ou lombo-huniérien des quadrupèdes

est remplacé , dans le dauphin
, par un petit

muscle qui s'attache aux côtes par des digita-

tions , et qui est recouvert par la portion dor-

sale de celui qu'on appelle pnnnicule charnu

ou cutano-huniérien , les muscles sur-épineux

( sur - scapulo - trochitérien
)

, le sous -épineux

(
sous-scapulo-trochitérien

)
, le grand- rond

{ seapulo-humérien )
, et le petit-rond , sont

peu distincts et comme oblitérés.

D'ailleurs , cet humérus , les deux os de l'a-

vant-bras qui sont très -comprimés, ceux du

carpe dont l'aplatissement est très-grand , les os

du métacarpe très-déprimés et soudés ensemble

,

les deux phalanges très-aplaties du pouce et du

dernier doigt , les huit phalanges semblables du

second doigt , les six du troisième et les trois

du quatrième
,
paraissent unis de manière à ne

former qu'un seul tout , dont les parties sont

presque immobiles les unes relativement aux

autres.

Cependant les muscles qui mettent ce tout en

mouvement ont une forme , des dimensions et

une position telles
,
que la nageoire qu'il com-

pose peut frapper l'eau avec rapidité , et par

conséquent avec force.

Mais l'espèce d'inflexibilité de la pectorale
,

en la rendant un très-bon organe de natation
,

n'y laisse qu'un toucher bien imparfait.

Le dauphin n'a aucun organe qu'il puisse

appliquer aux objets extérieurs , de manière à

les embrasser, les palper, les peser, sentir leur

poids , leur dureté , les inégalités de leur sur-

face, recevoir enfin des impressions très-dis-

tinctes de leur figure et de leurs diverses qua-

lités.

Il peut cependant , dans certaines circon-

stances, éprouver une partie de ces sensations,

en plaçant l'objet qu'il veut toucher entre son

corps et la pectorale , en le soutenant sous son

bras. D'ailleurs, toute sa surface est couverte

d'une peau épaisse, à la vérité, mais molle,

et qui , cédant aux impressions des objets
,

peut transmettre ces impressions aux organes

intérieurs de l'animal. Sa queue, très-flexible,

peut s'appliquer à une grande partie de la sur-

face de plusieurs de ces objets. On pourrait

donc supposer dans le dauphin un toucher as-

sez étendu pour qu'on ne fût pas forcé, par la

considération de ce sens , à refuser à ce cétacée

l'intelligence que plusieurs auteurs anciens et

modernes lui ont attribuée.

D'ailleurs , le rapport du poids du cerveau à

^ 2
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celui du corps est de 1 à 25 daus quelques

dauphins , comme daus plusieurs individus de

l'espèce humaine , dans quelques guenons

,

dans quelques sapajous
;
pendant que dans le

castor il est quelquefois de 1 à 290, et, dans

l'éléphant, de 1 à 500 '.

De plus , les célèbres anatomistes et physio-

logistes M, Soemmering et M. Ébel ont fait

voir qu'en général , et tout égal d'ailleurs
,
plus

le diamètre du cerveau , mesuré dans sa plus

grande largeur, l'emporte sur celui de la moelle

allongée , mesurée à sa base , et plus on doit

supposer de prééminence dans l'organe de la

réflexion sur celui des sens extérieurs , ou , ce

qui est la même chose, attribuer à l'animal

une intelligence relevée. Or le diamètre du

cerveau est à celui de la moelle allongée dans

l'homme comme 182 est à 26 ; dans la guenon

nommée Bonnet chinois ^ comme 182 est à 43
;

daus le chien, comme 182 est à G9 , et dans le

dauphin , comme 182 est à 14^.

Ajoutons que le cerveau du dauphin pré-

sente des circonvolutions nombreuses , et pres-

que aussi profondes que celles du cerveau de

l'homme ^
; et pour achever de donner une

idée suffisante de cet organe , disons qu'il a

des hémisphères fort épais
;

qu'il couvre le

cervelet
;
qu'il est arrondi de tous les côtés , et

presque deux fois plus large que long
;
que les

éminences ou tubercules nommés Testes sont

trois fois plus volumineux que ceux auxquels

on a donné le nom de Nates , et que l'on voit

presque toujours plus petits que les Testes dans

les animaux qui vivent de proie ^
; et enfin

qu'il ressemble au cerveau de l'homme
,
plus

que celui de la plupart des quadrupèdes.

Mais les dimensions et la forme du cerveau

du dauphin ne doivent pas seulement rendre

plus vraisemblables quelques-unes des conjec-

tures que l'on a formées au sujet de l'intelli-

gence de ce cétacée ; elles paraissent prouver

aussi une partie de celles auxquelles on s'est

livré sur la sensibilité de cet animal. On peut,

d'un autre côté , confirmer ces mêmes conjec-

tures par la force de l'odorat du dauphin. Les

mammifères les plus sensibles, et particulière-

ment le chien
,
jouissent toujours en effet d'un

odorat des plus faciles à ébranler ; et malgré la

nature et la position particulière du siège de

* Leçons d'Anatomie comparée de M. Ciivier. — » Ibid. —
rbifl.'- 1 Ibid.

l'odorat dans les cétacées ' , on savait dès le

temps d'Aristote que le dauphin distinguait

promptement et de très-loin les impressions des

corps odorants ^ Sa chair répand une odeur

assez sensible, comme celle du crocodile, de

plusieurs autres quadrupèdes ovipares , et de

plusieurs autres habitants des eaux ou des ri-

vages , dont l'odorat est très-fm ; et cependant

toute odeur trop forte, ou étrangère à celles

auxquelles il peut être accoutumé, agit si vi-

vement sur ses nerfs
,

qu'il en est bientôt fati-

gué , tourmenté et même quelquefois fortement

incommodé; et Pline rapporte qu'un proconsul

d'Afrique ayant essayé de faire parfumer un

dauphin qui venait souvent près du rivage et

s'approchait familièrement des marins , ce céta-

cée fut pendant quelque temps comme assoupi

et privé de ses sens , s'éloigna promptement en-

suite, et ne reparut qu'au bout de plusieurs

jours ^.

Faisons encore observer que la sensibilité

d'un animal s'accroit par le nombre des sensa-

tions qu'il reçoit , et que ce nombre est , tout

égal d'ailleurs , d'autant plus gi-and
,
que l'ani-

mal change plus souvent de place, et reçoit pat

conséquent les impressions d'un nombre plus

considérable d'objets étrangers. Or le dauphin

nage très-fréquemment et avec beaucoup de

rapidité.

L'instrument qui lui donne cette grande vi-

tesse se compose de sa queue et de la nageoire

qui la termine. Cette nageoire est divisée en

deux lobes , dont chacun n'est que peu échan-

cré , et dont la longueur est telle
,
que la largeur

de cette caudale égale ordinairement deux neu-

vièmes de la longueur totale du cétacée. Cette

nageoire et la queue elle-même peuvent être

mues avec d'autant plus de vigueur
,
que les

muscles puissants qui leur impriment leurs

mouvements variés s'attachent à de hautes apo-

physes des vertèbres lombaires ; et l'on avait

une si grande idée de leur force prodigieuse,

que , suivant Rondelet , un proverbe compa-

rait ceux qui se tourmentent pour faire une

chose impossible, à ceux qui veulent lier un

dauphin par la queue.

C'est en agitant cette rame rapide que le dau

phin cingle avec tant de célérité
,
que les ma

* Article de la baleine franche.

- Arist., Hist. anim., IV, 8.

' Pline, Histoire du Monde. IKrelX,
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rins l'ont nommé la flèche de la mer. Mon
savant et éloquent confrère M. de Saint-Pierre,

membre de l'Institut, dit, dans la relation de

son voyage à l'Ile-de-France (p. 52) ,
qu'il vit

un dauphin caracoler autour du vaisseau
,
pen-

dant que le bâtiment faisait un myriamètre par

heure, et Pline a écrit que le dauphin allait

plus vite qu'un oiseau et qu'un trait lancé par

une machine puissante.

La dorsale de ce cétacée n'ajoute pas à sa vi-

tesse ; mais elle peut l'aider à diriger ses mou-

vements ^
. La hauteur de cette nageoire , me-

surée le long de sa courbure , est communé-

ment d'un sixième de la longueur totale du

dauphin , et sa longueur d'un neuvième. Elle

présente une échancrure à son bord postérieur

,

et une inflexion en arrière à son sommet.

Elle est située au-dessus dos seize vertèbres

qui viennent immédiatement après les vertè-

bres dorsales ; et l'on trouve dans sa base une

rangée longitudinale de petits os allongés
,
plus

gros par le bas que par le haut, un peu cour-

bés en arrière, cachés dans les muscles, et dont

chacun , répondant à une vertèbre sans y être

attaché , représente un de ces osselets ou ai-

lerons auxquels nous avons vu que tenaient les

rayons des nageoires des poissons '.

Mais il ne suffit pas de faire observer la cé-

lérité de la natation du dauphin , remarquons

encore la fréquence de ses évolutions. Elles

sont séparées par des intervalles si courts qu'on

penserait que le repos lui est absolument in-

connu; et lesdifférentes impulsions qu'il se donne

se succèdent avec tant de rapidité et produi-

sent une si grande accélération de mouvement

,

que , d'après Aristote , Pline , Rondelet , et

d'autres auteurs , il s'élance quelquefois assez

haut au-dessus de la surface de la mer pour

sauter par-dessus les mâts des petits bâtiments.

Aristote parle même de la manière dont ils

courbent avec force leur corps , bandent ,
pour

ainsi dire, leur queue comme un arc très-grand

et très-puissant, et , la détendant ensuite con-

tre les couches d'eau inférieures avec la promp-

titude de l'éclair
,
jaillissent en quelque sorte

comme la flèche de cet arc , et nous présentent

un emploi de moyens et des effets semblables à

91

' Que l'on veuille bien se rappeler ce que nous avons dit

(faos l'article de la baleine frauclie, au sujet de la natation de

ce cétacée.

" Histoire naturelle des poissons.— Discours sur la nature

dece«animaax.

ceux que nous ont offerts les saumons et d'au-

tres poissons qui franchissent , en remontant
dans les fleuves, des digues très-élevées '.

C'est par un mécanisme semblable que le

dauphin se précipite sur le rivage , lorsque

,

poursuivant une proie qui lui échappe , il se li-

vre à des élans trop impétueux qui l'emportent

au delà du but , ou lorsque , tourmenté par des

insectes ^ qui pénètrent dans les replis de sa

peau et s'y attachent aux endroits les plus sen-

sibles, il devient furieux, comme le lion sur

lequel s'acharne la mouche du désert , et aveu-

glé par sa propre rage, se tourne, se retourne,

bondit et se précipite au hasard.

Lorsqu'il s'est jeté sur le rivage à une trop

grande distance de l'eau pour que ses efforts

puissent l'y ramener, il meurt au bout d'un

temps plus ou moins long , comme les autres

cétacées repoussés de la mer, et lancés sur la

côte par la tempête ou par toute autre puis-

sance. L'impossibilité de pourvoir à leur nour-

riture , les contusions et les blessures produites

par la force du choc qu'ils éprouvent en tom-

bant violemment sur le rivage, un dessèche-

ment subit dans plusieurs de leurs organes , et

plusieurs autres causes, concourent alors à ter-

miner leur vie; mais il ne faut pas croire,

avec les anciens naturalistes
,
que l'altération

de leurs évents , dont l'orifice se dessèche , se

resserre et se ferme , leur donne seule la mort

,

puisqu'ils peuvent , lorsqu'ils sont hors de

l'eau, respirer très-librement par l'ouverture

de leur gueule.

Le dauphin est d'autant moins gêné dans ses

bonds et dans ses circonvolutions, que son

plus grand diamètre n'est que le cinquième ou

à peu près de sa longueur totale, et n'en est

très-souvent que le sixième pendant la jeu-

nesse de l'animal.

Au reste , cette longueur totale n'excède

guère trois mètres et un tiers.

Vers le milieu de cette longueur, entre le

nombril et l'anus , est placée la verge du mâle,

qui est aplatie , et dont on n'aperçoit ordinaire-

ment à l'extérieur que l'extrémité du gland.

Il paraît que lorsqu'il s'accouple avec sa fe-

melle, ils se tiennent dans une position plus

ou moins voisme de la verticale, et tournés

l'un vers l'autre.

* Hist.nat. des poissons. —Histoire du saimonc saumon,

- Rondelet, arti.-.lc du daupliiu.
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La durée de la gestation est de dix mois, sui-

vant Aristote : le plus souvent la femelle met

bas pendant l'été ; ce qui prouve que l'accou-

plement a lieu au commencement de l'au-

tomne, lorsque les dauphins ont reçu toute

l'influence de la saison vivifiante.

La femelle ne donne le jour qu'à un ou deux

petits; elle les allaite avec soin, les porte sous

ses bras pendant qu'ils sont encore languis-

sants ou faibles, les exerce à nager, joue avec

eux , les défend avec courage , ne s'en sépare

pas même lorsqu'ils n'ont plus besoin de son

secours, se plaît à leur côté, les accompagne

par affection , et les suit avec constance
,
quoi-

que déjà leur développement soit très-avancé.

Leur croissance est prompte : à dix ans , ils

ont souvent atteint à toute leur longueur. 11 ne

faut pas croire cependant que trente ans soient

le terme de leur vie , comme plusieurs auteurs

l'ont répété d'après Aristote. Si l'on rappelle

ce que nous avons dit de la longueur de la vie

de la baleine franche , ou pensera facilement

avec d'autres auteurs que le dauphin doit vi-

vre très-longtemps, et vraisemblablement plus

d'un siècle.

Mais ce n'est pas seulement la mère et les

dauphins auxquels elle a donné le jour, qui pa-

raissent réunis par les liens d'une affection

mutuelle et durable : le mâle passe, dit-on, la

plus grande partie de sa vie auprès de sa fe-

melle ; il en est le gardien constant et le défen-

seur fidèle. On a même toujours pensé que

tous les dauphins en généi-al étaient retenus par

un sentiment assez vif auprès de leurs compa-

gnons. On raconte , dit Aristote
,
qu'un dau-

phin ayant été pris sur un rivage de la Carie

,

un grand nombre de cétacées de la même es-

pèce s'approchèrent du port , et ne regagnèrent

la pleine mer que lorsqu'on eut délivré le

captif qu'on leur avait ravi.

Lorsque les dauphins nagent en troupe nom-

breuse, ils présentent souvent une sorte d'or-

dre : ils forment des rangs réguliers ;
ils s'a-

vancent quelquefois sur une ligne, comme

disposés en ordre de bataille ; et si quelqu'un

d'eux l'emporte sur les autres par sa force ou

par son audace , il précède ses compagnons

,

parce qu'il nage avec moins de précaution et

plus de vitesse; il parait comme leur chef ou

leur conducteur, et fréquemment il en reçoit le

nom des pêcheurs ou des autres marins.

Mais les animaux de leur espèce ne sont pas

les seuls êtres sensibles pour lesquels ils pa-

raissent concevoir de l'affection ; ils se familia-

risent du moins avec l'homme. Pline a écrit

qu'en Barbarie , auprès de la ville de Hippo

Dijarrhife , un dauphin s'avançait sans crainte

vers le rivage, venait recevoir sa nourriture

de la main de celui qui voulait la lui donner,

s'approchait de ceux qui se baignaient, se li-

vrait autour d'eux à divers mouvements d'une

gaieté très-vive, souffrait qu'ils montassent

sur son dos , se laissait même diriger avec do-

cilité, et obéissait avec autant de célérité que

de précision '
. Quelque exagération qu'il y ait

dans ces faits , et quand même on ne devrait

supposer, dans le penchant qui entraîne sou-

vent les dauphins autour des vaisseaux
,
que le

désir d'apaiser avec plus de facilité une faim

quelquefois très-pressante , on ne peut pas

douter qu'ils ne se rassemblent autour des bâ-

timents , et qu'avec tous les signes de la con-

fiance et d'une sorte de satisfaction , ils ne

s'agitent, se courbent, se replient, s'élancent

au-dessus de l'eau
,
pirouettent , retombent

,

bondissent et s'élancent de nouveau pour pi-

rouetter, tomber, bondir et s'élever encore.

Cette succession , ou plutôt cette perpétuité de

mouvements , vient de la bonne proportion de

leurs muscles et de l'activité de leur système

nerveux.

Ne perdons jamais de vue une grande vérité.

Lorsque les animaux
,
qui ne sont pas retenus

,

comme l'homme, par des idées morales, ne

sont pas arrêtés par la crainte , ils font tout ce

qu'ils peuvent faire, et ils agissent aussi long-

temps qu'ils peuvent agir. Aucune force n'est

inerte dans la nature. Toutes les causes y ten-

dent sans cesse à produire, dans toute leur

étendue , tous les effets qu'elles peuvent faire

naître. Cette sorte d'effort perpétuel
,
qui so

confond avec l'attraction universelle, est la

base du principe suivant. Un effet est tou-

jours le plus grand qui puisse dépendre de

sa cause , ou , ce qui est la même chose , la

cause d'un phénomène est toujours la plus fai-

ble possible ; et cette expression n'est que la

traduction de celle par laquelle notre illustre

collègue et ami Lagrange a fait connaître son

admirable principe de la plus petite action.

Au reste , ces mouvements si souvent renou-

velés que présentent les dauphins, ces bonds,

< rlinc. liv. IX. cliir- '-S-
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ces sauts , ces circonvolutions , ces manœu-
vres

, ces signes de force, de légèreté, et de

l'adresse que la répétition des mêmes actes

donne nécessairement, forment une sorte de

speetacle d'autant plus agréable pour des navi-

gateurs fatigués depuis longtemps de l'im-

mense solitude et de la triste uniformité des

mers
,
que la couleur des dauphins vulgaires

est agréable à la vue. Cette couleur est ordi-

nairement bleuâtre ou noirâtre, tant que l'ani-

mal est en vie et dans l'eau ; mais elle est sou-

vent relevée par la blancheur du ventre et celle

de la poitrine.

Achevons cependant de montrer toutes les

nuances que l'on a cru remarquer dans les af-

fections de ces animaux. Les anciens ont pré-

tendu que la familiarité de ces cétacées était

plus grande avec les enfants qu'avec l'homme

avancé en âge. Mécénas-Fabius et Flavius-Al-

fius ont écrit dans leurs chroniques , suivant

Pline, qu'un dauphin qui avait pénétré dans le

lac Lucrin recevait tous les jours du pain que

lui donnait un jeune enfant, qu'il accourait à

sa voix, qu'il le portait sur son dos, et que,

l'enfant ayant péri , le dauphin
,
qui ne revit

plus son jeune ami, mourut bientôt de cha-

grin. Le naturaliste romain ajoute des faits

semblables arrivés sous Alexandre de Macé-

doine , ou racontés par Égésidème et par Théo-

phraste. Les anciens, enfin, n'ont pas balancé à

supposer dans les dauphins pour les jeunes

gens, avec lesquels ils pouvaient jouer plus fa-

cilement qu'avec des hommes faits , une sen-

sibilité, une affection et une constance presque

semblables à celles dont le chien nous donne

des exemples si touchants.

Ces cétacées
,
que l'on a voulu représenter

comme susceptibles d'un attachement si vif et

si durable , sont néanmoins des animaux car-

nassiers. Mais n'oublions pas que le chien, ce

compagnon de l'homme, si tendre, si fidèle et

si dévoué, est aussi un animal de proie; et

qu'entre le loup féroce et le doux épagneul , il

n'y a d'autre différence que les effets de l'art et

de la domesticité.

Les dauphins se nourrissent donc de sub-

Etances animales : ils recherchent particulière-

ment les poissons ; ils préfèrent les morues , les

églefins, les persèques, les pleuronectes
; ils

poursuivent les troupes nombreuses de muges

jnsqu'aujHvs des filets des pOcheurs ; et , à

cause de celle sorte de familiarité hardie , ils

ont été considérés comme les auxiliaires de ces
marins

, dont ils ne voulaient cependant qu'en-
lever ou partager la proie.

Pline et quelques autres auteurs anciens ont

cru que les dauphins ne pouvaient rien saisir

avec leur gueule, qu'en se retournant et se

renversant presque sur leur dos ; mais ils n'ont

eu cette opinion que parce qu'ils ont souvent

confondu ces cétacées avec des squales , des

acipensères ou quelques autres grands pois-

sons.

Les dauphins peuvent chercher la nourriture

qui leur est nécessaire plus facilement que plu-

sieurs autres habitants des mers. Aucun cli-

mat ne leur est contraire.

On les a vus non-seulement dans l'Océan

atlantique septentrional , mais encore dans le

grand Océan équinoxial , auprès des côtes de la

Chine
,
près des rivages de l'Amérique méri-

dionale
, dans les mers qui baignent l'Afrique,

dans toutes les grandes méditerranées , dans

celle particulièrement qui arrose et l'Afrique, et

l'Asie, et l'Europe.

Il est des saisons où ils paraissent préférer la

pleine mer au voisinage des côtes. On a remar-

qué ' qu'ordinairement ils voguaient contre le

vent
; et cette habitude , si elle était bien con-

statée , ne proviendrait-elle pas du besoin et du
désir qu'ont ces animaux d'être avertis plus fa-

cilement, par les émanations odorantes que le

vent apporte à l'organe de leur odorat , de la

présence des objets qu'ils redoutent ou qu'ils

recherchent ?

On a dit qu'ils bondissaient sur la surface de

la mer avec plus de force , de fréquence et d'a-

gilité, lorsque la tempête menaçait, et même
lorsque le vent devait succéder au calme 2. Plus

on fera de progrès dans la physique , et plus

on s'apercevra que l'électricité de l'air est une

des plus grandes causes de tous les change-

ments que l'atmosphère éprouve. Or tout ce

que nous avons déjà dit de l'organisation et des

habitudes des dauphins doit nous faire présu-

mer qu'ils doivent être très-sensibles aux varia-

tions de l'électricité atmosphérique.

Nous voyons dans Oppien et dans Élien que

les anciens habitants de Byzanceet de la Thrace

poursuivaient les dauphins avec des tridents at-

< Pom Pernelty, Histoire d'un voyage aux îles Sfalouines,

toiiin I, p.ig. 07 et sirv-

= Voyez le Voy.isc à rUc-dc-Francc de mon célèbre cou-

frtre, M. de Saiiil-l'ierre.
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tachés à de longues cordes, comme les harpons

dont on est armé maintenant pour la pèche des

baleines franches et de ces mêmes dauphins. Il

est des parages où ces derniers cétacées sont

issez nombreux pour qu'une grande quantité

i'huile soit le produit des recherches diriiïées

contre ces animaux. On a écrit qu'il fallait

compter parmi ces parages les environs dos ri-

vages de la Cochinchine.

Les dauphins n'ayant pas besoin d'eau pour

respirer, et ne pouvant même respirer que

dans l'air, il n'est pas surprenant qu'on puisse

les conserver très-longtemps hors de l'eau
,

sans leur faire perdre la vie.

Ces cétacées ayant pu être facilement obser-

vés, et ayant toujours excité la curiosité du

vulgaire , l'intérêt des marins , l'attention de

l'observateur , on a remarqué facilement toutes

leurs propriétés, tous leurs attributs , tous leurs

traits distinctifs; et voilà pourquoi plusieurs

naturalistes ont cru devoir compter dans l'es-

pèce que nous décrivons des variétés plus ou

moins constantes. On a distingué les dauphins

d'un brun livide ' , ceux qui ont le dos noirâtre,

avec les côtés et le ventre d'un gris de perle

moucheté de noir ; ceux dont la couleur est d'un

gris plus ou moins foncé , et enfin ceux dont

toute la surface est d'un blanc éclatant comme
celui de la neige.

Mais nous venons de voir le dauphin de la

nature ; voyons celui des poètes. Suspendons

un moment l'histoire de la puissance qui crée

,

et jetons les yeux sur les arts qui embellissent.

Nous voici dans l'empire de l'imagination
;

la raison éclairée
,
qu'elle charme, mais qu'elle

n'aveugle ni ne séduit , saura distinguer , dans

le tableau que nous allons essayer de présen-

ter, la vérité parée des voiles brillants de la

fable.

Les anciens habitants des rives fortunées de

la Grèce connaissaient bien le dauphin : mais

la vivacité de leur génie poétique ne leur a pas

permis de le peindre tel qu'il est; leur morale

religieuse a eu besoin de le métamorphoser et

d'en faire un de ses types. Et d'ailleurs , la

conception d'objets chimériques leur était aussi

nécessaire que le mouvement l'est au dauphin.

L'esprit , comme le corps , use de toutes ses

forces , lorsqu'aucun obstacle ne l'arrête ; et les

• Notes manuscrites de Cominersou, remises k Buffou, qui,

dans le temps, a bien voulu me les communiquer.

imaginations ardentes n'ont pas besoin des sen-

timents profonds ni des idées lugubres que fait

naître un climat horrible
,
pour inventer clos

causes fantastiques, pour produire des êtres

surnaturels
,
pour enfanter des dieux. Le plus

beau ciel a ses orages ; le rivage le plus riant a

sa mélancolie. Les champs thessaliens, ceux

de l'Attique et du Péloponèse , n'ont point in-

spiré cette terreur sacrée , ces noirs pressenti-

ments , ces tristes souvenirs, qui ont élevé le

trône d'une sombre mythologie au milieu de

palais de nuages et de fantômes vaporeux , au-

dessus des promontoires menaçants , des lacs

brumeux et des froides forêts de la valeureuse

Calédonie, ou de l'héroïque Hibernie : mais la

vallée de Tempe, les pentes fleuries de l'Hy-

mète , les rives de l'Eurotas , les bois mysté-

rieux de Delphes , et les heureuses Cyclades

,

ont ému la sensibilité des Grecs par tout ce que

la nature peut offrir de contrastes pittoresques

,

de paysages romantiques , de tableaux majes-

tueux , de scènes gracieuses , de monts ver-

doyants , de retraites fortunées , d'images at-

tendrissantes , d'objets touchants , tristes
,

funèbres même, et cependant remplis de dou-

ceur et de charmes. Les bosquets de l'Aroadie

ombrageaient des tombeaux ; et les tombeaux

étaient cachés sous des tiges de roses.

La mythologie grecque , variée et immense

comme la belle nature dont elle a reçu le jour

,

a dû soumettre tous les êtres à sa puissance.

Aurait-elle pu dès lors ne pas étendre son in-

fluence magique jusque sur le dauphin? Mais

si elle a changé ses qualités , elle n'a pas altéré

ses formes Ce n'est pas la mythologie qui a

dénaturé ses traits ; ils ont été métamorphosés

par l'art de la sculpture encore dans son en-

fance , bientôt après la fin de ces temps fameux

auxquels la Grèce a donné le nom d'héroïques.

J'adopte à cet égard l'opinion de mon illustre

confrère Yisconti , de l'Institut ; et voici ce que

pense à ce sujet ce savant interprète de l'anti-

quité ^

.

On adorait Apollon à Delphes non-seulement

sous le nom de Delphique et de PytJiien^ mais

encore sous celui de Delphinien {Delphinios)

On racontait
,
pour rendre raison de ce titre

,

que le dieu s'était montré sous la forme d'un

dauphin aux Cretois qu'il avait obligés d'abor-

der sur le rivage de Delphes, et qui y avaient

• Lettre de M. ViscoutI à Lacépède.



DES DAUPUlINS. 95

fondé l'oracle le plus révéré du monde connu

des Grecs. Cette fable n'a eu peut-être d'autre

origine que la ressemblance du nom de Delphes

avec celui du dauphin {Dolphin) ; mais elle est

de la plus haute antiquité , et ou en lit les dé-

tails dans l'hymne à l'honneur d'Apollon
,
que

l'on attribue à Homère. M. Visconti regarde

comme certain que VApollon delpkinius

,

adoré à Delphes , avait des dauphins pour sym-

boles. Des figures de dauphins devaient orner

son temple ; et comme les décorations de ce

sanctuaire remontaient aux siècles les plus re-

culés , elles devaient porter l'empreinte de l'en-

fance de l'art. Ces figures inexactes, imparfai-

tes
,
grossières , et si peu semblables à la nature,

ont été cependant consacrées par le temps et

par la samteté de l'oracle. Les artistes habiles

qui sont ve^us à l'époque où la sculpture avait

déjà fait des progrès n'ont pas osé corriger

ces figures d'après des modèles vivants; ils se

sont contentés d'en embellir le caractère , d'en

agrandir les traits , d'en adoucir les contours.

La forme bizarre des dauphins delphiqiies a

passé sur les monuments des anciens, s'est

perpétuée sur les productions des peuples mo-

dernes ; et si aucun des auteurs qui ont décrit

le temple de Delphes n'a parlé de ces dauphins

sculptés par le ciseau des plus anciens artistes

grecs , c'est que ce temple d'Apollon a été pillé

plusieurs fois , et que, du temps de Pausauias
,

il ne restait aucun des anciens ornements du

sanctuaire.

Les peintres et les sculpteurs modernes ont

donc représenté le dauphin, comme les artis-

tes grecs du temps d'Homère , avec la queue

relevée , la tète très-grosse , la gueule très-

grande, etc. Mais sous quelques traits qu'il ait

été vu, les historiens l'ont célébré, les poètes

l'ont chanté , les peuples l'ont consacré à la di-

vinité qu'ils adoraient. On l'a respecté comme
cher, non-seulement à Apollon et à Bacchus,

mais encore à Neptune
,
qu'il avait aidé , sui-

vant une tradition religieuse rapportée par Op-

pien , à découvrir son Amphitrite lorsque
,

voulant conserver sa virginité, elle s'était

enfuie jusque dans l'Atlantide. Ce même Op-

pien l'a nommé le Ministre du Jupiter ma-

rin ; et le titre de Hieros ichthys (poisson sa-

cré) lui a été donné dans la Grèce.

On a répété avec sensibilité l'histoire de

Phalante sauvé par un dauphin , après avoir

fait naufrage près des côtes de l'Italie. On a

honoré le dauphhi , comme un bienfaiteur de
l'homme. On a conservé comme une allégorie

touchante
, comme un souvenir consolateur

pour le génie malheureux, l'aventure d'Arion ,

qui , menacé de la mort par les féroces mate-
lots du navire sur lequel il était monté , se pic-

cipita dans la mer, fut accueilli par un dau-

phin que le doux son de sa lyre avait attiré, et

fut porté jusqu'au port voisin par cet animal

attentif, sensible et recoimaissant.

On a nommé barbares et cruels les Thraces

et les autres peuples qui donnaient la mort au

dauphin.

Toujours en mouvement , il a paru parmi les

habitants de l'Océan, non-seulement le plus ra-

pide , mais le plus ennemi du repos ; on l'a cru

l'emblème du génie qui crée , développe et cou-

serve, parce que son activité soumet le temps,

comme son immensité domine sur Tespace ; on

l'a proclamé le Roi de la mer.

L'attention se portant de plus en plus vers

lui , il a partagé avec le cygne ' l'honneur d'a-

voir suggéré la forme des premiers navires

,

par les proportions déliées de son corps si pro-,

pre à fendre l'eau, et par la position ainsi que

par la figure de ses rames si célères et si puis-

santes.

Son intelligence et sa sensibilité devenant

chaque jour l'objet d'une admiration plus vive,

on a voulu leur attribuer une origine merveil-

leuse : les dauphins ont été des hommes punis

par la vengeance céleste , déchus de leur pre-

mier état , mais conservant des traits de leur

première essence. Bientôt on a rappelé avec

plus de force qu'Apollon avait pris la figure d'un

dauphin pour conduire vers les rives de Del-

phes sa colonie chérie. Meptune, disait-on, s'é-

tait changé en dauphin pour enlever Mélantho

,

comme Jupiter s'était métamorphosé en taureau

pour enlever Europe. On se représentait la

beauté craintive , mais animée par l'amour

,

parcourant la surface paisible des mers obéis-

santes, sur le dos du dauphin dieu qu'elle

avait soumis à ses charmes. Neptune a été

adoré à Sunium sous la forme de ce dauphin si

cher à son amante. Le dauphin a été plus que

consacré ; il a été divinisé : sa place a été mar-

quée au rang des dieux ; et on a vu le dauphin

céleste briller parmi les constellations.

Ces opinions pures ou altérées ayant régné

* Voyo7,rarticle du Cygne, par Buffon.
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avec plus ou moins de force dans les différentes

contrées dont les fleuves roulent leurs eaux vers

le grand bassin de la Méditerranée, est-il sur-

prenant que le dauphin ait été pour tant de

peuples le symbole de la mer; qu'on ait repré-

senté l'Amour un dauphin dans une main et des

fleurs dans l'autre
,
pour montrer que son em-

pire s'étend sur la terre et sur l'onde
;
que le

dauphin entortillé autour d'un trident ait indi-

qué la liberté du commerce
;
que

,
placé autour

d'un trépied, il ait désigné le collège de quinze

prêtres qui desservait à Rome le temple d'A-

pollon
;
que, caressé par Neptune, il ait été le

signe de la tranquillité des flots, et du salut

des navigateurs
;
que , disposé autour d'une

ancre, ou mis au-dessus d'un bœuf à face hu-

maine, il ait été le signe hiéroglyphique de ce

mélange de vitesse et de lenteur dans lequel

on a fait consister la prudence , et qu'il ait ex-

primé cette maxime favorite d'Auguste : Hàie-

toi lentement, que cet empereur employait

comme devise , même dans ses lettres familiè-

res; que les chefs des Gaulois aient eu le dau-

phin pour emblème
;
que son nom ait été donné

à un grand pays et à des dignités émincntes
;

qu'on le voie sur les antiques médailles de Ta-

rente, sur celles de Pœstum dont plusieurs le

montrent avec un enfant ailé ou non ailé sur le

dos, sur les médailles de Corinthe qui don-

nent à sa tète ses véritables traits ' , et sur

celles d'^gium en Achaïe, d'Eubée , de Nisy-

ros , de Byzantium , de Brindes , de Larinum

,

de Lipari, de Syracuse, deThéra, de Valia

,

de Cartéjà en Espagne, d'Alexandre, de Né-

ron, de Vitellius , de Vespasien, deXite; que

le bouclier d'Ulysse, son anneau et son épée,

en aient offert l'image
;
qu'on ait élevé sa figure

dans les cirques ; et qu'on l'ait consacré à la

beauté céleste, en le mettant aux pieds de cette

Vénus si parfaite que l'on admire dans le Mu-

sée?

* Je m'en suis assuré en examinant, avec feu mon respec-

lable ami l'illustre auteur du Voyage d'Anacharsis, la pré-

cieuse coUectioD des médailles qui appartiennent à la nation

Irancaise.

LE DAUPHIN MARSOUIN'

Delpbinus Phocaena, Linn., Bonn., Cuv., Lacep.

Le marsouin ressemble beaucoup au dauphin

vulgaire ; il présente presque les mêmes traits;

il est doué des mêmes qualités; il offre les mê-

mes attributs ; il éprouve les mêmes affections :

et cependant quelle différence dans leur fortune I

le dauphin a été divinisé , et le marsouin porte

le nom de Pourceau de la mer. Mais le mar-

souin a reçu son nom de marins et de pêcheurs

grossiers : le dauphin a dû sa destinée au génie

poétique de la Grèce si spirituelle ; et les Muses,

qui seules accordent la gloire à l'homme, don-

nent seules de l'éclat aux autres ouvrages de la

nature.

L'ensemble formé par le corps et la queue

du marsouin représente un cône très-allongé. Ce

cône n'est cependant pas assez régulier pour

que le dos ne soit pas large et légèrement aplati.

Vers les deux tiers de la longueur du dos, s'é-

lève une nageoire assez peu échancrée par der-

rière, et assez peu courbée dans le haut
,
pour

paraître de loin former un triangle rectangle.

La tête un peu renflée au-dessus des yeux res-

semble d'ailleurs à un cône très-court, à som-

met obtus , et dont la base serait opposée à

* ^farsouin franc. —Maris sus.— Tursio.— Marsofn, en

Espagne.

—

Puipus, en Angletrrte.— Porpe^iC ou Ptirpuisse,

ibid.

—

Bruinvhch, en lloUanilo.— Tonyn, il)i(l.—Zct-'Yirfc,

il)i(l.

—

MecrsrJnvein, eu Allemagne.— y?rrtM«/(Ac'(, iljiil.

—

Sii'inia-morska, en VoXogwe.- Moi iknja-swinja, en Rus-

sie.—Marstvin, en Siiètle.

—

Trinnbtaie, ib'ul.—Marswiii,

en Dauemai-ck. — r(/7H/er, ibid.—Wi.sp, en Norvvege.

—

Nisa,

en Groenland.

—

Brunskop, en Islande.— //(/««///sAi/r, ibid.

—Dauphin Marsouin. Bonnalerrc, planches de TEncydop.
mélli.

—

Marsouin. Ménagerie du Muséum d'histoire natu-

relle (Cuvier).—Faun. Suecic, S\.—D(lphinus ciirpore ferè

conifornii, dorso lato, rostro subaeuto. Artedi, gen. 71, syii,

iOi.—Parvus Detphinus, vel Dclphin Sepleiitrionalimn aiit

Orientaliuni. Schoneveld, pag. 77. — H' «twxaiva. Aristot,

lib.6, cip. 12; et lib. 8, c^^.\'^.—Marsouin, Tursio, Se-

lon, A'iuat., p.ig. 16.

—

Idem. Rondelet, liv. 16, chap. G, édi-

tion de Lyon, ISiS —Phocœna. \\otton, lib. 8, cap. 194,

fol. 172, a.— Idem. Johnston, lib. 3, cap. 2. a. 5, pag. 220,

tab. tt\.—Idem. Willugbby, Pisc, pag. 31, lab. A. 1, lig. 2.-

ydcHi. Kai, Pisc, pag. 13.—P/iocûjtirt sive T%irsio. (;e^ncr,

Aquat., pag. 837; et (germ.) fol. 96, h.—Phocœnn.xUhu-
vand., Pisc. pag. 719, fig.7, pag. 720.—Delpbinus Plio a'iia,

pinnà in dorso imâ, denlibus acutis, rostio brevi obtii d.

Brisson, Regn. anim., pag. 751, n^2.—Marsouin (Delpliim s

Pliocaena). lUocb, Histoire des Poissons, pi. 92.— Klein, Mi.-s.

pisc. 1, pag. 24, et 2, pag. 26, tab. 2 A, B, 5 B.— /-'/(orcDir;.

Sibbald. Scot. an., pag. 25.— Rzacz , Pol. Anct
,
pag 243.—

Meersrhwein, qA{'x 'ï\mm. Mart. Spitïb., pag 92. — /rfow.

Anderson, Island-, pag. 2j3. — /rfci». Craiitz, Groenland.,

pag. 131.

—

Niscr ou le Marsouin. Eggede, Groenland., pag.

CiO.—Delphin, oder Nisen. Gunner, Act. Nidros. 2, pag. 237,

X/ib. 4.—Otb. Fabric, Fann. Groenland., pag. 4C.
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celle du cône allongé que forment le corps et la

queue.

Les deux mâchoires
,
presque aussi avancées

l'une que l'autre, sont dénuées de lèvres pro-

prement dites , et garnies chacune de dents

petites , un peu aplaties ,
tranchantes , et dont

le nombre varie depuis quarante jusqu'à cin-

quante.

La langue, presque semblable à celle du

dauphin vulgaire, est molle, large, plate, et

comme dentelée sur ses bords.

La pyramide du larynx est formée par l'épi-

glotte et par les cartilages arythénoides
,
qui

sont joints ensemble de manière qu'il ne reste

qu'une petite ouverture située vers le haut.

De très-habiles anatomistes ont conclu de

cette conformation que le marsouin ne pou-

vait faire entendre qu'une sorte de frémisse-

ment ou de bruissement sourd. Cependant, en

réfléchissant sur les qualités essentielles du

son , sur les différentes causes qui peuvent le

produire , sur les divers instruments sonores

que l'on a imaginés ou que la nature a formés

,

on verra
,
je crois , ainsi que je chercherai à le

montrer dans un ouvrage différent de celui-ci

,

que l'appai-eil le plus simple et en apparence le

moins sonore peut faire naître de véritables

sons, très-faciles à distinguer du bruissement,

du frémissement, ou du bruit proprement dit

,

et entièrement semblables à ceux que l'homme

profère. D'ailleurs, que l'on rappelle ce que

nous avons dit dans les articles de la baleine

franche , de la jubarte , du cachalot macrocé-

phale , et qu'on le rapproche de ce qu'Aristote

et plusieurs autres auteurs ont écrit d'une es-

pèce de gémissement que le marsouin fait en-

tendre.

L'orifice des évents est placé au-dessus de

l'espace qui sépare l'œil de l'ouverture de la

bouche, il représente un croissant; et sa conca-

vité est tournée vers le museau.

Les yeux sont petits, et situés à la même
hauteur que les lèvres. Une humeur muqueuse
enduit la surface intérieure des paupières

,
qui

sont tiès-peu mobiles. L'iris est jaunâtre, et la

prunelle parait souvent triangulaire.

Au delà de l'uil, très-près de cet organe et

à la même hauteur, est l'orifice presque im-

perceptible du canal auditif.

La nageoire pectorale répond au milieu de

l'espace qui sépare l'œil de la dorsale; mais ce

bras est situé très-bas; ce qui rabaisse le cen-

tre d'action et le centre de gravité du mar-
souin, et donne à ce cétacce la faculté de se

maintenir, en nageant, dans la position la plus

convenable.

Un peu au delà de la fossette ombilicale, on

découvre une fente longitudinale, par laquelle

sort la verge du mâle, qui, cylindri(iue près

de sa racine, se coude ensuite , devient coni-

que , et se termine en pointe. Les testicules

sont cachés ; le canal déférent est replié avant

d'entrer dans l'urètre. Le marsouin n'a pas de

vésicule séminale, mais une prostate d'un très-

grand volume. Les muscles des corps caver-

neux s'attachent aux petits os du bassin. Le va-

gin de la femelle est ridé transversalement.

L'anus est presque aussi éloigné des parties

sexuelles que de la caudale, dont les deux

lobes sont échancrés, et du milieu de laquelle

part une petite saillie longitudinale, qui s'é-

tend le long du dos
,
jusqu'auprès de la dor-

sale.

Un bleu très-foncé ou un noir luisant règne

sur la partie supérieure du marsouin , et une

teinte blanchâtre sur sa partie inférieure.

Un epiderme très-doux au toucher, mais

qui se détache facilement, et une peau très-

lisse , recouvrent une couche assez épaisse

d'une graisse très-blanche.

Le premier estomac , auquel conduit l'œso-

phage qui a des plis longitudinaux très-pra

fonds, est ovale, très-grand, très-ridé en de-

dans, et revêtu à l'intérieur d'une membrane

veloutée très-épaisse. Le pylore de cet estomac

est garni de rides très-saillantes et fortes, qui

ne peuvent laisser passer que des corps très-

peu volumineux , interdisent aux aliments

tout retour vers l'œsophage, et par conséquent

empêchent toute véritable rumination.

Un petit sac, ou, si l'on veut, un second

estomac conduit dans un troisième, qui est

rond , et presque aussi grand que le premier.

Les parois de ce troisième estomac sont très-

épaisses, composées d'une sorte de pulpe as-

sez homogène, et d'une membrane veloutée,

lisse et fine; et les rides longitudinales qu'elles

présentent se ramifient, pour ainsi dire, eu

rides obliques.

Un nouveau sac très-petit conduit à un qua-

trième estomac membraneux, criblé de pores,

conformé comme un tuyau , et contourné en

deux sens opposés. Le cinquième, ridé et ar-

rondi, aboutit à un canal intestinal, qui,

^3
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plissé longitudinalement et très-profondément,

n'offre pas decœcum, va, en diminuant de

diamètre
,
jusqu'à l'anus , est très-mince auprès

de cet orilice, et peut avoir, suivant Major,

une longueur égale à douze fois la longueur du

cétacée '

.

Les reins ne présentent pas de bassinet, et

sont partagés en plusieurs lobes.

Le foie n'en a que deux ; ces deux lobes

sont très-peu divisés : il n'y a pas de vésicule

du fiel.

Le canal hépatique aboutit au dernier esto-

mac ; et c'est dans cette même cavité que se

rend le canal pancréatique. •

On compte jusqu'à sept rates inégales en vo-

lume, dont la plus grande a la grosseur d'une

châtaigne, et la plus petite, celle d'un pois.

Le cerveau est très-grand à proportion du

volume total de l'animal; et si l'on excepte

les singes et quelques autres quadrumanes , il

ressemble à celui de l'homme
,
plus que le cer-

veau d'aucun quadrupède , notamment par sa

largeur, sa convexité, le nombre de ses cir-

convolutions , leur profondeur , et sa saillie au-

dessus flu cervelet.

Les vertèbres du cou sont au nombre de

sept, et les dorsales, de treize. Mais le nombre

des vertèbres lombaires , sacrées et coccygien-

nes, parait varier ; ordinairement cependant il

est de quarante-cinq ou quarante-six; ces trois

sortes de vertèbres oc^-upent alors trente-sept

cinquantièmes de la longueur totale de la co-

lonne vertébrale ; et les vertèbres du cou n'en

occupent pas deux.

Au reste , les apophyses transversales des

vertèbres lombaires sont très-grandes; ce qui

sert à expliquer la force que le marsouin a dans

sa queue.

Ce cétacée a de chaque côté treize côtes , dont

six seulement aboutissent au sternum, qui est

un peu recourbé et comme divisé en deux

branches.

Mais considérons de nouveau l'ensemble du

marsouin.

jNous verrons que sa longueur totale peut

aller jusqu'à plus de trois mètres, et son poids,

à plus de dix myriagrammes.

La distance qui sépare l'orince des évents,

de l'extrémité du museau, est ordinairement

'On doit consulter le savant et intéressant article publié

par mon confrère Cuvier, sur le Marsouin, daas la Ménagerie

tlu Muséuiu dhistoire uaturelle.

égale aux trois vingt-sixièmes de la longueur

de l'animal ; la longueur de la nageoire pecto-

rale égale cette distance; et la largeur de la na-

geoire de la queue atteint presque le quart de

la longueur totale du cétacée.

Cette grande largeur de la caudale , cette

étendue de la rame principale du marsouin , ne

contribuent pas peu à cette vitesse étonnante

que les navigateurs ont remarquée dans la na-

tation de ce dauphin , et à cette vivacité de

mouvements
,
qu'aucune fatigue ne parait sus-

pendre , et que l'œil a de la peine à suivre.

Le marsouin , devant lequel les flots s'ou-

vrent, pour ainsi dire, avec tant de docilité,

parait se plaire à surmonter l'action des cou-

rants et la violence des vagues que les grandes

marées poussent vers les côtes ou ramènent

vers la haute mer.

Lorsque la tempête bouleverse l'Océan , il en

parcourt la surface avec facilité, non-seulement

pane que la puissance électrique
,
qui

,
pen-

dant les orages , règne sur la mer comme dans

l'atmospbère , le maîtrise , l'anime , l'agite
,

mais encore parce que la force de ses muscles

peut aisément contre-balancer la résistance des

ondes soulevées.

11 joue avec la mer furieuse. Pourrait-on être

étonné qu'il s'ébatte sur l'Océan paisible , et

qu'il se livre pendant le calme à tant de bonds,

d'évolutions et de manœuvres?

Ces mouvements , ces jeux , ces élans, sont

d'autant plus variés
,
que l'imitation , cette

force qui a tant d'empire sur les êtres sensibles

,

les multiplie et les modifie.

Les marsouins en effet vont presque toujours

en troupes. Ils se rassemblent surtout dans le

temps de leurs amours : il n'est pas rare alors

de voir un grand nombre de mâles pouisuivre

la même femelle; et ces mâles éprouvent dans

ces moments de trouble une ardeur si grande

,

que , violemment agités , transportés , et ne dis-

tinguant plus que l'objet de leur vive recherche

,

ils se précipitent contre les rochers des rivages,

ou s'élancent sur les vaisseaux , et s'y laissent

prendre avec assez de fac ilité pour qu'on pense

en Islande qu'ils sont , au milieu de cette sorte

de délire . entièrement privés de la faculté de

voir.

Ce temps d'aveuglement et de sensations si

impérieuses se rencontre ordinairement avec la

lin de l'été.

La femelle reçoit le mâle favorisé en se ren-



versant sur le dos , en le pressant avec ses pec-

torales, ou, ce qui est la même chose, en le

serrant dans ses bras.

Le temps de la gestation est , suivant An-

dersen et quelques autres observateurs , de six

mois; il est de dix mois lunaires, suivant Aris-

tote et d'autres auteurs anciens ou modernes;

et cette dernière opinion parait la seule con-

forme à l'observation
,
puisque communément

les jeunes marsouins viennent au jour vers l'é-

quinoxe d'été.

La portée n'est le plus souvent que d'un

petit, qui est déjà parvenu à une grosseur con-

sidérable lorsqu'il voit la lumière, puisqu'un

embryon tiré du ventre d'une femelle, et me-

suré par Klein , avait près de six décimètres de

longueur.

Le marsouin nouveau-né ne cesse d'être au-

près de sa mère, pendant tout le temps où il a

besoin de téter; et ce temps est d'une année,

dit Otho Fabricius.

Il se nourrit ensuite, comme ses père et mère,

de poissons
,
qu'il saisit avec autant d'adresse

qu'il les poursuit avec rapidité.

On trouve les marsouins dans la Baltique

,

près des côtes du Groenland et du Labrador,

dans le golfe Saint-Laurent^ dans presque tout

l'Océan atlantique, dans le grand Océan , au-

près des îles Gallapagos , et du golfe de Pana-

ma, où le capitaine Colnett enavu une quantité

innombrable; non loin des rivages occidentaux

du Mexique et de la Californie : ils appartien-

nent à presque toutes les mers. Les anciens les

ont vus dans la mer Noire, maison croirait

qu'ils les ont très-peu observés dans la Médi-

terranée. Ces cétacées paraissent plus fréquem-

ment en hiver qu'en été dans certains parages
;

et dans d'autres, au contraire , ils se montrent

pendant l'été plus que pendant l'hiver.

Leurs courses ni leurs jeux ne sont pas tou-

jours paisibles. Plusieurs des tyrans de l'Océan

sont assez forts pour troubler leur tranquillité;

et ils ont particulièrement tout à craindre du

physétère microps, qui peut si aisément les

poursuivre, les atteindre, les déchirer et les

dévorer.

Ils ont d'ailleurs pour ennemis un grand

nombre de pécheurs, des coups desquels ils ne

peuvent se préserver, malgré la promptitude

avec laquelle ils disparaissent sous l'eau pour

éviter les traits , les harpons ou les balles.

Les Hollandais , les Danois , et la plupart des
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marins de l'Europe , ne recherchent les mar-
souins que pour l'huile de ces cétacées; mais les

Lapons et les Groenlandais se nourrissent de

ces animaux. Les Groenlandais
,
par exemple,

en font bouillir ou rôtir la chair, après l'avoir

laissée se corrompre en partie et perdre de sa

dureté; ils en mangent aussi les entrailles, la

graisse et même la peau. D'iuitres salent ou

font fumer la chair des marsouins.

Les navigateurs hollandais ont distingué dans

l'espèce du marsouin une variété qui ne diffère

des mai'souins ordinaires que par sa petitesse;

ils l'ont nommée Ouette.

LE DAUPHIN ORQUE'.

Delphiniis Orca, Linn.j Bonn., Cuv., Lacep. — Del-

phiiiiis (iladiiitor, Liun., Bonn. — DelphiiiusGram-

pus, Huuter ".

Ce nom d'Orc[ue nous rappelle plusieurs de

ces fictions enchanteresses que nous devons au

génie de la poésie. Il retrace aux imaginations

vives , il réveille dans les cœurs sensibles , les

noms fameux et les aventures touchantes, et

d'Andromède et de Persée, et d'Angélique et

de Roland; il porte notre pensée vers l'immor-

tel Arioste couronné au milieu des grands poètes

de l'antiquité. Ne repoussons jamais ces heu-

reux souvenirs : ne rejetons pas les fleurs du

jeune âge des peuples ; elles peuvent embellir

l'autel de la nature, sans voiler son image au-

guste. Disons cependant, pour ne rien dérober

à la vérité, que l'orque des naturalistes mo-

dernes n'est pas le tyran des mers qui a pu ser-

vir de type pour les tableaux de l'ancienne

* Épaulnrd.—Oudre.—Dorque, dans plusieurs fléparte-

menls ti.éiidion.Hix de Fraiicf.—G)a>npM.v, en AiiRieierre

;voy<'Z. au sujet df c^womGrampvs, Toiivrase du savant

Scli'jeidiT sur la Synonymie d'\rtédi, pag. 153).—Ffl?m-^a-

kar-hiitjdfngen, en Islande

—

S'jekhvgyer, enNiir«ése.—

tJial-htihd, >bid.— Spiivger, ibid.— Orc-vin, en Dane-

marck.— 7'rt"(/(/'0^e, ibid.— O/ia/r, en Suède.—A'oayi/A;/, en

Russie.— Kp'ni laid ou Oufhe. Blocli, édition di- Casiel.—

L Onuph. É|>aular(l. Bonna'erre, plinthes de l'Eucyclop.

mélh.— Uelphiuus ro>tro sursuni re|wndo, etc. MiUti>s,i, M.

2, p. 325.— Id. Aitedi. gen.76, syn. 106.—Faun. Suéde, 32.

—Gunn. Act. Nidros.. 4, pag. no,—Balaînt niiui.r, utrài|ue

maxilià <ientatâ, Sibbaldi, Rai, pag. 13.— Delpliinus lOica)

pinuà in dotso unâ. denlii'us obiusis. Briss, Itegu. anini.,

pig. 373. I.» 4. — Orca. Bel.m, A.jU it., pag. «6, Mg., p. (8. —
Espnular. Rnndelet, première partie, liv. '6. cbap.9.—Mule.

,

Zoolog. Uan. Prodp.m., pa^'.8, n» 37.-Otb. F.ihric. Kaun.

Groenland, 4f).-riiinter, ïiansact. philns., année 1787.

» M. Cuvier réunit celle .spèce à la suivante et à celle dn

Dauphin ventru d Huater. faite, dit-il. probablement d aprèJ

un an"*Jal enflé ,
qni conimençait à se gâter. •*•
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mythologie , ou de la féerie qui l'a remplacée.

Mous avons vu, en écrivant l'histoire du physé-

tère microps
,
que ce cétacée aurait pu être ce

modèle.

L'orque néanmoins jouit d'une grande puis-

sance; elle exerce un empire redoutable sur

plusieurs habitants de l'océan. Sa longueur est

souvent de plus de huit mètres, et quelquefois

de plus de dix 5 sa circonférence , dans l'endroit

le plus gros de son corps, peut aller jusqu'à

cinq mètres; et même , suivant quelques au-

teurs, sa largeur égale plus de la moitié de sa

longueur.

Ou la trouve dans l'Océan atlantique , où on

l'a vue, auprès du pôle boréal , dans le détroit

de Davis, vers l'embouchure de la lamise,

ainsi qu'aux environs du pôle antarctique, et

elle a été observée par le capitaine Colnettdans

le grand Océan , auprès du golfe de Panama '.

Le voisinage de l'équateur et celui des cercles

polaires peuvent donc lui convenir; elle peut

donc appartenir à tous les climats.

La couleur générale de ce cétacée est noirâ-

tre; la gorge, la poitrine , le ventre et une par-

tie du dessous de la queue, sont blancs; et l'on

voit souvent derrière l'oeil une grande tache

blanche.

La nageoire de la queue se divise en deux lo-

bes, dont chacun est échaucré par-derriere; la

dorsale, placée de manière à correspondre au

milieu du ventre, a quelquefois près d'un mè-

tre et demi de hauteur. La tête se termine par

un museau très-court et arrondi : elle est d'ail-

leurs très-peu bombée; et même, lorsqu'on l'a

dépouillée de ses téguments, le crâne parait

non-seulement très-aplati , mais encore un peu

concave dans sa partie supérieure ^.

La mâchoire d'en haut est un peu plus longue

que celle d'en bas : mais cette dernière est

beaucoup plus large que la supérieure; elle pré-

sente de plus, dans sa partie inférieure, une

sorte de renflement.

Les dents sont inégales , coniques , mousses

et recourbées à leur sommet; leur nombre doit

beaucoup varier surtout avec l'âge, puisque

Artédi dit qu'il y en a quarante à la mâchoire

' A Voyage to llie soiilh Atlantic for tlie purpnse of exten-

diiis tlie sporriu ceti whule tigheries, elc; by catiitain James
Colni'tl. Lo:id(jii, I7:i8.

^ On peut s'i n asMirer en examinant le crâne d'nne Orque,
qni e t cdnvrvi' daus les galeries d'anatouiie comparée du
UiHéuin d h sloire naturelle.

d'eu bas , et que dans la tête osseuse d'une

jeune orque, qui fait partie de la collection du

Muséum , on n'en compte que vingt-deux à cha-

que mâchoire.

L'œil est situé très-près de la commissure

des lèvres, mais un peu plus haut. Les pecto-

rales, larges et presque ovales, sont deux ra-

mes assez puissantes. La verge du mâle a fré-

quemment plus d'un mètre de longueur.

Les orques n'ont pas d'intestin cœcum.
Elles se nourrissent de poissons, particuliè-

rement de pleuronectes; mais elles dévorent

aussi les phoques : elles sont même si voraces,

si hardies et si féroces, que lorsqu'elles sont réu-

nies en troupes, elles osent attaquer un grand

cétacée, se jettent sur une baleine , la déchirent

avec leurs dents recourbées, opposent l'agilité

à la masse, le nombre au volume , l'adresse à

la puissance, l'audace à la force, agitent, tour-

mentent , couvrent de blessures et de sang leur

monstrueux ennemi
,
qui

,
pour éviter la mort

ou des douleurs cruelles , est quelquefois obligé

de se dérober par la fuite à leurs attaques

meurtrières, et qui, troublé par leurs mouve-

ments rapides et par leurs manœuvres multi-

pliées, se précipite vers les rivages, où il trouve,

dans les harpons des pêcheurs, des armes bien

plus funestes.

LE DAUPHIN GLADIATEUR!

.

Delphiaus Gladia'.or, Linn... Bonn., Lacep.^

Ce cétacée ressemble beaucoup à l'orque;

mais ses armes réelles sont plus puissantes, et

ses armes apparentes sont plus grandes. Sa dor-

sale, qu'on a comparée à un sabre, est beau-

coup plus haute que celle de l'orque. D'ailleurs,

cette nageoire est située très-près de la tète, et

' Gramfus, pnr des Anslais.— //flfl-/u')>n'));/!/r, en U-
\iin\e.—Killir-tiaslier, sur les eûtes des Étais Unis.— Del-
pliiiius OiCi, vai-. B. Linnée, éditi m de Ginelin.—Dauphin
Êpée-iie-iiier. B^nnaterre, plamhes de l'Eiicy I niéthod.—

Ul. B o h, etlitiiiii de U. 11. Castel.—Oeplimus pi^iià iii dorso

uiià f;la lii i' ciirvi a;iiinl;i, dentibiis acutis, ro.'-tro cpi isi trun-

caio. Brissnn Re<n anini , pas. '7^, n" ">— nelpliiiiiis dors

pinnà alii>siinà, deniibussidiconicis p.irùin i. cuivis. Muller,

Zii.log. Oan. l'roilrom
,
pag. 8, n" 37.—Sclivve. dt-lisch. An-

der-o:i. l.>l<n'l., pag. 233 —Craniz, Gr eiiiatid., pag. (32.

—

iNoili e:n ander art grosse fische. Mai t. Spitzli., pag. 94.—
Poisson à s. bre. Voyag»" de P.iges vers le pôle du Nord,
toNif U. pag. I '(2.— Delpiiinos vinaximns) pinnà iiiajori acu-

niinatà. haa-liinuiigur. \ oyage en Islan le, par Olafsen et Po-

velsen.

' M. Cnvier réunit ceUe espèce à la précédente et à celle du
Dauphin ventru. D.
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presque sur la nuque. Sa hauteur surpasse le

cinquième de la longueur totale du cétacée , et

ce cinquième est souvent de deux mètres.

Cette dorsale est recourbée en arrière , un peu

arrondie à son extrémité , assez allongée pour

ressembler à la lame du sabre d'un géant; et

cependant à sa base elle a quelquefois trois

quarts de mètre de largeur. La peau du dos s'é-

tend au-dessus de cette proéminence, et la

couvre en entier.

Le museau est très-court ; et sa surface an-

térieure est assez peu courbée pour que de loin

il paraisse comme tronqué.

Les mâchoires sont aussi avancées l'une que

l'autre. Les dents sont aiguës.

L'œil , beaucoup plus élevé que l'ouverture

de la bouche, est presque aussi rapproché du

bout du museau que la commissure des lèvres.

La pectorale est très-grande, très-aplatie

,

élargie en forme d'une énorme spatule , et com-

pose une rame dont la longueur peut être de

deux mètres, et la plus grande largeur de plus

d'un mètre.

La caudale est aussi très-grande : elle se di-

vise en deux lobes dont chacun a la figure d'un

croissant et présente sa concavité du côté du

museau. La largeur de cette caudale est de près

de trois mètres.

Voilà donc deux grandes causes de vitesse

dans la natation et de rapidité dans les mouve-

ments
,
que nous présente le gladiateur; et cet

attribut est confirmé par ce que nous trouvons

dans des notes manuscrites dont nous devons

la connaissance à sir Joseph Banks. Mon illus-

tre confière m'a fait parvenir ces notes , avec

un dessin d'un gladiateur mâle pris dans la Ta-

mise le 10 juin 17 93. Ce cétacée, après avoir

été percé de trois harpons , remorqua le bateau

dans lequel étaient les quatre personnes qui

l'avaient blessé, l'entraîna deux fois depuis

Blackwall jusqu'à Greenwich, et une fois jus-

qu'à Deptfort, malgré une forte marée qui

parcourait huit milles dans une heure, et sans

être arrêté par les coups de lance qu'on lui por-

tait toutes les fois qu'il paraissait sur l'eau. Il

expira devant l'hôpital de Greeuwich. Ce gla-

diateur, dont nous avons fait graver la figure,

avait trente-un pieds anglais de longueur, et

douze pieds de circonférence dans l'endroit le

plus gros de son corps

.

Pendant qu'il respirait encore , aucun bateau

n'osa en approcher, tant on redoutait les effets

terribles de sa grande masse et de ses derniers

efforts.

La force de ce dauphin gladiateur rappelle

celle d'un autre individu de la même espèce,

qui arrêta le cadavre d'une baleine que plusieurs

chaloupes remorquaient, et l'entraîna au fond

de la mer.

Les gladiateurs vont par troupes : lors même
qu'ils ne sont réunis qu'au nombre de cinq ou

six , ils osent attaquer la baleine franche encore

jeune; ils se précipitent sur elle, comme des

dogues exercés et furieux se jettent sur un jeune

taureau. Les uns cherchent à saisir sa queue,

pour en arrêter les redoutables mouvements;

les autres l'attaquent vers la tête. La jeune ba-

leine, tourmentée, harassée, forcée quelque-

fois de succomber sous le nombre, ouvre sa

vaste gueule; et à l'instant les gladiateurs

affamés et audacieux déchirent ses lèvres, font

pénétrer leur museau ensanglanté jusqu'à sa

langue, et en dévorent les lambeaux avec avi-

dité. Le voyageur de Pages dit avoir vu une

jeune baleine fuir devant une troupe cruelle de

ces voraces et hardis gladiateurs , montrer de

larges blessures, et porter ainsi l'empreinte

des dents meurtrières de ces féroces dauphins.

Mais ces cétacées ne parviennent pas toujours

à rencontrer, combattre, vaincre et immoler de

jeunes baleines : les poissons forment leur proie

ordinaire.

Je lis dans les notes manuscrites dont je dois

la connaissance à sir Joseph Banks
,
que pen-

dant une quinzaine de jours, où six dauphins

gladiateurs furent vus dans la Tamise, sans

qu'on pût les prendre, les aloses et les carrelets

furent extraordinairement rares.

On a trouvé les cétacées dont nous parlons

dans le détroit de Davis et dans la Méditerra-

née d'Amérique , ainsi qu'auprès du Spitzberg.

Ils peuvent fournir de l'huile assez bonne pour

être recherchée.

Toute leur partie supérieure est d'un brun

presque noir, et leur partie inférieure d'un beau

blanc. Cette couleur blanche est relevée par

une tache noirâtre , très-longue , très-étroite et

pointue
,
qui s'étend de chaque côté de la queue

en bande longitudinale, et s'avance vers la

pectorale, comme un appendice du manteau

brun ou noirâtre de l'animal. On peut voir

aussi , entre l'ail et la dorsale, un croissant

blanc qui contraste fortement avec les nuances

foncées du dessus de la tête.
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LE DAUPHIN NÉSARNACK».

Delphinus Tursio, Boan., Cuv. — Delphinus Nesar-

nack. Lacep.

HISTOIRE NATURELLE

On a écrit que la femelle mettait bas pen-

dant riiiver. Son lait est gras et nourrissant.

Le nésarnack vit dans l'Océan atlantique

septentrionaL

Ce cétacée a le corps et la queue très-allon-

gés. Sa plus grande épaisseur est entre les

bras et la dorsale : aussi , dans cette partie, son

dos présente-t-il une grande convexité. La

tête proprement dite est arrondie ; mais le mu-

seau, qu'on en distingue très-facilement, est

aplati, et un peu semblable à un bec d'oie ou

de canard, comme celui du dauphin vulgaire.

La mâchoire inférieure avance plus que celle

d'en haut : l'une et l'autre sont garnies de qua-

rante-deux dents presque cylindriques, droites

et très-émoussées au sommet, même lorsque

l'animal est jeune.

L'évent est situé au-dessus de l'œil , mais un

peu plus près du bout du museau que l'organe

de la vue.

Les pectorales sont placées très-bas, et par

conséquent d'une manière très-favorable à la

natiition du nésarnack, mais petites, et de

plus échancrées; ce qui diminue la surface de

cette rame.

La dorsale
,
peu étendue , échancrée et re-

courbée, s'élève à l'extrémité du dos la plus

voisine de la queue , et se prolonge vers la

caudale par une saillie longitudinale, dont la

plus grande hauteur est quelquefois un vingt-

deuxième de la longueur totale du cétacée.

Les deux lobes qui composent la caudale

sont échancrés, et leurs extrémités courbées

en arrière.

La couleur générale du nésarnack est noirâ-

tre; quelques bandes transversales, d'une

nuance plus foncée, la relèvent souvent sur le

dos; une teinte blanchâtre paraît sur le ventre

et quelquefois sur le bas des côtés de ce dau-

ohin.

Ce cétacée a soixante vertèbres , et n'a pas

de cœcum.

Sa longueur totale est de plus de trois mè-

tres. La caudale a plus d'un demi-mètre de

largeur.

On le prend difficilement, parce qu'il s'ap-

proche peu des rivages. Il est cependant des

conli'ées où l'on se nourrit de sa chair, de son

lard, et même de ses entrailles.

* Daiipliin Nésarnack. Boniiaterre, plandies de TEncycl.

méth. - Millier. Prodrom. Ztwlog. Dan. 56.—Act. Nidro- 4, 5.

-U. OtU. Fdbric, FaunaGro«iiUDd.,pag. 49.

LE DAUPHIN DIODON'.

Delphinus diodon, Bonn , Lacep. — Dolphinu»

Himteri, Desm.'

Ce dauphin parvient à une longueurqui égale

celle de quelques physétères et de quelques

cachalots. Un diodon, pris auprès de Londres

en 17 83, avait sept mètres de longueur; et le

savant anatomiste Hunter, qui en a publié la

première description dans les Transactions de

la société royale, a eu dans sa collection le

crâne d'un dauphin de la même espèce, qui de-

vait être long de plus de treize mètres.

Ce cétacée a le museau aplati et allongé,

comme celui du dauphin vulgaire et comme
celui du nésarnack; mais sa mâchoire inférieure

ne présente que deux dents, lesquelles sont ai-

guës et situées à l'extrémité de cette mâchoire

d'en bas. Le front est convexe. La plus grande

grosseur de ce diodon est auprès des pectora-

les, qui sont petites, ovales, et situées sur la

même ligne horizontale que les commissures

des lèvres. La dorsale, très-voisine de l'origine

de la queue, est conformée comme un fer de

lance
,
pointue et inclinée en arrière. La cau-

dale montre deux lobes échancrés. La couleur

générale du cétacée est d'un brun noirâtre, qui

s'éclaircit sur le ventre.

LE DAUPHIN VENTRU K

Delphinus Orca, var. a, Bonn.— Delphinus veuli icosus,

Laci'p., Desm. 4

Ce cétacée ressemble beaucoup à l'orque •

il a de même le museau très-court et ai rondi ;

mais sa mâchoire inférieure n'est pas renflée

comme celle de l'orque. Au lieu du gonflement

* Hiinter. Transact. philosoph., année 1787.—nanpnin à

deux dents. Bonnaterre, pUiiches de rEucydnptiiic niélho-

dU|ue.

' M. Cnvier regarde ce cétacée comme ne différant pis spé-

cifiquement de l'HypérotMion de M. de I. népède. D.

» nunter, Trnnsact. philosoidi., année 1787.— Épaulari

ventru. Bonnatirre planches de riimycd. mélh.

* M. (Uni. r ptnseqnece céUi éenest q\runl)aupliin Or

que enflé, parce qu'il commençait à se gâter. D.
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que l'on ne voit pas dans sa mâchoire d'en bas

,

son ventre, ou, pour mieux dire, presque

oute la partie inférieure de son corps, offre

m volume si considérable, que la queue parait

très-mince. On croit cette queue proprement

dite d'autant plus étroite, que sa largeur est

inférieure, à proportion , à celle de la queue

de presque tous les autres cétacées; elle a

même ce petit diamètre trans\»ersal des son

origine , et sa forme générale est presque cylin-

drique.

Très-près de cette même queue s'élève la

dorsale, dont la figure est celle d'un triangle

rectangle , et qui par conséquent est plus lon-

gue et moins haute que celle de plusieurs au-

tres dauphins.

Des teintes noirâtres sont mêlées avec le

blanc de la partie inférieure de l'anima!. Cette

espèce, dont les naturalistes doivent la con-

naissance à Hunter, parvient au moins à la

longueur de six mètres.

LE DAUPHIN FERÈS *.

Delphiiius Feres, Bonn., Lacep.

Ce cétacée, dont le professeur Bonnaterre a

le premier publié la description, a le dessus de

la tête élevé et convexe , et le museau arrondi

et très-court. Une mâchoire n'avance pas plus

que l'autre. On compte à celle d'en haut, ainsi

qu'à celle d'en bas , vingt dents inégales en

grandeur, et dont dix sont plus grosses que les

autres, mais qui sont toutes semblables par

leur figure. La partie de chaque dent que l'al-

véole renferme est égale à celle qui sort des

gencives , et représente un cône recourbé et un

peu aplati : l'autre partie est arrondie à son

sommet, ovoide, et divisée en deux lobes par

une rainure longitudinale. La peau qui recou-

vre le férès est fine et noirâtre. Ce dauphin par-

vient à une longueur de près de cinq mètres.

Celle de l'os du crâne est le septième ou à peu

près de la longueur totale du cétacée.

Le 22 juin 17 87, un bâtiment qui venait de

Maîte ayant mouillé dans une petite plage de

la iMéditerranée, voisine de Saint-Tropès, du
département du Var , fut bientôt environné

d'une troupe nombreuse de férès , suivant une

' Dauphin Férès. Bonnaterre, p'anches de l'Encycl. nieiL.

relation adressée par M. Lambert, habitant de
Saint-Tropès, à M. l'abbé Turles, chanoine do
Fréjus , et envoyée par ce dernier au professeur

Honnaterre'. Le capitaine du bâtiment descen-

dit dans sa chaloupe, attaqua un de ces dau-

phins , et le perça d'un trident. Le cétacée

,

blessé et cherchant à fuir, aurait entraîné ia

chaloupe, si l'équipage n'avait redoublé d'ef-

lorts pour la retenir. Le férès lutta avec une
nouvelle violence; le trident se détacha, mais

enleva une large portion de muscles : le dau-

phin poussa quelques cris ; tous les autres cé-

tacées se rassemblèrent auteur de leur com-

pagnon ; ils firent entendre des mvgissements

profonds, qui effrayèrent le capitaine et ses

matelots, et ils voguèrent vers le golfe de Gri-

mcau , où ils rencontrèrent , dans un grand

nombre de pêcheurs, de nouveaux ennemis.

Ouïes assaillit à coups de hache; leurs bles-

sures et leur rage leur arrachaient des sifjle-

vients aigus. On tua , dit-on, près de cent de

ces férès ; la mer était teinte de sang dans ce

lieu de carnage. On trouva les individus immo-
lés remplis de graisse ; et leur chair parut rou-

geâtre comme celle du bœuf.

LE DAUPHIN DE DUHAMEL.

Delphinus Duhameli, Lacep.

Nous consacrons à la mémoire du savant et

respectable Dubamcl ce cétacée qu'il a fait con-

naître^ , et dont la description et un dessin lui

avaient été envoyés de Vannes par M. Des-

forges-Mai'liard. Un individu de cette espèce

avait été piis auprès de l'embouchure de la

Loire. Il y avait passé les mois de mai, juin

et juillet, blessé dans sa nageoire dorsale , se

tenant entre deux petites îles, s'y nourrissant

facilement de poissons qui y abondent, et y
poursuivant les marsouins avec une sorte de

fureur. Il avaitplus de six mètres de longueur,

et son plus grand diamètre transversal n'était

que d'un mètre ou environ. Ses dents , au nom-

bre de vingt-quatre à chaque mâchoire, étaient

longues, et indiquaient la jeunesse de l'animal.

L'orifice des évents avait beaucoup de largeur.

La distance entre cette ouverture et le bout du

museau n'égalait pas le tiers de l'intervalle

* Bonn;iterre, |ilanches de TEncycl. ruélh.

' Traité des pèches.
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compn's entre l'œil et cette même extrémité.

L'œil était ovale et placé presque au-dessus de

la pectorale
,
qui avait un mètre de long et un

demi-mètre de large. On voyait la dorsale pres-

que au-dessus de l'anus. La mât-hoire infé-

rieure, la gorge et le ventre présentaient une

couleur blanche que faisait ressortir le noir des

nageoires et de la partie supérieure du cétacée.

La peau était très-douce au toucher.

LE DAUPHIN DE PERON '.

Delphinus Peronii , Lacep., Desm. '.

Nous donnons à ce dauphin le nom du natu-

raliste plein de zèle qui l'a observé , et qui
,

dans le moment où j'écris, brave encore les

dangers d'une navigation lointaine, pour ac-

croître le domaine des sciences naturelles. Les

cétacées de l'espèce du dauphin de Péron ont

la forme et les proportions du marsouin. Leur

dos est d'un bleu noirâtre, qui contraste d'une

manière très-agréable avec le blanc éclatant du

ventre et des côtés, et avec celui que l'on voit

au bout de la queue , à l'extrémité du museau

et à celle des nageoires.

Ils voguent en troupes dans le grand Océan

austral. M. Péron en a rencontré des bandes

nombreuses, nageant avec une rapidité extraor-

dinaire , dans les environs du cap sud de la

terre de Diémen , et par conséquent vers le

quarante-quatrième degré de latitude australe.

LE DAUPHIN DE COMMERSON \

Delphinus Commersonii, Lacep., Desm.

Les trois grandes parties du monde, l'Amé-

rique, l'Afrique et l'Asie, dont on peut regar-

der la Nouvelle-Hollande comme une prolon-

gation , se terminent dans l'hémisphère austral

par trois promontoires fameux, le cap de Horn,

< nelphinns lencoramphus. Maiiusrrits envoyés an Muséum
d'iiistone nalnrelle, p^r M. Pérou, l'iiii des naturalistes de

ri'X|iéilition lie découvertes commandée par le o-ipilaine

Baudiii.

' Ce céiacée. qui manipie de na^poire dorsale, doit être,

coiiinic .M. Lessoii le fiii très-judicieusement observer, rap-

porté .lU f^enre des Delphuiajiteres. !>.

• I.e jacobite. -I.e Marsouin Jacobite,—Tur^io corpore ar-

gentée, eitrptnitat bns nigricantibus. Coriimersoii , iiiami-

scrits ai.lressés à Buffou, et remis par Buffon à M. de Lacé-

pède.
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le cap de Ronne-Espérance et celui de Diémen.

De ces trois promontoires, les deux plus avan-

cés vers le pôle antarctique sont le cap de

Diémen et le cap de Horn. Nous avons vu des

troupes nombreuses de dauphins remarquables

par leur vélocité et par l'éclat du blanc et du

noir qu'ils présentent, animer les environs du

cap de Diémen, où le naturaliste Péron les a

observés : nous allons voir les environs du cap

de Horn montrer desbandes considérables d'au-

tres dauphins également dignes de l'attention

du voyageur par le blanc resplendissant et le

noir luisant de leur parure , ainsi que par la

rapidité de leurs mouvements. Ces derniers ont

été décrits par le célèbre Commerson
,
qui les

a trouvés auprès de la terre de Feu et dans le

détroit de Magellan, lors du célèbre voyage

autour du monde de notre Eougainviile. Mais

le blanc et le noir sont distribués bien diffé-

remment sur les dauphins de Péron et sur ceux

de Commerson : sur les premiers , le dos est

noir , et l'extrémité du museau , de la queue et

des nageoires , offre un très-beau blanc ; sur

les seconds , le noir ne parait qu'aux extrémi-

tés , et tout le reste reluit comme une surface

polie , blanche , et
,
pour ainsi dire , argentée.

C'est pendant l'été de l'hémisphère austral , et

un peu avant le solstice
,
que Commerson a vu

ces dauphins argentés, dont les brillantes cou-

leurs ont fait dire à ce grand observateur qu'il

fallait distinguer ces cétacés même parmi les

plus beaux habitants des mers. Ils jouaient

autour du vaisseau de Commerson , et se fai-

saient considérer avec plaisir par leur facilité à

l'emporter de vitesse sur œ bâtiment
,

qu'ils

dépassaient avec promptitude , et qu'ils enve-

loppaient avec célérité au milieu de leurs ma-

nœuvres et de leurs évolutions.

Ils étaient moins grands que des marsouins.

Si , contre nos conjectures , les dauphins de

Commerson et ceux de Péron n'avaient pas de

nageoire dorsale , nous n'avons pas besoin de

dire qu'il faudrait les placer dans le genre des

Del/ihinaptères j avec les Bélugas et les Séné-

dettes '.

' Les obseivalions récentes de M. Lessnii ont en effet piouvé

que le haiipliln de Fcrou devait être placé dans le geure Del-

pliiiiaiilci'e.
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LES IIYPÉROODONS*.

L'HYPÉROODON BUTSKOPF'.

B>elphinus Butskopf , Bonn. — Hyperoodon Butskopf,

Lacep. — Delphinus Ilyperoodon , Desm.

Le corps et la queue du butskopf sont très-

allongés. Leur forme générale est conique; la

base du cône qu'ils forment se trouve vers l'en-

droit où sont placées les nageoires pectorales.

La tête a près d'une fois plus de hauteur que

de largeur; mais sa longueur est égaie, ou pres-

que égale, à sa hauteur. Au-dessous du front,

qui est très-convexe , on voit un museau très-

aplati. On n'a trouvé que deux dents à la mâ-

choire d'en bas; ces deux dents sont situées à

l'extrémité de cette mâchoire , coniques et poin-

tues : mais il y a sur le contour de la mâchoire

supérieure, et, ce qui est bien remarquable,

sur la surface du palais , des dents très-petites

,

inégales, dures et aiguës. Cette distribution de

dents sur le palais est le véritable caractère dis-

tinctif du genre dont nous nous occupons , et

celui qui nous a suggéré le nom que nous avons

donné à ce groupe'. Nous devons faire d'autant

plus d'attention à cette particularité
,
que plu-

sieurs espèces de poissons ont leur palais hérissé

de petites dents, etquepar conséquent la disposi-

tion des dents du butskopf est un nouveau trait

qui lie la grande tribu des cétacées avec les autres

habitants de la mer, lesquels , ne respirant que

par des branches , sont forcés de vivre au milieu

des eaux. D'un autre côté , non-seulement le

butskopf est le seul cétacée qui ait le palais

garni de dents , mais on ne connaît encore au-

cun mammifère qui ait des dents attachées à la

surface du palais. A la vérité, on a découvert

depuis peu, dans la Nouvelle-Hollande, des

quadrupèdes revêtus de poils, qu'on a nommés

ornilhorhiinqups à cause de la ressemblance de

leur museau avec un bec aplati, qui vivent

< On trouvera au CDinmeacement de cette histoire le ta-

bleau des oriji'6-i, des f;eiires et des espèces de céiacées.

'' Granl souflV ur à hec d'oie.—butsiiopff.

—

nel|iliiiiiis Gr-

éa (Bulskoiif I. Liuiice, édi ion de Gnielni.— Butskopf. .M:iil.

Spitzb., p.ig. 93.— Id., Aud'-rsou, Isl., pag. 252.— lil., Cran z,

Groenland., pa?;. 151 .— lJnts-ki>pper. Eg^ede, Gioenl., p. 56.

—Le Dauphin liut-kopf. Bmuaierre, plamlies de l'Eu yclup.

méth.—Bolll-liead, orSlouiàUeishead. Date, H.irwicb, 't. H,
Ub. 14. —Neltlie haul, or beaked wlia^e. Poniopiiid Norw., 1,

123 —Keaked. rennant. Zo.Jo? Briiann . pag. 5:* n" 10.—
Observations sur la pliysique, l'histoire naturelle et les arts,

mars 1/89.

' /Ji/peidon, en grec, signifie palais; et odos signifie dent.

dans les marais , et qui ont des dents sur le pa-

lais : mais ces quadrupèdes ne sont couverts

que de poils aplatis, et, pour ainsi dire, épi-

neux; ils n'ont pas de mamelles; et, par tous

les principaux traits de leur conformation, ils

sont bien plus rapprochés des quadrupèdes ovi-

pares que des mammifères.

Au reste, les deux mâchoires du butskopf

sont aussi avancées l'une que l'autre,

La langue est rude et comme dentelée dans

sa circonférence ; elle adhère à la mâcboire in-

férieure, et sa substance ressemble beaucoup à

celle de la langue d'un jeune bœuf.

L'orifice commun des deux évents a la forme

d'un croissant ; mais les pointes de ce croissant,

au lieu d'être tournées vers le bout du mu-

seau , comme dans les autres cétacées , sont di-

rigées vers la queue. L'orifice cependant et les

tuyaux qu'il termine sont inclinés de telle

sorte
,
que le fluide lancé par cette ouverture

est jeté un peu en avant : il a un diamètre assez

grand pour que, dans un jeune butskopf qui

n'avait encore que quatre mètres ou environ de

longueur, le bras d'un enfant ait pu pénétrer

par cette ouverture jusqu'aux valvules intérieu-

res des évents. Les parois de la partie des

évents inférieure aux valvules sont composées

de fibres assez dures, et sont recouvertes,

ainsi que la face intérieure de ces mêmes sou-

papes , d'une peau brune , un peu épaisse, mais

très-douce au toucher.

L'œil est situé vers le milieu de la hauteur

de la tête, et plus élevé que l'ouverture de la

bouche.

Les pectorales sont placées très-bas , et pres-

que aussi éloignées des yeux que ces derniers

organes le sont du bout du museau. Leur lon-

gueur égale le douzième de la longueur totale

du cétacée ; et leur plus grande largeur est un

peu supérieure à la moitié de leur longueur.

La dorsale, beaucoup moins éloignée de la

nageoire de la queue que de l'extréniité des

mâchoires , se recourbe en arrière , et ne s'élève

qu'au dix-huitieme ou environ de la longueur

totale du butskopf.

Les deux lobes de la caudale sont échancrés
;

et la largeur de cette nageoire peut égaler

le quart de la longueur de l'animal.

La couleur générale du butskopf est brune ou

noirâtre; son ventre présente des teintes blan-

châtres; et toute la surfa -e du i-etacée montre,

dans quelques individus , des taches ou des
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places d'une nuance différente de la couleur du

fond.

La peau qui offre ces teintes est mince , et

recouvre une graisse jaunâtre, au-dessous de

laquelle on trouve une chair très-rouge.

Le butskopf parvient à plus de huit mètres de

longueur : il a alors cinq mètres de circonfé-

rence dans l'endroit le plus gros du corps.

La portion osseuse de la tête peut peser plus

de dix myriagrammes. Elle offre, dans sa par-

tie supérieure, deux éminences séparées par

une grande dépression. L'extrémité antérieure

des os de la mâchoire d'en haut présente une

cavité que remplit un cartilage , et le bout du

museau est cartilagineux. Ces os, ainsi que

ceux de la mâchoire inférieure, sont arqués

dans leur longueur, et forment une courbe irré-

gulière, dont la convexité est touraée vers le

bas.

La partie inférieure de l'apophyse malaire
,

et les angles inférieurs de l'Os de la pommelle

,

sont arrondis.

Les poumons sont allongés et se terminent

en pointe.

Le cœur a deux tiers de mètre et plus de

longueur et de largeur.

On n'a trouvé qu'une eau blanchâtre dans

les estomacs d'un jeune butskopf, qui cepen-

dant était déjà long de quatre mètres'. Cet in-

dividu était femelle ; et ses mamelons n'étaient

pas encore sensibles.

Il avait paru en septembre 1788, auprès de

Ronfleur , avec sa mère. Des pêcheurs les

aperçurent de loin ; ils les virent lutter contre

la marée et se débattre sur la grève : ils s'en

approchèrent. La plus jeune de ces femelles

était échouée : la mère cherchait à la remettre

à flot; mais bientôt elle échoua elle-même. On
s'empara d'abord de la jeune femelle; on l'en-

toura de cordes, et, à force de bras, on la

traîna sur le rivage jusqu'au-dessus des plus

hautes eaux. On revint alors à la mère ; on l'at-

taqua avec audace; on la perça de plusieurs

coups sur la tête et sur le dos; on lui fît dans

le ventre une large blessure. L'animal furieux

mvgil conune vn laureau , agita sa queue

d'une manière terrible, éloigna les assaillants.

Mais on recommença bientôt le combat : on

parvint à faire passer un câble autour de la

* Journal de Physique, mars <789; Mémoire de M. Baus-
«urd.

queue du ciétacée. On fit entrer la patte d'une

ancre dans un de ses évents; la malheureuse

mère fit des efforts si violents, qu'elle cassa le

câble, s'échappa vers la haute mer, et, lançant

par son évent un jet d'eau et de sang à plus de

quatre mètres de hauteur, alla mourir, à la

distance d'un ou deux myriamètres , où le len-

demain on trouva son cadavre flottant.

Pendant que M. Baussard , auquel on a dû la

description de ce butskopf, disséquait ce cé-

tacée , une odeur insupportable s'exhalait de la

tête ; cette émanation occasionna des inllamma-

tions aux narines et à la gorge de M . Baussard :

l'âcreté de l'huile que l'on retirait de cette

même tête, altéra et corroda
,
pour ainsi dire,

la peau de ses mains; et une lueur phospho-

rique s'échappait de l'intérieur du cadavre

,

comme elle s'échappe de plusieurs corps marins

et très-huileux lorsqu'ils commencent à se cor-

rompi'c.

Le butskopf a été vu dans une grande partie

de l'Océan atlantique septentrional et de l'Océan

glacial arctique.

NOTE SUR LES CETACEES

DES MERS VOISINES DU JAPON;

Lue à l'Académie royale des Sciences, le 21 septembre 1818,

FAa M. LE COitlTE DE LiCEPÈDE.

De tous les animaux que la nature a répan-

dus sur la surface du globe, les quadrupèdes

vivipares et les autres mammifères ont été les

premiers les objets des observations de l'homme

et les sujets de ses recherches et de ses soins.

Il a repoussé les uns et asservi les autres. Il a

multiplié ou recherché ceux qui lui fournis-

saient une nourriture abondante , ou des sub-

stances utiles , ou dans lesquels il trouvait des

compagnons et des aides pour ses plaisirs, ses

travaux, ses fatigues et ses dangers. 11 a été

si intéressé à les connaître, et la plupart de ces

animaux présentent de si grandes dimensions,

qu'il en a bientôt distingué le plus grand nom-

bre; et dans ces temps modernes où les natura-

listes sont si exercés à reconnaître les divers

traits de la conformation de ces mammifères,

tous les efforts des voyaœurs les plus coura»
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geux et les plus éclairés, toutes les investiga-

tions les plus hardies et les plus attentives des

Hunihoidt, toutes les recherches laites par les

savants zoolo<iues du nouveau continent, n'ont

ajouté qu'un petit nombre d'espèces aux catalo-

gues déjà dressés par les amis des sciences na-

turelles. C'est donc une chose assez curieuse

que de rencontrer plusieurs espèces non encore

connues des naturalistes, parmi ces mammifè-

res , et particulièrement parmi ceux auxquels

on a donné le nom de cétacées , et qui
,
par la

nature et l'éloignement de leurs retraites, se

dérobent si souvent aux observations

Lorsque nous avons essayé d'écrire l'histoire

de ces cétacées , nous avons tâché de montrer

comlrien ils méritaient l'attention du natura-

liste, du philosophe et de l'homme d'état, par

leur grandeur qui surpasse celle de tous les ani-

maux connus
,
par leur instinct

,
par leur intel-

ligence, par leurs mœurs que l'influence de

l'homme n'a point altérées
,
par leur conforma-

tion qui les oblige à vivre sur la surface des

mers
,
par la longueur de leur vie

,
par l'éten-

due de leurs migrations
,

par l'huile , les

fanons, l'adipocire, l'ambre gris, et les autres

substances précieuses qu'ils fournissent au

commerce, et par la nature de leur pêche à la-

quelle on doit tant de marins accoutumés à

braver les écueils, les intempéries , les tempê-

tes et les dangers d'un combat inégal. Depuis

longtemps, dans l'Océan atlantique , les grands

cétacées sont relégués vers les mers voisines

des cercles polaires , dont d'énormes monta-

gnes de glace rendent l'entrée si difficile aux

navigateurs. Les Européens et les habitants de

l'Amérique les poursuivent maintenant jusque

dans le grand Océan ; et c'est dans la partie de

ce grand Océan qui avoisine le Japon
,
qu'on

pourra trouver les espèces que nous allons dé-

crire , et qui doivent être , depuis plusieurs an-

nées, l'objet de la recherche des Japonais.

Avant la publication de mon Histoire natu-

relle des cétacées , on ne connaissait encore que

vingt-cinq espèces de ces animaux , distribuées

dans quatre genres. J'en décrivis trente-quatre

pour lesquelles je crus devoir distinguer dix

genres différents. Les espèces ajoutées à ces

trente-quatre
,
par M. le chevalier Cuvier

,

M. de Blainville, et d'autres habiles naturalis-

tes ou observateurs, sont en petit nombre.

J'en décris aujourd'hui huit de plus. Deux ap-

partiennent aux baleines nrocrement dites;

quatre au genre des baleinoptères que j'ai éta-

bli dans le temps ; une au genre des ph) sétères,

et une à celui des dauphins.

Les dessins coloriés , d'après lesquels j'ai dé-

crit ces huit espèces de cétacées japoiuiis, ont

été communiqués au Muséum royal d'Histoire

naturelle, par M. Abel de Rémusat, membre
de l'Académie des Inscriptions et Relies-Let-

tres, ils présentent pour les caractères distinc-

tifs une grande netteté, et tous ces signes de

l'authenticité et de l'exactitude que les zoolo-

gistes sont maintenant si accoutumés a recon-

naître; et voici les traits particuliers de ces

huit espèces.

Le tableau placé à la suite de cette note ',

rappellera les caractères des cétacées , et ceux

des ordres et des genres auxquels appartiennent

ces huit mammifères.

Les deux baleines du Japon sont du premier

sous-genre; c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de

bosses sur le dos.

Dans ces deux cétacées, la longueur de la

tête est égale au quart de la longueur totale.

Dans la première, que je nomme bdlcin.fi ja-

ponaisp, l'évent est placé un peu au devant

des yeux; la nageoire caudale est grande; on

voit sur le museau trois bosses garnies de tubé-

rosités , et placées longitudinalement ; la cou-

leur générale est noire ; le ventre est d'un blanc

éclatant , et cette grande place blanche est

comme festonnée profondément dans son con-

tour; les mâchoires, les bras ou nageoires pec-

torales, et la caudale, sont bordés de blanc;

des lignes courbes, noires et très-(ines relèvent

le blanc qui est autour des yeux et de la base

des pectorales ; on distingue des groupes de

petites taches blanches sur la mâchoire infé-

rieure, et d'autres petites taches de la même
couleur sont répandues sur le museau.

J'ai donné le nom de lunulée à la seconde

baleine dont l'évent est placé un peu en arrière

des yeux, et dont les deux mâchoires sont hé-

rissées à l'extérieur de poils ou petits piquants

noirs. La couleur générale est verdâtre, et on

voit sur la tête, le corps et les nageoires , un

grand nombre de petits croissants blancs.

Les baleinoptères diffèrent des baleines pro-

prement dites , en ce qu'elles ont une nageoire

sur le dos.

' Voyez page 8 au Talviean des ordres, genres et espaces

des cétacées les articles supplémentaires.
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J'ai donné aux quatre que je vais décrire ra-

pidement les noms de mouchetée, àt noire
^

de bleuâtre et de tachetée.

Elles présentent des plis ou sillons longitudi-

naux sur la gorge ou sous le ventre , comme

toutes celles qui appartiennent au second sous-

genre ; et dans ces quatre cétacées , la lon-

gueur de la tète est presque égale au quart de

la longueur totale.

Dans la mouchetée, la nageoire dorsale est

petite , et située à une distance égale des pecto-

rales et de la caudale; cinq ou six bosses sont

placées longitudinalement sur le museau ;
la

tête, le corps et les pectorales sont mouchetés

de hianc sur un fond noir; et les lèvres, les

sillons longitudinaux et le tour des yeux sont

blancs.

Dans la baleinoptère noire , la mâchoire su-

périeure est étroite, et le contour de cette mâ-

choire se relève au devant de l'œil, presque

verticalement; on voit sur le museau ou sur le

front quatre bosses placées longitudinalement
;

la couleur générale est noire; les nageoires et la

mâchoire sont bordées de blanc.

La bleuâtre a la mâchoire S'ipérieure confor-

mée comme la noire; sa dorsale est petite et

plus riipprochée. de la cauJale que l'anus; on

voit plus de douze plis ou allions inclinés de

chaque côte de la mâchoire inft'rieuro, et la

couleur i^cnérale est d'uu gris blcnàlre.

La lacheiée a la mâchoire inférieure plus

avancée que la supérieure ; les orifices des

évents sont un peu en arrière des yeux qui sont

près de la commii-sure ; la dorsale est à une

dislance presque ég lie des bras et de la nageoire

de la queue : la couleur noirâtre règne sur la

partie supérieure de l'animal ; le dessous de la

tête et du corps est blanchâtre
;
quelques ta-

ches très-blanches
,
presque rondes et inégales,

sont placées irrégulièrement sur les côtés de ce

cétacée.

Il nous reste à décrire un physétère et un

dauphin.

Les physétères diffèrent des baleines et deï

baleinoptères par les dents qui garnissent leurs

mâchoires, et leur nageoire dorsale les distin-

gue des cachalots et des physales qui n'ont pas

de nageoire sur le dos.

Le physétère du Japon , auquel nous don-

nons le nom de sillonné , a de chaque côté de

la mâchoire inférieure six plis ou sillons incli-

nés; la longueur de la tête égale le tiers de sa

longueur totale; Tévent est placé au-dessus de

l'extrémité de l'ouverture de la bouche; la na-

geoire dorsale conique est recourbée en arrière,

s'élève au-dessus des pectorales qu'elle égale

presque en longueur; des dents pointues et

droites garnissent l'extrémité de la mâchoire

inférieure; la couleur générale est noire. Les

mâchoires et les nageoires sont bordées de

blanc.

Le dauphin que nous désignons sous le nom

de noir a le museau très-aplati et très-allongé,

plus de douze dents de chaque côté des deux

mâchoires; la dorsale très-petite est plus voi-

sine de !a nageoire de la queue que des pecto-

rales; la couleur générale noire, et les commis-

sures, ainsi que le bord des piClorale^iet d'une

pallies de la caudale, sont d'un blanc plus ou

moins éclatant.
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AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

M. le comte de Buffon Iravaillant dans ce moment

à l'histoire des Célacées, ainsi qu'à compléter celle

des Quadrupèdes vivipares et des Oiseaux , désirant

de voir terminer l'Histoire naturelle générale et

particulière , et sa santé ne lui permettant pas de

s'occuper de tous les détails de cet ouvrage im-

mense dont son génie a conçu le vaste ensemble

d'une manière si sublime, et exécuté les principales

parties avec tant de gloire, il a bien voulu me char-

ger de travailler à Ihistoire naturelle des Quadru-

pèdes ovipares et des Serpents, que je publie au-

jourd'hui.

DISCOURS

LA NATURE DES QUADRUPÈDES OVIPARES.

Lorsqu'on jette les yeux sur le nombre im-

mense des êtres organisés et vivants qui peu-

plent et animent le globe, les premiers objets

qui attirent les regards sont les diverses espè-

ces des quadrupèdes vivipares, et des oiseaux

dont les formes , les qualités et les mœurs ont

été représentées par le Génie dans un ouvrage

immortel; parmi les seconds objets qui arrêtent

l'attention, se trouvent les quadrupèdes ovi-

pares, qui approchent de très-près des plus no-

bles et des premiers des animaux par leur or-

ganisation , le nombre de leurs sens , la chaleur

qui les pénètre et les habitudes auxquelles ils

sont soumis. Leur nom seul, en indiquant que

leurs petits viennent d'un œuf, désigne la pro-

priété remarquable qui les distingue des vivt<

pares : ils diffèrent d'ailleurs de ces derniers en

ce qu'ils n'ont pas de mamelles; en ce qu'au

lieu d'être couverts de poils, ils sont revêtus

d'une croûte osseuse, de plaques dures, d'é-

cailles aiguës, de tubercules plus ou moins

saillants, ou d'une peau nue et enduite d'une

liqueur visqueuse. Au lieu d'étendre leurs

pattes comme les vivipares, ils les plient et lea

écartent de manière à être très-peu élevés au-

dessus de la terre, sur laquelle ils paraissent

devoir plutôt ramper que marcher. C'est ce

qui les a fait comprendre sous la dénomination

générale de/?i"^/î/es,quenousne leurdonnerons

cependant pas , et qui ne doit appartenir

qu'aux serpents et aux animaux qui
,
presque

I entièrement dépourvus de peds , ne changent

de place qu'en appliquant leur corps même à

la terre '

.

Leurs espèces ne sont pas à beaucoup près

en aussi grand nombre que celles des autres

quadrupèdes. Nous en connaissons à la vérité

cent treize ; mais MM . le comte de Buffon et

Daubenton ont donné l'histoire et la descrip-

tion de plus de trois cents quadrupèdes vivipa-

res. Il est cependant difticile de les compter

toutes, et plus difficile encore de ne compter

que celles qui existent réellement. H n'est peut-

être en effet aucune classe d'animaux à laquelle

< Voyez à ce sujet l'excellent Onvrase sur les Quadrupèdes

ovipares et sur les Serpents, composé par M. Danbtnton, et

dout ce grjiid iialuraliste a eiiru lu l'Eiicycloijédie niélhodi-

ipie. ^ous saisissons, avec empres>enifiit, celle première oc-

casion de lui témoigner pnbliipieiiient notre reconnaissance,

pour les secours que nous avons trouvés dans ses lismières

et dans son amitié.
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les voyageurs aient fait moins d'attention qu'à

celles des quadrupèdes ovipares : c'est ordi-

nairement d'après des rapports vagues, ou

un coup d'œil rapide, qu'ils se sont permis de

leur imposer des noms mal conçus : n'ayant

presque jamais eu recours à des informations

sûres, ils ont le plus souvent donné le même
nom à divers objets, et divers noms aux

mêmes animaux : et combien de fables absurdes

n'ont pas été accréditées tombant ces quadru-

pèdes
,

parce qu'on les a vus presque tou-

jours de loin, parce qu'on ne les a communé-

ment recherchés que pour des propriétés chi-

mériques ou exagérées, parce qu'ils présentent

des qualités peu ordinaires , et parce que tous les

objets rares ou éloignés passent aisément sous

l'empire de l'imagination qui les embellit ou

les dénature '
! Les voyageurs ont-ils toujours

reconnu d'ailleurs, les caractères particuliers

et les traits principaux de chaque espèce, et

n'ont-ils pas , le plus souvent , négligé de réu-

nir à une description exacte de ia forme, l'énu-

mération des qualités et l'histoire des habi-

tudes ?

Lors donc que nous avons voulu répandre

quelque jour sur l'histoire naturelle des qua-

drupèdes ovipares , il ne nous a pas suffi d'exa-

miner avec attention et de décrire avec soin un

grand nombre d'espèces de ces quadrupèdes
,

qui font partie de la collection du Cabinet du

Roi , ou que l'on a bien voulu nous procurer

,

et dont plusieurs sont encore inconnues aux

naturalistes ; ce n'a pas été assez de recueillir

ensuite presque toutes les observations qui ont

été publiées sur ces animaux jusqu'à nos jours,

et d'y joindre les observations particulières que

l'on nous a communiquées , ou que nous avons

été à portée de faire nous-mêmes sur des indi-

vidus vivants ; nous avons dû encore examiner

les rapports de ces observations , avec la con-

formation de ces divers quadrupèdes , avec

leurs propriétés bien reconnues, avec l'influence

du climat , et surtout avec les grandes lois phy-

siques que la nature ne révoque jamais ; ce

n'est que d'après cette comparaison que nous

avons pu décider de la vérité de plusieurs de

ces faits , et déterminer s'il fallait les regarder

comme des résultats constants de l'organisation

d'une espèce entière , ou comme des produits

* On trouver:! pwrticulièrptnent dans Conrad Gesner, de

Çuadrup ovip., l'émiiiiéiation de toutes les propriétés vraies

ou absurdes a!tiiliiio.i\s à ces amiiiuLix,

i
passagers d'un instinct individuel, perfectionné

ou affaibli par des causes accidentelles.

Mais , avant de nous occuper en détail des

faits particuliers aux diverses espèces , consi-

dérons sous les mêmes points de vue tous les

quadrupèdes ovipares ; représentons-nous ce»

climats favorisés du soleil , ou les plus grands

de ces animaux sont animés par toute la cha

leur de l'atmosphère
,
qui leur est nécessaire.

Jetons les yeux sur l'antique Egypte
,
périodi-

quement arrosée par les eaux d'un fleuve im-

mense , dont les rivages couverts au loin d'un

limon humide, présentent un séjour si analogue

aux habitudes et à la nature de ces quadru-

pèdes : ses arbres , ses forêts , ses monuments,

tout, jusqu'à ses orgueilleuses pyramides, nous

en montreront quelques espèces. Parcourons

les côtes brûlantes de l'Afrique , les bords ar-

dents du Sénégal , de la Gambie ; les rivages

noyés du IVouveau-Monde , ces solitudes pro-

fondes , où les quadrupèdes ovipares jouissent

de la chaleur, de l'humidité et de la paix;

voyons ces belles contrées de l'Orient
,
que

la nature parait avoir enrichies de toutes ses

productions ; n'oublions aucune des iles bai-

gnées par les eaux chaudes des mers voisines

de la zone torride ; appelons
,
par la pensée

,

tous les quadrupèdes ovipares qui en peuplent

les diverses plages , et réunissons-les autour de

nous pour les mieux connaître en les compa-

rant.

Observons d'abord les diverses espèces de

tortues, comme plus semblables aux vivipares

par leur organisation interne ; considérons

celles qui habitent les bords des mers, celles

qui préfèrent les eaux douces, et celles qui

demeurent au milieu des bois sur les terres

élevées; voyons ensuite les énormes crocodiles

qui peuplent les eaux des grands fleuves,

et qui paraissent comme des géants démesu-

rés à la tête des diverses légions de lézards
;

jetons les yeux sur les différentes espèces de

ces animaux
,
qui réunissent tant de nuances

dans leurs couleurs , à tant de diversités dans

leurs organes , et qui présentent tous les de-

grés de la grandeur depuis une longueur de

quelques pouces, jusqu'à celle de vingt-cinq'

ou trente pieds; portons enfin nos regards sur

des espèces plus petites ; considérons les qua-

drupèdes ovipares
,
que la nature paraît avoir

confinés dans la fange des marais , afin d'im-

primer partout l'image du mouvement et de 1»
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vie : malgré la diversité de leur conformation
,

tous cfs quadrupèdes se ressemblent entre eux,

et diffèrent de tous les autres ammaux par des

caractères et des qualités remarquables : exa-

minons ces caractères distinct! fs , et voyons

d'abord quel degré de vie et d'activité a été dé-

parti à ces quadrupèdes.

Les animaux diffèrent des végétaux , et sur-

tout de la matière brute , en proportion du

nombre et de l'activité des sens dont ils ont été

pourvus, et qui, en les rendant plus ou moins

sensibles aux impressions des objets extérieurs,

les font communiquer avec ces mêmes objets

d'une manière plus ou moins intime. Pour dé-

terminer la place qu'occupent les quadrupèdes

ovipares dans la chaîne immense des êtres
,

connaissons donc le nombre et la force de leurs

sens. Ils ont tous reçu celui de la vue. Le plus

grand nombre de ces animaux ont même des

yeux assez saillants et assez gros relativement

au volume de leur corps. Habitant , la plupart

,

les rivages des mers et les bords des lleuves de

la zone torride , où le soleil n'est presque ja-

mais voilé par les nuages , et où les rayons lu-

mineux sont réfléchis par les lames d'eau et le

sable des rives , il faut que leurs yeux soient

assez forts pour n'être pas altérés et bientôt dé-

truits par les flots de lumière qui les inondent.

L'organe de la vue doit donc être assez actif 1

dans les quadrupèdes ovipares : on observe en

effet qu'ils aperçoivent les objets de très-loin
5

d'ailleurs nous remarquerons , dans les yeux

de plusieurs de ces animaux , une conforma-

tion particulière
,
qui annonce un organe déli-

cat et sensible : ils ont, presque tous, les yeux

garnis d'une membrane clignotante , comme
ceux des oiseaux ; et la plupart de ces animaux,

tels que les crocodiles , et les autres lézards
,

jouissent , ainsi que les chats , de la faculté de

contracter et de dilater leur prunelle de manière

à recevoir la quantité de lumière qui leur est

nécessaire
, ou à empêcher celle qui leur serait

nuisible d'entrer dans leurs yeux *. Par là , ils

distinguent les objets au milieu de l'obscurité

des nuits, et lorsque le soleil le plus brillant

répand ses rayons : leur organe est très-exercé,

et d'autant plus délicat qu'il n'est jamais ébloui

par une clarté trop vive.

Si nous trouvions dans chacun des sens des

quadrupèdes ovipares la même force que dans

* Voyei l'Histoire ndturelle et la description du chat, par
MiM.ie couite de Buffou et Uaubeiiton.

m
celui de la vue, nous pourrions attribuer à ces
animaux une grande sensibilité; mais celui de
l'ouïe doit être plus faible dans ces quadrupèdes
que dans les vivipares et dans les oiseaux. Eu
effet, leur oreille intérieure n'est pas composée

de toutes les parties qui servent à la perception

des sons dans les animaux les mieux organi-

sés '; et l'on ne peut pas dire que la simplicité

de cet organe est compensée par sa sensibilité,

puisqu'il est en général peu étendu et peu dé-

veloppé. D'ailleurs cette délicatesse pourrait-

elle suppléer au défaut des conques extérieures

qui ramassent les rayons sonores , comme les

miroirs ardents réunissent les rayons lumineux,

et qui augmentent par-là le nombre de ceux (jui

parviennent jusqu'au véritable siège de l'ouïe^?

Les quadrupèdes ovipares n'ont reçu à la place

de ces conques que de petites ouvertures, qui

ne peuvent donner entrée qu'à un très-petit

nombre de rayons sonores. On peut donc ima-

giner que l'organe de l'ouïe est moins actif dans

ces quadrupèdes que dans les vivipares : d'ail-

leurs la plupart de ces animaux sont presque

toujours muets, ou ne font entendre que des

sons rauques, désagréables et confus; il est

donc à présumer qu'ils ne reçoivent pas d'im-

pressions bien nettes des divers corps sonores;

car l'habitude d'entendre distinctement donne

bientôt celle de s'exprimer de même '.

On ne doit pas non plus regarder leur odorat

comme très-fin. Les animaux dans lesquels il

est le plus fort, ont en général le plus de peine

à supporter les odeurs très-vives; et, lorsqu'ils

demeurent trop longtemps exposés aux impres-

sions de ces odeurs exaltées, leur organe s'en-

durcit, pour ainsi dire, et perd de sa sensibilité.

Or le plus grand nombre de quadrupèdes ovi-

pares vivent au milieu de l'odeur infecte des

rivages vaseux , et des marais remplis de corps

organisés en putréfaction; quelques-uns de ces

quadrupèdes répandent même une odeur, qui

devient très-forte lorsqu'ils sont rassemblés en

* Voyez, dans les Mi'moires de l'Académie, de 1778, celui

de M. Vii'ii-d'Azyr sur i'(irg;inp de Touïe des anniaiix.

' Voyez Miischenbriiêck. Essais de pl)ysi(jiie.

» On objectera |init élie (iiif d iiis If |i!iis sraiid nombre de

ces anIm.iMX. Tors 'ne l'e 1 1 vo'x n'est point compo^*' des pal-

lies (pli par.nssHiit les plus nécessaires pour former des S'ins,

et qu'il se refuse entièrement à des tons distincts et à une

sorte lie lansa?,'e netiemeiit prononcé; mais c'e>t une preuve

de pins de la liihlesse dt- leur onï- ; ipiphpie sens lile (|ii'elle

pût être par elle-même, elle se ressentir.dt i!e l'impeifectioa

de l'orsaue de leur voix. Voyez à ce sujet un Mémoire da

M. Vicq-d'Azyr snr la voix des animaux» iu»éié dans ceux «i.t

l'Aca léiuie de 1779.
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troupes. Le siège de l'odorat est aussi très-

peu apparent dans ces animaux, excepté dans

le crocodile ; leurs narines sont très-peu ouver-

tes; cependant, comme elles sont les parties

extérieures les plus sensibles de ces animaux
,

et comme les nerfs qui y aboutissent sont

d'une grandeur extraordinaire dans plusieurs

de ces quadrupèdes ', nous regardons l'odorat

comme le second de leurs sens. Celui du goût

doit en effet être bien plus faible dans ces ani-

maux : il est en raison de la sensibilité de l'or-

gane qui en est le siège ; et nous verrons dans

les détails relatifs aux divers quadrupèdes ovi-

pares
,
qu'en général leur langue est petite ou

enduite d'une humeur visqueuse , et conformée

de manière à ne transmettre que diflicilement

les impressions des corps savoureux.

A l'égard du toucher, on doit le regarder

comme bien obtus dans ces animaux. Presque

tous recouverts d'écaillés dures, enveloppés

dans une couverture osseuse , ou cachés sous

des boucliers solides, ils doivent recevoir bien

peu d'impressions distinctes par le toucher.

Plusieurs ont les doigts réunis de manière à ne

pouvoir être appliqués qu'avec peine à la sur-

face des corps, et, si quelques lézards ont des

doigts très-longs et très-séparés les uns des au-

tres, le dessous même de ces doigts est le plus

souvent garni d'écaillés assez épaisses pour

ôter presque toute sensibilité à cette partie.

Les quadrupèdes ovipares présentent doue,

à la vérité , un aussi grand nombre de sens que

les animaux les mieux conformés. Mais , à l'ex-

ception de celui de la vue, tous leurs sens sont

si faibles , en comparaison de ceux des vivipa-

res, qu'ils doivent recevoir un bien plus petit

nombre de sensations , communiquer moins

souvent et moins parfaitement avec les objets

extérieurs , être intérieurement émus avec

moins de force et de fréquence ; et c'est ce qui

produit cette froideur d'affections , cette espèce

d'apathie, cet instinct confus, ces intentions

peu décidées
,
que l'on remarque souvent dans

plusieurs de ces animaux.

La faiblesse de leurs sens suffit peut-être

pour modilier leur organisation intérieure
,
pour

y modérer la rapidité des mouvements
,
pour

y ralentir le cours des humeurs
,
pour y dimi-

nuer la force des frottements, et par consé-

quent pour faire décroître cette chaleur interne,

* Mém-iies pour servir à l'HistoirH naturelle des auimaux,

art. <le la Tortue de terre de Coromandel.

qui , née du mouvement et de la vie , les en-

tretient à son tour; peut-être au contraire cette

faiblesse de leurs sens est-elle un effet du peu

de chaleur qui anime ces animaux : quoi qu'il

en soit, leur sang est moins chaud que celui

des vivipares : on n'a pas encore fait, à la vé-

rité , d'observations exactes sur la chaleur

naturelle des crocodiles, des grandes tortues,

et des autres quadrupèdes ovipares des pays

éloignés; le degré de cette chaleur doit d'ail-

leurs varier suivant les espèces, puisqu'elles

subsistent à différentes latitudes; mais on est

bien assuré qu'elle est dans tous les quadru-

pèdes ovipares inférieure de beaucoup à celle

des autres quadrupèdes, et surtout à celle des

oiseaux ; sans cela ils ne tomberaient point

dans un état de torpeur à un degré de froid qui

n'engourdit ni les oiseaux, ni les vivipares.

Leur sang est d'ailleurs bien moins abondant '.

11 peut circuler longtemps sans passer par les

poumons
,
puisqu'on a vu une tortue vivre pen-

dant quatre jours
,
quoique ses poumons fus-

sent ouverts et coupés en plusieurs endroits, et

qu'on eût lié l'artère qui va du cœur h cet or-

gane. Ces poumons paraissent d'ailleurs ne

recevoir jamais d'autre sang que celui qui est

nécessaire à leur nourriture ^. Aussi celui des

quadrupèdes ovipares étant moins souvent ani-

mé, renouvelé, revivifié, pour ainsi dire, par

l'air atmosphérique qui pénètre dans les pou-

mons , il est plus épais ; il ne reçoit et ne com-

munique que des mouvements plus lents, et

souvent presque insensibles ; et il y a longtemps

qu'on a reconnu que le sang ne coule pas aussi

vite dans certains quadrupèdes ovipares , et

par exemple dans les grenouilles, que dans les

autres quadrupèdes et dans les oiseaux. Les

causes internes se réunissent donc aux causes

externes pour diminuer l'activité intérieure das

quadrupèdes ovipares.

Si l'on considère d'ailleurs leur charpente

' Hasselqiiist, qui a di'-séqné un crocodile au Caire en 1781

,

rappiirle que le sang fleuri et appauvri ne coula pas en

pranil-- quantité de la gr.inde anere lorsqu'elle fut coupée.

U'riilleurs, continue ce voy.igtur MaluialiM>-, • les \aissiauj!

• d' s poumons, ccui des nuiscles et lis uitres v.iifls^aux

• et lient (ires.)ue vides de sang. I,a quintilé d^ ce fluide n'est

t dnnc pas en prop .rliun aussi grande d.ius le crocodile ipie

• dans Wa ijU idrupèdes : il en est tie nicine dans tous les ara-

( pluliies. • iHa-.S' Iquisl comprend tous It-s qu.idriipèdes ovi-

pares -oiis cette uénomination.) Vnyagf en i al' sti ne de Fré-

déric Hasselquist de l'Académie des Sciences de Stockholm,

pjge 3 '.6.

2 Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des animaux,

art. de la Tortue de Corouiiindel.



osseuse , on verra qu'elle est plus simple que

celle des vivipares
;
plusieurs familles de ces

animaux, tels que la plupart des salamandres,

les grenouilles, les crapauds et les raines, sont

dépourvues de côtes; les tortues ont, à la vé-

rité , huit vertèbres du cou ;
mais , excepté les

crocodiles qui en ont sept, presque tous les lé-

zards n'en ont jamais au-dessus de quatre , et

tous les quadrupèdes ovipares sans queue en

sont privés , tandis que parmi les oiseaux on

en compte toujours au moins onze , et que l'on

en trouve sept dans toutes les espèces des qua-

drupèdes vivipares '. Leur conduit intestinal

est bien moins long, bien plus uniforme dans

sa grosseur ,
bien moins replié sur lui-même

;

leurs excréments , tant liquides que solides
,

aboutissent à une espèce de cloaq»:e commun^;

et il est assez remarquable de trouver dans ces

quadrupèdes ce nouveau rapport, non-seule-

ment avec les castors
,
qui passent une très-

grande partie de leur vie dans l'eau , mais en-

core avec les oiseaux qui s'élancent dans les

airs et s'élèvent jusqu'au-dessus des nuées.

Le cœur est petit dans tous les quadrupèdes

ovipares, et n'a qu'un seul ventricule, tandis

que dans l'homme , dans les quadrupèdes vi-

vipares, dans les cétacéeset dans les oiseaux,

il est formé de deux. Leur cerveau est très-peu

étendu , en comparaison de celui des vivipares :

leurs mouvements d'inspiration et d'expiration,

bien loin d'être fréquents et réguliers, sont

souvent suspendus pendant très-longtemps, et

par des intervalles très-inégaux ^. Si l'on ob-

serve donc les divers principes de leur mouve-

ment vital, on trouvera une plus grande sim-

plicité , tant dans ces premiers moteurs
,
que

dans les effets qu'ils font naître : on verra les

différents ressorts moins multipliés *; on re-

marquera même , à certains égards , moins de

* Les observations que j'ai faites, à ce sujet, sur les sque-

lettes de quaili libelles uvpÉres du Cabinet di Uoi, s'accor»

dent avec eeile^ que M. C.uiiper a bien voulu nie communi-
quer (lar nue lettre que ce célèbre anatomiste m'a écrite le

aSiioûl I78«.

' Les Itv.irds, les grenouilles, les crapauds, ni les raines,

D'ont point d'- ve>sie propi eiuent dite.

' Meniou't's pour servir à I Hisiuue naturelle des animaux,

«rt. de la tortue de ti-rre Ue Coioinaudel.
* • Dius i)lu>ieur8 qurtdiupeies ovipares, il parait qu'il

« manque qu Iqii's p.irtes Uaus les organes destinés aux sé-

«I crétioiis et ,ue ces dei nières doivent y être opérées d'une
• mauicre plus sju.ple. » ()l)servaiions analouiiques de Gé-
rard Bl isius. page fô. Voyez d'ailleurs les Mémoires pour
servir à l'H.sioire n,uurelie des auiiuaux, ariicles de a Tortue
de terre, d.i i.rocodile, du t;amtUou, du Tokai ^GeckoJ et de
la Salaïuauilre.
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dépendance entre les différentes parties : aussi

l'action des unes sur les autres est-elle moindre-

les communications sont-elles moins parfaites;

les mouvements
,
plus lents ; les frottements,

moins forts. Et voilà un bien grand nombre de

causes pour rendre ces machines plus unifor-

mes et moins sujettes à se déranger , c'est-à-

dire pour qu'il soit plus difficile d'arrêter dans

ces animaux le mouvement vital , dont le prin-

cipe répandu , en quelque sorte , dans un espace

plus étendu , ne peut être détruit que lorsqu'il

est attaqué dans plusieurs points à la fois.

Cette organisation particulière des quadru-

pèdes ovipares doit encore être comptée parmi

les causes de leur peu de sensibilité; et cette

espèce de froideur de tempérament n'est-elle

pas augmentée par le rapport de leur substance

avec l'eau ? Non-seulement , en effet , ils recher-

chent la lumière active du soleil
,
par défaut de

chaleur intérieure, mais encore ils se plaisent

au milieu des terrains fangeux et d'une humi-

dité chaude par analogie de nature. Bien loin

de leur être contraire , cette humidité , aidée de

la chaleur, sert à leur développement; elle

ajoute à leur volume, en s'iutroduisant dans

leur organisation , et en devenant portion de

leur substance ; et ce qui prouve que cette hu-

meur aqueuse , dont ils sont pénétrés , n'est pas

une vaine bouffissure, un gonflement nuisible,

et une cause de dépérissement plutôt que d'un

accroissement véritable, c'est que, bien loin de

perdre quelqu'une de leurs propriétés , lorsque

leur substance est, pour ainsi dire, imbibée de

l'humidité abondante dans laquelle ils sont

plongés , la faculté de se reproduire paraît s'ac-

croître dans ces animaux à mesure qu'ils sont

remplis de cette humidité chaude, si analogue

à la nature de leur corps.

Cette convenance de leur nature avec l'hu-

midité montre combien leur mouvement vital

tient, pour ainsi dire , à plusieurs ressorts assez

indépendants les uns des autres : en effet, cette

surabondance d'eau est avantageuse aux êtres

dans lesquels les mouvements intérieurs peu-

vent être ralentis sans être arrêtés, dans les-

quels la mollesse des substances peut diminuef

sans inconvénient la communication des forces,

et dont les divers membres ont plus besoiu de

parties grossières et de molécules qui occupent

une place
,
que de principes actifs et de portions

délicatement organisées. Elle cause, au con-

traire, le dépérissement des êtres pleinement

15
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doués de vie, qui existent par un grande rapi-

dité des mouveiiieiits intérieurs, par un grande

éiaslicilé des diverses parties, par une commu-
nication proui()te de toutes les impressions, et

qui ont moins besoin, en quoljue sorte, d"ptre

nourris iiue mis en mouvcmeiit, d'être re'uplis

que d'être animés. Voilà pourquoi les espèces

i-is animaux les plus nobles déjiénèrent bientôt

sur ces rivages nouveaux, où d'immenses forêts

arrêtent et condensent les vapeurs de l'air, où

des amas énormes de plantes basses et ram-

pantes retiennent sur une vase bourbeuse une

humidité que les vents ne peuvent dissiper, et

DÙ le soleil n'élève par sa chaleur une partie de

ces vapeurs humides
,
que pour en irapréixner

davantage l'atmosphère, la répandre au loin
,

et en multiplier les pernicieux effets. Les in-

gectfs , au contraire , craignent si peu l'hu-

midité
,
que c'est précisément sur les bords

fangeux , à peine abandonnés par la mer et

toujours plongés dans des flots de vapeurs et de

brouillards épais
,

qu'ils acquièrent le plus

grand volume , et sont parés des couleurs les

plus vives.

Mais, quoique les quadrupèdes ovipares pa-

raissent être peu favorisés à certains égards,

ils sont cependant bien supérieurs à de gramls

ordres d'animaux
; et nous devons les considé

rer avec d'autant plus d'attention, que leur

nature, pour ainsi dire, mi-parti entre celle

des plus hautes et des plus basses classes des

êtres vivants et organisés, montre les relations

d'un grand nombre de faits importants qui ne
parai.saient pas analogues et dont on pourra en-

trevoir la cause, par cela seul qu'on rapproche-

ra ces faits, et qu'on découvrira les rapports

qui les lient.

Le séjour de tous ces quadrupèdes n'est pas

fixé au milieu des eaux. Plusieurs de ces ani-

maux préfèrent les terrains secs et élevés
;

d'autres habitent dans des creux de rochers
;

ceux-ci vivent au milieu des bois et grimpent

avec vitesse jusqu'à l'extrémité des branches

les plus hautes : mais presque tous nagent et

plongent avec facilité , et c'est en partie ce qui

les a fait comprendre par plusieurs naturalistes

s us la dénomination générale à'Amphibies.

ïl n'est cependant aucun de ces quadrupèdes

qui n'ait besoin de venir de temps en temps à la

surface de l'eau , dans laquelle il aime à se tenir

plongé. Tous les animaux qui ont du sang doi-

vent respirer l'air de l'atmosphère , et si les

HISTOIRE NATURELLE

poissons peuvent demeurer très-longtemps au

fond des mers et des rivières , c'est qu ils ont

un organe particulier qui sépare de l'eau tout

l'air qu'elle peut contenir, et le fait parvenir

jusqu'à leurs vaisseaux sanguins. Les qua-

drupèdes ovipares sont donc forcés de respirer

de temps en temps ; l'air pénètre ainsi jusque

dans leurs poumons ; il parvient jus([u'à leur

sang ; il le revivifie
,
quoique moins fréquem-

ment quecelui des quadrupèdes vivipares, ainsi

que nous l'avons dit ; il diminue la trop grande

épaisseur de ce lluide et eutretientsa circulation.

Les quadrupèdes ovipares périssent donc faute

d'air, lorsqu'ils demeurent trop de temps -)us

l'eau; ce n'est que dans leur état de torpeur

qu'ils paraissent pouvoir se passer pendant très-

longtemps de respirer une grande fluidité n'é-

tant pas nécessaire pour le faible mouvement
que l<>ur sang doit conserver pendant leur en-

gourdissement.

Les quadrupèdes ovipares , moins sensibles

que les autres , moins animés par des passions

vives , moins agités au dedans , moins agissants

à l'extérieur , sont en général beaucoup plus à

l'abri des dangers; ils s'y exposent moins,

parce qu'ils ont moins d'appétits violents; et

d'ailleurs les accidents sont pour eux moins à

craindre. Ilspeuvent être privés de parties assez

considérables, telles que leur queue et leurs

pattes , sans cependant perdre la vie *

;
quel-

ques-uns d'eux les recouvrent ^, surtout lorsque

la chaleur de Tatmosphère en favorise la repro-

duction; et ce qui p raîtra plus surprenant à

ceux qui ne jugent que d'après ce qu'ils ont

communément sous les yeux , il est des quadru-

pèdes ovipares qui peuvent se mouvoir long-

temps après qu'on leur a enlevé la partie de leur

corps qui parait la plus nécessaire à la vie ; les

tortues vivent plusieurs jours après qu'on leur

* P.'ine, livre H, cliap. 5.—Voyez aussi TarUclc des Sala

mandres à queue plaie.

L'on i-oiiserve au Caliinet du Roi un grand iézard,del'es>

pèce appelée Dragonne, auquel il masque une p..Ue; il pa-

rali qu'il l'avait pei «lue par quelque ac!:ident,. loiS|n'il était

df'jà as^ez gr.ind ; c.ir la cicatrice qui s est ftirniée est consi-

déidble. C'e.-il AI. de la Horde, médecin du roi a Caycnne, et

C(irres|)(ind;in\ du Cibinet du Roi, qui l'a euvoyé U a ren-

contré, dans l'Amérique méridionale, un lézard d'une autre

e^pèt^e. et n'ayaitégaletuent que trois pattes. 11 en fait men-
tion dans un recueil d'ob.servations iiouvc Ues et trés-inléres-

santés, qu'il se pu pose de publier sur l'His l)ire naturelle de

l'Arni'riqL'e méridiiuale.
- ViiM/. lieux Mcinoiies de M. Dunnet. publiés dans le Jour-

nal de l'Iiyaique, l'un eu uovembie 1777, ei l'autre eu jan-

vic 1779.



A coupé la tête '
; les grenouilles ne meurent pas

tout de suite
,
quoiqu'on leur ait arraché le

cœur ; et , dès le temps d'Aristote , on savait

que quelques moments après qu'on avait dissé-

qué un caméléon , son cœur palpitait encore ^.

Ce grand phénomène ne suftnait-il pas pour dé-

montrer combien les diflérentes parties des

quadrupèdes ovipares dépendent peu les unes

des autres? Il prouve non-seulement que leur

système nerveux n'est pas aussi lié que celui

des autres quadrupèdes
,
puisqu'on peut sépa-

rer les nerfs de la tète de ceux qui prennent ra-

cine dans la moelle épinière , sans que l'animal

meure tout de suite , ni même paraisse beau-

coup souffrir dans les premiers moments; mais

ne démontre-t-il pas encore que leurs vaisseaux

sanguins ne communiquent pas entre eux autant

que ceux des autres quadrupèdes, puisque sans

cela tout le sang s'échapperait par les er.droits

où les artères auraient été coupées; et l'animal

resterait sans mouvement et sans vie? Ceci s'ac-

corde très-bien avec la lenteur et la froideur du

sang des quadrupèdes ovipares; et il ne faut

pas être étonné que non-seulement ils ne perdent

pas la vie au moment que leur tète est séparée

de leur coi'ps, mais encore qu'ils vivent plu-

sieurs jours sans l'organe qui leur est nécessaire

pour prendie leurs aliments. Ils peuvent se pas-

ser de manger pendant un temps très-long; on

a vu même des tortues et des crocodiles demeu-

rer plus d'un an privés de toute nourriture ^.

La plupart de ces animaux sont revêtus d'é-

cailles ou d'enveloppes osseuses, qui ne laissent

passer la transpiration que dans un petit nom-

bre de points : ayant d'ailleurs le sang plus

froid , ils perdant moins de leur substance , et

par conséquent ils doivent moins la réparer.

Animés par une moindre chaleur , ils n'éprou-

vent pas cette grande dessiccation
,
qui devient

une soif ardente dans certains animaux ; ils

n'ont pas besoin de rafraîchir, par une boisson

très-abondante, des vaisseaux intérieurs, qui

ne sont jamais ti'op échauffés. Pline, et les an-

ciens , avaient reconnu que les animaux qui ne

suent point, et qui ne possèdent pas une grande

chaleur intérieure, mangent très-peu. En effet,

la perte des forces n'est-elle pas toujours pro-

portionnée aux résistances ? les résistances ne

DES QUADRUPÈDES OVIPARES. ^5
le sont-elles pas aux frottements; les frotte-

ments à la rapidité des mouvements; et cette

rapidité ne l'est-elle pas toujours a la chalen
intérieure?

Mais si les quadrupèdes ovipares résisted

avec facilité à des coups qui ne portent que suf

certains points de leur corps, à des chocs lo

eaux, à des lésions particulières, ils succom-

bent bientôt aux efforts des causes extérieures,

énergiques et constantes qui les attaquent dans

tout leur ensemble; ils ne peuvent point leur

opposer des forces intérieures assez actives ; et

comme la cause la plus contraire à une faible

chaleur interne est un froid extérieur plus ou

moins rigoureux , il n'est pas surprenant que

les «{uadrupèdes ovipares ne puissent résister

aux effets d'une atmosphère plutôt froide que
tempérée. Voilà pourquoi on ne rencontre la

plupart des tortues de mer, les crocodiles et

les autres grandes espèces de quadrupèdes ovi-

pares, que près des zones tonkles, ou du
moins à des latitudes peu élevées , tant dans

l'ancien que dans le nouveau continent; et non-

seulement ces grandes espèces sont confinées

aux environs de la zone torride , mais encore

à mesure que les individus et les variétés d'une

même espèce habitent un pays plus éloigné de

réquateur, plus élevé ou plus humide , et par

conséquent plus froid , leurs dimensions sont

beaucoup plus petites '. Les crocodiles des

contrées les plus chaudes l'emportent sur les

autres par leur grandeur et par leur nombre
;

et si ceux qui vivent très-près de la ligne sont

quelquefois moins grands (jue ceux que l'on

trouve à des latitudes plus élevées , comme on

le remarque en Amérique, c'est qu'ils sont

dans des pays plus peuplés , où on leur fait une

guerre plus cruelle
, et où ils ne trouvent ni la

paix ni la nourriture
, sans lesquelles ils ne

peuvent pai-venir à leur entier accroissement.

La chaleur de l'atmosphère est même si né-

cessaire aux quadrupèdes ovipares
,
que lors-

que le retour des saisons réduit les pays voi-

sins des zones torrides à la froide température

des contrées beaucoup pJus élevées en latitude,

les quadrupèdes ovipares perdent leur activité;

leurs sens s'émoussent ; la chaleur de leur sang

diminue
;
leurs forces s'affaiblissent ; ils s'em-

pressent de gagner des retraites obscures , des
* Voyez l'art icle de la Tortue, appelée la Grecque.
* Conr.id (Jesiicr, tlist. des Animatix, Uv. H des Quadrup.

OVip., paR. 5, éd. de 1334.

* Vu^ez les arliules particuliers de leur histoire.

' Les [lins gros crocodiles, et le plus grand nombre de ce»

aiiiin.iiix. Il .b teiit \n zone torride. Catesby, Histoire uat. (frî

la Caroline, vol. H, pag. 65.
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antres dans les rochers, des trous dans la vase,

ou des abris dans les joncs et les autres végé-

taux qui bordent les grands fleuves. Ils cher-

chent à y jouir d'une température moins

froide , et à y conserver
,

pendant quelques

raiomeuts , un reste de chaleur prêt à leur échap-

per. Mais le froid croissant toujours , et ga-

gnant de proche en proche , se fait bientôt sen-

tir dans leurs retraites, qu'ils paraissent choisir

au milieu de bois écartés, ou sur des bords inac-

cessibles
,
pour se dérober aux recherches et à

la voracité de leurs ennemis pendant le temps

de leur sopeur , où ils ne leur offriraient qu'une

masse sans défense et un appât sans danger,

lis s'endorment d'un sommeil profond; ils

tombent dans un état de mort apparente ;
et

cette torpeur est si grande
,
qu'ils ne peuvent

être réveillés par aucun bruit, par aucune se-

cousse, ni même par des blessures : ils passent

iuertement la saison de l'hiver dans cette es-

pèce d'insensibilité absolue où ils ne conservent

de l'animal que la forme, et seulement assez

de mouvement intérieur pour éviter la décom-

position à laquelle sont soumises toutes les sub-

stances organisées réduites à un repos absolu,

lis ne donnent que quelques faibles marques

du mouvement qui reste encore à leur sang
,

mais qui est d'autant plus lent
,
que souvtiit

il n'est animé par aucune expiration ni inspira-

tion. Ce qui le prouve , c'est qu'on trouve pres-

que toujours les quadrupèdes ovipares engour-

dis dans la vase , et cachés dans des creux le

long des rivages où les eaux les gagnent et les

surmontent souvent , où ils sont par conséquent

beaucoup de temps sans pouvoir respirer , et

où ils reviennent cependant à la vie des que la

chaleur du printemps se fait de nouveau res-

sentir.

Les quadrupèdes ovipares ne sont pas les

seuls animaux qui s'engourdissent pendant l'hi-

ver aux latitudes un peu élevées : les serpents,

les crustacées , sont également sujets à s'en-

gourdir; des animaux bien plus parfaits tom-

bent aussi dans une torpeur annuelle , tels que

les marmottes , les loirs , les chauves-souris
,

les hérissons , etc. Mais ces derniers animaux

ne doivent pas éprouver une sopeur aussi pro-

fonde. Plus sensibles que les quadrupèdes ovi-

pares
,
que les serpents et les crustacées , ils

doivent conserver plus de vie intérieure
;
quel-

que engourdis qu'ils soient , ils ne cessent

de respirer , et cette action
,
quoique affaiblie

,

n'augmente-t-elle pas toujours leurs mouve-

ments intérieurs ?

Si
,
pendant l'hiver , il survient un peu de

chaleur, les quadrupèdes ovipares sont plus ou

moins tirés de leur état de sopeur '

; et voilà

pourquoi des voyageurs
,
qui pendant des jour-

nées douces de l'hiver ont rencontré dans cer-

tains pays des crocodiles , et d'autres quadru-

pèdes ovipares , doués de presque toute leur

activité ordinaire , ont assuré
,
quoique à tort

,

qu'ils ne s'y engourdissaient point. Us peuvent

aussi être préservés quelquefois de cet engour-

dissement annuel par la nature de leurs ali-

ments. Une nourriture plus échauffante et plus

substantielle augmente la force de leurs solides,

la quantité de leur sang , l'activité de leurs

humeurs , et leur donne ainsi assez de chaleur

interne pour compenser le défaut de chaleur

extérieure. Il arrive souvent que les quadru-

pèdes ovipares sont dans cet état de mort ap-

parente pendant près de six mois , et même da-

vantage : ce long temps n'empêche pas que leurs

facultés suspendues ne reprennent leur activité.

Nous verrons dans l'histoire des salamandres

aquatiques qu'on a quelquefois trouvé de ces

animaux engourdis dans des morceaux de glace

tirés des glacières pendant l'été , et dans les-

quels ils étaient enfermésdepuisplusieurs mois;

lorsque la glace était fondue , et que les sa-

lamandres étaient pénétrées d'une douce cha-

leur , elles revenaient à la vie.

Mais, comme tout a un terme dans la nature,

si le froid devenait trop rigoureux ou durait

trop longtemps , les quadrupèdes ovipares en-

gourdis périraient: la machine animale ne peut

en effet conserver qu'un certain temps les mou-

vements Intérieurs qui lui ont été communi-

qués. Non-seulement une nouvelle nourriture

doit réparer la perte de la substance qui se dis-

sipe ; mais ne faut-il pas encore que le mouve-

ment intérieur soit renouvelé
,
pour ainsi dire

,

par des secousses extérieures , et que des sen-

sations nouvelles remontent tous les ressorts?

La masse totale du corps des quadrupèdes

ovipares ne perd aucune partie très-sensible de

substance pendant leur longue torpeur '
: mais

* Obserrations sur le crocodile de la Louisiane, parM.de

la Coudrenière. Journal de PhysiqdC, <782.

' • Le 7 ()Clot)re 1651, M. lechexalier Georges Ent pesa

a exactement une torlue terrestre, ayant qu'elle ne se cachât

I sous terre. Son poids était de quatre livres trois onces et

« trois drachmes. Le 8 octobre IH32, ayant tiré la tortue de

t la terre où elle s'était enfouie la veille, il trouva qu'eilcrc-
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les portions les plus extérieures
,
plus soumises

à l'action desséchante du froid, et plus éloi-

gnées du centre du faible mouvement interne

qui reste alors aux quadrupèdes ovipares, su-

bissent une sorte d'altération dans la plupart

de ces animaux. Lorsque cette couverture la

plus extérieure de ces quadrupèdes n'est pas

une partie osseuse et très-solide , comme dans

les tortues et dans les crocodiles, elle se dessè-

che, perd son organisation, ne peut plus être

unie avec le reste du corps organisé, et ne par-

ticipe plus ni à ses mouvements internes , ni à

sa nourriture. Lors donc que le printemps re-

donne le mouvement aux quadrupèdes ovipa-

res, la première peau, soit nue, soit garnie

d'écaillés, ne fait plus partie en quelque sorte

du corps animé; elle n'est plus pour ce corps

qu'une substance étrangère ; elle est repoussée,

pour ainsi dire, par des mouvements intérieurs

qu'elle ne partage plus. La nourriture qui en

entretenait la substance se porte cependant

comme à l'ordinaire vers la surface du corps
;

mais au lieu de réparer une peau qui n'a pres-

que plus de communication avec l'intérieur,

elle en forme une nouvelle qui ne cesse de s'ac-

croître au-dessous de l'ancienne. Tous ces ef-

forts détachent peu à peu cette vieille peau du

corps de l'animal , achèvent d'ôter toute liaison

entre les parties intérieures et cette peau alté-

rée, qui, de plus en plus privée de toute répa-

ration, devient plus soumise aux causes étran-

t saitquaire livres six oncrset une drachme. Le 16 mars t633,

• la tortue sortit d'<lle-mêiiie de sa retraite : elle pesait alors

« quatre livres (jh itre onces. Le i octobre t6'53, la tortue, (|ui

I avait été (|ueli|ues jours sans manger, fut retirée liii trou

• où elle s'était eiit( rré- ; son poids était de quatre livres cinq

« onces. Le- yeux, qu'elle avait eus longtemps fermés, éta eut

• dans cemouK lit ouverts et fnrt humides. Le 18 mars 103'4,

• la tortue sortit de sou truu, et mi-e dans la baLince, tes.iit

« qna!re livres ([u ilre nnces et deni dracimies. Le 6 octobre

• 1654, étant sur le p(>int d'hiverner, elle pesait quatre livres

f neuf onces et trois drailimes. Le dernier février 1633. jour

" auquel la loriue avait ai<and(inué ^a retraite, s^n poids ét.iit

• de quatre livres sept onces et six drachmes. Ainsi elle avait

« perdu de son ancien poids une once et cinq drachmes. Le
« 2 octobre I6j3, ia tortue, avant de se retirer dans sou tr^ u
« pour y passer rii ver, |iesait quatre livres neuf onces. i;lle

« avait déjà passé un peu de teui|.s sans prendre de noiirri-

« ture. Le 23 nsirs 1636, la tortue, au sortir de son trou, pe-
• sait «juatre livres se^.t onces et deux drachmes. Le 30 sep-

1 tembre 1636, la tortue, sur le point de se retirer d.ms la

• terre, pesait ((uatre livres douze onces et quatre drachmes.
• Enfin, le 3 mais I6ï7, la toi tue, de retour sur la terre, pe-

f sait quatre livres onze onces ei deux drachmes et demie.
• On peut juger, par ces observatiou^, combien cet auim,'jl,

« ainsi (jne lous ceux qui se cachent sous terre, pour se ga-

« raniir des froids de I hiver, perdent peu de leur substance

• parla transpiration pendant un jeûne absolu de iiîusieurs

N mois. fCullection académique, tome VII, pag. 1 20 et 121.)

i\7

gères qui tendent à la décomposer. Attaquée
ainsi des deux côtés, elle cède, se fend; et

l'animal, revêtu d'une peau nouvelle, sort de
cette espèce de fourreau

,
qui n'était plus pour

lui qu'un corps embarrassant.

C'est ainsi que le dépouillement annuel des
quadrupèdes ovipares nous paraît devoir s'opé-

rer; mais il n'est pas seulement produit par

l'engourdissement. Ils quittent également leur

première peau dans les pays où une tempéra-

ture plus chaude les garantit du sommeil de
l'hiver. Quelques-uns la quittent aussi plusieurs

fois pendant l'été des contrées tempérées; le

même effet est produit par des causes oppo-

sées ; la chaleur de l'atmosphère équivaut au
froid et au défaut de mouvement ; elle dessèche

également la peau , en dérange le tissu , et en

détruit l'organisation '.

Des animaux d'ordres très-différents des

quadrupèdes ovipares éprouvent aussi chaque
année, et même à plusieurs époques

, une es-

pèce de dépouillement : ils perdent quelques-

unes de leurs parties extérieures; on peut par-

ticulièrement le remarquer dans les serpents

,

dans certains animaux à poils , et dans les oi-

seaux; les insectes et les végétaux ne sont-ils

pas sujets aussi à une sorte de mue? Dans
quelques êtres qu'on remarque ces grands

* La note suivante m'a été communiquée par M. de Tou-
cliy, écuyer, de la Société royale des Seieiices de Mont-
pellier, etc.; elle est extraite d'un ouvrage cpie ee naturaliste

se propose de publier, et (|ui sera intitulé : Mémoires pour
servir a i'uisioire des fonctions ne l'économie animale des
oisciux. « Je pris le 4 mai 1783. dit M. de Toticliy, un
« lézard vert à taches jaunes et blenâires, et de dix p ucesde
a long : je le mis vivani dans une bouteille couverte d'une

« toile A jour, et posée sur une t. ble de marbre d.msuive

« salle fraîche au rez-de-chaussée; ce lézard vécut deiixntois

• dans celte espèce de prison, sans prendie aucune uourri-

« ture. Les preniii rs jours, il fit des efforts pour en sortir,

t mais il fut a?sez tranquille le res'e du temps. Vers le qua-
« raiite-cinqiiième jour, je m'aperçus qu'il se disposait k

« chanf.;er de peau, et successiiement je vis cetie peau se sé-

I cher, se racornir, se détacher par parties fanées et décoJo-

t rées, pendant «pie la nouvelle pe.iu qui se découvrait avait

t une belle couleur verte avec de> taches b eu net tes. Il mou-
• rut le soixante troisième jour, sans avoir achevé de muer,

f 11 vieille peau étant encore altuliée sur li tête, les paites

« et ia queue. Pendant le temps d la mue et celui ijui le pré-

f céda, il ne fut jamais dans un état de torpeur ; il marchait

dans sa bouteille lorsqu'on la prenait ditis les m ins, et

• même sans cela et de lui-même; je lui vis quel(|uefois les

« yeux fermés, mais 11 les rouvrat bientôt . et av c vivacité,

t U était à demi arrondi dans cette bouteille, dont le cul un

« peu relevé devait ajouter à la gène de sa position. Il avait

• certainement mué avant d être pris, comme font tous les

f lézards et les serpents, lorsque la chaleur du printemps les

« fait sortir de leurs retraites. La fraîcheur de ses couleurs et

t la délicatesse de sa peau me l'avaient prouvé lorsque Je I«

« pris. I
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changements, on doit les rapporter à la même
cause générale. Il faut toujours les attribuer

au défaut d'équilibre entre les mouvements in-

térieurs et les causes externes : lorsque ces

dernières sont supérieures, elles altèrent et

dépouillent; et lorsque le principe vital l'em-

porte, il répare et renouvelle. Mais cet équili-

bre peut être rompu de mille et mille manières,

et les effets qui en résultent sont diversillcs

suivant la nature des êtres organisés qui les

éprouvent.

Il en est donc de cette propriété de se dé-

pouiller , ainsi que de toutes les autres proprié-

tés et de toutes les formes que la nature distri-

bue aux différentes espèces, et combine de

toutes les manières, comme si elle voulait en

tout épuiser toutes les modifications. C'est sou-

vent parce que nos connaissances sont bornées

que l'imagination la plus bizarre nous parait

allier des qualités et des formes qui ne doivent

pas se trouver ensemble. En étudiant avec soin

la nature , non-seulement dans ses grandes

productions, mais encore dans cette foule im-

mense de petits êtres, où il semble que la di-

versité des figures extérieures ou internes , et

par conséquent celle des habitudes ont pu être

plus facilement imprimées à des masses moins

considérables , l'on trouverait des êtres natu-

rels, dont les produits de l'imagination ne se-

raient souvent que des copies. 11 y aura cepen-

dant toujours une grande différence entre les

originaux et ces copies plus ou moins fidèles :

l'imagination , en assemblant des formes et des

qualités disparates, ne prépare pas à cette réu-

nion extraordinaiie; elle n'emploie pas cette

dégradation successive de nuances diversifiées

à l'inlini qui peuvent rapprocher les objets les

plus éloignés , et qui en décelant la vraie puis-

sance créatrice, sont le sceau dont la nature

marque ses ouvrages durables, et les distingue

des productions passagères de la vaine imagi-

nation.

Lorsque les quadrupèdes ovipares quittent

leurs vieilles couvertures, leur nouvelle peau

est souvent encore assez molle pour les rendre

plus sensibles au choc des objets extérieurs :

8'assi sont-ils plus timides, plus réservés, pour

ainsi dire , dans leur démarche , et se tiennent-

ils cachés autant qu'ils le peuvent, juscpi'à ce

que cette nouvelle peau ait élé fortifiée par de

nouveaux sucs nourriciers et endurcie par les

impressions de l'atmosphère.

Les habitudes des quadrupèdes o>1parcs sont

en général assez douces : leur caractère est

sans férocité; si quelques-uns d'eux, comme
les crocodiles , détruisent beaucoup , c'est

parce qu'ils ont une grande masse a entrete-

nir *, mais ce n'est que dans les articles parti-

culiers de cette Histoire que nous pourrons

montrer comment ces mœurs générales et com-

munes à tous les quadrupèdes ovipares, sont

plus ou moins diversifiées dans chaque espèce,

par leur organisation particulière, et par les

circonstances de leur vie. Mous verrons, par

exemple, les uns se nourrir de poissons, les

autres donner la chasse de préférence aux ani-

maux qui rampent sur la terre , aux petits qua-

drupèdes , aux oiseaux même qu'ils peuvent

atteindre sur les branches des arbres; ceux-ci

se nourrir uniquement des insectes qui bour-

donnent dans l'atmosphère; ceux-là ne vivre

que d'herbe, et ne choisir que les plantes par-

fumées, tant la nature sait varier les moyens

de subsistance dans toutes les classes , et tant

elle les a toutes liées par un grand nombre de

rapports. La chaîne presque infinie des êtres

,

au lieu de se prolonger d'un seul côté, et de ne

suivre, pour ainsi dire, qu'une ligne droite,

revient donc sans cesse sur elle-même, s'étend

dans tous les sens, s'élève, s'abaisse, se replie,

et par les différents contours qu'elle décrit, les

diverses sinuosités qu'elle forme , les divers en-

droits ou elle se réunit , ne représente-t-elle pas

une sorte de solide, dont toutes les parties

s'enlacent et se lient étroitement, où rien ne

pourrait être divisé sans détruire l'ensemble,

où l'on ne reconnaît ni premier ni dernier chaî-

non, et où même l'on n'entre\oit pas comment

la nature a pu former ce tissu aussi immense

que merveilleux?

Les quadrupèdes ovipares sont souvent réu-

nis en grandes troupes; l'on ne doit cependant

pas dire qu'ils forment une vraie société.

Qu'est-ce en effet qui résulte de leur attroupe-

ment? aucun ouvrage , aucune chasse, aucune

guerre qui paraissent concertés. Ils ne construi-

sent jamais d'asile; et, lorsqu'ils en choisissent

sur des rivages, dans des rochers, dans le

creux des arbres, etc., ce n'est point une ha-

bitation commode qu'ils préparent pour un

certain nombre d'individus réunis, et qu'ih

tâchent d'approprier à leurs différents besoins
j

* Voyez particulièrement l'Hisloiie des Crocodile».
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mais c'est une retraite purement indivi-

duelle, où ils ne veulent que se eacher, à la-

quelle ils ne changent rien , et qu'ils adoptent

également, soit qu'elle ne suffise que pour un

seul animal , ou soit qu'elle ait assez d'étendue

pour receler plusieurs de ces quadrupèdes.

Si quelques-uns chassent ou pèchent ensem-

ble , c'est qu'ils sont également attirés par le

même appât ; s'ils attaquent à la fois , c'est

parce qu'ils ont la même proie à leur portée;

s'ils se défendent en commun , c'est parce qu'ils

sont attaqués en même temps ; et si quelqu'un

d'eux a jamais pu sauver la troupe entière, en

l'avertissant par ses cris de quelque embûche

,

ce n'est point , comme on l'a dit des singes et

de quelcfues autres quadrupèdes
,
parce qu'ils

avaient été
,
pour ainsi dire , chargés du soin de

veiller à la sûreté commune , mais seulement

par un effet de la crainte que l'on retrouve dans

presque tous les animaux , et qui les rend sans

cesse attentifs à leur conservation individuelle.

Quoique les quadrupèdes ovipares paraissent

moins sensibles que les autres quadrupèdes
,

ils n'en éprouvent pas moins, au retour du

printemps , le sentiment impérieux de l'amour,

qui , dans la plupart des animaux , donne tant

de force aux plus faibles , tant d'activité aux

plus lents , tant de courage aux plus lAches.

Malgré le silence habituel de plusieurs de ces

quadrupèdes , ils ont presquetous des sons par-

ticuliers pour exprimer leurs désirs. Le mâle

appelle sa femelle par un cri expressif, auquel

elle répond par un accent semblable. L'amour

n'est peut-être pour eux qu'une flamme légère,

qu'ils ne ressentent jamais très - vivement

,

comme si les humeurs dont leur corps abonde

les garantissaient de cette chaleur intérieure et

productrice, qu'on a comparée avec plus de

raison qu'on ne le pense à un véritable feu, et

qui est de même amortie ou tempérée par tout

ce qui tient au froid élément de Peau. Il semble

cependant que la nature a voulu suppléer dans

le plus grand nombre de ces quadrupèdes , à

l'activité intérieure qui leur manque
,
par une

conformation des plus propres aux jouissances

de l'amour. Les parties sexuelles des mâles sont

toujours renfermées dans l'intérieur de leur

corps jusqu'au moment où ils s'accouplent avec

leurs femelles '
5 la chaleur interne

,
qui ne cesse

^ C'esipai' l'anus que los mâles des lézards et des torliies font

sortir et introduisent leurs punies sexuelles, et que ceux des *

«19

de pénétrer les organes destinésà perpétuer leur

espèce, doit ajouter à la vivacité des sensations

qu'ils éprouvent; et d'ailleurs ce n'est pas pen-

dant des instants très-courts, comme la plupart

des animaux, que les tortues marines, et plu-

sieurs autres quadrupèdes ovipares communi-
quent et reçoivent la flamme qu'ils peuvent

ressentir : c'est pendant plusieurs jours que
dure l'union intime du mule et de la femelle

,

sans qu'ils puissent être séparés par aucune

crainte , ni même par des blessures profondes*.

Les quadrupèdes o\ipares sont aussi féconds

que leur union est quelquefois prolcngée. Par-

mi les vivipares , les plus petites espèces sont

en général celles dont les portées sont les plus

nombreuses ; cette loi constante pour tous ces

animaux ne s'étend pas jusque sur les qu.idru-

pèdes ovipares, dans lesquels sa force est vain-

cue par la nature de leur organisation. Il paraît

même que les grandes espèces de ces derniers

quadrupèdes sont quelquefois bien plus fécon-

des que les petites , comme on pourra le voir

dans l'histoire des tortues marines, etc.

Mais si les quadrupèdes ovipares semblent

éprouver assez vivement l'amour , ils ne res-

sentent pas de même la tendresse paternelle. Ils

abandonnent leurs œufs après les avoir pondus
;

la plupart , à la vérité, choisissent la place où

ils les déposent; quelques-uns
,
plus attentifs

,

la préparent et l'arrangent ; ils creusent même
des trous où ils les renferment, et où ils les

couvrent de sable et de feuillages : mais que

sont tous ces soins en comparaison de l'atten-

tion vigilante dont les petits qui doivent éclore

sont l'objet dans plusieurs espèces d'oiseaux ?

et l'on ne peut pas dire que la conformation de

la plupart de ces animaux ne leur permet pas

de transporter et de mettre en œuvre des maté-

riaux nécessaires pour construire une espèce

de nid plus parfait que les trous qu'ils creu-

sent, etc. Les cinq doigts longs et séparés

qu'ont la plupart des quadrupèdes ovipares

,

leurs quatre pieds , leur gueule et leur queue ,

ne leur donneraient-ils pas en effet plus do

moyens pour y parvenir
,
que deux pattes et uiî

bec n'en donnent aux oiseaux?

La grosseur de leurs œufs varie , suivant les

Rrenouilles. des crapands et des raines, répandent leur liqueur

fécondante sur les <rufs (lue pon.lent leur- f.nielles. ainsi qiit

nous le verrons dans les articles pai ticuliers de leur hUioire.

* V«yez l'arlicli.' de la Tortus franche.
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espèces , beaucoup plus que dans ces derniers

animaux; ceux des très-petits quadrupèdes ovi-

pares ont à peine une demi-ligne de diamètre,

tandis que les œufs des plus grands ont de deux

ètrois pouces de longueur. Les embryons qu'ils

contiennent se rt unissent quelquefois avant

d'y être renfermés , de manière à produire des

monstruosités , ainsi que dans les oiseaux. On
trou ve dans Séba la figure d'une petite tortue

à derix tètes , et l'on conserve au Cabinet du

Roi un très-petit lézard vert qui a deux têtes et

deux cous bien distincts '

.

L'enveloppe des œufs des quadrupèdes ovi-

pares n'est pas la même dans toutes les es-

pèces; dans presque toutes , et particulièrement

dans plusieurs tortues, elle est souple, molle,

et semblable à du parchemin mouillé; mais,

dans les crocodiles et dans quelques grands lé-

zards , elle est d'une substance dure et crétacée

comme les œufs des oiseaux
,
plus mince ce-

pendant, et par conséquent plus fragile.

Les œufs des quadrupèdes ovipares ne sont

donc pas couvés par la femelle. L'ardeur du

soleil et de l'atmosphère les fait éclore, et

l'on doit remarquer que tandis que ces qua-

drupèdes ont besoin pour subsister d'une plus

grande chaleur que les oiseaux, leurs œufs

cepei idant éclosent aune température plus froide

que (!eux de ces derniers animaux. Il semble

que les machines animales les plus composées,

et par exemple celle des oiseaux , ne peuvent

être mises en mouvement que par une chaleur

extérieure très-active ; mais que lorsqu'elles

jouent , les frottements de leurs diverses parties

produisent une chaleur interne, qui rend celle

de l'atmosphère moins nécessaire pour la con-

servation de leur mouvement.

Les petits des quadrupèdes ovipares ne con-

naissent donc jamais leur mère ; ils n'en reçoi-

vent jamais ni nourriture , ni soins, ni secours,

ni éducation ; ils ne voient, ils n'entendent rien

qu'ils puissent imiter; le besoin ne leur arrache

pas longtemps des cris
,
qui , n'étant point en-

tendus de leur mère , se perdraient dans les

airs , et ne leur procureraient ni assistance ni

nourriture
;
jamais la tendresse ne répond à ces

cris ; et jamais il ne s'établit parmi les quadru-

pèdes ovipares ce commencement d'une sorte

de langage si bien senti dans plusieurs autres

* W a été envoyé par M. le «iun de la Roch.^foucauit, qui ne
cesie de donner des preuves de ses lumières et de son zèle

pour l'avancenieut des sciences.

animaux ; ils sont donc privés du plus grand

moyen de s'avertir de leurs différentes sensa-

tions , et d'exercer une sensibilité qui aurait pu

s'accroître par une plus grande commimicaticn

de leurs affections mutuelles.

Mais si leur sensibilité ne peut être augmen-

tée, leurnaturel est souvent modifié. On est par-

venu à apprivoiser les crocodiles, qui cependant

sont les plus grands, les plus forts, et les plus

dangereux de ces animaux ; et à l'égard des pe-

tits quadrupèdes ovipares , la plupart cherchent

une retraite autour de nos habitations ; certains

de ces animaux partagent même nos demeures,

où ils trouvent en plus grande abondance les

insectes dont ils font leur proie; et tandis que

nous recherchons les uns , tels que les petites

espèces de tortues , tandis que nous les appor-

tons dans nos jardins où ils sont soignés
,
pro-

tégés et nourris , d'autres, tels que les lézards

gris
,
présentent quelquefois une sorte de do-

mesticité, moins parfaite, mais plus libre,

puisqu'elle est entièrement de leur choix
;
plus

utile, parce qu'ils détruisent plus d'insectes

nuisibles ; et
,
pour ainsi dire

,
plus noble

,
puis-

qu'ils ne reçoivent de l'homme ni nourriture

préparée , ni retraite particulière.

Presque tous les quadrupèdes ovipares ré-

pandent une odeur forte
,

qui ne diffère pas

beaucoup de celle du musc , mais qui est moins

agréable, et qui, par conséquent, ressemble

un peu à celle qu'exhalent des animaux d'ordres

bien différents , tels que les serpents , les foui-

nes , les belettes , les putois , les mouffettes

d'Amérique
,
plusieurs oiseaux , tels que la

huppe , etc. , cette odeur plus ou moins vive est

le produit de sécrétions particulières , dont l'or-

gane est très-apparent dans quelques quadru-

pèdes ovipares , et particulièrement dans le

crocodile , ainsi que nous le verrons dans les

détails de cette histoire.

Les quadrupèdes ovipares vivent en général

très-longtemps. On ne peut guère douter
,
par

exemple
,
que les grandes tortues de mer ne

parviennent , ainsi que celles d'eau douce et de

terre , à un âge très-avancé ; et une très-longue

vie ne doit pas étonner dans ces animaux , dont

le sang est peu échauffe, qui transpirent à

peine, qui peuvent se passer de nourriture

pendant plusieurs mois
,
qui ont si peu d'acci-

dents à craindre , et qui réparent si aisément

les pertes qu'ils éprouvent. D'ailleurs ils vivent

pendant un bien plus grand nombre d années
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que les quadrupèdes vivipares , si l'ou ue cal-

cule l'existence que par la durée. Mais si l'on

veut compter les vrais moments de leur vie
,

les seuls que l'on doive estimer , ceux où ils

usent de leur force et font usage de leurs facul-

tés , on verra que lorsqu'ils habitent un pays

éloigné de la ligne, leur vie est bien courte
,

quoiqu'elle paraisse renfermer un grand espace

de temps. Engourdis pendant près de six mois,

il faut d'abord retrancher la moitié de leurs

nombreuses années ; et pendant le reste de ces

ans
,
qui paraissent leur avoir été prodigués

,

combien ne faut-il pas ôter de jours pour ce

temps de maladie, où dépouillés de leur pre-

mière peau, ils sont obligés d'attendre dans une

retraite qu'une nouvelle couverture les mette à

l'abri des dangers ! Combien ne faut-il pas ôter

d'instants pour ce sommeil journalier , auquel

ils sont plus sujets que plusieurs autres ani-

maux
,
parce qu'ils reçoivent moins de sensa-

tions qui les réveillent, et surtout parce qu'ils

sont moins pressés par l'aiguillon de la faim !

Il ne restera donc qu'un très-petit nombre d'an-

nées où les quadrupèdes ovipares soient réelle-

ment sensibles et actifs , où ils emploient leurs

forces , où ils usent leur machine , où ils tendent

avec rapidité vers leur dépérissement. Pendant

tout le temps de leur sopeur , inaccessibles à

toute impression , froids , immobiles et presque

inanimés , ils sont en quelque sorte réduits à

l'état de matières brutes , dont la durée est très-

longue parce que le temps n'est pour ces sub-

stances qu'une succession d'états passifs et de

positions inertes sans effets productifs , et par

conséquent sans causes intérieures de destruc-

tion , bien loin de pouvoir être compté par de

vives jouissances , et par les effets féconds qui

déploient mais usent tous les ressorts des êtres

animés.

Plusieurs voyageurs ont écrit que quelques

lézards et quelques quadrupèdes ovipares sans

queue renferment un poison plus ou moins ac-

tif. Nous verrons dans les articles particuliers

de cette Histoire, que l'on ne peut regarder

comme venimeux qu'un très-petit nombre de

ces quadrupèdes. D'un autre côté, l'on sait

qu'aucun quadrupède vivipare et qu'aucun oi-

seau ue sont infectés de venin ; ce n'est que

parmi les serpents, les poissons, les vers, les

insectes et les végétaux que l'on rencontre plu-

sieurs espèces plus ou moins venimeuses. Il

semblerait donc que l'abondance des sucs mor-
I.
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tels est d'autant plus grande dans les êtres vi-

vants, que leurs humeurs sont moins échauf-

fées, et que leur organisation intérieure est

plus simple.

Maintenant nous allons examiner de plus

près les divers quadrupèdes ovipares dont nous

avons remarqué les qualités communes et ob-

servé les attributs généraux. Nous commence-
rons par les diverses espèces de tortues de mer,

d'eau douce et de terre; nous considérerons

ensuite les crocodiles et les différents lézards,

dont les espèces les plus petites, et particuliè-

rement celles des salamandres, ont tant de

rapports avec les grenouilles et les autres fa-

milles de quadrupèdes ovipares qui n'ont pas

de queue, et par l'histoire desquels nous termi-

nerons celle de tous ces animaux. Nous ne nous

arrêterons cependant beaucoup qu'à ceux qui,

par la singularité de leur conformation , l'éten-

due de leur volume, la grandeur de leur puis-

sance, la prééminence de leurs qualités , mé-

riteront un plus grand intérêt et une attention

plus marquée; pour parvenir àpeindre la nature,

tâchons de l'imiter; et de mime que les espè-

ces distinguées paraissent avoir été les objets

de sa prédilection
,
qu'elles soient ceux de notre

attention particulière , comme réfléchissant

vers nous plus de lumière, et comme en répan-

dant davantage sur tout ce qui les environne.

Et lorsqu'il s'agira de tracer les limites qui sé-

parent les espèces les unes des autres , lorsque

nous serons indécis sur la valeur des caractè-

res qui se présenteront , nous aimerons mieux

ne compter qu'une espèce que d'en admettre

deux , bien assurés que les individus ne coû-

tent rien à la nature, mais que, malgré son

immense fécondité, elle n'a point prodigué inu-

tilement les espèces. Ses efiets sont sans nom-

bre, mais non pas les causes qu'elle fait agir.

Nous croirions donc mal représenter l'auguste

simplicité de son plan, et mal parler de sa

force, en lui rapportant sans raison une vaine

multiplication d'espèces ; nous pensons , au

contraire , mieux révéler sa puissance , en di-

sant que toutes ces différences qui font la ma-

gnificence de l'univers, que toutes ces variétés

qui l'embellissent, elle les a souvent produites

en modifiant de diverses manières les espèces

réellement distinctes. Bien loin d'enrichir la

science , ne l'appauvrissons pas ; ne la rabais-

sons pas en la surchargeant d'un poids inutile

d'espèces arbitraires ; et n'oublions jamais que
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du h5ut du trône sublime où siège la nature,

domiuant sur le temps et sur l'espace, elle

n'emploie qu'un petit nombre de puissances

pour animer la matière, développer tous les

êtres, et mouvoir tous les corps de ce vaste

univers

.

LES TORTUES.

La nature a traité presque tous les animaux

avec plus ou moins de faveur : les uns ont reçu

la beauté , d'autres la force ; ceux-ci la gran-

deur, ou des armes meurtrières; ceux-là des

attributs d'indépendance, la faculté de nager

ou celle de s'élever dans les airs. Mais exposés

en naissant aux intempéries de l'atmosphère,

les uns sont obligés de se creuser avec peine

des retraites souterraines et profondes; les au-

tres n'ont pour asile que les antres ténébreux

des hautes montagnes ou des vastes forets;

ceux-ci, plus petits, sont réduits à se tapir

dans les creux des arbres et des rochers, ou à

aller se réfugier jusque dans la demeure de leurs

plus cruels ennemis, aux yeux desquels ni leur

petitesse , ni leur ruse ne peuvent les dérober

longtemps; ceux-là, plus malheureux, moins

bien conformés, ou moins pourvus d'instinct,

sont forcés de passer tristement leur vie sur la

terre nue, et n'ont pour tout abri contre les

froids rigoureux et les tempêtes les plus violen-

tes, que quelques branches d'arbres et quel-

ques roches avancées : ceux dont la demeure

est la plus commode et la plus sûre, ne jouis-

sent de la douce paix qu'elle leur procure

qu'à force de travaux et de soins ; les tortues

seules ont reçu en naissant une sorte de domi-

cile durable. Cet asile , capable de résister à de

très-grands efforts, n'est pas même fixé à un

certain espace : lorsque la nourriture leur man-

que dans les endroits qu'elles préfèrent, elles

ne sont pas contraintes d'abandonner un toit

construit avec peine , de perdre tout le fruit de

longs travaux, pour aller peut-être avec plus de

peine encore arranger une habitation nouvelle

sur des bords étrangers ; elles portent partout

avec elles l'abri que la nature leur a donné, et

c'est avec toute vérité qu'on a dit qu'elles traî-

nent leur maison, sous laquelle elles sont

d'autant plus à couvert qu'elle ne peut pas

être détruite par les efforts de leurs ennemis.
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La plupart des tortues retirent quand elles

veulent leur tt-te, leurs pattes et leur queue

sous l'enveloppe dure et osseuse qui les revêt

par-dessus et par-dessous, et dont les ouvertu-

res sont assez étroites pour que les serres des

oiseaux voraces, ou les dents des quadrupèdes

carnassiers n'y pénètrent que difficilement.

Demeurant immobiles dans cette position de

défense , elles peuvent quelquefois recevoir

sans crainte , comme sans danger , les attaques

des animaux qui cherchent à eu faire leur

proie. Ce ne sont plus des êtres sensibles, qui

opposent la force à la force, qui souffrent tou-

jours par la résistance, et qui sont plus ou

moins blessés par leur victoire même : mais,

ne présentant que leur épaisse enveloppe, c'est

en quelque sorte contre une couverture insen-

sible que sont dirigées les armes de leurs en-

nemis; les coups qui les menacent ne tombent,

pour ainsi dire, que sur la pierre, et elles sont

alors aussi à l'abri sous leur bouclier naturer,

qu'elles pourraient l'être dans le creux profond

et inaccessible d'une roche dure. Ce bouclier

impénétrable qui les garantit est composé de

deux espèces de tables osseuses plus ou moins

arrondies et plus ou moins convexes. L'une est

placée au-dessus et l'autre au-dessous du corps.

Les côtes et l'épine du dos font partie de la

supérieure
,
que l'on appelle carapace , et l'in-

férieure
,
que l'on nomme plastron , est réunie

avec les os qui composent le stonvm. Ces deux

couvertures ne se touchent et ne sont attachées

ensemble que par les côtés : elles laissent deux

ouvertures, l'une devant et l'autre derrière ; la

première donne passage à la tête et aux deux

pattes de devant ; la seconde aux deux pattes

de derrière, à la queue et à la partie du corps

où est situé l'anus. Lorsque les tortues veu-

lent, ou marcher, ou nager, elles sont obligées

d'étendre leur tête, leur col et leurs pattes, qui

paraissent alors à l'extérieur , et ces divers

membres, ainsi que la queue, le devant et le

derrière du corps , sont couverts d'une peau qui

s'attache au-dessous des bords de la carapace

et du plastron, qui forme plusieurs plis, lors-

que les pattes et la tête sont retirées
,
qui est

assez lâche pour se prêter à leurs divers mou-

vements d'extension , et qui est garnie de peti»

tes écailles comme celle des lézards, des ser-

pents et des poissons , avec lesquels elle donne

aux tortues un trait de ressemblance. La tête,

dans presque toutes les espèces de ces animaux^
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est un peu arrondie vers le museau, à l'extré-

mité du([uel sont situées les narines ; la bouche

est placée en dessous; son ouverture s'étend

jusqu'au delà des oreilles. La mâchoire supé-

rieure recouvre la mâchoire inférieure; elles

ne sont point communément garnies de dents,

mais les os qui les composent sont festonnés

,

£t assez durs pour que les tortues puissent bri-

ser aisément des substances très-compactes.

Cette position et cette conformation de leur

bouche leur donnent beaucoup de facilité pour

brouter les algues et les autres plantes dont

elles se nourrissent. Dans presque toutes les

tortues , la place des oreilles n'est sensible que

par les plaques ou écailles particulières qui les

recouvrent; leurs yeux sont gros et saillants.

Le plastron est presque toujours plus court

que la carapace
,
qui le déborde et le recouvre

par devant, et surtout par derrière ; il est aussi

moins dur , et souvent presque plat. Ces deux

boucliers sont composés de plusieurs pièces os-

seuses , dont les bords sont comme dentelés
,

et qui s'engrènent les unes dans les autres d'une

manière plus ou moins sensible; dans certaines

espèces , celles du plastron peuvent se prêter à

quelques mouvements. La couverture supé-

rieure, ainsi que l'inférieure , sont ganiies de

lames ou écailles qui varient par leur grandeur,

par leur forme et par leur nombre , non-seule-

ment suivant les espèces , mais même suivant

les individus. Quelquefois le nombre et la figure

de ces écailles correspondent à celles des pièces

osseuses qu'elles cachent.

On distingue les écailles qui revêtent la cir-

conférence de la carapace d'avec celles qui en

recouvrent le milieu; ce milieu est appelé dis-

que. Il est le plus souvent couvert de treize ou

quinze lames
,
placées en long sur trois rangs

;

celui du milieu est de cinq lames , et les deux

des côtés sont de quatre. La bordure est com-

munément garnie de vingt-deux ou vingt-cinq

lames ; le nombre de celles du plastron varie

de douze à quatorze dans certaines espèces , et

de vingt-deux à vingt-quatre dans d'autres. Ces

écailles tombent quelquefois par l'effet d'une

grande dessiccation , ou de quelque autre acci-

dent : elles sont à demi transparentes, pliantes,

élastiques ; elles présentent , dans certaines es-

pèces , telles que le caret, etc. , des couleurs

assez belles pour être recherchées et servir à

des objets de luxe ; et ce qui les rend d'autant

plus propres à être emplOj ées dans les arts

,

c'est qu'elles se ramollissent et se fondent à un
feu assez doux de manière à être réunies mou-
lées , et à prendre toute sorte de figures.

Les tortues sont encore distinguées des autres

quadrupèdes ovipares par plusieurs caractères

intérieurs assez remarquables, et particulière-

ment par la grandeur très-considérable de la

vessie qui manque aux lézards , ainsi qu'aux

quadrupèdes ovipares sans queue. Klles en dif-

fèrent entoi'e par le nombre des vertcbres du
cou ; nous en avons compté huit dans la tortue

de mer , appelée la tortue franche , daais la

grecque et dans la tortue d'eau douce, que

nous avons nommée \a Jaune, tandis que les

crocodiles n'en ont que sept
,
que la plupart

des autres lézards n'en ont jamais au-dessus de

quatre , et que les quadrupèdes ovipares sans

queue en sont entièrement privés.

Tels sont les principaux traits de la confor-

mation générale des tortues : nous connaissons

vingt-quatre espèces de ces animaux ; elles diffè-

rent toutes les unesdes autres par leurgrandeur,

et par d'autres caractères faciles à distinguer.

La carapace des grandes tortues a depuis qua-

tre jusqu'à cinq pieds de long , sur trois oq

quatre pieds de largeur ; le corps entier a quel-

quefois plus de quatre pieds d'épaisseur verti-

cale à l'endroit du dos le plus élevé. La tète a

environ sept ou huit pouces de long et six ou

sept pouces de large ; le cou est à peu près de la

même longueur, ainsi que la queue. Le poids

total de ces grandes tortues excède ordinaire-

ment huit cents livres , et les deux couvertures

en pèsent à peu près quatre cents. Dans les plus

petites espèces , au contraire , on ne compte que

quelques pouces depuis l'extrémité du museau

jusqu'au bout de la queue , même lorsque tou-

tes les parties de la tortue sont étendues , et

tout l'animal ne pèse pas quelquefois une livre.

Les vingt-quatre espèces de tortues différent

aussi beaucoup les unes des autres par leurs

habitudes : les unes vivent presque toujours

dans la mer; les autres, au contraire, pré-

fèrent le séjour des eaux douces ou des ter-

rains secs et élevés. Nous avons cru d'après cela

devoir former deux divisions dans le genre des

tortues. Nous plaçons dans la première six es-

pèces de ces animaux , les plus grandes de tou-

tes , et qui habitent la mer de préférence. Il

est aisé de les distinguer d'avec les autres , en

ce que leurs pieds très-allongés et leurs doigts

très-inégaux en longueur , et réunis par une
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membrane, représentent des nageoires dont la

longueur est souvent de deux pieds , et égale

par conséquent plus du tiers de celle de la ca-

rapace. Leurs deux boucliers se toucbent d'ail-

leurs de chiique côté dans une plus grande

portion de leur circonférence ; l'ouverture de

devant et celle de derrière sont par là moins

étendues, et ne laissent qu'un passage plus

étroit a la griffe des oiseaux de proie et aux

dents des caymans , des tigres , des couguars , et

des autres ennemis des tortues ; mais la plupart

des tortues marines ne cachent qu'à demi leur

tête et leurs pattes sous leur carapace , et ne

peuvent pas les y retirer en entier , comme les

tortues d'eau douce ou terrestres. Les écailles

qui revêtent leur plastron , au lieu d'être dis-

posées sur deux rangs , comme celles du plas-

tron des tortues terrestres ou d'eau douce,

forment quatre rangées, et leur nombre est

beaucoup plus grand.

Les tortues marines représentent parmi les

quadrupèdes ovipares , la nombreuse tribu des

quadrupèdes vivipares , composée des morses
,

des lions marins, des lamantins et des pho-

ques, dont les doigts sont également réunis,

et qui tous ont plutôt des nageoires que des

pieds : comme cette tribu , elles appartiennent

bien plus à l'élément de l'eau qu'à celui de la

terre, et elles lient également l'ordre dont elles

font partie avec celui des poissons , auxquels

elles ressemblent par une partie de leurs habi-

tudes et de leur conformation.

^'ous composons la seconde division de tou-

tes les autres tortues qui habitent , tant au mi-

lieu des eaux douces que dans les bois et sur

des terrains secs ; nous y comprenons par

conséquent la tortue de terre, nommée la grec-

que, qui se trouve dans presque tous les pays

chauds , et la tortue d'eau douce , appelée la

bourbeuse
,
qui est assez commune dans la

France méridionale , et dans les autres con-

trées tempérées de l'Europe. Toutes les tortues

de cette seconde division ont les pieds très-ra-

massés, les doigts très-courts et presque égaux

en longueur : ces doigts
,
garnis d'ongles forts

et crochus , ne ressemblent point à des nageoi-

res ; la carapace et le plastron ne sont réunis

l'un à l'autre que dans une petite portion de

leur contour; Us laissent aux différentes par-

ties des tortues plus de facilité pour leurs di-

vers mouvements ; et cette plus grande liberté

leur est d'autant plus utile
,
qu'elles marchent

bien plus souvent qu'elles ne nagent; leur cou-

verture supérieure est d'ailleurs communément

bien plus bombée ;
aussi, lorsqu'elles sont

renversées sur le dos, peuvent-elles la plupart

se retourner et se remettre sur leurs pattes
,

tandis que presque toutes les tortues marines

,

dont la carapace est beaucoup plus piate , s'é-

puisent en efforts inutiles lorsqu'elles ont été

retournées , et ne peuvent point reprendre leur

première position.

PREMIERE DIVISION.

TORTUES DE MER.

LA TORTUE FRANCHE '.

La tortue franche ou tortue verte, Cuv.; Tesludo

Mydas, var. yS, Linu.; T. viridis Schn.; Caretta

esculeuta, Merreiu.

Un des plus beaux présents que la nature ait

faits aux habitants des contrées équatoriales

,

une des productions les plus utiles qu'elle ait

déposées sur les confins de la terre et des eaux,

est la grande tortue de mer, à laquelle on a

donné le nom de tortue franche. L'homme em-

ploierait avec bien moins d'avantage le grand

art de la navigation, si vers les rives éloignées

où ses désirs l'appellent, il ne trouvait, dans

une nourriture aussi agréable qu'abondante , un

remède assuré contre les suites funestes d'un

long séjour dans un espace resserré , et au mi-

lieu de substances à demi putréfiées
,
que la

chaleur et l'humidité ne cessent d'altérer -. Cet

* Eu latin, testudo marina et mus marîntis.—En an-

glais, the gieen lurtle.— Jurucujn, an '&vH\\.~T<ntar%iga,

par les Porlngais— To( htc Mydiis. M. Itaiibeiitoii, Encycl.

tiiélh.— »ai. Synopsis (Juadrupidnm, pag. 254. Tislndo ma'
rina r!<i'(/^iri.s'.— Uicliefui t, loitm' frai,clie,— Mu .ad fr., I,

p.ig.ôO, ti'itudo alla —Du Terne, tortue frnnriie.—Lahat,

loriue, franclu'.—SéUa, mus. I, tab. 79, fig 4, 5, 6.— The
grren turlle. Patrick Browne, Natiir.il Ilisloiy of Jamaica,

pag. 463. Tesludo uihjuitjus pciliuaruni duobus, planta-

rwii siiigiilariLus. —llmis Sloane, Voy ige aux iles Aladèie,

Uirbade eic, a^ec l'Iiisloire naiiir^llc de es iles Londres,

I7J.Ï, \ol. II. pag. 331.— Osb'-ck. it., 29.>.— G suer, <}• adriip.

ovii».. p.ig- 103, tesludo wiaritirt.— AIdrov , ynailtup., 712,

tab. 71'».— Olea»-, mus. 27, lab. «7, fig. 1.—Brail natur. tab.

1, tig. 4. — Catisby. Histoire nnliirelie de la Caroline, vol. H,

p. 3».—Mircgra\e , Brasil., 2H. Jurucuja HrasiUensibus.

^ < On fait des bouillons île tortues fraiiclies, que l'on're-

f g, ird(; comme excellents pour le> pulmoniqMes,iesClchecti-

^ ques, les scorbutupies, eic. La cbair île oel ,mimai i enferme

c un suc adoucissant e! nourrissani, incsif et diaphoréli-

< que, dont j ai éprouvé de tres-l ods eflets. » .Note com-

muniquée par M. de la Borde, médecin du roi à Gayenne.
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aliment précieux lu! est fourni par les tortues

franches; et elles lui sont d'autant plus utiles

qu'elles habitent surtout ces contrées ardentes,

où une chaleur plus vive accélère le développe-

ment de tous les germes de corruption. On les

rencontre en effet en très-grand nombre sur les

côtes des iles et des continents situés sous la

zone torride, tant dans l'ancien que dans le

nouveau monde ; les bas-fonds qui bordent ces

lies et ces continents , sont revêtus d'une grande

quantité d'algues • et d'autres plantes que la

mer couvre de ses ondes, mais qui sont assez

près de la surface des eaux pour qu'on puisse

les distinguer facilement lorsque le temps est

calme. C'est sur ces espèces de prairies que l'on

voit les tortues franches se promener paisible-

ment. Elles se nourrissent de l'herbe de ces pâ-

turages '. Elles ont quelquefois six ou sept

pieds de longueur , à compter depuis le bout du

museau jusqu'à l'extrémité de la queue, sur

trois ou quatre de largeur et quatre pieds ou

environ d'épaisseur, dans l'endroit le plus gros

du corps ; elles pèsent alors près de huit cents

livres ; elles sont en si grand nombre qu'on se-

rait tenté de les regarder comme une espèce de

troupeau rassemblé à dessein pour la nourriture

et le soulagement des navigateurs qui abordent

auprès de ces bas-fonds : et les troupeaux ma-

rins qu'elles forment le cèdent d'autant moins à

ceux qui paissent l'herbe de la surface sèche

du globe, qu'ils joignent à un goût exquis et à

une chair succulente et substantielle , une vertu

des plus actives et des plus salutaires.

La tortue franche se distingue facilement des

autres par la forme de sa carapace. Cette cou-

verture supérieure
,
qui a quelquefois quatre

ou cinq pieds de long sur trois ou quatre de

largeur , est ovale et entourée d'un bord com-

posé de lames , dont les plus grandes sont les

plus éloignées de la tète, et qui, terminées à

l'extérieur par des lignes courbes, font paraître

ce même bord comme onde : le disque , ou le

milieu de cette couverture supérieure , est re-

couvert ordinairement de quinze lames ou écail-

* Marc Catesby, Hi-toire naturelle de la Caroline, de la

Floriiie et des îles de Baliaïua, revue par M. Edwards. Lon-

Uies, 1731, vol. n, |).ij;e 3S.

' » Dans ces s''i'ides Iieibes, qui se nomment Sargasses,

• et qui paraissent en divers en'lroits sur la surface de la mer
• tniis dont le grand nombre est an fond de l'eau et sur les

• côtes, ou trouve entre plusieurs autres espèces d'animaux

• marins, uue prodisieuse quantité de tortues. » Descriptioa

de rile Espagnole; Uist. «eu. des Voyages, pariie III, liv. a.

les, d'un roux plus ou moins sombve, qui

tombent souvent ainsi que celles de la bordure

par l'effet d'une grande dessiccation ou de quel-

que autre accident, et dont la forme et le

nombre varient d'ailleurs suivant l'âge et peut-

être suivant le sexe ; nous nous en sommes as-

surés en examinant des tortues de différentes

tailles '
. Lorsque l'animal est dans l'eau , la ca-

rapace paraît d'un brun clair tacheté de jaune '.

Le plastron est moins dur et plus court que la

carapace; il est garni communément de vingt-

trois ou vingt -quatre lames, disposées sur

quatre rangs ^
; et c'est à cause des deux bou-

cliers dont la tortue franche est armée, qu'on

lui a donné le dom de soldai dans certaines

contrées*.

Les pieds de la tortue franche sont très-

allongés ; les doigts en sont réunis par une

membrane ; ils ressemblent beaucoup à de vraies

nageoires ; aussi lui servent-ils à nager bien

plus souvent qu'à marcher , et lui donnent-ils

une nouvelle conformité avec les poissons et

avec les phoques qui habitent comme elle au

milieu des eaux. Sans cette conformation , elle

abandonnerait un élément où elle aurait trop

de peine à frapper l'eau avec des pieds qui, pré-

sentant une trop petite surface, n'opposeraient

à ce fluide presque aucune résistance : elle ha-

biterait sur la terre sèche, où elle marcherait

avec facilité comme les tortues de terre que l'on

trouve au milieu des bois.

* I Le nombre des lames dans les tortues franches, varie

f snivaot les individus; mais il parait ceiendant relatif i

« l'âge. » Note comunniiiiure par M. le chevalei de Wider-

spach, oi'licier au bataillon de la Guyane, et correspondant

du Cabine! du Roi.

' Mémoires manuscrits sur les tortues, rédigés par M. de

Fougeroux de Boudaroy, de l'Académie des S lences, et que

ces.ivaiil académicien a bien voulu me comuumiiiner.

» Nous croyous devoir rapporter ici les dimensions d'une

jeune toriue franclie, qui n'avait pas t-ncorc aiitint tout son

développement, et ()ui est conservée au Caliiii' t du Roi.

Uans cette tortue, ainsi que dans celles dont il sera (jut-stion

dans cet ouvrage, nous avons mesuré la longueur totale de

ranimai, auisi que la longueur et la largeur de li carapace,

en suivant la convexité de cette couverture supéi ieure.

pi. po. lig.

Longueur, depuis le bout du museau jus.iu'à l'ex-

trémité posiéiieure de la carapace. 5

Longueur de la tête.

Larg'urdela tète.

Longueur de la carapace. <

LaigeurdcliCarapice. '

Longueur des pattes de devant. <

Longueur des pattes de derrière.

Kous avons compté neuf côtes de chaque côté dans cette

jeune tortue.

* Conrad Gesner, Quadrup. ovip., Zurirh, 133i, pag. 105.
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Dans les pieds de derrière , le premier doigt

,

qui est le plus court, est le seul qui soit garni

d'un ongle aigu et bien apparent; le second doigt

l'est d'un ongle moins grand et plus arrondi , et

les trois autres n'en présentent que de mem-
Jjraneux et peu sensibles, tandis qu'aux pieds

de devant, les deux doigts intérieurs sont ter-

minés par des ongles aigus , et les trois autres

par des ongles membraneux : au reste, il se

peut que la forme , le nombre et la position des

ongles varient dans la tortue franche '

; mais il

n'y en a jamais qu'un d'aigu aux pieds de der-

rière, et c'est un caractère distiuetif de cette

espèce.

La tète, les pattes et la queue sont recou-

vertes de petites écailles comme le corps des

lézards , des serpents et des poissons ; et de

même que dans ces animaux , ces écailles sont

un peu plus grandes sur le sommet de la tête

que sur le cou et sur la queue. L'on a prétendu

que , malgré la grandeur des tortues franches

,

leur cerveau n'était pas plus gros qu'une fève ^
;

ce qui confirmerait ce que nous avons dit de la

petitesse du cerveau dans les quadrupèdes ovi-

pares. La bouche , située au-dessous de la par-

tie antérieure de la tête , s'ouvre jusqu'au delà

des oreilles ; les mâchoires ne sont poiiit armées

de dents , mais elles sont très-dures et très-

fortes ; et les os qui les composent sont garnis

de pointes ou d'aspérités. C'est avec ces mâ-

choires puissantes que les tortues coupent l'herbe

sur les tapis verts qui revêtent les bas-fonds de

certaines côtes , et qu'elles peuvent briser des

pierres , et écraser les coquillages dont elles se

nourrissent quelquefois.

Lorsque les tortues ont brouté l'algue au fond

delà mer , elles vont à l'embouchure des grands

fleuves chercher l'eau douce dans laquelle elles

paraissent se plaire, et où elles se tiennent pai-

siblement la tête hors de l'eau
,
pour respirer

un air dont la fraîcheur semble leur être de

temps en temps nécessaire. Mais n'habitant que

des côtes dangereuses pour elles , à cause du

grand nombre d'ennemis qui les y attendent

,

et de chasseurs qui les y poursuivent , ce n'est

qu'avec précaution qu'elles goûtent le plaisir de

humer l'air frais et de se baigner au milieu

d'une eau douce et courante. A peine aperçoi-

vent-elles l'ombre de quelque objet à craindre
,

' Llnn.. Amphib. rept. Teitudo Mydat.

' Voyez le» Ménoties pour servir â l'Histoire naturelle des

animaux, article de la Tortue de iprre «»• Coromandei-

qu'elles plongent et vont chercher au fond de

la mer une retraite plus sûre.

La tortue de terre a de tous les temps passé

pour le symbole de la lenteur ; les tortues de
mer devraient être regardées comme l'emblème

de la prudence. Cette qualité, qui, dans les ani-

maux, est le fruit des dangers qu'ils ont cou-

rus
, ne doit pas étonner dans ces tortues , (pie

l'on recherche d'autant plus, qu'il est peu dan-

gereux de les chasser , et très-utile de les pren-

dre. Mais si quelques traits de leur histoire

paraissent prouver qu'elles ont une sorte de

supériorité d'instinct , le plus grand nombre de

ces mêmes traits, ne montreront dans ces

grandes tortues de mer que des propriétés pas-

sives, plutôt que des qualités actives. Rencon-

trant une nourriture abondante sur les côtes

qu'elles fréquentent, se nourrissant de peu , et

se contentant de brouter l'herbe , elles ne dis-

putent point aux animaux de leur espèce un

aliment qu'elles trouvent toujours en assez

grande quantité; pouvant d'ailleurs, ainsi que

les autres tortues et tous les quadrupèdes

ovipares
,
passer plusieurs mois, et même

plus d'un an, sans prendre aucune nourriture
;

elles forment un troupeau tranquille; elles ne

se recherchent point, mais elles se trouvent

ensemble sans peine , et y demeurent sans con-

trainte ; elles ne se réunissent pas en troupe

guerrière par un instinct carnassier, pour s'em-

parer plus aisément d'une proie difficile à vain-

cre , mais conduites aux mêmes eudroits par les

mêmes goûts et par les mêmes habitudes, elles

conï-ervent une union paisible. Défendues par

une carapace osseuse , très-forte, et si dure que

des poids très-lourds ne peuvent l'écraser, ga-

ranties par cette sorte de bouclier , mais n'ayant

rien pour nuire , elles ne redoutent point la so-

ciété de leurs semblables, qu'elles ne peuvent

à leur tour troubler par aucune offense.

La douceur et la force
,
pour résister , sont

donc ce qui distingue la tortue franche, et c'est

peut-être à ces qualités que les Grecs firent al-

lusion lorsqu'ils la donnèrent pour compagne

à la beauté, lorsque Phidias la plaça comme un

symbole aux pieds de sa Vénus '.

Rien de brillant dans ses mœurs, non plus

que dans les couleurs dont elle est variée : mais

ses habitudes sont aussi constantes que son

enveloppe a de solidité; plus patiente qu'agis.

* Pausinias in eliacii.
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santé, elle n'éprouve presque jamais de désirs

véhéments; plus prudente que courageuse,

elle se défend rarement, mais elle cherche à se

mettre à l'abri; et elle emploie toute sa force

à se cramponner, lorsque, ne pouvant briser

sa carapace , on cherche à l'enlever avec cette

couverture.

La constance de ses habitudes paraît se faire

sentir jusque dans ses amours. JNon-seulement

le mâle recherche sa femelle avec ardeur, mais

leur union la plus intime dure pendant près de

neuf jours; c'est au miheu des ondes qu'ils

s'accouplent plastron contre plastron'.lls s'em-

brassent fortement avec leurs longues nageoi-

res; ils voguent ensemble, toujours réunis par

le plaisir, sans que les flots amortissent la

chaleur qui les pénètre; on prétend même que

leur espèce de timidité naturelle les abandonne

alors; ils deviennent, dit-on, comme furieux

d'amour; aucun danger ne les arrête; et le

mâle serre encore étroitement sa femelle, lors-

que, poursuivie par les chasseurs, elle est déjà

blessée à mort, et répand tout son sang -.

Cependant leur attachement mutuel passe

avec le besoin qui l'avait fait naître. Les ani-

maux n'ont point, comme l'homme, cette in-

telligence, qui, en combinant un grand nom-

bre d'idées morales , et en les réchauffant par

un sentiment actif, sait si bien prolonger les

charmes de la jouissance, et faire goûter encore

des plaisirs si grands dans les heureux souve-

nirs d'une tendresse touchante.

La tortue mâle, après son accouplement,

abandonne bientôt la compagne qu'elle parais-

sait avoir tant chérie; elle la laisse seule aller

à terre , s'exposer à des dangers de toute es-

pèce, pour déposer sur le sable les fruits d'une

union qui semblait devoir être moins passa-

gère.

11 parait que le temps de l'accouplement des

tortues franches varie dans les différents pays,

' Mémoires manuscrits sur les tortues, rédigés par M. de

Fougeroux.
" t J'ai pris des mâles clans le temps fie leur union avec

leurs femelles ; on [le. ce facileui-iU le mâle, car il u'est pjs

« sauvase. l.a femelle, à la vu'' diin can^it, fait des effoits

c pour s'éi h .pper; mais il la retient avec ses deux nagi oires

« (ou pattes) de devant. Lorsqu on les surprend acc^'uplés. le

t plus sûr e~t deiiarier la femelle : on est sûr alors du mâle, i

Dampier. tom 1, p ge 1 18.

M. (le la Borde, médecin du roi à Cnyenne. et correspon-

dant du Cabinet iTHistciire naturelle, soupçonne que la forme

dos parties sexuelles du ruàle ciutribue à ce qu'il demeure

uni à sa feniplle, qnoiiiu"oD les poursuive, les prenne, les

blesse, etc. Note aommuniauAe par ce naturaliste,

suivant la température , la position en deçà ou
au delà de la ligne , la saison des pluies , etc.

C'est vers la fin de mars ou dans le commen-
cement d'avril, qu'elles se recherchent dans la

plupart des contrées chaudes de l'Amérique

septentrionale; et bientôt après les femelles

commencent à pondi-e leurs œufs sur le ri \ âge;

elles préfèrent les graviers , les sables dépour-

vus de vase et de corips marins , où la cha-

leur du soleil peut phiS aisément faire éclore

des œufs
,
qu'elles abundonnent après les avoir

pondus '.
,

Il semble cependant que ce n'est pas par in-

différence pour les petits qui lui devront le

jour, que la mère tortue laisse ces œufs sur le

sable : elle y creuse, avec ses nageoires, et

au-dessus de l'endroit où parviennent les plus

hautes vagues, un ou plusieurs trous d'environ

un pied de largeur, et deux pieds de profon-

deur ; elle y dépose ses œufs au nombre de

plus de cent ^; ces œufs sont ronds, de deux

ou trois pouces de diamètre, et la m'nnbrane

qui les couvre ressemble, en quelque sorte, à

du pai'chemin mouillé ^. Us renferment du

blanc qui ne se durcit point, dit-on , à quelque

degré de feu qu'on l'expose, et du jaune qui se

durcit comme celui des œufs de poule *. Rien

ne peut distraire les tortues de leurs soins ma-

ternels; uniquement occupées de leurs œufs,

elles ne peuvent être troublées par aucune

crainte '^; et, comme si elles voulaient les dé-

rober aux yeux de ceux qui les recherchent,

elles les couvrent d'un peu de sable, mais ce-

pendant assez légèrement pour que la chaleur

du soleil puisse les échauffer et les faire éclore.

Elles font plusieurs pontes, éloignées l'une de

l'autre de quatorze jours ou environ ", et de

trois semaines dans certaines contrées ^
; ordi-

nairement elles en font trois *. L'expérience

* Ce fait pst contraire à l'opinion d'Arisfote et à celle de

Piini'; mais il a été mis hors de dtiUte par lous les vya iiirs

et les ol)-ervatei rs niddernes; il parait que l'Iineet A is .>te

ont eu peu de leneigiiemeiiis exacts relativement aux (|ua-

di uitdes ovipares, dont ils ne connaissaient «piun lies-pe il

nom lire.

» Mémoires manuscrits sur les tortues, rédigés par M. de

Foua;proux.

' Kai, Synopsis animalium.
* Nouveau vcyage aux Iles de l'Amérique, tom. I. pag. 30i.

» Cateshy, llist. nat. de la Caroline, vol. II. pag. 38.

• Idem, ibidem.

' Mémoires manuscrits sur les tortues . rédigés par M. de

Fougernux.
• • Les tortues renouvellent leur ponte : sur les côtes

t d'Afriiiue, il y en a qui pondent en tout jusqu'à deux ceal
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des dangers qu'elles courent, lorsque le jour

éclaire les poursuites de leurs ennemis, et

^eut-ètre la crainte qu'elles ont de la chaleur

ardente du soleil dans les contrées torrides,

font qu'elles choisissent presque toujours le

lemps de la nuit pour aller déposer leurs œufs,

et c'est apparemment d'après leurs petits voya-

ges nocturnes, que les anciens ont pensé qu'elles

rouvaient pendant les ténèbres '

.

Pour tous leurs petits soins, il leur faut un

sable mobile; elles ont une sorte d'affection

marquée pour certains parages plus commodes,

moins fréquentés, et par conséquent moins

dangereux ; elles traversent même des espaces

de mer très-étendus pour y parvenir. Celles

qui pondent dans les îles de Cayman ^, voisi-

nes de la côte méridionale de Cuba , où elles

trouvent l'espèce de rivage qu'elles préfèrent,

y arrivent de plus de cent lieues de distance.

Celles qui passent une grande partie de l'année

sur les bords des iles Gallapagos, situées sous

ta ligne et dans la mer du Sud , se rendent pour

leurs pontes sur les côtes occidentales de

l'Amérique méridionale, qui en sont éloignées

de plus de deux cents lieues; et les tortues qui

vont déposer leurs œufs sur les bords de l'ile

de l'Ascension, font encore plus de cbemin,

puisque les terres les plus voisines de cette île

sont a trois cents lieues de distance ^.

La chaleur du soleil suffît pour faire éclore

les œufs des tortues dans les contrées qu'elles

habitent; vingt ou vingt-cinq jours après qu'ils

ont été déposés , on voit sortir du sable les pe-

tites tortues
,
qui présentent tout au plus deux

ou trois pouces de longueur, sur un peu moins de

largeur, ainsi que nous nous en sommes assurés

par les mesures que nous avons prises sur des

tortues franches enlevées au moment où elles

venaient d' éclore ; elles sont donc bien éloignées

de la grandeur à laquelle elles peuvent parve-

nir. Au reste, le temps nécessaire pour que lès

petites tortues puissent éclore, doit varier sui-

vant la température. Froger assure qu'à Saint-

« cini|ii.iiite œufs.» L.tbat, Afrique occidentale, vol. II. La
(écunililé de ces quadiiipédes ovipares est quelquefois plus

Siaiide.

' rime, liv. I.\, chap. 12.

' Les iles de Ciyin.in sont si favorables aux tortues, que
Jors pielces furent découveries, on leur donna le nom espa-

gnol lie f.as ToriiKjiia, à cau-e du grand nombre de tortues

*out leurs bords étaient couverts. Histoire générale des

Voyages, Ml= partie, liv. 3. Voyage de Christophe et Barlhé-

«nii CoJouib.

* Dampier, tome î.
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Vincent, île du cap Vert, il ne faut que dix-

sept jours pour qu'elles sortent de leurs œufs;

mais elles ont besoin de neuf jours de plus

pour devenir capables de gagner la mer ',

L'instinct dont elles sont déjà pourvues, ou,

pour mieux dire, la conformité de leur organi-

sation avec celle de leurs père et mère, les con-

duisent vers les eaux voisines , où elles doi-

vent trouver la sûreté et l'aliment de leur vie.

Elles s'y traînent avec lenteur ;
mais trop fai-

bles encore pour résister au choc des vagues,

elles sont rejetées par les flots sur le sable du

rivage , où les grands oiseaux de mer , les cro-

codiles, les tigres, ou les couguars, se rassem-

blent pour les dévorer '. Aussi n'en échappe-

t-il que très-peu. L'homme en détruit d'ail leurs

un grand nombre avant qu'elles ne soient dé-

veloppées. On recherche même dans les iles où

elles abondent, les œufs qu'elles laissent sur le

sable , et qui donnent une nourriture aussi

agréable que saine.

C'est depuis le mois d'avril jusqu'au mois de

septembre
,
que dure la ponte des tortues fran-

ches sur les côtes des îles de l'Amérique , voi-

sines du golfe du Mexique : mais le temps de

leurs diverses pontes varie suivant les pays
;

sur la côte d'Issini, en Afrique, les tortues

viennent déposer leurs œufs depuis le mois de

septembre jusqu'au mois de janvier ^
;
pendant

toute la saison des pontes , l'on va non-seule-

ment à la recherche des œufs , mais encore à

celle des petites tortues que Ton peut saisir

avec facilité; lorsqu'on les a prises , on les ren-

ferme dans des espaces plus ou moins grands

,

entourés de pieux , et où la haute mer peut par-

venir ; et c'est dans ces espèces de parcs qu'on

les laisse croître pour en avoir au besoin , sans

courir les hasards d'une pêche incertaine, et

sans éprouver les inconvénients qui y sont quel-

quefois attachés. Les pêcheurs choisissent aussi

cette saison pour prendre les grandes tortues

femelles qui leur échappent sur les rivages plus

difficilement qu'à la mer , et dont la chair est

plus estimée que celle des mâles , surtout dans

le temps de la ponte *.

Malgré les ténèbres dont les tortues franches

cherchent
,
pour ainsi dire , à s'envelopper lors-

qu'elles vont déposer leurs œufs , elles ne pcu-

Froger. Kelation d'un voyage à la mer du Sud, p. 32.

IdCiu, Ibidem.

Voyage <le Loyer à Is.vini sur la Côte-d'Or.

Sloaue, a l'ecikiiil déiii aie.
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vsnt se dérobera la poursuite de leurs ennemis.

A l'entrée de la nuit , surtout lorsqu'il fait clair

de lune, les pêcheurs, se tenant en silence sur

la rive, attendent le moment où les tortues

sortent de l'eau ou reviennent à la mer après

avoir pondu ; ils les assomment à coups de mas-

sue ', ou ils les retournent rapidement, sans

leur donner le temps de se défendre , et de les

aveugler par le sable qu'elles font quelquefois

rejaillir avec leurs nageoires. Lorsqu'elles sont

très-grandes , il faut que plusieurs hommes se

réunissent
''

, et quelquefois même se servent

de pieux comme d'autant de leviers pour les

renverser sur le dos. La tortue franche a la ca-

rapace trop plate pour pouvoir se remettre sur

ses pattes lorsqu'elle a été ainsi chavirée

,

suivant l'expression des pécheurs. On a voulu

rendre touchant le récit de cette manière de

prendre les tortues, et l'on a dit que lorsqu'elles

étaient retournées , hors d'état de se défendre

,

et qu'elles ne pouvaient plus que s'épuiser en

vains efforts, elles jetaient des cris plaintifs et

versaient un torrent de larmes ^. Plusieurs tor-

tues , tant marines que terrestres * , font en-

tendre souvent un sifflement plus ou moins fort,

et même un gémissement très-distinct , lors-

qu'elles éprouvent avec vivacité ou l'amour ou

la crainte. 11 peut donc se faire que la tortue

franche jette des cris lorsqu'elle s'efforce en

vain de reprendre sa position naturelle et que la

frayeur commence à la saisir; mais on a exa-

géré sans doute les signes de sa douleur.

Pour peu que les matelots soient en nombre,

ils peuvent, dans moins de trois heures, re-

tourner quarante ou cinquante tortues qui rei>

ferment une grande quantité d'œufs.

Ils passent le jour à mettre en pièces celles

qu'ils ont prises pendant la nuit; ils en salent

la chair, et même les œufs et les intestins ^. Ils

retirent quelquefois, de la graisse des grandes

tortues
,
jusqu'à trente-trois pintes d'une huile

jaune ou verdcitre '^, qui sert à brûler
,
que l'on

emploie même dans les aliments lorsqu'elle est

fraiche , et dont tous les os de ces animaux sont

• Mémoires manuscrits sur les tortues, rédigés par M. dii

Fonsi'ioiix.

' l)es(;ri|)tion des iles du cap Vert. nist. gén. des Voyages,

liv. V.

' Rai, Syno, si^ ariiiinliiim, pag.235.
• Voyiz r^irticle de la Caonann.
• M(*iiioiies iti.uiiiscrits, lédtgés et communi(|ués par M. de

Foiigcr ux de liocid.iroy, d'' l'Aculéuiii- lle^ Sciencps.

• Mémoires inanuscnis sur les tortues, rédigés par M. de

Foui;i.'ioii.\.

I.

pénétrés, ainsi que ceux des cétacées ; ou bien ils

les traînent renversées sur leur carapace, jus-

que dans les parcs où ils veulent les conserver.

Les pécheurs des Antilles et des îles de Ba«

hama
,
qui vont sur les côtes de Cuba , sur

celles des îles voisines, et principalement des

îles de Cayman , ont achevé de charger leurs

navires ordinairement au bout de six semainea

ou de deux mois; ils rapportent dans leurs îles

les produits de leur pêche '
; et cette chair de

tortue salée, qui sert à la nourriture du peuple

et des esclaves , n'est pas moins employée dans

les colonies d'Amérique que la morue dans

les divers pays de l'Europe ^.

On peut aussi prendre les tortues franches au

milieu des eaux ^
: on se sert d'une varre ou

d'une sorte de harpon pour cette pêche , ainsi

que pour celle de la baleine : on choisit une nuit

cairne , où la lune éclaire une mer tranquille.

Deux pêcheurs montent sur un petit canot que

l'un d'eux conduit : ils reconnaissent qu'ils sont

près de quelque grande tortue , à l'écume

qu'elle produit lorsqu'elle monte vers la sur-

face de l'eau , ils s'en approchent avec assez de

vitesse pour que la tortue n'ait pas le temps de

s'échapper : un des deux pécheurs lui lance aus-

sitôt son harpon avec tant de force, qu'il perce

la couverture supérieure, et pénètre jusqu'à la

chair : la tortue blessée se précipite au fond de

l'eau; mais on lui lâche une corde à laquelle

tient le harpon, et, lorsqu'elle a perdu beau-

coup de sang, il est aisé de la tirer dans le ba-

teau ou sur le rivage.

On a employé, dans la mer du Sud, une

autre manière de pêcher les tortues. Un plon-

geur hardi se jette dans la mer, à quelque dis-

tance de l'endroit où
,
pendant la grande cha-

leur du jour , il voit les tortues endormies nager

à la surface de l'eau ; il se relève très-près de la

tortue , et saisit sa carapace vers la queue ; en

enfonçant ainsi le derrière de l'animal, il le ré-

veille , l'oblige à se débattre, et ce mouvement

suffit pour soutenir sur l'eau la tortue et le plon-

geur qui l'empêche de s'éloigner jusqu'à ce

qu'on vienne les pêcher *.

* Voyase de riawliins à la mer du Sud, page 29.

' Toutes les uatioris qui ont lies p||s»p«^iOllS en Amérirpie,

et j'articnl èrement les An:;lais, envoient de petits l'àiini' uts

sur la cote lie la Nouvelle- lîspairne et des îles désertes cpii ea

sont voisines, pour y îaire la pèche des tortues. Note coin-

mniii (liée ptr M. de la Borde, correspondant du Cabinet du

Roi. à Cayenne.
» Catesby, Hist. nat. de la Caroline, tome II. pase 39.

* Voyage d'Auson autour du inonde. Ce fameux ujviBU-
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Sur les côtes de la Guyane , on prend les tor-

tues avec une sorte de filet, nommé la foie; il

est large de quinze à vingt pieds , sur quarante

ou cinquante de long. Les mailles ont un pied

d'ouverture en carré, et le fil a une ligne et

demie de grosseur. On attache de deux en deux

mailles, deux flots ^ d'un demi-pied de lon-

gueur, faits d'une tige épineuse que les Indiens

appellent moucou-moucou , et qui tient lieu de

liège. On attache aussi au bas du filet quatre

ou cinq grosses pierres , du poids de quarante

ou cinquante livres, pour le tenir bien tendu.

Aux deux bouts qui sont à fleur d'eau , on met

des bouées, c'est-à-dire de gros morceaux de

moucou-moucou^ qui servent à marquer l'en-

droit où est le filet : on place ordinairement les

foies fort près des ilôts
,
parce que les tortues

vont brouter des espèces defucus qui croissent

sur les rochers dont ces petites îles sont bor-

dées.

Les pêcheurs visitent de temps en temps les

filets. Lorsque la. foie commence à ca/'r, sui-

vant leur langage, c'est-à-dire lorsqu'elle s'en-

fouLC d'un côté plus que de l'autre, on se hâte

de la retirer. Les tortues ne peuvent se dégager

aisément de cette sorte de rets
,
parce que les

lames d'eau, qui sont assez fortes près des

îlots , donnent aux deux bouts du filet un mou-

vent continuel qui les étourdit ou les embar-

rasse. Si l'on diffère de visiter les filets, on

trouve quelquefois les tortues noyées; lorsque

les requins et les espadons rencontrent des tor-

tues prises dans la foie, et hors d'état de

fuir et de se défendre, ils les dévorent et bri-

sent le filet'. Le temps de foler la tortue

franche est depuis janvier jusqu'en mai ^.

leur t athiiire (|ue sur les côtes de la mer du Sud. voisines de

• raiiama, où les vivns w sont pas toujours li^ins l.i même
• abondance, li s Esiiagnols qui les habitent aient ^ju se pei-

f snader que la iliair de la tmtue soit nialsainc. et ijoilsla

« regardent coMMoe une espèce de ^^oi-on. Il juge que c'est à

I la ligure !.iii!;idiire de Idiiimal qu'il faid ain iiuer re pré-

f jugé. Les escl.i\es indiens et nègres qui étaient à boni de

l'escadre, élevés dans la même opinion que leurs maîtres,

I parurent surpris de la hardiesse des Ani;lais, qii ils voyaient

€ niaufîer lilirem>nt d ceite i liair. < l s'a teudaiem a le ir en

< voir bientôt ressentir les mauvais efl^-ts ; nidis. recoiuiais-

c s.iW eiihn qu'ils s'en portaient nueiix. il- smviienl lei.r

« eXf-niple. et se lélicilereiit d'une expéni-iice qui le» assurait

« à ra\enir<le pouvoir f.dre. avec aussi peu de fr os que de

• peine, de meilleurs repas que leurs mailres. » Histmre gé-

nérale des Voyages, page 432. vol. \Ll, édlt. in- 12. «755.

* iNote cuiuiuuiiiquée par il. de la Borde, iiiedecia du roi

à Cajeuiie.

' Hisi. gén. des Voyages, tome LIV, page 80 et suit.,

édit. in-ta.

L'on se contente quelquefoisid'approcher

doucement dans un esquif des tortues franches,

qui dorment et flottent à la surface de la mer :

on les retourne, on les saisit avant qu'elles

aient eu le temps de se réveiller et de s'en-

fuir ; on les pousse ensuite devant soi jusqu'à

la rive; et c'est à peu près de cette manière que

les anciens les péchaient dans les mers de

l'Inde '. Pline a écrit qu'on les entend ronfler

d'assez loin, lorsqu'elles dorment en flottant à

la surface de l'eau. Le ronflement que ce natu-

raliste leurattribuepouirait venir du peu d'ou-

verture de leur glotte
,
qui est étroite , ainsi que

celle des tortues de terre -; ce qui doit ajouter

à la facilité qu'ont ces animaux de ne point

avaler l'eau dans laquelle ils sont plongés.

Si les tortues demeurent quelque temps sur

l'eau exposées pendant le jour à toute l'ardeur

des contrées équatoriales , lorsque la mer est

presque calme et que les petits flots, nepouvant

poiutatteindrejusqu'au-dessus de leur carapace,

cessent de la baigner, le soleil dessèche cette

couverture, la rend plus légère, et empêche les

tortues de plonger aisément, tant leur légèreté

spécifique est voisine de celle de l'eau, et tant

elles ont de peine à augmenter leur poids ^. Les

tortues peuvent en effet se rendre plus ou

moins pesantes, en recevant plus ou moins

d'air dans leurs poumons , et en augmentant

ou diminuant par là le volume de leur corps,

de même que les poissons introduisent de l'air

dans leur vessie aérienne, lorsqu'ils veulent

s'élever à la surface de l'eau ; mais il faut que

le poids que les tortues peuvent se donner en

chassant l'air de leurs poumons ne soit pas très-

considérable, puisqu'il ne peut balancer celui

que leur fait perdre la dessiccation de leur cara-

pace , et qui n'égale jamais le seizième du poids

total de l'animal , ainsi que nous nous en sommes

assurés par l'expérience rapportée dans la note

suivante *.

* Pline, liv. IX, rhap. 12.

' Mémoires pour servir à THist. nat. des animaux, art. de

la Toi lue de Coromandel.
» l'dne, liv. IX. cliap. 12.

* Nous avons pesé avec soin la carapace d'une petite tor-

tue franche : nous l'avons ensuite mise dans un grand vase

rempli d'eau, où nous lavuiis laissée nu mois et demi : nous

l'avons pesée di- nouveau en la tiiani de l'eau, et ^vaut qu'elle

ei'it pu du celle doni elle était pénétrée. Son [loids a été aug-

menté par 1 inibibiiion de,',', : la dessiccaiimi que la clidleur

du soleil produit dans la couverture superic l're d'une lortue

frauclie, qui flotte » la surface de la mer ne peut donc la ren-

dre plus légère que de ,','. : la c.irapace des pi is grandes

tortues ne i»c.saut guère que 278 livres ou euviruo, l'ardeur
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La dessiccation de la carapace des tortues, en

les empêchant de plonger , donne aux pêcheurs

plus de facilité pour les prendre. Lorsqu'elles

sont très-près du rivage où l'on veut les entraî-

ner , elles se cramponnent avec tant de force
,

que quatre hommes ont quelquefois bien de la

peine à les arracher du terrain qu'elles saisis-

sent : et comme tous leurs doigts ne sont pas

pourvus d'ongles, et que n'étant point séparés

les uns des autres, ils ne peuvent pas embras-

ser les corps, on doit supposer dans les tor-

tues une force très-grande
,
qui d'ailleurs est

prouvée par la vigueur de leurs mâchoires, et

par la facilité avec laquelle elles portent sur

leur dos autant d'hommes qu'il peut y en te-

nir '. On a même prétendu que dans l'Océan

Indien , il y avait des tortues assez fortes et

assez grandes pour transporter quatorze hom-

mes ^
: quelque exagéré que puisse être ce

nombre, l'on doit admettre, dans la tortue

franche, une puissance d'autant plus remar-

quable que, malgré sa force, ses habitudes

sont paisibles.

Lorsque au lieu de faire saler les tortues

fi'anches on veut les manger fraîches , et ne

rien perdre du bon goût de leur chair ni de leurs

propriétés bienfaisantes , on leur enlève le plas-

tron, la tète , les pattes et la queue , et on fait

ensuite cuire leur chair dans la carapace

,

qui sert de plat. La portion la plus estimée est

celle qui touche de plus près cette couverture

supérieure ou le plastron. Cette chair, ainsi que

les œufs de la tortue franche, sont principale-

ment três-salutaires dans les maladies aux-

quelles les gens de mer sont le p!_s sujets : on

prétend même que leurs sucs ont une assez

grande activité , au moins dap" les pays les

plus chauds
,
pour être des remèdes très-puis-

sants dans toutes les maladies qui demandent

que le sang soit épuré ^.

Il paraît que c'est la tortue franche que quel-

ques peuples américains regardent comme un

objet sacré , et comme un présent particulier

de la divinité; ils la nomment poisson de Dieu,

à cause de l'effet merveilleux que sa chair pro-

du soleil ne doit la rendre plus légère que de 43 livres, qui

sont au-dessous du seizième de 800 livres, poids total des

très-grande.-' tortues.

' I.Jnn., Syst. Nat., amphibia reptilia. Testudo Mydas.
* Voyfz c que dit, à ce sujet. Uai, dans son ouvrage inti-

tule : Synopsis aniimlium, page 233.

Banére, Essai sur l'Hiit. nat. de la France équinoxiale.

duit , disent-ils, lorsqu'on a avalé quelque breu-

vage empoisonné.

La chair des tortues franches est quelquefos

d'un vert plus ou moins foncé ; et c'est ce qui

les a fait appeler
,
par quelques voyageurs

,

Tortues vertes; mais ce nom a été aussi doim'

à une seconde espèce de tortue marine ; et d'ail

leurs nous avons cru devoir d'autant moins

l'adopter
, que cette couleur verdâtre de la

chair n'est qu'accidentelle ; elle dépend de la

différencedes plages fréquentées par les tortues;

elle peut provenir aussi de la diversité de la

nourriture de ces animaux , et elle n'appartient

pas dans les mêmes endroits à tous les indivi-

dus. On trouve en effet sur les rivages des pe-

tites îles voisines du continent de la Nouvelle-

Espagne , et situées au midi de Cuba , des

tortues franches , dont les unes ont la chair

verte , d'autres noire , et d'autres jaune.

Séba avait dans sa collection plusieurs con-

crétions semblables à des bézoards , d'un gris

plus ou moins mêlé de jaune , et dont la sur-

face était hérissée de petits tubercules. Il en

avait reçu une partie des grandes Indes , et

l'autre d'Amérique. On les lui avait envoyées

comme des concrétions très-précieuses , trou-

vées dans le corps de grandes tortues de mer.

Les Indiens y attachaient encore plus de

vertu qu'aux bézoards orientaux, à cause de

leur rareté , et ils les employaient particulière-

ment contre la petite vérole
,
peut-être parce

que les turbercules
,
que leur surface présen-

tait, ressemblaient aux boutons de la petite vé-

role '. La vertu de ces concrétions était cer-

tainement aussi imaginaire que celle des bé-

zoards , tant orientaux qu'occidentaux ; mais

elles auraient pu être formées dans le corps de

grandes tortues marines , d'autres concrétions

de même nature ayant été incontestablement

produites dans des quadrupèdes ovipares
,

ainsi que nous le verrons dans la suite de

cette histoire. Mais si les bézoards des tortues

marines ne doivent être que des productions

inutiles , il n'en est pas de même de tout

ce que ces animaux peuvent fournir : non-

seulement on recherche leur chair et leurs

œufs , mais encore leur carapace a été em-

ployée par les Indiens pour couvrir leurs mai-

sons '^
: et Diodore de Sicile , ainsi que Pline

,

« Séba, tome II, page »42.

» Voyez ^lien et Pline Hist. nat., liv. IX, cbap. ^%.
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ont écrit que des peuples voisins de l'Ethiopie

et de la mer Rouge s'en servaient comme de

nacelles pour naviguer près du continent '.

Dans les temps anciens , lors de l'enfance

des sociétés , ces grandes carapaces d'une sub-

stance très-compacte, et d'un diamètre de plu-

sieurs pieds , étaient les boucliers de peuples

qui n'avaient pas encore découvert l'art funeste

d'armer leurs (lèches d'un acier trempé plus

dur que ces enveloppes osseuses; et les hordes

à demi sauvages qui habitent de nos jours cer-

taines contrées équatoriales , tant de l'ancien

que du nouveau monde , n'ont pas imaginé de

défenses plus solides.

Les diverses grandeurs des tortues franches

sont renfermées dans des limites assez éloi-

gnées ,
puisque , de la longueur de deux ou

trois pouces , elles parviennent quelquefois à

celle de six ou sept pieds : et comme cet ac-

croissement assez grand a lieu dans une cou-

verture très-osseuse, très-compacte, très-dure,

et où par conséquent la matière doit être, pour

ainsi dire, resserrée, pressée, et le développe-

ment plus lent , il n'est pas surprenant que ce

[ne soit qu'après plusieurs années que les tor-

tues acquièrent tout leur volume.

Elles n'atteignent à peu près à leur entier dé-

veloppement qu'au bout de vingt ans ou envi-

ron ; et l'on a pu en juger d'une manière cer-

taine par des tortues élevées dans les espèces

de parcs dont nous avons parlé. Si l'on devait

estimer la durée de la vie dans les tortues fi-an-

ches de la même manière que dans les quadru-

pèdes vivipares, on trouverait bientôt, d'après

ces vingt ans employés à leur accroissement

total , le nombre des années que la nature leur

a destinées ; mais la même proportion ne peut

pas être ici employée. Les tortues demeurent

souvent au milieu d'un fluide dont la tempéra-

ture est plus égale que celle de l'air ; elles ha-

bitent presque toujours le même élément que

les poissons ; elles doivent participer à leurs

propriétés , et jouir de même d'une vie fort

longue. Cependant, comme tous les animaux

périssent lorsque leurs os sont devenus entière-

ment solides , et comme ceux des tortues sont

bien plus durs que ceux des poissons , et par

conséquent beaucoup plus près de l'état d'ossi-

fication extrême, nous ne devons pas penser

que la vie des tortues soit en proportion aussi

longue que celle des poissons ; mais elles ont

* Voyez Diodore de SîcHe. et PJine k Tendrolt déià cite.

avec ces animaux un assez grand nombre de

rapports
,
pour que , d'après les vingt ans que

leur entier développement exige , on pense

qu'elles vivent un très-grand nombre d'années,

même plus d'un siècle , et dès lors on ne doit

point être étonné que l'on manque d'observa-

tions sur un espace de temps qui surpasse beau-

coup celui de la vie des observateurs.

Mais si l'on ne connaît pas de faits précis re-

lativement à la longueur de la vie des tortues

franches, on en a recueilli qui prouvent que la

tortue d'eau douce, appelée la bourbeuse
,
peut

vivre au moins quatre-vingts ans , et qui con-

firment par conséquent notre opinion touchant

rage auquel les tortues de mer peuvent parve-

nir. Cette longue durée de la vie des tortues les

a fait regarder par les Japonais comme un em-

blème du bonheur; et c'est apparemment par

j

une suite de cette idée qu'ils ornent des images

plus ou moins dédgurées de ces quadrupèdes,

les temples de leurs dieux et les palais de leurs

princes '

.

Une tortue franche peut, chaque été, don-

ner l'existence à près de trois cents individus,

dont chacun , au bout d'un assez court espace

de temps, pourrait faire naître à son tour trois

cents petites tortues. On sera donc émerveillé,

si l'on pense au nombre prodigieux de ces ani-

maux, dont une seule tortue peut peupler une

vaste plage pendant la durée totale de sa vie.

Toutes les côtes des zones torrides devraient

êtie couvertes de ces quadrupèdes, dont la

multiplication, loin d'être nuisible, serait cer-

tainement bien plus avantageuse que celle de

tant d'autres espèces; mais à peine un tren-

tième de petites tortues écloses peuvent parve-

nir à un certain développement; un nombre

immense d'œufs sont d'ailleurs enlevés, avant

que les petits aient vu le jour ; et parmi les tor-

tues qui ont déjà acquis une grandeur un peu

considérable, combien ne sont point la proie

des ennemis de toute espèce qui en font la

chasse , et de l'homme qui les poursuit sur la

terre et sur les eaux? Malgré tous les dangers

qui les environnent, les tortues franches sont

répandues en assez grande quantité sur toutes

les plages chaudes , tant de l'ancien que du

nouveau Continent
'^

, où les côtes sont bas-

< Hist. gén. des Voyages, tome XL, page 38», édit. in-<2

» Elles sont en si grand nombre afix îlfs du cap Vert, que

plusieurs vaisseaux viennent s'en charger tous les ans, et les
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ses et sablonneuses : on les rencontre dans

l'Amérique septentrionale, jusqu'aux iles de

Bahama , et aux côtes voisines du cap de la

Floride '
. Dans toutes ces contrées des deux

mondes , distantes de l'équateur de vingt -

cinq ou trente degrés , tant au nord qu'au

sud , on retrouve la même espèce de tortues

franches, un peu modifiée seulement par la

différence de la température, et par la diver-

sité des herbes qu'elles paissent , ou des coquil-

lages dont elles se nourrissent ; et cette grande

et précieuse espèce de tortue ne peut-elle pas

passer facilement d'une île à une autre? Les

tortues franches ne sont-elles pas en effet des

habitants de la mer, plutôt que de la terre?

pouvant demeurer assez de temps sous l'eau,

ayant plus de peine à s'enfoncer dans cet élé-

ment qu'à s'y élever, nageant avec la plus

grande facilité à sa surface , ne jouissent-elles

pas dans leurs migrations de tout l'air qui leur

est nécessaire? Ne trouvent-elles pas sur tous

les bas-fonds l'herbe et les coquillages qui leur

conviennent? ne peuvent-elles pas d'ailleurs

se passer de nourriture pendant plusieurs mois?

et cette possibilité de faire de grands voyages

n'est-eile pas prouvée par le fait, puisqu'elles

traversent plus de cent lieues de mer, pour

aller déposer leurs œufs sur les rivages qu'elles

préfèrent, et puisque des navigateurs ont ren-

contré à plus de sept cents lieues de toute

terre des tortues de mer d'une espèce peu

différente de la tortue franche ^? Ils les ont

même trouvées dans des régions de la mer assez

salent, pour les transporter aux colonies d'Amérù|iie *. On
dit qu'elle^ y niingent de l'jnilire gris, qui' l'on y renconU-e

quelquefois sur les côtes. Voyage de Georges Robert au cap

Vert et auv îles de même nom, en (721, etc.

Auprès du lap HIaiic, lis t'irtiies snuten grand nombre et

d'une telle gro^8^ur, qu'une seule suffit pnur rassasier trente

hommes ; leur carapace n'a pas moins de quinze pieds de cir-

conférence Voyage de l.eiuaire aux îles Canaries, etc.

Damp er a vu <les torlUf-s vi-rtes (turlues frunclu's) sur les

côtes de l'île île Timor. Voyage de Guillaume Dampier aux
TerresAustrdPS.

M. Cook les a trouvées en très-grande quantité auprès des

rivages de la NiHivelle-HolIande.

A Cayentie, on en prend environ trois cents fous les ans
pendant les mois d'avril, de mai et de juin, où elles viennent
faire leur ponte sur les amas de sable. Note commuuiquée
par M. de la Borde.

* Catesby, ouvrage déjà cité.

^ Troisième voyage du capitaine Cook, traduction fran-
rAise, Paris, 1782, page 269.

Catesby rapporte qu'étant, le 20 avril 1725, à trente degrés

* Description des iles du cap Vert, llisl. géu. des Voyages, i. t.

élevées en latitude , où elles dormaient paisi-

blement en flottant à la surface de l'eau.

Les tortues franches ne sont cependant pas

si fort attachées aux zones torrides
,
qu'on ne

les rencontre quelquefois dans les mers voisi-

nes de nos côtes. 11 se pourrait qu'elles habi-

tent dans la Méditerranée, où elles fréquente-

raient de préférence, sans doute, les parages

les plus méridionaux, et où les cnonanes
, qui

leur ressemblent beaucoup, sont en très-grand

nombre '. Elles devraient y choisir pour leur

ponte les rivages bas, sablonneux, presque dé-

serts et très-chauds qui séparent l'Egypte de la

Barbarie proprement dite, et où elles trouve-

raient la solitude, l'abri, la chaleur et le ter-

rain qui leur sont nécessaires; on n'a du moins

jamais vu pondre des tortues marines sur les

côtes de Provence ni du Languedoc , où cepen-

dant l'on en prend de temps en temps quelques-

unes ^. Elles peuvent aussi être quelquefois je-

tées par des accidents particuliers vers de plus

hautes latitudes , sans en périr : Sibhald dit

tenir d'un homme digne de foi, qu'on prenait

quelquefois des tortues marines dans les Orca-

des ^; et l'on doit présumer que les tortues

franches peuvent non-seulement vivre un cer-

tain nombre d'années à ces latitudes élevées

,

mais même y parvenir à tout leur développe-

ment '*. Des tempêtes ou d'autres causes puis-

santes font aussi quelquefois descendre vers les

zones tempérées, et chassent des mers glaciales,

les énormes cétacées qui peuplent cet empire

du froid : le hasard pourrait donc faire rencon-

trer ensemble les grandes tortues franches et

dela'itude,et à peu près à une dislance égale des îles Aroreset

de celles de Bali.iina, il vit harponner une tortue Cauu .ne qui

dormait sur la surface de la mer. Hlstuii e naïuielir de la Ca-

roline, vol. II, p.ig. 40. — M. de la Borde a vu I eancuup de

tonnes qui n.igeaieul sur l'eau, à plui de trois cents lieues de

terre. Note commuui.tuee par M. delà Borde.

' Voyez l'article de la Caouane.

' Note communi(|uée par M. de Touchy, de la Société

royale de Montpellier.

» Sibbald, rrodromusHist. natnralis, Edimburgi, (684.

4 M. Bomare a publié, dans son Dictionnaire d'Histoire

naturelle 'ine lettre qui lui fut adressée, en (77), par M. de

Laborie, a^tx-c -«u Conseil supérieur du Cap, î/C Saint-Do-

mingue, d'aprib lacpieile il parait qu'une tortue pecliee. en

1754, dans le pertnis d'Antioi lie, était la même qu u e tortue

eudiarqnée fort jeune à S.iint-Domingue en (74i, par M. de

Labone le père. Elle (lesail aloi s près de viugt-eini| livres;

elle s'échappa dans ce même pertnis d'Auiiocbe, an moment

où la teni|.éte brisa le vaisseau qui l'avait apportée, et elle

acheva de cioitre sur les côies de France. U.ct. d'ilist. nat.

de M. Valmont de Bomare, article des Tortues de mer.



134 HISTOIRE NATURELLE

ces immenses animaux '
; et l'on devrait voir . de la vie , la postérité nombreuse qui leur au-

avec intérêt sur la surface de l'antique Océan

,

d'un côté les tortues de mer , ces animaux ac-

coutumés à être plongés dans les rayons ardents

du soleil souverain dominateur des contrées

torrides, et de l'autre, les grands cétacécs

qui, relégués dans un séjour de glaces et de

ténèbres , n'ont presque jamais reçu les douces

influences du père de la lumière, et, au lieu

des beaux jours de la nature, n'en ont pres-

que jamais connu que les tempêtes et les hor-

reurs.

On peut citer surtout à ce sujet deux exem-

ples remarquables. En 1752, une toi-tue fut

prise à Dieppe, où elle avait été jetée dans le

port par une tourmente : elle pesait de huit à

neuf cents livres, et avait à peu près six pieds

de long sur quatre pieds de largeur : deux

ans après, on pécha, dans le pertuis d'Antio-

che, une tortue plus grande encore; elle avait

huit pieds de long; elle pesait plus de huit

cents livres, et comme ordinairement, dans les

tortues, l'on doit compter le poids des couver-

tures pour près de la moitié du poids total ^,

la chair de celle du pertuis d'Antioche devait

peser plus de quatre cents livres. Elle fut por-

tée à l'abbaye de Long-Veau, près de Vannes

en Bretagne; la carapace avait cinq pieds de

long.

Ce n'est que sur les rivages presque déserts,

et par exemple sur une partie de ceux de l'A-

mérique, voisins de la ligne, et baignés par la

mer Pacifjque, que les tortues franches peu-

vent en liberté parvenir à tout l'accroissement

pour lequel la nature les a fait naître, et jouir

en paix de la longue vie à laquelle elles ont été

destinées.

Les animaux féroces ne sont donc pas les

seuls qui, dans le voisinage de l'homme, ne

peuvent ni croître ni se multiplier; ce roi de la

nature
,
qui souvent en devient le tyran , non-

seulement repousse dans les déserts les espèces

dangereuses, mais encore son insatiable avidité

se tourne souvent contre elle-même, et relègue

sur les plages éloignées les espèces les plus

utiles et les plus douces; au lieu d'augmenter

ses jouissances, il les diminue, en détruisant

inutilement dans des individus
,
privés trop tôt

* On a pris de grandes tortues auprès de rembouchiire de

la Loire, et un grand nombre de Ciiclialots ont été jetés sur

les côiesde la Bretagne il ny a que peu d'années.

- No:e communiquée par M. le chevalier de Widenpach.

rait dû le jour

On devrait tâcher d'acclimater les tortues

franches sur toutes les côtes tempérées, où elles

pourraient aller chercher dans les terres des

endroits un peu sablonneux et élevés au-des-

sus des plus hautes vagues, pour y déposer leurs

œufs et les y faire éclore. L'acquisition d'une

espèce aussi féconde serait certainement une

des plus utiles; et cette richesse réelle, qui se

conserverait et se multiplierait d'elle-même,

n'exciterait pas au moins les regrets de la phi-

losophie, comme les richesses funestes aiTa-

chées avec tant de sueurs au sein des teiTes

équatoriales.

Occupons-nous maintenant des diverses es-

pèces de tortues qui habitent au milieu des

mers comme la tortue franche, et qui lui sont

assez analogues par leur forme, par leurs pro-

priétés et par leurs habitudes
,
pour que nous

puissions nous contenter d'indiquer les diffé-

rences qui les distinguent.

LA TORTUE EGAILLE-VERTE •

Nous ne conservons pas à la tortue dont il

est ici question le nom de tortue verte , qui lui

a été donné par plusieurs voyageurs, parce

qu'on l'a appliqué aussi à la tortue franche, et

que nous ne saurions prendre trop de précau-

tions pour éviter l'obscurité de 'a nomencla-

ture ; nous ne lui donnons pas non plus celui

de tortue Amazone
,

qu'elle porte dans une

grande partie de l'Amérique méridionale, et

qui lui vient du grand fleuve^des Amazones

dont elle fréquente les bords ^, parce qu'il pa-

raît que ce nom a été aussi employé pour une

tortue qui n'est point de mer, et par con-

séquent qui est très-différente de celle-ci. Mais

• Aucun nomenclaleur n'a admis cette tortue, dont la des-

cription est si abrégée, (|u"il est presque impossible de s'en

faire une idée. En effet, ses caractères sont sunpieinent tiré»

de quelques indicitions vaines de Dampier, lonie I. U se

pourrait, à cause de la patrie qne ce voyageur lui assigne,

qu'elle dfit eons'ilMer u?ie espèce nouvelle, bien qu'il soit

possible aussi qu'elle appartint, comme variété, à l'espèce de

la Tortue franche. U.

' l,a tortue écaille-verte n'est pas la seule qui fréquente la

grande rivière de l'Amazone. « Les tortues de l'Amazone

« sont fort rechercliées a Cayeniie, comme les plusd('licates;

f ce Meuve en nourrit de diverses grandeurs et de diverse»

f espèces en si grande abondance, que, seules avec leur»

€ œufs, elles pourraient suffire à la nourriture des habitante

• de ses bords.» Hist. gén. des Voyages, tome LUI, page 458,

éclit. in-12
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nous la nommons Écaille-verte , à cause de la

couleur de ses écailles, plus vertes en effet que

celles des autres tortues; elles sont d'ailleurs

très-belles , très-transparentes , très-minces , et

cependant propres à plusieurs ouvrages. La tète

des tortues écailles-vertes est petite et arrondie.

Elles ressemblent d'ailleurs aux tortues fran-

ches par leur forme et par leurs mœurs: elles

ne deviennent pas cependant aussi grandes que

ces dernières; et, en général, elles sont plus

petites environ d'un quart '. On les rencontre

en assez grand nombre dans la mer du Sud

,

auprès du cap Blanco, de la Nouvelle-Es-

pagne ^. II paraît qu'on les trouve aussi dans le

golfe du Mexique, et qu'elles habitent presque

tous les rivages chauds du Nouveau-Monde,

tant en deçà qu'au delà de !a ligne ; mais on ne

les a pas encore reconnues dans l'ancien conti-

nent. Leur chair est un aliment aussi délicat et

peut-être aussi sain que celle des tortues fran-

ches ; et il y a même des pays où on les préfère

à ces dernières. Leurs oeufs salés et séchés au

soleil sont très-bons à manger. M. de Bomare

est le seul naturaliste qui ait indiqué cette es-

pèce de tortue que nous n'avons pas vue, et

dont nous ne parlons que d'après les voyageurs

et les observations de M. le chevalier de Wi-
derspach.

LA CAOUANE'.

La Tortue Caouane, Cuv.; CarettaCephalo, Merr.j Tes-

tudo Mydas, Linu., var. «; Tesîudo Caretta, Schœpff.

La plupart des naturalistes qui ont décrit

cette troisième espèce de tortue de mer lui ont

* Note communiquée prir M. le chevaiier de Widerspach,
correspondant du C.il)itiet du Roi.

' f J'ai reiiiar(|i é qu'a l'.l.inro. cap de la Nouvelle-Espagne

€ dans la mer du Sud, les toriues vertes (l'espèce dont parle

« ici Dampier e>t celle que nous nommons écaille-vertei,

« qui sont les seules que l'on y trouve, sont pus grosses que
« toutes celles de It inétne mer. Klles y pèsent ordinairement

« deux cent quaire-vingts ou irois rents livres ; le gras en est

« jaune , le maigre hlanc , et la chair extraordinairement

" douce. A Bocca- loro de Verragna, elles ne sont pas si

« grosses; leur chair est moins hianche, et leur gras moms
» jaune. Celles des haies de Honduras et de Cantpèihe sont
t encore plus petites; le «ras en est vert, et le maigre plus

« noir; cepeiiiianl un capitaine anglais en prit une à Port-

9 Royal, dan- la baie de Campeihe, qui avait quatre pieds du
« dosau vemre, et six pieils de ventieen largeur. Le gtas

« produisit huit galons d'huile, qui reviennent à trente-cinq

«I pintes de Paris. D.impier, tome I, page 113.

Le Caret. M. UauhentDn, Encyclopédie méthodi(pie.—
lesltido Cnrelta 4. Lina, Arnph. rept. (Nous devons ob-

,

donné le nom de caret ; mais comme ce nom est

appliqué depuis longtemps par les voyai!,eurs

à la tortue qui fournit les plus belles écailles,

nous conserverons à celle dont il est ici ques-

tion la dénomination de caovane , sous laquelle

elle est déjà très-connue, et uniquement dési-

gnée par les naturels des contrées ou on la

trouve. Elle surpasse en grandeur la tortue

franche ' , et elle en diffère d'une manièi-e bien

marquée par la grosseur de la tête , la gran-

deur de la gueule, l'allongement et la force de

la mâchoire supérieure; le cou est épais et cou-

vert d'une peau lâche , ridée et garnie de dis-

tance en distance d'écaillés calleuses-; le corps

est ovale, et la carapace plus large au milieu

et plus étroite par derrière que dans les autres

espèces ''. Les bords de cette couverture sont

garnis de lames
,
placées de manière à les faire

paraître dentés comme une scie ; le disque pré-

sente trois rangées longitudinales d'écaillés; les

pièces de la rangée du milieu se relèvent en

bosse et finissent par derrière en pointe ; la cou-

verture supérieure paraît d'un jaune tacheié de

noir, lorsque l'animal est dans l'eau \ Le plas-

tron se termine du côté de l'anus par une sorte

de bande un peu arrondie par le bout : il est

garni communément de vingt-deux ou vingt-

quatre écailles. La queue est courte; les pieds

qui sont couverts d'écaillés épaisses , et dont les

doigts sont réunis par une membrane, ont une

forme très-allongée et ressemblent à des na-

geoires , ainsi que dans la tortue francbe ; ceux

de devant sont plus longs, mais moins larges

que ceux de derrière ; et ee qui est un des ca-

ractères distinctifs de la caouane, c'est que les

server que la figure de Séba, indiquée pour cette tortue par

Linnée. ne représente pas la tortue Caret de ee nalur.diste,

mais Celle qu'il désignée p ir réfiilhete lai me de imhi ioaia,

et qui est notre caret.)— Tei/udo Cephalo, liisi nai. des

Toiiues, pir M. Schn nier.— Rai , .synopsis Quadrupeduni,

pag. 237, Teiliido marina, Caouana didu.— ilie ludtjer

he<id Tunle. Browne. Ilist. nat. de la Jamaïque, pag. 463.

TtAludo 3, ungiiibiis ul nuque hinis acuii.s, n/utinns dor-

si qtiinque gihbis.— TurtUf cannane, R<jch' fort, Hist. de»

Antilles, pag. HS.—/d. Labai, pa^. 30*.—Kiiot(ane, Du ler-

tre, pHg. 2ae ^estudo mnriiia, Caouana dicta. Sl^ane,

Voyage aux île» ...dère. Barhade. etc., vol. Il,
i
ag. S'il.—

Caloby, Car., vol. Il, pag. 39 —Tcstiido roiticula v. I cor-

tirosa. Rimdelet, Hist. >ies l'ossoas, Lyon. 13.)S, (lage 337 —
Canuaneros et Juriica, aux Antilles. Dict. d'Hist. nat., par

M. Valmont de Bomare.
' Cateshy, Hist. nat. de la Caroline, vol. 11, pag. 40.—Note

communiquée par ,M. le chevalier d« Widerspach.

' Browni-, Hist nat. de la Jamaïque, page 463.

' Cateshy, à l'endroit déjà cité.

* Mémoires manuscrits, rédigés et commnniipiés par

M. Fougeroux de Bondarov. de l'Académie des Sciences.
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pieds de derrière, ainsi que ceux de devaut

,

80ut garnis de deux ongles aigus.

La cao liane habite les contrées chaudes du

nouveau continent, comme la tortue franche
;

mais elle parait se plaire un peu plus vers le

aord que cette dernière; on la trouve moins

sur les côtes de la Jamaïque '
; elle habite aussi

dans l'ancien monde ; on la trouve même très-

fréquemment dans la Méditerranée où on en

fait des pèches abondantes, auprès de Cagliari

en Sardaigne et de Castel-Sardo , vers le qua-

rante-unième degré de latitude ; elle y pesé sou-

vent jusqu'à quatre cents livres (poids de Sar-

daigne) -. LAondelet, qui habitait le Languedoc,

dit en avoir nourri une chez lui pendant quel-

que temps, apparemment dans quelque bassin.

Elle avait été prise auprès des côtes de sa pro-

vince; elle faisait entendre un petit son confus,

etjetait des espèces de soupirs semblables à ceux

que l'on a attribués à la tortue franche ^.

Les lames ou écailles de la caouane sont

presque de nulle valeur, quoique plus grandes

que celles du caret dont on fait dans le com-

merce un si grand usage ; on s'en servait cepen-

dant autrefois pour garnir des miroirs et d'au-

tres grands meubles de luxe; mais maintenant

on les rebute, parce qu'elles sont toujours gâ-

tées par une espèce de gale. On a vu des

caouanes ^ dont la carapace était couverte de

mousse et de coquillages, et dont les plis de la

peau étaient remplis de petits crustacées.

La caouane a l'air plus fier que les autres

tortues : étant plus grande et ayant plus de

force, elle est plus hardie; elle a besoin d'une

nourriture plus substantielle; elle se contente

moins de plantes marines; elle est même vo-

race
;
elle ose se jeter sur les jeunes crocodiles,

qu'elle mutile facilement ^; on assure que,
pour attaquer avec plus d'avantage ces grands
quadrupèdes ovipares, elle les attend dans le

fond des creux, situés le long des rivages, où
les crocodiles se retirent et où ils entrent à re-

culons, parce que la longueur de leur corps ne

leur permettrait pas de se retourner: et elle les

' Browne, Hist. nat.de la Jamaïque, page 465.

' Ilisioire naturelle îles amphibies et des poissons de Sar-
daigne, par M.Fiaïuois Cette. Sassari, 1777, page iS.

' Hon.lelet, Hisl. des Poissons. Lyon, 1558, page 338.

^ Browne, à l'endroit déjà cité.

* Mémoire de M. delaCouUrenière, Journal de Physique,
noTembre 1782.

y saisit fortement par la queue , sans avoir rien

à craindre de leurs dents '.

Comme ses aliments, tirés en plus grande

abondance du règne animal , sont moins purs et

plus sujets à la décomposition que ceux de la

tortue franche, et qu'elle avale sans choix des

vers de mer , des mollasses , etc.
'^

, sa chair s'en

ressent: elle est huileuse, rance, filamenteuse,

coriace et d'un mauvais goût de marine. L'o-

deur de musc, que la plupart des tortues ré-

pandent, est exaltée dans la caouane'', au
point d'être fétide. Aussi cette tortue est-elle

peu recherchée. Des navigateurs en ont cepen-

dant mangé sans peine * et l'ont trouvée très-

échauffante : on la sale aussi quelquefois, dit-

on
,
pour l'usage des nègres % tant on s'est em-

pressé de saisir toutes les ressources que la

terre et la mer pouvaient offrir, pour at^roitre

le produit des travaux de ce^ infortunés. L'huile

qu'on retire des caouanes est fort abondante
;

elle ne peut être employée pour les aliments,

parce qu'elle sent très-mauvais; mais elle est

bonne à brûler; elle sert aussi à préparer les

cuirs et à enduire les vaisseaux qu'elle pré-

serve, dit-on, des vers, peut-être à cause de la

mauvaise odeur qu'elle répand.

La caouane u'est donc point si utile que la

tortue franche : aussi a-t-elle été moins pour-

suivie , a-t-elle eu moins d'ennemis à craindre,

et est-elle répandue en plus grand nombre sur

certaines mers. Naturellement plus \igoureuse

que les autres tortues, elle voyage davantage:

on l'a rencontrée à plus de huit cents lieues de

terre, ainsi que nous l'avons déjà rapporté.

D'ailleurs , se nourrissant quelquefois de pois-

sons, elle est moins attachée aux côtes où

croissent les algues. Elle rompt avec facilité de

grandes coquilles, de grands buccins, pour

dévorer l'animal qui y est contenu; et, sui-

vant les pêcheurs de l'Amérique septentrionale,

on trouve souvent de très-grands coquillages,

à demi brisés par la caouane '^.

Il est quelquefois dangereux de chercher à

la prendre. Lorsqu'on s'approche d'elle pour

la retourner , elle se défend avec ses pattes et

* Note comnniiiiqnée par M. M leaii de Salnt-Méry, pro-

cureur général au Consen supérieur de S int-Domingui'.

= lirowne. Hi«t. n d. de la Jinnalque, pige 4iii3.

' Noie coinninniqnée par M. Itcbeval er de Widcrspach.

' Browne. Hist. n.il dr la Jamaïque, pa?. "466.

' Nouveaux Voyages aux îles de l'Amérique, 1. 1, p, 308-

« Catesbj', vol. II, pag. 40.
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sa gueule; et il est très-difficile de lui faire lâ-

cher ce qu'elle a saisi avec ses mâchoires.

Cette grande résistance qu'elle oppose à ceux

qui veulent la prendre, lui a fait attribuer une

sorte de méchanceté : on lui a reproché, pour

ainsi dire, une juste défense : on a condamné

l'usage qu'elle fait de ses armes pour sauver sa

vie; mais ce n'est pas la première fois que le

plus fort a foit un crime au plus faible de ce

qui a retardé ses jouissances ou môle quelques

dangers à sa poursuite.

Suivant Catesby , on a domié le nom de Cof-

fre à une tortue marine assez rare, qui devient

extrêmement grande, qui est étroite, mais

fort épaisse, et dont la couverture supérieure

est beaucoup plus convexe que celle des autres

tortues marines ^ C'est certainement la même
que la tortue dont Dampier - fait sa première

espèce, et que ce voyageur appelle grosse-tor-

tue, tortue à bahut ou Coffre. Toutes deux sont

plus grosses que les autres tortues de mer, ont

la carapace plus relevée, sont de mauvais goût

et répandent une odeur désagréable, mais four-

nissent une grande quantité d'huile bonne à

brûler. Nous les plaçons à la suite des caoua-

nes, auxquelles elles nous paraissent apparte-

nir, jusqu'à ce que de nouvelles observations

nous obligent à les en séparer.

LA TORTUE NASICORNE \

Caretta nasicornis, Mcrr. ; Testudo Caretta, Linn.;

T. imbricata, Schœpfl.; T. Caouaoa, Daud.

Les naturalistes ont confondu cette espèce

avec la caouane, quoiqu'il soit bien aisé de la

distinguer par un caractère assez saillant, qui

manque aux véritables caouanes , et dont nous

avons tiré le nom que nous lui donnons ici.

C'est un tubercule d'une substance molle, qui

s'élève au-dessus du museau , et dans lequel les

narines sont placées. La nasicorne se trouve

dans les mers du nouveau continent, voisines

de l'équatcur; nous manquons d'observations

pour parler plus en détail de cette nouvelle es-

* Testudo arcuala, tortue appeléeCo/yre. Catesby, vol. U,
pag. 40.

" Hist. Rén. des Voyages, tome X t. VIII, p.ig. 34'«etsiiiv.

» C'St à cete tortue (lu'il f.iut rapporter CfUe qm est dé-

crile dans (Ironnvins, Mus. 2, page 83. n» «9, et (|iie Linriéi- a

rcgar. ce coiiiiiie étant la méirie (|iiesa tonne caret, qui est

notre caouane. Cette tortue de Gronovius a au-de;«U8 du
museau le tubercule qui distingue ia nasicorne

pèce de tortue ; mais nous nous regardonscomme
très-fondés à la séparer de la caouane, avec la

quelle elle a même moins de rapports qu'ave

la tortue franche, suivant un des correspon

dants du Cabinet du Roi' : on la mange tomme
cette dernière, tandis qu'on ne se nourrit presque

point de la chair de la caouane. INous invitons

les voyageurs à s'occuper de cette tortue, qui

pourrait être la tortue bâtarde des pêcheurs

d'Amérique , ainsi qu'à observer celles qui ne

sont pas encore comiues; il est d'autant plus

important d'examiner les diverses espè.-es de ces

animaux
,
que quoiqu'elles ne soient distinguées

à l'extérieur que par un très-petit nombre de

caractères , il parait qu'elles ne se mêlent point

ensemble , et que par conséquent elles sont très-

différentes les unes des autres ^.

LE CARET '.

Caretta imbricata, Merr.; Testudo imbricata, Linn.,

Schœpff.

Le philosophe mettra toujours au premier

rang la tortue franche, comme celle qui fournit

la nourriture la plus agréable et la plus salu-

taire ; mais ceux qui ne recherchent que ce qui

brille, préféreront la tortue à laquelle nous

conservons le nom de Caret, qui lui est géné-

ralement doimé dans les pays qu'elle habite;

c'est principalement cette tortue que l'on voit

revêtue de ces belles écailles qui, dès les siè-

cles les plus reculés, ont décoré les palais les

plus somptueux : effacées dans des temps plus

modernes par l'éclat de l'or et par le feu que la

taille a donné aux pierres dures et transparen-

tes, on ne les emploie presque plus qu'à orner

les bijoux simples mais élégants de ceux dont

la fortune est plus bornée , et peut-être le goût

plus pur. Si elles servent quelquefois à parer la

beauté , elles sont cachées par des ornements

' M. leclievalierde AViderspach.

^ Note coinninniquée par M. le chevalier de Wiflerspach.

' La Tuilée. M. Daulienton, Encycl. tnélli.—Tortue caret.

Rocliefort.— TeA(«û(o inihrkaia, H st. nat. des Tortues, par

M. Jean Sc>>iien\er.— Tesindo rarelia- Catest)y, llist. nat.

(le la Caroline, vol. H. p. 39.— Gron.'V. Zoophy. 72. — Rai,

Syitopsl> Animal uni qnadrniiednm, pag. 2j8, Testudo ca-

relia dicln.— Boni. jiv. 82, Te.slUflo S'/iiain t<i?—The

hnwk's hill Tiirite. Testudo » maj'T, ungiiilms vtrinqne

quniiior. lirowne, Hist. nat. de la J.iniaiqMC, l-on.ires, l7o6,

ptge 463.—Sélia, mos. t, t;:l). 80. lig. 9 —Teitudn rnretta,

Sloane. Voyage aux îles Madè'C, Barbaile, etc.. vol. II.—Ca-

ret , Du Tertre, tome II , pase 229, n» 2*. — Caret, Labat,

i p. 313.—Caret, Dict.d'Hist. nat. par M. Valmont de Boinare.

i8
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plus éblouissants ou plus recherchés qu'on leur

préfère, et dont elles ne sont que les supports.

Mais si les écailles de la tortue caret ont perdu

de leur valeur par leur comparaison avec des

substances plus éclatantes , et parce que la dé-

couverte du .Nouveau-Monde en a répandu une

grande quantité dans l'ancien, leur usage est

devenu plus général : on s'en sert d'autant plus

qu'elles coûtent moins ; combien de bijoux et

de petits ouvrages ne sont point garnis de ces

écailles que tout le monde connaît, et qui réu-

nissent à une demi-transparence l'éclat de cer-

tains cristaux colorés, et une souplesse que

l'on a essayé en vain de donner au verre !

Il est aisé de reconnaître la tortue caret au

luisant des écailles placées sur sa carapace, et

surtout à la manière dont elles sont disposées.

Elles se recouvrent comme les ardoises qui

sont sur nos toits; elles sont d'ailleurs commu-
nément au nombre de treize sur le disque , et

elles y sont placées sur trois rangs, comme
dans la tortue franche; le bord de la carapace

,

qui est beaucoup plus étroit que dans la plu-

part des tortues de mer, est garni ordinaire-

ment de vingt-cinq lames.

La couverture supérieure, arrondie par le

haut et pointue par le bas, a presque la forme

d'un cœur : le caret est d'ailleurs distingué des

autres tortues marines par sa tête et son cou
,

qui sont beaucoup plus longs que dans les au-

tres espèces; la mâchoire supérieure avance

assez sur l'inférieure, pour que le museau ait

une sorte de ressemblance avec le bec d'un oi-

seau de proie; et c'est ce qui l'a fait appeler

par les Anglais bec à faucon '. Ce nom a un
peu servi à obscurcir l'histoire des tortues;

lorsque les naturalistes ont transporté celui de
caret a la caouane , ils n'en ont point séparé le

nom de bi'C à faucon , qu'ils lui ont aussi ap-

pliqué *; et, eu histoire naturelle, lorsque les

noms sont les mêmes, on n'est que trop porté

à croire que les objets se ressemblent. On ren-

contre le caret, ainsi que la plupart des autres

tortues , dans les contrées chaudes de l'Araé-

rifjue ^; mais on le trouve aussi dans les mers
5e l'Asie. C'est de ces dernières qu'on appor-
tait sans doute les écailles fines dont se ser-

vaient les anciens, même avant le temps de

* Catesby. Hist. nat. de la Caroline, vol. II. pag. 59.
* Browne Hiot. gén. de la Jamaïque ; l.on 1res. «756, p. 468.
' Suivant Dampler, on n en voit point dans la mer du Sud.

Pline , et que les Romains devaient d'autant

plus estimer, qu'elles étaient plus rares et ve-

naient de plus loin; car il semble qu'ils n'atta-

chaient de valeur qu'à ce qui était pour eux le

signe d'une plus grande puissance et d'une do-

mination plus étendue.

Le caret n'est point aussi grand que la tortue

franche ; ses pieds ont également la forme de

nageoires, et sont quelquefois garnis chacun

de quatre ongles. La saison de sa ponte est

communément, dans l'Amérique septentrio-

nale, en mai, juin et juillet; il ne dépose pas

ses œufs dans le sable, mais dans un gravier

mêlé de petits cailloux : ces œufs sont plus dé-

licats que ceux des autres espèces de tortues,

mais sa chair n'est point du tout agréable; elle

a même , dit-on , une forte vertu purgative '

;

elle cause des vomissements violents; ceux qui

en ont mangé sont bientôt couverts de petites

tumeurs, et attaqués d'une fièvre violente,

mais qui est une crise salutaire lorsqu'ils ont

assez de vigueur pour résister à l'activité du
remède. Au reste, Dampier prétend que les

bonnes ou mauvaises qualités de la chair de la

tortue caret dépendent de l'aliment qu'elle

prend , et par conséquent très-souvent du lieu

qu'elle habite.

Le caret
,
quoique plus petit de beaucoup

que la tortue franche , doit avoir plus de force

,

puisqu'on l'a cru plus méchant; il se défend

avec plus d'avantage lorsqu'on cherche à le

prendre , et ses morsures sont vives et doulou-

reuses ; sa couverture supérieure est plus bom-

bée , et ses pattes de devant sont , en proportion

de sa grandeur
,
plus longues que celles des au-

tres tortues de mer ; aussi , lorsqu'il a été ren-

versé sur le dos
,
peut-il , en se balançant

,

s'incliner assez d'un côté ou de l'autre
,
pour

que ses pieds saisissent la terre
,

qu'il se re-

tourne , et qu'il se remette sur ses quatre pat-

tes. Les belles écailles qui recouvrent sa cara-

pace pèsent ordinairement toutes ensemble de

trois à quatre livres ^ , et quelquefois même de

sept à huit ^. On estime le plus celles qui sont

épaisses , claires , transparentes , d'un Jaune

doré , et jaspées de rouge et de blanc , ou d'un

brun presque noir *. Lorsqu'on veut les façon-

* Dampier, tome I. — ' Idem, ibid.

' Rai, sydopsisquadriipediim. pag. 238,

4 Mémoires manuscrits, rédigés et communiqué» par M. de

Fougeroux.
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ner, on les ramollit dans de l'eau chaude , et

on les met dans un moule dont on leur fait

prendre aisément la forme , à l'aide d'une forte

presse de fer; on les polit ensuite, et on y
ajoute les ciselures d'or et d'argent et les au-

tres ornements étrangers avec lesquels on veut

en relever les couleurs.

On prétend que , dans certaines contrées , et

particulièrement sur les côtes orientales et hu-

mides de l'Amérique méridionale , le caret se

plaît moins dans la mer que dans les terres

noyées , où il trouve apparemment une nourri-

ture plus abondante ou plus convenable à ses

goûts *.

LE LUTH 2.

Spbargis tr.ercurialis , Merr; Tcstudo coriacea , Linn.,

Schaepff., Scbu.

La plupart des tortues marines , dont nous

avons parlé , ne s'éloignent pas beaucoup des

régions équatoriales 5 la caouane n'est cepen-

dant pas la seule que l'on trouve dans une des

mers qui baignent nos contrées ; on rencontre

aussi dans la Méditerranée une espèce de ces

quadrupèdes ovipares
,

qui surpasse même
quelquefois par sa longueur les plus grandes

tortues franches. On la nomme le Luth ; elle fré-

quente de préférence , au moins dans le temps

de la ponte , les rivages déserts et en partie sa-

blonneux, qui avoisinent les états barbares-

ques; elle s'avance peu dans la mer Adriatique,

et si elle parvient rarement jusqu'à la mer

Noire, c'est qu'elle doit craindre le froid des

latitudes élevées. Elle est distinguée de toutes

les autres tortues , tant marines que terrestres,

en ce qu'elle n'a point de plastron apparent. Sa

carapace est placée sur son dos comme une sorte

de grande cuirasse , mais elle ne s'étend pas

assez par devant et par derrière pour que la

tortue puisse mettre sa tète, ses pattes et sa

queue à couvert sous cette sorte d'arme défen-

* Note communiquée par M /' C&i-.-Uer de Widerspach,
correspondant du C ibinet du Roi. i \j., dit que les tortue»

« caret se U'iunisseut principalement d'une espèce de /wn-
» grwv, que le'* Araéric.iins nomment Oreille de Juif. » Ca-
tesby, à reudroitiléjà cité.

' En lai in, f.yra.—Rai de mer, et tortue à clin, par les pé-

cheurs de iiliisieiirs contrées.—Tortue luth. M. Daubenton,
Encycl. niélh.—Tortue conv^-rte comme de cuir, ou tortue

mercuriale Rondelet, Flist. des Poissons. Lyon. 1358.— Tes-
tudo coriacea- Vandell. ad Lion., Patav., <761 , 4

.

sive. La tortue luth paraît se rapprocher par là

des crocodiles et des autres grands quadru.
pèdes ovipares qui peuplent les rivages des

mers. La couverture supérieure est convexe,
arrondie dans une partie de son contour , mais
terminée par derrière en pointe si aiguë et s i

allongée
,
qu'on croirait voir une seconde queu e

placée au-dessus de la véritable queue de l'ani-

mal
; le long de cette carapace s'étendent cinq

arêtes assez élevées , et dont celle du milieu est

surtout très-saillante; quelques naturalistes

ont compté sept arêtes
,
parce qu'ils ont com-

pris dans ce nombre les deux lignes qui terrai,

nent la carapace de chaque côté. Cette couver-

ture supérieure n'est joint garnie d'écaillés

comme dans les autres tortues marines ; mais
cette espèce de cuirasse , ainsi que tout le corps,

la tête, les pattes et la queue, est revêtue d'une

peau épaisse
,
qui

,
par sa consistance et sa cou-

leur, ressemble à un cuir dur et noir. Aussi

Linnée a-t-il appelé la tortue luth, la Tortue cou-

verte de cuir; et a-t-elle plus de rapport que les

autres tortues marines, avec les lamantins et

les phoques dont les pieds sont recouverts d'une

peau noirâtre et dure ; le dessous du corps est

aplati, les pattes ou plutôt les nageoires de la

tortue luth sont dépourvues d'ongles, suivant

la plupart des naturalistes; mais j'ai remarqué

une membrane en forme d'ongle aux pattes de

derrière de celle que l'on conserve dans le Cabi-

net du Roi ; la partie supérieure du museau est

fendue de manière à recevoir la partie inférieure

qui est recourbée en haut. Rondelet dit avoir

vu une tortue de cette espèce prise à Fron-

tignan, sur les côtes du Languedoc, longue de

cinq coudées , large de deux , et dont on retira

une grande quantité de graisse ou d'huile bonne

à briller '. M. Amoureux , le fils, de la Société

royale de Montpellier, a donné la description

d'une tortue de cette espèce, péchée au port de

Cette
, en Languedoc, et dont la longueur to-

tale était de sept pieds cinq pouces ^. Celle qui

a servi à notre description , et dont nous rappor-

tons les dimensions dans la note suivante *, est

à peu près de la même grandeur.

* Rondelet, nist. des Poissons. Lyon, 1558.
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Les tortues luth n'habitent pas seulement

dans la Méditerranée; on les trouve aussi sur

les côtes du Pérou, du Mexique, et sur la plu-

part de celles d'Afrique, qui sont situées dans

la zone torride '
: il paraît qu'elles s'avancent

vers les hautes latitudes de notre hémisphère
,

au moins pendant les grandes chaleurs. Le 4

août de l'année 1 7 29 , on prit, à treize lieues de

Nantes , au nord de l'embouchure de la Loire,

une tortue qui avait sept pieds un pouce de

long, trois pieds sept pouces de large et deux

pieds d'épaisseur. M. de la Font, ingénieur en

chef à [Nantes, en envoya une description à

M. de Mairan; tous les caractères qui y sont

-apportés sont entièrement conformes à ceux de

Ja tortue luth conservée au Cabinet du Roi; à

la vérité, il y est parlé de dents, qui ne se

trouvent dans aucune tortue connue ;
mais il

est aisé de prendre pour des dents les grandes

éminences formées par les échancrures profon-

des des deux mâchoires de la tortue luth ;
d'ail-

leurs la forme et la position de ces éminences

répondent à celles des prétendues dents de la

tortue pèchée auprès de Nantes. Cette dernière

tortue luth poussait d'horribles cris, suivant

M. de la Font, quand on lui cassa la tète à

coups de crochet de fer; ses hurlements au-

raient pu être entendus à un quart de lieue ; et

sa gueule écumante de rage, exhalait une va-

peur très-puante -.

En I7Ô6 , un peu après le milieu de l'été
,

on prit aussi une assez grande tortue luth

,

sur les côtes de Cornouaille, en Angleterre ^.

M. Pennant a donné, dans les Trunsaclions

philosophiques , la description et la figure

d'une très-petite tortue marine de trois pouces

trois lignes de long , sur un pouce et demi de

large. Il est évident, d'après la figure et la

description, que cette très-jeune tortue était de

l'espèce du luth , et avait été prise peu de temps

Larg"ur de la car.ipace.

Longueur iJii cou ni de la tète.
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plantes qui y croissent. On ne peut donc pas les

regarder comme entièrement reléguées au mi-

lieu des grandes eaux de l'Océan ; de même on

doit dire qu'aucune des tortues dont il nous

reste à parler n'habite exclusivement l'eau

douce ou les terrains élevés : toutes peuvent

vivre sur la terre, toutes peuvent demeurer

pendant plus ou moins de temps au milieu de

l'onde douce et de l'onde amère , et l'on ne doit

entendre ce que nous avons dit de la demeure

des tortues de mer , et ce que nous ajouterons

de celle des tortues d'eau douce et des tortues

de terre, que comme l'indication du séjour

qu'elles préfèrent, plutôt que d'une habitation

exclusive. Tout ce qu'on peut assurer relative-

ment à ces trois familles de tortues, c'est que

le plus souvent on trouve la première au milieu

des eaux salées , la seconde au milieu des eaux

douces , la troisième sur les hauteurs ou dans

les bois; et leur habitation particulière a été dé-

terminée par leur conformation tant intérieure

qu'extérieure , ainsi que par la différence de la

nourriture qu'elles recherchent , et qu'elles ne

peuvent trouver que sur la terre, dans les

fleuves ou dans la mer.

La bourbeuse est une des tortues que l'on

rencontre le plus souvent au milieu des eaox

douces; elle est beaucoup plus petite qu'aucune

tortue marine
,
puisque sa longueur , depuis le

bout du museau jusqu'à l'extrémité de la queue,

n'excède pas ordinairement sept ou huit pouces,

et sa largeur trois ou quatre. Elle est aussi

beaucoup plus petite que la tortue terrestre

,

appelée la Grecque : communément le tour de

la carapace est garni de vingt-cinq lames , bor-

dées de stries légères ; le disque l'est de treize

lames striées de même, faiblement pointillées

dans le centre , et dont les cinq de la rangée du

milieu se relèvent en arête longitudinale. Cette

couverture supérieure est noirâtre et plus ou

moins foncée.

La partie postérieure du plastron est termi-

née par une ligne droite ; la couleur générale de

la peau de cette tortue tire sur le noir , ainsi

que celle de la carapace; les doigts sont très-

distincts l'un de l'autre , mais réunis par une

membrane ; il y en a cinq aux pieds de devant,

et quatre aux pieds de derrière ; le doigt exté-

rieur de chaque pied de devant est communé-

ment sans ongle ; la queue est à peu près longue

comme la moitié de la couverture supérieure
;

au lieu de la replier sous sa carapace , ainsi aue

la plupart des tortues de terre , la bourbeuse la

tient étendue lorsqu'elle marche '
; et c'est de là

que lui vient le nom de rat aquatique , mus
aquaiilis, que les anciens lui ont donné ^

; lors-

qu'on la voit marcher , on croirait avoir devan*

les yeux un lézard dont le corps serait caché

sous un bouclier plus ou moins étendu. Ainsi

que les autres tortues , elle fait entendre quel-

quefois un sifflement entrecoupé.

On la trouve non-seulement dans les climats

tejnpérés et chauds de l'Europe^, mais en-

core en Asie , au Japon * , dans les grandes

Indes, etc. On la rencontre à des latitudes

beaucoup plus élevées que les tortues de mer :

on l'a pêchée quelquefois dans les rivières de

la Silésie; mais cependant elle ne supporterait

que très-difficilement un climat très-rigoureux,

et du moins elle ne pourrait pas y multiplier.

Elle s'engourdit pendant l'hiver, même dans

les pays tempérés. C'est à terre qu'elle demeure

pendant sa torpeur : dans le Languedoc, elle

commence vers la fin de l'automne à préparer

sa retraite; elle creuse pour cela un trou, ordi-

nairement de six pouces de profondeur ; elle

emploie plus d'un mois à cet ouvrage. 11 arrive

souvent qu'elle passe l'hiver sans être entière-

ment cachée, parce qu£ la terre ne retombe pas

toujours sur elle, lorsqu'elle s'est placée au

fond de son trou. Dès les premiers jours du

printemps elle change d'asile; elle passe alors

la plus grande partie du temps dans l'eau; elle

s'y tient souvent à la surface , et surtout lors-

qu'il fait chaud, et que le soleil luit. Dans l'été,

elle est presque toujours à terre. Elle multiplie

beaucoup dans plusieurs endroits aquatiques

du Languedoc , ainsi qu'auprès du Rhône , dans

les marais d'Arles, et dans plusieurs endroits

de la Provence^. M. le président de la Tour

d'Aygue, dont les lumières et le goût pour les

sciences naturelles sont connus, a bien voulu

m'apprendre qu'on trouva une si grande quan-

tité de tortues bourbeuses dans un marais d'une

demi-lieue de surface , situé dans la plaine de

la Durance
,
que ces animaux suffirent pendant

pai

Hist. nat. des amphibies et des poissons de la Sardaigae.

,12.

Rondelet, à l'endroit déjà cité.

» Elle est en trèsgr .nd nombre Hans tnufes les rivières de

la Sardaigne. Hist. nat. des Amphibies et «les Po'ssons de ce

royaume, par M. François Celte. Sasvari, 1777, page 12.

• Hist. sén. lies Voyages, toiue XL, page 382, édil. in 12.

î Ces faits mont été communiqués par M. de Toiicby, da

*vçiéic "oyale de Montpellier
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olus de trois mois à ia nourriture des paysans

des environs.

Ce n'est qu'à terre que la bourbeuse pond ses

œufs; elle les dépose, comme les tortues de

mer, dans un trou qu'elle creuse, et elle les

recouvre de terre ou de sable ; la coque en est

moins molle que celle des œufs des tortues

franches , et leur couleur est moins uniforme.

Lorsque les petites tortues sont écloses, elles

n'ont quelquefois que six lignes ou environ de

largeur '
. La bourbeuse ayant les doigts des

pieds plus séparés , et une charge moins pesante

que la plupart des tortues, et surtout que la

tortue terrestre , appelée la Grecque , il n'est

pas surprenant qu'elle marche avec bien moins

de lenteur lorsqu'elle est à terre, et que le ter-

rain est uni.

Les bourbeuses, ou les tortues d'eau douce

proprement dites , croissent pendant très-long-

temps, ainsi que les tortues de mer; mais le

temps qu'il leur faut pour atteindre à leur en-

tier développement est moindre que celui qui

est nécessaire aux tortues franches, attendu

qu'elles sont plus petites : aussi ne vivent-elles

pas si longtemps. On a cependant observé que

lorsqu'elles n'éprouvent point d'accident, elles

parviennent jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans

et plus; et ce grand nombre d'aimées ne

prouve-t-il pas la longue vie que nous avons cru

devoir attribuer aux grandes tortues de mer ?

Le goût que la tortue d'eau douce a pour les

limaçons
,
pour les vers , et pour les insectes

dépourvus d'ailes
,
qui habitent les rives qu'elle

fréquente, ou qui vivent sur la surface des

eaux , l'a rendue utile dans les jardins
,
qu'elle

délivre d'animaux nuisibles , sans y causer au-

cun dommage. On la recherche d'ailleurs à

cause de l'usage qu'on en fait en médecine,

ainsi que de quelques autres tortues : elle de-

vient comme domestique ; on la conserve dans

des bassins pleins d'eau, sur les bords desquels

on a soin de mettre une planche qui s'étende

lusqu'au fond, quand ces mêmes bords sont trop

escarpés , afin qu'elle puisse sortir de sa re-

traite , et aller chercher sa petite proie. Lorsque

l'on peut craindre qu'elle ne trouve pas une

nourriture assez abondante , on y supplée par

du son et de la farine. Au reste, elle peut,

comme les autres quadrupèdes ovipares , vivre

• Note communiquée par M. le président de la Tour d'Ay-

fiue.

pendant longtemps sans prendre aucun aliment,

et même quelque temps après avoir été privée

d'une des parties du corps qui paraissent le

plus essentielles à la vie, après avoir eu la tète

coupée '

.

Autant on doit la multiplier dans les jardins

que l'on veut garantir des insectes voraces
,

autant on doit l'empêcher de pénétrer dans les

étangs et dans les autres endroits habités par

les poissons. Elle attaque même, dit-on, ceux

qui sont d'une certaine grosseur; elle les saisit

sous le ventre, elle les y mord, et leur fait des

blessures assez profondes pour qu'ils per-

dent leur sang, et s'affaiblissent bientôt; elle

les entraîne alors au fond de 1 eau, et elle les

y dévore avec tant d'avidité
,
qu'elle n'en laisse

que les arêtes et quelques parties cartilagineu

ses de la tête : elle rejette aussi quelquefois

leur vessie aérienne, qui s'élève à la surface

de l'eau, et par le moyen des vessies à air,

que l'on voit nager sur les étangs, l'on peut

juger que le fond est habité par des tortues

bourbeuses.

LA RONDE 2.

Testudo (Erays) lutaria, Merr. ; Testudo eiiropaea,

Schiieid., Schœpif. j T. lutaria, Daud.; T. orbicu-

laris, Llnu.

C'est dans l'Europe méridionale, suivant

M. Linnée
,
que l'on trouve cette tortue : sa

carapace est presque entièrement ronde, et

c'est ce qui lui a fait donner le nom à'Orbicii-

laire. Les bords de cette carapace sont recou-

verts de vingt-trois lames, dans deux individus

conservés au Cabinet du Roi, et le disque l'est

de treize. Ces lames sont très-unies , et leur

couleur, assez claire, est semée de très-petites

taches rousses, plus ou moins foncées. Le plas-

tron est échancré par derrière , et recouvert de

douze lames. Le museau se termine par une

pointe forte et aiguë, en forme de très-petite

corne. La queue est très-courte. Les pieds sont

ramassés, arrondis ; et les doigts, réunis par une

membrane commune , ne sont , en quelqiie

sorte, sensibles que par des ongles assez forts

et assez longs. Ces ongles sont au nombre de

cinq dans les pieds de devant, et de quatre

dans les pieds de derrière. La tortue ronde hà-

* Rai , Synopsis Animalium. Londres, 1693, pag. 234.

' La Ronde. M. Daubenton, Encycl. métli.
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bite de préférence au milieu des rivières et des

marais, et ses habitudes doivent ressembler

plus ou moins à celles de la bourbeuse, suivant

le plus ou moins d'égalité de leurs forces.

On rencontre les tortues rondes , non-seule-

ment dans les pays méridionaux de l'Ii^urope,

mais encore en Prusse '
: les paysans de ce

royaume les prennent et les gardent dans des

vaisseaux qui contiennent la nourriture desti-

née à leurs cochons; ils pensent que ces der-

niers animaux s'en portent mieux et en engrais-

sent davantage ; les tortues rondes vivent

quelquefois plus de deux ans dans cette sorte

d'habitation extraordinaire ^.

Il se pourrait que la ronde parvînt à une

grandeur un peu considérable, malgré la petite

taille des deux individus que nous avons dé-

crits, et qui n'ont pas plus de trois pouces neuf

lignes de longueur totale, sur deux pouces cinq

lignes de largeur, parce que ces deux petites

tortues présentent tous les signes du premier

âge et d'un développement très-peu avancé. Si

cela était, nous serions tentés de la regarder

comme une variété de la Terrapène , dont nous

allons parler. Mais, jusqu'à ce que nous ayons

recueilli un plus grand nombre d'observations

,

nous les séparerons l'une de l'autre.

Les petites tortues rondes
,
que nous avons

examinées, nous ont présenté un fait intéres-

sant : les avant-dernières pièces de leur plastron

étaient séparées et laissaient passer la peau nue

du ventre, qui formait une espèce de poche ou

de gonflement plus considérable dans l'une que

dans l'autre, et au milieu duquel on distin-

guait, dans une surtout, l'origine du cordon

ombilical. iNous invitons les naturalistes à re-

marquer si , dans les autres espèces , les très-

jeunes tortues présentent cette scissure du

plastron, et cette marque d'un âge peu avancé.

L'on a observé dans le crocodile et dans quel-

ques lézards un fait analogue, que l'on retrou-

vera peut-être dans un très-grand nombre de

quadrupèdes ovipares.

* IciUbyulugia, cuin ampltiblis regni Burussici methodo
linD^aiia dispusita a Joiiaii. christoph. Wulff.

* ^Maiîf, ouvrage d^à cilé.

LA TERRAPENE \

Testudo (Emys) centrata? Merr.; Testudo centrata,

Lalr., Daud.; Testudo coucentrica, Shaw.

Nous conservons à cette tortue de marais ou

d'eau douce le nom de Terrapène, qui lui a

été donné par Browne. On la trouve aux An-

tilles, et particulièrement à la Jamaïque; elle

y est très-commune dans les lacs et dans les

marais où elle habite parmi les plantes aquati-

ques qui y croissent. Son corps , dit Brov^ne

,

est, en général, ovale et comprimé; sa lon-

gueur excède quelquefois huit ou neuf pouces.

Sa chair est regardée comme un mets aussi

sain que délicat ^.

Il paraît que cette tortue est la même que

celle que Dampier a cru devoir nommer Hécate.

Suivant ce voyageur, cette dernière aime en

effet l'eau douce; elle cherche les étangs et les

lacs, d'où elle va rarement à terre. Son poids

est de douze ou quinze livres. Elle a les pattes

courtes, les pieds plats, le cou long et menu.

Sa chair est un fort bon aliment ^. Tous ces ca-

ractères semblent convenir à la terrapène.

LA SERPENTINE *.

Testudo (Emys) serpentina, Merr ; Testudo serpcntina,

Schneid., Schœpff.

Il est aisé de distinguer cette tortue de toutes

les autres, par la longueur de sa queue, qui

égale presque celle de la carapace. Cette cou-

verture supérieure est un peu relevée en arête

longitudinale, et comme découpée par derrière

en cinq pointes aiguës. Les doigts df-s pieds

sont peu séparés les uns des autres. La ser-

pentine habite au milieu des eaux douces de la

Chine *.

Il paraît que ses mœurs se rapprochent de

celles de la bourbeuse; et que noii-seulcment

elle détruit les insectes, mais encore qu'elle sa

nourrit de poissons.

< The Terrapin, Testudo quarln minima lacustrls, un-

guibvs ixihnnrvm quinis. plantarum quitteniis, testa

depressn Browne, llist. nat.de la Jamaïque, pag. 466.

a Bn/wiie. à l'i-U'Iroildéjàcilé.

» D.iMip er, tdinel.

4 La T' II lue Serpentine. M. Daubenton, Encycl. mélh.

j C'est p.ir e'-ritir qu'on a cru que cette tortue était cSil-

noise; ellf ^e trouve dans les eaux douces et les marais de «ii-

verses t^ariics de l'Amérique septenlrioiia'f:.
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LA ROUGEAÏRE.

Testiido (Terrapcne) pensylvanica, Merr. ; Testudo

pcnsylvanica, Linn., Giucl., Schœpff.

Nous donnons ici la notice d'une tortue en-

voyée de Pensylvanie, sous le nom de tortue

de marais, et décrite par M. Edwards', Le

bout de sa queue est garni d'une pointe aiguë

et cornée, comme celles de plusieurs tortues

grecques et de la tortue scorpion. Ses doigts

sont réunis par une membrane. Sa couleur gé-

nérale est brune, mais les lames qui garnissent

ses côtés, et les écailles qui recouvrent le tour

de ses mâchoires et de ses yeux sont d'un

jaune rougeâtre, que l'on retrouve aussi sur

son plastron.

LA TORTUE SCORPION ».

Tesludo (Chersine) scorpioides, Merr. '.

C'est à Surinam qu'habite cette tortue; sa

carapace est ovale, d'une couleur très-foncée,

et relevée sur le dos par trois arêtes longitudi-

nales; le disque est garni de treize lames, dont

les cinq du milieu sont très-allongées, et on en

compte communément vingt-trois sur les bords :

douze lames recouvrent le plastron
,
qui n'est

presque point échancré; la tête est couverte

par devant d'une peau calleuse
,
qui se divise

en trois lobes sur le front. La tortue scorpion

a cinq doigts à chaque pied; ils sont un peu sé-

parés, et garnis d'ongles, excepté les doigts

extérieurs des pieds de derrière : mais ce qui

lui a fait imposer son nom , et ce qui sert à la

faire •"econnaitre , c'est une arme dure , en

forme "e corne ou d'ongle crochu, qu'elle porte

au bout de la queue , et qui a une sorte de res-

semblance avec raig\iillon du scorpion. M. Lin-

née a fait connaître cette tortue, dont on con-

* Glanui es d'Histoire naturelle, par George Edwards. Lon-
( les, (764, |iait. Il, clia^j. 77, pi. 287.

- La Torliie Scorpion. M. Daubenton, Encycl. méth.—
Ti'sludo icoijnoicli's, 8. Linn., Amphib. rtyl.— TfUtuclo
^Imhriatii, 12. Scliiieider.

• P.ir piiisieuis de. si-s caractères, cette tortue se rappro-

che de la maiiimota de Bnignière; mais elle en diffère par
d'autres. Ainsi sa descnpiion ne fait pas irii nliun de la petite

tronifie qui termine la tcte de la matamata, et à l'extrémité de
laquelle sont pt- rcées les n.irines; el dans cette dernière on
n'a pjs observé l'oncle termuial de la queue, qu'on indique

dans la tortue scorp'on. Nous n'avons pas vn cet animal, que
Duadin pense être d'une espèce différente de la matamata.

D.

serve au Cabinet du Roi plusieurs carapaces et

plastrons. Ils ont été envoyés comme ayant

appartenu à une petite tortue de marais
,
qui

habite dans les savanes noyées de la Guiane,

et qui ne parvient jamais à une taille plus con-

sidérable que celle qui est indiquée par les cou-

vertures envoyées au Cabinet du Roi : les plus

grandes de ces carapaces ont six ou sept pou-

ces de longueur, sur quatre ou cinq de lar-

geur. Voilà donc une espèce de tortue d'eau

douce ou de marais, dont la queue est garnie

d'une callosité; nous remarquerons un carac-

tère presque semblable dans plusieurs tortues

grecques ou tortues terrestres proprement dites,

et particulièrement dans celles qui ont atteint

leur entier développement.

LA JAUNE.

Testudo (Emys) lutaria, var. «. Merr.j testudo flav»,

Daud.; Testudo europœa, Latr.

Nous avons vu vivants plusieurs individus

de cette espèce de tortue d'eau douce, qui n'a

encore été décrite par aucun des naturalistes

dont les ouvrages sont le plus répandus. On
les avait fait venir d'Amérique , dans des ba-

quets remplis d'eau
,
pour les employer dans

divers remèdes. Cette jolie tortue parvient ordi-

nairement à une grandeur double de celle des

tortues bourbeuses. Une carapace qui avait ap-

partenu à un individu de cette espèce, et qui

fait partie de la collection du Roi , a sept pouces

neuf lignes de longueur, La tortue jaune est

agréablement peinte d'un vert d'herbe un peu

foncé , et d'un jaune qui imite la couleur de Tor.

Ces couleurs régnent non-seulement sur sa ca-

rapace , mais encore sur sa tête , ses pattes , sa

queue et tout son corps. Le fond de la couleur

est vert, et c'est sur ce fond agréable que sont

distribuées un très-grand nombre de très-petites

taches d'un beau jaune
,
placées fort près les

unes des autres , se touchant en quelques en-

droits , imitant ailleurs des rayons par leur dis^

position , et formant partout un mélange très-

doux à la vue ; le disque est ordinairement

recouvert de treize lames , et les bords de la ca-

rapace le sont de vingt-t;inq. Le plastron est

garni de douze lames , et la partie postérieure

de cette couverture est terminée par une ligne

droite , comme dans la bourbeuse , avec laquelle
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la Jaune a beaucoup de rapports. La forme

générale de la tête est agréable ; les pattes sont

déliées ; les doigts un peu réunis par une mem-
brane , et armés chacun d'un ongle long , aigu

et crochu. La queue estmenue , et presque aussi

longue que la moitié de la carapace; lorsque la

tortue marche, elle la porte droite et étendue

comme la bourbeuse. Elle se meut avec moins

de lenteur que les tortues de terre, et elle est

aussi agréable à voir par la nature de ses mou-

vements
,
que par la beauté de ses couleurs.

Lorsqu'elle va s'accoupler , elle fait entendre

un petit gémissement , un petit cri d'amour. Un
individu de cette espèce a été envoyé au Cabi-

net du Roi , sous le nom de Tortue terrestre.

Ce qui a pu induire en erreur , c'est que toutes

les tortues d'eau douce passent une très-grande

partie de l'amiée à terre , ainsi que nous l'avons

dit de la bourbeuse. On ne la rencontre pas

seulement en Amérique ; on la trouve encore

dans l'ile de l'Ascension, d'où il est arrivé un

individu de cette espèce au Cabinet du Roi : elle

habite aussi dans les eaux douces de l'Europe

,

et n'y varie que par ses couleurs
,
qui sont

quelquefois moins vives.

LA MOLLE*.

Trionyx ferox, Merr.; Trionyx georgicus, Geoff.; Tes-

tudo ferox, Peiin., Schœpff, Gmel.

Cette tortue est la plus grande des tortues

d'eau douce ; sa taille approche de celle des pe-

tites tortues marines. M. Pennant est le premier

qui en ait parlé -
; il avait reçu cet animal de

la Caroline méridionale. Le docteur Garden , à

qui on avait apporté deux individus de cette es-

pèce , en avait envoyé un à M. Ellis , et l'autre

à M, Peimant. Cette tortue se trouve dans les ri-

vières du sud de la Caroline : on l'y appelle tor-

tue à écailles molles; mais comme elle n'a point

d'écaillés proprement dites , nous avons préféré

de l'appeler simplement la Molle. Elle habite

en grand nombre dans les rivières de Savanuah
et d'Alatamaha, et l'on avait dit à M. Garden

qu'elle était aussi très-commune dans la Floride

• Testvdo cartilaginea. Pétri Boddaert, Epistola de fes-

tudine caitdasiuea, ex rnnseo Joan. Albert Sclilosseri. Arus-

terd., \ni.— Testudo ferox, 6. Schneider.

ïraaâactious philosophiques, anuée I77<, vol. LXI.

orientale. Elle parvient à une grandeur considé-

rable, et pèse quelquefois jusqu'à soixante-dix

livres. Une de celles que M. Garden avait chez

lui pesait de vingt-cinq à trente livres : ce na-

turaliste la garda près de trois mois
,
pendant

lesquels il ne s'aperçut pas qu'elle eût rien

mangé d'un grand nombre de choses qu'on lui

avait présentées.

La carapace de cet individu avait vingt pouces

de long et quatorze de large ; la couleur géné-

rale en était d'un brun foncé , avec une teinte

verdâtre; le milieu de cette couvertiu-e supé-

rieure était dur, fort et osseux ; mais les bords

,

et particulièrement la partie postérieure étaient

cartilagineux , mous
,
pliants , ressemblant à un

cuir tanné , cédant aux impressions dans tous

les sens , mais cependant assez épais et assez

fort pour défendre et garantir l'animal. Cette ca-

rapace était couverte vers la queue de petites

élévations unies et oblongues, et vers la tête,

d'élévations un peu plus grandes.

Le plastron était d'une belle couleur blanchâ-

tre ; il était plus avancé de deux à trois pouces

que la carapace , de telle sorte que , lorsque

l'animal retirait sa tête , il pouvait la reposer

sur la partie antérieure, qui était pliante et car-

tilagineuse. La partie postérieure du plastron

était dure , osseuse , relevée et conformée de

manière à représenter, selon M. Garden , une

selle de cheval.

La tête était un peu triangulaire et petite, re-

lativement à la grandeurde l'animal ; elle s'élar-

gissait du côté du cou
,
qui était épais , long de

treize pouces et demi , et que la tortue pouvait

retirer facilement sous la carapace.

Les yeux étaient placés dans la partie anté-

rieure et supérieure de la tête, assez près l'un

de l'autre; les paupières étaient grandes et mo-

biles ; la prunelle était petite, et l'iris entière-

ment rond , et d'un jaune très-brillant, faisait

paraître les yeux très-vifs. Cette tortue avait

une membrane clignotante, qui se fermait lors-

qu'elle éprouvait quelque crainte, ou qu'elle

s'endormait.

Laboucheétait située dans lapartie inférieure

de la tête , ainsi que dans les autres tortues -,

chaque mâchoire était d'un seul os ; mais un

des caractères les plus particuliers à cette tor-

tue était la forme et la position de ses narines.

Le dessus de la mâchoire supérieure se termi-

nait par une production cartilagineuse un peu

cylindrique , longue au moins de trois quarts

ly
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de pouce, ressemblant au groin d'une taupe,

mais tendre , menue et un peu transparente ; à

l'extrémité de cette production étaient placées

les ouvertures des narines qui s'ouvraient aussi

dans le palais.

Les pattes étaient épaisses et fortes ; celles

de devant avaient cinq doigts , dont les trois

premiers étaient plus forts, plus courts que les

deux autres , et garnis d'ongles crochus. A la

suite du cinquième doigt, étaient deux espèces

de faux doigts
,
qui servaient à étendre une

assez grande membrane qui les réunissait tous.

Les pattes de derrière étaient conformées de

même, excepté qu'il n'y avait qu'un faux

doigt, au lieu de deux; elles étaient, ainsi que
celles de devant, recouvertes d'une peau ridée,

d'une couleur verddtre et sombre. La tortue

molle a beaucoup de force; et, comme elle est

farouche, il arrive souvent que, lorsqu'elle est

attaquée, elle se lève sur ses pattes, s'élance

avec furie contre son ennemi , et le mord avec

violence,

La queue de l'individu apporté à M. Garden
était grosse, large et courte. Cette tortue était

femelle; elle pondit quinze œufs, et on en

trouva à peu près un pareil nombre dans son

corps lorsqu'elle fut morte : ces œufs étaient

parfaitement ronds, et à peu près d'un pouce
de diamètre.

La tortue molle est tvès-bonne à manger ; et

l'on dit même que sa chair est plus délicate que
celle de la tortue franche.

Nous présumons qu'à mesure que l'on con-

naîtra mieux les animaux du nouveau conti-

nent, on retrouvera dans plusieurs rivières de
l'Amérique , tant septentrionale que méridio-
nale, la tortue molle que l'on a vue dans celles

de la Caroline et de la Floride. Pendant que
M. le chevalier de Widerspach , correspondant
du Cabinet du Roi, était sur les bords de l'Oya-

poek dans l'Amérique méridionale , ses nègres
lui apportèrent la tête et plusieurs autres par-
tics d'une tortue d'eau douce qu'ils venaient
de dépecer, et qu'il a cru reconnaître depuis
dans la tortue molle, dont M. Pennaut a publié
la iiescription.

LA GRECQUE,
ou

LA TORTUE I)E TERRE COMMUNE *.

Testudo (Chersine) prapca, Merr., I.inn., Schœpff. —
Tesludo (Chersine) niarpinafa, Merr., Daud.,

Schœpff. — Testudo (Chersine) relusa, Merr.; Tes-

tudo iudica, Schueid., Schœpff., Gmel. °.

On nomme ainsi la tortue terrestre la plus

commune dans la Grèce , et dans plusieurs con-

trées tempérées de l'Europe. On l'a, pendant

très-longtemps , appelée simplement tortue ter-

restre; mais comme cette épithète ne désigne

que la nature de son habitation, qui est la

même que celle de plusieurs autres espèces,

nous avons préféré la dénomination adoptée

par les naturalistes modernes. On la rencontre

dans les bois et sur les terres élevées ; il n'est

personne qui ne l'ait vue ou qui ne la connaisse

de nom ; depuis les anciens jusqu'à nous , tout

le monde a parlé de sa lenteur : le philosophe

s'en est servi dans ses raisonnements , le poète

dans ses images , le peuple dans ses proverbes,

La tortue grecque peut , en effet
,
passer pour

un des plus lents des quadrupèdes ovipares.

Elle emploie beaucoup de temps pour parcourir

le plus petit espace ; mais si elle ne s'avance

que lentement, les mouvements des diverses

parties de son corps sont quelquefois assez agi-

les; nous lui avons vu remuer la tète, les pat-

tes et la queue, avec un peu de vivacité. Et

même ne pourrait-on pas dire que la pesanteur

de son bouclier, la lourdeur du poids dont elle

est chargée, et la position de ses pattes placées

trop à côté du corps et trop écartées les unes

des autres, produisent presque seules la lenteur

de sa marche? Elle a, en effet, le sang aussi

chaud que plusieurs quadrupèdes ovipares qui

' En grec, xs't'"'"? x^/""»^"-— En Lan»ned<ic, Tovrtuga dS
Carriga.—En japimm, Istcmne on Snnki.—\.^ Grecque.
M. Paubenton. Em^cl. niéth —Uni . Synopsis Animalium.
pag. 235. Londre», J(193. Testmlo terre^liis vulgnris.—
Linii , Systeiiia N.itiir», edit. XUI, pag. ô:)2. Tcslndo grœ-
ca pedibiis snbdifjitnH.i, testa fostirr gibha, mnrgine la-

lerali obtiisîssimo scutdlis j>luuiusculis.— Tesludo grœ'
CCI, 16. Schneider.

" Cet article contient, pag. (30, sons le nom de tortue
grerque, la (!«scripti(in d'une torlne qu'on croit d'Amt'riijue

et ijut doit en être distinsiiée spéciliquemeiit (le Te.studo

marginata), el tous les df*iails historiques se rapportent réel-

lement à la tortue grecipie. Notre avis est i|iie toutes les tor-

tues de l'Inde et de l'Amérique, que M de Laoépède réunit à

la tortue grecque, doivent en être séparées comme consti-

tuant autant d'espèces différentes. D.
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s'élaucent avec promptitude jusqu'au sommet d'eau douce

des arbres les plus élevés; et quoique ses doigts

ne soient pas séparés , comme ceux des lézards

qui courent avec vitesse , ils ne sont cependant

pas conformés de manière à lui interdire une

marche facile et prompte.

Les tortues grecques ressemblent , à beau-

coup d'égards, aux tortues d'eau douce; leur

taille varie beaucoup , suivant leur âge et les

pays qu'elles habrtent; il paraît que celles qui

vivent sur les montagnes sont plus grandes que

les tortues de plaine. Celle que nous avons dé-

crite vivante, et que nous avons mesurée en

suivant la courbure de la carapace , avait près

de quatorze pouces de longueur totale , sur près

de dix de largeur. La tête avait un pouce dix

lignes de long , sur un pouce deux lignes de

largeur et un pouce d'épaisseur. Le dessus en

était aplati et triangulaire. Les yeux étaient

garnis d'une membrane clignotante ; la pau-

pière inférieure était seule mobile , ainsi que

l'a dit Pline
,
qui a appliqué faussement aux

crocodiles et aux quadrupèdes ovipares en gé-

néral cette conformation que nous avons ob-

servée dans la tortue grecque. Les mâchoires

étaient très-fortes et crénelées ; et l'intérieur en

était garni d'aspérités que l'on a prises fausse-

ment pour des dents. La peau recouvrait les

trous auditifs ; la queue était très-courte ; elle

n'avait que deux pouces de longueur. Les pattes

de devant avaient trois pouces six lignes jus-

qu'à l'extrémité des doigts; et celles de derrière

deux pouces six lignes. Une peau grenue , et

des écailles inégales, dures et d'une couleur

plus ou moins brune , couvraient la tête , les

pattes et la queue. Quelques-unes de ces écailles

qui garnissaient l'extrémité des pattes étaient

assez grandes , assez détachées de la peau et

assez aiguës pour être confondues au premier

coup d'œil avec des ongles. Les pieds étaient

ramassés , et comme ils étaient réunis et recou-

verts par une membrane , on ne pouvait les

distinguer que par les ongles qui les termi-

naient '

.

Les ongles des tortues grecques sont com-

munément plus émoussés que ceux des tortues

* n est bon d'observer que, d'après cette conformation,

M. Linnée n'aurait pas dû employer l'expression pedes niih.

digWtti, dont il s'est servi pour dt'si^uer les pieds de la grec-

que; cette remarque a iléjà été faiie par M. François Cftie,

dans son Histoire uat. des Amphibies et des Poissons de la

Sardaigiie, imprimée à Sassari, en t777, page 8.
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parce que la grecque les use

par un frottement plus continuel , et par une

pression plus forte. Lorsqu'elle marche , elle

frotte les ongles des pieds de devant sépa-

rément et l'un après l'autre contre le terrain

,

en sorte que lorsqu'elle pose un des pieds

de devant à terre , elle appuie d'abord sur l'on-

gle intérieur, ensuite sur celui qui vient après,

et ainsi sur tous successivement jusqu'à l'ongle

extérieur : son pied fait , en quelque sorte

,

par là l'effet d'une roue , comme si la tortue

cherchait à élever très-peu ses pattes , et à s'a-

vancer par une suite de petits pas successifs
,

pour éprouver moins de résistance de la part

du poids qu'elle traîne. Treize lames , striées

dans leur contour, recouvrent la carapace; les

bords sont garnis de vingt-quatre lames , toutes,

et surtout celles de derrière , beaucoup plus

grandes en proportion que dans la plupart des

autres espèces de tortues ; et par la manière

dont elles sont placées les unes relativement

aux autres, elles font paraître dentelée la cir-

conférence de la couverture supérieure. Le plas-

tron est ordinairement revêtu de douze ou treize

lames ; il y en avait treize dans la tortue que

nous avons décrite. Les lames
,
qui recouvrent

la carapace , sont marbrées de deux couleurs

,

l'une plus ou moins foncée , et l'autre blan-

châtre.

La couverture supérieure de la grecque est

très-bombée ; l'individu que nous avons décrit

avait quatre pouces trois lignes d'épaisseur; et

c'est ce qui fait que lorsqu'elle est renversée

sur le dos , elle peut reprendre sa première si-

tuation , et ne pas rester en proie à ses eime-

inis , comme les tortues franches. Ce n'est

pas seulement à l'aide de ses pattes qu'elle s'ef-

force de se retourner; elle ne peut pas assez

les écarter pour atteindre jusqu'à terre : elle

se sert uniquement de sa tête et de son cou,

avec lesquels elle s'appuie fortement contre le

terrain , cherchant, pour ainsi dire, à se soule-

ver, et se balançant à droite et à gauche jus-

qu'à ce qu'elle ait trouvé le côté du terrain qui

est le plus incliné , et qui lui oppose le moins

de résistance. Alors , au lieu de faire des efforts

dans les deux sens , elle ne cherche plus qu'à

se renverser du côté favorable , et à se retour-

ner assez pour rencontrer la terre avec ses

pattes , et se remettre entièrement sur ses pieds.

H parait qu'on peut distinguer les mâles d'avec

les femelles , en ce que celles-ci ont leur pias-
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tron presque plat, au lieu que les mâles l'ont

plus ou moins concave '

.

L'élément dans lequel vivent les tortues de

mer et les tortues d'eau douce rend leur charge

plus légère , car tout le monde sait qu'un corps

plongé dans l'eau perd toujours de son poids
;

mais celle des tortues de terre n'est pas ainsi

diminuée. Le fardeau que la grecque supporte

est donc une preuve de la force dont elle jouit :

cette force est d'ailleurs confirmée par la grande

facilité avec laquelle elle brise dans sa gueule

des corps très-durs ; ses mâchoires sont mues

par des muscles si vivaces
,
que l'on a remar-

qué dans une petite tortue , dont la tète avait

été coupée une demi-heure auparavant, qu'elles

claquaient encore avec un bruit assez sensible;

et , dès le temps d'Aristote , on regardait la

tortue comme l'animal qui avait en proportion

le plus de force dans les mâchoires.

Mais ce fait n'est pas le seul phénomène re-

marquable que les tortues grecques présentent

relativement à la difficulté que l'on éprouve lors-

qu'on veut ôterla vie aux quadrupèdes ovipares.

François Redi a fait , à ce sujet , en Toscane

,

des expériences dont nous allons rapporter les

principaux résultats '. Il prit une tortue grecque

au commencement du mois de novembre ; il fit

une large ouverture dans le crâjie , et en enleva

la cervelle , sans en laisser aucune portion dans

la cavité qui la contenait , et qu'il nettoya
,

pour ainsi dire , avec soin. Dès le moment

que la cervelle fut enlevée , les yeux de la

tortue se fermèrent pour ne plus se rouvrir :

mais l'animal ayant été mis en liberté , conti-

nua de se mouvoir , et de marcher comme s'il

n'avait reçu aucun mal. A la vérité il ne s'avan-

çait , en quelque sorte, qu'en tâtonnant, parce

qu'il ne voyait plus. Après trois jours , une

nouvelle peau couvrit l'ouverture du crâne , et

la tortue véout ainsi , en exécutant tous ses

mouvements ordinaires
,
jusqu'au milieu du

mois de mai , c'est-à-dire à peu près pendant

six mois. Lorsqu'elle fut morte , Redi examina

la cavité du crâne d'où il avait ôté la cervelle
,

et il n'y trouva qu'un petit grumeau de sang

sec et noir 5 il répéta cette expérience sur plu-

sieurs tortues , tant terrestres que d'eau douce
,

' Hist. nat de<i Amphibies et des Poissons delà Sardaigne,

par M. François CettP, pige 10.

' Osservaziolli di Francisco Redi, intorno agli animali v|-

venti, che si trovano negli animali viveuti. Napoli, 16ê7|

pas. 128.

I

et même de mer ; et tous ces divers animaux

vécurent sans cervelle pendant un nombre

de jours plus ou moins considérable, Redi

coupa ensuite la tête à une grosse tortue grecque,

et après que tout le sang qui pouvait s'écouler

des veines du cou se fut épanché , la tortue

continua de vivre pendant plusieurs jours, ce

dont il fut facile de s'apercevoir par les mou-

vements qu'elle se donnait , et la manière dont

elle remuait les pattes de devant et celles de

deriièrc. Ce grand physicien coupa aussi la tète

à quatre autres tortues , et les ayant ouvertes

douze jours après cette opération , il trouva que

leur coiur palpitait encore; que le sang qui res-

tait à l'animal y entrait et en sortait et par con-

séquent que la tortue était encore en vie.

Ces expériences
,
qui ont été depuis répétées

par plusieurs physiciens, ne prouvent-elles pas

ce que nous avons déjà dit de la nature des

quadrupèdes ovipares ' ?

La tortue grecque se nourrit d'herbes, de

fruits, et même de vers, de limaçons et d'in-

sectes : mais comme elle n'a pas l'habitude

d'attaquer des animaux qui aient du sang,el

de manger des poissons comme la bourbeuse,

que l'on trouve dans les fleuves et dans les ma-

rais, où la grecque ne va point, les mœurs dt

cette tortue de terre sont assez douces ; elle est

aussi paisible que sa démarche est lente; et la

tranquillité de ses habitudes en fait aisément

im animal domestique, que l'on peut nourrir

avec du son et de la farine , et que l'on voit avec

plaisir dans les jardins , où elle détruit les in-

sectes nuisibles.

Comme les autres tortues et tous les qua-

drupèdes ovipares, elle peut se passer de man-

ger pendant très -longtemps. Gérard Blasius

garda chez lui une tortue de terre
,
qui

,
pen-

dant dix mois, ne prit absolument aucune es-

pèce de nourriture ni de boisson. Elle mourut

au bout de ce temps; mais elle ne périt pas

faute d'aliments, puisqu'on trouva ses intestins

encore remplis d'excréments, les uns noirâtres,

et les autres verts et jaunes : elle succomba

seulement à la rigueur du froid -.

Les tortues grecques vivent très-longtemps :

M. François Cette en a vu une en Sardaigne

qui pesait quatre livres , et qui vivait depuis

soixante ans dans une maison , où on la regar-

* Voyez le discours sur la nature des Quadrupèdes ovipa-

res.

' Observations anatomioues de Gérard Blasius. Dajit 64.

%
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dait comme un vieux domestique '
. Aux lati-

tudes un peu élevées, les grecques passent

l'hiver dans des trous souterrains
,

qu'elles

creusent même quelquefois, et où elles sont

plus ou moins engourdies , suivant la rigueur

de la saison. Elles se cachent ainsi en Sardai-

gne vers la fin de novembre ^.

Elles sortent de leur retraite au printemps;

et elles s'accouplent plus ou moins de temps

après la fin de leur torpeur , suivant la tempe-

rature des pays qu'elles habitent : on a écrit et

répété bien des fables ^ touchant l'accouple-

ment de ces tortues, l'ardeur des mâles, les

craintes des femelles , etc. La seule chose que

l'on aurait dû dire, c'est que les mâles de cette

espèce ont reçu des organes très-grands pour la

propagation de leur espèce; aussi paraissent-ils

rechercher leurs femelles avec ardeur, et res-

sentir l'amour avec force; on a même prétendu

que, dans les contrées de l'Afrique où elles

sont en très-grand nombre, les mâles se battent

souvent pour la libre possession de leurs femel-

les; et que, dans ces combats, animés par un

des sevUiments les plus impérieux , ils s'arment

avec courage, quoique avec lenteur, les uns

contre les autres, et s'attaquent vivement à

<îOups de tête *.

Le temps de la ponte des tortues grecques

varie avec la chaleur des contrées où on les

trouve. En Sardaigne, c'est vers la fin de juin

qu'elles pondent leurs œufs ; ils sont au nom-

bre de quatre ou de cinq , et blancs comme ceux

de pigeon. La femelle les dépose dans un trou

qu'elle a creusé avec ses pattes de devant, et

elle les recouvre de terre. La chaleur du soleil

faitéclore les jeunes tortues qui sortent de l'œuf

dès le commencement de septembre, n'étant pas

encore plus grosses qu'tme coque de noix ^.

La tortue grecque ne va presque jamais à

l'eau; cependant elle est conformée à l'inté-

rieur comme les tortues de mer "
: si elle n'est

* Hist. nat. des Amphibies et des Poissons de la Sardaigne,

pa;;e 9.

^ Idem, ibidem.
^ Conrad Gessner.

4 M. Linnée, Syst. Nat., éd. XIII , pag. 552
* Hist. nat. des Ampliibies et des Poissom de la Sardaigne,

pag. <0.

* Gérard Blasius, en disséquant une tortue de terre, trou-

va Sun péricarde rempli d'une quantité considérable d'eau

limpide *. Nous verrons, dans rarticle du Crocodile, que le

péricarde d'un alligator, disséqué par Sloaue, était également
rempli d'eau.

* Observations anatomiquee de Gérard Blosiu* •« 6d.

point amphibie de fait et par ses mœurs , elle

l'est donc jusqu'à un certain point par son orga-

nisation.

On trouve la tortue grecque dans presque

toutes les régions chaudes et même tempérées

de l'ancien continent, dans l'Europe méridio-

nale, en Macédoine, en Grèce, à Amboine,

dans l'île de Ceylan, dans les Indes, au .lapon',

dans l'ile de Bourbon *, dans celle de l'Asicn-

sion , dans les déserts de l'Afrique : c'est sur-

tout en Libye et dans les Indes que la chair

de la tortue de terre est plus délicate et plus

saine que celle de plusieurs autres tortues : et

l'on ne voit pas pourquoi il a pu être défendu

aux Grecs modernes et aux Turcs de s'en

nourrir.

Ce n'est que d'après des observations qui

manquent encore
,
que l'on pourra détei-miner

si les tortues terrestres de l'Amérique méridio-

nale sont différentes de la grecque ^; si elles y
sont naturelles, ou si elles y ont été portées

d'ailleurs. Dans cette même partie du monde

,

où elles sont très-communes , on les prend avec

des chiens dressés à les chasser. Ils les décou-

vrent à la piste , et lorsqu'ils les ont trouvées

,

ils aboient jusqu'à ce que les chasseurs soient

arrivés. On les emporte en vie; elles peuvent

peser de cinq à six livres et au delà. On les met

dans un jardin , ou dans une espèce de parc
;

on les y nourrit avec des herbes et des fruits; et

elles y multiplient beaucoup. Leur chair, quoi-

que un peu coriace, est d'assez bon goût; les

petites tortues croissent pendant sept ou huit

ans ; les femelles s'accouplent quoiqu'elles

n'aient acquis que la moitié de leur grandeur

ordinaire , mais les mâles ont atteint presque

tout leur développement lorsqu'ils s'unissent

à leurs femelles ; ce qui paraîtrait prouver que

,

dans cette espèce, les femelles ont plus de cha-

leur que les mâles * , et ce qui semblerait con-

traire à l'ardeur que les anciens ont attribuée

* Hist. gén. des Voyages , tome XL, pa!;e 382, édit. in-12.

' « I/île de lîourbon abond.iit anlrefi)is en tortues de terre j

t ma's les vaisseaux en ont tant détruit, ipi'il ne s en trouve

t plus anjonr'l'hni que dans la partie occdeiitale. où les ha-

« bitauts même n"nnt la permission d'en tuer cpif pendant le

f carême. » Voya?e de la Barbinais le Gentil autour du

monde.
' i II y a des tortues de terre qui se nomment Sahulis

t dans la Imgue du Brésil, et que les habitant* du P/ira pré-

« fèrent aux autres espèces. T(jutes se conservent plusieurs

« mois liors de l'e.iu s.ms nourriture sensioie. » Hist. gén. lies

Voyages, tome LUI, pas* 438, édit. in-12.

* Note communiquée par M. de la Burde.
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aux mâles, ainsi qu'à l'espèce de retenue qu'ils

ont supposée dans les femelles.

A l'égard de l'Amérique septentrionale et

des îles qui l'avoisinent , il parait que les tor-

tues grecques s'y trouvent avec quelques légè-

res différences dépendantes de la diversité du

climat.

Leur grandeur , dans les contrées tempérées

de l'Europe , est bien au-dessous de celle

qu'elles peuvent acquérir dans les régions chau-

des de l'Iûde. On a apporté , de la côte de Co-

romandel , une tortue grecque qui était longue

de quatre pieds et demi , depuis l'extrémité du

museau jusqu'au bout de la queue, et épaisse de

quatorze pouces. La tète avait sept pouces de

long sur cinq de large , le cerveau et le cerve-

let n'avaient en tout que seize lignes de lon-

gueur sur neuf de largeur ; la langue , un pouce

de longueur
,
quatre lignes de largeur , une li-

gne d'épaisseur ; la couverture supérieure , trois

pieds de long sur deux pieds de large. Cette

tortue était mâle , et avait le plastron concave
;

la verge
,
qui était enfermée dans le rectun^.

,

avait neuf pouces de longueur , sur un pouce

et demi de diamètre :1a vessie était d'une gran-

deur extraordinaire ; on y trouva douze livres

d'une urine claire et limpide.

La queue était très-grosse ; elle avait six

pouces de diamètre à sou origine , et quatorze

pouces de long. Après la mort de l'animal , elle

était tellement inflexible, qu'il fut impossible

de la redresser; ce qui doit faire croire que la

tortue pouvait s'en servir pour frapper avec

force. Elle était terminée par une pointe d'une

substance dure comme de la corne ' , et assez

semblable à celle que l'on remarque au bout de

la queue de la tortue scorpion. Les grandes

tortues de terre ont donc reçu, indépendamment
de leurs boucliers , des armes offensives assez

fortes : elles ont des mâchoires dures et tran-

chantes, une queue et des pattes qu'elles pour-

raient employer à attaquer; mais comme elles

n'en abusent pas, et qu'il parait qu'elles ne

s'en servent que pour se défendre, rien ne con-

tredit , et au contraire tout confirme la douceur

des habitudes et la tranquillité des mœurs de

la grecque.

* Méiiiorres pour servir à l'Histoire naturelle dtiS animaux,

article <Je ta Grande Toi lue des Indes '.

' Celte torlue n'est point de l'espère de la grecque; c'est le Testudo
(CAornci retusa de Merreu, ou Ttitudo indtca de Scliaeider, de
scliwpfr. eldeoiielua. O.

L'on conserve au Cabinet du Roi la dé-

pouille de deux tortues grecques
,
qui étaient

aussi très-grandes ; la carapace de l'une a près

de deux pieds cinq pouces de longueur, et la

seconde, près de deux pieds quatre pouces.

Nous avons remarqué, au bout de la queue de

la première, une callosité semblable à celle de

la tortue de Coromandel : nous ne croyons ce-

pendant pas que cette callosité soit un attribut

de la grandeur dans les tortues grecques; nous

avons vu, en effet, une dureté semblable au

bout d'une tortue vivante, qui était à peu près

de la taille de celle que nous avons décrite au

commencement de cet article : à la vérité,

comme elle en différait par la couleur verdàtre

et assez claire de ses écailles, il pourrait se

faire que cet individu , sur lequel nous n'avons

pu recueillir aucun renseignement particulier,

constituât une variété constante, dont la queue

serait garnie d'une callosité beaucoup plus tôt

que dans les tortues grecques ordinaires '.

Le Cabinet du Roi renferme aussi une tète

de tortue de terre apportée de l'Ile Rodrigue,

et qui a près de cinq pouces de longueur.

VARIETE DE LA TORTUE GRECQUE.

M. Arthaud, secrétaire perpétuel du cercle

des Philadelphes, a bien voulu m'envoyer de

Saint-Domingue une grande tortue terrestre,

entièrement semblable à celle que j'ai décrite

sous le nom de Tortue grecque, à l'exception

des écailles qui garnissaient sa tête, ses jambes

et sa queue , et dont le plus grand nombre était

d'un rouge assez vif.

LA GÉOMÉTRIQUE ».

Testudo (Chersine) peometrica, Merr., Scbueid.^

Schœpff., Duud.

Cette tortue terrestre a beaucoup de rapports

avec la grecque; ses doigts, bien loin d'être

* Voyez PHist. nat. des Tortues, par M. Schneider, impri-

mée à Leip^ick en 1785, pas. 3'.8. et l'observaiion de M. Her-

rii^nn, s.tvant profeseiu' tle Str.islinuig, (|ui y e.st r.ipporlée

' La (Géométrique. M. Ddubenton, Encycl. niPth.

—

Testu-

do geometvica. 13. Linn., Amphil). rcpl.— Tesludo picla

aeu .stellnia, Wormins, nuis. 317.—Rai , Synopsi'^ Quadriip.,

]iag. 259. Ttstudo tessellata minor.— Testudo lestn tess^^el-

loin major Grew.,mu8. 36, tab. 5, fig. 1 et2.—Seba, nous,

t, tab 80, tig. Set 8.
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divisés , sont réunis par une peau couverte de

petites écailles, de manière à n'être pas distin-

gués les uns des autres et à ne former qu'une

patte épaisse et arrondie , au-devant de la-

quelle leurs extrémités sont seulement indi-

quées par les ongles. Ces ongles sont au nom-

bre de cinq dans les pieds de devant et de

quatre dans les pieds de derrière ; d'assez gran-

des écailles recouvrent le bas des pattes, et

comme elles n'y tiennent que par leur base, et

qu'elles sont épaisses et quelquefois arrondies

à leur sommet, on les prendrait pour des on-

gles attachés à divers endroits de la peau. L'in-

dividu que nous avons décrit avait dix pouces

de long, huit pouces de large et près de quatre

pouces d'épaisseur. La couverture supérieure

de la tortue géométrique est des plus convexes.

Les couleurs dont elle est variée la rendent

très-agréable à la vue. Les lames qui revêtent

les deux couvertures, et qui sont communé-

ment au nombre de treize sur le disque , de

vingt-trois sur les bords de la carapace, et de

douze sur le plastron , se relèvent en bosse

dans leur milieu; elles sont fortement striées,

séparées les unes des autres par des espèces de

sillons assez profonds, et la plupart hexago-

nes. Leur couleur est noire; leur centre pré-

sente une tache jaune à six côtés , d'où partent

plusieurs rayons de la même couleur; elles

montrent ainsi une sorte de réseau de couleur

jaune, formé de lignes très-distinctes, dessi-

nées sur un fond noir , et ressemblant à des

figures géométriques ; et c'est de là qu'a été

tiré le nom que l'on donne à l'animal. On

trouve cette tortue en Asie, à Madagascar,

dans l'île de l'Ascension, d'où elle a été en-

voyée au Cabinet du Roi , et au cap de Bonne-

Espérance, où elle pond depuis douze jus-

qu'à quinze œufs '. Plusieurs tortues géo-

métriques diffèrent de celle que nous venons

de décrire
,
par le nombre et la disposition des

rayons jaunes que présentent les écailles
,
par

l'élévation de ces mêmes pièces
,
par une cou-

eur jaunâtre, plus ou moins uniforme sur le

plastron, et par le peu de saillie des lames qui

garnissent cette couverture inférieure. JNous

ignorons si ces variétés sont constantes ; si elles

dépendent du sexe ou du climat, etc. Quoi qu'il

en soit , nous croyons devoir rapporter à quel-

* Note communiquée par M. Bruyère, de la Soclélé royale

de Monlpcllier.

qu'une de ces variétés
,
jusqu'à ce que de nou-

velles observations fixent les idées à ce sujet

,

la tortue terrestre appelée Hécate par Browne'.

Cette dernière est , suivant ce voyageur , natu-

relle au continent de l'Amérique, mais cepen-

dant très-commune à la Jamaïque où on en

porte fréquemment. Sa carapace est épaisse et

a souvent un pied et demi de long : la surface

de cette couverture est divisée en hexagones

oblongs; des lignes déliées partent de leurs

circonférences et s'étendent jusqu'à leurs cen-

tres qui sont jaunes.

Nous pensons aussi que cette bécate de

Browne, ainsi que la géométrique, sont peut-

être la même espèce que la Terrapène de Dam-
pier. Les Terrapènes de ce navigateur sont

beaucoup moins grosses que les tortues qu'il

nomme Hécates, et qui sont les terrapènes de

Browne, ainsi que nous l'avons dit. Elles ont

le dos plus rond, quoique d'ailleurs elles leur

ressemblentbeaucoup. Leur carapace estcomme
naturellement taillée , dit ce voyageur; elles

aiment les lieux humides et marécageux. On
estime leur chair; il s'en trouve beaucoup sur

les côtes de l'île des Pins
,
qui est entre le con-

tinent de l'Amérique et celle de Cuba : elles

pénètrent dans ks forêts , où les chasseurs ont

peu de peine à les prendre. Ils les portent à

leurs cabanes; et, après leur avoir fait une

marque sur la carapace, ils les laissent aller

dans les bois , bien assurés de les retrouver à si

peu de distance, qu'après un mois de chasse,

chacun reconnaît les siennes, et les emporte à

Cuba ^. Au reste, nous ne cesserons de le ré-

péter , l'histoire des tortues demande encore un

grand nombre d'observations pour être entière-

ment éclaircie; nous ne pouvons qu'indiquer

les places vides , montrer la manière de les

remplir, et fixer les points principaux autour

desquels il sera aisé d'arranger ce qui reste à

découvrir.

LA RABOTEUSE \

Testudo {Emysl scripta? Merr., Testudo scripta?

Schœpff. ; Testudo scabra, Grael.?

Cette petite espèce de tortue est terrestre

suivant Seba ; sou museau se termine en pointe ;

* Browne, Hist. nat. de la Jamaïque, pase466.
* Description de la Kouvelle-Espagne. Hist. gén. des Voya-

ges, 5* part., liv. V.

» La Tortue Raboteuse, M. Daubenton, Encycl. méth.—
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les yeux , ainsi que dans les autres tortues

,

sont placés obliquement ; la carapace est pres-

que aussi large que longue ; les bords en sont

unis par devant et sur les côtés , mais inégale-

ment dentelés sur le derrière : les écailles qui

les garnissentsont lisses etplanes, excepté celles

du dos, dont le milieu est rehaussé de manière

à former une arête longitudinale. Leur couleur

est blanchâtre , traversée en divers sens par de

très-petites bandes noirâtres, qui la font paraî-

tre marbrée; le plastron est festonné par de-

vant; le milieu en était un peu concave dans

l'individu que nous avons décrit , et qui avait

près de trois pouces de long , depuis le bout du

museau jusqu'à l'extrémité de la queue, sur

près de deux pouces de largeur '
. Suivant Séba,

la raboteuse ne devient jamais plus grande.

Cette tortue a cinq ongles aux pieds de de-

vant, et quatre aux pieds de derrière, dont le

cinquième doigt est sans ongle; la queue est

courte; la couleur de la tête , des pattes et de

la queue ressemble beaucoup à celle de la ca-

rapace; elle est d'un blanc tirant sur le jaune,

varié par des bandes et des taches brunes,

mais plus larges en certains endroits, et sur-

tout sur la tète
,
que celles que l'on voit sur la

couverture supérieure. C'est dans les Indes-

Orientales, et particulièrement à Amboine

qu'habite cette tortue, qui appartient aussi au

Nouveau-Monde, et y vit dans la Caroline.

LA DENTELÉES

Tcstudo (Chersiue) denticulata, Merr.; Testudo dentl-

culala, Lioii., Scbœpff.

Cette tortue n'est connue que par ce qu'en a

rapporté M. Linnée; ses doigts, au nombre de

cinq dans les pieds de devant, et de quatre dans

ceux de derrière , ne sont pas séparés les uns

des autres ; ils se réunissent de manière à for-

mer une patte ramassée et arrondie comme

celles de beaucoup de tortues terrestres. La

couverture supérieure a un peu la forme d'un

Tesludo scabra.hinn.— Testudo pcdihus yialmatis, testa

})lanivsiula, srutillis oninibus inlermediis dorsaiù.

l.inn., Ain,iliib. liept. Testiid. 6.— Groiiovius Zoophit. 74.—

Seba, musnum \, tab. 79, fig. 1,2. Testudo teirestiîs a»i-

bninen^iis niinor.

* Cet individu fait partie de la collection du Cabinet du

Roi.

' La Dentelée. M. Daubenton Encycl. méih. — Testudo

denticulata, 17. Schneider.
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cœur ; son diamètre est ordinairement d'un ou

deux pouces; les bords en sont dentelés et

comme déchirés. Les lames qui la couvrent

sont hexagones, relevées par des points sail-

lants, et leur couleur est d'un blanc sale. On
trouve cette tortue dans la Virginie.

LA BOMBEE'.

Testudo (Terrapene) clausa, Merr., Filz. ; Testudo

carinata , et Testudo carolina. Liun ; Testudo clausa»

Goiel.; Testudo virgulata, Latr. "

On rencontre dans les pays chauds , suivant

M. Linnée , cette tortue qui doit être terres

tre , et qui est distinguée des autres en ce que

les doigts de ses pieds ne sont pas réunis par

une membrane, que sa couverture supérieure

est bombée
,
que les quatre lames antérieures

qui garnissent le dos sont relevées en arête , et

que le plastron ne présente aucune échancrure.

Nous avons vu , dans la collection de M. le

chevalier de Lamarck, une carapace et un

plastron de cette tortue. La carapace avait six

pouces de long sur six pouces et demi de large.

L'animal devait avoir deux pouces sept lignes

d'épaisseur ; le disque était garni de treize la-

mes légèrement striées, les bords de vingt-

cinq , et le plastron de douze. La carapace était

d'un brun verdâtre, sur lequel des raies jaunes

s'étendaient en tout sens. Les couleurs de la

iorlue jaune sont presque semblables, mais

elles sont disposées par taches, et non pas par

raies, comme celles de la bombée; le plastron

était jaunâtre.

LA TORTUE A BOITE ^

Testudo (Terrapene) clausa, Merr., Fitz; Testudo caro-

lina, et T. carinata , Linu.; Testudo ciausa, Gmel.;

Testudo virgulata, Lalr.

M, Bloch a fait connaître cette espèce de tor-

tue, au sujet de laquelle nous avons reçu des

* La Bombée. M. Daubenton, Encycl. inéi\\.—Testudo ca-

rinata, 12. Linn., Amph. rept.— l'esturfc carinata, «8.

Schneider.

* Daudin et M. Merrem rapportent à cette même espèce

les deux tortues que M. de Lacé|iède a décrites sous les noms

de Tor'ue à boîte, et de Courte-queue,. D.

» Mémoires des Curieux de U Nature de Berlin, tonw Vil,

part, I, art. 3, page 131, 1786.
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renseignements de M. Camper'. Elle habite

l'Amérique Septentrionale; elle est longue de

quatre pouces trois lignes , et large de trois

pouces. Le disque de sa carapace est garni de

quatorze pièces ou écailles, placées sur trois

rangs longitudinaux : la rangée du milieu pré-

sente six pièces , et chacune des deux autres

rangées en présente quatre. Les bords de la

carapace sont revêtus de vingt-cinq pièces. La
carapace est très-bombée, ainsi que nous l'a-

vons vu dans la plupart des tortues de terre;

elle est aussi échancrée par devant, pour donner

plus de liberté aux mouvements de la tète de

l'animal, et par derrière en deux endroits, pour

faciliter la sortie et le mouvement des jambes.

Le plastron n'offre aucune échancrure, mais

sa partie antérieure et sa partie postérieure for-

ment comme deux battants qui jouent sur une

espèce de charnière cartilagineuse, couverte

d'une peau très-élastique , et placée à l'endroit

où le plastron se réunit à la carapace. La tortue

peut ouvrir à volonté ces deux battants, ou les

fermer en les appliquant contre les bords de la

carapace, de manière à être alors renfermée

comme dans une boite , et de là vient le nom de

tortue à boîte, qui lui a été donné par M.BIoch.

Le battant de devant est plus petit que ce-

lui de derrière. M. Bloch n'a point vu l'animal
;

la couleur de la carapace est brune et jaune
;

celle du plastron d'un jaune pâle , tacheté de

noirâtre. Ces couleurs, ainsi que la forme de

la tortue à boîte, lui donnent beaucoup de rap-

ports avec celle que nous avons nommée la

Bombée, et dont le plastron est aussi sans

échancrure , comme celui de la tortue à boîte.
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Testudo (Cliersine) pusiUa, Daud '.

Au cap de Bonne-Espérance habite une pe-

' Lettre de M. Camper, membre des états-généraux, asso-

cié éirdng r de l'Académie des Sciences de Paris, à M. le

comte de Lacépède, et datée de Leenwarden, en Frise, le

30 octobre 17»7.

» La Bande blanche. M. Daiibenton, Encycl. méth.— Tes-

ludo pusilla, ii, Linn., Amphib. repl.—Tesludo terres-

tris pmilla, ex Indid orientali, Woim. mus. 313.— Tca/m-

do vîrginen, Grew. mus. 58. tab. 3. f. 3.— Rai, Synopsis

<|uadrupedum, pag. 259. Te.studo terrestrh -pusilla ex In-

did or!e»j(rt/ï.—Geu-ge Eilwards, Histoire naturelle des Oi-

seaux. Londres, t73l. Tesludo tessellala minor africana.

The african land Tortolse.— Tfstwrfo pusilla, 43. Schneider.

• Daudin admet, comme espèce distincte, la tortue ver-

millon de M. de Lacépède, et renvoie la citation de Grew i

I.

tite tortue de terre, que Worm a vue vi-

vante , et qu'il a nourrie pendant quelque temps

dans son jardin. Des marchands la lui avaient

vendue comme venant des grandes Indes , où
il se peut en effet qu'on la trouve. La couver-

ture supérieure de cette petite et jolie tortue

est a peine longue de quatre doigts ; les lames

en sont agréablement variées de noir, de blanc

,

de pourpre, de verdâtre et de jaune; et, lors-

qu'elles s'exfolient, la carapace présente à

leur place du jaune noirâtre. Le plastron est

blanchâtre, et sur le sommet de la tète, dont

on a comparé la forme à celle de la tète d'un

perroquet, s'élève une protubérance dune
couleur de vermillon mélangé de jaune. C'est

de ce dernier caractère, par lequel elle a quel-

que rapport avec la nasicorne, que nous avons

tiré le nom que nous lui donnons. Les pieds de

cette tortue sont garnis de quatre ongles et

d'écailles très-dures ; les cuisses sont revêtues

d'une peau qui ressemble à du cuir; la queue

est efiilée et très-courte. La nature a paré

cette tortue avec soin ; elle lui a donné la

beauté, mais, en la réduisant à un très-petit

volume, elle lui a ôté presque tout l'avantage

du bouclier naturel sous lequel elle peut se ren-

fermer : car il paraît qu'on doit lui appliquer

ce que rapporte Kolbe de la tortue de terre du

cap de Bonne-Espérance. Suivant ce voyageur,

les grands aigles de mer nommés Or/raies sont

très-avides de la chair de la tortue. Walgré

toute la force de leur bec et de leurs serres , ils

ne pourraient briser sa dure enveloppe ; mais

ils l'enlèvent aisément; ils l'emportent au plus

haut des airs, d'où ils la laissent tomber à plu-

sieurs reprises sur des rochers très-durs : la

hauteur de la chute et la très-grande vitesse

qui en résulte produisent un choc violent; et

la couverture de la tortue, bientôt brisée, livre

en proie à l'aigle carnassier l'animal qu'elle au-

rait mis à couvert si un poids plus considérable

avait résisté aux efforts de l'aigle pour l'élever

dans les nues'.

De tous les temps on a attribué le même in-

stinct aux aigles de l'Europe pour parvenir à

dévorer les tortues grecques , et tout le monde

sa tortueàgouUelette(r.ui)-gM/a<r/). LeTesivdo pusilla de

M. Merrem, qui e»l le même animal que celui de Linnée, ne

compte pas d.ins ses synonymes la tortue vermillon, ni le

Teiludo terresiris pusiUa de Wormliis : celui-ci est rap«

porté, mais avec doute, au Tcàtudo rotundaïa.-En déhaii

tive, la distinciion de celle espèce est fort douteuse. D.

< Voyage de Kolbe ou Rolben, vol. U, pag. «98.

20
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sait que les anciens se sont plu à raconter la

mort singulière du fameux poète Eschyle, qui

rut tué , dit on
,
par le choc d'une tortue qu'un

aigle laissa tomber de très- haut sur sa tête

nue '.

La tortue vermillon n'habite pas seulement

aux environs du cap de Boune-Kspérance ; il

paraît qu'on la rencontre aussi dans la partie

septentrionale de l'Afrique. M. Edwards a dé-

crit un individu de cette espèce qui lui avait

été apporté de Santa-Gruz , dans la Barbarie oc-

cidentale-.

LA COURTE-QUEUE '.

Testudo (Terrapene) clausa, Merr., Fitz.; Testudoca-

riu.ita , et caroliiia, Linu.; Testudo clausa, Gmel.,

Schœpff.; Testudo Caroline, Daud.

On trouve à la Caroline cette tortue terrestre,

dont la tête et les pattes sont recouvertes d'é-

cailles dures, semblables à des callosités. Les

doigts sont réunis; elle a cinq ongles aux pieds

de devant , et quatre à ceux de derrière. Un de

ses caractères distinctifs est d'avoir la queue

des plus courtes ; mais elle n'est pas absolu-

ment sans queue, ainsi que l'a dit M. Linnée.

La couverture supérieure échancrée par devant

en forme de croissant n'offre point de dente-

lures sur les bords , et les lames qui la garnis-

sent sont larges , bordées de stries , et pointil-

lées dans leur milieu. Il parait qu'elle devient

assez grande. On conserve au Cabinet du Roi

une carapace de cette tortue; elle a dix pouces

six lignes de long, et huit pouces dix ligues de

large.

LA CHAGRINÉE.

Trionyx coromandelicus , Geoff., Merr.; Testudo gra-

nosa , Schfrpff ; T. punclala , Buuu ; T. granulata ,

Daud., T. scabra, Latr.

Nous donnons ce nom à une nouvelle espèce de

* Voyez Conrad Gesner, livre II des Quadrup. ovip., ar-

ticle des Tortues.
* George Edwards, ouvrage déjà cité, p.ig.204.

* La Courte-queue. M. D lubentoii, Encycl. métli.—George
Edwanls, Hist. nat. des Oiseaux, pag.'iOo. Tt'shido itnsflla-

ta iiiinor caioiineiiiù. — Tesivcto pedibui diyitntis callo-

so-sqiiamoùis, tenta ovali xubconvexa, scultllin planis

stiiatis mtdio pwiclatis. Gron Znoph., 17, n* 77.—Seba,
mus. 1. lab. 80, fig. I, Testudo terresliis major americor
na.—Testudo carolina,7, Schneider

tortue apportée des grandes Indes au Cabinet du
Roi par M. Sonnerat. Elle est très-remarquable

par la conformation de sa carapace qui ne res-

semble à celle d'aucune tortue connue. Cette

couverture supérieure a trois pouces neuf lignes

de longueur, sur trois pouces six lignes de lar-

geur ; elle parait composée, pour ainsi dire, de

deux carapaces placées l'une sur l'autre, et

dont celle de dessus serait plus étroite et plus

courte. Cette espèce de seconde carapace, qui

représente le disque , est longue de deux pouces

huit lignes, large de deux pouces, un peu sail-

lante , osseuse
,
parsemée d'une grande quan-

tité de points qui la font paraître Chaijrinée ;

et c'est de là que nous avons tiré le nom de l'a-

nimal. Ce disque est composé de vingt-trois

pièces
,
qui ne sont recouvertes d'aucune écaille.

Seize de ces pièces, plus larges que les autres,

sont placées sur deux rangs séparés vers la tête

par une troisième rangée de six pièces plus pe-

tites ; et ces trois rangs se réunissent à une der-

nière pièce
,
qui forme la partie antérieure du

disque. Les bords de la carapace sont cartilagi-

neux et à demi transparents ; ils laissent aper-

cevoir les côtes de l'animal , le long desquelles

cette partie cartilagineuse est un peu relevée

,

et qui sont au nombre de huit de chaque côté
;

ces bords sont par derrière presque aussi larges

que le disque.

Le plastron est plus avancé par devant et par

derrière que la couverture supérieure ; il est uq

peu échancré par devant , cartilagineux , trans-

parent et garni de sept plaques osseuses , cha-

grmées, semblables aux pièces du disque, dif-

férentes entre elles par leur grandeur et par

leur figure, placées trois vers le devant, deux

vers le milieu , et deux vers le derrière du plas-

tron.

La tête ressemble à celle des tortues d'eau

douce; les rides de la peau qui enviroiuie le

cou montrent que l'animal peut l'allonger faci-

lement. Comme nous n'avons rien appris rela-

tivement aux habitudes de cette tortue, et

comme les pattes et la queue manquaient à

l'individu que nous venons de décrire, nous ne

pouvons point dire si la chagrinée est terrestre

ou d'eau douce. Cependant comme sa couver-

ture supérieure n'est presque pas bombée

,

nous présumons que cette tortue singulièare est

plutôt d'eau douce que de terre.
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LA ROUSSATRE.

Testudo ( Emys) subrufa , Merr.; Testudo subrufa

,

BUOEI.

Cette nouvelle espèce de tortue a été appor-

tée de l'Inde au Cabinet du lîoi , ainsi que la

chagrinée, par M. Sonnerat; sa carapace est

jplatie, longue de cinq pouces six lignes, et

large d'autant ; le disque est recouvert de treize

lames; les bords le sont de douze. Ces écailles

sont minces , légèrement striées , unies dans le

centre , d'une couleur roussàtre très-semblable

à celle du marron : et c'est de là que nous avons

tiré le nom que nous lui donnons. Le plastron

est échancré par derrière, et revêtu de treize

lames ; la tète est plus plate que celle de la plu-

part des autres tortues : les cinq doigts des

pieds de devant , ainsi que de ceux de derrière,

sont garnis d'ongles longs et pointus. La queue

manquait à l'individu apporté par M. Sonnerat.

Mais
,
quoique nous n'ayons pu juger de la

forme de cette partie , nous présumons, d'après

l'aplatissement de la carapace , et surtout d'a-

près les ongles qui ne sont point émoussés
,
que

la tortue roussàtre est plutôt d'eau douce que

terrestre. L'individu que nous avons décrit était

femelle; aussi son plastron était-il plat. Nous

avons trouvé dans son intérieur plusieurs œufs

d'une substance molle, ovales et longs d'un

pouce.

LA NOIRATRE.

Testudo (Terrapene) nigricans , Merr.; Testudo sub-

nigra, Latr., Daud.

Nous nommons ainsi une tortue dont il n'est

fait mention dans aucun des naturalistes et

voyageurs dont les ouvrages sont le plus con-

nus , et dont nous ne pouvons donner qu'une

description incomplète, parce que nous n'en

avons vu que la carapace et le plastron, con-

servés au Cabinet du Roi. Cette carapace a cinq

pouces quatre lignes de long sur à peu près au-

tant de large; elle est un peu bombée, d'une

couleur très-foncée et noirâtre. Le disque est

recouvert de treize écailles épaisses, striées

dans leur contour, et si polies dans tout le reste

de leur surface
,
qu'elles paraissent onctueuses

au toucher. Les cinq écailles de la rangée du
milieu sont un peu relevées , de manière à for-

mer une arête longitudinale ; les bords sont gar-

nis de vingt-quatre lames ; le plastron est échan-

cré par derrière , et revêtu de treize écailles.

Nous ignorons si cette tortue est terrestre ou

d'eau douce , et dans quels lieux on la trouve.

&«* •••«- o«~c-c-c-c >-e-«^fr*-c*-«-© tK-iro c<'a»»»«»

DES LÉZARDS.

Le genre des lézards est le plus nombreux

de ceux qui forment l'ordre des Quadrupèdes

ovipares. Après avoir comparé les uns avec les

autres les divers animaux qui le composent,

tant d'après nos observations que d'après celles

des voyageurs et des naturalistes , nous avons

cru devoir en compter cinquante-six espèces

toutes différenciées par leurs habitudes natu-

relles et par des caractères extérieurs. On peut

distinguer facilement les lézards des autres

quadrupèdes ovipares, parce qu'ils ne sont

pas couverts d'une carapace, comme kes tor-

tues, et parce qu'ils ont une queue, tandis que

les grenouilles, les raines et les crapauds n'en

ont point. Leur corps est revêtu d'écaillés plus

ou moins fortes, ou de tubercules plus ou

moins saillants. Leur grandeur varie depuis la

longueur de deux ou trois pouces
,
jusqu'à celle

de vingt-six ou même trente pieds. La forme et

la proportion de leur queue varient aussi : dans

les uns , elle est aplatie ; dans les autres , elle

est ronde. Dans quelques espèces, sa longueur

égale trois fois celle du corps; dans quelques

autres, elle est très-courte : dans tous, elle s'é-

tend horizontalement, et est presque aussi

grosse à son origine que l'extrémité du corps à

laquelle elle est attachée.

Les pattes de derrière des lézards sont plus
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longues que celles de devant. Les uns ont cinq

doigts à chaque pied, d'autres n'en ont que

quatre ou même trois aux pieds de derrière ou

à ceux de devant. Dans la plupart de ces ani-

maux, les cinq doigts des pieds de derri«-e sont

inégaux, le troisième et le quatriènm sont les

plus longs, et l'extérieur est scparé des autres,

comme une espèce de pouce, tandis qu'au con-

traire dans les quadrupèdes vivipares, le doigt

qui représente le pouce est le doigt intérieur.

Les phalanges des doigts ne sont pas toujours

au nombre de trois ou de deux, comme dans

les vivipares , mais quelquefois au nombre de

quatre , ainsi que dans plusieurs espèces d'oi-

seaux ; ce qui donne aux lézards plus de facilité

pour saisir les branches des arbres sur lesquels

ils grimpent.

Les habitudes de ces animaux sont aussi di-

versifiées que leur conformation extérieure : les

uns passent leur vie dans l'eau ou sur les bords

déserts des grands fleuves et des marais. D'au-

tres, bien loin de fuir les endroits habités, les

choisissent de préférence pour leur demeure
;

ceux-ci vivent au milieu des bois , et y courent

avec vitesse sur les rameaux les plus élevés
;

ceux-là ont leurs côtés garnis de membranes en

forme d'ailes
,
par le moyen desquelles ils fran-

chissent avec facilité des espaces étendus , et

réunissent ainsi à la faculté de nager, et à celle

de grimper aisément jusqu'au sommet des ar-

bres , le pouvoir de s'élancer et de voler, pour

ainsi dire , de branche en branche.

Pour mettre de l'ordre dans l'exposition de

ce grand nombre d'espèces de lézards, nous

avons cru devoir réunir celles qui se ressem-

blent le plus par leur grandeur, par leur con-

formation extérieure et par leurs habitudes.

Nous avons formé par là huit divisions dans ce

genre : la première
,
qui renferme onze espèces

,

comprend les Crocodiles , \t% Foiie lie-queue

,

les Dragonnes et les autres lézards
,
qui ont

tous la queue aplatie, et qui, presque tous,

parviennintà une longueur de plusieurs pieds,

Dins la secoiide division se trouvent les

Iguanes et d'autres lézards moins grands, mais

qui ceiendant ont quelquefois quatre ou cinq

piids de iongueir, et qui sont distingués

davec les autres par des écailles relevées en

forme de crêtes au-dessus de leur dos. Cette

seconde division renferme cinq espèces.

Dans la troisième, nous plaçons le Lézard

gris si commua dans nos contrées , le Lézard

vert que l'on trouve en très-grand nombre dans

nos provinces méridionales , et cinq autres es-

pèces de lézards tous distingués des autres , en

ce qu'ils n'ont point de crêtes sur le dos
,
que

leur queue est ronde , et que le dessous de leur

corps est revêtu d'écaillés assez grandes, dis-

posées en bandes transversales.

Ces bandes transversales manquent, ainsi

que les crêtes , aux lézards de la quatrième di-

vision ; ce défaut
,
joint à la rondeur de leur

queue, suffit pour les faire reconnaître; et ils

forment vingt-une espèces, parmi lesquelles

nous remarquerons principalement le Camé-

léon, le Scinque, faussement appelé Crocodile

terrestre , etc.

Le Gecko , le Geckotte , et une troisième et

nouvelle espèce de lézard composent la cin-

quième division ; et leur caractère distinctif est

d'avoir le dessous des doigts garni de larges

écailles, placées les unes sur les autres, comme
les ardoises qui couvrent les toits.

La sixième division comprend le Seps et le

Cliaicide
,
qui n'ont l'un et l'autre que trois

doigts , tant aux pieds de devant qu'à ceux de

derrière.

Les lézards de la septième division sont re-

marquables par les membranes , en forme

d'ailes, dont nous venons de parler. Nous

n'avons compté dans cette division qu'une seule

espèce, à laquelle nous avons rapporté tous

les lézards ailés , décrits par les voyageurs : on

en verra les raisons à l'article particulier du

Dragon.

La huitième division enfin comprend six es-

pèces de lézards, parmi lesquelles nous ran-

geons la Salamandre terrestre et la Salamandre

aquatique. Toutes les six sont distinguées des

autres, en ce qu'elles ont trois ou quatre doigts

aux pieds de devant, et quatre ou cinq aux

pieds de derrière. Nous laissons exclusivement

à ces animaux le nom de Salamandre, quia

été souvent attribué à plusieurs lézards , très-

différents des vraies salamandres, etmême très-

différents les uns des autres ; ils ont beaucoup

de rapports avec les grenouilles et les autres

quadrupèdes ovipares qui n'ont pas de quoue
;

ils leur ressemblent non-seulement par leur

peau dénuée d'écaillés apparentes, maisenbore

par leurs habitudes, par les espèces de niéla-

moiphoses qu'ils subissent avant de devenir

adultes, et par le séjour plus ou moins long

qu'ils font au milieu ces eaux. Ils s'en rappro-
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chent encore par leurs parties intérieures et par

la forme et le nombre de leurs os. S'ils ont des

vertèbres cervicales, de même que les autres

lézards, ils manquent presque tous de côtes,

comme les grenouilles , et ils font ainsi la

nuance qui réunit les quadrupèdes ovipares qui

ont une queue , avec ceux qui en sont privés :

presque tous les lézards n'ont que deux ou

quatre vertèbres cervicales; mais le crocodile,

placé par sa grandeur et par sa puissance à la

tète de ces animaux, et occupant, dans la

chaîne qui les réunit, l'extrémité opposée à

celle où se trouvent les salamandres, a sept

vertèbres au cou , comme tous les quadrupèdes

vivipares. 11 lie par là les lézards avec ces ani-

maux mieux organisés
,
pendant que , d'un au-

tre côté , il les rapproche des tortues de mer
par une grande partie de ses habitudes et de sa

conformation.

PREMIÈRE DIVISION.

LEZyVRDS

DONT LA QUEUE EST APLATIE, ET QUI ONT CINQ

DOIGTS AUX PIEDS DE DEVANT.

LES CROCODILES.

Lorsqu'on compare les relations des voya-

geurs, les observations des naturalistes, et les

descriptions des nomenclateurs
,
pour détermi-

ner si l'on doi't compter plusieurs espèces de

crocodiles , ou si les différences qu'on a remar-

quées dans les individus ne tiennent qu'à l'âge,

au sexe et au climat , on rencontre beaucoup de

contradictions, tant sur la forme que sur la

couleur, la taille, les mœurs et l'habitation de

ce grand quadrupède ovipare. Les voyageurs

lui ont rapporté ce qui ne convenait qu'à d'au-

tres grands lézards très-différents du crocodile,

par leur conforma':ion et par leurs habitudes
;

ils lui en ont même donné les noms. Ils ont dit

que le crocodile s'appelait tantôt L'igan, tantôi,

Guan *
; noms qui ne sont que des contractions

de celui du lézard Iguane. C'est d'après ces di-

versités de noms, de formes et de mœurs,
qu'ils ont voulu regarder les crocodiles comme

Hi»t. gén. des Vcyages, livre VIT.

formant plusieurs espèces distinctes : mais tous

les vrais crocodiles ont cinq doigts aux pieds de

devant
,
quatre doigts palmés aux pieds de der-

rière, et n'ont d'ongles qu'aux trois doigts in-

térieurs de chaque pied. En examinant donc

uniquement tous les grands lézards qui présen-

tent ces caractères , et en observant attentive-

ment les différences des divers individus, tant

d'après les crocodiles que nous avons vus nous-

mêmes, que, d'après les descriptions des au-

teurs et les récits des voyageurs, nous avons

cru ne devoir compter que trois espèces parmi

ces énqrmes animaux *

.

La première est le crocodile ordinaire ou

proprement dit
,
qui habite les bords du Nil

;

on l'appelle Alligalor, principalement en Afri-

que , et l'on pourrait le désigner par le nom de

Crocodile vert, qui lui a déjà été donné. La se-

conde est le Crocodile noir, que M. Adanson a

vu sur la grande rivière du Sénégal ; et la troi-

sième, le crocodile qui habite les bords du

Gange, et auquel nous conservons le nom de

Gavial
,
qui lui a été donné dans l'Inde. Ces

trois espèces se t-essemblent par les caractères

distinctifs des crocodiles, que nous venons d'in-

diquer; mais elles diffèrent les unes des autres

par d'autres caractères que nous rapporterons

dans leurs articles particuliers.

On a donné aux crocodiles d'Amérique le

nom de Cayman, que l'on a emprunté des In-

diens ; nous en avons comparé avec soin plu-

sieurs individus de différents âges , avec des

crocodiles du IS'il, et nous avons pensé qu'ils

sont absolument de la même espèce que ces

crocodiles d'Egypte ; ils ne présentent aucune

différence remarquable qui ne puisse être rap-

portée à l'influence du climat. En effet, si leurs

mâchoires sont quelquefois moins allongées

,

elles ne diffèrent jamais assez
,
par leur rac-

courcissement , de celles des crocodiles du Nil

,

pour que les caymans constituent une espèce

distincte, d'autant plus que cette différence est

très-variable, et que les crocodiles d'Amérique

ressemblent autant à ceux du Nil par le nombre

de leurs dents, qu'un individu ressemble à un

autre parmi ces derniers crocodiles. On a pré-

tendu que le cri des caymans était plus faible

,

* Nous verrons bienlot que le penre Cbocodili; se cotn-

posi' au moins d'une douzaine d'esp(xes, susce|nibl(S d'être

divisées en tro.s groupes ou foiis-gen'es, sous les nims de

Crocodiles pioprcineiit dits, de Caym.ms et de Gavials. Ces!

à M. Cuvier principalement qu'on doit la iéparalioa de cea

espèces. D.
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leur courage moins grand, et leur longueur

moins considérable ; mais cela n'est vrai tout

au plus que des crocodiles de certaines contrées

de l'Amérique, et particulièrement des côtes

de la Guyane. Ceux de la Louisiane font enten-

dre une sorte de mugissement pour le moins

aussi fort que celui des crocodiles de l'ancien

continent
,

qu'ils surpassent quelquefois par

leur grandeur et par leur hardiesse , tandis que

nous voyons d'un autre côté, dans l'ancien

monde, plusieurs pays où les crocodiles sont

presque muets , et présentent une sorte de lâ-

cheté et de douceur de mœurs égales
,
pour le

moins, à celles des crocodiles de la Guyane.

Les crocodiles du Nil et ceux d'Amérique ne

forment donc qu'une espèce , dont la grandeur

et les habitudes varient dans les deux conti-

nents , suivant la température , l'abondance de

la nourriture , le plus ou moins d'humidité, etc.

Cette première espèce est donc commune aux

deux mondes, pendant que le crocodile noir n'a

été encore vu qu'en Afrique , et le gavial sur

les bords du Gange.

Les voyageurs qui sont allés sur les côtes

orientales de l'Amérique méridionale , disent

que l'on y rencontre de grands quadrupèdes

ovipares
,
qu'ils regardent comme une petite

espèce de caymans, bien distincte de l'espèce

ordinaire. Cette prétendue espèce de caymfai

est celle d'un grand lézard, que l'on nomme
Dragon)te,et qui parvient quelquefois à la lon-

gueur de cinq ou six pieds. Notre opinion à ce

sujet a été confirmée par un fort bon observa-

teur qui arrivait de la Guyane, à qui nous

avons montré la dragonne , et qui l'a reconnue

pour le lézard qu'on y appelle la petite espèce

de Caymun.

Le navigateur Dampier a aussi voulu regar-

der comme une nouvelle espèce de crocodile,

de très-grands lézards que l'on trouve dans la

Nouvelle -Espagne, ainsi que dans d'autres

contrées de l'Amérique * , et auxquels les Es-

pagnols ont donné également le nom de Cay-

man. Mais il nous parait que les quadrupèdes

ovipares, désignés par Dampier sous les noms
de Crocodile et de Caijnian, sont de l'espèce

des grands lézards que l'on a nommés Fouelle-

queue. Ils présentent en effet le caractère dis-

tinctif de ces derniers; lorsqu'ils courent, ils

portent, suivant Dampier lui-même, leur queue

* Dampier, totn. Ul, (lag. 287 et sair.

retroussée et repliée par le bout en forme d'arc,

tandis que les vrais crocodiles ont toujours la

queue presque traînante.

D'ailleurs les vrais crocodiles ont, dans tous

les pays, quatre glandes qui répandent une

odeur de musc bien sensible. Les grands lézards

que Dampier a voulu comprendre parmi ces

animaux n'en ont point, suivant lui; nous

avons donc une nouvelle preuve que ces lézards

de Dampier ne forment pas une quatrième

espèce de crocodiles.

Nous allons examiner de près les trois espè-

ces que nous croyons devoir compter parmi ces

lézards géants , en commençant par celle qui

habite les bords du Nil , et qui est la plus an-

ciennement connue.

LE CROCODILE,

ou

LE CBOCGDILE PBOPEEMENT DIT '

.

Crocodilus vulgiiris , Cuv., Geoffr., Merr.; Croc, uilo-

ticus, Daud.; Lacerta Crocodilus, Lian.; Croc. Su-

chitf, Geoffr.

La nature , en accordant à l'aigle les hautes

* K/soxorfstAo; et Nj(iox/5ozo<fstAo5 , en ?.vtc.—Crocodilus, en

\a.Vn.—Alligator, sur les côtes d'Afiiciue.— £>irtiifc, par les

Nègres du Sénégal.—roym«n, en Aniérinne.— Ta/iaie, par

les Siamois.— Z-rtgni/or, d.in» l'Inde, par les Porlugiis.—ya-

cnre, au Mré^W.—Kimbuiu, dans l'ile de Ceyian , seloaUdi.

—Leviathan de l'Écritnie, snivant Scheuchzer, physiiiue de

Joh.—Cltamp.sa}i, eu Egypte.— Aîoiao/i, en certaines pro-

vinces de la Turquie.—Le Croco/lile. M. Daulienton, Encycl.

niélh.—Gionov. mus., pag.T^, n» '.7, Crocodilus.— CoiiTudi

Gesneri Historiae Ammaliuiu lit). II, de Quadnip. ovip.,

Crocodilus.— X\dro\. aquat. 677, Crocodilus.— Séhà, t.

Tab. 105 et 1(14. (Cr. biporcn tus, Cuv.) D. — BelloD. aquat.

j

41, Crocodilus.—Crocodilus, Browne, pag. 461.— Ci ocodi-

j

lus, Barrère, [52.— Crocodilus, Jobi Ludolphi commenia-

I

T\ns.—Crocodilus, Prosper Alpin, l.ugdiiui Baiavorum, (733,

tom. I, cliap. 5. — Jonst., Qnadr., tab. 79, lig. 3, Crocodilus.

—Crocodilus nitolicus, Crocodilus amei icattus, Croio-

dilus ajricanus, Crocodilus terreulri.-;. Lauienli spécimen

niedicnm, etc. Vienne, i7i8, pag S", et 34. (M. Laiirenti. sa-

vait naturaliste, qui a fait connaître plusieurs espèces nou-

velles de quadi ui^èdes o> ipares, aurait certainement regardé

comme de la même espèce les quatre individus que nous ve-

nons d'iudiiiner, s'il ne s'c n ét.iil point rapporté à Seba.) *—

liai , Quadr., 261, Lacertus «maiwiMi.— Bont. jav., tab. 53.

Crocodilus Ca(/»ia«.— olear., nms. 8, tab. 7, fig. 3, Croco-

rfi/w.v.—Valli^ner. Nat. 1. tab. 43.—Catesby, Hist. nat. de la

Caroline, vol. II, Lacertus maximus ".

— Cet article se compose non-seuieraent des faits relatifs i

l'histoire naturelle du crocodile connu des anciens, mais en-

core de ceux qui se rapportent à tous les reptiles les plus voi-

sins, par leurs formes, de cet dnlin.d, et qu'on a successive-

I

ment découverts dans toutes les parties du monde.

• !• Crocoditu* americanus Ce Laurenli M le Cr. sclerops de M;

j
Cuvier. d.

" Celuî-ci est le Crocodilus Liictus de la. Cuvicr. I>
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régions de l'atmosphère , en donnant au lion

,

pour son domaine, les vastes déserts des con-

trées ardentes, a abandonné au crocodile les

rivages des mers et des grands fleuves des zo-

nes torrides. Cet animal énorme , vivant sur

Les véritables synonymes du crocodile proprement dit ne

sont que ceux qui induisent un animal propre à l'Afrique :

tous les autres qui CDUViennent à des crocodiles de l'Unie et

des côtes de l'Amérique, se rattachent à différentes espèces,

dont M. Ciivier a donné les fignres, et présenté les caractères

distinctifs de la manière suivaiitu :

1. Crocouiles piiOPKEMEiNT DITS {Ciocodilî). Museau dé-

primé et obloiig; qualiième (lent de chaque côté tiè^-forte,

en forme de cmine, et logée dans une échancnire du bord

de la mâchoire supérieure. Pieds de derrière palmés jus-

qu'au bout des doigts, qui sont dentelés.

t. Ciocodilus vulyarii, ou c. vulgaire : six rangées de

plaques carrées tout le long du dos.—Afrique.

2. C. hiporcatus, ou à deux arêtes : huit rangées de pla-

ques ovales le long du dos. Deux arêtes sailLmtes sur le h .ut

du museau.—De la mer des Indes. C'est le Croc, poronus de

Schneider et le Ciocodilus de Seba. pi. lo3, lig. t, et 104,

Kg. 12. \\ est rapporté parmi les synonymes du Lacevta gan-

getica de cimelin.

3. C. aculun, ou à museau effilé : quatre rangées de pla-

ques sur le dos; museau très prolongé, bombé à sa bise.

—

De Saint-Domingue et des autrts Antilles. Il est figuré dans

Seba, pi. 104, fig. 1—9, et pi. (06.

4. C. rliomblfer, ou à losanges : six plaques sur la nuque,

et celles du dos carrées ei disposées sur six rangées ; deux

arêtes convergentes sur le museau, qui est convexe ; écailles

des membres très-fortes.— Patrie?

3. C. gaicatus, ou à casque : deux crêtes triangulaires os-

seuses lune derrière l'atitie sur la ligue moyenne du crâne;

six plaques sur la nuque.— 11 est de llnde. Sa desci iption se

trouve dans les Mém. pour servir à l'Uist. nal.dt s Animaux,

et sa figure d^ns l'ouvrage de M. Faujas. sur la montagne de

Saint-Pierre, près Maestricht; Schneiiier le nomme Ccocorii-

lus siaineiisii,

6. C. buculalus, ou à deux plaques : les écailles de la li-

gne moyenne de son dos sont carrées, et les latérales ëparses

et inégnlières; la mique a deux plaques. Cette espèce d'Alri-

que paraît se rapporter au crocodile uoir, décrit comme es-

pèce différente ci-après, par .^1. de Lacépède.

II. Caïmans (AlligaUf-ei). Museau large, obtus : la qua-

trième dent d'en bas l'Tte et se logeant dans un trou de la

mâchoire supérieure ; pieds à demi palmés et sans dentelure.

—Tous habitrnt l'Amérique.

7. G. sclerops, ou cayman à lunettes : une arête transver-

sale réunissant en avant les bords des deux orbites; quatre

bandes de fortf^s écailles, transversales, sur la nuque, com-
mun à la Guyane et au Brésil. Il est décrit et figuré par Mer-
rian, pi. 69 ; et par Seba, pi. 104, fig. lO.

g. G. pdlpebrosus, ou à paupières osseuses : ayant un os-

selet mobile dans la paujàère supérii ure, et la nuque cou-

\erle de quatre rangées de pia ^les.—De Cayenne.

9. C. luriiis, ou à niuseiu de brochet : umseau déprimé,

parabolique et non pointu; quatre rangées de plaques sur la

nuque.—De l'Amérique septentrionale. C'est l'Alligator de

Cat'sby.

10. C. trigoTi'ihts, à museau assez convexe, sans arêtes

aillantes; un osselet dans les paupières ; cinq rangées de pla-

piessurle cou; les plaques du dos élevées et trigones.—De
/.Afrique occidentale?

Selon M. Cuvier, h- C. surhus de M. Geoffroy ne diffère pas

du C. vutynris. et le C. boplwlis de Schneider n'est pas suf-

lisaniment caractérisé. Tous les caymans d'Amérique ont été

confondus par Gmelin sous le nom commua de Lacerta AUi-
jalor. D.

les confins de la terre et des eaux , étend sa

puissance sur les habitants des mers et sur

ceux que la terre nourrit. L'emportant en

grandeur sur tous les animaux de son ordre,

ne partageant sa subsistance ni avec le vau-

tour, comme l'aigle, ni avec le tigre, comme le

lion, il exerce une domination plus absolue

que celle du lion et de l'aigle ; et il jouit d'un

empire d'autapt plus durable qu'appartenant à

deux éléments.^ il peut échapper plus aisément

aux pièges; qu'Kyant moins de chaleur dans le

sang , il a moins besoin de réparer des forces

qui s'épuisent moins vite; et que pouvant ré-

sister plus longtemps à la faim ,
il livre moins

souvent des combats hasardeux.

11 surpasse, par la longueur de son corps,

et l'aigle et le lion, ces fiers rois de l'air et de la

terre; et si l'on excepte les très-grands qua-

drupèdes, comme l'éléphant, l'hippopotame,

etc., et quelques serpents démesurés, dans

lesquels la nature paraît se complaire à prodi-

guer la matière, il serait le plus grand des

animaux , si , dans le fond des mers , dont il

habite les bords, cette nature puissante n'avait

placé d'immenses cétacées. Il est à remarquer

qu'à mesure que les animaux sont destinés à

fendre l'air avec rapidité, à marcher sur la

terre ou à cingler au milieu des eaux, ils sont

doués d'une grandeur plus considérable. Les

aigles et les vautours sont bien éloignés d'éga-

ler en grandeur le tigre, le lion et le chameau
;

à mesure même que les quadrupèdes vivent

plus près des rivages , il semble que leurs di-

mensions augmentent , comme dans l'éléphant

et dans l'hippopotame, et cependant la plu-

part des animaux quadrupèdes, dont le vo-

lume est le plus étendu, sont moins grands

que les crocodiles qui ont atteint le dernier de-

gré de leur développement. On dirait que la

nature aurait eu de la peine à donner à de

très-grands animaux des ressorts assez puis-

sants pour les élever au milieu d'un élément

aussi léger que l'air, et même pour les faire

marcher sur la terre, et qu'elle n'a accordé un

volume
,
pour ainsi dire gigantesque , aux êtres

vivants et animés, que lorsqu'ils ont dît fendrfi

l'élément de l'eau, qui, en leur cédant par sa

fluidité, les a soutenus par sa pesanteur. L'art

de l'homme, qui n'est qu'une application des

forces de la nature , a été contraint de suivre la

même progression ; il n'a pu faire rouler sur la

terre que des masses peu considérables; il n'eu
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a élevé dans les airs que de moins grandes en-

core, et ce n'est que sur la surface des ondes

qu'il a pu diriger des machines énormes.

Mais cependant comme le crocodile ne peut

vivre que dans les climats très-chauds , et que

les grandes baleines, etc., fréquentent de pré-

férence, au contraire , les régions polaires, le

crocodile ne le cède en grandeur qu'à un petit

nombre des animaux qui habitent les mêmes

pays que lui. C'est donc assez souvent sans

trouble qu'il exerce son empire sur les quadru-

pèdes ovipares. Incapable de désirs très-ar-

deots, il ne ressent pas la férocité *. S'il se

nourrit de proie , s'il dévore les autres ani-

maux , s'il attaque même quelquefois l'homme,

ce n'est pas, comme on l'a dit du tigre, pour

assouvir un appétit cruel
,
pour obéir à une

soif de sang que rien ne peut étancher, mais

uniquement pour satisfaire des besoins d'autant

plus impérieux, qu'il doit entretenir une masse

plus considérable. Roi dans son domaine,

comme l'aigle et le lion dans les leurs, il a,

pour ainsi dire, leur noblesse en même temps

que leur puissance. Les baleines , les premiers

des cétacées auxquels nous venons de le com-

parer, ne détruisent également que pour se

conserver ou se reproduire ; et voilà donc les

quatre grands dominateurs des eaux , des riva-

ges , des déserts et de l'air, qui réunissent à la

supériorité de la force une certaine douceur

dans l'instinct , et laissent à des espèces infé-

rieures , à des tyrans subalternes , la cruauté

sans besoin.

La forme générale du crocodile est assez

semblable, en grand, à celle des autres lé-

zards. Mais, si nous voulons saisir les carac-

tères qui lui sont particuliers , nous trouverons

que sa tète est allongée, aplatie et fortement

ridée; le museau gros et un peu arrondi; au-

dessus est un espace rond, rempli d'une sub-

stance noirâtre, molle et spongieuse, où sont

placées les ouvertures des narines; leur forme

est celle d'un croissant, et leurs pointes sont

tournées en arrière. La gueule s'ouvre jus-

qu'au delà des oreilles ; les mâchoires ont quel-

quefois plusieurs pieds de longueur; l'infé-

rieure est terminée de chaque côté par une

ligne droite; mais la supérieure est comme
festonnée; elle s'élargit vers le gosier de ma-

nière à déborder de chaque côté la mâchoire de

^ .Iristote est le premier naturaliste qui l'ait reconnu.
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dessous; elle se rétrécit ensuite, et la laisse

dépasser jusqu'au museau, où elle s'élargit de

nouveau, et enferme, pour ainsi dire, la mâ-

choire inférieure.

Il arrive de là que les dents placées aux en-

droits où une mâchoire déborde l'autre pa-

raissent à l'extérieur comme des crochets ou

des espèces de dents canines : telles sont les

dix dents qui garnissent le devant de la mâ-

choire supérieure. Au contraire, les deux dents

les plus antérieures de la mâchoire inférieure

,

non-seulement s'enfoncent dans la mâchoire de

dessus lorsque la gueule est fermée , mais elles

y pénètrent si avant qu'elles la traversent et

entier, et s'élèvent au-dessus du museau , où

leurs pointes ont l'apparence de petites cornes;

c'est ce que nous avons trouvé dans tous les

individus d'une longueur un peu considérable

que nous avons examinés. Cela est même très-

sensible dans un jeune crocodile du Sénégal

,

de quatre pieds trois ou quatre pouces de long,

que l'on conserve au Cabinet du Roi. Ce carac-

tère remarquable n'a cependant été indiqué par

personne, excepté par les mathématiciens jé-

suites que Louis XIV envoya dans l'Orient

,

et qui découvrirent un crocodile dans le

royaume de Siam*.

Les dents sont quelquefois au nombre de

trente-six dans la mâchoire supérieure , et de

trente dans la mâchoire inférieure ; mais ce

nombre doit souvent varier. Elles sont fortes,

un peu creuses, striées, coniques, pointues,

inégales en longueur -, attachées par de gros

ses racines, placées de chaque côté sur un seul

rang , et un peu courbées en arrière
,
principa-

lement celles qui sont vers le bout du museau.

Leur disposition est telle que, quand la gueule

est fermée, elles passent les unes entre les au-

tres; les pointes de plusieurs dents inférieures

occupent alors des trous creusés dans les gen-

cives de dessus, et réciproquement. MM. les

académiciens, qui disséquèrent un très-jeune

crocodile amené eu France en 1G81 , arrachè-

rent quelques dents , et en trouvèrent de très-

petites placées dans le fond des alvéoles : ce

* Mémoires pour servh a l'Histoire naturelle des Animaux,

tome UI '.

' Ce sont les plus longues que Pline appelle canines. HisL

nat-, liv. XI, cUap. 61

,

• Ce crocodile de Siam , C. siainensis, Sclineid., est de l'eepèce qua

M. Cuvier appelle C. rjaleatus, diffcreate de celle du crocodile proprCi

meot dit, C. vutgaris. D.

J
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qui prouve que les premières dents du crocodile

tombent et sont remplacées par de nouvelles,

comme les dents incisives de l'homme et de

plusieurs quadrupèdes vivipares '.

La mâchoire inférieure est la seule mobile

dans le crocodile , ainsi que dans les autres

quadrupèdes. 11 suffit de jeter les yeux sur le

squelette de ce grand lézard, pour en être

convaincu, malgré tout ce qu'on a écrit à ce

sujet '.

Dans la plupart des vivipares, la mâchoire

inférieure , indépendamment du mouvement de

haut en bas, a un mouvement de droite à gauche

et de gauche à droite , nécessaire pour la tritu-

ration de la nourriture. Ce mouvement a été

refusé au crocodile, qui d'ailleurs ne peut mâcher

que difficilement sa proie
,
parce que les dents

d'une mâchoire ne sont pas placées de manière

à rencontrer celles de l'autie : mais elles retien-

nent ou déchirent a^ec force les animaux qu'il

saisit , et qu'il avale le plus souvent sans les

broyer ^
: il a par là avec les poissons un trait

de ressemblance auquel ajoutent la conforma-

tion et la position des dents de plusieurs chiens

de mer , assez semblables à celles des dents

du crocodile.

Les anciens*, et même quelques modernes ^,

ont pensé que le crocodile n'avait pas de lan-

gue; il en a une cependant fort large , et beau-

coup plus considérable en proportion que celle

du bœuf, mais qu'il ne peut pas allonger ni

darder à l'extérieur
,
parce qu'elle esi attachée

aux deux bords de la mâchoire inférieure par

une membrane qui la couvre. Cette membrane
est percée de plusieurs trous, auxquels abou-

tissent des conduits qui partent des glandes de

la langue ^.

Le crocodile n'a point de lèvres ; aussi , lors-

qu'il marche ou qu'il nage avec le plus de tran-

quillité , montre-t-il ses dents , comme par fu-

* Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux,
tome UI, art. du Crvcodite '.

Lilut, vol. II. pag. 344. —Rai, Synopsis animalium,
pnS- 2fi^-

' « Le crocoiiiie avale ses aliments sans les mâcher, et

« sans les mêler avec de la .salive : il les dii<èie cepcud.mt
< avec l.icilit(', parc- qu'il a eu proportiou une plus gr.uide
« qniutilé d- bile et de sucs digestifs qu'aucun autre ani-
t mal. • Voyez le Voyage en Palestine, par Hasselquist,
p. .g 546.

* Voyez Pline, liv XI. chip. 63.

* ni t. liai, delà Jam.iîque, pag. 461.

* MéiiiMiies pour servira rHisioirenaturelledes Animaux,
art. du Crocodile.

* Ceit encore du C- galtatus de M. Cuvier qu'il s'agit ici. O.

I.

rie
;

et ce qui ajoute à l'air terrîble que cette

conformation lui donne , c'est que ses yeux
étincelants, très-rapprochés l'un de l'autre

placés obliquement, et présentant une sorte

de regard sinistre
, sont garnis de deux pau-

pières dures , toutes les deux mobiles '

, forte-

ment ridées , surmontées par un rebord den-
telé, et, pour ainsi dire

,
par un sourcil mena-

çant. Cet aspect affreux n'a pas peu contribué
sans doute à la réputation de cruauté insatiable

que quelques voyageurs lui ont donnée : ses

yeux sont aussi , comme ceux des oiseaux , dé-
fendus par une membrane clignotante qui
ajoute à leur force ^.

Les oreilles situées très-près , et au-dessus
des yeux

, sont recouvertes par une peau fen-

due et un peu relevée, de manière à représen-

ter deux paupières fermées , et c'est ce qui a
fait croire à quelques naturalistes que le crocodile

n'avait point d'oreilles
,
parce que plusieurs au-

tres lézards en ont l'ouverture plus sensible. La
partie supérieure de la peau qui ferme les

oreilles est mobile; et lorsqu'elle est levée, elle

laisse apercevoir la membrane du tambour.
Certains voyageurs auront apparemment pensé
que cette peau , relevée en forme de paupières,

recouvrait des yeux; et voilà pourquoi l'on a
écrit que l'on avait tué des crocodiles à quatre
yeux '\ Quelque peu proéminentes que soient

ces oreilles , Hérodote dit que les habitants de
Memphis attachaient des espèces de pendants

à des crocodiles privés qu'ils nourrissaient.

Le cerveau des crocodiles est très-petit *.

La queue est très-longue; elle est , à son ori-

gine, aussi grosse que le corps, dont elle pa-

rait une prolongation
; sa forme aplatie, et assez

semblable à celle d'un aviron, donne au croco-

dile une grande facilité pour se gouverner dans

l'eau , et frapper cet élément de manière à y
nager avec vitesse. Indépendamment de ce se-

cours , les trois doigts des pieds de derrière

sont réunis par des membranes , dont il peut se

servir comme d'espèces de nageoires: ces doigts

sont au nombre de quatre ; ceux des pieds de

* Pline a écrit que la pau|jièie inférieure du crocodile

était seule mobile; mais l'observaiion est C(jntraiie a celte

opinion.

' Browne, Hi.st. nat. de la Jamaïque, pag. 461 *.

' Hi.xtoire des Moluqiie.-i, liv. II, pag. 1 16.

* Mémoires pour servir à l'Hst. nat. des Anmaux, art. du
Crocudile.

* Peut-êlre le crocodile de Browne est-il de l'espèce du C. ocuiuj -M

.M. CuTier. D.

21
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devant , au nombre de cinq ; dans chaque pied

il n'y a que les doigts intérieurs qui soient gar-

nis d'ongles, et la longueur de ces ongles est

ordinairement d'un ou deux pouces.

La nature a pourvu à la sûreté des croco-

diles en les revêtant d'une armure presque

impénétrable ; tout leur corps est couvert d'é-

cailles , excepté le sommet de la tète , ou la

peau est collée immédiatement sur l'os. Celles

qui couvrent les flancs , les pattes et la plus

grande partie du cou , sont presque rondes ,
de

grandeurs différentes, et distribuées irrégu-

lièrement. Celles qui défendent le dos et le

dessus de la queue sont carrées , et forment

des bandes transversales. 11 ne faut donc pas

,

pour blesser le crocodile , le frapper de derrière

en avant, comme si les écailles se recouvraient

les unes les autres, mais dans les jointures des

bandes qui ne présentent que la peau. Plusieurs

naturalistes ont écrit que le nombre de ces

bandes variait ' suivant les individus. INous les

avons comptées avec soin sur sept crocodiles

de différentes grandeurs , tant de l'Afrique

que de l'Amérique : l'un avait treize pieds

neuf pouces six lignes de long, depuis le bout

du museau jusqu'à l'extrémité de la queue ; le

second , neuf pieds ; le troisième et le qua-

trième , huit pieds; le cinquième, quatre; le

sixième , deux ; le septitme était mort en sor-

tant de l'œuf. Ils avaient tous le même nombre

de bandes , excepté celui de deux pieds
,
qui pa-

raissait , à la rigueur , en présenter une de plus

que les autres.

Ces écailles carrées ont une très-grande du-

reté , et une flexibilité qui les empêche d'être

cassantes ^
; le milieu de ces lames présente une

sorte de crête dure qui ajoute à leur solidité^,

* Cps bandes varient en effet en nombre, selon le* espèces.

C'est même en p irte sur la diffi^rence de C'' nomlire que

M. Cuvier a fondé la tiisiincliDU de celles ipril admet. D.

' « Les éc.iilUs du crocodile sont à I épieu' e de la balle, à

f moins ijiic le coup ne soii lire d'' irès près, on le fusil liés-

( ch;trgé. Les Nègres s'en fo^l des bonnets, on pliiloi des

c.isi|ues, ijiii résistent à la liacbe. • Lahat, vol. 11, pag 3'»";

Voyage d'AtkiiiS; llist. î,'cn. des Voyages, bv. VII.

La dureté de ces écaill<s d 'it èlre crpenUant relative à

l'âge, ai.xiniliviilus. et piut-etre au sexe M.dt- la l?oidf as-

sure eiue la cioùletlonl lescioco iilc-soiit re^éiu^ ne peui elre

percée pjr !a bail .pran-d'ssous des pp ules. Suivai t M. de la

Couilremên', > n peut au si la pircer à coups de lusil sous le

veuire et ^ers les yeux. Observât, sur le croci d ! de la i.oui-

siaue. par A), delà Condeuièie. Journal iie l'Iiy.-iipie, 1782

' Les crêtes voisines des lianes ne sout pas tilus élevéfs

que b s auins, et ue peuvent poini o^'poser une p us grande

rèsiitanc à la liade. amsi qu on l'a décrit. Jr m'en ~uig assuré

jjarrtiispecUon de plusieurs crocodiles de divers pays.

et , le plus souvent , elles sont à l'épreuve de la

balle. L'on voit sur le milieu du cou deux ran-

gées transversales de ces écailles à tubercules

,

l'une de quatre pièces , et l'autre de deux ; et

de chaque coté de la queue s'étendent deux

rangs d'autres tubercules, en forme de crêtes,

qui la font paraître hérissée de pointes, et qui

se réunissent à une certaine distance de son

extrémité , de manière à n'y former qu'un seul

rang. Les lames qui garnissent le ventre , le

dessous de la tête , du cou , de la queue , des

pieds et la face intérieure des pattes , dont le

bord extérieur est le plus souvent dentelé , for-

ment également des bandes transversales 5 elles

sont carrées et flexibles, comme celles du dos,

mais bien moins dures et sans crêtes. C'est par

ces parties plus faibles que les cétacées et les

poissons voraces attaquent le crocodile ; c'est

par là que le dauphin lui donne la mort , ainsi

que le rapporte Pline, et lorsque le chien de

mer, connu sous le nom de Poisson-scie ^ lui

livre un combat qu'ils soutiennent tous deux

avec furie , le poisson-scie ne pouvant percer

les écailles tubercules qui revêtent le dessus

de son ennemi, plonge et le frappe au ventre *.

La couleur des crocodiles tire sur un jaune

verdâtre
,
plus ou moins nuancé d'un vert fai-

ble
,

par taches et par bandes , ce qui repré-

sente assez bien la couleur du bronze un peu

rouillé. Le dessous du corps , de la queue et

des pieds , ainsi que la face intérieure des

pattes, sont d'un blanc jaunâtre : on a prétendu

que le nom de ces grands animaux venait de la

ressemblante de leur couleur avec celle du

safran, en latin crocus, et en grec y.poxoç '.

On a écrit aussi qu'il venait de crocos et de

deilos, qui signifie timide
,
parce qu'on a cru

qu'ils avaient horreur du safran ^. Aristote pa-

raît penser que les crocodiles sont noirs : il y
en a en effet de très-bruns sur la rivière du Sé-

négal , ainsi que nous l'avons dit ; mais ce

grand philosophe ne devait pas les connaître.

Les crocodiles ont quelquefois cinquante-

neuf vertèbres ; sept dans le cou , douze dans

le dos , cinq dans les lombes , deux à la place

de l'os sacrum , et trente-trois dans la queue
;

mais le nombre de ces vertèbres est variable.

Leur œsophage est très-vaste , et susceptible

d'une grande dilatation ; ils n'ont point de ves-

* Hist. gén. des Voyages, tome XXXIX, pag. 3ë, édit. ia-

?2.

' Gesner, deQuadrup. ovip. lag. t8.
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sie comme les tortues ; leurs uretères se déchar-

gent dans le rectum ; l'anus est situé au-des-

sous et à l'extrémité postérieure du corps ; les

parties sexuelles des mâles sont renfermées

dans l'intérieur du corps
,
jusqu'au moment de

Vaccouplemcut , ainsi que dans les autres lé-

zards et dans les tortues ; et ce n'est que par

l'anus qu'ils peuvent les faire sortir. Ils ont

deux glandes ou petites poches au-dessous des

mâchoires , et deux autres auprès de l'anus :

ces quatre glandes contiennent une matière vo-

latile
,
qui leur donne une odeur de musc assez

forte
'

La taille des crocodiles varie suivant la tem-

pérature des diverses contrées dans lesquelles

on les trouve. La longueur des plus grands ne

passe guère vingt-cinq ou vingt-six pieds dans

les climats qui leur conviennent le mieux ; il

paraît même que , dans certaines contrées qui

leur sont moins favorables , comme les côtes de

la Guyane, leur longueur ordinaire ne s'étend

pas au delà de treize ou quatorze pieds ^. Un

* Voyez le Voyage aux îles Madère, Barbade, delà Jamaï-

que, etc., par Sloane, tome II, pas- 332. On y trouve une dts-

wiption dis pallies intérieures du crocoilili', que nous tra-

duisons en partie ici, attendu ipTelle a été faite sur un assez

grand individu, sur un al igator de s^ize pieds de long. « La

trachéc-artcre était lléchie : elle présentait une division

f avant d'entrei' dans les p' unions, qui n'étaient que des vé-

i sicules entremêlées de vaisseuix sanguins, et qui étaient

i composés de ileux giands lubes, un de chaque côté de lé-

« pinedn dus. Le cœur était |ietit ; le péricarde renft-niiait

• une grande ipianti^é d'eau. Le diapliraguie par.iissait ninm-

« braneux, du plutôt tendineux et nerveux. Le foie était long

t et triangiildire : il y avut une grandi' vésicule du fiel,

f pleine d'une bile jamie et claire. Je n'observai point de

« rate (c'est toujours Sloane qui parlée : les reins placés an-

t près de l'atm-, étainit larges et attachés à répinr Ce

( crocodile n'arait point de langue (crci ne doit s enleu-

a dre que d'une langue lihre et dégagée de toute tnembrin-) :

c l'estomac , qui était fort lar^e , et garni intérieiiremient

I d'une menibi ane dure, contenait plusieurs pierres rondes

€ et polies, du gravier tel qu'on le trouve sur le hord de la

• mer, et quel(pie> arêt' s— Les yeux étaient sphériqiies et

« garnis tous les deux d'une forte meinliraue clignotante : la

< pupille était allon;;ée coinine celle des cha's. » Ou peut

comparer ces déinils avec ceux ipie doune Hasselquist, dans

son Voyage eu Palestine, pag. 344 et suiv.

^ Browne prétend que les crocodiles parviennent souvent

à la longueur de quatorze à vingt-quatre pieds. Hist. nat. de
la Jamaïque, pag. 461.

Les crocoddes, ou alligators, sont très-communs sur les cô-

tes et dans les rivières profondes de la Jamaïque, ou on en
prit un de dix-neuf pieds de long, dont on o!frit la peau

comme une r.<reté à Sloane. Voyage nxix fus Madère, Bar-

bade, de la Jamai |ue, etc., par Sloane, vol. 11. pag. 332.

( La rivière du Sénégal abiuide. aupièsde Ghiam, en cro-

• codiles, beaucoup plus gros et plus dangereux ipie ceuxq d

« se trouvent à l'enihiiuchme. Leslap ôts du général en pri-

t rent un lie vingi-ciuq pieds de long, à la joie extrême des

i habitants, qui se figurèrent ipie c'était le père de tous les

• autres, et que «a mort jetterait l'effroi parmi tous les "»"**

individu de cette longueur , dont la peau est

conservée au Cabinet du Roi , a plus de quatre
pieds dé circonférence dans l'endroit le plus

gros du corps , ce qui suppose une circonfé-

rence de huit à neuf pieds dans les plus grands

crocodiles. Au reste , on pourra juger des pro-

portions de ce grand quadrupède ovipare
, par

la note suivante '
,
qui présente les principales

dimensions de l'individu dont nous venons de

parler.

« stres di^ sa race. » Second voyage du sieur Brue sur le Sé-

négal. Hist. gén. des Voyages.

Quelques voyageurs ont attribué une grandeur plus consi-'

déiahle au cnicndile. Barbot dit (pi'il s'en est trouvé dans le

Sénég d et d.ms la Gambie, qui n'avaient pas moins de trente

pieds de long : suivant Snuth, ceux de Sitrra-Léoiia ont la

même longueur. Johson parle aussi d'un crocodile de trente-

trois pierls de long; mais comme il n'avait mesuré ipie la

trace ifus cet animal avait laissée sur le sable, son témoi-

gnage ne doit pas être compté. Smilh Voyage en Guinée.

Voyage du Cap. Jubson. Ilist. gén. des Voyages, liv. VU.
On trouve, suivant Catesby, à la Jamaïi|ne. et dans plu-

sieurs en -roits du continent de l'Anipricpie septentrionale,

des cfcodles de plus de vingt pieds de long. On peut voir

dans Gesner, liv. II, art. du Crocodile, tout ce que les an-

ciens ont écrit innchant la grandeur de cet animal, atiquel

quebpies-uns d'eux ont attribué une longueur de vingt-six

coudées.

ïla-selqnist dit, dans son Voyage en Palestine, pag. 347^

que les œufs de crocodile qu'il décrit avaient appartenu à

nue femelle de trente pieds.

• Sur le bord d'une rivière, qui se jette dan- la baie de

t Saint- \ugnstin. île de Madagascar, le? gens du capitaine

« Keeling tuèrent à coups de fusil un alliijator. espèce de

n rro'-odile, qu'ils virent marcher for' lentement snr la rive.

« Quoique mort d'un gra;id nombre de coups, les monve-

« mpnts convnisifs (pii lui restaient encore étaient capables

• d Insfiirer de la frayeur. Il avail seize pieds lielong, etsa

» gueule é'a't si large, qu'il ne parut pas surprenant qu'elle

« put engloutir un homme Keeling fit transporter ce mon-
stre jusqu'à son vaisseau, pour en donner le spectacle à tous

« SI s g' IIS. On l'ouvrit : l'odeur qui s'en exb.da parut fort

« agréihle; mds, (pioique la chair ne le fut pas moins à la

€ vsie, les plus hardis matelots n'osèrent en goûter. » Voyage

du capitaine William Keeling à Bantara et à Banda, en (607*.

pi. po. lig.

' Longueur totale. 13 9 6

Longueur <ie la tète. 2 3

Lougu^-ur depuis l'enlre-deux des yeux Jusqu'au

bout du museau. 4 6 6

Longueur de la mâchoire supérieure. 1 10

Longueur de la partie de la mâchoire qui est ar-

mée de dents. 1 7

Distance des deux yeux. 2

Grand diamètre de l'œil. 13
Circouféreni-e du corps à l'endroit le plus gros. 4 4 6

Larseur de la tête derrière les yeux. 1 1 6

Largeur du museau à l'endroit le plus étroit. 8

Longueur des pattes de devant jusqu'au bout des

doigts. 1 9 fl

Longueur des pattes de derrière jusqu'au bout

de» doigts. 2 2 3

Lonsupur de la queue. 6 3

Circonférence de la queue à son origine. 2 10

• On remarquera que tous les alinéa de celle note sont relatifs »

autant d>spêre« distinrtes. vues par divers voyogeurs dans des Iieni

ire.-.-éloit'iips les uns des autres; aussi ne sera-t-on pas surpris dei

dilloi onces de dimensions qu'on y trouve rapportée!. ï).
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C'est au commencement du printemps cfue

l'amour fait éprouver ses feux au croi-odile.

Cet énorme quadrupède ovipare s'unit à sa fe-

melle en la renversant sur le dos , ainsi que

les autres lézards; et leurs embrassements pa-

raissent très-étroits. On ignore la durée de leur

union intime; mais, d'après ce que l'on a ob-

servé touchant les lézards de nos contrées, leur

accouplement, quoique bien plus court que

celui des tortues, doit être plus prolongé, ou

du moins plus souvent renouvelé que celui de

plusieurs vivipares; et lorsqu'il a cessé, l'at-

tention du mâle pour sa compagne ne passe pas

tout à fait avec ses désirs , et il l'aide à se re-

mettre sur ses pattes.

On a cru, pendant longtemps, que les cro-

codiles ne faisaient qu'une ponte; mais M. de

la Borde nous apprend que, dans l'Amérique

méridionale , la femelle fait deux et quelque-

fois trois pontes éloignées l'une de l'autre de

peu de jours; chaque ponte est de vingt à

vingt-quatre œufs ', et par conséquent il est

possible que le crocodile en ponde en tout

soixante-douze, ce qui se rapproche de l'asser-

tion de M. Linnée, qui a écrit que les œufs du

crocodile étaient quelquefois au nombre de

cent.

La femelle dépose ses œufs sur le sable, le

long des rivages qu'elle fréquente ; dans certai-

nes contrées , comme aux environs de Cayenne

et de Surinam^, elle prépare, assez près des

eaux qu'elle habite, un petit terrain élevé, et

creux dans le milieu ; elle y ramasse des feuilles

et des débris de plantes , au milieu desquels

elle fait sa ponte; elle recouvre ses œufs avec

ces mêmes feuilles; il s'excite une sorte de fer-

mentation dans ces végétaux , et c'est la cha-

leur qui en provient, jointe à celle de l'atmo-

sphère
,
qui fait éclore les œufs. Le temps de

la ponte commence, aux environs de Cayenne,

en même temps que celui de la ponte des tor-

tues, c'est-à-dire dès le mois d'avril; mais il

*^t plus prolongé. Ce qui est très-singulier,

c'est que l'œuf d'où doit sortir un animal aussi

grand que l'alligator n'est guère plus gros que

l'œuf d'une poule d'Inde , suivant Catesby^. Il

' Note comnniiniquf^e par M. de la Borde, médecin du roi

i Cayenne, et coriesponuant du Caliiiiet de Sa Majesté.

' Note conitniiiiii|née p.ir M. de la Borde.
' Catesby, Hist. uat. de la Caroline, vol. II, pag. 63 *.

•Toutes ces notes sur les mœurs des crororlilcs sont sans doute

vrtirulières à Tcstiecc appelée C. L\tcius par Ifl. Cuvier. D.

y a au Cabinet du Roi un œuf d'un croco-

dile de quatorze pieds de longueur, tué dans la

haute Egypte, au moment où il venait de pon-

dre. Il est ovale et blanchâtre; sa coque est

d'une substance crétacée, semblable à celle des

œufs de poule, mais moins dure; la tunique

intérieure qui touche à l'enveloppe crétacée est

plus épaisse et plus forte que dans la plupart

des œufs d'oiseaux. Le grand diamètre n'est

que de deux pouces cinq lignes , et le petit dia-

mètre d'un pouce onze lignes. J'en ai mesuré

d'autres, pondus par des crocodiles d'Améri-

que, qui étaient plus allongés, et dont le grand

diamètre était de trois pouces sept lignes , et le

petit diamètre de deux pouces.

Les petits crocodiles sont repliés sur eux-

mêmes dans leurs œufs; ils n'ont que six ou

sept pouces de long lorsqu'ils brisent leur co-

que. On a observé que ce n'est pas toujours

avec leur tête, mais quelquefois avec les tu-

bercules de leur dos qu'ils la cassent. Lors-

qu'ils en sortent ils traînent, attaché au cordon

ombilical , le reste du jaune de l'œuf, entouré

d'une membrane , et une espèce d'arrière-faix

composé de l'enveloppe dans laquelle ils ont

été enfermés. Nous l'avons observé dans un

jeune crocodile pris en sortant de l'œuf et

conservé au Cabinet du Roi. Quelque teinps

api'ès qu'ils sont éclos on remarque encore

sur le bas de leur ventre l'insertion du cordon

ombilical ', qui disparaît avec le temps ; et les

rangs d'écailies qui étaient séparés, et for-

maient une fente longitudinale par où il passait,

se réunissent insensiblement. Ce fait est ana-

logue à ce que nous avons remarqué dans de

jeunes tortues de l'espèce appelée la Ronde,

dont le plastron était fendu , et dont on voyait

au dehors la portion du ventre où le cordon

ombilical avait été attaché.

Les crocodiles ne couvent donc pas leurs

œufs; on aurait dû le présumer d'après leur

naturel , et l'on aurait dû, indépendamment du

témoignage des voyageurs , refuser de croire

ce que dit Pline du crocodile mâle, qui, sui-

vant ce grand naturaliste , couve , ainsi (|ue la

femelle , les œufs qu'elle a pondus -. Si nous

jetons en effet les yeux sur les animaux ovipa-

res qui sont susceptibles d'affections tendres et

de soins empressés ; si nous observons les oi-

' Séb.i, vol. I, pag. J62 et suiv.

» Pline, liv. X.chap. 82.
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seaux, nous verrons que les espèces les moins

ardentes en amour sont celles où le mâle aban-

donne sa femelle après en avoir joui : ensuite

viennent les espèces où le mâle prépare le nid

avec elle, où il la soulage dans la recherche

des matériaux dont elle se sert pour le con-

struire, où il veille attentif auprès d'elle pen-

dant qu'elle couve, où il p:iraît charmer sa

.'icine par son chant : et enfin celles qui ressen-

tent le plus vivement les feux de l'amour sont

les espèces où le mâle partage entièrement avec

sa compagne le soin de couver les œufs. Le

crocodile devrait donc être regardé comme très-

tendrement amoureux, si le màle couvait les

œufs ainsi que la femelle. Mais comment at-

tribuer cette vive, intime et constante ten-

dresse , à un animal qui
,
par la froideur de son

sang, ne peut éprouver presque jamais ni pas-

sions impétueuses, ni sentiment profond? La

chaleur seule de Tatmosphère, ou celle d'une

sorte de fermentation , fait donc éclore les œufs

des crocodiles; les petits ne connaissent donc

point de parents en naissant '
; mais la nature

leur a donné assez de force, dès les premiers

moments de leur vie, pour se passer de soins

étrangers. Dès qu'ils sont éclos , ils courent

d'eux-mêmes se jeter dans l'eau , où ils trou-

vent plus de sûreté et de nourriture -. Tant

qu'ils sont encore jeunes , ils sont cependant

dévorés non-seulement par les poissons vora-

ces , mais encore quelquefois par les vieux cro-

codiles
,
qui , tourmentés par la faim , font alors

par besoin ce que d'autres animaux sanguinaires

paraissent faire uniquement par cruauté.

On n'a point recueilli assez d'observations

sur les crocodiles
,
pour savoir précisément

quelle est la durée de leur vie ; mais on peut

conclure quelle est très-longue, d'après l'ob-

servation suivante, que M. le vicomte de Fon-

tange , commandant pour le roi dans l'île Saint-

Domingue , a eu la bonté de me communiquer.

M. de Fontange a pris à Saint-Domingue de

jeunes croiodiles qu'il a vus sortir de l'œuf; il

les a nourris, et a essayé de les amener vivants

in France ; le froid qu'ils ont éprouvé dans la

traversée les a fait périr. Ces animaux avaient

déjà vingt-six mois, et ils n'avaient encore qu'à

' Cependant, suivant M. de la Borde, à Surinam, la femelle

du croi'ddile se lifut toujours à une certaine distance de ses

R?nf9 , qu'elle garde , pour ainsi dire , et qu'elle défend avec

une sorte de fuieur lorsqu'on veut y toucher.

* Catesby, Hiet. nat. de la Oaroline, etc., vol. Il, pas- 63.

peu près vingt pouces de longueur. On devrait

donc compter vingt-six mois d'âge pour chaqm
vingt pouces que l'on trouverait dans la Ion

gueurdes grands crocodiles, si leur accroisse-

ment se faisait toujours suivant la même pro-

portion; mais, dans presque tous les animaux,
le développement est plus considérable dans

les premiers temps de leur vie. L'on peut donc
i croire qu'il faudrait supposer bien plus de

vingt-six mois pour chaque vingt pouces de la

longueur d'un crocodile. Ne comptons cepen-

dant que vingt-six mois, parce qu'on pourrait

dire que , lorsque les animaux ne jouissent pas

d'une liberté entière, leur accroissement est re-

tardé
, et nous trouverons qu'un crocodile de

vingt-cinq pieds n'a pu atteindre à tout son

développement qu'au bout de trente-deux ans

et demi. Cette lenteur dans le développement

du crocodile est confirmée par l'observation des

missionnaires mathématiciens que Louis XIV
envoya dans l'Orient, et qui , ayant gardé un

très-jeune crocodile en vie pendant deux mois,

remarquèrent que ses dimensions n'avaient pas

augmenté
,
pendant ce temps , d'une manière

sensible '. Cette même lenteur a fait naître,

sans doute, l'erreur d'Aristote et de Pline, qui

pensaient que le crocodile croissait jusqu'à sa

mort ; et elle prouve combien la vie de cet an'I-

mal peut être longue. Le crocodile habitant en

effet au milieu des eaux, presque autant que les

tortues marines , n'étant pas revêtu d'une

croûte plus dure qu'une carapace , et croissant

pendant bien plus de temps que la tortue fran-

che, qui parait être entièrement développée

après vingt ans, ne doit-il pas vivre plus long-

temps que cette grande tortue
,
qui cependant

vit plus d'un siècle?

Le crocodile fréquente de préférence les ri-

ves des grands fleuves dont les eaux surmon-

tent souvent leurs bords, et qui, couvertes

d'une vase limoneuse, offrent en plus grande

abondance les testacées, les vers, les grenouil-

les et les lézards, dont il se nourrit-. Il se

plaît surtout dans l'Amérique-Méridionale %

* Mémoires pour servir à 1 Hist. nat. des .".niniaux, tome lU.

' f Les crocodiles de l'Amérique septenironale fréquen-

« tf'ni non-seulement les rivières salées proche de la mer,

« miisau-si le courant des eaux douces plus av.nt dans le»

c terres, et les lacs d'eaux salces et d eaux douces. Ils -e tieu-

€ nentcarhés ^ur leurs bords, parmi les rose ux, poursur-

< prendre le bétail et les autres animaux. » Caiesby, Uist,

nat. de la Caroline, vol. H, pag. 63.

» Observations coininnuitiuées par M. de la Bonic.
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au milieu des lacs marécageux et des savanes

noyées. Catesby, dans son Histoire naturelle

de la Caroline \ nous représente les bords fan-

geux, baignés par les eaux salées, comme cou-

verts de forêts épaisses d'arbres de banianes,

parmi lesquels des crocodiles vont se cacher.

Les plus petits s'enfoncent dans des buissons

épais , où les plus grands ne peuvent pénétrer,

et où ils sont à couvert de leurs dents meur-

trières. Ces bois aquatiques sont remplis de

poissons destructeurs , et d'autres animaux qui

se dévorent les uns les autres. On y rencontre

aussi de grandes tortues; mais elles sont le

plus souvent la proie de ces poissons carnas-

siers, qui , à leur tour, servent d'aliment aux

crocodiles, plus puissants qu'eux tous. Ces fo-

rêts noyées présentent les débris de cette sorte

de carnage, et l'on y voit flotter des restes de

carcasses d'animaux à demi dévorés. C'est

dans ces terrains fangeux que, couvert de

boue, et ressemblant à un arbre renversé, il

attend immobile, et avec la patience que doit

lui donner la froideur de son sang , le moment
favorable de saisir sa proie. Sa couleur, sa

forme allongée, son silence, trompent les pois-

sons, les oiseaux de mer, les tortues , dont il

est très-avide. Il s'élance aussi sur les béliers,

les cochons^, et même sur les bœufs : lorsqu'il

nage, en suivant le cours de quelque grand

fleuve , il arrive souvent qu'il n'élevé au-dessus

de l'eau que la partie supérieure de sa tête;

dans cette attitude, qui lui laisse la liberté des

yeux, il cherche à surprendre les grands ani-

maux qui s'approchent de l'une ou de l'autre

rive
; et lorsqu'il en voit quelqu'un qui vient

pour y boire, il plonge, va jusqu'à lui en na-

geant entre deux eaux, le saisit par les jambes,

et l'entraine au large pour l'y noyer. Si la faim

le presse, il dévore aussi les hommes', et par-

ticulièrement les nègres, sur lesquels on a

écrit qu'il se jette de préférence *. Les très-

gi-ands crocodiles surtout, ayant besoin de plus

d'aliments, pouvant être aperçus et évités plus

facilement par les petits animaux, doivent

éprouver plus souvent et plus violemment le

* Catesby, vol. Il, pag. 65.

' C ttvliy. Hisi. nat. de la Caroline, vol. II, p. 63.

• Dans l'Esypte siipéneiire, Us dévorent tiessouvent les

femmes (jui viennent pniser de l'ean dins le Ml. et les en-

fants (jui 9" joiieiii sur le bord du tleuve. Hasselquist, Voy;ige

«n l'alesline, pag Sa?.

< Observations sur le crocodile de la Louisiane, par M. de
la Coodreniére, Journal de Physique, 17B2.
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tourment de la faim, et par conséquent étr«

quelquefois très -dangereux, principalemen!

d.ins l'eau. C'est en effet dans cet élément que

le crocodile jouit de toute sa force , et qu'il se

remue avec agilité malgré sa lourde masse , en

faisant souvent entendre une espèce de mur-

mure sourd et confus. S'il a de la peine à se

tourner avec promptitude , à cause de la lon-

gueur de son corps, c'est toujours avec la plus

grande vitesse qu'il fend l'eau devant lui pour

se précipiter sur sa proie; il la renverse d'un

coup de sa queue raboteuse, la saisit avec ses

griffes, la dé'-hire ou la partage en deux avec

ses dents fortes et pointues , et l'engloutit dans

une gueule énorme
,
qui s'ouvre jusqu'au delà

des oreilles pour la recevoir. Lorsqu'il est à

terre, il est plus embarrassé dans ses mouve-

ments, et par conséquent moins à craindre

pour les animaux qu'il poursuit; mais, quoi-

que moins agile que dans l'eau, il avance très-

vite quand le chemin est droit et le terrain uni.

Aussi, lorsqu'on veut lui échapper, doit-on se

détourner sans cesse. On lit dans la description

de la Nouvelle-Espagne', qu'un voyageur an-

glais fut poursuivi avec tant de vitesse par un
monstrueux crocodile sorti du lac de Nicaragua,

que si les Espagnols qui l'accompagnaient ne lui

eussent crié de quitter le chemin battu et de mar-

cher en tournoyant, il aurait été la proie de ce ter-

rible animal. Dans l'Amérique méridionale, sui-

vant M. de la Borde, les grands crocodiles sortent

des fleuves plus rarement que les petits; l'eau

des lacs qu'ils fréquentent venant quelque-

fois à s'évaporer, ils demeurent souvent pen-

dant quelques mois à sec sans pouvoir regagner

aucune rivière, vivant de gibier, ou se passant

de nourriture , et étant alors très-dangereux.

Il y a peu d'endroits peuplés de crocodiles

un peu gros , où l'on puisse tomber dans l'eau

sans risquer de perdre la vie". Ils ont souvent,

pendant la nuit, giimpé ou sauté dans des ca-

nots, dans lesquels on était endormi, et ils en ont

dévoré tous les passagers. Il faut veiller avec

* Hist. gén. des Voyages, V* partie.

• « Lescrocodiles sont plus dangereux dansia grande rivière

a de Kacassar que dans aucune autre rivière de l'Orient : ces

c monstres ne se bornent puini à fdiiela guerre aux poissons,

t s'assemblent quelquefois en troupes, et se tiennent ca:;hé9

« au fond de l'eau pour attendre b- p issage des petits bâti-

• inents. Ils les arrêtent, et se servant de leur queue comme
« d'un croc, ils les renversent etsejetteni sur les bommeset
« lesannnaux, qu'llsentraiiient dans leurs retraites. » Descrip-

tion de l'ile Célèbes, ou Macass.ir. liist. gén. des Voyages,

tome XXXIX, page 248, édil.iu-12.
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soin lorsqu'on se trouve le long des rivages ha-

bités par ces animaux. M. de la Borde en a vu

se dresser contre les très-petits bâtiments. Au
re.ste, en comparant les relations des voyageurs,

il paraît que la voracité et la hardiesse des cro-

codiles augmentent , diminuent , et même pas-

sent entièrement , suivant le climat, la taille,

l'âge, l'état de ces animaux, la nature, et sur-

tout l'abondance de leurs aliments. La faim

peut quelquefois les forcer à se nourrir d'ani-

maux de leur espèce , ainsi que nous l'avons

dit; et lorsqu'un extrême besoin les domine,

le plus faible devient la victime du plus fort;

mais , d'après tout ce que nous avons ex-

posé, l'on ne doit point penser, avec quelques

naturalistes, que la femelle du crocodile con-

duit à l'eiu ses petits lorsqu'ils sont éclos, et

que le mâle et la femelle dévorent ceux qui ne

peuvent pas se traîner. Nous avons vu que la

chaleur du soleil ou de l'atmosphère faisait

cclore leurs œufs; que les petits allaient d'eux-

mêmes à la mer; et les crocodiles n'étant jamais

cruels que pour assouvir une faim plus cruelle,

ne doivent point être accusés de l'espèce de

choix barbare qu'on leur a imputé.

Malgré la diversité des aliments que recher-

che 5e crocodile, la facilité que la lenteur de sa

marche donne à plusieurs animaux pour l'évi-

ter, le contraint quelquefois à demeurer beau-

coup de temps, et même plusieurs mois sans

manger '
; il avale alors de petites pierres et de

petits morceaux de bois capables d'empêcher

ses inlestius de se resserrer^.

Il paraît
,
par les récits des voyageurs

,
que

les crocodiles qui vivent près de l'équateur ne

s'engourdissent dans aucun temps de l'année
;

mais ceux qui habitent vers les tropiques ou

à des latitudes plus élevées, se retirent, lorsque

le froid arrive , dans des antres profonds au-

près des rivages, et y sont pendant l'hiver

dans un état de torpeur. Pline a écrit que les

crocodiles passaient quatre mois de l'hiver dans

des cavernes , et sans nourriture , ce qui sup-

pose que les crocodiles du Nil
,
qui étaient les

mieux connus des anciens , s'engourdissaient

pendant la saison du froid ^. En Améiique, à

* Browne dit que Ton a observé plusieurs fois des croco-

diles qui ont vécu plusieurs mois s;ins preiulre de nourniure,

et qu'on s'en est assuré, eu leur li.mt le muse;iu avec un til de

métal, et t-n les laissant aii/si liés dans des étangs, où ils ve-

naient (ie temps en temps à la surface de reau pour respirer.

<{list. nat. de la Jamaïque, p. 461.

* Browue, id., ibid.

' riiue. Iiv. VllI, chau. 38. L'engourdissement des croco-

une latitude aussi élevée que celle de l'Egypte

et par conséquent sous une température moins
chaude

,
le nouveau continent étant plus froid

que l'ancien , les crocodiles sont engourdis pen-

dant l'hiver. Ils sortent, dans la Caroline, de

cet état de sommeil profond en faisant enten-

dre, dit Catesby, des mugissements horribles

qui retentissent au loin'. Les rivages habités

par ces animaux peuvent être entourés d'échos

qui réfléchissent les sous sourds formes par

ces gi-ands quadrupèdes ovipares, et en aug-

mentent la force de manière a justifier, jusqu'à

un certain point, le récit de Catesby. D'ail-

leurs M. de la Coudrenière dit que, dans la

Louisiane, le cri de ces animaux n'est jamais

répété plusieurs fois de suite, mais que leur

voix est aussi forte que celle d'un taureau -. Le

capitaine Jobson assure aussi que les crocodi-

les, qui sont en grand nombre dans la rivière

de Gambie eu Afrique, et que les nègres appel-

lent bunilios, y poussent des cris que l'on en-

tend de fort loin; ce voyageur ajoute que l'on

dirait que ces cris sortent du fond d'un puits

,

cequi suppose, dans la voix du crocodile, bpou-

coup de tons graves qui la rapprochent d'un

mugissement bas et comme étouffé^. Et en-

fin le témoigage de M. de la Borde, que nous

avons déjà cité, vient encore ici à l'appui de

l'assertion de Catesby.

Si le crocodile s'engourdit à de hautes lati-

tudes comme les autres quadrupèdes ovipares

,

sa couverture écailleuse n'est point de nature à

être altérée par le froid et la disette, ainsi que

la peau du plus grand nombre de ces animaux ;

et il ne se dépouille pas comme ces derniers.

Dans tous les pays où l'homme n'est pas en

assez grand nombre pour le contraindre à vi-

vre dispersé , il va par troupes nombreuses;

M. Adanson a vu, sur la grande rivière du

Sénégal , des crocodiles réunis au nombre de

plus de deux cents, nageant ensemble la tète

hors de l'eau, et ressemblant à un grand nom-

bre de troncs d'ai-bre , a une foret que les ilôt?

entraîneraient. Mais cet attroupement des < ra-

codiles n'est {K)int le résultat d'un instinct heu-

reux ; ils ne se rassemblent pas, comme les

diles parait encore indiqué par ce ([ue dit Pline, liv. XI,

chap. 9t.

* Catesby. Hist. nat. de la Caroline, vol. II, p. 63.

= ObservaiKins sur le crocodile de la Louisiane. Journal

de Pliysi.|ne, 1782.

' Voya:;e du capiiaiue Jobson à la rivière de Gambie, Uist.

gén. dos Voyages, liv. VII.
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castors, pour s'occuper en commun de travaux

combinés; leurs talents ne sont pas augmentés

par l'imitation, ni leurs forces par le concert;

:1s ne se recherchent pas comme les phoques

et les lamantins par une sorte d'affection mu-

tuelle, mais ils se réunissent parce que des ap-

pétits semblables les attirent dans les mêmes

endroits; cette habitude d'être ensemble est

cependant une nouvelle preuve du peu de

cruauté que l'on doit attribuer aux crocodiles;

et ce qui confirme qu'ils ne sont pas féro-

ces, c'est la flexibilité de leur naturel. On est

parvenu à les apprivoiser. Dans l'ile de Bouton,

aux Moluques, on engraisse quelques-uns de

ces animaux, devenus par là en quelque sorte

domestiques; dans d'autres pays, on les nour-

rit par ostentation. Sur la côte des Esclaves, en

Afrique, le roi de Saba a, par magnificence,

deux étangs remplis de crocodiles. Dans la ri-

vière de Rio -San-Domingo, également près des

côtes occidentales de l'Afrique, où les habi-

tants prennent soin de les nourrir, des enfants

osent, dit-on
,
jouer avec ces monstrueux ani-

maux '. Les anciens connaissaient cette facilité

avec laquelle le crocodile se laisse apprivoiser;

Aristote a dit que, pour y parvenir, il suffisait

de lui donner une nourriture abondante, dont

le défaut seul peut le rendre très-dangereux-.

Mais si le crocodile n'a pas la cruauté des

chiens de mer et de plusieurs autres animaux

de proie, avec lesquels il a plusieurs rapports,

et qui vivent comme lui au milieu des eaux , 11

n'a pas assez de chaleur intérieure pour avoir

la fierté de leur courage : aussi Pline a-t-il

écrit qu'il fuit devant ceux qui le poursuivent

,

' « On a remarqué, avec étonneinent, dans la rivière de

f Rio-Saii-Doihin^o, t)ne les cayiiiaiis, on li-s cnicodilts, qui

• sont orUmaireiiieiit des aiiitnanx si teiiililcs, ne nuisent

« ici à peiSKinie Lfs enf nts en font leur jomt, jusqu'à leur

« mouler sur le dos. et les b.utre mètue sans en recevoir au-

« cune Miarque de resseiiti(nent. Cette ilouceur l 'ur vient

t peut être du soin que les halutants [irennentdi' les nourrir

« et de les biin traiter. Dans tonles les auties parties de

« l'Afriiine, il.i se je'tfut iniiltérfmin^m sur les liouwnes

( et sur les animaux. Cepen'laut il s.' trouve des Nègiis

« assez lianlis pour les attaquer à coups de [toignard. In
• lapait fin fort Saiut-I.ouis s'en faisait tous les jours un
t amusement, qui lui avait longiemps réussi ; mais il leçui

« onlin lani de blessures dans ce combat, que, sari'» le secours

« de ses compagnons, il amaii perdu la vie entre les deuis 'lu

f monsire. » Voyage du sieur Brue aux iles de Bissao, etc.;

Alist. gén. des Voy.i^'es.

' M. de la Borde a vu. à Cayenne, des caynians conservés

avec des turiues dans un btssiu plein d'eau. Us vivent long-

temps sans lau'e même aucun mal aux tortues. On les nour-

rit avec les restes des cuisines. Note commumi»'^ée par M. de

la Borde.

qu'il se laisse même gouverner par les hommes
assez hardis pour se jeter sur son dos , et qu'i/

n'est redoutable que pour ceux qui fuient de-

vant lui '. Cela pourrait être vrai des crocodiles

que Pline ne connaissait point, qui se trouvent

dans certains endroits de l'Amérique , et qui

,

comme tous les autres grands animaux de ces

contrées nouvelles, où l'humidité l'emporte sur

la chaleur, ont moins de courage et de force que

les animaux qui les représentent dans les pays

secs de l'ancien continent ^
; et cette chaleur

est si nécessaire aux crocodiles que nou-seule-

ment ils vivent avec peine dans les climats très-

tempérés ^ , mais encore que leur grandeur di-

minue à mesure qu'ils habitent des latitudes

élevées. On les rencontre cependant dans les

deux mondes à plusieurs degrés au-dessus des

tropiques "•
: l'on a même trouvé des pétrifica-

' Pline, Hist. nat.. liv. Vlll. cliap. 38.

On peut auvsi voir, dans l'rosper Alpin, ce qu'il raconte

de la manière dont les paysans d'Egypie saisissaient un croco-

dile, lui liaient la gueule ei les p.ittes, le portaieni à des ache-

teurs, le fais.nnt marcher (pielque temps devant eux après

l'avoir délié.raltaeh.dentenMiite ses pattes • t sa gnen e, l'égur-

ge.dent pour le dépouiller, etc, Prosiier Alp n, H"! t. nat. de

l'Egypte, à Leyde, J7?3. edit. in-'i", tome I, cli qi. 5.

' f Dans l'Amérique iné.-i' ioiirfle, aux environs de Cayenne,

« les -Nègres prennent quebiuflois de petits caymaiis de cin
]

« à six pieds de long. Ils leur attachent les iiattes, et ces anl-

« m 'Ux se laissent alors manier et porier, meiui' sans inena-

• cer de mordre. Les plus prmleuts leur .itlachent les deux

« niàchoii es, ou leur mcltent une grosse l.iine il, ois la gueule.

« Mais, d.in< cerlaines rivières de Saint-Domingue, oii le cro-

« codili- ou cayman est assez doux, les ^'êi;re^ le |ioursuiveiit;

« l'animal cache sa tête et une parlic de so corps dans un
« trou- Oij passe un nœud coulant, l'ait avec une crosse

i cordfl. à U'ie de ses pattes de derrière ; plusi n^^ Nègres le

« tirent ensuite, et le traînent partonl jnsqu-- dans les mai-

• sons, sans qu'il témoigne la moindre envie de se uéfendre. »

Note communiquée par iM. de la Borde.

' Mémoire- pour servir à l'nist. nat. des Animaux, article

du Crocodile.

* « Les rivières de la Corée sont souvent inf' stées de cro-

« codiles, ou alligators, qui ont quclq^eTiis dix-huit ou vingt

i aun s de long. » Relation de Il.uuel, floilaii(lai>, et descri|>

tion de la Corée. Hist. gén. des Voyages, tome XXIV, p. 24'4,

édit. in-12.

Les rivages de la tei re des Papous sont aussi peuplés de

crocodile-. Vo%age de Fernand Mendei Piiilo. Hist. gén. des

VoyaRe>, 2^ part., liv. U.

Danipi' r a rencontre des alligators sur les côtes de l'ile de

Timoi . Voyage de Cuillaunie Danipier .n^x l'erres Australes.

« Il y a be.incuup de crocodiles d.uis le cou i eut de lAïué-

• tique, dix dei;rés plu-' av.int vers le noid que If tropique

• du C ^ncer, pa ticnlièi eineiil aussi loin que la riviè e Neus

« dans la C.iroliue se,i enlriona e, environ au trente-lroi-

• sièuie degré de l.iliiude : je n'ai j.imais oui p nier d'aucun

• de ces animaux au delà. Celte laiiiude repiMid a peu près

« aux p.iriies de l'Ah-ique les plus sepentrionales , où on en

« irouve aussi, » Calesby, Hist, nat. de la Garonne, vol. Il,

|(, (j3,

« Les crocodiles sont fort coinniiin« dans tout le cours de

« l'Amazoïe, et même dans la plupart des riv ieres ou.' l'Araa-

« ïone reçoit. Ou assura M. de la Condamiue qu'il s'y ea
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lions de crocodiles à plus de cinquante pieds

sous terre dans les mines de Thuringe, ainsi

qu'en Angleterre '

; mais ce n'est pasid le lieu

d'examiner le rapport de ces ossements fossiles

avec les révolutions qu'ont éprouvées les diver-

ses parties du globe.

Quelque redoutable que paraisse le croco-

dile, les i\ègres des environs du Sénégal osent

l'attaquer pendant qu'il est endormi , et tâchent

de le surprendre dans des endroits où il n'a pas

assez d'eau pour nager; ils vont à lui audacieu-

sement, le bras gauche enveloppé dans un cuir;

ils l'attaquent à coups de lance ou de zagaie ; ils

le percent de plusieurs coups au gosier et dans

les yeux ; ils lui ouvrent la gueule, la tiennent

sous l'eau, et l'empêchent de se fermer en pla-

çant leur zagaie entre les mâchoires
,
jusqu'à ce

que le crocodile soit suffoqué par l'eau qu'il

avale en trop grande quantité -.

En Egypte , on creuse sur les traces de cet

animal démesuré un fossé profond
,
que l'on

couvre de branchages et de terre ; on effraie en-

suite à grands cris le crocodile qui , reprenant

pour aller à la mer le chemin qu'il avait suivi

pour s'écarter de ses bords, passe sur la fosse,

y tombe , et y est assommé ou pris dans des fi-

tets. D'autres attachent une forte corde par une

extrémité à un gros arbre; ils lient à l'autre

bout un crochet et un agneau , dont les cris at-

tirent le crocodile, qui, en voulant enlever cet

appât , se prend au crochet par la gueule. A
mesure qu'il s'agite , le crochet pénètre plus

' trouve de vingt pieds de Ions, et même de plus grands. Il en
' avait déjà vu un giand nomlne de douze, (quinze pieds et

• plus, sur la rivièie de Guyfiqiiil. Comme ceux de l'Amazone
t sont moins chassés et nu itis poursuivis, ils cr.iigneiit ppu

« les liomai< s Dms les temps des inondations ils entrent

» ciueli|ueffiis dans les cabanes d«s Indiens » Hist. géii. des

Voyages, tome LUI, p. 4 '9. cdit in-l2.

* f»n a découert, dans la province d(> Nortirigam, le sque-

lette entier d'un crocodile. Bibliothèque anglaise, t. VI, p. 406.

' Labat, vol. II, p. 337.

t Un de mes Nèijrcs tua un crocodile de sept pieds de
" long : il l'avait a|ierru endoimi dai.8 les broussailles, au
n pieu d'iiu arbre, sur le bord d'une rivière. Il .'en approcha
« asjcz doucement p(jur ne le pas éveiller, et lui porta fort

« adroitement un coup de couteau dans le côlé du cou . au dé-

faut dis os de la tête et des écailles, et le perçn, à peu de
chose près, de p irt en part. L'diiiuial, blessé à moi t. se re-

t pli oit sur lui même, tpini(|ue avec peine, frappa les jambes
" du Nègre d'un coup fie sa queue, qui fut si violent quil le

renversa parterre. Celui-ci, sans lâcher prise, se releva

« dans l'iiisiant, et, afin de n'avoir rien à craindre de la

e gueule meiirliière du crocodile, il l'euveloiipa d'une pa-

€ gne, penuant que sou dmirale lui retenait la queue : je
« lui montai aussi sur le corps pour l'assujettir. Alors le .N'è-

• gre retira sou couie.u, et lui coupa la téie, qu'il sépara du
» tronc. I Voyage de M. Adansouau Sénégal, p. 148.

ï.

avant dans la chair : on suit tous ses ir.ouve-

ments en lâchant la corde , et on attend qu'il

soit mort
,
pour le tirer du fond de l'eau.

Les sauvages de la Floride ont une autre ma-
nière de le prendre : ils se réunissent au nom-
bre de dix ou douze ; ils s'avancent au-devant

du crocodile, qui cherche une proie sur le ri-

vage; ils portent un arbre qu'ils ont coupé par

le pied; le crocodile va à eux la gueule béante;

mais en enfonçant leur arbre dans cette large

gueule, ils l'ont bientôt renversé et mis à

mort.

On dit aussi qu'il y a des gens assez har-

dis pour aller en nageant jusque sous le cro-

codile, lui percer la peau du ventre, qui est

presque le seul endroit où le fer puisse pénétrer.

Mais l'homme n'est pas le seul ennemi que

le crocodile ait à craindre; les tigres en l'ont leur

proie : l'hippopotame le poursuit, et il est pour

lui d'autant plus dangereux qu'il peut le sui-

vre avec acharnement jusqu'au fond de la mer.

Les couguars, quoique plus faibles que les ti-

gres, détruisent aussi un grand nombre de

crocodiles ; ils attaquent les jeunes caymans
;

ils les attendent en embuscade sur le bord des

grands fleuves , les saisissent au moment qu'ils

montrent la tête hors de l'eau , et les dévorent.

Mais lorsqu'ils en rencontrent de gros et de

forts , ils sont attaqués à leur tour ; en vain ils

enfoncent leurs griffes dans les yeux du croco-

dile, cet énorme lézard, plus vigoureux qu'eux,

les entraine au fond de l'eau '.

Sans ce grand nombre d'ennemis , un animal

aussi fécond que le crocodile serait trop multi-

plié ; tous les rivages des grands fleuves des zo-

nes torrides seraient infestes par ces animaux

monstrueux
,
qui deviendraient bientôt féroces

et cruels par l'impossibilité où ils seraient de

trouver aisément leur nourriture. Puissants par

leurs armes
,
plus puissants par leur m.uititude,

ils auraient bientôt éloigné l'homme de ces ter-

res fécondes et nouvelles que ce roi de la na-

ture a quelquefois bien de la peine à leur dispu^

ter ; car , comment résister à tout ce qui donne

le pouvoir, à la grandeur, aux armes, à la

force et au nombre? Prosper Alpin dit qu'en

Egypte les plus grands crocodiles fuient le

voisinage de l'homme, et se tiennent sur les ri-

vages du I\il, au-dessus de Memphis ^. Mais

dans les pays moins peuplés , il ne doit pas en

' Hist. gén. des Voyages, tome LUI, p. UO, édit. in-|-2.

I
' On y en reuconire, suivaut cet auteur, de trente coudéet

00
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être de même; ils sont si abondants dans les

grandes rivières de l'Amazone et d'Oyapoe,

dans la baie de Vincent Pinçon , et dans les lacs

qui y communiquent, qu'ils y gênent, par leur

^nultitude, la navigation des pirogues; ils sui-

vent ces légers bâtiments , sans cependant es-

sayer de les renverser , et sans attaquer les

hommes : il est quelquefois aisé de les écarter

à coups de rames, lorsqu'ils ne sont pas très-

grands '. Mais M. de la Borde raconte que na-

viguant dans un canot, le long des rivages

orientaux de l'Amérique méridionale, il ren-

contra une douzaine de gros caymans à l'em-

bouchure d'une petite rivière dans laquelle il

voulait entrer; il leur tira plusieurs coups de

fusil , sans qu'ils changeassent de place ; il fut

tenté de faire passer son canot par-dessus ces

animaux; il fut arrêté cependant par la crainte

qu'ils ne fissent chavirer son petit bâtiment, et

qu'ils ne le dévorassent lorsqu'il serait tombé

dans l'eau. Il fut obligé d'attendre près de deux

heures, après lesquelles les caymans s'éloignè-

rent , et lui laissèrent le passage libre ^.

Heureusement un grand nombre de crocodi-

les sont détruits avant d'éclore. Indépendam-

ment des ennemis puissants dont nous avons

déjà parlé, des animaux trop faibles pour ne

pas fuir à l'aspect de ces grands lézards , cher-

chent leurs œufs sur les rivages où ils les dépo-

sent : la mangouste, les singes, les sagouins,

les sapajous et plusieurs espèces d'oiseaux

d'eau , s'ei? nourrissent avec avidité ^, et en

cassent même un très-grand nombre, en quel-

que sorte pour le plaisir de se jouer.

Ces mêmes œufs, ainsi que la chair du cro-

codile, surtout celle de laqueueetdubas-ventre,

servent de nourriture aux iNègres de l'Afrique,

ainsi qu'a certains peuples de l'Inde et de l'A-

méiique *. Ils trouvent délicate et succulente

cette chair qui est très-blanche ; mais il parait

que presque tous les Européens qui ont voulu

en manger ont été rebutés par l'odeur de musc
dont elle est imprégnée. M. Adanson cependant

dit qu'il goûta celle d'un jeune crocodile, tué

sous ses yeux au Sénégal , et qu'il ne la trouva

de long. Hist. nat. de rÉgypIe. par Prosper Alpin, tome I,

chap. 3.

* ^ote commiiniqiiëp par M. le chevalier de Widerspacb,
corres)! ndaiit du C.ili net deSa M.lje^té.

* iNole coiiiniuiiiiiuee pai- .M. de la Borde.
' Des riptjon de l'Ile Espagnole. Hist. géa. des Voyages,

3* partie, liv V.

•• Catesby, Hist. nat. de la Caroline, vol. II, p. 63.

pas mauvaise. Au reste, la saveur de cette

chair doit varier beaucoup suivant l'âge, la

nourriture et l'état de l'animal.

On trouve quelquefois des bézoards dans le

corps des crocodiles, ainsi que dans celui de

plusieurs autres lézards. Séba avait dans sa

collection plusieurs de ces bézoards qui lui

avaient été envoyés d'Amboine et de Ceylan;

les plus grands étaient gros comme un œuf de

canard , mais un peu plus longs , et leur surface

présentait des émineuces de la grosseur des

plus petits grains de poivre. Ces concrétions

étaient composées, comme tous les bézoards, de

couches placées au-dessus les unes des autres
;

leur couleur était marbrée et d'un cendré ob-

scur plus ou moins mêlé de blanc '

.

Les anciens Romains ont été longtemps sans

connaître les crocodiles par eux-mêmes : ce

n'est que cinquante-huit ans avant Tère chré-

tienne que l'édile Scaurus en montra cinq au

peuple ^. Auguste lui en fit voir un grand nom-

bre vivants, contre lesquels il fit combattre des

hommes. Héliogabaleen nourrissait. Les tyrans

du monde faisaient venir à grands frais de l'A-

frique , des crocodiles , des tigres , des lions :

ils s'empressaient de réunir autour d'eux ce que

la terre parait nourrir de plus féroce.

Les crocodiles étaient donc, pour les Romains

et d'autres anciens peuples , des animaux très-

redoutables : ils venaient de loin : il n'est pas

surprenant qu'on leur ait attribué des vertus

extraordinaires. Il n'y a presque aucune partie

dans les crocodiles à laquelle on n'ait attaché

la vertu de guérir quelque maladie. Leurs

dents ^, leurs écailles, leur chair, leurs intes-

tins, tout en était merveilleux *. On fit plus

dans leur pays natal. Ils y inspiraient une

grande terreur ; ils y répandaient quelquefois le

ravage ; la crainte dégrada la raison , on en fit

des dieux ; on leur donna des piètres; la ville

d'Arsinoë leur fut consacrée ^
; on renfermait

religieusement leurs cadavres dans de hautes

pyramides , auprès des tombeaux des rois ; et

* Séba. vol. II. p. 139.

' Pline, liv. VIII, cliap. 40.

» Pline, liv. XXVIII, chap. 28.

• Voyez, dans le Voyage en Palestine d'Hasselijuist, p. 547,

quelles prnprléiés vraie* ou faussas les Égyptrens et les Ara-

bes attribuent encore au fiel, à la graisse et aux yeux du cro-

codile.

' Encycl. méth. Dictionnaire d'Antiquités, par M l'abbé

MoNgez l'aîné, garde du Cabinet d'Anticiurs et d'Histoire na-

turelle de Sainte-Geneviève, de l'Académie des Uiscrip'

tious, etc.
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maintenant, clans ce même pays où on les ado-

rait il y a deux mille ans, on a mis leur tète

à prix; et telle est la vicissitude des opinions

humaines.

LE CROCODILE NOIR.

Crocodilas bisciitatus, Ciiv., Merr.; Crocod. carinatus,

Schneid.

Cette seconde espèce diffère de la première

en ce que sa couleur est presque noire , au lieu

d'être verdàtre ou bronzée comme celle des

crocodiles du Nil; c'est M. Adanson qui a fait

connaître ces crocodiles noirs, qu'il a vus sur

la grande rivière du Sénégal '
. Leurs mâchoires

sont plus allongées que celles des alligators ou

crocodiles proprement dits. Ils sont d'ailleurs

plus carnassiers que ces derniers , et pourraient

par conséquent en différer aussi par des carac-

tères intérieurs , la diversité des mœurs étant

très-souvent fondée sur celle de l'organisation

interne. L'on ne peut pas dire qu'ils sont de la

même espèce que le crocodile du Nil
,
qui au-

rait subi dans sa couleur , et dans quelques par-

ties de son corps, l'influence du climat, puis-

que, suivant le même M. Adanson, la rivière

du Sénégal nourrit aussi un grand nombre de

crocodiles verts , entièrement semblables à ceux

d'Egypte. Non-seulement on n'a point encore

observé ces crocodiles noirs dans le Nouveau-

Monde , mais aucun voyageur n'en a parlé que

M. Adanson, et ce savant naturaliste ne les a

trouvés que sur le grand fleuve du Sénégal.
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elle y habite les bords

LE GAVIAL,

tK CROCODILE A MACHOrSES ALLONGEFS.

Grocodilus longirostris, Schneid.; G. gangelicm, Cuv.
G. arctiroslris , Daud. ; Lacerta gangetica , Gmel. '

Cette troisième espèce de crocodile se trouve

* Voyage au Sénégal, par M. Adanson, p. 73.

^ M. Cuvier a formé un troisième t.ous-ginre parmi les

crocodiles, sous le nom de Gavials, qu'il caractérise par h
forme du museau, qui estsiêle et Irèi-allongé; par les échan-
crures pi .ce. s sur le b .rd de la mâchoire supérieur!' pour re-

cevoir Ifs grandes dents de rinférieure, et uar les j) eds de
derrière, qui sont dt-nt» les au bord externe et paltnrs jus-

qu'au bout drs doigts. Il distingue deux es|ièces dr: gavials.

t. C. ganyeticvs, on gavial du Gange, à vertex et orbites

ti-ansvers s ; avec deux seules plaques sur la nuque; c'est ce-
lui décrit dans cet article.

dans les grandes Indes

du Gange
, où on l'a nommée duvùU; elle res-

semble aux crocodiles du Nil par la couleur

et par les caractères généraux et distinclifs des

crocodiles. Le gavial a , comme les alliga-

tors
, cinq doigts aux pieds de devant et quatre

doigts aux pieds de derrière; il n'a d'ongle

qu'aux trois doigts intérieurs de chaque pied
;

mais il diffère des crocodiles d'Egypte par des

caractères particulière et très-sensibles. Ses

mâchoires sont plus allongées et beaucoup plus

étroites , au point de paraître comme une sorte

de long bec qui contraste avec la grosseur de la

tête; les dents ne sont pas inégales en g'-osseur

et en longueur, comme celles des crocodiles

proprement dits; elles sont plus nombreuses,

et l'on conserve, au Cabinet du Roi, un individu

de cette espèce, qui a environ douze pieds de

long, et qui a cinquante-huit dents à la mâ-
choire supérieure, et cinquante ^la mâchoire

inférieure.

Le nombre des bandes transversales et tuber-

culeuses qui garnissent le dessus du corps est

plus considérable de plus d'un quart dans les

crocodiles du Gange que dans l'alligator ; d'ail-

leurs elles se touchent toutes, et les écailles

carrées qui les composent sont plus relevées

dans leurs bords sans l'être autant dans leur

centre que celles du crocodile du Nil. Ces dif-

férences avec le crocodile propi-ement dit sont

plus que suffisantes pour constituer une espèce

distincte.

Les crocodiles du Gange ' parviennent à une

2. C. tcnuirostrî.^, ou petit gavi it , à verlex et orbites

éiroits. avec iiiatre plaques sur l.i nuque. Il a été figure par

M. Fanjas, II;st. de li mont. Saint-Pierre de Maestrichtt

p'. 48. Sa patrie est inconnue. D.
* Dimensions d'un crocodile à tête allongée.

Longueur totale.

Longueur d • la lëte.

L<mgueur depuis l'entre-deux des yeux jusqu'au

bout du museau.

Longueur de la mâchoire snpérieure.

Longueur «le la partie de la mâchoire qui est ar-

niép de dents,

nistaiice dfs 'leux yeux.

Grand l'ianiètre de l'oeil.

Circonférenredii corps à l'endroit le plus gros.

Circonférence de la tète derrière le? yeux.

Circonférence du museau à l'endroit le plus

étroit.

Lon.gueurdes pattes de devantjusqu'au bout des

doigts.

Longueur des pattes de derrière jusqu'au bout

des doigts.

Lo[it;iie'ir de la queue.

Circonlerence de la queue à son origine.

pi.
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grandeur très-considérable, ainsi que ceux du

Nil. L'on peut voir au Cabinet du Roi une por-

tion de mâchoire de ces crocodiles des grandes

Indes , d'après laquelle nous avons trouvé que

l'animal auquel elle a appartenu devait avoir

trente pieds dix pouces de longueur. Au reste
,

nous ne pouvous donner une idée plus nettedeces

énormes animaux qu'en renvoyant à la figure

et à la note précédente, où nous rapportons les

principales dimensions de Tindividu de près de

douze pieds , dont nous venons de parler.

C'est apparemment de cette espèce qu'étaient

les crocodiles vus par Tavernier sur les bords

du Gange, depuis Toutipour jusqu'au bourg

d'Acérat
,
qui en est à vingt-cinq cosses. Ce

voyageur aperçut un très-grand nombre de ces

animaux couchés sur le sable; il tira sur eux,

le coup donna dans la mâchoire d'un grand cro-

codile et fit couler du sang , mais l'animal se

retira dans le fleuve. Le lendemain, Tavernier,

en continuant de descendre le Gange, en vit

un aussi grand nombre , également étendus sur

le rivage; il tira sur deux de ces animaux deux

coups de fusil chargé à trois balles; au même
instant ils se renversèrent sur le dos , ouvrirent

la gueule et expirèrent '

,

Il parait que le gavial n'était point inconnu

des anciens, puisqu'au rapport d'Elien on di-

sait de son temps que l'on trouvait sm- les

bords du Gange des crocodiles qui avaient une

espèce de corne au bout du museau. Mais

M. Edwards est le premier naturaliste mo-

derne qui ait parlé du gavial ; il publia , en

1756, la figure et la description d'un individu

de cette espèce , dont il a comparé les mâchoires

longues et étroites au bec du harle, et qu'il a

nommé Crocodile àbec allongé ^. Cet individu,

qui présentait tous les signes d'un développe-

ment peu avancé , avait au-dessous du ventre

une poche ou bourse ouverte ; nous n'avons

trouvé aucune marque d'une poche semblable

dans le crocodile du Gange dont nous venons

de donner les dimensions , ni dans un jeune

crocodile de la même espèce, et long de deux

pieds trois pouces
,
qui fait aussi partie de la

collection du Cabinet du Roi. Peut-être cette

J)oche s'efiace-t-elle à mesure que l'animal

grandit, et u'est-elle qu'un reste de l'ouver-

ture par laquelle s'insère le cordon ombilical
;

' Voyage de Tavernier. Hist.gén. de« Voyages, 2« partie,

Uv.ri.

* Trwsactioni philosophiques, anuée t7SG.

ou peut-être l'individu de M. Edwards était-il

d'un sexe différent de ceux dont nous avons vu
la dépouille.

L'on conserve au Cabinet du Roi une por-

tion de mâchoire garnie de dents , à demi pé-

trifiée , renfermée dans une pierre calcaire trou-

vée aux environs de Dax , en Gascogne, et

envoyée au Cabinet par M. de Ronia. Elle nous

a paru, d'après l'examen que nous en avons

fait, avoir appartenu à un gavial '.

LE fGUETTE-QUEUE-.

Crocodile à museau effilé ou de Saint-Domingue, Cro-

codilus acutus, Cuv.?

Le nom de fouette-queue a été employé par

différents naturalistes pour désigner diverses

espèces de lézards qui peuvent donner à leur

queue des mouvements semblables à ceux d'un

fouet; ce nom a été particulièrement appliqué

au lézard dont il est ici question , et à la dra-

gonne, dont nous parlerons dans l'article sui-

vant : il en est résulté une obscurité d'autant

plus grande dans les faits rapportés par les

voyageurs, relativement aux lézards, que le

nom de cordyle a été aussi donné par plusieurs

auteurs à la dragonne, et qu'ensuite le nom de

fouette-queue a été lié avec celui de cordyle, de

manière à être attribué non-seulement à la dra-

gonne, qui a réellement la propriété de faire

mouvoir sa queue comme un fouet, mais en-

core à d'autres espèces de lézards, privées de

cette faculté, et désignées également par le

nom de cordyle. Nous croyons donc
,
pour évi-

ter toute confusion, devoir conserver unique-

ment au lézard dont il s'agit ici le nom de

fouette-queue.

Il habite les climats chauds de l'Amérique

méridionale , et on le trouve particulièrement

au Pérou. Il a quelquefois plusieurs pieds de

longueur. Son dos est couvert de plaques car-

rées et d'écaillés ovales qui garnissent aussi ses

côtés. Sa queue
,
qui parait dentelée par les

bords, et qu'il a la facilité d'agiter comme ua

fouet, l'assimile un peu à la dragonne; et la

• Plusieurs espèces fossiles de crocodiles, différentes des

viv.iiues, oui été reconnues par .M. Cnvier. 1 llesappiochen^

en efrei des gavials par la forme de leur ninseau. I).

' Le fouetie-ipieue. M. Uauheiit lincycl. méili.—Za-

cerla caudi-verhera, 2, Liun., Ainpliib. Rept.—Seba, mus.

», tati. hOd.fiR. \.— Caudi-verhera yeruviana. Laurent

spécimen medicum, Vlen., 1768, p. 37.—Feuillée. 2, p. 3«9.
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forme aplatie de cette même queue , ainsi que

ses pieds palmés, le rapproclieut du crocodile,

dont il est cependant bien aisé de le distinguer,

parce que le crocodile n'a que quatre doigts

aux pieds de derrière, tandis que le fouette-

queue en a cinq à chaque pied. C'est ce qui

nous a déterminé à regarder comme un fouette-

queue l'animal représenté dans la planche cent

sixième du premier volume de Séba '
: M. Lin-

née l'a rapporté au crocodile ; mais il a cinq

doigts aux pieds de derrière , et , d'un autre

côté, il ne peut pas être confondu avec la dra-

gonne, puisque ses pieds sont palmés. D'ail-

leurs Séba donne l'Amérique pour patrie à ce

grand lézard, ce qui s'accorde fort bien avec

ce que M. Linnée lui-même a dit de celle du

fouette-queue'-. Nous croyons devoir observer

aussi que le lézard représenté dans Séba

,

tome I, planche lOZ, Jig. 2, et que M. Linnée a

indiqué comme un fouette-queue , est une dra-

gonne'', attendu que, quoique le dessinateur*

lui ait donné des membranes aux pieds de der-

rière, il est dit dans le texte qu'il n'en a point.

Le fouette-queue nous parait être, ainsi que

nous l'avons déjà dit'*, le lézard que Dampier

regardait'comme une seconde espèce de ca\ man
d'Amérique.

Il y a, dans l'île de Ceylan , un grand lézard

qui
,
par sa forme , ressemble beaucoup au cro-

codile; mais il en difière par sa langue bleue et

fourchue, qu'il allonge d'une manière effrayante

lorsqu'il la tire pour siffler, ou seulement pour

vesT^ivev. On\enomme Kobbera-Gicion. llacom-

munément six pieds de longueur; sa chair est

d'un assez mauvais goût; il plonge souvent

dans l'eau , mais sa demeure ordinaire est sur

la terre, où il se nourrit des oiseaux et des

divers animaux qu'il peut saisir. 11 craint

l'homme, et n'ose rien contre lui; mais il

écarte sans peine les chiens et plusieurs des

animaux qui veulent l'attaquer, en les frappant

violemment de sa queue
,
qu'il agite et secoue

comme un long fouet. Nous ignorons si les

* Celte fisnre, qu'aucim auteur récent n'a citée , paraît

celle (l'un raym in à nu senn effilé, Crorodilus aculus, Cnv.,

à laquelle on aurait donné cinq doigts au lieu de quatre aux

pieds (le ticr ière. D.

' M. l^iiiiiée, à l'endroit déjà cité.

• Cette niéme fi;;uie a étr rai)portée par M. Mtrrem, à

l'fspè •(• <Ju iToc idile à mus( au de brochet, C. Liiciun, Cuv.,

quoique le nouihre des doigts des pieds île derrière soil de

cinq; ce qui pourrait faire admettre la supposition que ce

reptile appartient à l'espèce de la dragonne. D.
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doigts de ses pieds sont réunis par des membra-
nes : s'ils le sont, il doit être regardé comme
de la même espèce que le fouette-queue du Pé-
rou, qui peut-être aura subi l'influence d'un
nouveau climat

;
sinon il faudra te considérei

comme une dragonne.

LA DRAGONNE'.

Teius crocodilinus, Merr.; Lacerta Drac(rna , Bonn.,
Latr. ; Dracœna Kuyaneusis, Daud. (sous-genre Dra-
gonne, Cuv.).

La Dragonne ressemble beaucoup, par sa

forme, au crocodile; elle a, comme lui, la

gueule très-large, des tubercules sur le dos et

la queue aplatie; sa grandeur égale quelque-
fois celle des jeunes caymans : sa couleur, d'un
jaune roux foncé, et plus ou moins mêlé de
verdâtre, est semblable aussi à celle de ces

animaux . c'est ce qui a fait que , sur les côtes

orientales de l'Amérique méridionale, elle a

été prise pour une petite espèce de crocodiles

ou de caymans -. Mais la dragonne en diffère

principalement parce que, au lieu d'avoir les

pieds palmés , ses doigts , au nombre de cinq à

chaque pied , sont très-séparés les uns des au-

tres, comme ceux de presque tous les lézards.

Ils sont d'ailleurs tous garnis d'ongles aigus et

crochus; la tête, aplatie par-dessus et compri-

mée par les côtés , a un peu la forme d'une py-
ramide à quatre faces , dont le museau serait le

sommet; elle ressemble par là à celle de plu-

sieurs serpents , ainsi que la langue
,
qui est

fourchue, et qui, loin d'être cachée et presque

immobile comme celle du crocodile, peut être

dardée avec facilité. Les yeux sont gros et bril-

lants
; l'ouverture des oreilles est grande et en-

tourée d'une bordure d'écaillés; le corps épais,

arrondi, couvert d'écaillés dures, osseuses

* La Dragonne. M. Daubenton, Eticycl. métli Hisf. nar. des
Quadrupèdes ovipares.— Z,«(e*/a Dracuna, 3. Linnœiis*.

—liai, Synop,is Q a irup' dum, p. 270. Lacertus indiens.
—.seba, locupletis-iiiii reruni iiatnralium tlies.inri aciurata

deseriptio, tome I, pLinche tOt, fig. I. Lactrta tnaxUnn
cai'di-verbei a, coidi/iiis **.—.Musxum Worniianurn, c.2.i

p. 313. Larertus indiens.

2 Note communiquée p r M. le dievalier de Widerspacb,

' Ces citations sont inexactes. Elles se rapportent au Varanua Dra-

coena de M. Merreni , qui esl le même anmial que le lézard triangu-

laire , Lacep., Lacerta Dracœna el nilotîca de I.iiin., espèce du genre

Mouitor lie M. Cuvier, connue en Egypte sous le nom d'Ouaiau. Cv

Lacerta Dracœna de Linnée est tres-different de la Dragonne de M. ài

Lacépede. D,

•• Celle citation esl inexacte. Le reptile qu'eUe indique parait appur-

teair au genre des Iguanes. D.
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comme celles du crocodile , et presque toutes

garnies d'une arête saillante; plusieurs de cel-

les du dos sont plus grandes que les autres, et

relevées par des tubercules en forme de crêtes

,

dont les plus hauts sont les plus voisins de la

queue, sur laquelle les lignes qu'ils forment

sont prolongées par d'autres tubercules. Ceux-

ci sont plus aigus et produisent deux dentelu-

res semblables à celles d'une scie, et réunies

en une seule vers l'extrémité de la queue
,
qui

est très-longue. La dragonne , ainsi que le

fouette-queue, a la facilité de la remuer vive-

ment et de 1 agiter comme un fouet. Cette fa-

culté lui a fait donner le nom de Fouette-queue^

que nous avons conservé uniquement à l'espèce

précédente, et que nous n'emploierons jamais

en parlant de la dragonne, pour éviter toute

confusion. On l'a aussi appelée (.ordylc,- mais

nous réservons ce nom pour un lézard différent

de celui que nous décrivons , et auquel on l'a

déjà donné.

C'est principalement dans l'Amérique méri-

dionale que l'on rencontre la dragonne; il y a

,

au Cabinet du Roi, un individu de cette espèce

qui a été envoyé de Cayenue par M. de la Borde,

et d'après lequel nous avons fait la description

que l'on vient de lire '
; elle est assez conforme

à ce que dit Wormius de cette espèce de grand

lézard, dont il avait un individu long de qua-

tre pieds roinains". Clusius connaissait aussi

le même animal'', et Séba l'avait dans sa col-

lection.

Wormius a parlé du nombre et de la forme

des dents de la dragonne ; il a dit que ce lézard

en a dix-sept de chaque côté de la màchoh-e in-

férieure; que celles de devant sont petites et

aiguës, et celles de derrière grosses et obtuses.

Nous avons remarqué la même chose dans la

dragonne du r.abinet du Roi. On a reprochée

Pline de s'être trompé touchant la forme des

dents du crocodile, en les distinguant en dents

* rdncipales dimeiisionsdune dragonne qui est au Cabinet

du Roi. p. po. tig.

Longueur totale. 2 5 4

Contour de li Rufule. 4 4

Distance des deux yeux. <

Circonférence du corps à l'endroit le plus Rros. 7 G
Longueur des paties de devuut jusqu au bout des

doigts. 3 10

Longueur des pattes de derrière jusqu'au bout des

doigts. 5 6
Longueur de la queue. 14 6
CirCv)nfcVeiicc de la queue à son origine. 5 8

" Musa-Min W'ormiaiium ; de Pala»tribus. cap. 22, fol. 313.

• Clusiug, liv. V cbîp. 20.
I

incisives, en canines et en molaires '. Nous

avons déjà vu ce qu'entendait ce grand natura-

liste par les dents canines du crocodile*; et à

l'égard des dents molaires , il pourrait se faire

que son erreur est venue de la méprise de ceux

qui lui ont fourni des observations. Il se peut

en effet que la dragonne habite dans les con-

trées orientales que les anciens connaissaient;

que ses grosses dents aient été regardées comme
des dents molaires, et que l'animal lui-même

ait été pris pour un vrai crocodile. C'est ainsi

que, dans des temps très-récents, la confusion

que plusieurs voyageurs ont faite des espèces

de grands lézards, voisines de celles du croco-

dile, a produit plus d'une erreur, relativement

à la forme et aux habitudes naturelles de ce

dernier animal.

La grande ressemblance de la dragonne avec

le crocodile ferait penser au premier coup d'oeil

que leurs mœurs sont semblables ; mais ces

deux lézards diffèrent par un de ces caractères

dont la présence ou l'absence a la plus grande

influence sur les habitudes des animaux. M. de

Ruffon a montré, dans l'histoire naturelle des

oiseaux , combien la forme de leurs becs déter-

mine l'espèce de nourriture qu'ils peuvent

prendre ; les force à habiter de préférence l'en-

droit où ils trouvent aisément cette subsistance,

et produit ou modifie par là leurs principales

habitudes. La faculté de voler qu'ils ont reçue

leur donne la plus grande facilité de changer de

place , et les rend par conséquent moins dépen-

dants de la forme de leurs pieds : cependant

nous voyons certaines classes d'oiseaux dont

les habitudes sont produites par les pieds pal-

més , avec lesquels ils peuvent nager aisément,

ou bien par des griffes aiguës et fortes qui leur

servent à attaquer et à se défendre. Mais il n'eai

est pas de même des quadrupèdes , tant vivi-

pares qu'ovipares ; la nature de leurs aliments

est non-seulement déterminée par la forme de

leur gueule ou de leurs dents , mais encore par

celle de leurs pieds, qui leur fournissent des

moyens plus ou moins puissants de saisir leur

proie ; d'aller avec vitesse d'un endroit à un

autre; d'habiter le milieu des eaux, les ri-

A'ages , les plaines ou les forêts , etc. Une
gueule plus ou moins fendue

,
quelques dents

de plus ou de moins , des ongles aigus ou ob-

tus, des doigts reunis ou divisés , en voilà plus

* Mémoires pour servir à l'Hist. nat. des AniiuauXi
' Article du CrocodiU.
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qu'il n'en faut pour faire varier leurs mœurs

souvent du tout au tout. On en peut voir des

exemples dans les quadrupèdes vivipares

,

parmi lesquels la plupart des animaux qui ont

des habitudes communes
,

qui habitent des

lieux semblables, ou qui se nourrissent des

mêmes substances , ont leurs dents , leur

gueule ou leurs pieds conformés à peu près de

la même manière
,
quelque différents qu'ils

soient d'ailleurs par la forme générale de leurs

corps, par leur force et par leur grandeur. La

dragonne et le crocodile en sont de nouvelles

preuves : la dragonne ressemble beaucoup au

crocodile; mais elle eu diffère par ses doigts, qui

ne sont pas palmés : dès lors elle doit avoir des

habitudes différentes : elle doit nager avec plus i

de peine, marcher avec plus de vitesse, rete-

nir les objets avec plus de facilité
,
grimper sur !

les arbres ; se nourrir quelquefois des animaux
j

des bois ; et c'est en effet ce qui est conforme

aux observations que nous avons recueillies.

M. de la Borde
,
qui a nommé cet animal Lé-

zard-cmjman, parce qu'il le regarde avec rai-

son comme faisant la nuance entre les croco-

diles et les petits lézards , dit qu'il fréquente

les savanes noyées et les terrains marécageux;
{

mais qu'il se tient à terre , et au soleil
,
plus

souvent que dans l'eau. Il est assez difficile à

prendre
,
parce qu'il se renferme dans des trous

;

il mord cruellement; il darde presque toujours

sa langue comme les serpents. M, de la Borde

a gardé chez lui, pendant quelque temps, une

di'agonne en vie ; elle se tenait des heures en-

tières dans l'eau ; elle s'y cachait lorsqu'elle

avait peur ; mais elle en sortait souvent pour

aller se chauffer aux rayons du soleil '

.

La grande différence entre les mœurs de la

dragonne et celles du crocodile n'est cependant

pas produite par un sens de plus ou de moins
,

mais seulement par une membrane de moins et

quelques ongles de plus. On remarque des efl-ets

semblables dans presque tous les autres ani-

maux , et il en serait de même dans l'homme,

et des différences très-peu sensibles dans

la conformation extérieure produiraient ime

grande diversité dans ses habitudes , si l'in-

telligence humaine, accrue par la société, n'a-

vait pas inventé les arts pour compenser les

défauts de nature.

Les animaux qui attaquent le crocodile doi-

* Note communiquée par M. de la Borde,

vent aussi donner la chasse à la dragonne
,
qui

a bien moins de force pour leur résister , et

qui même est souvent dévorée par les grands

caymans.

Sa manière de vivre peut donner à sa chair

un goût différent de celui de la chair du croco-

dile: il ne serait donc pas surprenant qu'elle fût

aussi bonne à mangerque le disent les habitants

des îles Antilles, où on la regarde comme très-

succulente, et où on la compare à celle d'un

poulet. On recherche aussi à Cayenne les œufs

de ce grand lézard, qui a de nouveaux rapports

avec le crocodile par la fécondité , sa femelle

pondant ordinairement plusieurs douzaines

d'œufs '.

On trouve au Brésil , et particulièrement au-

près de la rivière de Saint-François , une sorte

de lézard, nommé fgnarucii , qui ressemble

beaucoup au crocodile
,
grimpe facilement sur

les arbres , et parait ne différer de la dragonne

que par une couleur plus foncée et des ongles

moins forts -. Si les voyageurs ne se sont pas

trompés à ce sujet , l'on ne doit regarder l'igna-

rucu que comme une variété de la dragonne.

LE TUPINAMBIS \

Varanus elegans, Merr.; Lacerta tiyrina et Monitor,

Linn. ; Stcllio salvalor et Saurus, Laur. ; Tupiuain-

bis elegaus et slellalus, Daud.; Monitor élégant de

l'archipel des Indes, Guv.

Ce lézard habite également les contrées

chaudes de l'ancien et du nouveau continent.

On a prétendu que sur les bords de la rivière

des Amazones , auprès de Surinam et des pays

voisins, le tupinambis acquérait une grande

taille, et parvenait jusqu'à la longueur de

douze pieds : mais on aura sûrement pris des

caymans pour des tupinambis , et l'on doit ran-

ger cette fable parmi tant d'autres qui ont dé-

figuré l'histoire des quadrupèdes ovipares. Le

tupinambis a tout au plus une longueur de six

* Note communiquée par M. de la Borde.

3 v.iyez, dans le Dictionnaire d'Hist. nat. de M. Boraare,

l'aiticle h/narucu.
5 Tiipui.tiiibis, en Amérique.—Gallabé, au Sénégal.—Cay-

maii, suaiio, ligan, li^ans, |iar certains voyageurs; ce qui l'a

fait confondre nvec les iguanes, ainsi qu'avec les crucoililes

—Tiicuel/.-P.diin dans la Nijuvelle-Es|>i gne.- Léznrcl mou-

cheté. M. Daubentou, Encyc!. mélli.— Sebi. i, t,ib. 94 lig. 4,

2. 3: lab 96, Hg. t. 2, 5; tal>. 97, fig. 2; lab.99, lig. i ;

tab. 100, ng.3;2, tab. 30, fig. 2; tab. 49, fig. 2 ; tab. 86, fig.Zj

tab. 403, fig. f.
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ou sept pieds dans les contrées où il trouve la . lézards beaucoup plus petits que lui
,
ou de

nourriture la plus abondante et la température

la plus favorable. L'individu que nous avons

décrit , et qui est au Cabinet du Roi , a trois

pieds huit pouces de long, en y comprenant la

queue '

; il a été envoyé du cap de Bonne-Es-

pérance. J'ai vu un autre individu de cette es-

pèce , apporté du Sénégal , et dont la longueur

totale était de quatre pieds dix pouces. La

queue du tupinambis est aplatie , et à peu prpj

de la longueur du corps ; il a à chaque pied cinq

doigts assez longs , séparés les uns des autres
,

et tous armés d'ongles forts et crochus. La

queue ne présente pas de crête comme celle de

la dragonne, mais le dessus et le dessous du

corps , la tête , la queue et les pattes , sont gar-

nis de petites écailles qui suffiraient pour dis-

tinguer le tupinambis des autres grands lézards

à queue plate. Elles sont ovales, dures, un

peu élevées
,
presque toutes entourées d'un cer-

cle de petits grains durs
,

placées à côté les

unes des autres , et disposées en bandes circu-

laires et transversales. Leur grand diamètre

est à peu près d'une demi-ligne dans l'individu

envoyé du cap de Bonne-Espérance au Cabinet

du Roi -. La manière dont elles sont colorées

donne au tupinambis une sorte de beauté ; son

corps présente de grandes taches ou bandes

irrégulières d'un blanc assez éclatant qui le

font paraître comme marbré, et forment même
sur les côtés une espèce de dentelle. Mais, en

le revêtant de cette parure agréable, la nature

ne lui a fait qu'un présent funeste ; elle l'a

placé trop près du crocodile , son ennemi mor-

tel
,
pour lequel sa couleur doit être comme un

signe qui le fait reconnaître de loin. Il a, en

effet , trop peu de force pour se défendre con-

tre les grands animaux. 11 n'attaque point

l'homme; il se nourrit d'œufs d'oiseaux ^ , de

* Principales dimensions du tupinambis.

Longueur totale.

Contour de la guf ule.

Ciicoiiféreticedii corps à l'endroit le plus gros.

Longueur des |)aUes de devant jusijuau bout des

doigts.

Longueur des pattes de derrière jusqu'au bout

des doigts.

Longueur île la queue.

Circon["reiK'e de la i|iiene à son origine.

' L'on peut voir, d.ms la collection du Cabinet du Roi. un
tiipinarnliis niàle. tué dans le temps de Si'S ami>urs; ses par-

ties sexuelles sont hors de l'anus; les deux verges, très-sépi-

rtes luue de l'autre, ont un pouce trois lignes de longueur.

L'animal a deux pieds huit pouces de longueur totale.

* « Mademoiselle îhîriaa trouva ulus d'une fois un Sauve-

pi.
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les uns des autres , lui donne une grande faci-

lité de grimper sur les arbres où il cherche des

œufs dans les nids, mais où il ne peut souvent

que vivre misérablement en poursuivant avec

fatigue des animaux bien plus agiles que lui.

Le seul quadrupède ovipare qu'on a cru devoir

appeler Sauve-garde souffre donc une faim

cruelle, ne peut se procurer qu'avec peine et

inquiétude la nourriture dégoûtante à laquelle

«1 est fréquemment réduit , et finit presque tou-

jours par être la victime du plus fort.

Le tupinambis est le même animal que le lé-

zard du Brésil , appelé Téjuguacu et Te^na-

para Tupinambis * , et dont Rai , ainsi que

d'autres auteurs , ont parlé '^. Marcgrave en a

vu un vivre sept mois sans rien manger
;
quel-

qu'un ayant marché sur la queue de ce tupi-

nambis, et en ayant brisé une partie, elle re-

poussa de deux doigts : au reste , il est impor-

tant de remarquer que ces noms de Téjvguacu

et de Temapara ont été donnés à plusieurs lé-

zards d'espèces différentes , ce qui n'a pas peu

augmenté la confusion qui a régné dans l'his-

toire des quadrupèdes ovipares.

LE SOURCILLEUX \

Calotes (Agama) superciliosa , l\Ierr. ; Ophryessa super-

ciliosa, Boié, Fitz.

On trouve dans l'île de Geylan , dans celle

d'Amboine, et vraisemblablement daus d'au-

tres régions des grandes Indes , dont la tempé-

rature ne diffère pas beaucoup de celles de ces

îles, un lézard auquel on a donné le nom de

Sourcilleux, parce que sa tête est relevée au-

dessus des yeux par une arête saillante, gar-

nie de petites écailles en forme de sourcils. Cet

animal est aussi remarquable par une crête

composée d'écaillés ou de petites lames droites,

qui orne le derrière de sa tête, et qui se pro-

longe en forme de peigne ou de dentelure, jus-

qu'au bout de la queue. Les yeux sont grands,

ainsi que les ouvertures des oreilles; le mu-
seau est pointu, la gueule large, laqueueaplatie

et beaucoup plus longue que le corps ; ce lézard

' liai. Synopsis Animalium, p. 263.

' Le Sourdlleux, M. Diubeiiton, Encycl. niHh.—Lacena
su-perciliosa. 4. Liiin , Ariiplnbia K.'ijtiiia.—Seba, niusscum,
torne 1, pi. t09, (ig. 4, et pi. 94. fi?. 4.

» Ces lumis ripp.utirnnciit au f^ontnus monitor de M. Mer-
Tem, ou Saum-garde d'Jméiiqiie, Cuv., Teguixin de
Uaubeuton et quelques autres autBura, D.

I.

a les doigts très-séparés les uns des autres , et

très-longs , surtout ceux des pieds de derrière

,

dont le quatrième doigt égale la tête en lon-

gueur; les ongles sont forts et crochus; les

écailles , dont tout le corps est recouvert, sont

très-petites , inégales en grandeur, mais toutes

relevées par une arête longitudinale, et placées

les unes au-dessus des autres , comme les

écailles de plusieurs poissons. La couleur gé-

nérale des sourcilleux est d'un brun clair ta-

cheté de rouge plus ou moins foncé ; la lon-

gueur totale de l'individu que nous avons

décrit , et que l'on conserve au Cabinet du Roi,

est d'un pied. Comme les doigts de ces lézards

sont très-longs et très-divisés , leurs habitudes

doivent approcher à beaucoup d'égards de celles

de la dragonne. On dit qu'ils poussent des cris

qui leur servent à se rallier '.

Au reste , ce caractère très-apparent d'é-

cailles relevées , cette sorte d'armure
,
qui

donne un air distingué au lézard qui en est re-

vêtu , et que nous trouvons ici pour la seconde

fois , n'a pas été uniquement accordé au sour-

cilleux et à la dragonne. II en est de ce carac-

tère comme de tous les autres , dont chacun est

presque toujours exprimé avec plus ou moins

de force, dans plusieurs espèces différentes.

Cette crête
,
que nous venons de remarquer dans

le sourcilleux, sert aussi à défendre ou parer

la tête-fourchue , l'iguane, le basilic, etc. Non-

seulement même elle a des formes différentes

dans chacun de ces lézards; non-seulement elle

présente tantôt des rayons allongés , tantôt des

lames aiguës , larges et très-courtes , etc. , mais

encore elle varie par sa position: elle s'élève en

rayons sur tout le corps du Basilic , depuis le

sommet de la tête j usqu'à l 'extrémité de la queue
;

elle orne de même la queue du Porle-crèie , et

garnit ensuite son dos en forme de dentelure
;

elle revêt non-seulement le corps, mais encore

une partie de la membrane du cou de Vlguatie;

elle s'étend le long du dos du mâle de la Sala-

niandre à queue plaie ; elle paraît comme une

crénelure sur celui du P//.s.se ; à peine sensible

sur le dessous de la gorge du Marbré , elle dé-

fend , dans le (laléole , la tète et la partie anté-

rieuredu dos ; elle se trouve aussi sur cette partie

antérieure dans VAgavie ; elle se présente, pour

ainsi dire, sur chaque écaille dans le Slellion,

VAzuré, le Teguixin ; elle règne le long de la

* Séba. vol. I, p. <75.

23
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tête , du corps et du ventre du Caméléon ; elle

paraît à l'extrémité de la queue du Cordyle ;

et
,
pour ne pas rapprocher ici un plus grand

nombre de quadrupèdes ovipares, elle est com-

posée d'écaillés clair-semées sur le lézard ap-

pelé Téte-fuurchue ; elle occupe le dessus du

corps , de la tète et de la queue dans le Sour-

cilleux, et nous avons vu qu'elle ne s'éten-

dait que sur la queue de la Dragonne.

LA TÉTE-FOURCHUE '.

Lyriocephnliis ii arearitaceus, IVIerr.; Iguana sciitata,

Lalr.; Aî^nmi sciitata, Daiid.; Lopliynis Turcatus,

Oppel.; Ophryessa niargaritacca , Boié, Fitz.

Dans l'île d'Amboine , et par conséquent

dans le même climat que le sourcilleux , on

trouve un lézard qui ressemble beaucoup à ce

quadrupède ovipare. Il a comme lui , depuis la

tête jusqu'à l'extrémité de la queue, des aiguil-

lons courts en forme de dentelure, mais qui

sont sur le dos plus séparés les uns des autres

que dans le sourcilleux. La queue comprimée,

comme celle du crocodile , est tout au plus de

la longueur du corps. Le dessus de la tête, qui

est très--courte et très-convexe
,
présente deux

éminences qui ont une sorte de ressemblance

avec des corties. Suivant Séba , la pointe du

museau est garnie d'un gros tubercule entouré

d'autres tubercules blancliâtres ; le cou est goi-

treux , et le corps semé de boutons blancs

,

ronds, élevés, que l'on retrouve encore au-

dessous des yeux et de la mâchoire inférieure.

Les cuisses, les jambes et les doigts sont longs

et déliés. Ce lézard et l'espèce précédente ont

trop de caractères extérieurs communs pour ne

pas se resseiubier beaucoup par leurs habitudes

naturelles , d'autant plus qu'ils préfèrent l'un

et l'autre les contrées chaudes de l'Inde. Aussi

leur attribue-t-on à tous les deux la faculté de

se rallier par des cris ^.

LE LARGE-DOIGT \

AqoHs principal! s. Me t.; Laccrla principalis, Liun.;

Xiphosurus principalis, Fitz.

Les caractères distinctifs de ce lézard, qui se

' L'ooripiit f iirclm. SI. Daulienton, Encycl. n\i\\\.— TM-

certa sruifltn, 3 l.iiin., Ainpliil). \\e\\\..—Iguinia clamosa,

7^. Laiiri-nli specimea ineclicum.—Séba, I, table 101), lig. 3.

' Séba. V(«l. I. p 173.

Le Large-doigt. M. DaubentonjEncycI. méth. 1

trouve dans les Indes , sont d'avoir la queue

deux fois plus longue que le corps, comprimée,

un peu relevée en carène par dessus , striée par

dessous, et divisée en plusieurs portions , com-

posées chacune de cinq anneaux de très-petites

écailles. 11 a , sous le cou, une membrane assez

semblable à celle de l'iguane, mais qui n'est

point dentelée. A chaque doigt, tant des pieds

de devant que des pieds de derrière, l'avant-

dernière articulation est par dessous plus large

que les autres , et c'est de là que M. Daul)enton

a tiré le nom que nous lui conservons. La tète

est plate et comprimée par les côtés ; le museau

très-délié ; les ouvertures des narines sont très-

petites ,
ainsi que les trous des oreilles.

LE BIMACULÉ.

Anolis bimaculatus , Daud., Mcrr.; Lacerta bimaculata

Sparrm.; Jgiiana bimaculata, Lalr.; Xiphosurus

bimaculatus, Fitz.

Nous devons la connaissance de cette nou-

velle espèce de lézard à M. Sparrman, savant

académicien de Stockholm
,
qui en a décrit plu-

sieurs individus envoyés de l'Amérique septen-

trionale
,
par M. le docteur Acrélius,à M. le

baron de Géer '

;
quelques-uns de ces indivi-

dus avaient le dessus du corps semé de taches

noires; tous avaient deux grandes taches de la

même couleur sur les épaules ; et c'est ce qui

leur a fait donner, par M. Sparrman, le nom
de Bimncvlés. La tête de ces lézards est aplatie

par les côtés; la queue est comprimée et deux

fois plus longue que le corps. Tous les doigts

des pieds de devant et de ceux de derrière, ex-

cepté les doigts extérieurs, sont garnis de lobes

ou de membranes qui en élargissent la surface,

et qui donnent au bimaculé un nouveau rap-

port avec le large-doigt.

Suivant M. le docteur Acréllus, le bimaculé

n'est point méchant, il se tient souvent dans

les bois, où il fait entendre un sifflement plus

ou moins fréquent. On le prend facilement dans

un piège fait avec de fo paille, qu'on approche

de lui en sifflant, et dans lequel il saute et

s'engage de lui-même. La femelle dépose se»

œufs dans la terre. On le trouve à Saint-Eus-

tache et dans la Pensylvanie. Le fond de sa

couleur varie : il est quelquefois d'un bleu noi-

râtre.

' Mémoires de TAcsdénne des Sciences de Stockholm,

' annge MS't, troisième trimestpe. p. 169.
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LE SILLONNÉ '.

Lacerta bicarinata, Linn.;

Daud.; le Sauvegarde Le-
Teius bicarinatns, Merr.

Tupiiiaiiibis lacerlinus,

zardet, Cuv.

On trouve dans les Indes un assez petit lézard

gris dont nous plaçons ici la notice, parce qu'il

a des écailles convexes en forme de tubercules

sur les flancs , et parce que sa queue est aplatie

par les côtés comme celle du crocodile et des

autres lézards dont nous venons de donner

l'histoire. Son corps n'est point garni d'aiguil-

lons ; il n'a point de crête au-dessous du cou
;

mais on voit sur son dos deux stries très-sensi-

bles. 11 a les deux côtés du corps comme plissés

et relevés en arête ; son ventre présente vingt-

quatre rangées transversales d'écaillés; chaque

rangée est composée de six pièces; la queue, à

peine plus longue que la moitié du corps, est

striée par dessous , lisse par les côtés , et rele-

vée en dessus par une double saillie.

SECONDE û IVISIO N.

LÉZARDS
QUI ONT LA QUEUE RONDE , CINQ DOIGTS A

CHAQUE PIED, ET DES ÉCAILLIiS ÉLEVÉES SUR

LE DOS EN FORME DE CRÈTE.

L'IGUANE ^

Iguana sa|»idissima , Merr.; Lacerta Iguana, Linn.;

Iguana tubtrculala, Laur., Fitz ; Iguaua delicatissi-

ma , Latr.; l'Iguane ordinaire d'Amérique, Cuv.

Dans ces contrées de l'Amérique méridio-

nale, ou la nature plus active fait descendre à

grands Ilots du sommet des hautes Cordillères,

des neuves immenses, dont les eaux s'éteudant

' Le sillonné. M. Dauhenton, Encycl.méîh.
' Legnnn/i.— lîn arighis. Ihe Giiana.—Si'neinhi.—Taina-

toliii, en Aniériiiue, suivant Sébj.—L'Iguane. M Danbeiiton,

Encycl. nu'tii.— Rai, Synopsis Quailrniniluni, p 263. Lacer-

tus indiens Senembi et Ignann dirtiis.—Iguaua dclica-

tissima, 71. Iguaua tuheriuluta, 72. Lamt'nti spei iinen

medicuiu.

—

I.eguaua. Di, t. d'ilist. nat., par M. \ ahiioiit de

Boinare.—Sèba, 1. Table 93, fifjures 1 , 2 ; table 9ii, fi5nie4;

table 97. figure 5; taille 98, figure I.—r/;e Giiiina. Browne,
Hist. liât, (le 'a Jamaïque.

—

Lacerta, I. Major squamis dor-

si UinreoUuis ereclis e. nuchd ad exli emitatem caudae

porrectii. Idem.—Grand lézard ou Gumas. Catesby, Hist.

nat. de la Caroline, vol. Il, p 64. — Grand lézard. Dutertre,

p. 508.— Gros lézaid, uoiruiié Iguane. Ruclitfort, p. L44.

—

Gros lé/.ard. Labai, tome 1. p. 31 -"t.

—

Giuina. Sluane, vol. II.

—Igiuiun. (ironov., nuis. 2, p. 82, n" 60.— .\larci;r.. Bras.,

256, i'\^.2SG. Senembi neu Ujiuiua.— .loust ,Quailrnp., t. 77,

fig. 3.— Olear., mas., tab. 6, tig. I, Yvana.—Bout., jav. .o6,

tab. 56. Lacerta Le^/zan.— Niereniberg. nat. 271, tab. 27J.

—Worm. musaium, 315.—dus., exot. 116. Yvana.

en liberté, inondent au loin des campagnes nou-

velles, et où la main de Ihomme n'a jamais

opposé aucun obstacle à leur course; sur les

rives limoneuses de ces fleuves rapides s'élèvent

de vastes et antiques forêts. L'humidité chaude

et vivifiante qui les abreuve devient la source

intarissable d'une verdure toujours nouvelle

pour ces bois touffus, images sans cesse renais-

santes d'une fécondité sans bornes, et où il

semble que la nature, dans toute la vigueur de

la jeunesse, se plait à entasser les germes pro-

ductifs. Les végétaux ne croissent pas seuls au

milieu de ces vastes solitudes; la nature a jeté

sur ces grandes productions la variété, le mou-

vement et la vie. En attendant que l'homme

vienne régner au milieu de ces forêts, elles

sont le domaine de plusieurs animaux
,
qui, les

uns par la beauté de leurs écailles, l'éclat de

leurs couleurs, la vivacité de leurs mouve-

ments, ragilité de leur course; les autres, par

la fraicheur de leur plumage, l'agrément de

leur parure, la rapidité de leur vol; tous, par

la diversité de leurs formes, font, des vastes

contrées du iN ouveau-Monde, un grand et ma-

,
gnifique tableau, une scène animée, aussi va-

riée qu'immense. D'un côté , des ondes majes-

tueuses roulent avec bruit, de l'autre, des flots

écumants se précipitent avec fracas de roches

élevées; et des tourbillons de vapeurs réfléchis-

sent au loin les ra} ons éblouissants du soleil :

ici l'émail des fleurs se mêle au brillant de la

verdure, et est effacé par l'éclat plus brillant

encore du plumage varié des oiseaux; là, des

couleurs plus vives, parce qu'elles sont ren-

voyées par des corps plus polis, forment la pa-

rure de ces grands quadrupèdes ovipares, de

ces gros lézards que l'on est tout étonné de voir

décorer le sommet des arbres et partager la

demeure des habitants ailés.

Parmi ces ornements remarquables et vi-

vants dont on se plait à contempler, dans ces

forêts épaisses, la forme agréable et piquante,

et dont on suit avec plaisir les divers mouve-

ments au milieu des rameaux et des fleurs,

la dragonne et le tupinambis attirent l'attention;

mais le lézard dont nous traitons dans cet ar-

ticle se fait distinguer bien davantage par la

beauté de ses couleurs, l'éclat de ses écailles,

et la singularité de sa conformation.

Il est aisé de reconnaître l'iguane à la grande

poche qu'il a au-dessous du cou , et surtout à

la crête dentelée qui s'étend depuis la tête jus-
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qu'a rextrémité de la queue, et qui garnit aussi

le devant de la gorge. La longueur de ce lé-

zard, depuis le museau jusqu'au bout de la

queue , est assez souvent de cinq ou six pieds '
;

celui que nous avons décrit, et qui a été en-

voyé de Cayenue au Cabinet du Roi par

M. Sonuini, a quatre pieds de long -.

La tête est comprimée par les côtés, et apla-

tie par dessus ; les dents sont aiguës . et assez

semblables, par leur forme, à celles des lé-

zards verts de nos proNiuces méridionales. Le

museau , l'entre-deux des yeux et le tour des

mâchoires, sont garnis de larges écailles très-

colorées, trt~s-unies et ti-es-luisantes; trois

écailles plus larges que les autres sont placées

de chaque côte de la tète, au-dessous des

oreilles; la plus grande des trois est ovale, et

sou éclat, semblable à celui des métaux polis,

relève la beauté des couleurs de l'iguane; les

yeux sont gros ; l'ouverture des oreilles est

grande; des tubercules qui ont la forme de

pointes de diamants sont places au-dessus des

naiines , sur le sommet de la tète et de chaque

côte du cou. Une espèce de crête , composée de

grandes écailles saillantes, et qui, par leur

figure, ressemblent un peu à des fers de lance,

s'étend depuis la pointe de la mâchoire infe-

• « Pendant le sqoar qne Bnie St i Karor. sor le Sénégal.

« oo loi fit voir ua <juana Uuane lonj de trois pieds, de-
« puis le maseJu jusqu'à la qiie«ie. q>ii devait avi>ir encore
« detii -^ - '-^ -s, ( ^L'iHi doit croire qtie la queue de ce
lèxanl quelque accident, les iguanes avant la

queoe i
.

- ,-e le coq».' t Sa v>eaa était c .o>erte île

« petites ecuues de dinérenies couleurs, jaunes, vertes et

« noires, si vives, quelles paraissaient ci>lo.- ées d un beau
t vernis. Il avait les yeui fort srands, rouies, ouverts jos-

• qu'au soiumet de U tète. i>n les aurait pris pour du feu.

• l rsqu U èvait irrité : alors sa gorje s endaii aassi. coouue
cel.e d'un piseoo. . HLst. gen. des Voy^ses. livre vil,

chap. I* •.

* Principales dimensions d'un iguane, conservé an Cabi-
net du Koi.

Loognenr totale. 4*0
Circonférence dans l'endroit ie plus gns du

corjics-

Circ>.>aiéreDce à l'origine de la qoeue.

Loncour de la màdioire supérieure.

Looguear de la plus graude ecaide des côtés de
U lèie.

EiOaguear de U pocbe qui est an-desaonsdacoik
Larsenrdeu podie.

LoBSBCur des plo* grandes écailles de la crête.

Looguear de ta queoe.

Longueur des p^uea de devantjosqa'àrextiàni-
le dr« doigts.

Uxigueur des pattes de denière.

Loogoew dn plus grand ongie.

'CercytOecsii

<
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pect effrayant lorsque , agité par la colère et

animant son regard, il a fait entendre son sif-

flement, secoué sa longue queue, gonflé sa

^^orge , redressé ses écailles , et relevé sa tête

hérissée de callosités.

La femelle de l'iguane est ordinairement

plus petite que le mâle; ses couleurs sont plus

agréables, ses proportions plus sveltes; son

regard est plus doux, et ses écailles présentent

souvent l'éclat d'un très-beau vert. Cette parure

et ces sortes de charmes ne lui ont pas été

donnés en vain ; on dirait que le mâle a pour

elle une passion très-vive; non-seulement, dès

les premiers beaux jours de la fin de l'hiver il

la recherche avec empressement, mais il la dé-

fend avec fureur. Sa tendresse change son na-

turel ; la douceur de ses mœurs, cette douceur

si grande qu'elle a été comparée à la stupi-

dité, fait place à une sorte de rage. Il s'élance

avec hardiesse lorsqu'il craint pour l'objet

qu'il aime ; il saisit avec acharnement ceux qui

approchent de sa femelle; sa morsure n'est

point venimeuse , mais pour lui faire lâcher

prise on est obligé de le tuer ou de le frapper

violemment sur les narines '.

C'est environ deux mois après la lin de l'hi-

ver que les iguanes femelles descendent des

montagnes ou sortent des bois
,
pour aller dépo-

ser leurs œufs sur le sable du bord de la mer.

Ces œufs sont presque toujours en nombre im-

pair, depuis treize jusqu'à vingt-cinq. Ils ne

sont pas plus gros, mais plus longs que ceux

de pigeons; la coque en est blanche et souple,

comme celle des oeufs des tortues marines,

auxquels ils ressemblent plus qu'à ceux des

crocodiles. Le dedans en est blanchâtre et sans

glaire. Ils donnent, disent la plupart des voya-

geurs qui sont allés en Amérique , un excellent

goût à toutes les sauces , et valent mieux que

ceux de poules.

L'iguane , suivant plusieurs auteurs , a de la

peine à nager, quoiqu'il fréquente de préfé-

rence les rivages de la mer ou des fleuves.

Catesby rapporte que lorsqu'il est dans l'eau

il ne se conduit presque qu'avec la queue , et

qu'il tient ses pattes collées contre son corps ^.

Cela s'accorde fort bien avec la difficulté qu'il

éprouve pour se mouvoir au milieu des flots;

et cela ne montre-t-il pas combien les quadru-

* Catesby. Hist. nat. de la Carolioei vol. U. p. 64.

& Cateaby. à Tendroit déjà cité.

pèdes ovipares , dont les doigts sont divisés

nagent avec peine, ainsi que nous l'avons dit

et combien cette conformation influe sur la na-

ture de leurs habitudes?

Dans le printemps, les iguanes mangent
beaucoup de fleurs et de feuilles des arbres

auxquels on a donné le nom de Mahul^ et qui

croissent le long des rivières : ils se nourrissent

aussi iïAnones^ ainsi que de plusieurs autres

végétaux '
; et Catesby a remarqué que leur

graisse prend la couleur des fruits qu'ils ont

mangés les derniers; ce qui confirme ce que

j'ai dit des diverses couleurs que donne à la chair

des tortues de mer l'aliment qu'elles préfèrent.

Les iguanes descendent souvent des arbres

pour aller chercher des vers de terre, des mou-

ches et d'autres insectes ^.

Quoique pourvus de fortes mâchoires, ils

avalent ce qu'ils mangent presque sans le mâ-

cher ^.

Ils se retirent dans des creux de rochers ou

dans des trous d'arbres *. On les voit s'élan-

cer avec une agilité surprenante jusqu'au plus

haut des branches, autour desquelles ils s'en-

tortillent, de manière à cacher leur tête au mi-

lieu des replis de leur corps ^. Lorsqu'ils sont

repus , ils vont se reposer sur les rameaux qui

avancent au-dessus de l'eau. C'est ce moment

que l'on choisit au Brésil pour leur donner la

chasse. Leurdouceur naturelle, jointe peut-être

à l'espèce de torpeur à laquelle les lézards

sont sujets, ainsi que les serpents , lorsqu ils

ont avalé une grande quantité de nourriture,

leur donne cette sorte d'apathie et de tranquil-

lité remarquée par les voyageurs, et avec la-

quelle ils voient approcher le danger, sans cher-

cher à le fuir, quoiqu'ils soient naturellement

très-agiles. On a de la peine à les tuer, même
à coups de fusil : mais on les fait périr très-

vite en enfonçant un poinçon ou seulement un

tuyau de paille dans leurs naseaux®; on en

< Catesby, Hist. naf. de la Caroline.

• Note communiquée par M. de la Borde.

» Catesby. Hii.t. nat de la Caroline.

4 Catt gby. à l'endroit déjà cité.

• i Une espèce de jasmin d'une excellente odeur, qui croit

de toutf'8 parts, en buisson, dans les campagnes de Suri-

f nam, est la retraite ordinaire des serpents et des lez.rdi,

< surtout de l'isuJoe; c'est une chose admirable que la ma-

• mère dont Ce dernier reptile s'entortille au pied de cette

• plante, cachant sa tète au milieu de tous ses replis. » Hist.

gén des Voyages, t. LlV, p. 411, éd. in-<2.

• Hist. gén. des Voyages, 1. Vil. c 17.
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volt sortir quelques gouttes de sang, et l'ani- semble d'abord le révolter; il est fier; 11 paraît

mal expire méchant; mais bientôt il s'apprivoise; il de-

La stupidité que l'on a reprochée aux igua- meure dans les jardins; il passe même la plus

nés, ou plutôt leur confiance aveugle, presque grande partie du jour dans les appartements; il

toujours le partage de ceux qui ne font point court pendant la nuit, parce que ses yeux,

de mal, va si loin, qu'il est très-facile de les comme ceux des chats, peuvent se dilater de

saisir en vie. Dans plusieurs contrées de l'A-

mérique on les chasse avec des chiens dres-

sés à les poursuivre; mais on peut aussi les

prendre aisément au piège '. Le chasseur qui

va à la recherche du lézard porte une longue

perche, au bout de laquelle est une petite corde

nouée en forme de lac ^
. Lorsqu'il découvre

un iguane étendu sur des branches , et s'y pé-

nétrant de l'ardeur du soleil , il commence à

siffler ; le lézard ,
qui semble prendie plaisir à

l'entendre, avance la tête; peu à peu le chas-

seur s'approche, et, en continuant de siffler,

il chatouille avec le bout de sa perche les côtés

et la gorge de l'iguane, qui non-seulement

souffre sans peine cette sorte de caresse , mais

se retourne doucement, et paraît en jouir avec

volupté. Le chasseur le séduit, pour ainsi dire,

en siftlant et en le chatouillant, au point de

l'engager à porter sa tète hors des branches

,

assez avant pour embarrasser son cou dans le

lac; aussitôt il lui donne une violente se-

cou>sc
,
qui le fait loniber à tt-rre ; il le sai^t

à l'oiigiiie de hi queue, il lui met u i pied sui' le

corps ; et ce qui prouve bien que la stupidité de

l'igu-.inc n'est
i
as aussi grande qu'on le dit,

c'est q e lorsque sa coiitiance est trompée, el

qu'il se srni pris, il a recours à la force, dont

il n'avait pas voulu u^er. Il s'agite avec vio-

lenc ; il ouvre li gueule; il roule des yeux

éliuc(daiUs; il gonfle sa gorge : niais ses ef-

forts sont inutiles; le chasseur, eu le tenant

sous ses pieds, el en l'accablant du poids de

tout son coips, parvient bientôt à lui attacher

les pattes, el à lui lier la gueule, de manière

Q'ie ce inallieureux animal ne puisse ni se dé-

fendre ni s'enfuir '.

On peut le garder plusieurs jours en vie suis

Jui donner aucune nourriture ''; la contrainte

• Note communiquée par M. de la Borde.

» Voyages du Père Labat en Afrique et en Amérique.

• Catesby, Hist. nat. de la Caroline.

» Erowne dit avoir gardé chez lui un iiniane adulte pen-

dant plus de deui mois. Dans le commencement il était fier

et nuxliam ; mais an bout de quelques jours il devint plus

doux : à la fin il passait la plus g'rande partie du jonr sur un

lit,, mais il courait toujours pendant la nuit. <i Je n'ai jamais

« observé, continue ce voyageur, que cet iguane ait mangé

manière que la plus faible lumière lui suffise,

et parce qu'il prend aisément alors les insectes

dont il se nourrit. Quand il se promène, il darde

souvent sa langue; il vit tranquille ; il devient

familier ',

On ne doit pas être surpris de l'acharnement

avec lequel on poursuit cet animal doux et pa-

cifique qui ne recherche que quelques feuilles

inutiles ^\x quelques insectes malfaisants, qui

n'a besaîû gK)ur son habitation que de quelques

trous de roche? ou de quelques branches pres-

que sèches, et«jiie la nature a placé dans les

grandes forêts pour en faire l'ornement. Sa

chair est excellente à manger, surtout celle

des femelles qui est plus tendre et plus grasse^;

les habitants de Bahama en faisaient même une

espèce de commerce, ils le portaient en vie à la

Caroline et dans d'autres contrées, où ils le fai-

saient saler pour leur u'sage ^
; dans certaines

lies où ils sont rares, on les réserve pour les

meilleures tables ''; et l'homme ne s'est jamais

tant exercé à détiuire les animaux nuisibles

qu'à faire sa proie de ceux qui penvnt flatter

son appétit. D'ailleurs on trouve quelquefois

dans le corps de I iguane , ainsi que dans les

crocodiles el duns les tupinambis, des concré-

tio s semblables aux bézoards des quadru^ièdes

vivipares, et particulière lenl à ceux ([ue l'on

a nommés lézoaids occidentaux. M. Dombey a

apporté de l'Amérique méridionale au cabinet

du Roi un de ces bézoards d'iguane. Cette

concrétion représente assez exactement la moi-

tié d un 0' oide un peu creux : elle est composée

de couches polies, formées de petites aiguille?,

(1 antre chose que les particules imperceptibles qu'il lapait

<i dans l'air (ces particules étaient sûrement de très-peliis

a insectes.) Quand il se promenait, il dardait fréquemment

« sa langue, comme le caméléon. La chair de l'iguane est re-

« cherchée par beaucoup d" gens, et lorsqu'ei:e est servie en

n fricassée, elle est préférée à celle de la meilleure volaille,

a L'iguane peut être aisément apprivoisé quand il est jeune;

K il est alois un animal aussi innocent que beau. » Ilist. nat-

de la Jamaïque par Bro-wne. Londres, 1756, p. 462.

' Note communiquée par M. de la Borde.

' On dit que la chair de l'iguane est nuisible à ceus dont \c

sang n'est point pur, et M. de la Borde la croit difficile îi

digérer.

' Catesby, Hist. nat. de la Caroline.

' Note communiquée par M. de la Borde,



et qui présentent, comme d'autres bczoards,

une espèce de cristallisation. Elle est convexe

d'un oôté et concave de l'autre; elle ne doit

cependant pas être regardée comme la moitié

d'un bézoard plus considérable, les couches

qui la composent étant placées les unes au-des-

sus des autres sur les bords de la cavité , ainsi

que sur la partie convexe. Le noyau qui a

servi à former ce bézoard devait donc avoir a

peu près la même forme que cette concrétion.

La surface de la cavité qu'elle présente n'est

point polie comme celle des parties relevées qui

ont pu subir un frottement plus ou moins con-

sidérable. Le grand diamètre de ce bézoard est

de quinze lignes , et le petit diamètre à peu près

de quatorze.

Séba avait , dans sa collection
,
plusieurs

bézoards d'iguanes, de la grosseur d'un œuf de

pigeon , et d'un jaune cendré avec des taches

foncées. Ces concrétions sont appelées Beguan
par les Indiens

,
qui les estiment plus que beau-

coup d'autres bézoards '. Elles peuvent avoir

été connues des anciens , l'iguane habitant dans

les Indes orientales ainsi qu'en Amérique ; et

comme cet animal n'a point été particulière-

ment indiqué par Aristote ni par Pline , et que

les anciens n'en ont vraisemblablement parlé

que sous le nom de Lézard-vert , ne pourrait-

on pas croire que la pierre appelée par Pline

Sauritïn , à cause du mot Scnirtcs ( lézard )
, et

que l'on regardait, du temps de ce naturaliste,

comme se trouvant dans le corps d'un lézard-

vert , n'est autre chose que le bézoard de

l'iguane , et qu'elle n'était précieuse que parce

qu'on lui attribuait les fausses propriétés des

autres bézoards ^ ? Ce qui confirme notre opi-

nion àce sujet, c'est que ce mot Saurilin n'a été

appliqué par les anciens ni parles modernes à

aucun autre corps, tant du règne animal que

du règne minéral

.

Les iguanes sont très-communs à Surinam

,

ains» que dans les bois de la Gupane, aux envi-

rons de Cayenne ^ et dans la Nouvelle-Espagne.

Ils sont assez rares aux Antilles, parce qu'on

y en a détruit un grand nombre , à cause de la

bonté de leur chair *. On trouve aussi l'iguane

dans l'ancien continent ^ en Afrique, ainsi qu'en

< Séba, vol. Il, p. (40.

' « Sjuritiii iii ventre viriilis licfrti arundine dissecti tra-

I durit iiiveniri. » Plin-, I. XXX\'II, c. 6".

' Note comnuuiiquée par M. delà Borde.

4 Idem.

* Il rat bien reconnu mainteaiant que figuane (jui fait l'ob-

DU LEZARD CORNU. {^
Asie '

;
il est partout confiné dans les climats

chauds; ses couleurs varient suivant le sexe
l'âge et les diverses régions qu'il habite; mais il

est toujours remarquable par ses habitudes, sa

forme et l'émail de ses écailles.

LE LEZARD CORNU.

Iguanacornuta, Latr., Mcrr.; Lacerta cornuta, Bonn.

Ce lézard
,
qui se trouve à Saint-Domingue , a

les plus grands rapports avec l'iguane; il lui

ressemble par la grandeur, par les proportions

du corps, des pattes et de la queue, par la

forme des écailles, par celle des grandes pièces

écailleuses, qui forment sur son dos et sur la

partie supérieure de sa queue une crête sem-

blable à celle de l'iguane. Sa tête est enfoncée

comme celle de ce dernier lézard ; elle montre

également sur les côtés des tubercules très-

gros, très-saillants, et finissant en pointez-

Les dents ont leurs bords divisés en plusieurs

petites pointes, comme celles des iguanes un peu

gros. Mais le lézard cornu diffère de l'iguane

en ce qu'il n'a pas sous la gorge une grande

foche garnie d'une membrane, et d'une sorte

de crête écailleuse. D'ailleurs la partie supé-

rieure de sa tête présente , entre les narines et

les yeux, quatre tubercules de nature écail-

leuse, assez gros et placés au-devant d'une

corne osseuse, conique, et revêtue d'une écaille

d'une seule pièce ^. L'amateur distingué qui a

bien voulu nous donner un lézard de cette es-

pèce ou variété, nous a assuré qu'on la trou-

vait en très-grand nombre à Saint-Domingue.

Nous avons nommé ce lézard le Cornu ,
jusqu'à

ce que de nouvelles observations aient prouvé

qu'il forme une espèce distincte, on qu'il n'est

qu'une variété de l'iguane. M. l'abbé Bonna-

terre, qui nous a le premier indiqué ce lézard

,

se propose d'en publier la figure et la descrip-

tion dans VEncyclopédie méthodique.

jet de cet article est particulier aux contrées chaudes de l'A

meriqiiP. U.
* Auprès de la baie des Cbiens-Marin'î. dans la Nonveiîe

Ilollaiidi', le voyageur Daiiipier trouva des Gn vos <y- Isua-

ufs, qui, lorsqu'on s'appr^cliau d'eux, s'.iri^talfnt et sifflaient

s lis prendre la fuite. Voyage de Guillaiwne Damt-ieraux

Ten-es-Aii^tt-iles, Amsterdam tT05.

= Jn\ vu deux lézards cornus ; l'un de ces deux individus

n'avait (las de gros tubercules sur les ei'rtés de la lète.

» L'un des de 'X lézards cornus que j'ai examinés, et qui font

miinienant partie de la collection du roi, a t^ois pieds sept

pouces de longueur totale., el sa corne est haute de six ligues.
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LE BASILIC

Basilicus mitratus, Daud., Merr. ; Lacerta Basiliciis

,

Linn.: Basilicusamericauns, Laur.; IguauaBasilicus,

Latr.

L'erreur s'est servie de ce nom de Basilic

pour désigner un animal terrible
,
qu'on a tan-

tôt représenté comme un serpent , tantôt comme

un petit dragon , et dont le regard perçant don-

nait la mort. l\ien de plus fabuleux que cet

animal , au sujet duquel on a répandu tant de

contes ridicules, qu'on a doué de tant de quali-

tés merveilleuses, et dont la réputation sert

encore à faire admirer entre les mains des char-

latans
,
par un peuple ignorant et crédule, une

peau de raie desséchée , contournée d'une ma-

nière bizarre , et que Ton décore du nom fameux
de cet animal chimérique ".

Nous ne conserverions pas ce nom de Basilic,

dont on a tant abusé , à l'animal réel dont nous

parlons, de peur que l'existence d'un lézard

appelé Basilic ne pût faire croire a la vérité de

quelques-unes des fables attachées à ce nom

,

si elles n'étaient aussi absurdes que risibles

,

si par là nous n'étions bien rassurés sur la

croyance qu'on leur accorde , et d'ailleurs si

ce nom de Basilic n'avait pas été donné au lé-

zard dont il est question dans cet article, par

tous les naturalistes qui s'en sont occupés.

Le lézard basilic habite l'Amérique méridio-

nale; aucune espèce n'est aussi facile à distin-

guer , à cause d'une crête très-exhaussée qui

s'étend depuis le sommet de la tète jusqu'au

bout de la queue , et qui est composée d'écail-

lés en forme de rayons , un peu séparées les

unes des autres. Il a d'ailleurs une sorte de ca-

puchon qui couronne sa tète ; et c'est de là que

lui vient son nom de Basilic, qui signifie peiil

roi. Cet animal parvient à une taille assez con-

sidérable ; il a souvent plus de trois pieds de lon-

gueur, en comptant cet le de la queue. Ses doigts,

au nombre de cinq a chaque pied, ne sont réunis

par aucune membrane. Il vit sur les arbres,

comme presque tous les lézards qui, ayant les

doigts divisés, peuvent ygrimper avec facilité et

* Le Basilic. M. Daiibtnlon. Encycl. méth.—Dragon d'A-

néricjiie, ain|)liil)ie (pii vole. Basilic. Séba, l,ul 100. fig. t.

2 < l.c Basilic, qii'- le- cliai l.ilaiis l't les s.illinihaiiqiies expo-

1 sent tous les j'Hirs, avec tan d'appari il, aux yeux tlu pu-

1 blic. pour Tatiirer et lui eu imposer, n'est qu'une sorle de

« petite r.iie, qui se trouve ilaus l.i Mé li erranee. et qu'on

t fait dessécher sous la bi/.arre cunfif^uratioii qu on y le-

• marque. > Dict. d'Hist. lut., par M. Valmont de Boiuaie.

NATURELLE

en saisiraisémentles branches. Non-seulementil

peut y courir assez vite, mais remplissant d'air

son espèce de capuchon , déployant sa crête

,

augmentant son volume, et devenant par là

plus léger, il saute et voltige, pour ainsi dire

,

avec agilité , de branche en branche. Son séjour

n'est cependant pas borné au milieu des bois
;

il va à l'eau sans peine, et, lorsqu'il veut na-

ger, il enfle également son capuchon, et étend

ses membranes.

La crête qui distingue le basilic, et qui peut

lui servir d'une petite arme défensive, est en-

core pour lui un bel ornement. Bien loin de tuer

par son regard, comme l'aniiTiai fabuleux dont

il porte le nom , il doit être considéré avec plai-

sir, lorsque, animant la solitude des immenses

forêts de l'Amérique , il s'élance avec rapidité

de branche en branche , ou bien lorsque dans

une attitude de repos , et tempérant sa vivacité

naturelle, il témoigne une sorte de satisfaction

à ceux qui le regardent, se pare, pour ainsi

dire , de sa couronne , agite mollement sa belle

crête , la baisse, la relève, et par les différents

reflets de ses écailles, renvoie aux yeux de ceux

qui l'examinent de douces ondulations de lu-

mière.

LE PORTE-CRÈTE'.

Basilicus amboiuensis, Daud., Merr., Fitz; Lacerta

amboiueusis, Schlosser.

Nous conservons à ce lézard le nom de Porte-

crête
,
qui lui a été donné par M. Daubenton.

Cet animal présente en effet une crête qui s'é*

tend depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la

queue. Le plus souvent elle est composée sur

le dos de soixante-dix petites écailles plates
,

longues et pointues ; et, à l'origine de la queue

,

elle s'élève et représente une nageoire très-lon-

gue, très-large, formée de quatorze ou quinze

rayons cartilagineux , et garnie à son bord su-

périeur de petites écailles aiguës, penchées sou-

vent en arrière. C'est dans l'ile d'Amboine et

dans l'ile de Java - qu'on trouve le porte-crête.

' Bin jairacok jnngur eckor, par les Malaies, suivant

M. Hornsted.—Le Porie-créte. M. Uaubentun, Eueycl. méth.

Lacerta ambohunsis^ Schlosser, de Lacerta auiliouiensi.

Anisierdam, 1778 in-*". (L'inilnidu, décrit par M Schlosser,

fut acheii* |iar feu M. le h.iron de Géer, et appartenait, en 1783,

à l'Ac.idéniie <le Slockholin).

' M. Hiirnsifcit. Métn. de rAcad.des Sciences de Stock-

holm, année 1783, triiu. 2, p. 130
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M. Schlosser est le premier naturaliste qui en

ait parlé '. Ce lézard est dans l'Asie le repré-

sentant du basilic qui habite le nouveau conti-

nent; il a aussi de grands rapports avec la dra-

gonne et les autres grands lézards à queue

comprimée , dont le dos paraît dentelé , en ce

que sa tète est presque quadrangulaire, aplatie,

revêtue de tubercules et de grandes écailles : il

a les yeux grands et les narines élevées ; les

ouvertures des oreilles laissent voir la mem-
brane nue du tympan ; le dessous de la tête

présente une sorte de poche aplatie et très-plis-

sée, à laquelle on a donné le nom de collier. La

langue est épaisse, charnue et légèrement fen-

due ; les dents sont serrées, pointues , et d'au-

tant plus grandes qu'elles sont plus éloignées

du devant des mâchoires , où l'on eu rencontre

huit en haut et six en bas, arrondies, courtes,

aiguës , tournées obliquement en dehors , et sé-

parées par un petit intervalle des plus grosses

ou des molaires ^. Le porte-crête en a ainsi de

deux sortes, comme la dragonne à laquelle il

ressemble encore par la forme et la disposition

des doigts.

Les cinq doigts de chaque pied sont garnis

d'ongles, et présentent de chaque côté un rebord

aigu, dentelé comme une scie. La queue est

près de trois fois plus longue que le corps. La

couleur de la tête et du collier est verdâtre

,

avec des lignes blanches ; la crête et le dos sont

d'un fauve plus ou moins foncé ; le ventre est

d'un gris blanchâtre, et chaque côté du corps

présente des taches ou bandes blanches, qui

s'étendent jusque sur les pieds ; il parait que

,

dans plusieurs individus, la couleur générale

du porte-crête est verdâtre , avec des raies noi-

res, et le ventre blanchâtre ^ Le mâle difi'ère

de la femelle par une crête beaucoup plus éle-

vée, et par des couleurs plus vives.

Ce lézard n'est pas seulement beau ; il est as-

sez grand
,
puisqu'il a quelquefois trois ou qua-

tre pieds de long; sa gueule et ses doigts sont

bien armés; son dos et sa queue présentent une

sorte de défense ; ses pieds, conformés de ma-
nière à lui permettre de grimper sur les arbres

,

laissent moins de ressources à sa proie pour lui

échapper; sa tête tuberculeuse et garnie de

grandes écailles paraît être à l'abri des blessu-

Schiosser, ouvrage déjà cilé.

M. Hornstedt. Mc-iiioircs à l'endroit déjà cilé.

M. Hornstedt, à l'endroit déjà cilé.

1.

res
;
d'après tous ces attributs , on croirait que

le porte-crête est vorace , carnassier et dange-

reux pour plusieurs petits animaux. Mais nous

avons encore ici un exemple de la réserve avec

laquelle on doit juger de l'ensemble du natu-

rel , d'après les caractères particuliers de la

conformation extérieure, tant l'organisation

interne , et même un concours de circonstan-

ces locales plus ou moins constantes, agis-

sent quelquefois avec force sur les habitu-

des.

Le porte-crête habite de préférence sur le

bord des grands fleuves ; mais ce n'est point

en embuscade qu'on l'y trouve : il ne fait point

la guerre aux animaux plus faibles que lui : il

se nourrit tout au plus de quelques petits vers
;

il passe tranquillement sa vie sur les rives peu

fréquentées ; il dépose ses œufs sur les bancs de

sable et les petites îles , comme s'il cherchait à

les y mettre en sûreté : il grimpe sur les arbres

qui s'élèvent au bord de l'eau , et y cherche en

paix les fruits et les graines dont il fait sa prin-

cipale nourriture. Il n'a donc usé presque ja-

mais de toute sa force
,

qui peut-être même
n'est pas très-considérable : aussi s'alarme-t-il

aisément. 11 fuit au moindre bruit sans chercher

à se défendre, comme si l'habitude de la défense

tenait le plus souvent à celle de l'attaque. Il se

jette dans l'eau lorsqu'il redoute quelque en-

nemi; il nage avec d'autant plus de vitesse,

que la membrane élevée de sa queue lui sert à

frapper l'eau avec facilité; et il se cache à la

hâte sous les roches.

Les fruits dont ce lézard se nourrit lui don-

nent un naturel doux et paisible , et communi-

quent à sa chair une saveur supérieure à celle

qu'elle aurait, s'il choisissait un aliment moins

pur. Malheureusement pour cet innocent lé-

zard, le bon goût de sa chair, qu'on dit être

préférable à celle de l'iguane, est assez connu

des habitants des contrées qu'il habite, pour

qu'on le poursuive jusqu'au milieu des eaux et

sous les roches avancées qui lui servent de der-

nier asile. Il s'y laisse même prendre à la main,

sans jeter aucun cri , sans faire le moindre mou-

vement pour se défendre. Cette espèce d'aban-

don de sa vie ne provient peut-être que du na-

turel tranquille de cet animal frugivore
,
qui

n'a jamais essayé ses armes , ni senti tout ce

qu'il peut pour sa conservation. On a cependant

donné à sa douceur le nom de stupidité; mais

combien de fois n'a-t-on pas désigné par un

2li
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nom de mépris les qualités paisibles et peu

brillantes!

LE GALÉOTE '.

Calotes (Afjama) Opliioniachiis, Merr.; Lacerta Calotes,

Linn.; Agama Calotes, Daud.; te Galeote commun,

Cuv.

Ce lézard a , depuis la tête jusqu'au milieu

du dos , une crête produite par des écailles sé-

parées l'une de l'autre, grandes, minces et

terminées en pointe. Quelques écailles sembla-

bles s'élèvent d'ailleurs vers le derrière de la

tète , au-dessous des ouvertures des oreilles.

Mais cette crête hérissée ne s'étend pas sur la

gorge, et depuis le sommet de la tète jusqu'à

l'extrémité de la queue , comme dans l'iguane.

Toutes les autres écailles qui revêtent le galéote

présentent une arête saillante et aiguë, qui le

fait paraître couvert d'une multitude de stries

disposées dans le sens de sa longueur.

La tête est aplatie, très-large pai* derrière,

et assez semblable par là à celle du caméléon;

les yeux sont gros; les ouvertures des oreilles

grandes ; la gorge est un peu renflée , ce qui lui

donne un petit trait de ressemblance avec l'i-

guane; les pattes sont assez longues, ainsi que

les doigts qui sont très-séparés les uns des au-

tres ; le dos des ongles est noir. La queue est

effilée et plus de trois fois aussi longue que le

corps. L'individu que nous avons décrit , et qui

pst conservé au Cabinet du Roi , a trois pouces

dix lignes, depuis le bout du museau jusqu'à

l'anus; la queue a quatorze pouces de lon-

gueur. Quelquefois la couleur du dos est azu-

rée , et celle du ventre blanchâtre.

Le galéote se trouve dans les contrées cliau-

des de l'Asie, particulièrement dans l'île de

Ceyian , en Arabie , en Espagne , etc. ; il court

dans les maisons et sur les toits, où il donne la

chasse aux araignées : on prétend même qu'il

est assez fort pour faire sa proie de petits rats,

contre les dents desquels il pourrait être un

peu défendu par ses écailles aiguës et par la

crête qui règne le long de son dos. Ce qui est

Par les Grecs, Kololrs (A yhkalnholes.—VM les Latins,

0;)'iio'"rtf''î(s.— L»- Giléitte. M. Uaub iitoii, Eiicycl. inéth.

—Giilmte. Dici. d'il. .st. nat , par M. Valiiioiit de Koiiiare.

—

Séba. I. Tah. ((9, tig. 2 . tab. 93 fis. 2; tab. 93, Bg. 3. i. T. Il,

tati. 76. fis- 3.

—

Igiiitna Calotes, 73. Lameuti speciiiieu tne-

diciirii.—/^»an)a chakidiea, 69. Idem, tbidem.—E^lwards,
ïv.74, t2iD.

bien certain , c'est que ses longs doigts très-di-

visés doivent lui donner beaucoup de facilité

pour se cramponner sur les toits, et y pour-

suivre les rats et les araignées. Il se bat contre

les petits serpents , ainsi que le lézard vert et

plusieurs autres lézards.

L'AGAME*.

Calotes (Agama) colonorum, Merr., Fitz; Agama colo-

Dorum, Daud.; Lacerta, Agama, Liuii. ; l'Agame

des coious, Cuv.

On trouve en Amérique un lézard qui a beau-

coup de rapports avec le galéote. Le derrière de

la tête et le cou sont garnis d'ecailles aiguës.

Celles qui couvrent le dessus du corps, et sur-

tout celles qui revêtent la queue, sont relevées

en carène et terminées par une épine , ce qui

donne une forme anguleuse à la queue, qui

d'ailleurs est menue et longue. Le dos présente,

vers sa partie antérieure, une crête composée

d'écaillés droites, plates et aiguës; le dessous

de la gueule est couvert d'une peau lâche , en

forme de petit fanon. Ce qui le distingue prin-

cipalement du galéote, avec lequel il est aisé

de le confondre, c'est que ses couleurs parais-

sent plus pâles, que son ventre semble moins

strié, et que les écailles qui garnissent le der-

rière de la tète sont comme renversées et tour-

nées vers le museau. Le mâle ne diffère de la

femelle qu'^ ce que sa crête est composée d'é-

caillés plus grandes et se prolonge davantage

sur le dos. D'ailleurs il n'y a point d'épines la-

térales sur le cou de la femelle ; mais on en

voit de très-petites sur les côtés du corps , et

celles qui défendent la queue et les parties ap-

térieures du dos sont plus aigu"ës que sur le

mâle. Suivant Séba, ce lézard se plaît au mi-

lieu des eaux. Nous présumons que c'est à

cette espèce qu'il faut rapporter le lézard re-

présenté dans l'ouvrage de Sloane, planche

ITZ^ figure 2 ^ , ainsi que celui que Rrowne a

* L'Afpme. M.Daubentoii.Encycl.méth.—Gronov.,Zooph.

13, n. 54.—Scba, t. 1, pi. 107, fig. 3.— hjuaunc^-dylina,

67; et /ç/unna ifl/amandfiua, 68. Laurcnli .spécimen me-
dicuin.

' Lace.1 tvs major è «"•idi cinerevs, dorso rtisia bre-

viori dontilo. Ce lézard se trouve en trè'-grHnd nombre
dans les bois de la Jainaiijue; il diffère trè--p' u dn Guima
(Iguane); mais il est plus petit, sa couleur est plus verle, et il

a, le long du dus, une crête plus courte. Il pond des œuf»

uiuins gros que les œvds de Qigeoa, Sloane, vol. II, p. Si3.
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dit être commun à la Jamaïque , et dont il fait

une cinquième espèce *, Nous croyons devoir

encore rei^arder comme un agame, le lézard

bleu d'Kdwards '; et ces trois lézards ne nous

paraissent être tout au plus que des variétés de

celui dont il est question dans cet article.

TROISIÈME DIVISION.

LEZARDS
DOiSTLA QUElîE EST UOKDE, QUI ONT CINQ DOIGTS

AUX PIEDS bE DEVANT, ET DES BANDES ÉCAIL-

LEUSES sous LE VENTRE.

LE LEZARD GRIS \

Lacerta agilis, Lion., Cuv., Merr.; L. agilis et slirpium

Duud.

Le lézard gris paraît être le plus doux , le

plus innocent et l'un des plus utiles des lé-

* Larerln, 5 minor viiidis caudn sqnamis erertis cris-

lata. Tlie Guana lizard, and lilue lizard of Edwards. Ce lé-

zard est tres-coinmnii à la J.itnaïtiue; il parait en général

d'un beau vert; mus sa couleur change suivant sa position,

ainsi q^ie cellf <ies animaux de son genre; il semble même
quelle est plus vaiiable (|U<" celle des autres lézards, et

qn'elle jirend plutôt les différentes nuances qu'elle pré>ente,

suivant ivnilroit où il f,e trouve. Son corps est couvert d'é-

Cailles légères; mais celles qui sont au-dessus de la qieue

sont relevées et forment une petite crête qui a quelques rap-

ports avec celle du Guana (Iguane); sa longueur excelle ra-

rement nrufou dix pouces; il est très-doux. Browne, p. 463.

' « Le lézard bleu est fort particulier, à causede la struc-

€ ture <!e s s doigts, qui ont de petites membranes qui s'éien-

• deiit de chaque côté, non piisde la nature de celles que les

• oiseaux aquatiques ont aux pattes, mais pluiôt comme c<-r-

« laines sortes de mouches en ont, qui agissent par voie de
• succion : ainsi, je conçois que ces membranes leur servent

• à se tenir et à uiaicher sur la s;irface unie des grandes

€ feuilles des arbres et des plantes : il a une petite élévation

€ sur le dos, ea forme de sUon qui règne tout du long, jus-

€ qu'à la qui-ue, ou elle devient 'Jentelée ; tout le dessin du
« corps est blenà'.re, varié transversalement de nuances plus

« claires et plus foncées : le dessous en est d'une couleur de
« chair pâle. • Glauures d'Hist. nat., par Edwards, p. 74,

pi. 243. Le lézard décrit par Edwards ayant été apporté
dans de 1 cspril-de-vin, de lile de Nevis dans les Indes occi-

dentales, il ne serait pas sm prenant que sa couleur eût été

altérée, et de verte fût devenue bleue; j'ai vu souvent la

couleur de plusieurs léz^rds conservés dans de 1 esprii-de-\ iu

changer ainsi du vert au bleu.

3 Laganija et Surguntana, en Espagne.— Long rot rt,

aux environs de Montpellier.—Le lézard gris. M. Daubenton,
Encycl. iiiéth — Le lézard gris, le lézard ordinaire on eoni-

mun, Laerla terrestris. M. Valmont de Bomare. Dict.

d'Hist. nat—George Edwards. Glanures d'Hist. nat., Lon-
dres, 176 V— Pi rt. 2, c. 15. pi. 223. The Utile broun lizard.
—Séba, 2. Table 79, fig. 5.—Lacerta agilis. Ichlhyologia
cum amphibiis regni Borussici , à Joh. Christ. WuUf. —

zards. Ce joli petit animal, si commun dans le

pays où nous écrivons, et avec lequel tant de
personnes ont joué dans leur enfance , n'a pas
reçu de la nature un vêtement aussi éclatant

que plusieurs autres quadrupèdes ovipares-

mais elle lui a donné une parure élégante : sa

petite taille est svelte, son mouvement agile,

sa course si prompte, qu'il échappe à l'œil aussi

rapidement que l'oiseau qui vole. Il aime à re-

cevoir la chaleur du soleil
; ayant besoin d'une

température douce, il cherche les abris, et

lorsque, dans un beau jour de printemps, une

lumière pure éclaire vivement un gazon en

pente ou une muraille qui augmente la chaleur

en la réfléchissant , on le voit s'étendre sur ce

mur ou sur l'hetbe nouvelle avec une espèce

de volupté. Il se pénètre avec délices de cette

chaleur bienfaisante ; il marque son plaisir par

de molles ondulations de sa queue déliée; il

fait briller ses yeux vifs et animés; il se pré-

cipite comme un trait pour saisir une petite

proie ou pour trouver un abri plus commode.

Bien loin de s'enfuir à l'approche de l'homme,

il paraît le regarder avec complaisance; mais

,

au moindre bruit qui l'effraie , à la chute seule

d'une feuille, il se roule, tombe et demeure

pendant quelques instants comme étourdi par

sa chute; ou bien il s'élance, disparaît, se

trouble, revient, se cache de nouveau, repa-

raît encore, décrit en un instant plusieurs cir-

cuits tortueux que l'œil a de la peine à suivre

,

se replie plusieurs fois sur lui-même, et se re-

tire enfin dans quelque asile jusqu'à ce que sa

crainte soit dissipée '.

Sa tète est triangulaire et aplatie; le dessus

est couvert de grandes écailles , dont deux sont

situées au-dessus des yeux , de manière à re-

présenter quelquefois des paupières fermées.

Son petit museau arrondi présente un contour

gracieux ; les ouvertures des oreilles sont assez

grandes; les deux mâchoires égales et garnies

de larges écailles; les dents fines, un peu cro=

chues et tournées vers le gosier.

Il a à chaque pied cinq doigts déliés et gar.

nis d'ongles recourbés qui lui servent à grim-

per aisément sur les arbres et à courir avee

agilité le long des murs, et ce qui ajoute à la

Seps Jrgvs 105, Seps muralis 106, Seps terrestris 107,

Seps (cervleions 109. L.oiienti S|iei'imeu mediciim.

^ C'est iniiicipaleuieni dans les pays chauds que le lézard

gris est îrês-a^Ue. et qu il e.xécute les divers mouvements que

uous venons de décrire.
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vitesse avec laquelle il s'élance, même en

montant, c'est que les pattes de derrière,

ainsi que dans tous les lézards , sont un peu

plus longues que celles de devant. Le long de

l'intérieur des cuisses règne un petit cordon de

tubercules, semblables, par leur forme, à

ceux que nous avons remarqués sur l'iguane;

le nombre de ces petites éminences varie, et

on en compte quelquefois plus de vingt.

Tout est délicat et doux à la vue dans ce

petit lézard. La couleur grise que présente le

dessus de son corps est variée par un grand

nombre de taches blanchâtres et par trois ban-

des presque noires qui parcourent la longueur

du dos ; celle du milieu est plus étroite que les

deux autres. Son ventre est peint de vert,

changeant en bleu ; il n'est aucune de ses écail-

les dont le reflet ne soit agréable; et, pour

ajouter à cette simple , mais riante parure , le

dessous du cou est garni d'un collier composé

d'écaillés, ordinairement au nombre de sept,

un peu plus grandes que les voisines, et qui

réunissent l'éclat et la couleur de l'or. Au
reste, dans ce lézard, comme dans tous les

autres , les teintes et la distribution des cou-

leurs sont sujettes à varier suivant l'âge, le

sexe et le pays; mais le fond de ces couleurs

reste à peu près le même '. Le ventre est cou-

vert d'écaillés beaucoup plus grandes que

celles qui sont au-dessus du corps; elles y for-

ment des bandes transversales, ainsi que dans

tous les lézards que nous avons compris dans

la troisième division.

Il a ordinairement cinq ou six pouces de

long et un demi-pouce de large : et quelle dif-

férence entre ce petit animal et l'énorme cro-

codile ! Aussi ce prodigieux quadrupède ovi-

pare n'est-il presque jamais aperçu qu'avec ef-

froi , tandis qu'on voit avec intérêt le petit lé-

zard gris jouer innocemment parmi les fleurs

avec ceux de son espèce, et, par la rapidité de

ses agréables évolutions , mériter le nom d'a-

gile que Linnée lui a donné. On ne craint point

ce lézard doux et paisible; on l'observe de

près ; il échappe communément avec rapidiBé

lorsqu'on veut le saisir; mais lorsqu'on l'a

pris , on le manie sans qu'il cherche à mordre.

Les enfants en font un jouet , et
,

par une

suite de la grande douceur de son caractère , il

devient familier avec eux : on dirait qu'il cher-

' Nous avons décrit le lézard gris d'après des individus vi-

rants.

che à leur rendre caresse pour caresse ; II ap-

proche innocemment sa bouche de leur bouche,

il suce leur salive avec avidité; les anciens

l'ont appelé Vami de Vhomme , il aurait fallu

l'appeler Vami de Venfance. Mais cette en-

fance, souvent ingrate ou du moins trop in-

constante, ne rend pas toujours le bien pour le

bien à ce faible animal ; elle le mutile; elle lui

fait perdre une partie de sa queue très-fragile,

et dont les tendres vertèbres peuvent aisément

se séparer ^

Cette queue qui va toujours en diminuant

de grosseur, et qui se termine en pointe , est

à peu près deux fois aussi longue que le

corps : elle est tachetée de blanc et d'un noir

peu foncé, et les petites écailles qui la cou-

vrent forment des anneaux assez sensibles, sou-

vent au nombre de quatre-vingts. Lorsqu'elle a

été brisée par quelque accident, elle repousse

quelquefois
; et suivant qu'elle a été divisée en

plus ou moins de parties, elle est remplacée

par deux et même quelquefois par trois queues

plus ou moins parfaites , dont une seule ren

ferme des vertèbres ; les autres ne contiennent

qu'un tendon ^.

Le tabac en poudre est presque toujours

mortel pour le lézard gris : si Ton en met dans

sa bouche, il tombe en convulsion et le plus

souvent il meurt bientôt après. Utile autant

qu'agréable , il se nourrit de mouches , de gril-

lons , de sauterelles , de vers de terre , de pres-

' « M. Marchand a remarqué, dans les MéinoiiTS de l'Aca-

« demie royale des Sciences, année 1718, que ces animaux
• avalent quelquefois deux (|ui'iies, et c e>t ce (jiie Pline et

« plusieurs auires avaient déjà oliservé avant lui. On en

c trouve quelquefois de tels en Portugal; miiscomme rien

« n'est plus commun dansée pays-là (pie de voir le» enfants

• les toiirmfntei- de toutes sortes de façons, peut-être arrive-

t I il que leur ayant fendu la queue suivant sa l'-ngueur,

chacune des portions s'arrondit, et devient nue queue

« complète; car il est très-ordinairi' que si tnutf leur queue.

« ou seulemeut une partie se perd par (|ut'!i|ue accident, elle

€ recroisse d'elle même; j'en ai vu une iulimté tl'exemples;

t et c'est là une perle à la<|uelle il> si.nt exposés tous les

« jouis, lors raèine qu'ils ne fout que jouer entre eux; caries

• petite» vertèbres osseuses qui forment li ur queue sont

1 très-fragiles, et se séparent aisément les unes des autres*

€ aussi voit-on très-souvent des queues de to tes sortes de

f longueurs à des lézards, qui sont d'ailleurs de même talle.

€ Au re>te, M. Marchand nous apprend qu'ayant voulu être

• témoin 'ie cette production, l'expérience ne lui a pas réus-

• si, sans qu'il ait pu découvrir à i|uoi il en tendt. Suivant

« lui, cette nouvelle (pieue est une espèce de tendon, et n'est

• point formée par des vertèbres cartilagineuses, comme la

• vieille. » Nouvelles Observations microscopiques , par

M. Needham.p. \kK.

' Continuation de la matière médicale de Geoffrol, t. ilT,

p. 78 et Huiv. Mémoire de M. Marchand, dans ceux de l'.Acad.

des Sciences, année 1718.
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que tous les insectes qui détruisent nos fruits

et nos grains; aussi serait-il très-avantageux

que l'espèce en fût plus multipliée; à mesure

que le nombre des lézards gris s'accroîtrait,

nous verrions diminuer les ennemis de nos jar-

dins ; ce serait alors qu'on aurait raison de les

regarder , ainsi que certains Indiens les con-

sidèrent comme des animaux d'heureux au-

gure, et comme des signes assurés d'une bonne

fortune.

Pour saisir les insectes dont ils se nourris-

sent, les lézards gris dardent avec vitesse une

langue rougeâtre, assez large, fourchue et gar-

nie de petites aspérités à peine sensibles , mais

qui suffisent pour les aider à retenir leur proie

ailée '
. Comme les autres quadrupèdes ovipa-

res , ils peuvent vivre beaucoup de temps

lans manger, et on en a gardé pendant six mois

dans une bouteille, sans leur donner aucune

nourriture, mais aussi sans leur voir rendre

aucun excrément -.

Plus il fait chaud , et plus les mouvements

du lézard gris sont rapides : à peine les pre-

miers beaux jours du printemps viennent-ils

réchauffer l'atmosphère, que le lézard gris,

sortant de la torpeur profonde que le grand

froid lui fait éprouver, et renaissant, pour

ainsi dire, à la vie avec les zéphyrs et les fleurs,

reprend son agilité et recommence ses espèces

de joutes, auxquelles il allie des jeux amou-

reux. Dès la fin d'avril , il cherche sa femelle :

ils s'unissent ensemble par des embrassements

si étroits, qu'on a peine à les distinguer l'un

de l'autre; et s'il faut juger de l'amour par la

vivacité de son expression, le lézard gris doit

être un des plus ardents des quadrupèdes ovi-

pares.

La femelle ne couve pas ses œufs qui sont

presque ronds, et n'ont pas quelquefois plus

de cinq lignes de diamètre. Mais comme ils

sont pondus dans le temps ou la température

commence à être très-douce, ils éclosent par la

seule chaleur de l'atmosphère, avec d'autant

plus de facilité, que la femelle a le soin de les

déposer dans les abris les plus chauds , et, par

exemple , au pied d'une muraille tournée vers

le midi.

Avant de se livrera l'amour et de chercher sa

femelle , le lézard gris se dépouille comme les

Needham, Observations iiùcroscopiques.

' 5éba, vol. Il, p 84.

autres lézards ; ce n'est que revêtu d'une pa-

rure plus agréable et d'une force nouvelle,

qu'il va satisfaire les désirs que lui inspire le

printemps. 11 se dépouille aussi lorsque l'hiver

arrive ; il passe tristen>3nt cette saison du froid

dans des trous d'arbres o-u de muraille, ou

dans quelques creux sous terre : il y éprouve

un engourdissement plus ou moins grand, sui-

vant le climat qu'il habite et la rigueur de la

saison ; et il ne quitte communément cette re-

traite que lorsque le printemps ramène la cha-

leur. Cet animal ne conserve cependant pas

toujours la douceur de ses habitudes. M. Ed-

wards rapporte, dans son Histoire naturelle,

qu'il surprit un jour un lézard gris attaquant

un petit oiseau qui réchauffait dans son nid

des petits nouvellement éclos. C'était contre un
mur que le nid était placé. L'approche de

M. Edwards fit cesser l'espèce de combat que

l'oiseau soutenait pour défendre sa jeune fa-

mille ; l'oiseau s'envola ; le lézard se laissa

tomber ; il aurait peut-être , dit M. Edwards,
dévoré les petits , s'il avait pu les tirer de leur

nid'. Mais ne nous pressons pas d'attribuer

une méchanceté qui peut n'être qu'un défaut

individuel , et ne dépendre que de circonstan-

ces passagères , à une espèce faible que l'on a

reconnue pour innocente et douce.

On a fait usage des lézards gris en médecine;

on les a employés aux environs de Madrid dans

des maladies graves ^ : la Société royale a reçi/

des individus de l'espèce dont se servent les

médecins espagnols ; ils ont été examinés par

MM. Daubenton et Mauduit^ , et un de ces le»

zards a été déposé au Cabinet du Roi : il ne

diffère du lézard gris de nos provinces que

par des nuances de couleur très-légères , et qui

sont la suite presque nécessaire de la diversité

des climats de la France et de l'Espagne.

Il paraît qu'on doit regarder comme une va-

riété du lézard gris un petit lézard très-agile
,

et qui lui ressemble par la conformation géné-

rale du corps
,
par celle de la queue

,
par des

écailles disposées sous la gorge en forme de

collier , et par des tubercules placés sur la face

< Glanures d'Hist. nat, par George EJwards, chip. 13.

' On a vanté les propriétés drs lézards giis, priiicipaie-

ment contre les maladies de la peau, les cancers, les iiidut

qui deruand--nt que le sang soit épuré, et . Voyez, à ce sujet,

les avis et instructions publiés parla Société roy.ile de Mé-

decine de Paris.

» Histoire de la Société royale de Médecine, pour les an.

neés 1780 ei 1781.
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i utérieure des cuisses. M. Pallas l'a appelé lé-

zard veluce dans le supplément latin du Voyage

qu'il a publié en langue russe. Ce petit lézard

est d'une couleur cendrée , rayée longitudina-

lement , semée de points roux sur le dos , et

bleuâtres sur les côtés , où l'on voit aussi des

tâches noires. On le rencontre parmi les pierres,

auprès du lac d'Ind'erskoi, et dans les lieux les

plus déserts et les plus chauds ; il s'élance
,

suivant M. Pallas, avec la rapiditéd'une flèche.

ADDITION A L'ABTICLE DU LÉZARD GRIS.

M. de Sept-Fontaines, que nous avons déjà

cité plusieurs fois , et qui ne cesse de concourir

à ravancement de l'histoire naturelle , nous a

communiqué l'observation suivante , relative-

ment à la reproduction des lézards gris. Le

17 juillet 17 83 , il partagea un de ces animaux

avec un instrument de fer; c'était une femelle,

et à l'instant il sortit de son corps sept jeunes

lézards , longs depuis onze jusqu'à treize li-

gnes , entièrement formés , et qui coururent

avec autant d'agilité que les lézards adultes. La

portée était de douze ; mais cinq petits lézards

avaient été blessés par l'instrument de fer, et

ne donnèrent que de légers signes de vie.

M. de Sept-Fontaines avait bien voulu join-

dre à sa lettre un lézard de l'espèce de la fe-

melle sur laquelle il avait fait son observation,

et cet individu ne différait en rien des lézards

gris que nous avons décrits.

On peut donc croire qu'il en est des lézards

gris comme des salamandres terrestres
;
que

quelquefois les femelles pondent leurs œufs , et

les déposent dans des endroits abrités , ainsi

que l'ont écrit plusieurs naturalistes , et que

d'autres fois les petits éclosent dans le ventre

de la mère.

LE LÉZARD VERT'.

Lacerta ocellata, Merr., Guy.; L. Tiritlis, Bonn. ; L.

viridis , var. A , Latr.

La nature , en formant le lézard vert
,
paraît

avoir suivi les mêmes proportions que pour le

2av/s<s X/(o/5oç, en ^rtc.—Kranthun, aux environs de

liennt- en Autiictie. — i"g"' t'j et Fardncho, en Espai;ne.—

Lazer, aux environs 'le Mon'fiellifr.— Lé^.iril veti M. Dan-

beiiton. Encycl. mélh.— Rii, Synopsis Anim .lium Qnailni-

pedum, p. 264. Lacertus viridis. The grecn lizaril.—Al- '

lézard gris ; mais elle a travaillé d'après un mo-

dule plus considérable. Elle n'a fait
,
pour ainsi

dire, qu'agrandir le lézard gris , et le revêtir

d'une parure plus belle.

C'est dans les premiers jours du printemps,

que le lézard vert brille de tout son tclat, lors-

que ayant quitté sa vieille peau , il expose au

soleil sou corps émaillé des plus vives couleurs.

Les rayons qui rejaillissent de dessus ses écailles

les dorent par reflets ondoyants; elles étincel-

lent du feu de l'émeraude ; et si elles ne sont

pas diaphanes comme les cristaux, la rétlexion

d'un beau ciel qui se peint sur ces lames lui-

santes et polies compense l'effet de la transpa-

rence par un nouveau jeu de lumière. L'œil ne

cesse d'être réjoui par le vert qu'offre le lézard

dont nous écr'vons l'histoire. Il se remplit

,

pour ainsidire, de son éclat, sans jamais en être

ébloui : autant la couleur de cet animal attire

la vue par la beauté de ses reflets , autant

elle l'attache par leur douceur. On dirait qu'elle

se répand sur l'air qui l'environne , et qu'en s'y

dégradant par des nuances insensibles, elle se

fond de manière à ne jamais blesser , et à tou-

jours enchanter par une variété agréable ; sé-

duisant également , soit qu'elle resplendisse

avec mollesse au milieu de grands flots de lu-

mière , ou que ne renvoyant qu'une faible

clarté , elle présente des teintes aussi suaves

que délicates.

Le dessus du corps de ce lézard est d'un

vert plus ou moins mêlé de jaune, de gris, de

brun, et même quelquefois de rouge ; le dessous

est toujours plus blanchâtre. Les teintes de ce

quadrupède ovipare sont sujettes à varier ; elles

pâlissent dans certains temps de l'année, et

surtout après la mort de l'animal ; mais c'est

principalement dans les climats chauds qu'il se

montre avec l'éclat de l'or et des pierreries
;

c'est là qu'une lumière plus vive anime ses cou-

leurs et les multiplie. C'est aussi dans ces pays

moins éloignés de la zone torride
,
qu'il est plus

drov., Qiiadr., 654. Lacerlus viridis.—Lacerta agilis [va-

ri'tas R). Linn., Systeina niitur.e ami'hili. Ri'jitil. ( Linriéug

ne regarde le lézird vert qm- comme une variété du lézard

grfs; mais, inilë|ienlamni'nt iTantres r lisons, la gramle dif-

férence t|ui ^e irou\e entre le> diinen^iinn- de ces deux lé-

zards, et lis observations gu'- nous a\o s fates plusieurs fois

sur ces animaux vivants ne nous iierniettent pas de les rap-

porter à la iiiéine esjjèce. —Lacerlus viriiiis. Gesner, de

Qnadrup. ovip., p. 55. — Se'lia t II. pi. 4, Rg. 4 et 5. — La-

rtila riridis, ' aceria riiirfii jjMiifh.v fl/M'.v. Idilhyologia

cnm am|ilii!>iis ngrii B.iriissici, a Joli. Wuiff.— .S'«pi- vurius

HO, Seps viridis IH. Lauieulispecimeu medicum.



grand , et qu'il parvient quelquefois jusqu'à la

longueur de trente pouces '. L'individu que

nous avons décrit , et qui a été envoyé de Pro-

vence au Cabinet du Roi , a vingt pouces de

loncmpur, en y comprenant cellede la queue qui

est presque égale à celle du corps et de la tête
;

le diamètre du corps est de deux pouces dans

l'endroit le plus gros. Le dessus de la tète
,

comme dans le lézard gris , est couvert de

grandes écailles arrangées symétriquement et

placées à côté l'une de l'autre. Les bords des

mâchoires sont garnis d'un double rang de

grandes écailles. Les ouvertures des oreilles sont

ovales ; leur grand diamètre est de quatre li-

gnes , et elles laissent apercevoir la membrane

du tympan. L'espèce de collier qu'a le lézard

vert , ainsi que le lézard gris , est formé dans

l'individu envoyé de Provence au Cabinet du

Roi
,
par onze grandes écailles. Celles qui cou-

vrent le dos sont les plus petites de toutes ;
elles

sont hexagones , mais les angles en étant peu

sensibles , elles paraissent presque rondes ; les

écailles qui sont sur le ventre sont grandes ,

hexagones , beaucoup plus allongées , et for-

ment trente dei^ii-anneaux ou bandes transver-

sales.

Treize tubercules détendent le long de la face

intérieure de chaque cuisse; ils sont creux , et

nous avons vu à leur extrémité un mamelon

très-apparent, et qui s'élève au-dessus des bords

de la petite cavité du tubercule dont il paraît

sortir -, La fente qui forme l'anus occupe une

très-grande partie de la largeur du corps. La

queue diminue de grosseur depuis l'origine jus-

qu'à la pointe; elle est couverte d'écaillés plus

longues que larges, plus grandes que celles du

dos , et qui forment ordinairement plus de qua-

tre-vingt-dix anneaux

La beauté du lézard vert fixe les regards de

tous ceux qui l'aperçoivent; mais il semble

rendre attention pour attention ; il s'arrête lors-

qu'il voit l'homme; on dirait qu'il l'observe avec

complaisance , et qu'au milieu des forêts qu'il

habite il a une sorte de plaisir à faire briller à

ses yeux s«s couleurs dorées, comme dans nos

jardins le paon étale avec orgueil l'émail de ses

belles plumes. Les lézards verts jouent avec les

* Note communiqiijée par M. de la Tour d'Ay^iie, président

à moiiiMP ail parlement de Provence, et dont les Ihiniières

sont aussi conuues que son zèle pour l'avancement des

•cience$.

' Voyez, à ce su^t, les ouvrages de M. Duvernay.
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enfants , ainsi que les gris; lorsqu'ils sont pris,

et qu'on les excite les uns contre les autres, ils

s'attaquent et se mordent quelquefois avec

acharnement '

.

Plus fort que le lézard gris , le vert se bat

contre les serpents ; il est rarement vainqueur;

l'agitation qu'il épi'ouve et le bruit qu'il fait

lorsqu'il en voit approcher ne viennent que de

sa crainte; mais on s'est plu à tout ennoblir

dans cet être distingué par la beauté de ses cou-

leurs ; on a regardé ses mouvements comme

une marque d'attention et d'attachement; et

l'on a dit qu'il avertissait l'homme de la pré-

sence des serpents qui pouvaient lui nuire. Il

recherche les vers et les insectes ; il se jette avec

une sorte d'avidité sur la salive qu'on vient de

cracher , et Gesner a vu un lézard vert boire

de l'urine des enfants. 11 se nourrit aussi d'oeufs

de petits oiseaux, qu'il va chercher au haut

des arbres où il grimpe avec assez de vitesse.

Quoique plus bas sur ses pattes que le lézard

gris, il court cependant avec agilité, et part

avec assez de promptitude pour donner un pre-

mier mouvement de surprise et d'effroi , lors-

qu'il s'élance au milieu des broussailles ou des

feuilles sèches. 11 saute très-haut; et comme il

est plus fort, il est aussi plus hardi que le lé-

zard gris; il se défend contre les chiens qui l'at-

taquent. L'habitude de saisir par l'tndroit le

plus sensible, et par conséquent par les nari-

nes, les diverses espèces de serpents avec les-

quelles il est souvent en guerre, fait qu'il se

jette au museau des chiens; et il les y mord

avec tant d'obstination, qu'il se laisse emporter

et même tuer plutôt que de desserrer les dents;

mais il parait qu'il ne faut point le regarder

comme veaimeux , au moins dans les pays tem-

pérés, et qu'on lui a attribué faussement des

blessures mortelles ou dan^iereuses '^.

Ses habitudes sont d'ailleurs assez sembla-

bles à celles du lézard gris; et ses œufs sont

ordinairement plus gros que ceux de ce der-

nier.

* eesner. Qiiadrup. ovipar., p. 36.

2 • Un lézard vert (Je lérard dont parle ici M. Laurenti, et

-. qu'il a distingué par le boiu latin àe Srps va ri/'.-., uef.t

< qu'une variété du lézard vei l) sai-it un petit crise u auprès

1 de la gorge, et non-seuleri.ent Ty blessa, mais même f.iWlit

« à l'étduffer; l'oiseau guérit de liii-ménie, at le itmleniain

• clioita ciimme à l'ordiiiaire-

. Le même animal mucut un pii;eon avec beaucoup deco-

. 1ère: le sangconlade chacuiiede> petites blosmes .pieh-

. rent Irs dcnisda fe/.u.l ; cepen,la„t le pi«. -n n'en mourut

• pas, quoiqu'd parût soulfrir pendant quelques heures.
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Les Africains se nourrissent de la chair des

lézards verts '
; mais ce n'est pas seulement

dans les pays chauds des deux continents qu'on

trouve ces lézards ; ils habitent aussi les con-

rrées très-tempérées ; et même un peu septen-

trionales
,
quoiqu'ils y soient moins nombreux

et moins grands ^. Il ne sont point étrangers

aux parties méridionales de la Suède 3, non plus

qu'au Kamschatka , où malgré leur beauté, un

préjugé superstitieux fait qu'ils inspirent l'ef-

froi. Les Kamschadales les regardent comme

des envoyés des puissances infernales ; aussi

s'empressent-ils, lorsqu'ils en rencontrent, de

les couper par morceaux *; et s'ils les laissent

échapper , ils redoutent si fort le pouvoir des

divinités dont ils les regardent comme les re-

présentants, qu'à chaque instant ils croient

qu'ils vont mourir , et meurent même quelque-

fois , disent quelques voyageurs , à force de le

craindre.

On trouve , aux environs de Paris , une va-

riété du lézard vert, distinguée par une bande

qui règne depuis le sommet de la tête jusqu'à

l'extrémité de la queue, et qui s'étend un peu

au-dessus des patl'js, surtout de celles de der-

rière. Cette bande est d'un gris fauve , tachetée

d'un brun foncé
,
parsemée de points jaunâ-

tres , et bordée d'une petite ligne blanchâtre.

Nous avons examiné deux individus vivants de

cette variété; ils paraissaient jeunes , et cepen-

dant ils étaient déjà de la taille des lézards gris

qui ont atteint presque tout leur développement.

€ Le lendemain, il mordit le même pige*?!» à la cuisse, em-
« iJlirta la peau, et lit une blessure assez grande; la plaie fut

• guérie et la peau revenue an bout de peu de jours

« J'enlevai la pau de la cuisse d'un chien et d'un chat, je

• les fis mordre par le même lézard à l'endroit déL-ouvert;

l'aninial lit pénétrer son écume dans la blessure ; le chien

« et le chat s'clforçaii'iit de s'éch ipper, et donnaient des si-

» gnesde doultur; mais ils ne présentèrent d'ailleurs aucune

i: marque d'ineonunudué, et leurs plaies ayant été cousues,

i« furent bientôt guéries.

( l'n lézaid vert ordinaire mordit un pigeon à la cuisse

<. droite, avec tant de force qu'il emporta la peau, il saisit en-

" suite avec acliaruenienl les muscles mis à nu et ne les lâcha

qu'avec peuie. La peau fut cousue, et le pigeon guérit ai-

" sèment aprè-i avoir boité pendant un jour.

« Ce lézard vert nio>d:t un jeune chien au bas-ventre ; le

" sang ne coula pas et Ion ne remarqua pas d'onverlure à

' la peau ; mais le chien poussa d'horribles cris, et n'éprouva

-. aucune incommodité. • Extrait des expériences faites en

Autriche, au moi< d'août, pir JI. Laurent!, Spécimen me-

dicum. Vienna;. I7G8.

' Uesner, de (Jnadrup. ovip., p. 37.

' Rai. à l'endroit déjà cité.

M. Linnée.

' Troisième Voyage duciipitaijn; Cook; traduit de l'anglais.

Paris. 1782 p. 478.

HISTOIRE NATURELLE

En Italie, on a donné au lézard vert le nom
de Stellion, que l'on a aussi attribué à la sala-

mandre terrestre , ainsi qu'à d'autres lézards.

C'est à cause des taches de couleurs plus ou

moins vives dont est parsemé le dessus du

corps de ces animaux , et qui les font paraîtra

comme étoiles, qu'on leur a transporté un nom
que nous réservons uniquement avec M. Lin-

née , et le plus grand nombre des naturalistes

,

à un lézard d'Afrique, très-différent du lé-

zard vert, et qui a toujours été appelé Slel-

lion '.

Nous plaçons ici la notice d'un lézard ^ que

l'on rencontre eu Amérique , et qui a quelques

rapports avec le lézard vert. Catesby en a parlé

sous le nom de lézard vert de la Caroline; Ko-

chefort, et après lui Rai, l'ont désigné par ce-

lui de Gobe-mouche. Ce joli petit animal n'a

guère que cinq pouces de long ^
;
quelques in-

dividus même de cette espèce, et les femelles

surtout , n'ont que la longueur et la grosseur du

doigt; mais, s'il est inférieur par sa taille à

notre lézard vert, il ne lui cède pas en beauté.

La plupart de ces gobe-mouches sont d'un vert

très-vif; il y en a qui paraissent éclatants d'or

et d'argent ; d'autres sont dun vert doré , ou

peints de diverses couleurs aussi brillantes

qu'agréables. Ils deviennent très-utiles en déli-

vrant les habitations des mouches , des ravets

et des autres insectes nuisibles. Rien n'appro-

che de l'industrie, de la dextérité, de l'agilité

avec lesquelles ils les cherchent, les poursui-

vent et les saisissent. Aucun animal n'est plus

patient que ces charmants petits lézards : ils

demeurent quelquefois immobiles pendant une

demi-journée, en attendant leur proie ; dès qu'ils

la voient , ils s'élancent comme un trait, du haut

des arbres , où ils se plaisent à grimper. Les

œufs qu'ils pondent sont de la grosseur d'un

pois; ils les couvrent d'un peu de terre, et la

' On trouve, dans la description du mnsœiun de Kircher,

une notice et une figure rcliiives à un lézard pris dans un

bois des Alpes, et appelé Slellion d' Italie, qiii nous parait

être une variété du lézard vert. Kermn nalnralinm îlisloria,

existenlium in mnsaeo kirlieriano. Uouie, 1773. p. ià. Slellion

d'ilalie,

' Oulla ottna, par les Caraïbes *.—Rochefort, Histoire des

Antilles. Gobe-mouche.— Rai, Synopsis Quadruped., p. 269.

— Caleshy, Hist. nat. de la Caroline, vol. 11, p. 63. Lacer tus

viridis carolinenais.—Voyez, dans le Dictionnaire de M. de

Boinare, l'article du Lézard gohe-mouclie.

» Catc.-by, a l'endroit déjà cité.

• Selon Daudin . VOutIa ouna des Caraïbes ou Gobe-mouche des co-

lons D'esl auUe que I' Anolis principalispu le (iu//nr(»,Voyez ci-'iv^Énl

le Large-doigt, p. 178. D.
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chaleur du soleil les fait éclore. Ils sont si fa-

miliers, qu'ils entrent hardiment dans les ap-

partements; ils courent même partout si libre-

ment , et sont si peu craintifs
,
qu'ils montent

sur les tables pendant les repas; et s'ils aper-

çoivent quelque insecte, ils sautent sur lui , et

passent, pour l'atteindre, jusque sur les habits

des convives; mais ils sont si propres et si jolis,

qu'on les voit sans peine traverser les plats et

toucher les mets '. Rien ne manque donc au lé-

zard gobe-mouche pour plaire; parure, beauté,

agilité, utilité, patience, industrie, il a tout

reçu pour charmer l'œil et intéresser en sa fa-

veur. Mais il est aussi délicat que richement

coloré ; il ne se montre que pendant l'été aux

latitudes un peu élevées, et il y passe la saison

de l'hiver dans des crevasses et des trous d'ar-

bres où il s'engourdit ^. Les jours chauds et

sereins qui brillent quelquefois pendant l'hi-

ver le raniment au point de le faire sortir de

sa retraite ; mais le froid revenant tout d'un

coup le rend si faible, qu'il n'a pas la force de

rentrer dans son asile , et qu'il succombe à la

rigueur de la saison. Quelque agile qu'il soit,

il n'échappe qu'avec beaucoup de peine à la

poursuite des chats et des oiseaiix de proie. Sa

peau ne peut cacher entièrement les altérations

intcrieuresqu'il subit ; sa couleurchangecomme

celledu caméléon, suivant l'état où il se trouve,

ou, pour mieux dire, suivant la température

qu'il éprouve. Dans un jour chaud, il est d'un

vert brillant; et, si le lendemain II fait froid,

il parait d'une couleur brune. Aussi, lorsqu'il

est mort, l'éclat et la fraicheur de ses couleurs

disparaissent, et sa peau devient pâle et li-

vide ^.

Les couleurs se ternissent et changent ainsi

dans plusieurs autres espèces de lézards; c'est

ce qui produit cette grande diversité dans les

descriptions des auteurs qui se sont trop atta-

chés aux couleurs des quadrupèdes ovipares,

et c'est ce qui a répandu une grande confusion

dans la nomenclature de ces animaux. Il y a

quelque ressemblance entre les habitudes du
gobe-mouche et celles d'un autre petit lézard

du iNouveau-Moade, auquel on a donné le nom
iVAnulis

,
qu'on a appliqué aussi à beau-

coup d'autres lézards. Nous rapportons ce der-

nier au goitreux qui vit dans les mêmes con-

* Rai , à l'endroit déjà cité.

• Cate>l)y, à l'endroit déjà cité.

' Idem, ibidem.

trées '. Comme nous n'avons pas vu le gobe-

mouche , nous ne savons si l'on ne devrait pas

le regarder de même , comme de la même es-

pèce que le goitreux , au lieu de le considérer

comme une variété du lézard vert.

M. François Cetti, dans son Histoire des

Amphibies et des Poissons de la Sardaigne

,

parle d'un lézard vert très-commun dans cette

île, et qu'on y nom.me, en certains endroits,

Tiliguerla et C.aliscerlida : il ne ressemble en-

tièrement ni au lézard vert de cet article , ni à

l'améiva, dont nous allons traiter ^. M. Cetti

* Voyez l'article du Goitreux
' « Les habitants de la Sardaigne donnent, à un même lé-

« zard, le nom de Tiliguei (a et celui de Catiscertula .. 11

« parait élrt; une espèce de lézard vert, cai- il est, comme ce

« ileruier lézard, d'un vert éclatant, mais relevé par des la-

« dits noires, et par des laies de la même couleur, qui s'é-

« tendent le loi}g du dos... La face iniérieui e des cuisses pié-

< sente une rangée de tubercules, ainsi qi.e dans le lézard

• vert; il a cinq doigts et cinq ongles à chaque pied. Une
« ililférence remarquable le distingue cependant d'avec le

« lézard vert décrit par les auleurs; ils attrijjuent à ce der-

• nier lézard une queue de la longueur du corps, mais le ti-

« liguerta a la queue bien plus étendue; elle est deux foii

» aussi longue que le coips de l'animal, et c'est ce que j'ai

' U-ouvé daus tous les lézards de celte espèce que j'ai mesu-
• rés. A la véiité. ks lezdrds verts ont, pour ainsi dire, une
• grande vertu productrice dans leur (lucue; s'ils la perdent,
I elle se reuouvelle, et si elle est partagée par quebpie acci-

dent, chaque portion devient bientôt une queue emière. il

t se pourrait donc q:ue l'excès de la (jucuo du tiliguerta sur
I celle du lézard vert ordinaire ne lui pas une marque duue
diversité d'espèce, et dût être seulement attribuée à l'in-

I Uiieuce du climat de la Sardaigne. Mais, d'un autre côié,

1 corr-meul regarder la longueur de la queue du tiliguerta

I comme un attribut accidentel, puisque les naiuralistes font

> eutrer dans les caractères spécifiques des diiférents lézards

" la diverse longueur de la cpieue reLitivement à celle du
' corps? Ceux qui ont décrit, par exemiile. le lézard vert

' d'Kurope, l'ont caractérisé, ainsi ((ue nous l'avons vu. eu
1 disant que sa queue est aussi longue (pie le corps; et ceux
I qui décrivent lui lézard d'.imérique. nounné Ainéiva par
I M. Linnée, leeaiactériseiii par la longueur desa ipieue, trois

1 fois plus coiisitlérable que celle du corps du lézanJ... Le ti-

I li^ueita n'est donc pas un lézard vert, quoiqu'il lui les-

I semble beaucoup ; et ceux qui voudront le décrire devront
I le désigner par la phrase suivaiiie, Iczaid à queue menue
1 deux foin plus longue que te d^ips. L'améiva a éié dé-

1 sifîné par les mêmes expressions dans Us Aménités acadé-

t niii[ui s .. L'on pourrait donc soupçonner qui- le tiliguerta

I (le sardaigne est de la même espèce que l'améiva du ÎSoi-

< veau-iUonde : ii ne serait passurpienant, en effet, de reii-

( couf'er, eu Europe, un animal iju'on a cru particulier au
I continent de l'Amérique... Mais outre que l'on peut soiip-

I çonner, d'après la desci iptiou de Gronovius, l'ex ictiiude

I de celle que 1 on trouve dans les Améniiés academ quis, oa
1 ue doit pas croire le liligiena de la luéme espèce ipie l'a-

< niéiva. si l'on ( onsidère le nombre des bandes écaiileuscs

I qui garnissent le >enire decederner lézard, .linsi que ce-

1 lui du tiligiiei ta. Le nombre de ces baudrs n'est pas > n ef-

1 fet le même d .ns ces deux animaux. Le tdisuerta resseni-

1 ble donc lieaucunp à l'améiva, ainsi qu'au lézard vert, quoi-

i qu'il ne soit ni l'un ni l'autre : c'est une espèce partie Jière

1 dont il convient d'augineuter la lisie des lézards, itua'il

1 faut placer parmi ceux que M. Liuuee a désignés par

25
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présume que ce tiligucrta est une espèce nou-

velle ', intermédiaire entre ces deux lézards;

11 nous parait cependant, d'après ce qu'en dit

cet habile naturaliste
,
qu'on pourrait le regar-

der comme une variété du lézard vert , s'il a

,

au-dessous du cou , une espèce de demi-collier

composé de grandes écailles, ou comme une

variété de l'améiva, s'il n'a point ce demi-col-

lier.

LE CORDYLE 2.

ZoQurus Coi•cl^lu.^, Merr.; Lacerta Cordylus, Liuu.,

Fitz; Cordylus verus, Laur. ; le Cordyle, Cuv.

On trouve en Afrique et en Asie un lézard

auquel Linnée a appliqué exclusivement le

nom deCordyle, qui lui a été donné par quel-

ques voyageurs, mais dont on s'est aussi servi

pour désigner la dragonne, ainsi que nous l'a-

vons dit. Il parait qu'il habite quelquefois dans

l'Europe méridionale, et Rai dit l'avoir rencon-

tré auprès de Montpellier ^. Nous allons le dé-

crire d'après les individus conservés au Cabinet

du Roi.

La tète est très-aplatie , élargie par derrière,

f le caractère d'avoir la queue verticillée {caudu vertirilla-

1 ta).

• Le tiligiietta es! aussi inuoceut <iue le lézard vert; il li,i-

« Lite parmi les gazons, ainsi ijue ^ul• les murailes (|iie Ion
« trouve dans la cani|iagne... Il est très-cotninnn en , ardai-

I gne ; et il y est même en beaucoup pliis grand nombi e qut-

( le lézanl vert < ii Ualie. • Extrait de rU:st. nat des Aniplii-

bies et des Poib.'.ons ds la Sardaigue, par JI. François Ctlti.

Sassari, 1777, p. io.

Il est important d'observer que la longueur de la queue

des lézards, sa forme cta§ée ou \erticillée, ainsi (pie le aoni-

bre des baniies riaillenses (jui re 'ouvrent le ventre de ces

animaux, sont des caractères varidLlcs ou sans précision ;

nous nous en sommes conxaiucnspar l'inspection d un grand

nombre d'individus de plusieurs tspèces, aussi n'avons-nous

pas cru devoir l s employer pour distinguer les divisions des

lézards l'nue d'avec l'juirc; nous ne nous eu scimmes servis

pour 11 distinction des espèces, que lorsqu'ils ont iudiiiué des

ilKrérences îres-considérables ; et d'ailleurs nous n'avons ja-

mais assigne- à la rigueur telle ou telle propoitio:i, ni ici ou
tel nombie pour nue marque constan.e d'une di\erMlé d es-

pèce, et nous avons déterminé au contraire ri,^oureu!^emeut

et avec précision la forme et rarraiigejueut des écailles de la

queue.
' L'opinion de M. Cuvicr est que ce reptile n'est que le lé-

zard vert de Sardaigue mal décrit. 11 pen>e aussi que le Ti-

liguerta de Daudiu est lai mélange d'un anieiva d'Améri-
que avec le lézard vert de Sanlaigne.

Néan.uoius XI. Merreni conserve cette espèce dans sa clas-

sification des re-plilcs, sous le nom de Xacer/a Tiliyueita.

D.
' Le Cordyle. M. Daubenton, Encycl. méth.

—

Cordylus,
Bronovi., musieum 2, p. 79, n^oô.—Rai, Synopsis Quadr.,

p. 263. Covdijlui .seu caudi-verbera.—SéUà, mu». 1. Tab. 84,

fig. 3 et 4, et II, 62, tig.2.

' Rai, Synopsis Quadrupedum, p. 263.

et triangulaire; de grandes écailles en revêtent

le dessus et les côtés; les deux mâchoires sont

couvertes d'un double rang d'autres grandes

écailles, et armées de très-petites dents égales,

fortes et aiguës.

Les trous des narines sont petits ; les ouver-

tures des oreilles étroites, et situées aux deux

bouts de la base du triangle, dont le museau

est la pointe.

Le corps est très-aplati ; le ventre est revêtu

d'écaillés presque carrées, et assez grandes, qu

y forment des demi-anneaux ou des bandes

transversales; les écailles du dos sont aussi

presque carrées , mais plus grandes; celles des

côtés étant relevées en carène font paraitre les

flancs hérissés d'aiguillons.

La queue est d'une longueur à peu près égale

à celle du corps; les écailles qui la revêtent

présentent une arcte saillante, qui se termine

en forme "'' -ae allongée et garnie des deux

côtes a'un très-petit aiguillon : ces écailles étant

longues et très-relevées par le bout forment

des anneaux très-sensibles , festonnes , assez

éloignés les uns des autres , et qui font paraître

la queue comme étagée. Nous en avons compté

dix-ueuf sur un individu femelle, dont la queue

était entière.

Les écailles des pattes sont aiguës , et rele-

vées par une arête. 11 y a cinq doigts garnis

d'ongles aux pieds de devant et à ceux de der-

rière.

La couleur des écailles est bleue , et plus ou

moins mêlée de châtain
,
par taches ou par

bandes.

Linnée dit que le corps du cordyle n'est point

hérissé ( corpore lœviguto ) : cela ne doit s'en-

tendre que du dos et du ventre
,
qui en effet ne

le paraissent pas , lorsqu'on les compare avec

les pattes , les côtés , et surtout avec la queue.

Le long de l'intérieur des cuisses , lèguent des

tubercules comme dans l'iguane, le lézard gris,

le lézard vert, etc.; une variété de cette espèce

a les écailles du corps beaucoup plus petites

que celles des autres cordyles.

L'HEXAGONE \

Calotes (Agama' angulata, Merr.; Agaraa angulata>

Daud; Stellio hexagonus, Latr.

Linnée a fait connaître ce lézard
,
qui habite

« L'Exagonal. AI. Daubenton, Encycl. mt\.\\.~Lacerta <b/j
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en Amérique. Ce qui forme un des caractères

distinctifs de l'hexagoRC , c'est que sa queue

,

plus longue de moitié que le corps, est compri-

mée de manière à présenter six côtés et six arê-

tes très-vives. Il est aussi fort reconnaissable

par sa tète
,
qui parait comme tronquée par

derrière . et dont la peau forme plusieurs rides.

Les écailles dont son corps est revêtu sont

pointues et relevées en forme de carène, excepté

celles du ventre : il les redresse à volonté , et

il paraît alors hérissé de petites pointes ou d'ai-

guillons; sous sa gueule sont deux grandes

écailles rondes ; sa couleur tire sur le roux.

Nous n'avons pas vu ce lézard , et nous pou-

vons seulement présumer que son ventre est

couvert de bandes transversales et écailleuses :

si cela n'est point , il faudra le placer parmi les

lézards de la division suivante.

L'AMEIVA '.

relus Aiiieiva, Merr.; Lacerta Ameiva, Linn.; Spps

surinaïueusis et zeylaaicus, Laur. ; Lacerta graphica

et gultiirosa , Daud.; l'Aineiva le plus connu, el l'A-

meiva lateristriga, Cuv.j Ameiva Argus, Fitz.

C'est un des quadrupèdes ovipares dont

l'histoire a été le plus obscurcie : première-

ment, parce que ce nom à'Ameiva ou dWméira
a été donné à des lézards d'espèces différentes

de celle dont il s'agit ici : secondement, parce

que le vrai ameiva a été nommé diversement

en différentes contrées ; il a été appelé tantôt

Témapara, tantôt Taletec, tantôt Tamacolin,

noms qui ont été en même temps attribués à

des espèces différentes de l'améiva, particuliè-

rement à l'iguane : et troisièmement enfin,

parce que cet animal étant très-sujet à varier

par ses couleurs, suivant les saisons, l'âge et

gulata, 19. Linn., Amphib. rept. systema nat.

—

Lacerta

cauda e.vngona longa, squamis carinatis muc7-onatis.

Idem, ibid.

* Ameiva. M. Daubenton, Encycl. mélh.—Lacerla cnuda
vertlrillatii longa, sciitix alidominis Iriginta, coildvi sub-
tils rîigri duplii i.—Xtnœn. acail., ), p. 127, 293. Lacerta
cauda lerelicorpore dii-plo loiigiore,pedibus pentadacty-
lis, criita luilla. sciiti-s abdominalibits, 30.—Mus. ad Fr.,

4, p. 43. Lacerta eadein.—Gron,. mus. 2, p. 80, t. 5fi. La-
certa canda tereti corpore tripla longiore, squamis lœ-

vissimis, abdominnlibus oblongo qnadral is.—Chis., exot.,

«13. Lacertus indiens.— Edvv., av.. 202, t. 202, 205. Lacer-

tus major viiidix.— Woriii., mus. 513, f. 313.—Rai, Quadr.,

270. Lacertus indiens.— Seb.. mus. 1, t. 86, f. 4 et 5; t. 88,

f. 1 et 2.— Slo:<n. jim. 2, p. ô%3, t . 273, f. 3. Lacertus major
cinereus viandatus.— IVie large spolted ground lizard.

Browne, p. -462.

le pays , divers individus de cette espèce ont été

regardés comme formant autant d'espèces dis-

tinctes. Pour répandre de la clarté dans ce qui

concerne cet animal , nous conservons unique-

ment ce nom d'Ainéiva à un lézard qui se

trouve dans l'Amérique, tant septentrionale

que méridionale , et qui a beaucoup de rapports

avec les lézards gris et les lézards verts de nos

contrées tempérées : on peut même, au premier

coup d'œil , le confondre avec ces derniers;

mais, pour pai qu'on l'examine, il est aisé de

l'en distinguer. Il en diffère en ce ({u'il n'a poin*

au-dessous du cou cette espèce de demi-collier,

formé de grandes écailles , et qu'ont tous les

lézards gris ainsi que les lézards verts; au con-

traire, la peau, revêtue de très-petites écailles,

y forme un ou deux plis. Ce caractère a été fort

bien saisi par Linnée ; mais nous devons ajouter

à cette différence celles que nous avons remar-

quées dans les divers individus que nous

avons vus , et qui sont conservés au Cabinet

du Roi

La tète de l'améiva est en général plus allon-

gée et plus comprimée par les côtés, le dessus

en est plus étroit, et le museau plus pointu.

Secondement, la queue est ordinairement plus

longue en proportion du corps. Les ameiva par-

viennent d'ailleurs à une taille presque aussi

considérable que les lézards verts de nos pro-

vinces méridionales. L'individu que nous décri-

vons, et qui a été envoyé de Cayenne par

M. Léchevin , a vingt-un pouces de longueur

totale, c'est-à-dire depuis le bout du museau

jusqu'à l'extrémité de la queue , dont la lon-

gueur est d'un pied six lignes ; la circonférence

du corps à l'endroit le plus gros est de quatre

pouces neuf lignes ; les mâchoires sont fendues

jusque derrière les yeux
,
garnies d'un double

rang de grandes écailles, comme dans le lézard

vert, et armées d'un grand nombre de dents

très-fines , dont les plus petites sont placées

vers le bout du museau , et qui ressemblent un

peu à celles de l'iguane. Le dessus de la tète

est couvert de grandes Lames , comme dans les

lézards verts et dans les lézards gris.

Le dessus du corps et des pattes est garni

d'écaillés à peine sensibles ;
mais celles qui re-

vêtent le dessous du corps sont grandes , car-

rées , et rangées en bandes transversales. La

queue est entourée d'anneaux composés d'é-

cailles , dont la figure est celle d'un carré long.

Le dessous des cuisses présente un rang de tu-
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hercules. Les doigts longs, et séparés les uns

des autres , sont carnis d'ongles assez forts.

La couleur de l'améiva varie beaucoup sui-

vant le sexe , le pays , l'âge et la température

de l'atmosphère , ainsi que nous l'avons dit
;

mais il paraît que le fond en est toujours vert

ou grisâtre, plus t>u moins diversifié par des ta-

ches ou des raies de couleurs plus vives , et qui,

étant quelquefois arrondies de manière à le faire

paraître œillé , ont fait donner le nom iVArgus

à l'améiva , ainsi .ju'au lézard vert. Peut-être

l'améiva forrae-t-i' , comme les lézards de nos

contrées, une petite famille, dans laquelle on

devrait distinguei les gris d'avec les verts :

mais on n'a poin" encore fait assez d'observa-

tions pour que nous puissions rien établir à ce

sujet

Rai * et Rochefort - ont parlé de lézards
,

qu'ils ont appelés Anolis ou Anoles
,
qui

,
pen-

dant le jour, sont dans un mouvement conti-

nuel , et se retirent pendant la nuit dans des

creux , d'où ils fo-it entendre une strideur plus

forte et plus insupportable que celle des ciga-

les. Comme ce num (ii'Anolis ou àWnoles a été

donné à plusieurs sortes de lézards, et que Rai

ni Rochefort n'out point décrit de manière à

ôter toute équivoque ceux dont ils ont fait

mention , nous invitons les voyageurs à obser-

ver ces animaux , sur l'espèce desquels on ne

peut encore rien dire. Nous devons ajouter

seulement que Gronovius a décrit , sous le nom

&' Anolis, un lézard de Surinam, évidemment

de la même espèce que l'améiva de Cayenne

,

dont nous venons de donner la description.

L'améiva se trouve non-seulement en Amé-

rique , mais eiicore dans l'ancien continent.

J'ai vu un individu de cette espèce
,
qui avait

été apporté des grandes Indes par M. le Cor , et

dont la couleur était d'un très-beau vert plus ou

moins mêlé de jaune.

< Syno,)sis Animalium, p. 268.

' « Les anolis sunt fort communs dans toutes les haliila-

• lions. Us sont do la grosseur et ae la longueur des lézards

• qu'on voit en t-rance : mais ils ont la tête pltm longuette-,

• la [lean jaunâtre, et sur le dus ils ont des lignes rayées de

• bleu, de vert et de gris, qui prennent depuis le di ssus de la

• tète jusqu'au bout de la queue. Ils font leur retraite dans

• les trous tie la terre, et c'est de là que, pendant la nuit, il»

t font un bruit beaucoup plus pénétrant que celui des ciga-

• les. l.e jour, ils sont eu perpétuelle action, et ils ne foni

f que rôder aux environs des cases, pour chercher de quoi

M nourrir. Rochefort, Hist. des Antilles, 1. 1, p SOO.

LE LION

Teius lemniscatus, Tar. fi, Merr. ; Lacerla sex liaeaU,

Lian., Fitz.

Voici l'emblème de la force appliqué à la fai-

blesse , et le nom du roi des animaux donné à

un bien petit lézard : on peut cependaiit le lui

conserver ,
parce que ce nom est aussi souvent

pris pour le signe de la fierté que pour celui de

la puissance. Le lézard-lion redresse presque

toujours sa queue en la tournant en rond ; il a

l'air de la hardiesse , et c'est apparemment ce

qui lui a fait donner par les Anglais le surnom

de Lion
,
que plusieurs naturalistes lui ont con

serve ^.11 se trouve dans la Caroline : son es-

pèce ne diffère pas beaucoup de celle de notre

lézard gris : trois lignes blanches , et autant

de lignes noires , régnent de chaque côté du

dos , dont le milieu est blanchâtre ; il a deux

rides sous le cou ; le dessous des cuisses est

garni d'un rang de petits tubercules , comme
dans l'iguane , le lézard gris , le lézard vert

,

l'améiva , etc. ; la queue se termine insensible-

ment en pointe.

Le lézard-lion n'est point dangereux ; il se

tient souvent dans des creux de rochers , sur le

bord de la mer ; ce n'est pas seulement dans la

Caroline qu'on le rencontre , mais encore à

Cuba , à Saint-Domingue et dans d'autres îles

voisines. Ayant les jambes allongées , il est

très-agile , comme le lézard gris , et court avec

une très-grande vitesse ; mais ce joli et inno-

cent lézard n'en est pas moins la proie des grands

oiseaux de mer , à la poursuite desquels la ra-

pidité de sa course ne peut le dérober.

LE GALONNE '.

Teius lemniscatus , var. a , Merr.; Lacerta lemniscata,

Lion.; Seps cœruleus et leiiiuiscatus, Laur.

Ce lézard habite dans l'ancien continent , ou

on le trouve aux Indes et eu Guinée; il est

aussi en Amérique, et il y a, au Cabinet du Roi,

deux individus de cette espèce qui ont été ei>-

voyés de la Martinique. C'est avec raison que

Linnée assure que le galonné a un grand noni-

< Le Lion. M. Daubenton, Encycl. méth.

' Calesby. Ilist. nat. de la Caroline, p. 68.

' Le Galonné. M. Daubenton, Encycl. méi\\. — Lacerla

lemniscata. Mus. ad Fr., \, p. 47.—Séba, mus. I, pl.u3,

fig. 9, et pi. 9i, fig. h : II, pL 9, fig. 5.
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bre de rapports avec l'améiva ; il est beaucoup

moins grand, mais les écailles qui revêtent le

dessous du corps forment également des ban-

des transversales dans ces deux lézards. Le

dessous des cuisses est garni d'un rang de tu-

bercules, comme dans l'iguane, le lézard gris,

le lézard vert, le cordyle, l'améiva, etc. 11 a

la queue menue et plus longue que le corps.

Il est d'un vert plus ou moins foncé, et le long

de son dos s'étendent huit raies blanchâtres

,

suivant Linnéc. Nous en avons compté neuf

sur les deux individus qui sont au Cabinet du

Roi ; les pattes sont mouchetées de blanc.

Il paraît que ce lézard est sujet à varier par

le nombre et la disposition des raies qui ré-

gnent le long du dos; M. d'Antic a eu la bonté

de nous faire voir un petit quadrupède ovipare,

qui lui a été envoyé de Saint-Domingue , et qui

est une variété du galonné. Ce lézard est d'une

couleur très-foncée. Il a sur le dos onze raies

d'un jaune blanchâtre
,
qui se réunissent de

manière à n'en former que sept du côté de la

tête , et dix vers l'origine de la queue , sur la-

quelle ces raies se perdent insensiblement. Ce

sont là les seules différences qui le distinguent

du galonné. Sa longueur totale est de six pou-

ces , et celle de la queue de quatre pouces une

ligne.

LA TÈTE-ROUGE «.

Lacerta erythrocephala, Daud.; Lacerta viridis, Cuv.

Cette espèce de lézard se trouve dans l'ile de

Saint-Christophe, et c'est M. Radier qui a bien

voulu nous en communiquer la description. La
Tête-rouge a cinq doigts à chaque pied, et le

dessous du ventre garni de demi-anneaux écail-

teux , et par conséquent elle doit être comprise

dans la troisième division du genre des lé-

zards ^. Elle est d'un vert très-foncé et mêlé

de brun ; les côtés et une partie du dessus de

la tète sont rouges , ainsi que les côtés du cou
;

la gorge est blanche , la poitrine noire ; le dos

présente plusieurs raies noires transversales et

ondées; sur les côtés du corps s'étend une

bande longitudinale composée de plusieurs

* Pilori , Téte-Rouge. Anolis de terre. Ce nom d'anolis a
ëté donné, ea Amérique, à plusieurs lézards, aiasi que nous
t'avons vu précédemment.

' Voyez notre Table mé'.liodique des Quadrupèdes ovipa-

TttS.

li<;nes noires transversales. Le ventre est coloré

par bandes longitudinales en roir, en bleu et en

blanchâtre.

Le dessus de la tête est couvert d'écaillés

plus grandes que celles qui garnissent le dos
;

on voit sous les cuisses une rangée de petits tu-

bercules , comme sur le lézard gris et plusieurs

autres lézards.

L'individu décrit par M. Radier, avait un

pouce de diamètre dans l'endroit le plus gros

du corps , et un pouce onze lignes de longueur

totale ; la queue était entourée d'anneaux écail-

leux et longue de sept pouces huit lignes ; les

jambes de derrière , mesurées jusqu'au premier

article des doigts, avaient deux pouces une

ligne de longueur.

Suivant M. Radier, la tête-rouge parvient à

une grandeur trois fois plus considérable ; elle

se nourrit d'insectes.

QUATRIÈME DIVISION'.

LEZARDS

QUI OWÏ CINQ DOIGTS AUX PIEDS DE DBVANl,

SANS BANDES TBAKSVEBSALiîS SOUS LE

CORPS.

LE CAMÉLÉON '.

Chamœleoa calcaratus, Mcrr.; Lacerta Charaœleou et

alricana Lina., Gmcl.; Cbamœleon senegaleasis

,

Daud., Fitz; le Caméléon ordinaire, Cuv.

Le nom du Caméléon est fameux. On l'em-

ploie métaphoriquement depuis longtemps, pour

désigner la vile flatterie. Peu de gens savent

< Xa/iaiA«(i>v, en grec—Chanueleo, en latin.— Tailah ou

Bouiah, en Barbarie, suivaut M. Shaw.— Caméléou. M. Dau-

beuton, Encycl. méih.—Conraldi Gesneri HIstoriae anima-

liura, liber secuiidus de Quadr. ovip. Chamœleo.—Râi, Sy-

nopsis Quadr., p. 276. Chamœleo, llie Chanieleon.—Bvownc,

p. 464. Chaniœleon, i-n anglais, llie liirgigrei/ Chameleon '.

—Séba, I.Tab. 82, fig. ».2, 3,4.5; lab. 83, fig. 4 et 5 —C/w-

mœleo mexicanus, 39. Chamœleo Paii^ieu^itnn, 0*0. Chu-

mœleozeylanicus, 61. Chamœleoafricanus, 62. Chamœleo

candidus, 63. Chamœleo Bonœ-Spei, 64. Laurenli spécimen

medicum **.—Gron. mus. 2, p. 76, n° 50. Chamœleon.—

Olear. mus.9, t. 8. f.3. C^mma?/eo)i. -Belon.itin., liv. Il,

chap. 60. Chamœleon.— Vdleiit. mus. liv. 111, chap. 31.

C/icmœ/eoa.—Kircher. mus. 273. t. 293, f. 44. Chamœleon.

jonst. Quadr., t. 79. Chamœleon.—A.\d. Quacir. 670.

• Tous le» caméléons connus appartenanl à l'ancien continent, celte

citation ne peut qu'être inexacte. D.

•• Cette citation se rapporte à plusieurs espèces très 'liffércnles de

celle (jui est l'objet de cet article. D.
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cependant que le caméléon est un lézard, et

moins de personnes encore connaissent les traits

qu'il présente et les qualités qui le distinguent.

On a dit que le caméléon changeait souvent de

forme ;
qu'il n'avait point de couleur en pro-

pre
;
qu'il prenait celle de tous les objets dont

il approchait; qu'il en était par là une sorte de

miroir fidèle; qu'il ne se nourrissait que d'air.

Les anciens se sont plu à le répéter ; ils ont

cru voir, dans cet être qui n'était pas le ca-

méléon , mais un animal fantastique, produit

et embelli par l'erreur, une image assez res-

semblante de plucixurs de ceux qui fréquen-

tent les cours : ils s'en sont servis comme d'un

objet de comparaison, pour peindre ces hommes

bas et rampants
,
qui , n'ayant jamais d'avis à

eux , sachant se plier à toutes les formes , em-

brasser toutes les opinions, ne se repaissent

que de fumée et de vains projets. Les poètes

surtout se sont emparés de toutes les images

fournies par des rapports qui, n'ayoUt rien de

réel
,
pouvaient être aisément étendus : ils ont

paré des charmes d'une imagination vive les

diverses compa'^aisons tirées d'un animal qu'ils

ont regardé co:Ame faisant par crainte ce que

l'on dit que t.ait de courtisans font par goût.

Ces images agiéables ont été copiées, multi-

pliées , animées par les beaux génies des siè-

cles les plus éclairés. Aucun animal ne réunit,

sans doute, les propriétés imaginaires aux-

quelles nous devons tant d'idées riantes ; mais

une fiction spirituelle ne peut qu'ajouter au

charme des ouvrages où sont répandues ces

peintures gracieuses. Le caméléon des poètes

n'a point existé pour la nature, mais il pourra

exister à jamais pour le génie et pour l'imagi-

nation.

Lorsque cependant nous aurons écarté les

qualités fabuleuses attribuées au caméléon,

et lorsque nous l'aurons peint tel qu'il est, on

devra le regarder encore comme un des ani-

maux les plus intéressants aux yeux des natu-

ralistes, par la singulière conformation de ses

diverses parties, par les habitudes remarqua-

bles qui en dépendent , et même par des pro-

priétés
,

qui ne sont pas très-différentes de

celles qu'on lui a faussement attribuées '.

On trouve des caméléons de plusieurs tailles

* On peut voi' clan5 rline, liv. XXVIII, chap. 29, les ver-

tus chimérique-, que les anciens attriUuaiint au caméléon.

On trouvera jussî dans Gesner, liv. U, tous les contes ridi-

cules qu'ils ont publiés au sujet de cet animal,

assez différentes les unes des autres; les plus

grands n'ont guère plus de quatorze pouces de

longueur totale. L'individu que nous avons

décrit , et qui est conservé avec beaucoup d'au-

tres au Cabinet du Roi , a un pied deux pouces

trois lignes depuis le bout du museau jusqu'à

l'extrémité de la queue, dont la longueur est

de sept pouces. Celle des pattes, y compris

les doigts , est de trois pouces.

La tête aplatie par dessus, l'est aussi par les

côtés; deux arêtes élevées partent du museau,

passent presque immédiatement au-dessus des

yeux , en suivent à peu près la courbure, et

vont se réunir en pointe derrière la tête; elles

y rencontrent une troisième saillie qui part du

sommet de la tête , et deux autres qui vien-

nent des coins de la gueule; elles forment,

toutes cinq ensemble, une sorte de capuchon,

ou
,
pour mieux dire , de pyramide à cinq faces,

dont la pointe est tournée en arrière. Le cou

est très-court. Le dessous de la tête et la gorge

sont comme gonflés , et représentent une es-

pèce de poche, mais moins grande de beau-

coup que celle de l'iguane.

La peau du caméléon est parsemée de pe-

tites éminences comme le chagrin : elles sont

très-lisses, plus marquées sur la tête, et envi-

ronnées de grains presque imperceptibles : un

rang de petites pointes coniques règne en forme

de dentelure sur les saillies de la tête, sur le

dos, sur une partie de la queue, et au-dessous

du corps depuis le museau jusqu'à l'anus.

Sur le bout du museau
,
qui est un peu ar-

rondi, sont placées les narines qui doivent ser-

vir beaucoup à la respiration de l'animal ; car

il a souvent la bouche fermée si exactement,

qu'on a peine à distinguer la séparation des

deux lèvres. Le cerveau est très-petit, et n'a

qu'une ligne ou deux de diamètre. La tête du

caméléon ne présente aucune ouverture parti-

culière pour les oreilles, et ".'M. de l'Académie

des Sciences', qui disséquèrent cet animal,

crurent qu'il était privé de l'organe de l'ouie,

qu'ils n'aperçurent point dans ce lézard ^, mais

que M. Camper vient d'y découvrir •'. C'est une

nouvelle preuve de la faiblesse de l'ouïe dans

* Le catnéléûD, disséqué par le< inemiires de l'Académifi

de* Sciences, appartenait à l'espèce appelée, par M. Mcrrern,

Chaniœleon carinatus, laquelle est le Ch. Pariiii'ii.'iium

de LaurcTiti. D.

^ Mém. pour servir à niist. nat. des Animaux, article d»
Caniileon.

' Note communiquée car M. Camper.
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les quadrupèdes ovipares , et vraisemblable-

meut c'est uue des causes qui concourent à

produire l'espèce de stupidité que l'on a attri-

buée au caméléon.

Les deux mâchoires sont composées d'un os

dentelé qui tient lieu de véritables dents '.Pres-

que tout est particulier dans le caméléon : les

lèvres sont Tendues même au delà des mâchoi-

res, où leur ouverture se prolonge en bas : les

yeux sont gros et très-sailiants; et ce qui les

distingue de ceux des autres quadrupèdes , c'est

qu'au lieu d'une paupière qui puisse être levée

et baissée à volonté, ils sont recouverts par

uue membrane chagrinée, attachée à l'œil, et

qui eu suit tous les mouvements. Cette mem-
brane est divisée par une fente horizontale , au

travers de laquelle ou aperçoit une prunelle

vive, brillante, et comme bordée de couleur

d'or.

Les lézards, et tous les quadrupèdes ovipa-

res en général, ont les yeux très-bons. Le sens

de la vue, ainsi que nous l'avons dit, parait

être le premier de tous dans ces animaux , de

même que dans les oiseaux. Mais les caméléons

doivent jouir par excellence de cette vue ex-

quise : il semble que ieur sens de la vue est si

fin et si délicat
,
que sans la membrane qui re-

vêt leurs yeux, ils seraient vivement offensés

par la lumière éclatante qui brille dans les cli-

mats qu'ils habitent. Cette précaution, qu'on

dirait que la nature a {u'ise pour eux , ressemble

à celle des Lapons et d'autres Labitauts du

Nord
,
qui portent au devant de leurs yeux une

petite planche de sapin fendue, pour se garan-

tir de l'éclat éblouissaut de la lumière fortement

réflécliie par les neiges de leurs campagnes ; ou

plutôt ce n'est point pour conserver la finesse

de leur vue qu'il leur a été demie des membra-

nes , mais c'est parce qu'ils ont reçu ces mem-
branes préservatrices, que leurs yeux moins

usés, moins vivement ébranlés, doivent avoir

une force plus grande et plus durable.

Non-seulement le caméléon a les yeux enve-

loppés d'une manière qui lui est particulière,

nais ils sont mobiles indépendamment l'un de

l'autre; quelquefois il les tourne de manière

que l'un regarde en arrière et l'autre eu avant
;

' Nous nous sommes assurés de l'existence de cet os den-

telé par 1 i[i5|iectioa des S(iiiel«;Ues de caméléon, que l'on a

au Cabinet du Uoi. Prosper Aliiin a nié, en quelque sorte,

1 existence de cet os. Voyez son Hist. nal. de l'Egypte, t. I,

sbap. 5.

ou bien de l'un il voit les objets placés au-des-

sus de lui , tandis que de l'autre il aperçoit ceux
qui sont situés au-dessous '. Il peut par là con-

sidérer à la fois un plus grand espace; et , sans

cette propriété singulière , il serait presque

privé de la vue malgré la bonté de ses yeux,

sa prunelle pouvant uniquement admettre les

rayons lumineux qui passent par la fente très-

courte et très-étroite que présente la membrane
chagrinée.

Le caméléon est donc miique dans son ordre,

par plusieurs caractères très -remarquables :

mais ceux dont nous venons de parler ne sont

pas les seuls qu'il présente : sa langue, dont ou

a comparé la forme à celle d'un ver de terre,

est ronde , longue communément de cinq ou six

pouces , terminée par une sorte de gros nuud

,

creuse, attachée à une espèce de stylet cartila-

gineux qui entre dans sa cavité , et sur lequel

l'animal peut la retirer , et enduite d'une sorte

de vernis visqueux qui sert au caméléon à rete-

nir les mouches , les scarabées , les sauterelles

,

les fourmis, et autres insectes dont il se nour-

rit, et qui ne peuvent lui échapper, tant il la

dai'de et la retire avec vitesse ".

Le caméléon est plus élevé sur ses jambes

que le plus grand nombre des lézards; il a

moins l'air de ramper lorsqu'il marche : Aris-

tote et Pline l'avaient remarqué. Il a à chaque

pied cinq doigts très-longs, presque égaux et

garnis d'ongles forts et crochus ; mais la peau

des jambes s'étend jusqu'au bout des doigts , et

les réunit d'ime manière qui est encore particu-

lière à ce lézard. Non-seulement cette peau at-

tache les doigts les uns aux autres, mais elle

les enveloppe et en forme comme deux paquets,

l'un de trois doigts,- et l'autre de deux : et il y a

cette différence entre les pieds de devant et

ceux de derrière
,
que , dans les premiers , le

paquet extérieur est celui qui ne contient que

deux doigts , tandis que c'est l'opposé dans les

pieds de derrière ^.

* Le Bruyn. Voyage an Levant.

' < Quand les cauiéléons veulent manjer, ils tirent leur

€ langue longue. qn«»i d'undenii-pied, ronde comnie la lau-

• gue d'uu oiseau nommé poivert, sembl.ilile à un ver de

i terre; et à rexticuiilé d'ic be (jnt un gros nœud si)on^ie: x,

< tenant comme glu. duquel ils ;iUachent les nisecies s.ivoir

I est sauterelles, chenilles et mouclies. et les attirent en la

< gueule. Us poussent hors leurs lantrues, les dardnnt de roi-

f deur aussi vilement qu'une arbalète ou un arc fait le traict. i

Bélon, Observations, eic, liv. Il, cliap. 34.

» Quelques auteurs ont écrit qu'il y avait des esiièces de

caméléon, dont les cinq doigts de chaque pied > t.iient sépa-

rés les uns des autres ; ils auront certainement pris pour de
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Nous a/ons vu à l'article de la Dragonne

combien une membrane de moins entre les

doigts influait sur les mœurs de ce lézard, et,

en lui donnant la facilité de grimper sur les ar-

bres, rendait ses habitudes différentes de celles

du crocodile, qui a les pieds palmés. Nous

avons observé en général qu'un léger change-

ment dans la conformation des pieds devrait

produire de très-grandes dissemblances entre

les mœurs des divers quadrupèdes. Si l'on con-

sidère, d'après cela, les pieds du caméléon,

réunis d'une manière particulière , recouverts

par une continuation de la peau des jambes, et

divisés en deux paquets, où les doigts sont

rapprochés et collés, pour ainsi dire, les uns

contre les autres, on ne sera pas étonné de

l'extrême différence qu'il y a entre les habitudes

naturelles du caméléon et celles de plusieurs

lézards. Les pieds du caméléon ne pouvant

guère lui servir de rames, ce n'est pas dans

l'eau qu'il se plaît, mais les deux paquets de

doigts allongés qu'ils présentent sont placés de

manière à pouvoir saisir aisément les branches

sur lesquelles il aime à se percher : il peut em-

poigner ces rameaux , en tenant un paquet de

doigts devant et l'autre derrière , de même que

les pics , les coucous, les perroquets, et d'au-

tres oiseaux, saisissent les branches qui les

soutiennent en mettant deux doigts devant et

deux derrière. Ces deux paquets de doigts,

placés comme nous venons de le dire , ne four-

nissent pas au caméléon un point d'appui bien

stable lorsqu'il marche sur la terre : c'est ce

qui fait qu'il habite de préférence sur les arbres,

où il a d'autant plus de facilité à grimper et à

se tenir, que sa queue est longue et douée d'une

assez grande force. 11 la replie ainsi que les sa-

pajous ; il en entoure les petites branches , et

s'en sert comme d'une cinquième main pour

s'empêcher de tomber, ou passer avec facilité

d'un endroit à un autre '. Bélon prétend que

les caméléons se tiennent ainsi perches sur les

haies pour échapper aux vipères et aux céras-

tes, qui les avalent tout entiers lorsqu'ils peu-

vent les atteindre Mais ils ne peuvent pas se

ciméléons d'aiilres lézards, et, p ir exemple, des Tapayes,

dont la tète ressemble, en erfel, iin peu à celle tlu caméléon.

* t Les haies qui sont des jardinages auprès du Caire, sont

• en tons lieux rouvertes de caméli-ons. et principalement le

• Ions des rivai;es du Nil, en sorte qu'en peu de temps nous

. en vinns grand nombre : car les vipères et les cérastes les

• avalent entiers, quand elles les peuvent prendre. » Delon,

Observations, etc., liv. 11, chap. 3).

dérober de même à la mangouste , et aux oi-

seaux de proie qui les recherchent.

Voilà donc le caméléon
,
que l'on peut re-

garder comme l'analogue du sapajou , dans les

quadrupèdes ovipares. Mais si sa conformation

lui donne une habitation semblable à celle de

ce léger animal , s'il passe de même sa vie. au

milieu des forêts et sur les sommets des arbres,

il n'en a ni l'élégante agilité, ni l'activité pétu-

lante. On ne le voit pas s'élancer comme un

trait de branche en branche , et imiter
,
par la

vitesse de sa course et la grandeur de ses sauts,

la rapidité du vol des oiseaux; mais c'est tou-

jours avec lenteur qu'il va d'un rameau à un

autre, et il est plutôt dans les bois en embus-

cade sous des feuilles
,
pour retenir les insectes

ailés qui peuvent tomber sur sa langue gluante,

qu'en mouvement de chasse pour aller les sur-

prendre '.

La facilité avec laquelle il les saisit le rend

utile aux Indiens, qui voient avec grand plaisir

dans leurs maisons cet innocent lézard. Il est

en effet si doux, qu'on peut, suivant Alpin,

lui mettre le doigt dans la bouche, et l'enfoncer

très-avant, sans qu'il cherche à mordre ^, et

M. Desfontaines, savant professeur du Jardin

du Roi, qui a observé les caméléons en Afri-

que, et qui en a nourri chez lui, leur attribue

la même douceur qu'Alpin,

Soit que le caméléon grimpe le long des ar-

bres , soit que caché sous les feuilles il y at-

tende paisiblement les insectes dont il se nour-

rit, soit enfin qu'il marche sur la terre, il parait

toujours assez laid : il n'offre pour plaire à la

vue, ni proportions agréables, ni taille svelte,

ni mouvements rapides. Ce n'est qu'avec une

sorte de circonspection qu'il ose se remuer. S'il

ne peut pas embrasser les branches sur les-

quelles il veut grimper, il s'assure, à chaque

pas qu'il fait, que ses ongles sont bien entrés

dans les fentes de l'écorce; s'il est à terre il

tcitonne; il ne lève un pied que lorsqu'il est sûr

du point d'appui des autres trois; par toutes

ces précautions, il donne à sa démarche une

sorte de gravité
,
pour ainsi dire ridicule , tant

elle contraste avec la petitesse de sa taille et

l'agilité qu'on croit trouver dans un animal as-

sez semblable à des lézards fort lestes. Ce petit

« Hasselqui>.t a trouvé, dans l'estomac d'un caméléon, des

restes de papillons et d'autres insectes. Voyage en Palestine,

p. 549.

» Prosper Alpin, tomel, chap. 5, p. 213.
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animal, dont l'enveloppe et la mobilité des

yeux , la forme des pieds , et presque toute la

conformation, méritent l'attention des physi-

ciens , n'arrêterait donc les regards de ceux qui

ne jettent qu'un coup d'oeil superficiel
,
que

pour faire naître le rire et une sorte de mépris :

il aurait été bien éloigné d'être l'objet chéri de

tant de voyageurs et de tant de poètes; son

nom n'aurait pas été répété par tant de bouches;

et, perdu sous les rameaux où il se cache, il

n'aurait été connu que des naturalistes , si la

faculté de présenter , suivant ses différents

états, des couleurs plus ou moins variées,

n'avait attiré sur lui , depuis longtemps , une

attention particulière.

Ces diverses teintes changent en effet avec

autant de fréquence que de rapidité ; elles pa-

raissent d'ailleurs dépendre du climat, de l'âge

ou du sexe ; il est donc assez difficile d'assigner

quelle est la couleur naturelle du caméléon. Il

paraît cependant qu'en général ce lézard est

d'un gris plus ou moins foncé', ou plus ou

moins livide.

Lorsqu'il est à l'ombre , et en repos depuis

quelque temps , les petits grains de sa peau

sont quelquefois d'un rouge pâle , et le dessous

de ses pattes est d'un blanc un peu jaunâtre.

Mais , lorsqu'il est exposé à la lumière du

soleil , sa couleur change ; la partie de son

corps qui est éclairée devient souvent d'un

gris plus brun , et la partie sur laquelle les

rayons du soleil ne tombent point directement

offre des couleurs plus éclatantes, et des ta-

ches qui paraissent isabelles par le mélange

du jaune pâle que présentent alors les petites

éminences , et du rouge clair du fond de la

peau. Dans les intervalles des taches, les grains

offrent du gris mêlé de verdâtre et de bleu ; et

le fond de la peau est rougeâtre. D'autres fois

le caméléon est d'un beau vert tacheté de jaune;

lorsqu'on le touche il parait souvent couvert tout

d'un coup de taches noirâtres assez grandes
,

mêlées d'un peu de vert : lorsqu'on l'enveloppe

dans un linge ou dans une étoffe de quelque

couleur qu'elle soit, il devient quelquefois plus

blanc qu'à l'ordinaire; mais il est démontré
,

par les observations les plus exactes
,
qu'il ne

prend point la couleur des objets qui l'environ-

nent
,
que celles qu'il montre accidentellement

ne sont point répandues sur tout son corps
,

* Le Bniyn. Voyages au Levant.

comme le pensait Aristote , et qu'il peut offrir

la couleur blanche, ce qui est contraire à

l'opinion de Plutarque et de Solin '.

Il n'a reçu presque aucune arme pour se dé-

fendre; ne marchant que très-lentement, ne

pouvant point échapper par la fuite à la pour-

suite de ses ennemis , il est la proie de presque

tous les animaux qui cherchent à le dévorer
;

il doit par conséquent être très-timide , se trou-

bler aisément , éprouver souvent des agitations

intérieures plus ou moins considérables. On
croyait , du temps de Pline

,
qu'aucun animal

n'était aussi craintif que le caméléon , et que

c'était à cause de sa crainte habituelle qu'il

changeait souvent de couleur. Ce trouble et

cette crainte peuvent en effet se manifester par

les taches dont il paraît tout d'un coup couvert

à l'approche des objets nouveaux; sa peau

n'est point revêtue d'écaillés , comme celle de

beaucoup d'autres lézards ; elle est transpa-

rente
,
quoique garnie des petits grains dont

nous avons parlé ; elle peut aisém.ent trans-

mettre à l'extérieur
,
par des taches brunes

,

et par une couleur jaune ou verdâtre , l'expres-

sion des divers mouvements que la présence

des objets étrangers doit imprimer au sang et

aux humeurs du caméléon. Hasselquist
,
qui

l'a observé en Égvpte , et qui l'a disséqué avec

soin , dit que le changement de la couleur de

ce lézard provient d'une sorte de maladie

,

d'une jaunisse , que cet animal éprouve fré-

quemment, surtout lorsqu'il est irrité. De là

vient, suivant le même auteur
,
qu'il faut pres-

que toujours que le caméléon soit en colère

,

pour que ses teintes changent du noir au jaune

ou au vert. 11 présente alors la couleur de '

bile
,
que l'on peut apercevoir aisément lors-

qu'elle est très-répandue dans le corps , à cause

de la ténuité des muscles et de la transparence

de la peau ^. 11 paraît d'ailleurs que c'est au

plus ou moins de chaleur dont il est pénétré
,

qu'il doit les changements de couleur qu'il

éprouve de temps en temps ^. En général , ses

couleurs sont plus vives lorsqu'il est en mou-

vement , lorsqu'on le manie , lorsqu'il est ex-

posé à la lumière du soleil très-chaud dans les

' Mf m. pour -ervir à l'Ilist. nat. de& Animaux, az-t. ilu Ca-

méléon, |) 31 et siiiv.

' nasselqiiist. \'(iya?e enP.ilestine, p. 349.

' « Chania'l'-oiiis color verns ciiiercus »sf, sed juxta animl

• affectus q!iaiiclot|ne cnm calore col'irera tniitat, iitetra-

« lione c.ilidioris vel frigidioris aeris, non veru su)>jrcti. «t

« qnidim voinnt. » Wormi. unis, de Pcdestribua, cap. 22-

fol. 516.

2ii
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climats qu'il habite : elles deviennent au con-

traire plus faibles lorsqu'il est à l'ombre , c'est-

à-dire privé de riufluenee des rayons solaires,

lorsqu'il est en repos , etc. Si ses couleurs se

ternissent quelqueibij lorsqu'on l'enveloppe

dans du linge ou dans quelque étoffe, c'est peut-

être parce qu'il est refroidi par les linges ou par

l'étoffe dans lesquels on le plie. 11 pâlit toutes

les nuits
,
parce que toutes les nuits sont plus

ou moins fraîches , surtout en France , où ce

phénomène a été observé par M. Perrault. Il

blanchit enfin lorsqu'il est mort, parce qu'alors

toute chaleur intérieure est éteinte.

La crainte , la colère et la chaleur qu'éprouve

le caméléoM nous paraissent donc ies causes

des diverses couleurs qu'il présente , et qui ont

été le sujet de tant de fables '.

11 jouit , à un degré très-éminent , du pou-

voir d'eniler les différentes parties de son corps,

de leur donner par là un volume plus considé-

rable , et d'arrondir ainsi celles qui seraient

naturellement comprimées.

C'est par des mouvements lents et irréguliers,

et non point par des oscillations régulières et

fréquentes
,
que le caméléon se gonfle : il se

remplit d'air au point de doubler son diamètre
;

son enflure s'étend jusque dans les pattes et

dans la queue : il demeure dans cet état quel-

quefois pendant deux heures , se désenflant un

peu de temps en temps , et se renflant de nou-

veau ; mais sa dilatation est toujours plus sou-

daine que sa compression.

Le caméléon peut aussi demeurer très-long-

temps désenflé ; il parait alors dans un état de

maigreur si considérable
,
que l'on peut comp-

ter ses côtes , et que l'on distingue les tendons

desespatteset toutes lespartiesdel'épinedudos.

C'est du caméléon dans cet état
,
que l'on a

eu raison de dire qu'il ressemblait à une peau

vivante "
; car en effet il paraît alors n'être

qu'un sac de peau , dans lequel quelques os se-

raient renfermés ; et c'est surtout lorsqu'il se

retourne
,
qu'il a cette apparence.

Mais il en est de cette propriété de s'enfler et

de se désenfler , comme de toutes les propriétés

des animaux, des végétaux, et même de la

matitre brute 5 aucune qualité n'a été, à la ri-

gueur, accordée exclusivement à une substance
;

ce n'est que faute d'observations que l'on a cru

* Mérn. pour servir à i'Hist. iiat. des Animaux, art. du Ca-
méieoii, p. 48 et suiv.

' Tertuliif.n.

voir des animaux, des végétaux ou des miné-

raux, présenter des phénomènes que d'autres

n'offraient point. Quelque propriété qu'on re-

marque dans un être, on doit s'attendre à la

trouver dans un autre
,
quoique , à la vérité

,

à un degré plus haut ou plus bas ; toutes les

qualités , tous les effets se dégradent ainsi par

des nuances successives, s'évanouissent, ou se

changent en qualités et en effets opposés. Et

,

pour ne parler que de la propriété de se gonfler,

presque tous les quadrupèdes ovipares, et par-

ticulièrement les grenouilles, ont la faculté de

s'enfler et de se désenfler à volonté ; mais au-

cun ne la possède comme le caméléon. M. Per-

rault parait penser qu'elle dépend du pouvoir

qu'a ce lézard de faire sortir de ses poumons

l'air qu'il respire, et de le faire glisser entre les

muscles et la peau '

. Cett.^ propriété de filtrer

ainsi l'air de l'atmosphère au travers de ses

poumons , et ce gonflement de tout son corps
,

que le caméléon peut produire à volonté, doi-

vent le rendre beaucoup plus léger, en ajoutant

à son volume sans augmenter sa masse. Il peut

plus facilement, par là, s'élever sur ies arbres,

et y grimper de branche en branche : et ce pou-

voir de faire passer de l'air dans quelques par-

ties de son corps, qui lui est commun avec les

oiseaux , ne doit pas avoir peu contribué à dé-

terminer son séjour au milieu des forêts. Les

caméléons gomlent aussi leurs poumons
,
qui

sont composés de plusieurs vésicules , ainsi que

ceux d'autres quadrupèdes ovipares. Cette con-

formation explique les contradictions des au-

teurs qui ont disséqué ces animaux, et qui leur

ont attribué les uns de petits et d'autres de

grands poumons, comme Pline et Bélon. Lors-

que ces viscères sont flasques, plusieurs vési-

cules peuvent échapper ou paraître très-petites

aux observateurs , et elles occupent au con-

traire un si grand espace , lorsqu'elles sont

soufdées, qu'elles couvrent presque entièrement

toutes leii parties intérieures ".

le battement du cœur du caméléon est si

faible
,
que souvent ou ne peut le sentir qu'eu

mettant la main au-dessus de ce viscère ^.

Cet animal, ainsi que les autres lézards, peut

vivre près d'un an sans manger; et c'est vrai-

* Mém. pour servir à l'ilist. nat. des Animaux, art. du CO'

méleoii, p. 30.

' R.ii, Synopsis Quadrupeilum, p. 282.

' Méiri. pour servir à l'EIist. nat. des Animaux, art. du Ca
mélevu.
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semblablement ce qui a fait dire qu'il ne se

nourrissait que d'air '. Sa conformation ne lui

permet pas de pousser de véritables cris; mais

'orsqu'il est sur le point d'être surpris , il ouvre

la ç;ueule, et siffle comme plusieurs autres qua-

drupèdes ovipares et les serpents.

Le caméléon se relire dans des trous de ro-

chers , ou d'autres abris , où il se tient caché

pendant l'hiver, au moins dans les pays un

peu tempérés , et où il y a apparence qu'il s'en-

gourdit. Ce fait était connu d'Aristote et de

Pline.

La ponte de cet animal est de neuf à douze

œufs : nous en avons compté dix dans le ven-

tre d'une femelle envoyée du Mexique au Ca-

binet du l\oi : ils sont ovales , revêtus d'une

membrane mollasse comme ceux des tortues

marines , des iguanes, etc. ; ils ont à peu près

sept ou huit lignes dans leur plus grand dia-

mètre.

Lorsqu'on transporte le caméléon , en vie,

dans les pays un peu froids, il refuse presque

toute nourriture, ii se tient immobile sur une

branche, tournant seulement les yeux de temps

en temps
; et il périt bientôt -.

On trouve le caméléon dans tous les climats

chauds , tant île l'ancien que du nouveau con-

tinent, au ftlexique, en Afrique^, au cap de

Bonne-Espérance, dans l'ile de Ceyian, dans

celle d'Amboine, etc. La destinée de cet ani-

mal parait avoir été d'intéresser de toutes les

manières. Objet, dans les pays anciennement

policés, de contes ridicules, de fables agréa-

bles, de superstitions absurdes et burlesques,

il jouit de beaucoup de vénération sur le bord

du Sénégal et de la Gambie. La religion des

nègres du cap de Monté leur défend de tuer les

caméléons, et les oblige à les secourir , lorsque

ces petits animaux, tremblants le long des ro-

chers dont ils cherchent à descendre , s'atta-

chent avec peine par leurs ongles , se retiennent

avec la queue, et s'épuisent, pour ainsi dire, en

Réion.

' Séba, vol. !.—M.Bomaie, arlicle du Caméléon.
• « Ceux qui ont l'œil bon (léconvr<'i)t des Tallah, Bouiah
ou caiiiéléoiis sur toutes les li.iies. La langue du caméléon

est inngue de quatre pounes. elle a la ti;,'iire d'un pilon ;

< cet animal la lance avec une rapiilité snriirenante sur les

c ir.oijciies ou autres insectes qu'il y accroclie avrc une es-

« pèce de glu qui sort à point ii'inimé du biait de sa langue.

* Les Maures et les Ar.ilj«i, après en avoir séché la peau,

ï la portent an cou, dans la persuasion que cet amulctie les

« garantit contre les inihiences d'un œil malin. Voyage de

Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant,

» l.a lliy.-. I7,^">. vol.I, p. 325.

vains efforts; mais quand ces animaux sont

morts
, ces mêmes nègres font sécher leur chair

et la mangent.

11 y a au Cabinet du Roi deux caméléons,

l'un du Sénégal , et l'autre du cap de Bonne-

Espérance, qui n'ont pas sur le derrière de la

tête cette élévation triangulaire, cette sorte de

casque, qui distingue non-seulement les camé-

léons d'Egypte et des grandes Indes, mais en-

core ceux du Mexique : les caméléons diffèrent

aussi quelquefois lesunsdes autres, parle plus

ou le moins de prolongation de la petite dente-

lure qui s'étend le long du dos et du dessous

du corps; on a , d'après cela, voulu séparer les

uns des autres, comme autant d'espèces dis-

tinctes, les caméléons d'Egypte, ceux d'Ara-

bie, ceux du Mexique ', ceux de Ceyian , ceux

du cap de Bonne-Esp; rance, etc. ; mais ces lé-

gères différences, qui ne changent rien aux ca-

ractères d'après lesquels il est aisé de recon-

naître les caméléons, non plus qu'à leurs

habitudes, ne doivent pas nous empêcher de

regarder l'espèce du caméléon comme la même
dans les diverses contrées qu'il fréquente, quoi-

qu'elle soit quelquefois un peu altérée par l'in

fluence du climat, ou par d'autres circonstan-

ces, et qu'elle se montre avec quelque variété

dans sa forme ou dans sa grandeur, suivant

l'âge et le sexe des individus.

M. Parsons a donné dans les Transacti' ns

philosophiques la figure et la descriptwn d'un

caméléon qui avait été apporté à un de ses amis,

parmi d'autres objets d'histoire naturelle, et

dont il ignorait le pays natal ^. Cet anitnal ne

différait d'une manière remarquable des autres

caméléons , tant de l'ancien que du Nouveau-

Monde
,
que par la forme du casque que nous

avons décrit. Cette partie saillante ne s'étendait

pas seulement sur le derrière de la tête dans le

caméléon de M. Parsons, m.ais elle se divisait

par devant en deux protubérances crénelées qui

s'élevaient obliquementets'avançaientjusqu'au-

dessusdes narines. Ce ne sera qu'après de nou-

velles observations sur des individus sembla-

bles que l'on pourra déterminer si le caméléon,

très-bien décrit par M. Parsons, appartenait à

une race constante, ou ne formait qu'une variété

individuelle.

* Voyez Bélon et Jo.Faber Lynceus, dans son Exposliion

des Animaux de la Nouvelle-Espagne.

' Transactions philosophiques, année 1768. t. LVIII, p. <3'
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LA QUEUE-BLEUE «.

Sciacus quiaquelineatus, var.B, Merr.;Lacerta fasciala,

Liiiu.; Mabuya quiiiquelineata , Filz.

La Queue-Bleue habite principalement la

Caroline. Ce lézard se retire souvent dans les

creux des arbres. Il n'a qu'environ six pouces

de longueur. Il est brun; son dos présente cinq

raies jaunâtres ou longitudinales; et ce qui sert

surtout à le distinguer, c'est la couleur bleue

de sa queue menue et communément plus lon-

gue que le corps. Catesby dit que plusieurs ha-

bitants de la Caroline prétendent qu'il est ve-

nimeux; mais il assure n'avoir été témoin

d'aucun fait qui pût le prouver.

On devrait peut-être rapporter à cette espèce

un lézard du Brésil , dont Bai parle d'après

Marcgrave , et qui se nomme yimeric.ima ^.

Suivant la description que Bai en donne, il est

long de deux pouces; son dos est couvert d'é-

cailles grises cendrées; sa tête, ses côtés, ses

cuisses le sont d'écaillés jaunes; et sa queue

l'est d'écaillés bleues ; les Brasiliens le regardent

comme venimeux.

L'AZUBÉ '.

Calâtes (Uromastyx) azureus, Merr.; Lacerta azurea,

Linn.; Stellio brevi-caudalus, Latr.

L'azuré se trouve en Afrique; ses écailles

pointues le font paraître hérissé de petits pi-

quants : un caractère d'après lequel i! est aisé

de le reconnaître, et qui lui a fait donner le

nom qu'il porte, est la couleur bleue dont le

dessus de son corps est peint, et qui forme

une espèce de manteau azuré. Sa queue est

courte.

< La Queue-bleue. M. Daubenton, Encycl. mélh.—Catesby,
Carol., 2, t. 67. Larerta cauda cœruleu.—Vel. Gaz., 1, 1. 1,

L \. Laceiius marianus min. cauda ccerulea.

^ Aiiiericiuia Brd.siliensibiis, Marcgr. < Lacnrtulug S digitis

< longus et pennain oloriiiain crassu-i, crura et pedes senem-
• bi. Corpus fcr<' quadratuiu. ViJetur totuiu dorsum squa-

• nus leucoplLuis ; lateia, caput, et crura fuscis, cauda vero
• cxruleis. Oiiiues auiericunae splencient, et ad tactam ap-
• priuièsunt liEves. Uigit. in pidibus, iustar setaruin porci-
f naruui. Veiienusutn animal censetur. • liai, Synoptig aui-

maliuin, p. 267.

» L*.4ziiré. M. Daubenton, Eucycl. mélh.-Séba, mus. 2,

tab. G2, tig. 6.

LE GBISON ».

Gckko turcicus, Latr.; Lacerta turcica, Linn.

Il est aisé de distinguer ce lézard
,
qui se

trouve dans les contrées orientales, par des

verrues qui sont distribuées , sans aucun ordre

,

sur son corps; par sa couleur grise tachetée de

roussâtre, et par sa queue à peine plus longue

que le corps, et que des bandes disposées

avec une sorte d'irrégularité rendent inégale-

ment étagée.

L'UMBBE =».

Caloles ( Asama ) Unibra, Merr.j Lacerta Umbra

,

Linn.; Ophryessa Umbra, Fitz.

L'Umbre
,
qui se trouve dans plusieurs con-

trées chaudes de l'Amérique , a la tète très-ar-

rondie ; l'occiput est chargé d'une callosité assez

grande et déimée d'écaillés. La peau qui est

sur la gorge forme un pli profond : la couleur

du corps est nébuleuse ; les écailles étant rele-

vées en arête , et leur sommet étant aigu , le

dos parait strié. La queue est ordinairement

plus longue que le corps.

LE PLISSÉ 3.

Calotes ( Agama ) Plica, Merr.; Lacerta Plica, Linn.;

Iguana chaicidica, Laur. ; Iguana Umbra et Stellio

Plica, Latr. ; Agama Plica et Umbra, Daud.; Ecphy-

motes Plica. Fitz.

Le Plissé a l'occiput calleux comme l'um-

bre; mais la peau qui est sur la gorge forme

deux plis au lieu d'un. Il diffère encore de

l'umbre par plusieurs traits : des écailles co-

niques font paraître sa peau chagrinée ;
le des-

sus des yeux est comme à demi crénelé; der-

rière les oreilles sont deux verrues garnies de

pointes. Sur la partie antérieure du des règne

une petite dentelure formée par des écailles

plus grandes que les voisines, et qui lie lo

plissé avec le galéote et l'agame. Une ride éle>

vée s'étend de chaque côté du cou jusque sur

les pattes de devant, et se replie sur le milieu

< Le Grison. M. Daubenton. Encycl. méth.-Edw.. Av.

204, tab. 204. Lacerta minor cineiea maculala asialica-

«L'Umbre.M. Daubenton, Encycl. métli.

» le Plisse. M. Daubenton, Encycl. métb.
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du dos. Les doigts sont allongés, garnis d'on-

gles aplatis, et couverts par-dessous d'écaillés

aiguës. La queue est ronde, et ordinairement

plus longue que le corps. Le plissé se trouve

dans les Indes.

C'est à ce lézard qu'il parait qu'on doit rap-

porter celui que M. Pallas a nommé Hélios-

cope, dans le supplément latin de son voyage

en différentes parties de l'empire de Russie.

Il habite les provinces les moins froides de

ce vaste empire; on le trouve communément

sur les collines dont la température est la plus

chaude, exposé aux rayons du soleil, la tète

élevée et souvent tournée vers cet astre. Sa

course est très-rapide.

L'ALGIRE '.

Tropldosaura algira , Filz; Scincus algirus , Latr.;

L icerta algira, Linn.

Il n'est souvent que de la longueur du doigt;

les écailles du dos relevées en carène le font

paraître un peu hérissé. Sa queue diminue de

grosseur jusqu'à l'extrémité qui se termine en

pointe. Il est jaune sous le corps et d'une cou-

leur plus sombre sur le dos , le long duquel s'é-

tendent quatre raies jaunes. 11 n'a point sous

le ventre de bandes transversales.

L'espèce de l'algire n'est pas réduite à ces

petites dimensions par défaut de chaleur, puis-

que c'est dans la Mauritanie et dans la Barba-

rie qu'il habite. C'est de ces contrées de l'A-

frique qu'il fut envoyé par M. Brander à

M. Linnée, qui l'a fait connaître; et l'on ne

peut pas dire que les côtes septentrionales de

l'Afrique étant plus échauffées qu'humides

,

l'ardente sécheresse des contrées ou l'on trouve

l'algire influe sur son volume , et qu'il n'a une

très-petite taille que parce qu'il manque de

cette humidité si nécessaire à plusieurs quadru-

pèdes ovipares, puisque l'on conserve au Cabi-

net du Roi un algire entièrement semblable aux

L'zards de son espèce, et qui cependant a été

fcivoyé de la Louisiane , où l'humidité est aussi

grande que la chaleur est vive.

M. Shaw a écrit que l'on trouve très-fi-é-

quemment en Barbarie , sur les haies et dans

les grands chemins, un lézard nommé Zermou-
uiéuh; il n'indique point la grandeur de cet ani-

mal ; il dit seulement que sa queue est longue

> L'Algirc. M. Daubeiiion. LAtycl. mèih.

et menue; que le fond de sa couleur est d'un

brun clair; qu'il est rayé d'un bouta l'autre,

et qu'il présente particulièrement trois ou qua-

tre raies jaunes '. Peut-être ce lézard est-il un
algire.

Au reste, il paraît que l'algire se trouve aussi

dans les contrées méridionales de l'empire de

Russie, et que l'on doit regarder comme une

variété de ce lézard, celui que M. Pallas a

nommé Lézard ensanglanlé ou couleur de

sang"^^ qui ressemble presque en tout à ral<

gire, et qui a quatre raies blanches sur le dos,

mais dont la queue cendrée par-dessus et blan-

châtre à l'extrémité, e.st par-dessous d'un rouge

d'écarlate.

LE STELLION ^

Calotes ( Agama ) cordylea , Merr. ; Laceita Stellio

Lian.; Slellio vulgaris, Daud., Latr., Filz.

La queue de ce lézard est communément as-

sez courte, et diminue de grosseur jusqu'à l'ex-

trémité. Les écailles qui la couvrent sont ai-

guës, etdisposées par anneaux . D'autres écailles,

petites et pointues , revêtent le dessus et le des-

sous du corps, qui d'ailleurs est garni, ainsi

que la tête, de tubercules aigus ou de piquants

plus ou moins grands; bien loin d'avoir une

forme agréable, le Stellion ressemble un peu

au crapaud, surtout par la tête , de même que

le tapaye avec lequel il a beaucoup de rapports,

et dont quelques auteurs lui ont donné les di-

vers noms. Mais si ses proportions déplaisent,

ses couleurs charment ordinairement la vue. 11

présente le plus souvent un doux mélange de

blanc , de noir , de gris , et quelquefois de vert,

dont il est comme marbré.

Il habite l'Afrique, et il n'y est pas confiné

dans les régions les plus chaudes
,
puisqu'il est

également au cap de Bonne-Espérance et en

Egypte \ On le rencontre aussi dans les con-

trées orientales et dans les îles de l'Archipel,

* Voyage de M. Shaw dans plusieurs provinces de h Bar-

barie et du Lt'vaut, à La Haye, 1745, 1. 1, p. 324.

' Supplément au Voyage de M. Pallas.

» Stellione tarentole, en pluMeurs endroits d Italie.—P/i-

tiUoni, en plusieurs autres endioits du même pays.— Tapa-

yaxin, en Afrique.—Le Stellion. M. Daubeiiton, Encycl.

méth.— Hasselquist, Itin. 301. Laceita 5/e//io.—Tournefort,

Voyag. 1, p. H9, t. t20. Cossordilos.—Séhi, mus. 2. tab. 8,

ii^.&tn.—Cordtjlus Stellio, 80. Laiireiiti spécimen medi-

cum.
' L'individu que nous avons décrit a été apporté (lE-

gypie au Cabinet du Eoi.
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ainsi c/u'en Judée et en Syrie, où il paraît,

à après Belon
,

qu'il devient très-grand '.

M. François Cetti dit qu'il est assez commun
en Sardaigne, et qu'il y habite dans les maisons

;

on l'y nomme Tarentole , ainsi que dans plu-

sieurs provinces d'Italie ^; et c'est une nouvelle

preuve de l'emploi qu'on a fait pour plusieurs

espèces de lézards de ce nom de Tarentole^

donné , ainsi que nous l'avons dit , à une variété

du lézard vert. Mais c'est surtout aux environs

du Nil
,
que les stel lions sont en grand nombre.

On en trouve beaucoup autour des pyramides

et des anciens tombeaux qui subsistent encore

sur l'antique terre d'Egypte. Ils s'y logent dans

les intervalles que laissent les différents lits de

pierres, et ils s'y nourrissent de mouches et

d'insectes ailés.

On dirait qne ces pyramides, ces éternels

monuments de la puissance et de la vanité hu-

maines , ont été destinées à présenter des objets

extraordinaires en plus d'un genre; c'est en ef-

fet dans ces vastes mausolées qu'on va recueil-

lir avec soin les excréments du petit lézard dont

nous traitons dans cet article. Les anciens
,
qui

en faisaient usage ainsi que les Orientaux mo-

dernes , leur donnaient le nom de CrocodUea ^,

apparemment parce qu'ils pensaient qu'ils ve-

naient du crocodile *
5 et peut-être ces excré-

ments n'auraient-ils pas été aussi recherchés,

si l'on avait su que l'animal qui les produit

n'était ni le plus grand ni le plus petit des lé-

zards , tant il est vrai que les extrêmes en im-

posent presque toujours à ceux dont les regards

ne peuvent pas embrasser la chaîne entière des

objets.

Les modernes , mieux instruits , ont rapporté

ces excréments au stellion , à un lézard qui n'a

rien de très-remarquable ; mais déjà le sort de

cette matière abjecte était décidé , et sa valeur

\Taie ou fausse était établie. Les Turcs en ont

fait une grande consommation , ils s'en far-

daient le visage; et il faut que les stellions

< « Il y a une manière de lézards noirs, nommés Stellions,

c quasi aussi Rros qirest nne petite belette, leur rentre fort

« cntlp et la tête grosse, desquels le pays de Judée et de Syne

t est biin gartii » Bélon, ObservaUons, etc. Édit. de Paris,

»o3i, ilv. It, cli.ip. 79, p. t59.

' Hist nat. des Amphibies et des Poissons de la Sardaigne.

Bassari. J777, p. 20.

' « Nons trouvions aussi des stellions, desquels les Arabes

f recueillent les excréments, qu'ils portent vendre au Caire,

« nommés en grec CrocodUea. De là, les niarclianils nous

» les apportent vendre. » Bélon, liv. II, chap. 08. p. 132.

• Stercore fucatus crocodili. » Horace.

aient été bien nombreux en Egypte, puisque

pendant longtemps on trouvait presque par-

tout , et en très-grande abondance , cette ma-

tière que l'on nommait Stercus lacerH, ainsi

que CrocodUea.

LE SCINQUE*.

Scincus offlcinalis, Laur., D;iud., Merr.; Lacerta

Scincus; Hasselq., Linn.

Ce lézard est fameux, depuis longtemps,

par la vertu remarquable qu'on lui a attribuée.

On a prétendu que pris intérieurement, il

pouvait ranimer des forces éteintes , et rallumer

les feux de l'amour malgré les glaces de l'âge

et les suites funestes des excès. Aussi lui a-t-on

déclaré en plusieurs endroits , et lui fait-on en-

core une guerre cruelle. Les paysans d'Egypte

prennent un grand nombre de Scinqucs
,
qu'ils

portent au Caire et à Alexandrie , d'où on les

répand dans différentes contrées de l'Asie.

Lorsqu'ils viennent d'être tués , on en tire une

sorte de jus dont on se sert dans les maladies
;

et, quand ils ont été desséchés, on les réduit

en poudre, qu'on emploie dans les mêmes vues

que les sucs de leur chair. Ce n'est pas seule-

ment en Asie, mais même en Europe
,
qu'on a

eu recours à ces moyens désavoués par la na-

ture, de suppléer par des apparences trompeu-

ses à des forces qu'elle refuse, de hâter le dé-

périssement plutôt que de le retarder, et de

remplacer par des jouissances vaines , des plai-

sirs qui ne valent que par un sentiment que

tous les secours d'un art mensonger ne peuvent

faire naître -.

Il n'est pas surprenant que ceux qui n'ont vu

le scinque que de loin et qui l'ont aperçu sur

le bord des eaux , l'aient pris pour un poisson
;

il en a un peu l'apparence par sa tête qui sem-

ble tenir immédiatement au corps , et par ses

écailles assez grandes, lisses, d'une forme

semblable tant au-dessus qu'au-dessous du

• 2x!yxo;Ou <Tx(yyo;,en grec—5ri»jc vs, eiilatin.—Rai. Sy-

nopsis animalium, \t. 27 \. Scincus.— \j" Sciiiqiie. M. Dau-

benton, Encycl. métli.—Gron. nnis 2, 76, n" 49. Srinctis.—

Séb. mus. 2, fol. 112 t>.b. f03, fis. S.-Iinperat. Nat., 906.

Larerta Iï/AîV?. — Olear.mus.9, tab. 8, fi;- t.—Aldr. Ovip.,

liv. I.chap. t2. Lacoius rT/priuxScincoicles.

" Hasselqnist dit que l'on nipporte les scinquos de TEgypte

supérieure et de l'Arabie à Alexandrie, d'où on les envoie à

Venise et à Marseille, et de là dans les dilîéients endroits de

l'Europe. Voyage en r.ilestine, p. SRI.
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eorps , et qui se recouvrent comme des ardoises

sur les toits. La mâclioire de dessus est plus

avancée que celle de dessous : la queue est

courte et comprimée par le bout.

La couleur du scinque est d'un roux plus ou

moins foncé, blaneliâtre sous le corps, et tra-

versée sur le dos par des bandes brunes. Mais

il en est de ce lézard , comme de tous les au-

tres animaux dont la couverture est trop faible

ou trop mince pour ne point participer aux dif-

férentes altérations que l'intérieur de l'animal

éprouve. Les couleurs du sciuque se ternissent

et blanchissent lorsqu'il est mort ; et , dans

l'état de dessiccation et d'une sorte de salaison

Oïl on l'apporte en Europe , il parait d'un jaune-

blanchàtre et comme argenté. Au reste, les

couleurs de ce lézard, ainsi que celles du plus

grand nombre des animaux , sont toujours plus

vives dans les pays chauds que dans les pays

tempérés ; et leur éclat ne doit-il pas augmenter

en ei'fet avec l'abondance de la lumière, la

vraie et l'unique source première de toute sorte

de couleurs?

Linnée a écrit que les scinques n'avaient

point d'ongles : tous les individus que nous

avons examinés paraissaient en avoir : mais

,

comme ces animaux étaient desséchés , nous ne

pouvons rien assurer à ce sujet. Au reste

,

notre présomption se trouve confirmée par celle

d'un bon observateur , M . François Cetti '

.

On trouve le sciuque dans presque toutes les

contrées de l'Afrique, en Egypte, en Arabie,

en Lybie , où on dit qu'il est plus grand qu'ail-

leurs , dans les Indes , et peut-être même dans

la plupart des pays très-chauds de l'Europe.

Non-seulcmcnt son habitation de choix doit

être déterminée par la chaleur du climat, mais

encore par l'abondance des plantes aromati-

ques dont on dit qu'il se nourrit. C'est peut-

être à cet aliment plus exalté , et par consé-

quent plus actif, qu'il doit cette vertu stimulante

qu'on aurait pu sans doute employer pour sou-

lager quelques maux -
, mais dont il ne fallait

pas se servir pour dégrader le noble feu que la

nature fait naitre, en s'efforçant en vain de le

rallumer, lorsqu'une passion imprudente l'a

éteint pour toujours.

Le scinque vit dans l'eau , ainsi qu'à terre.

* }'.'<;. nnt. f!fs Anipliiliies et des Poissdns de la Sardaigne.
• Pline dit qae le scinque a et? r gardr connue un leinftilc

oontre les blessiues faiics a\cc ucs ficclius eiiii.Disoiiiié. s

liv. XXVIII, ehap. 50.

On l'a cependant appelé Crocodile terresrre.

et certainement c'est un grand abus des déno-

minations que l'application du nom de cet

énorme animal à un petit lézard
,
qui n"a qu(

sept ou huit pouces de longueur. Aussi Prospei

Alpin pense-t-il que le scinque des modernes

n'est pas le lézard désigné sous le nom de Cro-

codile terrestre par 1(!S anciens, particulière-

ment par Hérodote, Pausanias, Dioscoride, et

célébré pour ses vertus actives et stimulantes.

Il croit qu'ils avaient en vue un plus grand lé-

zard que l'on trouve, ajoute-t-il, au-dessus de

Memphis , dans les lieux secs , et dont il donne

la figure. Mais cette figure ni le texte n'indi-

quant point de caractère très-précis , nous nt

pouvons rien déterminer au sujet de ce lézard

mentionné par Alpin '. Au reste, la forme et la

brièveté de sa queue empêchent qu'on ne le re-

garde comme de la même espèce que la dra-

gonne , ou le tupinambis , ou l'iguane.

LE MABOUYA =»

Mabuya donainicensis, Fitz; Lacerta Mabouya , Shaw.

Le lézard dont il est ici question a une très-

grande ressemblance avec le scinque; il n'en

diffère bien sensiblement à l'extérieur que

parce que ses pattes sont plus courtes en pro-

portion du corps , et parce que sa mâchoire su-

périeure ne recouvre pas la mâchoire inférieure

comme celle du scinque. 11 n'est point le seul

quadrupède ovipare auquel le nom de Mabouj^a

ait été donné. Les voyageurs ont appelé de

même un assez grand lézard, dont nous parle-

rons sous le nom de Doré, et qui a aussi beau-

coup de ressemblance avec le scinque , mais qui

est distingué de notre mabouya, en ce que sa

queue est plus longue que le corps, tandis

qu'elle eyt beaucoup plus courte dans le lézard

dont nous traitons.

Le mabouya paraît être d'ailleurs plus petit

que le doré; leurs habitudes diffèrent à beau-

coup d'égards; et comme ils habitent dans le

même pays , on ne peut pas les regarder comme

deux variétés dépendantes du climat; nous les

* Prosper Alpin, tome I, ehap. S. De Aniinalibus lacerlosis

in vEijypto viventibiis.

» Sloaue, vol. II, pi 273, fig.7et8. Salamaiidra mi.mua

fusca iiiacnlis alUs nolata.— Outertie, Uist. nat. des Antilles,

toi. II, p. 315. Mahomjii. — P.oclitioi t, p. 147. Muiomja. —
Tiliguyu et Tilingoni, en Sardaigne,
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considérerons donc comme deux espèces dis-

lincU'S, jusqu'à ce que de nouvelles observa-

tions détruisent notre opinion à ce sujet. Ce

nom de Mahouiid , tiré de la langue des sauva-

ges de l'Américiue septentrionale, désigne tout

onjet qui inspire du dégoût ou de l'iiorreur; et

à moins qu'il ne soit relatif aux habitudes du

lé/ard dont il est it'i question, ainsi qu'à celles

(!u doré, il ne nous parait pas devoir convenir

.1 ces aoimaux, leur conformation ne présentant

rien qui doive rappeler des Images très-dés-

agi'cables. iXous l'adoptons cependant, parce

que sa vraie signification peut être regardée

comme nulle, peu de gens sachant la langue

des sauvages d'où il a été tiré , et parce qu'il

faut éviter avec soin de multiplier sans néces-

sité les noms donnés aux animaux. Nous le con-

servons de préférence au lézard dont nous par-

Ions
,
parce qu'il n'en a jamais reçu d'autre , et

que le grand mabouya a été nommé le Doré

par Linnée et par d'autres naturalistes.

La tète du mabouya parait tenir immédiate-

ment au corps , dont la grosseur diminue insen-

siblement du côté de la tête et de celui de la

queue. Il est tout couvert par-dessus et par-des-

sous d'écaillés rhomboidales , semblables à

celles des poissons; le fond de leur couleur est

d'un jaune doré; plusieurs de celles qui garnis-

sent le dos sont quelquefois d'une couleur très-

foncée, avec une petite ligne blanche au milieu.

Des écailles noirâtres forment, de chaque côté

du corps, une bande longitudinale; la couleur

du fond s'éclaircit le long du côté intérieur de

ces deux bandes , et on y voit régner deux au-

tres bandes presque blanches. Au reste, la

couleur de ces écailles varie suivant l'habitation

des mabouya : ceux qui demeurent au milieu

des bois pourris , dans les endroits marécageux,

ainsi que dans les vallées profondes et ombra-

gées où les rayons du soleil ne peuvent point

parvenir , sont presque noirs ; et peut-être leurs

•ouleurs justifient-elles alors, jusqu'à un cer-

tain point, ce qu'on a dit de leur aspect, que

l'on a voulu trouver hideux ; leurs écailles

paraissent enduites d'huile, ou d'une sorte de

Le museau des mabouya est obtus ; les ou-

' « Tertiam speciem Mabouyas appellat. Colore différent

« (jui in arboribus piilndis, in locis palustribus, aut vallibus

>' profundioribiis quô radii solares non pénétrant, dcgimt.

/' Ni^ri siint et aspectu horridi; unie Mabouyas, id est dia-

• bolornin nonien ab Indis iis impositum. Polliccm circiîer,

• aut pa.iio iilus crassi sent: sei aut septeiu pollice» loagi.

vertures des oreilles sont assez grandes ; les

ongles crochus ; la queue est grosse, émoussée,

et très-courte. L'individu conservé au Cabinet

du Roi , a huit pouces de long. Les mabouya

décrits par Sloane étaient beaucoup plus petits,

parce qu'ils n'avaient pas encore atteint leur

entier développement.

Les mabouya grimpent sur les arbres , aùisi

que sur le faite et les chevrons des cases des

INègres et des Indiens ; maisils selogent commu-

nément dans les crevasses des vieux bois pour-

ris ; ce n'est ordinairement que pendant la cha-

leur qu'ils en sortent. Lorsque le temps menace

de la pluie, on les entend faire beaucoup de

bruit, et on les voit même quelquefois quitter

leurs habitations. Sloane pense que l'humidité

qui règne dans l'air, aux approches de la pluie,

gonfle les bois , et en diminue par conséquent

les intervalles au point d'incommoder les ma-

bouya , et de les obliger à sortir, indépendam-

ment de cette raison
,
que rien ne force à reje-

ter, ne pourrait-on pas dire que ces animaux

sont naturellement sensibles à l'humidité ouàla

sécheresse , de même que les grenouilles, avec

lesquelles la plupart des lézards o.-t de grands

rapports ; et que ce sont les impressions que

les mabouya reçoivent de l'état de l'atmosphère,

qu'ils expriment par leurs mouvements et par

le bruit qu'ils font ? Les Américains les croient

venimeux , ainsi que \eDoré, avec lequel il doit

être aisé , au premier coup d'oeil , de les con-

fondre ; mais cependant Sloane et Browne di-

sent qu'ils n'ont jamais pu avoir une preuve

certaine de l'existence de leur venin '. Il arrive

seulement quelquefois qu'ils se jettent avec

hardiesse sur ceux qui les irritent , et qu'ils s'y

attachent assez fortement pour qu'on ait de la

peine à s'en débarrasser.

C'est principalement aux Antilles qu'on les

rencontre. Lorsqu'ils sont très-petits, ils de-

viennent quelquefois la proie d'animaux qui ne

paraissent pas au premier coup d'oeil devoir

être bien dangereux pour eux. Sloane prétend

en avoir aii un à demi dévoré par une de ces

grosses araignées
,
qui sont si communes dans

les contrées chaudes de l'Amérique -. On trouve

aussi le mabouya dans l'ancien monde : il est

très-commun dans l'ile de Sardaigne , où il a

t Pellis velutoleo inuncta videttir. Rai, Synopsis Qnadiu-

pedum, p. 2G8.

* Sloane, vol. II. p. 237.

' liJciu. ibld.
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été observé par M. François Cetti
,
qui ne l'a

désigné que par les noms sardes de Tiligugu et

Tilinyoni; ce naturaliste a fort bien saisi ses

traits de ressemblance et de différence avec le

scinque ' , et comme il ne connaissait point le

mabouya d'Amérique mentionné dans Sloane,

Rochefort et Dutertre , et qui est entièrement

semblable au lézard de Sardaigne
,
qu'il a com-

paré au scinque , il n'est pas surprenant qu'il

ait pensé que son lézard n'avait pas encore été

indiqué par aucun auteur.

M. Tiiunberg, savant professeur d'Upsal

,

vient de doiuier la description d'un lézard qu'il

a vu dans l'île de Java , et qu'il compare , avec

raison , au doré , ainsi qu'au scinque , eu di-

sant cependant qu'il diffère de l'un et de l'autre,

et surtout du premier, dont il est distingué par

la grosseur et la brièveté de sa queue. Cet ani-

mal ne nous parait être qu'une variété du ma-

bouya, qui, dès lors, se trouve en Asie, ainsi

qu'en Europe et en Amérique. L'individu , vu

par M. Thunberg , était gris cendré sur le dos

,

qui présentait quatre rangs de taches noires,

mêlées de taches blanches , et de chaque côté

duquel s'étendait une raie noire. M. Afeelius

,

autre savant suédois, a vu dans la collection de

M. Biettiger , à Vesteras , un lézard qui ne dif-

férait de celui que M. Thunberg a décrit que

parce qu'il n'avait pas de taches sur le dos , et

que les raies latérales étaient plus noires et

plus égales *.

LE DORE '.

Scincus Cepedii, Merr.

C'est Linnée qui a donné à ce lézard le nom
que nous lui conservons ici; ce quadrupède

ovipare est très-commun en Amérique, où il a

• Ilist. nat. des Amphibies et des Poissons de la Sardaigne.

Sassari, 1777, p. 2).

' Mémoires de l'Académie de Stocliholm, trim. d'avril,

1787, p. 123.— L>esciiptiou Uu lézard appelé, par M. Thun-
berg, Lacerid Inlen.lis.

' Le Doré. M. I)aul;eriton. Encycl. méVn.—Lacerta aura-
ta , 35. Linn., Ampliibia repiilia.— 6"cînc«i" tnaximus fus-

cui. Sloane, Ili-t. nat. de la Jamiïii'je, t. II, pi. 273, tig. 9.

Dans 1.1 planche de S orne, le Doré est reiirés'^nté avec la

queue beaucoup |ikis couiteque le corps ; si la ligure est

exacte, ce ne doit être qu'une variété individuelle, les autres

dorés, mentionnés par les divers n.iturallstes. ayant tous la

queue plu> longue (jne le corps, ainsi que les individus con-
servés au Cabinet du Roi, et partie ilièrement celui qui a ser-

vi pour la description contenue dans cet article. Browne dit

d'ail!em-s |)ositivment ip. 463^ que le lézard qiie nous nom-
mons le Doré, a la queue plus longue qu'elle n'est générale-

ment représentée dans les Usures.—.-/ Galtiwasip, en anglais

été appelé
,
par Rochelbrt , Brochet de terre

^

et où il a aussi été nommé Mabomja : mais

comme le premier de ces noms présente une idée

fausse , et que le second a été donné à un autre

lézard dont nous avons déjà parlé '
, et auquel

il a été attribué plus généralement , nous pré-

férons la dénomination employée par Linnée.

Le doré a beaucoup de rapports
,
par sa confor.

mation , avec le scinque , et surtout avec le

mabouya ; il a de même le cou aussi gros que

le derrière de la tête; mais il est ordinairement

plus grand , et sa queue est beaucoup plus

longue que le corps , au lieu qu'elle est plus

courte dans le scinque et dans le mabouya :

d'ailleurs la mâchoire supérieure n'est pas

plus avancée que l'inférieure , comme dans le

scinque ; les ouvertures des oreilles sont très-

grandes et garnies à l'intérieur de petites écailles

qui les font paraître un peu festonnées. Ces ca-

ractères réunis le séparentde l'espèce du scinque

et de celle du mabouya ; mais il leur ressemble

cependant assez pour avoir été comparé à un

poisson , comme ces derniers lézards , et parti-

culièrement pour avoir reçu le nom de Brochet

de terre ^ ainsi que nous venons de le dire. Il

est couvert par-dessus et par-dessous de petites

écailles arrondies , striées et brillantes : ses

doigts sont armés d'ongles assez forts ; la cou-

leur de son corps est d'un gris argenté, tacheté

d'orange , et qui blanchit vers les côtés -.

Comme celles de tout animal , la vivacité de

ses couleurs s'efface lorsqu'il est mort ; mais

,

tandis que la chaleur de la vie les anime, elles

brillent d'un éclat très-vif qui donne une cou-

leur d'or au roux dont il est peint; et c'est de là

que vient son nom. Ses couleurs paraissent

d'autant plus brillantes que son corps est enduit

d'une humeur visqueuse qui fait l'effet d'un

vernis luisant. Cette sorte de vernis, joint à la

nature de son habitation , l'ont fait appeler

Salamandre ; mais nous ne regardons, comme

(voyez Sloane, ibid.). —Dutertre, p. 314. Mabouya ou scin-

que de terre.—llochefort, p. l^l!». Brochet de terre.— Browne,

\oy.)ge aux Antilles, p. 465. Lacnia média squamosa, cor-

pore et caitda ohlungo-suhqnddrdlis, aurihus majorihus

nudis. The Galley-Wasp. — Séba, t. U, pi. 10, tig. 4 et 5.

Scinque marin. Le lézard représenté dans le même volume,

au n" 6 de la planche 12, paiait être le doré. Séba le croyat

d'Afrique. Au reste, il est bon d'dbserver que le n" de Séba,

indiqué à l'article du doré, dans la treizième édition de Lin-

née, représente un tout autre lézard.—Gron. mus, 2, pi. 73,

no 48. Scincus.

* Article du Mabouya.
' Suivant Browne, sa couleur est souvent sale et ravéo

transversalemeat. Voyage aux Antilles, p. 463.
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de vraies salamandres
,
que les lézards qui

n'ont pas plus de quatre doigts aux pieds de

devant. M. Linnée a écrit qu'on le trouvait

dans l'île de Jersey
,
près les côtes d'Angleterre ;

à la vérité , il cite , à ce sujet , Edwards

( tab. 247
) , et le lézard qui y est représenté

est très-différent du doré. Il vit dans l'île de

Chypre : mais c'est principalement en Amé-
rique et aux Antilles qu'il est répandu. Il ha-

bite les endroits marécageux '
; on le rencontre

aussi dans les bols -
; ses pattes sont si courtes,

qu'il ne s'en sert
,
pour ainsi dire

,
que pour se

traîner , et qu'il rampe comme les serpents

,

plutôt qu'il ne marche comme les quadru-

pèdes'. Aussi les lézards dorés déplaisent-ils par

leur démarche et par tous leurs mouvements
,

quoiqu'ils attirent les yeux par l'éclat de leurs

écailles et la richesse de leurs couleurs. Mais

ou les rencontre rarement , ils ne se montrent

guère que le soir , temps apparemment où ils

cherchent leur proie : ils se tiennent presque

toujours cachés dans le fond des cavernes et

dans les creux des rochers, d'où ils font enten-

dre
,
pendant la nuit , une sorte de coassement

plus fort et plus incommode que celui des cra-

pauds et des grenouilles*. Les plus grands ont

à peu près quinze pouces de long ^. Browne dit

qu'il y en a de deux pieds ^. L'individu que

nous avons décrit , et qui est conservé au Cabi-

net du Roi , a quinze pouces huit lignes de lon-

gueur , depuis le bout du museau jusqu'à l'ex-

trémité de la queue
,
qui est longue de onze

pouces une ligne. Les jambes de derrière ont

un pouce onze lignes de long ; celles de devant

sont plus courtes , comme dans les autres

lézards.

Suivant Sloane, la morsure du doré est re-

gardée comme très-venimeuse, et on rapporta

à ce natiu'aliste
,
que quelqu'un qui avait été

mordu par ce lézard, était mort le lendemain.

Les habitants des Antilles dirent généralement

à Browne, qu'il n'y avait point d'animal qui

pût échapper à la mort, après avoir été mordu

par le doré; mais aucun fait positif, à ce sujet,

ne lui fut communiqué par une personne digne

de foi ''. Peut-être est-ce le nom de Salamandre

* Sloane, vol. II.

* Browne, Voyage aux Antilles, p. 463-

» Rai, Synopsis animalium Quadrupedum, p. 269.
• Rai, ibid.

5 Rai, ibid.

* Browne, Yol. II, pi. 273, fig. 7 et 8. i

* t Ces animaux, continue Browr.e, ont les dents courtes, I

qui a valu au doi é, comme au scinque, la ré-

putation d'être veMmeux , d'autant plus qu'il

a un peu les habitudes des vraies salamandres,

vivant, ainsi que ces lézards, sur terre et dans

l'eau. Cette réputation l'aura fait poursuivre

avec acharnement , et c'est de la guerre qu'on

lui aura faite, cfue sera venue la crainte qui

l'oblige à fuir devant l'homme. 11 parait aimer

les viandes un peu corrompues; il recherche

communément les petites espèces de crabes de

mer; et la dureté de la croîite qui revêt ces cra-

bes , ne doit pas l'empêcher de s'en nourrir

,

son estomac étant entièrement musculeux. En

tout , cet animal bien plus nuisible qu'avanta-

geux, qui fatigue l'oreille par ses sons, lorsqu'il

ne blesse pas les yeux par ses mouvements

désagréables, n'a pour lui qu'une vaine richesse

de couleurs qu'il dérobe, même aux regards,

en se tenant dans des retraites obscures , et en

ne se montrant que lorsque le jour s'enfuit.

LE TAPAYE '.

Tapaya orbicuîaris, Fitz ; Calotei ( Apama ) orbiculiiris,

Merr.; Laccrta hispida et orbiculaiis, Linn.; Cor-

dylus hispidus et orbicuîaris, Laur.; Stellio orbicu-

îaris, Latr.; Agama orbicuîaris, Daud.

Nous conservons à ce lézard le nom de Ta-

paye que M. Daubenton lui a donné
,
par con-

traction du nom Tapayaxin^ par lequel on le

désigne au Mexique et dans la Nouvelle-Espa-

gne. Cet animal
,
qui a de grands rapports avec

le stellion, est remarquable par les pointes

aiguës dont son dos est hérissé : son corps, que

l'on croirait gonflé, est presque aussi large que

long ; et c'est ce qui lui a fait conserver par

Linnée le nom dJorbicidaire. Il n'a point de

bandes transversales sous le ventre; la queue

est courte; les doigts sont recouverts d'écailies

par-dessus et par-dessous; le fond de la couleur

est d'un gris blanc plus ou moins tacheté de

brun ou de jaunâtre. Il y a, dans cette espèce,

une variété distinguée par la forme triangulaire

de la tête, assez semblable à celle du camé-

léon , et par une sorte de bouclier qiui en cou-

« égales e.t immobiles. » Ce qui lui fait penspr que leur poi-

son , si réelletuent ils sont venimeux, est dans leur salive.

Browne, vol. II, pi. 273, lig. 7 et 8.

* Le tapaye. M.Daiilienton, Encycl. métli.

—

Lac. orbicu-

îaris, 23. Linn., Amphib. rept. Laccrta couda tereli me-

diocri, verlice trimuricalo ahdomine subrot unclo.—Rii,

Synopsis Quadrupedum, p. 263. Tapaijaxin, seu Lacerius

orbicuîaris.- Séhi, mus. 1, pi. 109 fig. 6
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vre le dessus ^ On a donné aussi ïe nom de

Tapaxin au stellion qui habite en Afrique; et

comme le stellion et le tapaye ont des piquants

plus ou moins grands et plus ou moins aigus , il

n'est pas surprenant que des voyageurs aient,

à la première vue , donné le même nom à deux

animaux assez différents cependant par leur

conformation, pour constituer deux espèces

distinctes. Le tapaye n'est point agréable à

voir ; il a
,
par la grosseur et presque toutes les

proportions de son corps, une assez grande

ressemblance avec un crapaud qui aurait une

queue, et qui serait armé d'aiguillons. Aussi

Séba lui en a-t-il donné le nom : mais sa dou-

ceur fait oublier sa difformité, dont l'effet est

d'ailleurs diminué par la beauté de ses cou-

leurs. Il semble n'avoir de piquants que pour

se défendre; il devient familier; on peut le

manier sans qu'il cherche à mordi'e ; il a même
l'air de désirer les caresses ; et l'on dirait qu'il

se plait à être tourné et retourné. Il est très-

sensible dans certaines parties de son corps,

comme vers les narines et les yeux, et les voya-

geurs assurent que
,
pour peu qu'on le touche

dans ces endroits , on y fait couler le sang, il

habite dans les montagnes. Cet animal, qui ne

fait point de mal pendant sa vie , est utile après

sa mort ; on l'emploie avec succès en médecine

,

séché et réduit en poudre ^.

LE STRIE 3.

Mabuya quinquelineata, Fitz ; Scincus quinquelineatus,

Schoeid., Daud., Latr., Merr.

Linnée a le premier parlé de ce lézard
,
que

l'on trouve à la Caroline , et qui lui avait été

envoyé par M. le docteur Garden. La tête de ce

quadrupède ovipare est marquée de six raies

jamies; deux entre les yeux, une de chaque

côté sur l'œil, et une également de chaque côté

au-dessous. Le dos est noirâtre; cinq raies

jaunes ou blanchâtres s'étendent depuis la tête

jusqu'au milieu de la queue; le ventre est garni

d'écaillés
,
qui se recouvrent comme les tuiles

des toits, et forment des stries. La queue est une

* t B. Lacerta cauda tereti brevi, trunco subgloboso supra
rauricato. . Linn., Araphibia reptilia , 122, 25.—Séba. mus. 1,
pi. 83, fis. t

, 2.—Cord!jlus orbicularis, 78. Laurenti speci-
njen medicuin.

^ Rai, Synopsis Quadrupedum, p. 263.
• Le strié. M. Uduhcnton, Encycl. méth.—Lacerta quin-

Jiut-lineata, 2A. Linu., Syst. uat., edit. «3.

fois et demie plus longue que le corps , et n'est

point étagée.

LE MARBRE'.

Polychnis marmoratus , Merr., Fitz ; Lacerta marrao-

rat^, Latr.; Apama marmorata, Daud. ; le Marbré de

la Guyane. Guy.

Le Marbré se trouve en Espagne , en Afrique

et dans les Grandes Indes. Il est aussi très-

commun en Amérique; on l'y a nommé très-

souvent Temapara , nom qui a été donné dans

le même continent à plusieurs espèces de lé-

zards , ainsi que nous l'avons déjà vu , et que

nous ne conservons à aucune
,
pour ne pas obs-

curcir la nomenclature. Il paraît que , dans les

deux continents, le voisinage de la zone tor-

ride lui est très-favorable; sa tête est couverte

de grandes écailles; il a sous la gorge une ran-

gée d'autres écailles plus petites , et relevées en

forme de dents
,
qui s'étend jusque vers la poi-

trine , et forme une sorte de crête plus sensible

dans le mâle que dans la femelle. Le ventre

n'est point couvert de bandes transversales ; le

dessous des cuisses est garni d'un rang de huit

ou dix tubercules disposés longitudinalement

,

mais moins marqués dans la femelle que dans

le mâle. Le marbré a le dessus des ongles noir

,

ainsi que le galéote. Un de ses caractères dis-

tinctifs est d'avoir la queue beaucoup plus

longue en proportion du corps qu'aucun autre

lézard. Un individu de cette espèce , envoyé des

Grandes Indes au Cabinet du Roi par M. Son-

nerat , a la queue quatre fois plus longue que

le corps et la tête. Les écailles dont la queue du

marbré est couverte, la font paraître relevée

par neuf arêtes longitudinales.

La couleur du marbré est verdâtre sur la

tête, grisâtre, et rayée transversalement de

blanc et de noir sur le dessus du corps ; elle

devient rousse sur les cuisses et les côtés du

bas-ventre, où elle est marbrée de blanc et

de brun ; et l'on voit sur la queue des taches

évidées et roussâtres ,
qui la font paraître ti«

L'on devrait peut-être rapporter au marbré le

lézard d'Afrique, appelé Warral par Shaw, et

Guaral par Léon. Suivant le premier de ces au-

* Le marbré. M. Daubenton, Encycl. nieili. — lareita

marmorata, 3L Linn., AmpUib. Rept.—Séba. mua. I.pl. 88,

6g. 4. Temapara, et 2, pi. 76, fig. 4. — Edwardt. av., ta-

bula 243, fig. 2.
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leurs , le warral a quelquefois trente pouces de

long (apparemment en y comprenant la queue) :

sa couleur est ordinairement d'un rouge fort

vif, avec des taches noirâtres. Ce rouge n'est

pas très-différent du roux que présente le mar-

bré; d'ailleurs la couleur de ce dernier ressem-

ble bien plus à celle qu'indique Shavs'
,
que celle

des autres lézards d'Afrique. Shaw dit qu'il a

observé que toutes les fois que le Warral s'ar-

rête , il frappe contre terre avec sa queue. Cette

habitude peut très-bien convenir au marbré,

qui a la queue extrêmement longue et déliée
,

et qui
,
par conséquent

,
peut l'agiter avec faci-

lité. Les Arabes, continuent Shaw , racontent

fort gravement que toutes les femmes qui sont

touchées par le battement de la queue du war-

ral ,
deviennent stériles. Combien de merveilles

n'a-t-on pas attribuées dans tous les pays aux

quadrupèdes ovipares ' !

LE ROQUET \

Anolis Cepedii, Merr., Fitz; l'Anolis des Antilles ou

Roquet, Cuv.

Nous appelons ainsi un lézard de la Martini-

que qui a été envoyé au Cabinet du Roi , sous

le nom d'Anohs et de Lézard de jardin. 11 n'est

point le vrai anolis de Roehefort et de Rai
,
que

nous avons cru devoir regarder comme une va-

riété de l'améiva. Ce nom d'Anolis a été plus

d'une fois attribué à des espèces différentes

l'une de l'autre. Mais si le lézard , dont il est

question dans cet article , n'a point les carac-

tères distinctifs du véritable anolis ou de l'a-

méiva, il a beaucoup de rapports avec ce der-

nier animal.

Il est semblable au lézard décrit sous le nom

de roquet
,
par Dutertre et par Roehefort

,
qui

connaissaient bien le vrai anolis , et qui avaient

observé l'un et l'autre en vie dans leur pays

natal. INous avons donc cru devoir adopter l'o-

pinion de ces deux voyageurs; et c'est ce qui

nous a engagé à lui conserver le nom de Roquet,

que Rai lui a aussi donné.

Il se rapproche beaucoup
,
par sa conforma-

tion , du lézard gris , mais il en diffère princi-

* Voyage de Shaw, dans plusieurs provinces de la Barbarie

et du Levant, à La Haye, 1743, vol. I, p. 323 et suiv.

' Du Tertre, vol. U, p. 313. Roquet.—Roehefort, Hist. des

AnUUes, p. «47. Roquet. — Rai. Synopsis Quadrupedum,

p. 268.—Sloane, vol. II, pi. 273, lig. i.—Lacertus cinereus

minor, en anglais, the leasl light brown, or grey lizard.

paiement en ce que le dessous de son corps

n'est point garni d'écaillés plus grandes que

les autres , et disposées en bandes transver-

sales. Il ne devient jamais fort grand ; celui

qui est au Cabinet du Roi a deux pouces et

demi de long, sans compter la queue, qui est

une fois plus longue que le corps '. Il est d'unt>

couleur de feuille morte, tachetée de jaune <^l

de noirâtre : les yeux sont brillants, et l'ouver-

ture des narines est assez grande ; il a, presque

en tout, les habitudes du lézard gris. Il csl

Comme lui dans les jardins ; il est d'autant plus

agile
,
que ses pattes de devant sont longues , et

en élevant son corps, augmentent sa légèreté.

Il a d'ailleurs les ongles longs et crochus , et

,

par conséquent il doit grimper aisément. Il joint

à la rapidité des mouvements l'habitude de

tenir toujours la tète haute. Cette attitude dis-

tinguée ajoute à la grâce de sa démarche, ou

plutôt à l'agrément de sa course , car il ne cesse,

pour ainsi dire , de s'élancer avec tant de promp-

titude
,
que l'on a comparé la vivacité de ces

petits bonds à la vitesse du vol des oiseaux ^.

11 aime les lieux humides; on le trouve souvent

parmi les pierres , où il se plait à sauter de l'une

sur l'autre ^. Soit qu'il coure ou qu'il s'arrête,

il tient sa queue presque toujours relevée au-

dessus de son dos , comme le lézard de la Caro-

line, auquel nous avons conservé le nom de

Lézard-lion. Il replie même cette queue, qui est

très-déliée, de manière à ce qu'elle forme une

espèce de cercle. Malgré sa pétulance , son ca-

ractère est doux : il aime la compagnie de

l'homme , comme le lézard gris et le lézard vert.

J..orsque ses courses répétées l'ont fatigué , et

qu'il a trop chaud , il ouvre la gueule, tire sa

langue, qui est très-large et fendue à l'extré-

mité, et demeure pendant quelque temps hale-

tant comme les petits chiens. C'est apparem-

ment cette habitude
,
qui

,
jointe à sa queue

retroussée , et à sa tête relevée , aura déter-

miné les voyageurs à lui donner le nom de

Lézard Roquet. Il détruit un grand nombre

d'insectes ; il s'enfonce aisément dans les petits

trous des terrains qu'il fréquente , et lorsqu'il

y rencontre de petits œufs de lézards ou de

tortues
,
qui , n'étant revêtus que d'une mera-

' Le Roquet, que Sloane a décrit, était beaucoup plus pe-

tit. Le corps n'avait qu'un pouce de long, et la queue, ua

pouce et demi.

^ Rai, Synopsis animaliuna, p. 368.

s Sloane, vol. II, pi. 273, fig. 4.
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brane molle, n'opposent pas une grande résis-

tance à sa dent, on a prétendu qu'il s'en nourris-

sait '. Nous avons déjà vu quelque chose de

semblable dans l'histoire du lézard gris ; et si

le roquet présente une plus grande avidité que

ce dernier animal , ne doit-on pas penser qu'elle

vient de la vivacité de la chaleur bien plus forte

aux Antilles , où il a été observé, que dans les

différentes contrées de l'Europe, où l'on a étu-

dié les mœurs du lézard gris ?

LE ROUGE-GORGE ^.

i^nolis bullaris , Merr., Fitz ; Anolis de la Caroline,

Cuv.; Iguaua bullaris, Latr.; Anolis punctatus,Daud.

Le Rouge-gorge, que l'on voit à la Jamaïque,

dans les haies et dans les bois , est ordinaire-

ment long de six pouces , et de couleur verte
;

il a au-dessous du cou une vésicule globuleuse

qu'il gonfle très-souvent, particulièrement lors-

qu'on l'attaque ou qu'on l'effraie, et qui paraît

alors rouge ou couleur de rose. Il n'a point de

bandes transversales sur le ventre : la queue

est ronde et longue. Sa parure est, comme l'on

voit, assez jolie; et c'est avec plaisir qu'on

doit regarder l'agréable mélange du beau vert

du dessus de son corps avec le rose de sa gorge.

LE GOITREUX \
Aaolis liueatus, Daud., Merr.; Anolis rayé, Cuv.

Le Goitreux
,
qui habite au Mexique et dans

l'Amérique méridionale, présente de belles cou-

leurs , mais moins agréables et moins vives que

celles du rouge-gorge. Il est d'un gris pâle, re-

levé sur le corps par des taches brunes, et surie

ventre par des bandes d'un gris foncé. La queue

est ronde , longue , annelée , d'une couleur li-

vide et verdàtre à son origine. Il a vers la poi-

trine une espèce de goitre dont la surface est

couverte de petits grains rougeàtres , et qui

s'étend en avant en s'arrondissant , et en for-

mant une très-grande bosse.

Ce lézard est fort vif, très-leste, et si fami-

lier
,
qu'il se promène sans crainte dans les ap-

partements , sur les tables , et même sur les

' Voyez, dans le Dict. d'Hist. nat. de M. Bomare, l'art, du
Liizard-Roquet.

2 Le Rouge-gorge. M. Daubenton, Encycl. méih.—Lacerla
bullaris, 32. Linii., Amph. rept.—Catesby, Car., 2, lab. 66.

Lilcerta viridis jamaicensis.
' Le Goîtreiix. M. Daubenton, Encycl. méth.— tacerto

strumnsa. Liiin., Amph. reptilia. — Séba, mus. 2, tab. 20,

tig. 4. Salamandra viexicana snumosa. i

convives. Son attitude est gracieuse , son ref^ard

fixe
]
il examine tout avec une sorte d'attention •

on croirait qu'il écoute ce que l'on dit. 11 se

nourrit de mouches , d'araignées et d'autres in-

sectes, qu'il avale tout entiers. Les goitreux grim-

pent aisément sur les arbres ; ils s'y battent sou-

vent les uns contre les autres. Lorsque deux de

ces animaux s'attaquent, c'est toujours avec har-

diesse; ils s'avancent avec fierté; ils semblent se

menacer en agitant rapidement leurs têtes ; leur

gorge s'enfle; leurs yeux étincellent; ils se saisis-

sent ensuite avec fureur, et se battent avec

acharnement. D'autres goitreux sont ordinaire-

ment spectateurs de leurs combats, et peut-être

ces témoins de leurs efforts sont-ils les femelles

qui doivent en être le piix. Le plus faible prend

la fuite : son ennemi le poursuit vivement, et le

dévore s'il l'atteint; mais quelquefois il ne peut

le saisir que par la queue
,
qui se rompt dans

sa gueule , et qu'il avale , ce qui donne au lé-

zard vaincu le temps de s'échapper.

On rencontre plusieurs goitreux privés de

queue ; il semble que le défaut de cette partie

influe sur leur courage , et même sur leur force :

ils sont timides , faibles et languissants ; il pa-

raît que la queue ne repousse pas toujours , et

qu'il se forme un calus à l'endroit où elle a été

coupée.

Le P. Nicolson
,
qui a donné plusieurs détails

relatifs à l'histoire naturelle du goitreux , Vap-

pelle.l?wfo, nom que l'on a donné à l'améiva et

à notre roquet : mais la figure que le P. Nicol-

son a publiéeprouveque le lézard dont il a parlé

est celui dont il est question dans cet article *.

LE TÉGUIXIN \

Teius Monitor, Merr.; Monitor Teguixia , Fitz ; La •

certa Teguixin, Linn.; Seps raarnioratus. Leur.;

Tupinambis Monitor, Daud.; le Sauvegarde d'Amé-

rique, Cuv.

La couleur de ce lézard est blanchâtre, ti-

rant sur le bleu, diversifiée par des bandes d'un

gris sombre , et semée de points blancs et ova^

les. Son corps présente un très-grand nombre

de stries. La queue se termine en pointe ;
elle

est beaucoup plus longue que le corps; les

écailles qui la couvrent forment des bandes

transversales de deux sortes
,
placées alternati-

* Essai sur THist. nat. de Saint-Domingue, par le P. Nicol-

8on,Paris. 1776, sect. 3, p.350.

' Le Teguixin. M. Ddubenton, Encycl. méth.—SéDa, f
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vcment. Les unes s'étendent en arc sur la par-

tie supérieure de la queue, que les autres bandes

entourent en entier. Mais ce qui distingue par-

ticulièrement le Téguixin, c'est que plusieurs

plis obtus et relevés régnent de chaque côté du
corps , depuis la tête jusqu'aux cuisses : on voit

aussi trois plis sous la gorge.

C'est au Brésil , suivant l'article de Séba, in-

diqué par Linnée
,
qu'on trouve ce lézard , dont

le nom Téguixin a été doiuié au Tupinambis
par quelques auteurs '

.

LE TRIANGULAIRE -.

Varaiius Dracœna , Merr.; Varanns niloticiis , Fitz;

Lacerta nilolica, Hasselq., Linn.; Tupinasiibis nilo-

ticus, ûaud.; Sleilio Salvaguarda eL thalassinuti, Laur.

(du sous-geure Mooitor de M. Cuv.).

C'est dans l'Egypte qu'habite le lézard à

queue triangulaire : ce qui le distingue des au-

tres , c'est la foi-me de pyramide à trois faces

que sa longue queue présente à sou extrémité.

Le long de son dos s'étend une bande formée

par quatre rangées d'écaillés
,
qui diffèrent par

leur figure de celles qui les avoisinent. Ces dé-

tails suffiront pour faire recounaitre ce lézard

par ceux qui l'auront sous leurs yeux. Il vit

dans des endroits marécageux et voisins du
Nil. 11 a beaucoup de rapports dans sa coufor

mation avec le scinque. C'est M. Hasselquist

qui en a parlé le premier.

Les Egyptiens ont imaginé un conte bien

absurde à l'occasion du Triangulaire : ils ont

dit que les œufs du crocodile renfermaient de

vrais crocodiles lorsqu'ils étaient déposés dans

l'eau , et qu'ils produisaient les petits lézards

dont il est question dans cet article , lorsqu'au

contraire ils étaient pondus sur un terrain sec^

.

LA DOUBLE-RAIE \
Scincus punctatus, Schneid., Merr.; Lacerta punctata,

Liuii.; Sleilio puuctatus, Laur. ; Sciucus bilineatus,

Latr.; Lacerta bilineata, Succow.

Ce lézard, que l'on rencontre en Asie, est

tab. 98, fig. 3. Linnée a indiqué la première fi(;ure de la

pl.itK lie 96 du même volume, cumme repréicntant le té-

guixin; mais elle repiésenle évidemment le Tupinambis, que
l'on a aussi appelé Téguia:in.

* SébH. vol I, p. (30.

' Le Tri.ngnlaiie. M. Daubenton, Encycl. méth.
» Has>eK|uist, Uin. 3tl, n«59.
' La Double-raie. M. Daubenton, Encycl. méth.—Séba,

t. H, pi. 2. fi^'. 9.

communément très-petît ; la queue est très-

longue , relativement au corps ; deux raies d'un

jaune sale s'étendent de chaque côté du dos

,

qui présente d'ailleurs six rangées longitudina-

les de points noirâtres. Ces points sont aussi

répandus sur les pieds et sur la queue, et ils

forment six autres lignes sur les côtés : le corp s

est arrondi et épais. Séba avait reçu de Ceylan

un individu de cette espèce : suivant cet au-

teur, les œufs de ce lézard sont de la grosseur

d'un petit pois '

.

LE SPUTATEUR -.

Gekko Spiitator, Latr., Merr.; Lacerta Sputator,
Spariu.; Stellio Sputator, Schueid.; Anolis Sputator,
Daud.

Nous avons décrit ce lézard d'après un indi-

vidu envoyé de Saint-Domingue à M. d'Antic,

et que ce naturaliste a bien voulu nous commu-
niquer. Sa longueur totale est de doux pouces

,

et celle de la queue d'un pouce. Il n'a point de

demi-anneaux sous le corps ; toutes ses écailles

sont luisantes; la couleur en est blanchâtre

sous le ventre, et d'un gris varié de brun foncé

sur le corps. Quatre bandes transversales d'un

brun presque noir régnent sur la tète et sur le

dos ; une autre petite bande de la même couleur

borde la mâchoire supérieure, et six autres

bandes semblables forment comme autant d'an-

neaux autour de la queue. 11 n'y a pas d'ouver-

ture apparente pour les oreilles; la langue est

plate, large et un peu fendue à l'extrémité. Le

sommet de la tête et le dessus du museau sont

blanchâtres, tachetés de noir; les pattes va-

riées de gris , de noir et de blanc ; il y a à cha-

que pied cinq doigts
,
qui sont garnis par-des-

sous de petites écailles, et terminés par une

espèce de pelote ou de petite plaque écailleuse,

sans ongle sensible.

M. Sparman a déjà fait connaître cette espèce

de lézard, dont il a trouvé plusieurs individus

dans le cabinet d'histoire naturelle de M. le ba-

ron deGéer,donnéà l'Académie de Stockholm^.

Ces individus ne diffèrent que très-légèrement

les uns des autres
,
par la disposition de leurs

taches ou de leurs bandes. Ils avaient été en-

< Séba, tome II, pi. 2. fig. 9.

' Lactrta sputator. M. Sparman, Mém. de l'Acad. de«

Sciences de Stockholm, aunée 1784, secoud trim., fol. 4&S.

» Uein.ibW.
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voyés, en 1755 , à M. de Géer par M. AcreUus,

qui demeurait à Philadelphie , et qui les avait

reçus de Saint-Eustache.

M. Acrelius écrivit à M. de Géer que le Spu-

tateur habite dans les contrées chaudes de l'A-

mérique ; on l'y rencontre dans les maisons, et

parmi les bois de charpente : on l'y nomme

Wood-Slave. Ce lézard ne nuit à personne

lorsqu'il n'est point inquiété ; mais il ne faut

l'observer qu'avec précaution
,
parce qu'on l'ir-

rite aisément. Il court le long des murs; et si

quelqu'un, en s'arrêtant pour le regarder, lui

inspire quelque crainte, il s'approche autant

qu'il peut de celui qu'il prend pour son ennemi,

il le considère avec attention , et lance contre

lui une espèce de crachat noir assez venimeux,

pour qu'une petite goutte fasse enfler la partie

du corps sur laquelle elle tombe. On guérit

cette enflure par le moyen de l'esprit-de-vin ou

de l'eau-de-vie du sucre , mêlés de camphre

,

dont on se sert aussi en Amérique contre la pi-

qûre des scorpions. Lorsque l'animal s'irrite,

on voit quelquefois le crachat noir se ramasser

dans les coins de sa bouche. C'est de la faculté

qu'a ce lézard de lancer par sa gueule une hu-

meur venimeuse
,
que M. Sparman a tiré le nom

de Sputaior qu'il lui adonné, et qui signifie

aracheur. Nous avons cru ne devoir pas le tra-

duire, mais le remplacer par le mot Sjmtaieur

qui le rappelle. Ce lézard ne sort ordinairement

de son trou que pendant le jour. M. Sparman a

fait dessiner de très-petits œufs cendrés, tache-

tés de brun et de noir , qu'il a regardés comme
ceux du sputateur, parce qu'il les a trouvés

dans le même bocal que les individus de cette

espèce, qui faisaient partie de la collection de

M. le baron de Géer.

Nous croyons devoir parler ici d'un petit lé-

zard semblable au sputateur par la grandeur et

par la forme. Nous présumons qu'il n'en est

qu'une variété
,
peut-être même dépendante du

sexe. Nous l'avons décrit d'après un individu

envoyé de Saint-Domingue à M. d'Antic avec

le sputateur ; et ce qui peut faire croire que ces

deux lézards habitent presque toujours ensem-

ble, c'est que M. Sparman l'a trouvé dans le

même bocal que les sputateurs de la collection

de M. de Géer '
: aussi ce savant naturaliste

peuse-t-il conmie nous
,
qu'il n'en est peut-être

' Mém. de l'Acnd. de Stockholm, année 1734, second tri-

mcsiie.
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qu'une variété. L'individu que nous avons dé-
crit a deux pouces deux lignes de longueur to-

tale
, et la queue quatorze lignes; il a, ainsi

que le sputateur, le bout des doigts garni de
pelotes écailleuses, que nous n'avons remar-

quées dans aucun autre lézard. Sa couleur,

qui est le seul caractère par lequel il diffère du

sputateur, est assez uniform.e; le dessous du
corps est d'un gris sale, mêléde couleur dechair,

et le dessus d'un gris un peu plus foncé, varié

par de très-petites ondes d'un brun noirâtre,

qui forment des raies longitudinales. L'individu

décrit par M. Sparman différait de celui que

nous avons vu , en ce que le bout de la queue

était dénué d'écaillés, apparemment par une

suite de quelque accident.

LE LÉZARD QUETZ-PALÉO.
Calotes (Uromastyx) cyclurus, Mcrr. ; Cordylus bra-

silieusis, Laur. ; Stellio Quetz-paleo , Daud. ; le

Fouette-queue d'Egypte, Cuv. *.

Tel est le nom que porte au Brésil cette es-

pèce de lézard, dont M. l'abbé Nollin, direc-

teur des pépinières du Roi , a bien voulu m'en-

voyer un individu. Ce quadrupède ovipare est

représenté dans Séba {vol. I, pi. 97 ^ftg. 4),

et M. Laurent! en a fait mention sous le nom
de Cordyle du Brésil [page b2)\ mais nous

n'avons pas voulu en parler avant d'en avoir

vu un individu , et d'avoir pu déterminer nous-

même s'il formait une espèce ou une variété

distincte du Cordyle , avec lequel il a beaucoup

de rapports
,
particulièrement par la conforma-

tion de sa queue. Nous sommes assuré mainte-

nant qu'il appartient à une espèce très-diffé-

rente de celle du cordyle; il n'a point le dos

garni d'écaillés grandes et carrées, comme le

cordyle, ni le ventre couvert de demi-anneaux

écailleux; il doit donc être compris dans la

quatrième division des Lézards, tandis que

Fespèce du cordyle fait partie de la troisième.

Sa tête est aplatie par-dessus , comprimée par

les côtés, d'une forme un peu triangulaire, et

revêtue de petites écailles ^5 celles du dos et du

< M. Cuvu r remarque que le nom de Qtietz-'j-ialeo parait

corrompu dii mexicain. Il pense aussi que le reptile ainsi

nommé par Séba est l'un de ces fouette-queue, qu'il appelle

Fouelte-queueà coUvr-, et que celui que M. de Lacépède dé-

crit se rapporte à une seconde espèce du même genre, le

FovetU-queue d'ÉgyiHe. D.

» Les dents du Quetz-paléo sont plus petites à mesure

qu'elles sont plus près du museau ; j'en ai compté plus de

trente à chaque mâclioiie ; elles font asseï serrées.
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dessus des jambes sont encore plus petites, et

comme elles sont placées à coté les unes des

autres, elles font paraître la peau chagrinée.

Le ventre et le dessous des pattes présentent

f^s écailles un peu plus grandes, mais placées

de la même manière et assez dures. Plus de

quinze tubercules percés à leur extrémité gar-

nissent le dessous des cuisses ; d'autres tuber-

cules plus élevés, très-forts , très-pointus , et de

grandeurs très-inégales, sont répandus sur la

face extérieure des jambes de derrière ; on en

voit aussi quelques-uns très-durs , mais moins

hauts , le long des reins de l'animal et sur les

jambes de devant auprès des pieds.

La queue de ce lézard est revêtue de très-

grandes écailles relevées par une arête, très-

pointues, très-piquantes, et disposées en anneaux

larges et très-distincts les uns des autres. Cette

forme
,
qui lui est commune avec le cordyle

,

jointe à celle des écailles qui revêtent le dessus

et le dessous de son corps , suffisent pour le

faire distinguer d'avec les autres lézards déjà

connus. L'individu que M. l'abbé Nollin m'a

fait parvenir avait plus d'un pied cinq pouces

de longueur totale , et sa queue était longue de

plus de huit pouces. Le dessus de son corps

était gris , le dessous blanchâtre , et la queue

d'un brun très-foncé.

CINQUIEME DIVISION.

LEZARDS

DONT LES DOIGTS SONT GARNIS PAR -DESSOUS

DE GRANDES ÉCAILLES, QUI SE RECOUVRENT

COMIME LES ARDOISES DES TOITS ^

LE GECKO =».

Gekko venus. Merr.; Laceita Gekko, Linn. ; Gekko
verticillatus et teres, Laur.; G. guttatus , Daud.; La-

ceita guttata, Hcrra.

De tous les quadrupèdes ovipares , dont nous

* On peut voir, dans la planche qui représente le Gecko,
l'ariangenienl de ces écailles an-dessous des doigts.

•* Tockaie, par les Siamois.—Le Gecko. M. D.iiibenton, En-

cycl. niéth.—Sélia. 1, tal). 108, fig.2, 5, g et 9.—Hasselq.
Iter., 306. Lnceila Gccfeo.—Gron. mus. 2. p. 78, n» S3. Sala-

jno»rf(».—Bont. j.iv., lib. II, cap. o, (o\. 57. Snlnmandi a

indica.—J(jbi Lndolphi alias Leut-Hûlf dicti Historia iEtliio-

pica, lib. I, cap. 15, sect. 3. Ljusdem cummentarius, fol. 167.

publions l'histoire, voici le premier qui pa-

raisse renfermer un poison mortel. Nous n'a-

vons vu, en quelque sorte, jusqu'ici les ani-

maux se développer, leurs propriétés augmenter

et leurs forces s'accroître
,
que pour ajouter au

nombre des êtres vivants
,
pour contrebalancer

l'action destructive des éléments et du temps;

ici la nature parait au contraire agir contre

elle-même; elle exalte dans un lézard, dont

l'espèce n'est que trop féconde, une liqueur

corrosive au point de porter la corruption et le

dépérissement dans tous les animaux que pé-

nètre cette humeur active ; au lieu de sources

de reproduction et de vie , on dirait qu'elle ne

prépare dans le gecko que des principes de

mort et d'anéantissement.

Ce lézard funeste , et qui mérite toute notre

attention par ses qualités dangereuses , a quel-

que ressemblance avec le caméléon; sa tête,

presque triangulaire , est grande en comparai-

son du corps ; les yeux sont gros ; la langue est

plate, revêtue de petites écailles, et le bout en

est échancré. Les dents sont aiguës, et si for-

tes, suivant Bontius, qu'elles peuvent faire

impression sur des corps très-durs, et même
sur l'acier. Le gecko est presque entièrement

couvert de petites verrues plus ou moins sail-

lantes; le dessous des cuisses est garni d'un

rang de tubercules élevés et creux, comme
dans l'iguane, le lézard gris, le lézard

vert, l'améiva, le cordyle, le marbré, le ga-

lonné, etc. Les pieds sont remarquables par

des écailles ovales plus ou moins échancrées

dans le milieu , aussi larges que la surface in-

férieure de ces mêmes doigts , et disposées ré-

gulièrement au-dessus les unes des autres

comme les ardoises ou les tuiles des toits; elles

revêtent le dessous des doigts , dont les côtés

sont garnis d'une petite membrane, qui en

augmente la largeur, sans cependant les réunir.

Linnée ditque le gecko n'a point d'ongles, mais

dans tous les individus conservés au Cabinet

du lloi, nous avons vu le second, le troisième,

le quatrième et le cinquième doigt de chaque

pied, garnis d'un ongle très-aigu, très-court et

très-rec'ourbé , ce qui s'accorde fort bien avec

l'habitude de grimper qu'a le gecko , ainsi qu'a-

vec la force avec laquelle il s'attache aux di-

vers corps qu'il touche.

Il en est donc des lézards comme d'autres

animaux bien différents , et par exemple des oi-

seaux. Les uns ont les doigts des pieds enliè-
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rement divisés ; d'autres les ont réunis par une

peau plus ou moins lâche ; d'autres ramassés

en deux paquets, et d'autres enfin ont leurs

doigts libres, mais cependant garnis d'une

membrane qui en augmente la surface.

La queue du gecko est communément un

peu plus longue que le corps
;
quelquefois ce-

pendant elle est plus courte: elle est ronde,

menue, et couverte d'anneaux ou de bandes

circulaires très-sensibles ; chacune de ces ban-

des est composée de plusieurs rangs de très-

petites écailles dans le nombre et dans l'arran-

gement desquelles on n'observe aucune régula-

rité, ainsi que nous nous en sommes assurés

par la comparaison de plusieurs individus;

c'est ce qui explique les différences qu'on a re-

marquées dans les descriptions des naturalistes

qui avaient compté trop exactement dans un

seul individu les rangs et le nombre de ces

très-petites écailles.

Suivant Bontius, la couleur du gecko est

d'un vert clair, tacheté d'un rouge très-éclatant.

Ce même observateur dit qu'on appelle Gecko

le lézard dont nous nous occupons, parce que

ce mot imite le cri qu'il jette, lorsqu'il doit

pleuvoir, surtout vers la fin du jour. On le

trouve en Egypte, dans l'Inde, à Amboine,

aux autres îles Moluques , etc. Il se tient de

préférence dans les creux des arbres à demi

pourris , ainsi que dans les endroits humides
;

on le rencontre aussi quelquefois dans les mai-

sons , où il inspire une grande frayeur, et où

on s'empresse de le faire périr. Bontius a écrit

en effet que sa morsure est venimeuse, au

point que si la partie affectée n'est pas retran-

chée ou brûlée, on meurt avant peu d'heures.

L'attouchement seul des pieds du gecko est

même très-dangereux, et empoisonne, suivant

plusieurs voyageurs, les viandes sur lesquelles

il marche : l'on a cru qu'il les infectait par son

urine
,
que Bontius regarde comme un poison

des plus corrosifs; mais ne serait-ce pas aussi

par l'humeur qui peut suinter des tubercules

creux placés sur la face inférieure de ses cuis-

ses? Son sang et sa salive , ou plutôt une sorte

d'écume, une liqueur épaisse et jaune, qui s'é-

panche de sa bouche lorsqu'il est irrité, ou

lorsqu'il éprouve quelque affection violente,

sont regardés de même comme des venins mor-

tels, et Bontius, ainsi que Valentyn, rappor-

tent que les habitants de Java s'en servaient

pour empoisonner leurs flèches.
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Hasselquist assure aussi que les doigts du
gecko répandent un poison; que ce lézard re-

cherche les corps imprégnés de sel marin , et

qu'en courant dessus , il laisse après lui un ve-

nin très-dangereux. Il vit, au Caire, trois fem-

mes près de mourir pour avoir mangé du fro-

mage récemment salé, et sur lequel un gecko

avait déposé son poison. 11 se convainquit de

l'âcreté des exhalaisons des pieds du gecko , en

voyant un de ces lézards courir sur la main de

quelqu'un qui voulait le prendre : toute la par-

tie sur laquelle le gecko avait passé fut cou-

verte de petites pustules, accompagnées de

rougeur, de chaleur, et d'un peu de douleur,

comme celles qu'on éprouve quand on a touché

des orties. Ce témoignage formel vient à l'ap-

pui de ce que Bontius dit avoir vu. Il paraît

donc que, dans les contrées chaudes de l'Inde

et de l'Egypte, les geckos contiennent un poi-

son dangereux , et souvent mortel ; il n'est donc

pas surprenant qu'on fuie leur approche, qu'on

ne les découvre qu'avec horreur, et qu'on s'ef-

force de les éloigner ou de les détruire. 11 se

pourrait cependant que leurs qualités malfai-

santes variassent suivant les pays, les sai-

sons , la nourriture , la force , et l'état des in-

dividus '.

Le gecko , selon Hasselquist, rend un son

singulier, qui ressemble un peu à celui de la

grenouille, et qu'il est surtout facile d'enten-

dre pendant la nuit. Il est heureux que ce lé-

zard, dont le venin est si redoutable, ne soit

pas silencieux , comme plusieurs autres qua-

drupèdes ovipares, et que ses cris très-distincts

et particuliers puissent avertir de son appro-

che, et faire éviter ses dangereux poisons. Dès

qu'il a plu , il sort de sa retraite ; sa démarche

est assez lente : il va à la chasse des fourmis et

des vers. C'est à tort que Wurfbainius a pré-

tendu , dans son livre intitulé Salamandrolo-

gia, que les geckos ne pondaient point. Leurs

œufs sont ovales , et communément de la gros-

seur d'une noisette. On peut en voir la figure

dans la planche de Séba, déjà citée. Les femel-

les ont soin de les couvrir d'un peu de terre,

après les avoir déposés ; et la chaleur du soleil

les fait éclore.

Les mathématiciens jésuites , envoyés dans

les Indes orientales par Louis XIV, ont décrit

* Les Indiens prétendent que la racine de ciirciima (terra

mérite ou safran indien) est nn très-bon remède contre la

morsure du geclio. Bouliu'î. Jav., iib. II, cap. 5, fol. 57.

2 S
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et figuré un lézard du royaume de Siam,

nommé Tockaie , et qui est évidemment le

même que le gecko. L'individu qu'ils ont exa-

miné avait un pied six lignes de long, depuis

le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la

queue *. Les Siamois appellent ce lézard Toc-

kaie ' pour imiter le cri qu'il jette; ce qui

prouve que le cri de ce quadrupède ovipare est

composé de deux sons proférés durement , dif-

ficiles à rendre , et que l'on a cherché à expri-

mer, tantôt par Tockaie , tantôt par Gecko.

LE GECKOTTE ».

Gekko Stellio, Merr. ; Lacerta niauritanica, Linu.;

Gekko niuricatiis, Laur. ; G. fascicularis, Daud.; !e

Gckko des murailles, Cuv.; Ascalabotes fascicularis,

Fitz.

Nous conservons ce nom à un lézard qui a

une si grande ressemblance avec le gecko,

qu'il est très-difficile de ne pas les confondre

l'un avec l'autre
,
quand on ne les examine pas

de près. Les naturalistes n'ont même indiqué

encore aucun des vrais caractères qui les dis-

tinguent. Linnée seulement a dit que ces deux

lézards ont le même port et la mcme forme

,

mais que le Geckotte, qu'il appelle le Maiiri-

tanïque , a la queue étagée , et que le gecko ne

l'a point. Cette différence n'est réelle que pen-

dant la jeunesse du geckotte; lorsqu'il est un

peu âgé , sa queue est au contraire beaucoup

moins étagée que celle du gecko.

Ces deux quadrupèdes ovipares se ressem-

blent surtout par la conformation de leurs pieds.

Les doigts du geckotte sont , comme ceux du

gecko, garnis de membranes, qui ne les réu-

nissent pas, mais qui en élargissent la surface;

ils sont également revêtus par-dessous d'un

rang d'écaillés ovales, larges, plus ou moins

échancrées , et qui se recouvrent comme les

ardoises des toits. Mais , en examinant attenti-

vement un grand nombre de geckos et de gcc-

kottes de divers pays, conservés au Cabinet

du Roi , nous avons vu que ces deux espèces

différaient constamment l'une de l'autre par

trois caractères très-sensibles. Premièrement,

le geckotte a le corps plus court et plus épais

* Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux,
tome UI, article du Tockaie.

2 Le Geckutle M. Daulienton, Encycl. méth.—Séba, mus. 1,

lab. 108, fig. », 3, 4, 6 et 7

—

Gecko verticillatus, 56. Gecko
viui icatvs. 38. Laurenti spec. med.

que le gecko; secondement, 11 n'a point au-

dessous des cuisses un rang de tubercules

comme le gecko; et troisièmement, sa queue

est plus courte et plus grosse. Tant qu'il est

encore jeune , elle est recouverte d'écaillés

chargées chacune d'un tubercule en forme

d'aiguillon, et qui, par leurs dispositions, la

ibnt paraître garnie d'anneaux écailleux : mais

à mesure que l'animal grandit , les anneaux les

plus voisins de l'extrémité de la queue dispa-

raissent; bientôt il n'en reste plus que quel-

ques-uns près de son origine
,
qui s'oblitèrent

enlin comme les autres , de telle sorte que

quand l'animal est parvenu à peu près à son

entier déveioppement, on n'en voit plus aucun

autour de la queue : elle est alors beaucoup

plus grosse et plus courte en proportion que

dans le premier âge ; et elle n'est plus couverte

que de très-petites écailles
,
qui ne présentent

aucune apparence d'anneaux. Le geckotte est

le seul lézard dans lequel on ait remarqué ce

changement successif dans les écailles de la

queue. Les tubercules ou aiguillons qui la re-

vêtent pendant qu'il est jeune se retrouvent

sur le corps de ce lézard, ainsi que sur les pat-

tes ; ils sont plus ou moins saillants , et sur cer-

taines parties , telles que le derrière de la tête,

le cou , et les côtés du corps, ils sont ronds

,

pointus, entourés de tubercules plus petits, et

disposés en forme de rosette.

Le geckotte habite presque les mêmes pays

que le gecko, ce qui empêche de regarder ces

deux animaux comme deux variétés de la même
espèce, produites par une différence de climat.

On le trouve dans l'ile d'Amboine , dans les In-

des, et en Barbarie, d'où M. Brander l'a en-

voyé à Linnée. L'on peut voir au Cabinet du

Roi un très-petit quadrupède ovipare
,
qui y

a été adressé sous le nom de lézard de Saint-

Domingue ; c'est évidemment un geckotte ; et

peut-être cette espèce se trouve-t-elle en effet

dans le Nouveau-Monde. On la rencontre ^ers

les contrées tempérées
,
jusque dans la part»

méridionale de la Provence, où elle est trè>

commune '.

On l'y appelle Tarenlc , nom qui a été donné

au stellion et à une variété du lézard vert,

ainsi que nous l'avons vu. On le trouve dans

les masures et dans les vieilles maisons, où

' Note commiiiiiciuée par M. Olivier, qui a bien voulu nous

faire part des observations qu'il a faites sur les liabitudes de

cette espèce de léïard.
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li fuit les endroits frais , bas et humides , et où

il se tient communément sous les toits. 11 se

plaît à une exposition chaude; il aime le soleil :

il passe l'hiver dans des fentes et dans des cre-

vasses , sous les tuiles , sans y éprouver cepen-

dant un engourdissement parfait ; car, lorsqu'on

le découvre , il cherche à se sauver en mar-

chant lourdement. Dès les premiers jours du

printemps , il sort de sa retraite , et va se ré-

chauffer au soleil ; mais il ne s'écarte pas beau-

coup de son trou , et il y rentre au moindre

bruit : dans les fortes chaleurs i! se meut fort

vite
,

quoiqu'il n'ait jamais l'agilité de plu-

sieurs autres lézards. Il se nourrit principale-

ment d'insectes. 11 se cramponne facilement

,

par le moyen de ses ongles crochus , et des

écailles qu'il a sous les pieds ; aussi peut-il

courir, non-seulement le long des murs, mais

encore au-dessous des planchers, et M Oli-

vier, que nous venons de citer, l'a vu demeu-

rer immobile pendant très -longtemps sous la

voûte d'une église.

Il ressemble donc au gecko, par ses habitu-

des autant que par sa forme. On a dit qu'il

était venimeux
,
peut-être à cause de tous ses

rapports avec ce dernier quadrupède ovipare
,

qui, suivant un très-grand nombre de voya-

geurs , répand un poison mortel. M. Olivier as-

sure cependant qu'aucune observation ne le

prouve , et que ce lézard cherche toujours à

s'échapper lorsqu'on le saisit.

Les geckottes ne sortent point de leur trou

lorsqu'il doit pleuvoir ; mais jamais ils n'an-

noncent la pluie par quelques cris , ainsi qu'on

l'a dit des geckos ; et M. Olivier en a souvent

pris avec des pinces , sans qu'ils fissent enten-

dre aucun son.

LA TETE-PLATE.

Uroplatus Gmbriatus, Fitz ; Gecko Cmbriatus , Latr.,

Merr. ; Stellio fimbriatus, Schneid.; Lacerta oiualo-

cephala, Suckow.

Nous nommons ainsi un lézard qui n'a en-

core été indiqué par aucun naturaliste. Peu de

quadrupèdes ovipares sont aussi remarquables

par la singularité de leur conformation. Il pa-

raît faire la nuance entre plusieurs espèces de

lézards : il semble particulièrement tenir le mi-

lieu entre le caméléon , le gecko et la salaman-

dre aquatique ; il a les principaux caractères de

oes trois espèces. Sa tète, sa peau , et la forme

générale de son corps ressemblent à celles du
caméléon ; sa queue à celle de la salamandre

aquatique, et ses pieds à ceux du gecko : aussi

aucun lézard n'est-il plus aisé à reconnaitre . à

cause de la réunion de ces trois caractères sail-

lants; il en a d'ailleurs de très-marqués, qui

lui sont particuliers.

Sa tète, dont la forme nous a suggéré le nom
que nous donnons à ce lézard, esttrès-aplatie;

le dessous en est entièrement plat; l'ouverture

de la gueule s'étend jusqu'au delà des yeux
;

les dents sont très-petites et en très-grand nom-

bre ; la langue est plate , fendue , et assez sem-

blable à celle du gecko. La mâchoire inférieure

est si mince, qu'au premier coup d'œil on se-

rait tenté de croire que l'animal a perdu une

portion de sa tête, et que cette mâchoire lui

manque. La tête est d'ailleurs triangulaire

,

comme celle du caméléon ; mais le triangle

qu'elle forme est très-allongé, et elle ne pré-

sente point l'espèce de casque, ni les dentelures

qu'on remarque sur cette dernière. Elle est

articulée avec le corps , de manière à former eu

dessous un angle obtus, ce qui ne se retrouve

pas dans la plupart des autres quadrupèdes

ovipares. Elle est très-grande ; sa longueur est

à peu près la moitié de celle du corps ; les yeux

sont très-gros et très-proéminents; la cornée

laisse apercevoir fort distinctement l'iris , dont

la prunelle consiste en une fente verticale

,

comme celle des yeux du gecko , et qui doit

être três-susceptible de se dilater ou de se con-

tracter, pour recevoir ou repousser la lumière.

Les narines sont placées presque au bout du

museau
,
qui est mousse, et qui fait le sommet

de l'espèce de triangle allongé, formé par la

tête. Les ouvertures des oreilles sont très-peti-

tes ; elles occupent les deux autres angles du

triangle, et sont placées auprès des coins de la

gueule ; la peau du dessous du cou forme des

plis : le dessous du corps est entièrement

plat.

Les quatre pieds du lézard à tête-plate sont

chacun divisés en cinq doigts ;
ces doigts sont

réunis à leur origine par la peau des jambes

qui les recouvre par-dessus et par-dessous;

mais ils sont ensuite très-divisés , surtout ceux

de derrière, dont le doigt intérieur est séparé

des autres, comme dans beaucoup de lézards,

de manière à représenter une sorte de pouce.

Vers leur extrémité ils sont garnis d'une mem-

brane qui les élargit, comme ceux du gecko ei
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du geckotte ; et à celte même extrémité , ils sont

revêtus par-dessous de lames ou écailles qui se

recouvrent comme les ardoises des toits ; elles

sont communément au nombre de vingt, et

placées sur deux rangs qui s'écartent un peu

l'un de r.iutre au bout du doigt; le petit inter-

valle qui sépare ces deux rangs , renferme un

ongle très-crochu , très-fort , et replié en des-

sous.

La queue est menue , et beaucoup plus courte

que le corps; elle paraît très-large et très-apla-

tie, parce qu'elle est revêtue d'une membrane

qui s'étend de chaque côté, et lui donne la

forme d'une sorte de rame. 11 est aisé cependant

de distinguer la véritable queue que cette mem-
brane recouvre, et qui présente par-dessus et

par-dessous une petite saillie longitudinale.

Cette partie membraneuse n'est point comme
dans la salamandre aquatique, placée vertica-

lement, mais elle forme des deux côtés une

large bande horizontale.

La peau qui revêt la tête , le corps , les pattes

et la queue du lézard à tête-plate , tant dessus

que dessous , est garnie d'un très-grand nombre

de petits points saillants plus ou moins appa-

rents
,
qui se touchent et la font paraître cha-

grinée ; et ce qui constitue un caractère jusqu'à

présent particulier au lézard à tête-plate , c'est

que la partie supérieure de tout le corps est dis-

tinguée de la partie inférieure par une prolon-

gation de la peau qui règne en forme de mem-
brane frangée, depuis le bout du museau jusqu'à

l'origine de la queue, et qui s'étend également

sur les quatre pattes, dont elle distingue de

même le dessus d'avec le dessous.

Ce lézard n'a encore été trouvé qu'en Afri-

que ; il paraît fort commun à Madagascar
,
puis-

que l'on peut voir, dans la collection du Cabi-

net du Roi
,
quatre individus de cette espèce

envoyés de cette île. Cette collection en ren-

ferme aussi un cinquième
,
que M. Adanson a

rapporté du Sénégal ; et c'est sur ces cinq indi-

vidus , dont la conformation est parfaitement

semblable, que j'ai fait la description que l'on

vient de lire. Le plus grand a de longueur totale

huit pouces six lignes , et la queue a deux pou-

ces quatre ligj>es de longueur. Aucun natura-

liste n'a encore rien écrit touchant cet animal
;

mais il a été vu à Madagascar par M. Bruyères,

de la Société royale de Montpellier
,
qui a bien

voulu me communiquer ses observations au

sujet de ce quadrupède ovipare. La couleur du

lézard à tête-plate n'est point fixe, ainsi que
celle de plusieurs autres lézards; mais elle va-

rie comme celle du caméléon , et présente suc-

cessivement ou tout à la fois plusieurs nuances

de rouge , de jaune , de vert et de bleu. Ces ef-

fets, observés par M. Bruyères, nous parais-

sent dépendre des différents états de l'animal

,

ainsi que dans le caméléon; et ce qui nous le

persuade, c'est que la peau du lézard à tête-

plate est presque entièrement semblable à celle

du caméléon. Mais, dans ce dernier, les varia-

tions de couleur s'étendent sur la peau du ven-''

tre, au lieu que dans le lézard dont il est ici

question , tout le dessous du corps , depuis l'ex-

trémité des mâchoires jusqu'au bout de la

queue
,
présente toujours une couleur jaune et

brillante.

M. Bruyères pense, avec toute raison
,
que

le lézard que nous nommons Tête-plate est

le même que celui que Flaccourt a désigné

par le nom de Famo - cantrata , et que ce

voyageur a vu dans l'île de Madagascar '
:

c'est aussi le Famo-cantraton dont Dapper a

parlé ^.

Les Madégasses ne regardent le lézard à tête-

plate qu'avec une espèce d'horreur; dès qu'ils

l'aperçoivent ils se détournent , se couvrent

même les yeux , et fuient avec précipitation.

Flaccourt dit qu'il est très-dangereux, qu'il

s'élance sur les nègres , et qu'il s'attache si for-

tement à leur poitrine ^
,
par lé moyen de la

membrane frangée qui règne de chaque côté de

son corps, qu'on ne peut l'en séparai ^lu'avec

un rasoir. M. Bruyères n'a rien vu de sembla-

ble; il assure que les lézards à tête-plate ne

sont point venimeux; il en a souvent pris à la

main; ils lui serraient les doigts avec leurs mâ-

choires, sans que jamais il lui soit survenu au-

cun accident. 11 est tenté de croire que la peur

que cet animal inspire aux nègres vient de ce

que le lézard ne fuit point à leur approche, et

qu'au contraire il va toujours au-devant d'eux

la gueule béante, quelque bruit que l'on fasse

pour le détourner; c'est ce qui l'a fait nommer

par des matelots français le Sourd , nom que

l'on a donné aussi dans quelques provinces de

France à la salamandre terrestre. Ce lézard vit

* Histoire de Madagascar, par Flaccourt, ch ip. 38, p. t33.—

Dict. d'Hist. nat. de M. Bomare. art. du FamO-cantrulon.

' Dapper, Description de l'Afrique, p. 438.

» Le nom de famocantrata, que Ton a donné h ce lézard

dans rUe de Madagascar, signifie qui saute à la poitrine.
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ordinairement sur les arbres , ainsi quc fe ca-

méléon ; il s'y retire dans des trous , d'où il ne

sort que la nuit; et, dans les temps pluvieux
,

on le voit alors sauter de branche en branche

avec agilité , sa queue lui sert à se soutenir

,

quoique courte il la replie autour des petits

rameaux; s'il tombe à terre, il ne peut plus

s'élancer; il se traîne jusqu'à l'arbre qui est le

plus à sa portée; il y grimpe, et y recommence

à sauter de branche en branche. Il marche avec

peine, ainsi que le caméléon; et ce qui nous

paraît devoir ajouter à la difficulté avec la-

quelle il se meut quand il est à terre, c'est

que ses pattes de devant sont plus courtes que

celles de derrière, ainsi que dans les autres

lézards , et que cependant sa tête forme par-

dessous un angle avec le corps, de telle sorte

qu'à chaque pas qu'il fait il doit donner du nez

contre terre. Cette conformation lui est au con-

traire favorable lorsqu'il s'élance sur les arbres,

sa tète pouvant alors se trouver très-souvent

dans un plan horizontal. Le lézard à tête-plate

ne se nourrit que d'insectes ; il a presque tou-

jours la gueule ouverte pour les saisir, et elle

est intérieurement enduite d'une matière vis-

queuse, qui les empêche de s'échapper.

Séba a donné la figure d'un lézard qu'il dit

fort rare
,
qui , suivant lui , se trouve en Egypte

et en Arabie, et qui doit avoir beaucoup de

rapports avec notre lézard à tête-plate : mais si

la description et le dessin en sont exacts, ils

appartiennent à deux espèces différentes. On
s'en convaincra, en comparant la description

que nous venons de donner avec celle de Séba '

.

En eftet, son lézard a comme le nôtre les doigts

garnis de membranes , ainsi que les deux côtés

de la queue ; mais il en diffère en ce que sa

tête et son corps ne sont point aplatis
;
qu'il n'a

point la membrane frangée dont nous avons

parlé; que les pieds de derrière sont presque

entièrement palmés
;
que la queue est ronde

,

beaucoup plus longue que le corps, et que la

membrane qui en garnit les côtés est assez pro-

ton dément festonnée.

• S-îba, vol. II, pi. 103, fig. 2.

SIXIEME DIVISION.

LEZARDS

QUI N ONT QUE

DEV-iNT ET

TROIS DOIGTS

AUX PIEDS DE

LE SEPS

AUX PIEDS DB

DERRiiîUE.

Zygnis chalcidicus, Fitz ; Seps chalcidica, Merr,; La-

certa Chalcides, Linn,; Chalcidestetradaclyla, Laur.;

Chamœsaura Chalcis, Schneid.; Chalcides Seps, Lalr,;

Seps tridactyius, Daud.

Le Seps doit être considéré de près
,
pour

n'être pas confondu avec les serpents. Ce qui

en effet distingue principalement ces derniers

d'avec les lézards , c'est le défaut de pattes ci

d'ouvertures pour les oreilles ; mais on ne peut

rémarquer que difficilement l'ouverture des

oreilles du seps; et ses pattes sont presque in-

visibles par leur extrême petitesse. Lorsqu'on

le regarde, on croirait voir un serpent qui
,
par

une espèce de monstruosité, serait né avec

deux petites pattes auprès de la tête, et deux

autres très-éloignées , situées auprès de l'ori-

gine de la queue. On le croirait d'autant plus,

que le seps a le corps très-long et très-menu
,

et qu'il a l'habitude de se rouler sur lui-même

comme les serpents^. A une certaine distance,

on serait même tenté de ne prendre ses pieds

que pour des appendices informes. Le seps fait

donc une des nuances q^ii lient d'assez près les

quadrupèdes ovipares avec les vrais reptiles. Sa

forme peu prononcée , son caractère ambigu

,

doivent contribuer à le faire reconnaître. Ses

yeux sont très-petits , les ouvertures des oreilles

bien moiis sensibles que dans la plupart des

lézards : la queue finit par une pointe très-

aiguë; elle est communément très-courte; ce-

pendant elle était aussi longue que le corps

dans l'individu décrit par Linnée, et qui faisait

partie de la collection du prince Adolphe. Le

seps est couvert d'écaillés quadrangulaires
,

qui forment en tous sens des espèces de strie»

La couleur de ce lézard est en général moins

foncée sous le ventre que sur le dos , le long

' La Cicigna, en Sardaigne. — Le Seps. M. Danbentoa.

Encycl. métli. — Lacerla Sfjis, 17. Linn., Ampliib. rapt.

» Hist. nat, de la Sardaigne, par M. François Cetti.
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duquel s'étendent deux bandes , dont la teinte

est plus ou moins claire, et qui sont bordées de

chaque côté d'une petite raie noire.

La grandeur des seps, ainsi que celle des

autres lézards , varie suivant la température

qu'ils éprouvent, la nourriture qu'ils trouvent,

et la tranquillité dont ils jouissent. C'est donc

avec raison que la plupart des naturalistes ont

cru ne devoir pas assigner une grandeur déter-

minée , comme un caractère rigoureux et dis-

tinctif de chaque espèce ; mais il n'en est pas

moins intéressant d'indiquer les limites
,
qui

,

dans les diverses espèces , circonscrivent la

grandeur, et surtout d'en marquer les rapports,

autant qu'il est possible , avec les différentes

contrées , les habitudes , la chaleur, etc. Les

seps
,
qui ne parviennent quelquefois en Pro-

vence, et dans les autres provinces méridionales

de France, qu'à la longueur de cinq ou six

pouces , sont longs de douze ou quinze dans des

paj'S plus conformes à leur nature. Il y en a un

au Cabinet du Roi , dont la longueur totale est

de neuf pouces neuf lignes ; sa circonférence est

de dix-huit lignes , à l'endroit le plus gros du

corps ; les pattes ont deux lignes de longueur,

et la queue est longue de trois pouces trois

lignes. Celui que M. François Cetti a décrit eu

Sardaigne avait douze pouces trois lignes de

long (apparemment mesure sarde).

Les pattes du seps sont si courtes
,
qu'elles

n'ont quelquefois que deux lignes de long
,

quoique le corps ait plus de douze pouces de

longueur *
. A peine paraissent-elles pouvoir

toucher à terre , et cependant le seps les remue

avec vitesse , et semble s'en servir avec beau-

coup d'avantage lorsqu'il marche -. Les pieds

sont divisés en trois doigts à peine visibles , et

garnis d'ongles , comme ceux de la plupart des

autres lézards. Linuée a compté cinq doigts

dans le Seps qui faisait partie de la collection

i!u prince Adolphe de Suède ; mais nous n'en

; vous jamais trouvé que trois dans les indivi-

lius de différents pays que nous avons décrits
,

it qui sont au Cabinet du Roi , avec quelque

atteniion que nous les ayons considérés , et

quoique nous nous soyons servis de très-fortes

loupes.

C'est au seps que l'on doit rapporter le lé-

zard indiqué par Rai , sous le nom de Seps^ ou

Hist. nat. de la Sardaigne, p. 28et8uiv.
' luein. ibid.

de Lézard chalcide. Linnée nous paraît s'être

trompé' en appelant ce dernier lézard CJialcide^

et en le séparant du Seps^. La description que
l'on trouve dans Rai convient très-bien à ce

dernier animal ; les raies noires le 'ong du dos

,

et la forme rhomboïdale des écailles, que Rai

attribue à son lézard , sont en effet des carac-

tères distinctifs du seps^. Le lézard désigné

par Columna, sous le nom de Seps ou de Chal-

cide ^ , séparé du seps par Linnée , et appelé

Chalcide par ce grand naturaliste , est aussi une

simple variété du seps , assez voisine de celle

que l'on trouve aux environs de Rome , ainsi

qu'en Provence, et dont on conserve un indi-

vidu au Cabinet du Roi. Le lézard de Columna
avait, à la vérité, deux pieds de long, tandis

que le seps des environs de Rome
,
que l'on

peut voir au Cabinet du Roi , n'a que sept

pouces huit lignes de longueur; mais il présen-

tait les caractères qui distinguent les véritables

seps.

L'animal que Linnée a rangé parmi les ser-

pents
,
qu'il a appelé Anguis Quadrupède , et

qu'il dit habiter dans l'île de Java% est de

même un véritable seps; tous les caractères

rapportés par Linnée conviennent à ce dernier

lézard, excepté le défaut d'ouvertures pour les

oreilles, et les cinq doigts de chaque pied
; mais

Linnée ajoutant que ces doigts sont si petits

qu'on a bien de la peine à les apercevoir , on

peut croire que l'on en aura aisément compté

deux de trop. D'ailleurs les ouvertures des

oreilles du seps sont quelquefois si petites

,

qu'il paraît en manquer absolument.

C'est également au seps qu'il faut rapporter

les lézards nommés vers scrpentiformes d'A-

frique , et dont Linnée a fait une espèce parti-

culière sous le nom d'Anguina. Il suffit
,
pour

s'en convaincre, de jeter les yeux sur la plan-

che de Séba, citée par le naturaliste suédois;

la forme de la tête, la longueur du corps, la

disposition des écailles , la position et la brièveté

des quatre pattes , se retrouvent dans ces pré-

* Voyez, dans cette Histoire naturelle, l'article du C/io/-

cUle.
' Systema Naturœ Amphib. reptilia. Lacerta, editio 13.

' • Spps ser[)ens pedatus potins est quàm lacerta. Parvus

f erat, rotundus. liueis nigris in dorso p.irailelissecundum

f longitudiuem ductis distinctus... in ai utam caudam desi-

< nebat... Sqnaruae reticulatœ, rhombcJdes. » Rai, Synopsis

Animalium, fol. 272.

4 Fabii Columnae ecphra. Seps, lacerta ihalcidica, seu

duilckles.

^ Syslema nalur» ampliiij., éd. 13, 1. 1, toi. 390.
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tendus vers comme clans le seps *
; et ce n'est

que parce qu'on ne les a pas regardés d'assez

près
,
qu'on a attribué des pieds non divisés à

ces animaux ,
que Linnée s'est cru obligé par là

de séparer des autres lézards. Suivant Séba

,

les Grecs ont connu ces quadrupèdes ; ils ont

même cru être informés de leurs habitudes en

certaines contrées
,
puisqu'ils les ont nommés

acheloi et ehjoi , pour désigner leur séjour au

milieu des eaux troubles et bourbeuses. On les

rencontre au cap de Bonne-Espérance , vers la

baie de la Table
,
parmi les rochers qui bordent

la rivière. Suivant la figure de Séba , ces seps

du cap de Bonne-Espérance ont la queue beau-

coup plus longue que le corps -.

Columna , en disséquant un seps femelle , en

tira quinze fœtus vivants , dont les uns étaient

déjà sortis de leurs membranes , et les autres

étaient encore enveloppés dans une pellicule

diaphane , et renfermés dans leurs œufs comme
les petits des vipères. Nous remarquerons une

manière semblable de venir au jour dans les pe-

tits de la salamandre terrestre ; et ainsi , non-

seulement les diverses espèces de lézards ont

entre elles de nouvelles analogies , mais l'ordre

entier des quadrupèdes ovipares se lie de nou-

veau avec les serpents , avec les poissons carti-

lagineux et d'autres poissons de différents gen-

res
,
parmi lesquels les petits de plusieurs es-

pèces sortent aussi de leurs œufs dans le ventre

même de leur mère.

Plusieurs naturalistes ont cru que le seps

était une espèce de Salamandre. On a accusé la

salamandre d'être venimeuse; on a dit que le

seps l'était aussi. Il y a même longtemps que

l'on a regardé ce lézard comme un animal mal-

faisant, le nom de Seps que les anciens lui ont

appliqué , ainsi qu'au chalcide , ayant été aussi

attribué par ces mêmes anciens à des serpents

très venimeux , à des mille-pieds et à d'autres

bêtes dangereuses. Ce mot Seps^ dérivé de

cr^Tïco
( sepo ,

je corromps)
,
peut être regardé

comme un nom générique que les anciens don-

naient à la plupart des animaux dont ils redou-

taient les poisons, à quelque ordre d'ailleurs

qu'ils les rapportassent. On peut croire aussi

qu'ils ont très-souvent confondu , ainsi que le

plus grand nombre des naturalistes venus après

eux, le chalcide et le seps, qu'ils ont; appelés

tous deux non-seulement du nom générique de

* Systema naturae araphibia repUlia, éd. \ô, vol. I, p. 371.
* Séba, 2, pi. 68. fig. 7 et 8.

seps , mais encore du nom particulier de chai,

cide*.

Quoi qu'il en soit , les observations de M. Sau-

vage paraissent prouver que le seps n'est point

venimeux dans les provinces méridionales de

France. Suivant ce naturaliste , la morsure des

seps n'a jamais été suivie d'aucun accident : il

rapporte en avoir vu manger par une poule

,

sans qu'elle en ait été incommodée. Il ajoute

que la poule ayant avalé un petit seps par la

tête sans l'écraser , il vit ce lézard s'échapper du

corps de la poule , comme les vers de terre de

celui des canards. La poule le saisit de nou-

veau ; il s'échappa de même , mais à la troisième

fois elle le coupa en deux. M. Sauvage conclut

même , de la facilité avec laquelle ce petit lé-

zard se glisse dans les intestins
,
qu'il produi-

rait un meilleur effet, dans certaines maladies

,

que le plomb et le vif argent -. M, François

Cetti dit aussi que , dans toute la Sardaigne , il

n'a jamais entendu parler d'aucun accident

causé par la morsure du seps
,
que tout le

monde y regarde comme un animal innocent.

Seulement , ajoute-t-il , lorsque les bœufs ou les

chevaux en ont avalé avec l'herbe qu'ils pais-

sent, leur ventre s'enfle,et ils sont en danger de

mourir si on ne leur fait pas prendre une bois-

son préparée avec de l'huile , du vinaigre et du

soufre ^.

Le seps paraît craindre le froid plus que les

tortues terrestres , et plusieurs autres quadru-

pèdes ovipares; il se cache plutôt dans la terre

aux approches de l'hiver. Il disparaît, en Sar-

daigne , dès le commencement d'octobre , et on

ne le trouve plus que dans des creux souterrains
;

il en sort au printemps pour aller dans les en-

droits garnis d'herbe , où il se tient encore pen-

dant l'été
,
quoique l'ardeur du soleil l'ait des-

séchée*.

M. Thunberg a donné, dans les Mémoires

de l'Académie de Suède ^, la description d'un

lézard qu'il nomme Abdominal, qui se trouve

à Java et à Amboine
,
qui a les plus grands

rapports avec le seps , et qui n'en diffère que

par la très-grande brièveté de sa queue et le

* Conradi Gesneri, Hist. AMim., lib. II, de Quadnip. ovip.,

fol. 1.

2 Mémoire sur la nature des Animaux venimeux, i;ouroi>-

né par l'Académie de Uouen, en Moi.
5 M. François, Celti, Ilist. nat. de la Sardaigne, p. 28 et

suiv.

4 M. François Cetti, Hist. nat. de la Sardaigne, p. 2S eî

suiv.

» Mémoire de l'Acad. de Stockholm, trim. d'avril 1787.
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nombre de ses doigts. Mais comme il paraît que

M. Thunberg n'a pas vu cet animal vivant, et

que, dans la description qu'il en donne, il dit

que l'extrémité de la queue était nue et sans

écailles , on peut croire que l'individu observé

par ce savant professeur avait perdu une partie

de sa queue par quelque accident. D'ailleurs nous

nous sommes assurés que la longueur de la

queue des seps était en général très-variable.

D'un autre côté, M. Thunberg avoue qu'on ne

peut , à l'œil nu , distinguer qu'avec beaucoup

de peine les doigts de son lézard abdominal. Il

pourrait donc se faire que l'animal eût été altéré

après sa mort, de manière à présenter l'appa-

rence de cinq petits doigts à chaque pied
,
quoi-

que réellement il n'y en ait que trois, ainsi que

dans les seps , auxquels il faudrait dès lors le

rapporter. Si au contraire le lézard abdominal a

véritablement cinq doigts à chaque pied, il fau-

dra le regarder comme une espèce distincte du

seps , et le comprendre dans la quatrième divi-

sion où il pourrait être placé à la suite du spu-

tateur. Au reste
,
personne ne peut mieux

éclaircir ce point d'histoire naturelle que M.

Thunbers.

LE CHALCIDE.
Chalcis Cophias, Merr. ; Chalcides flavescens, Bonn.;

Chaaiœsaura Cophias, Scbneid.; Chalcides trydac-

tylus, Daud.

Le seps n'est pas le seul lézard qui
,
par la pe-

titesse de ses pattes à peines visibles, et la

grande distance qui sépare celles de devant de

celles de derrière, fasse la nuance entre les lé-

zards et les serpents; le Ghalcide est également

remarquable par la brièveté et la position de

ses pattes , de même que par l'allongement de

son corps. Linnée , et plusieurs autres natura-

listes, ont regardé, ainsi que nous , le chalcide

comme différent du seps, et ils ont dit que ces

deux lézards sont distingués l'un de l'auti-e,

en ce que le seps a la queue verticillée
,

tandis que le chalcide l'a ronde , et plus

longue que le corps. Quelque sens qu'on

attache à cette expression verticillée, elle ne

peut jamais représenter qu'un caractère vague

et peu sensible. D'un autre côté , il n'y a rien

de si variable que les longueurs des queues des

lézards , et par conséquent toute distinction spé-

ciîique fondée sur ces longueurs doit être re-

gardée comme nulle , à moins que leurs diffé-

rences ne soient très-grandes. Nous avons pensé

d'après cela que le lézard appelé Chalcide par

Linnée pourrait bien n'être qu'une variété du

seps, dont plusieurs individus ont la queue

à peu près aussi longue que le corps. Nous

l'avons pensé d'autant plus qu'il paraît que

Linnée n'a point vu le lézard qu'il nomme Chal-

cide'. Nous avons en conséquence examiné les

divers passages des auteurs cités par Linnée,

relativement à ce quadrupède ovipare. Nous

avons comparé ce qu'ont écrit à ce sujet Aldro-

vande , Columna , Gronovius , Rai et Imperati :

nous avons vu que tout ce que rapportent ces

auteurs , tant dans leurs descriptions que dans

la partie historique
,
pouvait s'appliquer au vé-

ritable seps-. Il paraît donc qu'on doit réduire

à une seule espèce les deux lézards connus sous

le nom de seps et de chalcide. Mais il y a , au

Cabinet du Roi, un lézard qui ressemble au

seps par l'allongement de son corps , la petitesse

de ses pattes, le nombre de ses doigts, et qui est

cependant d'une espèce différente de celle du

seps , ainsi que nous allons le prouver. Ce lé-

zard n'a vraisemblablement été connu d'aucun

des naturalistes modernes qui ont écrit sur le

chalcide : c'est , en quelque sorte , une espèce

nouvelle que nous présentons , et à laquelle nous

appliquons ce nom de Chalcide, qui n'a été

donné par Linnée et les naturalistes modernes

qu'à une variété du seps.

Notre chalcide, le seul que nous nomme-
rons ainsi , diffère du seps par un caractère qui

doit empêcher de les confondre dans toutes les

circonstances. Le dessus et le dessous du corps

et de la queue sont garnis dans le seps de pe-

tites écailles, placées les unes sur les autres

comme les ardoises qui couvrent nos toits; tan-

dis que, dans le chalcide, les écailles forment

des anneaux circulaires très-sensibles , séparés

les uns des autres par des espèces de sillons, et

qui revêtent non-seulement le corps , mais en-

core la queue.

Le corps de l'individu conservé au Cabinet du

Roi a deux pouces six lignes de longueur; il est

plus court quelaqueue, et entouré de quarante-

huit anneaux. La tête est assez semblable àcelle

du seps, ainsi que nous l'avons dit, mais il n'y

• /.. chalcides, 41. Linn., Amphib. rept.—Le Clialcide.

M. Daubenton, Encycl. niélh.

' AIdrov., de Quadrup. digit. ovipar., lib. I, fol. C58.--CO-

lumu. ecphr. \, fol. 33. t. 36.—Gronov Zooph., -Wi.—RaU

Quadr., 272.—Iniperat. Nat., 917.
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a aucune ouverture pour les oreilles, ce qui

donne au chalcide un rapport de plus avec les

serpents. Les pattes sont encore plus courtes

que i-elies du seps, en proportion delà longueur

du corps; elles n'ont qu'une l'gne de longueur.

Celles de devant sont situées très-près de la

tète.

Ce lézard n'a que trois doigts à clia(jue pied
,

ainsi (jue le seps. Il est d'une couleur sombre,

qui peut-être est l'effet de l'esprit-de-vin dans

lequel il a été conservé , mais qui approche de

la couleur de l'airain, que les Grecs ont dési-

gnée par le nom de chalcis ( dérivé de xaXxo;,

ail (lin ) lorsqu'ils ont appliqué ce nom à un lé-

zard.

Cet animal
,
qui doit habiter les contrées

chaudes, a, par la conformation dese;> écailles

et leur disposition en anneaux , d'assez grands

rapports avec le serpent Orvet
^ et les autres

serpents que I.innée a compris sous la dénomi-

nation générique d'AnguLs. Il en a aussi par là

avec plusieui's espèces de vers, et surtout avec

un reptile, dont nous donnons l'histoire à la

suite de celle des quadrupèdes ovipares, et qui

lie l'ordre de ces derniers avec celui des ser-

pents encore de plus près que le seps et le chal-

cide.

Mais si les espèces de lézards , dont nous

traitons maintenant, présentent, en quelque

sorte , une conformation intermédiaire entre

celle des quadrupèdes ovipares et celle des

vrais reptiles , l'espèce suivante donne à ces

mêmes quadrupèdes ovipares de nouveaux

rapports avec des animaux bien mieux orga-

nisés , et particulièrement avec l'ordre des

oiseaux
,
par les espèces d'ailes dont elle a été

pourvue.

SEPTIEME DIVISION.

LÉZARDS

QUI ONT DES MEMBKANES EN FORME d'AILES.

LE DRAGON '.

Drato viridis . Dand. , M. rr.; Diaco volans et prœpos

,

i^iiii).; Diiico major et iiiinor, Laiir.

A ce nom de Dragon , l'on conçoit toujours

Li' Drôgoa M. Daubeulon, Encycl. inéth.—Bont. jav., '

J.

une idée extraordinaire. La mémoire rappelle

avec promptitude tout ce qu'on a lu , tout ce

qu'on a oui dire sur ce monstre fameux
; l'ima-

gination s'enflamme par le souvenir des urandes
images qu'il a présentées au génie poétique •

une sorte de frayeur saisit les cœurs timides

,

et la curiosité s'empare de tous les esprits. Lei

anciens, les modernes ont tous paiié du Mragon.

Consacré par la religion des premiers peuples
,

devenu l'objet de leur mythologie , ministre

des volontés des dieux
,
gardien de leurs tré-

sors, servant leur amour et leur haine , soumis

au pouvoir des enchanteurs , vaincu par les

demi-dieux des temps antiques , entrant même
dans les allégories sacrées du plus saint des re-

cueils , il a été chanté par les premiers poètes
,

et représenté avec toutes les couleurs qui pou-

vaient en embellir l'image : principal ornement

des fables pieuses imaginées dans des temps

plus récents , dompté par les héros, et même
par les jeunes héroïnes

,
qui combattaient pour

une loi divine ; adopté par une seconde mytho-

logie, qui plaça les fées sur le trône des anciennes

enchanteresses ; devenu l'emblème des actions

éclatantes des vaillants chevaliers , il a vivifié

la poésie moderne , ainsi qu'il avait animé

l'ancienne : proclamé par la voix sévère de

l'histoire
,

partout décrit
,

partout célébré
,

partout redouté , montré sous toutes les for-

mes , toujours revêtu de la plus grande puis-

sance , immolant ses victimes par son regard
,

se transportant au milieu des nuées a\ec la

rapidité de l'éclair , frappant comme la foudre,

dissipant l'obscurité des nuits par l'éclat de ses

yeux étincelants, réunissant l'agilité de l'aigle,

la force du lion , la grandeur du serpent '
,
pré-

sentant même quelquefois une figure humaine,

doué d'une intelligence presque divine
, et

adoré de nos jours dans de grands empires de

l'Orient , le dragon a été tout , et s'est trouve

partout , hors dans la nature. 11 vivra cepen-

dant toujours, cet être fabuleux, dans les heu-

reux produits d'une imagination féconde, il

embellira longtemps les images hardies d'une

poésie enchanteresse : le récit de sa puissance

merveilleuse charmera les loisirs de ceux qui

lib. V, cap. I, fol. 39. Lacerlus volans seu d' acuncula

iTidica. The Mjiiig iiulian lizard.— Rai, >yii()|)sis uii..di iipe-

dum. Tel. 273. tarer/a co/a /iA-.—Br;id. .\at t. 9, fol. 3. la-

ceiia volans.—Griiii. Lacerla vulans.—St'bn, I, tat. 86,

tig.3.

* Il y a des serpents qui ont plus de quarante pieUs de

long.

29
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ont besoin d'être quelquefois transportés au

milieu des cliimères , et qui désirent de voir

la vérité parée des ornements d'une fiction

agréable : mais à la place de cet être fantas-

tique
,
que trouvons-nous dans la réalité? Un

animal aussi petit que faible , un lézard inno-

cent et tranquille , un des moins armés de tous

les quadrupèdes ovipares , et qui
,

par une

conformation particulière , a la facilité de se

transporter avec agilité , et de voltiger de bran-

che en branche dans les forêts qu'il habite. I.es

espèces d'ailes dont il a été pourvu , son coi'ps

de lézard, et tous ses rapports avec les serpents,

ont fait trouver quelque sorte de ressemblance

éloignée entre ce petit animal et le monstre

imaginaire dont nous avons parlé, et lui ont

fait donner le nom de Dragoji par les natura-

listes.

Ces ailes sont composées de six espèces de

rayons cartilagineux , situés horizontalement

de chaque côté de l'épine du dos , et auprès

des jambes de devant. Ces rayons sont courbes

en arrière ; ils soutiennent une membrane, qui

s'étend le long du rayon le plus antérieur jus-

qu'à son extrémité, et va ensuite se rattacher,

en s'arrondissant un peu, auprès des jambes

de derrière. Chaque aile représente ainsi un

triangle, dont la base s'appuie sur l'épine du

dos; du sommet d'un triangle à celui de l'autre,

il y a à peu près la même distance que des pattes

de devant à celles de derrière. La membrane

qui recouvre les rayons est garnie d'écaillés,

ainsi que le corps du lézard, que l'on ne peut

bien voir qu'en regardant au-dessous des ailes,

et dont on ne distingue par-dessus que la partie

la plus élevoe du dos. Ces ailes sont conformées

comme les nageoires des poissons , surtout com-

me celles dont les poissons volants se servent

pour se soutenir en l'air. Elles ne ressemblent pas

aux ailes dont les chauves-souris sont pourvues,

et qui sont composées d'une membrane placée

entre les doigts très-longs de leurs pieds de de-

vant ; elles diffèrent encore plus de celles des oi-

seaux formées de membres, que l'on a appelés

leurs bras: ellesontplusde rapport avec les mem-

branes qui s'étendent des jambes de devant à

celles de derrière dans le polatouche et dans le

taguan, et qui leur servent à voltiger. Voilà

donc le dragon
,
qui placé, comme tous les lé-

zards, entre les poissons et les quadrupèdes

vivipare.^, se rapproche des uns par ses rap-

ports a>cc les poissons volants , et des autres
,

par ses ressemblances avec les polatouches et

les écureuils , dont il est l'analogue dans son

ordre.

Le dragon est aussi remarquable
,
par trois

espèces de poches allongées et pointues
, qui

garnissent le dessous de sa gorge, et qu'il peut

enfler a volonté pour augmenter son volume

se rendre plus léger, et voler plus facilement.

C'est ainsi qu'il peut un peu compenser l'infé»

riorité de ses ailes . relativement à celles des

oiseaux, et la facilite avec lacjutlle ces der-

niers, lorsqu'ils veulent s'alléger, font parvenir

l'air de leurs poumons dans diverses parties de

leur corps.

Si l'on ôtait au dragon ses ailes et les espèces

de poches qu'il porte sous son gosier, il serait

ti-ès-semblable à la plupart des lézards. Sagueule

est très-ouverte , et garnie de dents nombreuses

et aiguës. Il a sur le dos trois rangées longitu-

dinales de turbercules plus ou moins saillants,

dont le nombre varie suivant les individus. Les

deux rangées extérieures forment une ligne

courbe , dont la convexité est en dehors. Les

jambes sont assez longues ; les doigts, au nom-

bre de cinq à chaque pied, sont longs, séparés

et garnis d'ongles crochus. La queue est ordi-

nairement très-déliée , deux fois plus longue

que le corps, et couverte d'écaillés un peu re-

levées en carène. La longueur totale du dragon

n'excède guère un pied. Le plus grand des in-

dividus de cette espèce conservés au Cabinet

du Hoi a huit pouces deux lignes de long, de-

puis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de

la queue
,
qui est longue de quatre pouces dix

ligiics.

Bien différent du dragon de la fable , il passe

innocemment sa vie sur les arbres , ou il vole

de branche en branche , cherchant les fourmis,

les mouches, les papillons et les autres in-

sectes dont il fait sa nourriture. Lorsqu'il s'é-

lance d'un arbre à un autre , il frappe l'air avec

ses ailes , de manière à produire un bruit assez

sensible, et il franchit quelquefois un espace

de trente pas. Il habite en Asie '
, en Afiique

' f Oans une petite ile voisine de c< Ile de J;iva, La Itariii-

c nais vit (le.« If'zards (jiii volaieiii il'ai lins en a lire^ ((imnie

« des cif^alcs. 11 en tu > un, d'inl les conifnrs ni c .usèi ei.t de

t leto.nemeni par leur vanf'té. Oi animal était long d'un

< pit'd ; il avait qn.itre pattes ciininie les léz.iiils oiMinaires.

€ Sa teti' était p'.ite, et ii bien peirve on milieu, qu'un y
• durait ;v/ fiasser une uiijui li smis le blesser. S s ailes

• étaieiii fort déliées, elre-s<nib aien! à ccllrs dn p.iiss-)» vo-

• laiit. Il avait, .lulonr (!u ci>ii, une «spec de fraise seinhia-

« Lie à celle que les coqs oiit au-dessous du gosier. On imt
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DE LA SALAMANDRE TERRESTRE.

et en Amérique; il peut varier, suivant les dif-

férents climats, par la teinte de ses écailles;

mais il présente souvent un agréable mélange

de couleurs noire, brune, presque blanche ou

légèrement bleuâtre , formant des taches ou

des raies.

Quoiqu'il ait les doigts très-séparés les uns

des autres , il nest point réduit à habiter la

terre sèche et le sommet des arbres ; ses po-

ches qu'il développe et ses ailes qu'il étend

,

replie et contourne à volonté, lui servent iu)n-

seulement pour s'élancer avec vitesse , mais en-

core pour nager avec facilité. Les membranes

qui composent ses ailes peuvent lui tenir lieu

de nageoires puissantes
,
parce qu'elles sont

fort grandes à proportion de son corps ; et les

poches qu'il a sous la gorge doivent, lors-

qu'elles sont gonflées, le rendre plus léger que

l'eau. Cet animal privilégié a donc reçu tout ce

qui peut être nécessaire pour grimper sur les

arbres
,
pour marcher avec facilité

,
pour voler

avec vitesse
,
pour nager avec force : la terre

,

les forêts , l'air , les eaux lui appartiennent

également; sa petite proie ne peut lui échap-

per; d'ailleurs aucun asile ne lui est fermé;

aucun abri ne lui est interdit; s'il est poursuivi

sur la terre , il s'enfuit au haut des branches
,

ou se réfugie au fond des rivières; il jouit donc

d'un sort tranquille et d'une destinée heureuse,

car il peut encore , en s'élevant dans l'air

,

échapper aux animaux que l'eau n'arrête pas.

Linnée a compté deux espèces de lézards vo-

lants. 11 a placé, dans la première, ceux de

l'ancien monde, dont les ailes ne tiennent pas

aux pattes de devant , et dans la seconde , ceux

d'Amérique, dont les ailes y sont attachées *.

Cette différence ne nous parait pas suffire pour

constituer une espèce distincte; d'ailleurs ce

n'est que sur l'autorité de Séba ^ dont les figu-

res ne sont pas toujours exactes, que Linnée a

admis l'existence de lézards volants , dont les

jambes de devant servent de premier rayon aux

ailes ; il n'en a jamais vu ainsi conformés
;

nous n'en avons jamais vu non plus; et nous

n'avons rien trouvé qui y eût rapport, dans

aucun auteur, excepté Séba. Nous croyons

€ quelques soins pour conserver un animal aussi raie ; mais
" la chaleur le corroriipit avant la fin du jour. » Voyage ic

La Barbiiiais le Gentil ..uiour du moude. Hist. gén. des Voya-
ges, tome XLIV. édit. iii-<2.

' Draco prop-pos, Mnn., Ampbib. Rept.—iOraco minor,
17. Lanieiili spécimen medicum.

» Séba, I, tab. 102, fig. 2.
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donc ne devoir admettre qu'une espèce dans les

lézards volants, jusqu'à ce que de nouvelles

observations nous obligent à en reconnaître

deux '.

»«^-o-*^«-»«

HUITIÈME DIVISION.

LÉZARDS
QUI ONT TROTS 00 QUATRE DOTGTS AUX PIF.DS

DK DEVANT ET QUATRE OU CINQ AUX PIEDS

DE DERRIÈRE.

LA SALAMANDRE TERRESTRE 2-

Salaraandra mariilata, Merr.; Lacerta Snlamandra,

Linn. ; Salaïuandra maculosa, Laur.

I! semble que plus les objets de la curiosité

de l'homme sont éloignés de lui , et plus il se

plaît à leur attribuer des qualités merveilleu-

ses, ou du moins à supposer à des degrés trop

élevés, celles dont ces êtres, rarement bien

connus
,
jouissent réellement. L'imagination a

besoin, pour ainsi dire, d'être de temps en

temps secouée par des merveilles; l'homme

veut exercer sa croyance dans toute sa pléni-

tude; il lui semble qu'il n'en jouit pas d'une

manière assez libre, quand il la soumet aux

lois de la raison : ce n'est que par les excès

qu'il croit en user; et il ne s'en regarde comme
véritablement le maître, que loi'squ'il la refuse

capricieusement à la réalité , ou qu'il l'accorde

aux êtres les plus chimériques. Mais il ne peut

exercer cet empire de sa fantaisie
,
que lorsque

< M. Danbenton n'a cotnpté, comme nous, qu'une espèce

de lé/.ard volaat. Hist. nat. des Qujdrup. ovip., Eucyclop.

meth.
' En !?rec, laXa/i.àtâpa.—'En latin, Snlnnmndra.— En Es-

pagne. Sntaniangue.^a ou Salanianleijua. Sninabras ou

Saambias. par li-s Arabes.— Dans pluMCnrs provinces de

Fr.ince, le .i'ow/ri. — Dans le Lans^eiloc -t la Provmce,

/^/(u/rfe.—En Drtuplilné, l'Iovme.—YiMMi le Lyonnais. La-

«;er»ie.- En Bourgogne. 6'ttii>-<'.—Dans le Poitou. Mtriil.—

Dans plusieurs antres provinces de Fiance, Àlebrenne ou

Ànas^iide.—Zn Nonnamlie, Mouron.— 'Eu Flandres, Snle-

mander.—En quelques endroits d'Allemagne, Pnniei- Muai.

—Le Sourd. M. Uanlicnlon. Encycl. niéili.— U.ii
.

Synopsis

Quadriipeduni, fol. 273. Salamandia tenestris.-i'l.Mhi.

Dio.cor. 274, fol. 274. Salamandre,.—Mùvuy. Ou-.d.iip.

&'A. Salainandrn ternslrU.— SomU. Quadriip., t. 7^.

fol. 10— Iniper.it. Nat. 918. Ob ar. nuis. t. 8. lig- *•

—

Wurfbainius. Salaman.lr..lof;ia. Norib. \m^.-Sal':mai\dra

Conrad Gesner, de Quadrup. ovip.—Séba, M, tab. 42, hg 3
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la lumière de la vérité ne tombe que de loin

sur les objets de cette croyance arbitraire
;
que

lorsque l'espace, le temps ou leur nature les

séparent de nous; et voilà pourquoi, parmi

tous les ordres d'animaux, il n'en est peut-

être aucun qui ait donné lieu à tant de fables

que celui des lézards. Nous avons déjà vu des

propriétés aussi absurdes qu'imaginaires accor-

dées à plusieurs espèces de ces quadrupèdes

ovipares; mais nous voici maintenant à l'his-

toire d'un lézard pour lequel l'imagination hu-

maine s'est surpassée; on lui a attribué la plus

merveilleuse de toutes les propriétés. Tandis

que les corps les plus durs ne peuvent échap-

per à la force de l'élément du feu , on a voulu

qu'un petit lézard non-seulement ne fût pas

consumé par les flammes, mais parvint même
à les éteindre. Kt comme les fables agréables

s'accréditent aisément, l'on s'est empressé

d'accueillir celle d'un petit animal si privilégié,

si supérieur à l'agent le plus actif de la na-

ture, et qui devait fournir tant d'objets de com-

paraison à la poésie, tant d'emblèmes galants

à l'amour, tant de brillantes devises à la va-

leur. Les anciens ont cru à cette propriété de

la salamandre; désirant que son origine fût

aussi surprenante que sa puissance, et vou-

lant réaliser les lictions ingénieuses des poètes,

ils ont écrit qu'elle devait son existence au plus

pur des éléments
,
qui ne pouvait la consumer,

et ils l'ont dite fille du feu ', en lui donnant

cependant un corps de glace. Les modernes ont

adopté les fables ridicules des anciens; et,

comme on ne peut jamais s'arrêter quand on a

dépassé les bornes de la vraisemblance, on est

allé jusqu'à penser que le feu le plus violent

pouvait être éteint par la salamandre terrestre.

Des charlatans vendaient ce petit lézard
,
qui

,

jeté dans le plus grand incendie , devait , di-

saient-ils, en arrêter les progrès. Il a fallu que

des piiysiciens, que des philosophes prissent la

peine de prouver par le fait ce que la raison

seule aurait du démontrer; et ce n'est que lors-

que les lumières de la science ont été très-ré-

pandues
,
qu'on a cessé de croire à la propriété

de la salamandre.

Ce lézard, qui se trouve dans tant de pays

de l'ancien monde, et même à de très-hautes

latitudes ^, a été cependant très-peu observé,

« Conrad Gesner, de Qiiadrup. ovip. De Saliiiiiandrâ.

foi. S.

< Aussi trouvâmes au rivage du Pont des salamandres

parce qu'on le volt rarement hors de son Irou,

et parce qu'il a, pendant longtemps, inspiré

une assez grande frayeur: Aristote même ne

parait en parler que comme d'un animal qu'il

ne connaissait presque point.

Il est aisé à distinguer de tous ceux dont

nous nous sommes occupés
,
par la conforma-

tion particulière de ses pieds de devant, où il

n'a que quatre doigts, taudis qu'il en a cinq à

ceux de derrière. Un des plus grands individus

de cette espèce, conservés au Cabinet du Roi,

a sept pouces cinq lignes de longueur depuis le

bout du museau jusqu'à l'origine de la queue,

qui est longue de trois pouces huit lignes. La

peau n'est revêtue d'aucune écaille sensible;

mais elle est garnie d'une grande quantité de

mamelons, et percée d'un grand nombre de

petits trous, dont plusieurs sont ti'ès-sensibles

à ia vue simple, et par lesquels découle une

sorte de lait, qui se répand ordinairement de

manière à former un vernis transparent au-des-

sus de la peau naturellement sèche de ce qua-

drupède ovipare.

Les yeux de la salamandre sont placés à la

partie supérieure de la tête, qui est un peu

aplatie; leur orbite est saillante dans l'intérieur

du palais, et elle y est presque entourée d'un

rang de très-petites dents, semblables à celles

qui garnissent les mâchoires '
. Ces dents éta-

blissent un nouveau rapport entre les lézards

et les poissons, dont plusieurs espèces ont de

même plusieurs dents olacées dans le fond de

la gueule.

La couleur de ce lézard est très-foncée ; elle

prend une teinte bleuâtre sur le ventre , et pré-

sente des taches jaunes assez grandes , irrégu-

lières, et qui s'étendent sur tout le corps,

même sur les pieds et sur les paupières. Quel-

ques-unes de ces taches sont parsemées de pe-

tits points noirs, et celles qui sont sur le dos

se touchent souvent sans interruption, et for-

ment deux longues bandes jaunes. La figure

de ces taches a fait donner le nom de Stfllion

à la salamandre , ainsi qu'au lézard vert , au

véritable stellion et au geckotte. Au reste, la

couleur des salamandres terrestres doit être su-

jette à varier, et il parait qu'on en trouve dans

les bois humides d'Allemagne
,
qui sont toutes

t que niius iioinmoiis Sourds, Pluviius, MirtHs, sont i|ua-

• SI Cdiiiiiniiis en tous lieux. * Délun, ouvrage déjà Cilé»

liv. IILch.!]). Li. p. 2\Q.

* Méin. pour servir à l'Mist. des Animaux, art. de la SaUi'

mandre.
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noires par-dessus et jaunes par-dessous '
. C'est

à cette variété qu'il faut rapporter, ce me sem-

ble, la salamandre noire que M. Laurenti a

trouvée dans les Alpes
,
qu'il a regardée comme

une espèce distincte, et qui me parait trop res-

sembler par sa forme à la salamandre ordinaire

pour en être séparée *.

La queue, presque cylindrique, paraît divi-

sée en anneaux par des renflements d'une sub-

stance tiès-molle.

La salamandre terrestre n'a point de côtes,

non plus que les grenouilles, auxquelles elle

ressemble d'ailleurs par la forme générale de la

partie antérieure du corps. Lorsqu'on la tou-

che, elle se couvre promptement de cette es-

pèce d'enduit dont nous avons parlé; et elle

peut également faire passer très-rapidement sa

peau de cet état humide à celui de sécheresse.

Le lait qui sort par les petits trous que l'on

voit sur sa surface, est très-âcre; lorsqu'on en

a mis sur la langue , on croit sentir une sorte

de cicatrice à l'endroit où il a touché. Ce lait,

qui est regardé comme un excellent dépila-

toire ^, ressemble un peu à celui qui découle

des plantes appelées tithymales et des euphor-

bes. Quand on écrase, ou seulement quand on

presse la salamandre, elle répand d'ailleurs une

mauvaise odeur qui lui est particulière.

Les salamandres terrestres aiment les lieux

humides et froids, les ombres épaisses, les

bois touffus des hautes montagnes, les bords

des fontaines qui coulent dans les prés; elles

se retirent quelquefois en grand nombre dans

les creux des arbres, dans les haies, au-des-

sous des vieilles souches pourries; et elles pas-

sent l'hiver des contrées trop élevées en lati-

tude, dans des espèces de terriers où on les

trouve rassemblées, et entortillées plusieurs

ensemble *.

La salamandre étant dépourvue d'ongles,

n'ayant que quatre doigts aux pieds de devant,

et aucun avantage de conformation ne rempla-

vent se traîner avec peine à la surface de la

terre. Elle ne s'éloigne que peu des iibris

qu'elle a choisis. Elle passe sa vie sous terre

,

souvent au pied des vieilles murailles; pen-

dant l'été, elle craint l'ardeur du soleil
,
qui la

dessécherait; et ce n'est ordinairement que
lorsque la pluie est prête à tomber, qu'elle sort

de son asile secret , comme par une sorte de

besoin de se baigner et de s'imbiber d'un élé-

ment qui lui est analogue. Peut-être aussi

trouve-t-elle alors avec plus de facilité les in-

sectes dont elle se nourrit. Elle vit de mouches,

de scarabées, de limaçons et de vers de terre.

Lorsqu'elle est en repos, elle se replie souvent

sur elle-même comme les serpents '. Elle peut

rester quelque temps dans l'eau sans y périr
;

elle s'y dépouille d'une pellicule mince d'un

cendré verdâtre. On a même conservé des sa-

lamandres pendant plus de six mois dans de

l'eau de puits; on ne leur donnait aucune nour-

riture ; on avait seulement le soin de changer

souvent l'eau.

On observe que toutes les fois qu'on plonge

une salamandre terrestre dans l'eau, elle s'ef-

force d'élever ses narines au-dessus de la sur-

face, comme si elle cherchait l'air de l'atmo-

sphère, ce qui est une nouvelle preuve du

besoin qu'ont tous les quadrupèdes ovipares de

respirer pendant tout le temps où ils ne sont

point engourdis ^. La salamandre terrestre n'a

point d'oreilles apparentes; et en ceci elle res-

semble aux serpents. On a prétendu qu'elle

n'entendait point, et c'est ce qui lui a fait don-

ner le nom de Sourd dans certaines provinces

de France : on pourrait le présumer, parce

qu'on ne lui a jamais entendu jeter aucun cri, et

qu'en général le silence est lié avec la surdité.

Ayant donc peut-être un sens de moins, et

privée de la faculté de communiquer ses sen-

sations aux animaux de son espèce, même par

des sons imparfaits, elle doit être réduite à un

bien moindre degré d'instinct ; aussi est-elle

çant ce qui lui manque, ses mœurs doivent
j
stupide, et non pas courageuse comme on l'a

écrit; elle ne brave pas le danger, ainsi qu'on

l'a prétendu, mais elle ne l'aperçoit point;

quelques gestes qu'on fasse pour l'effrayer,

elle s'avance toujours sans se détourner de sa

route ; cependant , comme aucun animal n'est

être et sont e<n effet très-différentes de celles de

la plupart des lézards : elle est très-lente dans

sa marche ; bien loin de pouvoir grimper avec

vitesse sur les arbres, elle paraît le plus sou-

* Matthiole.

* Sala in.i ndia aira. Laurenti spécimen medicum. Vienne,

1768, p. 149

* Oesner. de Quadrup. ovip., de Salamandra, p. 79.

« Idem, ibîd.

< Laurenti spécimen medicum, p. 433.

» Voyei le Diicours »ur la nature des Quadrupèdes, ovi-

I
pares.
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privé du sentiment nécessaire à sa conserva-

tion; elle comprime, dit-on, rapidement sa

peau lorsqu'on la tourmente, et fait rejaillir

contre ceux qui l'attaquent le lait acre que

cette peau recouvre. Si on la frappe, elle com-

mence par dresser sa queue; elle devient en-

suite immobile, comme si elle était saisie par

une sorte de paralysie; car il ne faut pas, avec

quelques naturalistes , attribuer à un animal si

dénué d'instinct, assez de finesse et de ruse

pour contrefaire la morte, ainsi qu'ils l'ont

écrit. Au reste, il est dif/icile de la tuer, elle

est très-vivace ; mais , trempée dans du vinai-

gre ou entourée de sel en poudre , elle périt

bientôt dans des convulsions, ainsi que plu-

sieurs autres lézards et les vers.

Il semble que l'on ne peut accorder à un être

une quaiitéchimérique, sans lui refuseren même
temps une propriété réelle. Ona regardé lafroide

salamandre comme un animal doué du pouvoir

miraculeux de résister aux flammes, et même
de les éteindre ; mais en même temps on l'a

rabaissée autant qu'on l'avait élevée par ce

privilège unique. On en a fait le plus funeste

des animaux; les anciens, et même Pline,

l'ont dévouée à une sorte d'anathème, en la

considérant comme celui dont le poison était le

plus dangereux '. Ils ont écrit qu'en infectant

de son venin presque tous les végétaux d'une

vaste contrée , elle pourrait donner la mort à

des nations entières. Les modernes ont aussi

cru pendant longtemps au poison de la sala-

mandre
; on a dit que sa morsure était mortelle,

comme celle de la vipère ^
: on a cherché et

prescrit des remèdes contre son venin ; mais

enfin on a eu recours aux observations par les-

quelles on aurait dû commencer. Le fameux
Bacon avait voulu engager les physiciens a

s'assurer de l'existence du venin de la sala-

mandre ; Gesner prouva par l'expérience qu'elle

ne mordait point, de quelque manière qu'on

cherchât à l'irriter ; et Wurfbainus fit voir

qu'on pouvait impunément la toucher, ainsi que

boire de l'eaudes fontaines qu'elle habite, M. de

Maupertuis s'est aussi occupé de ce lézard ^:

en recherchant ce que pouvait être son pré-

tendu poison, il a démontré, par l'expérience
,

l'action des (lammes sur la salamandre, comme
sur les autres animaux. Il a remarqué qu'à

« Pline, liv. XXIX, chap. 4.

» Sldlth'ole, liv. VI, chap. 4.

Mémoires de l'Académie dei Sciences, année 4727.
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peine elle est sur le feu
,
qu'elle paraît couverte

de gouttes de son lait qui , raréfié par la cha-

leur , s'échappe par tous les pores de la peau,

sort en plus grande quantité sur la tête ainsi

que sur les mamelons, et se durcit sur-le-champ.

Mais on n'a certainement pas besoin de dire

que ce lait n'est jamais assez abondant pour

éteindre le moindre feu.

M. de Maupei-tuis , dans le cours de ses ex-

périences
, irrita en vain plusieurs salaman

dres; jamais aucune n'ouvrit la bouche; il

fallut la leur ouvrir par force.

Comme les dents de ces lézards sont très-

petites
, on eut beaucoup de peine à trouver un

animal dont la peau fût assez fine pour être en'

tamée par ces dents. Il essaya inutilement de

les faire pénétrer dans la chair d'un poulet dé-

plumé ; il pressa en vain les dents contre la peau,

elles se dérangèrent plutôt que de l'entamer;

il parvint enfin à faire mordre par une salaman-

dre la cuisse d'un poulet dont il avait enlevé la

peau. Il fit mordre aussi par des salamandres

récemment prises , la langue et les lèvres d'un

chien , ainsi que la langue d'un coq d'Inde :

aucun de ces animaux n'éprouva le moindre

accident. M. de Maupertuis fit avaler ensuite

des salamandres entières ou coupées par mor-

ceaux à un coq d'Inde et à un chien
,
qui ne pa-

rurent pas en souffrir.

M. Laurenti a fait depuis des expériences

dans les mêmes vues; il a forcé des kézards

gris à mordre des salamandres , et il leur en a

fait avaler du lait ; les lézards sont morts très-

promptement '
. Le lait de la salamandre pris

intérieurement pourrait donc être très-funeste

et même mortel à certains animaux, surtout

aux plus petits, mais il ne paraît pas nuisible

aux grands animaux.

On a cru pendant longtemps que les sala-

mandres n'avaient point de sexe, et que chaque

individu était en état d'engendrer seul son sem-

blable, comme dans plusieurs espèces de vers ^.

Ce n'est pas la fable la plus absurde qu'on ait

imaginée au sujet des salamandres ; mais si la

manière dont elles viennent à la lumière n'est

pas aussi merveilleuse qu'on l'a écrit, elle est

remarquable en ce qu'elle diffère de celle dont

naissent presque tous les autres lézards , et en

* Joseph Nicol. Laurenti spécimen raedicum. Viennae,

i76S, fol. «M.
^ Gporg. Agricola.—Conrad Gesmr, de Quadrup. ovlp.f da

Salamaudra.
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ce qu'elle est analogue à celles dont voient le

jour les seps ou chalcides, ainsi que les vipères

et plusieurs espèces de serpents. La salamandre

mérite par là l'attention des naturalistes , bien

plus que par la fausse et brillante réputation

dont elle a joui si longtemps. M. de Maupertuis

ayant ouvert quelques salamandres, y trouva

des œufs, et en même temps des petits tout

formés ; les œufs étaient divisés en deux grap-

pes allongées ; et les petits c talent renfermés

dans deux espèces de tuyaux transparents ; ils

étaient aussi bien conformés , et bien plus agiles

que les salamandres adultes. La salamandre

met donc bas des petits venus d'un œuf éclos

dans son ventre, ainsi que ceux des vipères '.

Mais d'ailleurs on a écrit qu'elle pond, comme
les salamandres aquatiques, des œufs ellipti-

ques , d'où sortent de petites salamandres sous

la forme de Têtard '^. INous avons souvent vé-

rifié le premier fait, qui d'ailleurs est bien

connu depuis longtemps ^
; mais nous n'avons

pas été à même de vérifier le second. 11 serait

intéressant de constater que le même quadru-

pède produit ses petits, en quelque sorte, de

deux manières différentes ; qu'il y a des œufs

que la mère pond , et d'autres dont le fœtus

sort dans le ventre de la salamandre
, pour de-

meurer ensuite renfermé avec plusieurs autres

fœtus dans une espèce de membrane transpa-

rente, jusqu'au moment où il vient à la lu-

mière. Si cela était, on devrait disséquer des

salamandi-es à différentes époques très-rappro-

chées , depuis le moment où elles s'accouplent,

jusqu'à celui où elles mettent bas leurs petits
;

l'on suivrait avec soin l'accroissement successif

de ces petits venus à la lumière tout formés
;

on le comparerait avec le développement de

ceux qui sortiraient de l'œuf liors du ventre de

leur mère, etc. Quoi qu'il en soit, la salamandre

femelle met bas des petits tout formés , et sa

fécondité est très-grande : les naturalistes ont

écrit depuis longtemps qu'elle fciisait quarante

ou cinquante petits *; et M. de Maupertuis a

trouvé quarante-deux petites salamandres dans

le corps d'une femelle , et cinquante-quatre dans

nne autre.

Les petites salamandres sont souvent d'une

* Rai, Synopsis Qiiailriipeilura, p. 274.
* VViirfli.iinus (I iinpér.ili.

* CouraU Gesner, de Quadruped. ovip., de Salamandrâ,

p 79.

4 Idetn.. ibid.

couleur noire
,
presque sans taches

, qu'elles

conservent quelquefois pendant toute leur vie

dans certaines contrées où on les a prises alors

pour une espèce particulière, ainsi que nous
l'avons dit.

M. Thunberg a donné, dans les M'^moires

de l'Académie de Suède '
, la descri'jition d'un

lézard qu'il nomme Lézard du Japon ^ et qui

ne parait différer de notre salamandre terrestre

que par l'arrangement de ses couleurs ^. Cet

animal est presque noir , avec plusieurs taches

blanchâtres et irrégulières, tant au-dessus dtt

corps, qu'au-dessus des pattes. Le dos présente

une bande d'un blanc sale , divi.sée en deux
vers la tête, et (|ui s'étend ensuite irrégulière-

ment et en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité de

la queue. Cette bande blanchâtre est semée de

très-petits points , ce qui forme un des carac

tères distinctifs de notre salamandie terrestre.

Nous croyons donc devoir considérer le lézard

du Japon, décrit par !V1. Tluuiberg, comme
une variété constante de notre salamandre ter-

restre, dont l'espèce aura pu être modifiée par

le climat du Japon : c'est dans la plus grande

île de cet empire, nommée Nipfion, que l'on

trouve cette variété ; elle y habite dans les

montagnes et dans les endroits pierreux , ce

qui indique que ses habitudes sont semblables

à celles de ia salamandre terrestre, et confirme

notre conjecture au sujet de l'identité d'espèce

de ces deux animaux. Les Japonais lui attri-.

buent les mêmes propriétés dont on a cru pen-

dant longtemps que le scinque était doué, ainsi

qu'on les a attribuées en Europe à la salaman-

dre à queue plate ; ils la regardent comme un

puissant stimulant et un remède très-actif;

aussi trouve-t-on aux environs de Jédo un

grand nombre de ces salamandres de Japon

,

séchées et suspendues aux planchers des bou-

tiques. •

ADDITION

A l'abticle de la salamandre tebbestee.

Nous plaçons ici un extrait d'une lettre qui

nous a été adressée par dom Saint-Julien, béné-

dictin de la congrégation de Cluni. On v trou-

vera des observations intéressantes relativement

' Mém. (le TArad. de Stockh.ilni, trimestre d'avril. 1787

' Ce reptile (-(1118111116 une espèce particulière de luol^e

M. Merreni appelle Molge slviala. !>•
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^ la manière dont les salamandres terrestres r « ouvertes me donnèrent des êtres semblables

viennent au jour.

« Je trouvai à la fm du printemps de l'année

« dernière 1787, une superbe salamandre ter-

'( restre ( de l'espèce appelée Scorpion dans la

« basse Guienne, et qu'on y confond même
H quelquefois avec cet insecte) Elle avait

Il un peu plus de huit pouces depuis le bout du

« museau jusqu'à l'extrémité de la queue. La

n grosseur de son ventre me fit espérer de trou-

H ver quelque éclaircissement sur la génération

« de ce reptile; en conséquence je procédai à

« sa dissection
,
que je commençai par l'anus.

« Dès que j'eus fait une ouverture d'environ un

« demi-pouce
,
je vis sortir une espèce de sac

,

« que je pris d'abord pour un boyau, mais

« j'aperçus bientôt un mouvement très-sensible

« dans l'intérieur; je vis même à travers la

a membrane fort mince, de petits corps mou-

« vauts
;
je ne doutai point alors que ce ne fût

« des êtres animés, en un mot les petits de

« l'animal. Je continuai à faire sortir cette po-

• che
,
jusqu'à ce que je trouvai un étrangle-

K ment; alors j'ouvris la membrane dans le

« sens de sa longueur
;
je la trouvai pleine

H d'une espèce de sanie dans laquelle les petits

• étalent plies en double
,
précisément dans la

« forme que M. l'abbé Spallanzani attribue aux

« petits de la salamandre aquatique , lorsqu'ils

« sont encore renfermés dans l'amnios. Bientôt

« cette sanie se répandit, les petits s'allongè-

« rent, sautèrent sur la table, et parurent

« animés d'un mouvement très-vif. Ils étaient

H au nombre de sept ou huit. Je les examinai

« à la vue simple, et un avec le secours de la

<( loupe; et je leur reconnus très-bien la forme

« de petits poissons avec deux sortes de nageoi-

« res assez longues du côté de la tète
,
qui était

« grosse par rapport au corps, et dont les yeux,

« qui paraissaient très-vifs , étaient très-saii-

« lauts ; il n'y avait rien à la place des pieds de

« derrière. Comme la mère avait été prise dans

« l'eau et paraissait très-proche de son terme

,

« je pensai que l eau était l'élément qui conve-

;( naita ces nouveau-nés, ce qui d'ailleurs se

« trouvait confirmé par leur état pisciforme
;

K c'est pourquoi je me pressai de les faire tom-

i( ber dansunejattepleined eau,ouilsnagèrent

) très-bien. J'agrandis encore l'ouverture de la

\ mère, et je lis sortir une seconde et puis une

I troisième poches , semblables à la première

,

• et séparées p?r des étranglements. Ces poches

« aux premiers et à peu près aussi bien formés
;

« ils s'y trouvaient renfermés par huit ou dix

« en pelotons, sans aucune séparation ou dia-

« phragme, au moins sensible. Une quatrième

« poche pareille me donna des êtres delà même
« nature, mais moins formés ; ils étaient presque

« tous chargés sur le côté droit, vers le milieu

« du corps , d'une espèce de tumeur ou protu-

« bérance d'un jaune foncé paraissant un peu

« sanguinolent ; ils avaient néanmoins leurs

« mouvements libres, pas assez pour sauter

« d'eux-mêmes; il fallut les retirer de leurs

« bourses avec des pinces. Enfin une cinquième

« poche pareille me fournit des êtres sembla^

« blés, dont il ne paraissait que la moitié du

« corps depuis le milieu jusqu'au bout de la

« queue; l'autre partie consistait seulement en

« un segment de cette matière jaune dont je

« viens de parler : la partie formée avait un

« mouvement sensible. Je retirai ainsi vingt

« huit ou trente petits tout formés
,
qui nagè-

« rent dans l'eau , et qui y vécurent dans mon
« appartement pendant vingt-quatre heures.

« Les avortons informes se précipitèrent au

« fond, et ne donnèrent plus aucun signe de

« vie. La mère vivait encore après que j'en eus

« tiré tous ses petits, formés ou informes.

« J'achevai de l'ouvrir , et à la suite de cette es-

« pèce de matrice, qui paraissait n'être qu'un

« boyau étranglé de distance en distance, je

« trouvai deux grappes d'œufs de forme sensi-

« blement sphérique , d'environ une ligne de

« diamètre, et d'une matière semblable à celle

« que j'avais vue adhérente aux deux dilïéren-

« tes espèces d'avortons. Je ne comptai pas

« le nombre de ces œufs , mais j'appelle leurs

«collections Grappes^ parce que réellement

« elles représentaient une grappe de raisin.

« Leur tige était attachée à l'épine dorsale,

« derrière une bourse flottante située un peu

« au-dessous du bras , de couleur brune foncée :

« je reconnus cette bourse pour l'estomac du

« reptile, parce que l'ayant ouverte, j'y trouvai

« de petits limaçons
,
quelques scarabées , et du

« sable noirâtre. »
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elle en diffire surtout par la forme de sa queue.
Elle varie beaucoup par ses couleurs, suivant

l'âge et le sexe. Il paraît d'ailleurs qu'on doit

admettre dans cette espèce de salamandre à
queue plate plusietirs variétés plus ou moins
constantes, qui ne sont distinguées que par la

grandeur et par les couleurs , et quJ doivent

dépendre de la différence des pays , ou même
seulement de la nourriture '. Mais nous ne

croyons pas devoir compter , avec M . Dufay

,

trois espèces de salamandre à queue plate; et,

si on lit avec attention son mémoire , on se con-

vaincra sans peine , d'après tout ce que nous

avons dit dans cette Histoire
,
que les différen-

ces qu'il rapporte pour établir des diversités

d'espèces constituent tout au plus des vai'ietés

constantes^.

Les plus grandes salamandres à queue plate

n'excèdent guère la longueur de six a sept pou-

ces. La tète est aplatie ; la langue large et cour-

te ; la peau est dure , et répand une espèce de

lait quand on la blesse. Le corps est couvert

de très-petites verrues saillantes et blanchâtres :

la couleur générale
,
plus ou moins brune sur le

dos , s'éclaircit sous le ventre , et y devient

d'un jaune tirant sur le blanc. Elle présente de

petites taches , souvent rondes, foncées , ordi-

nairement plus brunes dans le mâle , bleuâtres

,

et diversement placées dans certaines variétés.

Ce qui dislingue principalement le mâle,

c'est une sorte de crête membraneuse et décou-

pée, qui s'étend le long du dos , depuis le mi-

lieu de la tête jusqu'à l'extrémité de la queue,

sur laquelle ordinairement les découpures s'ef-

facent, ou deviennent moins sensibles. Le des-

sous de la queue est aussi garni dans toute sa

longueur d'une membrane en forme de bande,

placée verticalement, quia une blancheur écla-

tante ,
et qui fait paraître plate la queue de la

salamandre ^.

La femelle n'a pas de crête sur le dos, où

l'on voit au contraire un enfoncement qui s'é-

tend depuis la tête jusqu'à l'origine de la queue.

Cependant lorsqu'elle est maigre, l'épine d»

dos forme quelquefois une petite éminence;

elle a sur le bord supérieur de la queue , une

LA SALAMANDRE

A QUliUE PLATE*.

Geaus Triton, Laur. ; Molge, Merr. *.

Ce lézard, ainsi que la salamandre terres-

tre
,
peut vivre également sur la terre et dans

l'eau : mais il préfère ce dernier élément pour

Bon habitation , au lieu qu'on rencontre presque

toujours la salamandre terrestre dans des trous

de murailles, ou dans de petites cavités sou-

teri"aines ; et de là vient qu'on a donné à la sa-

lamandre à queue plate le nom de salamandre

Bqui.tique , et que Linnée l'a appelée Lézard

des marais. Elle ressemble à la salamandre

dont nous venons de parler , en ce qu'elle a le

corps dépourvu d'écaillés sensibles, ainsi que

les doigts dégarnis d'ongles , et qu'on ne compte

que quatre doigts à ses pieds de devant; mais

* En grec , 2avpo< iwâpoi;. — En vieux français , Tassot. —
Eu italien, Maruiandola. — En Ecosse , Jik. — Salanian»

lire à qiinuf plaie. M. Uaubenloa, Eu yitl. niétli. — Laieria

\i(ituiitiis , kk. Linn. Âiiipliib. repl. — Rai, Synopsis gua-

ilnipeduni , p. 273. Satumaudi a aquaiica, tlie waler

eft. — Lucertus aqualicus. Conrad Uesuer, de Quadrup.

ovip. — Séba , mus. I. planche 14, tig. 2. le niàle, et Hg. 3, la

femelle. Leza:ds amphibies U'Afuque , idem . tab. 89, Kg. 4

et 3 , t. li . pi. 12 , lig. 7. — Urouovius , iims. 2, p. 77, u" b\.—
'Triton ciinlaius , Laureuti spécimen medicum.— (L animal

que Bélon a appelé Cordule , est la Satim.indre à queue plate

,

un peu dtliguée : Uesuer lui-uiéiue l'avait reconnu^ Cuitrad

Gesuer, iie Quaur : Appeudix, p. 26

—

La<erta aquaiica.

Scoti.i illustrata . Edimbursi, 1084. — /.aceiia aquaiica.
Wnlf. Ichlhiologia cum ampliibiis regni Burussici.

- Plusieurs espèces di»imcie!< sont décrites dans cet article,

sous le nom coiunuin de salamandre à queue plate. Six deu-
tif elles habitent les eaux des coutrees tempérées de l'Eu-

rope; parmi elles nous remarquerons :

LA Salaju^diie makukee , S. Marnwrala . Latr. Molge al-

peslris, Merr., a peau chrgrinee, vert pâle en dessus, à

grandes taches in é;;ulièirs brunes ; brune pointiUée de blanc

en dessous, l'eu aquatique.

LA SALAMANDRE cttETEE . S. Ciistùla , Latr. Molge palus-

Iris, Merr. qu'on < roit être le mâle de la précédenie), à p' au

chagrinée, brune en uessus avec des taches rondes uoirâires;

fauve en liessous cl tachée de mé.ue; les côtes p .intllés de

blanc, ei II creie découpée en dentelures aiguës.

LASALAMAivuiiE PONC'iUEE, S. puticlala, Moige fuiiclata,

Uerr., à peau lisse; de~sus, brun clair ; dessous , pâle ou

ronge avec des tach'S noires et rondes partout ; des raies

noires sur la léic; la crête du niàle festonnée; ses doigts ua
peu éljrgis.

La Salamandre palmipède, 5. Palmata , Latr., Molge

faliiiuta , Merr., à dos i ruii; avec le dessus de la tête ver-

miculé le brun et lie iiniiàtre ; les tl.incs plus clairs, marqués

de taches rondes noirâtres , et le ventre blanc sans laehes.

Le niàle a trois petites crêtes sur le dos, et les doigts p.dinés

et dilatés.

Plusieurs auteurs, et notamment MM. Daudin et Latreille.

ont ajouté iianties espèces à relies dont nous venons d'expo-

ser les c.iv ictèies ; nijis ces e-peces ('tant en général .Éssez peu

distinctes des autres , nous nous abstiendrons d'en faire ici

mention. D.

I.

' Conrad Gesner. de Quadrup. ovip., p. 28.— Lettre de

M. David Erskiiie Baker, au pré.Mdenl de la Soi iéié royale.

Traus phil., LoMd . 1747, ni-4». u" 483.

» Mémoires de M Duf.iy, dans cens de l'Académie dea

Sciences, année I7.i9

» Celte de cri|.iion a été faite d'après plusieurs iadivida»

conservés au Cabinet du Koi,

30
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lorte de crête membraneuse et eatière, et le

bord inférieur de cette même queue est jiurni

de la bande très-blancbe qu'on remarque dans

le maie. Kn pénéral, les couleurs sont plus

pâles et plus égales dans la femelle; elles sont

aussi moins foncées dans les jeunes salamao-

di'es.

La salamandre à queue plate aime les eaux

limoneuses, où elle se plaità se cacher sous les

pierres; on la trouve dans les vieux fossés,

dans les marais, dans les étangs ; on ne la ren-

contre presque jamais dans les eaux courantes :

l'hiver, elle se retire quelquefois dans les sou-

terrains humides,

Lors(|u'elle va à terre, elle ne marche qu'avec

peine et tres-lentcment. Quelquefois, lorsqu'elle

vient respirer au bord de l'eau , elle fait enten-

dre un petit sifflement. Elle perd difficilement

la vie, et comme elle n'est ni aussi sourde, ni

aussi silencieuse que la salamandre terrestre,

elle doit, a certains égards, avoir l'instinct

moins borné.

Le conte ridicule qu'on a répété pendant

tant de temps sur la salamandre terrestre n'a

pas été étendu jusqu'à la salamandre a queue

plate. Mais, au lieu de lui attribuer le pouvoir

fabuleux de vivre au milieu des llammes, on a

reconnu dans cette salamandre une propriété

réelle et opposée. Elle peut vivre assez long-

temps , non-seulement dans une eau très-froide,

mais même au milieu de la glace '. Elle est

quelquefois saisie par les glaçons qui se forment

dans les fosses dans les étangs qu'elle habite;

lorsque ces glaçons se fondent, elle sort de sou

engourdissement en même temps que sa prison

se dissout , et elle reprend tous ses mouvements

avec sa liberté.

On a même trouvé, pendant l'été, des sala-

mandres aciiiatiques renfermées dans des mor-

ceaux de glaces tirés des glacières, et où elles

devaient avoir été sans mouvement et sans

nourriture, depuis le moment où on avait ra-

massé l'eau gelée dans les marais pour en rem-

plir ces mêmes glacières. Ce phénomène, en

apparence tres-surprenant , n'est qu'une suite

des propriétés que nous avons reconnues dans

tous les lézards et dans tous les quadrupèdes

ovipares *,

La salamandre ne mord point , à moins qu'on

* Voyez Ip Mf'miiire déjà cit*' de M. Diifay.

2 Voyez 11- Uiscourtâur la uature de» yuadrupèdes ovipares.

ne lui fasse ouvrir la bouche par force; et ses

dents sont presque imperceptibles : elle se

nourrit de mouches, de divers insectes qu'elle

peut trouver à la surface de l'eau , du frai des

grenouilles, etc. Elle est aussi herbivore; car

elle mange des lenticules, ou lentilles d'eau,

qui flottent sur la surface des étangs qu'elle

habite.

Un des faits qui méritent le plus d'être rap-

portés dans l'histoire de la salamandre à queue

plate , est la manière dont ses petits se déve-

loppent '; elle n'est point vivipare, comme la

terrestre ; elle pond, dans le mois d'avril ou de

mai, des œufs qui, dans certaines variétés,

sont ordinairement au nombre de vingt, for-

ment deux cordons, et sont joints ensemble par

une matière visqueuse, dont ils sont également

revêtus lorsqu'ils sont détachés les uns des au-

tres. Ils se chargent de cette matière gluante

dans deux canaux blancs et très-plissés, qui

s'étendent depuis les pattes de devant jusque

vers l'origine de la queue, un de chaque coté

de l'épine du dos, et dans lesquels ils entrent

en sortant des deux ovaires. Ou aperçoit, atta-

ches aux parois de ces ovaiies, une multitude

de très-petits œufs jaunâtres; ils grossissent

insensiblement à l'approche du printemps , et

ceux qui sont parvenus à leur maturité dans la

saison des amours , descendent dans les tu} aux

blancs et plissés , dont nous venons de parler,

et ou ils doivent être fécondes ^.

Lorsqu'ils sont pondus, ils tombent au fond

de l'eau, d'où ils se relèvent quelquefois jus-

qu'à la surface des marais, parce qu'il se

forme , dans la matière visqueuse qui les en-

toure, des bulles d'air qui les rendent très-lé-

gers . mais CCS bulles se dissipent, et ils re-

tombent sur la vase.

A mesure (ju'ils grossissent, l'on distingue

au travers de la matière visqueuse, et de la

membrane transparente qui en est enduite , la

petite salamandre repliée dans la liqueur que

contient cette membrane. Cet embryon s'y dé-

veloppe insensiblement; bientôt il s'y meut, et

s'y retourne avec une très-grande agilité; et

enfin au bout de huit ou dix jours, suivant la

chaleur du climat et celle de la saison, il dé-

chire, par de petits coups réitérés, la mem-

* Mémoire de M. Dufay. déjà cité.

' CEii\ r« s de M. labbé Spallauzani , traduction de M. Scn-

nebier, 1. 111 , p. 60.
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Inrane qui est
,
pour ainsi dire , la coque de son

œuf.
Lorsque la jeune salamandre aquatique vient

d'éclore, elle a, ainsi que les grenouilles, un

peu de conformité avec les poissons. Pendant

que ses pnttes sont encore très-courtes , on voit

de chaque côté, un peu au-dessus de ses pieds

de devant , de petites houppes frangées
,
qui se

tiennent droites dans l'eau, qu'on a comparées

à de petites nageoires , et qui ressemblent assez

à une plume garnie de barbes. Ces houppes

tiennent à des espèces de demi-anneaux carti-

lagineux et dentelés, au nombre de quatre de

chaque côté, et qui sont analogues à l'organe

des poissons, que l'on a appelé ovïes. Ils com-

muniquent tous à la même cavité; ils sont sé-

parés les uns des autres, et recouverts de cha-

que côté par un panneau qui laisse ])asser les

houppes frangées. A mesure que l'animal gran-

dit, ces espèces d'aigrettes diminuent et dispa-

raissent; les panneaux s'attachent à la peau

sans laisser d'ouverture; les demi-anneaux se

réunissent par une membrane cartilagineuse,

et la salamandre perd l'organe particulier

qu'elle avait étant jeune. 11 parait qu'elle s'en

sert, comme les poissons des owie.v, pour (iltrer

l'air que l'eau peut contenir, puisque quand

elle en est privée, elle vient plus souvent res-

pirer à la surface des étangs.

Nous avons vu que les lézards changent de

peau une ou deux fois dans l'année : la sala-

mandre aquatique éprouve dans sa peau des

changements bien plus fréquents; et en ceci

elle a un nouveau rapport avec les grenouilles,

qui se dépouillent très-souvent, ainsi que uous

le verrons. Etant douée de plus d'activité dans

l'été, et même dans le printemps, elle doit

consommer et réparer en moins de temps une

plus grande quantité de forces et de substance;

elle quitte alors sa peau tous les quatre ou cinq

jours, suivant certains auteurs^, et tous les

quinze jours ou trois semaines, suivant d'au-

tres naturalistes ^ , dont l'observation doit être

aussi exacte que celle des premiers, la fréquence

des dépouillements de la salamandre à queue

plate devant tenir à la température , à la nature

* C'est cette membrane qne M. l'abbé Spallanzani a appe-

lée Vamniox lie la jeiiue Sdlamandre, ce si- nd obsi-rva-

teur ne voul.int p;is T' garder les salamandres aquatiques

comme venant d'un véritable œuf. Voyez l'ouvrage d^ cité

de ce naiH'aliste.

» M. Duf.)y, Mémoire déjà cité.

* Lettre de M. Baker déjà citée.

des aliments, et à plusieurs autres causes acci-

dentelles.

Un ou deux jours avant que l'animal change

de peau, il est plus paresseux qu'a l'ordinaire.

Il ne parait faire aucune attention a\tx vers et

aux insectes qui peuvent être à sa portée, et

qu'il avale avec avidité dans tout autre temps.

Sa peau est comme détachée du corps en plu-

sieurs endroits, et sa couleur se ternit. L'ani-

mal se sert de ses pieds de devant jK)ur faire

une ouverture à sa peau , autour de ses màchoi'

res; il la repousse ensuite successivement au-

dessus desa tête,jusqu'à ce qu'il puissedegager

ses deux pattes, qu'il retire l'une apns l'autre.

Il continue de la rejeter en arrière, aussi loin

que ses pattes de devant peuvent atteindre;

mais il est obligé de se frotter contre les pierres

et les graviers, pour sortir à demi de sa vieille

etiveloppe, qui bientôt est retournée , et couvre

le derrière du corps et la queue. La salamandre

aquatique saisissant alors sa peau avec sa

gueule, et en dégageant l'une après l'autre les

pattes de derrière, achève de se dépouiller.

Si l'on examine la vieille peau, on la trouve

tournée à l'envers, mais elle n'est déchirée en

aucun endroit. La partie qui revêtait les pattes

de derrière, parait comme un gant retourné,

dont les doigts sont entiers et bien m;iiqués;

celle qui couvrait les pattes de devant est ren-

fermée dans l'espèce de sac que forme la dé-

pouille; mais on ne retrouve pas la partie de la

peau qui recouvrait les yeux, comme dans la

vieille enveloppe de plusieurs espèces de ser-

pents : on voit deux trous a la place, ce qui

prouve que les yeux de la salamandre ne se

dépouillent pas. Après cette opération, qui

dure ordinairement une heure et demie, la sa-

lamandre aquatique parait pleine de vigueur,

et sa peau est lisse et très-colorée. Au reste, il

est facile d'observer toutes les circonstances du

dépouillement des salamandres aquatiques

qui a été très-bien décrit par M. Baker ', en

regardant ces lézards dans des vases de verre

remplis d'eau.

M. Dufay a vu sortir par l'anus de quelques

salamandres , une espèce de tube rond , d'en-

viron une ligne de diamètre , et long a peu près

comme le corps de l'animal. La salamandre

était un jour entier à s'en délivrer, quoi((u'ellc

le tirât souvent avec les pattes et avec la

«Voyez, dans les Trans. philosop., la lettre déjà citée
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gueule. Cette membrane, vue au microscope,

paraissait parsemée de petits trous roads , dis-

posés très-régulièrement; l'un des bouts conte-

nait un petit os pointu , assez dur, que la mem-
brane entourait, et auquel elle étiiit attachée

;

l'autre bout présentait deux petits bouquets de

poils, qui paraissaient au microscope revêtus

de petites franges, et qui sortaient par deux trous

voisins l'un de l'autre. 11 me semble que M. Du-

fey a conjecturé avec raison
,
que cette mem-

brane pouvait être la dépouille de quelque

viscère qui avait éprouvé, ainsi que l'a pensé

l'historien de l'Académie , une altération sem-

blable à celle que l'on observe tous les ans dans

l'estomac des crustacées '

.

On trouve souvent la légère dépouille de la

salamandre aquatique flottante sur la surface

des marais; l'hiver sa peau éprouve, dans nos

contrées, des altérations moins fréquentes; et

ce n'est guère que tous les quinze jours
,
que

cette salamandre quitte son enveloppe pour en

reprendre une nouvelle; ayant moins de force

pendant la saison du froid , il n'est pas surpre-

nant que les changements qu'elle subit soient

moins prompts, et par conséquent moins sou-

vent répétés. Mais il sufiit qu'elle quitte sa

peau plus d'une fois pendant l'hiver, à des lati-

tudes assez hautes, et par conséquent qu'elle y
en refasse une nouvelle pendant cette saison

rigoureuse
,
pour qu'on doive dire que la plu-

part des salamandres à queue plate ne s'engour-

dissent pas toujours pendant les grands froids

de nos climats , et que, par une suite de la tem-

pérature un peu plus douce qu'elles peuvent

trouver auprès des fontaines, et dans les diffé-

rents abris qu'elles choisissent, il leur reste as-

sez de mouvement intérieur , et de chaleur

dans le sang, pour réparer, par de nouvelles

productions, la perte des anciennes.

L'on ne doit pas être étonné que cette re-

production de la peau des salamandres à queue

plate ait lieu si fréquemment. L'élément qu'elles

habitent ne doit-il pas en effet ramollir leur

peau , et contribuer à l'altérer ?

AL Dufay dit, dans le mémoire dont nous

avons déjà parlé, que quelquefois les salaman-

dres aquatiques ne pouvant pas dépouiller en-

tièrement une de leurs pattes, la portion de

pciiu qui y reste se corrompt et pourrit la patte,

qui tombe eu entier sans que l'animal en meure.

< Uém. de l'Acad. des Scieuces, année 1703.

I

Elles sont très-sujettes, suivant Inï, à perdre

j

ainsi quelques-uns de leurs doigts ; et ces acci-

dents arrivent plus souvent aux pattes de de-

vant qu'à celles de derrière.

L'accouplement des salamandres aquatiques

ne se fait point ainsi que celui des tortues, et

du plus grand nombre de lézards ; il a lieu sans

aucune intromission, comme celui des gre-

nouilles '
; la liqueur prolifique parvient cepen-

dant jusqu'aux canaux dans lesquels entrent

les œufs en sortant des ovaires de la femelle *,

de même qu'elle y pénètre dans les lézards.

Les salamandres à queue plate réunissent donc

les lézards et les grenouilles, par la manière

dont elles se multiplient , ainsi que par leurs

autres habitudes et leur conformation. Il arrive

souvent que cet accouplement des salamandres

à queue plate est précédé par une poursuite ré-

pétée plusieurs fois , et mêlée à une sorte de

jeu. On dirait alors qu'elles tendent à augmen-

ter les plaisirs de la jouissance par ceux de la

recherche, et qu'elles connaissent la volupté

des désirs. Elles préludent par de légères ca-

resses à une union plus intime. Elles semblent

s'éviter d'abord
,
pour avoir plus de plaisir à se

rapprocher ; et lorsque dans les beaux jours du

printemps la nature allume le feu de l'amour,

même au milieu des eaux , et que les êtres les

plus froids ne peuvent se garantir de sa flamme,

on voit quelquefois sur la vase couverte d'eau

,

qui borde les étangs , le mâle de la salamandre,

pénétré de l'ardeur vivifiante de la saison nou-

velle, chercher avec empressement sa femelle,

jouer, courir avec elle, tantôt la poursuivre

avec amour, tantôt la précéder , et lui fermer

ensuite le passage, redresser sa crête, courber

son corps , relever son dos, et former ainsi une

espèce d'arcade, sous laquelle la femelle passe

en courant comme pour lui échapper. Le mâle

la poursuit; elle s'arrête : il la regarde fixe-

ment ; il s'approche de très-près ;
il reprend la

même posture; la femelle repasse sous l'espèce

d'arcade qu'il forme, s'enfuit de nouveau pour

s'arrêter encore. Ces jeux amoureux plusieurs

fois répétés, se changent enfin en étroites ca-

resses. La femelle, comme lassée d'échapper

si souvent, s'arrête pour ne plus s'enfuir; le

mâle se place à côté d'elle, approche sa tête, et

éloigne sou corps souvent jusqu'à un pouce de

* Œuvres de M. labbé Spallanzaoi , traduction de Sî Sen-

nebier, l. Ul , p. 56.

* M. I abb^ Sp&llanzani , ouvrage déji cité.
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distance. Sa crête flotte nonchalamment ; son

anus est très-ouvert; il frappe de temps en

temps sa compagne de sa queue , il se renverse

même sur elle ; mais reprenant sa première po-

sition , c'est alors que , malgré la petite distance

qui les sépare, il lance la liqueur prolifique, et

les vues de la nature sont remplies, sans qu'il

y ait entre eux aucune union intime et immé-

diate. Cette liqueur active atteint la femelle qui

devient immobile , et elle donne à l'eau une lé-

gère couleur bleuâtre : bientôt le mâle se ré-

veille d'une espèce d'engourdissement dans

lequel il était tombé; il recommence ses ca-

resses, lance une nouvelle liqueur, achève de

féconder sa femelle , et se sépare d'elle ^

Mais, loin de l'abandonner , il s'en rapproche

souvent, jusqu'à ce que tous les œufs contenus

dans les ovaires, et parvenus à l'état de gros-

seur convenable, soient entrés dans les canaux,

où ils se chargent d'une humeur visqueuse , et

qu'ils aient pu être tous fécondés. Ce temps

d'amour et de jouissances dure plus ou moins,

suivant la température , et quelquefois il est de

trente jours ^.

Matthiole dit que, de son temps, on em-

ployait dans les pharmacies les salamandres

aquatiques à la place des scinques d'Egypte,

mais qu'elles ne devaient pas produire les

mêmes effets ^.

Les salamandres aquatiques jetées sur du sel

en poudre y périssent comme les salamandres

terrestres. Elles expriment de toutes les parties

de leur corps le suc laiteux dont nous avons

parlé. Elles tombent dans des convulsions, se

roulent , et expirent au bout de trois minutes *.

Il paraît, d'après les expériences de M. Lau-

renti
,
qu'elles ne sont point venimeuses comme

l'ont dit les anciens, et qu'elles ne sont dange-

reuses , ainsi que la salamandre terrestre
,
que

pour les petits lézards *.

Les viscères de la salamandre aquatique ont

cté fort bien décrits par M. Dufay.

Elle habite dans presque toutes les contrées
,

non-seulement de l'Asie et de l'Afrique®, mais
encore du nouveau continent. Elle ne craint

même pas la température des pays septentrio-

< Observdtlons faites par M. Demours, de l'Acad. des
Sciences.

' M. l'abbé Spallsiizani , ouvrage déjà cité.
* Matlhioie . diosc.

* Mémoiie <ie M. Oufay, déjà cité.

* Laurent! .spectnieu iiiedicuin.

* Jobi Ludolutu /Eihiouîca.
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naux, puisqu'on la rencontre en Suède, oîi son
séjour au milieu des eaux doit la garantir des
effets d'un froid excessif. On aurait donc pu lui

donner le nom de lézard cojnmun, ainsi qu'on
l'a donné au lézard gris, et à un autre lézard
désigné sous le nom de Lézard vulgaire

, par
Linnée * , et qui ne nous parait être tout au
plus qu'une variété de la salamandre à queu<
plate. Mais ce lézard, que Linnée a nommé
Lézard vuUfaire ^ n'est pas le seul que nous
croyions devoir rapporter à la Queve-plate. Le
Lézard aquatique , du même naturaliste 2, nous
paraît être aussi de la même espèce. En effet

,

tous les caractères qu'il attribue à ces deux lé-

zards se retrouvent dans les variétés de la sala-

mandre à queue plate , tant mâle que femelle

,

ainsi que nous nous en sommes assurés en exa-

minant les divers individus conservés au Cabi-

net du Roi. On pourrait dire seulement que
l'expression de cylindrique {teres et terelius-

cilla]
,
que Linnée emploie pour désigner la

queue du Lézard vulgaire et celle du Lézard
aquatique, nepeut^asconvenk a\a S'ilamandre

àqueuf'plate. Mais il estaisé de répondre àcette

objection, l^ Il parait que Linnée n'avait pas vu
le Lézard aquatique, etGronovius, qu'il cite

relativement à ce lézard , dit que cet animal , est

presque entièrement semblable à celui que noua

nommons Queue-plate^ ; il ajoute que la queue
est un peu épaisse etpresque carrée. 2*^ La figure

de Séba, citée par Linnée, représente évidem-

ment la Queue-plate*. D'ailleurs il y a plu-

sieurs individus femelles dans l'espèce qui fait

le sujet de cet article, dont la queue parait ron-

de, parce que les membranes qui la garnissent

p;ir-dessus et par-dessous sont très-peu sensi-

bles. Plusieurs mâles, lorsqu'ilssont très-jeunes,

manquent presque absolument de ces membra-
nes, et leur queue est comme cylindrique *.

A l'égard de la queue du lézard vulgaire, Lin-

née ne renvoie qu'à Rai
,
qui, à la vérité, dis-

tingue aussi ce lézard d'avec notre salamandre,

mais dont cependant le texte convient entière-

ment à cette dernière. Nous devons ajouter que

toutes les habitudes attribuées à ces deux pré-

tendues espèces de lézards sont celles de notre

salamandre à queue plate. Tout concourt donc

• Lacerta vulgaris, 42. Linn., Aniph. rept.

• l.arerta nquntica, 43, Linn., Ampbib. rept.

• Gronoviiis, musaeuni 2 , p. 78 , n* 32.

< Séba , mus. 2. Tab. 12 , tij?. 7. Salamandra ceylanica,

• Mémoire déjà cité de M. Dufay.
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éprouver qu'elles n'en sont que des variétés,

et ce (|ui achève de le montrer, c'est que Gro-

novius lui-même a trouvé une grande ressem-

blance entre notre salamandre et le lézard aqua-

tique, et qu'enfin l'article et la figure de Gesner

que Mnnée a rapportés à ce prétendu lézard

aquatique, ne peuvent convenir qu'à notre sa-

lamandre femelle.

C'est donc la femelle de notre salamandre à

queue plate qui, très-différente en effet du

mâle , ainsi que nous l'avons vu , aura été nom-

mée lézard aquatique par Linnée, et regardée

comme une espèce distincte par ce grand natu-

raliste , ainsi que par Gronovius, Quelques dif-

férences dans les couleurs de cette femelle

auront même fait croire à quelques naturalistes

,

et particulièrement â Petiver*, qu'ils avaient

reconnu le mâle et la femelle, ce qui aura con-

firmé l'erreur. Quelque autre variété dans ces

mêmes couleurs ou dans la taille aura fait éta-

blir une troisième espèce sous le nom de lézard

vulgaire. Mais ce lézard vulgaire et ce lézard

aquatique ne sont que la même espèce , ainsi

que Linnée lui-même l'avait soupçoiuié, puis-

qu'il se demande^ si le dernier de ces animaux

n'est pas le premier dans son jeune âge 5 et

ces deux lézards ne sont que la femelle de no-

tre salamandre, ce qui est mis hors de doute

par les descriptions auxquelles Linnée renvoie,

ainsi que par les ligures qu'il cite, et surtout

par celles de Séba' et de Gesner*. Au reste,

nous n'avons adopté l'opinion que nous expo-

sons ici qu'après avoir examiné un grand

nombre de salamandres à queue plate , et com-

paré plusieurs variétés de cette espèce.

C'est peut-être à la salamandre à queue plate

qu'appartient l'anima! aquatique , connu en

Amérique, et particulièrement dans la Nou-

velle-Kspagne, sous le nom mexicain d'v^a:o/o//'^,

et sous le nom espagnol à^Ingveie de atjna. Il

a été pris pour un poisson
,
quoiqu'il ait quatre

pattes ; mais nous avons vu que le scinque avait

été regardé aussi comme un poisson, parce

qu'il habite les eaux. L'axolotl a, dit-on, la

peau fort unie
,
parsemée sous le ventre de pe-

* Petiver. iniisaeiim, 18 , n' H5.
* Syslerna N.itiirae , aniptiib. rept., eilitio 15.

•Séia. nuis. 2.lal). 12. Hg 7.

• Gestier. de Quadr. ovip. Lacertvs aqiiatictts.

* La.iololl »' un aiiiiiiiil très-différent des salamandres

aqn;iiii|iies ou tritons; c'est le Sirtn pisiif,nmis i\e Shaw.

M. Olivier en a dnnné une descripiion complète dans le Re-

cueil d' 06* ej ration* zoologiques de M. de Humboldt. D.

tites taches, dont la grandeur diminue depuis

le milieu du corps jusqu'à la queue. Sa lon-

gueur et sa grosseur sont à peu près celles de la

salamandre à queue plate ; ses pieds sont divi-

sés en quatre doigts , comme dans les grenouil-

If's, ce qui peut faire présumer que le cinquième

doigt ne manque qu'aux pieds de devant, ainsi

que dans ces mêmes grenouilles et dans la plu-

part des salamandres. Il a la tête grosse en pro-

portion du corps, la gueule noire et presque

toujours ouverte. On a débité un conte ridicule

au sujet de ce lézard. On a prétendu que la fe-

melle était sujette, comme les femmes, à un

écoulement périodique. Cette erreur pourrait

venir de ce qu'on l'a confondu avec les sala-

mandres terrestres, qui mettent bas des petits

tout formés. Et peut-être même appartient-il

aux salamandres terrestres plutôt qu'aux aqua-

tiques. Au reste, on dit que sa chair est bonne

à manger et d'un goût qui approche de celui de

l'anguille*. Si cela était, il devrait former

une espèce particulière, ou plutôt, on pourrait

croire qu'on n'aurait vu à la place de ce pré-

tendu lézard qu'une grenouille qui n'était pas

encore développée , et qui avait sa queue de

têtard. C'est à l'observation à éclaireir ces dou-

tes.

LA PONCTUÉE 2,

Salamandra punctatii, Latr., l^Ierr.; Lacerla pnnctata,

Liau.; Saliinandra venenosa, Daud.

On trouve dans la Caroline une salamandre

que nous appelons l;i Ponctuée , à cause de deux

rangées de points blancs
,
qui varient la couleur

sombre de son dos , et qui se réunissent en un

seul rang. Ce lézard n'a que quatre doigts aux

pieds de devant ; tous ses doigts sont sans on-

gles , et sa queue est cylindrique.

LA QUATRE-RAIES^.

GytnnophthalfiKis quadrilineaius, Metr.; Salamandra ?

quadril.ineata, Lalr. *
; Sciiicus quadrilineaius, Daud.

On rencontre dans l'Amérique septentrio-

* Voyez la de-cription de la Nouvelle-Ejpagne , Hist. gén.

des Voyages . part, ni , livre V.

'Le Ponetné. M. Danbinton, Enoycl. méth. — Catesby,

Carolin. 111. !>. 10, t;(b. 10. fig. 10. Siellio.

• Le Rayé M. DaiibentDii . Encycl. mélh. —Lacerta 4 lu

nedia, të. Linn, Ampliib. rept.

(> reptile sy.Ttil qnebiue apparence d'onsles , n'appnrlietu

eerlainemenl pas au genre salamandre: il »e rappruclie des

Lézards. D.
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naie une salamandre dont le dessus du corps

présente quacre lignes jaunes. L'algire a égale-

ment quatre lignes jaunes sur le dos; mais on

ne peut pas les confondre
,
parce que ce dernier

a cinii doigts aux pieds de devant, et que la

quatre-raies n'en a que quatre. La queue de la

quatrc-raies est longue et cylindrique : on re-

marque quelque apparence d'ongles au bout des

doigts.

LE SARROUBÉ.

Gekko tetradaclylus , Merr. ; Stellio tetradactylus,

Schiieid.: Salaïuandra Sarube, Boiin.; geare Sar-

ruba,Fitz.

Nous devons entièrement la connaissance de

cette nouvelle espèce de sahimandre a M. Bru-

guière, de la Société royale de Montpellier
,
qui

nous a communiqué la description qu'il en a

faite, et ce qu'il a observé touchant cet animal

dans l'île de Madagascar, où il l'a vu vivant,

et où on le trouve en grand nombre. Aucun

voyageur ni naturaliste n'a encore fait men-

tion de cette salamandre; elle est d'autant plus

remarquable, qu'elle est plus grande que toutes

celles que nous venons de décrire. Elle a d'ail-

leurs des écailles très-apparentes ; et ses doigts

sont garnis d'ongles, au lieu que, dans les

quatre salamandres dont nous venons de par-

ler , la peau ne présente que des mamelons à la

place d'écaillés sensibles, et ce n'est que dans

la Quaire-Raies qu'on aperçoit quelque appa-

rence d'ongle. IVous plaçons cependant le sar-

roubé à la suite de ces quatre salamandres

,

attendu qu'il n'a que quatre doigts aux pjeds

de devant , et qu'il présente par là le caractère

distînctif d'après lequel nous avons formé la

division dans laquelle ces salamandres sont

comprises.

Le sarroubé a ordinairement un pied de lon-

gueur totale; son dos est couvert d'une peau

brillante et grenue, qui ressemble au Galu-

chat; elle est jaune et tigrée de vert; un dou-

ble rang d'écaillés dun jaune clair garnit le

dessus du cou qui est très-large; la tête est

plate et allongée; les mâchoires sont grandes ,

et s'étendent jusqu'au delà des oreilles; elles

Wnt sans dents, maiscrénelées: la langue est

mduite d'une humeur visqueuse, qui relient

les petits insectes dont le sarroubé fait sa proie.

Les yeux sont gros; l'iris est ovale et fendu

verticalement. Ja peau du ventre est couverte

de petites écailles rondes et jaunes; les bouts des

doigts sont garnis de chaque côté d'une seule
membrane, et par-dessous d'un ongle crochu,

placé entre un double rang d'écaillés, qui se

recouvrent comme les ardoises des toits, ainsi

que dans le lézard à tête plate, qui vit aussi à

Madagascar, et avec lequel le sarroubé a de

très-grands rapports. Ces deux derniers lézards

se ressemblent encore en ce qu'ils ont tous les

deux la queue plate et ovale; mais ils diffèrent

l'un de l'autre en ce que le sarroubé n'a point

la membrane frangée qui s'étend tout autour

du corps du lézard à tête plate; et d'ailleurs il

n'a que quatre doigts aux pieds de devant,

ainsi que nous l'avons dit.

Le nom de Sarroubé qui lui a été donné par

les habitants de Madagascar parait à M. Bru-

guière dérivé du mot de leur langue sarrout

,

qui signifie colère. Ces mêmes habitants redou-

tent le sarroubé autant que le lézard à tête

plate; mais M. Bruguière pense que c'est un
animal très-innocent , et qui n'a aucun moyen
de nuire. 11 paraît craindre la trop grande cha-

leur; on le rencontre plus souvent pendant la

pluie que pendant un temps sec; et les nègres

de Madagascar dirent à M. Bruguière qu'on le

trouvait en bien plus grand nombre dans les

bois pendant la nuit que pendant le jour.

LA TROIS-DOIGTS.

Molge tridactylus.Merr.; Salamandra trldactjia, Daud.,

Latr.

Nous nommons ainsi une nouvelle espèce de

salamandre, dont aucun auteur n'a encore

parlé , et qu'il est très-aisé de distinguer des

autres par plusieurs caractères remarquables.

Elle n'est point dépourvue de côtes , ainsi que

les autres salamandres : elle n'a que trois

doigts aux pieds de devant, et quatre doigts

aux pieds de derrière; sa tête est aplatie et ar-

rondie par devant; la queue est déliée, plus

longue que la tête et le corps; et l'anin)al la

replie facilement. C'est à M. le comte de Mailli,

marquis de Nesle , que nous devons la connais-

sance de cette nouvelle espèce de salamandre,

dent il a trouvé un individu sur le cratère

même du Vésuve, environné des laves brûlan-

tes que jette ce volcan. C'est une place remar-

quable pour une salamandre qu'un endroit

entouré de matières ardentes vomies par un
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volcan; beaucoup de gens pourraient même
regarder la proximité de ces matières comme
une preuve du pouvoir de résister aux flam-

mes, que Toii a attribué aux salamandres :

nous n'y voyons cependant que la suite de

quelque accident et de quelques circonstances

particulières qui auront entraîné l'individu

trouvé par M. le marquis de INesIe , auprès

des laves enflammées du Vésuve. Leur ardeur

aurait bientôt consumé la salamandre à trois

doigts, ainsi que tout autre animal, si elle

n'avait pas été prise avant d'être exposée de

trop près ou pendant trop longtemps à l'action

de ces matières volcaniques, dont la chaleur

éloignée aura nui d'autant moins à cette sala-

mandre
,
que tous les quadrupèdes ovipares se

plaisent au milieu de la température brûlantfc

des contrées de la zone torride.

M. le marquis de Nesie a bien voulu nous

envoyer la salamandre à trois doigts qu'il ;i

rencontrée sur le Vésuve ;
et nous saisissons

cette occasion de lui témoigner notre reconnais-

sance pour les services qu'il rend journelle-

ment à l'histoire naturelle. L'individu apporté

d'Italie par cet illustre amateur était d'une

couleur brune foncée, mêlée de roux sur la

tète , les pieds, la queue et le dessous du corps.

Il était desséché au point qu'on pouvait facile-

ment compter au travers de la peau les vertè-

bres et les côtes; la tête avait trois lignes de

longueur, le corps neuf lignes, et la queue

seize lignes et demie.

DES QUADRUPEDES OVIPARES

QLI IN'ONT POINT DE QUEUE.

II ne ?ious reste, pour compléter l'Histoire

des Quadrupèdes ovipa-^es, qu'a parler de ceux

de ces animaux qui n'ont point de queue. Le

défaut de cette partie est un caractère constant

et très-sensible, d'après lequel il est aisé de

séparer cette seconde classe d'avec la première,

dans laquelle nous avons compris les tortues

et les lézards
,
qui tous ont une queue plus ou

moins longue. Mais, indépendamment de cette

différence, les quadrupèdes ovipares sans queue

présentent des caractères d'après lesquels i! est

facile de les distinguer. Leur grandeur est tou-

jours très-limitée en comparaison de celle de

plusieurs lézards ou tortues : la longueur des

plus granJs n'excède guère huit ou dix pouces;

leur corps n'est point couvert d'écaillés; leur

peau, plus ou moins dure, est garnie de verrues

ou de tubercules, et enduite d'une humeur

visqueuse.

La plupart n'ont que quatre doigts aux pieds

de devant, et par ce caractère se lient avec les

salamandres. Quelques-uns , au lieu de n'avoir

que cinq doigts aux pieds de derrière comme le

plus grand nombre des lézards, en ont six plus

ou moins marqués : les doigts tant des pattes

oe devant que de celles de derrière , sont sépa-

rés dans plusieurs de ces quadrupèdes ovipares,

et réunis dans d'autres par une membrane,

comme ceux des oiseaux à pieds palmés, tels

que les oies , les canards , les mouettes , etc.

Les pattes de derrière sont, dans tous les qua-

drupèdes ovipares sans queue, beaucoup plus

longues que celles de devant. Aussi ces ani-

maux ne marchent-ils point, ne s'avancent

jamais que par sauts , et ne se servent de leurs

pattes de derrière que comme d'un ressort

qu'ils plient et qu'ils laissent se débander en-

suite pour s'élancer à une distance et à une

hauteur plus ou moins grandes. Ces pattes de

derrière sont remarquables , en ce que le tarse

est presque toujours aussi long que la jambfe

proprement dite.

Tous les animaux qui composent cette classe

ont d'ailleurs une charpente osseuse bien plus

simple que ceux dont nous venons de parler, lis

n'ont point de côtes, non plus que la plupart

des salamandres; ils n'ont pas même de vertè-

bres cervicales , ou du moins ils n'en ont qu'une

ou deux ; leur tète est attachée presque immé-

diatement au corps, comme dans les poissons
,

avec lesquels ils ont aussi de grands rapports

par leurs habitudes, et surtout par la manii^re
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dont ils se multiplient ' . Ils n'ont aucun organe

extérieur piopre à la génération ; les fœtus ne

sont pas fécondés dans le corps de la femelle;

mais à mesure qu'elle pond ses œufs , le mâle

les arrose de sa liqueur prolifique, qu'il tance

par l'anus : les petits paraissent pendant long-

temps sous une espèce d'enveloppe étrangère

,

sous une forme particulière, à laquelle on a

donné le nom de Têtard , et qui ressemble plus

ou moins à celle des poissons; et ce n'est qu'à

mesure qu'ils se développent qu'ils acquièrent

la véritable forme de leur espèce.

Tels sont les faits généraux communs à tous

les quadrupèdes ovipares sans queue. Mais si

on les examine de plus près on verra qu'ils

forment trois troupes bien distinctes , tant par

leurs habitudes que par leur conformation.

Les premiers ont le corps allongé, ainsi que

la tète; l'un ou l'autre anguleux, et relevé en

arêtes longitudinales; le bas du ventre presque

toujours délié, et les pattes très-longues. Le

plus souvent la longueur de celles de devant

est double du diamètre du corps vers la poi-

trine; et celles de derrière sont au moins de la

longueur de la tète et du corps. Ils présentent

des proportions agréables ; ils sautent avec

agilité; bien loin de craindre la lumière du

jour, ils aiment à s'imbiber des rayons du so-

leil.

Les seconds
,
plus petits en général que les

premiers , et plus sveltes dans leurs propor-

tions , ont leurs doigts garnis de petites pelotes

visqueuses, à l'aide desquelles ils s'attachent,

même sur la face inférieure des corps les plus

polis. Pouvant d'ailleurs s'élancer avec beau-

coup de force, ils poursuivent les insectes avec

vivacité jusque sur les branches et les feuilles

des arbres

Les troisièmes ont , au contraire , le corps

presque rond , la tête très-convexe , les pattes

de devant tros-courtes ; celles de derrière n'é-

galent pas quelquefois la longueur du corps et

de la tète ; ils ne s'élancent qu'avec peine ; bien

loin de rechercher les rayons du soleil , ils

fuient toute lumière; et ce n'est que lorsque la

nuit est venue qu'ils sortent de leur trou pour

aller chercher leur proie. Leurs yeux sont aussi

• Les quadrupèdes ovipares sins queue manquent de vessie

propreiiitnl dite, de tuèine que les lézards, le \aisseau qui
coniient leur urine différant des vessies proprement dites

,

uoii-seuli ment par sa forme et par sa grandeur, mais enc(jre

par sa po!,ition , ainsi que par le nombre et I4 nature des ca-

naox avec iesqueis ii cuuimuuique. ~~>

Deaucoup mieux conformés que ceux des autres

quadrupèdes ovipares sans queue, pour recevoir

la plus faible clarté; et lorsqu'on les porte au
grand jour, leur prunelle se contracte, et ne
présente qu'une fente allongée. Ils diffèrent

donc autant des premiers et des seconds que
les hiboux et les chouettes diffèrent des oiseaux

de jour.

Nous avons donc cru devoir former trois

genres différents des quadrupèdes ovipares sans

queue.

Dans le premier
,
qui renferme la grenouille

commune, nous plaçons douze espèces, qui

toutes ont la tête et le corps allongés, et l'un ou

l'autre anguleux.

Nous comprenons dans le second genre la pe-

tite grenouille d'arbre , connue en France sous

le nom de Ruine ou de Rainetle , et six autres

espèces qu'il sera aisé de distinguer par les pe-

lotes visqueuses de leurs doigts.

Nous composons enfin le troisième genre
,

dans lequel se trouve le crapaud commun , de

quatorze espèces , dont le corps ni la tète ne

sont relevés en arêtes saillantes.

Ces trente-trois espèces
,
qui forment les trois

genres des Grenouilles , des Raines et des Cra-

pauds , sont les seules que nous comptions

dans la classe des quadrupèdes ovipares sans

queue, et auxquelles nous avons cru, d'après

la comparaison exacte des descriptions des

auteurs, ainsi que d'après les individus conser-

vés au Cabinet du Roi , devoir réduire toutes

celles dont les naturalistes et les voyageurs ont

fait mention.

PREMIER GENRE.

QUADUUHÈDES OViP^ltES SANS QUEUE, DONT LÀ TÈTE ET Lfi

COUPS SONT ALLO^UÉS, ET L UN OU LALTIIE ANGULEUX.

GRENOUILLES.

LA GRENOUILLE COMMUNE '.

Kaua esculenta, Linn., Laur., Schneid., Latr., Merr.,

Cuv., Filz,

C'est un grand malheur qu'une grande res-

semblance avec des êtres ignobles I Les gre-

< Eu grec , èàrpotxoi Usioç.— La Grenouille mangeable. U.

Daubeiitoii, tuc^cl. mélli. - Gesner, de Quadr. ovip.. «.

Rana aquaiica. -Roèa. Uan., p. 51, t. )3. liana iiridi}
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nouilles communes sont en apparence si con-

formes aux crapauds
,
qu'on ne peut aisément

se représenter les unes sans penser aux autres;

on est tenté de les comprendie tous dans la

disgrâce à laquelle les crapauds ont été con-

danincs
, et de rapporter aux premières les ha-

bitudes basses, les qualités dégoûtantes, les

propriétés dangereuses des seconds. iNous au-

rons peut-être bien de la peine à donner à la

grenouille commune la place qu'elle doit occu-

per dans l'esprit des lecteurs, comme dans la

nature ; mais il n'en est pas moins vrai que s'il

n'avait point existé de crapauds, si l'on n'avait

jamais eu devant les yeux ce vilain objet de

comparaison qui enlaidit par sa ressemblance
,

autant qu'il salit par son approche , la grenouille

nous paraîtrait aussi agréable par sa conforma-

tion, que distinguée par ses qualités, et inté-

ressante par les phénomènes qu'elle présente

dans les diverses époques de sa vie. JNous la

verrions comme un animal utile dont nous n'a-

vons rien à craindre , dont l'instinct est épuré,

et qui,joignantà une forme svelte des membres
déliés et souples, est parée des couleurs qui

plaisent le plus à la vue, et présente des nuan-

ces d'autant plus vives, qu'une humeur vis-

queuse enduit sa peau et lui sert de vernis.

Lorsque les grenouilles communes sont hors

de l'eau , bien loin d'avoir la face contre terre

,

et d'être bassement accroupies dans la fange

comme les crapauds, elles ne vont que par

sauts très-élevés ; leurs pattes de derrière, en

se pliant et en se débandant ensuite, leur ser-

vent de ressorts ; et elles y ont assez de force

pour s'élancer souvent jusqu'à la hauteur de

quelques pieds.

On dirait qu'elles cherchent l'élément de l'air

comme le plus pur; et lorsqu'elles se reposent

à terre , c'est toujours la tète haute , leur corps

relevé sur les pattes de devant et appuyé sur les

pattes de derrière, ce qui leur donne bien plutôt

l'attitude droite d'un animal dont l'instinct a

une certaine noblesse
,
que la position basse et

horizontale d'un vil reptile.

La grenouille commune est si élastique et si

sensible dans tous ses points, qu'on ne peut la

toucher , et surtout la prendre par ses pattes de

derrière , sans que tout de suite son dos se

courbe avec vitesse, et que toute sa surface

atpiatica.— Rana, Se tia i'iustrata. Edimbiirgi. 1684.—
Hiinn escuUnla , Wulff, IcLlhyologia, ciini aiii^hib. regni

Boruisid.— Rana ete-ulenta, British £oology, t, UI.Loiid.
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montre
,

pour ainsi dire , les mouvements
prompts d'un animal agile

,
qui cherche à s'é-

chapper.

Son museau se termine en pointe; les yeux
sont gros , brillants et entourés d un cercle cou-

leur d'or ; les oreilles placées derrière les yeux,

et recouvertes par une membrane ; les narines

vers le sommet du museau , et la bouche est

grande et sans dents ; le corps , rétréci par der-

rière, présente sur le dos des tubercules et des

aspérités. Ces tubercules que nous avons remar-

qués si souvent sur les quadrupèdes ovipares,

se trouvent donc non-seulement sur les croco-

diles et les très-grands lézards dont ils conso-

lident les dures écailles , mais encore sur des

quadrupèdes faibles , bien plus petits
,
qui ne

présentent qu'une peau tendre , et n'ont pour

défense que l'élément qu'ils habitent et l'asile

où ils vont se réfugier.

Le dessus du corps de la grenouille commune
est d'un vert plus ou moins foncé; le dessous

est blanc : ces deux couleurs qui s'accordent

très-bien, et forment un assortiment élégant,

sont relevées par trois raies jaunes qui s'éten-

dent le long du dos ; les deux des côtés forment

une saillie , et celle du milieu présente , au con-

traire, une espèce de sillon. A ces couleurs jaune,

verte et blanche, se mêlent des taches noires

sur la partie inférieure du ventre ; et à mesure

que ranimai grandit, ces taches s étendent sur

tout le dessous du corps , et même sur sa partie

supérieure. Qu'est-ce qui pourrait donc faire

regarder avec peine un être dont la taille est lé-

gère , le mouvement preste , l'attitude gra-

cieuse ? Ne nous interdisons pas un plaisir de

plus; et, lorsque nous errons dans nos belles

campagnes , ne soyons pas fâchés de voir les

rives des ruisseaux embellies par les couleurs

de ces animaux innocents, et animées par leurs

sauts vifs et légers : contemplons leurs petites

manœuvres; suivons-les des yeux au milieu des

étangs paisibles dont ils diminuent si souvent

la solitude sans en troubler le calme; voyons-

les montrer sous les nappes d'eau les couleurs

les plus agréables , fendre en nageant ces eaux

tranquilles , souvent même sans en rider la

surface , et présenter les douces teintes que

donne la transparence des eaux.

Les grenouilles communes ont quatre doigts

aux pieds de devant, comme la plupart des sa-

lamandres ; les doigts des pieds de derrière sont

au nombre de cinq , et réunis par une niem-



DE LA GKENOUILLE COMMUNE. 24^

brane ; dans les quatre pieds, le doigt intérieur

est écarté des autres , et le plus gros de tous.

Elles varient par la grandeur, suivant les

pays qu'elles habitent, la nourriture qu'elles

trouvent, la chaleur qu'elles éprouvent, etc.

Dans les zones tempérées, la longueur ordinaire

de ces animaux est de deux à trois pou(*es , de-

puis le museau jusqu'à l'anus. Les pattes de

derrière ont quiitre pouces de longueur quand

elles sont étendues , et celles de devant environ

un pouce et demi.

Il n'y a qu'un ventricule dans le cœur de la

grenouille commune, ainsi que dans celui des

autres quadrupèdes ovipares ; lorsque ce vis-

cère a été arraché du corps de la grenouille , il

conserve son battement pendant sept ou huit

nvjnutes, et même pendant plusieurs heures,

suivant M. de Haller. Le mouvement du sang

est inégal dans les grenouilles; il est poussé

goutte à goutte, et à de fréquentes reprises ; et

lorsque ces animaux sont jtunes, ils ouvrent

et ferment la bouche et les yeux à chaque lois

que leur cœur bat. Les deux lobes des poumons

sont composés d'un grand nombre de cellules

membraneuses destinées à recevoir l'air, et

faites à peu près comme les alvéoles des rayons

de miel '
; l'animal peut les tendre pendant

un temps assez long, et se rendre par là plus

léger.

Sa vivacité, et la supériorité de son naturel

sur celui des animaux qui lui ressemblent le

plus, ne doivent-elles pas venir de ce que,

malgré sa petite taille, elle est un des quadru-

pèdes ovipares les mieux partagés pour les sens

extérieurs? Ses yeux sont en effet gros et sail-

lants, ainsi que nous l'avons dit; sa peau molle,

qui n'est recouverte ni d'écaillés, ni d'envelop-

pes osseuses , est sans cesse abreuvée et main-

tenue dans sa souplesse par une humeur vis-

queuse qui suinte au travers de ses pores; elle

doit donc avoir la vue très-bonne , et le toucher

un peu délicat; et si ses oreilles sont recouver-

tes par une membrane, elle n'eu a pas moins

l'ouïe fine, puisque ces organes renferment

dans leurs cavités une corde élastique que l'ani-

mal peut tendre à volonté, et qui doit lui com-

muniquer avec assez de précision les vibrations

de I air agité par les corps souores.

Cette supériorité dans la sensibilité des gre-

nouilles les rend plus difficiles sur la nature de

* Rai , Synopsis animalium , p. 2M, Lond., «693.

leur nourriture; elles rejettent tout ce qui pour-
rait présenter un commencement de décompo-
sition. Si elles se nourrissent de vers, de sang-

sues, de petits limaçons,descarahéeset d'autres

insectes tant ailes que non ailés, elles n'en

prennent aucun qu'elles ne l'aient vu remuer,
comme si elles voulaient s'assurer qu'il vit

encore '
: elles demeurent immobiles jusqu'à ce

que l'insecte soit assez près d'elles ; elles fon-

dent alors sur lui avec vivacité , s'élancent vers

cette proie, quelquefois à la hauteur d'un ou
deux pieds, et avancent, pour l'attraper, une
langue enduite d'une mucosité si gluante, que

les insectes qui y touchent y sont aisément

empêtrés. Elles avalent aussi de très-petits li-

maçons tout entiers-; leur œsophage a une

grande capacité; leur estomac peut d'ailleurs

recevoir, en se dilatant, un grand volume de

nourriture; et tout cela joint à l'activité de

leurs sens
,

qui doit donner plus de vivacité à

leurs appétits, montre la cause de leur espèce

de voracité : car non-seulement elles se nourris-

sent des très-petits animaux dont nous venons

de parler, mais encore elles avalent souvent

des animaux plus considérables, tels que de

jeunes souris, de petits oiseaux, et même de

petits canards nouvellement éclos , lorsqu'elles

peuvent les surprendre sur le bord des étangs

qu'elles habitent.

La grenouille commune sort souvent de l'eau,

non-seulement pour chercher sa nourriture

,

mais encore pour s'imprégner des rayons du

soleil. Bien loin d'être presque muette comme
plusieurs quadrupèdes ovipares, et particu-

lièrement comme la salamandre terrestre, avec

laquelle elle a plusieurs rapports, on lentend

de très-loin , des que la belle saison est arrivée,

et qu'elle est pénétrée de la chaleur du prin-

temps
,
jeter un cri qu'elle répète pendant assez

longtemps, surtout lorsqu'il est nuit. On dirait

qu'il y a quelque rapport de plaisir ou de peine

entre la grenouille et l'humidité du serein ou

de la rosée ; et que c'est à cette cause qu'on doit

attribuer ses longues clameurs. Ce rapport

pou! rait montrer pourquoi les cris des grenouil-

les sont, ainsi qu'on l'a prétendu, d'autant

plus forts, que le temps est plus disposé a la

pluie, et pourquoi ils peuvent par conséquent

annoneer ce météore.

' Laiirenti spécimen mediciim. Vienne, 1768, p. 137. Dict

d'Hit, uat de M. xalinont de Bom.<re , art. des Grenouilles

' Rai, Synopsis anmialiiini , p. 2âi.
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Le coassement des grenouilles, qui n'est

composé que de sons rauques , de tous discor-

dants et peu distincts les uns des autres , serait

très-désagréable par lui-même, et quand on

n'entendrait qu'une seule grenouille à la fois
;

mais c'est toujours en grand nombre qu'elles

coassent; et c'est toujours de trop près qu'on

entend ces sons confus , dont la monotonie fati-

gante est réunie à une rudesse propre a blesser

l'oreille la moins délicate. Si les grenouilles

doivent tenir un rang distingué parmi les qua-

drupèdes ovipares , ce n'est donc pas par leur

voix : autant elles peuvent plaire par l'agilité

de leurs mouvements et la beauté de leurs cou-

leurs , autant elles importunent par leurs aigres

coassements. Les mâles sont surtout ceux qui

font le plus de bruit; les femelles n'ont qu'un

grognement assez sourd qu'elles font entendre

en enflant leur gorge; mais, lorsque les mâles

coassent, ils gonflent de chaque côté du cou

deux vessies qui , en se remplissant d'air, et

en devenant pour eux comme deux instruments

retentissants, augmentent le volume de leur

voix. La nature, qui n'a pas voulu en faire les

musiciens de nos campagnes, n'a donné à ces

instruments que de la force , et les sons que

forment les grenouilles mâles, sans être plus

agréables, sont seulement entendus de plus

loin que ceux de leurs femelles.

Ils sont seulement plus propres à troubler

ce calme des belles nuits de l'été, ce silence

enchanteur qui règne dans une verte prairie,

sur le bord d'un ruisseau tranquille, lorsque la

lune éclaire de sa lumière paisible cet asile

champêtre, où tout goûterait les charmes de la

fraîcheur , du repos , des parfums des fleurs

,

et où tous les sens seraient tenus dans une

^ouce extase, si celui de l'ouïe n'était dés-

agréablement ébranlé par des cris aussi aigres

que forts, et de rudes coassements sans cesse

renouvelés.

Ce n'est pas seulement lorsque les grenouilles

mâles coassent
,
que leurs vessies paraissent à

l'extérieur; on peut, en pressant leur corps,

comprimer l'air qu'il renferme, et qui, se por-

tant alors dans ces vessies , en étend le volume

et les rend saillantes. J'ai aussi vu gonfler ces

mêmes vessies lorsque j'ai mis des grenouil-

les mâles sous le récipient d'une machine pneu-

matique, et que j'ai commencé d'en pomper
l'air.

Indépendamment des cris retentissants et

longtemps prolongés que la grenouille mâie

fait entendre si souvent, elle a d'ailleurs un

son moins désagréable et moins fort , dont elle

ne se sert que pour appeler sa femelle : ce der-

nier son est sourd et comme plaintif, tant il

est vrai que l'accent de l'amour est toujours

mêlé de quelque douceur.

Quoique les grenouilles communes se plai-

sent à des latitudes très-élevées, la chaleur leur

est assez nécessaire pour qu'elles perdent

leurs mouvements, que leur sensibilité soit

très -affaiblie, et qu'elles s'engourdissent dès

que les froids de l'hiver sont venus. C'est com-

munément dans quelque asile caché très-avant

sous les eaux, dans les marais et dans les lacs,

qu'elles tombent dans la torpeur à laquelle elles

sont sujettes. Quelques-unes cependant pas-

sent la saison du froid dans des trous sous

terre , soit que des circonstances locales les y
déterminent , ou qu'elles soient surprises dans

ces trous par le degré de froid qui les engourdit.

Elles sont alimentées
,
pendant le temps de leur

long sommeil
,
par une matière graisseuse ren-

fermée dans le tronc de la veine-porte '. Cette

graisse répare jusqu'à un certain point la sub-

stance du sang , et l'entretient de manière à ce

qu'il puisse nourrir toutes les parties du corps

qu'il arrose. Mais quelque sensibles que soient

les grenouilles au froid , celles qui habitent près

des zones torrides doivent être exemptes de la

torpeur de l'hiver, de même que les crocodiles

et les lézards qui y sont sujets à des latitudes

un peu élevées , ne s'engourdissent pas dans les

climats très-chauds.

On tire les grenouilles de leur état d'engour-

dissement , en les portant dans quelque endroit

échauffé, et en les exposant à une température

artificielle, à peu près semblable à celle du

printemps. Ou peut successivement et avec

assez de promptitude les replonger dans cet état

de torpeur, ou les rappeler à la vie par les di-

vers degrés de froid ou de chaud qu'on leur

fait subir. A la vérité, il parait que l'activité

qu'on leur donne avant le temps où elles sont

accoutumées à la recevoir de la nature . devient

pour ces animaux un grand effort qui les fait

bientôt périr. Mais il est à présumer que si l'on

réveillait ainsi des grenouilles apportées de

climats très-chauds, où elles ne s'engourdissent

jamais , bien loin de contrarier les habitudes de

* Malpi«hi.
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ces animaux , on ne ferait que les ramener à

leur état naturel , et ils n'auraient rien à crain-

dre de l'activité qu'on leur rendrait. On est

même parvenu . par une chaleur artificielle, à

remplacer assez la chaleur du printemps
,
pour

que des grenouilles aient éprouvé, l'une auprès

de l'autre, les désirs que leur donne le retour

de la belle saison. Mais, soit par défaut de

nourriture, soit par une suite des sensations

qu'elles avaient éprouvées trop brusquement

,

et des efforts qu'elles avaient, faits dans un

temps ou communément il leur reste à peine

la plus faible existence , elles n'ont pas survécu

longtemps à une jouissance trop hâtée '

.

Les grenouilles sont sujettes à quitter leur

peau, de même que les autres quadrupèdes

ovipares ; mais cette peau est plus souple, plus

constamment abreuvée par un élément qui la

ramollit, plus sujette à être altérée par les

causes extérieures; d'ailleurs les g-renouilles,

plus voraces et mieux conformées dans les or-

ganes relatifs à la nutrition, prennent une

nourriture plus abondante, plus substantielle,

et qui, fournissant une plus grande quantité

de nouveaux sucs, forme plus aisément une

nouvelle peau au-dessous de l'ancienne. Il

n'est donc pas surprenant que les grenouilles

se dépouillent très-souvent de leur peau pen-

dant la saison où elles ne sont pas engourdies

,

et qu'alors elles en produisent une nouvelle

presque tous les huit jours : lorsque l'ancienne

est séparée du corps de l'animal , elle ressemble

à une mucosité délayée.

C'est surtout au retour des chaleurs que les

grenouilles communes, ainsi que tous les qua-

drupèdes ovipares, cherchent à s'unir avec

leurs femelles ; il croit alors au pouce des pieds

de devant de la grenouille mâle, une espèce

de verrue plus ou moins noire , et garnie de

papilles ^. Le mâle s'en sert pour retenir plus

facilement sa femelle ^; il monte sur son dos
,

et l'embrasse d'une manière si étroite avec ses

deux pattes de devant, dont les doigts s'entre-

lacent les uns dans les autres
,
qu'il faut em-

ployer un peu de force pour les séparer, et

* Mémoires de M. Gleditsch, dans ceux de TAcadémie de

Prusse.

' Koêsel , page 54.

» Liiinée , vraisemblablement d'après Frédéric Menzius , a

été tenté de regarder ci-lle espèce île verrue, comme la p irtie

semelle du màe ; pour peu qu'il eût réiléchi à cette upinioi

,

il aurait été le premiers la rejeter. Linn., SystemaNat., edit.

13. 1. 1, fol. 333.

qu'on n'y parvient pas en arrachant les pieds
de derrière du mâle. M. l'abbé Spallanzani a

même écrit qu'ayant coupé la tète à un mâle
qui était accouplé , cet animal ne cessa pas de
féconder pendant quelque temps les œufs de sa
femelle, et ne mourut qu'au bout de quatre

heures '
. Quelque mouvement que fasse la fe-

melle, le mâle la retient avec ses pattes, et ne

la laisse pas échapper , même quand elle sort

de l'eau -
: ils nagent ainsi accouplés pendant

un nombre de jours d'autant plus grand
,
que

la chaleur de l'atmosphère est moindre , et ils

ne se quittent point avant que la femelle ait

pondu ses œufs'^ C'est ainsi que nous avons vu
les tortues de mer demeurer pendant longtemps

intimement unies, et voguer sur la surface

des ondes , sans pouvoir être séparées l'une de

l'autre.

Au bout de quelques jours, la femelle pond
ses œufs , en faisant entendre quelquefois un
coassement un peu sourd ; ces œufs forment

une espèce de cordon, étant collés ensemble

par une matière glaireuse dont ils sont enduits
;

le mâle saisit.le moment où ils sortent de l'anus

de la femelle, pour les arroser de sa liqueur

séminale, en répétant plusieurs fois un cri par-

ticulier'* ; et il peut les féconder d'autant plus

aisément, que son corps dépasse communé-
ment par le bas celui de sa compagne : il se

sépare ensuite d'elle , et recommence à nager,

ainsi qu'à remuer ses pattes avec agilité, quoi-

qu'il ait passé la plus grande partie du temps

de son union avec sa femelle dans une giande

immobilité , et dans cette espèce de contraction

qui accompagne quelquefois les sensations trop

vives ^.

Dans les différentes observations que nous

avons faites sur les œufs des grenouilles, et sur

les changements qu'elles subissent avant de

devenir adultes, nous avons vu, dans les œufs

nouvellement pondus, un petit globule, noir

d'un côté et blanchâtre de l'autre, placé au

centre d'un autre globule , dont la substance

glutineuse et transparente doit servir de nour-

riture à l'embryon, et est contenue dans deux

enveloppes membraneuses et conccniriques :

• Vol. m, p. 86.

« Coll. académ., t. V, p. 849. Hist. de la Grenouille

Swamiiierdara.

' Swammerdsm et Roësel.

* Laurent! spécimen medicum. Vienne , 1768, p. 138.

5 Swammerdam , à l'endroit déjà cité.

par
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ce sont ces membranes qui représentent la coque

de rœul'.

Après un temps plus ou moins long, suivant

'a température, le globule noir d'un côté et

blancbatre de l'autre se développe et prend le

nom de Têtard^: cet embryon déchire alors

les enveloppes dans lesquelles il était renfermé,

et na<ie dans la li({ucur uiaireuse qui l'environne

et qui s'étend et se délaie dans l'eau, où elle

flotte sous l'apparenee d'une matière nuageuse;

il conserve pendant quelque temps son cordon

ombilical, qui est attaché à la tète au lieu de

l'être au ventre, ainsi que dans la plupart des

autres animaux; il sort de temps en temps de

la matière gluante, comme pour essayer ses

forces; mais il rentre souvent dans cette petite

masse llaltante qui peut le soutenir; il y re-

vient non-seulement pour se reposer, mais en-

core pour prendre de la nourriture. Cependant

il grossit toujours; on distingue bientôt sa tête,

sa poitrine , son ventre et sa queue , dont il se

sert pour se mouvoir.

La bouche des têtards n'est point placée,

comme dans la grenouille adulte, au-devant de

la tète, mais en quelque sorte sur la poitrine;

aussi lorsqu'ils veulent saisir quelque ol)jet qui

flotte à la surface de l'eau , ou chasser l'air en-

fermé dans leurs poumons , ils se renversent

sur le dos , comme les poissons dont la bouche

est située au-dessous du corps; et ils exécutent

ce mouvement avec tant de vitesse que l'œil a

de la peine à le suivre '.

Au bout de quinze jours, les yeux paraissent

quelciuefois encore fermés, mais on découvre

les premiers linéaments des pattes de derrièi e^.

A mesure qu'elles croissent, la peau qui les

revêt s'étend en proportion ^. Les endroits ou

seront les doigts sont marqués par de petits

boutons; et, quoiqu'il n'y ait encore aucun os,

la forme du pied est très-reconnaissable. Les

* M. Tabbé SpaUanzani ne considérant la membrane inté-

rieure (|' i eiiveli'ppe le téiard ()iie coinme un amnl a , a pio-

piw<^ de >é(»arer l<s f;ieni>nilles, Us cr piii(l> et l's raines, des

ovijtares, pi»ur les leuiiir avec les vivi|iares; rn.<is nous n'a-

vons pas cru di'voir .idopter I 0|iini ii d cet h .bile natiira-

lisie. Connrreiit éioignei- en effet les greiioiiilles , les r-iines et

les crap.iuis , des Inrl'-es et des lé/, .rds avec iesqnels ils sont

liés pai lan! de rappurls, ponr les rapprocher des vivipti-es ,

doni ils .iilfereiit pir tant de caraeleres iniérieiirs nn exté-

rienis? Voyez le troisième volume de M. l'.ibbé SpalUnzani

,

page 76
> ». l abb'SpiUanzani, ouvrage déjà Cité, Vol. lll, p. (3.

* S\>amiiierdan).

* Mem, p. 790, Leyde,<738.
f ldeju,p.79<.

I
pattes de devant restent encore entièrement ca-

chées sous l'enveloppe : plusieurs fois les pat-

tes de devant sont au contraire les premières

qui paraissent.

C'est ordinairement deux mois après qu'ils

ont commencé de se développer, que les têtards

quittent leur enveloppe pour prendre la vraie

forme de grenouille. D'abord la pciiuextéiieure

se fend sur le dos
,
près de la véritable tète qui

passe par la fente qui vient de se faire. Nous
avons vu alors la membrane, qui servait de

bouche au têtard, se retirer en arrière et faire

partie de la dépouille. Les p.ittes de devant

commencent à sortir et à se déployer; et la dé-

pouille toujours repoussée en arrière , laisse

enfin à découvert le corps, les pattes de der-

rière, et la queue qui, diminuant toujours de

volume, finit par s'oblitérer et disparaître en-

tièrement '

.

Cette manière de se développer est commune,

à très-peu près , à tous les quadrupèdes ovipa-

res sans queue : quelque éloignée qu'elle pa-

raisse, au premier coup d'oeil, de celle des

autres ovipares , on reconnaîtra aisément, si on

l'examine avec attention, que ce qu'elle a de

particulier se réduit à deux points.

Premièrement , l'embryon renfermé dans

l'œuf en sort beaucoup plus tôt que dans la

plupart des autres ovipares, avant même que

toutes ses parties soient développées , et que ses

os et ses cartilages soient formés.

Secondement , cet embryon à demi développé

est renfermé dans une membrane, et, pour

ainsi dire , dans un second œuf très-souple et

très-transparent, auquel il y a une ouverture

qui peut donner passage à la nourriture. Mais

de ces deux faits, le premier ne doit être consi-

déré que comme un très-léger changement, et,

pour ainsi dire , une simple abréviation dans la

durée des premières opérations nécessaires au

développement des animaux qui viennent d'un

œuf : cette manière particulière peut avoir lieu

sans que le fœtus en souffre, parce que le té-

tard n'a presque pas besoin de force ni de mem-

bres pour les divers mouvements qu'il exécute

dans l'eau qui le soutient, et autour de la sub-

stance transparente et glaireuse où il trouve à

• Pline, Rondelet et plusieurs antres naturalistes ont pré-

tendu i|UP la (pieue Af la jenne greno die se fendait en deux,

pour former les deux pattes de derrière : cette opmion e«t

contraire à Tobservation la plus constante. Voyez Swam-

oierdam.
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sa portée une nourriture analogue à la faiblesse

de ses orpanes.

A regard de cette espèce de sac dans lequel

la grenouille ainsi que la raine et le crapaud

sont renl'ermés pendant les premiers temps de

leur vie sous la forme de têtard, et qui présente

une ouverture pour que la nourriture puisse

parvenir au jeune animal , on doit, ce me sem-

ble , le considérer comme une espèce de second

œuf, ou, pour mieux dire, de seconde enve-

loppe dont l'animal ne se dégage qu'au moment

qui lui a été véritablement fixé pour éclore: ce

n'est que lorsque la grenouille ou le crapaud

font usage de tous leurs membies, que l'on

doit les regarder comme véritablemeut éclos.

Ils sont toujours dans un œuf tant qu'ils sont

sous la forme de têtard ; mais cet œuf est percé

parce qu'il ne renferme point la nourriture né-

cessaire au fœtus , et parce que ce dernier est

obligé d'aller chercher sa subsistance , soit dans

l'eau, soit dans la substance glaireuse qui flotte

avec l'apparence d'une matière nuageuse.

Le têtard, à le bien considérer, n'est donc

qu'un œuf souple et mobile
,

qui peut se

prêter à tous les mouvements de l'embryon.

Il en serait de même de tous les œufs, et

même de ceux de nos poules , si , au lieu

d'être solides et formés d'une substance cré-

tacée et dure , ils étaient composés d'une mem-

brane très-molle, très-llexible et transparente.

Le poulet qui y serait contenu pourrait exé-

cuter quelques mouvements quoique renfermé

dans cette enveloppe, qui se prêterait à son

action ; il le pourrait surtout si ces mouve-

ments n'étaient pas contrariés par les aspé-

rités des surfaces et les inégalités du terrain,

et si au con^.raire ils avaient lieu au milieu de

l'eau qui soutiendrait l'œuf et le fœtus , et ne

îeur opposerait qu'une faible résistance. Ces

mouvements seraient comme ceux d'un petit

animal qu'on renfermerait dans un sac d'une

matière souple.

Que se passe-t-il donc réellement dans le dé-

veloppement des grenouilles , ainsi que des au-

tres quadrupèdes ovipares sans queue? leurs

œufs ont plusieurs enveloppes ; les plus exté-

rieures
,
qui environnent le globule noir et

blanchâtre , ne subsistent que quelques jours
;

la plus intérieure, qui est tres-moUe et très-

souple
,
peut se prêter à tous les mouvements

d'un animal qui à chaque instant acquiert de

nouvelles forces ; elle s'étend à mesure qu'il

grandit ; elle est percée d'une ouverture que
l'on n'aurait pas dû appeler bouche , car ce

n'est pas précisément un organe particulier
,

mais un passage pour la nourriture nécessaire

à la jeune grenouille , au jeune crapaud
, ou à

la jeune vaine : et comme les œufs des gre-

nouilles , des raines et des crapauds , sont com-

munément pondus dans l'eau
,
qui

,
pendant le

printemps et l'été , est moins chaude que la

terre et l'air de l'atmosphère, ils éprouvent une

chaleur moins considérable que ceux des lézards

et des tortues qui sont déposés sur les rivages ^

de manière à être échauffés par les rayons du

soleil : il n'est donc pas surprenant que
,
par

exemple, les petites grenouilles soient ren-

fermées dans leurs enveloppes pendant deux

mois, ou environ , et que ce ne soit qu'an bout

de ce temps qu'elles éelosent véritablement en

quittant la forme de têtard, tandis que les lé-

zards et les tortues sortent de leurs œufs après

un assez petit nombre de jours.

A l'égard de la queue qui s'oblitère dans les

grenouilles , dans les crapauds et dans les

raines, re doivent-ils pas perdre facilement

une portion de leur corps
,

qui n'est sou-

tenue par aucune partie osseuse , et qui d'ail-

leurs , toutes les fois qu'ils nagent , oppose à

l'eau le plus d'action et de résistance ? Au reste,

cette sorte de tendance de la nature à donner

une queue aux grenouilles, aux crapauds et aux

raines , ainsi qu'aux lézards et aux tortues , est

une nouvelle preuve des rapports qui les lient

,

et , en quelque sorte , de l'unité du modèle sur

lequel les quadrupèdes ovipares ont été formés.

Les couleurs des grenouilles communes ne

sont jamais si vives qu'après leur accouple-

ment ; elles pâlissent plus ou moins ensuite,

et deviennent quelquefois assez ternes et assez

rousses pour avoir fait croire au peuple de plu-

sieurs pays que, pendant l'été, les grenouilles

se métamorphosent en crapauds.

Lorsqu'on ne blesse les grenouilles que dans

une seule de leurs parties , il est très-rare que

toute leur organisation s'en ressente , et que

l'ensemble de leur mécanisme soit dérangé au

point de les faire périr. Bien plus , lorsqu'on

leur ouvre le corps , et qu'on en arrache le

cœur et les entrailles, elles ne conservent pas

moins pendant quelques moments leurs mou-

vements accoutumés '
: elles les conservent

' Bai , Synopsis mettiodica aninialium, Lond., IC95, p. 2*8,
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aussi pendant quelque temps lorsqu'elles ont

perdu presque tout leur sang ; et si dans cet

état elles sont exposées à l'action engourdis-

sante du froid, leur sensibilité s'éteint , mais

se ranime quand le froid se dissipe très-promp-

tement , et elles sortent de leur torpeur comme

si elles n'avaient éprouvé aucun accident'.

Aussi, malgré le grand nombre de dangers aux-

quels elles sont exposées , doivent-elles commu-

nément vivre pendant un temps assez long re-

lativement à leur volume.

Les grenouilles étant accoutumées à demeu-

rer un peu de temps sous l'eau sans respirer
,

et leur cœur étant conformé de manière à pou-

voir battre sans être mis en jeu par leurs pou-

mons comme celui des animaux mieux organi-

sés , il n'est pas surprenant qu'elles vivent

aussi pendant un peu de temps dans un vase

dont on a pompé l'air ,
ainsi que l'ont éprouvé

plusieurs physiciens, et que je l'ai éprouvé

souvent moi-même '^. On peut même croire que

l'espèce de malaise ou de douleur qu'elles res-

sentent lorsqu'on commence à ôter l'air du ré-

cipient tient plutôt à la dilatation subite et

forcée de leurs vaisseaux
,
produite par la ra-

réfaction de l'air renfermé dans leur corps
,

qu'au défaut d'un nouvel air extérieur. Il n' est

pas surprenant d'après cela qu'elles vivent

plus longtempsque beaucoup d'autres animaux,

ainsi que les crapauds et les salamandres aqua-

tiques , dans des vases dont l'air ne peut pas

se renouveler *.

Les grenouilles sont dévorées par les ser-

pents d'eau , les anguilles , les brochets , les

taupes , les putois , les loups ''

, les oiseaux

d'eau et de rivage , etc. Comme elles four-

nissent un aliuient utile , et que même cer-

taines parties de leur corps forment un mets très-

agréable , on les recherche avec soin ; on a plu-

sieurs manières de les pêcher; on les prend

avec des lilets , à la clarté des flambeaux qui

les effraient et les rendent souvent comme im-

mobiles ; ou bien on les pèche à la ligne avec des

hameçons qu'on garnit de vers , d'insectes , ou

simplement d'un morceau d'étoffe rouge ou

couleur de chair 5 car, ainsi que nous l'avons

' Voyez à ce sujet les Œuvres de M. l'abbé Spallanzani. Tra-

iuciioii de M. Seniiebier, vol. I.p. H2.

'Rédi, et Leçons de physi(iue «périmenlale par l'abbé

Nollet.t. m, p. 270.

' Voyez les Œuvres de M. l'abbé Spallaniaiii , traduction de

M. Seniiebier, vol. Il
, p. 160 et suiv.

4 M. DaubentoD eu a trouvé dans l'estomac d'uu loup.

dit , les grenouilles sont goulues
; elles saisis-

sent avidement et retiennent avec obstina-

tion tout ce qu'on leur présente '. M. Bourgeois

rapporte qu'en Suisse on les prend d'une ma*

nière plus prompte par le moyen de grands râ-

teaux dont les dents sont longues et serrées :

on enfonce le râteau dans l'eau , et on ramène

les grenouilles à terre , en le retirant avec pré-

cipitation *.

On a employé avec succès en médecine les

différentes portions du corps de la grenouille
,

ainsi que son frai auquel on fait subir diffé-

rentes préparations , tant pour conserver sa

vertu pendant longtemps
,
que pour ajouter à

l'efficacité de ce remède ^.

La grenouille commune habite presque tous

les pays. On la trouve très-avant vers le nord,

et même dans la Laponie suédoise *
; elle vit

dans la Caroline et dans la Virginie, où elle est

si agile , au rapport de plusieurs voyageurs
,

qu'elle peut, en sautant, franchir un intervalle

de quinze à dix-huit pieds.

Nous allons maintenant présenter rapide-

ment les détails relatifs aux grenouilles diffé-

rentes de la grenouille commune, et que l'on

rencontre dans nos contrées ou dans les pays

étrangers : nous allons les considérer comme
des espèces distinctes

;
peut-être des observa-

tions plus étendues nous obligeront-elles , dans

la suite , à en regarder quelques-unes comme
de simples variétés dépendantes du climat, ou

tout au plus comme des races constantes ; nous

nous contenterons de rapporter les différences

qui les séparent de la grenouille commune,

tant dans leur conformation que dans leurs ha-

bitudes.

LA ROUSSE \

Rana temporaria,Linn., Sctineid., Cu?., Daud., Merr.,

Fitz.

Il est aisé de distinguer cette grenouille

* Laurent! spécimen medicum. Vienne , 1768. p. 437.

= Dict. d'Hirt. nat., par M. V^lraout de Bouiare . article des

Greni'Uillts.

' Idem, ibidem.

4 Voyez, dans la coniinualion de l'Histoire générale de»

Voyages , t. LXXVI , édit. in-12 , la descripUon de la Lapo-

nie suédoise , par M. Pierre naegestraein, traduite par M. de

Kéraliode (Jourlay.

5 Bairncos,tn grec. — La muette. M. Danl)enlon ,
Enrycl.

niétii.— /J««a (uw/n,Laureiiti spécimen medicum.— Roi sel,

tab. I cl 3. Rana fusca ievrcitris. — Gesner. de Quadr
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d'avec les autres
,
par une tache noire qu'elle a

entre les yeux et les pattes de devant. Elle

paraît, au premier coup d'oeil, n'être qu'une

variété de la grenouille commune; mais comme

elle habite dans le même pays, comme elle vit,

pour ainsi dire, dans les mêmes étangs, et

qu'elle en diffère cependant constamment par

quelques-unes de ses habitudes et par ses cou-

leurs, on ne peut pas rapporter ses caractères

distinct! fs à la différence du climat ou de la

température, et l'on doit la considérer comme
une espèce particulière. Elle a le dessus du

corps d'un roux obscur , moins foncé quand elle

a renouvelé sa peau, et qui devient comme
marbré vers le milieu de l'été. Le ventre est

blanc et tacheté de noir à mesure qu'elle vieil-

lit. Les cuisses sont raj^ées de brun.

Elle a au bout de la langue une petite échan-

crure dont les deux pointes lui servent à saisir

les insectes qu'elle retient , en même temps,

par l'espèce de glu dont sa langue est enduite,

et sur lesquels elle s'élance comme un trait,

dès qu'elle les voit à sa portée. On l'a appelée

la Mvette
,
par comparaison avec la grenouille

commune, dont les cris désagréables et sou-

vent répétés se font entendre de très-loin.

Cependant , dans le temps de son accouplement

ou lorsqu'on la tourmente , elle pousse un cri

sourd, semblable à une sorte de grognement,

et qui est plus fréquent et moins faible dans le

mâle.

Les grenouilles rousses passent une grande

partie de la belle saison à terre. Ce n'est que

vers la fin de l'automne qu'elles regagnent les

endroits marécageux; et, lorsque le froid de-

vient plus vif, elles s'enfoncent dans le limon

du fond des étangs , où elles demeurent engour-

dies jusqu'au retour du printemps. Mais, lors-

que la chaleur est revenue , elles sont rendues

à la vie et au mouvement. Les jeunes regagnent

alors la terre pour y chercher leur nourriture ;

celles qui sont âgées de trois ou quatre ans, et

qui ont atteint le degré de développement né-

cessaire à la reproduction de leur espèce, de-

meurent dans l'eau jusqu'à ce que la saison

des amours soit passée. Elles sont les premiè-

ovip., fol. 38, Hann gibbosa. — A\dr. o\\<p., iS, Rana,—
Jonst. Q.ijidr., t. 73, f. S, 6. 7, 8. — Rai . Synops. Qiiadr., 2-47,

Rana aquatica—BraW. natur., lab. 21. fig.r — flatracos,

Arisloie, llist. des animaux, liv. IV, chnp. 9. — Frog com-
mon , Biilish Zoology, vol. 111. Lond., 1776. — Rana lem-

pora» i'o, Wulff. li:liihyo!ogia, cum ampliibiis regni Borus-

•Ici.—Ka«a vespertina, siipplément au Voyage de M. PaUas.

I.

res grenouilles qui s'accouplent, comme les

premières ranimées. Elles demeurent uuies
pendant quatre jours ou environ.

Les grenouilles rousses éprouvent, avant
d'être adultes, les mêmes changements que les

grenouilles communes; mais il paraît qu'il leur

faut plus de temps pour les subir , et que ce

n'est qu'à peu près au bout de trois mois
qu'elles ont !a forme qu'elles doivent conserver

pendant toute leur vie.

Vers la fin de juillet, lorsque les petites gre-

nouilles sont entièrement écloses , et ont quitté

leur état de têtard, elles vont rejoindre les au-

tres grenouilles rousses dans les bois et dans

les campagnes. Elles partent le soir , voyagent

toute la nuit , et évitent d'être la proie des oi-

seaux voraces, en passant le jour sous les pier-

res et sous les différents abris qu'elles rencon-

trent, et en ne se remettant en chemin que

lorsque les ténèbres leur rendent la sûreté.

Cependant, malgré cette espèce de prudence,

pour peu qu'il vienne à pleuvoir, elles sortent

de leurs retraites pour s'imbiber de l'eau qui

tombe.

Comme elles sont très-fécondes et qu'elles

pondent ordinairement depuis six cents jusqu'à

onze cents œufs, il n'est pas surprenant qu'elles

se montrent quelquefois en si grand nombre,

surtout dans les bois et les terrains humides,

que la terre en parait toute couverte.

La multitude des grenouilles rousses qu'on

voit sortir de leurs trous lorsqu'il pleut a

donné lieu à deux fables; Ton a dit non-seule-

ment qu'il pleuvait quelquefois des grenouilles,

mais encore que le mélange de la pluie avec

des grains de poussière pouvait les engendrer

tout d'un coup. L'on ajoutait que ces grenouilles

ainsi tombées des nues, ou produites d'une

manière si rapide par un mélange si bizarre

,

s'en allaient aussi promptement qu'elles étaient

venues, et qu'elles disparaissaient aux premiers

rayons du soleil.

Pour peu qu'on eût voulu découvrir la vérité,

on les aurait trouvées , avant la pluie, sous des

tas de pierres et d'autres abris , où on les au-

rait vues cachées de nouveau après la pluie
j

pour se dérober à une lumière trop vive '

;

mais on aurait eu deux fables de moins à ra-

conter , et combien de gens dont tout le mérite

disparait avec les faits merveilleux 1

Rcësel, pages 13 et 14.

32
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On a prétendu que les grenouilles roiisses

étaient venimeuses; on les mange cependant

dansquelqueseontréesd'Allema<îne;et M. Lau-

rent! ayant fait mordre une de ces grenouilles

par de petits lézards gris, sur lesquels le moin-

dre venin agit avec force, ils n'en furent point

incommodés '. Elles sont en très-grand nombre

dans rile de Sardaigne ^, ainsi que dans pres-

que toute l'Europe; il paraît qu'on les trouve

dans l'Amérique septentrionale, et qu'il faut

leur rapporter les grenouilles appelées Gre-

noiifU.es de terre par Catesby ', et qui habitent

la Virginie et la Caroline. Ces dernières parais-

sent préférer, pour leur nourriture, les insectes

qui ont la propiiété de luire dans les ténèbres,

soit que cet aliment leur convienne mieux, ou

qu'elles puissent l'apercevoir et le saisir plus fa-

cilement lorsqu'elles cherchent leur pâture pen-

dant la nuit, ('atesby rapporte en effet qu'étant

dans la Caroline, hors de sa maison, au com-

mencement d'une nuit très-chaude
,
quelqu'un

qui l'accompagnait laissa tomber de sa pipe un

peu de tabac brûlant qui fut saisi etavaié par une

grenouille de terre , tapie auprès d'eux , et dont

l'humeur visqueuse dut amortir l'ardeur du ta-

bac. Catesby essaya de lui présenter un petit

charbon de bois allumé, qui fut avalé et éteint de

même. Il éprouva constamment que les gre-

nouilles terrestres saisissaient tous les petits

corps enflammés qui étaient à leur portée, et il

conjectura, d'après cela, qu'elles devaient re-

chercher les vers ou les insectes luisants qui

brillent en grand nombre pendant les nuits

d'été, dans la Caroline et dans la Virginie •,

* Laurenti spécimen medicura, p. 134.

' Mist. liai. (1 8 Amphibies etiies Poissons de la Sardaigne .

par M Fraucois cetti.

• € Le dos ei le dessus de cette grenouille ( la gremiuille de

f terre) sont giis et lâchetés de marques d'un biuii obscur,

« fort proclips les nni-s de* antres: le ventre est d'un biaim

« sali' et légèrement mar(|ueté : l'iils e-t ronge. Ces gre-

€ nouilles variai. t ([iieliuefo!» par rapport a la couleur, les

< unes étant plus grises
, el le^ autres iii-ucliant vers le brun ;

I leurs COI ps sont gros , et elles ressemlileiil plus à nn cra-

paud (|ii à une grenouille; cept-n lant ebes ne rampent pas

• ciimme les Ci apauds , uia^s elles sant'nt. Un en voit davau-

< tag<- dans les le nps humides : ell<'s sont cependant Turt ( om-
I miiiies dans les terres élevées, et paraissent d.ins le teiups

t le plus cb <ud du jour. » Catesby, vol. II , p. 69 '.

4 Catesliy, au mé^ne endroit.

i
< j * Cette grenouille de terre de Caiesby parait se rapporter à l'espèco

du crapaud criard, bu(o wttm'cua; Latr., Daud., Merr. D.

LA PLUVIALE'.

Bombinator igneus, Merr., Fitz.; Rana bombina et «•
rietjata, Linii.; Ram cariipauisona , L;iur. ; Btifc

bombiuus, Latr., Daud.; Kana iguea, Sbaw.

Cette grenouille est couverte de verrues , ce

qui sert a la distinguer d'avec les autres. La
partie postérieure du corps est obtuse et parse-

mée en dessous de petits points. Elle a quatre

doigts aux pieds de devant , et cinq doigts un
peu séparés les uns des autres aux pieds de

derrière. Ou la trouve dans plusieurs contrées

de l'Europe. Elle s'y montre souvent en grand

nombre , après les pluies du printemps ou de

l'été, aiusi que la grenouille rousse; et c'est

de là qu'est tiré le nom de Pluviale, que

M. Daubenton lui a donné, et que nous lui

conservons. On a fait sur son apparition les

mêmes contes ridicules que sur celle de la gre-

nouille rousse.

LA SONNANTE \

Bombinator igneus, Merr., Filz.; Rana rampanisona,

Laur.; R. ignea, Sch w.; R. varietjata et boiiibioa,

Liun.; Bufo bo i.binus, Lalr., Daud. '.

On trouve eu Allemagne une grenouille qui,

par sa forme, ressemble un peu plus que les

autres au crapaud commun , mais qui est beau-

coup plus petite que ce dernier. Un de ses ca-

ractères distiuctifsestun pli transversal qu'elle

a sous le cou. Le fond de sa couleur est noir : le

dessus de son corps est couvert de points sail-

lants, et le dessous marbré de blanc et de noir.

Les pieds de devant ont quatre doigts divisés,

et ceux de derrière en ont cinq réunis par une

membrane : on conserve au Cabinet du Roi

plusieurs individus de cette espèce. On la

nomme la Sonnante, à cause d'une ressem-

blance vague qu'on a trouvée entre son coasse-

ment et le son des cloches qu'on entendrait de

loin. Sa forme et son habitation l'ont fait appe-

ler quelquefois Crapaud des marais.

* La rinvia'e. M. nanbenton , Encycl. méth. — Rana coi-

fofi' verinroso,nvo obtiisn subits piinctiilo ,Fann. Suec.,

276. — Ronn ruhetn , 4 Linn., Amphib. rpt. — Rann pal'

mis tetradactijlis fissis ,flantis prnladncti/lis svhynhiui-

tis , ntw subtils p'nictatn. — Water .la k . British Zoology,

vol. 111 , Limd , (776. — flâna »-«6eta.\Vulff.,Ichtbyok>gia

cum ampbibiis regni Borussici.

' La .Sonnante. .M. Daubenton, Encycl. mélh. — Gesner,

pisc. 9n2.— RnTin variegata. Wulff. Ichthyologia . euro

ampbibiig regni Borussici.

» Cette greuouille ne ditrère pas de la précédente. D.
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LA BORDÉE'.

Rana margioata, Linn., Laur., Merr., Fitz.

Il est aisé de distin^er cette grenouille qui

se trouve aux Indes, par la bordure que pré-

sentent ses côtes; son corps est allongé; les

pieds de derrière ont cinq doigts diNÏsés. Le

dos est brun et lisse -
; le dessous du corps est

d'une couleur pâle , et couvert d'un grand nom-

bre de très-petites verrues qui se touchent.

LA RÉTICULAIRE K

Calamita boans, Scho., Merr ; Hvla venulosa , Daud.

Latr. ; Rana nieriana , Shaw, ; Hyla \iridi-fusca,

Laur.

On trouve encore dans les Indes une gre-

nouille dont le caractère distinctif est d'avoir

le dessus du corps veiné et tacheté de manière

à présenter l'apparence d'un réseau; elle a les

doigts divisés.

LA PATTE-B'OIE *.

Calamita palnutus, Merr.; Rana boans, Linn.; Rana

maxinn, Laur.; C-bmila maximus, Schn.; Hyla

palniata, Daud., Latr.

C'est une grande et belle grenouille dont le

corps est veiné et panaché de différentes cou-

leurs ; le sommet du dos présente des taches

placées obliquement. Des bandes colorées, rap-

prochées par paires , régnent sur les pieds et

les doigts. Ce qui la caractérise et ce qui lui a

fait donner, par M. Daubeuton, le nom de

Paite-d'oie, que nous lui conservons , c'est que

les doigts des pieds de devant , ainsi que des

pieds de derrière , sont réunis par des mem-
branes : cette réunion suppose dans cette gre-

nouille un séjour assez constant dans l'eau , et

Qu rapport d'habitudes avec la grenouille com-

mune. On la rencontre en Virginie , ainsi que la

réticulaire, avec laquelle elle a beaucoup de

* La Grenouille Bordée. M. Daubeoton, Encj'cl. méth.—
Rana la eribus maryinaiif , ninssiiin ad. fr., fol. 47.

' Suivant M. Laurent! , le de>sus da c np- est Cuuvcrl d'as-

pérités, iii^is tt'ius avons cru devoir suivie la 'lesciipiionqne

Linnée a fditde c-tte i;ren(iuille , d'a|irès un individu con-
serve d,us le mi-éutn du piince Adolpt.e.

'M. Daubcniim, Liiieyd. mélh. La Grenouille réticulaire.

•— Laurenii spi^iinrn niedicum, Rana venulosa. — Séba,

TOI. I. planclie 72, hg. 4.

La Paîte i oie. M. Daubeoton , Encfcl. méth. — Séba
?ol, 1. tab. 71. fis. 3.

rapports , mais dont elle difftre en ce que ses

doigts sont réunis , taudis qu'ils sont divisés

dans la réticulaire.

L'ÉPAULE-ARMEE'.

Bafo inarinus, Schneid., Merr.; Bufo bumeralis et beu
galensis, Daud.; Rana marina, Liun.; Rana niaiinr

et dubia, Sbaw.

On trouve en Amérique cette grenouille re-

marquable par sa grandeur ; elle a quelquefois

huit pouces de longueur depuis le bout du
museau jusqu'à l'anus. On voit de chaque côté

sur les épaules une espèce de bouclier charnu
,

d'un cendré clair pointillé de noir, qui lui a

fait donner, par M. Daubeuton, le nom qu'elle

porte ; sa tête est rayée de roussâtre ; les yeux

sont grands et brillants ; la langue est large;

tout le reste du corps est cendré, parsemé de

taches de différentes grandeurs , d'un gris clair

ou d'une couleur jaunâtre. Le dos est très-an-

guleux ; à la partie postérieure du corps sont

quatre excroissances charnues, en forme de

gros boutons. Les pieds de devant sont fendus

en quatre doigts garnis d'ongles larges et plats.

Les pieds de derrière diffèrent de ceux de de-

vant en ce qu'ils ont un cinquième doigt, et

que tous les doigts en sont réunis par une pe-

tite membrane près de leur origine. Cette es-

pèce
,
qui parait habiter sur terre et dans l'eau,

pourrait se rapprocher par ses habitudes de la

grenouille rousse. L'épithète de marine , qui

lui a été donnée dans Séba , et conservée par

MM. Linnée et Laurenti, paraît indiquer qu'elle

\it près des rivages , dans les eaux de la mer :

mais nous avons de la peine à le croire , les qua-

drupèdes ovipares sans queue ne recherchant

communément que les eaux douces.

LA MUGISSANTES
Piana ocellata. Lion., Merr. Shaw.; Rana pcûladac-

lyta, Laur.

On rencontre en Virginie une grande gre-

* L'Épaule armée. M. Daiil>enton, Enrycl. métb. — Rana
moriua , 21 Ldiirenti speciinen medicuni. — Séha , vol. I,

tah. 76,fi.;. \. Rana marina maxima , Rana americana.
' Bull friMj , eu aiigl Ms. — La Mugissante M 1) ubi-non,

Encycl. médi. - Bull froy, Grenoudif Taureau. M. Smlih.

Voy.ise dan» les Éiats-Lnis. — Browue. Jainaic, i66, pi. 41,

fig. 4, Rann mnj-imn coinyrest'a mîsrtlla, — Kalm . il. 3,

p. 43, Han'i hiihcina. — Cateshy. Car., 2. fol. 72. tab. 72.

Piana maxima americana aauatica. — Séba, vol. I,
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nouille dont les yeux ovales sont gros , saillants

et brillants ; l'iris est rouge, bordé de jaune
;

tout le dessus du corps est d'un brun foncé

,

tacheté d'un brun plus obscur, avec des teintes

d'un vert jaunâtre, particulièrement sur le de-

vant de la tète : les taches des côtés sont ron-

des, et font paraître la peau aillée. Le ventre

est d'un blanc sale, nuancé de jaune, et légè-

rement tacheté, l.es pieds de devant et de der-

rière ont communément cinq doigts, avec un

tubercule sous chaque phalange.

Cette espèce est moins nombreuse que les

autres espèces de grenouilles. La mugissante

vit auprès des fontaines
,
qui se trouvent très-

fréquemment sur les collines de la Virginie: ces

sources forment de petits étangs, dont chacun

est ordinairement habité par deux grenouilles

mugissantes. Elles se tiennentà l'entrée du trou

par lequel coule la source; et, lorsqu'elles sont

surprises , elles s'élancent et se cachent au fond

de l'eau. Mais elles n'ont pas besoin de beau-

coup de précautions; le peuple de la Virginie

imagine qu'elles purifient les eaux et entretien-

nent la propreté des fontaines; il les épargne

d'après cette opinion
,
qui pourrait être fondée

sur la destruction qu'elles font des insectes,

des vers, etc., mais qui se change en supersti-

tion , comme tant d'autres opinions du peuple;

car non-seulement il ne les tue jamais, mais

même il croirait avoir quelque malheur à re-

douter s'il les inquiétait. Cependant la crainte

cède souvent à l'intérêt; et comme la mugis-

sante est très-vorace et très-friande des jeunes

oisons ou des petits canards
,

qu'elle avale

d'autant plus facilement qu'elle est très-grande

et que sa gueule est très-fendue, ceux qui élè-

vent ces oiseaux aquatiques la font quelquefois

périr '

.

Sa grandeur et sa conformation modifient son

coassement et l'augmentent, de manière que

lorsqu'il est réfléchi par les cavités voisines des

lieuxqu'ellefréquente,ilaquelqueressemblance

avec le mugissementd'un taureau qui serait très-

tab. 75, fi?. I. Ni'us devons observer qu'il y a une faute d'im-

pression d.ins la ireizième édition de Linnée; la planche

soiX(inte-i>eizit'iiie
, figure premirre du premier volume

de Séha
, y i si cilee , an lii'u de la figure premiéi e , plandie

soijctintequinzicme du même volume. Celle faille d'im-

pression -) fail (;roire que la ^renoni le appelée par M I.an-

renli la ( inq-doiyis , fiana pentndactyla . éiait ililférente

de la niii|!i^saiiie, parce ipie M. Laur>-nti a cilé pours^i gre-

nonille rivq-doigU , làfigv)e première
,
planche xoixantc-

quinziéwe dr .séba . landis que la mugissante et la ciuq-duigU

•oui absolument le même duimal.

' Catesby, a l'eadruit déjà cité.

éloigné , et, dit Catesby , à un quart de mille '.

Son cri , suivant M. Smith, est rude, éclatant

et brusque ; il semble que l'animal forme

quelquefois des sons articulés. Un voyageur

est bien étonné, continue M. Smilh, quand il

entend le mugissement retentissant de la gre-

nouille dont nous parlons , et que cependant il

ne peut découvrir d'où part ce bruit extraordi-

naire ; car les mugissantes ont tout le corps ca-

ché dans l'eau, et ne tiennent leur gueule éle-

vée au-dessus de la surface que pour faire en-

tendre le coassement très-fort qui leur a fait

donner le nom de Grenouille-taureau ^.

L'espèce de la grenouille mugissante que

M. Laurenti appelle la Cinq-doigts [Rana

pentadactyla) renkvme , suivant ce natura-

liste , une variété aisée à distinguer par sa cou-

leur brune
,
par la petitesse du cinquième doigt

des pieds de devant, et par la naissance d'un

sixième doigt aux pieds de derrière '. 11 y a

au Cabinet du Roi une grande grenouille mu-

gissante, qui paraît se rapprocher de cette va-

riété indiquée par M. Laurenti ;
elle a des ta-

ches sur le corps ; le cinquième doigt des pieds

de devant , et le sixième des pieds de derrière

sont à peine sensibles; tous les doigts sont sé-

parés ; elle a des tubercules sous les phalanges
;

son museau est arrondi ; ses yeux sont gros et

proéminents ; les ouvertures des oreilles assez

grandes, La langue est large, plate, et atta-

chée par le bout au-devant de la mâchoire

inférieure. Cet individu a .six pouces trois li-

gnes, depuis le museau jusqu'à l'anus. Les

pattes de derrière ont dix pouces ; celles de de-

vant quatre pouces ; et le contour de la gueule

a trois pouces sept lignes.

LA PERLEE*,

Bufo typiionius, Schneid. , Merr.; Bufo margarilifer,

Latr., Daud.; Rana tjphoiiia et inartiarilifera, Liac,

Liur.; Leplodactjlus typiioaia, Filz.

On trouve au Brésil une grenouille dont 1«

corps est parsemé de petits grains d'un rouge

clair , et semblables à des perles. La tète est an-

guleuse, triangulaire , et confor.mée comme

celle du caméléon. Le dos est d'un rouge brun;

• Catesby, à rendroit déjk cité.

' M. Smith , Voyage aux Élais-Unis de l'Amérique»

' Laurenii Sjiecinieii medicum , loco citalo.

* La Perlée, M. Daubeiilon, Eucycl. méth, — Séba, t. II,

tab. vi.fig. 6el7.
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les côtés sont mouchetés de jaune : le ventre

blanchâtre est chargé de petites verrues ou

petits grains d'un bleu clair ;
les pieds sont ve-

lus , et ceux de devant n'ont que quatre doigts.

Une variété de cette espèce , si richement co-

.orée par la nature , a cinq doigts aux pieds de

devant , et la couleur de son corps est d'un jaune

clair *

.

L'on voit que, dans le continent de l'Amé-

rique méridionale, la nature n'a pas moins dé-

parti la variété des couleurs aux quadrupèdes

ovipares, qu'elle parait au premier coup d'oeil

avoir dédaignés
,
qu'à ces nombreuses troupes

d'oiseaux de différentes espèces sur le plumage

desquels elle s'est plu à répandre les nuances

les plus vives, et qui embellissent les rivages

de ces conti'ées chaudes et fécondes.

LA JACKIE2.

Rana*paracloxa, Linn., Schn., Daud., Merr., Filz. ;

Proteus rauiuus, Laur.

Cette grenouille se trouve en grand nombre à

Surinam. Elle est d'une couleur jaune verdâtre

qui devient quelquefois plus sombre. Le dos et

les côtés sont mouchetés. Le ventre est d'une

couleur paie et nuageuse ; les cuisses sont par

derrière striées obliquement. Les pieds de der-

rière sont palmés ; ceux de devant ont quatre

doigts. Mademoiselle Ménan a rendu cette gre-

nouille fameuse , en lui attribuant une méta-

morphose opposée à celle des grenouilles com-

munes. Elle a prétendu qu'au lieu de passer par

l'état de têtard pour devenir adulte , la Jackie

perdait insensiblement ses pattes au bout d'un

certain temps , acquérait une queue , et deve-

nait un véritable poisson. Cette métamorphose

est plus qu'invraisemblable : nous n'en parlons

ici que pour désigner l'espèce particulièi'e de

grenouille à laquelle mademoiselle Mérian l'a

attribuée. L'on conserve au Cabinet du Roi , et

l'on trouve dans presque toutes les collections

e l'Europe, plusieurs individus de cette gre-

nouille fameuse
,
qui présentent les différents

degrés de son développement , et de son passage

par l'état de têtard , au lieu de montrer , comme
on l'a cru faussement, les diverses nuances

de son changement prétendu en poisson. La

«Séba,t.I, tab 7«.fig. 8.

' La Jackie. M Danbenton, Encycl. méth. —Mus. ad fr.,

Rann piscis. — Séba , mus., toin. 1 , tab. 78. — Meriaa , Sa-

ru:ani.7{, tat>. 71.

forme du têtard de la jackie, qui est assez
grand , et qui ressemble plus ou moins à un
poisson

, comme tous les autres têtards , a pu
donner lieu à cette erreur, dont on n'a parlé

que trop souvent. D'ailleurs il paraît qu'il v a

une espèce particulière de poisson , dont la for-

me extérieure est assez semblable a celle du té-

tard de la jackie, et que l'on a pu prendre

pour le dernier état de cette grenouille d'Amé-

rique.

LA GALOi^iNÉE'.

Hana virginica, Gmel., Merr.; Rana (yphonia, Daud.

On trouve en Amérique cette grenouille, dont

Linuée a parlé le premier. Son dos présente

quatre lignes relevées et longitudinales; il est

d'ailleurs semé de points saillants et de taches

noires. Les pieds de devant ont quatre doigts

séparés; ceux de derrière en ont cinq réunis

par une membrane; le second est plus long que

les autres et dépourvu de l'espèce d'ongle ar-

rondi qu'ont plusieurs grenouilles.

îNous regardons comme une variété de cette

espèce
,
jusqu'à ce qu'on ait recueilli de nou-

veaux faits , celle que M. Laurenti a appelée

Grenouille de Virginie^. Le corps de ce der-

nier animal
,
qu'on trouve en effet en Virginie,

est d'une couleur cendrée , tachetée de rouge
;

le dos est relevé par cinq arêtes longitudinales,

dont les intervalles sont d'une couleur pâle. Le

ventre et les pieds sont jaunes.

LA GRENOUILLE ECAILLEUSE^.

Rana squamigera, Giuel. '.

On doit à M. Walbaum la description de cette

espèce de grenouille. Il est d'autant plus inté-

ressant de la connaître, qu'elle est un exemple

de ces conformations remarquables qui lient de

très-près les divers genres d'animaux. Nous

avons vu en effet , dans l'Histoire naturelle

des Quadrupèdes ovipares, que presque toutes

les espèces de lézards étaient couvertes d'êcail-

* Rana Typhonia , 9, Linn., Amphib. rept.

= La Galonnée. M. Ddubenton. Encycl niéih. — Rana vh-

giiiiin, Lanrenti spécimen niediciim.—Sél)a. tom. I, i.75, f. 4.

' Hanii squami'jera.M. Walbaum, Mem lire des curienx

de la nature de lîei lin, an. l'Sd.t. v, p. 221.

4 MM. LatriMlle et Kory pensrnt que la grenouille écaillense

est ail étrn imaginaire. MM. Cuvier, Mer^^m et les autres er-

pétologistei de notre époque n'eu font nulle mention. D,
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les plus ou moins sensibles, et nous n'avons

trouvé dans les grenouilles , les crapauds ni les

raines, aucune espèce qui présentât quelque

apparence de ces mêmes écailles; nous n'avons

vu que des verrues ou des tubercules sur la

peau des quadrupèdes ovipares sans queue.

Voici maintenant une espèce degrenouilledont

une partie du corps est revêtue d'écaillés, ainsi

que celui des lézards; et pendant que, d'un

côté, la plupart des salamandres, qui toutes

ont une queue comme ces mêmes lézards , et

appartiennent au même genre que ces animaux

,

se rapprochent des quadrupèdes ovipares sans

queue, non-seulement par leur conformation

intérieure et par leurs habitudes , mais encore

par leur peau dénuée d'écaillés sensibles , nous

voyons, d'un autre côté, la grenouille décrite

par M. Walbaum établir un grand rapport

entre ce genre et celui des lézards par les écail-

les qu'elle a sur le dos. M. Walbaum n'a vu

qu'un individu de cette espèce singulière qu'il

a trouvé dans un cabinet d'histoire naturelle,

et qui y était conservé dans de l'esprit-de-vin.

Il n'a pas su d'où il avait été apporté. Il serait

intéressant qu'on pût observer encore des indi-

vidus de cette espèce , comparer ses habitudes

avec celles des lézards et des grenouilles, et voir

la liaison qui se trouve entre sa manière de vivre

et sa conformation particulière.

La grenouille écaillcuse est à peu près de la

grosseur et de la forme de la grenouille com-

mune ; sa peau est comme plissée sur les côtés et

sous la gorge; les pieds de devant ont quatre

doigts à demi réunis par une membrane , et les

pieds de derrière cinq doigts entièrement pal-

més ; les ongles sont aplatis; mais ce qu'il faut

surtout remanjuer , c'est une bande écailleuse

qui
,
partant de l'endroit des reins et s'étendant

obliquement de chaque côté au-dessus des

épaules , entoure par devant le dos de lanimal.

Cette bande est composée de très-petites écailles

à demi transparentes
,
présentant chacune un

petit sillon longitudinal, placées sur quatre

rangs, et se recouvrant les unes les autres

comme les ardoises des toits. Il est évident

,

par cette forme et cette position, que ces pie-

ces sontde véritables écailles semblablesà celles

des lézards, et qu'elles ne peuvent pas être

confondues avec les verrues ou tubercules

que l'on a observés sur le dos des quadrupèdes

ovipares sans queue. M. W albaum a vu aussi

sur la patte gauche de derrière quelques portions

garnies de petites écailles dont la forme était

celle d'un carré long; et ce naturaliste conjec-

ture avec raison qu'il en aurait trouvé égale-

ment sur la patte droite , si l'animal n'avait pas

été altéré par l'esprit-de-vin. Le dessous du
ventre était garni de petites verrues très-rap-

prochées. L'individu décrit par M. Walbaum
avait deux pouces neuf lignes de longueur, de-

puis le bout du museau jusqu'à l'anus ; sa cou-

leur était grise , marbrée , tachetée et pointillée

en divers endroits de biun et de marron plus

ou moins foncé; les taches étaient disposées en
lignes tortueuses sur certaines places , comme,
par exemple, sur le dos.

DEUXIÈME GENRE.

yUADBUPÈDES OVIPAllF.S gUI N'O^T POI^T DE QUEUE, (JUI ONT,
SOUS CUAQUt DOIGT, VUE lETlTE PliLOTE VIbQLEUSE.

RAINES.

LA RAIISE VERTE OU COMMUNE'.

Calnmita arliorcus, Schn.,Merr. ; IMa viriilis, Lnur.,

Latr. ; Uana viriiiis et arbores, Liuu.; la Rainette

coiiifiiune, Cuv.

Il est aisé de distinguer des grenouilles la

Raine verte, ainsi que toutes les autres raines,

par des espèces de petites plaques visqueuses

qu'elle a sous ses doigts, et qui lui servent à

s'attacher aux branches et aux feuilles des ar-

bres. Tout ce que nous avons dit de l'instinct,

de la souplesse, de l'agilité de la grenouille

commune , appartient encore davantage à la

raine verte; et comme sa taille est toujours

beaucoup plus petite que celle de la grenouille

curamune, elle joint plus de gentillesse à toutes

les qualités de cette dernière. La couleur du

dessus de son corps est d'un beau vert; le des-

sous, ou l'on voit de petits tubercules, est

blanc. Une raie jaune, légèrement bordée de

violet, s'étend de chaque côté de la tête et du

dos, depuis le museau jusqu'aux pieds de der-

rière; et une raie semblable règne depuis la

mâchoire supérieure jusqu'aux pieds de devant

* BoT/oaxof ipiMrtfn/f, en grec. — La R.iinr verte. M. Dau-

beoton, Encycl. inétli. — Gronov., mus. 2, p 8J. 11° 63, Rana.
— Gesiit^r, de ^u.i(lriip. ovip.. pag. 53, Rnniinnilus riridis.

—Rai, S/nop. Qiiddrup., 231, Ranti arboiea. sru RanuticU'

lus viridis —nitësil, t.ih. 9 , 10 et \t. — H(i)ui arborea,

Wuiff , Ichtbyologia, cum aiiipliibiis re;;iii Bonissici.
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La tête est courte , aussi large que le corps

,

mais un peu rétrécie par devant ;
les mâchoires

sont arrondies, les yeux élevés. Le corps est

court, presque triangulaire, très-élargi vers la

tête, convexe par-dessus et plat par-dessous.

Les pieds de devant
,
qui n'ont que quatre

doigts, sont assez courts et épais; ceux de

derrière, qui en ont cinq, sontau contraire déliés

et très-longs ; les ongles sont plats et arrondis.

La raine verte saute avec plus d'agilité que

les grenouilles, parce qu'elle a les pattes de

derrière plus longues en proportion de la gran-

deur du corps. C'est au milieu des bois, c'est

sur les branches des arbres
,

qu'elle passe

presque toute la belle saison; sa peau est si

gluante, et ses pelotes visqueuses se collent

avec tant de facilité à tous les corps, quelque

polis qu'ils soient, que la raine n'a qu'à se

poser sur la branche la plus unie, même sur

la surface inférieure des feuilles, pour s'y at-

tacher de manière à ne pas tomber. Catesby

dit qu'elle a la faculté de rendre ces pelotes

concaves , et de former par là un petit vide qui

l'attache plus fortement à la surface qu'elle

touche. Ce même auteur ajoute qu'elles fran-

chissent quelquefois un intervalle de douze

pieds. Ce fait est peut-être exagéré ; mais, quoi

qu'il en soit, les raines sont aussi agiles dans

leursmouvements que déliées dans leur forme.

Lorsque les beaux jours sont venus, on les

voit s'élancer sur les insectes qui sont à leur

portée; elles les saisissent et les retiennejit

avec leur langue, ainsi que les grenouilles; et

sautant avec vitesse de rameau en rameau

,

ellesy représentent jusqu'à un certain point les

jeux et les petits vols des oiseaux, ces légers

habitants des arbres élevés. Toutes les fois

qu'aucun préjugé défavorable n'existera contre

elles; qu'on examinera leurs couleurs vives

qui se marient avec le vert des feuillages et

l'émail des fleurs; qu'on remarquera leurs ru-

ses et leurs embuscades
;
qu'on les suivra des

yeux dans leurs petites chasses
;
qu'on les verra

s'élancer à plusieurs pieds de distance, se tenir

avec facilité sur les feuilles dans la situation la

plus renversée et s'y placer d'une manière qui

paraîtrait merveilleuse si l'on ne connaissait

pas l'organe qui leur a été donné pour s'atta-

cher aux corps les plus unis; n'aura-t-on pas

presque autant de plaisir à les observer qu'à

considérer le plumage, les manœuvres et le

vol de plusieurs espèces d'oiseaux?

L'habitation des raines au sommet de nos

arbres est une preuve de plus de cette analo-

gie et de cette ressemblance d'habitudes que
l'on trouve même entre les classes d'animaux:

qui paraissent les plus différentes les unes des

autres. La dragonne, l'iguane, le basilic, le

caméléon , et d'autres lézards très-grands

,

habitent au milieu des bois et même sur les

arbres; le lézard ailé s'y élance comme l'écu-

reuil avec une facilité et à des distances qui

ont fait prendre ses sauts pour une espèce de

vol; nous retrouvons encore sur ces mêmes
arbres les raines, qui cependant sont pour le

moins aussi aquatiques que terrestres, et qui

paraissent si fort se rapprocher des poissons
;

et tandis que ces raines, ces habitants si natu-

rels de l'eau, vivent sur les rameaux de nos

forêts, l'on voit, d'un autre côté, de grandes

légions d'oiseaux presque entièrement dépour-

vus d'ailes, n'avoir que la mer pour patrie, et

attachés, pour ainsi dn"e, à ia surface de l'onde,

passer leur vie à la sillonner ou à se plonger

dans les flots.

Il en est des raines comme des gren->uilles,

leur entier développement ne s'effectue qu'avec

lenteur; et de même qu'elles demeurent long-

temps dans leurs véritables œufs , c'est-à-dire

sous l'enveloppe qui leur fait porter le nom de

têtards, elles ne deviennent qu'après un temps

assez long en état de perpétuer leur espèce :

ce n'est qu'au bout de trois ou quatre ans

qu'elles s'accouplent. Jusqua cette époque,

elles sont presque muettes; les mâles même
qui, dans tant ^'espèces d'animaux, ont la

voix plus forte que les femelles, ne se font point

entendre , comme si leurs cris n'étaient propres

qu'à exprimer des désirs qu'ils ne ressentent

pas encore, et à appeler des compagnes vers

lesquelles ils ne sont point encore entraînés.

C'est ordinairement vers la fin du mois d'a-

vril que leurs amours commencent; mafs ce

n'est pas sur les arbres qu'elles en goûtent les

plaisirs ; on dirait qu'elles veulent se soustraire

à tous les regards, et se mettre à l'abri de tous

les dangers, pour s'occuper plus pleinement

sans distraction et sans trouble de l'objet au-

quel elles vont s'unir; ou bien il semble que

leur première patrie étant l'eau , c'est dans cet

élément qu'elles reviennent jouir dans toute

son étendue d'une existence qu'elles y ont re-

çue, et qu'elles sont poussées par une sorte

d'instinct à ne donner le jour à de petits êtres
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semblables à elles, que dans les asiles favora-

bles où ils trouveront en naissant la nourriture

et la sûreté qui leur ont été nécessaires à elles-

mêmes dans les premiers mois où elles ont

vécu ; ou plutôt encore c'est à l'eau qu'elles re-

tournent dans le temps de leurs amours, parce

que ce n'est que dans l'eau qu'elles peuvent

s'unir de la manière qui convient le mieux à

leur organisation.

Les Mines ne vivent dans les bois que pen-

dant le temps de leurs chasses , car c'est aussi

au fond des eaux et dans le limon des lieux

marécageux qu'elles se cachent pour passer

le temps de l'hiver et de leur engourdisse-

ment.

On les trouve donc dans les étangs dès la

fin du mois d'avril ou au commencement de

mai; mais, comme si elles ne pouvaient pas

renoncer, même pour un temps très-court, aux

branches qu'elles ont habitées, peut-être parce

qu'elles ont besoin d'y aller chercher l'aliment

qui leur convient le plus lorsqu'elles sont en-

tièrement développées , elles choisissent les

endroits marécageux entourés d'arbres : c'est

là que les mâles gondant leur gorge, qui de-

vient brune quand ils sont adultes, poussent

leurs cris rauques et souvent répétés , avec en-

core plus de force que la grenouille commune.
A peine l'un d'eux fait-il entendre son coasse-

ment retentissant
,
que tous les autres mêlent

leurs sons discordants à sa voix ; et leurs cla-

meurs sont si bruyantes qu'on les prendrait de

loin pour une meute de chiens qui aboient, et

que, dans des nuits tranquilles, leurs coasse-

ments réunis sont quelquefois parvenus jusqu'à

plus d'une lieue, surtout lorsque la pluie était

prête à tomber.

Les raines s'accouplent comme les grenouil-

les; on aperçoit le mâle et la femelle descendre

souvent au fond de l'eau pendant leur union,

et y demeurer assez de temps; la femelle pa-

raît agitée de mouvements convulsifs , surtout

lorsque le moment de la ponte approche; et le

mâle y ré^jond en approchant plusieurs fois

l'extrémité de son corps , de manière à féconder

plus aisément les œufs à leur sortie.

Quelquefois les femelles sent délivrées en

peu d'heures de tous les œufs qu'elles doivent

pondre; d'autres fois elles ne s'en débarrassent

que dans quarante-huit heures, et même quel-

quefois plus de temps, mais alors il arrive sou-

vent que le mâle lassé, et peut-être épuisé de
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fatigue, perdant son amour avec ses désirs,

abondoinie sa femelle, qui ne pond plus que

des œufs stériles.

La couleur des raines varie après leur accou-

plement; elle est d'abord rousse et devient gri-

sâtre tachetée de roux; elle est ensuite bleue,

et enfin verte.

Ce n'est ordinairement qu'après deux mois

que les jeunes raines ont la forme qu'elles doi-

vent conserver toute leur vie ; mais , dès qu'elles

ont atteint leur développement et qu'elles peu

vent sauter et bondir avec facilité, elles quit-

tent les eaux et gagnent les bois.

On fait vivre aisément la raine verte dans

les maisons , en lui fournissant une température

et uiie nourriture convenables. Comme sa cou-

leur varie très-souvent, suivant l'âge, la saison

et le climat, et comme, lorsque l'animal est

mort , le vert du dessus de son corps se change

souvent en bleu, nous présumons que l'on doit

regarder comme une variété de cette raine

celle que M. Boddaert a décrite sous le nom de

grenouille à deux couleurs '. Cette dernière

raine faisait partie de la collectionde M. Schlos-

ser , et avait été apportée de Guinée ; ses pieds

n'étaient pas palmés. Ses doigts étaient garnis

de pelotes visqueuses ; elle en avait quatre aux

pieds de devant et cinq aux pieds de derrièi'e.

La couleur du dessus de son corps était bleue,

et le jaune régnait sur tout le dessous. Le mu-

seau était un peu avancé; la tète plus large

que le coi'ps , et la lèvre supérieure un peu fen-

due ^.

On rencontre la raine verte en Europe ^, en

Afrique et en Amérique *
; mais , indépendam-

ment de cette espèce , les pays étrangers offrent

d'autres quadrupèdes ovipares sans queue, et

avec des plaques visqueuses sous les doigts.

Nous allons présenter les caractères particuliers

de ces diverses raines.

< Rona birolor, Petri Boddaert, epist. de Rana bicolore.

Ex miiseo Joaii. Alb. Schlcissfr, Aiiist., 1772

'Ce riptile consiilue une espèce distincte: c'est le Cala-

mita bicolor, Merr.; VHijla bicolur, Latr , Daud.; le Rana
birolor, Grael., Sliaw. 1).

' Elle est très-comtnune en Sardaigne. Hist. nat. des Am-
phibies et des Poissons de la Sardaigae , par M. François

Cetti, p. 59.

4 Cateshy, Hist. nat. de la Caroline. — M. Sraitb, Voyage

dans les États-Unis de l'Amérique.
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LA BOSSUE «.

CalamJta surinamensis , Merr.; Ilyla surinamensis

,

Daud.

Ou trouve, dans l'île de Lemnos , une raine

qu'il est aisé de distinguer d'avec les autres

,

parce que sur son corps arrondi et plane s'élève

une bosse bien sensible. Ses yeux sont saillants
;

et les doigts de ses pieds, garnis de pelotes

gluantes comme celles de la raine commune
,

sont en même temps réunis par une membrane.

Elle est la proie des serpents. Il paraît que

cette espèce, qui appartient à l'ancien continent,

se rencontre aussi à Surinam ; mais elle y a

subi riutluence du climat , et y forme une va-

riété distiuguce par les taches que le dessus de

son corps présente ^.

LA BRUNE 3,

Calamila liiictorius, var. ^ , Merr.; Hyla fusca, Laur.;

Ilyla arborea, ^, Liun. ; la Rainette à tapirer , Cuv.

Cette raine que M. Laurent! a le premier dé-

crite sans indiquer son pays natal , mais qui nous

parait devoir appartenir à l'Kurope , est distin-

guée d'avec les autres par sa couleur brune , et

par des tubercules en quelque sorte déchique-

tés qu'elle a sous les pieds.

La raine ou grenouille d'arbre dont parle

Sloane sous le nom de Rana arborea inaxiina

,

et qui habite la Jamaïque
,
pourrait bien être

une variété de la brune ; sa couleur est foncé

comme celle de la brune : à la vérité , elle est

tachetée de vert , et elle a de chaque côté du

cou une espèce de sac ou de vessie conique *
;

mais les dif'érences de cette raine qui vit en

Amérique avec la brune
,

qui parait habiter

l'Kurope
,

pourraient être rapportées à l'in-

fluence du climat, ou à celle de la saison des

amours
,
qui , dans presque tous les animaux,

rend plusieurs parties beaucoup plus appa-

rentes.

' La Bossue. M. Daul)t'uton , Encycl. méUi. — Hijla ranœ-
furmii , Laureiiti spedraen medicum. — Sélia, tom. II,

tat). 13. f.i.

' liylii r(i)iœformis,\àV. B , La.irenti spec. med.— Séb«,
toni il. tab. 70, fig.4.

• La liruiie. Al. Daubenton , Encycl. méth.

4Sluaue, t. 2.

LA COULEUR DE LAIT '.

Cclamita pahnatus , Merr. ; Rana boans , Lina. ; Ci-
laraita maximus, Sclineid ; Iljla palmata, Latr.,

Daud. '.

Elle habite en Amérique : sa couleur est d'ua

blanc de neige, avec des taches d'un blanc

moins éclatant ; le bas-ventre présente des

bandes d'une couleur cendrée pâle; l'ouverture

de la gueule est très-grande. Une variété de

cette espèce , au lieu d'avoir le dessus du corps

d'un blanc de neige , l'a d'une couleur bleuâtre

un peu plombée.

LA FLUTEUSE ».

Calamila tibicen, Merr.; Hyla tibiatrlx. Leur., Daud.;

Hyla aurantiaca, Laur.; Rana arborea, var. >j et Raaji

boans , var. y , Linn. , Grael. *.

Cette espèce a le corps d'un blanc de neige,

suivant M. Laurent! , de couleur jaune , sui-

vant Séba , et tacheté de rouge. Les pieds de

derrière sont palmés, et le mâle, en coassant,

fait enfler deux vessies qu'il a des deux côtés

du cou , et que l'on a comparées à des flûtes.

Suivant Séba, elle coasse mélodieuseme?U
;

mais je crois qu'il ne faut pas avoir l'oreille

très-délicate pour se plaire à la mélodie de la

flùteuse; cette raine se tait pendant les jours

froids et pluvieux, et son cri annonce le beau

temps; elle est opposée en cela à la grenouille

commune , dont le coassement est au contraire

un indice de pluie. Mais la sécheresse ne doit

pas agir également sur les animaux dans deux

climats aussi différents que ceux de l'Europe et

de l'Amérique méridionale. Le mâle de la raine

couleur de lait ne pourrait-il pas avoir aussi

deux vessies, qu'il n'enflerait et ne rendrait

apparentes que dans le temps de ses amours,

et dès lors la flùteuse ne devrait-elle pas être

regardée comme une variété de la couleur de

lait?

' La Couleur de lait. M. Daubenton, Encycl. méth.— Hyles.

lartea , 28. Laureiiti spec. med.
' L.i raiiietle qui a servi pour cette description était une

raiueite beuglante ou la Patte d"oie, Lacép. caliinutu jini-

vuilu.s) liécoloréf. Il ne faut pas la confondre avec la rainette

lactée de Uaadin. Hist. nat. des Rainettes , in-4°, p. 30, pi. <o,

fig. 2. D.

' La Flùteuse. M. Daubenton, Encycl. méth. — Séba , 1. 1,

lab.71.fig. t et 2.

4 Selon M. Merrem, cette rainette ne diffère pas spéciliiiiô-

ment de la précédente. !>•

33
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L'ORANGÉE

Galamita tibicea, Merr.; Uyin tibiatrix, Laur., Datid. ;

Ilyla atirjuliaca, Laur.

Galamita ruber. Merr. ; Iljla rubra, Laur., Daud.;

II) la Sceleiou , Laur.

Le corps de cette raine est jaune , avec une

teinte légère de roux , et son dos est comme cir-

conscrit par une file de points roux plus ou

moins foncés. Séba dit qu'elle ne difl'ère de la

flûteuse que par le défaut des vessies de la

gorge : elle vit à Surinam -.

On rencontre au lirésil une raine dont le

corps est d'un jaune tirant sur la couleur de

l'or ; son dos esta la vérité panaché de rouge,

et on l'a vue d'une maigreur si grande, qu'on

en a tiré le nom de raine-squelette qu'on lui a

donné'. Mais les raines , ainsi que les grenouil-

les, sont sujettes à varier beaucoup par l'abon-

dance ou le défaut de graisse, même dans un

très-court espace de temps. Nous pensons donc

que la raine-squelette, vue dans d'autres mo-

ments que ceux où elle a été observée, n'aurait

peut-être pas paru assez maigre pour former

une espèce différente de l'orangée, mais sim-

plement une variété dépendante du climat ou

d'autres circonstances.

LA ROUGE *.

Calamila ruber , Merr. ; Hyla rubra , Laur. , Daud. '.

Calaniita tinctorius, Merr,; Hyla Inictoria, Latr., Daud.;

Rana liucloria , Shaw. '.

On la trouve en Amérique; elle a la tête

grosse, l'ouverture de la gueule grande, et sa

couleur est rouge.

M. le comte de Buffon a fait mention , dans

V Histoire des perroquets appelés Cricks , d'un

petit quadrupède ovipare sans queue, de l'A-

mérique méridionale , dont se servent les In-

< L'Orangée. M. Daubenton , EncycL méth. — Scba , l. I,

tab.7l.fi,'. 3.

' L;i Rainette orangéi- est en effet de ia même espèce qnf ia

fliM^iise; mais celle uni est décrite ci-après en doit être dis-

tingnée. D.
' La — Rallie-Squelette. M. Daubenton, Encycl. inéth.

—

Hyin Srelelon , ôô. Lanrenti spec med.— Séba , totn. I ,

tai) 73.fig.3.

/j l.a Uoiige. M. Daubenton .Encycl. méth. — Séba. tom. II,

tan. 68.fig.5.
* Celle-ei est de la même espèce que la rainette décrite à la

fin «le l'art cle précédent. D.

• Cette seconde rainette est ia riicine que la brune dicriie

ti-avant , page SS7. D.

diens pour donner aux plumes des perroquets

une belle couleur rouge ou jaune , ce qu'ils ap-

pellent lapirer. Us arrachent pour cela les

plumes des jeunes cricks qu'ils ont enlevés dans

leur nid ; ils en frottent la place avec le sang

de ce quadrupède ovipare; les plumes qui re-

naissent après cette opération , au lieu d'être

vertes comme auparavant, sont jaunes ou rou-

ges. Ce quadrupède ovipare sans queue vit

communément dans les bois : il y a, au Cabi-

net du Roi
,
plusieurs individus de cette espèce,

conservés dans l'esprit-dc-vin, d'après lescjuels

il est aisé de voir qu'il est du genre des raines,

puisqu'il a des plaques visqueuses au bout des

doigts, ce qui s'accorde fort bien avec l'habi-

tude qu'il a de demeurer au milieu des arbres

I! parait que la couleur de cette raine tire sur

le rouge : elle présente sur le dos deux bandes

longitudinales, irrégulières, d'un blanc jau-

nâtre ou même couletir d'or. Il me semble qu'on

doit regarder cette jolie et petite raine comme
une variété de la rouge ou peut-être de l'oran-

gée. Combien les grenouilles , les crapauds et

les raines ne varient-ils pas suivant l'âge, le

sexe, la saison, et l'abondance on la disette

qu'ils éprouvent! La raine à tapirer a , comme
la rouge, la tète grosse en proportion du corps,

et l'ouverture de la gueule est grande.

Au reste, il est bon de remarquer que nous

retrouvons sur les raines de l'Amérique méri-

dionale les belles couleurs que la nature y a

accordées aux grenouilles , et qu'elle y a pro-

diguées aussi avec tant de magnificence aux oi-

seaux , aux insectes et aux papillons.

TROISIÈME GENRE.

QIJADUUrÈDES OVtrABES SANS QUI!UE , QUI ONT LE CORPS

KA MASSE ET ABHOM)l.

CRAPAUDS.

LE CRAPAUD COMMUN *.

Bufo cinereus, Sobneid., Merr.; Raiia BuFo, Linn. ;

Bufo vuigaris, Laur., Latr., Daud.; le Crapaud

cominiin, Cuv.

Depuis longtemps l'opinion a flétri cet ani-

• 4>^voç en grec. — B«/b, en latin — Toad, en anglais.

— Il' Crapaud commun. M. Daubenton, Encyl. méth.

—

fii(/^o, Scotia illustrata, Edimburgi. (684, — /iana Bufo,
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mal dégoûtant, dont l'approche révolte tous les

sens. L'espèce d'horreur avec laquelle on le

découvre est produite même par l'image que le

souvenir en retrace ; beaucoup de gens ne se le

représentent qu'en éprouvant une sorte de fré-

missement , et les personnes qui ont un tempé-

rament faible et les nerfs délicats ne peuvent en

fixer l'idée sans croire sentir dans leurs veines

le froid glacial que Ton a dit acconîpagner l'at-

touchement du crapaud. Tout en est vilain

,

jusqu'à son nom
,
qui est devenu le signe d'une

basse difformité; on s'étonne toujours lors-

qu'on le voit constituer une espèce constante

d'autant plus répandue, que presque toutes les

températures lui conviennent , et en quelque

sorte d'autant plus durable
,
que plusieurs es-

pèces voisines se réunissent pour former avec

lui une famille nomJjreuse. On est tenté de

prendre cet animal informe pour un produit

fortuit de l'humidité et de la pourriture
,
pour

un de ces jeux bizarres qui échappent à la na-

ture ; et on n'imagine pas comment cette mère

commune
,
qui a réuni si souvent tant de belles

avoir de bon , si ce n'est de chercher
,
pour

ainsi dire , à se dérober à tous les yeux , en
fuyant la lumière du jour?

Cet être ignoble occupe cependant une assez

grande place dans le plan de la nature : elle l'a

répandu avec bien plus de profusion que beau-

coup d'objets chéris de sa complaisance mater-

nelle. 11 semble qu'au physique comme au

moral , ce qui est le plus mauvais est le plus

facile à produire ; et d'un autre côté , on dirait

que la nature a voulu, par ce frappant con-

traste , relever la beauté de ses autres ouvra-

ges. Donnons donc dans cette histoire une place

assez étendue à ces êtres sur lesquels nous som-

mes forcés d'arrêter un moment l'attention. Ne

cherchons même pas à ménager la délicatesse;

ne craignons pas de blesser les regards , et tâ-

chons de montrer le crapaud tel qu'il est.

Son corps, arrondi et ramassé, a plutôt l'air

d'un amas informe et pétri au hasard, que d'un

corps organisé , arrangé avec ordre, et fait sur

un modèle. Sa couleur est ordinairement d'un

gris livide , tacheté de brun et de jaunâtre
;

proportions à tant de couleurs agréables , et quelquefois , au commencement du printemps,

qui même a donné aux grenouilles et aux raines elle est d'un roux sale, qui devient ensuite,

une sorte de grâce , de gentillesse et de parure,
! tantôt presque noir , tantôt olivâtre , et tantôt

a pu imprimer aucrapaud une forme si hideuse.
|

roussâtre. Il est encore enlaidi par un grand

Et que l'on ne croie pas que ce soit d'après des nombre de verrues ou plutôt de pustules d'un

conventions arbitraires qu'on le regarde comme vert noirâtre, ou d'un rouge clair. Une émi-

un des êtres les plus défavorablement traités :
j

nence très-allongée, faîte en forme de rein,

il paraît vicié dans toutes ses parties S'il a des molle et percée de plusieurs pores très-visibles,

pattes , elles n'élèvent pas son corps dispropor- est placée au-dessus de chaque oreille. Le con-

tienne au-dessus de la fange qu'il habite. S'il a duit auditif est fermé par une lame membra-
des yeux

, ce n'est point en quelque sorte pour neuse. Une peau épaisse, dure , et très-difficile

recevoir une lumière qu'il fuit. Mangeant des à percer, couvre son dos aplati; son large

herbes puantes ou vénéneuses, caché dans la ventre parait toujours enflé ; ses pieds de de-

vase, tapi sous des tas de pierres, retiré dans
! vaut sont très-peu allongés, et divises enquatre

des trous de rochers , sale dans son habitation, doigts , tandis que ceux de derrière ont chacun
dégoûtant par ses habitudes, difforme dans son six doigts réunis par une membrane *. Au lieu

corps , obscur dans ses couleurs , infect par son I de se servir de cette large patte pour sauter avec
haleine, ne se soulevant qu'avec peine, ou-

vrant , lorsqu'on l'attaque , une gueule hi-

deuse, n'ayant pour toute puissance qu'une

grande résistance aux coups qui le frappent,

qt\e l'inertie de la matière, que l'opiniâtreté

d'un être stupide, n'employant d'autre arme
qu'une liqueur fétide qu'il lance

,
que paraît-il

Wnlff, Iclithyologia , cum amphibiis regni Borussiici. —
PU rutios .Arisl., Hist. aii.,lil). IX. c. I, 40. — Toad, liritlsh

Zoology, vol. III , Lond., 1776. — liubela , seu Phrynum,
Gfsncr, Pisc, 807. — Bradi , nat., t. 21, f. 2. — Bufo, se'-t

nubeta , Rai , Synops. Qiiadrnp., 232.

agilité , il ne l'emploie qu'à comprimer la vase

humide sur laquelle il repose; et au-devant de

cette masse, qu'est-ce qu'on distingue? Une

tête un peu plus grosse que le reste du corps
,

comme s'il manquait quelque chose à sa diffor-

mité : une grande gueule garnie de mâchoires

raboteuses , mais sans dents ; des paupières

gonflées, et des yeux assez gros, saillants, et

qui révoltent par la colère qui paraît souvent

* Le doigt inii rieur est gros, nuis très-court et peu sen-

sible dans le sqaeleUe.
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îes animer. On est tout étonné qu'un animal

qui ne semble pitri que d'une vile et froide

boue puisse sentir l'ardeur de la colère, comme
si la nature avait permis ici aux extrêmes de se

mêler , afin de réunir dans un seul être tout ce

qui peut repousser l'intérêt. II s'irrite avec

force pour peu qu'on letouclie; il se gonlle, et

tâche d'employer ainsi sa vaine puissance : il

résiste longtemps aux poids avec lesquels on

cherche à l'écraser ; et il faut que toutes ses

parties et ses vaisseaux soient bien peu liés entre

«ux
,
puisqu'on a vu des crapauds qui

,
percés

d'outre eu outre avec \\n pieu , ont cependant

vécu plusieurs jours , étant fichés contre terre.

Tout se ressent de la grossièreté de l'atmo-

sphère ordinairement répandue autour du cra-

paud, et de la disproportion de ses membres :

non-seulement il ne peut point marcher , mais

il ne saute qu'à une très-petite hauteur; lors-

qu'il se sent pressé, il lance contre ceux qui le

poursuivent les sucs fétides dont il est imbu
;

il fait jaillir une liqueur limpide que l'on dit

être sou urine ' et qui , dans certaines circon-

stances , est plus ou moins nuisible. Il transpire

de tout son corps une humeur laiteuse , et il

découle de sa bouche une bave, qui peuvent

infecter les herbes et les fruits sur lesquels il

passe , de manière à incommoder ceux qui en

mangent sans les laver. Cette bave et cette hu-

meur laiteuse peuvent être un venin plus ou

moins actif, ou un corrosifplus ou moins fort

,

suivant la température, la saison , et la nourri-

ture des crapauds , l'espèce de l'animal sur le-

quel il agit, et la nature de la partie qu'il at-

taque. La trace du crapaud peut donc être

,

dans certaines circonstances , aussi funeste que

son aspect est dégoûtant. Pourquoi donc laisser

subsister un animal qui souille et la terre et les

eaux , et même le regard ? Mais comment anéan-

tir une espèce aussi féconde , et répandue dans

presque toutes les contrées ?

Le crapaud habite pour l'ordinaire dans les

fossés , surtout dans ceux où une eau fétide

croupit depuis longtemps ; on le trouve dans les

fumiers, dans les caves, dans les antres pro-

fonds , dans les forêts , où il peut se dérober ai-

sément a la clarté qui le blesse, en choisissant

de préférence les endroits ombragés , sombres,

solitaires, ens'enfonçantsous les décombres et

sous les tas de pierres : et combien de fois n'a-

» Voyez l'ouvrage déjà cite de M. taureatie.

t-on pas été saisi d'une espèce d'horreur , lors-

que soulevant quelque gros caillou dans des

bois humides , on a découvert un crapaud ac-

croupi contre terre , animant ses gros yeux , et

gonflant sa masse pustuleuse?

C'est dans ces divers asiles obscurs qu'il se

tient renfermé pendant tout le jour, à moins

que la pluie ne l'oblige à en sortir.

Il y a des pays ou les crapauds sont si fort

répandus , comme auprès de Carthagène , et de

Porto-Hello en Amérique, que non-seulement

lorsqu'il pleut ils y couvrent les terres humides

et marécageuses , mais encore les rues, les jar-

dins et les cours , et que les habitants de ces

provinces de Carthagène et de Porto-Bel io ont

cru que chaque goutte de pluie était changée en

crapaud. Ces animaux présentent même, dans

ces contrées du JNouveau-Monde , un volume

considérable ; les moins grands ont six pouces

de longueur. Si c'est pendant la nuit que la

pluie tombe, ils abandonnent presque tous leur

retraite , et alors ils paraissent se toucher sur

la surface de la terre, qu'on dirait qu'ils ont

entièrement envahie. On ne peut sortir sans les

fouler aux pieds , et on prétend même qu'ils y
font des morsures d'autant plus dangereuses

,

qu'indépendamment de leur grosseur , ils sont,

dit-on, très-venimeux '. 11 se pourrait en effet

que l'ardeur de ces contrées et la nourriture

qu'ils y prennent viciassent encore davantage

la nature de leurs humeurs.

Pendant l'hiver, les crapauds se réunissent

plusieurs ensemble, dans les pays où la tempé-

rature devenant trop froide pour eux, les force

à s'engourdir; ils se ramassent dans le même
trou , apparemment pour augmenter et prolon-

ger le peu de chaleur qui leur reste encore.

C'est dans ce temps qu'on pourrait plus facile-

ment les trouver, qu'ils ne pourraient fuir, et

qu'il faudrait chercher à diminuer leur nombre.

Lorsque les crapauds sont réveillés de leur

long assoupissement, ils choisissent la nui

pour errer et chercher leur nourriture; ils vi

vent, comme les grenouilles, d'insectes, de

vers , de scarabées , de limaçons ; mais on dit

qu'ils mangent aussi de la sauge , dont ils ai-

ment l'ombre, et qu'ils sont surtout avides de

ciguë
,
que l'on a quelquefois appelée le persil

du crapaud ^.

< Voyage de Don Antoine d'DIIoa, Hist. gen. des Voyages,

t. un, p.539.éd. in-<2.

» Matière médicale, cont. de Geoffroy, t. XII , p. H».
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Lorsque les premiers jours chauds du prin-

temps sont, arrivés , on les entend , vers le cou-

cher du soleil
,
jeter un cri assez doux : appa-

remment c'est leur cri d'amour; et faut-il que

des êtres aussi hideux en éprouvent l'influence,

et qu'ils paraissent même le ressentir plus tôt

que les autres quadrupèdes ovipares sans

queue? Mais ne cessons jamais d'être historien

fidèle; ne négligeons rien de ce qui peut dimi-

nuer l'espèce d'horreur avec laquelle on voit

ces animaux ; et, en rendant compte de la ma-

nière dont ils s'unissent, n'omettons aucuns

des soins qu'ils se donnent, et qui paraîtraient

supposer en eux des attentions particulières,

et une sorte d'affection pour leurs femelles.

C'est en mars ou en avril que lès crapauds

s'accouplent : le plus souvent c'est dans l'eau

que leur union a lieu, ainsi que celle des gre-

nouilles et des raines. Mais le mâle saisit sa

femelle souvent fort loin des ruisseaux ou des

marais; il se place sur son dos, l'emhrasse

étroitement, la serre avec force : la femelle,

quoique surchargée du poids du mâle , est obli-

gée quelquefois de le porter à des distances

considérables; mais ordinairement elle ne laisse

échapper aucun œuf que lorsqu'elle a rencontré

l'eau.

Ils sont accouplés pendant sept ou huit jours,

et même pendant plus de vingt , lorsque la sai-

son ou le climat sont froids '
; ils coassent tous

deux presque sans cesse , et le mâle fait souvent

entendre une sorte de grognement assez fort

lorsqu'on veut l'arracher à sa femelle , ou lors-

qu'il voit approcher quelque autre mâle
,
qu'il

semble regarder avec colère , et qu'il tâche de

repousser en allongeant ses pattes de derrière.

Quelque blessure qu'il éprouve, il ne la quitte

pas : si on l'en sépare par force , il revient à

elle dès qu'on le laisse libre , et 11 s'accouple de

nouveau, quoique privé de plusieurs mem-
bres, et tout couvert de plaies sanglantes^.

Vers la fin de l'accouplement, la femelle pond
ses œufs

;
le mâle les ramasse quelquefois avec

ses pattes de derrière, et les entraine au-des-

sous de son anus dont ils paraissent sortir; il

les féconde et les repousse ensuite. Ces œufs
sont renfermés dans une liqueur transparente

,

visqueuse, où ils forment comme deux cordons
toujours attachés à l'anus de la femelle. Le

* Œuvres de M. l'abbé Spallanrani' vol. 111, p 3i
« Idem, p. 8i.

mâle et la femelle montent alors à la surface de
l'eau pour respirer

; au bout d'un quart d'heure

ils s'enfoncent une seconde fois pour pondre ou
féconder de nouveaux œufs; et ils paraissent

ainsi à la surface des marais , et disparaissent

plusieurs fois. A chaque nouvelle ponte, les

cordons qui renferment les œufs s'allongent de
quelques pouces : il y a ordinairement neuf ou
dix pontes. Lorsque tous les œufs sont sortis

et fécondés , ce qui n'arrive souvent qu'après

douze heures, les cordons se détachent; ils ont

alors quelquefois plus de quarante pieds de

long '

; les œufs , dont la couleur est noire, y
sont rangés en deux files , et placés de manière

à occuper le plus petit espace possible : on a

rencontré de ces œufs à sec dans le fond de

bassins et de fossés dont l'eau s'était évaporée.

Les crapauds craignent autant la lumière

dans le moment de leurs plaisirs que dans les

autres instants de leur vie : aussi n'est-ce qu'à

la pointe du jour, et même souvent pendant la

nuit, qu'ils s'unissent à leurs femelles. Les be-

soins du mâle paraissent subsister quelquefois,

après que ceux de la femelle ont été satisfaits,

c'est-à-dire après la ponte des œufs. M. Roësel

en a vu rester accouplés pendant plus d'un

jour, quoique la femelle ni le mâle ne laissas-

sent rien sortir de leur corps , et qu'en dissé-

quant la femelle il ait vu ses ovaires vides ^.

On retrouve donc, dans cette espèce, la force

tyrannique du mâle
,
qui n'attend pas

,
pour

s'unir de nouveau à sa femelle, qu'un besoin

mutuel les rassemble par la voix d'un amour
commun

; mais qui la contraint à servir à ses

jouissances , lors même que ses désirs ne sont

plus partagés ; et cet abus de la force qu'il peut

exercer sur elle ne parait-il pas exister aussi

dans la manière dont il s'en empare, pendant

qu'ils sont encore éloignés du seul endroit où

ses jouissances semblent pouvoir être commu-
nes à celle qu'il s'est soumise? Il se fait porter

par elle, et commence ses plaisirs pendant

qu'elle ne parait ressentir encore que la peine

de leur union.

Nous devons cependant convenir que, dans

la ponte , les mâles des crapauds se donnent

quelquefois plus de soins que ceux des grenouil-

les, non-seulement pour féconder les œufs,

mais encore pour les faire sortir du corps de

' (Envres de M. l'abbè Siiallanzani, vol. 111, p. 33.
« Roësel, Hisloria natiiralis Rananira, elc.
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leurs femelles, lorsqu'elles ne peuvent passe

défaire seules de ce fardeau. On ne peut guère

en douter d'après les observations de M. De-

mours * sur un crapaud terrestre trou^é par cet

acaiiémieien dans le .lardin du Roi , surpris

,

troublé, sans être interrompu dans ses soins,

et non-seulement accouple hors de l'eau , mais

encore aidant avec ses pattes de derrière la

sortie des œufs que la femelle ne pouvait pas

faciliter par les divers mouvements qu'elle

exécute lorsqu'elle est dans l'eau -.

Au reste, des œufs abandonnés à terre ne

doivent pas éclore, à moins qu'ils ne tombent

dans quelque endroit assez obscur, assez cou-

vert de vase, et assez pénétré d'humidité, pour

que les petits crapauds puissent s'y nourrir et

s'y développer ^.

Les cordons augmentent de volume en même
temps et en même proportion que les œufs qui,

au bout de dix ou douze jours, ont le double

de grosseur que lors de la ponte*; les glo-

bules renfermés dans ces œufs, et qui d'abord

sont noirs d'un côté, et blanchâtres de l'autre,

se couvrent peu à peu de linéaments; au dix-

septième ou dix-huitième jour on aperçoit le

petit têtard ; deux ou trois jours après il se dé-

gage de la matière Visqueuse qui enveloppait

les œufs; il s'efforce alors de gagner la surface

de l'eau , mais il retombe bientôt au fond ; au

bout de quelques jours il a de chaque côté du

cou un organe qui a quelques i-apports avec les

ouïes des poissons, qui est divisé en cinq ou

six appendices frangées, et qui disparait tout

à fait le vingt-troisième ou le vingt-quatrième

jour. Il semble d'abord ne vivre que de la vase

et des ordures qui nagent dans l'eau ; mais, à

mesure qu'il devient plus gros, il se nourrit de

plantes aquatiques. Son développement se fait

de la même manière que celui des jeunes gre-

nouilles; et lorsqu'il est entièrement formé, il

' Mf^m de l'Anali'mte des Sciences, anrée <7^<t.

' jM. Laiirenli a f.iit une es|j'ce p.irlii'iiiiëredii crapaud ob-

serv*' par W Dcmoiirs; il lui a d'inné le nom île /Info o/istr-

liicon.i ; m;iis nous ne voyais lien qui doive taire sépirer

cet .iiiimal lin crapand conimnn *.

' Les œufs di-s crajiands >e déveli)ppenf , qnniipie la tempé-

ratnre ilr l'atniospln'ie ne soitipi'à ix dci^res an-iles^u* de
lérii (In Itiertnoiiie re de Ré.iiitiinr. Œnvies de M. l'ibbé Spal-

lan/.ini , traiinction de M. Seniubier. vnl. [ , p. 88.

* M. l'abbé S,jallanzani . ouvrage liéjà ciié.

* Ce reptile ou Crapaud accoucheur n é:^ liécrii el (iguré comme
formaiii reellcnienl une espère distincte «Ions le genre des Cra|Mud8,

par M. Rroiitiiiinrl. M. Mrrrcni le place dans le genre Bombioator bous

le noin de Bombinator obstetricans. 9.

sort de l'eau , et va à terre chercher les endroits

humides.

Il en est des crapauds communs comme des

autres quadrupèdes ovipares; ils sont beaucoup

plus grands et beaucoup plus venimeux à me-

sure qu'ils habitent des pays plus chauds el

plus convenables à leur nature '. Parmi les in

dividus de cette espèce, qui sont conservés ao

Cabinet du lU)i , il y en a un qui a (juatre pou-

ces et demi de longueur, depuis le museau
jusqu'à l'anus. On en trouve sur la Côte-d'Or

d'une grosseur si prodigieuse, que lorsqu'ils

sont en repos, on les prendrait pour des tortues

de terre; ils y sont ennemis mortels des ser-

pents : Bosman a été souvent le témoin des

combats que se livrent ces animaux, il doit

être curieux de voir le contraste de la lourde

masse du crapaud
,
qui se gonfle et s'agite pe-

samment, avec les mouvements prestes et ra-

pides des serpents; lorsque, irrités tous les

deux, et leurs yeux en feu, l'un résiste par sa

force et son inertie aux efforts que son ennemi

fait pour l'étoufiér au milieu des replis de son

corps tortueux, et que tous deux cherchent à

se donner la mort par leurs morsures et leur

venin fétide, ou leurs liqueurs corrosives.

Ce n'est qu'au bout de quatre ans que le cra-

paud est en état de se reproduire. On a prétendu

que sa vie ordinaire n'était que de quinze ou

seize ans; mais sur quoi l'a-t-on fondé? Avait-

on suivi avec soin le nif-me crapaud dans ses

retraites écartées? Avait-on recueilli un assez

grand nombre d'observations pour reconnaître

la durée ordinaire de la vie des crapauds, in-

dépendamment de tout accident et du défaut de

nourriture?

Nous avons au contraire un fait bien con-

staté, par lequel il est prouvé qu'un crapaud a

vécu plus de trente-six ans : mais la manière

dont il a passé sa longue vie va bien (tonner;

elle prouve jusqu'à quel point la domesticité

peut influer sur quelque animal que ce soit, et

surtout sur les être.; dont la nature est plus

susceptible d'altération, et dans lesquels des

ressorts moins compliqués peuvent plus aisé-

ment , sans se rompre ou se desunir, être plies

dans de nouveaux sens. Ce crapaud a vécu

presque toujours dans une maison ou il a été,

• En Sardaigne. rni regarde leur contact seul comme dan-

perein. Hisi. iial. des Ainph. et des Poiss. de cette ile, par

par .M. Fraurois Celti, y. 40.
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pour ainsi dire, élevé et apprivoisé '. Il n'y

avait pas acquis sans doute cette sorte d'affec-

tion que l'on remarque dans quelques espèces

d'animaux domestiques , et qui était trop in-

compatible avec son organisation et ses mœurs,

mais il y était devenu familier ; la lumière des

bougies avait été pendant longtemps pour lui

le signal du moment où il allait recevoir sa

nourriture; aussi, non-seulement il la voyait

sans crainte, mais même il la recherchait : il

était déjà très-gros lorsqu'il fut remarqué pour

la pj-emière fois; il habitait sous un escalier qui

était devant la porte de la maison; il paraissîdt

tous les soirs au moment où il apercevait de la

lumière , et levait les yeux comme s'il eut at-

tendu qu'on le prit, et qu'on le portât sur une

table, ou il trouvait des insectes, des cloportes,

et surtout de petits vers qu'il préférait peut-

être à cause de leur agitation continuelle; il

fixait sa proie; tout d'un coup il lançait sa lan-

gue avec rapidité, et les insectes ou les vers y
demeuraient attachés, à cause de l'humeur

visqueuse dont l'extrémité de cette langue était

enduite.

Comme on ne lui avait jamais fait de mal , il

ûe s'irritait point lorsqu'on le touchait; il de-

vint l'objet d'une curiosité générale , et les da-

mes mêmes demandèrent à voir le crapaud fa-

milier.

11 vécut plus de trente-six ans dans cette es-

pèce de domesticité ; et il aurait vécu plus de

temps peut-être si un corbeau , apprivoisé

comme lui , ne l'eut attaqué à l'entrée de son

trou , et ne lui eût crevé un œil , malgré tous les

efforts qu'on fit pour le sauver. Il ne put plus

attraper sa proie avec la même focilité, parce

qu'il ne pouvait juger avec la même justesse de

sa véritable place ; aussi périt-il de langueur au

bout d'un an.

Les différents faits observés relativement à

ce crapaud, pendant sa domesticité
,
prouvent

peut-être qu'on a exagéré la sorte de méchan-

ceté et les goûts sales de son espèce. On pour-

rait dire cependant que ce crapaud habitait

l'Angleterre , et par conséquent à uno latitude

assez élevée pour que toutes ses mauvaises ha-

bitudes fussent tempérées par le froid : d'ail-

leurs , trente-six ans de domesticité, de sûreté

et d'abondance
,
peuvent bien changer les in-

clinations d'un animal tel que le crapaud , le

* Zoologie britannique, vol. III.

naturel des quadrupèdes ovipares paraissant,

pour ainsi dire
,

plus flexible que celui des

animaux mieux organisés. Que l'on croie tout

au plus qu'avec moins de danger à courir, et

une nourriture d'une qualité particulière, l'es-

pèce du crapaud pourrait être perfectionnée

comme tant d'autres espèces ; mais ne faudrp-

î-il pas toujours reconnaître, dans les individus

dont la nature seule aura pris soin , les vices

de conformation et d'habitudes qu'on leur a

attribués?

Comme l'art de l'homme peut rendre presque

tout utile, puisqu'il changequelquefois en médi-

caments salutaires les poisons les plus funestes,

on s'est servi des crapauds en médecine ; on les

y a employés de plusieurs manières * , et con-

tre plusieurs maux.

On trouve plusieurs observations d'après les»

quelles il paraîtrait, au premier coupd'œil,

qu'un crapaud a pu se développer et vivre pen-

dant un nombre prodigieux d'années dans le

creux d'un arbre ou d'un bloc de pierre , sans

aucune communication avec l'air extérieur
;

mais on ne l'a pensé ainsi que parce qu'on

n'avait pas bien examiné l'arbre ou la pierre,

avantde trouver le crapaud dans leurs cavités"''.

Cette opinion ne peut pas être admise , mais ce-

pendant on doit regarder comme très-sûr qu'un

crapaud peut vivre très-longtemps , et même
jusqu'à dix-huit mois sans piendre aucune

nourriture , en quelque sorte sans respirer , et

toujours renfermé dans des boites scellces exac-

tement. Les expériences de M. Hérissant le

mettent hors de doute ^ , et ceci est une nou-

velle conlirmation de ce que nous avons dit

dans notre premier distours touchant la nature

des quadrupèdes ovipares.

Voyons maintenant les caractères qui distin-

guent les crapauds différents du crapaud com-

mun, tant en Europe que dans les pays étran-

gers; il n'est presque aucune latitude où la

nature n'ait prodigué ces êtres hideux , dont il

semble qu'elle n'a diversifié les espèces que

par de nouvelles difformités , comme si elle

* t Mes iièsres . que les chaleurs du sol' il et du s;ible avaient

I beaucoup incoiiiinu.iés , se frottèrent le front .<vec >tr> cra-

( pau(i8 vi'.inis, d'int ih trouvèrent fiicore (iiicl(iue8-iins

( sons lis liroiiss.nlies : c'< st asS'Z leur coulnnie l()vs(|u'ils

« sont trav^njlés de la migraine, et ils en fuient soulagés. »

Hist. n.it. (lu Sénégal . p.n M. Adin-nn . p. 165.

2 Encycl. niélh.. art. de» Crapauds
,
par M. Daubenton.

— Astruc, PHris,4737, in-4». p. 5i)2 ei sniv.

• Él()se de M. Hérissant, Hist. de lAcad. des Science,

anu' c 1773.
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avait voulu qu'i! ne manquât aucun trait de lai

deur à ce genre disgracié.

LE VERT'.

BiifOTJriabilis, Merr.; Bufo viridis, Laur. , Schneid. ;

Bufo schreberianus , Laur. ; Ilana sitibuada , Pal!.

,

(imel. ; Bufo sitibundus , Schueid ; le crapaud varia-

ble, Cuv.

On trouve , auprès de Vienne , dans les ca-

vités des roche-s ou dans les fentes obscures

des murailles, un crapaud d'un blanc livide,

dont le dessus du corps est marqueté de taches

vertes légèrement ponctuées , entourées d'une

ligne noire, et, le plus souvent, réunies plu-

sieurs ensemble. Tout son corps est parsemé

de verrues , excepté le devant de la gueule et

les extrémités des pieds; elles sont livides sur

le ventre , vertes sur les taches vertes , et rou-

ges sur les intervalles qui séparent ces taches.

11 parait que les liqueurs corrosives que ré-

pand ce crapaud peuvent être plus nuisibles

que celles du crapaud commun : sa respiration

est accompagnée d'un gonllement de la gueule.

Dans la colère, ses yeux étincellent; et son

corps , enduit d'une humeur visqueuse , répand

une odeur fétide , semblable à celle de la mo-

relle des boutiques ( Solanum nigrum) , mais

beaucoup plus forte. 11 tourne toujours en de-

dans ses deux pieds de devant. Comme il habite

le même pays que le crapaud commun , on ne

peut décider que d'après plusieurs observations

si les différences qu'il présente
,
quant à ses

couleurs, à la disposition de ses verrues, etc.

,

doivent établir , entre cet animal et le crapaud

commun , une diversité d'espèce ou une sim-

ple variété plus ou moins constante. Suivant

M. Pallas , le crapaud vert, qu'il nomme R<i7ia

sitibunda, se trouve en assez grand nombre

aux environs de la mer Caspienne ^.

LE RAYON-VERT'.

Rafo variiibilis, Merr. ; Bufo viridis , Laur., Schneid. ;

Bufo schrelierianus, Laur.; Rana sitibunda , Gmel. ;

Bufositibiuidus, Schneid. ; le crapaud variable, Cuv.

^ous plaçons à la suite du vert ce crapaud

qui pourrait bien n'en être qu'une variété. 11

est couleur de chair; son caractère distinctif

• Le Vcit. M Danbenton, Encycl. niéth.

'M. P. iil.is. Supplément à son Voyage.

• Le Rtyo.i-vert. M. Uaubeiiton, liucycl. métfa.

est de présenter des lignes vertes, disposées et

rayons ; il a été trouvé en Saxe.

Nous invitons les naturalistes qui habitent

l'Allemagne à rechercher si l'on ne doit pas

rapporter au Rayon-vert , comme une variété

plus ou moins distincte , le crapaud trouvé en

Saxe, parmi des pierres, par M. Schreber, et

que M. Pallas a fait connaître sous le nom de

Grevouil/c, changrante '

.

Ce crapaud est de la grandeur de la grenouille

commune ; sa tète est arrondie; sa bouche sans

dents; sa langue épaisse et charnue; les pau-

pières supérieures sont à peine sensibles , le des-

sus du corps est parsemé de verrues. Les pieds

de devant ont quatre doigts ; ceux de derrière

en ont cinq, réunis par une membrane. M.

Edler, de Lubeck , a découvert que ce crapaud

change souvent de couleur, ainsi que le camé-

léon et quelques autres lézards , ce qui établit

un nouveau rapport entre les divers genres des

quadrupèdes ovipares. Lorsque ce crapaud est

en mouvement , sa couleur est blanche parse-

mée de taches d'un beau vert , et ses verrues

paraissentjaunes. Lorsqu'il esten repos , la cou-

leur verte des taches se change en un cendré plus

ou moins foncé ; le fond blanc de sa couleur de-

vient aussi cendré lorsqu'on le touche et qu'on

l'inquiète. Si on l'expose aux rayons du soleil

,

dont il fuit la lumière, la beauté de ses couleurs

disparait, et il ne présente plus qu'une teinte

uniforme et cendrée. Un crapaud de la même
espèce, trouvé engourdi par M, Schreber, pré-

sentait , entre les taches vertes , une couleur de

chair semblable à celle du liaijon-vert.

LE BRUN 2.

BuSo fusons, Laur. .Dand.; Rana ridibunda, Pall. j

Bufo ridibuiidus, Schneid., Merr.; Rana bom ina ,

var. y, Linn. ; le crapaud brun, Cuv.

Ce crapaud a la peau lisse , sans aucune ver-

rue , et marquetée de gran es taches brunes

qui se touchent. Les plus larges et les plus fon-

cées sont sur le dos , au milieu et le long du-

quel s'étend une petite bande plus claire. Les

yeux sont remarquables en ce (jue la fente que

laisse la paupière en se contractant est située

verticalement au lieu de l'être transversalement.

Sous la plante des pieds de derrière, qui sont pal-

»

* Spicilegia zoolosica . fa^cicnlns sp|itiiiiiis , i i. <

Le Brun. M. Daubenlon, Eiicycl. niédi.—Koësel. t. <7. J
'•
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mes , on remarque un faux ongle qui a la dureté

de la corne. La femelle est distinguée du mâle

par les taches qu'elle a sous le ventre.

Ce crapaud se trouve plus fréquemment dans

les marais qu'au milieu des terres. Lorsqu'il est

en colère, il exhale une odeur fétide semblableà

celle de l'ail ou de la poudre à canon qui brûle;

et cette odeur est assez forte pour faire pleurer.

Dans l'accouplement, le mâle paraît prendre

des soins particuliers pour faciliter la ponte

des œufs de la femelle. Roësel soupçonne qu'il

est venimeux ; et Actius et Gesner assurent

même qu'il peut donner la mort , soit par son

souffle empoisonné lorsqu'on l'approche de trop

près , soit lorsqu'on mange des herbes impré-

gnées de son venin. Sans doute l'assertion de

Gesner et d'Actius peut être exagérée; mais il

restera toujours aux crapauds , et surtout au

crapaud brun , assez de qualités rnalftiisantes
,

pour justifier l'aversion qu'ils inspirent.

Il paraît que c'est le crapaud brun que

M. Pallas a nommé Rana ridibunda ( Gre-

nouille rieuse)
,
qui se trouve en grand nombre

aux environs de la mer Caspienne , et dont le

coassement , entendu de loin , imite un peu le

bruit que l'on fait en riant.

de chair éclatante vers les angles de la bouche

ou elles sont groupées.

L'extrémité des doigts est noirâtre , et garnie

d'une peau dure comme de la corne
,
qui tient

lieu d'ongle à l'animal. Au-dessous de la plante

des pieds de devant se trouvent deux espèces

d'os ou de faux ongles dont le Calamité peut

se servir pour s'accroch?.r : les doigts des pieds

de derrière sont séparés.

Le calamité se tient
,
pendant le jour , dans

les fentes de la terre et dans les cavités des mu-

railles. Au lieu d'être réduit à ne se mouvoir

que par sauts , comme les autres quadrupèdes

ovipares sans queue , il grimpe
,
quoique avec

peine, et ens'arrêtant souvent; à l'aide de ses

faux ongles et de ses doigts séparés , il monte

quelquefois le long des murs jusqu'à la hauteur

de quelques pieds pour gagner sa retraite.

On ne trouve pas ordinairement les calamités

seuls dans leurs trous. Ils y sont rassemblés et

ramassés au nombre de dix ou douze. C'est la

nuit qu'ils sortent de leur asile et qu'ils vont

chercher leur nourriture. Pour éloigner leurs

ennemis , ils font suinter , au travers de leur

peau , une liqueur dont l'odeur , semblable à

celle de la poudre enflammée , est encore plus

forte.

Au mois de juin , ceux qui ont atteint l'âge

de trois ans et à peu près leur entier accroisse-

ment se rassemblent pour s'accoupler sur le

bord des marais remplis de joncs , ou ils fout

entendre un coassement retentissant et singu-

lier. On pourrait penser que les habitudes par-

ticulières de ces crapauds influent sur la nature

de leurs humeurs et empêchent qu'ils ne soient

venimeux ; cependant Roësel a présumé le con-

traire, parce que, suivant lui, les cigognes qui

sont fort avides de grenouilles n'attaquent point

les calamités.

LE CALAMITE '.

Bufo colamita , Lnur. , Latr., Daud. , Merr. ; Rana

Pufo,var. yS, Linn.jRana porteatosa, Blumemb.;

Rana fœtidissima , Herin.; Rana raephitica, Shaw.

C'est encore un crapaud d'Europe qui a beau-

coup de ressemblance avec le crapaud brun
,

mais qui en diffère cependant assez pour con-

stituer une espèce distincte. Il a le corps un

peu étroit : ses couleurs sont très-diversitiées
;

son dos
,
qui est olivâtre

,
présente trois raies

longitudinales , dont celle du milieu est couleur

de soufre ; et les deux des côtés , ondulées et

dentelées , sont d'un rouge clair mêlé d'un jaune

plus foncé vers les parties inférieures. Les côtés

du ventre , les quatre pattes et le tour de la

gueule sont marquetés de plusieurs taches

inégales et olivâtres.

Voilà la disposition générale des couleurs de

la peau sur laquelle s'élèvent des pustules

brunes sur le dos , rouges vers les côtés , d'un

rouge pâle près des oreilles , et d'une couleur

« Le Calamité. M. Daubenton , Encycl, œéth. - Roésel , ' Feuer Krote , en allemand.- le Couleur de Feu. M. Dau-

lah 2« l benton . Encycl. méth. - Roësel , tab. 22 et 23.

l 34

LE COULEUR DE FEU'.

Bombinator igueus, Merr.: Rana variegHta et bombi-

n I Linu. ; Bufo igneus, Laur.; Rana campaniso-

ua, Laur. ; Bufo bombinus, Latr.

M. Laurenti a découvert ce crapaud sur les

bords du Danube. C'est un des plus petits. Son

dos d'une couleur olivâtre très-foncée est ta-

cheté d'un noir sale : mais le ventre , la gueule,
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les pattes et la plante des pieds sont d'un blanc

bleuâtre tacheté d'un beau vermillon, et c'est

de la que lui vient son nom. Toute la surface

de son corps est parsemée de petites verrues.

Quand il est exposé au soleil , sa prunelle prend

unejiiiure parfaitement triangulaire dont le con-

tour est doré. Cette espèce est très-nombreuse

dans les marais du Danube ; une variété de ce

crapaud a le ventre noir tacheté et ponctué de

Vtlanc.

On trouve le couleur de feu à terre, pendant

l'automne : lorsqu'on l'approche et qu'il est

près de l'eau , il s'y élance avec légèreté , ainsi

que les tirenouilles ; mais s'il ne voit aucun

moyen d'échapper , il s'affaisse contre terre

comme pour se cacher; dès qu'on le touche, sa

tète se contiacte et se jette en arrière ; si on le

tourmente, il exhale une odeur fétide, et ré-

pand par l'anus une sorte d'écume. Son coas-

sement
,
qu'il l'ait entendre sans enfler sa gorge,

est une sorte de grognement sourd et entrecou-

pé, qui (fuelquefoisse prolonge et ressemble un
peu , suivant M. Laurenti , à la voix d'une per-

sonne qui rit.

Les œufs hors du corps de la femelle sont

disposés par pelotons , ainsi que ceux des gre-

nouilles, au lieu d'être rangés par files , comme
les oeufs du crapaud commun. Et ce qu'il y a

de remarquable dans les habitudes de ce petit

animal
,
qui semble faire , à certains égards , la

nuance entre les crapauds et les gjenouilles,

c'est (fu'au lieu de craindre la lum ère il se plaît

sur le bord de l'eau, a s'imbiber des rayons du
soleil. Il ne paraît pas, d'après les expériences

de M. Laurenti, que les humeurs du couleur

de feu aient d'autre propriété nuisible que celle

d'assoupir certains petits animaux, tels que les

lézai-ds gris qui sont tres-seusibles à toute

sorte de venin , ainsi que nous l'avons déjà

dit.

LE PUSTULEUX'.

Bufo puslulosus, .Merr. , Laur.

On trouve, dans les Indes, ce crapaud re-

marquable par ses doigts garnis de tubercules

semblables à des épines , et par les vésicules ou

pustules qui le couvrent. Sa couleur est d'un

* Lp Pustuleux, M. Daubenton , Eocycl. luéth. — Sc' a, 1. 1,

tab. 74, fi«. t.

roux cendré; elle est plus claire sur les côtés ei

sur le ventre où elle est tachetée de roux, il a

quatre doigts séparés aux pieds de devant et

cinq doigts paliï)és aux pieds de derrière.

LE GOITREUX «.

Biifo \eutricosus Laur.,Lalr., Daud. , Mcrr.; Rana
veulricosa , Linn.

Son corps arrondi est d'une couleur rousse.

Son dos est sillonné par trois rides longitudinales.

Son bas-ventre paraît enflé ; et cet animal est

surtout distingué par un gonflement considéra-

ble à la gorge. Les deux doigts extérieurs de

ses pieds de devant sont réunis; il habite dans

les Indes

LE BOSSU \

Breviceps gibbosus, Merr.; Rana gibbosa, Linn.;

Rina breviceps, Schneid.; Bufo gibbosus , Laur.,

Latr., Daud.

La tête de ce crapaud est très-petite , obtuse

et enfoncée dans la poitrine. Son corps ridé

,

mais sans verrues , est tres-convexe. Sa cou-

leur est nébuleuse : son dos présente une bande

longitudinale , un peu pâle et dentelée; tous ses

doigts sont séparés les uns des autres. Il en a

quatre aux pieds de devant et cinq aux pieds

de derrière. On le trouve dans les Indes orien-

tales , ainsi qu'en Afrique. L'individu que nous

a\ ons décrit a été apporté du Sénégal au Cabi-

net du Roi.

LE PIPA».

PipaTcdo, Merr.; l^-ua Pipa. Linn.; Rana doi^igera,

Scha. ; Pipa americaua, Laur. ; Bufo dniviger, Latr.,

Daud.

De tous les crapauds de l'Amérique méridio-

nale, l'un des plus remarquables est le Pipa.

Le mâle et la femelle sont assez différents l'un

de l'autre, tant par la grandeur que par la con-

formation, pour qu'on les regarde , au premier

* Le Goitreux. M. Daubenton, Encycl. niéUi. — Mas.

Adolph. Fred., I.p. 48.

' Le Bo.s.su. M. Daubenton, Encyd. méth.

*Curuiu, dans l'Aniérique inériilioiiale. — Le Fipa.

U. Diiulientiin , Encyd. raélh. — Groiiov.. mus , 2, pas*' Si

n« fi*. — Séba , mus , t. I , tab. 77, fig. t , 4. Jiufo , seii Pipa

ameiirana.— Braill , Nat., t. 2>, f. i. /itnia ^vrinamensU,
— ValliM., liât., 1, t. 41, fig. 6.—Planches enluminées, U'' 2',
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coap d'œil , comme deux espèces très-distinctes.

Aussi , au lieu de décrire l'espèce en général
,

croyons-nous devoir parler séparément du mâle

et de la femelle.

Le mâle a quntrc doigts séparés aux pieds de

devant et cinq doiiits palmés aux pieds de der-

rière. Chaque doigt des pieds de devant est

fendu à l'extrémité en quatre petites parties. On

a peine à distinguer le corps d'avec la tête. L'ou-

verture de la gueule est très-grande : les yeux

placés au-dessus de la tête sont très-petits et

assez distants l'un de l'autre. La tète et le corps

sont très-aplatis. La couleur générale en est oli-

vâtre plus ou moins claire et semée de très-pe-

tites taches rousses ou rougeâtres.

• La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est

beaucoup plus grande. Elle a également la tête

et le corps aplatis, iMais la tête est triangulaire

et plus large n la base que la partie antérieure

du corps. Les yeux sont très-petits et très-dis-

tants l'un de l'autre, ainsi que dans le mâle.

Elle a de même cinq doigts palmés aux pieds de

derrière et quatre doigts divisés aux pieds de

devant, mais chacun de ces quatre doigts est

fendu à l'extrémité en quatre petites parties

plus sensibles que dans le mâle. Son corps est

communément hérissé partout de très-petites

verrues. L'individu femelle, qui est conservé

au Cabinet du Roi, a cinq pouces quatre lignes

de longueur depuis le bout du museau jusqu'à

l'anus.

Ce qui rend surfout remarquable ce grand

crapaud de Surinam , c'est la manière dont les

fœtus de cet animal croissent, se développent

et éclosent *. Les petits du pipa ne sont p.int

conçus sous la peau <lu dos de leur mère , ainsi

que l'a pensé mademoiselle de Mérian, à qui

nous devons les premières observations sur cet

animal'': mais lorsque les œufs ont été pondus

par la femelle et fécondés par le mâle de la

même manière que dans tous les crapauds , le

mâle, au lieu de les disperser, les ramasse avec

ses pattes , les pousse sous son ventre , et les

étend sur le dos de la femelle où ils se collent.

La liqueur fécondante du mâle fait enfler la

peau et tous les téguments du dos de la femelle

qui forment alors autour des œufs , des sortes

de cellules.

* Voyez un Mémoire ;!(> M. Bonnet , inséré dans le Journal

lie Physique dt; 1779, vol. II, p 443.

'Mériaii. Dl^strtatii> d' gfneratione et metamorphosibos

issectorum surinaraensium , etc. Amsterd., 1719.

Les œufs cependant grossissent , et doivcn;

éprouver, par la chaleur du corps de la mère

un développement plus rapide en proportioî

que dans les autres espèces de crapauds. Lci

petits éclosent, et sortent ensuite de leurs cel

Iules , après avoir passé, en quelque sorte, par

l'état de têtard ; car ils ont, dans les premiert

temps de leur développement, une queue qu'ili,

n'ont plus quand ils sont prêts à quitter leurs

cellules '.

Lorsqu'ils ont abandonné le dos de leur mère,

celle-ci , en se frottant contre des pierres ou des

végétaux, se dépouille des portions de cellules

qui restent encore , et de sa propre peau qui

tombe alors en partie pour se renouveler.

Mais la nature n'a jamais présenté de phéno-

mènes isolés; l'expression d'eatraordiîHureoïi

de .sfngidière n'est point absolue , mais seule-

ment lelative à nos connaissances; et elle ne

désigne en général qu'un degré plus ou moins

grand dans une propriété déjaexistanteailleurs :

aussi la manière dont les petits du pipa se déve-

loppent n'est point à la rigueur particulière à

cette espèce. On en remarque une assez, sem-

blable, même parmi les quadrupèdes vivipares,

puisque les petits du sarigue ou opossum ne

premient, pendant quelque temps , leur accrois-

sement que dans une espèce de poche que la

femelle a sous le ventre ^.

Au reste, il paraît que la cbair de ce crapaud

n'est pas malfaisante; et, suivant le rapport de

mademoiselle de Mérian, les ]Nègres en man-

gent avec plaisir.

LE CORNU '.

Rana coruuta, Linn., Schneid.,Meri'.; Rufo cornntus ,

Laur. , Lat!-., Daiid.

Ce crapaud, que l'on trouve en Amérique, est

l'un des plus hideux; sa tête est presque aussi

grande que la moitié de son corps; l'ouverture

de sa gueule est énorme , sa langue é|)aisse et

large; ses paupières ont la forme d'un cône

aigu , ce qui le fait paraître armé de cornes dans

lesquelles ses yeux seraient placés. Lorsqu'il

est adulte , son aspect est affreux ; il a le dos et

les cuisses hérissés d'épines. Le fond de sa

< Œuvres de M. lal)bé Spallanzani , vol. UI , u- 200.

' Voyez , dans rnist. nat. des Quadnip ,r..rt. de l'0;>o*-

sufn.
» Le Cornu. M. naubenton, Encycl. meth, — Séba

,
t. î

i Ub. 72.fîs iet2
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couleur est jaunâtre; des raies brunes sont

placées en long sur le dos , et en travers sur les

pattes et sur les doigts. Une large bande blan-

châtre s'étend depuis la tète jusqu'à l'anus. A
l'origine de cette bande , on voit de chaque côté

une petite tache ronde et noire. Ce vilain ani-

mal a quatre doigts séparés aux pieds de devant

et cinq doigts réunis par une membrane aux

pieds de derrière. Suivant Séba, la femelle dif-

fère du mâle, en ce que ses doigts sont tous

séparés les uns des autres. Le premier doigt

des quatre pieds étant d'ailleurs écarté des au-

tres , dans la femelle , donne à ses pieds une

ressemblance imparfaite avec une véritable

main, réveille une idée de monstruosité et

ajoute à l'horreur avec laquelle on doit voir

cette hideuse femelle. Rien en effet ne révolte

plus que de rencontrer au milieu de la diffor-

mité quelque trait des objets que l'on regarde

comme les plus parfaits.

L'AGUA'.

BoiiibinatomiaciiUitiis, Mcrr.; Bufobrasiliensis, Laur.;

Rana brasilieasis , Gmel.

Ce grand crapaud que l'on appelle au Brésil

Aguaquaquan, et dont le dessus du corps est

couvert de petites émmences, est d'un gris

cendré semé de taches roussâtres presque cou-

leur de feu. 11 a quatre doigts séparés aux pieds

de devant , et cinq doigts palmés aux pieds de

derrière. L'on conserve , au Cabinet du Roi,

un individu de cette espèce
,
qui a sept pouces

quatre lignes de longueur, depuis le bout du

museau jusqu'à l'anus.

• L'Agua. M. D nibenton , Encycl. niéth. — Bufo brasilieri'

fis. Séha , t. 1 , lab. 73 , fig. J et 2.

LE MARBRÉ
Calamita marmoratus, Merr.; Ilyla mannorata , Latr.

,

Daud.

Cet animal ressemble un peu a l'agua. Il a,

comme ce dernier, quatre doigts divisés aux

pieds de devant , et cinq doigts palmés aux
pieds de derrière; mais il parait être commu-
nément beaucoup plus petit. D'ailleurs le des

sus du corps est marbré de rouge et d'un jaune

cendré; et le ventre est jaune, moucheté de

noir.

LE CRIARD a.

Bufo musicus , Latr., Daud., Merr.; Bufo chimosus,

Sclineid.; Rana niusica, Linn.?

Le Criard, que l'on trouve à Surinam, est

un des plus gros crapauds. Sa peau est mouche-

tée de livide et de brun, et parsemée de ver-

rues. Les épaules couvertes de points saillants,

de même que le ventre , sont relevées en bosse

,

et percées d'une multitude de petits trous. Il

est aisé de le distinguer du marbré et du pipa

que l'on trouve aussi à Surinam
,
parce qu'il a

cinq doigts à chaque pied ; les doigts des pieds

de devant sont séparés , et ceux des pieds de

derrière à demi palmés. Il habite les eaux dou-

ces où il ne cesse de faire entendre son coasse-

ment désagréable. C'est ce qui l'a fait appeler

\e Musicien par Linnée ; mais le nom de Criard,

que lui a donné M. Daubenton, convient bien

mieux à un animal dont la voix rauque et dis-

cordante ne peut que troubler les concerts har-

monieux ou le silence paisible de la nature, et

qui ne peut faire entendre qu'un coassement

aussi désagréable pour l'oreille, que son aspect

l'est pour les yeux.

* Le Marliré. M. Daubenton, Encycl. mél'h— Bufo tnav'

moral us. Lanreuli Spec. med.—Séba, 1. 1, tab. 7, fig. 4 et 5.

' Le Criard. M. Daubenton, EncycL inétb.
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KEPTILES BIPÈDES.

Nous avons vu le seps et le chalcide se rap-

procher de l'ordre des serpents, par rallonge-

ment de leur corps, et la brièveté de leurs

pattes. Nous allons maintenant jeter les yeux

sur un genre de reptiles qui réunit encore de

plus' près les serpents et les lézards. Nous ne le

comprenons pas parmi les quadrupèdes ovi-

pares, puisque le caractère distinctif de ce
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genre est de n'avoir que deux pieds ; mais nous

Le plaçons entre ces quadrupèdes et les serpents.

Les reptiles qui le composent diffèrent des pre-

miers, en ce qu'ils n'ont que deux pattes au lieu

d'en avoir quatre , et ils sont distingués des

seconds par ces deux pieds qui manquent à tous

les serpents. 11 serait d'ailleurs fort aisé de les

confondre avec ces derniers, auxquels ils res-

semblent par l'allongement du corps , les pro-

portions de la tête et la forme des écailles.

L'on a douté
,
pendant longtemps , de l'exis-

tence de ces animaux ; et en effet tous ceux que

l'on a voulu jusqu'à présent regarder comme
des reptiles bipèdes étaient des seps ou des

chalcides qui avaient perdu
,
par quelque acci-

dent, leurs pattes de devant ou celles de der-

rière ;
la cicatrice était sensible , et ils présen-

taient d'ailleurs tous les caractères des seps ou

des chalcides : ou bien c'étaient des serpents

mâles que l'on avait tués dans la saison de leurs

amours , lorsqu'au moment d*aller s'unir à

leurs femelles , ils font sortir par leur anus leur

double partie sexuelle, dont les deux portions

s'écartent l'une de l'autre , et , étant garnies

d'aspérités assez semblables à des écailles,

peuvent être prises , au premier coup d'oeil, pour

des pattes imparfaites. On nous a souvent en-

voyé de ces serpents tués peu de temps avant

leur accouplement , et qu'on regardait comme
des serpents à deux pieds, tandis qu'ils ne dif-

féraient des autres qu'en ce que leurs parties

sexuelles étaient gonflées et à découvert. C'est

parmi ces serpents, surpris dans leurs amours,

que nous croyons devoir comprendre celui que

Linnée a placé dans le genre des Anguis , et

qu'il a nommé Anguis bipède '.

On doit encore rapporter les prétendus rep-

tiles bipèdes , dont on a fait mention jusqu'à

présent , à des larves plus ou moins développées

de grenouilles , de raines , de crapauds , et

même de salamandres, tous ces quadrupèdes

ovipares ne présentant souvent que deux pattes

dans les premiers temps de leur accroissement.

Tel est, par exemple, l'animal que Linnée a

cru devoir placer non-seulement dans un genre,

mais même dans un ordre particulier , et qu'il

a appelé Sirène lacerline ^. Il avait été envoyé

de Charleston, par M. le docteur Garden, à

M. Ellis ; il avait été pris à la Caroline , où on

* LInn., Systemanaturae, 1. 1, fol. 190, éd. 13.

> Voyez l'addilion qui est à la fin du t. I du Système de la

nature, par Liaaée . éd. 43. '

doit le trouver assez fréquemment, puisque les

habitants du pays lui ont donné un nom ; ils

l'appellent Mud inguana. On le trouve com-
munément sur le bord des étangs

, et dans des
endroits marécageux

,
parmi les arbres tombés

de vétusté , etc. Nous avons examiné avec soin

la figure et la description que M. Ellis en a

données dans les Transactionsphilosophiques^
;

et nous n'avons pas douté un seul moment que

cet animal , bien loin de constituer un ordre

nouveau , ne fût une larve ; il a les caractères

généraux d'un animal imparfait, et d'ailleurs

il a les caractères particuliers que nous avons

trouvés dans les salamandres à queue plate. A
la vérité , cette larve avait trente-un pouces de

longueur ; elle était par conséquent beaucoup

plus grande qu'aucune larve connue ; et c'est ce

qui a empêché Linnée de la regarder comme
un animal non encore développé ; mais ne doit-

on pas présumer que nous ne connaissons pas

tous les quadrupèdes ovipares de l'Amérique

septentrionale, et qu'on n'a pas encore décou-

vert l'espèce à laquelle appartient cette grande

larve? Peut-être l'animal dans lequel elle se

métamorphose vit-il dans l'eau de manière à

n'être aperçu que très-difficilement. Cette larve,

envoyée à M. Ellis , manquait de pieds de der-

rière ; ceux de devant n'avaient que quatre

doigts, ainsi que dans nos salamandres aqua-

tiques ; les ongles étaient très-petits ; les os des

mâchoires crénelés et sans dents ; il y avait

des espèces de bandes au-dessus et au-dessous

de la queue , et de chaque côté du cou étaient

trois protubérances frangées, assez semblables

à celles qui partent également des deux côtés

du cou, dans les salamandres à queue plate.

Mais si jusqu'à présent les divers anSmaux

que l'on a considérés comme de vrais reptiles

bipèdes doivent être rapportés à des espèces

de quadrupèdes ovipares, ou de serpents , nous

allons donner, dans l'article suivant, la des-

cription d'un animal qui n'a que deux pieds

,

que l'on doit regarder cependant comme entiè-

rement développé , et qu'il ne faut compter par

conséquent, ni parmi les serpents , ni parmi les

quadrupèdes ovipares. Nous traiterons ensuite

d'un autre bipède qui doit être compris dans le

même genre, et que M. Pallas a fait connaître.

< Lettre de Jean Ellis , Trans. philos., année 1766, t LVJ.
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PREMIÈRE DIVISION.

BIPEDES

QUI MANQUENT DB PATTES DE DEBBIÈBE.

LE CANNELÉ
Chirotes caniliculadis, Merr m.; Chamfesanra propns,

Schnciil.; Bipes ranaliculaliis, Bonn.; Chalcides pro-

pus, Daud. ; Larerla sulcala, Suckow ; Lacerla

lumbricuîdes , Sbavv. . Biinimc cuuelo, Giiv.

Nous nommons ainsi un bipède qui n'a en-

core été décrit par aucun naturaliste, et dont

aucun voyageur n'a fait mention. Il a été trouvé

au Mexique par M. Vélasquès, savant i{spa-

gnol, qui l'a remis, pour nous renvoyer, à

M. Polony, habile médecin de Sai!it-Dominp:ue;

et c'est madame la vicomtesse de Foutanges,

commandante de cette ile.quia bien voulu l'ap-

porter elle-même en France, avec un soin que

l'on ne se serait pas attendu à trouver dans la

beauté, pour un reptile plus propre à l'effrayer

qu'à lui plaire.

Ce bipède est entièrement privé de pattes de

derrière. Avec quelque soin que nous l'ayons

examiné , nous n'avons aperçu , dans tout son

corps, aucune cicatrice, aucune marque qui

pût faire soupçonner que l'animal eût éprouvé

quelque accident, et perdu quelqu'un de ses

membres, il a beaucoup de rapports, par sa

conformation générale, avec le lézard que nous

avons nommé Chaldde ; les écailles dont il est

revêtu sont également disposées en anneaux
;

mais il diffère du chalcide, non-seulement en

ce qu'il n'a que deux pattes , mais encore en ce

qu'il a la queue très-courte , au lieu que ce der-

nier lézard l'a très-longue en proportion du

corps. H est tout couvert d'écaillos, presque

carrées, et dis^iosées en demi-anneaux sur le

dos , ainsi que sur le ventre ; ces demi-anneaux

se correspondent de manière que les extrémités

îes demi-anneaux supérieurs aboutissent à la

ligne (jui sépare les demi-anneaux inférieurs.

C'est par cette disposition qu'il diffère encore

'.les chalcides, dont les écailles forment des

anneaux entiers autour du corps. La ligne où

se réunissent les demi-anneaux supérieurs et

les demi-anneaux inférieurs présente de cha-

que côté , et le long du corps , une espèce de

sillon qui s'étend mpuis la tète jusqu'à l'anus.

La queue, au lieu d'être couverte de demj-

anneaux, ainsi que le corps, est garnie d'an-

neaux entiers, composés de petites écailles de
même forme et de même grandeur que celles

des demi-anneaux. L'assemblage de ces écailles

forme un grand nombre de stries longitudina-

les; la réunion des anneaux produit aussi un
très-grand nombre de cannelures transversales;

et c'est de là que nous avons tiré le nom de

Cannelé
, que nous donnons au bipède du Mexi-

que. Nous avons compté cent cinquante demi-

anneaux sur le ventie de cet animal , et trente-

un anneaux sur sa queue, qui est grosse et

arrondie à l'extrémité. La longueur totale de

cet individu est de huit pouces six lignes ; celle

de la queue, d'un pouce; et son diamètre,

dans sa plus grande grosseur, est de quatre

lignes. La tête a trois lignes de longueur; elle

est .'".rrondie par devant, et on a peine à la dis-

tinguer du corps. Le dessus en est couvert

d'une grande écaille; le museau est garni de

trois écailles plys grandes que celles des an-

neaux, et dont les deux extérieures présentent

chacune un très-petit trou, qui est l'ouverture

des narines. La mâchoire inférieure est aussi

bordée d'écaillés un peu plus grandes que celles

des anneaux; les dents sont très-petites; les

yeux , à peine visibles et sans paupières
;
je n'ai

pu remarquer aucune apparence de trous audi-

tifs. Les pattes
,
qui ont quatre lignes de lon-

gueur , sont recouvertes de petites écailles

,

semblables à celles au corps, et disposées en

anneaux; il y a, à chaque pied, quatre doigts

bien séparés, garnis d'ongles longs et crochus
;

et à côté du doigt extérieur de chaque pied, on

aperçoit comme le comniencement d'un cin-

quième doigt. Mous n'avons pu remarquer au-

cun indice de pattes de derrière, aitisi que nous

l'avons dit; aucun anneau du corps ni de la

queue n'est interrompu , et rien n'indique que

l'animal ait éprouvé quelque accident , ou reçu

la plus légère blessure. L'ouverture de l'anus

s'étend transversalement; et, sur son bord

supérieur, nous avons compté six tubercules

percés à leur extrémité, et entièremfut sem-

blables à ceux que nous avous vus sur la face

intérieure des cuisses de Viguane, du Lézard

vert, du Gecko , etc.

La queue du bipède cannelé étant aussi

grosse a son extrémité que la tête de cet ani-

mal , il a beaucoup de rapport, par sa confor-

mation générale , avec les serpents que Liunée
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a nommés Amphisbènes, dont les écailles sont

également disposées eu anneaux, les yeux très-

peu visibles , la tête et le bout de la queue pres-

que de la même grosseur, et qui manquent

aussi de trous auditifs. C'est parmi ce genre

d'amphisbènes qu'il faudrait placer le cannelé,

s'il n'avait point deux pattes; et c'est particu-

lièrement avec ce genre qu'il lie l'ordre des

quadrupèdes ovipares. Comme cet animal a été

tnvoyé, au Cabinet du Roi, dans du tafia , nous

'l'avons pu juger de sa couleur naturelle; mais

aous avons présumé qu'elle est ordinairement

verdâtre et plus claire sur le ventre que sur le

dos. Nous ignorons si on le trouve en très-grand

nombre au Yiexique, et quelles sont ses habi-

tudes. Mais nous pensons d'après sa conforma-

tion, assez semblable à celle des seps et des

chalcides, (|ue son allure et sa manière de vivre

doivent ressembler beaucoup à celles de ces

derniers lézards.

<f*-trC-0^9^

SECONDE DIVISION.

BIPEDES

QUI MANQUENT DE PATTES DE DEVANT.

LE SHELTOPUSIK.

Psendopus serpentinus, Merr. ; Lacerta Apus , Gmel ;

Chama'satirn Apus, Schueid.; Sheltopu^ik didacty-

lus, LaU-. ; Seps "heltopusik , Daud.

Nous donnons ici une notice d'un reptile à

deux pattes, dont M . Pallas a parlé le premier '

.

Nous lui conservons le nom de SheUojiu.si/i que

lui donnent les habitants des contrées qu'il

habite, quoiqu'ils appliquent aussi ce nom à

une véritable espèce de serpent
,
parce qu'il ne

' Novi commentarii Acaflemiae Scientiaruru iraperiaits Pa-
tropolitaïKT, t. XIX, fol. 433. pro auno <774.

peut y avoir aucune équivoque relativement à

deux animaux d'ordres ou du moins de genres

différents. On le trouve auprès du Volga, dans
le désert sablonneux de Naryn , ainsi qu'aux
environs de Terequm, près du Kumam ; il de

meure de préférence dans les vallées ombragées

et où l'herbe croît en abondance. 11 se cache

parmi les ai'brisseaux , et fuit dès qu'on l'ap-

proche. Il fait la guerre aux petits lézards, et

particulièrement aux lézards gris. Sa tête est

grande, plus épaisse que le corps. Le museau
est obtus. Les bords de la gueule sont revêtus

d'écaillés un peu ^ lus grandes que celles qui les

touchent ; les mâchoires garnies de petites

dents, et les narines bien ouvertes. Le shelto-

pusik a deux paupières mobiles et des ouvert

tures pour les oreilles, semblables à celles des

lézards. Le dessus de la tète est couvei't de

grandes écailles; celles qui garnissent le corps

et la queue , tant dessus que dessous , sont un
peu festonnées et placées les unes au-dessus des

autres, comme les tuiles sur les toits. De cha-

que côte du corps s'étend une espèce de ride ou

de sillon longitudinal. A l'extrémité de chacun

de ces sillons, et auprès de l'anus, on voit un

ti'ès-petit pied couvert de quatre écailles, et

dont le bout se partage en deux sortes de doigts

un peu aigus. La queue est beaucoup plus lon-

gue que le corps. La longueur totale du shelto-

pusik est ordinairement de plus de trois pieds,

et sa couleur, qui est assez uniforme sur tout

le corps , est d'un jaune pâle. On trouvera dans

la note suivante ' les principales dimensions de

ce bipède
,
que M. Pallas a disséqué avec beau-

coup de soin ^.

* Longueur depuis le bout du museau jusqu'à

l'auus.

Lonsueur de la queue.

Lougucur de la tète depuis le museau jusqu'aux

trous auditifs.

Circ().:férence de la tète ii sa base.

Circonft^rcnce du corps au-devant de l'anus.

Circonférence de Id queue à sou origine.

Lougueur des pieds.

s M. Pallas, à l'endroit déjà cité.

i
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MEMOIRE

DEUX ESPÈCES DE QUADRUPÈDES OVIPARES

QUE L'ON N'A PAS ENCORE DÉCRITES".

1801.

Nous avous dit dans nos cours , et imprimé

depuis très-longtemps dans nos ouvrages
,
que

l'on pouvait espérer de trouver dans les ani-

maux toutes les combinaisons de formes com-

patibles avec la nécessité où ils sont de se pro-

curer un aliment analogue à leurs organes. La

conformation de deux espèces de quadrupèdes

ovipares dont nous allons parler est une nou-

velle preuve de notre opinion à ce sujet.

Parmi les organes extérieurs des reptiles

,

ainsi que parmi ceux des mammifères , les pieds

ou les organes du mouvement sont ceux qui

attirent le plus promptement l'attention de l'ob-

servateur. La nature qui n'a pas employé dans

les mammifères, pour le nombre et la position

générale de ces pieds , toutes les combinaisons

qui pouvaient s'allier avec l'existence des indi-

vidus , les a réalisées pour les reptiles.

En effet , nous voyons , à la vérité
,
parmi

les mammifères , les quadrupèdes proprement

dits présenter quatre pattes , et les cétacées

n'en avoir que deux. Mais tous les cétacées ont

été privés de pieds de derrière, et aucun mam-
mifère n'a encore été trouvé avec des pieds de

derrière sans pattes antérieures. Dans les rep-

tiles au contraire, nous voyons les tortues, les

lézards . les quadrupèdes ovipares qui n'ont pas

de queue , et les salamandres , avoir tous quatre

pattes; le bipède que nous avons nommé le

Cannelé a deux pattes de devant sans pieds de

derrière; et le bipède sbeltopusik que Pallas a

fait connaître, et qui a deux pattes de derrière,

est privé de pattes de devant.

Ces trois combinaisons, premièrement de

deux pattes de devant et de deux pattes de der-

rière ; deuxièmement , de deux pattes de devant

' L'analyse de ce mémoire a été donnée en Tan IX (1801)

dans la Revue encyclopédique ,
7*= anuée , tome lll , page 4 10 ;

mais le mémoire lui-même n'a été publié en entier qu'en

l'au XI (ISO.*;), dans le t. Il des Annales du Muséum,

p. 331 cl sulv. D.

sans pieds de derrière ; et troisièmement , de

deux pattes de derrière sans pieds de devant

,

sont les seules avec lesquelles les animaux for-

cés de changer de place pour chercher leur

nourriture paraissent avoir pu parvenir con-

stamment à se procurer les aliments néces-

saires à leur existence. Avec une seule patte

,

et même avec une patte de devant et une patte

de derrière, placées du même côté ou de deux

côtés différents , les animaux ont dû succom-

ber bientôt à la difficulté extrême de résister à

un défaut perpétuel d'équilibre , de régularité

d'action et de distribution symétrique de mou-

vements.

Après avoir considéré le nombre des pattes
,

jetons un moment les yeux sur celui des doigts

dans chaque pied.

Ce second examen peut être d'autant plus

utile, que le nombre des doigts influe beaucoup

sur la perfection de l'organe du toucher , et par

conséquent sur l'étendue de l'instinct de l'ani-

mal.

Nous trouverons que parmi les mammifères,

et lorsqu'on ne compte pas des rudiments impar-

faits , les pieds de devant et de derrière présen-

tent cinq doigts dans les quadrumanes, les pé-

dimanes, etc.
;
quatre doigts dans les hyènes;

trois doigts dans le paresseux ai ; deux doigts

dans les bisulques , et enfin un seul doigt dans

les solipèdes.

On ne connaît pas encore une distribution

semblable dans les quadrupèdes ovipares,

quoique les reptiles offrent, ainsi que nous ve-

nons de le voir, une combinaison de plus que

les mammifères , relativement au nombre et à

la position générale des pattes.

Un très-grand nombre de lézards ont cinq

doigts à chaque pied; les crocodiles en ont cinq

aux pieds de devant et quatre à ceux de der-

rière
;
plusieurs salamandres

,
quatre aux patte»
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antérieures et cinq aux postérieures i
les sala-

mandres trois-doicjls, trois aux pieds de devant

et quatre à ceux de derrière; le quadrupède

ovipare , auquel nous avons appliqué le nom de

Chalcide, et celui que nous avons appelé Seps,

trois doigts à chaque pied ; mais les naturalistes

n'ont pas encore parlé d'un reptile qui eût a

chacune de ses quatre pattes , ou quatre doigts,

ou deux doigts , ou un seul doigt.

Le collection du Muséum renferme mainte-

nant des lézards qui remplissent deux de ces

trois lacunes.

L'un a quatre doigts à chaque pied , et l'autre

n'a qu'un seul doigt à chacune de ses quatre

pattes. Nous avons nommé le premier Tétra-

dactyle , et le second Monodactyle. Un qua-

drupède ovipare didactyle , c'est-à-dire qui au-

rait deux doigts à chaque pied, serait encore

nécessaire pour achever de remplir le vide que

l'on trouverait dans une série de ces quadrupè-

des, arrangés suivant le nombre des doigts de

leurs quatre pattes. Nous devons croire que

cette espèce encore inconnue existe, et qu'elle

sera découverte, comme le tétradactyle et le

monodactyle.

Avant de décrire ces deux espèces nouvelles

pour les naturalistes, comptons combien de

combinaisons différentes peuvent être produites

par le nombre des doigts , décroissant depuis

cinq jusques à un , et considéré d abord comme
le même et ensuite comme différent dans les

pieds de devant et dans ceux de derrière.

Kous aurons la table suivante sur laquelle

nous trouverons vingt-cinq combinaisons pos-

sibles. Nous ne connaissons encore que sept de

ces combinaisons qui aient été réalisées. La

première se montre dans le plus grand nombre

de lézards; la seconde, dans lecrocodiledu Nil,

dans le gavial , etc. ; la sixième , dans la plu-

part des salamandres; la septième , dans le té-

tradactyle; la douzième, dans la salamandre

trois-doigts ; la treizième, dans notre chalcide

ainsi que dans notre seps ; et la vingt-cinquième

dans le monodactyle.

TABLE des combinaisons des différents nom*
bres de doigts des pieds de devant et des

pieds de derrière des quadvpèdes ovipares.
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face. Vo Cl ijuell esi li-i»r disposili-n : ou en voit d'abord

iiiJC .ensu.ie une seLiiiiilt' , de cli.npie côté de laquelli- par.ilt

une rangée de irois antres écailles; la neuviciue, la dixième

et la un/, eine fonneiu un nernier r.ing placé irausversale-

neiit . et lans leipiel olle du indien est l.i plus petite.

Les deiii ouvertures oes narines sont situées à l'extrémité

^u inUMMii , gui esl délié et arrondi ; la langue plate, Courte,

large et un pi-u anoune par le bout.

Du siliou est crr-usé de ciiaipie côté de l'animal , depuis

l'angle «les inâclioires auprès dnqiirl un aperçoit l'ouverture

de l'oreille, jusniie» a la pjtle de derrière.

Le dessus du cou ei celui du < orps sont garnis de petltei

écaill'-s presque carrées , relevées par une arête , et disposées

de manière à npreseiiter des ut nii-anueaux qui g'éiendeut

d'un silluu à l'autre. On cumpie soixaule-ciiiq de ces demi-

anneaux, dont le premier est corn, usé de vingt petites

écailles.

Le dessous de la tète , du cou et du corps , est revêtu d'é-

caillesuu peu plus giaudes que celles du dos, hexagones et

unies.

La queue est comme renfermée dans unf gaine composée

de Cent quatre-viii^t-iiu aniiea'ix, dont ' hdcuu est formé

d'écadies carrées et sembidbles i celles du dos.

L'Individu que nnus avons eu sous les yeux avait 291 milli-

mètres de longueur totale.

Cet Individu , auisi que celui de l'espèce <ie monod.ictyle

,

(lue nous avons examiiis, était conservé dans d»; l'alcool , et

faisait partie de la uoinbieuse collection cédée à la Répu-

blique française par la Képublique oe Hollande.

Dans notre tJistributiou méthodique des qua-

drupèdes ovipares, nous avons divisé le c;enre

des lézards eu huit sous-genres , et comprisdaus

le sixième ceux de ces reptiles qui n'ont que

trois doigts à cliaque pied ; nous compterons

dorénavant deux sous-genres de plus dans ce

même genre ; nous inscrirons le tétradactyle

dans l'un de ces deux sous-genres nouveaux,

qui sera distingué par les quatre doigts de cha-

que pied ; nous placerons le moiiodactyle dans

l'autre, dont le caractère distinctif sera un

doigt unique à chacun des pieds de l'animal :

l'un de ces sous-genres précédera celui des lé-

zards à trois doigts ; et l'autre sera inscrit à la

suite de ces reptiles trilactyles , sur le tableau

général des quadrupèdes ovipares.

Le monodactyle et le tétradactyle appartieu-

oent tous les deux au onzième sous-genre de

lézards, établi dans la treizième édition de Lin-

née, que nous devons aux soins du professeur

Gmelin; et, d'après les principes que M. Alex.

Brongnlart a suivis dans son ouvrage sur l'ordre

naturel des reptiles, il faudra placer le tétra-

dactyle et le monodac'tylc dans le genre auquel

il a appliqué le nom de Chulcide.

iNous ne terminerons pas ce mémoire sans

rendre compte du résultat des observations que

nous avons faites sur deux espèces curieuses

de lézards, le Gkcko et le Geckotti:. Depuis

la réunion de la collection ci-devant sùithoudé-

rienne à celle de la République française, nous

avons été à même d'e.vaniiuer un très-grand

nombre de geckottes et de geckos. \ous avons

vu une série de geckos
,
que nous avons arran-

gés d'après l'altération plus ou moins grande

de leurs formes extérieures, présenter toutes

les nuances de diminution dans les tubercules

globuleux dont cette espèce de lézard est ordi-

nairement recouverte, jusqu'à la disparition

totale ou du moins presque totale de ces tuber-

cules arrondis. Nous ignorons si ces différences

dans la grosseur de ces grains tubtrculeux doi-

vent être rapportées au climat, a la nourriture,

à l'âge ou au sexe. Mais quelcfue gecko que

nous ayons eu sous les yeux , il ne nous ajamais

présenté que des tubercules demi-s[)hcriqueSf

soit que ces tubercules fussent très-grands ou à

peine visibles. Ce n'est que sur les geckottes

que nous avons vu , indépendamment des petits

grains plus ou moins durs, par le moyen des-

quels leur peau parait légèrement chagrinée,

des tubercules ordinairement assez grands,

inégaux en volume , et toujours conformés

comme de petites pyramides à trois faces. Ces

tubercules pyramidaux hérissent le dessus de la

tête et du corps. Ils revêtent aussi la totalité ou

une partie de la queue
,
pendant que l'animal

est encore jeune. Ce sont ces tubercules à facet-

tes, dont la présence nous a paru l'inciication la

plus stâre pour faire distinguer un geckottc

d'avec un gecko. Les geckos ont souvent dt

gros tubercules, mais ils n'en ont jamais aucun

qui présente une petite pyramide; et tous les

geckottes présentent un nombre plus ou moins

grand de ces petites pyramides à trois faces sur

leur tête et sur leur corps.

Ce caractère indicateur nous paraît devoir

être prél'éi'é à celui que nous avons proposé

dans V Histoire na'urelle des Quadrupèdes

ovipares^ et qui consiste dans la présence ou

dans l'absence d'une rangée de tubercu les creux,

disposés régulièrement sur la face interne de

chaque cuisse. INous n'avions encore vu de ces

tubercules creux, et destinés à filtrer et à ré-

pandre une liqueur plus ou moins Abondante
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que sur les cuisses du gecko; mais nous nous

sommes assurés depuis, par la comparaison

attentive d'un gran) noniin-e d'individus, que

plusieurs véritables geckos sont privés de ces

tubercules, et, d'un autre côté, que plusieurs

vrais geckottes en sont pourvus. Il en est de

même dans l'espèce de lézard que Houttuyn a

fait connaître, que l'on a nommé le R"yé

^

dont M. Alex. Brongniart a publié une figure

très exacte, et qu'il faut placer dans le même
sous-geiH'e que les geckottes et les geckos.

Parmi les très-nomoreux individus de cette es-

pèce d' Houttuyn, que rent'eime la collection

du Muséum, nous en avons vu plusieurs avec
des tubercules creux sur les cuisses, et d'au-

tres entièrement dénués de ces organes. Nous
tâcherons de savoir si ia présence ou l'absence

de ces tubercules, qui peuvent être le signe

d'uiie diversité assez remarquable dans l'orga-

nisation intérieure, dépend de l'âge, ou du
sexe, ou de toute autre cause.

«^ fr^ cvc- e^ ««- »•-c«-e«- o«- c-c- c>-e- c-e- c-c- o«>' fr«~»«- e-o- e«- 6 «- fr«- ft-c^ »« i «"^»»-•#•»•»« ^ »« »e• •»<-»<>-fr^fre •« o«-*4

SUR UNE ESPÈCE DE QUADRUPÈDE OVIPARE,

NON ENCORE DÉCRITE'.

Notre confrère M. Cuvier a lu à la classe des

Sciences physicpies et mathématiques , dans la

séance du 2H janvier, un mémoire dans le([ue(

il a exposé avec beaucoup de clarté tout ce que

les naturalistes avaient déjà publié sur une

petite famille de reptiles, très-digne de l'atten-

tion des physiciens, parce qu'elle est la seule

parmi tous les animaux vertébrés qui mérite le

nom de véritable amphibie, ayant seule reçu

de vrais poumons et de véritables branchies,

dont elle fait usage alternativement.

M. Cuvier a exposé, dans ce même mémoire,

les résultats des découvertes anatomiques ((u'il

a faites en disséquant des individus de trois

espèces que l'on a rapportées à cette famille,

et que l'on connaît sous les noms ôl Axolotl

mexicain , de Prolée œiguillard et de Sirène

lacerlitip..

Il a développé les différentes raisons d'après

lesquelles on peut supposer que ces reptiles sont

des animaux entièrement développés, ou des

larves destinées à une métamorphose, et dé-

guisant encore l'espèce à laquelle elles appar-

tiennent.

Le Muséum d'histoire naturelle possède un

quatrième reptile de cette famille pourvue de

branchies et de poumons; et comme il n'est

pas encore connu des naturalistes, j'ai cru de-

voir en donner la description. Ce reptile a qua-

* Cette notice a f^ié publiée dans le tome X des Annales du
<Uuséum , ieu7, p. 250 et suiv. D.

tre pattes , et l'on compte à chaque pied quatre

doigîs d( nues d'ongles , mais tres-distincts.

Lorsque j'ai publié en i«03 la table des di-

verses combinaisons que le nombre des doigts

peut présenter dans les pieds de devant et dans

ceux de derrière des quadrupèdes ovipares ',

j'ai fait remarquer que la septième combinai-

son, celle où les quatre pattes offraient chacune

quatre doigts, n'avait été observée que dans le

Leznrd téiraductyie , que j'ai le premier fait

connaître.

Le quadrupède ovipare que je décris aujour-

d'hui montre la même combinaison de doigts

que ce lézard; mais il est d'ailleurs trop diffé-

rent de ce reptile, pour pouvoir être rapportée

la même espèce.

millim.

Sa longueur totale est de. 130

Celle < !e la tête, depuis le bout du museau jusqu'aux Lran-

cliies , (le. SO

Celle <l'' la queue. 30

Et celle de chacune des pattes de devant et de <!errière. 13

La tête est très-aplatie, surtout dans sa sur-

face inférieure; le museau est un peu arrondi.

La mâchoire supérieure avance un peu plus

que l'inférieure.

Deux rangs de très-petites dents garnissent

chaque mâchoire. La langue est très-courte,

plate et arrondie.

La peau qui revêt la surface inférieure de la

tête se replie au-dessous du cou, de manière à

' Voyez dans le mémoire précédent, page 273 D.
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y former une sorte de collier qui s'étend comme
un opercule membraneux jusqu'au-dessus des

branchies.

L'œil est très-visible au travers de i'épi-

dermequi le recouvre, mais qui ne le voile qu'à

demi.

Les narines , un peu éloignées l'une de l'au-

tre, sont situées vers l'extrémité du museau.

On voit de chaque côté du cou trois branchies

extci-ieures , allongées , assez grandes et garnies

de franges touffues.

La queue est très-comprimée latéralement;

et une membrane attachée verticalement à son

bord supérieur, ainsi qu'à son bord inférieur,

la fait paraître encore plus comprimée.

On ne voit pas d'écaillés sur la peau ; mais

elle est visqueuse et ridée transversalement,

comme celle de plusieurs salamandres et des

serpents cœcilies.

Un sillon longitudinal règne au-dessus de la

tête et du corps, depuis l'extrémité du museau

jusqu'à l'origine de la queue.

Un sillon semblable s'étend au-dessous du

corps, depuis les pattes de devant jusqu'à celles

de derrière.

La présence des branchies et la compression

de la queue
,
qui ressemble à une lame verti-

cale, et qu'on peut comparer à la nageoire cau-

dale des poissons , c'est-à-dire à leur rame la

plus active , ne permettent pas de douter que

le quadrupède ovipare que je décris ne vive ha-

bituellement dans l'eau. Mais je ne sais pas en-

core de quel pays il a été apporté à Bordeaux

,

où il a été donné à M. Rodrigues , naturaliste

très-zélé
,
qui l'a procuré au Muséum d'Histoire

naturelle.

L'individu que j'ai eu sous les yeux étant le

premier que l'on ait vu en France , et le seul

qu'on y connaisse, je n'ai pas pu le disséquer

pour examiner ses organes intérieurs , et le de-

gré d'ossification de son squelette.

J'ignore donc encore si ce reptile était en-

tièrement développé, ou s'il devait subir une

métamorphose ; mais ,
quoi qu'il en soit de ces

deux suppositions , son espèce est encore incon-

nue des naturalistes.

S'il ne devait pas montrer de nouveau déve-

loppement, on pourrait le comprendre dans le

genre Protée, et le distinguer par le nom spé-

cifique de tétradactrjlc'^ et en supposant que

l'axolotl doive être inscrit dans le même genre

,

le Protée iétradachjle serait placé entre cet

axolotl
,
qui a quatre doigts aux pieds de de-

vant et cinq aux pieds de derrière , et le Protée

avginlhird , qui n'en a que trois aux pattes

antérieures et deux aux postérieures.

Si ce reptile était au contraire une larve, il

appartiendrait à une espèce de salamandre que

l'on appellerait la Salamandre létradnctyle

,

que l'on n'a pas encore décrite , et qui devrait

être inscrite entre les salamandres qui ont

quatre doigts aux pieds de devant et cinq doigts

aux pieds de derrière, et la salamandre tridac-

tyie
,
qui n'en a que quatre aux pieds de der-

rière et trois aux pieds de devant.

MÉMOIRE

PLUSIEURS ANIMAUX DE LA NOUVELLE-HOLLANDE

DONT LA DESCRIPTION N'A PAS ENCORE ÉTÉ PUBLIÉE.

La Nouvelle-Hollande est une des contrées

du globe les plus dignes d'exciter la curiosité

des naturalistes, et les plus propres à leur pro-

curer de nouvelles lumières.

Son intérieur est entièrement inconnu ; aucun

Européen n'y a pénétré ; et à peine avons-nous

* Ce mémoire est extrait du quatrième volume des Annales

du Muséum d'Iiistoire naturelle, publié en 1804. D.

une idée vague de sa circonférence. Les An-

glais
,
qui ont formé un bel établissement à Bo-

tany-Bay , n'ont pas achevé de reconnaître la

côte orientale de la Nouvelle-Hollande, entre

le 1
2" et 15*^ degré de latitude. Ce n'est que de-

puis le voyage d'Entrecasteaux , dont nous de-

vons la relation à notre confrère Labillardière,

que nous avons des notions exactes sur la terre
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de Nuits, sur quelques îles ou rivages \oisins
,

sur la côte méridionale de la terre de Diémen.

La découverte du détroit de Bass est encore

plus récente. Tous les résultats des recherches

du capitaine anglais Flinders ne sont pas con-

nus. Le capitaine Baudin parcourt dans ce mo-

ment ia mer qui baigne la terre d'Endracht, la

terre de Witt, celle d'Arnheim , et la Carpenta-

rie. Mais il n'a pu nous faire parvenir qu'un

exposé succinct de la découverte qu'il a faite de

la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande,

depuis le détroit de Bass
,
jusqu'au point où

d'Entrecasteaux fut obligé de regagner la pleine

mer. Cette côte borde la partie méridionale de

la Nouvelle-Hollande, cette portion plus étroite

de plus de la moitié que le reste de cette con-

trée , et qui , s'avançant vers le sud en forme de

triangle irrégulier , et semblable à une grande

péninsule, est prolongée par l'île de Diémen,

comme la terre Magellanique par la terre de

Feu , ou comme la presqu'île de l'Inde par l'île

de Ceylan. Cette portion distincte et triangu-

laire est donc une véritable péninsule ; et comme
les naturalistes auront dorénavant un besoin

très-fréquent de ne pas la confondre avec la

Nouvelle-Hollande proprement dite
,
je propose

de l'appeler la presqu'île de la Nouvelle-Hol-

lande.

Cette péninsule s'étend depuis le 33^ degré

de latitude australe ou environ
,
jusqu'au dé-

troit de Bass , vers le 39'- degré ; et c'est sur sa

côte orientale que sont situés le port Jackson et

la colonie de Botany-Bay.

L'ensemble formé par cette presqu'île et par

le reste de la Nouvelle-Hollande a de 27 à 28

degrés de longueur; et sa plus grande largeur

est de 40 degrés ou environ.

Cette immense contrée paraît être une conti-

nuation du grand continentde l'Asie qu'elle pro-

longe vers le pôle austral , comme l'Afrique est

prolongée vers le même pôle par les terres qui

se terminent au cap de Bonne-Espérance , et

comme l'Amérique l'est par le pays des Pata-

gons
,
jusqu'au détroit de Magellan. De ces trois

grands appendices qui convergent vers le pôle

antarctique , le plus voisin de ce pôle est celui

de l'Amérique; mais celui que forme la Nou-

velle-Hollande est plus avancé que la pointe

d'Afriq-ue.

La Nouvelle-Hollande est liée avec l'Asie par

cette multitude d'iles, d'îlots, de rochers et de

,

séries principales, l'occidentale qui comprend
Timor, Bali

,
Java, Sumatra , et va s'attacher

à la presqu'île Malaye
; et l'orientale qui , com-

posée de la Nouvelle-Guinée, de Banda, d'Am-
boine , de Céram , de Gilolo , des Célèbes et des
Philippines , se réunit, par l'île Formose , à la

côte orientale de la Chine. Entre ces deux séries

et dans l'angle qu'elles forment du côté de la

Nouvelle-Hollande , on voit la grande île de

Bornéo
; et, ce qu'il faut remarquer avec soin,

elles embrassent trois mers intérieures ou mé-
diterranées , celle que notre confrère Fleurieu

a désignée dans sa nouvelle nomenclature hy-

drographique par le nom de lUer de Chine
^

celle qu'il appelle 3h'r de Buniéo, et qui est

comprise entre l'ile de Bornéo et l'île de Java,
et celle qu'il nomme Mer de la Nouvelle' Gui-
née, et qui, placée entre Timor et la terre

d'Arnheim
, se termine dans le golfe de la Car-

pentarie.

C'est par cette composition d'une vaste par-

tie de la surface du globe , c'est par cette dis-

tribution d'un grand nombre d'iles qui se tou-

chent pour ainsi dire autour de trois mers
intérieures, que la nature qui, dans l'arrange-

ment de ses productions , les fait presque tou-

jours succéder les unes aux autres par des

nuances très-multipliées , a établi une sorte de

transition graduée entre la constitution du con-

tinent de l'Asie, et celle du continent de la

Nouvelle-Hollande.

Si les îles très-rapprochées qui entourent la

mer de Bornéo, par exemple, n'étaient séparées

par aucun intervalle , il y aurait un très-grand

rapport entre la contrée qu'elles composeraient

et la Nouvelle-Hollande.

En effet, on a parcouru toute la circonfé-

rence de la Nouvelle-Hollande et de sa pres-

qu'île , sans trouver l'embouchure d'aucun

grand fleuve ; on n'a vu qu'un très-petit nombre

de rivières très-peu considérables. La Nouvelle-

Hollande est cependant sous le tropique , et par

conséquent dans un des endroits du globe où

tombent les pluies les plus abondantes. Si les

immenses amas d'eau qui se précipitent de l'at-

mosphère sur une surface de plus de 26 mille

myriamètres carrés , ou de plus de cent quati-e

mille lieues carrées, s'écoulaient vers la mer,

ils formeraient nécessairement de larges fleuves

dont on aurait reconnu les embouchures plus

larges encore. On doit donc supposer, ainsi que

bas-fonds au milieu desquels on distingue deux ' je l'ai indirxuédans un mémoire publié en 1 796,
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que les chaSnes de montagnes qui s'élèvent sur

la >'ou\('lk' Hollande, sont situées tres-pres du
riva<:e de la mer. Le «irand Oct-an reçoit l'eau

qui tombe de l'atmosphère sur cette bande peu

étendue , latiuelle enceint la ^ouvolle-f^ollande,

et sépare des rivages de cet Océan les cimes de

monlagnes. Mais de l'autre coté de ces mêmes
cimes, c'est-a-dire vers l'intérieur, le terrain

doit aller en pente vers le centre du continent.

Les eaux qui tombent dans l'enceinte formée

par cette chaîne de montagnes environnantes

doivent se rendre vers ce même centre; et la

partie de ces eaux que l'évaporation ne dissipe

pas dans l'atmosphère doit y former une mer

intérieure semblable à la mer Caspienne, et

analogue à ce que serait la mer de la Nou-velle-

Guinée, la mer de Bornéo, et la mer de la

Chine, si les Iles de Bornéo, Formose, Philip-

pines, Célèbes, Moluqwes, de la Nouvelle-

Guinée, de Timor, de Bali , de Java et de Su-

matra , étaient un peu plus rapprochées les unes

des autres qu'elles ne le sont.

Cette conjecture est conlirmée par ce qu'ont

dit des naturels de la iVouvelle-Hollande à des

Anglais de Botany-Bay. Ils leur ont annoncé

qu'en s'avançant vers l'intérieur , et après avoir

franchi une chaîne de montagnes nommées

capitaine Baudin vient de faire parvenir en

France, et qui ont été recueillis, préparés et

décrits par les naturalistes de l'expédition que

commande ce navigateur , notamment par

MM. Pérou et Leschenault, et par IlJmuyé^

Hiedley et Levillain^ qu'une mort honorable

vient de ravir aux sciences sur cette terre loin-

taine, au milieu de leurs utiles travaux. On
s'en convaincra en lisant les mémoires (jue mes
collègues du Muséum ont déjà publies et pu-

blieront incessamment sur les plantes et sur

un grand nombre de ces animaux envoyés par

le capitaine Baudin; et je vais en doiuier quel-

ques preuves en faisant connaître les espèces de

quadrupèdes ovipares , de serpents et de pois-

sons dont on trouve des individus dans la col-

lection faite par les compagnons de ce capitaine,

et dont les naturalistes d'Europe ignorent en-

core l'existence.

Mais je crois devoir commencer par donner

une description un peu plus étendue d'une tor-

tue d'eau douce, dont un individu a été en-

voyé par le capitaine Baudin, et vit encore

dans le Muséum d'histo re naturelle. Elle est

nommée Tortue à long cou '. De tous les ani-

maux à sang froid et vertébrés, elle est celui

dont le cou est le plus long , à proportion du

Monlagnes bleues^ on arrivait à une grande" corps. La longueur de son cou est égale en effet

rivière d'eau salée '. Je ne crois pas qu'il y ait

de rivière proprement dite au-delà de ces mon-
tagnes bleues; mais il est tres-présumable

qu'il y a un immense amas d'eau salée.

On peut donc croire que ce continent de la

Nouvelle-Hollande n'est qu'une large bande

disposée comme un vaste anneau autour d'une

mer intérieure, et pour lequel la presqu'île de

la iN'ouvelle-Hollande est un grand appendice

qui s'avance vers le pôle austral , et se réujiit

presque avec la terre de Diémen , dont elle

n'est séparée que par le détroit de Bass.

Mais, quoi qu'il en soit, la terre, l'eau et

l'air de ce continent , exercent une influence

toute particulière sur les corps organisés qin

s'y développent. Ils leur donnent des traits ex-

traordinaires, qui les lient entre eux et les éloi-

gnent des êtres organisés des autres contrées du

globe. Plusieurs naturalistes l'ont déjà remar-

qué ; mais cette vérité va être mise dans un

nouveau jour, par la considération des animaux

et des plantes de la INouvelle-Hollande, que le

* Lettre du capitaiue Kaiidin à notre confrère de Jus&ieu

au tiers ou à peu près de la longueur totale. L'ha-

bitude de vivre dans l'eau et dans la vase des

marais fait qu'elle aime à se reposer sur son

plastron , les pattes étendues , son cou très-al-

longé, tendu et redressé, et sa tète appuyée

comme son corps. Dans cette position , il lui est

facile de lever sa tète au bout de son long cou,

de manière que l'ouverture de sa bouche se

trouve fréquemment au-dessus de l'eau , et

qu'elle puisse respirer sans se déplacer et sans

être forcée de s'élever, en nageant, jusqu'à la

surface du marais. Sa tète, dont le dessus est

uni et dénué de petites écailles, ressemble beau-

coup à celle des couleuvres les plus sveltes. La
carapace, qui présente un léger enfoncement

longitudinal , est recouverte de treize grandes

pièces d'un marron foncé, lisses, d'une sou-

plesse semblable à celle du cuir, et disposées

sur trois rangs, dont celui du milieu renferme

cinq de ces grandes lames. Ce disque est boi'dé

de vingt-cinq petites pièces , dont le dessous et

* General xoology by George Shaw, yol. III, p. I. Zooiogi«

de la Nouvelle-Hollande, p. 5.
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une partie du côté extérieur sont blanchâtres,

avec des bandes transversales noirâtres. On

voit h chaque pied cinq doiiits réunis par une

membrane, garnis d'ongles longs , déliés, poin-

tus et noirs, excepté le cinquième qui eu est

entièrement dénué '

,

A la suite de la Tortue nu long cou^ nous

placerons un lézard, dont la peau est revêtue

de petits tubercules qui la font paraître comme

chagrinée, et dont la queue, très-aplatie et tres-

ëlaririe auprès de son origine, représente un vé-

ritable disque à peu près de la grandeur de la

tête de l'animal , et qui contraste beaucoup avec

le peu de largeur et la forme déliée de l'extré-

mité de cette même queue. Nous avons nommé
ce lézard Discosvre [queue en forme (h disque]

.

Il a de très-grands rapports avec le lézard dé-

crit sous le nom de Lacerla platnrd dans la

zoologie générale de M.George Shaw, membre
de la société royale de Londres (vol. 111 ,

par-

tie I, page 2^ 7 ), et dans le voyage de M. White

à la INouvelle-Galles, page 245.

Un autre lézard de la collection envoyée de

la Nouvelle-Hollande a la tète aplatie, allon-

gée et triangulaire ; les yeux gros; la langue

plate et non fendue; le dessous du ventre cha-

griné, et le dessus de la tète et du corps par-

* La tortue an Ions cou a li's m >uvpments assez \ifs ; ses

formes ^ollt agréables; son miiseiii i st p àniii ; .ses yeux ^oiit

grands, saillants, ovales, ra pioches f.n île raiitre,el loi'-

ment, avec le bout du ni^seriu, un tiiangle presqnt- é'iiplaté-

ral; Tiiis est eoii^eiir dor; li s ileiix puopien s Mni mobiles,

et le reganl est irès-dou.v. Le-' deux oiiliees des narines .--ont

placés au boni du museau, l'ouvertiiie de la boiicl e est ^ssez

grande; la nià lioire sU|iéiieuie avance plus qui- celle d"en

bas. L.'aniiiial peut racconrcii' s.n long cou , et retii' r sa léte

vers s.i cara|iace; mais il ne prui p.is la i aclier so s ce bou-

clier. Treize (iièces inégal' s. bl.mcliàtres . < t bordées de noir,

revêtent le pla^tion; elles fonnent six rai'Ps: le preni • r dt;

deux pièces; le second di- trois, et les autres de deux Ce
plastron est éch.uicré par de rière pour 1 ,i»ser passer la

quene, qui est grosse . pointue, ei si courte, qu'elle iie dé-

borde pas la carapHce. La peau du cou, des p..tles et de la

quene, est ridée, extensible, irès-lirune, et garnie décailles

ovales, un peu aplaties, ei ti'ber> uleu>es. Il y si des bandes

éca'lleuses <\ étroite» le long des plis trdnsversai.x des pattes

de devant, qm soni plus cuuriis que celles de derrière. L in-

dividu de cette espère, (pie nous avo :s vu \ivant, avait le

plastron plat . et p ir conséquent était femelle. Voici ses prin-

cipales diiiieusions.

Longuem de 11 léte. 3 i cent.

Largeur de la tête. 3 cent.

Lonçîiitnr de la tète et du cou , jusqu'au bord
antéi ieur de la car.ip.jce. 44

Longueur de la carapace. 16
Largeur de la carapace. 15
Longueur du pl.istron. 45
Largeur du plastron. 9
Longueur des pattes de devant. 6
Longueur des pattes de derrière. 8
Lfiagueur totale. SO

spmés de tubercules épineux. Je le nomme Lé-

zard ou .'Iqame gros < eux.

Cette même collection renferme plusieurs

lézards qui, par leurs proportions, la forme et

la disposition de leurs écailles, la conformation

de leur langue, etc., ont les plus grands rap-

ports avec celui auquel j'ai conservé le nom de

Doré , avec le Scinqtie d'Egypte , avec le Ma-

boitya. On trouve parmi ces quadrupèdes ovi-

pares le Scinqve à bandes /a/era/e.v de Java,

décrit par M. Daudin, et que le professeur

Schneider avait nommé Scinquc varie [Scincus

variegatus)\ mais ne parlons, dans ce moment,

que des espèces encore inconnues. Cette petite

famille de lézards-scinques en renferme trois

dont la description n'a pas encore été publiée.

L'un, qui se rapproche du Scinqve huil-

raies de M . Daudin , a le dessus du corps noir,

avec dix raies blanchâtres, et les pattes rayées

longitudinalement de blanchâtre et de noir.

Le nom spécifique de Dix-raies le distingue '.

Le second, qui ressemble beaucoup au sein-

que sloanien de M. Daudin , a sur les pattes des

taches noires et biaiichâtres, et sur le dos qua-

tre raies noires tachées de blanc. Je propose de

lui donner le nom de WhUien^ en l'honneur du

naturaliste Wliite,qui a fait connaître un grand

nombre deproductions de la ÎNouvelle-Hollande.

Ces deux lézards ont la queue plus longue que

la tête et le corps pris ensemble ^.

Le troisième, que je nomme Tempe noire,

parce qu'il a sur chaque tempe une raie noirâ-

tre longitudinale et interrompue , mais qui

s'étend au-dessus de l'œil
,
présente des bandes

transversales blanchâtres. La queue de l'indi-

vidu que j'ai mesuré était longue de 19 centi-

mètres ( 7 pouces
)

, et la longueur totale de

l'animal était de 42 (1 pied, 3 pouces, 6 ligues).

Mais passons à un reptile plus curieux; il

doit être compris parmi les bipèdes. L'on ne

connaît encore que deux espèces de reptiles qui

n'aient que deux pieds lorsqu'ils sont entière-

ment développés; le Sheliopusick ,
que notre

confrère Pallas a fait connaître, qui n'a que

deux pieds de derrière, et que le célèbre natu-

raliste de Russie a découvert auprès des bords

du Volga, et le ( annelé , dont j'ai le premier

publié la description
,
qui n'a que deux pieds

de devant , et qui m'avait été envoyé du

* Le dessons du corps est blanc.

' Les éc:iilles qui forment , sons la quene , la rangée longi'

tudinale du milieu , sont plus grandes que les autres.
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Mexique. Nous venons d'en recevoir une troi-

sième espèce de la INouvelle-IIollande ; elle n'a

que deux pieds de derrière ; mais elle diffère du
Sheltopusick par des caractères nombreux et

remarquables qui la séparent aussi du Cannelé^

et dont on ne peut pas douter de la constance,

puisque nous les avons trouvés dans six indi-

vidus envoyés par le capitaine Baudin.

Le corps et la queue de ce reptile bipède

sont presque cylindriques, très-déliés, et un

peu semblables à ceux du serpent que l'on

nomme Orvet ^ et que l'on rencontre dans plu-

sieurs contrées de la France. Le dessus de la

tête est couvert de sept grandes lames disposées

autour d'une huitième pièce un peu plus grande

que les autres. De petits globules écailleux en-

tom'ent chaque œil. L'ouverture de la bouche

est assez large; les dents sont égales et petites.

La langue est plate, longue et sans échancrure.

On voit un orilice auditif auprès de la commis-

sure des lèvres. Les écailles qui revêtent le des-

sus du corps sont taillées en losange, striées

et petites, surtout celles qui recouvrent la par-

tie la plus élevée du dos ; mais les écailles qui

garnissent le dessous du ventre et de la queue

sont hexagones et lisses , et celles des deux

rangées longitudinales du milieu sont plus gran-

des que celles des rangées latérales. On décou-

vre au-devant de l'anus dix tubercules creux
,

percés par le bout , et rangés de manière à pré-

senter deux portions de cercle dont la concavité

est tournée vers la gorge. A chaque extrémité

de la courbe formée par ces tubercules , on voit

un pied dans lequel on ne distingue aucun

doigt, et qui est environné d'écaillés très-petites

sur sa partie inférieure et un peu moins petites

sur la face de dessus. C'est à cause de ces écailles

disposées autour du pied queje donne au bipède

de la Nouvelle-Hollande le nom de Lépidopode.

Dans un des six individus que j'ai examinés,

chaque pied avoit 10 millimètres (4 lig. et de-

mie) de longueur sur 4 millimètres ( l lig. et

demie) de large. La longueur de la queue était

de 320 millimètres ( 1 2 pouces) , et la longueur

totale de l'animal était de 470 ( i pied , 5 pou-

ces , 6 lignes).

La couleur du Lépidopode est verdâtre , re-

levée par quelques taches très-petites et noires.

IN'ous n avons pas besoin de faire remarquer

que ce reptile
,
placé comme les autres bipèdes

entre les quadrupèdes ovipares et les serpents,

tient aux seconds par ses formes générales ainsi

que par la figure, la proportion et la distribution

de ses écailles
,
pendant qu'il se rapproche des

premiers par ses trous auditifs , et par les tu-

bercules creux qu'il montre auprès de l'anus.

Examinons cependant, dans la collection que

nous venons de recevoir de la Nouvelle-Hol-

lande, des serpents encore inconnus.

Parmi ces reptiles , une grande et belle cou-

leuvre que nous nommons Sp ilote ' , à cause de

plusieurs rangées longitudinales de taches

qu'elle présente, a la tête grosse, les mâchoi-

res dénuées de crochets à venin, le dessus de

la tète garni d'écaillés semblables à celles du
dos; la partie supérieure du corps et de la

queue couverte d'écaillés petites , lisses , et

séparées l'une de l'autre sur la partie anté-

rieure du corps ; deux cent soixante-seize pla-

ques courtes et luisantes sous le corps
;
quatre-

vingt-neuf paires de petites plaques sous la

queue qui est déliée, mais dont la longueur

n'est que le huitième ou environ de la longueur

totale de la couleuvre ; et enfin une longueur de

plus de deux mètres ( 6 pieds).

Nous avons vu ensuite un boa dont le dessus

de la tète présente sept ou huit lames disposées

sur trois ou quatre rangs ; dont les écailles sont

lisses et en losange; dont le dessous du corps

est revêtu de cent soixante grandes plaques
;

dont le dessous de la queue
,
qui n'a de lon-

gueur que le septième de la longueur totale

,

montre cependant cinquante grandes plaques
;

et dont la couleur est relevée par des bandes

transversales blanchâtres, irrégulières et inter-

rompues. Nous nommons ce serpent Boa lisse *.

Mais nous allons décrire rapidement des ser-

pents dont les formes diffèrent assez de celles

des autres reptiles connus
,
pour que nous de-

vions les placer dans des genres différents de ceux

que les naturalistes ont déjà établis ou adoptés.

Le premier de ces genres a pour carac-

tères distiïïStifs des crochets à venin atta-

chés à la mâchoire supérieure; une rangée de

grandes plaques placées sous le corps, et le des-

sous de la queue garni de paires de petites

plaques auprès de l'anus, revêtu ensuite de

grandes plaques , et couvert enfin de nou-

velles paires de petites plaques. Ce genre por-

tera le nom de Trimérésure ^
, à cause de

* Sfilolos, en grec, vi^it dire lacne:

' Ce bo;t n'a pas de crochets à venin.

» Tiimercs signifie, eu grec, yartagi entrais ; cloioa

signifie queue.
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cette division apparente de la queue en trois

portions.

Nous comptons déjà deux vipères dans ce

genre. La première sera nommée Pelïle tête , à

cause de la petitesse de cette partie, dont le

dessus est garni, comme celui de la tète des

couleuvres non venimeuses, de neuf grandes

lames disposées sur quatre rangs , et présente

par conséquent un tégument très-différent de

celui que l'on voit sur la tète de presque tous

les serpents armés de crochets venimeux.

Le Trimeiésure petite tète a d'ailleurs les

écailles lisses, excepté celles qui composent les

quatre ou cinq rangées longitudinales du milieu

du dos, lesquelles sont relevées par une arête.

Sa queue est très-déliée; la longueur de cette

partie égale à peu près le huitième de la lon-

gueur totale ; la couleur du reptile est uniforme

et sombre ; ses grandes plaques sont bordées

d'une nuance plus foncée. Nous avons vu deux

individus qui montrent les caractères généri-

ques et spécifiques que nous venons d'indiquer.

Le plus grand de ces individus avait 185 cent.

(5 pi., 7 po., 8 lig. ) de longueur; le second

n'en avait que 123 ( 3 pi., 9 po., 3 1.) ; tous ies

deux présentaient cent quatre-vingt-sept grandes

plaques sous le corps
,
quarante-deux paires

de petites plaques, neuf grandes plaques, et

enfin deux paires de petites plaques sous la

queue.

Une seconde espèce, le Trimérésure vert^ a

toute sa surface verte; le dessus de la tête cou-

vert d'écaillés semblables à celles du dos, cent-

soixante-cinq plaques sous le corps ; soixante-

onze paires de petites plaques, trois grandes

plaques , et enfin une autre paire de petites pla-

ques sous la queue, dont la longueur surpasse

le quart de la longueur totale. De deux trimé-

résures verts envoyés par le capitaine Baudin,

le plus grand était long de 69 cent. (1 pi.,

10 po. ).

Le genre des Trimérésures doit être placé à

la suite des Bongares.

On pourrait inscrire avant le genre des Lan-

yahas^ celui auquel nous donnons le nom d'.h-

pijmre '

. Dans ce nouveau genre , la queue est

un peu semblable à celle des anguis à queue

plate ou lancéolée que M. Daudin a décrits sous

le nom de Pélamides et d'Hijdrophis , et que
l'on trouve dans les Indes orientales , ainsi que

• Mpys signifie étev^.

1.

dans les îles du grand Océan équinoxial. Elle a
aussi beaucoup de rapport avec celle des
Enhydres et des Platures

, qui comprend la

Couleuvre à queue plate de mon histoire natu-
relle (coluber laticaudatns de Linnée), dont
nous avons trouvé un individu dans la collection

envoyée par le capitaine Baudin. Cette queue
très-comprimée , mince , et élevée , représente

une sorte de nageoire qui se prolonge par une
saillie longitudinale depuis l'anus jusque vers

le milieu du corps. Elle est d'ailleurs revêtue

sur toute sa surface d'écaillés semblables à

celles du dos. De grandes plaques garnissent

le dessous du corps; le cou est, à propor-

tion des autres parties du reptile , aussi gros

que celui du Naja ou serpent à lunettes. Les

écailles qui le recouvrent sont séparées l'une

de l'autre; et ce cou paraît d'autant plus large

,

que la tête est petite et courte. Elleest d'ailleurs

aplatie et couverte de treize lames , dont les

sept premières , du côté du museau, forment

deux rangées de deux pièces , et une rangée de

trois , et dont la huitième est entourée de cinq

autres pièces disposées comme les pétales d'une

rose. Les serpents que nous comprenons dans

ce genre n'ont pas de crochets à venin. L'espèce

qu'ils forment, et que nous nommons Aipxjsure

lisse ^ a les écailles unies et en losange; cent

cinquante-une grandes plaques sous le corps
;

vingt-huit petites écailles sous la queue ; le

corps près de huit fois plus long que la queue

,

et une longueur au moins de 12'j centirn.

(:{pi., lOpo.,8 lig.).

Le genre que nous distinguerons par la déno-

mination de Léiosélasme ' a beaucoup de rap-

ports avec le précédent. Dans ce groupe , la

queue est très-comprimée, comme dans les

Aipysures; elle est étendue en haut et en bas

par une saillie longitudinale qui règne depuis

l'anus jusqu'à son extrémité. On voit sous le

corps et sous la queue un rang longitudinal de

petites plaques.

La surface unie de ces petites lames cou-

traste, dans l'espèce de Léiosélasme à laquelle

nous donnons le nom de Striée , avec les écaill es

qui recouvrent la partie supérieure de la queue

et du corps du reptile , et qui sont relevées par

une arête. Ces dernières écailles sont d'ailleurs

en losange. Le bout du museau parait comme
tronqué ; le dessus de la tête est revêtu de neuf

* Etasmos, en grec , signifie lame; et Uios , lUse.

36
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lames disposées sur quatre ranp;s ; on aperçoit

une tache sur cliaque petite plaque du dessous

du corps et de la queue; la longueur de cette

dernière partie est à peine le dixième de la lon-

gueur totale ; un individu de cette espèce, que

nous avons mesuré, était long de 163 centi-

mètres ( 4 pieds 7 pouces 7 lignes
) ; il avait

trois cent quatre-vingt-cinq petites plaques sous

le corps, et quarante-sept sous la queue.

Les Disiez res ' qui forment, paimi les ser-

pents envoyés par le capitaine Baudin ,
un qua-

trième genre encore inconnu des naturalistes
,

ont la queue en forme de nageoire verticale
,

comme \ts A' /)f/snrf>; et les Léiosélasines. Le

dessous de la queue offre une rangée d'écaillés

presque semblables à celles du dos; et le des-

sous du corps présente un rang longitudinal de

petites lames relevées par deux arêtes. Dans

l'espèce à laquelle on pourra donner le nom

spécifique de ( erclée , les écailles qui revêtent

le dessus du corps et de la queue ont une strie

saillante, et sont pointues. 11 n'y a pas de cro-

chets à venin, l.a queue forme le huitième de

la longueur totale. Une rangée de quarante-huit

écailles en garantit la partie inférieure. Le des-

sous du corps est revêtu de trois écailles lisses

placées sous la gorge , et de deux cent vingt-trois

écailles doublement striées. INeuf lames distri-

buées enquatre rangées couvrent la tête. La cou-

leur générale est relevée par des cercles irrégu-

liers et blanchâtres ; et la longueur totale sur-

passe 80 centimètres (2 pieds 5 pouces 7 lignes).

Nous avons trouvé aussi parmi les animaux

adressés au Muséum d'histoire naturelle par

les naturalistes de l'expédition du capitaine

Baudin ce reptile singulier décrit par Merrem,

sous le nom de SchUngende natter , et par
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consistent dans l'aplatissement de la tête ; 1»

prolongation du museau , la longueur extraor-

dinaire du cou , l'enveloppe écailleuse des pieds
,

l'aplatissement horizontal de la queue étendue

en disque, comme pour céder à une dépression

produite par un poids ; la compression latérale

de cette même queue qui , relevée en nageoire

verticale , indique le séjour de l'animal auquel

elle appartient, dans l'eau des marais ou dans

celle des lacs et des rivières ; un aiguillon situé

à l'extrémité d'une queue conique ; de petites

pla([ues doublement carénées; la réunion des

caractères de diverses espèces, tels que des

écailles lisses et des écailles striées , de la tète

et du cou du naja qui fuit l'humidité , et de

quelques formes des serpents qui se plaisent

dans l'eau , de crochets venimeux , et de grandes

lames qui couronnent, pour ainsi dire, la tête

des couleuvres dénuées de venin; le mélange

des signes particuliers à divers genres, comme,

par exemple , de grandes plaques, et de petites

écailles sur la partie inférieure du reptile ; et

enfin , le rapprochement des traits propres à

différents ordres ou a différentes classes , tels

que les téguments du plus grand nombre de

serpents, et les tubercules creux, ainsi que

les orifices auditifs de tant de quadrupèdes

ovipares.

Ajoutons encore que lorsque j'ai commencé

d'écrire l'histoire naturelle des serpents. Lin-

née et les autres naturalistes qui m'avaient

précédé n'avaient eu besoin de distribuer ces

reptiles qu'en six genres, et qu'une seule col-

lection envoyée des côtes de la Nouvelle-Hol-

lande vient de m'obliger à établir quatre genres

nouveaux.

Nommons maintenant les poissons envoyés

M. Daudin, sous le nom AWcantophh céras- par le capitaine Baudin, et qui sont encore in-

tin, et dont l'extrémité de la queue est armée

d'une pointe écailleuse ou cornée , un peu

combée , et un peu semblable à celle qui ter-

mine la queue du scorpion, quoiqu'elle ne soit

pas creuse comme celle de cet insecte. Nous

sommes assurés que l'acantophis est venimeux.

Avant de passer à la description des poissons

envoyés de la Nouvelle-Hollande, et que nous

ne connaissions pas encore , faisons remarquer

que les traits les plus frappants présentés par

Us quadrupèdes ovipares ou par les serpents

de cette terre si curieuse ou des iles voisines

' Sieira sigRilîe earénc , saillie lo»yHndinale et infé-

rieure, etc.

connus des naturalistes.

La Raie croisée appartient à la troisième

section de son genre , et par conséquent a des

dents obtuses. Plusieurs rapports la lient avec

la raie torpille. Sa surface est lisse; mais on

voit un ou deux aiguillons dentelés auprès de

la nageoire ovale et verticale qui termine sa

queue, et borde l'extrémité de cette partie. La

queue est d'ailleurs grosse et conique : M n'y a

pas de nageoire dorsale. La couleur générale est

grisâtre. Une bandelette noire et un peu large

s'étend depuis l'entre-deux des yeux jusqu'aux

aiguillons de la queue. Des taches noires croi-

sent cette bandelette, comme autant de petite»
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bandes transversales. D'autres taches de la

même i-ouleur accompagnent parallèlement la

bandelette longitudinale. Des taches semblables

sont répaiidues aussi sur les côtés de la raie, au-

près de l'œil , sur l'œil , et auprès du museau *.

La Lophie hérissée doit être comprise dans

la seconde section de son genre. Kl le a le corps

comprimé latéralement; la surface blanchâtre

et parsemée de très-petits piquants noirâtres;

la lèvre supérieure extensible; un (ilament ter-

miné par une petite masse charnue , et placé

sur le museau; une première dorsale triangu-

laire, soutenue par deux rayons non articulés,

et située entre les yeux; dix-neuf rayons à la

seconde dorsale ; sept à chaque pectorale; qua-

tre à chaque jugulaire ; dix à l'anale , et neuf à

la nageoire de la queue, dont la forme imite

celle d'un fer de lance.

La Lopkie liss< n'a point de piquants ni de

masse charnue au bout du filament qui se ba-

lance sur le museau. On compte dix-sept rayons

à la seconde dorsale; six à chaque pectorale;

quatre à chaque jugulaire; huit a la nageoire de

l'anus ^.

Le Baliste galonné n'ayant qu'un rayon à

sa première dorsale et à sa thoracique , appar-

tient à la quatrième section de son genre , ou

l'on doit le placer auprès du monocéros. Le

rayon unique que l'on voit à la première na-

geoire du dos est dentelé des deux cotés. Il y
a ti'eute-huit rayons à la seconde dorsale;

trente-cinq à l'anale ; onze à la nageoire de la

queue, qui est arrondie; trois ou quatre raies

longitudinales relèvent la couleur générale ^.

L'Ostrucion quatorze piquanls est aisé à

reconnaître. Il a en effet un aiguillon auprès de

chaque œil; quatre aiguillons sur le dos , où

ils sont disposés sur deux rangs; six sur le

ventre, ou ils forment deux rangées, et un sur

le milieu de chaque côté du corps. Cet ostra-

cion doit être inscrit dans la quatiième section

de sou genre, et par conséquent il est quadrau-

gulaire. Des raies longitudinales noires fout

ressortir sa couleur générale *.

Le Téli odun argenté a la tête et le dos par-

L'individu giie j'ai observé était mâle, et avait des ap-

pendices tiés-courls.

' La I i[.hic lis»!- est d'ailleiir» semblableà )a lopliie lérissée.

* Chai|ue pt'ciurale du baliste galuuué est soutenue par

treize rayons.

4 1 1 rayons à la dorsale de l'ostracion quatorze piquaats.

\ I rayons à chaque pectorale.

13 rayous a la n>igeoire de l'anus.

< I rayous à celle de la queue , qui est arronde.
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semés de piquants presque imperceptibles,

mais dont on peut voir cependant que la base
est divisée en trois racines. Des piquants sem-
blables, mais un peu plus grands, hérissent le

ventre. La caudale est en croissant; la ligne

latér.ile sinueuse, dirigée d'abord vers le haut,

et ensuite vers le bas; l'œil ovale et très-grand.

On trouve au fond du palais douze dents irré-

gulières, presque hémisphériques, et disposées

sur quatre rangs. Le dessus du corps est brun,

et présente un grand nombre de petites taches

noirâtres; mais ce qui frappe d'abord l'obser-

vateur, c'est une raie longitudinale, large, ar-

gentée et très-brillante, qui s'étend de chaque

côle de l'animal. Ce tétrodon vit près de la côte

occidentale de la ^ouvelle-Hollande, suivant

une note laissée par le naturaliste Levillain,

qui l'avait dessiné : il fait entendre un bruisse-

ment très-sensible lorsqu'on le prend ; ses mâ-
choires sont tres-fortes, et il parvient à une

longueur de plus de 60 centimètres ( i pi., lO

po.)'.

Le Syngnathe à l/andeî'oUes est dénué de

pectorales, de caudale, et de nageoire de l'a-

nus ^. Un piquant double , deux aiguillons, et

une rangée de petites pointes hérissent le tour

de l'orbite. On voit un aiguillon très-long, et

terminé par une petite bauderolle membraneuse,

non-seulement tres-pres de la nuque, et au-des-

sus de la partie antérieure du corps, mais en-

core à une petite distance de chaque côté de

l'anus , et sur trois points différents de chaque

côté de la face supérieure de la queue. Ou
compte donc dix de ces dards garnis d'une sorte

de petite tlamme; de plus, presque tout le corps

et la partie antérieure de la queue forment uu

solide a sept faces longitudinales, et la queue,

excepté sa portion antérieure , n'en présente

que quatre '. Ou a trouvé ce syngnathe dans Ife

détroit de Bass.

* 13 rayons à la dorsale du tétrodon argenté.

(g rayon» à cliai|Ue pector-ile.

Il nu 12 rayons à la n.ii;e<iire de la queue.
' 29 nu 30 rayons » la dorsale du synsn.itlie à band-^rolles

' Le gyiignaihe à It.indernjles parvient au moins à la I 'H-

gueur d'un pied. La queue esi aussi longue que la tèie et !•;

Corps pris euseiut)le. Des taches arrondies, inégiiliercs

,

bldncbàtres, et très petites, n lèvent la couleur génér.. le. cjui

e>t rousse. L'iril est «los; l'opercule ciin>exe , |jre>nue nvale.

et sii lé eu rayons divergents. Le> aismllons garnis de bindo-

roUes, que l'on v.àt au-di ssiis de la paitie antérieure du

corps, auprès (le l'anus, et de chaque côté de la lac< supé-

rieure de la queue , snnt dent, lés p if 'levant et par dir riere.

Le corps proprement dii présente d'abord à peu près l.i iiicnie

grosseur que le derrière de la tête , se rétrécit après I aigiillon

cylindrique et i banderoUe, augmente eusuile insensible-
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Le Labre demi-lune a l'opercule d'une seule

pièce et prolongé eu arrière par un appendice
;

la caudale échancrée en croissant, et opaque

dans le haut ainsi que dans le bas; le premier

et le dernier rayon de cette nageoire , très-aliou-

gés; de grandes écailles sur le corps et sur la

queue , la tête dénuée de petites écailles; une

raie longitudinale sur la nageoire du dos et sur

celle de l'anus; une tache grande et noirâtre

sur chaque pectorale '

.

Le Prionure microlépidote - ne peut être

inscrit dans aucun des genres connus jusqu'à

présent. 11 devra être placé entre les Acanlhu-

res et les .! ?'j;?/.v2/rgs, avec lesquels il a beaucoup

de rapports. Ses caractères génériques consis-

tent dans la forme des dents qui sont dentelées

comme les bords d'une scie , et dans la présence

d'une ou plusieurs lames dentelées comme les

dents , et placées de champ sur chacun des cô-

tés de la queue. Le Prionure microlépidote a

dix de ces lames de chaque côté , six grandes

et quatre petites. Les six grandes lames sont

nient , et tout d'nii coup s'agrandit vers le haut et vers le bas

,

de minière que sa liauteur égale presque la longueur de la

tête. Cette troisième partie du lOrps est plus comprimée que

la seconde , et la seconde plus que 1j piemière , (|ul est ]),use-

mée de tubercules très-petits et inégaux. Ue chaque cùté de

cette p'-einiere iiartic, et nn peu au-dessous de son exlrémiié

antérieme, on voit [ilacé obluiuement un bouclier convexe,

relevé dans son milieu par une pointe dure, et terminé par

derr.ùie par un rebord doubb' et tuberculeux. Chacune des

sept arêtes longitudinales de la seconde partie du corps est

couverte par une série de quatre ou cinq boucliers prescpie

ovales , et relevés par des stries convergentes vers une pointe

dure qui est placée au ceniie. Les sept arcies longitudinales de

la troisième partie du corps sont couveries comme celles de

la seconde ; mais les boucliers latéraux sont pins hauts , et les

boucliers snpf'rieurs se redressent de manière à faire compter

huit i)ans an lieu de sept.

La [iremlère partie de la queue s'étend vers le bas , beau-

coup moms que la troisième partie du corps. Elle est d ailleurs

à sept pans, a des boucliers placés sur ses a: êtes , et soutient

presque la totalité de la nageoire dorsale.

La seconde partie de la queue est trois ou quatre fois plus

longue que la première. Elle présente des boucliers sur cha-

cune de ses arêtes, mais elle n'a que quatre pans longitudi-

naux. Au reste, cliaipie arête a dix-sept bouchers depuis la

lète juHpià l'anus, et Irente-uu depuis l'anus jusqu'à l'extré-

nii'.é de la queue.

Deux piquants dentelés, courts et dénués de banderolles,

•ont situés au-devant de 1 anus, et deux autres semblables au-

près du commencemi-nt de la dorsale.

• 7 layons aiguillonnés et 14 rayons articulés à la nageoire

du dos du l ibre demi-lune.

14 rayons aiuuiilonnés et 14 rayons articulés à chaque

pectorale.

4 rayon aiguillonné et 3 rayons articulés à chaque tho-

racine.

2 rayons aiguillonnés et 11 rayons articulés à la na-

geoire de l'anus.

H rayons aiguillonnés et 1 1 rayons articulés h celle de la

queue.

* Prinii, en grec , sisnilie sci?.

disposées sur une seule rangée; les petites en

forment deux, et sont plus rapprochées de la

caudale que les six premières. L'opercule est

composé de deux pièces, et ne présente pas

d'aiguillons : les écailles sont très-petites et

très-difliciles à voir. La ligne latérale suit la

courbure du dos : la caudale est arrondie '.

Les dessins et descriptions de feu le natura-

liste Levillain, envoyés par le capitaine Bau-

din, avec les objets dont nous venons de parler,

nous ont fait connaître un poisson dont les amis

des sciences naturelles ignorent encore l'exis-

tence, et qui doit appartemr, comme le Prio-

nure microlépidote, à un genre différent de

tous ceux que l'on a proposés. Nous le nom-

mons le Plaltjpode fourche. Sa place est parmi

les thoracins de la première division des osseux,

après le Macropodc. Ce dernier a les nageoires

inférieures, que Ton a comparées à des pieds,

très-longues : le Piatijpode les a très-larges et

arrondies. Elles sont soutenues dans le platy-

pode au moins par huit rayons qui dépassent

la membrane. Elles ressemblent à un éventail,

ou plutôt aux pectorales de plusieurs poissons

volants. Il n'y a qu'une dorsale; et cette na-

geoire
,
qui est un peu moins basse vers la tête

qu'au-dessus de la queue , s'étend depuis la nu-

que jusqu'à la caudale. Yoilu les caractères du

genre ; voici ceux de l'espèce. La longueur de

la caudale est presque égale au tiers de la lon-

gueur totale du poisson. Elle est fourchue, et

ses deux lobes sont très-étroits, très-longs, et

réunis sous un angle très-aigu. La tête, le corps

et la queue forment un ovoïde très-allongé;

l'extrémité de la queue est très-étroite; l'ou-

verture de la bouche petite; la couleur générale

argentée ; neuf bandes transversales, ondulées,

inégales, ii'régulières et d'un bleu mêlé de noir,

relèvent l'éclat de ce beau poisson , dont les

nageoires sont transparentes et d'un blanc

bleuâtre ^.

Quels sont cependant les traits les plus re-

marquables des poissons que nous venons de

' 8 rayons aiguillonnés et 22 rayons articulés à la nageoire

du dos du prionure microlépidote.

\ rayon aiguillonné et S rayons articulés à chaque tho-

racine.

5 r.iyons aiguillonnés et 21 rayons articulés à la nageoire

de 1 anus.

* L'anale est très-basse, et étendue depuis ranus jusqu'à la

nageoire de la queue. Des taches inégulièies dUn noir mêlé

de bleu sont répandues sur les larges ihoiacines; les pecto-

rales petite» et ovales; les deux mâchoiies aussi avancées

l'une (|ue l'autre. L'oeil est gros et rond, et l'iris argenté ou
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décrire? Des dents plates et dentelées ; des na-

geoires inférieures très-étroites , et composées

d'un seul rayon, ou très-étendues et formées

par plus de quatorze; des lames semblables à

celles d'une scie, et placées de champ sur les

côtés de la queue; des aiguillons très-forts et

très-multipliés; des piquants dentelés et garnis

à leur extrémité de petites banderoUes membra-

neuses; des filaments très-allongés et se balan-

çant sur la tête ; des couleurs argentées très-

brillantes; des raies très-larges ou disposées

dans un ordre peu commun.

Réunissons ces traits aux caractères distinc-

lifs, très-dignes d'observation, que montrent

les quadrupèdes ovipares et les serpents dont

nous venons de faire connaître les principales

formes. Réunissons-les encore avec les traits

curieux
,
quoique bien connus

,
qui appartien-

nent aux tupinambis, aux sourcilleux, aux lé-

zards à tète fourchue, aux galéotes, aux ma-

bouyas, aux scinques variés de Schneider, aux

geckos proprement dits, aux lézards turciques,

aux geckos à queue turbinée de M. Daudin, aux

lézards dragons, aux acanthophis cérastins,

aux squales barbus, aux balistes hérissés, aux

chimères antarctiques, aux murènes tachetées,

aux calliomores indiens , aux trachines vives
,

aux batrachoides, aux scorpènes marseillaises,

aux spares gros-yeux , aux tsenianotes triacan-

thes, aux ésoces bélones, aux muges céphales,

aux murénopiiis hélènes, aux inurénophis co-

lubriius, aux muréiiophis étoilées, et au\- mu-
rénophis de Haiiy que le capitaine Baudia a

envoyés au Muséum d'histoire naturelle, avec

les poissons, les serpents et les quadrupèdes

ovipares décrits dans ce Mémoire.

On verra
,
par la seule considération de ces

animaux, combien, en proposant aux natura-

listes une nouvelle division zoologique du globe,

nous avons été fondé à croire que la Nouvelle-

Hollande devait composer une des vingt-six

régions naturelles que nous avons comptées sur

la surface sèche de la terre.

Caractères distinctifs de quadrupèdes ovipa-

res, serpents et poissons de la Nouvelle-Hol-

lande décrits dans cet article.

Le lézard ou l'agame gros- ijeux ( lacerta seu agama
grandoculis). — La tète allongée, aplatie et triangu-

laire; la langue plate et non fendue; les yeux gros;

le dessous du ventre chagriné ; le dessus de la tèie et
du coi-ps parsemé de tubercules épineux.

Le lézard ou le srinque dix raies { lacerla scu snncu$
decemlineatiis). — La tête, le corps et la queue cou.^
verts d'écaillés placées les unes au-dessus des autres •

la queue plus longue que la tète et le corps pris en-
semble ; le dessous de la ijueue revêtu d'une rangée
longitudinale d'écaillés plus grande;; qu(î les autres-
dix raies blanchâtres sur le corps, dont le dessus esi

noirâtre.

Le lézard ou le scinqtte ichltien ( lacerta seu srincus
Whitii). — La tète, le corps et la queue couverts d'c-

cailles placées les unes au-dessus des autres; la (jueue

plus longue que la tète et lecorjjs ensemble; le des-

sous de la queue revêtu d'une rangée longitudinale

d'écaillés plus grandes que les autres; quatre raies

noires et tachées de blanc sur le dos.

Le lézard ou .vfiiiqwe iempc noire (lacerta seu scincus
crotaphoinelaa). — La léte, le corps et la queue cou-
verts d'écaillés placées les unes au-dessus des autres;

la longueur de la queue égale à celle du corps; une
raie noirâtre, longitudinale et interrompue sur cha-

que œil; des bandes transversales bliiichàtres.

Le bipède Icpidopode (bipcs Icpiiopodns). — Po'ial du
pieds de devant; les pieds de derrière enveloppés

dans de petites écailles qui ne permettent de distin-

guer aueun doigt; les écailles du dessus du corps et

de la queue taillées en losange, striées et petites;

celles de la partie intérieure du reptile hexag :ue.i et

lisses; dix tubercules creux auprès de l'auus.

La couleuvre spilole {colnber spilolus). — Deux ceni

soixante seize grandes plaques ; quatre-vingt- troLs

paires de petites plaques; la longueur de la queue
égale au huiliëraedela longueur îolale; poiutde cro-

cheisii venin; le dessus de la tétegnrni décailles sem-
blables à celles du dos, qui sont petites et liasses; la tête

grosse; plusieurs riingées longitudinales de taciies.

Le boa lisse {boa lœvis), — Cent soixante griindes pla-

ques sous le corps; cinquante so s la q:ieue; la lon-

gueur de la queue égale au sejitième de la longueur
totale

;
[loint de crocliets à venin ; sept ou huit lames

sur la tête; les écailles iisses et e.i losange; des ban-

des transversales, irrégulières, in!erro;!i;)ues et blan-

châtres.

Les serpents trimcrésures. — Des crochets a venin à la

mâchoire supérieure ; de grandes plaques sous le

corps; de petites plaques, de grandes plaques et de

petites plaques ^ous la queue.

1. — Le trimércsiire petite tète {trimeresitrus Irptoce-

phahts). — Cent quatre-vingt-sept grandes plaques

sous le corps ; quarante-deux paires de petites pla-

que» sous la queue; neuf grandes lames sur la tête ;

les écailles de la partie supérieure du dos striées ; les

autres lisses.

2. — Le trimérésnre vert ( trimeresurus ririâis], — Cent

soixante-cinq grandes plaques sous le corps ; soi-

xante-onze paires de petites plaques, trois grandes

plaques et une paiie de petites plaques sous la queu^.

Le dessus de la tète couvert d'écaillés sembl.ibles à

celles du dos; toute la surface verle.

Les seriients aipijsnres. — Point de crorhcts a venin ; L
queue garnie d'écaillés semblables à celles du dos,

très-comprimée, mince, élevée et conformée comme

une nageoire , de grandes plaques sous le corps.
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i.— L'aipyfure Hs<e {aipusnrus lœvis). — Cent cin-

quaiUe-une {;rand<s plaqui s sous le corps; vingt-

huil p liies écailli s sons la queue; le cou très-large;

treize lauies sur- la léte.

Les serputts leuiselnsnKs. — La queue garnie dVcailles

seuiblables à c< lies du dos , trcs-i-oiiipriniée , iiiiuce,

élevée et coufonuée cninuie uue nageoire ; une ran-

gée loiiyitudiiialc de jetites plaques sous le corps et

sous la (jueue.

l.a leiosefa.yme striée {leinselasma slriata). — Trois

cent (luatie-vingl-cinti pet tes pliiqiies sous le corps

quaraïue-sept sous a queue ; neuf lauies sur la tète ;

la loiifiiieur de la (pi<'ue é{,'ale au diiiémede la lon-

gueur olale : les éiaiiles du dos striées.

Les ser/x uls (tLslàrcs. — Poi t de crochets à venin ; Ii

queue Ircs-eoinpiiniée , niiuce, élevée (t conformée

comme uue ii;igioire. Le dessous de celte partie

ga' ni d'un rang lo4i};iludiual d'éeaillis presque sem-

bla: les à celles du dos; le dessous du corps revêtu

d'une raujiée longitudinale de petit» s lames double-

meul stri es.

La dhtcire cerrlce Idisteira doUata). — Deux cent

vinf;t-trois lames doublement striées ^ous le corps;

une >ant,H'e lougiiudn le de qu ;ranle-huit écailles

sous la queue ; neuf lames stw la tète. les éc illes du

dos siriéi s cl pointues; la oulem- générale rele\ée

par (ies cercles irreguliers et blanchâ res.

La raie croisée [rnj' rruriita). — Les dents obtuses;

un ou deux aiguillons dentelés aIlprè^ de la caudale
;

la queue grosse et conique; point de nageoire dor

sale; nue liamlelelte longitudinale noire , et des ban-

delet es transversales de la même couleur.

La lojjliie licri-sée ( loi huis birsidus ).— Le corps com-
primé liitéralement ; la surface du jioisson pai semée

de très-petits piquants noirâtres; la lèvre siipérieue

extejisible; un filament terminé par une petite m;isse

cliarnne, et placée su le musiau; deux rayons à la

premi'Te dorsale; dix-neuf à la seconde.

lo])liie lisse ( 'vpUins lœris),— Le corps comprimé
laléraleoeul; la surface du poisson lisse; un (ibimenl

terminé par ime pointe déliée, et placé sur le museau;
deux rayons à la première dorsale; dix-sept à la se-

conde.

baliile galonné {balisles leniniscatus). — Un seul

rayon à la première dorsale et à la tborachiqae ;

Ireule-huit la sec iide nageoire du dos; ireute-cinq

à l'anale; trois ou qn;ttre raies longitudinales.

L'o.strari m iiual^rze piquants {Ostrarion qiiainorderim

aai!rai':s\. — Le corps quadrangulairc ; un aiguillen

auprès de chaque u'd ; quatre aiguillons sur le dos ;

six sur le ventre; un sur le milieu de chaque côte du
corps.

Le tetrixfon argenté ( telrndon argrntnis). — La tête , It

dos et le veiiti e parsemés de piqu miIs doni la base

(Si divisée eu trois racines ; la ligne latéral • sinueuse;

la candide en croissant; nuecHie longitudinale, large

et argentée de chaque côté du poissou.

Le siiiigt alhe à briuderoUes (S'iiujnatius lœniolatus).--

\ ingt-iienf ou trente rayons a la dorsale; presque
tout le corps a sept pwns; pres(jue toute la queue à

quatre; un aiguillon garni d'un>' petite bMnderolle

sur différentes parties de la queue ou du corps.

Le ibre dani-hnie [ labrus seini-lnuaius ). — Se t

rayons aiguillonnés et quiitorz»- rayons articulés à la

nageoire «lu dos ; deux rayons aiguillonnes et onze

rajons articulés ;i celle de I anus; \< caudale en croi»-

sant et opaque d;ins e haut ainsi que dans I b:is; de

gnindes écailles ; l'opercule d'une seule pièce et ter-

minée par un appendice; le dessus de la léte dénué

d'écailles proprement dites; une taclie grande et noi-

ràti e sur i haque pectorale.

Les prionures (dix-neuvième ordre). {Après les acan

timres- )
— La tête, le corps et la queue comprimés ;

les iteiits dentelées; des lames dentelées , placées per-

pendiculairement su;- chaque côté di^ la queue.

Lé prionurc r.iirrolepidote
{
prionums "H' rolepidolus).

— Dix iMUies dentelées sur chaque côlé ite la queue;
la caudale arnuidie; les écailles très-petites.

Les platij])()d('s {dix neuvième ordre). {Après les macro-
]}ode>.} — Les thoracines très-larges , et composées

au moins de huit ray ns ; uue seule nageoiie dor-

sale; cette dernière nageoire étendue depuis la nu-

que jusqu'à la caudale.

Le plaltjpode fourche {plati\podus fnrra). — La cau-

dale fourchue; chaque lobe très-étroit; la longueur

de la caiulale > gale, ou à peu près, au tiers de la

longueur totale du poisson.
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HISTOIRE NATURELLE
DES SERPENTS.

(1789.)

AVERTISSEMENT DE L AUTEUR.

Personne ne senl plus vivement que moi , com-

bien !a mon (le iM. le comte de Biiflnn m'a pri é

d'uu puissant secours pour l'ouvrage dont je publie

aujourd'liiii le second volume, et que je n'aurais

jamais entrepris s'il ne s'était engai;é à in'ecLurer

dans la route ([u'il m'avait indi(|uée lui-même en me
chargeant de continuer V Histoire ISuiui elle. Quel-

que temps avant - et événement funeste aux lettres,

l'un des coopérateiirsde M de Huffon . l'elociueiit

auteur d'une partie de l'Histoire des Oiseaux, et

du Discours préliminaire de la Collection académi-

que, avait été enlevé aux sciences , et sa mort avait

fait évanouir les grandes espérances qu'avaient

conçues les amateurs de rHisU)ire naturelle, ainsi

que l'espoir pariiculier que j'avais fondé sur ses

connaissances et la iionté de son caractère. Heu-

reusement pour moi l'on dirait que plusieurs na-

turalistes de France ou des p.iys éli angers , et par-

ticulièrement ceux (|ui viennent d'entreprendre de

grands voya^res pour l'avancement des sciences,

ont cherché à diminuer les pertes que j'ai faites,

en m'envoyaiitou en me promettant un irès-grand

nombre d'oliser^ations importantes. C'est avec bien

de la recoi naissance que je les remercie ici et des

bienfaits (pie j'ai déjà reçus , et de ceux <iue je dois

recevoir encore. J'ai fait usage de quelijues-uuies

de ces ob>ervations dans le volume que je publie

aujourd'hui , et j'emplnierai les autres dans ceux

qui le suivront. M. le marquis de la Billardrie,

successeur de M. de Buffon dans la place d'intt n-

dant du jardin de Sa Majesté, et qui se propose de ne

rien néglige r [)0ur l'avancement des sci-nces natu-

relles, tant par l'étendue de ses correspondances
,

que par les différents voyages qu'il pourra faire

fairedansles paysinlért-ssauts pour le> naturalistes,

a eu aussi la bonté de me promettre les différentes

observations qui lui arriveront directement , et qui

pourront être relatives à mon travail. D'ailleurs

M. de Buffon m'avait remis, di.ns le temps, ies

noies, les lettres et les di\ers ni.muscriis qu'il

avait reçus à difiérentes époques , au sujet des ani-

maux dont je devais publier l'histoire, iieux mois
avant sa mort, il voulut bien me remettre encore

tous lesmaïui^crits et les dessins originaux (jue feu

M. «ominerson, très-habile natnraiste, a com-
posés ou fait xécuter, relativement aux diverses

classes d'animaux, [lendant son séjour dans lîle

de Bourbon , ou il avait été envoyé par le gouver-

nement. M . de BulP'U a p'd)lié la pariie de c; s ma-

nuscrits qui concerne les quadrupèdes vivi[iares

et les oiseaux, et je serai d'autant plus empressé

d enrichir mon ouvrage de ceux qui trriittni des

autres animaux, que les naturalistes les a tendent

depuis lon^-iemps avec impatience. De plus M. le

comte de Buffon, fils du grand homme que nous

regrettons , et qui , entré avec bon leur dans la car-

rière militaire , fera briller au milieu des armes un

nom rendu immortel par la gloire des lettres , a

bien voulu, ainsi que son oncle , M. le cueva ier de

Buffon,oflieier supérieur distingué par ses services,

et connu depids longtemps par son goût pour les

sciences et les beaux-arts, mecomuuini(pier toutes

les notes qui se sont trouvées dans les [lauiers de

feu IM. le comte de Buffon, et qui pouvaient m'ètre

uiilt-s pour la continuation de l'Hi to re naturelle.

Mais ce (]ni est pour moi l'un des plus grands en-

cou- agements , ce sont les rapports que j'ai l'avan-

tage d'avoir avec M. Daubemon ; c'est l'amitié qui

me lieavec ce célèbre naturaliste, d.insle> lumières

duquel j'ai trouvé tant de secours, et que je me
plairais tant à louer , si je pouvais , sans blesser sa

n»odeslie. répéier très-près de lui ce que la voix

publi ,ue fait retentir partout ou l'on s'intéresse au

propres des sciences naturelles. Le monde savant

l'a vu avec regret cesser, dans le temps, de tra-

vailler à l'Histoire naturelle conjointement avw
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M. de Biiffon , et suspendre la description du Ca-

bine t de Sa iMajesté; aussi m'euipressé-je d'an-

noncer ;iu pul)lic (ju'il jouira bientôt de la con-

tinuation de celle partie de l'Histoire naturelle,

que M. Daubeutou se propose de reprendre au point

où (les circousiauces particulières l'ont engagé à

Vinlerrompre.

ELOGE
DU COMTE DE BUFFON.

Je pri'parais ce nouveau volume entrepris

pour compléter V Histoire naturelle, publiée

avec tant de succès par le grand homme qui

faisait un des plus beaux ornements de la

France, lorsqu'il a terminé sa glorieuse car-

rière. Toutes les contrées éclairées par la lu-

mière des sciences , après avoir retenti pendant

sa vie des applaudissements donnés à ses

triomphes, ont répété plus haut encore , après

&a mort , les accents de l'admiration , auxquels

se sont mêlés ceux des regrets; et la postérité

a commencé
,
pour ainsi dire, de couronner sa

statue. Au milieu de tous les hommages rendus

à sa mémoire
,
que ne puis-je faire entendre

une voix éloquente qui redise son éloge dans le

sanctuaire même consacré par son génie à la

science qu'il chérissait !

Lorsque Platon quitta sa dépouille mortelle

pour s'élever à l'immortalité, ses disciples en

pleurs se rassemblèrent sur le promontoire fa-

meux ' , voisin de la célèbre Athènes, où ils

avaient si souvent entendu cette voix impo-

sante et enchanteresse ; lis répétèrent leurs

tendres plaintes sur ce même rocher antique

contre lequel venaient se briser les flots de la

mer agitée, et où leur maître, assis comme le

maître des dieux sur le sommet du Mont-

Olympe , leur a\ait si souvent dévoilé les se-

crets de la science et ceux de la vertu. Ils con-

sacrèrent ce Mont à leur père chéri ; ils en firent,

pour ainsi dire, un lieu saint : et pour charmer

leur peine , diminuer leur perte , et se retracer

avec plus de force les vérités sublimes qu'il

leur avait montrées, ils chantèrent un hymne
funèbre, et peignirent dans leurs chants tristes

#t lugubres et son génie et leur douleur.

Que ne pouvons-nous aussi , nous tous qui,

* I.e promontoire de Suniiira. Il esl décrit et représenté
iita le Voyage du Jeune Anacbarsis.

consacrés à l'étude de l'histoire naturelle, avons

reçu les leçons , avons entendu la voix du Pla-

ton moderne , chanter en son honneur un hymne

funéraire! Rassemblés des divers points du

globe où chacun de nous a conservé cet amour

de la nature qu'il savait inspirer si vivement à

ses disciples, que ne pouvons-nous pénétrer

tous ensemble jusqu'au milieu des plus anciens

monuments élevés par cette nature puissante,

porter nos pas vers ces monts sourcilleux dont

les cimes, toujours couvertes de neiges et de

frimas, dominent sur les nuées et semblent

réunir le ciel avec la terre ! C'est sur ces masses

énormes , sur ces blocs immenses de granits
,

que les siècles ont attaqués en vain et qui seuls

paraissent avoir résisté aux combats des élé-

ments et à toutes les révolutions éprouvées

par le globe de la terre ; c'est sur ces tables

respectées par le temps que nous irions graver

le nom de Buffon ; c'est à ces antiques témoins

des antiques bouleversements de notre planète

que nous irions confier le souvenir de nos re-

grets et de notre admiration : tout autre monu-

ment serait trop périssable pour une aussi lon-

gue renommée.

Elevons-nous du moins par la pensée au-des-

sus de ces rocs escarpés, avançons sur le bord

des profonds abîmes qui les entourent , et par-

venons jusqu'au sommet de ces monts entassés

sur d'autres monts. La nuit règne encore ; aucun

nuage ne nous dérobe le firmament; l'atmo-

sphère la plus pure laisse resplendir les étoiles

à nos yeux ; nous voyons ces astres fixes briller

des feux qui leur sont propres , et les astres

errants nous renvoyer une douce lumière; ravis

d'admiration
,
plongés dans une méditation pro-

fonde, nous croyons voir le génie de la nature

dans la contemplation de l'univers *
; tout

nous rappelle ces vives images prodiguées par

Buffon avec tant de magnificence, ce tableau

mobile des deux que , dans sa noble audace , il

a tracé avec tant de grandeur ^ , et debout sur

les lieux les plus élevés du globe, nous enton-

nons un hymne en son honneur.

« Nous te saluons , ô Buffon ! peintre sublime

« de ce spectacle auguste; toi, dont le génie

« hardi , non content de parcourir l'immensité

« des cieux , et de chercher les limites de l'es-

* Voyez la planche qui sert de frontispice à la Théorie do

la terre de M. de Buffon.

' Introduction à l'Histoire des Miner., par M. de Buïfoiu
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« pace , a voulu remonter jusqu'à celles du

« temps '.

« Tu as demandé à la matière par quelle

« force pénétrante ces astres immobiles, ces

« pivots embrasés de l'univers, brûlent des

« feux dont ils resplendissent.

« Tu as demandé aux siècles par quel mo-

« teur puissant ces autres astres errants qui

« brillent d'une lumière étrangère, et circulent

« en esclaves soumis autour des soleils qui les

« maîtrisent , furent placés sur la route céleste

« qui leur a été prescrite , et reçurent le mou-

K vement dont ils paraissent animés.

« JNous te saluons, ô chantre immortel des

« cieux : que le firmament semé d'étoiles
,
que

« toutes les clartés répandues dans l'espace

,

(( que tout ce magnifique cortège de la nuit rap-

« pelle à jamais ta gloire ! »

Cepeudant les premiers feux du jour dorent

l'orient ; l'astre de la lumière se montre dans

toute sa majesté; il rougit les cimes isolées qui

s'élancent dans les airs, et étincelle
,
pour ainsi

dire, contre les immenses glaciers qui inves-

tissent les monts. Une vapeur épaisse remplit

encore le fond des vallées , et dérobe les collines

à nos yeux. Une vaste mer parait avoir envahi

le globe; quelques pics couverts de glaces res-

plendissantes se montrent seulement au-dessus

de cette mer immense dont les fiots légers, agi-

tés par le vent, roulent en grands volumes, s'é-

lèvent en tourbillons, et menacent de surmon-

ter les roches les plus hautes. JNous croyons

voir avec Buffon la terre encore couverte par

les eaux de l'Océan , et recevant au milieu des

ondes sa forme, ses inégalités, ses montagnes,

ses vallées; et notre hymne continue.

« Nous te saluons, ô Buffon! toi dont le gé-

« nie, après avoir parcouru l'iannensité de l'es-

« pace et du temps , a plané au-dessus de notre

« globe et de ses âges -.

« Tu as vu la terre sortant du sein des eaux;

« les montagnes secondaires s'elevaut par les

,< efforts accumulés des courants du vaste

« Océan; les vallons creusés par ses ondes ra-

« pides
; les végétaux développant leurs cimes

« verdoyantes sur les premières hauteurs aban-

u données par les eaux; ces bois touffus livrant

« leurs dépouilles aux tlots agités; les abùnes

« de rOcean recevant ces dépôts précieux

* Ariicle (le la formation de- Plmètes; première et seconde

vues lie 1.1 iN.itiire , etc., par M. de Biilfoii.

* Xuéur.dela terre et Époques Ue la i\al.,pariVl. de Buffon. .

« comme autant de sources de chaleur et de feu
« pour les siècles à venir, et les plaines de la

« mer peuplées d'animaux dont les débris for-

« ment de nouveaux rivages ou exhaussent les

« anciens.

« Tu as vu le feu jaillissant avec violence

« des entrailles de la terre, sur le bord des
« ondes qui se retiraient, élevant par son effort

« de nouvelles montagnes, ébranlant les an-

« ciennes , couvrant les plaines de torrents en-

« flammés; et les tonnerres retentissants, les

« foudres rapides, les orages des airs mêlant

« leur puissance à celle des orages intérieurs

« de la terre et des tempêtes de la mer.

« Nous ie saluons , toi dont les chants ont

« célébré ces grands objets : que le feu des

« volcans
,
que les ondes agitées

,
que les

« tonnerres des airs rappellent à jamais ta

« gloire ! »

Mais la vapeur épaisse se dissipe et nous

laisse voir des plaines immenses , des coteaux

fertiles , des champs fleuris , des retraites tran-

quilles; ô nature I tu te montres dans toute ta

beauté ! Les habitants des airs , voltigeant au
milieu des bocages , saluent par leur chant

l'astre bienfaisant source de la chaleur ; l'aigle

altier vole jusqu'au-dessus des plus hautes

cimes '; le cheval belliqueux, relevant sa mo-
bile crinière , s'élance dans les vertes prairies.;

les divers animaux qui embellissent le globe

paraissent en quelque sorte a nos yeux. Saisis

d'un noble enthousiasme, entraînés par l'es-

pèce de délire qui s'empare de nos sens , nous

croyons nous détacher
,
pour ainsi dire , de la

terre , ut voir le globe roulant sous nos pieds

nous présenter successivement toute sa surface.

Le tigre féroce, le lion terrible régnant avec em-

pire dans les solitudes embrasées de l'Afrique;

le chameau supportant la soif au milieu des sa-

bles biulants de l'Arabie; l'elephantdes grandes

Indes, étonnant rintelligence humaine [mr l'é-

tendue de son instinct; le castor du Canada,

montrant par son industrie ce que peuvent le

nombre et le concert ; les singes des deux

mondes , imitateurs pétulants des mouvements
de l'homme; les perroquets richement colorés

des contrées voisines de l'équateur; le briliaut

' Voyez particulièrement , dans l'Histoire des Quadru-

pèdes et des Oise.iux. p.ir M. de Buffon, les .l' iicle- du > ht-

vul, du Tigre, du Lion, du Chomeau, de l'Kti-phani . du,

Coilor drs Sin/jeu, de l'Aigle, des Perruquels , de l'Oi-

seau-Mouche, du Kamichi, etc.

37
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oiseau-mouche et le colibri doré du nouveau

coutiuent; le kamichi des côtes à demi noyées

de la Guyane : tous passent sous nos yeux.

Rien ne peut nous dérober aucun de ces objets

que Buffon a revêtus de ses coulem's éclatantes
;

et au milieu des sujets de ses magnifiques ta-

bleaux, nous voyons sur tous les points de la

terre habitable le chef-d'œuvre de la force pro-

ductrice, l'homme, qui par la pensée a con-

quis le sceptre de la nature , dompté les élé-

ments , fertilisé la terre, embelli son asile , et

créé le bonheur par l'amour et par la vertu.

Depuis le pôle sur lequel brille l'Ourse , depuis

Jes bornes du vaste empire de la souveraine de

la Néwa ', et cette contrée fertile en héros, où

Reinsberg ^ voit les arts cultivés par des mains

victorieuses, jusques aux plages ardentes du

Mexique, et aux sommets du Potosi, quelle

partie du globe ne nous rappelle pas des tributs

offerts au génie de Buffon ?

Nous voyons au milieu de l'Athènes mo-

derne ces lieux fameux consacrés à la science

ou aux arts sublimes de l'éloquence et de la

poésie , ces temples de la renommée qui parle-

ront à jamais de la gloire de Buffon , où il a

laissé des amis , des compagnons de ses tra-

vaux , un surtout
,
qui , né sous le même ciel

,

et réuni avec lui dès sa plus tendre jeunesse, a

partagé sa gloire et ses couronnes. Nous croyons
;

entendre leurs voix, et, ce concert de louanges

du génie et de l'amitié retentissant jusqu'au '.

fond de nos cœurs , nous nous écrions de nou- :

veau :

« Nous te saluons, ô Buffon 1 toi qui as

« chanté les œuvres de la création sur la lyre

« harmonieuse ; toi qui d'une main habile as
,

« gravé sur un monument plus durable que le

« bronze les traits augustes du roi de la na-

« ture
;
qui l'as suivi d'un œil attentif sous tous

« les climats , depuis le moment de sa nais-
i

« sance jusqu'à celui où il disparait de des-
î

t sus la terre : à ta voix la nature a rassemblé

« ses différentes productions; les divers ani-

* c'est principalement delà Russie, ainsi que de rvmé-
|

riqiie septentrionale et méridionale , que l'on s'est empressé
j

d'offrir à M. de Bufron les divers obji'ts d histoire naturelle

qui pouvaient l'intéresser ; il en a reru de plusieurs s luve-
!

rains, et surtout de l'impératrice de toutes les llussies.
j

' Chàtrau du Brandetiourg appartenant an prince Henri

de Prusse. Avec quel pl.iisir M. de Buffon ne parlait-il i>as I

de son dévouement pour ce prince ! Combien ne se pl.iisart- I

il pas à rappeler les niar(|ues dattacbetneni (pi'il en avait re-

çues, ainsi qu'à s'entretenir de l'amitié que lui a toujours té-

moignée la lii^ne compagne d'un grand et célèbre ministre
I

du meilleur des rois :

« maux se sont réunis devant toi : tu leur as

« assigné leur forme , leur physionomie, leurs

« habitudes, leur caractère, leur pays, leur

« nom : que partout tes chants soient répétés
;

« que tout parle de toi
;
poëte sublime , tu as

« célébré et tous les êtres et tous les temps.»

DISCOURS

SUR LA NATURE DES SERPENTS.

A la suite des nombreuses espèces des Qua-

drupèdes et des Oiseaux, se présente l'ordre

des Serpents ; ordre remarquable en ce qu'au

premier coup d'œil les animaux qui le compo-

sent paraissent privés de tout moyen de se

mouvoir, et uniquement destinés à vivre sur la

place où le hasard les fait naitre. Peu d'ani-

maux, cependant, ont les mouvements aussi

prompts et se transportent avec autant de "vi-

tesse que le serpent; il égale presque, par sa

rapidité, une flèche tirée par un bras vigou-

reux, lorsqu'il s'élance sur sa proie ou qu'il

fuit devant son ennemi : chacune de ses parties

devient alors comme uu ressort qui se débande

avec violence; il semble ne toucher a la terre

que pour eu rejaillir; et, pour ainsi dire, sans

cesse repoussé par les corps sur lesquels il s'ap-

puie, on dirait qu'il nage au milieu de l'air en

rasant la surface du terrain qu'il parcourt. S'il

veut s'élever encore davantage, il le dispute à

plusieurs espèces d'oiseaux
,
par la facilité avec

laquelle il parvient jusqu'au plus haut des ar-

bres, autour desquels il roule et déroule son

corps avec tant de promptitude, que Vm\ a de

la peine à le suivre : souvent même , lorsqu'il

ne change pas encore de place, mais qu'il est

prêta s'élancer, et qu'il est agité par quelque

affection vive, comme l'amour, la colère ou la

crainte , il n'appuie contre terre que sa queue

qu'il replie en contours sinueux; il redresse

avec fierté sa tête, il relève avec vitesse le de-

vant de son corps , et le retenant dans une atti-

tude droite et perpendiculaire, bien loin de pa-

raître uniquement destiné à ramper, il offre

l'image de la force, du courage et d'une sorte

d'empire.

Placé par la nature à la suite des quadrupèdes

ovipares, ressemblant à un lézard qui serait

privé de pattes, et pouvant surtout être quel-

quefois confondu avec les espèces que nous
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avons nommées5ep5et Chalcides^ ,
ainsi qu'avec

les reptiles bipèdes 2, le serpent réunit cet or-

dre des Quadrupèdes ovipares à celisi des Pois-

sons , avec plusieurs espèces desquels il a un

grand nombre de rapports extérieurs , et dans

lesquels il parait , en quelque sorte , se dégrader

par des nuances successives offertes par les

Anguilles^ les Murènes proprement dites, les

Gijrnîioies^ etc.

Malgré la grande vitesse avec laquelle le

serpent échappe
,
pour ainsi dire , à la surface

sur laqucJle il s'avance, plusieurs points de son

corps portent sur la terre, même dans le temps

où il parait le moins y toucher , et il est entiè-

rement privé de membres qui puissent le tenir

élevé au-dessus du terrain , ainsi que les qua-

drupèdes. Aussi le nom de reptile nous a-t-il

paru lui appartenir principalement, et celui de

Serpent ^ient-il de .s'^rpe/v', qui désigne l'action

de ramper. Cette forme extérieure, ce défaut

absolu de bras , de pieds , et de tout membre
propre à se mouvoir, le caractérise essentielle-

ment , et empêche qu'on ne le confonde , même
à l'extérieur, avec aucun des animaux qui ont

du sang, et particulièrement avec les murènes

proprement dites, les anguill&s et les autres

poissons
,
qui ont tous des nageoires plus ou

moins étendues et plus ou moins nombreuses.

Les limites qui circonscrivent l'ordre des ser-

pents sont donc tracées d'une manière précise

,

malgré les grands rapports qui les lient avec les

ordres voisins.

Leurs espèces sont en grand nombre ; nous

endécri\ons plus de cent quarante dans cet

ouvrage : quelques-unes parviennent à une

grandeur très-considérable, elles ont plus de

trente pieds , et souvent même de quarante

pieds de longueur ^. Toutes sont couvertes d'é-

cailles ou de tubercules écailleux, comme les

lézards et les poissons, qu'elles lient les uns avec

les autres ; mais ces écailles varient beaucoup

par leur forme et par leur grandeur : les unes

,

' Voyez l'article du Seps et celui du Chalcide, dans l'Hist.

nat. des Qiia'iru|)è(les ovipares.

= Articli' lies Repiilis bipèdes, à la suite de l'Hist. des

Quidr. ovip.iffs

' N(i!es manuscrites communiquées par M. de Laborde

,

correspoudai.t du Cabinet du Roi à Cayeunc; et par M. le

baron (le Widi-r.spai h , lorrespon tant du njêiue Cabinet , et

dans le mèmt- cudroit — « Nous lisons qu'au|irè-; de Batavia ,

f établissement hollandais datis les Indes <lrientale-f , il y a

c des serpents lie cinijiiante piids de lougueur. » lissai sur

l'Hist. nat. des Serpents, par Cli. Owen. Londres, 1742, p. 15.

Voyez à ce sujet, dans cette Histoire naturelle , l'article du

Devin.

que l'on nomme plaques, sont hexagones, étroi-

tes et très-allongées
; les autres, presque rondes

ou ovales , ou rhomboïdales ou carrées; celles-

ci entièrement plates ; celles-là relevées par une

arête saillante, etc. Toutes ces diverses sortes

d'écailles sont différemment combinées dans les

espèces particulières de serpents ; les uns en

ont de quatre sortes, les autres de trois, les

autres de deux , les autres n'en ont que d'une

seule sorte; et t-'est principalement en réunis-

sant les caractères tirés de la forme, du nombre

et de la position de ces écailles
,
que nous avons

pu parvenir à distinper non -seulement les

genres , mais encore les espèces des serpents

,

ainsi qu'on pourra le voir dans la table métho-

dique de ces animaux

.

Si, avant d'examiner les habitudes naturelles

de ces reptiles, nous voulons jeter un coup d'oeil

sur leur organisation interne, et si nous commen-

çons par considérer leur tête , nous trouverons

que la boite osseuse en est à peu près confor-

mée comme celle des quadrupèdes ovipares :

cependant la partie de cette boite qui représente

l'os occipital , et qui est faite en forme de trian-

gle dont le sommet est tourné vers la queue , ne

parait pas en général avancer autant vers le

dos que dans ces quadrupèdes; elle garantit

peu l'origine de la moelle épinière,et voilà

pourquoi les serpents peuvent être attaqués avec

avantage et recevoir aisément la mort par cet

endroit mal défendu.

Le reste de leur charpente osseuse présente

de grands rapports avec celle de plusieurs es-

pèces de poissons, mais elle offre cependant

une conformation qui leur est particulière, et

d'après laquelle il est presque aussi aisé de les

distinguer que d'après leur forme extérieure.

Elle est la plus simple de toutes celles des ani-

maux qui ont du sang; elle ne se di\ise pas en

diverses branches pour donner naissance aux

pattes, comme dans les quadrupèdes; aux ai-

les, comme dans les oiseaux, etc. ; elle n'est

composée que d'une longue suite de vertèbres

qui s'étend jusqu'au bout de la queue. Les

apophyses ou éminences de ces vertèbres sont

placées, dans la plupart des serpents, de ma-

nière que l'animal puisse se tourner dans tous

les sens, et même se replier plusieurs fois sur

lui-même; et d'ailleurs , dans presque tous ces

reptiles , ces vertèbres sont très-mobiles les

unes relativement aux autres , l'extrémité pos-

térieure de chafuîie étant terminée par une
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sorte de globe qui entre dans une cavité de la

vertèbre suivante, et y joue librement comme
dans une iienouillère '. De chaque côté de ces

vertèbres sont attachées descôtes ordinairement

d'autant pi us longues qu'elles sont plus prèsdu

milieu du corps, et qui pouvant se mouvoir en

différents sens, se prêtent aux divers mouve-

ments que le serpent veut exécuter. Vers l'ex-

trémité de la queue, les vertèbres ne présentent

plus que des éminences, et sont dépourvues de

côtes '\

Ces vertèbres et ces côtes composent toute

la partie solide du corps des serpents; aussi

teurs organes intérieurs ne sont-ils défendus

,

dans la partie de leur corps qui touche à terre,

que par les plaques ou grandes écailles qui les

revêtent par-dessous, et par une matière grais-

seuse considérable que l'on trouve souvent

entre la peau de leur ventre et ces mêmes or-

ganes. Cette graisse doit aussi contribuer à en-

tretenir leur chaleur intérieure, à préserver

leur sang des effets du froid, et à les soustraire

pendant quelque temps à l'engourdissement

auquel ils sont sujets, dans certaines contrées,

à l'approche de l'hiver; elle leur est d'autant

plus utile, que la chaleur naturelle de leur

sang est peu considérable; ce fluide ne circule

dans les serpents qu'avec lenteur, relativement

à la vitesse avec laquelle il coule dans les qua-

drupèdes vivipares et dans les oiseaux. Et

comment serait-il poussé avec autant de force

dans les reptiles que dans les oiseaux et les vi-

vipares
,
puisque le cœur des serpents n'est

composé que d'un ventricule ^, et puisque la

lîommunication entre le sang qui y arrive et le

i^ang qui en sort peut être indépendante des

oscillations des poumons et de la respiration,

* Cesi particulièrement sinsi dans le Boiqnira on grand
serpent a M)nn. ties. Edw. Tyson. Transmet. Pliil.. n° <44.

' J"iii Voulu savoir si le nombre des verièlires et des côtes

lies serpents a quel. pie i apport constant avec les difierentes

(espèces lie cesannnanx. J'ai dissèque plusieurs individus de
diverses espèet s «le serpents, ei j'^i r-iMarquf* ipie le nomlire

des veitèlires et descôles augmentait on (liniluiMit dans les

couleuvres, les lioas , et les seipents a sonnettes, avec c lui

des plaques «pu recouvrent le dessous du corps de ees rep-

tiles: de t. Ile sorte qu'il y avait toujours une vertèbre , et

par const'qieut deux côtes
, pour chaque placpie; mais mes

observaHons n'ont pas été assez mulUpliees pour q.e j'en

regarde le résultat coi e constant. Voyez dans l'ariicle in-

Htulé, Noiiirnrliitiire fies Serp>nis . ce que Ion peut pen-
«erd.i r.pi">rl du nombre de ces plajues avec l'âge ou le sexe
des reptdes , etc.

» L or illette du cœur de plusieurs espèces de serpents est
eonforniée de manière à fiaraitre double, ainsi que dans un
graiiii n uniire de (pLidrupedes ovipares; mais aucuu de ces
reptiles n'a deux ventricules.

dont la fréquence échauffe et anime le sang des

vivipares et des oiseaux?

Le jeu du cœur et la circulation ne seraient

donc point arrêtés dans les serpents par un
très-long séjour sous l'eau, et ces animaux
pourraient rester habituellement dans cet élé-

ment, comme les poissons, si l'air ne leur était

pas nécessaire, de même qu'aux quadrupèdes

ovipares, pour entretenir dans leur sang les qua-

lités nécessaires a son mouvement et à la vie

,

pour dégager ce fluide des principes surabon-

dants qui en engourdiraient la masse, ou y
porter ceux de liquidité qui doivent l'animer *.

Les serpents ne peuvent donc vivre dans l'eau

sans venir souvent à la surface ; et la respira-

tion leur est presque aussi nécessaire que si

leur cœur était conformé comme celui de

l'homme et des quadrupèdes vivipares, et que
la circulation de leur sang ne put avoir lieu

qu'autant que leurs poumons aspireraient l'air

de l'atmosphère. Mais leur respiration n'est pas

aussi fréquente que celle des quadrupèdes vi-

vipares et des oiseaux; au lieu de resserrer et

de dilater leurs poumons par des oscillations

promptes et régulières, ils laissent échapper

avec lenteur la portion d'air atmosphérique

qu'ils ont aspirée avec assez de rapidité; et ils

peuvent d'autant plus se passer de respirer

fréquemment, que leurs poumons sont très-

grands en comparaison du volume de leur

corps, ainsi que ceux des tortues , des crocodi-

les, des salamandres, des grenouilles, etc. ; et

que, dans certaines espèces , telles que celle du
Boiquira, la longueur de ces viscères égalant à

peu près les trois quarts de celle du corps , ils

peuvent aspirer à la fois une très-grande quan-

tité d'air ^.

Us sont pourvus de presque autant de viscè-

res que les animaux les mieux organisés
; ils

ont un œsophage ordinairement très-long et

susceptibled'une très-grande dilatation, unes to-

mac, un foie avec son conduit, une vésicule

du fiel , une sorte de pancréas , et de longs in-

testins qui, par leurs circuits, leurs divers

diamètres, et les espèces de séparations trans-

versales qu'ils contiennent, forment plusieurs

portions distinctes analogues aux intestins grê-

les et aux gros intestins des vivipares, et après

plusieurs sinuosités, se terminent par une por-

tion droite
,
par une sorte de rectum , comme

* Discours sur la nature des Quadrupèdes ovipnres.

' Observ. anatom. d'Edw. Tyson, Tran>act. phil., n» U4
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dans les quadrupèdes. Ils ont aussi deux reins
,

dont les conduits n'aboutissent pas à une vessie

proprement dite , ainsi que dans les quadrupè-

des vivipares, mais se déchargent dans un

réservoir commun semblable au cloaque des

oiseaux , et où se mêlent de même les excré-

ments, tant solides que liquides. Ce réservoir

commun n'a qu'une seule ouverture à l'exté-

rieur; il renferme, dans les mâles, les parties

qui leur sont nécessaires pour perpétuer leur

espèce, et qui y demeurent cachées jusqu'au

moment de leur accouplement : c'est aussi dans

l'intérieur de ce réservoir que sont placés,

dans les femelles, les orifices des deux ovaires;

et voilà pourquoi, dans la plupart des serpents,

et excepté certaines circonstances rares , voi-

sines de l'accouplement de ces animaux, on

ne peut s'assurer de leur sexe d'après la seule

considération de leur conformation extérieure.

Presque toutes les écailles qui recouvrent

les serpents, et particulièrement les grandes

lames qui sont situées au-dessous de leur corps,

sont mobiles indépendamment les unes des au-

tres; ils peuvent redresser chacune de ces lames

par un muscle particulier qui y aboutit : dès

lors chacune de ces pièces , en s'élevant et en

se rabaissant , devient une sorte de pied
,
par

le moyen duquel ils trouvent de la résistance,

et par conséquent un point d'appui dans le ter-

rain qu'ils parcourent, et peuvent se jeter, pour

ainsi dire, dans le sens où ils veulent s'avan-

cer. Mais les serpents se meuvent encore par

un moyen plus puissant; ils relèvent en arc

de cercle une partie plus ou moins étendue de

leur corps ; ils rapprochent les deux extrémités

de cet arc, qui portent sur la terre, et lors-

qu'elles sont près de se toucher, l'une ou l'au-

tre leur sert de point d'appui pour s'élancer

,

en aplatissant la partie qui était élevée en arc

de cercle. Lorsqu'ils veulent courir en avant,

c'est sur l'extrémité postérieure de cet arc qu'ils

s'appuient; et c'est au contraire sur la partie

antérieure, lorsqu'ils veulent aller en arrière.

Chaque fois qu'ils répètent cette action, ils

font, pour ainsi dire, un pas de la grandeur de

la portion de leur corps qu'ils ont courbée , sans

compter l'étendue que peut donner à cet inter-

valle parcouru , l'élasticité de cette même por-

tion de leur corps qu'ils ont pliée, et qui les

lance avec roideur en se rétablissant. Ces arcs

de cercle sont plus ou moins élevés, ou plus

ou moins multipliés dans chaque individu , sui-

vant son espèce , sa grandeur , ses proportions

,

sa force, ainsi que le besoin qu'il a de courir

plus ou moins vite; et tous ces arcs , en se dé-

bandant successivement, produisent cette sorte

de mouvement que l'on a appelé vermiculaire,

parce que les vers proprement dits, qui sont

dépourvus de pieds , ainsi que les serpents

,

sont également obligés de l'employer pour

changer de place.

Pendant que les serpents exécutent ces divers

mouvements, ils portent leur tète d'autant plus

élevée au-dessus du terrain, qu'ils ont plus de

vigueur et qu'ils sont animés par des sensa-

tions plus vives; et comme leur tête est articu-

lée avec l'épine du dos, de manière que la face

forme un angle droit avec cette épine dorsale,

les serpents ne pourraient point se servir de

leur gueule , ne verraient point devant eux , et

ne s'avanceraient qu'en tâtonnant dans les mo-

ments où ils relèvent la partie la plus anté-

rieure de leur corps , s'ils n'en repliaient alors

l'extrémité de manière à conserver à leur tête

une position horizontale.

Quoique toutes les portions du corps des ser-

pents jouissent d'une grande élasticité , cepen-

dant , dans le plus grand nombre d'espèces , ce

ressort ne doit pas être également distribué

dans toutes les parties : aussi la plupart des

serpents ont-ils plus de facilité pour avancer

que pour reculer : d'ailleurs les écailles qui tes

revêtent, et particulièrement les plaques qui

garnissent le dessous du ventre, se recouvrent

mutuellement et sont couchées de devant en

arrière les unes au-dessus des autres. Il arrive

de là
,
que lorsque les serpents les redressent

,

elles forment, contre le terrain, un obstacle

qui arrête leurs mouvements, s'ils veulent aller

en arrière; tandis qu'au contraire, lorsqu'ils

s'avancent, la surface qu'ils parcourent appli-

que ces pièces les unes contre les autres dans

le sens où elles se recouvrent naturellement.

Quelques espèces cependant, dont le corps

est d'une grosseur à peu près égale à ses deux

extrémités, et qui, au lieu de plaques, n'ont

que des anneaux circulaires, paraissent jouir

de la faculté de se mouvoir presque aussi aisé-

ment en arrière qu'en avant, ainsi que nous le

verrons dans la suite '
; mais ces espèces ne

forment qu'une petite partie de l'ordre dont

nous traitons.

• ArticlcB des Serpents ampMsbènes.
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Lorsque certains serpents, au lieu de se

mouvoir prosiressivement pendant un temps

pl'.îs ou moins considérable, et par une suite

d'efforts plusieurs fois répétés, ne chiTcheut

qu'à s'élancer tout d'un coup d'un endroit à

un autre , ou à se jeter sur une proie par un

seul bond, ils se roulent en spirale au lieu de

former des arcs de cercle successifs ; ils n'é-

lèvent presque que la tète au-dessus de leur

corps ainsi replié et contourné; ils tendent,

pour ainsi dire , toutes leurs parties élastiques
,

et réunissant par là toutes les forces particu-

iières qu'ils emploient l'une après l'autre dans

leurs courses ordinaires , allongeant tout d'un

coup toute leur masse , et leurs ressorts se dé-

bandant tous à la fois , ils se déroulent et s'é-

lancent vers l'objet qu'ils veulent atteindre,

avec la rapidité d'une flèche fortement vibrée

,

et en franchissant souvent un espace de plu-

sieurs pieds.

Les serpents qui grimpent sur les arbres s'y

retiennent en entourant les tiges et les rameaux

par les divers contours de leur corps ; ils en

parcourent les branches de la même manière

qu'ils s'avancent sur la surface de la terre ; ils

s'élancent d'un arbre à un autre , ou d'un ra-

meau à un rameau , en appuyant contre l'arbre

une portion de leur corps, et en la pliant de

manière qu'elle fasse une sorte de ressort et

qu'elle se débande avec force; ou bien ils se

suspendent par la queue, et balançant à plu-

sieurs reprises leur corps qu'ils allongent avec

effort, ils atteignent la branche à laquelle ils

veulent parvenir , s'y attachent en l'embras-

sant par plusieurs contours de leur partie anté-

rieure , se resserrent alors , se raccourcissent

,

ramassent, pour ainsi dire, leur corps , et re-

tirent à eux leur queue qui leur avait sei'vi à se

suspendre.

Les très-grands serpents l'emportent en lon-

gueur sur tous les animaux , en y comprenant

même les crocodiles, dont la grandeur est la

plus démesurée , et qui ont depuis vingt-cinq

jusqu'à trente pieds de long , et en n'en excep-

tant que les baleines et les autres grands céta-

cées. A l'autre extrémité cependant de l'échelle

qui comprend tous ces reptiles arrangés par

o^di-e de grandeur , on en voit qui ne sont guère

plus gros qu'un tuyau de plume, et dont la

longueur, qui n'est que de quelques pouces,

surpasse à peine celle des plus petits quadru-

pèdes , tant ovipares que vivipares. L'ordre des
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serpents est donc celui où les plus grandes et

les plus petites espèces diffèrent le plus les unes

des autres par la longueur. Mais si, au lieu de

mesurer une seule de leurs dimensions , on pèse

leur masse , on trouvera que la quantité de ma-

tière que renferment les serpents les plus gi-

gantesques , est à peu près dans le même rap-

port avec la matière des plus petits reptiles,

que la masse des grands éléphants , des hippo-

potames, etc. avec celle des rats, des musa-

raignes, des plus petits quadrui)èd('S vivipares.

Ne pourrait-on pas penser que , dans tous les

ordres d'animaux , la même proportion se

trouve entre la quantité de matière modelée

dans les grandes espèces , et celle qui est em-

ployée dans les petites? Mais, dans l'ordre des

serpents, tous les développements ont dû se

faire en longueur plutôt qu'eu grosseur; sans

cela, ces reptiles, et surtout ceux qui sont

énormes
,
privés de pattes et de bras, auraient

à peine exécuté quelques mouvements très-

lents : la vitesse de leur course ne doit-elle pas,

en~ effet , être proportionnée à fa grandeur de

l'arc que leur corps peut former pour se déban-

der ensuite? Auraient-ils pu se plier avec faci-

lité et chercher sur la surface du terrain des

points d'appui qui remplaçassent les pieds qui

leur manquent? Ne pouvant ni atteindre leur

proie, ni échapper à leurs ennemis , n'auraient-

ils pas été comme des masses inertes exposées

à tous les dangers et bientôt détruites ? La ma-

tière a donc dû être façonnée dans une dimen-

sion beaucoup plus que dans une autre
,
pour

que le produit de ce travail pût subsister , et

que l'ordre des serpents ne fût pas anéanti , ou

du moins très-diminué; et voilà pourquoi la

même proportion de masse se trouve entre les

grands et les petits reptiles d'un côté, et les

grands et les petits quadrupèdes de l'autre;

quoique les énormes serpents l'emportent beau-

coup plus, par leur longueur, sur les plus pe-

tits de ceux que l'on connaît, que les éléphants

ne surpassent les musaraignes et les rats
,
par

leur dimension la plus étendue.

Entre les limites assignées par la nature à la

longueur des serpents , c'est-à-dire , depuis celle

de quarante ou même cinquante pieds
,
jusqu'à

celle de quelques pouces, on trouve presque

tous les degrés intermédiaires occupés par quel-

que espèce ou quelque variété de ces reptiles , au

moins à compter depuis les plus courts jusqu'à

ceux qui ont vingt ou vingt-cinq pieds de Ion-
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gueur. Les espèces supérieures paraissent en-

suite comme isolées; ceci se trouve conforme à

ce que l'on a déjà remarqué dans les quadrupè-

des vivipares ' , et prouve également que, dans

la nature, les grands objets sont moins liés que

les petits par des nuances intermédiaires. Mais

voilà donc, depuis la petite étendue de quel-

ques pouces
,
jusqu'à celle de vingt-cinq pieds

,

presque toutes les grandeurs intermédiaires re-

présentées par autant d'espèces , ou du moins

de races plus ou moins constantes ; et cela ne

suffirait-il pas pour montrer la variété qui se

trouve dans l'ordre des serpents? Il semble , à

la vérité, au premier coup d'oeil, que des es-

pèces très-multipliées doivent se ressembler

presque entièrement dans un ordre d'animaux

dont le corps , toujours formé sur le même mo-

dèle, ne présente aucun membre extérieur et

saillant qui
,
par sa forme et le nombre de ses

parties
,
puisse offrir des différences sensibles.

Mais si l'on ajoute à la variété des longueurs

des serpents, celle des couleurs éclatantes dont

ils sont peints , depuis le blanc et le rouge le

plus vif, jusqu'au violet le plus foncé , et même
jusqu'au noir; si l'on observe que ce grand

nombre de couleurs sont merveilleusement fon-

dues les unes dans les autres , de manière à ne

présenter que très-rarement la même teinte

lorsqu'elles sont diversement éclairées par les

rayons du soleil ; si l'on se retrace tout à la fois

ce nombre de serpents , dont les uns n'offrent

qu'une seule nuance, tandis que les autres bril-

lent de plusieurs couleurs plus ou moins con-

trastées, enchaînées, pour ainsi dire, en ré-

seaux, distribuées en lignes, s'étendant en

raies , disposées eu bandes , répandues par

taches, semées en étoiles, représentant quel-

quefois les figures les plus régulières et souvent

les plus bizarres ; et si l'on réunit encore à

toutes ces différences, celles que l'on doit tirer

de la position, de la grandeur et de la forme

des écailles , ne verra-t-on pas que l'ordre des

serpents est un des plus variés de ceux qui

peuplent et embellissent la surface du globe?

Toutes les espèces de ces animaux habitent de

préférence les contrées chaudes ou tempérées :

on en trouve dans les deux mondes, où ils pa-

raissent à peu près également répandus en rai-

son de la chaleur , de l'humidité , et de l'espace

' Voyez les articles de l'éléphant et des autres grands qua-
drupèdes.
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libre ^ Plusieurs de ces espèces sont communes
aux deux continents; mais /! paraît qu'en gé-

néral , ce sont les plus grandes qui appartien-

nent à un plus grand nombre de contrées diffé-

rentes. Ces grandes espèces ayant plus de force

et des armes plus meurtrières
,
peuvent exécu-

ter leursmouvements avec plus de promptitude,

soutenir pendant plus de temps une course plus

rapide, se défendre avec plus d'avantage contre

leurs ennemis , chercher et vaincre plus facile-

ment une proie , se répandre bien plus au loin,

se trouver au milieu des eaux avec moins de

crainte, nager avec plus de constance, lutter

contre les flots, voguer avec vitesse au milieu

des ondes agitées , et traverser même des bras

de mer étendus. D'ailleurs ne pourrait-on pas

dire que le moule des grandes espèces est plus

ferme, moins soumis aux influences de la nour-

riture et du climat? Les petites espèces ont pu

être aisément altérées dans leurs proportions

,

dans la forme ou le nombre de leurs écailles

,

dans la teinte ou la distribution de leurs cou-

leurs, de manière à ne plus présenter aucune

image de leur origine; les changements qu'elles

auront éprouvés n'auront point porté unique-

ment sur la surface; ils auront pénétré, pour

ainsi dire, dans un intérieur peu susceptible de

résistance : toutes ces variations auront influé

sur leurs habitudes , et ne pouvant pas opposer

de grandes forces aux accidents de toute es-

pèce, non plus qu'aux vicissitudes de l'atmos-

phère , leurs mœurs auront changé de plus en

plus, et tout aura si fort varié dans ces petits

animaux, que bientôt les diverses races sorties

d'une souche commune n'auront pas présenté

assez de ressemblances pour constituer ime

même espèce. Les grands serpents, au con-

traire
,
peuvent bien offrir , sous les divers cli=

mats
,

quelques différences de couleurs ou

d'habitudes qui marquent l'influence de la

terre et de l'air, à laquelle aucun animal ne

* « Le mélange de la chaleur et de l'humidité produit , à

« Siaia, des serpents d'une monstrueuse longueur; il n'eel

« point rare de leur voir plus de vingt pieds de long , et plui

« d'un pied et demi de diamètre. » Hist. génér. des Voyages.

éd. in- 12, t. XXX IV, p. 383,

« L'humidité, jointe au ferment continuel de la chaleur,

f proiiuit , dans toutes les îles Philippines , des serpents

« d'nne grandeur extraordinaire... Les bohas, «pii sont les

f plus srauds, ont quelquefois trente pieds de longueur. »

Hist. génér. des Voyages, éd. in-(2. t. XXXIX, p. 100 et s.

Comme nous ne voulons pas multiplier les notes sans néces-

sité, nous ne citons ici que ces deux passages, parmi un très-

grand nombre que nous pourrions rapporter, et dont plu-

sieurs sont répandus dans cet ouvrage.
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peut se soustraire : mais plus indépendants des

circonstances de lieux et de temps, plus con-

stants dans leurs liabitudes, plus inaltérables

dans leurs proportions, ils doivent présenter

plus souvent, dans les pays les plus éloignés,

le nombre et la nature de rapports qui consti-

tuent l'identité de l'espèce. Ce seront quelques-

uns de ces grands serpents , nageant à la sur-

face de la mer, fuyant sur les eaux un ennemi

trop à craindre pour eux, ou jetés au loin par

les vagues agitées, élevant avec fierté leur tête

au-dessus des flots, et se recourbant avec agi-

lité en replis tortueux, qui auront fait dire du

temps de Pline, ainsi que le rapporte ce grand

naturaliste, qu'on avait vu des migrations par

mer, de dragons ou grands serpents partis

d'Ethiopie, et ayant près de vingt coudées de

longueur ', et qui auront donné lieu aux divers

récits semblables de plusieurs voyageurs mo-

dernes.

Mais il n'en est pas des serpents comme des

quadrupèdes vivipares : moins parfaits que ces

animaux, moins pourvus de sang, moins doués

de chaleur et d'activité intérieure, plus rappro-

chés des insectes, des vers, des animaux les

moins bien organisés , ils ne craignent point

l'humidité lorsqu'elle est combinée avec la

chaleur : elle semble même leur être alors très-

favorable; et voilà pourquoi aucune espèce de

serpent ne parait avoir dégénéré en Amérique :

on doit penser, d'après les récits des voyageurs,

qu'elles n'ont rien perdu dans ces pays nou-

veaux , de leur grandeur ni de leur force ; et

même dans les terres les plus inondées de ce

continent, les grands serpents présentent une

longueur peut-être plus considérable que dans

les autres parties du Nouveau-Monde *.

Si l'humidité ne nuit pas aux diverses espè-

ces de serpents, le défaut de chaleur leur est

funeste; ce n'est qu'aux environs des contrées

équatoriales, qu'on rencontre ces énormes rep-

tiles, l'effroi des voyageurs; et lorsqu'on s'a-

vance vers les régions tempérées , et surtout

vers les contrées froides , on ne trouve que de

très-petites espèces de serpents.

L'on peut présumer que ce n'est pas la cha-

leur seule qui leur est nécessaire; nous som-

mes assez portés à croire que, sans une certaine

abondance de feu électrique répandu dans l'at-

mosphère, tous leurs ressorts ne peuvent pas

être mis enjeu avec avantage, et qu'ils ne jouis-

sent pas par conséquent de toute leur activité.

11 semble que les temps orageux, où le fluide

électrique de l'atmosphère est dans cet état de

distribution inégale qui produit les foudres,

animent les serpents au lieu de les appesantir,

ainsi qu'ils abattent l'homme et les grands qua-

drupèdes; c'est principalement dans les contrées

très-chaudes que la chaleur plus abondante

peut, en se combinant, produire une plus grande

quantité de fluide électrique ; c'est en effet vers

ces contrées équatoriales que le tonnerre gronde

le plus souvent et avec le plus de force ; et voilà

donc deux causes, l'abondance de la chaleur,

et la plus grande quantité de feu électrique,

qui retiennent les grandes espèces de l'ordre

des serpents aux environs de l'équateur et des

tropiques.

ou a ccn», iiiiiic auauidités sur l'accouple-

ment des serpents : la vérité est que le mâle et

la femelle, dont le corps est très-llexible, se

replient l'un autour de l'autre, et se serrent de

si près qu'ils paraissent ne former qu'un seul

corps à deux têtes. Le mâle fait alors sortir par

son anus les parties destinées à féconder sa fe-

melle, et qui sont doubles dans les sei-pents,

ainsi que dans plusieurs quadrupèdes ovipares,

et communément cette union intime est longue-

ment prolongée '.

Tous les serpents viennent d'un œuf, ainsi

que les quadrupèdes ovipares, les oiseaux et

les poissons; mais, dans certaines espèces de

ces reptiles, les œufs éclosent dans le ventre de

riine, I. ..m.

Voyez les articles particuliers de cette Histoire.

* Sans celte durée de leur acconplenient , il ser.iit souvent

infécoiiil ; ils u ont pcunt , en effet, de vésicule >cii]inale, et il

parail i|ue c est dans cette e-pece de ré>erv(iir (i.e la liqueur

prulihqut; des aiiiiiiaux doit se rasseiidiler, [lOiir que, dans un
Cduit esi'Hre <le temps , ils puissenl en lo .rnir in e quantité

sulWsaute à la fécKiuLitim : le.s te-iiciiles où cene liqueur se

prépare ne peuvent la lai>ser écliappei que peu à peu; et

d'.iiiieurs {<•> conduits par nii elle \a de ce~ leslieule.s aux or-

ganes di la geuéraiion ét.int trè>-l..nt;s, iiè>-etr'.ils, et plu-

sieurs fuis repliés .sur eux uieiues, dans les ^eriicnts , il n'est

pa> suPiireiiint qu us .lieni besoin île deiiieiiier lonstenips

dccduplé» po.r que la lécoiidatlim piii>se s'n|iérrr. il en est

de même <le~ tortues et des au res qu.id^ iipéd' g ovipan s, qui,

n'ayant p.is non plus de visiiMile séminale, deicieurent unis

pend.ml un temps a^sez long ; et ceiie union tres-prolongée,

es' , en quel.jue soi le, lorceedans les serpents, |.ar une suite

de 1,1 cuiilcinii .lion de la double verse du mâle; el e < si «ar»

ne lie peiits piquants tournés en arrière , et qu doivent ser-

vir à l'aiiiiiiai à I eienir sa feniel e, et pe.it-éire à ranimer. Au
reste, riiiipre>sioii île ces a giull ns ne uoil pas éiie très-

forte MU les partie- sexuelles de la feiueli' ,cai elles suiit pres-

que toujinns ciiliiagiiieuses. Ou peut coiisiiliei à ce sujet,

dans lesTiaiis. pliil., n" (M, les Ob-ervatiuns ue M. Tyson,

célèbre aualuoiiste, Uoot uous adoptons ici l'opiuion.
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la mère; et ce sont celles auxquelles on doit

donner le nom de Vipère au lieu de celui de

Vivipare, pour les distinguer des animaux

vivipares proprement dits *

.

' Nous croyons pour éviter toute dimciiitô rplativement

à cet te expression tVovipare, elàia propriété qu'elle désigne,

devoir exposer ici l.t fliilérence qu'il y a entr»- les .miniaux

vivipares proprement (iits , et les ovipares ; tlillérence qui a

été tres-bi'în si-ntie par plusieurs naturalistes. On peut, à la

rigueur, rt<girder tous ies .aiimaiix coinme venant d'un œuf

,

et dès lors d si-nililerait qu'^ii ne pourraii distinguer les vi-

vipares d'av«-c les ovip.ires queparli propriété de mettre au

jour Iles petits toui formés, on de pondre des œufs Mais l'on

doit admettre deux sortes d'œnfs ; dans la première , le fœtus

est reiifeniié dans une envelopp que I on n .mine amniun,
avec un peu de liqueur qui peut lui foiirnir le premier ali-

ment; mais comme ceite liqueur n'est pas suffisiiite pour le

nourrir pendant son uéveloppemeni, 1 œiifest lié par un cor-

don ombilical ou par quelque autre coinniuuication avec le

corps de la mère, ou quelque corps élr.mser d'où le fœtus

tire sa nourriture : cet œuf ne pouvant pas suffire à l'accrois-

emeiU , m même à l'entretien de l'animal, n'est donc qu'un

œuf incomplet; et leis sont ceux dans lesquels smit renfer-

més les fœtus de l'humme et des annnaux à mamelles , qui ne
peuveiu point être appelés ovipares, puisqu'ils i.e produisent

pas d'(Eiif parfait , d œuf proiirement du. Les œufs de la se-

conde soi te sont, au contraire , ceux qui contiennent non-
«eulemeni un peu de liqueur capable de snbstanter h- fœtus

dans les premiers inoineuts de sa formation, mais encore

tonte la nourriture qui lui est nécessaire jusqu'au moment oii

il brise ou déchue ses enveloppes pour venir à la lumière.

Ces derniers œufs sont pondus bientôt après avoir été formés,

ou s'ils demeurent dans le venlrr- de la mère, ils n'y tiennent

en aucune mani re, ils en sont eiiiièrement indépendants ,

ils n'en reçoueni que de la chaleur, ils sont véritablement

complets; ce sont des œufs iiroprrmmi dits, et tels sont

ceux des oiseaux, des poissons, desserpenis et des quadru-

pèdes qui nom point de m .mei es. Tons ce.s anim mx doivent

être appelés ovipares, parce qu'ils vieiimut d'un véritable

œuf; et si dans quelques espèces de l'ordre des ,
oissoiis , ou

de celui des ,u.idrnpèies sans mamelles . on de celui des ser-

pents, les œufs éciosent dais le ventre même de la nuTC,
don les petits sortent loui foiinés, ces œufs sont toujours

des œufs pdrfait.s ei isoles ; les animaux qui en eclusent doi-

vent être .ippelés ovip.ires , et si l'on en nomme qu' Iqiies-

uns vipen-s ou vivipares, pour les disinignei' de eux qui

pondent, it uonî l'incubaiion ne se lait p. s dans le ventre

même de la méi e , il ne faut point les considérer comme des

vivipares ^iroprement dits, ce nom n apfiarten.int qu'aux

animaux dimi les œufs sont iiicoiii,ilets et ne coirienneut pas

totiie la nouriituie nécessure an fœtus. On doit d"UC distin-

guer trois manières dont les animaux viennent .lU jour ; pre-

niiérenii ni , ils penvenl sortir d'une enveb.ppe à laquelle ou
peut , S! l'on veut , donner le ooiii d'œul , mais cpii ne forme
qu'un uuf imparf.iit et nécessairement lié avec un corps
élringi-roule ventre de la mère, secou lement , ils peuvent
venir d'un œufcompl t et isolé, éclos d ns le ventif de la

mère, tii tiiiisëmenient , ils peuvent soi tii d un œuf aussi

isolé et com,ilet, mais pondu pinson inoiiis de temps avant
d ecl .ie. Ces dcnxd'-rnieies uidinèressont les mêmes quant
an tond; elles (iitlèi eut beaucoup de a prrmiè e, mais elles

neiiiileie.t 1 imederaulce que par le» Clr.oustance^ de I in-

cubation ; d ins la s conde, Id clialenr intérieure du ventre de
lamèie développe le véritabli- iruf; tandis que dans la iroi-

sièini-, l.ichileur extérieure du corps de la nièie, ou la cha-

leur plus eiraiifjère du snleil ei de l'aiinospherf- Ir fdt éclore.

Les ai iniaux qui \ lenneiil an jour de la seconde et de la iioi-

»iéme inanieie sm.t donc égalem/nt ovipar >; j'a donc été

fonié à donnei ce nom , avec la plupart des nalu^ alisies, aux

lortues . crocodiles , lézards , salamandres
,
grenouilles et

I.
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Le nombre des œufs doit varier suivant les

espèces. Nous ignorons s'il diminue en propor-

tion de la grandeur des animaux, ainsi quedans
lesoiseaux,et demême que le nombredes petits

dans les quadrupèdes vivipares. On a Jusqu'à
présent trop peu observé les moeurs des reptiles

pour qu'on puisse riendire àce sujet. L'on sait

seulement qu'il y a des espèces de vipères qui

donnent le jour à plus de trente vipereaux
; et

l'on sait aussi que le nombredes œufs, dans

certaines espèces de serpents ovipares des con-

trées tempérées, va quelquefois jusqu'à treize.

Les œufs dans quelques espèces ne sortent

pas l'un après l'autre immédiatement : la fe-

melle paraît avoir besoin de se reposer après

la sortie de chaque œuf. 11 est même des espè-

ces où cette sortie est assez difficile pour être

très-douloureuse. Unecouleuvre' femelle qu'un

observateur avait trouvée, pondant ses œufs

avec lenteur et beaucoup d'efforts , et qu'il aida

à se débarrasser de son fardeau
,
paraissait re-

cevoir ce secours, non-seulement sans peine,

mais même avec un plaisir assez vif; et en

frottant mollement le dessus de sa tête contre

la main de l'observateur, elle semblait vouloir

lui rendre de douces caresses pour son bienfait.

L'on ignore encore combien de jours s'écou-

lent dans les diverses espèces , entre la ponte

des œufs et le moment où le serpenteau vient

à la lumière. Ce temps doit être très-relatif à la

chaleur du climat.

Les femelles ne couvent point leurs œufs;

elles les abandoiment après la ponte ; elles les

laissent quelquefois sur la terre nue, surtout

dans les contrées très-chaudes; mais le plus

souvent elles les couvrent avec plus ou moins de

soin , suivant que Furdeur du soleil et celle de

autres quadrupèdes sans mamelles; et tous les serp^^nts,

même les vipères, doivent être aussi resardes comme de

vra s ovqiar s , tris-dilféients égal- ment , pai leur manière

de venir au jour, des vivipaies propr'menl d;ts. Voyez, à ce

sujet , Rai : Synopsis melhoi ca aniihalinin qnadiupedum et

serpeniini genens. I.oiiil. t69.'), fol. 47 et 285.

' a J'ol)ser>ai qu'un di- ces serpents fenifll. s , a(ires s'être

« beaucoup roulé sur les carreaux , ce qu'il n'avait pa- cou-

• tome de faire y pondit enliii un (enf; je 1^ pi is sur-le-

II champ, j le mis sur une talile, et en le maniant douce-

• ment je lui aciliiai la ponte de treize œufs, (-ette ponte

t dura environ une l-eme et demie, car à chaque (ï'd i! se

« rejiosait , et lorsque je cessais de l'aider, il lui f II it plus de

« temps pour faire soi tir son œnf; d'où j eus lieu de coa-

t dure que le bon office que je lui rendais e lui était )ias

f inutile el plus eNCore 'le ce , ne, pendant cette opération,

f il ne cessa de frott' r doucement mes ma iis avec sa tête,

• Comme pour les chat niller. » Onseiv. de Ge rfie Segcms,

médecin du roi de Pologue.. CiiUeot ^ad., part, eiranfj.,

vol.ni, p. 2

38
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l'atmosphère sont plus ou moins vives *
; nous

verrons même que certaines espèces qui liabitent

les contrées tempérées , les déposent dans des

endroits remplis devt>gétaux en putréfaction et

dont la fermentation produit une chaleur active^.

Si l'on casse ces œufs avant que les petits

soient éclos , on trouve le serpenteau roulé en

spirale, il parait pendant quelque temps immo-

bile; mais si le terme de sa sortie de l'œuf n'é-

tait pas bien éloigné , il ouvre la gueule et as-

pire à plusieurs reprises l'air de l'atmosphère
;

ses poumons se remplissent; et le jeu alternatif

des inspirations et des expirations est pour lui

un nouveau moteur assez puissant pour qu'il

s'agite , se déroule et commence à ramper.

Lorsque les petits serpents sontéclosou qu'ils

sont sortis tout formés du ventre de leur mère,

ils traînent seuls leur frêle existence; ils n'ap-

prennent de leur mère dont ils sont séparés , ni

à distinguer leur proie , ni à trouver un abri
;

ils sont réduits 'à leur seul instinct : aussi

doit-il en périr beaucoup avant qu'ils soient

assez développés et qu'ils aient acquis assez

d'expérience pour se garantir des dangers. Et

si nous voidons rechercher quelle peut êtie la

force de cet instinct ; si nous examinons pour

cela les sens dont les serpents ont été pourvus

,

nous trouverons que celui de l'ouie doit être

très-obtus dans ces animaux. Non-seulement ils

sont privés d'une conque extérieurequi ramasse

les rasons sonores; mais ils sont encore dé-

pourvus d'une ouverture qui laisse parvenir

librement ces mêmes rayons jusqu'au tympan
auquel ils ne peuvent aboutir qu'au travers

d'écaillés assez fortes et serrées l'une contre

l'autre. Leur odorat ne doit pas être très-flu

,

car l'ouverture de leurs narines est petite et en-

vironnée d'écaillés ; mais leurs yeux garnis,

dans la plupart des espèces, d'une membrane

* « Au mois de juillet dernier, j'apportai de la campagne
« (les grappes dœufs de serpents qui avaient élé tioiivces
" dauN le creux d'un wru\ .irbre : les ayaiii ouverts avec pré-
" caution

.
j'y trou v.ti de petits serpents tout vivants , dont le

" cœur avdil des batlemeuis sensililes. l.e placenta , formé de
qu.iutité de vaisseaux , était attaché au jaune, ou, pour
mien» dire, en était un prolonstinetit , et alliit se teinii-

^_
ner en fornje de petit cordon , dans l'ombilic du f(i tus , as-

^ sez près de la (|urue. U est à nmarquer que ces (tufs de ser-

, pents n é losent qu'au frais ei à lair libre, et qu il. i-e des-

« sécheraient dans un eiuiroit fermé et trop ( hand. Il y a ap-

a pareace que cet an mal étant naturellement froid, ses œufs

« n'ont pas besoin d'une grande chaleur pour éelore. » t^b-

»erv. de Thomas Balholiu , insérée dans les Act. de Copen-
hague, en t67$ , et rapportée dans la Collection académique

,

pari, eir.ingere, t. IV, p. 223.

' A Ojez particulièrement l'art, de la Cvulev.vre à coUier.

clignotante qui les préserve de plusieurs acci-

dents et des effets d'une lumière presque tou-

jours trop \i\e dans les climats qu'ils habitent,

sont ordinairement brillants et animés , très-

mobiles , très-saillants, placés de manière à

recevoir l'image d'un espace étendu
;
et la pru-

nelle pouvant aisément se dilater et se contrac-

ter , admet un grand nombre de rayons lumi-

neux , ou arrête ceux qui nuiraient à ces

organes '. Leur vue doit donc être et est en

effet très-perçante. Leur goût peut d'ailleurs

être assez actif, leur langue étant déliée et fen-

due de manière à se coller aisément contre les

corps savoureux *; leur toucher même doit être

assez fort ; ils ne peuvent pas, à la vérité, ap-

pliquer immédiatement aux différentes sur-

faces, la partie sensible de leur corps; ils ne

peuvent recevoir par le tact l'impression des

objets qui les enviroiment
,
qu'au travers des

dures écailles qui les revêtent ; ils n'ont point

de membres divisés en plusieurs parties , des

mains , des pieds , des doigts séparés les uns

des autres, pour embrasser étroitement ces

mêmes objets; mais comme ils peuvent former

facilement plusieurs replis autour de ceux qu'ils

saisissent; qu'ils les touchent
,
pour ainsi dire,

par une sorte de main composée d'autant de

parties qu'il y a d'écaillés dans le dessous de

leur corps , et que par là ils doivent avoir un

toucher plus parlait que celui de beaucoup d'a-

nimaux et particulièrement des quadrupèdes

ovipares, nous pensons qu'ils sont plus sensi-

bles que ces derniers et qu'ils ne cèdent en ac-

tivité intérieure qu'aux quadrupèdes vivipares

et aux oiseaux. D'ailleurs l'habitude d'exécuter

avec facilité des mouvements agiles et de s'é-

lancer avec rapidité à d'ass,ez grandes distances,

ne doit-elle pas leur faire éprouver dans un

* Lorsque la prunelle est resserrée, elle est très-allongée,

comme dans les cha's . 1rs oiseaux de proie de n^iit, etc., 1 1

elle forme une fenie horizontale dans certaines espèces, et

vertical!' dans d'autres, quand la tête du serpent est paral-

lèle à l'horizon.

' ICIle est ordinairemcfit étroite , mince . déliée , et compo>

fiée lie deux corps longs et ronds , réunis ensemble dans les

deux tiers de leur lonyui ur. Pline a écrit qu'elle était fendue

en trois; elle peut le pariiître lorsque le serpent r..giie vive-

ment , mais elle ne lest réelhment qu'en deux. Plini' , liv. Il,

ch.e.'ï. Dans la plu;-art des espèces, elle est renlèrmée presque

en entier dans un foiuTeau , d'où r.n.imal |ieui h f.iire sortir

en l'allongeant ; il peut même la darder ho: s de sa guealc

sans remuer ses mâchoires et sans les sep.irei- l'une de l'au-

tre, la màehoire snj)érieure ayant, au-dessous du nuiseau

,

une petite échancrure par où la langue peut pjsser, et par

où , en effet , on voit souvent déborder les deux pointes do

cet organe , même dans l'état de repos du serpent.
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temps très-court un grand nombre de sensa-

tions qui remontent, pour ainsi dire , les res-

sorts de leur machine ,
ajoutent à leur chaleur

intérieure , augmentent leur sensibilité et par

conséquent leur instinct? La patience avec la-

quelle ils savent attendre pendant très-long-

temps dans une immobilité presque absolue
,

le moment de se jeter sur leur proie , la colère

qu'ils paraissent éprouver lorsqu'on les attaque,

leur fierté lorsqu'ils se redressent vers ceux

qui s'opposent à leur passage, la hardiesse avec

laquelle ils s'élancent même contre les ennemis

qui leur sont supérieurs , leur fureur lorsqu'ils

se précipitent sur ceux qui les troublent dans

leurs combats ou dans leurs amours, leur achar-

nement lorsqu'ils défendent leur femelle, la vi-

vacité du sentiment qui semble les animer dans

leur union avec elle , ne prouvent-ils pas , en

effet , la supériorité de leur sensibilité sur celle

de tous les animaux , excepté les oiseaux et les

quadrupèdes vivipares? Non- seulement plu-

sieurs espèces de serpents vivent tranquille-

ment auprès des habitations de l'homme , en-

trent familièrement dans ses demeures , s'y

établissent même quelquefois et les délivrent

d'animaux nuisibles et particulièrement d'in-

sectes malfaisants '; mais l'on a vu des serpents

réduits à une vraie domesticité, donner à leurs

maîtres des signes d'attachement supérieurs

à tous ceux qu'on a remarqués dans plusieurs

espèces d'oiseaux et même de quadrupèdes , et

ne le céder en quelque sorte, par leur fidélité,

qu'à l'animal même qui en est le symbole ^.

Il en est des serpents comme de plusieurs au-

tres ordres d'animaux : ceux qui sont très-grands

sont rarement plusieurs ensemble. Il leur faut

tropdeplacepoursemouvoir , tropd'espace pour

chasser; doués de plus de force et d'armes plus

puissantes , ils doivent s'inspirer mutuellement

plus de crainte : mais ceux qui ne parviennent

pas à une longueur très-considérable , et qui

n'excèdent pas sept ou huit pieds de long , ha-

' « Sdioutcti décrit une rs|jèce de fCrpents du Malabar, que
( les Hullaii'jais uiu noniiués preneurs de rots , pane ijuiis

f viveut elfectivernent de rats et de souris , coiiinie lis eh its

,

f et qu'ils se iiiclient dans les toits de» m.dsons : loin de nuire
t aux hommes, ils passent sur le corps et le visage de ceux
« qui doniifut, sans leur causer aucune iiicommodité; ils

€ descenden: tlaus les chanilires d'une m;iisoii, comiiie pour
1 les visiter, et souvent iis se placent sur le plus beau lit. On
€ einbar(|ue rarement du bois de ehauffage

, sans y jeter quel-
« ques-uns de ces animaux, pour faire la guerre aux insectes

t qui s'y retirent. • HIst. génér. des Voy., éd. in-12 , t. XHU,
p 346.

' Voyez particulièrement l'art, de la Couleiivre commune.
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bitent souvent en très-grand nombre , non-seu-
lement sur le même rivage ou dans la même
forêt

,
suivant qu'ils se nourrissent d'animaux

aquatiques
, ou de ceux des bois , mais dans le

même asile souterrain; c'est dans des cavernes
profondes qu'on les rencontre quelquefois en>

tassés, pour ainsi dire, les uns contre les au
très, repliés, et entrelacés de telle sorte qu'on

croirait voir des serpents à plusieurs têtes.

Lorsqu'on parvient dans ces antres ténébreux
,

on n'entend d'abord que le petit bruit qu'ils

peuvent faire au milieu des feuilles sèches, ou

sur le gravier en se tournant et en se retournant^

parce que naturellement paisibles lorsqu'on n^

les attaque point, ils ne cherchent alors qu'à S(

cacher davantage, ou continuent sans crainte

leurs mouvements accoutumés ; mais si on les

efft-aie ou les irrite par un séjour trop long dans

leurs repaires , on entend autour de soi leurs

sifflements aigus ; et si l'on peut apercevoir les

objets à l'aide de la faible clarté qui parvient

dans la caverne , on voit un grand nombre de

têtes se dresser au-dessus de plusieurs corps

écailleux, entortillés et pressés les uns contre les

autres, et tous les serpents faire briller leurs

yeux et agiter avec vitesse leur langue déliée.

Telle est l'espèce de société dont ces animaux

sont susceptibles ; mais , dépourvus de mains

et de pieds , ne pouvant rien porter qu'avec leur

gueule, ils sont plusieurs ensemble sans que

leur union produise jamais aucun ouvrage com-

biné , sans que leurs efforts particuliers tendent

à un résultat commun, sans qu'ils cherchent à

rendre leur retraite plus commode; et peut-être

est-ce par une suite de ce défaut de concert dans

leurs mouvements
,
qu'on ne les voit point se

réunir contre les ennemis qui les attaquent ni

chasser en commun une proie dont ils vien-

draient plus aisément à bout par le nombre.

Ils éprouvent, pendant l'hiver des latitude

élevées, un engourdissement plus ou moins

profond et plus ou moins long, suivant la rigueur

et la durée du froid : ce ne sont guère que les

petites espèces qui tombent dans cette torpeur
,

parce que les très-grands serpents vivent dans la

zone torride où les saisons ne sont jamais assez

froides pour diminuer leur mouvement vital,

au point de les engourdir.

Ils sortent de leur sommeil annuel , lorsque

les premiers jours chauds du printemps se font

ressentir; mais ce qui peut paraître singulier,

c'est qu'ainsi que les quadrupèdes ovipares

,
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etpres({ue tous les animaux qui passent le temps

du froid dans un état de sopeur , ils se réveillejit

de leur sommeil d'hiver, lorsque la tempéra-

*ure est encore moins chaude que celle qui n'a

pas suffi , vers la lin de l'automne, pour les

tenir en activité. On a observé que ces divers

animaux se retiraient souvent pendant l'au-

tomne dans leurs asiles d'hiver, et s'y engour-

dissaient à une température égale à celle qui les

ranimait au printemps. D'où vient donc cette

différence d'effets de la chaleur du printemps et

de celle de l'automne? Pourquoi, vers la fin de

l'hiver , le même degré de chaleur produit-il un

plus haut degré d'activité dans les animaux ?

C'est que la chaleur du printemps n'est point

le seul agent qui ranime alors et mette en mou-

vement les animaux engourdis. Dans cette sai-

son, non-seulement l'atmosphère commence à

être pénétrée de chaleur , mais encore elle se

remplit d'une grande quantité de fluide élec-

trique qui se dissipe avec les orages de l'été; et

voila pourquoi on n'entend jamais pendant l'au-

tomne un aussi grand nombre d'orages ni des

coups de tonnerre aussi violents, quoique quel-

quefois la chaleur de ces deux saisons soit

égale. Ce feu électrique est un des grands agents

dont se sert la nature pour animer les êtres vi-

vants ; il n'est donc pas surprenant que lors-

qu'il abonde dans l'atmosphère, les animaux

déjà mus par cette cause puissante , n'aient

besoin, pour reprendre tous leurs mouvements,

que d'une chaleur égale a celle qui les laisserait

dans leur état de torpeur si elle agissait seule.

La plupart des animaux qui ont assez de cha-

leur intérieure pour ne pas s'engourdir , et

l'homme même , éprouvent cette différence

d'action de la chaleur du printemps et de celle

de l'automne; ils ont, tout égal d'ailleurs, bien

plus de forces vitales et d'activité intérieure

dans le commencement du printemps, qu'à

l'approche de l'hiver, parce qu'ils sont égale-

ment susceptibles d'être plus ou moins animés

par le tluide électrique dont l'action est bien

moins forte dans l'automne qu'au printemps.

Quelque temps après que les serpents sont

sortis de leur torpeur, ils se dépouillent comme

les quadrupèdes ovipares, et revêtent une peau

nouvelle ; ils se tiennent de même plus ou moins

caches pendant que cette nouvelle peau n'est

pas encore endurcie '; mais le temps de leur dé-

• L'ou trouvera, à rarlicle lie la Cnulcuvie d'Esculape,

l'exposiliou u-ès-ilélaïUeede la manière doul se fait le dépouil-

lement des serpents.

pouillement doit varier suivant les espèces , la

température du climat et celle de la saison *.

C'est même dans les serpents que les anciens

ont principalement observé le dépouillement

annuel; et comme leur imagination riante et

féconde se plaisait à tout embellir, ils ont re-

gardé cette opération comme une sorte de ra-

jeunissement, comme le signe d'une nouvelle

existence, comme un dépouillement de la vieil-

lesse
, et une réparation de tous les effets de

l'âge; ils ont consacré cette idée par plusieurs

proverbes , et supposant que le serpent repre-

nait, chaque année, des forces nouvelles avec

sa nouvelle parure, qu'il jouissait d'une jeunesse

qui s'étendait autant que sa vie, et que cette

vie elle-même était très-longue , ils se sont dé-

terminés d'autant plus aisément à le regarder

comme le symbole de l'éternité, que plusieurs

de leurs idées astronomiques et religieuses se

liaient avec ces idées physiques.

On ignore, dans le fait, quelle est la lon-

gueur de la vie des serpents. On doit croire

qu'elle varie suivant les espèces , et qu'elle est

d'autant plus considérable, qu'elles parviennent

à de plus grandes dimensions. Mais on n'a

point, à ce sujet, d'observations précises et

suivies. Et comment aurait-on pu en avoir? La
conformation extérieure de ces reptiles est trop

simple et trop peu variée, pour qu'on ait pu

s'assurer d'avoir vu plusieurs fois le même indi-

vidu dans les bois ou dans les autres endroits

' « Ayant trouvé , prè^ de Copenhague , une grande quan-

€ lilé de serpents de 1 espèce df ceux qu'on nonim' Sirpents

« rf'fiAC(//a)>e, parce qu'ils ne sont pas dangereux et qu'ils

« n'ont point de veuin , j'en piis quelques-uns en vie
,
que je

« mis da^is un panier, et que je fis porter d .ns mou calànet.

t D'abiird
,
pour plus gr.iude sûreté ,

ji- leur arrachai la petite

« langue déliée qu'ils dardent sans cesse , croyant al(jr> , sui-

« vaut l'opinion vulgaire, 'lu'ils pouvaient parla faire des

« blessures mortelles ; mais ueveuu par la suite plus hardi,

c je leur laissai citle parue connne incapable de pouvoir faire

1 le iiionidie mai. Les serpents à qui j'aviisôié la langue

f lestèient dans le panier, que j'avais reini.li d'une terre

f molle et humide , pendant plus de trois jours, tristes et

• sans mouvement, à moins qu'on ne les agaçât; mais ayant

« recouvré leur première vigueur, ils parcoururent bientôt,

« sans aiiiune crainte, tous les recoin> de mon eabinet, sa

« retirant toujours, sur le s >ir, dans le panier. Jeniaperçns, un

€ jour, qii'uu d'eux f d^ait .es jlns gramlsefforts pour s fourrer

B entre ee panier et le mur, roi. Ire lequel j'- l'avais placé
; je

« le retirai dinc un peu, pour ol«- rver'ians queMe vue ce

« serpent cherchait ainsi des lieux étroits, et d .as l'instant il

< se mit en devoir de se iiépouill' r de sa ijeau, en conimen-

I çant près de i-a tête; je m'a,.prochai alors, et je l'aidai peu

( à (leu à s'en ilébarrasser. Ce travail fini , il se retira dans sa

c boite pendant qnel.pies jom s , ei jusqu'à ee que sa iioiMClle

c peau écaïU. use eût acquis une consistance conven.ble. •

Observ. de George Segerus, Éphéniérid. des Curieux de la

Nature, déc. 1,an. t — Collect. acad., part, éliang., t. itl. p. 4.
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où ils vivent en liberté ; et d'ailleurs , les grands

serpents ont toujours inspiré trop de crainte

pour qu'on ait osé essayer de les observer avec

assiduité ; les moins grands ont été aussi l'objet

d'une grande frayeur, ou leur petitesse, ainsi

que la nature de leurs retraites, les ont dérobés

aux regards de ceux qui auraient voulu étudier

leurs habitudes. Mais , si nous manquons de

faits positifs et de preuves directes à ce sujet

,

nous pouvons présumer, par analogie, qu'en gé-

néral leur vie comprend un grand nombre d'an-

nées. Les quadrupèdes ovipares avec lesquels

ils ont de très-grands rapports, tant par leur

conformation intérieure , la température de leur

sang, le peu de solidité de leurs os, leurs

écailles , etc., que par leurs habitudes, leur en-

gourdissement périodique et leur dépouillement

annuel, jouissent en général d'une vie assez

longue. Les très-grandes espèces de serpents

doivent donc vivre très-longtemps; si nous les

comparons en effet avec les crocodiles, qui ne

parviennent de la longueur de quelques pouces

à celle de vingt-cinq ou trente pieds qu'au bout

de trente ans', nous trouverons que les ser-

pents, dont la grandeur excède quelquefois

quarante pieJs, ne doivent y parvenir qu'au

bout d'un temps pour le moins aussi long. Ces

énormes serpents sortent en effet d'un œuf,

comme les crocodiles ; leurs œufs sont à peu

près de la même grosseur que ceux de ces der-

niers animaux , et le fœtus ne doit guère avoir

plus de deux pieds de long lorsqu'il éclot , à

quelque espèce démesurée qu'il appartienne;

nous avons vu et mesuré déjeunes serpents évi-

demment de la même espèce que ceux qui par-

viennent à trente ou quarante pieds de long , et

leur longueur n'était qu'environ de trois pieds,

quoique leur conformation et la position de

leurs diverses écailles annonçassentqu'ils étaient

sortis de leur œuf depuis quelque temps lo!s-

qu'ils avaient été tués. Mais si ces grands ser-

pents ont besoin au moins du même temps que

les crocodiles pour atteindre à leur entier déve-

loppement, ne doit-on pas supposer que leur

vie est aussi longue?

Sa durée serait bien plus considérable
, ainsi

que celle de presque tous les animaux qui vi-

vent dans l'état sauvage, et qui ne reçoivent de

l'homme ni abri ni nourriture , s'ils pouvaient

passer par un véritable état de vieillesse, et si

* Voyez l'iiriicle du Crocodile dans l'Hist. nat. des Qua-
drupèdes uvipares.
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le commencement de leur dépérissement n'était

pas presque toujours le terme de leur vie. Pres-

que aucun des animaux qui sont dans le pur

état de nature ne prolonge son existence au
delà du moment où ses forces commencent à
s'affaiblir. Cette époque, qui, dans l'homme

placé au milieu de la société , n'indique tout au

plus que les deux tiers de sa vie, marque la ùa
de celle de l'animal sauvage. Dès le moment

que sa vigueur diminue , il ne peut ni atteindre

à la course les animaux dont il se nourrit, ni

supporter la fatigue d'une longue recherche

pour se procurer les aliments qui lui convien-

nent , ni échapper par la fuite aux ennemis qui

le poursuivent, ni attaquer ou se défendre avec

des armes supérieures ou égales. Dès lors ayant

moins de ressources, lorsqu'il aurait besoin de

plus de secours ; exposé à plus de dangers, lors-

qu'il a moins de puissance et de légèreté pour

s'en garantir ; manquant plus souvent d'ali-

ments, lorsqu'il lui est plus nécessaire de répa-

rer des forces qui s'épuisent plus vite , sa fai-

blesse va toujours en augmentant; la vieillesse

n'est pour lui qu'un instant très-court , auquel

succède une décrépitude dont tous les degrés se

suivent avec rapidité : bientôt retiré dans son

asile , où même quelquefois il a bien de la peine

à se traîner , il meurt de dépérissement et de

faim, ou est dévoré par des animaux plus vi-

goureux que lui. Et voilà pourquoi l'on ne ren-

contre presque jamais d'animal sauvage avec

les signes de la caducité ; il en serait de même
de l'homme qui vivrait seul dans le véritable

état de nature ; sa vie se terminerait toujours au

moment où elle commencerait à s'affaiblir ; la

société seule, en lui fournissant les secours, les

abris , les divers aliments , a prolongé des jours

qui ne peuvent se soutenir que par ces forces

étrangères; l'intelligence humaine a doublé,

pour ainsi dire , la vie que la nature avait ac-

cordée à l'homme ; et si les produits de cette in-

telligence, si les résultats de la société, si les

arts de toute espèce ont amené les excès qui di-

minuent les sources de l'existence , ils ont créé

ces secours puissants qui empêchent qu'elles ne

tarissent presque au moment où elles commen-

cent à n'être plus si abondantes. Tout compté,

ils ont donné à l'homme bien plus d'années, par

tous les biens qu'ils lui procurent, qu'ils ne lui

en ont ôté, par les maux qu'ils entraînent. Les

animaux élevés en domesticité, jouissant des

mêmes abris , et trouvant toujours à leur portée
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la nourriture qui leur convient, parviendraient

presque tous, comme l'homme, à une loniiue

vieillesse; ils recevraient ce bienfait de nos arts

en dédommagement de la liberté qui leur est ra-

vie , si l'intérêt qui les élève ne les abandonnait

dès que leurs forces affaiblies et leurs qualités

diminuées les rendent inutiles à nos jouissances.

Lorsque les très-grands serpents sont encore

éloignés de leur courte vieillesse, lorsqu'ils

jouissent de toute leur activité et de toutes leurs

forces , ils doivent les entretenir par une grande

quantité de nourriture substantielle ; aussi ne

se contentent-ils pas de brouter 1 herbe, ou de

manger des graines et des fruits , ils dévorent

les animaux qu'ils peuvent saisir ; et comme

,

daîis la plupart des serpents , la digestion est

très-longue , et que leurs aliments demeurent

très-longtemps dans leur corps , les substances

animales qu'ils avalent , et qui sont tres-sus-

ceptibles de putréfaction, s'j décomposent et

s'y corrompent au point de répandre l'odeur la

plus fétide. Il est arrivé à plusieurs voyageurs,

et particulièrement à M. de Laborde'
,
qui

avaient ouvert le corps d'un serpent, d'être

comme suffoqués par l'odeur forte et puante

qui s'exhalait des restes d'aliments que l'ani-

mal avait encore dans les intestins. Cette odeur

vive pénètre le corps du serpent, et, se faisant

sentir de très-loin , annonce à une assez grande

distance l'approche du reptile. Fortifiée dans

plusieurs espèces par celles qu'exhalent des

glandes particulières^, elle sort, pour ainsi

dire
,
par tous les pores , mais se répand surtout

par la gueule de l'animal ; elle est produite par

un grand volume de miasmes corrupteurs et de

vapeurs méphitiques
,
qui , s'étendant jusqu'à

la victime que le serpent veut dévorer, l'inves-

tit, la suffoque, ou, ajoutant à la frayeur

qu'inspire la présence du reptile, l'enivre, lui

6te l'usage de ses membres, suspend ses mou-

vements , anéantit ses forces , la plonge dans

une sorte d'abattement, et la livi'e sans défense

à l'animal vorace et carnassier.

' No'es manuscrites communiquées par M. de Laborde

,

correspondant ilu Cabini'l du 'toi , à Caenne.
^ Voyez es divers ariiclesile ('etle Hist'iire.

• Au Brésil il se trouve , à i:lia«|ut' pis . de- serpents dans les

f campagufs . (i.iiis Is bois . daii-; riulérieiir des maisons . e":

7 jusipie dans les li>s ou les hamacs ; on en est
t
i(|né la nuit

comme le jour, et si lin n'y remédie (las ausMlôl par la

« saignée par la dilalation de la blessure, et par les pins

< puissants aiiiiiii ites , ii faut s'attendre à mourir dans les plus

« crneiles douleurs. Queli|ues espèce^ jettent ime odeur de

• musc qui est d'un t;rand secours pour se garantir de leurs

t surprises. • Hist. gén. des Voyag , éd. \n-Vi. t. l.IV, p. 32ri.
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Cette vapeur putride, qui produit des effets

si funestes sur les animaux qui y sont exposés,

et qui a donné lieu à tant de contes bizarres el

absurdes ' , forme une sorte d'atmosphère em-

pestée autour de presque tous les grands repti-

les, soit qu'ils aient du venin, ou qu'ils n'en

soient pas infectés ; et elle ne doit être presqe^.

jamais rapportée à la nature de ce poison, qu":

malgré son activité, ne répand pas souvei

une odeur sensible, même lorsqu'il est mortel

Lorsque les serpents se sont précipités sui

les animaux dont ils se nourrissent, ils les r&

tiennent en se roulant plusieurs fois autour

d'eux , et en les serrant dans leurs nombreux

replis; ils les dévorent alors, et ce qui sert à

expliquer comment ils avalent des volumes

très-considérables, c'est que leurs deux mâ-

choires sont articulées ensemble de manière à

pouvoir se séparer l'une de l'autre, et s'écarte:

autant que la peau de la tête peut le permettre;

cette peau obéissant avec facilite aux efforts de

l'animal , et les deux os qui forment les deux

côtés de chaque mâchoire n'étant réunis vers

le museau que par des ligaments qui se prêtent

plus ou moins à leur séparation , il n'est pas

surprenant que la gueule des serpents devienne

une large ouverture par laquelle ils peuvent

engloutir des corps très-gros. D'ailleurs comme
ils commencent par briser au milieu de leurs

contours les os des animaux , et les autres sub-

stances très - dures qu'ils veulent avaler
;

comme ils s'aident, pour y parvenir plus faci-

lement , des arbres , des grosses pierres et de

tous les corps très-résistants qui peuvent être à

leur portée; comme ils les enveloppent dans les

mêmes replis que leurs victimes , et qu'ils s'en

servent comme d'autant de leviers pour les

écraser, il est encore moins étonnant que leurs

aliments , étant broyés de manière à céder aux

différentes pressions , et étant enduits de leur

bave et d'une liqueur qui les rend plus souples

et plus gluants, pui;seut entrer en grande masse

dans leur gueule très-élargie ; ils serrent même
souvent leur proie avec tant de force et de

promptitude
,
que non-seulement ils la compri-

ment, la brisent et la concassent, mais la cou-

pent comme le fer le plus tranchant.

Les anciens connaissaient cette manière d'at-

taquer qu'emploient presque tous les serpents,

et surtout les très-grandes espèces. Pline - a

' Lisez particulièrement l'Hist. gén. des Voyages , éd. in-ia

t. LU! , p. i 'iS et

1. X.c
;uiv.

.92.
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écrit même que lorsque ces énormes reptiles

avaient avalé quelque grand animai, et par

exemple une brebis, ils s'efforçaient de le bri-

ser en se roulant en plusieurs sens et en com-

primant ainsi avec force les os et les différentes

parties de l'animal qu'ils avaient dévoré.

Leurs aliments étant triturés et préparés

avant de parvenir dans leur estomac , il est aisé

de voir qu'ils doivent être aisément digérés

,

d'autant plus que leurs sucs digestifs paraissent

très-abondants , leur vésicule du fiel par exem-

ple étant en général très-grande en proportion

des autres parties de leur corps.

La masse des aliments qu'ils avalent est

quelquefois si grosse , relativement à l'ouver-

ture de leur gosier
,
que , malgré tous leurs ef-

forts , l'écartement de leurs mâchoires el l'ex-

tension de leur peau , leur proie ne peut entrer

qu'à demi dans leur estomac. Étendus alors

dans leur retraite , ils sont obligés d'attendre

que la partie qu'ils ont déjà avalée soit digérée,

et qu'ils puissent de nouveau écraser, broyer,

enduire et préparer les portions trop grosses
;

et on ne doit pas être étonné qu'ils ne soient

cependant pas étouffés par cette masse d'ali-

ments qui remplit leur gosier et y interdit

tout passage à l'air ; leur trachée-artère par où

l'air de l'atmosphère parvient à leurs poumons'

s'étend jusqu'au-dessus du fourreau qui enve-

loppe leur langue; elle s'avance dans leur bou-

che de manière que son ouverture ne soit pas obs-

truée par un volume d'aliments suffisant néan-

moins pour remplir toute la capacité du gosier;

et l'air ne cesse de pénétrer plus ou moins libre-

ment dans leurs poumons jusqu'à ce que pres-

que toutes les portions des animaux qu'ils ont

saisis soient ramollies, mêlées avec les sucs

digestifs, triturées, etc. Quelques efforts qu'ils

fassent cependant pour briser et concasser les

os, ainsi que pour ramollir les chairs et les en-

duire de leur bave, il y a certaines parties,

telles, par exemple, que les plumesdes oiseaux,

qu'ils ne peuvent point ou presque point digé-

rer, et qu'ils rejettent presque toujours.

Lorsque leur digestion est achevée , ils re-

prennent une activité d'autant plus grande, que

leurs forces ont été plus renouvelées , et pour

peu surtout qu'ils ressentent alors de nouveau

l'aiguillon de la faim, ils redeviennent très-
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* 11 n'y a point d épigloUe pour fermer l'ouvertur» de U
trachée; cette ouverture ne consiste communément que awii

une fente tiès-étroite, et voilà pourquoi les serpents ne peu*

vent faire entendre une des siftlements.

dangereux pour les animaux plus faibles qu'eux
ou moins bien armés. Ils préludent presque
toujours aux combats qu'ils livrent, par des
sifflements plus ou moins forts. Leur langue
étant très-déliée et très-fendue , et ces animaux
la lançant en dehors lorsqu'ils veulent faire en-

tendre quelques sons, leurs cris doivent toujours

être modifiés en sifflements
; et il est à remar-

quer que ces sifflements plus ou moins aigus ne

paraissent pas être comme les cris de plusieurs

quadrupèdes ou le chant de plusieurs oiseaux,

une sorte de langage qui exprime les sensations

douces aussi bien que les affections terribles;

ils n'annoncent dans les grands serpents que le

besoin extrême , ou celui de l'amour ou celui de

la faim. Ou dirait qu'aucune affection paisible

ne les émeut assez vivement pour qu'ils la ma-
nifestent par l'organe de la voix

;
presque tous

les animaux de proie tant de l'air que de la

terre, les aigles, les vautours, les tigres, les

léopards, les panthères, ne font également en-

tendre leurs cris ou leurs hurlements que lors-

que leurs chasses commencent ou qu'ils se

livrent des combats à mort pour la libre posses-

sion de leurs femelles. Jamais on ne les a enten-

dus comme plusieurs de nos animaux domesti-

ques, et la plupart des oiseaux chanteurs,

radoucir , en quelque sorte , les sons qu'ils peu-

vent proférer, et exprimer par une suite d'ac-

cents plus ou moins tranquilles , une joie paisi-

ble, une jouissance douce, et pour ainsi dire,

un plaisir innocent; leur langage ne signifie

jamais que colère et fureur j leurs clameurs ne

sont que des bruits de guerre ; elles n'annon-

cent que le désir de saisir une proie , et d'immo-

ler un ennemi , ou ne sont que l'expression

terrible de la douleur aiguë qu'ils éprouvent,

lorsque leur force trompée n'a pu les garantir

de blessures cruelles, ni leur conserver la fe-

melle vers laquelle ils étaient entraînés par une

puissance irrésistible.

Si les sifflements des très-grands serpents

étaient entendus de loin, comme les cris des

tigres , des aigles , des vautours , etc., ils servi-

raient à garantir de l'approche dangereuse de

ces énormes reptiles : mais ils sont bien moins

forts que les rugissements des grands quadru-

pèdes carnassiers et des oiseaux de proie. La

masse seule de ces grands serpents les trahit,

et les empêche de cacher leur poursuite ; on

s'aperçoit facilement de leur approche , dans les

endroits qui ne sont pas couverts de bois, par
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le mou-Cementdes hautes herbes qui s'agitent et

se courbent sous leur poids ; et ou les voit aussi

quelquefois de loio repliés sur eux-mêmes, et pré-

sentaiitaiiisi un cercle assez vaste et assez élevé '

.

Soit qu'ils recherchent naturellement l'humi-

dité, ou que l'expérience leur ait appris que le

bord des eaux , dans les contrées torrides , était

toujours fréquenté par les animaux dont ils font

leur proie, et qu'ils peuvent y trouver en abon-

dance, et sans la peine de la recherche, l'ali-

ment qu'ils préfèrent , c'est auprès dos mares
,

des fontaines, ou des bords des fleuves qu'ils

choisissent leur repaire. C'est là que, sous le

soleil ardent des contrées équatoriaies, et, par

exemple, au milieu des déserts sablonneux de

l'Afrique, ils attendent que la chaleur du midi

amène au bord des eaux les gazelles , les anti-

lopes, les chevrotains qui, consumés par la

soif, excédés de fatigue, et souvent de disette,

au milieu de ces terres desséchées et dépouil-

lées de verdure , viennent leur livrer une proie

facile à vaincre. Les tigres et les autres ani-

maux moins altérés d'eau que de sang vien-

nent aussi sur ces rives, plutôt pour y saisir

leurs victimes que pour y étancher leur soif.

Attaqués souvent par les énormes serpents, ils

les attaquent eux-mêmes. C'est surtout au mo-

ment où la chaleur de ces contrées est rendue

plus dévorante par l'approche d'un orage qui

fait briller les foudres et entendre ses affreux

roulements , et où l'action du fluide électrique

répandu dans l'atmosphère donne , en quelque

sorte , une nouvelle vie aux reptiles
,
que , tour-

mentés par une faim extrême , animés par toute

l'ardeur d'un sable brûlant et d'un ciel qui pa-

rait s'allumer, environnés de feu, et le lançant,

pour ainsi dire, eux-mêmes par leurs yeux

étincelauts, le serpent et le tigre se disputent

avec le plus d'acliarnement l'empire de ces

bords si souvent ensanglantés. Des voyageurs

disent avoir vu ce spectacle terrible; ils ont vu

un tigre furieux , et dont les rugissements por-

taient au loin l'épouvante , saisir avec ses grif-

fes, déchirer avec ses dents, faire couler le

sang d'un serpent démesuré, qui, roulant son

corps gigantesque et sifflant de douleur et de

rage , serrait le tigre dans ses contours multi-

pliés , le couvrait de son écume rougie, l'étouf-

fait sous son poids , et faisait craquer ses os au

milieu de tous ses ressorts tendus avec force
;

mais les efforts du tigre furent vains , ses armes

• Ai. AUauson, Voyage au Séuégal.

furent impuissantes , et il expira au milieu des

replis de l'énorme reptile qui le tenait enchaîné.

Et que l'on ne soit pas étonné de la grande

puissance des serpents. Si les animaux carnas-

siers ont tant de force dans leurs mâchoires

quoique la longueur de ces mâchoires n'excède

guère un pied, et qu'ils n'agissent que par ce le-

vier unique, quels effets ne doivent pas pro-

duire, dans les serpents, un très-grand nombre

de leviers composés des os, des vertèbres et des

côtes , et qui, par l'articulation de ces mêmes
vei-tèbres, peuvent s'appliquer avec facilite aux

corps que les serpents veulent saisir et écraser?

A la force et à l'adresse les serpents réunis-

sent un nouvel avantage : on ne peut leur ôter

la vie que difficilement, ainsi qu'aux quadini-

pèdes ovipares, et ils peuvent, sans en périr,

perdre une portion de leur queue
,
qui repousse

presque toujours lorsqu'elle a été coupée '. Mais

ce n'est pas seulement par des blessures qu'il

est difficile de les faire mourir ; on ne peut y
parvenir qu'avec peine par une privation abso-

lue de nourriture, puisqu'ils vivent plusieurs

mois sans manger^; et même il leur reste en-

core quelque sensibilité lorsqu'ils ont été privés

pendant longtemps et presque entièrement de

l'air qui leur est nécessaire pour respirer. Redi

a fait des expériences à ce sujet; il a placé des

serpents dans le récipient d'une machine pneu-

matique , et après en avoir pompé presque

tout l'air, il les a vus donner encore quelques

signes de vie au bout de près de vingt-quatre

heures^. Cette expérience montre comment ils

' Les anciens ont exagéré cette proiiriété dt-s reptiles : Pline

a écrit que lorsqu'on arrachait les ytu.v à un jeune serpent, il

s'en formait de nouvraux.
' Voyez les divers articles de celte Histoire.

' Bon le a fait aLissi îles expéiiences analogues, c Nous ren-

« fiTuiâines une vipère , dit ce granil physicien . il.ius un ré-

« cipieut (les plus :;ran<ls entre les p. tii.s , et nous fiinis le

« vide avec nu grand soin; la vqi.re ail it de h s en iiaiitet

( de haut eu bas , eoi^nie pour cherctier l'.iir; p' u de temps

t après, file jeta par la boiiclie un peu d'écume qui s'aua-

« cha aux paroU du verre , son cor|iS imiUh peu, et le cou

t encore moins, pendant que l'on poiupHit l'air, et eniOre un

f peu de temps après ; mais eiisuiti- le corps t- 1 le cou se gon-

« lièrent prodigieuserafiit , et ii parut sur le dos unee^^Jèce

d'- NCssie. Une heure et diiuie après qu'on eui t(jl.de.i;eDt

« épuisé l'air du récipient, la vipère donna c-ucore de.-, signes

« d>- vie mai^ nous n'en rem rjuâiues pms depuis. L'enllure

< s'étendait jiiM^u'au cou , ma s elie n'était p.is tort sensible a

t \.i nià li'iire inférieur ; le cm, et une gi ande partie rlii go-

• sier, eiai.t tenus ciitre l'œil et la luimèri- d u..e ch.indeile,

« paiaissa eut as^l'Z trinsiiartnls <laiis les endroits qui n'é-

« t.uent point obscurcis par les écailles. Les màcli..ires de-

• iii.-urereiu fort ouvertes et un peu loi dues ; lepiglotte et la

• fente du l.iiynx . qui restèrent aussi ouverte- alla eui près-

€ quejusqu à l'etlréniite de la ii.àcli.>iie n.fénenre; la 1 .ligne

• sortait , VOIT ainsi dire , de dessous l'cpiglotie , et s'éieudaSt
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peuvent parvenir à tout leur accroissenîent

,

jouir de toute leur force, et même choisir de

préférence leur demeure au milieu des marais

langeux dont les exhalaisons empestées corrom-

pent l'air , le rendent moins propre à la respi-

ration, et produisent dans l'atmosphère l'effet

d'un commencement de vide.

Quoique de tous les temps les serpents, et

surtout les très-grandes espèces, ainsi que celles

qui sont venimeuses, aient dû inspirer une

frayeur très-vive , leur forme remarquable et

leurs habitudes singulières, ont attiré sur eux

assez d'attention pour qu'on ait reconnu leurs

qualités principales. Il parait que les anciens

connaissaient, même dès les temps les plus re-

culés, toutes les propriétés que nous voions

d'exposer. Il faut qu'elles aient été observées

dans ces temps antiques, dont il nous reste à

peine quelques monuments imparfaits, et qui

ont précédé les siècles nommés héroïques, où

la plupart des idées religieuses des Égyptiens et

des Grecs ont commencé à prendre ces formes

brillantes qui ont fourni tant d'images à la poé-

sie. Si nous ouvrons, en effet, les livres des

premiers poètes dont les ouvrages sont parve-

nus jusqu'à nous; si nous consultons les fastes

de la mythologie grecque; si nous réunissons,

sous un même point de vue , les différentes par-

ties de ces anciennes traditions , où le serpent

est employé comme emblème, nous trouverons

que les anciens lui ont attribué , ainsi que nous,

une grandeur très-considérable, qu'ils sem-

blaient regarder comme dépendante du séjour

de ce reptile au milieu des endroits marécageux

et humides
,
puisqu'ils ont supposé qu'à la suite

• au delà ; elle était noire et paraissait sans vie , le defians de
I la boiiclie était aussi noirâtre ; an l)Out de vingt-trois iieiires,

• ayant laissé rentrer l'air dans le récipient , nous oliservàmes

• que la vipère ferma Id bourbe à l'instant . mais elle la rou-

• vrit bientôt et demeura en cet état ; lorsqu'on lui pinçait ou
« qu'on lui briji.iit la queue , on apercevait , dans lont le

« corps, des mouvements qui indiquaient nn reste de vie.

«A ces expériences sur les vipères .j'en joindrai une faite

• sur un serpent ordinaire et sans venin, que nous enfer-

• màmes, le 23 avril . avec une jauge , dans un récipient por-

« talif : ayant épuisé l'air de ce récipient, et pris les précau-

« lionsnécessair- s ponrque l'air extérieur n'y pût pas rentrer,

« nous le poriàtnes dans nn endroit tranquill'' et retiré; il y
« resta depuis les dix ou onze liecires après midi Jusqu'au len-

€ demain environ les neuf heures du matin, et alors le ser-

t peut me parut mort; mais ayant mis le récipient auprès du
f feu, à une distance convenatile, l'animal donna des signes

• de vie et darda même sa langue fourchue ; je le laissai en

f cet état , et n'étant revenu le voir que le lendemain après

c midi, je le trouvai sans vie et ne pus le faire revenir; sa

bouche , qui était fermée la veille , se trouvait alors fort ou-

« \erle, comme si les mâchoires eussent été écartées ave:

« violence. > CoUect. académ., part, étrang., t. VI , p. 25.

du déluge de Deucalion, le limon de la terre en-

gendra un énorme serpent qu'Apollon tua par
ses flèches, c'est-à-dire que le soleil fit périr et

dessécha par la chaleur de ses rayons. Ils lui

ont aussi donné la force , car en parlant du com-
bat d'Achéloùs contre Hercule, ils ont supposé

que le premier de ces deux demi-dieux avait

revêtu la forme du serpent pour vaincre plus

aisément son redoutable adversaire. C'est sou

agilité et la promptitude de tous ses mou«

vements qui l'ont fait choisi)' par les auteurs

de la mythologie égypèienne et grecque
,
pour le

symbole de la vitesse du temps et de la rapidité

avec laquelle les siècles roulent à la suite les

uns des autres ; et voilà pourquoi ils l'ont

donné pour emblème à Saturne, qui désigne ce

temps; et voilà pourquoi encore, ils l'ont re-

présenté se mordant la queue, et formant ainsi

un cercle parfait, pour peindre la succession in-

finie des siècles de siècles
,
pour exprimer cette

durée éternelle dont cha([ue instant fuit avec

tant de vitesse, et dont l'ensemble n'a ni com-

mencement ni lin. C'est ainsi qu'il était figuré

en argent dans un des temples de Memphis,

comme l'attestent les monuments échappés au

ravage de ce même temps dont il était !e sym-

bole; et c'est encore ainsi qu'il était représenté

autour de ces tableaux chronologiques où di-

vers hiéroglyphes retraçaient aux yeux des

Mexicains, de ce premier peuple du INouveau-

Monde , ses années , ses mois , et les divers

événements qui en remplissaient le cours'.

Les anciens ne lui ont-ils pas aussi attribué

l'instinct étendu que les voyageurs s'accordent

à reconnaître dans cet être remarquable. Ils

ont ennobli, exagéré cet instinct; ils l'ont décoré

du nom d'intelligence, de prévoyance , de divi-

nation- ; et voilà pourquoi, placé autour du mi-

' Description de la Nouvelle-Espagne. Hist. génér. des

Voya;?.,éd. in-12. t. XLVllI.
2 Les lialiitants d'Aigos xénéraieni les serpents. Les Athé-

niens disaient, suivant Hérodote qu'on avait vu. dans le

Temple, un grand serpent gardien et protecteur de la cita-

delle ; et même Jupiter était adoré sous la forme d un serpent

dans plusieurs endroits de la Grèce.

Mais , pour avoir une idée plus précise des opinions des an-

ciens touchant l'intelligence, la vivacité et les autres qualités

des serpents , on peut consulter Plniarqi e , Ensèbe , Sliaw, et

M. Savary. Les É^yptit-ns l'employaiiut , dans leur langue

symbolique, pour désigner le soleil; il représentait aussi,

pour ce peuple, le bou génie , la bonté suprême et inlinie,

dont le nom , C)ifp/i, lui fut donné , suivant liusèbe: et les

Fbenicii nsle nommaiont de imme J'jalho Doimon, bon gé-

nie. Plutarqne, Traiié disiset d'Usiris. — Eusèbe , Prépara-

tion évangéliqun , liv. "î. — Shaw, Observations géographiques

sur la Syde , l'Egypte . etc., t. II , c. 3. — M. Savary, Lettres

surl'Égypte, t. ll,p H2.
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roir de la déesse de la Prudence , il fut consacré

â celle de la Santé, ainsi qu'à Esculape adore à

Épidaure sous la forme d'un serpent. I\ 'ont-ils

pas reconnu sa longue vie lorsqu'ils ont feint

que Cadmus et plusieurs autres héros avaient

«té métamorphosés en serpents, comme pour

désigner la durée de leur gloire; et que, le

choisissant pour représenter les mânes de ce qui

leur était cher, ils l'ont placé parmi les tom-

beaux'? ^'ont-ils pas fait allusion à l'effroi

qu'il inspire , et principalement au poison mor-

tel qu'il recèle quelquefois , lorsqu'ils l'ont

donné aux Euménides dont il entoure et hérisse

la tète; à l'Envie, dont il perce le cœur; à la

Discorde, dont il arme les mains sanglantes?

Et cependant, par un certain contraste d'idées

que l'on rencontre presque toujours lorsque les

ohjets ont été examinés plusieurs fois et par di-

vers j'eux, n'ont-ils pas vu, dans le serpent,

cette beauté de couleurs et ces proportions dé-

liées que nous y ferons plus d'une fois remar-

quer? îse lui ont-ils pas accordé la beauté,

puisqu'ils ont dit que Jupiter, qui, pour plaire

à Léda , avait pris la forme élégante du cygne

,

avait choisi celle du serpent pour obtenir les

faveurs d'une autre divinité? Toutes ces idées,

répandues des contrées de l'Asie anciennement

peuplées^, s'étendant parmi les sociétés à demi

' Voyez , à ce sujet , dans le cinquième livre de l'Enéide , la

belle description du serpent qu"Euée vit autour du tumbeau

de son père.

' L'n roi de G;ilécut avait ordonné que celui qui tuerait un

serpent serait puni aussi rigoureusement que s'il avait tué un

homme; il regardait les serpents comme descendus du ciel

.

comme doués d'une puissance divine, et même connue des

divinités, puisqu'ils pouvaient donner la mort en un instant.

Dès les temps les plus reculés , le serpent a été aussi reg.irdé

par les Iniiiens. conmie le symbole de la sagesse; et leur re-

ligion avait Consacré cette idée. Mémoire manuscrit de feu

M. Commerson, sur ï/Ivlorrha- Balide , coininentaire du

Cltatia ou Shattah, le plus ancien des livres «aérés des ha-

bitants de l'Indostan et de la presqu'île en deçà du Gange.

( Les Égyptiens peignaient un serpent , couvert d'écailles

« de difféieiites couleurs, roulé sur lui-même. Nous savons,

a par l'interprétalionqu'norusApollo donne des hiéroglyphes

égyptiens , que , dans ce style, les éeailles du serpent dési-

" gnaient les étoiles du ciel. On apprend encore , par Clément
• Alexandrin , que ces peuples représentaient la marche
• oblique des astres par les replis tortueux d'un serpent. Les

• Égyptiens , les Perses
,
peignaient un homme nu , entortillé

• d'un serpent; sur les contours du serpetit étaient dessinés

t les signes du zodiaque. C'est ce qu'on voit sur différents

« monuments antiques, et en particulier sur une représenta-

f tion de Mithras, expliquée par l'abbé Bannier, et sur un
• tronçon "le statue trouvé à Arles , en 1698. Il n'est pas dou-.

< teux qu'on a voulu représenter, par cet emblème, la route

• du soleil dans lesd^juze signes , et son double mouvement
« anuuel et diurne, qui, en se combinant, font qu'il semhle

• s'avancer d'un tropique à l'autre par des lignes spirales. On
• retrouve C9t hiéroglyphe JHsque chez lee Mexicains. Ha ont

policées de l'Amérique, et parmi les hordes

sauvages de l'Afrique, accrues par leur éioi-

gnement de leur origine, embellies par l'ima-

gination, altérées par l'ignorance , falsifiées par

la superstition et par la crainte, lui ont attiré

les honneurs divins , tant dans l'Amérique

qu'au royaume de Juda , et dans d'autres con-

trées, où il a encore ses temples, ses prêtres,

ses victimes ; et pour remonter de la considé-

ration d'objets profanes et du spectacle de la

raison humaine égarée, à la contemplation des

vérités sacrées dictées par la parole divine, si

nous jetons un oeil respectueux sur le plus saint

des recueils, ne voyons-nous pas toutes les idées

des anciens sur les propriétés du serpent s'ac-

corder avec celles qu'eu domie l'éjrivain sacré,

toutes les fois qu'il s'en sertcommede symbole?

Grandeur, agilité, vitesse de mouvement,

force, armes funestes, beauté, intelligence, in-

stinct supérieur , tels sont donc les traits sous

lesquels les serpents ont été montrés dans tous

les temps ; et en cherchant ici à présenter cet

ordre nombreux et remarquable, je n'ai fait que

rétablir des ruines, ramasser des rapports épars.

en lier l'ensemble et exposer des résultats gé-

néraux que les anciens avaient déjà recueillis.

C'est donc la grande image de ces êtres distin-

gués, déjà peinte par les anciens , nos maîtres

en tant de genres
,
que je viens d'essayer de

montrer , après avoir tâché de la dégager du

voile dont l'ignorance, l'imagination et l'amour

du merveilleux l'avaient couverte pendant une

longue suite de siècles; voile tissu d'or et de

« leur cycle de cinquante-deux ans , représenté par une roue ;

t cette roue estenvironnée d'un serpent qui se mord l«i)upue,

« el , par ses nœuds, marcpie les quatre divisions du cycle....

• Il est évident que les figures des coiistolLitions , les carac-

« tères qui désignent les signes du zodiaque , et tout ce qu'on

i peut appeler la notation astronomique, sont les restes des

€ anciens hiéroglyphes. H est remarquable que les Chinois

• appellent les nœuds de la lune, la tête et la queue du ciel

,

f comme les Arabes disent la tête et la cpieue du dragon. Le

( dragon est, chez les Chinois, un animal céleste; ils ont

f apparemment confondu ces deux idées.. . Il est encore fait

t mention dans VEdda , d'un grand serpent qui environne
« la terre. Tout cela a quelque analogie avec le serpent, qui

,

« partout, représente le temps, et avec le dragon , dont la

• tête et la queue marquent les nœuds de l'orbite de la lune

,

f tandis que ce dragon cause les éclipses. Mais cette superstl-

« tion , ce préjugé universel qui se retrouve en Amérique
I comme eu Asie, ti'indique-t-il [^)as une source commune,
« et ne place-t-il pas même plus naturellement cette source

i au nord, où peut exister la seule communication possible

« entre l'Asie et lAmérique , et d'où les hommes ont pu des-

f cendre facilement de toutes parts vers le midi , pour habl-

« ter l'Amérique, la Chine, les Indes, etc.? » M. Bailly, de
l'Académie française, de celle des Sciences , et de celle de
Inscriptions. Hist, de l'Astrouoniie aDcienne, p. 310.
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soie, et qui embellissait peut-être l'image que

l'on voyait au travers, mais qui n'était que

l'ouvrage de l'homme , et que le flambeau de la

vérité devait consumer pour n'éclairer que l'ou-

vrage de la nature.

NOMENCLATURE
ET

TABLE MÉTHODIQUE DES SERPENTS.

Nous venons de voir que malgré le grand

nombre de ressemblances que présentent les di-

verses espèces de serpents , elles diffèrent les

unes des autres , non-seulement par la teinte

et la distribution de leurs couleurs , mais en-

core par le nombre , la grandeur , la forme et

l'arrangement de leurs écailles , autant que par

leurs habitudes , et particulièrement par la na-

ture de leur habitation , ainsi que de la nour-

riture qu'elles recherchent. L'ordre des ser-

pents étant d'ailleurs assez nom^breux , et ren-

fermant plus de cent quarante espèces ' , nous

avons cru ne pouvoir en traiter avec clarté

,

qu'en établissant dans l'ordre de ces reptiles

,

quelques divisions générales , fondées sur la

différence de leur conformation extérieure

,

ainsi que sur celle de leurs mœurs. Nous les

avons réunis en huit différents groupes, et nous

en avons formé huit genres.

Le premier est composé des serpents qui ont

un seul rang de grandes écailles sous le ventre,

et deux rangs de petites plaques sous la queue.

Nous les appelons Couleuvres (en latin Colu-

ber), avec la plupart des naturalistes récents,

et particulièrement avec M. Limiée ; et ce genre

comprend la vipère commune , l'aspic , la cou-

leuvre proprement dite , la couleuvre à collier,

la quatre raies , cinq serpents très-communs en

France , et qui forment avec l'orvet , et peut-

ctre la couleuvre d'Esculape , les seules espèces

qu'on y ait encore observées.

Nous plaçons dans le seei)nd genre les ser-

pents qui n'ont qu'un seul rang de grandes pla-

ques , tant au-dessous du corps qu'au-dessous

de la queue, et ce genre présente les plus gran-

* ^'olls décrivons, dans ci t ouvrage, noii-seulernent plus

de cent (Hiaraute . iii.iis iiiêine [iliii de cent soixante serpents ;

cependant, cunme plusieurs de ces animaux , an iieu de for-

mer plus di' cent soixaute espèces , ain^i que nous le présu-

mons , pourront , daus la suite , n'être regardés , d'après de

nouvelles observations des voyageurs ou dts naturalistes , que

comme des variétés dépendantes de l'âge ou du sexe, nous

avons cru ne devoir parler ici que de ceut quarante espèces.

des espèces auxquelles nous laisson le nom
générique de Boa

,
par lequel elles ont été dé-

signées en latin par Pline et les autres anciens

auteurs , et en français ainsi qu'en latin, par le

plus grand nombre des naturalistes et des voya-

geurs modernes, et qu'on a ainsi nommées,
parce qu'on a écrit qu'elles se nourrissaient

avec plaisir du lait des vaches '.

Le troisième genre est composé des serpents

qui ont de grandes plaques sous le ventre et

sous la queue dont l'extrémité est terminée par

des écailles articulées et mobiles, auxquelles on

a donné le nom de sonnettes^: nous leur conser-

vons le nom générique de Serpent à sonnettes ',

Dans le quatrième genre , l'on trouvera les

serpents qui n'ont au-dessous du corps et de la

queue
,
que des écailles semblables à celles du

dos ; nous leur laissons le nom générique d^An-

guis. Et c'est dans ce genre qu'est placé l'or-

vet, serpent très-commun dans quelques-unes

de nos provinces méridionales.

Nous comprenons dans le cinquième genre,

ceux qui sont entourés partout d'anneaux écail-

leux , et que les naturalistes ont déjà appelés

Arnphisbènes.

Nous comptons dans le sixième , les serpents

dont les côtés du corps sont plisses , et que l'on

a nommés Cœciles (en latin ('cecilia.)

Dans le septième genre doivent être mis ceux

dont le dessous du corps présente vers la tète

de grandes plaques , ne montre ensuite que des

anneaux écailleux, et dont la queue, garnie de

ces mêmes anneaux à son origine , n'est revêtue

que de simples écailles à son extrémité. Nous

les appelons Langaha avec les naturels du

pays où on les trouve.

Et enfin , nous plaçons dans le huitième le

serpent qui a sa peau revêtue de petits tuber-

cules , et que nous nommons l'Acrochorde de

Java, avec M. Hornstedt, qui en a publié la

description *.

Dans chacun de ces huit genres différenciés

par des signes extérieurs très-constants et très-

faciles à reconnaître , il serait à désirer que l'on

' f Aluntur primo bibuli lactis succo, unde nomen traxere.e

Pline, l. XXVin, c. 24.

» Voyez la description de ces écailles ou sonnettes , dan»

l'article du Boiquira.
' En latin , Crotalus.
* M. I>innée a divisé les serpents en six genres, anxque!»

nous avons ajouté celui des Langaha, que M. Brnguères, d«

la Société royale de Montpellier, a le premier fait connaître,

daus le Journal de Physique du mois de février <78'S, et celui

que M. Hornstedt a décrit dans les Mém. de l'Acad. de Stock-

> hohn . année 4767, p. 306.
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piit former une sous-division, d'après une pro-

priété bien importante dont novs allons parler.

Chacun de ces genres présenterait deux groupes

secondaires. L'on placerait dans le premier les

serpents dont les petits éclosenl dans le vcnire

de leur mère, et auxquels on doit donner le nom
de Vipère, et l'on cmpreiuiralt dans le second

les seipenls pnipi-emenl diis, cl qui pondent

des (ruts. Celle d strihulion si ratui-elle. et

Ibiulée sur d'.issez i,Manilcs dilléreiices inté-

rieures, ainsi (jue sur un fait remarquable,

devrait faire partie de tout arrangement métho-

dique, destine à faire reconnaître l'espèce et le

nom des divers individus. Mais, pour cela , il

faudrait qu'on eût trouvé des caractères exté-

rieurs constants et faciles à voir, qui distin-

guassent les vipères d'avec les serpents propre-

ment dits. Un fort bon observateur, M. de

Laborde , correspondant du Cabinet du Roi à

Cayenne, a cru remarquer que toutes les es-

pèces de serpents dont les petits éclosent dans

le ventre de leur mère, sont venimeuses, et que,

par conséquent, elles ont toutes des crochets

ou dents mobiles semblables à celles de la vi-

père commune d'Europe. Si cette observation

importante, que nous avons vérifiée sur plu-

sieurs espèces de serpents reconnus pour vi-

pères, pouvait s'appliquer également à toutes

les espèces de reptiles qui viennent au jour tout

formés, et si ces dents mobiles ne garnissaient

les mâchoires d'aucun serpent ovipare, on

pourrait regarder ces crochets comme des ( arac-

tères distinctifs de la sous-division des vipères

dans chacun des huit genres des reptiles. Ce ca-

ractèreestd'autant plus remarquable, qu'il nous

a paru toujours réuni avec une conformation

particulière des mâchoires, que nous croyons

devoir faire connaître ici. Dans toutes les es-

pèces de couleuvres à crochets que nous avons

examinées, nous n'avons trouvé à la mâchoire

supérieure qu'un seul rang de petites dents cro-

chues et recourbées en arrière; c'est à l'exté-

rieur de ce rang qu'est placé de chaque côté un

crochet plus ou moins long, creux, percé vers

ses deux extrémités, enveloppé dans une gaine

d'où l'animal peut le faire sortir; et auprès de

sa base sont deux ou trois crochets semblables,

quelquefois cependant plus petits et destinés à

remplacer le premier, lorsque quelqu'accident

en prive le reptile *. La mâchoire inférieure ne

• Article; de la F'ipàre commune.
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présente également qu'un seul rang de dents
,

mais les deux os qui la composent , l'un à droite

et l'autre à gauche, bien loin d'être articulés

ensemble au bout du museau , ne sont réunis

que par la peau et les muscles. Ils sont tou-

jours très-écartés l'un de l'autre, et terminés

par des dents crochues, moins petites que les

autres dents, mais qui ne sont ni creuses, ni

percées , ni mobiles comme les vrais crochets

placés dans la mâchoire supérieure , et ne peu-

vent distiller aucun venin.

Dans les couleuvres qui n'ont point de vrais

crochets mobiles , toutes les dents sont au con-

traire presque égales; les deux os de la mâ-

choire inférieure ne sont pas articulés ensem-

ble ; mais ils sont courbés l'un vers l'autre
,

et ils sont rapprochés au point de paraître

se toucher. La mâchoire supérieure est garnie

de deux rangs de dents ; l'extérieur est à la

place des crochets mobiles , et l'intérieur s'é-

tend très-avant vers le gosier '
. Cependant

,

comme l'on devrait désirer un caractère plus

extérieur et par conséquent plus facile à aper-

cevoir, ces crochets ou dents mobiles pouvant

d'ailleurs être quelquefois confondus avec les

dents crochues , mais immobiles , de plusieurs

espèces de serpents venus d'un œuf éclos hors

du ventre de la mère, j'ai observé avec soin un

grand nombre de couleuvres, et j'ai remarqué

que , dans ce genre, les espèces dont les mâ-

choires étaient garnies de crochets , avaient le

sommet de la tète couvert de petites écailles à

peu près semblables à celles du dos ^, et que

presque toutes les autres l'avaient revêtu au

contraire d'écaillés plus grandes que celles du

dessus du corps , d'une forme très-différente
,

toujours au nombre de neuf, et placées sur

trois langs , le premier et le second à compter

du museau , étant composé de deux écailles

,

le troisième de trois , et le quatrième de deux.

Nous ne croyons pas néanmoins que l'on doive

établir une sous-division rigoureuse dans le

genre des couleuvres, et à plus forte raison

dans chaque genre de serpents , avant que de

nouvelles et de nombreuses observations aient

mis les naturalistes à portée de compléter notre

* Voyez l'article de la Vipère comnunie , relativem: nt au

jeu des niàchoiie- t-t des os qui les ooiiiposeiit

' Quelques serpents veiiinieux, et pir cniiséciiieiil à cro-

chets, ont qmlquefois, entre les yeux, Iniis eciilifs un peu

plus grandes que celles «lu dus, mais je n'.d vu que sur la têie

du Soja, les neuf grandes éca lies qui garnisSi'Ul celle de la

olunart des couleuvres ovipares et uon veoitueuses.
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travail à ce sujet ; nous croyons devoir nous

contenter , en attendant , de séparer , dans la

partie historique de chaque genre , les espèces

reconnues pour de vraies vipères , ou que nous

considérerons comme telles, à cause de leur

conformation extérieure, de leurs crochets mo-

biles , et de leur venin , d'avec les autres que

nousregarderonscommeovipares,jusqu'àceque

les voyageurs aient éclaircl l'histoire de ces es-

pèces peu connues et presque toutes étrangères.

Le genre des couleuvres étant très -nom-

breux, et par conséquent les espèces qui le

composent ne pouvant pas être reconnues très-

aisément , non-seulement nous aurions voulu

pouvoir séparer les vipères de celles qui pon-

dent , mais nous aurions désiré pouvoir divi-

ser ensuite les couleuvres ovipares en deux

sections différentes. Nous avons pensé à faire

ce partage d'après la proportion de la lon-

gueur du corps et de celle de la queue , ainsi

que d'après la grosseur ou la forme dé-

liée de cette dernière partie ; mais indépendam-

ment que cette proportion et cette fwme ont été

jusqu'à présent très-peu indiquées par les na-

turalistes et les voyageurs , et que nous n'au-

rions pu d'après cela classer les espèces que

nous n'avons pas vues, et dont nous ne parle-

rons que d'après les auteurs, nous avons cru

nous apercevoir que cette proportion variait

suivant l'âge ou le sexe , etc. Nous devons

donc uniquement inviter les voyageurs , et

ceux qui ont dans leur collection un grand

nombre d'individus de la même espèce , à dé-

terminer, par des observations très-multipliées,

les limites de ces variations ; lorsque ces limites

seront fixées , on pourra établir une division

exacte entre les deux sections que l'on formera

dans la grande famille des couleuvres ovipares,

et dont les caractères distinctifs seront tirés de

la grosseur de la queue et de sa longueur com-

parée avec celle du corps. Nous ne pouvons

maintenant que chercher à indiquer des signes

caractéristiques de chaque espèce, très-marqués

et très-faciles à saisir , afin de diminuer, le

plus possible, l'inconvénient d'un trop grand

nombre d'espèces renfermées dans le même
genre. Nous avons donc laissé d'autant moins

échapper les traits de leur conformation exté-

rieure qui ont pu nous donner ces caractères

sensibles, que , sans cette attention de recher-

cher tous les moyens de distinguer les espèces.

les naturalistes et les voyageurs auraient été

très-souvent embarrassés pour les reconnaître.

Lorsqu'en effet les serpents sont encore jeunes,

ils ne ressemblent pas toujours aux serpents

adultes de leur espèce ; ils en différent souvent

par la teinte de leurs couleurs ; et s'ils n'en

sont pas distingués par la disposition générale

de leurs écailles , ils le sont quelquefois par le

nombre de ces pièces. On peut reconnaître faci-

lement leur genre ; mais il serait souvent dif-

ficile de déterminer leur espèce , en n'adop-

tant pour caractère spécifique que celui qui a

été admis jusqu'à présent par le plus grand

nombre des naturalistes , et qui a été principa-

lement employé par M. Linnée. Ce caractère

consiste dans le nombre des grandes et des pe-

tites plaques situées au-dessous du corps et de

laqueue. Nous pensons, d'après des observations

et des comparaisons très-multipliées que nous

avons faites sur plusieurs individus d'un grand

nombre d'espèces, conservées au Cabinet du

Roi, ou que nous avons vues dans différentes

collections
,
que le nombre de ces plaques peut

varier suivant l'âge, augmenter à mesure que

les serpents grandissent , et dépendre d'ailleurs

de beaucoupdecirconstances particulières etacci-

dentel les. Nous n'avons pas cru cependantdevoir

rejeter un caractère aussi simple, aussi sensible,

et qui ne s'efface pas lors même que l'animal a été

conservé pendant longtemps dans les cabinets;

nous l'avons employé d'autant plus qu'il établit

une grande unité dans la méthode, et qu'il est

quelquefois le seul indiqué par les auteurs

pour les espèces que nous n'avons pas vues.

D'ailleurs nous marquerons toujours séparé-

ment , ainsi que les naturalistes qui nous ont

précédés , le nombre des plaques qui revêtent

le dessous du corps , et celui des plaques si-

tuées au-dessous de la queue; et comme il

peut être très-rare que ces deux nombres aient

varié dans le même individu , l'un pourra servir

à corriger l'autre. Mais nous avons cru que ce

caractère, tiré du nombre des écailles placées

au-dessous du corps ou de la queue , devait

être réuni avec d'autres caractères, i^ous avons

donc multiplié nos observations sur le grand

nombre de serpents que nous avons été à por-

tée d'examiner ; nous avons comparé le plus

d'individus de chaque espèce que nous avons

pu , afin de parvenir à distinguer les formes

constantes d'avec celles qui sont variables.

Nous n'avons presque pas voulu nous servir

des nuances des couleurs , si peu permanentes
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dans les individus vivants, et si souvent alté-

rées dans les animaux conservés dans les collec-

tions. Malgré cette contrainte que nous nous

sommes imposée, nous croyons être parvenus

à trouver ce que nous désirions. INous avons

pensé que neuf caractères différents pou-

vaient
,
par leurs diverses combinaisons avec

le nombre des grandes ou des petites pla-

ques placées sous le corps et sous la queue
,

suffire à distinguer les espèces des genres les

plus nombreux , d'autant plus qu'on peut y
ajouter , dans certaines circonstances , un

dixième caractère souvent aussi permanent et

plus apparent que les neuf autres.

Nous tirons principalement ces caractères de

la forme des écailles. En effet, si les plaques

du dessous du corps ont à peu près la même
forme dans tous les sei'pents ; si elles sont pres-

que toujours très-allongées ; si elles ont le plus

souvent six côtés très-inégaux , et si elles ne

varient guère que par leur longueur et leur lar-

geur, la forme des écailles qui revêtent le des-

sus du corps n'est pas la même dans les diverses

espèces; dans les unes, ces écailles sont hexa-

gones; dans les autres, ovales ou taillées en lo-

sange
;
plates et unies dans celles-ci ; relevées,

dans celles-là, par une arête très-saillante; se

touchant quelquefois à peine, ou se recouvrant,

au contraire , comme les ardoises des toits.

Voilàdonc sept formes différentes et bien distinc-

tes que les écailles du dos peuvent présenter.

De plus, si quelques espèces de serpents ont

le dessus de la tète recouvert d'écaillés sem-

blables à celles du dos, les autres ont, ainsi

que nous venons de le dire, cette partie du

corps défendue par des lames plus grandes, au

nombre de neuf, et placées sur trois rangs, ce

qui compose un huitième caractère spécilique.

Nous tirons le neuvième de la forme , et quel-

quefois du nombre des écailles placées sur les

mâchoires ; et tous ces caractères nous ont

paru constants dans chaque espèce, et indé-

pendants du sexe ainsi que de l'âge.

D'ailleurs, autant les nuances des couleurs

sont variables dans les serpents , autant leurs

distributions générales en taches , en bandes

,

en raies, etc. , sont le plus souvent permanentes;

de telle sorte que, dans une même espèce de

serpents distingués par un grand nombre de

taches, quelques individus peuvent, par exem-

ple, êti'e blanchâtres avec de.s taches vertes, et

d'autres jaunes avec des taches bleues ; mais
, j

dans la même espèce, ce sont presque toujours

des taches disposées de la même manière.

Cette distribution de couleurs est d'ailleurs

peu altérée dans les serpents qui font partie

des collections , et ce n'est que la nuance des

diverses teintes qui change après la mort de

l'animal , ou naturellement ou par l'effet des

moyens employés pour le conserver.

Cependant comme l'âge et le sexe peuvent

introduire d'assez grands changements dans la

distribution des couleurs, nous n'employons

qu'avec réserve ce dixième caractère.

C'est d'après les principes que nous venons

d'exposer que nous avons fait la table sui-

vante. Les espèces n'y sont pas présentées dans

le même ordre que celui dans lequel nous avons

exposé quelques traits de leur histoire. Aous

avons dû , en effet
,
pour bien présenter ces

traits, séparer, par exemple, les vipères d'avec

les couleuvres ovipares, qui en différent beau-

coup par leurs habitudes; traiter d'abord de la

vipère commune, comme du seipent le mieux

connu , et dont on est , en Europe, tiès à portée

d'étudier les mœurs; commencer l'histoire des

couleuvres ovipares par celle de la couleuvre

verte et jaune, ainsi que de la couleuvre à col-

lier, que l'on rencontre en très-grand nombre

en France, et dont les habitudes naturelles peu-

vent être très-aisément observées , etc. Dans la

table méthodique , au contraire , ou nous n'a-

vons dû chercher qu'à donner aux naturalistes,

et principalement aux voyageurs , le moyen de

reconnaître les diverses espèces, de voir si elles

n'ont pas été décrites , ou de leur rapporter les

observations des différents autems ; nous avons

cru diminuer beaucoup le nombre des compa-

raisons qu'ils auraient été obliges de faire, et

leur épargner beaucoup de recherches, en pla-

çant les espèces d'après l'un des caractères que

nous avons employés, en les rangeant, par

exemple, d'après le nombre des plaques qui

revêtent le dessous du corps , et en commen-

çant par les espèces qui en ont le plus '.

Cette table est divisée en dix colonnes.

La première présente les noms des espèces;

la seconde, le nombre des grandes plaques, des

rangées de petites écailles, ou des anneaux écail-

leux qui revêtent le dessous du corps des ser-

pents, ou le nombre des plis que l'on voit le

' Nous n'avons jamais compris dans le nombre des pla jue»

du dessous du corps les grandes écailles, ordinairemeat au

nombre de deux ou de trois , qui les séparent de l'aniu.
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long des côtés du corps , selon le genre auquel

ils appartiennent ; les espèces sont placées, ainsi

que nous venons de le dire, suivant le nombre

de ces grandes plaques, rangées de petites

écailles, anneaux écailîeux ou plis latéraux,

afin qu'on puisse trouver très-aisément une

espèce de serpent que nous y aurons comprise,

ou celles avec lesquelles il faudra comparer le

reptile dont on voudra connaître l'espèce.

La troisième colonne renferme le nombre

des paires de petites plaques, ou de grandes

plaques, ou de rangées de petites écailles, ou

d'anneaux écailîeux que l'on voit sous la queue

des serpents, ou le nombre des plis latéraux

placés le long de cette partie.

La quatrième offre la longueur totale des

reptiles, et la cinquième, la longueur de leur

queue. Ces longueurs ne sont souvent ni les

plus grandes ni les plus petites que présentent

les espèces ; elles ne sont que les longueurs

mesurées sur les individus que nous avons dé-

crits, et nous n'en avons fait mention dans

notre Table méthodique que pour indiquer le

rapport de la longueur totale des reptiles à celle

de leur queue '.

La sixième colonne apprend si les serpents

ont des crochets venimeux ou non , et laquelle

de leurs deux mâchoires est armée de ces cro-

chets.

La septième désigne le défaut de grandes

écailles sur la partie supérieure de la tête, ou

le nombre et l'arrangement de ces grandes piè-

ces, lorsque le dessus de la tête des serpents

en est garni. Cette expression abrégée , nevf

sur quatre rangs, signifie qu'elles sont grandes,

conformées et placées à peu près comme celles

, qui couvrent une partie de la tête de la cou-

leuvre à collier, de la couleuvre verte et jaune,

et du plus grand nombre de couleuvres sans

venin. Il est bon d'observer que, dans cer-

taines espèces, comme, par exemple, dans celle

du ^iolure, la grande pièce du milieu du troi-

sième rang, à compter du museau, est quelque-

fois divisée par une suture ; ce qui pourrait

faire croire que la tête de ces espèces de rep-

tiles est couverte de dix grandes pièces.

* Nous venons de TOir que ce rapport variait dans plusieurs

espèces (!e serpents , suivant Tàge ou le sexe; cependant

comme il par.iit constant dans le plus grand nombre d'es-

pèces de reptiles, ou du moins que ces variations y sont ren-

fermées dans des limites très-rapprocliées, nous avons cru

qu'il pourrait servir assez souvent à reconnaître l'espèce des

individus que l'on examinerait.

Sur la huitième colonne est marquée la forme
des écailles du dos; leur figure, en losange, ou
ovale, ou hexagone, peut être variable; mais
nous n'avons jamais vu des individus de la

même espèce avoir, les uns, des écailles unies,

et les autres, des écailles relevées par une arête.

La neuvième colonne montre quelques traits

remarquables de la conformation des serpents;

et enfin la dixième indique leurs couleurs. iNous

nous sommes attachés beaucoup plus à dési-

gner la disposition de ces couleurs que leurs

nuances
; et c'est aussi le plus souvent à cette

disposition qu'il faut presque uniquement avoir

égard
;
quelques nuances sont cependant peu

sujettes à varier sur l'animal vivant, et même
à être altérées par les divers moyens employées

pour la conservation des reptiles ; nous les

avons marquées de préférence dans la Table

méthodique '
. Au reste , il ne faut pas perdre

de vue que c'est uniquement d'après la réunion

de plusieurs caractères que l'on doit presque

toujours se décider sur l'espèce du serpent que
l'on examinera.

Les places vides de la Table méthodique

pourront être remplies avec le temps ; elles

présenteront alors des caractères dont nous

n'avons pas pu parler, à cause du mauvais état

des serpents que nous avons vus, ou de la trop

grande brièveté des descriptions des naturalistes

.

* On s'apercevra aisément, en lisant les divers articles de
cet ouvrage, qui! était impossible do donner, dans des

planciies noires, une idée de toutes les couleurs brillantes, et

surtout des reflets variés d'un grand uouibre de serpents.

Nous aurions désiré substituer des plincbes enluminées à ces

planciies noires ; mais on ne peut pa^ faire , dans im seul payi..

des dessins enluminés et exacts d'animaux qui, habitant

presque toutes les contrées des deux mondes, ne peuvent être

transjiortés vivants qu'en petit nombre, et dont les couleurs

s'altèrent d'abord après leur mort. Ce ne sera qu'après beau-

coup de temps qu'on poiina réunir des dessins en couleur de
tons les reptiles connus , dessinés en vie et dans leur pays

natal
,
par différents voyageurs.

Au reste, nous devons prévenir que nos descriptions in-

di(pieut quelquefois nue distribution de couleurs un peudif-

férente de celle que la gravure ()résente , parce que quelques

dessins ont été faits d'après des individus dont les couleurs

étaient altérées , quoique leurs formes fussent bien conser-

vées ; nous avons été bien aises que le dessinateur ne repré-

sentât que ce qu'il avait sous les yeux; mais nous avons fait

notre descripUon d'après tout ce que nous avons pu recueillir

de plus certam relativement aux couleurs de l'animal en vie.

Quelijuefois aussi la gravure n'a pu indiquer la véritable fcrmo

des écailles dont on trouve la description dans le texte *.

* Nous n'avons pas ta prétention de donner, dans les planches qui

accompagnent cette édition , les couleurs exactes des objets qui î seat

représentés. Tout ce que nous pouvons assurer, c'est qu'on a tau âitr

tant de soin que possilile à les rendre d'après les individu* vivanuoc

I
morts qui ont servi de modèles, | Édit.)
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lorsqu'ils se mêlent avec le sang. Il ne faut pas

croire cependant que le plus grand nombre de

ces reptiles soient venimeux; l'on doit présu-

mer que, tout au plus, le tiers des diverses

espèces de serpents renferme un poison très-

actif. Ce sont ces espèces redoutables qu'il im-

porte le plus de connaître, pour les éviter ;
aus-

si commencerons-nous , en traitant de chaque

genre de serpents
,
par donner l'histoire de ceux

qui, pour ainsi dire , recèlent la mort, et dont

l'approche est d'autant plus dangereuse ,
que

leurs armes empoisonnées, presque toujours

enveloppées dans une sorte de fourreau qui les

dérobe aux regards , ne peuvent faire naître

aucune méfiance ni inspirer aucune précaution.

Parmi ces espèces , dont le venin est plus ou

moins funeste, une des plus anciennement et

des mieux connues est la vipère commune.

Elle est , en effet , très-multipliée en Europe
;

elle habite autour de nous, elle infeste nos

bois, et souvent nos demeures; aussi a-t-elle

inspiré, depuis longtemps, une grande crainte
;

et cependant avec quelle attention n'a-t-ellepas

été observée? Objet d'importantes recherches

et de travaux multipliés d'un grand nombre de

savants, combien de fois n'a-t-elle pas été dé-

crite, disséquée et soumise à diverses épreuves?

Nous avons donc cru devoir commencer l'his-

toire de tous les serpents par celle de la vipère

commune; sa conformation, tant intérieure

qu'extérieure , ses propriétés , ses habitudes na-

turelles ayant été très-étudiées , et pouvant par

conséquent être présentées avec clarté , répan-

dront une grande lumière sur tous les objets

que nous leur comparerons , et dont on pourra

connaître plusieurs parties, encore voilées pour

nous
,
par cela seul qu'on verra un grand nom-

bre de leurs rapports avec un premier objet

bien connu et vivement éclairé.

La vipère commune est aussi petite , aussi

faible, aussi innocente en apparence que son

venin est dangereux. Paraissant avoir reçu la

plus petite part des propriétés brillantes que

nous avons reconnues en général dans l'ordre

«les serpents , n'ayant ni couleurs agréables

,

ni proportions très-déliées, ni mouvements agi-

les , elle serait presque ignorée , sans le poison

funeste qu'elle distille. Sa longueur totale est

tions des serments qui ont été bien observés , c'est que les an-

ciens n'ont pas toujours applinué ces noms à des espèces

distinctes , et qti'ils les ont souvent empluyési pour de simples

variété* d'âge ou de sexe , appartenantes i des espèces com-
munes en Europe , et particulièrement en Grèce.

communément de deux pieds ; celle de la queue,

de trois ou quatre pouces, et ordinairement

cette partie du corps est plus longue et plu»

grosse dans le mâle que dans la femelle ; sa

couleur est d'un gris cendré , et le long de son

dos , depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la

queue, s'étend une sorte de chaine composée

de taches noirâtres de forme irrégulière, et qui,

en se réunissant en plusieurs endroits les unes

aux autres, représentent fort bien une bande

dentelée et sinuée en zig-zag. On voit aussi, de

chaque côté du corps, une rangée de petites

taches noirâtres, dont chacune correspond à

l'angle rentrant de la bande en zig-zag.

Toutes les écailles du dessus du corps sont

relevées au milieu par une petite arête , excepté

la dernière rangée de chaque côté , où les écail-

les sont unies et un peu plus grandes que les

autres. Le dessous du corps est garni de grandes

plaques couleur d'acier et d'une teinte plus

ou moins foncée, ainsi que les deux rangs

de petites plaques qui sont au-dessous de la

queue'.

Quelquefois, dans la vipère commune, de

même que dans un très-grand nombre d'autres

espèces de serpents , les grandes pièces qui re-

couvrent le ventre et le dessous de la queue

sont, ainsi que les autres écailles, plus pâles

ou plus blanches dans la partie qui est cachée

par la plaque ou l'écaillé voisine, que dans la

partie découverte , et le défaut de lumière pa-

raît nuire à la vivacité des couleurs sur les

écailles des serpents, comme sur les pétales

des fleurs ; mais on ne remarque communément

cette nuance plus faible de la partie cachée que

sur les serpents en vie ou sur ceux qui ont été

desséchés. Il arrive le plus souvent, au con-

traire
,
que, sur les serpents conservés dans

l'esprit-de-vin , la partie des grandes plaques

ou des autres écailles, qui est toujours décou-

verte, est d'une nuance plus blanchâtre, comme

plus exposée à l'action de l'esprit ardent qui

altère toutes les couleurs.

Le dessus du museau et l'entre-deux des

• Nous avons compté sur le plus grand nombre d'individus

que nous avons examinés , UG grandes plaques et 39 rangées

de petiies.

c nepuls le commencement du cou jusqu'au commence-

< meut de la queue , il y a autant de gr.indes écadUs qu'il y a

t de vertèbres , et comme chaque vertèbre a de chaque côté

une ecMe , cha iue écaille rencontre par ses deux bouts U
< pointe de toutes les deux , et leur sert comme de défense et

* de io\itien. • Mém. pour servir à l'hist. nat. des anira. Des-

cription anatomique de la Tipèro , L m, p. 608.
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yeux sont noirâtres; et sur le sommet de la

tête, deux taches allongées, placées oblique-

ment, se réunissent par un bout et sous un an-

gle aigu.

La tête va en diminuant de largeur du côté

in museau , où elle se termine en s'arrondis-

sant ; et les bords des mâchoires sont revêtus

d'écaillés plus grandes que celles du dos, ta-

chetées de blanchâtre et de noirâtre , et formant

un rebord assez saillant *.

' Nous avons cru qu'on verrait avec d'autant plus de plai-

sir ici une courte exposition des principales parlies inté-

rieures de la vipère, que sa conformation interne est très-

seniblable à celle du plus grand nombre de serpents dont

nous trjilerons dans cet ouvrage , et qui , par là, seront con-

nus à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Nous n'avons pu

mieux faire que de rapporter les propres paroles de M. Cha-

ras, qui a disséqué avec soin la vipère commune, etdont nous

avons vérifié les observations que l'on trouvera ici. « Le mu-
« seau est composé d'un os en partie cartilagineux, garni aux

< environs de quelques bouts de muscles qui viennent de plus

€ loin , qui sont aussi accompagnés de quelques petites veine»

« et de quelques petites artères. Cet os est encore couvert de
€ la peau écailleuse, retroussée, comme nous l'avons dit, daug

f ses extrémités. Il y a deux conduits dans ses deux côiés qui

f forment les narines, lesquelles ont chacune une ouverture

f petite et ronde, à droite et à gauche sur le devant, et teur

t nerf propre, qui vient depuis la partie antérieure du cerveau

i jusqu'à leur orifice, et qui leur communique l'odorat... Cet

os cartilagineux a tout autour divers angles , et est articulé

« par de forts ligaments au-dedans et autour de la partie

« creuse et antérieure du crâne ; ce qui n'empêche pas qu'il

• ne soit un peu flexible dans cette articulation.

« Le crâne se trouve creusé dans sa partie antérieure, et re-

« présente une foi me de cœur lorsqu'on en sépare l'os du
c museau. Il a deux pointes avancées qui embrassent en par-

« lie cet os-là; il est entouré, en sa partie supérieure, d'un pe-

€ tit bord avancé en forme de corniche ; il est échancré aux

i deux côtés où sont situés les yeux, et y forme leurs orbites,

t dont la partie postérieure est étendue en pointe qui répond

« à celle de devant. Tout le crâne , eu toutes ses parties , est

« dune substance fort compacte et fort dure ; il y a trois su-

• tures principales dans sa partie supérieure; l'une qu'on

f peut nommer sagittale, qui divise de long en long la partie

i du dessus des deux yeux ; l'autre , qui se peut nommiT co-

c ronale , qui divise le crâne en travers derrière les deux or-

t bites; et la troisième, qui le sépare encore en travers près

« du commencement de l'épine- Dans la superficie de la par-

« tie supérieure du crâne , on remarque la forme d'un cœur
bien représenté, situé dans son milieu, qui a sa base près de

la suture que j'ai nommée coronale, et qui porte sa pointe

« vers la partie postérieure du crâne, qui est séparée par la

troisième suture. Il y a aussi une antre grande suture tout

« autour des parties latérales inférieures du crâne, par la-

K quelle il se peut diviser en deux corps, l'un supérieur et

« l'autre inférieur : ce dernier est fait en forme de dos ren-

« versé , allant de long en long , creusé au-dedans, et repré-

K sentant la forme d'un soc qui a comme des ailerons à ses

« côtés, et dont la pointe avance au-dessous de l'entre-deux

« des yeux; sa partie postérieure descend jusqu'au fond du
«. palais , où elle a, dans son dessous, une pointe descendant

f en forme de monticule renversé. Toutes les sutures du crâne

f sont si bien unies dans leur jonction , et si fortement an-

t nexées ,
qu'il est fort difficile de les distinguer, et encore

I plus d'en séparer les parties sans les casser, à moins que de

• faire bouillir le crâne dans quelque liqueur.

« La substance du cerveau de la vipère est divisée en cinq

Le nombre des dents varie suivant les indi-
vidus

;
il est souvent de vingt-huit dans la mâ-

corps principaux, dont les deux premiers sont ronds et
longuets

; chacun de la grandeur ei de la forme d'un grain
de semence de chicorée; ils sont situés de lon^ en long en-
tre les deux yeux, et c est de ces corps que partent les nerfs
de l'odorat; les trois autres sont dans la partie moyenne du
crâne, et au-dessous de cette forme de cœur dont nous avons
parlé; chacun de ces corps approche de la grosseur d'ua
grain de semence de mititim solis,et représente à peu
près Id forme d'une poire, dont la pointe est tournf'e vers la

partie antérieure de la tête. Deux de ces corps .sont situés
dans la partie supérieure , de long en long et à < ôté l'un de
l'autre ; le troisième , qui est tant soit peu plus petit, est si-

tué sous le milieu des deux, et peut être nommé le cervelet
ou le petit cerveau.

€ La moelle spinale semble être un même corps avec ce
dernier, quoiqu'elle ait sa place séparée dans la partie pos-
térieure du crâne : elle est d'une substance un peu plus

blanche et un peu plus molle que les corps dont nous venons
de parler, et de la grosseur d'un petit grain de froment;
elle produit un corps de la même substance, qui s'étend en
long, et, passant en droite ligue au travers de tontes les ver-
tèbres de l'épine du dos , vient aboutir à rexirémité de la

queue. Les corps du cerveau de la vipère sont couverts
d'une tunique assez épaisse, et qui leur esi assez adhérente,
qu'on peut nommer dure-mère; elle est de couleur noire,
u'où il est arrivé que quelques auteurs, qui n'a> aient pas
pris la peine de regarder sous la tunique, ont dit que le cer-
veau de la vipère était de couleur noire. Sous celte dure-
mère, chaque corps du cerveau, séparément, a encore une
peUte membrane qui l'enveloppe, qu'on peut nommer pie-

mere. Ou remarque de petits interstices entre ces corps, et

même dans le corps de la moelle spinale
, qui pourraient

passer pour des ventricules ; et je ne doute pas que, si le su-

jet était un peu plus gros, on n'y pût remarquer la plupart

des partiel considérables qui se voient dans les animaux
plus grandi,

« A chaque côté supérieur du milieu de ce cœur, que l'on

voit au-dessus du crâne, il y a un petit os plat qui a environ

une ligne et demie de long, qui lui est fortement articulé,

lequel, suivant et adhérant au même côté du cràue jusqu'à

sa partie postérieure, vient s'articuler de nouveau à un au-

tre os plat plus long et plus fort , et y forme comme un
coude : ce dernier os descend en bas et vient s'articuler

fortement au bout interne de la mâchoire inférieure, au

milieu de laipielle articulation la màclioire supérieure vient

aboutir et s'y articule , mais non pas si fortement, parce

qu'elle a d'autres articulations dont l'inférieui e est dépour-

vue. Ces Os, qui sont comme des clavicules, servent et de

soutien aux mâchoires, et à les ouvrir et resserrer, et ils y
sont aidés par les nerfs et par les muscles dont la nature les

a pourvus.

« Il y a aussi à chaque bout avancé de l'orbite, un petit os

plat, ayant environ deux lignes et demie de long, qui est

fortement articulé et conjointement avec la racine de la

dent canine, Iei4uel, par son autre bout, est aussi fortement

articulé au milieu de la mâchoire supérieure, tant pour la

soutenir que pour la faire avancer ensemble avec la grosse

dent lorsqu'elle se relève pour mordre, La mâchoire supé-

rieure est divisée en deux sur le devant , et est séparée par

l'os cartilagineux du museau, où ses deux bouts soi. t articu-

lés de chaque côté. Ces deux mâchoires sont beaucoup plus

internes que celles de dessous , et les grosses dents sont si-

tuées hors de leur rang et à leur côté , en ti nciant en de-

hors, et leur servent comme de défenses ; elles sont compo-

sées chacune d'un seul os, qui a environ dix lignes de long,

c La mâchoire de dessous est aussi divisée en deux : ces mâ-

choire» sont annexées par devant l'une à l'autce, par un

muscle qui les ouvre ou les resserre au gré de l'animal, et

42
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cboire supérieure, et de vingt-quatre dans

l'inférieure; mais toutes les vipères ont, de

( n'ont daiilre articulation que celle (]ue nous avons dit de

« leur i oui inieriii- avec la clavicul quidesceuH du cràue. et

f avec le bout inleine des mâchoires sui)érieures. Cliacune

« de ces niâchoirt'S est coiuposfe de drux os, ariiculés ensem-

Tc ble vers le milieu de la raài;lioire; celui de devant embrasse

« dessus et dissous celui de derrière, et .e peut ployer en de-

a hors eu cei eudrot lorsque la vipère veut mordre , et ii est

a taui soii peu ricourb<5 en dedans vers son exirémilé; c'est

i sur cet os seul que les dents de dessous sont bchees.

c Les iiei fs priucip mx df la tcte de la vipère sont, en pre-

« mier ii.u. ceux dont nous avons parié; savoir, ceux de lo-

« dorât, ceux des yeux »t di- 1 i/uie. 11 y a, outre ceux-là. ceux

« du soût. celui .(u'iin ptui appder la sixième paire erriUie.

• qui se disiriuue après d.ms îoutfs les partie» vitales el natu-

< 1 elles c t ceux qui. sortant de la moelle spinale, sont portés

« par loulr l'habuiide du corps. Il y a aussi plu^i'Urs nerfs qui

«parteutde 1 1 partie inférieure du i crvcau . et (|ui passent au

• trav rs iiu crâne; mais à cause de leur ddicatesse, il est très-

f difficile de les suivre jusqu'à leur insertion.

• 11 y a t-ncore un nerf considér.ible qui sort du crâne der-

• rière celui de l'ouïe, qui laisse dms IVutre-deux une (letite

f apopbyse au ciàue, et qui. descendant le long de la clavi-

t cule. f,ut son cours sur la mâchoire inférieure, et s'msère

< dans son milieu, pui» il poursuit au-dedans jusqu'à son ex-

f trénnté, et se uislribue dans toutes les dents qui y sont

< fichées.

c La été a aussi ses veines et ses artères, qui venant du foie et

• du cœur, s'y distribuent en une infinité de rame lUx, dont tuu-

t tes ses parties sont arrosées. Elle est aussi garnie de plu-

1 sieurs nincles aux côtés et au-dessous du cijàne, et aux

< environs desclavicules et dis mâclioires supérieures et iufé-

1 rieures, qui servent non-seulement i remplir les creunlu

1 crâne ' t a couvrir les os qui y sont articulés, mais à donner

f le mouvimciit à toutes les pirtii s qui en ont besoin; à quoi

f aussi les nerfs contribuent de leur part.

• l.e giaiid nombre des os qui restent au corps de la vipère,

f api es ce xdela tcte, ne coasisie qu'en vertèbre.'* cl en côies.

t Les vertèbres commencent à la putie postérieure du crâne,

t à laquelle la première est articulée; les autres snnt arrau-

• gées de suite, fortement articulées l'une à 1 autre , et conti-

f nueni ju^qu'à l'extrémité de la queue, ch.ique Vipère, tant

f mâle que femelle, a cent (luar.mte-ciuq vertètues depuis la

f fin de la teic jusqu'au commencement de la queue ; et deux

c cent quatre- vingt-aix côtes, qui est le nombre double des

« vertèbres, à chacune desquelles il y a deux côtes articulées,

« une de chaque côté, qui sont ployées et qui embrassent le«

( parties vitales et les naturelles de la vipère, et dont chaque

t pointe vient se rendre à un des b<iut8 de la grande écaille de

« dessous le ventre, ijui est propre à toutes les deux; en sorte

c qu'il y a autant de grandes écailles sous le ventre, depuis

la fin de la tête jusqu'au commencement de la queue, qu'il y

• a de vertèbres assorties de leurs deux côtes. Outre cela, il y

a a vingi-ciuq vertèbres depuis le haut de la queue jusqu'à

I son extrémité , et ces vertèbres n ont plus de côtes . mais

f elles ont , eu leur place . de petites apophyses qui dimimient

« en grandeur, de même que les vertèbres, en tendant vers le

« bout de la queue.

t Les vertèbres ont une apophyse épineuse en leur partie

« supérieure, qui va de long eu long, et qui a près d'une ligne

< de haut ; elles en ont an-dessous une autre pointue, qui est

« couibre >ers le côté de la queue, et qui est de même hau-

« teur que la supérieure : elles ont aussi des apophyses trans-

f verses .1U.V deux côtés, auxquelles les côtes sont articulées ;

« elles sont creuses dans leurmilieu. et reçoivent le corps de ta

( moelle qui part du derrière de la tête, qui fournit autant de

t paires d»> nerfs qu'il y a de vertèbres, et qui continue jusqu'à

« l'exirémilé de la queue.

(1 11 y a quatre grands muscles bien forts et bien longs, qui

f prennent l«ur origine du derrière de ia tête, et qui descet^-

chaque côté de la mâchoire supérieure , une ou

deux, et quelquefois trois ou quatre dents ion-

dent deux de chaque côté des apophyses épineuses, l'un joi-

gnant l'épine , et l'autre au côté et un peu au-oessous du

premier, qu'il accompa-;ne de long eu lon^ jusqu'au bout

delaipieue. Il y a aussi deux grands muscles de pareille

longueur qui sont attaches à la partie inférieure des vertè-

bres, et qui les acconlpa.^nent d'un bout » l'antre, de n.éme

que les supérieurs. Nous remarquons aussi de ch.iqiie côié,

autant de muscles intircostaux qu'il y a de venèbres. ser-

vant au inéine usage ipie ceux des autres aniiiianx, qui sépa-

rent les côte^ depuis la racine jusqu'à leur pointe ; tous ces

muscles sont aussi accompagnés de veines el d'artères, de

même que les plus grands.

« La trachée-artère est située au-dessus et tuut le long de

la langue, et lui sert comme de couverture par sa partie an-

térieure ; elle a son comuencemeut à l'em rée de la gueule,

où elle présente un tnm ovale relevé en haut, et ayant

comme im petit bec en .«a partie inférieure. Elle est compo-

sée, à l'entrée, de plusieurs anneaux car', lagiueux joint» le»

uns aux antres, qui continuent environ la longueur d'un

bon ponce, et qui se jettent dans le côté dro.t de la vipère,

où ils rencontrent le pnimon; et de^<uls cet endroit-là, ou

ne voit plus que les demi-anneaux renversés. ! sqiu Is étant

joints des deux côiés à des memijr.mes qui détJ' ndcnt du
poumon et qui lui sont annexées par-dessous d'un bout à

I autre, étant aidi's du même pi umon, servent à la respira-

tion, et Continuent leur rang el leur connexion jusque ver»

Sa quatrième partie du foie, qui lui est soumis, air-si bien

que le tœnr. La trachée-artère a en tout huit ou neuf pou es

de long, et à l'endroil où ses demi-anneaux hnissent. elle

s'unit avec une membrane qui attire et reçoit 1'.ne jusqu'au

commencement des intestins, où ille forme Comme un cul-

de-sac en rond.

• Le poumon étant joint à la trachée-artère , et faisant

avec elle un même coips, est, par conséquent, si, né, comme
elle, au côté droit; ils curami nc< nt lài.ù finissent le;, an-

neaux entiers de la trachée-artère. Le poura.m est fait en

fo me de rets, il n'a aucuns loties, il est d'une couleur

rouge, foi t claire et fort vive, d'une substance assez miuce,

assez transparente, et un peu rugueuse; il est attaché par

des membranes à la partie supérieure des anneaux impar-

faits, il a sept on huit poucis delong, et un petit travers de

doigt de large ; il est tout semé de veines et d artères,

i Le cœur et le foie sont aussi situés au côté droit de la vi-

père; et au-devant du cœur il y a, à envi, on le tiers d'un

travers de doigi, un petit corps charnu et un peu plat, de la

grosseur d'un petit pois, qui est rempli d'eau; ce petit corps

est S: tué au-dessous du poumon, de même que le cuuret le

foie, et est suspendu par les mêmes membranes qui les sou-

tiennent ; on peut le prendre pour une espèce desagouë o«

de tymus, et il peut avoir les mêmes usages.

Le cœur est situé environ quatre ou cinq pouces au-des-

sous du commencement du poumon; il est delà grosseur

d'une féverole ou d'une petite fève, il est longuet, charnu,

et environné de son péricarde, qui est compose d'une tuni-

que assez épaisse; il a deux ventricule^, l'u du côté droit,

et l'autre du côté gauche; il a aussi deux ouvenuie. Le

sang qui vient de la veine-cave entre dans le ventricule

droit, et se jetant dans le gauche, en sort par l'artère aorte,

qui se divise d'abord en deux gros rameaux, doiii l'un

monte vers les parties supérieures, et l'auire, passant au-

dessous de l'œsophage el prenant son chemin en biais, se

divise dans la >uite en plusieurs rameaux, qui seréiandeut

el sont portés à toutes les parties, jusqu'au bout de la queue.

« Le foie est un corps charnu, de couleur ronge brun, si-

tué demi-pouce au-des.sous du cœur, et soutenu des mêmes

membr.nies; sa longueur el sa grosseur soni assrz inégales,

mais les plus grands foies ont jusqu'à cinq el sii pouces de

long , el un demi-pouce de large. Le foie e»t composé de

deux grands lube», dont le droit descend un bon pouce plus
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gués d'environ trois lignes, blanches, diapha-

nes, crochues et très-aiguës; on les a appelées

bas .{ue le sanche. Ces deux lobes sont arrosés de la veine-

« cave, (jui semble les séparer de long en long en deux cori)S,

f et même elle le fdit d .ns leur moitié inférieure, coulant

1 dans leur entre-deux, et leur scrvani pour les joindre en un

I même corps. i,a moitié supérieure du foie es i continue, et

< ne se peut diviser sans la couper. Le tronc de la veuie-cave

t 86 divise en deux rameaux en sa partie supérieure, dont le

« principal et le plus gros aboutit au cœur, et l'autre passe

< sous le poumon, et de là au\ parties supérieures; la même

1 veine-cave, dans sa partie inférieure, se divise en plusieurs

rami'aux qui descendent d.ms toutes les partiis du dessous.

< La vipère est dépourvue de di.ipbr.igine, n'y ayant aucune

i tuniiiue tiansversale qui sépar-- les parties vitales d'avec les

I naturelles : on pourrait néanmoins dire que cette tunique

t déliée qui dépend de la trachée-arière et du poumon, et

< qui d' scend vers les iute^lius et y forme comme un cul-de-

« sac, en fait en quelque sorte la fonction.

t La vessie du fiel est située un travers de doigt au-dessous

f du foie et à cfité du fond de l'estomac, et elle penche sur

« le côté gauclie; elle est presque de la forme et de la gros-

seur d'une petite lève couchée sur son plat Le liel est d'une

• couleur f(irt verte, son goiit est très-anier et três-âcre, sa

I consistance approche de celle d'un sirop peu cuit. Je n'ai

f trouvé, dans la vessie du fiel, qu'une issue par un petit

i vaisseau , i^\i\ sortant du côté interne de sa partie supé-

u rieure, est recourbé dès son origine, et descendant et adhé-

« rant, même dans son corameucenieiit, à la partie interne de

t cette vessie, se divise après eu deux raïueaui, dont le prin-

I cipal et le plus droit, p.issaut par ce corps que les anciens

c ont pris pour la rate, scjelte danslintestin qui le reroit, et

t l'autre moindre, en rebroussant chenun, semble remonter

« Contre le foie ; mais sedivisant eu plusieurs petits rameaux,

f on ne saurait plus le discerner ni le suivre. Ce n est pas en

f ce- lieu que je veu3 combattre le sentiment des anciens sur

i la qualité vénéneuse qu'ils ont anribué' au bel; je renvoie

I cela à un autre lieu, où je tâcherai de soutenir la qualité

• balsamique de ce suc, en faisant voir qu'il est exempt de

« toute sorte lie venin. La pancréas, que tous les auteurs ont

« nom;iié rate, est siiué wr» et tant s it peu au-dessous du fiel

« et au côté droit d*" .. vipère ; il est de la grosseur d'un bon
• pois, de substJ^ce charneuse en apparence, mais en effet

• glanduleuse, sa situation, (jui est tout joignant le fond de

• l'estomac, et vers l'entrée des intestins, considérée avec sa

t substance glanduleuse, me fait croire que c'est plutôt un

« pancréas qu'une rate; j'en laisse néanmoins la décision à

t ceux qui voudront prendre la peine de l'exauiiner.

t L'œsophage pr.nd son comiucnceiueiU au fond du gosier;

« sa situation est au côté gauche, et son chemin est tout droit

1 au côté du poumon et du foie, jusqu'à son union avec l'ori-

f fice de l'rstom ic. Elle est composée d'une seule menilTaue,

« fort molle et fort aisée à s'étendre, et ^^m même peut être

€ enllée delà grosseur de deux doigts ; c'est elle qui reçoit la

• première tous les animaux que la \ipèrea tués a\ec ses

« grosses lienis et qu'elle a aviilés tout entiers, étant propre à

• cela, tant par sa large capacité, que par sa longueur, qui est

• d'un bon p:ed.

• Lestonnc qui la suit est comme cousu à son fond, et

• semble ne faire qu'un même corps avec elle ; il est toutefois

«beaiicou|) plus épais, et composé de deux fortes tuniques

• l'une dans l'autre, et adhérente l'une» l'autre. L'épdisseur

( de ses (uniques fait qu'on ne peut l'euller de la même gros-

< seur de l'œsophage, car il ne peut guère excéder la grosseur

( d'un pouce; il a trois » quatre pouces de long, son orifice est

• assez l.irge, de même que son milieu , mais son fond vd en

étrécissant , et est d'ordinaire fort étroitement fermé, et ne

f s'ouvre que pour rejeii-r ses exerénients dans les intestins.

• Sa tuni |iie interne est pleine de rugosités lorsi|Uilest vide,

i et on y trouve fort souvent plusieurs petits vers de la lon-

• gueur et de la grosseur de petites épingles. L'estomac est si-

les dents canines de la vipère , à cause d'une
ressemblance imparfaite qu'elles ont avec les

dents canines de plusieurs quadrupèdes. Ces
dents , longues et crochues , sont très-mobiles,

ainsi que celles des autres serpents vipères-

l'animal les peut incliner ou redresser à volonté :

communément elles sont couchées en arrière ie

long de la mâchoire , et alors leur pointe ne pa-

raît point ;
mais, lorsque la vipère veut mordre,

elle les relève et les enfonce dans la plaie en

même temps qu'elle y répand son venin.

tué du côté gauche, comme l'APSophage , mais son fond est

tourné vers le milieu du corps, pour se vider d ins le pre-

mier intestin.

t La longueur et la capacité de l'œsophage, et la largeur d«

l'entrée de l'estomac , sont fort accommodés au naturel de

la vipère, laquelle n'envoie rien de luârhé à son estomac,

mais avale, pour sa nourriture, des animaux tout entiers,

quelquefois plus gros, et (|uel)uefois plus petits; et lors»

qu'ils se rencontrent plus longs que la profondeur de le»"

tomac, le reste demeure dans l'œsophage, en attendant que
l'estomac ait tiré et envoyé à tout le corps, le suc des par-

ties dévorées qu'il pouvait contenir, aptes quoi il reçoit

celles qui restaient encore dans l'œsophage ; mais il faut un
grand temps pour tout cda , à cause que l'estomac ne so

ferme point, et qu'il ne saurait ramasser auc une chaleur

considérable pour faire une prompte digesti' n.

• Les intestins des vipères sont situés au milieu du corps,

sous l'épine du dos, et immédiatement après le fond de l'es-

tom ic. J'en ai remarqué seulement trois, dont le premier et

le plus étroit de tous peut être appelé duodenui)i;le se
con I, qui est plus large et qui est rempli de plusieurs si-

nuosités, peut être nommé coin; et le troisième et dernier,

rectum î lequel aussi est fort large et fort droit et lequel a

son ouverture au-dessous et près du commencement de la

queue, par où les excréments sortent. Ces intestins ont >

leurs côtés bs testicules avec leurs vaisseaux, tant des m.ilel.

que des femelles, et les d(ux Corps de la matrice des der-

nières, dont nous parlerons après celte seci ion; ils ont ausi

les reins, avec leurs vaisseaux qui eu partent, et qui sont ac-

compagnés de leurs veines et de leurs artères, île même que

Ions les vaisseaux qui servent à la génération; et les intes-

tins n'en sont pas aussi dépourvus.

« Les reins sont situés au dessous des testicules; ils .«ont

Composés de plusieurs corps glanduleux, contigus et rangés

de long en long, les uns après les autres; ils ont d'ordi-

naire deux pouces et demi de long , et deux lignes et demie

de large sur leur rondeur, qui est un peu aplatie; ils sont de

couieur rouge pâle: le droit est toujouis situé plus haut

que le gauche dans lune; danslauresexe; ils ont aussi b urs

un tèns. par où ils déchargent les sérosités près de l extré-

mité de l'intestin.

• Tous les intestins, les testicules et les reins sont couverts

de graisse fort blanche et fort molle, laquelle étant fondue,

demeure en forme d'huile; on voit aussi i|ueliiuefols, en

certaines vipères, quelque peu de graisse auprès du cœur,

du poumon et du foie, et surtout près du fiel, et près de

cette partie que les uns prennent pour rate, tt les autres

pour pancréas. Toutes ces parties S' nt envelopo es dune

tunique forte et fermement attachée aux extrémités des cô-

tes, qui pourrait passer ponr épipbion , si on y joign .it la

gra'sse; mais comme la vipère, qui est une espèce de ser-

pent, ne peut passer que parmi les animaux imparfaits, je

ne déterminerai pas le nom de cette tunique, à laquelle

ceux qui seront plus éclairés que moi donneront le nom qui

leur semblera le plus raisonnable. » Mém. pour servir a

l'Hist. nat. des aniiuaui, t. III, P- 6' • ^' s.



332 HISTOIUE NATURELLE

Auprès de la base de ces grosses dents , et

hors de leurs alvéoles, on voit, dans des en-

foncements de la gencive , un certain nombre

de petites dents crochues, inégales en longueur,

conformées comme les dents canines, et qui

paraissent destinées à remplacer ces dernières

lorsque la vipère les perd par quelque accident.

On en a trouvé depuis deux jusqu'à huit '
. L'on

peut présumer que le nombre de ces dents de

remplacement est limité , et que lorsque la vi-

père a réparé plusieurs fois la perte de ses cro-

chets, elle ne peut plus les remplacer; elle de-

meure privée de dents canines pendant le reste

de sa vie ; et peut-être qu'alors on en serait

mordu sans éprouver l'action de son venin,

qu'elle ne pourrait plus faire pénétrer dans la

blessure. Ce défaut absolu de crochets , auquel

la vipère serait sujette , devrait être une raison

de plus de chercher des caractères extérieurs

,

autres que les dents canines
,
pour distinguer

les vipères d'avec les serpents ovipares.

Ces dents canines de la vipère sont creuses,

elles renferment une double cavité et comme un

double tube, dont l'un est contenu dans la

partie convexe de la dent, et l'autre dans la

partie concave. Le premier de ces deux conduits

s'ouvre à l'extérieur par deux petits trous

,

dont l'un est situé à la base de la dent , et l'au-

tre vers sa pointe; et le second n'est ouvert que

vers la base , où il reçoit les vaisseaux et les

nerfs qui attachent la dent à la mâchoire ^.

Ces mêmes dents canines sont renfermées

,

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, dans une

espèce de gaine composée de fibres très-fortes

et d'un tissu cellulaire ; cette gaine ou tunique

est toujours ouverte vers la pointe de la dent
;

elle s'y termine par une espèce d'ourlet , sou-

vent dentelé, et formé par un repli de deux

membranes qui la composent.

Le poison de la vipère est contenu dans une

vésicule placée de chaque côté de la tête , au-

* i Lorsqu'on les examine attentivement avec une loupe, on

«voit quelles tiennent, parleur base, à une espèce de (issu

1 membranem très-fin et très-raoïi. Cespetitesdeni» vont en

t diminuant de grosseur, à mesure qu'elles s'éloignent des

€ alvéoles de^ dents canines ; celles qui sont le plus près de

( ces alvéoles sont aussi les mieux formé'-» et les plus dures ;

t les autres sont plus petites ,
plus tendres, moins bien for-

€ mées, et comme muqueuses , particulièrement h leur base;

i elles paraissent , en effet , devoir leur formation à une ma-

• tière blanchâtre et gélatineuse. » Ouvrage de M. l'abbé Fon-

tana , sur les poisons, et parliculièremeut sur celui de la vi-

père. Florence. 1T8<, 1. 1, p. 6.

' Voyez à ce sujet, l'ouvrage déjà cité , de M. l'abbé Fon-

taua, 1. 1, p. 8.

dessous du muscle delà mâchoire supérieure ; le

mouvement du muscle pressant cette vésicule,

en fait sortir le venin
,
qui arrive par un con-

duit à la base de la dent, traverse la gaine qui

l'enveloppe , entre dans la cavité de cette dent

par le trou situé près de la base , en sort par

celui qui est auprès de la pointe , et pénètre

dans la blessure. Ce poison est la seule humeur

malfaisante que renferme la vipère , et c'est en

vain qu'on a prétendu que l'espèce de bave qui

couvre ses mâchoires lorsqu'elle est en fureur

est un venin plus ou moins dangereux ; l'expé-

rience a démontré le contraire '.

Le suc empoisonné , renfermé dans les vési-

cules de chaque côté de la tête , est une liqueur

jaune dont la nature n'est ni alkaline ni acide

,

comme on l'a écrit en divers temps ; elle ne pro-

duit pas non plus les effets d'un caustique, ainsi

qu'on l'a pensé; et il paraît qu'elle ne contient

aucun sel proprement dit, puisque, lorsqu'elle

se dessèche , elle ne présente pas un commen-

cement de cristallisation , comme les sels dont

l'eau surabondante s'évapore, mais se gerce, se

retire, se fend, se divise en très-petites portions,

de manière à représenter
,
par toutes ses fentes

très-déliées et très-multipliées, une espèce de ré-

seau quel'on a comparé à une toile d'araignée '.

Quelque subtil que soit le poison de la vipère,

il paraît qu'il n'a point d'effet sur les animaux

qui n'ont pas de sang ; il paraît aussi qu'il ne

peut pas donner la mort aux vipères elles-mê-

mes; et à l'égard des animaux à sang chaud,

la morsure de la vipère leur est d'autant moins

funeste que leur grosseur est plus considérable,

de telle sorte qu'on peut présumer qu'il n'est

pas toujours mortel pour l'homme ni pour les

grands quadrupèdes ou oiseaux. L'expérience

a prouvé aussi qu'il est d'autant plus dangereux

qu'il a été distillé en plus grande quantité dans

les plaies par des morsures répétées. Le poison

de la vipère est donc funeste en raison de sa

quantité, de la chaleur du sang et de la petitesse

de l'animal qui est mordu ; ne doît-il pas aussi

être plus ou moins mortel, suivant la chaleur

de la saison, la température du climat et l'état

de la vipère, plus ou moins irritée, plus ou

moins animée
,
plus ou moins pressée par la

faim, etc. ? Et voilà pourquoi Pline avait peut-

être raison de dire que la vipère, ainsi que les

M. l'abbé Fontana, ouvrage déjà cité.

' u. l'abbé Fontana, dans le même ouvrage.
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autres serpents venimeux , ne renfermait point

de poison pendant le temps de son engourdisse-

ment *. Au reste, M. l'abbé Fontana, l'un des

meilleurs physiciens et naturalistes de l'Eu-

rope
,
pense que le venin de la vipère tue en

détruisant l'irritabilité des nerfs , de même que

plusieurs autres poisons tirés du règne animal

ou du règne végétal ^; et il a aussi fait voir que

cette liqueur jaune et vénéneuse était un poison

très-dangereux lorsqu'elle était prise intérieu-

rement, et que Rédi , ainsi que d'autres obser-

vateurs, n'ont écrit le contraire que parce qu'on

avait avalé de ce poison en trop petite quantité

pour qu'il pût être très-nuisible ^.

On a fait depuis longtemps beaucoup de re-

cherches relativement aux moyens de prévenir

les suites funestes de la morsure des vipères
;

mais M. l'abbé Fontana, que nous venons de

citer, s'est occupé de cet important objet plus

qu'aucun autre physicien : personne n'a eu

,

plus que lui , la patience et le courage néces-

saires pour une longue suite d'expériences ; il en

a fait plus de six mille ; il a essayé l'effet des

diverses substances indiquées avant lui comme
des remèdes plus ou moins assurés contre le ve-

nin de la vipère ; il a trouvé, en comparant un

très-grand nombre de faits, que, par exemple,

Talkali volatil, appliqué extérieurement ou pris

intérieurement, était sans effet contre ce poison.

Il en est de même, suivant ce savant, de l'acide

vilriolique, de l'acide nitreux, de l'acide ma-
rin , de l'acide phosphorique , de l'acide spa-

thique, des alkalis caustiques ou non causti-

ques, tant minéraux que végétaux, du sel ma-

rin et des autres sels neutres. Les huiles, et par-

ticulièrement celle de térébenthine, lui ont paru

de quelque utilité contre les accidents produits

par la morsure des vipères, et il a pensé que la

meilleure manière d'employer ce remède était

de tremper, pendant longtemps, la partie mor-

due dans cette huile de térébenthine extrême-

ment chaude. Le célèbre physicien de Florence

pense aussi qu'il est avantageux de tenir cette

même partie mordue dans de l'eau, soit pure,

soit mêlée avec de l'eau de chaux, soit chargée

de sel commun, ou d'autres substances salines

la douleur diminue, ainsi que l'inflammation

et la couleur de la partie blessée est moins al

térée et moins livide. Les vomissements pro

duits par l'émétique peuvent aussi n'être pas

* Pline. 1. 8.

' Traité des Poisons. Florence, 1781.

* Ibid. t. II, p. 308.

inutiles
; mais le traitement que M. l'abbé Fon-

tana avait regardé comme le plus assuré contre

les effets du venin de la vipère consistait à
couper la partie mordue, peu de secondes

ou du moins peu de minutes après l'accident,

suivant la grosseur des animaux blessés

,

les plus petits étant les plus susceptibles de
l'action du poison. Bien plus , cet observa-

teur ayant trouvé que les nerfs ne peuvent pas

communiquer le venin, que ce poison ne se ré-

pand que par le sang, et que les blessures en-

venimées, mais superficielles de la peau, ne

sont pas dangereuses, il avait pensé qu'il suffi-

sait d'empêcher la circulation du sang dans la

partie mordue, et qu'il n'était pas même néces-

saire de la suspendre dans les plus petits vais-

seaux, pour arrêter les effets du poison. Un grand

nombre d'expériences l'avaient conduit à croire

qu'une ligature mise à la partie blessée préve-

nait la maladie interne et générale qui donne

la mort à l'animal
;
que dès que le venin avait

agi sur le sang, dans les parties mordues par la

vipère, il cessait d'être nuisible, comme s'il se

décomposait en produisant un mal local, et

qu'au bout d'un temps déterminé il ne pouvait

plus faire naître de maladie interne.A la vérité,

le mal local était très-grand et paraissait quel-

quefois tendre à la gangrène ; et, comme il était

d'autant plus violent que la ligature était plus

serrée et plus longtemps appliquée, il était im-

portant de connaître, avec quelque précision,

le degré de tension de la ligature et le temps de

son application, nécessaires pour qu'elle pût

produire tout son effet. Au reste, M. l'abbé Fon-

tana, en remarquant avec raison qu'un mauvais

traitement peut changer la piqûre en une plaie

considérable qui dégénère en gangrène, assurait

en même temps que le venin de la vipère n'est

pas aussi dangereux qu'on l'a pensé. Lorsqu'on

a été mordu par ce serpent, on ne doit pas dés-

espérer de sa vie, quand bien même on ne fe-

rait aucun remède, et la frayeur extrême

qu'inspire l'accident est souvent une grande

cause de ses suites funestes '.

Pour faire connaître avec plus d'exactitude

le résultat que ce physicien croyait devoir tirer

* f Une simple morsure de vipère n'est pas mortelle natu-

« rellement; qumd même il y aurait eu deux ou trois vipères,

• la maladie serait jjIus grave , mais elle ne serait probable-

t ment pas mortelle; quand une vipère aurait mordu un

• homme six ou sept fois , quind elle aurait distillé dans lei

« morsures tout le venin de ses vésicules , on ne doit pas de*-

-« « esiiérer. > Ouvrage déjà cité t. Il, p. 45.



334 HISTOIRE NATURELLE

lui-même de ses belles et très-nombreuses expé-

riences, nous avons cru devoir rapporter ses

propres paroles dans la note suivante ', d'a-

près laquelle on verra aussi que M. l'abbé Fon-

tana reconnaît, ainsi que nous, l'influence des

saisons et de diverses autres causes locales ou

accidentelles sur la force du venin des serpents,

et qu'il croit que plusieurs circonstances parti-

culières ont pu altérer les résultats de ces dif-

férentes expériences.

Mais enfin, dans un Supplément imprimé à

la fin de son second volume, M. l'abbé Fontana

annonce, d'après de nouvelles épreuves, que la

pierre à cautère détruit la vertu malfaisante du

venin de la vipère avec lequel on la mêle; que

tout concourt à la faire regarder comme le vé-

ritable et seul spécifique contre ce poison, et

qu'il suffit de l'appliquer sur la plaie, après

l'avoir agrandie par des incisions convenables ^.

• t Le dernier résilia! de tant d'expériences sur l'usage de

la ligature coiiire la morsure de la vipère ne présente ni

t cette ceriitiide, ni cette généralité auxuiulles on se serait

• attendu dans le CDinmenc» ment. Ce n'est pas que la liga-

f tiire soit à rejeter conime absdlumeiit inutile, puisque nous

f l'avons trouvée un remède assuré pour les pigeons et pour

• les cochons d'Inde ; ell»' peut donc l'éti e pour d'antres ani-

t maux, et peut-être sera:t-elle utile pour tous , si Ion con-

t uaissait mieux les circonstances dans lesquelles il faut la

f pratiquer. l\ paraît, en générai, qu'on ne doit rien att' ndre

f des scarilicaiions plus ou moins grandes , plus ou moins

f simples, puisqu'on a vu mourir, avec cette opération, les

t anim.uix mêmes qui auraient été le plus facilement guéris

f avec les seules ligatures.

• Je n'ose p is décider de quelle utilité elle pourrait être

< dans l'homme , parce que je n'ai point d'expériences direc-

c tes. M^iis Comme je suis d'avis que la morsure de la vipère

c n'est pas naturellement meurtrière pour Thomme , la li-

c gature, dans ce cas, ne
i

ourrail faire autre chose que dimi-

f nuer la malailie; peut-être urje ligature très- légère pour-

t rail elle suffire; peut-être pourrait-on l'ôter peu de teinps

< après ; mais il faut des expériences pour nous mettre en état

i de prononcer, et les expériences sur les hommes sont très-

• rares.

« Je dois encore avertir qu'une partie de mes expériences

f sur le venin de la vipère ont été faites dans la plus rude

• saison, en hiver. Il est naturel de concevoir que les vipères

f dont je me suis servi ne pouvaient être dans toute leur vi-

t gueur ;
qu'elles devaient mordre les animaux avec moins de

1 force , et que n'étant pas nourries <le|juis plusieurs mois,

leur venin devait être en moindre quantité. Je n'ai aucune

• peine à croire que d.ms une autre saison plus favorable,

f comme dans l'été, dans un climat plus chaud, les effets diis-

t sent être, en quelque sorte, différents, et, en général, plus

f grands.

f Je puis encore avoir été trompé par ceux qui me fournis-

f saient les vipères. J'étais en usage, dans le commencement,

t de rendre les vipères rnéuie dont je m'étais servi ponrf.iire

f mordre les animaux, et (jue je n'avais pas besoin de tuer.

• J'ai tout lieu de croire ((u'on m'a vendu pour la seconde

fois les vipères que j'avais déjà employées ; mais, dès que je

• me suis .iperçu de cela, je me suis déterminé à tuer toutes

fies vipères, après m'en être servi dans mes t'-^jeuentes. »

Ouvrage déjà cité, t. U, p. B9 et 6.

«Ibid. p. 51 5.

Quelquefois cependant le remède n'est pas

apporté à temps, ou ne se mêle pas avec le ve-

nin. On ne peut pas toujours faire pénétrer la

pierre à cautère dans tous les endroits dans les-

quels le poison est parvenu. Les trous que font

les dents de la vipère sont très-petits, et sou-

vent invisibles; ils s'étendent dans la peau en

différentes directions et à diverses profondeurs,

suivant plusieurs circonstances très-variables.

L'inflammation et l'enflure qui surviennent,

augmentent encore la difficulté de découvrir

ces directions, en sorte que les incisions se font

presque au hasard. D'ailleurs le venin s'intro-

duit quelquefois tout d'un coup et en grande

quantité dans l'animal
,
par le moyen de quel-

ques vaisseaux que la dent pénètre; et la mor-

sure de la vipère peut donner la mort la plus

prompte, si les dents percent un gros vaisseau

veineux, de manière que le poison soit porté

vers le cœur très-rapidement et en abondance.

L'animal mordu éprouve alors une sorte d'injec-

tion artificielle du venin, et le mal peut être in-

curable. On ne peut donc pas, suivant M. Fon-

tana, regarder la pierre à cautère comme un

remède toujours assuré contre les effets de la

morsure des vipères ; mais on ne doit pas dou-

ter de ses bons effets , et même on peut dire

qu'elle est le véritable spécifique contre le poi-

son de ces serpents.

Tels sont les résultats des expériences les

plus intéressantes qu'on ait encore faites sur

les effets ainsi que sur la nature du venin que

la vipère distille par le moyen de ses dents mo-

biles et crochues. Achevons maintenant de dé-

crire cet animal funeste.

Elle a les yeux très-vifs et garnis de paupiè-

res, ainsi que ceux des quadrupèdes ovipares;

et, comme si elle sentait la puissance redouta-

ble du venin qu'elle recèle, son regard paraît

hardi; ses yeux brillent, surtout lorsqu'on

l'irrite-; et alors non-seulement elle les anime,

mais, ouvrant sa gueule, elle darde sa langue,

qui est communément grise , fendue en deux
,

et composée de deux petits cylindres charnus

adhérents l'un à l'autre jusque vers les deux

tiers de leur longueur; l'animal l'agite avec

tant de vitesse, qu'elle étincelle, pour ainsi

dire, et que la lumière qu'elle réfléchit la fait

paraître comme une sorte de petit phosphore.

On a regardé pendant longtemps cette langue

comme une sorte de dard dont la vipère se ser-

vait pour percer sa proie ; on a cru que c'était
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à l'extrémité de cette langue que résidait le ve-

nin , et on l'a comparée à une flèche empoison-

née. Cette erreur est fondée sur ce que , toutes

les fois que la vipère veut mordre , elle

tire sa langue et la darde avec rapidité. Cet or-

gane est enveloppé, d'un bout à l'autre, dans

une espèce de fourreau qui ne contient aucun

poison '
; ce n'est qu'avec ses crochets que la

vipère donne la mort, et sa langue ne lui sert

qu'à retenir les insectes dont elle se nourrit

quelquefois.

]Non-seulement la vipère a ses deux mâchoi-

res articulées de telle sorte qu'elle peut beau-

coup les écarter l'une de l'autre , ainsi que

nous l'avons dit ^
; mais encore les deux côtés

de chaque mâchoire sont attachés ensemble de

manière qu'elle peut les mouvoir indépendam-

ment l'un de l'autre, beaucoup plus librement

peut-être que la plupart des autres reptiles ; et

cette faculté lui sert à avaler ses aliments avec

plus de facilité : tandis que les dents d'un côté

sont immobiles et enfoncées dans la proie

qu'elle a saisie , les dents de l'autre côté s'avan-

cent , accrochent cette même proie , la tirent

vei's le gosier, l'assujettissent, s'arrêtent à leur

tour, et celles du côté opposé se portent alors en

avant pour attirer aussi la proie et rester en-

suite immobiles. C'est par ce jeu, plusieurs fois

répété, et par ce mouvement alternatif des deux

côtés de ses mâchoires
,
que la vipère parvient

à avaler des animaux quelquefois assez considé-

rables, qui, à la vérité, sont pendant longtemps

presque tout entiers dans son œsophage ou dans

son estomac , mais qui , dissous insensible-

ment par les sucs et digestifs, se résolvent

en une pâte liquide, tandis que leurs parties

trop grossières sont rejetées par l'animal ^.

' Voyez, sur la forme de la langue des serpents, le Discours

sur la nature de ces reptiles.

* Discours sur la nature des Serpents.

' < Nous avons remarqué cela depuis peu dans une grande

1 partie du corps du lézard qu'une vipère a vomi douze jours

« après av(tir été prise, où nous avons vu qu à la tête et aux

a jambes de devant, et à la partie du corps qui les touchait et

< qui avait pu être placée conimoUémeiit dans l'estomac de

< la vipère, il ne restait guère que les os; mai,- qu'une bonne

< partie du tronc, avec les jambes de derrière et toute la

* queue, étaient presque en méuie état que si la vipère les eiât

f avalées ce jour-là, comme on le verra dans la ligure que j en

€ ai fait graver; m lis ou fut surpris, entre autres choses, de

< voir que les parties qui n'avaient pu entrer dans l'estomac,

a et qui avaient resté dans l'œsophage , se fussi'nt conservées

« 8ilongteiui:S sans souffrir aucune altération dans la peau ,

a bien que celles du dessous eussent de la lividité, cjui était

•« en apparence un effet du venin de la morsure. » Descip-

UoQ auaiomique de la vipère, par M. Charas. Mém. Dour sw-

Non-seulement , en effet, la vipère se nourrit

de petits insectes, qu'elle retient par le moyen
de sa langue, ainsi qu'un grand nombre d'au-

tres serpents et plusieurs quadrupèdes ovipa-

res; non-seulement elle dévore des insectes

plus gros, des buprestes, des cantharides, et

même ceux qui souvent sont très-dangereux,

tels que les scorpions ' , mais elle fait sa proie

de petits lézards, de jeunes grenouilles, et quel-

quefois de petits rats, de petites taupes, etd'as-

sez gros crapauds, dont l'odeur ne la rebute pas,

et dont l'espèce de venin ne paraît pas lui nuire.

Elle peut passer un très -long temps sans

manger, et l'on a même écrit qu'elle pouvait

vivre un an et plus sans rien prendre ; ce fait

est peut-être exagéré, mais du moins il est sûr

qu'elle vit plusieurs mois privée de toute

nourriture. M. Pennant en a gardé plusieurs

renfermées dans une boîte, pendant plus de six

mois, sans qu'on leur donnât aucun aliment, et

cependant sans qu'elles parussent rien perdre

de leur vivacité. Il semble même que
,
pendant

cette longue diète, non-seulement leurs fonc-

tions vitales ne sont ni arrêtées ni suspendues

,

mais même qu'elles n'éprouvent pas une faim

très-pressante
,
puisqu'on a vu des vipères ren-

fermées pendant plusieurs jours avec des souris

ou des lézards , tuer ces animaux sans chercher

à s'en nourrir ^.

Les vipères communes ne fuient pas les ani-

maux de leur espèce; il paraît même que, dans

certaines saisons de l'année, elles se recher-

chent mutuellement. Lorsque les grands froids

sont arrivés, on les trouve ordinairement sous

des tas de pierres ou dans des trous de vieiix

murs, réunies plusieurs ensemble et entortillées

les unes autour des autres. Elles ne se craignent

pas
,
parce que leur venin n'est point dangereux

pour elles-mêmes, ainsi que nous l'avons vu;

et Ton peut présumer qu'elles se rapprochent

ainsi les unes des autres pour ajouter à leur

chaleur naturelle , contrebalancer les effets du

froid, et reculer le temps qu'elles passent dans

l'engourdissement et dans une diète absolue.

Pour peu que leur peau extérieure s'altère

les sucs destinés à l'entretenir cessent de s'y

porter , et commencent à en former une nou-

velle au-dessous; et voilà pourquoi , dans quel-

vir à rhist. nat. des animaux, par MM. del'Acad. royale des

Se. (.ni, p. 603.

' Aristote, l. 8. c. 29, de Histor. animal,

» Description anatomique de la vipère , par M. Ciiaas, à

Tendroit déjà cité.



536 HISTOIRE NATURELLE

que temps qu'on prenne des vipères, on les

trouve presque toujours revêtues d'une double

peau, de l'ancienne, qui est plus ou moins

altérée, et d'une nouvelle, placée au-dessous

et plus ou moins formée. Elles quittent leur

vieille peau dans les beaux jours du printemps,

et ne conservent plus que la nouvelle , dont les

couleurs sont alors bien plus vives que celles

de l'ancienne. Souvent cette peau nouvelle, al-

térée par les divers accidents que les vipères

éprouvent pendant les chaleurs , se dessèche

,

se sépare du corps de l'animal dès la fin de

l'automne , est remplacée par la peau qui s'est

formée pendant l'été, et, dans la même année,

la vipère se dépouille deux fois.

Les vipères communes ne parviennent à leur

entier accroissement qu'au bout de six ou sept

ans 5 mais , après deux ou trois ans , elles sont

déjà en état de se reproduire ; c'est au retour

du beau temps , et communément au mois de

mai, que le mâle et la femelle se recherchent.

La femelle porte ses petits trois ou quatre mois,

et si , lorsqu'elle a mis bas, le temps des gran-

des chaleurs n'est pas encore passé , elle s'ac-

couple de nouveau et produit deux fois dans la

même année.

Les anciens , trop amis du merveilleux , ont

écrit que, lors de l'accouplement, le mâle fai-

sait entrer sa tête dans la gueule de la femelle
;

que c'était ainsi qu'il la fécondait
;
que la fe-

melle, bien loin de lui rendre caresse pour

caresse, lui coupait la tête dans le moment
même où elle devenait mère; que les jeunes

serpents, éclos dans le ventre de la vipère,

déchiraient ses flancs pour en sortir
;
que par

là ils vengeaient, pour ainsi dire, la mort de

leur père, etc. *. Nous n'avons pas besoin de

réfuter ces opinions extraordinaires ; les vipères

communes viennent au jour et s'accouplent

comme les autres vipères ^
; mais les anciens

,

* » Vipera mas caput inscrit in os, qnod illa abrodit volup-

f tatis dulcedine... Eadem tertià die intrà uterutu catulos ex-

f cludit: Ueiudè siugulus siugulis diehus parit, viginti Terè

I numéro. Itaque caeteri tarditatis impatientes , perrumpunt
« latera occisâ parente. » Pline, I. 10.

' f Le mâle a deux testicules qui sont de forme longue, ar-

c roudieet un peu aplatie dans sa longueur; ils vont aussi un
« peu en pointe vers leurs deux bouts; leur couleur est blanche

<i et leur substance glanduleuse; leur longueur est inégale, car

I le droit a plus d'un pouce de long mais le gauche est plus

f court et un peu moindre en grosseur: l'un et l'autre ne sont

« pas plus gros que le tuyau dune plume de l'aile d'un gros

t chapon. Leur situation est différente, car le droitcommence

€ proche et au-dessous du fiel , au lieu que le gauche com-
I raeoce environ huit lignes plus bas que le droit. Ils sont

< tout deux suspendus en leur partie supérieure, par deux

ainsi que les modernes, ont quelquefois pris

des faits particuliers , des accidents bizarres

,

f fortes membranes qui viennent du dossous du foie, et sont

• d'ordinaire enveloppés de graisse, qui fait qu'on a peine à
t les discerner, à cause de la conformité de couleur qu ils ont
«avec celte graisse.

« Du milieu de chanm de ces testicules de la partie interne,

« on voit sortir un petit corps long et menu, a>sez solide, et

• même un peu plus hlanc que la substance dis ti slicules, qui

« descend et qui leur est atiaché tout le long justiu'a leur

t bout inférieur; on peut l appi^ler épididyme. On voit au
« bout de chacun le commencement d'un petit vaisseau vari-

t queux, qu'on peut nommer spermatiiiue. à cause de sa

« fonction, qui et un peu aplati, de couleur fort blanche et

• assez luisante, et qui est d'ordiuaire ri mpli de semence en
• forme de suc laiteux. Ce vaisseau est assez dilic-it , et il est

replié dans tout son cours en forme de plusieurs S jointes

« ensemble d'une f.içon fort agréable à voir ; de là, il descend
« entre l'intestin et le rein , duquel il suit l'uietère jusqu'au

« trou du dernier intestin, par où sortent les exciémeuts.

« Il est aussi accorupagné de veines et d'artères d'un bout à

« l'autre, de même que les testicules, et il cesse d être anfrac-

f tueux un peuavaut que d'arriver à l'ouverture de l'intestin.

• Chicun de ces deux \aisseaux spermatiques vient se rendre

«à son propre réservoir de semence, dont il y en a deux
i qu'on peut nommer parastates, qui sont conmie des glandes

• blanches, chacune de la longueur, de la grosseur et de la

f foime d'un grain de semence de chardon bénit. Ces glan-

c des sont situées de long en long au-dessous et entre les deux
« parties naturelles ; elles sont toujours remplies d un suc lai-

« tciu et tout semblable à celui des vaisseaux spermatiques

« que nous venons de décrire ; et pour fournir à l'ejaculation,

« lors du coït, elles transmettent la semence qu'elles contlea-

€ nent dans les canaux éjaculatoires des deux parties natu-

f relies qui leur sont voisines.

« Je puis dire là-dessus que ceux qui ont pris ces deux ré-

servoirs de semence pour d'autres tejticules, se sont bieD

« trompés dans l'opinion qu'ils avaient qu'y ayant deux par-

« lies naturelles , il y devait aussi avoir, pour chacun, deux

t testicules ; mais leur substance étant tout à fait différente

• des véritables testicules que nous avons décrits, et leurfonc-

< tion étant de recevoir et non de former, nous ne les con-

f naissons que pour parastates, qui reçoivent peu à peu la se-

« raence que les testicules leur envoient, qu'ils réservent et

qu'ils tiennent toute prête pour le temps du coït et pour

« faire, dans un moment et à propos, ce que les vaisseaux

« spermatiques ne sauraient execuier siiôt ni si bien, à cause

« de leur longueur et de leur entortillement.

f Le mâle a deux parties naturelles toutes pareilles, qui,

« étant attachées, sont chacune de la longueur de la queue de

• l'animal : leur naissance vient de l'extrémité de la queue,

« sous laquelle elles sont situées de long en long, Tune près de

t l'autre; elles vont en grossissant, de même que la queue, au

< connnencement de laquelle elles finissent , et elles ont leur

« issue auprès et à cùié l'une de l'autre , et tout joignant l'ou-

< veriure de l'intestin , qui fait en quelque sorte leur sépara-

< tion.

€ Chacune de ces parties est composée de deux corps longs

< et caverneux, situés ensemble l'un contre l'autre , et qui se

«Joignent vers leur sommité en un même corps, qui se

« trouve environné de son prépuce, et qui a ses muscles érec-

• teurs, conformément à ceux de plusieurs animaux. Ces par-

• ties sont remplies par de lans de plusieurs aiguillons fort

i blancs, fort durs, fort pointus et piquants, qui y sont plan-

« tés, et qui ont leur pointe diversement tournée, dont la

« grandeur et la grosseur se rapportent à l'endroit de la par-

c lie naturelle où ils sont situés, en sorte que comme la sora-

• mité est plus grande et plus grosse , ses aiguillons le sont

< aussi, et ils ne s'avancent et ne paraissent que lorsque le

« prépuce qtii les couvre s'abaisse, qui est lorsque l'animal se

• dispose pour le coït.
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ou des observations exagérées
,
pour des lois

générales , et d'ailleurs il semble qu'ils avaient

quelque plaisir à croire que la naissance d'une

génération d'animaux aussi redoutés que la vi-

père ne pouvait avoir lieu que par l'extinction

de la génération précédente.

Les œufs de la vipère commune sont distri-

bués en deux paquets ; celui qui est adroite est

t Ces parties naturelles sont d'ordinaire cachées, et elles ne

c 8'enfleut et nesorteut que pour le coït, si ce n'est qu'ayant

< pris l'aniuKil, ou les fasse sortir par force en les pressant ; car

< alors ou les voit sortir toutes deux également, chacune en-

^ viron de la grosseur d'un noyau de datte et des deux tiers

t de sa longueur, et leur sommité se trouve toute couverte et

I toute envu-onuée de ces aiguillons, comme la peau d'un hé-

• risson, et ces aiguillons se retirent et se cachent sous le pré-

€ puce, lorsqu'on cesse de les presser.

c L'issue de ces deux parties est environnée d'un muscle

« bien fort et bien épais, auquel lu peau est fortement atta-

« chée , en sorte qu'il est fort difficile de l'en séparer; le

t même muscle sert aussi à ouvrir et à resseï rer l'inlestin.

« La vipère femelle a deux testicules, de même que le mâle,

t ils sont toutefois plus longs et plus gros, mais de la même
• forme. Us sont situés aux côtés et proche du fond des deux

« corps du la matrice, et le droit est plus haut que le gauche,

€ de même qu'aux mâles ; leur substance el leur couleur sont

t aussi fort semblables : le droit a environ un pouce et demi

t de long et deux lignes et demie de larse . le gauche a quel-

« que chose de moins; ils ont leur épididyme et leurs vais-

• seaux spei iiiatiques, qui portent la semence dans les deux

f corps de la matrice , et qui sunt bien plus courts que ceux

« des mâles. Je dirai néanmoins que ces testicules ne parais-

t sent pas toujours tels en toutes les femelles, surtout en

« celles qui sont amaigries, ou par maladie, ou pour avoir été

t longtemps gardées, car leurs testicules s'accourcissent, se

< ^étrécis^ent et se dessèchent, de même qu'en celles qui ont

I leurs œufs déjà grands ; ayant remaniué qu'en celles-ci, les

• testicules sont fort raccourcis et fort desséchés , et même
« qu'ils sont descendus plus bas, quoique le droit se trouve

• toujours plus haut que le gauche.

f La matrice commence par un corps assez épais, (lui est

€ composé de deux fortes tuniques, et qui, étant situé au-

c dessus de l'intestin , a au même lieu, sou orifice
, qui est

a large, et qui se dilate ai-séiuent, pour recevoir tout à la fois,

i par une même ouverture, les deux parties naturelles du
i mâle dans le coït. Ce corps est environ de la grandeur de

« l'ongle d'un doigt médiocre, et il se divise, fort près de son

f commencement , en deux petites poches ouvertes au fond ,

f et que la nature a formées pnur recevoir et pour embrasser

t les deux membres du mâle dans le coït. Leur tunique inté-

1 rieure est pleine de rugosités et est fort dure, de même que
1 celle de tout le corps dont nous avons parlé...

« La matrice cismuieuce par ces deux petites poches à se

< diviser en deux corps qui montent, chacun de leur côté, le

€ long des reins, et entre eux et les intestins, jusque vers le

I fond de l'estomac, où ils sunt suspendus par des ligaments

i qui viennent d'auprès du foie , étant aussi soutenus , d'es-

I pace en espace, par divers petits ligaments qui vieuneut de
f l'épiue du dos. Ces deux corps sont composés de deux tuni-

ques molles, minces et transpareules, qui sont Tune dans
c l'autre ; leur commencement est au fond de ces deux petites

« poches qui embrassent les deux membres du mâle, dont ils

• reçoivent la *em' nce, chacun de leur côté, pour en former
f des œufs, et ensuite des vipereaux, par la jonction de leur

t propre semence que les testicules y envoient. Ces deux
« corps de matrice sont fort aisés à se dilater, pour contenir

I on grand nombre de vipereaux jusqu'à leur perfection. >

dém. pour servira l'hist. nat. des animaux, t. III, p.630etB.

communément le plus considérable ; et cbacun

de ces paquets est renfermé dans une mem-
brane qui sert comme d'ovaire; le nombre de

ces œufs varie beaucoup suivant les individus,

depuis douze ou treize jusqu'à vingt ou vingt-

cinq, et l'on a comparé leur grosseur à celle

des œufs de merle.

Le vipereau est replié dans l'œuf 5 il y prend

de la nourriture par une espèce d'arrière-faix

attaché à son nombril, et dont il n'est pas en-

core délivré lorsqu'il a percé sa coque ainsi

que la tunique qui renferme les œufs, et qu'i?

est venu à la lumière. Il entraine avec lui cet

arrière-faix, et ce n'est que par les soins de la

vipère-mère qu'il en est débarrassé.

On a prétendu que les vipereaux n'étaient

abandomiés par leur mère que lorsqu'ils étaient

parvenus à une grandeur un peu considérable,

et qu'ils avaient acquis assez de force pour se dé-

fendre. L'on ne s'est pas contenté d'un fait aussi

extraordinaire dans l'histoire des serpents
; on a

ajouté que, lorsqu'ils étaient effrayés, ils allaient

chercher un asile dans l'endroit même où leur

mère recelait son arme empoisonnée; que, sans

craindre ses crochets venimeux , ils entraient

dans sa bouche, se réfugiaient jusque dans son

ventre, qui s'étendait et se gonflait pour les re-

cevoir, et que lorsque le danger était passé, ils

ressortaient par la gueule de leur mère. Nous

n'avons pas besoin de réfuter ce conte ridicule,

et s'il a jamais pu paraître fondé sur quelque

observation, si l'on a jamais vu des vipereaux

effrayés se précipiter dans la gueule d'une vi-

père, ils y auront été engloutis comme une proie,

et non pas reçus comme dans un endroit de

sûreté; l'on aura eu seulement une preuve de

plus de la voracité des vipères, qui, en effet, se

nourrissent souvent de petits lézards, de petites

couleuvres, et quelquefois même de vipereaux

auxquels elles viennent de domier le jour. Mais

quelles habitudes peuvent être plus éloignées de

l'espèce de tendresse et des soins maternels

qu'on a voulu leur attribuer?

La vipère commune se trouve dans presque

toutes les contrées de l'ancien continent; on la

rencontre aux grandes Indes, où elle ne présente

que de légères variétés ; et non-seulement elle

habite dans toutes les contrées chaudes de l'an-

cien monde, mais elle y supporte assez facile-

ment les températures les plus froides, puis-

qu'elle est assez commune en Suède, où sa mor-

sure est presque aussi dangereuse que dans les

43
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autres pays de l'Europe. Elle habite aussi la

Russie et plusieurs contrées de la Sibérie; elle

s'y est même d'autant plus multipliée, que,

pendant longtemps, la superstition a empêché

qu'on ne cherchât à l'y détruire '. Et comme

les qualités vénéneuses s'accroissent ou s'affai-

blissent à mesure que la chaleur augmente ou

diminue, on peut croire que les humeurs de la

vipère sont bien propres à acquérir cette espèce

d'exaltation qui produit ses propriétés funestes,

puisque sa moi sure est dangereuse même dans

les contrées très-septentiionales. C'est peut-être

à cette cause qu'il faut rapporter l'activité de

ses sucs, que la médecine a souvent employés

avec succès
;
peu d'animaux fournissent même

des remèdes aussi vantés, contre autant d'es-

pèces de maladies : les modernes en font autant

d'usage que les anciens, ils se servent de toutes

les parties de son corps, excepté de celles de la

tète qui peuvent être imprégnées de poison ; ils

emploient son cœur, son foie, sa graisse; on a

cru cette graisse utile dans les maladies de la

peau, pour effacer les rides, pour embellir le

teint; et de tous les avantages que l'on retire

des préparations de la vipère, ce ne serait peut-

être pas celui que la classe la plus aimable de

nos lecteurs estimerait le moins. Au reste,

comme des effets opposés dépendent souvent de

la même cause, lorsqu'elle agit dans des cir-

constances différentes, il ne serait pas surpre-

nant que les mêmes sues actifs qui produisent,

dans les vésicules de la tête de la vipère, le ve-

nin qui la fait redouter, donnassent au sang

et aux humeurs de ceux qui s'en nourrissent,

assez de force pour expulser les poisons dont

Ils ont été infectés, ainsi que l'on prétend

qu'on l'a éprouvé plusieurs fois.

On ignore quel degré de température les vi-

pères communes peuvent supporter sans s'en-

gourdir; mais, tout égal d'ailleurs, elles doi-

vent tomber dans une torpeur plus grande que

plusieurs espèces de serpents , ces derniers se

renfermant, pendant l'hiver, dans des trous

souterrains, et cherchant, dans ces asiles ca-

chés, une température plus douce, tandis que

• • On porte u» respect singulier aux vipères ea Uiissie et

« en Sibérie , et oa It-s épargue soigneusement ,
parce qu'on

« croit que, si on fait du mal à cette espèce de rep iles, ils se

t vengeront d"unn manière terrible. On raconte, à ce sujet,

« bien des aventures où l'on ne voit qu'une superstition ridi-

t cnle ; il y a cependant aujourd'hui des gens qui en ont se-

* coué le jous , et j'ai vu, dit M. Gmelin, un soldat qui tua

• quinze vipères en un jour. » Hist. gén. des Voyages, éd,

ln-«2, t. L\XI. p. 223.

les vipères ne se mettent eommunémeni à l'a-

bri que sous des tas de pierres et dans des trous

de murailles, où le froid peut pénétrer plus ai-

sément.

Quelque chaleur qu'elles éprouvent, elles

rampent toujours lentement; elles ne se jettent

communément que sur les petits animaux dont

elles font leur nourriture; elles n'attaquent

point Ihomme ni les gros animaux; mais ce-

pendant lorsqu'on les blesse, ou seulement lors-

qu'on les agace et qu'on les irrite, elles devien-

nent furieuses et fout alors des morsures assez

profondes. Leurs vertèbres sont articulées de

manière qu'elles ne peuvent pas se relever et

s'entortiller dans tous les sens aussi aisément

que la plupart des serpents, quoiqu'elles ren-

versent et retournent facilement leur tête. Cette

conformation les rend plus aisées à prendre
;

les uns les saisissent au cou à l'aide d'une bran-

che fourchue , et les enlèvent ensuite par la

queue pour les faire tomber dans un sac, dans

lequel ils les emportent; d'autres appuient l'ex-

trémité d'un bâton sur la tête de la vipère, et

la serrent fortement au cou avec la main ; l'a-

nimal fait des efforts inutiles pour se défendre,

et tandis qu'il tient sa gueule béante, on lui

coupe facilement, avec des ciseaux, ses dents

venimeuses ; ou bien, comme ses dents sont re-

courbées et tournées vers le gosier, on les fait

tomber avec une lame de canif que l'on passe

entre ces crochets et les mâchoires , en allant

vers le museau : l'animal est alors hors d'état

de nuire, et on peut le manier impunément. Il

y a même des chasseurs de vipères assez har-

dis pour les saisir brusquement au cou , ou

pour les prendre rapidement par la queue; de

quelque force que jouisse l'animal, il ne peut

pas se redresser et se replier assez pour blesser

la main avec laquelle on le tient suspendu.

i^'on ignore quelle est la durée de la vie des

vipères ; mais comme ces animaux n'ont acquis

leur entier accroissement qu'après six ou sept

ans, on doit conjecturer qu'ils vivent, en géné-

ral, d'autant plus de temps, que leur vie est,

pour ainsi dire, très-tenace, et qu'ils résistent

aux blessures et aux coups beaucoup plus

peut-être qu'un grand nombre d'autres serpents.

Plusieurs parties de leur corps, tant intérieures

qu'extérieures, se meuvent en effet, et, pour

ainsi dire, exercent encore leurs fonctions lors-

qu'elles sont séparées de l'animal. Le cœur des

vipères palpite longtemps après avoir été arra



DES SERPENTS. 539

ché , et les muscles de leurs mâchoires ont en-

core la faculté d'ouvrir la gueule et de la re-

fermer, lorsque cependant la tète ne tient plus

au corps depuis quelque temps '
.
On prétend

même que ces muscles peuvent exercer cette

faculté avec assez de force pour exprimer le

venin de la vipère , serrer fortement la main

de ceux qui manient la tête , faire pénétrer jus-

qu'à leur sang le poison de l'animal; et, comme,

lorsqu'on coupe la tête à des vipères pour les

employer en médecine , on la jette ordinaire-

ment dans le feu , on assure que plusieurs per-

sonnes ont été mordues par cette tête
,
perdue

dans les cendres , même quelques heures après

sa séparation du tronc , et qu'elles ont éprouvé

des accidents très-graves ^.

Il est d'ailleurs assez difficile d'étouffer la

vipère commune; quoiqu'elle n'aille pas natu-

rellement dans l'eau , elle peut y vivre quelques

heures sans périr ; lors même qu'on la plonge

dans de l'esprit-de-vin , elle y vit trois ou quatre

heures et peut-être davantage, et non-seule-

ment son mouvement vital n'est pas alors tout

à fait suspendu , mais elle doit jouir encore de

la plus grande partie de ses facultés
,
puisqu'on

a vu des vipères que l'on avait renfermées dans

un vase plein d'esprit-de-vin s'y attaquer les

unes les autres et s'y mordre trois ou quatre

heures après y avoir été plongées. Mais , mal-

gré cette force avec laquelle elles résistent,

' f L'on voit que les esprits demeurent encore plusieurs

• heures dans la léte et dans tontes les parties du tronc, après

« qu'il a été écorclié, vidé de toutes ses entr.illes, et coupé

€ en plusieurs inurceaux ; ce qni f.iit que le mouvi ment et le

t fléchissement y continuent fort lorigtetnps. que la tète est

« en état de mordre, et que sa morsurs e»t iiussi dangereuse

f que lorsque ia vipère était tout intière; et que le cœur
c même, quand il e~t arraché du corps et séparé des autres

< entrailles, conserve son battement pendant quelques heu-

c res. B Description anatonaique de la vipère, à l'endroit déjà

cité.

' Plusieurs personties, maniant iiupriidfmment des vipères,

tant communes que d'antres espèces , desséchées ou lonser-

vées dans l'espril-de-vin, se sont bles-ées à leurs crochets,

encore remplis de venin , très-longtemps et même plusieurs

années a|ires la mort de l'animal: le venin, dissous par le

sang sorti tle la blessure, s est écliapT'* oar le trou de la dt^t.

a pénétré dans la plaie et a donne la mort. « Le \enin de la

c vipère, dit M. l'abbé Fontana, se conserve pendant des an
« nées dans la cavité de sa dent, sans perdre de sa couleur ni

« de sa transparence; si on met alors dans de l'eau tiède cette

« dent, il se dis-out très-promptement, et se trouve encore

(, en état de luer I s animaux; car d ailleurs le venin de la vi-

u père . séché e; nus en poudre, conserve
, pendant plusieurs

<i oois, son activité, ainsi que je lai éprouvé plusieurs fois

« d'après Redi-, il suffit qu'il soit porté, couune à l'oi dinaire,

« dans le sang, par quel pie blessure; mais il ne faut cepen-
" daut pas qu'il ail été gardé trop longtemps : je Tai vusou-
" vent sans effet au bout de dix mois. » M. l'abbé Fontana,
" i,».sa.

pendant plus ou moins de temps, aux effets

des fluides dans lesquels on les enfonce , ainsi

qu'aux blessures et aux amputations , il parait

que le tabac et l'huile essentielle de cette plante

leur doiment la mort, ainsi qu'à plusieurs au-

tres serpents. L'huile du laurier-cerise leur est

aussi très-funeste , lors même qu'on ne fait que

l'appliquer sur leurs muscles mis à découvert

par des blessures *

.

LA VIPÈRE CHERSEA^

PeUasBcrus,var.;S, Merr.jCol.Chetsea, Linn., Grael.,

Lacep., Latr.; Vipera Chersea, Daud., Filz. '.

Ce serpent a d'assez grands rapports avec la

vipère commune
,
que nous venons de décrire :

il habite également l'Europe, mais il paraît

qu'on le trouve principalement dans les con-

trées septentrionales; il y est répandu jusqu'en

Suède , ou il est même très-venimeux. M. Wulf

l'a observé en Prusse. Cette vipère a communé-

ment au-dessous du corps cent cinquante pla-

ques très-longues , et trente-quatre paires de

petites plaques au-dessous de la queue. Les

écailles dont son dos est garni sont relevées par

une petite arête longitudinale ; sa couleur est

d'un gris d'acier : on voit une tache noire en

forme de cœur sur le sommet de sa tête
,
qui

est blanchâtre , et sur son dos règne une bande

formée par une suite de taches noires et rondes

qui se touchent en plusieurs endroits du corps.

Elle se tient ordinairement dans les lieux garnis

de brossailles ou d'arbres touffus ; on la re-

doute beaucoup aux environs d'Upsal. M. Lin-

née ayant rencontré , dans un de ses voyages,

en diverses parties de la Suède, une femme qui

venait d'être mordue par une chersea , lui fit

prendre de l'huile d'olive à la dose prescrite

contre la morsure de la vipère noire , mais ce

remède fut inutile , et la femme mourut. On

trouvera dans la note suivante '' les divers au-

* M. l'abbé Fontana, t. II, p. 332.

' ^sping, en Suède. — Act. Stockh. 17 i9, p. 246, lab. 6.

— J^pis colore fermgineo. Aldr. Serp. 197. — C. Chersea.

VVuir, Ichthyulogia cinn amphibiis regui Borussici.— Co/wôer

Chersea. Laur. Sp<'C. med. , p. 97.

» Ce ri^piile est considéré, par les erpetologistes modernes,

comme une simpl»^ variété de la vipère commune. D.

* • La vipère A'^sfiiny est très- venimeuse , et l'huile ne

f suffit pas pour en arrêter I effet ; les racine-- du moni^os, da

« mo^'uri , du polygala seueka ,
guériraient sans doute en ce

c cas ; mais elles sont extrêmement rares en Europe , et U

< faut des remèdes faciles et peu cher» dans les campagne!,

« où ces accidents arrivent toujour».
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très remèdes auxquels on a eu recours en

Suède contre le venin de la chersea
,
que l'on y

nomme /Esping.

L'ASPIC.

VIpera (Echidua) maculata, Merr.; Vipera niaculata,

Latr. jGoluber miiculala, Gmel. ; Col. Aspis, Latr. ;

Vip. ocellala, Daud., Latr.

C'est en France, et particulièrement dans

nos provinces septentrionales, qu'on trouve ce

serpent. Plusieurs grands naturalistes ont écrit

qu'il n'était point venimeux ; mais les crochets

mobiles, creux et percés, dont nous avons vu

sa mâchoire supérieure garnie , nous ont fait

I Un paysan fut monJu par an œsping , au petit doigt du

« pied gauche ; six heures après, le pied, la jambe et ta cuisse

• étaient rouges et eudés, le pouls petit et intermittent ; le

€ malade se plaignait de mal de lête, de tranchées, dy malai.NC

< dans le bas-ventre, de lassitude, d'oppression; il pleurait

« souvent et n'avait point d'appétit ; ces synîptômes proii-

< valent que le poison était déjà répandu dans toute la masse

I du sang.

I On avait éprouvé plusieurs fois que le suc des feuilles

c du frêne ct.dt un spéciFu)ue certain contre la morsure de la

a couleuvre Bérus, mais on ignorait s'il réussirait contre celle

« de l'aesping; comme on n'avait aucun remède plus assuré

t que l'on pût employer à temps, on mit dans un mortier une
f poignée de feuilles de frêne, tendres et coupées menu ; on
f y versa un verre de vin de France , on en exprima le suc à

« travers un linge, et le malade en but un verre de deuii-

• heure en denn-lieure; on appliqua de plus, sur le pied

« mordu , un cataplasme de feuilles écrasées de la même
f plante; vers dix heures du soir ou lui fit boire une tasse

( d'huile chaude.

€ Il dormit assez bien pendant la nuit, et se trouva beau-

« coup mieux le lendemain ; la cuisse n'était plus enflée, mais

f la jambe et le pied l'étaient encore un peu. Le malade dit

t qu'il ne sentait plus qu'une légère oppression et de la fai-

f blesse: le pouls était plus fort et plus égal. On lui conseilla

€ de continuer le suc de frêne et l'huile ; comme il se trou-

t vait mieux, il le négligea, et les symptômes qui revinrent

• tous, furent dissipés de nouveau par le même remède. Uans

• cette espèce de rechute, il parut stir les membres enflés des

a raies bleuâtres; le pouls était faible et presque tremblant :

« on fit prendre en plus, le soir, au malade, une petite cuille-

t rée de thériaque; il sua beaucoup dans la nuit, les raies

« bleues , la rougeur et la plus grande partie de l'eullure se

« dissipèrent; le pouls devint égal et plus fort, l'appétit re-

t vint. Les mêmes remèdes furent conlinués , et ne laissèrent

i au pied qu'un peu de roiiieur avec un peu de seiisiliilité au

« petit doigt blessé; l'une et l'autre ne durèrent que deux

f jours, et on cessa les remèdes.

t Le malade était jeune , mais il avait beaucoup d'aereté

t dans le sang ; Il est vraisemblable que le suc de feuilles de

« frêne seul l'aurait guéri, mais comme on n'était pas certain

I de son efficacité, on y ajouta la thériaque et l'huile, qui du

« moins ne pouvaient pas nuire, i LarsMonlin, médecin.

Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm. Coll. acad., part, étr.,

t. XI, p. 300 et 301.

* L'Aspic, M Daubenton, Encycl. méth.— Co/j/6ec Aspis,

Linn. , amphib. Serp. — An Fifera niaculata 'l Laur. Spec

med. VieD.,1768,p. 102.

I préférer l'opinion de M. Linnée, qui le regard*

comme contenant un poison très -dangereux.

Nous le plaçons donc à la suite de la chersea

,

avec laquelle il a de si grands rapports de con-

formation, qu'il pourrait bien n'en être qu'une

variété, ainsi que l'a soupçoimé aussi M. Lin-

née; mais il parait qu'il est constamment plus

grand que cette vipère : l'individu qui est con-

servé au Cabinet du roi a trois pieds de long

depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité

de la queue, dont la longueur est de trois pou-

ces huit lignes. Nous avons compté cent cin-

quante-cinq grandes plaques sous le corps, et

trente-sept paires de petites plaques sous la

queue. Ce nombre n'est pas le même dans tous

les individus, et l'aspic dont on trouve la des-

cription dans le Système de la Nature de

M. Linnée avait cent quarante- six grandes

plaques, et quarante-six paires de petites.

La mâchoire supérieure de l'aspic est armée

de crochets , ainsi que nous venons de le dire
;

les écailles qui revêtent le dessus de la t te sont

semblables à celles du dos , ovales et relevées

dans le milieu par une arête. On voit s'étendre

sur le dessus du corps trois rangées longitudi-

nales de taches rousses, bordées de noir, ce qui

fait paraître la peau de l'aspic tigrée, et a fait

donner à ce reptile, dans plusieurs cabinets, le

nom de Serpent tigré. Les trois rangées de ta-

ches se réunissent sur la queue , de manière à

représenter une bande disposée en zig-zag; et

par là les couleurs de l'aspic ont quekjue rap-

port avec celles de la vipère commune, à laquelle

il ressemble aussi par les teintes du dessous de

son corps, marbré de foncé et de jaunâtre.

Il paraît que les anciens n'ont point connu

l'aspic de nos contrées; car il ne faut pas le

confondre avec une espèce de vipère dont nous

parlerons sous le nom de Vipère d'Egypte, que

les anciens nommaient aussi aspic , et que la

mort d'une grande reine a rendue fameuse. Afin

même d'empêcher qu'on ne prît le serpent dont

il est ici question
,
pour celui d'Egypte , nous

n'aurions pas donné à ce reptile des provinces

septentrionales le nom d'aspic^ attribué par les

anciens à une vipère venimeuse des environs

d'Alexandrie , si tous les observateurs ne s'é-

taient accordés à le nommer ainsi.
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LA VIPÈRE NOIRE

Pelias Berus, vnr. 7, Mcrr. ; Coliiber Prestcr, Linn. ; Co-

luber Vipora Anglorum, Laur. ; Coluber uiger. La-

cep.; Vipera Prester, Latr., Daud. '; Vipera Cher-

sea, var. a, FiU.

Voici encoreune espèce de serpent venimeux,

assez nombreuse dans plusieurs contrées de

l'Europe, et qui a beaucoup de rapports avec

notre vipère commune ; il est aisé cependant de

l'en distinguer, même au premier coup dœil

,

à cause de sa couleur, qui est presque toujours

noire, ou du moins très-foncée, avec des points

blancs sur les écailles qui bordent les mâchoi-

res. Quelquefois on aperçoit sur ce fond noir

des taches plus obscures encore, à peu près de

la même forme et disposées dans le même or-

dre que celles de la vipère commune ; et voilà

pourquoi des naturalistes ont pensé que la vi-

père noire n'en est peut-être qu'une variété plus

ou moins constante ^. Quoi qu'il en soit, c'est,

de toutes les vipères, une de celles qu'on doit

voir avec le plus de peine, puisqu'elle réunit

une couleur lugubre aux traits sinistres de leur

conformation, et qu'elle porte, pour ainsi dire,

les livrées de la mort , dont elle est le minis-

tre.

Le dessus de sa tête n'est pas entièrement

couvert d'écaillés semblables à celles du dos

,

ainsi que le dessus de la tête de la vipère com-

mune; mais on remarque, entre les deux j'eux,

trois écailles un peu plus grandes, placées sur

deux rangs , dont le plus proche du museau ne

contient qu'une pièce ; et, par ce trait, la vipère

noire se rapproche des couleuvres ovipares plus

que les autres vipères dont nous venons de

parler.

Les écailles du dos sont ovales et relevées

par une arête. Un des individus que nous avons

observés, et qui est conservé au Cabinet du roi,

a deux pieds neuf lignes de longueur totale , et

deux pouces quatre lignes depuis l'anus jusqu'à

l'extrémité de la queue; nous avons compté

cent quarante-sept grandes plaques au-dessous

du corps, et vingt-huit paires de petites plaques

* La Dipsade, M. Daubenton , Encycl. méth. — fripera

Anglica nigricans, Petiver. mus. 17, n» 104.— Faiin. suec,
287. — Col. Prester, Wulf , Ichthyologia cum amphibiis re-

gni Bonissici. — 6'. Prester. Zoologie Britannique , t. lU,
Reptiles. — Col. Prester, Voyag. de M. Pallas, traduction

française , 1. 1 . p. 59.

' Ge serpent est maintenant considéré comme une simple

variété de re^pèce de la Vipère commune. D.
* Zoologie Britannique, t. III, p. 26.

au-dessous de la queue. Un autre individu que
nous avons vu, et que l'on disait apporté de la

Louisiane, avait cent quarante -cinq grandes
plaques et trente-deux paires de petites ; celui

que M. Lmnée a décrit avait cent cinquante-

deux de ces grandes lames, et trente-deux pai-

res de petites plaques ; et ces lames sont quel-

quefois si luisantes, que leur éclat ressemble

assez à celui de l'acier.

On se sert de la vipère noire, dans les phar-

macies d'Angleterre, au lieu de la vipère com-
mune. Elle est en assez grand nombre dans les

bois qui bordent l'Oka, rivière de l'empire de

Russie
,
qui se jette dans le Volga ; elle y est

très-venimeuse, et y présente quelques taches

jaunes sur le cou et sur la queue '
. On la trouve

aussi en Allemagne , et particulièrement dans

les montagnes de Schneeberg; M. Laurent, qui

l'y a observée, ne la croit pas très-dangereuse^;

mais, comme il n'a fait des expériences sur les

effets de sa morsure que dans les premiers

jours de novembre, et par conséquent au com-
mencement de l'hiver, qui diminue presque tou-

jours l'action du venin des animaux, il se pour-

rait que, pendant les grandes chaleurs, le poison

de la vipère noire fût aussi redoutable en Alle-

magne que dans presque toutes les autres con-

trées qu'elle habite. Quelquefois elle menace,

pour ainsi dire, son ennemi par des sifflements

plusieurs fois répétés ; mais d'autres fois elle se

jette tout d'un coup, et avec furie, sur ceux qui

l'attaquent ou qui l'effraient , ou sur les ani-

maux dont elle veut faire sa proie.

LA MÉLANIS.

Pelias Berus, var. S, Merr. ; Coluber Melanis, Pall.,

Gmel., Lacep., Shaw.; Vipera Melanis, Latr.,

Daud. ».

C'est sur les bords du Volga et de la Samara,

qui se jette dans ce grand fleuve, que l'on ren-

contre la melanis, dont M. Pallas a parlé le pre-

mier. Elle s'y plait dans les endroits humides

et marécageux, au milieu des végétaux pourris.

Elle ressemble beaucoup à la vipère commune,
par sa conformation extérieure , sa grandeur et

celle de ses crochets ; mais elle en diffère par

ses couleurs : son dos est d'un noir très-foncé;

* M. Pallas , à l'endroit déjà cité.

' Laur. Spec. raed., p. 188.

' La Mt'lauis constitue une troisième yariété dan» l'espèce

de la Vipère commune. D.
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les écailles du dessous du ventre présentent une

sorte d'éclat semblable à celui de l'acier ; sur

ce fond très-brun on remarque des taches plus

obscures, et des deux côtés du corps, ainsi que

vers la gorge , on voit des teintes comme nua-

geuses, qui tirent sur le bleu. Ses yeux sont

d'un blanc éclatant qui demie plus de feu à

l'iris, dont la couleur est rousse; lorsque la pru-

nelle est resserrée, elle est allongée verticale-

ment. La queue estcourteetdiminuedegrosseur

vers son extrémité. Cette espèce a communé-

ment cent quarante-huit plaques sous le ven-

tre, et vingt-sept paires de petites plaques re-

vêtent le dessous de sa queue.

LA SCYTHE.

PeliasBerus.Tar. e,Merr.;ColubirScytlia,PalI.,Gmel.,

Lact'p., Shaw. ; Viiiera Scytha, Lalr., Daud. '.

Cette couleuvre est une de celles qui ne crai-

gnent pas des froids très-rigoureux ; on la trouve

en effet dans les bois qui couvrent les revers

des hautes montagnes de la Sibérie, même des

plus septentrionales : aussi M. Pallas, qui l'a

fait connaître le premier, dit-il que son venin

n'est pas très-dangereux. Elle a beaucoup de

rapports avec la > ipèce commune par sa con-

formation
,
et avec la mélanis par sa couleur

;

son dos est d'un noir très-foncé, comme le des-

sus du corps de cette dernière, mais le dessous

du ventre et de la queue est d'un bianc de lait

très-éclatant. Sa tète a un peu la forme, d'un

cœur; l'iris est jaunâtre. Elle a ordinairement

cent cinquante-trois grandes plaques sous le

corps, et trente-une paires de petites plaques

sous la queue. La longueur de cette dernière

partie est un dixième de la longueur totale, qui,

communément, est de plus d'un pied et demi.

LA VIPÈRE D'EGYPTE».

Vipera (Echidna) aegyptiaca, Merr. ; Coluber Vipera,

Hasselq. ; Aspis Cleopatrae, Laar. ; Col. aegyptiacus,

Lacep.; Vipera aegyplia, Lalr.; Vip. aegyptiHca, Daud.

Tous ceux qui ont donné des larmes au récit

de la mort funeste d'une reine célèbre par sa

' Ce reptile appartient . comme le précédent, à l'espèce de

la Viiière coriiiuuiie ; il en constitue la quatrième variété dans

la nomcnclilnre de M. Merrem. D.

' L'Aspic des anciens auteurs. — I.a vipère d'Êgyple.

M. Daulwiitoa, Eucycl. métli. — Coluber Ftpera. Linn.

6:;i;Jiib. Serp.

beauté , ses richesses , son amour et son infor

tune , liront peut-être avec quelque plaisir ce

que nous allons écrire du serpent dont elle

choisit le poison pour terminer ses malheurs.

Le nom de Cléopâtre est devenu trop fameux

pour que l'intérêt qu'il inspire ne se répande

pas sur tous les objets qui peuvent rappeler le

souvenir de cette grande souverain? de l'Egyp-

te
,
que ses charmes et sa puissance ne purent

garantir des plus cruels revers ; et le simple

reptile qui lui donna la mort pourra paraître

digne de quelque attention à ceux même qui ne

recherchent qu'avec peu d'empressement les

détails de l'histoire naturelle. C'est M. Hassel-

quist qui a fait connaître cette vipère, qu'il a

décrite dans sou voyage en Egypte ; elle a la tête

relevée en bosse des deux côtés , derrière les

yeux ; sa longueur est peu considérable ; les

écailles qui recouvrent le dessus de sou corps

sont très-petites; son dos est d'un blanc livide

,

et présente des taches rousses ; les grandes pla-

ques qui revêtent le dessous de sou corps sont

au nombre de cent dix-huit , et le dessous de la

queue est garni de vingt-deux paires de petites

plaques.

Les anciens ont écrit que son poison, quoique

mortel , ne causait aucune douleur
;
que les for-

ces de ceux qu'elle avait mordus s'affaiblis-

saient insensiblement
,

qu'ils tombaient dans

une douce langueur et dans une sorte d"agréa-

ble repos , auquel succédait un sommeil tran-

quille qui se terminait par la mort; et voilà

pourquoi on a cru que la reine d Egypte, ne

pouvant plus supporter la vie après la mort

d'Antoine et la victoire d'Auguste , avait pré-

féré de mourir par l'effet du venin de cette vi-

père. Quoi qu'il en soit des suites plus ou moins

douloureuses de sa morsure , il paraît que son

poison est des plus actifs. C'est ce serpent dont

on emploie diverses préparations en Egypte,

comme nous employons en Europe celles de la

vipère commune ; c'est celui qu'on y vend dans

les boutiques , et dont on se sert pour les remè-

des connus sous les noms de Sel de vipère
,

de Chair de vipère desséchée , etc. Suivant

M. Hasselquist, on envoie tous les ans à Ve-

nise une grande quantité de vipères égyptien-

nes
,
pour la composition de la thériaque ; et

,

dès le temps de Lucain , on en faisait venir à

Rome pour la préparation du même remède.

C'est cet usage , continué jusqu'à nos jours, qui

nous a fait regarder la vipère d'Egypte comme
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celle dont CJéopâtre s'était servie; toutes ses

descriptions sont d'ailleurs très-conformes à

celle que nous trouvons de l'aspic de Cléopâtre

,

dans les anciens auteurs , et particulièrement

dans Lucain ; et voila pourquoi nous avons pré-

fér-é, à ce sujet, l'opinion de M. Laurenti', et

d'autres naturalistes , à celle de M. Linnée, qui

a cru que le serpent dont le poison a donné

la mort à la reine d'Egypte était celui qu'il a

non^mé VAmmodtjte , et dont nous allons nous

occuper^.

Il paraît que c'est aussi à cette vipère qu'il

faut rapporter ce que Pline a dit de l'aspic^, et

la belle peinture qu'a faite ce grand écrivain de

l'attachement de ce reptile pour sa femelle, du

courage avec lequel il la défend lorsqu'elle est

attaquée , et de la fureur avec laquelle il pour-

suit ceux qui l'ont mise à mort.

L'AMMODYTE*.

Vipera (Echidna) Animodytes, Merr. Col. Ammodytes,

Linn., Lacep., Shaw ; Vipera Mosis et Vip. illyrica,

Leur.; Vip. Ammodytes, Datid., Cuv. ; Col. Chara-

sii, Shaw. ; Cobra Ammodytes, Fitz.

Les anciens , et surtout les auteurs du moyen

âge , ont beaucoup parlé de ce serpent très-ve-

nimeux
,
qui habite plusieurs contrées orienta-

les, et que l'on trouve dans plusieurs endroits de

l'Italie , ainsi que de l'Illyrie , autrement Escla-

vonie. Son nom lui vient de l'habitude qu'il ade

se cacher dans le sable , dont la couleur est à

peu près celle de son dos , varié d'ailleurs par

un grand nombre de taches noires , disposées

souvent de manière à représenter une bande lon-

gitudinale et dentelée , ce qui donne aux cou-

* Voyez l'endroit déjà cité.

* Aménités académiques , Stockholm , 1763 . t. VI
, p. 2t0.

» Pline, liv. VHI.
•• Cenchrias.— Cerchrias. — Cynchrias. — Miliaris. —

Vipère cornue d'Ulyrie. — Asfide ciel corno. — Amniodyte,

M Daubenton, Encycl. méth. — Ammodyte, M. Valmontde
Boraare, Dict. d'Hist. nat.— Druinus. Béloo, 203. — y^/unio-

dijU:^, Aldrovande, Serp. 169.— Ammoilyte, Malhiole, Coin,

sur : iio>cori(le, p. 930. — Amiudulus , Avicenne. — Aninio-

dyle, Olaus magnus.— Ammodytes, Gesner, lib. v, de Serp.

natnrâ, foi. 2'. —Ammodytes, SoWrma. — A niniodyl es

,

Aëtius. lib XUI
,
cap. 25 — Ammodytes. Essay Toiiwards a

natural History of Serpents , by Charl. Owen. Lond., 1742,

p. 5'.. — Ammodytes. Rai . Syiiop.s. , f. 287. • Ammodytes ila

« dictus (juod iirena:n subeat. Viperae persimilem esse diuiit,

cubitali lonsitndine, colore arenaceo, capite viperino am-
€ pbore, maxllis latioribos , insupiriore parte rostii eminen-

• tiamquamddiii acuta? verucse similem gerens, undè Serpens

c cornutus viiîgô dicitnr. In Lybià, inque lUyrico et Ilaliâ,

• Coiuitalu imprimis Gdritiensi iaveaitur. *

leurs de l'ammodyte une très-grande ressem-
blance avec celles de la vipère commune

, dont
il se rapproche aussi beaucoup par sa confor-

mation; mais sa tête est ordinairement plus

large
, à proportion du corps

,
que celle de notre

vipère
; et d'ailleurs il est fort aisé de le distin-

guer de toutes les autres couleuvres connues,

parce qu'il a sur -le bout du museau une petite

éminence , une sorte de corne , haute commu-
nément de deux lignes , mobile en arrière, d'une

substance charnue , couverte de très-petites

écailles , et de chaque côté de laquelle on voit

deux tubercules un peu saillants
,
placés aux

orifices des narines; aussi a-t-il été nommé^
dans plusieurs contrées , Aspic cornu. Sa mo!>

sure est , en effet , aussi dangereuse que cell?

du serpent venimeux nommé Aspic par les an'

ciens
; et l'on a vu des gens mordus par ce ser-

pent
, mourir trois heures après *

; d'autres ont

vécu cependant jusqu'au troisième jour, et

d'autres même jusqu'au septième. Les remèdes

5u'on a indiqués contre le venin de l'Ammodyte,
sont à peu près les mêmes que ceu.K auxquels on

a eu recours contre la morsure des autres ser-

pents venimeux -. On a employé l'application des

ventouses, les incisions aux environs de la plaie,

la compression des pai'ties supérieures à l'en-

droit mordu , l'agrandissement de la blessure
,

les boissons qu'on fait avaler contre les poisons

pris intérieurement , les emplâtres dont on se

sert pour prévenir ou arrêter la putréfaction

des chairs , etc. ^. Ce reptile est couvert , sous

le ventre, de cent quarante-deux grandes pla-

ques, et, sous la queue, de trente-deux paires

de petites ; le dessus de sa tête est garni de pe-

tites écailles ovales, unies et presque sembla-

< Mathiole
* Voyez , dans l'article de la Vipère commune , un extrai*

des expériences de M. l'abbé Fontana , au sujet du poison de

ce serpent.

• < Propriè antem cis anxiliatur mentacum , aqua mnlsa

f potata , castoreum , < assia et artemisiae succus cum aquâ.

f Danila eiiam in potu Iht riaca eadem quoqne plagae impo-

I neiida. Utendnni et emplastris attractoriis : posleà verô ca-

f taplasmata ; quae ad nomas sive ulcéra serpentia conducunt,

€ imponetida. » Aëtius.

f Cnratio autem eorum est curatio communis : et est ejus

• proprium dare in potu castorenm , et cinnamomum , et ra-

« dicem centanreae , de t|Uocumque istorum fueiit , etc., cum

a viuo. Et coufert eis radix aristoiochiîe , et propriè longé

t jnvainentum maximum. Et similiter radix assoasir, et succus

< ejiis propriè. et radix genlianae. Etconferunt eis ex em-

c plastris mel decoctum et exsiccatum, et tritura : et radiées

f granatorum : et similiter centaureae, et .semen lini et lac

c tncie . et semen harmel, et volubilis , et ruta sylvestres : et

€ conferunt eis emplastra appropriata ulcerjbus putridis. »

vicenne.
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blés à celles du dos. La queue est très-courte
,

à proportion du corps, qui n'a ordinairement

qu'un demi-pied de long.

L'ammodyte se nourrit souvent de lézards et

d'autres animaux aussi gros que lui , mais qu'il

peut avaler avec facilité , à cause de l'extension

dont son corps est susceptible.

Il paraît que c'est à cette espèce , au déve-

loppement de laquelle un climat très-chaud

peut être très-nécessaire
,

qu'il faut rapporter

les serpents cornus de la Côte-d'Or, dont a parlé

Bosman
,
quoique ces derniers soient beaucoup

plus grands que l'ammodyte d'Esclavonie. Ce

voyageur vit , au fort hollandais d'Axim , la

dépouille d'un mdividu de cette espèce de ser-

pents cornus ; ce reptile était de la grosseur du

bras , long de cinq pieds , et rayé ou tacheté de

noir, de brun , de blanc et de jaune , d'une ma-
nière très-agréable à l'œil. Suivant Bosman, ces

serpents ont pour arme offensive une fort petite

corne , ou plutôt une dent qui sort de la mâ-

choire supérieure, auprès du nez; elle est blan-

che , dure et très-pointue. Il arrive souvent aux

nègres, qui vont nu-pieds dans les champs, de

marcher impunément sur ces animaux , car ces

reptiles avalent leur proie avec tant d'avidité

,

et tombent ensuite dans un sommeil si pro-

fond
,
qu'il faut un bruit assez fort , et même

un mouvement assez grand pour les réveiller ^

LE CÉRASTE 2.

Vipera (Echidna) Cérastes, Merr. ; Col. Cérastes, Has-

selq., Linn., Lacep., Shaw.; Col. cornutus, Has-

selq. ; Vipera Cérastes, Latr., Daud. ; Vipera cor-

nuta, Daud. ; Aspis Cérastes, Fitz.

On a donné ce nom à un serpent venimeux

d'Arabie , d'Afrique , et particulièrement d'E-

gypte
,
qui a été envoyé au Cabinet du roi sous

le nom de Vipère cornue ; il est très-remar-

quable et très-aisé à distinguer par deux es-

pèces de petites cornes qui s'élèvent au-dessus

de ses yeux. C'est apparemment cette con-

formation qui
,
jointe à sa qualité vénéneuse

,

et peut-être à ses habitudes naturelles , l'au-

» Bosman
, p. 275.

* Kepaoric , en grec. Al^p et Aëg, en Egypte. — Cérastes.

— Cerislalis. — Le Céraste , M. Daubenton. Encycl. niéth.—

Bélon , itin. 203. — Le Céraste. .M. Valmont de Bomare , Dict.

d'Hist. uat. — Cérastes . Rai , Synopsis Serpentin! generis

,

p. 287. — Cérastes, Gesner, de Serpentum naturà, fol. 58. —
Cérastes , Essay Touwards a natural History ot Serpents , by
Cturl. Owea. Lood., 4742, p. 54, pi. l.

ront fait observer avec attention par les pre-

miers Egyptiens , et les auront déterminés à

faire placer de préférence son image parmi

leurs diverses figures hiéroglyphiques. On le

trouve gravé sur les monuments de la plus

haute antiquité, que le temps laisse encore

subsister sur cette fameuse terre d'Egypte. On
le voit représenté sur les obélisques, sur les

colonnes des temples , au pied des statues , sur

les murs des palais, et jusque sur les momies'.

Un double intérêt anime donc la curiosité, re-

lativement au céraste ; une connaissance exacte

de ses propriétés et de ses mœurs , non-seule-

ment doit être recherchée par le naturaliste,

mais servirait peut-être à découvrir en partie

le sens de cette langue religieuse et politique
,

qui nous transmettrait les antiques événements

et les antiques opinions des célèbres et belles

contrées de l'Orient, Si l'on ne peut pas encore

exposer toutes les habitudes naturelles du cé-

raste , faisons donc connaître exactement sa

forme , et décrivons-le avec soin d'après les

individus que nous avons examinés.

Les opinions des naturalistes, anciens et mo-
dernes ont fort varié sur la nature ainsi que sur

le nombre des cornes qui distinguent le céraste
;

les uns ont dit qu'il en avait deux , d'autres

quatre , et d'autres huit
,
qu'ils ont comparées

aux espèces de petites cornes , ou pour mieux

dire , aux tentacules des limaçons et d'autres

animaux de la classe des vers^. Quelques au-

teurs les ont regardées comme des dents atta-

chées à la mâchoire supérieure
;
quelques au-

tres ont écrit que le céraste n'avait point de

cornes
;
que celles qu'on avait vues sur la tète

de quelques individus n'étaient point naturel-

les , mais l'ouvrage des Arabes
,
qui plaçaient

avec art des ergots sur le crâne du reptile
,
pour

le rendre extraordinaire et le faire vendre plus

cher. 11 se peut que l'on ait quelquefois atta-

ché à de vrais cérastes de petites cornes artifi-

cielles ; il se peut aussi que ces serpents ayant

été fort recherchés , on ait vendu pour des cé-

rastes des reptiles d'une autre espèce qui leur

auront à peu près ressemblé par la couleur, et

auxquels on aura appliqué de fausses cornes.

Mais le vrai serpent céraste a réellement au-

' Deux très-grandes pierres apportées d'Alexandrie à Lon-
dres , placées dans la cour du Muséum, et qui paraissent avoir

fait partie d'une grande corniche d'un magnifique palais,

présentent plusieurs figures de cérastes très-bien gravées.

Lettre de M. Ellis, Trans. phil., an. t766.

' Pliue et Solia.
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dessus de chaque œil un petit corps pointu et

allonge, auquel le nom de corne me parait

mieux convenir qu'aucun autre. M. Linnée a

donné ' le nom de dents molles à ces petits corps

placés au-dessus des yeux du serpent que nous

décrivons; mais ce nom de dent ne nous parait

pouvoir appartenir qu'à ce qui tient aux mâ-

choires supérieures ou inférieures des animaux
;

et après avoir examiné les cornes du céraste

,

en avoir coupé ime en plusieurs parties , et en

avoir ainsi suivi la proJongation jusqu'à la tète,

nous nous sommes assurés que, bien loin de

tenir à la mâchoire supérieure , ces cornes ne

sont attachées à aucun os ; aussi sont-elles mo-

biles à la volonté de l'animal.

Chacune de ces cornes est placée précisément

au-dessus de l'œil , et comme enchâssée parmi

les petites écailles qui forment la partie supé-

rieure de l'orbite; sa racine est entourée d'é-

cailles plus petites que celles du dos, et elle re-

présente une petite pyramide carrée dont chaque

face serait sillonnée par une rainure longitudi-

nale et très-sensible ^. Elle est composée de

couches placées au-dessus les unes des autres,

et qui se recouvrent entièrement. INous avons

enlevé facilement la couche extérieure
,

qui

s'en est séparée en forme d'épiderme , en pré-

sentant toujours quatre côtés et quatre rai-

nures, ainsi que la couche inférieure
,
que nous

avons mise par là à découvert. Cette manière

de s'exfolier est semblable à celle des écailles,

dont l'épiderme ou la couche supérieure se sé-

pare également avec facilité après quelque

altération. Aussi regardons-nous la matière de

ces cornes comme de même nature que celle

des écailles ; et ce qui le confirme , c'est que

nous avons vu ces petites éminences tenir à la

peau de la même manière que les écailles y
sont attachées. Au reste, ces cornes mobiles

sont un peu courbées, et avaient à peu près

deux lignes de longueur dans les individus que

nous avons décrits.

La tète des cérastes est aplatie , le museau

gros et court, l'iris des yeux d'un vert jau-

nâtre , et la prunelle , lorsqu'elle est contractée,

forme une fente perpendiculaire à la longueur

• Systema naturae, editio XHI.
' Bélon a comparé la fortiie de ces éminences à ceUe d'un

grain d'orge , et c'est apparemment cette ressemlilance avec

une graine dont se nourrissent i)nfli|iies ('S|)èces d'oiseaux, qni

a fait penser ipie le céraste se cachait sous des feuilles et ne
laissait paraître que ses cornes, qui servaient d'upiiât pour les

petiti oiseaux qu'il dévorait. Voyez Pliue ctSulia.

I.

du corps
;
le derrière de la tête est rétréci et

moins large que la partie du corps à laquelle

elle tient; le dessus en est garni d'éeailles

égales en grandeur à celles du dos , ou même
quelquefois plus petites que ces dernières

,

qui sont ovales et relevées par une arête sail-

lante.

Nous avons compté, sur deux individus de

cette espèce , cent quarante-sept grandes pla-

ques sous le ventre , et soixante-trois paires de

petites plaques sous la queue. Suivant M. Lin-

née , un serpent de la même espèce avait cent

cinquante grandes plaques et vingt-cinq paires

de petites. Hasselquist a compté sur un autre

individu cinquante paires de petites plaques
,

et cent cinquante grandes. Voilà donc une nou-

velle preuve de ce que nous avons dit touchant

la variation du nombre des grandes et des petites

plaques dans la même espèce de serpent ; mais

comme il ne faut négliger aucun caractère dans

un ordre d'animaux dont les espèces sont , en

général, très-difficiles à distinguer les unes

des autres, nous croyons toujours nécessaire

de joindre le nombre des grandes et des petites

plaques aux autres signes de la différence des

diverses espèces de reptiles.

La couleur générale du dos est jaunâtre et

relevée par des taches irrégulières plus ou

moins foncées
,
qui représentent de petites ban-

des transversales; celle du dessous du corps est

plus claire.

Les individus que nous avons mesurés avaient

plus de deux pieds de long; ils présentaient la

grandeur ordinaire de cette espèce de serpents.

La queue n'avait pas cinq pouces ; elle est or-

dinairement très-courte en proportion du corps,

dans le céraste , ainsi que dans la vipère com-

mune.

Le céraste supporte la faim et la soif pen-

dant beaucoup plus de temps que la plupart

des autres serpents; mais il est si goulu, qu'il

se jette avec avidité sur les petits oiseaux et

les autres animaux dont il fait sa proie; et

comme , suivant Bélon , sa peau peut se prêter

à une très-grande distension , et son volume

augmenter par là du double , il n'est pas sur-

prenant qu'il avale une quantité d'aliments si

considérable que , sa digestion devenant très-

difficile , il tombe dans une sorte de torpeur et

dans un sommeil profond, pendant lequel il est

fort aisé de le tuer.

La plupart des auteurs anciens ou du moyen
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âge ont pensé qu'il était un des serpents qui

peuvent le plus aisément se retourner en divers

sens, et ils ont écrit qu'au lieu de s'avancer en

droite ligne , il n'allait jamais que par des cir-

cuits plus ou moins tortueux , et toujours , ont-

ils ajouté , en faisant entendre une sorte de pe-

tit bruit et de sifflement par le choc de ses dures

écailles *. Mais, de quelque manière et avec

quelque vitesse qu'il rampe, il lui est difficile

d échapper aux aigles et aux grands oiseaux de

proie qui fondent sur lui avec rapidité , et que

les Egyptiens adoraient, suivant Diodore de

Sicile
,
parce qu'ils les délivraient de plusieurs

bêtes venimeuses , et particulièrement des cé-

rastes. Ces serpents cependant ont toujours

été regardés comme très-rusés, tant pour échap-

per à leurs ennemis
,
que pour se saisir de leur

proie; on les a même nommés insidieux, et

l'on a prétendu qu'ils se cachaient dans les

trous voisins des grands chemins , et particu-

lièrement dans les ornières
,
pour se jeter à

J'improviste sur les voyageurs.

C'est principalement avec cette espèce de ser-

pents que les Libyens , connus sous le nom de

Psijlles
, prétendaient avoir le droit de jouer

impunément, et dont ils assuraient qu'ils

maîtrisaient, à leur volonté, et la force et le

poison.

Les cérastes , ainsi que tous les reptiles
,

peuvent vivre très-longtemps sans manger
;

plusieurs auteurs l'ont écrit , et l'on a même
beaucoup exagéré ce fait, puisqu'on a cru

qu'ils pouvaient vivre cinq ans sans prendre au-

cune nourriture *.

Bélon assure que les petits cérastes éclosent

dans le ventre de leur mère , ainsi que ceux de

notre vipère commune ^; mais nous croyons

devoir citer un fait qui paraît contredire cette

assertion , et que Gesner rapporte dans son

livre de la Nature des serpents , d'après un de

ses correspondants qui en avait été témoin à

^Lncain, 1. IX. Nicandre, io Theriacis. Aëtius, Gylliiis,

Isidore , etc.

't M Gabricli , apothic.iire de Venise , qui avait demeuré
f longtemps au Caire, me montra deux de ces vipères idrnx

€ cérastes j, (ju'il avait gardées cinq ans dans une bouteille

« bien bouchée , sans aucune nourriture ; il y avait .seulement

< au fond de la bouteille un peu de sable fin. dans leijuel elles

« se loiivaient ; lorsipie je les vis, elles venaient de changer de
« peau , et paraissaient aussi vigoureuses et aussi vives (pie

t si elles avaient été prises tout nauvellenirnt. » Sb.iw.

Voyase dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant,
1. 11 . c. S.

• Voyej Bélon et Rai, à l'endroit déjà cité.

Venise '. Un noble vénitien conserva pendlnt

quelque temps , et auprès du feu , trois serpents

qu'on lui avait apportés du pays oii l'on trouve

les cérastes; l'un femelle, et trois fois plus

grand que les autres, avait trois pieds de long,

presque la grosseur du bras , la tète comprimée

et large de deux doigts, l'iris noir, les écailles

du dos cendrées et noirâtres dans leur partie

supérieure , la queue un peu rousse et terminée

en pointe, et une corne de substance écailleuse

au-dessus de chaque œil. Gesner le regarda

comme de l'espèce des cérastes , dont il nous

paraît, en effet, avoir eu les principaux carac-

tères ; il pondit dans le sable quatre ou cinq

œufs à peu près de la grosseur de ceux de pi-

geon. Les rapports de confornuition , de qua-

lité vénéneuse et d'habitudes qui lient le céraste

avec la vipère commune, ainsi qu'avec un
grand nombre d'autres vipères dont la manière

de venir au jour est bien connue , nous feraient

adopter de préférence l'opinion fondée sur l'au-

torité de Bélon
,
qui a beaucoup voyagé dans le

pays habité par les cérastes ; mais comme il

pourrait se faire que les deux manières de venir

à la lumière fussent réunies dans quelques es-

pèces de serpents, ainsi qu'elles le sont dans

quelques espèces de quadrupèdes ovipares, et

qu'il serait bon de bien déterminer si tous les

animaux armés de crochets venimeux écloseut

dans le ventre de leur mère, et même sont les

seuls qui ne pondent pas , nous invitons les

voyageurs qui pourront observer sans danger

les cérastes, à s'assurer de la manière dont

naissent leurs petits.

Hérodote a parlé de serpents consacrés par

les habitants de Thèbes à Jupiter, ou, pour

mieux dire, à la divinité égyptienne qui ré-

pondait au Jupiter des Grecs ; on les enterrait,

après leur mort , dans le temple de ce dieu
;

et, suivant le père de l'Histoire, ils avaient

deux cornes , mais ne faisaient aucun mal à per-

sonne. Si Hérodote n'a point été trompé, on

devrait les regarder comme d'une espèce diffé-

rente de celle du céraste ; mais il est assez

vraisemblable qu'on l'avait mieux informé de

la conformation que des qualités de ces ser-

pents
,

qu'ils étaient venimeux comme le cé-

raste, qu'ils appartenaient à la même espèce,

et que la force de leur poison, qui avait dû pa-

raître aux anciens donner la mort presque aussi

* Gesner, fol. .'58'
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promptementquela foudre du maître des dieux,

avait peut-être été un motif de plus pour les

consacrer à la di\1mté que l'on croyait voir

lancer le tonnerre.

LE SERPENT A LUNETTES '

DES INDES ORIENTALES
,

OU LE NAJA.

Naia tripudians, Mcrr. ; Cûluber Naja, Lion., Gmel. ;

Naja hitesoins, N. fasciala, IN. brasiliensis, Ps. sia-

œensis, N. niacuUita, N. uon Naja, Laur.; Coluber

Peruvii et C. Brasilia;, Lacip.; Col. cscus et C. ru-

fus, Gmel. ; Vipera Naja, Naja vera, Fitz.

La beauté des couleurs a été accordée à ce

serpent, l'un des plus venimeux des contrées

orientales. Bien loin que sa vue inspire de l'ef-

froi à ceux qui ne connaissent pas l'activité de

son poison , on le contemple avec une sorte de

plaisir, on l'admire; et, pendant que le brillant

de ses écailles , ainsi que la vivacité des cou-

leurs dont elles sont parées, attachent les

regards , la forme singulière du reptile attire

l'attention : on a même cru voir sur sa tête

une ressemblance grossière avec les traits de

l'homme; et voilà donc l'image la plus noble

qui a pu paraître légèrement emprehite sur la

face d'un reptile vénéneux. Ce contraste a dû

plaire à 1 imagination des Orientaux , toujours

amie de l'extraordmaire; il a peut-être séduit

les premiers voyageurs qui ont vu le serpent à

lunettes , et ils ont peut-être éprouvé une sorte

de satisfaction à retrouver quelques traits de

la figure humaine sur un être aussi malfaisant
;

de même que les anciens poètes se sont presque

tous accordés à donner ces mêmes traits augus-

tes aux monstres terribles et fabuleux , enfants

de leur génie , et non de la Nature.

Mais sur quoi peut être fondée cette légère

apparence? Sur une raie d'une couleur diffé-

rente de celle du corps de l'animal , et qui est

placée sur le cou du serpent à lunettes, s'y re-

plie en avant des deux côtés, et se termine par

deux espèces de crochets tournés en dehors. Ces

* Cobra de Cahelo ou de Ci'petlo, par les Portugais. — Le
Serpent à lunettes, M. Danbenton, Encycl. mélh. — Naja ,

Kempfer. Aniœiiitatumexotii-arum fasciculus 3,obs.9 p. 5(15.

— Séba, t. I, pl.44. tig. <;t. U.pl. 89, fig. \ et 2 ; pi. 90, fig. i;

pi. 91, fig. \, et pi. 97. fig I. — Seipns iîidicus roronatus.
Rai , Synopsis Serpentin! generis

, p. 330. — Lv Serpent à lu-

nettes , Sérient couronné, Dict. d'Hi^t. nat., par M. Valn.ont

de Bomare. — Fpera indica vittata ••esHcularia. Catal.

mus. ind. — ripera pikata.

crochets colorés sont qi^elquefois prolongés de
manière à former un cercle ; faisant ressortir la

couleur du fond qu'ils renferment, ils ressem-
blent imparfaitement à deux yeux , au-dessus

desquels la ligne recourbée, semblable aux traits

grossiers, aux premières ébauches des jeunes

dessinateurs, représente vaguement un nez; et

ce qui a ajouté à ces légères ressemblances, c'est

qu'elles se montrent sur la partie antérieure du
tronc ou sur le cou du serpent, et que cette par-

tie antérieure est tellement élargie et aplatie,

proportionnellement au reste du corps
,
qu'elle

paraît être la tète de l'animal. L'on croit de loin

voir les yeux du serpent au milieu de ces cro-

chets de couleurs vives dont nous venons de

parler, quoique cependant la véritable tête où

sont réeilementles yeux et les narines soitplacée

au-devant de cette extension singulière du cou.

La ligne recourbée et terminée par deux cro-

chets ressemble assez à des lunettes , et c'est

ce qui a fait donner depuis au serpent naja le

nom de Srrpent à lunettes
,
que nous lui con-

servons ici. Mais pour mieux distinguer le rep-

tile dont nous traitons dans cet article , et qui

habite les grandes Indes , d'avec les serpents à

lunettes d'Amérique , dont il sera question dans

l'article suivant , nous avons cru devoir réunir

au nom trcs-connu de Serpent à lunettes , celui

de Naja, dont se servent les naturels du pays où

on le rencontre, et qui a été adopté par plusieurs

auteurs, et particulièrement par M. Linnée.

On a écrit qu'il y avait un assez grand nom-

bre d'espèces de serpents à lunettes : des natu-

ralistes en ont compté jusqu'à six ; mais , en

examinant de près les différences sur lesquelles

ils se sont fondés , il nous a paru qu'on ne de-

vait en compter que deux ou trois : le Serpent

à lunettes ou le Naja , dont il est ici question
;

le Serpent à lunettes du Pérou, et celui du Bré-

sil
,
qui peut-être même ne diffère que tres-

légèrement de celui du Pérou. Toutes les varié-

tés que nous rapportons au naja ne sont que

des suites de la diversité d'âge , de sexe ou de

climat; et, par exemple, on a représenté dans

Séba^ deux petits serpents à lunettes des Indes

orientales . qui ne me paraissent que de jeunes

naja de l'espèce ordinaire ; ils ne différaient des

naja adultes que par l'extension du cou, qui

était peu sensible, ce qui n'anno-açait qu'un âge

peu avancé, et par la teinte ou la distribution

de leurs couleurs; l'un était d'un cendré jaunà«

< Séba . t. n , pi. 89, fig. 5, et pi. 97, Og. S.
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tre, cerclé de bandes transversales pourpres, et

arrangées de manière que, de quatre en quatre,

il y en avait une plus large que les autres '
; le

second avait des couleurs moins distinctes , et

peut-être avait été pris dans un temps voisin de

celui de sa mue.

Les naja adultes paraissent d'un jaune plus

ou moins roux, ou plus ou moins cendré, sui-

vant l'âge, la saison, et la force de l'individu.

Ils n'ont pas plusieurs bandes transversales

pourpres, mais au-dessus de la partie renflée de

ïew cou on voit un collier assez large et d'un

brun sombre qui disparait quelquefois presque

en entier sur les naja conservés dans l'esprit-de-

vin. Cette belle couleur jaune qui brille sui" le

dos du serpent à lunettes s'éclaircit sous le

ventre, où elle devient blanchâtre, mêlée quel-

quefois d'une teinte de rouge ; les raies qui for-

ment sur son cou un croissant dont les deux

pointes se replient en dehors et en crochets
,
de

manière à imiter des lunettes, sont blanchâtres,

bordées des deux côtés d'une couleur foncée.

Quelquefois ces nuances s'altèrent après la mort

de l'animal, ce qui a donné lieu à bien des faus-

ses descriptions. Le sommet de la tête est cou-

vert par neuf plaques ou grandes écailles, dis-

posées sur quatre rangs, deux au premier, du

côté du museau , deux au second , trois au

troisième, et deux au quatrième^. Les yeux

sont vifs et pleins de feu ; les écailles sont ova-

les
,
plates et très-allongées , elles ne tiennent à

la peau que par une portion de leur contour, et

il paraît que le serpent peut les redresser d'ime

manière très-sensible ; elles ne se touchent pas

au-dessus de la partie élargie du cou , elles y
forment des rangs longitudinaux un peu sépa-

rés les uns des autres , et laissent voir la peau

nue
,
qui est d'un jaune blanchâtre ; et comme

cette peau est moins brillante que les écailles

qui , étant grandes et plates , réfléchissent vive-

ment la lumière, ces écailles paraissent souvent

comme autant de facettes resplendissantes dis-

posées avec ordre, et qui présentent une couleur

d'or très-éclatante , surtout lorsqu'elles sont

éclairées par les rayons du soleil.

L'extension dont nous venons de parler est

formée par les côtes, qui, à l'endroit de cet élar-

' M. Laurent! a cru devoir faire une espèce distiucte sous

le nom de Naja à bandes ( Naja fasciata ).

^ Voilà ua nouvel exemple de ce que nous avons dit à

l'article de la Nomenclature des Serpents ; tons ceux qui ont

des dents crochues, grandes et mobiles, et qui sont venimeux,

n'ont pas le dessus de la tète çarni d'écaillés semblables k

telles dn dos.

gissement, sont plus longues que dans les au-

tres parties du corps du serpent, et ne se cour-

bent d'une manière sensible qu'à une plus

grande distance de l'épine du dos; mais d'ail-

leurs le naja peut gonfler et étendre à volonté

une membrane assez lâche qui couvre ces côtes,

et que Kempfer a comparée à des espèces d'ai-

les. C'est surtout lorsqu'il est irrité qu'il l'en-

fle et en augmente le volume ; et lorsque alors

il se redresse en tenant toujours horizontale-

ment sa tète, qui est placée au-devant de cette

extension membraneuse , on dirait qu'il est

coiffé d'une soi'te de chaperon que l'on a même
comparé à une couronne , et voilà pourquoi on

a donné à ce dangereux , mais cependant très-

bel animal , le nom de Serpent à chaperon,

ainsi que celui de Serpent couronné.

La femelle ' est distinguée aisément du mâle,

parce qu'elle n'a pas sur le cou la raie contour-

née et disposée en croissant, dont les pointes se

terminent en crochets tournés en dehors, et d'a-

près laquelle on a donné à l'espèce le nom de

Serpent à lunettes ; mais elle a de chaque côté

du cou, comme le mâle, une extension mem-

braneuse soutenue par de longues côtes ; elle

peut également en étendre le volume ; elle brille

des mêmes couleurs dorées, et elle a porté éga-

lement le nom de Serpent à couronne ^.

Les naja ont ordinairement trois ou quatre

pieds de longueur totale ; celle de l'individu

que nous avons décrit , et qui est au Cabinet du

roi , est de quatre pieds quatre pouces six li-

gnes ; l'extension membraneuse de son cou a

plus de trois pouces de largeur. Il a cent quatre-

vingt-dix-sept grandes plaques sous le corps

,

et cinquante-huit paires de petites plaques sous

la queue
,
qui n'est longue que de sept pouces

dix lignes. Celui que M. Liimée a décrit avait

cent quatre-vingt-treize grandes plaques, et

soixante paires de petites.

Le naja est féroce , et pour peu qu'on diffère

de prendre l'antidote de son venin , sa morsure

estmortelleil'onexpire dans des convulsions, ou

la partie mordue contracte une gangrène qu'il

est presque impossible de guérir; aussi, de tous

les serpents , est-ce celui que les Indiens
,
qui

vont nu-pieds, redoutent le plus. Lorsque ce

terrible reptile veut se jeter sur quelqu'un, il

se redresse avec fierté, fait briller des yeux

< Séba , t. II ,
pi. 90 . fig. 2 , et pi- 97. fig. 2.

> M. Laurenti a fait , de la femelle du Naja .
une espèce dis-

tincte qu'il a nommée IS'aja non Naja.
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étincelants , étend ses membranes en signe de

colère, ouvre la gueule, et s'élance avec rapi-

dité en montrant la pointe acérée de ses cro-

chets venimeux. Mais, malgré ses armes fu-

nestes, les jongleurs indiens sont parvenus à le

dompter de manière à le faire servir de specta-

cle à un peuple crédule , de même que d'autres

charlatans de l'Egypte moderne, à l'exemple de

charlatans plus anciens de l'antique Egypte

,

des Psylles de Cyrène, et des Ophiogènes de

Chypre, manient sans crainte, tourmentent

impunément de grands serpents, peut-être

même venimeux , les serrent fortement auprès

du cou, évitent par là leur morsure, déchirent

avec leurs dents et dévm-ent tout vivants ces

énormes reptiles
,
qui, sifflant de rage et se re-

pliant autour de leur corps, font de vains efforts

pour leur échapper •.

Ces Indiens qui ont pu réduire les naja et se

garantir de leur morsure , courent de ville en

ville pour montrer leurs serpents à lunettes

,

qu'ils forcent, disent-ils, à danser. Le jongleur

prend dans sa main une racine dont il prétend

que la vertu le préserve de la morsure veni-

meuse du serpent, et tirant l'animal du vase

dans lequel il le tient ordinairement renfermé,

il l'irrite en lui présentant un bâton, ou seule-

ment le poing ; le naja se dressant aussitôt con-

tre la main qui l'attaque, s'appuyant sur sa

queue, élevant son corps, enflant son cou, ou-

vrant sa gueule, allongeant sa langue fourchue,

s'agitant avec vivacité, faisant briller ses yeux

et entendre son sifflement, commence une sorte

de combat contre son maître, qui, entonnant

alors une chanson, lui oppose son poing tantôt

à di'oite et tantôt à gauche; l'animal, les yeux

toujours fixés sur la main qui le menace, ensuit

tous les mouvements, balance sa tête et son corps

sur sa queue qui demeure immobile et offre

ainsi l'image d'une sorte de danse. Le naja peut

• Lettre de M. Savary sur l'Egypte , t. I , p. 62. — Voyez
aussi le passage suivant de Shaw, t. II , c. 5. « Oa m a assuré

< qu'il y avait [ilus de (itiarante mille personnes au grand Caire

c et dans les villages des environs, qui ne niangeait-nl autre

t cnose que des lézards ou des serpents. Cette façon singulière

t de seuourrir leur vaut, entre autres, le privilège et l'honneur
I insigne de marcher immédiatement auprès des tapisseries

« brodées de soie noire
, qu'on fabrique tous les ans au grand

(( Caire pour le Kaaba de la Mecque , et qu'on va prendre au
<( châieau pour les promener en procession avec grande
« pompe et cérémonie , dans les rues de la ville. Lorsque ces

« procissions se font, il y a toujours un grand nomhre di^

« ces gens qui l'.<ccompagnent en chantant et en dansant, et

* faisant, par intervalles réglés, toutes sortes de contorsions

« et de getticulatious fanatiques. *

soutenir cet exercice pendant un demi-quart
d'heure; mais au moment que l'Indien s'aper-

çoit que, fatigué par ses mouvements et par sa
situation verticale, le serpent est près de pren-

dre la fuite, il interrompt son chant, le naja

cesse sa danse, s'étend à terre, et son maître le

remet dans son vase. Kempfer dit que lorsqu'un

Indien veut dompter un naja et l'accoutumer à

ce manège, il renverse le vase dans lequel il l'a

tenu renfermé, va à la couleuvre avec un bâton,

l'arrête dans sa fuite, et la provoque à un com-

bat qu'elle commence souvent la première;

dans l'instant où elle veut s'élancer sur lui pour

le mordre, il lui présente le vase et le lui oppose

comme un bouclier contre lequel elle blesse

ses narines, et qui la force à rejaillir en arrière;

il continue cette lutte pendant un quart-d'heure

ou demi-heure, suivant que l'éducation de

l'animal est plus ou moins avancée; la cou-

leuvre , trompée dans ses attaques , et blessée

contre le vase, cesse de s'élancer, mais présen-

tant toujours ses dents et enflant toujours son

cou, elle ne détourne pas ses yeux ardents du
bouclier qui lui nuit; le maître, qui a grand

soin de ne pas trop la fatiguer par cet exercice,

de peur que, devenant trop timide, elle ne se re-

fuse ensuite au combat, l'accoutume insensi-

blement à se dresser contre le vase , et même
contre le poing tout nu, à en suivre tous les

mouvements avec sa tête superbement gonflée,

mais sans jamais oser se jeter sur sa main, de

peur de se blesser; accompagnant d'une chanson

le mouvement de son bras, et par conséquent

celui du reptile qui l'imite, il donne à ce combat

l'apparence d'une danse ; et il en est donc de ce

serpent funeste comme de presque tous les êtres

dangereux qui répandent la terreur, la crainte

seule peut les dompter.

Mais il ne faut pas croire que les Indiens

soient assez rassurés par les effets de cette

crainte, pour ne pas chercher à désarmer, pour

ainsi dire, le reptile contre lequel ils doivent

lutter. Kempfer rapporte qu'ils ont grand soin,

chaque jour ou tous les deux jours, d'épuiser

le venin du naja, qui se forme dans des vésicu-

les placées auprès de la mâchoire supérieurCj

et se répand ensuite par les dents canines
;
pour

cela ils irritent la couleuvre et la forcent à mor-

dre plusieurs fois un morceau d'étoffe ou quel-

que autre corps mou, et à l 'imbiber de son

poison. Pour l'exciter davantage à exprimer son

venin» ils ont quelquefois assez d'adresse et de
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courage pour lui presser la tête sans en être

mordus, et la mettre par là dans une sorte de

rage qui lui fait serrer avec plus de force, et pé-

nétrer d'une plus grande quantité de poison, le

morceau d'étoffe ou le corps mou qu'on lui pré-

sente ensuite. Après avoir privé la couleuvre de

son venin, ils veillent avec beaucoup d atten-

tion à ce qu'elle ne prenne aucune nourriture, et

lis empêchent surtout qu'elle ne mange de l'herbe

fraîche, de nouveaux aliments lui rendant bien-

tôt de nouveaux sucs vénéneux et mortels.

Kempfer prétend que l'on a un remède assu-

ré contre la morsure venimeuse de ce serpent,

dans la plante que l'on nomme Mungo ainsi

qxx'Oph/orriza, qui croit abondamment dans les

contrées chaudes de l'Inde, et que l'on a em-

ployée non-seulement contre la morsure de plu-

sieurs reptiles, ainsi que des scorpions > mais

même contre celle des chiens enragés. L'on

disait, suivant le même Kempfer, que l'on avait

découvert ses vertus antivénéneuses en en

voyant manger à des mangoustes ou ichneumons

mordus par des naja, et que c'était ce qui avait

fait appliquer à ce végétal le nom de Mungo,

donné aussi par les Portugais aux mangoustes.

Ces quadrupèdes sont, en effet, ennemis mortels

du serpent à lunettes, qu'ils attaquent toujours

avec acharnement , et auquel ils donnent aisé-

ment la mort sans la recevoir, leur manière de

saisir le naja les garantissant apparemment de

ses dents envenimées.

Non-seulement les naja servent à amuser les

loisirs des Indiens; ils ont encore été un objet

de vénération pour plusieurs habitants des bel-

les contrées orientales, et particulièrement de la

côte de Malabar. La crainte d expirer sous leur

dent empoisonnée, et le désir de les écarter des

habitations , avaient fait imaginer de leur ap-

porter, jusques auprès de leurs repaires, les ali-

ments qui paraissaient leur convenir le mieux;

les temples sacrés étaient ornés de leurs images,

et si ces reptiles pénétraient dans les demeu-

res des habitants , ou si on les rencontrait sous

ses pas, bien loin de se défendre contre eux et

de chercher à leur donner la mort, on leur

adressait des prières, on leur offrait des pré-

sents, ou suppliait les bramines de leur faire de

pieuses exhortations, on se prosternait, on

tâchait de les fléchir par des respects, tant la

terreur et l'ignorance peuvent obscurcir le flam-

beau de la raison '

.

* a L ne autre espèce que les Indiens nomment NalU Pam-

On a prétendu que l'on trouvait dans le

corps des naja et auprès de leur tête, une pierre

que l'on a nommée pierre de Serpent, pierre

de Serpent à chaperon, pierre de Cobra, etc.,

et qu'on a regardée comme un remède assuré,

non-seulement contre le poison de ces mêmes
serpents à lunettes, mais même contre les effets

de la morsure de tous les animaux venimeux.

On pourra voir dans la note suivante '
, combien

bou, c"est-à-dire bonne couleuvre , a reçu des Portugais la

nom de Cobra capfl
, parce qu'elle a la léte environnée

d'une pe;u large qui forme une espèce de chapeau. Son
corps est émaillé de couleurs très-viv.s

,
qui en rendent la

vue aussi aj^réable que ses blessures sont d.ngereuses ; ce-

pemlaut elles ne sont monelles que pour ceux qui négli-

gent d'y reniédiir. Les diverses représentations de ce»

cruels animaux font le plus bel ornemeut «les pagodes ; on
leur adresse des piièrcs et des offrandes. Un Malabare qui

trouve une couleuvre dans sa maison, la supplie d'abord de
sortir; si ses prières sont sans effet, il s efforce de Tattirer

dehori e^ lui présentant du lait, ou quelque autre aliment;

s'obstine-l-elie à ilenieurer, on appelle les bramines ,qui lui

présentent élo(|nemment les motifs dont elle doit être tou-

chée, tels que le r- specl du Malabare et les ador,.tinns qu'il

a rendues à tonte l'espèce. Pendant le séjour ipie Dellon fit

à Cananor, un secrétaire du prince-gouverneur fut mordu
par un de ces serpents à chapeau qui était de la grosseur du
bras . et d'euviion huit pieds de longueur ; il négligea

dabord les remèdes ordinaires , et ceux qui l'accompa-

gnaient se contentèrent de le ramcijer à la ville, où le ser»

peut fut apporté aussi dans un vase bien couvert. Le prince,

touché de cet aci ideut, fit appeler aussitôt les bramines qiJ

représentèrent à l'animal combien la vie d'un officier «
tiiièle était importante à l'État; aux prières on joli^iit lei

menaces; on lui déclara que, si le malade péri>Siit, elle

serait brûlée vive dans le même bûcher : mais elle fut inexo-

rable, et le secrétaire mourut de la force du poison. Le
prince fut extrêmement sensible à celte perte; cependant,

ayant fait réllexion que le mort pouvait être coup.ible de

quelque faute secrète qui lui avait peut-être attiré le cour-

roux des dieux, il fit porter hors du palais le vase où la cou-

leuvre était reniermée, avec ordre de lui rendre la liberté,

après lui avoir fjit beaucoup d'excuses et quantité de pro-

fondes révérences.

i Une piété bizarre engage un grand nombre de Malabarei

à porter du lait et divers aliment-s dans les forêts Oii sur les

chennns , pour la subsistance de ces ridicules divinités.

Quelques voyageurs, ne pou\antdonner d'expli(;ation plus

raisonnable à cet aveugiement, ont jugé qu'anciennement

la vue des Malabares avait p-ut être éie de leur ôier l'envie

de venir chercher leur nourriture dans les maisons, en leur

fournissant de quoi se nourrir au milieu des charnus et des

bois

f La loi que les idolâtres s'imposent de ne tuT aucune

couleuvre est peu respectée des chrétiens et des mahumé-

tans : tous les étrangers qui s'arrêtent au MaUibar font

main-basse sur ces odieux reptiles; et c'est rendre sans

doute un important service aux habitants naturels. Il n'y a

po nt (le jour où l'on ne fût en danger d'être mortellement

blessé
,
jusque dans les lits, si l'on négliseait de visiter ton-

tes les parties de la maison qu'on habite. » Description da

Malabar. Hist. des Voy., éd. in-42, t. XLlll, p. 341 et s.

• Nous allons rapporter, à ce sujet, une partie des observa-

tions du célèbre Rédi. t Parmi les productions des ludes, dit

< ce physicien, auxquelles lo|iinion publuiue attribue des

« propriétés merveilleuses, sur la foi des voyageurs, il y a cer-

€ taines pierres qui se trouvent, dit-on, dans la tète d'un

f serpent des Indes extrêmement venimeux. On prétend que



DES SERPENTS. S5i

pea on doit compter sur la bonté de ce remède,

qui n'a jamais été trouvé dans le corps d'un

f ces pierres sont très-honnes contre tous les venins : cette

t opinion s'est fortifiée (.ar rauloritL' de plusieurs savants qui

t l'ont adoptée, et l'on annonce deux cpn uves de ces pier-

e res, faiti's à Uome avec beaucoup de sudès ; l'une, par

c M. Carlo Ma!;nini , sur un liomnie ; et l'autre, par le père

KircliiT, sur un cliien. Je connais ces pienes depuis plu-

sieurs aimées, j'en ai quelijues-uiies cliez moi, el je me suis

convaincu , par des expériences réitérées, et dont je vais

rendre compte, qu'elles n'ont point la vertu qu'on leur at-

tribue contre les veuins.

«Sur la fin de l'hiver 166'2, trois religieux de l'ordre de

Saint-François , nouvellement arrivés des Indes orientales,

t vinrent à la cour de Toscane, qui était alors à Pise, et firent

f voir au Grand-Duc Ferdinand II, plusieurs curiosités qu'ils

« avaient apportées de ce pays ; ils vantèrent surtout rertai-

« nés pierres qui, comme celles dont on parle aiijourd'liui, se

u trouvaient, disaient-ils, dans la tête d'un serpent, décrit

f par Garcias da Orto, et nommé par les Portugais Cobra de

t cahelos, serpent à chaperon ; ils assuraient que , dans tout

f l'Indostan . dans les deux vastes péninsules de l'Inde, et

« particulièrement dans le royaume de Quam sy, on appli-

c quait ces pierres comme un antidote éprouvé sur les morsu-

« res des vipères, des aspics, des cérastes, et de tous les aui-

t maux venimeux, et même surl'-s blessures faites pardes flè-

( ches ou autres armes empoisonnées : ils ajoutaient i|ue la

« sympathie de cfs pierres avec le venin était telle, qu'elles

« s'attachaif-nt fortement à la blessure, comme de petites ven-

« touses, et ue s'en séparaient qu'après avoir attire tout le ve-

• nin, qu'alors ebes tombaient d'elles-n^êmes , laissant l'ani-

t mal tout à faitguéii; que. pour les nettoyer, il fallait les

« plonger dans du lait frais, et lesy lai-ser jusqu'à cciin'elles

« eussent rejeté tout le vetiin dont elles s'étaient imbibées, ce

qui donnait au lait une teinture d'un jaune verdàtre. Ces

« religieux offrirent de confirmer leur récit par lexpérience.

I et tandis qu'on cherchait pour cela des vipères , M. Vincen-
I zio Sandrini, un des plus habiles artistes de la pharmacie <tu

I Grand-Duc, ayant examiné ces pierres, se souvint qu'il en
« conservait depuis longtemps de semblables , il les fit voira

« ces religieux, qui convinrent qu'elles étaient de même na-

« ture que les leurs , et qu'elles devaient avoir les mêmes
I vertus.

» La couleur de ces pierres est un noir semblable à celui de

i la pierre de touche; elles sont lisses et lustrées comiiie si

€ elles étaient vernies; quelques unes ont une tache grise sur

i un côté seulement, d'autres l'ont sur les deux cotés ; il y en

• a qui sont toutes noires et sans aucune tache , et d'autres

f enfin, qui ont au milieu un peu de blanc sale, et tout autour

i une teinte bleuâtre; la plupart sont d'une forme lenticu-

f laire; il y en a cependant qui sont oblongnes: parmi les

• premières, les plus grandes que j'aie vues sont larges comme
« une de ces pièces de monnaie , appelées g> ossi, et les plus

« petites n'ont pas tout à fait la grandeur d'un quatirino.

• Mais quelle que soit la différence de leur volume, elles va-

t rient peu entre elles pour le poids, car ordinairement les

« plus grandes ne pèsent guère au delà d'un denier et dix-huit

« grains, et les plus [letites sont du poids d'un denier et six

• grains. J'en ai cependant vu et essayé une qui pesait un
« quart d'once et six grains. » Uédi entre ensuite dans les dé-

tails des expériences qu'il a faites pour prouver le peu d'effet

desvierres dcserptnt contre l'action des divers poisons, et

II ajoute plus bas : « Pour moi, je crois, comme je viens de le

t dire, que ces pierres sont artilicielles, et mon opinion est

I appuyée du témoignage de plusieurs savants qui ont de-

t meure longtemps dans les Indes, en deçà et au delà du
€ Gange, et qui affirment que c'est une composition faite

«par certains solitaires indiens , qu on nomme Jogues, qui

« vont les vendre à Diu, à Goa, à Salsette, et qui en font com
f tnercedans toute la côte de Malabar, dans celles du Golfe

de lieugale, de tjiaui, de la GochiucUine, et daus les princi-

naja, et n'est qu'une production artificielle ap-
portée de i'Jude, ou imitée eu Europe.

LE SERPENT A LUNETTES

DU PÉROU.

Naia tripudians, Merr. ; Col. ÎS'aja, Linn., Gmel.; Col.
Peruvii, Lacep. ; Vipera Naja, Latr., Daud '.

Nous ne connaissons ce serpent que pour en

avoir vu la figure et la description dans Séba 2;

quelque rapport qu'il ait avec le naja des Indes

Orientales, nous avons cru devoir l'en séparer,

parce qu'il n'a pas autour du cou ce.s membra-
nes susceptibles d'èlre gonflées, cette extension

considérable qui distingue le serpent à lunettes

de l'ancien continent; et l'on ne peut pas dire

que l'individu représenté dans Séba eiit été pris

dans un âge trop peu avancé pour avoir autour

du cou cette extension membraneuse, puisqu'il

était aussi grand que plusieurs naja garnis de

ces membranes, que l'on a comparées à une

couronne ou à un cbaperon. Ce serpent à lu-

nettes du Pérou ressemble d'ailleurs beaucoup

au naja des grandes Jndes ; il a la tête garnie de

grandes écailles, une bande transversale d'un

gris obscur, qui lui forme un collier, le dessus

du corps roux, varié de blanc et de gris, et le

dessous, d'une couleur plus claire. Peut-être

« pales îles de l'Océan oriental. Un jésuite, dans certaines re-

f tatioiis, parle de quelques autres pierres de serpent qui sont

f vertes.

( Je n'en ai jamais vu ni éprouvé de vertes , mais si leurs

t propriétés sont, comme il le dit , les mêmes que celles des

f pii rres artificielles, je crois être bien fondé à oouter de la

vertu des unes et des autres, et à mettre ces Jo?ne> au rang

< des charlatans, car ils vont dans les villes commerçantes

a des Indes, portant, autour de leur cou et de leurs bras, des

« serpents à chaperon auxquels ils ont soin d'arracher aupa-

« ravant toutes les dents (comme l'assure Garcias da Orto),

• et d'ôtei- tout le venin. Je n'ai pas de peine à croire qu'avec

i ces précautions, ds s'en fassent mordre imj unément, et

encore ni' lins qu'ils persuadent au peuple que c'est à ces

t pierres appliquées sur leurs blessures, qu'ils doivent leur

• guérison.

e On objectera peut-être comme une preuve de la sympa-

< thie de cette pierre avec le veuin, la vertu qu'elle a des'at-

< tacher fortement aux blessures empoisonnées ; mais elle

t s'attache aussi fortement aux plaies où il n'y a point de

« venin , et à toutes les parties du corps qui sont liuniectées

t de sang ou de quelque autre liiiueur, par la même raison

f que s'y attaclieut la terre sigillée et toute antre soi te de

f bol. 1 Rédi, oi'Servations sur diverses choses naturelles, etc.

Coll. ac, partie étr., t. IV, p. SVI , 542 et 55i.

Au reste, le sentiment de Rédi a été confirmé parM.l'abbë

Fontana. Voyez son ouvrage sur les Poisons, t. II. p. 68.

' Ce serpent, indiqué à tort comme propre an Pérou .ap-

partient à l'espèce du Naja, des Indes orientales, ci-avant dé-

crite, p. 347. D.

'Séba, t. II, pi. 85, fig. I
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faut- il rapporter à cette espèce un petit serpent

à lunettes de la Nouvelle-Espagne, qui est éga-

lement figuré et décrit dans Séba ', et qui n'a

pas autour du cou d'extension membraneuse.

Ce reptile a de grandes écailles sur la tête, un

collier noirâtre, et le corps jaunâtre, entouré

de petites bandes brunes.

LE SERPENT A LUNETTES ^

DU BRÉSIL.

Naia tripudians, Merr. ; Col. Naja, Linn., Grael. ; Col.

Brasilia?, Lacep.; Vipera Naja, Latr., Daud. *.

Nous séparons ce serpent du précédent, à

cause d'une petite extension membraneuse que

l'on voit des deux côtés de son cou ; et il diffère

d'ailleurs du naja par !a figure singulière des-

sinée sur cette même partie susceptible de gon-

flement. Cette marque, d'un blanc assez écla-

tant, ne représente pas une paire de lunettes

aussi exactement que dans le naja et le serpent

précédent, mais elle ressemble plutôt à un

cœur assez profondément découpé ; sa pointe est

tournée vers la queue, et elle est chargée, de

chaque côté, de deux taches noires, dont la plus

grande est la plus près de la tête. La couleur

du dos est d'un roux clair, avec quelques ban-

des transversales brunes; celle du ventre est

plus blanchâtre. Nous ne savons rien des habi-

tudes naturelles de ce serpent.

LE LÉBETIN *.

Cophias Hypnale, Merr.; Colubcr Lebetinus, Linn.;

Vipera Lebetina, Latr., Daud.

Ce serpent est venimeux et a, par consé-

quent, sa mâchoire supérieure armée de cro-

chets mobiles. C'est M. Lianée qui en a parlé le

premier; ce grand naturaliste l'a décrit dans

l'ouvrage où il a fait connaître les richesses ren-

fermées dans le Muséum du prince Adolphe.

Cette couleuvre habite les contrées orienta-

les
;
la couleur de son dos est comme nuageuse,

* Séba, t. II, pi. 97, tig.4.

' Ibid., [)1. sa, lig. 4.— Ifaja Brasiliensis. ^99. Laur.
•"pec. m éd.

' Autre variété du N.ija de l'Inde , à tort indiquée comme
particulière à l'Aiiiérique méridionale. D.

•• Kojcp-fi
, par les Grecs modernes. — Le Lébetin, M. Dau-

benton , Encyc.l. niélh. — Col.lebelinus. Descriptiones ani-

maliuui J.'elri Forskal.

et le dessous de son corps est parsemé de

points roux, suivant M. Linnée, et noirs sui-

vant M. Forskal. Elle a cent cinquante-cinq

grandes plaques sous le corps, et quarante-six

paires de petites plaques sous la queue.

L'HÉBRAÏQUE'.

'Vipera (Echidna) Arietans , Merr.; Coluber dubias,

Gmel.; Col. hebraicus, Lacep.; Col. Bilis, Bonnat.;

Vipera sevcra, Daud. ; Cobra Clitho et C. Lachesis,

Laur.; Col. Clolboet Lachesis, Gmel ? Vip. Lachesis,

Cuv. ; et la ViPÈBE a coubte queue, Cuv. ; Cobra Arie-

tans, Fitz.

Ce serpent venimeux, et dont, par consé-

quent, la mâchoire supérieure est garnie de

crochets creux et mobiles, se trouve en Asie,

et particulièrement au Japon, suivant Séba,

La couleur du dessus du corps est ordinai-

rement d'un rous'sâtre plus ou moins mêlé

de cendré; c'est sur ce fond que l'on voit,

depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la queue,

des taches duu jaune-clair, bordées de rouge-

brun, disposées de manière à représenter des

caractères hébraïques ; et c'est de là que vient

à ce serpent le nom que nous lui donnons ici

,

d'après M. Daubenton. Quelquefois on remar-

que une petite bande cendrée entre les yeux et

près des narines. Les grandes plaques, qui re-

vêtent le dessous du ventre , sont d'un jaune

très-clair, avec des taches noirâtres le long des

côtés du corps, et ordinairement au nombre

de cent soixante-dix; il y a sous la queue qua-

rante-deux paires de petites plaques.

LE CHAYQUE -\

Coluber (Natrix) stolatus, Merr.; Col. stolatus, Liniir,

Laur., Daud., Filz.; Coronella cerviua, Laur.; Col.

cervinus, Gniel.; Col. Maipolon, Lacep., Daud.; Vi-

pera slolata et Col. sibilaus, Latr. ; Col. mortuarius,

Daud. '.

C'est dans l'Asie que l'on trouve ce serpent

venimeux , auquel nous conservons le nom dtf

* L'Hébraïque. M. Daubenton, Encycl. métli. — Col.Seve-
rus, Linn., amphib.Serp. — Cernstes Severus .Laur. Spec-
med., 167. — Vipère du Japon, Séba, mus. 2, pi. 54. fig. 4.

' Le Chayque, M. Daubenton, Encycl. mélh. — Mus
Adolph. frid. tab. 22 , fig. 1. — Séba , mus. t. Il, pi. 9, fig. j.

le mâle; et lig. 2, (a femelle.

'M. Merrem réunit celte espèce à la Malpole, décrite cJ-

après
, sous le nom commun de Coluber (jVairij:) f tofo-

lus. D.
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Chayque, que lui a donné M. Daubenton , et

qui est une abréviation de Chuijquarona, nom
imposé à ce reptile par les Portugais. Deux

bandes jaunes ou blanchâtres s'étendent au-

dessus de son corps depuis le sommet de la tète

justju a l'extrémité de la queue ; et , de chaque

côté du cou, l'on voit neuf taches rondes e.*^^ noi-

râtres , disposées comme les évents des lam-

proies; le dessous du corps est recouvert de

plaques bleuâtres dont chaque extrémité pré-

sente quelquefois un point noir. La femelle est

distinguée du mâle, en ce qu'elle n'a pas,

comme ce dernier, neuf taches noirâtres de

chaque côté du cou. Le chayque a ordinaire-

ment cent quarante-trois grandes plaques , et

soixante-seize paires de petites.

LE LACTE*.

Elaps lacteus, Schneid., Merr., Fitz. ; Coluber Incteus,

Linn., Lacep. ; Cérastes lacteus, Laur.; Vipera lac-

tea, Latr.

Ce serpent ne présente que deux couleurs , le

blanc et le noir; mais elles sont placées avec
j

tant de symétrie, et cependant distribuées,

pour amsi dire , avec tant de goût , et contras-

tées avec tant d'agrément, qu'elles pourraient

servir de modèle pour la parure la plus élé-

gante, et qu'une jeune beauté en demi-deuil

verrait avec plaisir, sur ses ajustements
, une

image de leurs nuances et de leur disposition.

La couleur de cette couleuvre est d'un blanc de

lait , relevé par des taches d'un noir très-foncé,

arrangées deux à deux ; et au contraire , la tête

est d'un noir très-obscur, qui rend plus écla-

tante une petite bande blanche étendue sur ce

fond très-foncé, depuis le museau jusque vers

le cou. Mais, sous ces couleurs séduisantes,

est caché un venin très-actif, et le lacté est ar-

mé de crochets qui distillent un poison mortel.

Ce serpent, qui se trouve dans les Indes, a

deux cent trois plaques au-dessous du corps , et

trente-deux paires de petites plaques au-dessous

de la queue. Pendant qu'on imprimait cet ar-

ticle, nous avons reçu un individu de cette es-

pèce; il avait un pied et demi de longueur to-

tale , les écailles qui recouvraient son dos

étaient hexagones et relevées par une arête ; le

Bommetde sa tête était garni de neuf grandes

1 Le Lacté, M. Daubeutoû, Eucjcl. mèth. — Mus, Ad. fr, i,

p. 28, tab. 18, f. 1.

I.

lames
, disposées sur quatre rangs, comme d-ans

le naja
;
et voilà donc encore un exemple de cet

arrangement et de ce nombre de grandes

écailles sur la tête d'un serpent venimeux.

LE CORALLIN '.

Elaps Êriscalis, Merr. ; Col. corallinus, Linc, Lacep.^

Sha'^.; Col. triscalis, Linn., Larep., Latr., Daud.j

Vipera corailina, Latr., Daud.; Corouella triscalis,

Fitz'.

II ne faut pas confondre cette couleuvre avet

le serpent Corazï, qui appartient à un genre

différent , et qui présente la couleur éclatante

du corail rouge , dont on fait usage dans les

arts. Le corallin n'offre aucune couleur qui ap-

proche du rouge : tout le dessus de son corps

est d'un vert de mer, relevé par trois raies

étroites et rousses, qui s'étendent depuis la

tête jusqu'à l'extrémité de la queue ; le dessous

est blanchâtre et pointillé de blanc ; ce serpent

n'a été nommé Corallin
,
par M. Linnée, qu'à

cause de la disposition des écailles qui garnis-

sent son dos , et qui sont placées l'une au-des-

sus de l'autre , de manière à représenter un

peu les petites pièces articulées des branches

du corail blanc, que l'on a appelé arliculé. La

forme de ces écailles ajoute d'ailleurs à ce rap-

port ; elles sont arrondies vers la tête, et poin-

tues du côté de la queue; et comme elles sont

disposées sur seize rangs longitudinaux et un

peu séparés les uns des autres , elles n'en res-

semblent que davantage à du corail articulé

,

dont on verrait seize tiges déliées s'étendre le

long du dos du reptile.

Les écailles qui revêtent les deux côtés du

corps sont rhomboldales , se touchent , et sont

arrangées comme celles des couleuvres que

nous avons déjà décrites. On compte ordinaire»

ment cent quatre-vingt-treize grandes plaques,

et quatre-vingt-deux paires de petites.

Le corallin est venimeux, et se trouve dans

les grandes Indes ; il a quelquefois plus de trois

pieds de longueur.

« Le Corallin, M. Daubenton, Encycl. mélli.— Séba, mus.

2, lab. 17, fig. 1.

2 M. Merrem réunit celle espèce à la Triscale, décrit»

ci-aprés. D.

15
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L'ATROCE

Copbias ntros, Merr.; Coluber alroi, Linn., Grael., La-

cep.; Vipeiaatiox, Laur., Latr. ; Coluber aiubiguus,

Woi;:el; Vi(M;ra Wcgelii, Daud.; Craspedocephalus

atrox, Filz.

Nous conservons ce nom à ira serpent veni-

meux des grandes Indes, et particulièrement

de l'île de Ceyian. Sa tête est aplatie par-des-

sus, ainsi que par les côtés, et très-large en pro-

portion de la grosseur du corps ; elle est blan-

châtre et couverte de petites écailles semblables

à celles du dos, comme la tète de la vipère

commune ; et on voit au-dessus de chaque

œil , comme dans cette même vipère d'Europe,

une écaille un peu grande et bombée. Les cro-

chets mobiles et attachés à la mâchoire supé-

rieure sont très-grands. Des écailles petites

,

ovales et relevées par une arête
,

garnissent le

dos , dont la couleur est cendrée et variée par

des taches blanchâtres. La queue est très-me-

nue , et sa longueur n'est ordinairement que le

cinquième de celle du corps. L'individu décrit

par M. Linnée avait un pied de longueur totale,

cent quatre-vingt-seize grandes plaques sous

le ventre , et soixante-neuf paires de petites

plaques sous la queue.

L'HiEMACHATE.

Sepedon Haemachatus, Merr., Fitz. ; Vipera Haema-

chates, Latr., Daud.

On trouve dans Séba * deux figures de ce

serpent venimeux, que nous allons décrire

d'après un individu conservé au Cabinet du

roi , et que l'on a nommé Hœmachaie , à cause

du rouge qui domine dans ses couleurs. Le

dessus de la tête est garni de neuf grandes

écailles disposées sur quatre rangs , comme

dans le naja ^
; le premier et le second rangs

* L'Atroce, M. Daubenton, Encycl. niélh. — Amœn.

acad. I , p. 5S7, n° 53. — Mus. Adol[ih. fr. i , p. 33 , lab. 22,

fig. 2. — Dipsas indica. t96. Laur. Spec. lued. — Séba,

Mu>. I, tab. 43, fig. 3.

' Séba, Mus. 2, tab. 38. fig. t et 3.

» L'iuipression de ce volume était déjà avancée , lorsqu'on

nous a envoyé un tlaeniachate, assez bien conservé pour que

nous iiusslons bifn reconnaître tous ses caractères. Ce n>st

que d'dprès cet individu que nous nous sommes assurés que

ce serpent n'avait pas le dessus de la tète couvert il écdilies

semlilables à celles du dos, comme la plupart des reptiles \e-

liimeux, mais garni de neuf ;;randes écailles disposées sur

fuatre rangs; et voilà pourquoi nous avons dii, dans l'aiticle

^ui traite de la nomenclalure des Serpents , que le naja était

le leul »erpen6'.v«Qinieux sur la tète duquel nous eussions vu

sont composés de deux pièces ; le troisième l'est

de trois, le quatrième de deux ; et voilà une

nouvelle exception dans la forme, la grandeur

et l'arrangement des écailles qui revêtent le

dessus de la tête des reptiles venimeux, et qui

ordinairement présentent , à très-peu près , la

même 'disposition, la même forme et la même
grandeur que celles du dos. La mcàchoire su-

périeure est armée de deux crochets creux, mo-

biles, et renfermés dans uiie sorte de gaine. Les

écailles du dessus du corps sont unies et en lo-

sange ; la couleur générale du dos est, dans

l'ha-machate vivant, d'un rouge plus ou moins

éclatant , relevé par des taches blanches , dont

la disposition varie suivant les indi\1dus, et

qui le font paraître comme jaspé. Ce rouge de-

vient une couleur sombre plus ou moins fon-

cée , sur les individus conservés dans l'esprit-

de-\in
,
qui altère de même la teinte du dessous

du corps, dont la couleur est jaunâtre dans

l'animal vivant. Nous avons compté cent

trente-deux grandes plaques sous le ventre de

l'hœmachate qui fait partie de la collection du

Roi , et vingt-deux paires de petites plaques

sous sa queue. La longueur totale de cet indi-

vidu est d'un pied quatre pouces cinq lignes,

et celle de la queue, d'un pouce dix lignes.

Séba avait reçu du Japon un serpent de cette

espèce , et un autre hœmachate lui avait été en-

voyé de Perse.

LA TRES-BLANCHE'.

Elap melanurus, Merr.; C<>L niveus, Linn.; Cérastes

candidus, Laur.; Col candidissimiis, Lacep ; Vipera

nivea, Latr., Daud.; Vipera melauura, Daud.

Le blanc le plus éclatant est la couleur de ce

serpent
,
que l'on trouve en Afrique , et parti-

culièrement dans la Libye. Suivant Séba, l'ex-

trémité de sa queue est noire, et on aperçoit sur

son corps quelques taches très-petites et de la

même couleur j mais M. Linnée dit qu'il est ab-

neuf grandes écailles ainsi disposées. Nous avons donc une

raison de plus d'inviter les naturalistes à recliercher des ca-

ractères extérieurs tres-sensibles et constants , d'aprè» les-

quels on puisse , dans la suite, séparer les serpents venimera

de ceux qui ne le sont pas; et l'on <loit niawitenaut voirévi-

demmefit co;iibien il était nécessaire d'employer plusieun

caractères pour composer notre Table méthodique des Ser-

pents, de manière qu'on pût aisément reconnaître les difer-

ses espèces de ces reptiles.

« Le Sans-tache. M. Daubentoo, Encycl. méth. t- Séba,

mns, 2, lab. 13, fig. I.
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solument sans taches , et il se pourrait que

celles dont parle Séba fussent une suite de l'al-

tération produite par l 'esprit-de-vin, dans le-

tfuel on avait conservé l'individu que Sëba avait

dans «a collection. Il parvient quelquefois à la

longueur de cinq ou six pieds ; il se nourrit

d'oiseaux et d'autres petits animaux , auxquels

il donne la mort d'autant plus facilement, qu'il

est très- venimeux. Il a ordinairement deux

cent neuf grandes plaques sous le corps , et

soixante-deux paires de petites plaques sous la

queue.

LA BRASILIENNE.

Vipera (Echidua) Daboin, Merr. ; Coluber brasiliensis,

Lacep.; \ ipera l)rasiliana, Latr., Daud. ; Vipeia Da-

boia, Daiif).; CraspeJocephalus Daboia, Fitz *

.

C'est une vipère du Brésil , envoyée et con-

servée sous ce nom au Cabinet du roi. Sa tète

est couverte par-dessus d'écaillés ovales, rele-

vées par une arête , et semblables à celles du

dos, tant par leur forme que par leur grandeur.

Le museau, qui est très-saillant, se termine par

une grande écaille presque perpendiculaire à la

direction des mâchoires, arrondie par le haut

et échancrée par le bas
,
pour laisser passer la

langue. Le dessus du corps présente de grandes

taches ovales , rousses, bordées de noirâtre ; et

dans les intervalles qu'elles laissent, on voit

d'autres taches très-petites d'un brun plus ou

moins foncé. L'individu que nous avons décrit

a cent quatre-vingts grandes plaques sous le

corps, et quarante-six paires de petites plaques

sous la queue; sa longueur totale est de trois

pieds, et celle de sa queue, de cinq pouces six

lignes. Ses crochets mobiles ont près de huit

lignes de longueur; ils sont cependant moins

longs de moitié que les crochets de deux mâ-

choires de serpent venimeux envoyées du Bré-

sil au Cabinet du roi , et semblables en tout

,

excepté par la grandeur, à celles de la brasi-

lienne ; si ces grandes mâchoires ont appartenu

à un individu de la même espèce , on pourrait

croire qu'il avait six pieds de longueur. Je n'ai

trouvé, dans aucun auteur, la figure ni la des-

îription de la brasilienne.

* Cette espèce doit être réunie avec la Daboie , qui est dé-

crite ci-apres. D.

LA VIPÈRE '

FER-DE-LANCE.

Copbias lanceolatus, Merr. ; Coluber lanceolatus, La- '

cep. ; Vipera laiiceolata, Latr., Daud.; Coluber Me-
gœra, Shaw; Tuigonocéphale jaune, Cuv. ; Craspe-
docephalus lanceolatus, Fitz.

Le fer-de-lance parvient ordinairement à la

longueur de cinq ou six pieds ; c'est un des plus

grands serpents venimeux , et un de ceux dont

le poison est le plus actif. Il n'est encore que

très-peu connu des naturalistes ; M. Linnée

même n'en a poiiat parlé : on ne l'a observé,

jusqu'à présent
,
qu a la Martinique , et peut-

être à la DoiTîinique et à Cayenne -; et c'est de

la première de ces îles qu'est arrivé l'individu

conservé au Cabinet du roi, et que nous allons

décrire : aussi les voyageurs l'ont-ils appelé

,

jusqu'à présent, Vipèrejaune de la Martiniqite.

Nous n'avons pas cru devoir employer cette dé-

nomination, parce que la couleiu- de cette espèce

n'est pas constante, et que la moitié à peu près

des individus qui la composent présentent une

couleur différente de la jaune. Nous avons pré-

féré de tirer son nom de la conformation par-

ticulière et très-constante de sa tète.

La vipère fer-de-lance a cette partie plus

grosse que le corps, et remarquable par un es-

pace presque triangulaire, dont les trois atigles

sont occupés par le museau et les deux yeux.

Cet espace, relevé par ses bords antérieiu-s, re-

présente un fer de lance large à sa base et un

peu arrondi à scu sommet.

Les trous des narines sont très-près du bout

du museau ; les yeux sont gros , ovales et pla-

cés obliquement. Lorsque le fer-de-lance a ac-

quis une certaine grosseur, on remarque de

chaque côté de sa tête, entre ses narines et ses

yeux , une ouverture qui est très-sensible dans

les individus conservés au Cabinet du roi, et

que l'on a regardée comme les trous auditifs de

ce serpenta Chacun de ces trous est en effet,

l'extrémité d'un petit canal qui passe au-des-

sous de l'œil, et qui nous a paru aboutir à l'or-

gane de l'ouïe. Comme nous n'avons examiné

* Vipère jaune de la Martinique. — Couleuvre j iune ou

rousse, llochefoit, Hist. natur. des Antiîles, Lyon, J667, î. I,
^

p. 294.

' M. Badier, très bon observateur, qui :\ passé plusieurs an-

nées à la Gtiaileloupi^ , m'a montré deux sirpents <ie les^ièce

de la vipère fer-de-lance, et (pi'il croyait de Gayenue ou de la

lioiiiiulque.

» Mémoires sur la vipère jaune (le la Martitiique, publiés

daiis les Nouvelles de la République des Lettres et dea Art»-
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que des fers-de-lance conservés depuis long-

temps dans l'esprit-de-vin , nous n avons pu
'

nous assurer de ce fait, qu'il serait d'autant

plus intéressant de vérifier, que l'on n'a encore

observé, dans aucune autre espèce de serpent,

des ouvertures extérieures pour les oreilles.

S'il était bien constaté, on ne pourrait plus dou-

ter que le serpent fer-de-lance n'eût des ouver-

tures extérieures pour l'organe de l'ouïe, de

même que les lézards, avec cette différence ce-

pendant que, dans ces derniers animaux, ces ou-

vertures sont situées derrière les yeux, ainsi que

dans les oiseaux et les quadrupèdes vivipares,

au lieu que le fer-de-lance les aurait entre les

yeux et le museau.

De chaque côté de la mâchoire supérieure

on aperçoit un et quelquefois deux ou même
trois crochets, dont 1 animal se sert pour faire

les blessures dans lesquelles il répand son ve-

nin. Ces crochets, d'une substance très-dure,

de la forme d'un hameçon, et communément de

Fa grosseur d'une forte alêne, sont mobiles,

creux depuis leur racine jusqu'à leur bord con-

vexe, qui présente une petite fente , et revêtus

d'une membrane qui se retire et les laisse pa-

raître lorsque I animal ouvre la gueule et les

redresse pour s'en servir. Leur racine est cou-

verte par un petit sac d'une membrane très-

forte qui renferme le venin de l'animal , et qui

,

suivant fauteur d'un mémoire que nous venons

de citer, peut contenir une demi-cuillerée à

café de liqueur. Au reste , ce sac ne nous a pas

paru le vrai réservoir du poison, que nous avons

cru voir dans des vésicules placées de chaque

côté à l'extrémité des mâchoires, comme dans

la vipère commune d'Europe , et qui
,
par un

conduit particulier, parviendrait à la cavité de

la dent, pour sortir par la fente située dans la

partie convexe de ce crochet '

.

Le \enin de la vipère fer-de-lance est pres-

que aussi liijuide que de l'eau ,
et jaunâtre

comme de Ihuile d'olive qui commence à s'al-

térer. La douleur qu'excite ce venin, dans les

personnes blessées par la vipère, est semblable

à celle qui provient d'une chaleur brûlante ; elle

est d'ailleurs accompagnée d'un grand accable-

ment. Mais ce poison, qui n'a ni goût ni odeur,

ne paraît agir que lorsqu'il est un peu abon-

' Comme nous n'avons été à même de disséquer que des

ipért's fer-(le-l;incc consiTvées depuis longtemps dans l'cs-

pril-rie-vin, el iJoiil les pariios molles ainsi que les iiu meurs
étaient trèt-altérées, nous ne pouvons rien assurera ce

8iij«L

dantou qu'il se mêle avec'lesang, puisqu'on a

quelquefois sucé impunément les plaies produi-

tes le plus récemment par la morsure du fer-

de-lance ; et il est aisé de voir, en comparant

ces faits avec ceux que nous avons rapportes a

l'article de la vipère commune d'Europe
,
que

les organes relatifs au venin , la nature de ce

suc funeste , et la forme des dents, sont à peu

près les mêmes dans la vipère européenne et

dans celle de la Martinique.

La langue est très-étroite , très-allongée , et

se meut avec beaucoup de vitesse ; les écailles

du dos sont ovales et relevées par une arête ; la

couleur générale du corps est jaune dans cer-

tains individus
, grisâtre dans d'autres '; et ce

qui prouve qu'on ne peut pas regarder les in-

dividus jaunes el les individus gris comme for-

mant deux espèces distinctes , ni même deux

variétés constantes, c'est qu'on trouve souvent

dans la même portée, autant de vipereaux gris

que de vipereaux jaunes ^. Nous avons vu dans

la collection de M. Badier, très-bon observa-

teur, que nous venons de citer dans une note

de cet article, une variété du fer-de-lance, qui,

au lieu de présenter la couleur jaune, avait le

dos marbré de plusieurs couleurs plus ou moins

livides ou plus ou moins brunes , et était

d'ailleurs distinguée par une tache très-brune

placée en long derrière les yeux et de chaque

côté de la tête.

Le fer-de-lance a communément deux cent

Vingt-huit grandes plaques sous le corps , et

soixante et une paires de petites plaques sous la

queue. Nous avons trouvé ces deux nombres

sur un individu dont la longueur totale était

d'un pied deux pouces deux lignes , et la lon-

gueur de la queue de deux pouces une ligne.

Nous n'avons compté que deux cent vingt-cinq

grandes plaques , et cinquante-neuf paires de

petites, sur un autre individu
,
qui cependant

était plus grand et avait deux pieds six lignes

de longueur totale.

Lorsque le fer-de-lance se jette sur l'animal

qu'il veut mordre, il se replie en spirale, et, se

servant de sa queue comme d'un point d'appui,

il s'élance avec la vitesse d'une flèche; mais

l'espace qu'il parcourt est ordinairement peu

étendu. Ne jouissant pas de l'agili'é des autres

serpents, presque toujours assoupi, surtout lor»

que la température devient un peu fraîche , il

« Rocliefort. \ lendroit déjà cité. - ' Mémoire déjà cité.
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se tient caché sous des tas de feuilles, dans des

troncs d'arbres poui ris, et même dans des trous

creusés en terre. Il est très-rare (ju'il pénètre

dans les maisons de la campagne, et on ne le

trouve jamais dans celles des villes ; mais il se

retire souvent dans les plantations de cannes à

sucre, où il est attiré par les rats dont il se

nourrit. Il ne blesse ordinairement que lors-

qu'on le touche et qu'on l'irrite, mais il ne mord

Jamais qu'avec une sorte de rage. On peut être

averti de son approche par l'odeur fétide qu'il

répand, et par le cri de certains oiseaux, tels

que la gorge-blanche
,
qui , troublés apparem-

ment par sa ressemblance avec les serpents qui

les poursuivent sur les arbres et les y dévorent,

se rassemblent et voltigent sans cesse autour

de lui. Lorsqu'on est surpris par ce serpent, on

peut lui présenter une branche d'arbre, un pa-

quet de feuilles, ou tout autre objet qui cap-

tive son attention et donne le temps de s'armer;

un coup suflit quelquefois pour lui donner la

mort. Quand on lui a coupé la tête , le corps

conserve
,
pendant quelque temps , un mouve-

ment vermiLuIaire.

C'est dans le mois de mars ou d'avril que ce

dangereux reptile s'accouple avec sa femelle;

ils s'unissent si intimement , et se serrent dans

un si grand nombre de contours
,
qu'ils repré-

sentent , suivant un bon observateur , deux

grosses cordes tressées ensemble '. Ils demeu-

rent ainsi réunis pendant plusieurs jours, et on

doit éviter avec un très-grand soin, de les trou-

bler dans ce temps d'amour et de jouissance,

où de nouvelles forces rendent leurs mouve-

ments plus prompts et leur venin plus actif. La

mère porte ses petits pendant plus de six mois,

suivant l'auteur du mémoire déjà cité , et ce

temps, beaucoup plus long que celui de la ges-

tation de la vipère commune
,
qui n'est que de

deux ou troismois, serait cependant proportionné

à la différence de la longueur du corps de ces

deux serpents, le fer-de-lance parvenant à une

longueur double de celle de la vipère commune
d'Europe.

Suivant certains voyageurs , ses petits sor-

tent tout formés du ventre de leur mère, qui ne

cesse de ramper pendant qu'ils viennent à la

lumière; mais, suivant un autre observateur ^,

<-' Lettre sur la vipère jaune de la Martiuique, par M. Bono-

det de Foii, nvocit au conseil supérieur de la Martinique,

insérée dans les Nouvelles de la République des Lettres ?t

dee Arts, anuée 1786.

ils se débarrassent de leur enveloppe au mo
ment même où la femelle les dépose à terre.

Chaque portée comprend depuis vingt jusqu'à

soixante petits, et il parait que le nombre en

est toujours pair. Ils ont, en naissant, la gros-

seur d'un ver de terre , et sept ou huit pouces

de long; lorsqu'ils sont adultes, ils parviennent

jusqu'à la longueur de six pieds, ainsi que nous

l'avons dit, et ont alors, dans le milieu du corps,

trois pouces de diamètre; on en voit de plus

gros et de plus longs , mais ces individus sont

rares.

Le fer-de-lance se nourrit de lézards améiva,

et même de rats, de volaille, de gibier et de

chats. Sa gueule peut s'ouvrir d'une manière

démesurée, et se dilater si considérablement,

qu'on lui a vu avaler un cochon de lait ; mais

un serpent de cette espèce ayant un jour dévoré

un gros sarigue, enfla beaucoup et mourut.

Lorsque la proie qu'il a saisie lui échappe, il en

suit les traces en se traînant avec peine ; cepen-

dant comme il a les yeux et l'odorat excellents,

il parvient d'autant plus aisément à l'atteindre,

qu'elle est bientôt abattue par la force du

poison qu'il a distillé dans sa plaie. Il l'avale

toujours en commençant par la tète, et lorsque

cette proie est considérable , il reste souvent

comme tendu et dans un état d'engourdisse-

ment qui le rend immobile jusqu'à ce que sa

digestion soit avancée.

Il ne digère que lentement, et lorsqu'on a tué

un fer-de-lance quelque temps api'ès qu'il a pris

de la nourriture, il s'exhale de son corps une

odeur fétide et insupportable. Quelque dégoût

que doive inspirer ce serpent, des nègres et

même des blancs , ont osé en manger, et ont

trouvé que sa chair était un mets agréable '
. Ce-

pendant la mauvaise odeur dont elle est impré-

gnée lorsque l'animal est vivant, doit se con-

server après la mort de la vipère, de manière à

rendre cette chair un aliment aussi rebutant

que le venin du serpent est dangereux.

On a écrit que ce poison était si funeste

,

qu'on ne connaissait peisonne qui eut été gueri

de la morsure du fer-de-lance; que ceux qui

avaient été blessés par ses crochets envenimés

mouraient quel(|uefois dans l'espace de six heu-

res, et toujours dans des douleuis aiuiiës ; que

le venin des Jeunes serpents de celte espèce

donnait aussi la mort, mais que la partie mor-

due par ces jeunes reptiles n'enflait point; que

' Lellredéjà citée.
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le blessé n'éprouvait que des douleurs légères
,

ou même ne souffrait pas, et qu'il se déclarait

souvent une paralysie sur des parties différen-

tes de celle qui avait été mordue '. Nous avons

lu en frémissant qu'un grand nombre de remè-

des ont été employés en vain pour sauver les

jours des infortunés blessés par le fer-de-lance

,

et que l'on était seulement parvenu à diminuer

les douleurs de ceux qui expirent quelques heu-

res après par l'effet funeste de ce poison terri-

ble -. L'auteur de la lettre que nous avons citée

croit devoir affirmer , au contraire
,
qu'excepté

certaines circonstances particulières , ou le re-

mède est même toujours efficace, la guérisonest

aussi prompte qu'assurée
;
que les moyens de

l'obtenir sont aussi simples que multipliés; que

la manière de les employer est comiue des nègres

et des mulâtres
;
que plusieurs traitements oqit

été suivis du plus heureux succès, quoiqu'ils

n'eussent été commencés que douze ou même
quinze heures après l'accident; que la situation

du malade n'est point douloureuse, et qu'il pé-

rissait sans sortir de l'assoupissement profond

dans lequel il était toujours plongé dès le mo-

ment de sa blessure. L'activité du venin du fer-

de-lance doit varier avec l'âge de l'animal , la

saison et la température ; mais
,
quoi qu'il en

soit
,
pourquoi un être aussi funeste existe-t-il

encore dans des iles où il serait possible d'é-

teindre son odieuse race ? Pourquoi laisser vi-

vre une espèce que l'on ne doit voir qu'avec

horreur? Et pourquoi chercher uniquement des

remèdes trop souvent impuissiuits contre les

maux qu'elle produit, lorsque
,
par une recher-

che obstinée et une guerre à toute outrance
,

l'on peut parvenir a purger de ce venimeux rep-

tile les diverses contrées ou il a été observé?

LA TÊTE TRIANGULAIRE.

Cophias trigonocepbalus, Merr. ; Coluber capite trian-

gulaliis, Lacep.; Coluber trigonocepbalus, Daud.;

Viptra tri{,'ouocepbala, Latr., Daud.

Nous donnons ce nom à une couleuvre en-

voyée au Cabinet du roi sous le nom de Vipère

de l'île Suinl-Eustache ; elle a beaucoup de

rapport, par la disposition de ses couleurs, avec

la vipère commune ; elle est verdâtre , avec des

taches de diverses couleurs sur la tête et sur le

corps , oii elles se réunissent pour former une

' Mémoire déjà cité. — " Ibid,

bande irréguliène et longitudinale. Les grandej

plaques qui revêtent son ventre , et qui sont au

nombre de cent cinquante, sont d'une couleur

foncée et bordée de blanchâtre. Elle a soixante

et une paires de petites plaques sous la queue.

Nous avons tiré son nom de la forme de sa

tête
,
qui paraît d'autant plus triangulaire

,
que

les deux extrémités des mâchoires supérieures

forment, par derrière, deux pointes très-sail-

lantes. Cette vipère est armée de crochets creux

et mobiles
; des écailles semblables à celles du

dos garnissent le sommet de la tête ; elles sont

en losange et unies , au lieu d'être relevées par

une arête , comme celles qui recouvrent le dos

de la vipère commune ; le corps est très-délié

du côté de la tête. L'individu que nous avons

décrit avait deux pieds de longueur totale , et

sa queue trois pouces neuf lignes.

LE DIPSE'.

Vipera Dipsas, Grael., Daud., Latr. '.

On rencontre en Amérique, et particulière-

ment à Surinam , suivant Séba , ce serpent ve-

nimeux ,
dont le dessus du coi-ps est couvert

décailles ovales bleuâtres dans le centre, et

blanchâtres sur les bords. Les grandes plaques

qui revêtent le ventre de cette couleuvre sont

blanches et au nombre de cent cinquante-deux.

La queue est longue , très-déliée , et garnie en

dessous de cent trente-cinq paires de petites

plaques, le long desquelles on voit s'étendre

une raie bleuâtre. La mâchoire supérieure est

armée de crochets mobiles , comme dans les

autres espèces de serpents venimeux.

L'ATROPOS \

Vipera (Echidiia) Atropos, Merr.; Coluber Atropo»,

Liun. ;
Cobra Atropos, Laur.; Vipera Atropos, Latr.,

Daud. ; Cobra Atropos, Fitz.

Ce serpent venimeux
,
qui se trouve en Amé-

rique , mérite bien le nom que M. Linnée lui a

donné, par la force du poison qu'il recèle; et

c'est en effet à une parque qu'il convenait de

* Le Dipsp, M. Daubenton, Encycl. mélh. — Col. Dip.ias,

Linii.. anipliil). Sirpcnt. — Amœiii. mus. Princ. t. I, p 583.

— Grew. unis. 2, p. 6'i.ii" 30. — Séba, mus. 2, t.ib.24, fig. 3.

2 Celte espèce n'a pas été admise, ui citée par MJJ. Cuïier

et IMeirem. D.

M/Atropos, M. Daubentfc, Encycl. mélh. —Mus. Ad.

h: I. p. 22, t;ib. t3, fig. i.
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consacrer un reptile aussi funeste. Sa tète a un

peu la forme d'un cœur; elle présente plusieurs

taches noires ordinairement au nombre de qua-

tre , et elle est garnie par-dessus d "écailles ova-

les relevées par une ai'ète , et semblables à cel-

les du dos.

La couleur générale du dessus du corps est

blanchâtre , et au-dessus de ce fond s'étendent

quatre rangs de taches rousses , rondes , assez

grandes, et chargées dans leur centre d'une

petite tache blanche, L'Atroposa cent trente et

une grandes plaques sous le ventre , et vingt-

deux paires de petites plaques sous la queue.

LE LÉBERIS'.

Vipera (Echidna ) Leberis, Merr. ; Coluber Leberis,

Lioa.; Vipera Leberis, Latr., Daud.

Cette couleuvre est venimeuse ; le dessus de

son corps est couvert de raies transversales
,

étroites et noires 5 elle a cent dix grandes pla-

ques sous le corps, et cinquante paires de pe-

tites plaques sous la queue. On la trouve dans

le Canada , et c'est M. Kalm qui l'a fait con-

naître.

LA TIGREE.

Copbias lancpolatus, var. 3> Merr. ; Coluber tigrinus.

Lacep.; Vipera tigrina, Daud. '.

Nous ignorons de quel pays a été envoyé au

Cabinet du roi ce serpent, dont la mâchoire

supérieure est armée de crochets mobiles. Sa

tète ressemble beaucoup à celle de la vipère

commune ; le sommet en est garni de petites

écailles ovales , relevées par une arête et sem-

blables à celles du dos.

Le dessus du corps est d'un roux blanchâtre
;

il présente des taches foncées , bordées de noir,

semblables à celles que l'on voit sur les peaux

de panthère ou d'autres animaux du même
genre, répandues dans le commerce sous le

nom de peaux de tigre ; et voilà pourquoi nous

avons désigné cette couleuvre par l'épithete de

Tigrée. L'individu que nous avons décrit avait

deux cent vingt- trois grandes plaques , et

soixante-sept paires de petites ; sa longueur to-

* Le Leberis, M. Danbenton, Encycl. méUi.

'Selon M. Merreiii, ce siT|.ieiit n'est (lu'une simple variél;

de la vipère fer-de-lance , ou triguuocéphale ;ïaune, dont la

deicnptiou be trouve page 333. I>.

taie était d'un pied un pouce six lignes , et celle

de sa queue de deux pouces.

-»«>-«4-»«-•«

COULEUVRES OVIPARES.

LA COULEUVRE' VERTE ET JAUNE

ou LA COULEUVRE COMMUNE.

Coluber (Nutrix) atro-virens, Merr.; Coluber viridi-fla-

vus, Laccp., Latr., Daud.; Coluber luteo-strialus,

Gmel.; Col. atro-vireus, Sbaw, Cuv.

Nous n'avons parlé
,
jusqu'à présent

,
que de

reptiles funestes, de poisons mortels , d'armes

dangereuses et cachées : nous ne nous sommes

occupés que de récits effrayants et d'images

sinistres. Non-seulement les contrées brûlantes

de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amérique nous

ont présenté un grand nombre de serpents ve-

nimeux ; mais nous avons vu ces espèces terri-

bles braver les rigueurs des climats septentrio-

naux , se répandre dans notre Europe , infester

nos contrées
,
pénétrer jusque auprès de nos de-

meures. Environnés
,
pour amsi dire , de Ces

ministres de la mort, nous n'avons, en quelque

sorte , considéré qu'avec effroi la surface de la

terre; enveloppée dans un voile de deuil , la na-

ture nous a paru multiplier sur notre globe les

causes de destruction, au lieu d'y répandre les

germes de la fécondité : cette seule pensée a

changé pour nous la face de tous les objets.

Notre imagination trompée a empoisonné d'a-

vance nos jouissances les plus pures; la plus

belle des saisons , celle où tout semble se rani-

mer pour s'aimer et se reproduire , n'aurait

plus été pour nous que le moment du réveil

d'un ennemi terrible armé contre nos jours : la

verdure la plus fraîche , les fleurs les plus ri-

chement colorées , étalées avec magnificence

par une main bienfaisante et conservatrice dans

la campagne la plus riante, n'auraient été à nos

yeux qu'un tapis perfide étendu par le génie de

la destruction, sur les affreux repaires de ser-

pents venimeux ; et les rayons vivifiants du so-

leil le plus pur ne nous auraient paru inonder

l'atmosphère que pour donner plus de force aux

traits empoisonnés de funestes reptiles. Hâtons-

nous de prévenir ces effets : faisons succéder à

ces tableaux lugubres des images gracieuses ;

' La Couleuvre commune, M. Daubenton, Encycl. raétb.
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que la nature reprenne, pour ainsi dire, à nos qu'il était venimeux. Cette fausse idée a Mi
yeux, son éclat et sa pureté. Les couleuvres

que nous avons à décrire ne nous présenteront

ni venin mortel, ni armes funestes; elles ne

nous montreront que des mouvements agréa-

bles, des proportions légères, des couleurs

douces ou brillantes; à mesure que nous nous

familiariserons avec elles, nous aimerons à les

rencontrer dans nos bois, dans nos champs
,

dans nos jardins ;
non-seulement elles ne trou-

bleront pas la paix de nos demeures champê-

tres, ni la pureté de nos jours les plus sereins,

mais elles augmenteront nos plaisirs en ré-

jouissant nos yeux par la beauté de leurs nuan-

ces et la vivacité de leurs évolutions; nous les

verrous avec intérêt allier leurs mouvements à

ceux des divers animaux qui peuplent nos cam-

pagnes, se retrouver sur les arbres jusqu'au

milieu des jeux des oiseaux , et servir à animer,

dans toutes ses parties , le vaste et magnifique

théâtre de la nature printanière.

Commençons donc par celles que l'on ren-

contre en grand nombre dans les contrées que

nous habitons. Parmi ces serpents, le plus sou-

vent très-doux et même quelquefois familiers
,

nous devons compter la verte et jaune , ou la

couleuvre commune.

Ce serpent , dont M. Daubenton a parlé le

premier, est très-commun dans plusieurs pro-

vinces de France, et surtout dans les méridio-

nales; il en peuple les bois, les divers endroits

retirés et humides; il paraît confiné dans les

pays tempérés de l'ancien continent ; on ne l'a

point encore trouvé dans les contrées très-chau-

des de l'ancien monde , non plus qu'en Amé-

rique; et il ne doit point habiter dans le nord
,

puisque le célèbre naturaliste suédois n'eai a

point fait mention. Il est aussi innocent que

la vipère est dangereuse : paré de couleurs

plus vives que ce reptile funeste, doué d'une

grandeur plus considérable
,

plus svelte dans

ses proportions, plus agile dans ses mouve-

ments, plus doux dans ses habitudes , n'ayant

aucun venin à répandre , il devrait être vu avec

autant de plaisir que la vipère avec effroi. 11

n'a pas comme les vipères des dents crochues

et mobiles ; il ne vient pas au jour tout formé,

et ce n'est que quelque temps après la ponte

que les petits éclosent. Malgré toutes ces dis-

semblances qui le distinguent des vipères , le

grand nombre de rapports extérieurs qui l'en

rapprochent ont fait croire pendant longtemps

tourmenter cette innocente couleuvre; on l'a

poursuivie comme un animal dangereux, et il

n'est encore que peu de gens qui puissent la

toucher sans crainte , et même la regarder sans

répugnance.

Cependant cet animal, aussi doux qu'agréa-

ble à la vue, peut être aisément distingué de

tous les autres serpents, et particulièment des

dangereuses vipères, par les belles couleurs

dont i' sst revêtu. La distribution de ces di-

verses couleurs est assez constante, et, pour

commencer par celles de la tête, dont le dessus

est un peu aplati, les yeux sont bordés d'é-

cailles jaunâtres et presque couleur d'or, qui

ajoutent à leur vivacité. Les mâchoires, dont le

contour est arrondi, sont garnies de grandes

écailles d'un jaune plus ou moins pâle, au

nombre de dix-sept sur la mâchoire supérieure,

et de vingt sur l'inférieure '. Le dessus du

corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'ex-

trémité de la queue, est noir ou d'une couleur

verdàtre très-foncée , sur laquelle on voit s'é-

tendre d'un bout à l'autre un grand nombre

de raies composées de petites taches jaunâtres

de diverses figures, les unes allongées, les au-

tres en losanges, etc., et un peu plus grandes

vers les côtés que vers le milieu du dos. Le

ventre est d'une couleur jaunâtre; chacune des

grandes plaques qui le couvrent présente un

point noir à ses deux bouts , et y est bordée

d'une très-petite ligne noire, ce qui produit, de

chaque côté du dessous du corps, une rangée

très symétrique de points et de petites lignes

noirâtres
,
placés alternativement.

Cette jolie couleuvre parvient ordinairement

à la longueur de trois ou quatre pieds, et alors

elle a deux ou trois pouces de circonférence

dans l'endroit le plus gros du corps. On compte

communément deux cent six grandes plaques

sous son ventre, et cent sept paiies de petites

plaques sous sa queue, dont la longueur est

égale, le plus souvent, au quart de la longueur

totale de l'animal.

Elledevient même beaucoup plus grandelors-

qu'elle parvient à un âge avancé, et elle peut

d'autant plus aisément échapper aux divers acci-

' Il y a communémnnt treize dents de chai|iie c6\é au rang

extérieur de l\ màciiou-e supéricuiet't de la uiàchoire infé-

rieure; il y en a ordinairement dix de chaque côté au rang

intérieur des deux mâchoires; ainsi U verte et jaune a, le plut

souvent, qu.itre-vingt-douze dents crocliues, mais immulu*

les. blauclieset transparentes.
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dents auxquels elle est exposée , et par consé-

quent atteindre à son entier développement,

que, non-seulement elle peut recevoir des bles-

sures considérables sans en périr, mais même

vivre un très-long temps , ainsi que les autres

reptiles, sans prendre aucune nourriture '.

D'ailleurs la couleuvre verte et jaune se tient

presque toujours cachée, comme si les mauvais

traitements qu'elle a si souvent reçus l'avaient

rendue timide; elle cherche à fuir lorsqu'on la

découvre, et non-seulement on peut la saisir

sans redouter un poison dont elle n'est jamais

infectée, mais même sans éprouver d'autre ré-

sistance que quelques efforts qu'elle fait pour

s'échapper. Bien plus , elle devient docile lors-

qu'elle est prise ; elle subit une sorte de domes-

ticité; elle obéit aux divers mouvements qu'on

veut lui faire suivre : on voit souvent des en-

fants prendre deux serpents de cette espèce,

les attacher par la queue et les contraindre ai-

sément à ramper, ainsi attelés, du côté où ils

veulent les conduire. Elle se laisse entortiller

autour des bras ou du cou, rouler en divers

contours de spirale, tourner et retourner en dif-

férents sens, suspendre en différentes posi-

tions , sans donner aucun signe de mécontente-

ment; elle parait même avoir du plaisir à jouer

ainsi avec ses maîtres, et comme sa douceur et

son défaut de venin ne sont pas aussi bien re-

connus qu'ils devraient l'être pour la tranquil-

lité de ceux qui habitent la campagne, des

charlatans se servent encore de ce sei'pent pour

amuser et pour tromper le peuple, qui leur

croit le pouvoir particulier de se faire obéir au

moindre geste par un animal qu'il ne peut quel-

quefois regarder qu'en tremblant.

11 y a cependant certains moments, et même
certaines saisons de l'année, où la couleuvre

verte et jaune , sans être dangereuse , montre

ce désir de se défendre ou de sauver ce qui lui

est cher , si naturel à tous les animaux ; on a vu

quelquefois ce serpent, surpris par l'aspect

subit de quelqu'un, au moment où il s'avançait

pour traverser une route, ou que, pressé par

'On en a vu pisser plusieurs mois sans inanser. Un de mes

amis m'a éciit iiu'il avait vu une jeune couleuvre (vraisim-

blablemeut île l'rspèce dont il s'agit dans cet artu^le), trouvée

dans une vigne par des paysans, et atlacliée au bnut d'un

très-long éciial.is, y être encore en vie au bout de Iniii jouis,

quoiipi elle n'iûl pr\s aucun alimrnt. Lettre de M. l'abbé

Carrièie, curé de Roquefort, prcs d'Agen.

C'est avec bien du plaisir que je paie ici un tribut de ten-

dresse et oe reconnaissance à ce pasteur aussi éclairé que

vertueux, et qui, da-ns le ten)ps, voulut bien se charger d'élever

ma jeunesss.

la faim, il se jetait sur une proie, se redresser

avec fierté , et faire entendre son sifflement de

colère. Mais dans ce moment même, qu'aurait-

on eu à craindre d'un animal sans venin , dont

tout le pouvoir n'aurait pu venir que de l'ima-

gination frappée de celui qu'il aurait attaqué,

et dont la force et les dents même ne sont dan-

gereuses que pour de petits lézards et d'autres

faibles animaux qui lui servent de nourriture?

Dans tous les endroits où le froid est rigou-

reux, la couleuvre commune s'enfonce, dès la

fin de l'automne, dans des trous souterrains ou

dans d'autres creux , où elle s'engourdit plus

ou moins complètement pendant l'hiver. Lors-

que les beaux jours du printemps paraissent, ce

reptile sort de sa torpeur et se dépouille comme

les autres serpents. Revêtu ensuite d'une peau

nouvelle, pénétré d'une chaleur plus vive, et

ayant réparé toutes les pertes qu'il avait éprou-

vées par le froid et la diète , il va chercher sa

compagne et faire entendre, au milieu de l'herbe

fraîche, son sifflement amoureux. Leur ardeur

parait très-vive; on les a vus souvent s'élancer

contre ceux qui étaient venus troubler leurs

amours dans la retraite qu'ils avaient choisie.

Cette affection du mâle et de la femelle ne

doit pas étonner dans un animal capable d'é-

prouver, pour les personnes qui prennent soin

de lui lorsqu'il est réduit à une sorte de domes-

ticité, un attachement très-fort, et qu'on a voulu

même comparer à celui des animaux auxquels

nous accordons le plus d'instinct; et c'est peut-

être à l'espèce de la couleuvre verte et jaune

qu'il faut rapporter le fait suivant , attesté par

un naturaliste très-digne de foi '
. Cet observa-

teur a vu une couleuvre, qu'il a appelée le Ser-

pent ordinaire de France, tellement affec-

tionnée à la maîtresse qui la nourrissait
,
que

ce serpent se glissait souvent le long de ses bras

comme pour la caresser, se cachait sous ses

vêtements ou allait se reposer sur son sein. Sen-

sible à la voix de celle qu'il paraissait chérir

,

il allait à elle lorsqu'elle l'appelait; il la suivait

avec constance; il reconnaissait jusqu'à sa ma-

nière de rire; il se tournait vers elle lorsqu'elle

marchait, comme pour attendre son ordre. Ce

même naturaliste a vu un jour la maitresse de

ce doux et familier serpent le jeter dans l'eau

pendant qu'elle suivait dans un bateau le cou-

rant d'une grande rivière; le fidèle animal,

* Dict d'hist. nat., par M. Valœont de Bomare ,
art. du Ser-

pent familier
AQ
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toujours attentifà la voix de sa maîtresse chérie,

nageait en suivant le bateau qui la portait
;

mais la marée étant remontée dans le fleuve,

et les vagues contrariant les efforts du serpent,

déjà lassé par ceux qu'il avait faits pour ne pas

quitter le bateau de sa maitresse, le malheureux

animal fut bientôt submergé.

Peut-être faut-il rapporter aussi à la cou-

leuvre verte et jaune un serpent de Sardaigne

que M. Cetti a fait connaître, et que l'on nomme

Colubro vcceLlatore, parce qu'il grimpe sur les

arbres pour y chercher les œufs et même les

petits oiseaux dont il se nourrit. Ce reptile est

très-commun en Sardaigne; sa longueur est

ordinairement de quarante pouces, et sa plus

grande grosseur de deux. La couleur de son dos

est noire, variée de jaune, et le jaune est aussi

la couleur du dessous de son corps. 11 a deux

cent dix-neuf grandes plaques, et cent deux

paires de petites. 11 n'est point venimeux '.

LA COULEUVRE »

A COLLIEB.

Coluber ilSatrix) torquatus. Merr.; Col. Natrix, Linn.,

Latr., Daud. ; Natrix vulgaris, Laur.; (>ol. torqua-

tus et Col. belveticus, Lacep., Daud.; Col. bipts,

Gmell ».

C'est encore '^'^us nos contrées que se trouve

QD très-»r^'.a nombre ce serpent, aussi doux,

aussi mnocent, aussi familier que la couleuvre

verte et jaune. Ses habitudes ne diffèrent pas,

à beaucoup d'égards , de celles de cette même
couleuvre. 11 parait cependant qu'il se plait

davantage dans les lieux humides , ainsi qu'au

milieu des eaux ; et c'est ce qui lui a fait don-

ner
,
par plusieurs naturalistes , le nom de Ser-

pent (Teau, de Serpent nageur, ai'Anguille de

* Ilist. liai, des Amphibies et des Poissons de la Sardaigne,

par M. François Cetti.

' En Sird liRue, Colubro nero. — Serpe nero. — Corb«n.
— Cnrboiiazzn. — Anguille de haie. — Le Serpent à collier,

M. Daulieiitun, Enrycl. mélh. — It. gotl. { t6. — liai. Synop-

sis auira. 3.>li, Natrix torquata. — Uronov. mus. 2, p. 63,

n» 27.— yn(rix longissivia, 143. L:iur. Spec. med. — Sëba,

mus. 2, pi. 4, fig. 4,2et 3; pi. 10, fig. ». 2et 3. — Hydrtis,

seu Natrix , the IT ater Snnke. Scotia illustrata seu pro r»-

mus Hist. natiiralls. Antore Roberto Sibb.ildn , Ediinburgi,

4684. — Notrix tnrquotn , Gesner. de Serpeiituin natiira,

fol. 63. — Serpens domestirus nigricans carhoiiarhis. id.,

fol 64. — Hinged Snake, Zoologie Britannique, vol. Hl,

p. 52, pi. 25, n» (3. — Natrix, Wulf, Ichlbyologia cura;im-

phit)iis regni Horiissici.

» A cette espèce doit être réunie la couleuvre suisse , dé-

trite ci-aprës. D.

haies, etc. \ Il parvient quelquefois à la lon-

gueur de trois ou quatre pieds 5 sa tête est un peu

aplatie, comme celle de la couleuvre commune;
le sommet est recouvert par neuf grandes écail-

les disposées sur quatre rangs , dont le premier

et le second, à compter du museau , sont com-

posés de deux pièces *, le troisième l'est de trois,

et le quatrième de deux. Cette disposition la

distingue de la vipère commune, aussi bien que

la forme de son museau
,
qui est arrondi , au

lieu d'être terminé par une écaille presque ver-

ticale , comme dans cette même vipère. Sa

gueule est très-ouverte; les deux mâchoires

présentent, au lieu de crochets mobiles, un

double rang de dents crochues, mais immobiles,

assez petites et tournées vers le gosier; dix-sept

écailles revêtent, à l'extérieur, chacune de ces

mâchoires, et celtes qui recouvrent la mâchoire

supérieure, sont blanchâtres et marquées de

cinq ou six petites raies d'une couleur très-

foncée. On voit sur le cou deux taches d'un

jaune-pâle ou blanchâtre, qui forment comme

un demi-collier, d'où est venu le nom que nous

conservons à ce serpent, et ces deux taches,

très-semblables, sont d'autant plus sensibles

qu'elles sont placées au-devant de deux autres

taches triangulaires et très-foncées.

Le dos est recouvert d écailles ovales rele-

vées par une arête, et plus grandes que celles

qui garnissent les côtés, et qui sont unies. Tout

le dessus du corps est d'un gris plus ou moins

foncé, marqueté, de chaque côté, de taches

noires irrégulières et plus ou moins grandes,

qui aboutissent aux plaques du ventre ; et au

milieu des deux rangées formées par ces taches,

s'étendent, depuis la tête jusqu'à la queue,

deux autres rangées longitudinales de taches

plus petites et moins sensibles. Le dessous du

ventre est varié de noir, de blanc et de bleuâtre,

mais de manière que les taches noires augmen-

tent en nombre et en grandeur, à mesure qu'elles

sont plus près de la queue, où les plaques sont

presque entièrement noires. Il y a communé-

ment cent soixante-dix grandes plaques sous le

ventre, et cinquante-trois paires de petites pla-

ques sous la queue -.

La couleuvre à collier ne renfermant aucun

venin ^, on la manie sans danger; elle ne fait

' Ce nom. A'Anguille de haies, a élé aussi donné, dan»

plusieurs provinces, à la Conlenvre verle et jaune.

^Nms avons conipié soixante paires de petites plaques,

dan< qnelijues individus.

' l.anr. Spen. med., d. '83.
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ducun effort pour mordre; elle se défend seule-

ment en agitant rapidement sa queue, et elle

ne refuse pas plus que la couleuvre commune

déjouer avec les enfants. On la nourrît dans les

maisons, où elle s'accoutume si bien à ceux qui

la soiiment, qu'au moindre signe elle s'entor-

tille autour de leurs doigts, de leurs bras, de

leur cou, et les presse mollement, comme pour

leur témoigner une sorte de tendresse et de re-

connaissance. Elle s'approche avec douceur de

la bouche de ceux qui la caressent; elle suce

leur salive et aime à se cacher sous leurs vête-

ments , comme pour s'approcher davantage de

ceux qui la chérissent. En Sardaigne, les jeunes

femmes élèvent les couleuvres à collier avec

beaucoup d'empressement , leur donnent à

manger elles-mêmes, prennent le soin de leur

mettre dans la gueule la nourriture qu'elles leur

ont préparée; et les habitants de la campagne

les regardent comme des animaux du meilleur

augure, les laissent entrer librement dans leurs

maisons, et croiraient avoir chassé la fortune

elle-même, s'ils avaient fait fuir ces innocentes

petites bètes '

.

Il arrive cependant quelquefois que lorsque

la couleuvre à collier est devenue très-forte, et

qu'au lieu d'avoir été élevée en domesticité, elle

a vécu dans les champs et dans l'état sauvage

,

elle perd un peu de sa douceur, et que si on

l'irrite en l'arrachant, par exemple, à ses jouis-

sances, elle anime ses yeux, agite sa langue, se

redresse avec vivacité, fait claquer ses mâchoi-

res , et serre fortement avec ses dents , la main

qui cherche à la saisir '\

La couleuvre à collier dépose ses œufs dans

des trous exposés au midi, sur le bord des

eaux croupissantes, ou plus communément sur

des couches de fumier. Ces œufs
,
qui sont gros

à peu près comme des œufs de pie, sont collés

ensemble par une matière gluante en forme de

grappe; elle a par là un nouveau rapport avec

les poissons et certains quadrupèdes ovipares,

tels que les crapauds, les grenouilles, etc., dont

les œufs sont de même collés ensemble et réunis

de diverses manières.
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par M. François Cetti.

' Lettre de M. de Sept-Fontaines
, procureur-syndic de la

noblesse en l'assi mliiée du dépaitement de Calais, Montreinl

et Ardre-»- Nous aurons plusieurs fois occasion de citer, dans

cet onviage, cet arn.itenr tres-éclairé de l'histoire nalurelle,

qui la cultive avec succès, et à (|ui nous devons particulière-

ment des otiservaiions tres-intéressantes et très-bien faites

lur la Couleuvre à collier et sur l'Orvet.

Les œufs de la couleuvre à collier , déposés
dans des fumiers, ont donné lieu à une fable à
laquelle on a cru pendant longtemps ; on a pré-

tendu qu'ils avaient été pondus par des coqs,

et comme on en a vu sortir des petits seipen
teaux, on a ajouté que les œufs de coq renfer-

maient toujours un serpent, que le coq ne les

couvait point, mais que lorsqu'ils étaient placés

dans un endroit chaud , comme parmi des vé-

gétaux en putréfaction, ils produisaient toujours

des serpents.

On assure qu'il est aisé de distinguer les

œufs qui ont été fécondés, d'avec ceux qui ne

le sont pas, et qu'on appelle des œufs clairs;

en les mettant sur l'eau
, les œufs clairs sont

les seuls qui surnagent.

La coque est composée d'une membrane
mince, mais compacte et d'un tissu serré. Le

petit serpent y est roulé sur lui-même au mi-

lieu d'une matière qui ressemble à du blanc

d'œuf de poule; on y remarque un placenta
;

et le cordon ombilical est attaché au ventre un

peu au-dessus de l'anus. La chaleur seule de

l'atmosphère, et celle des matières végétales

pourries, font éclore ces œufs. Peut-être dans

des contrées plus voisines de la zone torride que

celles où ils ont été observés, l'ardeur du so-

leil suffirait pour faire sortir les petits serpents

de leur coque. Nous avons vu , en effet, dans

l'Histoire des Quadrupèdes ovipares, les cro-

codiles déposer leurs œufs sur le sable dans les

contrées brûlantes d'Afrique; mais sur les pla-

ges plus humides et moins chaudes de l'Amé-

rique méridionale, ils les placent au milieu

d'un tas de matières végétales , dont la fermen-

tation favorise l'accroissement du fœtus et la

sortie de l'œuf.

Ces œufs de couleuvre a collier sont ordinai-

rement au nombre de dix-huit ou vingt '

;
aussi

l'espèce du serpent à collier serait-elle beau-

coup plus nombreuse qu'elle ne l'est, s'il ne

devenait pas la proie de plusieurs ennemis

même très-faibles, dans le temps qu'il est en-

core jeune et sans force pour se défendre; les

pies, les mésanges, les moineaux le dévorent

,

et les grenouilles mêmes s'en nourrissent lors-

qu'elles peuvent le saisir sur le bord des ma-

rais qu'elles habitent -.

' Quelquefois ce nombre n'est que de quaio'ze on quinze.

Gesner a écrit qu'on lui apporta, vers la fin du moi.s de juin

une femelle de I espèi^e dont il est question dans cet article,

et (pie, deux jours ai)rès, elle pondit quatorze œufs

' Lettre déjà eiiée de M. de Sept-Fontaiues.
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Il rampe sur la terre avec une très-grande

vitesse; il nnge aussi, mais avec plus de difli-

culté qu'on ne Ta cru '. Pendant que l'été rè-

gne, il vit souvent dans les endroits humides,

ainsi que nous l'avons dit , mais on le trouve

quelquefois dans les buissons ; d'autres fois il

se place sur les branches sèches et élevées des

chênes, des saules, des érables, sur les saillies

des vieux bâtiments , sur tous les endroits ex-

posés au midi, et où le soleil donne avec le plus

de force ; il s'y replie en divers contours ou s'y

allonge avec une sorte de volupté, toujours

cherchant les rayons de l'astre de la lumière
,

toujours paraissant se pénétrer avec délices de

sa chaleur bienftiisante ^. Mais, lorsque la fin

de l'automne arrive, il se rapproche des lieux

les moins froids , il vient auprès des maisons et

se retire enfin dans des trous souterrains à

quinze ou vingt pouces de profondeur, souvent

au pied des haies , et presque toujours dans un

endroit élevé au-dessus des plus fortes inonda-

tions; quelquefois il s'empare d'un trou de be-

lette ou de mulot, d'un conduit creusé par une

taupe % d'un terrier abandonné par un lapin
,

et il passe dans l'engourdissement la saison du

grand froid *
. Lorsqu'il est adulte , l'ouverture

de sa gueule, son gosier et son estomac peuvent

être très-dilatés , ainsi que ceux des autres

serpents, et il se nourrit alors non-seulement

d'herbes, de fourmis et d'autres insectes, mais

même de lézards , de grenouilles et de petites

souris ; il dévore aussi quelquefois les jeunes

oiseaux qu'il surprend dans leurs nids au mi-

lieu des buissons , des haies, des branches de

jeunes arbres , sur lesquels il grimpe avec fa-

cilité ^. Non-seulement il se suspend aux ra-

meaux par le moyen des divers replis de son

corps, mais il s'accroche avec sa tête; et

comme elle est plus grosse que son cou ,
il la

place souvent entre les deux branches d'une

tige fourchue, pour qu'arrêtée par sa saillie
,

elle lui serve comme d'une espèce de crochet

et de point d'appui.

* t L'épilhèle de Natrix on Nngeur, dontiée au SerpnnI à

t coMier, ne lui appartient pas plus qu'aux antres aiiiinmx de

t son ordre; il nai^e effeelivetnent, mais dans les occasions

f forcées, et par une lutte pénible, qui bieulôt lépuiseetle

€ noie. • Lettre de M. de Si'pt-Fi)iitai,ies.

»—
' Lettre lie M. de Sept-Fout.iines.

• t J'ai vu différinies fois des Serpents à collier trouvéipen-

i dant le^ mois de janvier, de février ou de mars ; ils ne pou-

« valent mouvoir que la téta et l'extrémité de la qneiie, le

f reste du corps était roide et dans uue inertie abiiolue- *

Lbid -'Ibid.
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Son odeur est quelquefois assez sensible
,

surtout pour les chiens et les autres animaux

dont l'odorat est très-fin '
. Il aime beaucoup le

lait ; les gens de la campagne prétendent qu'il

entre dans les laiteries, et qu'il va boire celui

qu'on y conserve. On assure même qu'on l'a

trouvé quelquefois replié autour des jambes

des vaches , suçant leurs mamelles avec avi-

dité , et les épuisant de lait au point d'en faire

couler du sang ^. Pline a rapporté ce fait
,
qu'à

la vérité il attribuait à une autre espèce de ser-

pent que celle dont il est ici question. On a pré-

tendu aussi que le serpenta collier entrait quel-

quefois par la bouche dans le corps de ceux

qui dormaient étendus sur l'herbe fraîche , et

qu'on l'en faisait sortir en profitant de ce même
goût pour le lait , et en l'attirant par la vapeur

du lait bouilli que l'on approchait de la bouche

ou de l'anus de celui dans le corps duquel il

s'était glissé '.

L;» couleuvre à collier se trouve dans pres-

que toutes les contrées de l'Europe , et il paraît

qu'elle peut supporter les climats très-froids,

puisqu'elle vit en Ecosse * et en Suède *.

On a employé sa chair en médecine ®.

M. Cetti ^ a fait mention d'un serpent de

Sardaigne qu'on y nomme le Nageur ou Vipère

d'eau : la couleur de ce reptile est cendrée et

variée par des taches blanches et noires ; il n'a

point de venin , et sa longueur ordinaire est de

deux pieds. Peut-être appartient-il à l'espèce

de la couleuvre à collier, qui aurait subi, d'une

manière plus ou moins marquée , l'influence da

climat de la Sardaigne, plus chaud que celui

de nos contrées.

' Lettre de M. deSept-Fontaines.

' Gisncr ; à l'endroit déjà cité.

» L'on peut voir particniiùremenî, à ce sujet, dans les Mé-

moires des Curieux de la Nature, une observation très-dé-

t liilée du<locteur Frotninan, médecin de Francouie.et d'aprèi

latpielli' on pourrait penser que, dans certaines cn-coustan-

ces, il serait difhcile de faire sortir le serpent ijar la lionche,

sans ris(|uer de faire étouffer celui qui l'aurait avalé. .Mémoire

des Curieux île la Nature, décade t, observ. 190. Voyez aussi

GfsniT, à l'endroit déjà cité; Taberna Montanus , I. 1 ; Tra-

gus, olaus Magnus, Grégoire Horstius (Kpist. med. sec. 6), et

même Ilippocraie, le père de la médecine.

) Sd)l)aid, à l'endroit déjà indiqué.

' Faniia suecica.

• Maitliiole.

^ tlisi nat. desAmphibieset des Poissons de la Sardaigne^

par M. François Cetti.
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LA LISSE

Coluber (Natrixl laevis, Morr.; Coluber laevis, Lacep.,

Lalr. ; Col. aiislriacus, Gmel., Daud.; Coronella

auslriyca, Laur.

Cette couleuvre a beaucoup de rapports
,
par

sa conformation et par sa grandeur, avec le

serpenta collier; elle est, comme ce dernier

reptile, très-commune dans plusieurs contrées

de l'Europe, et particulièrement aux environs

de Vienne en Autriche , où elle a été très-bien

décrite et observée avec soin par M. Laurent.

Elle se trouve aussi dans quelques provinces

septentrionales de France, et nous en avons vu

un individu dans la collection de M. d'Antic;

mais comme le commencement de notre article

sur la nomenclature des serpents était déjà im-

primé
, lorsque nous avons su que la lisse n'é-

tait pas étrangère à nos contrées , nous ne l'a-

vons pas comprise parmi les serpents de France,

dont nous avons rapporté les noms dans ce

même article relatif à la nomenclature des rep-

tiles. Les habitants de la campagne ont sou-

vent confondu la lisse avec la couleuvre à col-

lier- ou ne l'ont regardée que comme une

variété de cette dernière 5 et leur opinion a pu

être fondée sur ce qu'on les a vues quelquefois

accouplées ensemble. Elles forment cependant

deux différentes espèces , et il est aisé de dis-

tinguer l'une de l'autre parla forme des écailles

qu'elles ont sur le dos. Celles du serpenta col-

lier sont relevées par une arête , ainsi que nous

l'avons dit, au lieu que celles de la couleuvre

,

dont il est ici question , sont très-unies ; et

c'est de là que nous avons tiré le nom de Lisse,

que nous avons cru devoir lui donner.

Le sommet de la tête de cette couleuvre est

garni de neuf grandes écailles très-luisantes et

très-polies, disposées sur quatre rangs, comme
celles que l'on voit sur la tète de la couleuvre

à collier et de la couleuvre verte et jaune. Ses

yeux sont couleur de feu, et placés au milieu

d'une bande très-brune qui s'étend depuis le

£oin de la bouchi' jusqu'aux narines ; les écailles

qui couvrent les mâchoires sont bleuâtres ; on

voit sur le derrière de la tète deux taches assez

grandes d'un jaune un peu foncé , et depuis

cet endroit jusqu'à l'extrémité de la queue, ré-

gnent des taches plus petites disposées sur

deux rangs , et placées de manière que celles

' Coronella austiiaca, 178, Laur. Spec.nied.,tab.3, fig. 1.

(Celle figure esl très-exacte.)

d'une rangée correspondent aux intervalles qui

séparent les taches de l'autre rang. Le fond de

la couleur du dos est bleuâtre, mêlé de roux

vers les côtés du corps ou l'on remarque aussi

quelques taches. Les plaques qui revêtent le

dessous du corps et de la queue sont très-po-

lies, tres-luisantes, un peu transparentes,

blanchâtres , et présentent des taches rousses
,

ordinairement d'autant plus grandes qu'elles

sont plus près de l'anus '
; et les jeunes indi-

vidus ont quelquefois le dessous du corps et la

queue d'un roux très-vif qui approche du

rouge.

La lisse paraît aimer les endroits humides
;

on la trouve communément dans les vallons

ombragés. Il est quelquefois aisé de l'irriter,

lorsqu'elle est dans l'état sauvage ; mais en la

prenant jeune , on parvient aisément à la ren-

dre très-douce et très-familière, et on est d'au-

tant moins fâché de la voir dans les maisons
,

qu'elle ne répand point de mauvaise odeur sen-

sible, au moins dans les contrées un peu froi-

des. Elle n'a point de crochets mobiles ; elle

ne contient aucun venin , et M. Laurenti s'en

est assuré en éprouvant les effets de sa mor-

sure sur des chiens , des chats et des pigeons ^.

La lisse se trouve non-seulement en Europe,

mais dans les Indes occidentales et dans les

grandes Indes , d'où un individu de cette es-

pèce a été envoyé pour le Cabinet du Roi.

M. Laurenti regarde, avec raison, comme une

variété de cette espèce , une couleuvre dont

Séba a donné la figure (vol. I
,
pi. 52 ,fig. 4),

et qui en différait un peu par la couleur rouge

du dos, en supposant que cette teinte ne fût

pas un effet de l'esprit-de-vin sur l'individu dé-

crit par Séba. Nous aurions regardé aussi,

comme une couleuvre lisse, le serpent dont

Gronovius a parlé no 22 ^, que Séba a fait re-

présenter (vol. Il, pi. 33, fig. 1), et qui a de

très-grands rapports avec ce reptile, si M. Lau-

renti, qui a observé la lisse vivante, n'avait

dit expressément qu'elle était très-différente de

ce serpent de Gronovius.

M. Cetti a fait mention d'une couleuvre de

Sardaigne, appelée Vipera di Secco, vipèie

de terre. Elle inspire une grande frayeur aux

' Los grandes plaques sont communément au nombre de

cent soiïanle-dix-huil, et les paires de petites plaques, au

nombre do quarante-six.

^ Laur. Spec. med., p. 186.

5 Ce serpent, dcerit par Gronovius, avait cent soixanl©*

quaioizu gi-uiides plaques, et soixante paires de petites.
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habitants de la campagne, quoiqu'elle ne soit

pas venimeuse; elle n'a point de crochets mo-

biles ; sa longueur est de plus de trente pouces;

le dessous de son corps est noirâtre, et le des-

sus tacheté de noir, comme le dos de la vipère

commune , dit M. Cetti '
: peut-être ce ser-

pent est-il une variété de la couleuvre lisse.

LES QUATRE -RAIES.

Coltiber O'Htrix) Elapliis, Merr.; Col. Elaphis, Shav».,

Cm.; Col. qiiatuorlineatns, Laccp. ; Col. quatcrra-

diatus, Gmel.; Col.quadrilinealus, La:r., Diiud.,Fitz.

Nous donnons ce nom à une couleuvre en-

voyée de Provence au Cabinet du Roi , et dont

le dessus du corps, plus ou moins blanchâtre

ou fauve
,
présente quatre raies foncées qui

en parcourent toute la longueur. Les deux raies

extérieures se prolongent jusqu'au-dessus des

yeux , derrière lesquels elles forment une espèce

détache noire très-allongée; elles s'étendent

ensuite jusqu'au-dessus du museau, où elles

se réunissent. Le dessus de la tète est recou-

vert de neuf grandes écailles disposées sur qua-

tre rangs , ainsi que dans la couleuvre à collier

et dans la verte et jaune. Les écailles du dos

sont relevées par une arête ; celles qui garnis-

sent les côtes du corps sont unies. L'individu

de cette espèce , envoyé au Cabinet du Roi

,

avait deux cent dix-huit grandes plaques , et

soixante treize paires de petites -. Sa longueur

totale était de trois pieds neuf pouces , et celle

de sa queue de huit pouces six lignes.

Nous ignorons quelles sont les habitudes de

la quatre-raies , mais comme sa conformation

ressemble beaucoup à celle de la couleuvre

verte et jaune , et qu'elles habitent le même
climat, leurs manières de vivre doivent être

très-analogues.

LE SERPENT D'ESCULAPE 3.

Coluber (Natris) iCsculayni, Mcrr. ; Col. iEsculapii,

Lacep., Latr., Daud., Cuv., Fitz.

Ce nom a été donné à plusieurs espèces de

Jerpents , tant par les voyageurs que par les

* Hist. ii.it. de la Sardaigne, par M. François Cetti.

' On voyait, entre l'anus et les grandes pla(|ues, deux pai-

res de [ittiies.

Tla.oe.i.%. — Jnguis JEsculafii. Rai, Synopsis Serpen-

tin! ge^^-is.p. 291.

naturalistes ; il a été attribué à des serpents

d'Europe et à des serpents d'Amérique; mais

nous ne le conservons à aucune autre espèce

qu'à celle qui se trouve aux environs de Rome,

et qui parait être en possession , depuis plus

de dix-huit siècles, de cette dénomination de

Serpent d'Esculape , comme si l'innocence des

habitudes et la douceur de ce reptile l'avaient

fait choisir de préférence pour le symbole de la

Divinité biciïfaisante , très-souvent désignée,

ainsi que nous l'avons dit, par l'emblème du

serpent '. Nous ne donnerons donc ce nom de

serpent d'Esculape ni à la couleuvre que

M. Linnée a appelée ainsi , ni à plusieurs au-

tres espèces que Séba a nommées de même ; et

nous croyons d'autant plus que la description

que nous allons faire concerne le serpent d'Es-

culape des anciens Romains
,
que l'individu qui

en a été le sujet a été envoyé des environs de

Rome au Cabinet du Roi.

La tète de ce serpent est assez grosse à pro-

|)orti()n du corps ; le dessus en est garni de neuf

grandes écailles disposées sur quatre rangs,

coiumedans la verte et jaune. Celles qui cou-

vrent le dos sont ovales et relevées par une

arête ; mais celles qui revêtent les côtés sont

unies. La couleur générale du dessus du corps

est d'un roux plus ou moins clair; et l'on voit

de chaque côté du dos, une bande longitu-

dinale obscure et presque noire , surtout vers

le ventre. Les écailles qui touchent les grandes

plaques du dessus du corps sont blanches , et

la moitié de ces écailles , la plus voisine de ces

grandes plaques, est bordée de noir, ce qui

forme , de chaque côté du ventre, une rangée

de petits triangles blanchâtres. Nous avons

compté cent soixante-quinze grandes plaques

et soixante-quatre paires de petites : les unes et

les autres sont blanchâtres et tachetées d'une

couleur foncée. La longueur de la queue était

de neuf pouces trois lignes dans l'individu qui

fait partie de la collection du Roi, et la lon-

gueur totale de trois pieds dix pouces.

Ce serpent
,
qui a de grands rapports , ainsi

qu'on peut le voir, avec la couleuvre verte et

jaune, la couleuvre à cellier, la lisse et la

quatre-raies, est aussi doux et peut-être même
naturellement plus familier que ces quatre cou-

leuvres. Il se trouve dans presque toutes les

régions chaudes ou tempérées de l'Europe, en

Espagne, en Italie, et particulièrement aux en*

1
* l>iscours sur la nature des Serpents.
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virons de Rome. Non-seulement il se laisse ca-

resser par les enfants et manier par les charla-

tans qui s'en servent pour s'attribuer, aux

yeux du peuple, un pouvoir merveilleux sur

les animaux les plus funestes, mais il se plaît

dans les lieux habités; il s'introduit dans les

maisons , et même quelquefois il se glisse in-

nocemment jusque dans les lits. Ses autres ha-

bitudes doivent ressembler beaucoup à celles

de la couleuvre commune et de la couleuvre à

collier.

M. Faujas de Saint-Fond a eu la bonté de

me donner une dépouille de serpent trouvée

dans une de ses terres , auprès de Montelimart

en Dauphiné; comme elle est très-entière ot

qu'il est extrêmement rare d'en avoir d'aussi

bien conservées
,
je l'ai examinée avec soin , et

avec d'autant plus d'attention
,

qu'elle dé-

montre d'une manière incontestable la façon

dont se dépouille le serpent auquel elle a ap-

partenu; et qu'après avoir comparé les diverses

observations recueillies au sujet du dépouille-

ment des reptiles , on peut croire que tous les

serpents se dépouillent à peu près de la même
manière. J'ai d'abord cherché de quelle espèce

était le serpent dont cette dépouille avait fait

partie. Il était évidemment du genre des cou-

leuvres; j'ai compté les grandes et les petites

plaques
;
j'ai trouvé cent soixante-seize grandes

plaques , et quatre-vingt-neuf paires de petites.

La couleuvre verte et jaune ayant ordinaire-

ment deux cent six grandes plaques , et la cou-

leuvre à quatre raies en ayant deux cent dix-

huit, j'ai cru ne devoir pas leur rapporter le

serpent dont j'avais la dépouille sous les yeux,

d'autant plus que la quatre-raies a deux paires

de petites plaques entre les grandes plaques et

l'anus, et que sur la dépouille on ne voit, dans

cet endroit, qu'une paire de petites plaques.

La lisse et la couleuvre à collier m'ont paru

aussi avoir trop peu de rapports de conforma-

tion et de grandeur avec le serpent dont j'exa-

minais la dépouille, pour être de la même es-

pèce *. Ainsi, parmi les diverses couleuvres

observées en France , ce n'est qu'à celle d'Es-

culape que j'ai cru devoir rapporter ce serpent.

Il se rapproche en effet beaucoup de cette cou-

leuvre d'Esculape
,
par le nombre des grandes

* Nous avons vu que la couleuvre à collipr a onlinairemenî

cent soixautt'-flix granilfes pLiipies et soixante paires de peti-

tes, et que la lisse a quarante-six paires de petites plaques, et

oent soixaiite-dix huit crautles claques ou écailles

et des petites plaques
,
par la forme des écailles

qui garnissent le dos , les côtés du corps , le

sommet de la tète et les mâchoires
,
par les pro-

portions des diverses parties, et enfin par la

grandeur, la dépouille que M. Faujas de Saint-

Fond m'a procurée , ayant quatre pieds cinq

pouces de longueur totale, et un pied quatre

lignes depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue. Je n'ai pu juger de la ressemblance ou

de la différence des couleurs de ces deux ser-

pents, la dépouille étant très-mince, sèche,

transparente et entièrement décolorée. Quoi

qu'il en soit, l'objet intéressant n'est pas de

savoir à quel reptile a appartenu la dépouille

trouvée dans la terre de Saint-Fond, mais de

(jivouver, par cette dépouille , la manière dont

le serpent a dû quitter sa vieille peau.

Celte dépouille, quoique entière , est tour-

née à l'envers d'un bout à l'autre ; elle présente

le côté qui était l'intérieur lorsqu'elle faisait

partie de l'animal. Le reptile a dû commencer

de s'en débarrasser par la tête , n'y ayant pas

d'autre ouverture que la gueule par où il ait

pu sortir de cette espèce de sac. Lorsque le ser-

pent exécute cette opération , les écailles qui

recouvrent les mâchoires sont les premières

qui se retournent en se détachant du palais et

en demeurant toujours très-unies avec les

écailles du dessus et du dessous de la tête.

Ces dernières se retournent ensuite jusqu'aux

coins de la gueule, et on pourrait voir alors la

tête du serpent, depuis le museau jusque der-

rière les yeux, revêtue d'une peau nouvelle,

et faisant effort pour continuer de se dégager

de l'espèce de fourreau dans lequel elle est en-

core un peu renfermée. Ce fourreau continue

de se retourner comme un gant , de telle ma-

nière que
,
pendant que la véritable tête de

l'animal s'avance dans un sens pour s'en débar-

rasser, le museau de la vieille peau, qui est

toujours bien entière, s'avance, pour ainsi dire,

vers la queue, pour que cette vieille peau

achève de se retourner. Les yeux se dépouil-

lent comme le reste du corps ; la cornée se dé-

tache en entier, ainsi que les paupières de na-

ture écailleuse qui l'entourent, et elle conserve

sa forme dans la dépouille desséchée, où elle

présente, à l'extérieur, son côté concave, at-

tendu que cette dépouille n'est que la peau re-

toiu-née. Les écailles s'enlèvent en entier avec

la partie de l'épiderme à laquelle elles étaieni

attachées. Cet épiderme forme une sorte de
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cadre autour de chaque écaille , ainsi qu'autour

de chaque plaque, grande ou petite. Ce cadre

ne suit pas précisément le contour de chaque

écaille ou de chaque plaque, mais il fait le tour

de la partie de la plaque ou de l'écaillé qui te-

nait à la peau et qui ne pouvait pas s'en séparer

dans les divers mouvements de l'animal. Ces

différents cadres, qui se touchent, forment

une sorte de réseau moins transparent que les

écailles, qui paraissent en remplir les inter-

valles comme autant de facettes et de lames

presque diaphanes. Le serpent, en se tournant

en différents sens , et en se frottant contre le

terrain qu il parcourt, ainsi que contre les di-

vers corps qu'il rencontre, achève de se débar-

rasser de sa vieille peau
,

qui continue de se

retourner. Le museau de cette vieille peau dé-

passe bientôt l'extrémité de la queue dans le

sens opposé à celui dans lequel s'avance le ser-

pent, de telle sorte que ,
pendant que le reptile,

revêtu d'une peau et d'écaillés nouvelles , sort

de son fourreau qui se replie en arrière, ce

fourreau paraît comme un autre reptile qui en-

gloutirait le serpent , et dans la gueule duquel

on verrait disparaître l'extrémité de sa queue.

Vers la fin de l'opération, le serpent et la dé-

pouille , tournés en sens contraire , ne tiennent

plus l'un à l'autre que par la dernière écaille du

bout de la queue, qui se détache aussi mais

sans se retourner '
. On verra aisément que cette

manière de quitter la vieille peau a beaucoup

de rapports avec celle dont se dépouillent les

salamandres à queue plate ^.

LA VIOLETTE.

Coluber (Natrix) calariiarius, var. -j', Merr.

rius, Liaii., Lacep., Daud. '.

C. calama-

Nous donnons ce nom à une espèce de cou-

leuvre dont un individu fait partie de la collec-

tion du Roi. Ce serpent n'est point venimeux;

ses mâchoires sont garnies d'un double rang de

petites dents immobiles, et ne présentent point

de crochets mobiles et creux. Il a le sommet de

la tête garni de neuf grandes écailles placées

sur quatre rangs , comme dans la couleuvre

* Nous avons (iépo^é, an Cabinet du Roi, la dépouille trou-

vée dans la terre de M. Faiijas.

2 Ailicledes Satamandi es à qneue plate.

' Selon M. Meireni. ce serpent ne diffère pas spécifique*

niem de la symétrique et du calmar, décrits ci-aprés. D,

verte et jaune; son dos est revêtu d'écaillés

unies en losange, et d'un violet plus ou moins

foncé; et le dessous de son corps est blan-

châtre , avec des taches violettes irrégulières,

assez grandes et placées alternativement a droite

et à gauche. Nous avons compté cent quarante-

trois grandes plaques , et vingt-cinq paires de

petites. L'individu que nous avons mesuré

avait deux pouces trois lignes depuis l'anus

jusqu'à l'extrémité de la queue, et sa longueur

totale était d'un pied cinq pouces trois lignes.

LE DEMI-COLLIER '

.

Coluber (Natrix) nionilis, Merr.; Col. monilis, Linn.,

Lalr,, Daud. ; Col. lioriidus, Daud. ; Col. buccatus,

Linn., Lacep., Laur., Latr. ; Vipcra buccala,

Daud. >.

L'on conserve au Cabinet du Roi, un individu

de cette espèce qui a été envoyé du Japon sous

le nom de Kokura. Il a un pied sept pouces de

longueur totale, et quati'e pouces dix lignes

depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la queue.

Il n'est point venimeux et n'a point de cro-

chets mobiles. Le sommet de sa tête est garni

de neuf grandes écailles qui forment quatre

rangs : celles du dos sont en losange et relevées

par une arête. Nous avons compté cent soixante-

dix grandes plaques, et quatre-vingt-cinq paires

de petites ^.

Les couleurs du serpent domi-collier sont

très-agréables ; on voit sur son dos , dont la

couleur générale est brune , de petites bandes

transversales blanchâtres et bordées d'une pe-

tite raie plus foncée que le fond; le dessus de

sa tête est blanc , bordé de brun , et présente

trois taches brunes et allongées; mais ce qui

sert surtout à le faire distinguer, ce sont trois

taches rondes et blanches placées sur son cou,

et qui forment comme un demi-collier. Cette

couleuvre se trouve non-seulement au Japon,

mais encore en Amérique *.

* Le Collier. M. Panbenton, Encycl. méth.

'M. Merretn rapporte à cette espèce la jouflluc, décrite ci-

après, p. 370. D.

' Liiidividu, décrit par M. l.innée, avait cent loixanie

3 L'individu, décrit par M. Linnée, avait soixante-

quatre grandes plaques, et quatre-vingt-deux paires de

petites.

^ M. Linnée, à l'endroit cité.
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LE LUTRIX

CÀ)luber (Natrix) aictiventris, Merr.; Coluber Lutrix,

Linn., I.accp.; Col. arcliventris, Daud. ; Duberria

arcliveutris, Fitz.

Les couleurs de ce serpent sont peu nom-

breuses , mais forment un assortiment aussi

agréable et aussi brillant que simple; le des-

sus et le dessous de son corps sont jaunes, et

ses nuances ressortent d'autant mieux, qu'il a

les côtés bleuâtres.

Cette couleuvre, que M. Linnée a fait con-

naître, se trouve dans les Indes; l'individu

qu'il a décrit avait cent trente-quatre grandes

plaques, et vingt-sept paires de petites. Nous

ignorons quelles sont ses habitudes naturelles
;

M. Linnée ne l'a pas regardé comme venimeux.

LE BALI =».

Coluber (Natrix) plicatilis, Morr. ; Col. plicatilis, Linn.,

Latr., Daud.; Cérastes plicatilis, Laur. ; Elaps plica-

tilis, Scbn.

Tout ce que l'on connaît des mœurs de ce

beau serpent , auquel nous conservons , avec

M. Daubenton , la première partie du nom

,

trop dur et composé (Bali-Salan-Boekit), qu'il

porte dans son pays natal , c'est qu'il vit dans

les contrées les plus chaudes de l'Asie, et par-

ticulièrement dans l'île de Ternate. Les écailles

qui revêtent le dessus de son corps sont en lo-

sange, unies, d'un jaune très-pâle, et blanches

à leur extrérnité. Des deux côtés du corps rè-

gne une bande longitudinale dont on a comparé

la couleur au rouge du corail ^. L'extrémité

des écailles qui forment cette bande est égale-

ment bordée de blanc. Les grandes plaques qui

garnissent le dessous du corps sont blanchâtres
;

les deux bouts de chacune présentent un point

jaune plus ou moins foncé. Et comme les écailles

qui les touchent sont blanches et marquées cha-

cune d'un point jaunâtre, tout le dessous du

corps du serpent présente quatre cordons lon-

gitudinaux de points plus ou moins jaunes, qui

se marient d'une manière très-agréable avec la

blancheur du ventre, et servent à distinguer le

bali d'avec les autres serpents Les petites pla-

ques, qui revêtent le dessous de la queue, sont

* Le Lutrix. M. n.iulienton. Encycl. méth.
2 Le Bali. M, Daubenton, Encycl. méth.— Mus. Ad. fr. I,

p. 25. — Séba, Mus. 1, tab. 57. Og. 5.

* Séba^ à l'endroit déjà cité.

I

blanches et ont chacune une tache jaune, ce qui
forme deux files de points jaunâtres semblables

à ceux que l'on voit sur le ventre.

Cette espèce devient assez grande , et l'indi-

vidu conservé au Cabinet du Roi, et sur lequel

nous avons fait notre description, avait six pieds

six pouces de longueur.

Le bali a ordinairement cent trente-une gran-

des plaques sous le corps , et quarante-six pai-

res de petites plaques sous la queue '.

LA COULEUVRE'

DES DAMES.

Coluber (Nalrix) Doniicella, Merr.; Col. Doniicella,

LioD., Latr., Daud.; Col. domiccliarum, Lacep.

Voici un des plus jolis et des plus doux ser-

pents; sa petitesse, ses proportions plus sveltes

encore que celles de la plupart des autres espè-

ces, ses mouvements agiles, quoique modérés,

ajoutent au plaisir avec lequel on considère le

mélange de ses belles teintes. Il ne présente ce-

pendant que deux couleurs, un beau noir et un

blanc assez pur ; mais elles sont si agréablement

contrastées ou réunies, et si animées par le

luisant des écailles
,
que cette parure élégante

et simple attire l'œil et charme d'autant plus les

regards, qu'elle n'éblouit pas, comme des cou-

leurs plus riches et plus éclatantes. Des an-

neaux noirs traversent le dessus du corps et de

la queue , et en interrompent la blancheur. Ces

bandes transversales s'étendent jusqu'aux pla-

ques blanches qui revêtent le dessous du ven-

tre ; leur largeur diminue à mesure qu'elles

sont plus près du dessous du corps , et la plu-

part vont se réunir sous le ventre à une raie

noirâtre et longitudinale qui occupe le milieu

des grandes plaques. Cette raie, ainsi que les

bandes transversales, sont irrégulières et quel-

quefois un peu festonnées; mais cette irrégu-

larité, bien loin de diminuer l'élégance de la pa-

rure de la couleuvre des dames, en augmente

la variété. Le dessus de la petite tête de ce ser-

pent présente un mélange gracieux de noir et de

blanc, où cependant le noir domine; les yeux

' Le sommet de la tête est garni de neuf écailles disposées

.<ur quatre rangs.

= Le Serpent des Dames. M. Daubenton, Encycl. méth.

—

Séba, mus. 2, tab. Si, fig. 1.
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sont très-petits , mais animés par la couleur

noirâtre qui les entoure.

Comme plusieurs autres serpents, celui des

dames est très-familier; il ne s'enfuit pas, et

même il n'éprouve aucune crainte lorsqu'on

l'approche; bien plus, il semble que, très-sen-

sible à la fraîcheur plus ou moins grande qu'il

éprouve quelquefois
,
quoiqu'il habite des cli-

mats très-chauds , il recherche des secours qui

l'en garantissent; et sa petitesse, son peu de

force , l'agrément de ses couleurs , la douceur

de ses mouvements , l'innocence de ses habitu-

des, inspirent aux Indiens un tel intérêt pour ce

délicat animal
,
que le sexe le plus timide , bien

loin d'en avoir peur, le prend dans ses mains,

le soigne, le caresse. Les dames de la côte de

Malabar, où il est très-commun, ainsi que dans

la plupart des autres contrées des grandes In-

des, cherchent à réchauffer ce petit animal lors-

qu'il paraît languir et qu'il est exposé à une trop

grande fraîcheur, produite par la saison des

pluies, les orages ou d'autres accidents de l'at-

mosphère. Elles le mettent dans leur sein, elles

l'y conservent sans crainte et même avec plaisir,

et le petit serpent , à qui tous ces soins parais-

sent plaire, ne leur rendant jamais que caresse

pour caresse
,
justifie leur goût pour cet animal

paisible. Elles le tournent et retournent égale-

ment dans le temps des chaleurs, pour en rece-

voir, à leur tour, une sorte de service et être ra-

fraîchies par le contact de ses écailles, trop po-

lies pour n'être pas fraîches '
. Lorsque, dans nos

climats tempérés , la beauté veut produire un
effet contraire, et rechauffer ses membres déli-

cats, elle a quelquefois recours à des animaux-

plus sensibles, et communément plus fidèles,

qui, par une suite de leur conformation plus

heureuse , expriment avec plus de vivacité un
attachement qu'ils éprouvent avec plus de force

;

mais lorsqu'elle désire, comme dans l'Inde, de

diminuer une chaleunincommode
,
par l'attou-

chement de quelque corps froid, bien loin de se

servir d'êtres animés qui, par leurs caresses ré-

pétées, ajouteraient au plaisir qu'elle a de tem-

pérer les effets d'une chaleur excessive , elle ne

recherche que des matières brutes et insensibles;

elle n'emploie que de petits blocs de marbre

,

des boules de cristal ou des plaques métalliques;

elle ne peut voir qu'avec effroi nos doux et

paisibles serpents, tandis que dans les contrées

• Séba. k leadroit déjà cité.

équatoriales des grandes Indes , où vivent de»

serpents énormes , terribles par leur force ou

funestes par leur poison, la crainte qu'inspirent

ces reptiles dangereux n'est jamais produite

par les serpents innocents et faibles, tels que

la couleuvre des dames '.

LA JOUFLUE \

Coluber (Natrix) monilis, Merr. ; Col. monilis, Lion.,

Latr., Daud.; Col. buccatus, Linn., Lacep., Laar.,

Latr. ; Vipera Buccuta, Daud. '.

M. Linnée a fait connaître cette couleuvre,

qui se trouve dans les grandes Indes. Le dos

de ce serpent est roux et présente des bandes

blanches disposées transversalement. Sa tête

est blanche comme les bandes transversales

,

mais on voit sur le sommet deux petites taches

rousses, et sur le museau une tache triangulaire

et de la même couleur. Il a ordinairement cent

sept grandes plaques et soixante-douze paires

de petites.

LA BLANCHE

Coluber (Natrix) albus, Linn., Lacep., Latr. , Daud. ;

Anguis aiba,Laur., Gmel.; Coluber brachyurus,

ShaW;

On pourrait, au premier coup d'oeil, confon-

dre cette couleuvre avec la très-blanche , dont

nous avons déjà parlé : toutes les deux sont

ordinairement d'un très-beau blanc, qui n'est

relevé par aucune tache; mais, pour peu qu'on

les examine avec attention, on voit qu'elles dif-

fèrent beaucoup l'une de l'autre. La blanche

n'a que cent soixante-dix grandes plaques et

vingt paires de petites, au lieu que la très-blan-

che a ordinairement soixante paires de petites

et deux cent neuf grandes plaques. Nous avons

répété , à la vérité , très-souvent, que le nom-

bre des plaques
,
grandes ou petites , n'était

presque jamais constant; mais nous n'avons

vu, dans aucune espèce de serpent, ce nombre

varier de cent soixante-dix à deux cent neuf

* Cette dernière espèce a, suivant M. Linnée, cent dix-huit

gr.iiides plaques it soixante paires de petites.

= LcTri.ingle. M Daubeutoa. Encycl. méth.— Mus. Adolph.

fr. p. 29, lab.O, fig.5.

' Celle-ci est rapportée, par M. Merrera, à l'espèce d« la

Couleuvre demi-collier, décrite p. 368. D.

' l.e lilanc. M. Daubenton, Eacycl. méth. —Mu». Ad. fr.l^

p. 2't. tab. I4,fi«. 2.
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pour les grandes lames , et en même temps de

vingt à soixante pour les petites. D'ailleurs la

couleuvre blanche n'est pas venimeuse, et ses

mâchoires ne sont pas garnies de crochets mo-

biles, comme celles de la très-blanche, qui con-

tient un venin très-actif. Ainsi, leurs propriétés

sont encore plus différentes que leur conforma-

tion; ces propriétés sont même trop dissembla-

bles pour que leurs habitudes naturelles soient

les mêmes; et en outre, c'est en Afrique qu'on

trouve la très-blanche, et la couleuvre blanche

habite les grandes Indes. Ou a donc été très-

fondé à les regarder comme appartenant à deux

espèces très-distinctes.

LE TYPHIE*.

Coluber (Natrix)T)pIiius, Linn.; Co!. Typhius, La-
cep., Lalr., Daud., Fitz.

Ce serpent se trouve dans les grandes Indes,

et c'est M. Linnée qui l'a fait connaître. Suivant

ce naturaliste , cette couleuvre est bleuâtre et a

cent quarante grandes plaques et cinquante-

trois paires de petites.

L'on conserve au Cabinet du Roi un serpent

dont le dessus du corps est d'un vert très-foncé

et ne présente aucune tache , non plus que le

dessus du corps du typhie. Comme il a cent

quarante-une grandes plaques et cinquante pai-

res de petites , et que par là il se rapproche

beaucoup de cette dernière couleuvre , il se

pourrait d'autant plus qu'il fût de la même es-

pèce, que la couleur verte de l'individu de la

collection du Roi, ou la couleur bleue de celui

qu'a décrit M. Linnée, sont peut-être l'effet de

l'esprit-de-vin dans lequel les deux serpents ont

été conservés. Nous croyons donc ne pouvoir

mieux placer que dans cet article la description

de cette couleuvre, d'un vert très-foncé, qui

fait partie de la collection de Sa Majesté. Sa

longueur totale est d'un pied sept pouces six

lignes, et la longueur de sa queue de trois pou-

ces dix lignes. Neuf écailles placées sur quatre

rangs garnissent le sommet de sa tête; elle n'a

point de crochets mobiles ; les écailles qui re-

vêtent son dos sont ovales et relevées par une

arête. Le dessous du corps est jaunâtre et cha-

que grande plaque présente deux taches noi-

râtres, ce qui forme deux espèces de raies longi-

tudinales; la plaque la plus voisine du dessous

du museau n'offre point de tache , et on n'en

' Le Typhie. M. Uaubenton, Eiicycl. méth.

371

voit qu'une sur les deux plaques qui la suivent.
Il n'y a sous la queue qu'une rangée de ces ta-

ches noirâtres.

LE RÉGINE <.

Coluber (Natrix) Reginae, Merr. ; Col. Reginae, Linn.,

Lacep., Latr., Daud , Fitz.

C'est un serpent des grandes Indes, dont

M. Linnée a donné la description. Le dessus

du corps de cette couleuvre est d'un brun plus

ou moins foncé, et le dessous est varié de

blanc et de noir. Elle a cent trente-sept gran-

des plaques et soixante-dix paires de petites.

On sait qu'elle ne contient pas de venin, mais
on ignore quelles sont ses habitudes naturelles.

LA BANDE-NOIRE ».

Coluber (Natrix) agilis. Merr.; Col. iEsculapii et Col.
agilis, Linn.;NHtrix ^sciiiapii, Laiir. ; C. nigro-fas-

ciatiis, Lacep. ; C. atro-ciuctus, Daud. ; Pseudelaps
agilis, Filz '.

C'est une des couleuvres auxquelles plusieurs

naturalistes ont donné le nom de Serpent d'Es-

cidape, que nous avons conservé uniquement

à une espèce des environs de Rome. Elle n'est

point venimeuse et ne fait aucun mal à ceux

qui la manient. On voit entre ses deux yeux
une bande noire assez marquée , et placée au-

dessus de neuf grandes écailles qui revêtent le

sommet de sa tête et y so-nt disposées sur qua-

tre rangs, comme dans la couleuvre commune
verte et jaune. Le dos est garni d'écaillés ova-

les et unies; le fond de sa couleur est pâle, et

il présente plusieurs bandes transversales noi-

res, assez larges, et dont quelques-unes s'éten-

dent sur le ventre et font le tour du corps. La
bande-noire a ordinairement cent quatre-vingts

îrrandes plaques et quarante-trois paires de pe-

tites ; sa longueur totale est de dix-huit pouces,

et celle de sa queue , de trois. On trouve ce

serpent dans les Indes, et, suivant M. l'abbé

Molina, il est très-commun dans le Chili, où il

n'a quelquefois que cent soixante-seize grandes

' f-e Régine. M. Daubenton, Encycl. méth. — Mus. Ad.
(r. p. -ih, t.ib. 13, fig. 3.

^ La lîamle-uoire. M. Daiilienton , Encycl. niéth. — Mus.
Ad. fr. 1, tab. H, fig. 2, — Gronov. mus. 2 ,p. 39, n» M. -~

Séba. mus. 2, tab. \% , fig. 4. — Col. ^sculajAi. Hist. na'.ur.

du Chili , par M. l'abbé Molma , traduite de I italieu en fran-

çai>, par M. Gruvel, p. 197.

• Ce rep ile et le suivant sont de la même espèce, »el«>n

M. Nerrein. D.



372 HISTOIRE NATURELLE
plaques et quarante-deux paires de petites , et

où il parvient à la longueur de trois pieds '

.

L'AGILE 2.

Coluber (Nafrix) agilis, Merr. ; Col. pgilis, Linn., La-
cep,, Latr., Daiid. ; Col, ^sculapii, Linn. (Mus. Ad
Fridir.); Cérastes avilis, Laur. ; C. atro-cinctus

,

Daud. ; Pseudelups agilis, Fitz ».

On n'a qu'à jeter les yeux sur cette couleu-

vre, dont le corps est très-menu relativement

à sa longueur, pour voir qu'elle doit mériter le

nom d'Agile; ses proportions très -déliées an-

noncent, en effet, la vitesse et la légèreté de ses

mouvements. L'individu que nous avons décrit,

et qui fait partie de la collection de Sa Majesté,

a un pied huit pouces de longueur depuis le

bout du museau jusqu'à l'extrémité de la qu-eue,

qui est longue de quatre pouces trois lignes. Sa

tête est couverte de neuf grandes écailles dis-

posées sur quatre rangs. Ses mâchoires ne sont

point armées de crochets mobiles. Les yeux

sont gros, et d'un œil à l'autre s'étend une pe-

tite bande brune d'autant plus aisée à distin-

guer, que le reste du dessous de la tête est d'un

blanc assez éclatant. Les écailles qui revêtent

le dos de cette couleuvre sont en losange et

unies. Tout le dessus du corps présente des

bandes transversales irrégulières, alternative-

ment blanches et brunes, et le dessous du corps

est blanchâtre *.

Suivant M. Laurenti, les bandes brunes que

l'on voit sur le dos de la couleuvre agile sont

pointillées de noir.

Ce serpent doit se nourrir principalement de

chenilles, car c'est sous le nom de Mangeur de

chenilles qu'il a été envoyé au Cabinet du Roi

On le trouve dans l'île de Ceylan.

LE PADÈRE5.

Coluber (Natrix) Padera, Merr. ; Col. Padcra, Linn.,

Lacep., Latr., Daud.

Les couleurs de ce serpent présentent une

* Voyez l'endroit déjà cité.

'L'Agile. M. Daiibenton, Encycl. niéth. — Amœn. mus.

princ. p. 383, a" 53. — Mus. Ad. fr. I, p. 27, tab. 21, lig. 2.

' M. Merrem penst; que ce serpent ne dilfèrc pas spécili-

quement de la bande-noire, décrite ci-avant. D.

4 Nous avons compté, dans un individu, cent soix'nte-

quatorze gran les plaques et s lix.mte paires do petites, mais

ordinairement l'asile n'a que cincpiante p.iires de petites pla-

ques, et cent qualre-vingt-qu tre gianUes plaques on lames.

' Le Padère. M. Daubenton, Encycl, luéth. — Mus. Ad. fr,

'i. p. 44.

distribution assez remarquable; le dessus de
son corps est blanc , et sur ce fond éclatant l'on

voit plusieurs taches brunes disposées le long
du dos

, placées par paires , et réunies par une
petite ligne. Les côtés du corps offrent un égal

nombre de taches isolées. On trouve cette cou-

leuvre dans les grandes Indes , et elle a cent

quatre-vingt-dix-huit grandes plaques et cin-

quante-six paires de petites.

LE GRISON'.

Coluber (Natrix) canus. Mer. ; Coluber caniis, Linn.,

Latr,, Daud,; Coluber cinerescens, Lacep.

Cette couleuvre est blanche, mais son dos

présente des bandes transversales roussâtres,

ce qui, à une petite distance, doit la faire pa-

raître d'un gris plus ou moins foncé; aussi

avons-nous adopté le nom de Grison
,
qui lui a

été donné par M. Daubenton, On voit sur les

côtés de ce serpent deux points d'un blanc de

neige: il a cent quatre-vingt-huit grandes pla-

ques et soixante-dix paires de petites , et n'a

encore été observé que dans les Indes,

LA QUEUE-PLATE 2.

Platurus fasciatus, Latr., Merr., Daud.; Coluber lati-

c ludalus , Liuu. , Lacep. ; Laticauda ^^cutata , Laur. ;

Hjdrus colubrinus, Sobn.

Il est très-aisé de distinguer cette couleuvre

d'avec les autres serpents du même genre que

l'on a observés jusqu'à présent. Sa queue, au

lieu d'être ronde, comme celle de la plupart des

autres couleuvres, est comprimée par les côtés,

et tellement aplatie, surtout vers son extrémité,

que Ion pourrait la comparera une lame ver-

ticale; et le bout de cette queue si comprimée,

est terminé par deux grandes écailles arrondies

et appliquées l'une contre l'autre dans le sens

de l'aplatissement. Lorsque la couleuvre se

meut , sa queue ne touche à terre que par une

espèce de tranchant occupé par les paires de

petites plaques
,
qui sont très-peu sensibles et

ne diffèrent guère en grandeur des écailles du

dos. Cette conformation doit faire présumer que

* Le Grison. M. Daubenton, Encycl. méth.—Mus. Ad. fr.l,

p. 31, tab. Il, Kg. 1,

' Le Serpent Large-queue. M. Daubenton, Encycl. méth.—

Mus. Ad. fr. 1, p. 3», tab. 16, fig. i.
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la couleuvre se sert peu de sa queue pour ram-

per, et cette partie paraît lui être bien plus

utile pour frapper à droite ou à gauche, ou pour

se diriger eu nageant et agir sur l'eau comme

^ar une espèce d'aviron. On pourrait donc

croire que ce serpent vit beaucoup plus au mi-

lieu des eaux que dans les endroits secs ; mais

l'on ne connaît point ses habitudes naturelles,

et l'on sait seulement qu'il se trouve dans les

grandes Indes.

Il a quarante-deux paires de petites plaques,

placées sur l'espèce de tranchant que présente

sa queue, ainsi que nous venons de le dire; et

deux cent vingt-six grandes plaques garnissent

le dessous de son ventre. Sa tète est couverte

de neuf grandes écailles , disposées sur quatre

rangs. Nous avons cru apercevoir deux crochets

mobiles à la mâchoire supérieure, et dès lors

nous aurions placé la queue-plate parmi les

couleuvres vénéneuses; mais l'individu que

nous avons décrit n'était pas assez bien con-

servé dans toutes ses parties
,
pour que nous

n'ayons pas préféré de suivre l'opinion de

M. Linnée, qui a très-bien connu la couleuvre

dont il s'agit dans cet article. Nous laisserons

donc la queue-plate parmi les couleuvres qui

n'ont pas de venin, jusqu'à ce que de nouvelles

observations aient coniirmé nos doutes relative-

ment à la forme de ses dents et à la nature de

ses humeurs.

Les écailles du dos de la queue-plate sont

rhomboïdales et unies; le dessous du corps est

presque blanc, le dessus est d'un cendré bleuâtre

et présente de larges bandes, d'une couleur

très-foncée, qui s'étendent jusque sur le ventre

et font le tour du corps.

L'individu que nous avons décrit avait deux

pieds de longueur totale, et sa queue était lon-

gue de deux pouces neuf lignes.

LA BLANCHATRE ».

Coluber (Natrix) annulalus, Merr. ; Col. annulatus,

Linn., Latr., Daud. ; Col. caudidus etC, albo fuscus,

Lacep., Latr.; Col. ignobilis, Laur.; Col. orientalis,

Grael.; Col. Epidaurius. Herm. ^.

Cette couleuvre est blanchâtre et présente

des bandes transversales brunes. Elle a deux

' La Blanchâtre, M. Daubenton, Encycl. méth.— Col. can-
didus. Linn., amphib. Serp. — Mus. Ad. fr. 1 , p. 33 , tab. 7,

fig I.

' Cette espèce ne diffère pas de la blanche et brune décrite

ci-après, suivant M. Merreni. D.

cent vingt grandes plaques et cinquante paires
de petites : elle se trouve dans les Indes.

On conserve au Cabinet du Roi une cou-
leuvre qui a de très-grands rapports avec la

blanchâtre , mais qui cependant a un trop petit

nombre de grandes plaques pour que nous puis-

sions assurer qu'elle soit de la même espèce;

elle n'a, en effet, que cent quatre-vingt-trois

grandes plaques ; le dessous de sa queue est

couvert de quatre-vingt-sept paires de petites

,

sa tête est garnie de neuf grandes écailles, son

dos couvert d'écaillés en losange et unies, sa

mâchoire supérieure sans crochets mobiles, et

ses couleurs ressemblent à celles de la blan-

châtre *

.

LA RUDE 2.

Coluber (Natrix) scaber, Merr. ; Col.scaber, Linn., La-
cep., Latr., Daud.

Les écailles qui revêtent le dos de cette cou-

leuvre sont relevées par une arête , de manière

à être un peu rudes au toucher , et de là vien-

nent les divers noms qui lui ont été donnés par

les naturalistes. Le dessus de sa tête présente

une tache noire qui se sépare en deux dans la

partie opposée au museau; et le dessus du corps

est comme onde de noir et de brun. On la

trouve dans les Indes, et elle a ordinairement

deux cent vingt-huit grandes plaques et qua-

rante-quatre paires de petites.

LE TRISCALE \

Elaps triscalis, Merr.; Col corallinus, Linn., Lacep;

Col. triscalis, Linn., Lacep., Latr., Daud. ; Vipera

corallina, Latr., Daud. *.

Les couleurs dont brillent à nos yeux les

belles fleurs qui décorent nos parterres, ne sont

peut-être ni plus vives ni plus variées que celles

qui parent la robe d'un grand nombre de ser-

pents : voici une de ces couleuvres dont les

teintes sont distribuées de la manière la plus

agréable. Il parait qu'elle se trouve dans les

Indes orientales et occidentales, et nous allons

décrire un individu de cette espèce conservé au

Cabinet du Roi , et qui y a été envoyé d'Amé-

* Sa longueur totale est d'un pied huit pouces neuf ligne»,

et celle de sa iiueue, de cinq pouces neuf lignes.

2 L'Apre. M. Daubenton, Encycl. métli. — Mus. Ad. fr. t,

p. 36, tab. 10. fig. i.

» Le Triscale M. Daubenton, Encycl. méth.

* Ce reptile appartient a la même espèce que le Corallin

(lécrU ci-avant, d. 5o3. D.
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Tique. On voit s'étendre sur son dos, dont la

couleur est d'un vert de mer, quatre raies

rousses qui doivent paraître comme dorées lors-

que l'animal est en vie, et qu'il est exposé aux

vayonsdu soleil. Les quatre raies se réunissent

eu trois, ensuite en deux, et enfin forment une

seule raie qui se prolonge au-dessus de la queue.

Cette couleuvre a un pied quatre pouces six li-

gnes de longueur totale, sa queue est longue

de trois pouces dix lignes ; le sommet de sa tète

est couvert de neuf grandes écailles; et celles

du dos sont ovales et unies, ce qui ajoute à la

beauté des couleurs que présente cette couleu-

vre '.

LA GALONNÉE K

Elaps lemniscatiis , Schn., Merr. ; Col. leraniscatus,

Limi., Lnc, Latr. ; ISatrix leinuiscata, Laur. ; Vi-

dera lemoiscuta, Daud.

Parmi les serpents aussi agréables à voir

qu'innocents et même familiers, la Galonnée

doit occuper une place distinguée. Son museau

est noirâtre , et au-dessus de sa tête, qui est

blanche, on voit une bande noire transversale.

Le dessus du corps est noir, mais il présente

un très-grand nombre de bandes transversales

blanches , dont les largeurs sont inégales et

combinées avec symétrie: de trois en trois ban-

des, il y en a une quatre fois aussi large que

les deux qui la précèdent, à compter du mu-
seau; et de toute cette disposition, il résulte un

mélange de blanc et de noir d'autant plus

agréable, que les écailles du dos étant très-

uuies, rendent plus vives les couleurs de la ga-

lonnée. Ces mêmes écailles du dos sont rhom-

boïdales; la tête n'est pas plus grosse que le

corps ; son sommet est garni de neuf grandes

lames placées sur quatre rangs. La galonnée a

deux cent cinquante grandes plaques, et trente-

cinq paires de petites.

Il parait que cette couleuvre ne parvient qu'à

une longueur très-peu considéi'able , et tout au

plus d'un ou deux pieds. Elle habite en Asie, et

comme elle est très-douce on la voit sans peine

dans les maisons où elle peut plaire par l'agilité

de ses mouvements, ainsi que par l'assorti-

ment de ses couleurs , et où elle doit détruire

* Le triscale a ordinairement cent quatre vingt-quinze gran-

des plaques, et quatre-vingt- six paires de petites.

'Le Lemnisque. M. Daubentan. Encycl. méth. — Amœnit.
Sarinam. grill. ^. — Mus. Ad. fr. 1. p. 34, lab. H, fig. t. —
Séba, miu. 4, tal>. fO, fig. ultimâ, et 2, tab. 76, Hg. 3.

beaucoup d'insectes toujours très-incommodes

dans les pays chauds.

L'ALIDRE'.

Coluber (Natrix) Aiidras, Merr.; Col, Âlidras, Lian.,

Lacep., Latr., Daud.

Voici encore une preuve bien sensible de ce

que nous avons dit relativement à l'insuffisance

d'un seul caractère, pour distinguer les diver-

ses espèces de serpents. L'Alidre ressemble,

par sa couleur, à la couleuvre blanche; elle

est, comme cette dernière, d'un blanc très-

éclataut, presque toujours sans tache; mais

elle en diffère par le nombre de ses grandes pla-

ques beaucoup moins considérable que le nombre

des grandes plaques de la couleuvre blanche,

et par celui des petites plaques qui est au con-

traire plus grand dans la blanche que dans

Talidre ^ ^.

Ce dernier serpent se trouve dans les Indes,

ainsi que la couleuvre blanche.

L'ANGULEUSE V

Coluber (Natrix) augulatus, Merr.; CoLaugulatus,

LiuQ., Lacep., Latr.. Daud.

C'est de l'Asie que cette couleuvre a été ap-

portée en Europe. Elle n'est pouit venimeuse et

n'a point de crochets mobiles. Le dessus de sa

tête est couvert de neuf grandes écailles dispo-

sées sur quatre rangs; celles que l'on voit sur le

dos sont ovales, un peu échancrées et relevées

par une arête; mais on ne remarque aucune ligne

saillante sur celles qui bordent les côtés. La

couleur du dessus du corps est blanchâtre, avec

des bandes brunes, noirâtres dans leurs bords,

anguleuses et plus larges vers le milieu de la

longueur du corps que vers la queue ou vers la

tête. Les grandes plaques présentent des taches

carrées et disposées alternativement d'un côté

et de l'autre ; elles sont communément au nom-

bre de cent dix-sept, et les paires de petites

plaques au nombre de soixante-dix. Les Indi-

* L'Alidre. M. Daubenton, Encycl. raélh.

' Grandes plaques. Paires de petites plaques.

121 38 defalidre.

t70 20 de la blanche.

* U y a ici contradiction entre le texte et la note . quant au

nombre des grandes et des petites plaques; mais nous n'a-

vons .lucun moyen d'établir la vérité è cet é:;ard. D.

* L'An.,uleu.x. M. Daubenton, Encycl. méUi. —Amœnit.
amphib. Gillenb., p. 333, a° 7. — Séba, Mus. 2, tab. 7»,

fis. 1.
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vidus de cette espèce, que l'on a observés,

n'avaient guère plus d'un pied de longueur.

LA COULEUVRE '

DE MINERVB.

Colubcr (Natrix) Minervae, Merr. ; Col. Minervas, Llnn,,

Lacep., Latr., Daud.

Le serpent, étant pour les anciens Grecs un

des emblèmes d<! la prudence, avait été consacré

à Minerve
,
qu'ils regardaient comme la déesse

de la sagesse. Les Athéniens avaient gravé son

image autour des autels et des statues de cette

divinité qu'ils avalent choisie pour la protectrice

de leur ville; ils regardèrent la fuite d'un ser-

pent, qui s'échappa de leur citadelle, comme
la marque du courroux de la déesse; et c'est

peut-être pour rappeler cette opinion religieuse,

que M. Linnée a donné le nom de Serpent de

Minerve à la couleuvre dont il est question

dans cet article. Nous croyons devoir d'autant

plus le lui conserver, qu'un des souvenirs les

plus agréables et les plus touchants est celui

des siècles fameux de la Grèce, où la belle na-

ture et la liberté ont produit tant de grands

hommes, et les arts qui les ont immortalisés.

Il est heureux qu'un petit objet, revêtu d'un

grand nom, puisse quelquefois éveiller de

grandes idées; et que la vue d'une simple cou-

leuvre puisse retracer quelque image de l'an-

cienne Grèce, à ceux qui rencontreront ce faible

serpent sur les lointains rivages de l'Inde où il

habite.

La couleuvre de Minerve est d'une couleur

agréable ; le dessus de son corps est d'un vert de

mer plus ou moins foncé , et le long de son dos

règne une bande brune. On voit, sur la tête de

ce serpent, trois autres bandes de la même cou-

leur ; il a deux cent trente-huit grandes plaques,

et quatre-vingt-dix paires de petites.

LA PÉTALAIRE2.

Coluber (Natrix) Pcthola, Tar. yS? Merr. j Col. petala-

rius, Linu., Lacep., Latr., Daud. '.

Un individu de cette espèce fait partie de la

< Le Serpent de Minerve. M. naubenton, Encycl. méih. —
Mus Ad. Ir. \, p. 36.

^ Apnchycooil , par les Mexic.iins. — Le Pétalaire, M. Dau-

bentiin, Encycl- niéth. — Mus. Ad. fr. 1, p. 33, tab. 9,

fig. 2. — Cernstes mexicanus. 176, Laur. Spec. med.

—

Séba, mus. 2. tub. 20, Bg. i. — Niereniberg, 1. XII, c. 43, —
Jonston, p. 28.

' Ce reptile, suivant M. Merrera, ne serait qu'une simple va*

liëtéde la couleuvre Péthole, qui sera décrite plus tard. D.

collection du Roi; il a un pied neuf pouces de
longueur totale, et sa queue, quatre pouces

neuf lignes : il n'a point de crochets mobiles.

Neuf grandes écailles couvrent le dessus de sa

tête et sont disposées sur quatre rangs ; celles

que l'on voit sur le dos sont presque ovales et

unies. La couleur du dessus du corps est noi-

râtre, avec des bandes très-irrégulières trans-

versales et blanches. On remarque d'autres

bandes blanches et transversales sur les paires

de petites plaques, qui sont d'un gris foncé et

au nombre de cent cinq. Il y a deux cent onze

grandes plaques blanches et bordées de gris,

ce qui forme sous le ventre de petites bandes

transversales.

Le blanc et le noir, qui composent les cou-

leurs principales de la pétalaire , sont contras-

tés et nuancés de manière à rendre sa parure

très-agréable. Ce serpent est très-doux et même
familier; il s'introduit sans crainte dans les

maisons
, y passe sa vie sous les toits , et y de-

vient très-utile , en y faisant la guerre aux in-

sectes et même aux rats , dont il détruit un

grand nombre : il se nourrit aussi de petits oi-

seaux. On le trouve non-seulement en Asie , et

particulièrement dans l'ile d'Amboine , mais

encore en Amérique et surtout au Mexique , où

on le nomme Apachycoati '

.

LA MINIMES

Coluber pullatus, Linn., Gmel., Latr. ; Tyria pullata,

Fitz.

Cette couleuvre d'Asie a quelquefois le des-

sus du corps d'une seule teinte, et d'une cou-

leur tannée ou minime plus ou moins foncée
;

d'autres fois elle présente, sur ce fond, des

bandes transversales noires : mais un de ses

caractères distinctifs est d'avoir chacune des

écailles qui revêtent le dessus de son corps, à

demi bordée de blanc , ce qui fait paraître son

dos pointillé de la même couleur. Les côtés de

la tête sont d'un blanc très-éclatant , avec des

* Cette espèce est très-sujette à varier, tant par la distribu-

tion de ses couleurs, que par le nombredeses plaques. M. Lin-

née a compté, sur l'Individu ([uil a décrit, deux cent douze

grandes plai|ues snus le ventre, et cent deux paires de petites

plaques sous li queue; et nousavons vu d.ms la collictioude

M. d'Aiitic, une couleuvre Pétalaire qui av.dt deux cent seize

grandi s plaques et cent six pairesde petites.

' Le Minime. M. Daubenton, Encycl. métli. — Mu». Ad.fr.

1, p. 3.Ï , t.b. 20, fig. 3. - Amœn. 1, p. 581, n" 25. - orono-

vius. mus.2, p. 36, n» 13U
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taches noires , et le dessous du corps est d'une

teinte plus claire que le dessus , et quelquefois

tacheté de brun. Telles sont les couleurs que

présente la minime, qui parvient quelquefois

à une longueur assez considérable ; un individu

de cette espèce , conservé au Cabinet du Roi

,

a trois pieds deux pouces six lignes de longueur

totale, et sa queue un pied. Ses mâchoires ne

sont point armées de crochets mobiles ; de

grandes écailles couvrent ses lèvres ; sa tête est

allongée , et le sommet en est garni d'autres

écailles plus grandes que celles des lèvres

,

au nombre de neuf, et disposées sur quatre

rangs '

.

LA MILIAIRE^.

Coluber (Natrix) miliaris, Merr. ; Col. miliaris. Linn.,

Lacep., Latr., Daud.

La parure de cette couleuvre est élégante ; le

dessus et les côtés du corps sont bruns , mais

leur couleur sombre est relevée par une tache

blanche que présente chaque écaille; le dessous

du corps est blanc comme les taches. On trouve

cette couleuvre dans les Indes. Elle a ordinai-

rement cent soixante-deux grandes plaques et

cinquante-neuf paires de petites

LA RHOMBOÏDALE'.

Colober (Natrix) rhombeatus, Merr. ; Col. Rhombea-

tus, Linn., Lacep., Latr., Daud.

C'est dans les Indes que se trouve cette cou-

leuvre ; et qu'on ne soit pas étonné du grand

nombre de serpents que l'on a observés dans les

pays voisins des tropiques. Non-seulement ils

y éprouvent le degré de chaleur qui paraît con-

venir le mieux à leur nature, mais les petites

espèces y trouvent en abondance les insectes

dont elles se nourrissent. L'on dirait que c'est

précisément dans ces contrées brûlantes , où

pullulent des légions innombrables d'insectes et

de vers
,
que la nature a placé le plus grand

• Cette espèce a , suivant M. Linnée , deux cent dix-sept

grandes pl.tquts, et ceui huit paires de petites; mais ce uoin-

bre est assez souvent moins considérable.

' Le Miliaire. M. Daubeuton, Encycl. mélh. — Mus. Ad. fr.

p 27.

• Le Rhomboïdal. M. Daubenton, Encycl. mi'th. — Mus.

Ad. fr. p. 27, lab. 24, fig. 2. — Cérastes rhombeatus. 170,

Laur. Spec. med.

nombre de serpents , comme si elle avait voulu

y réunir tout ce qui détruit ces vers et ces in-

sectes nuisibles ou incommodes
,
qui

,
par leur

excessive multiplication , couvriraient bientôt

ces terres équatoriales , en interdiraient l'en-

trée à l'homme et aux animaux , en dépouille-

raient les arbres, en feraient périr les végétaux

jusque dans leurs racines , et rendraient ces

terres fertiles des déserts stériles , où , réduits

à se dévorer mutuellement, ils ne laisseraient

bientôt que leurs propres débris. Un grand mo-

tif se réunit donc à tous ceux dont nous avons

déjà parlé
,
pour que les habitants de ces con-

trées voisines des tropiques soient bien aises de

voir leurs demeures entourées de seipents qui

ne sont pas venimeux. Parmi ces iimocentes

couleuvres, la rhomboïdale est une de celles

que l'on doit rencontrer avec le plus de plaisir;

l'assortiment de ses couleurs la rend , en effet

,

très-agréable à la vue ; le dessus de son corps

est d'un bleu plus ou moins clair, et présente

des taches noires percées dans leur milieu , où

l'on voit la couleur bleue du fond, et qui a un

peu la forme d'une losange. Ces taches noires

se marient très-bien avec le bleu qui les fait res-

sortir.

La rhomboïdale a communément cent cin-

quante-sept grandes plaques et soixante-dix

paires de petites.

LA PALE'.

Coluber (Natrix) pallidus, Merr. ; Col. pallidus, Linn.,

Lacep,, Latr., Daud.

La couleur de ce serpent est d'un gris-pâle

avec un grand nombre de points bruns et de ta-

ches grises répandues sans ordre : on voit , de

chaque côté du corps, une ligne noirâtre plus

ou moins étendue. En tout, les couleurs de la

couleuvre pâle sont très-peu brillantes. Elle n'a

point de crochets mobiles ; le dessus de sa tête

est recouvert par neuf grandes écailles ; celles

du dos sont ovales et unies. Le corps est ordi-

nairement très-menu en comparaison de sa lon-

gueur ; et la queue est si déliée
,
qu'on a peine

à compter les petites plaques qui en garnissent

le dessous. L'individu décrit par M. Linnée

avait à peu près un pied et demi de longueur
;

' Le Pâle. M. Daubenton, Encycl. métli. — Amœnit. Surin-

sriil.p. 503, n»H. — Mus. Ad. fr. l,p. 3l,tab. 7, fig- 2.
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cent cinquante-cinq grandes plaques et quatre-

vingt-seize paires de petites. C'est dans les In-

des qu'on trouve la couleuvre pâle.

LA RAYÉE'.

Colubcr (Natrix) lineatus, Merr. ; Col. lineatus, Linn.,

Lacep., Latr., Daiid.; Col. jaculatrix, Linn., Latr.,

Daud.; C. Jaculus, Lacep. j Col. atratus, Gmel.,

Daud. '.

Quatre raies brunes s'étendent sur le dos de

cette couleuvre , se prolongent jusqu'à l'extré-

mité de la queue, et se détachent d'une ma-

nière très-agréable sur le fond de la couleur,

qui est bleuâtre. Le ventre est blanchâtre et re-

couvert de cent soixante-neuf grandes plaques
;

on compte quatre-vingt-quatre paires de petites

plaques sous la queue de ce serpent, qui ne

parvient jamais à une longueur considérable, et

qui se trouve en Asie.

LE MALPOLE'.
Coluber <Natrix) stolatus, Merr. ; Coluber Malpolon, La-

cep., Daud.; Col. stohitus, Linn., Laur., Daud.; Co-

ronella ceivina, Laur. ; Vipera stolata et Coluber

sibilans, Latr. ; Col. mortuarius, Daud. *.

Cette espèce varie beaucoup suivant les pays

qu'elle habite : nous allons la décrire d'après

un individu conservé au Cabinet du Roi. Le

dessus de la tête du malpole est couvert de

neuf grandes écailles , et le dos est garni d'é-

cailles ovales et relevées par une arête. Il a la

langue très-longue et très-déliée , ce qui doit lui

donner beaucoup de facilité pour saisir et rete-

nir les insectes dont il se nourrit. Ses couleurs

sont très-belles et distribuées d'une manière

très-agréable ; mais , comme elles sont aisément

altérées par l'esprit-de-vin dans lequel on con-

serve l'animal , il est très-difficile d'avoir des

dessins exacts du malpole, d'après les indivi-

dus qui font partie des collections d'Histoire

naturelle. Il est bleu , et présente un grand

nombre de taches noires très-petites , et dispo-

sées de manière à former des raies longitudina-

* Le Rayé. M. Daubenton. Encycl. méth. — Mus. Ad. fr. I,

p. 80. tab. 12, fig. «,ettab.20, fig. 1. — Séba. mus. 2, tab. 12,

fig.3.

' Selon M. Mènera , cette espèce doit être réunie à celle du
dard, décrite ci- après. D.

'Le Mal|)ole. M. Daubenton , Encycl. méth. — Col. sibi-

lans. Linn., ampliil). Serpent. — Araœnit. mus. princ. p. 584,
50.— Malpolon. Séba, mus. 2, tab. 5Z, lig. 4, tab. 36, fig. 4 ,

et tab. 107, fis. 4.

• Cette espèi e est réunie, par M. Merrem, à celle de la cou-
ieuvre Cliayque ;voyez page 332J sous le nom de Coluber
{Xatrix) stolatus. D.

les
; au-dessus des deux dernières plaques qui

garnissent le sommet de la tète à compter du
museau, on voit une tache très-blanche, bor-

dée de noir, et placée la moitié sur une de ces

deux plaques , et la moitié sur l'autre. Le corps

du malpole est très-mince en proportion de sa

longueur. Ce serpent doit donc pouvoir se tenir

avec facilité au plus haut des arbres, s'y entor-

tiller autour des branches, s'y suspendre et y
poursuivre les petits animaux dont il fait sa

proie. Il habite l'Asie , ^t peut-être l'Afrique

et l'Amérique'.

LE M0LURE2.
Coluber (Natrix) Molurus, Merr.; Col. Molurus, La-

cep., Daud., Lioo.?

C'est une des plus grandes couleuvres qu'on

ait encore observées; et non-seulement le mo-
lure se rapproche

,
par sa longueur , de quel-

ques espèces du genre des Boa , dont nous trai-

terons dans cet ouvrage, mais il a beaucoup de

rapports avec ces grandes et remarquables es-

pèces par sa conformation , et particulièrement

par celle de sa tête. Cette partie du corps du

molure est très-large par derrière , moins large

vers les yeux, très-allongée, très-arrondie à

l'endroit du museau , et peut être comparée
,

pour sa forme, à la tête d'un chien, ainsi que

l'a été celle de plusieurs boa, par un grand

nombre de naturalistes. Le dessus de cette

même partie est garni de neuf grandes écailles,

comme dans la couleuvre verte et jaune. Le

molure n'a point de crochets mobiles et ne con-

tient pas de venin ; les écailles qui revêtent son

dos sont grandes, ovales et unies. Il n'a. ordi-

nairement que deux cent quarante-huit grandes

plaques et cinquante-neuf paires de petites
;

mais nous avons compté deux cent cinquante-

cinq grandes plaques et soixante-cinq paires de

petites au-dessous du corps ou de la queue d'un

individu de cette espèce, conservé au Cabinet

du Roi. Cet individu a six pieds de longueur

totale , et neuf pouces depuis l'anus jusqu'à

l'extrémité de la queue, dont, par conséquent,

la longueur n'est qu'un huitième de celle de

l'animal entier.

Le molure est d'un roux-blanchâtre , et pré-

' Le Malpole a ordinairement cent soixante grandes plaqwM

et cent paires de petites. La longueur totale de Tiiulividu que

nous avons décrit, était d'un pied dix pouces, et celle de sa

queue de cinq pouces six Ignes.

' Le Molure. M. Daubenton, Encycl. méth.

48
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sente une rangée longitudinale de grandes ta-

ches rousses bordées de brun ; on voit , le long

des côtés du corps , d'autres taches qui ressem-

blent plus ou moins à celles de cette rangée

longitudinale.

Cette couleuvre se trouve dans les Indes
, et

sa conformation peut faire présumer que ses

habitudes ont beaucoup de rapports avec celles

des boa.

LA DOUBLE-RAIE.

Coluber (Natrix) biliueufus, Merr. ; Col. bilineatus. La-

cep.

Nous ignorons dans quel pays on trouve cette

couleuvre, que nous allons décrire d'après un

individu qui fait partie de la collection de Sa

Majesté; mais comme cet individu a été en-

voyé au Cabinet du Roi avec un molure , il se

pourrait que la double-raie se trouvât dans les

Indes , comme ce dernier serpent. La double-

raie n'a point de crochets mobiles ; le dessus

de sa tête présente neuf grandes écailles; celles

que l'on voit sur le dos sont unies et en losange :

elle a ordinairement deux cent cinq grandes

plaques et quatre-vingt-dix-neuf paires de pe-

tites.

Ses couleurs sont très-brillantes, et elle peut

être comptée parmi les serpents que l'on doit

voir avec le plus de plaisir. Deux bandes lon-

gitudinales d'un jaune qui, dans l'animal vi-

vant, doit approcher de la couleur de l'or, ré-

gnent depuis le derrière de la tête jusqu'au-des-

sus de la queue ; le fond sur lequel elles s'éten-

dent est d'un roux plus ou moins foncé ; et

comme chaque écaille est bordée de jaune
,

toute la partie du dessus du corps qui n'est pas

occupée par les deux bandes jaunes
,

paraît

présenter un très-grand nombre de petites raies

longitudinales de la même couleur*.

LA DOUBLE-TACHE.

Coluber (Natrix) bimaculatus, Merr. ; Col. bimaculatus,

Lacep., Daud.

Les couleurs de cette couleuvre sont aussi

agréables que ses proportions sont légères ; le

dessus de son corps est roux ; sur ce fond on

voit de petites taches blanches irréguiières,

bordées de noir, assez éloignées Tune de l'au-

* L'individu que nous avons décril avait deux pieds un

pouce de longueur totale, et sa queue étiiit longue de six pou-

ces six lignes.

tre , disposées le long du dos ; et deux taches

blanches
,
plus grandes que les autres

,
parais-

sent derrière la tète. Cette dernière partie est

un peu conformée comme dans le molure; le

sommet en est garni de neuf grandes écailles
;

les mâchoires ne présentent pas de crochets mo-

biles, et les écailles du dos sont unies et en lo-

sange. L'individu que nous avons décrit, et qui

a été envoyé au Cabinet du Roi avec la double-

raie et le molure, a deux cent quatre-vingt-dix-

sept grandes plaques , et soixante-douze paires

de petites; sa longueur totale est dun pied huit

pouces deux lignes , et celle de la queue , de

trois pouces dix lignes.

LEROIGA'.

Coluber ( Natrix) Ahaetulla , Merr. ; Col. Ahaetulla

,

Linn., Latr., Daud.; Natrix Ahaetulla, Laur.

Que l'on se représente les couleurs les plus

riches et les plus agréablement variées dont la

nature ait décoré ses ouvrages , et l'on n'aura

peut-être pas une idée exagérée de la beauté du

serpent dont nous nous occupons. Le boiga

doit , en effet, par la richesse de sa parure , te-

nir, dans son ordre, le même rang que l'oiseau-

mouche dans celui des oiseaux : même éclat,

même variété de nuances , même réunion de

reflets agréables dans ces deux animaux , d'ail-

leurs si différents l'un de l'autre. Les couleurs

vives des pierreries et l'éclat brillant de l'or

resplendissent sur les écailles du boiga, ainsi

que sur les plumes de l'oiseau-mouche ; et

comme si , en embellissant ces deux êtres , la

nature avait voulu doiiner à l'art un modèle

parfait du plus bel assortiment de couleurs, les

teintes les plus brunes , répandues sur l'un et

sur l'autre, au milieu des nuances les plus

claires , sont ménagées de manière à faire res-

sortir, par un heureux contraste , les couleurs

éclatantes dont ils brillent.

La tête du boiga , assez grosse à proportion

de son corps , est recouverte de neuf grandes

écailles disposées sur quatre rangs. Ces neuf

plaques , ainsi que les autres écailles qui gar-

nissent le dessus de la tête de ce serpent , sont

d'un bleu foncé et comme soyeux ; une bande

* Le Boiga. M. Daubenton , Encycl. méth. — Gron. mus. 2,

p. 61, n» 24. — Sél);i, mus. 2, tal). 63. fig. 3 , tab. 82 , hg. 1. —
Bradl. natur., t. 9, fig. 2. — Ahcetulta. Mus. Petiver. — Ser-

•peiis ind'cus giacilis, viridis i AhœtuUa zeylonemlùus.

Hai, S'ooosis, p. 331

.
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blanche qui règne le long de la mâchoire supé-

rieure, relève cet espace azuré, au milieu du-

quel on voit briller les yeux du boiga , et qui

ressort d'autant plus
,
qu'une petite bande noire

s'étend entre le bleu et la bordure blanche.

Tout le dessus du corps
,
jusqu'à l'extrémité de

la queue , est également d'un bleu variant par

reflets , et présentant même , à certaines expo-

sitions, le vert de l'émeraude. Sur ce beau fond

de saphir règne une espèce de raie ou de chaî-

nette que l'on croirait dorée par l'art, et qui

s'étend jusqu'au bout de la queue ; et non-seu-

lement cette espèce de riche broderie présente

l'éclat métallique de l'or, lorsque l'animal est

encore en vie , mais même lorsqu'il a été con-

servé pendant longtemps dans l'esprit-de-vin

,

on croirait que les écailles qui composent cette

petite chaîne sont autant de feuilles d'or appli-

quées sur la peau du serpent. Tout le dessous

du corps et de la tète est d'un blanc argentin,

séparé des couleurs bleues du dos par deux

autres petites chaînes dorées qui , de chaque

côté, parcourent toute la longueur du corps.

Mais l'on n'aurait encore qu'une idée impar-

faite de la beauté du boiga, si l'on se représen-

tait uniquement cet azur et ce blanc agréable-

ment contrastés et relevés par ces trois brode-

ries dorées ; il faut se peindre tous les reflets

du dessus et du dessous du corps , et les diffé-

rentes teintes de couleur d'argent , de jaune

,

de rouge et de noir, qu'ils produisent. Le bleu

et le blanc, au travers desquels il semble qu'on

aperçoit ces teintes merveilleusement fondues,

mêlent encore la douceur de leurs nuances à la

vivacité de ces divers reflets , de telle sorte

que, lorsque le boiga se meut, l'on croirait

voir briller au-dessous d'un cristal transparent

et quelquefois bleuâtre , une longue chaîne de

diamants , d'émeraudes , de topazes , de saphirs

et de rubis. Et il est à remarquer que c'est dans

les belles et brûlantes campagnes de l'Inde, où

les cristaux et les pierres dures présentent les

nuances les plus vives, que la nature s'est

plu
,
pour ainsi dire , à réunir ainsi sur la robe

du boiga une image fidèle de ces riches orne-

ments.

Le boiga est un des serpents les plus menus,

relativement à sa longueur ; à peine les indivi-

dus de cette espèce que l'on conserve au Cabi-

net du Roi , et dont la longueur est de plus de

trois pieds , ont-ils quelques lignes de diamètre
5

leur queue est presque aussi longue aue leui-

corps, et va toujours en diminuant , de ma-
nière à représenter une aiguille très-deliée,
quelquefois cependant un peu aplatie par-des-
sus

, par-dessous et par les côtés. Les boiga
joignent donc des proportions très-sveltcs à la

richesse de leur parure; aussi leurs mouve-
ments sont-ils très-agiles, et peuvent-ils, en
se repliant plusieurs fois sur eux-mêmes

, s'é-

lancer avec rapidité, s'entortiller aisément au-
tour de divers corps , monter, descendre , se

suspendre , et faire briller en un clin d'œil , sur
les rameaux des arbres qu'ils habitent , l'azur

et l'or de leurs écailles luisantes et unies.

Ils se nourrissent de petits oiseaux qu'ils

avalent avec assez de facilité , malgré la peti-

tesse de leur corps , et par une suite de la fa-

culté qu'ils ont d'élargir leur gosier, ainsi que
leur estomac. D'ailleurs l'on doit présumer qu'ils

ne cherchent à dévorer leur proie qu'après

l'avoir comprimée, ainsi que les grands ser-

pents écrasent et compriment la leur. Le boiga
se tient caché sous les feuilles pour surprendre
les oiseaux; il les attire , dit-on

,
par une espèce

de sifflement qu'il fait entendre, et qui, imi-

tant apparemment certains sons qui leur sont

familiers ou agréables, les trompe et les fait

avancer vers le serpent qui les attend pour les

dévorer. Ou a même voulu distinguer par le

beau nom àç. chant, le sifflement du boiga '

;

mais la forme de sa langue allongée et divisée

en deux , ainsi que la conformation des autres

organes qui lui servent à rendre des sons, ne

peuvent produire qu'un vrai sifflement, au lieu

de faire entendre une douce mélodie. Le boiga,

non plus que les autres serpents prétendus

chanteurs, ne mérite donc que le nom de sif-

fleur. Mais si la nature n'en a pas fait un des

chantres des campagnes , il païuît qu'il réunit

un instinct plus marqué que celui de beaucoup

d'autres serpents , à des mouvements plus

prompts et à une parure plus magnifique. Dans

l'île de Bornéo , les enfants jouent avec lui ; on

les voit manier sans crainte ce joli serpent,

l'entortiller autour de leur corps , le porter dans

leurs mains innocentes , et nous rappeler cet

emblème ingénieux imaginé par la spirituelle

antiquité, cette image touchante de la candeur

et de la confiance
,
qu'elle représentait sous la

forme d'un enfant souriant à un serpent qui le

serrait dans ses contours. Mais, dans cett€

charmante allégorie, le serpent recelait uft

Voirez la description du Cabinet de9éba.
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poison mortel , au lieu que le boiga ne rend

que des caresses aux jeunes Indiens , et parait

se plaire beaucoup à être tourné et retourné par

leurs mains délicates.

Comme c'est un spectacle assez agréable que

de voir, dans les vertes forêts, des animaux

aussi innocents qu'agiles, faire briller les cou-

leurs les plus vives et s'élancer de branche en

branche, sans être dangereux ni par leurs mor-

sures ni par leur venin, on doit regretter que

l'espèce du boiga ait besoin
,
pour subsister,

d'une chaleur plus forte que celle de nos con-

trées , et qu'elle ne se trouve que vers l'équa-

teui-, tant dans l'ancien que dans le nouveau

continent *.

LA SOMBRE ^

Coluber (Natrix) cariaatus, iNIerr.; Col. fuscus, var. /S,

Liun., Latr., Daud.; Col. suhfuscus, Lacep. j Col.

cariuatus, Liun., Lac, Lalr., Daud. '.

Suivant M. Linnée, cette couleuvre a beau-

coup de rapports
,
par sa conformation , avec le

boiga; mais ses couleurs sont aussi sombres et

aussi monotones que celles du boiga sont bril-

lantes et variées. Elle est d'un cendré mêlé de

brun , et derrière chaque œil on aperçoit une

tache brune et allongée. Elle a ordinairement

cent quarante-neuf grandes plaques et cent

dix-sept paires de petites.

LA SATURNINE \

Coluber ( Natrix ) saturninus , Merr. j Col. saturninus

,

Linn., Lacep., Daud.; Natrix saturnina, Laur.

La couleur de cette couleuvre est comme
nuageuse et mêlée de livide et de cendré ; sa

tête est couleur de plomb, ses yeux sont grands,

et elle a ordinairement cent quarante - sept

grandes plaques et cent vingt paires de petites.

Nous ne pouvons rien dire des habitudes na-

turelles de ce serpent; nous savons seulement

qu'il habite dans les Indes.

• Le boisa a communément cent soixan!e-six grandes pla-

ques, et cent ving -Iniit rangées de petites; mais ce nombre
varie très-siiuvent, ainsi que dans les autres espèces de ser-

pents.

' Le Sombre. M. Daubenton, Encycl. méth. — Mus. Ad. fr.

I,p. 32, tab. 17.tig.l.

• Celle-ci, selnn M. Morrrm , ne diffère pas spéciRqucmfnt

de la carénée et de la décolorée , qui sont décrites ci-.iprés.

• Le Saturnin. M. Daubenton, Encyd. méth.— Mus. Ad.fr.

4,p. 32, tab.9, (ig. 1.

LA CARENEE

Coluber (Natrixi carinatus, var. P, Merr. ; Col. carina*

tus, Linn., Lacep., Latr., Daud. ; Col. fuscus, Linn.,

Latr., Daud.; Col. subfuscus, Lacep. 2.

Cette couleuvre ressemble beaucoup à la sa-

turnine
,
par les diverses nuances qu'elle pré-

sente. Chacune des écailles qui garnissent le

j

dessus de son corps est couleur de plomb et

bordée de blanc ; le dessous de son corps est

blanchâtre. Elle habite dans les Indes , comme
la saturnine ; mais un de ses caractères distinc-

tifs est d'avoir le dos relevé en carène; et de

là vient le nom que lui a donné M. Linnée. Elle

a communément cent cinquante-sept grandes

plaques et cent quinze paires de petites.

LA DÉCOLORÉE \

Coluber (Natrix^ carinatus, var. •{, Merr.; Col. exoletu»,

Linn., Lacep., Latr., Dnud.; Col. carinatus, Linn.,

Lacep., Daud.; Col. fuscus, Linn.; Col. subfuscus,

Lacep. *.

Cette couleuvre ressemble beaucoup au boiga

par sa conformation , ainsi que la sombre ; mais

elle n'a point, non plus quecetle •ierniere, les

couleurs éclatantes ni la riche parure du boiga.

Ses nuances sont cependant agréables ; elle est

d'un bleu clair mêlé de cendré , et les écailles

! qui recouvrent ses mâchoires sont blanches.

j

On la trouve dans les Indes , de même que le

I

boiga et la sombre. Elle a ordinairement cent

! quarante-sept grandes plaques et cent trente-

j

deux paires de petites.

LE PÉLIE 5.

Coluber (Natrix) Pelias, Merr. ; Col. Pelias, Linn., La-

cep., Latr., Daud.

M. Linnée a fait connaître cette espèce de

couleuvre , dont un individu faisait partie de la

Collection de M. le baron de Géer. Elle est

brune derrière le sommet de la tète et les yeux,

et noire dans le reste du dessus du corps ; le

* Le Caréné. M. Daubenton, Encycl. méth. — Mus. Ad. fr.

p. 3t.

" La conleuvre sombre et la décolorée décrite ci-après, «ont

rapportées k cette espèce, par M. Merrem. D,

' Le Décoloré. M. Danl)enton, Encycl. méth. — Mus. Ad.

fr. i, p. 34, tab. 10. fig. 2. — Natrix exoleta, 160. Laur. Sp.

nied.

* La Décolorée, la Sombre et la Carénée ne forment, pour

M. Merrem. qu'une seule espèce, à laqnelleil con»ervele nom

de Coluber carinatus. D.

* LePélie. M. Daubenton, Encycl. méth.
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dessous du ventre est vert et bordé de chaque

côté d'une lignejaune. Ce serpent présente donc

une distribution de couleurs différente de celle

que l'on remarque dans la plupart des autres

couleuvres , dont les nuances les plus brillantes

parent la partie supérieure de leur corps. Le

pélie se trouve dans les Indes; il a ordinaire-

ment cent quatre-vingt-sept grandes plaques,

et cent trois paires de petites.

LE FIL ».

Coluber (Natrix) Cepedii, Merr.

Lacep.

Coluber filiformis.

Ce serpent est un de ceux dont le corps est

le plus délié; aussi se roule-t-il avec facilité au-

tour des divers arbres , et parcourt-il avec vi-

tesse les branches les plus élevées ; on le trouve

dans les Indes , tant orientales qu'occidentales,

et on l'y voit souvent dans les bois de palmier,

se suspendre aux rameaux , en différents sens

,

s'étendre d'un arbre à l'autre , ou se coller,

pour ainsi dire, si intimement contre le tronc

qu'il entoure, qu'on l'a comparé aux lianes

qui s'attachent ainsi aux arbres et aux arbris-

seaux , et qu'un individu de cette espèce a été

envoyé au Cabinet du Roi , sous le nom de ser-

pent à liane d'Amérique. Ses yeux sont gros
;

il n'a point de crochets mobiles , et n'est dan-

gereux en aucune manière; le dessus de sa tète,

qui est très-grosse à proportion du corps , est

garni de neuf grandes écailles , et celles de son

dos sont en losange eî relevées par une arête.

Si la forme de cette couleuvre est svelte et

agréable, ses couleurs ne sont pas brillantes
;

le dessus de son corps est noir, ou d'un livide

plus ou moins foncé, et le dessous blanc ou

blanchâtre. Il a ordinairement cent soixante-

cinq grandes plaques , et cent cinquante-huit

paires de petites. L'individu que nous avons

décrit a un pied six lignes de longueur totale
,

et quatre pouces six lignes depuis l'anus jusqu'à

l'extrémité de la queue.

M. Laurenti a vu une couleuvre qu'il a re-

gardée , avec raison , comme une variété de

cette espèce , et qui n'en différait que par deux

raies brunes qui partaient des yeux et s'éten-

daient sur le dos , où elles devenaient deux

rangées de petites taches obliques.

' Le Fil. M. Daubenton, Eiicycl. méth. — Col fdiformis

Linn., ampliib. Serpent.— Mus. A<1. fr. p. 36, tab. 17, lig. 2.—

Natrix filifonnit, \ad Laur. Spec. lueU.

C'est peut-être aussi à la couleuvre le

qu'il faut rapporter le serpent de la Caroline ,

figuré dans Catesby (vol. 2, pi. 54). Ce reptile*

est d'une couleur brune
,
parvient quelquefois

à la longueur de plusieurs pieds, ressemble

beaucoup au fil, par sa conformation, a de mèmt
le corps très-menu, et a été comparé à un fouet,

à cause de sa forme très-déliée et de la vitess*

de ses mouvements.

LA CENDRÉE a.

Coluber (Natrix) ciuereus, Mcrr. ; Col. cinereus, LiuQ^

Lacep., Daud.

On peut se représenter bien aisément les

couleurs de cette couleuvre; elle est grise

^

avec le ventre blanc , et les écailles de la queue

sont bordées d'une couleur qui approche de

celle du fer. C'est M. Linnée qui l'a fait con-

naître; elle habite dans les Indes, et elles,

communément deux cents grandes plaques , e&

cent trente-sept paires de petites.

LA MUQUEUSE \.

Coluber (Natrix) niucosus, Merr.; Col. naucosus,

Linn., Lacep., Latr., Daud.; Natrix niucoia, Laur-

Cette couleuvre est du grand nombre de

celles que M. Linnée a fait connaitre; et, sui-

vantée grand naturaliste , elle se trouve dang

les Indes. Sa tète est bleuâtre , et les angles ce

sont très-marqués. Elle a de grands yeux;^

l'on voit de petites raies noires sur les écailles

qui couvrent ses mâchoires , et le dessus de soe

corps présente des raies transversales
,
placée»

obliquement, et comme nuageuses. Elle a or-

dinairement deux cents grandes plaques , âL

cent quarante paires de petites.

LA BLEUATRE \

Coluber (Natrix) ca?rulescens, Linn., Latr., Daud..;

Natrix caerulescens, Liur. ; Coluber subcyaneus. Lacep,

Cette couleuvre a deux cent quinze grand©

plaques , et cent soixante-dix paires de petites,;

* An^MJ* flagelliformis. Catesby, t. Il, p. 34. The Coack

PJ'Idp Snake.
' Le Cendré. M. Daubeuton, Encycl. méth. — Mus. AtLlb

t.p. 37
» Le Muqueux. M. Daubenton, Encycl. méth. —Mus. M

fr. l,p.37, tab.23, Rg (.

' Le Bleuàire. M. Daubenton, Encycl. méth.
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c'est une de celles qui en a le plus grand nom-

bre, et cependant il s'en faut de beaucoup que

ce soit une des plus grandes. C'est que la lar-

geur des grandes et des petites plaques varie

beaucoup, dans les reptiles, non-seulement

suivant les espèces , mais même suivant l'âge

ou le sexe des individus ; et voilà pourquoi

deux serpents peuvent avoir le même nombre

de grandes et de petites plaques, non-seule-

ment sans présenter la même longueur totale
,

mais même sans que la même proportion se

trouve entre la longueur du corps et celle de

la queue.

Le nom de la bleuâtre désigne la couleur du

dessus de son corps, qui ordinairement ne

présente pas de tache, et qui est garni d'é-

cailles unies; sa tète est couleur de plomb;

c'est des Indes que cette couleuvre a été ap-

portée.

L'HYDRE.

Coluber (Natrix) Hj drus, Merr. j Col. Hydrus, Pall.,

Gmel., Lacep. , Lalr. , Daud.; Ilydrus caspius,

Schneid.

C'est à M. Pallas que nous devons la des-

cription de cette couleuvre, dont les habitudes

rapprochent
,
pour ainsi dire , l'ordre des ser-

pents de celui des poissons. L'hydre n'a jamais

été vue, en effet, que dans l'eau, suivant le

savant naturaliste de Pétersbourg , et l'on doit

présumer, d'après cela
,

qu'elle ne va à terre

que très-rarement ou pendant la nuit pour s'ac-

coupler, pondre ses œufs , ou mettre bas ses

petits, et chercher la nourriture qu'elle ne

ti'ouve pas dans les fleuves. C'est aux environs

de la mer Caspienne qu'elle a été observée , et

elle habite non-seulement les rivières qui s'y

jettent , mais les eaux mêmes de cette médi-

terranée. Elle ne doit paé beaucoup s'éloigner

des rivages de cette mer
,
quelquefois très-oi-a-

^euse, non-seulement parce qu'elle ne pourrait

pas résister aux efforts d'une violente tempête,

nais encore parce que , ne pouvant pas se pas-

ser de respirer assez fréquemment l'air de l'at-

mosphère, et par conséquent, étant presque

toujours obligée de nager à la surface de l'eau
,

elle a souvent besoin de se reposer sur les di-

f îrs endroits élevés au-dessus des flots.

Elle parvient ordinairement à la longueur de

deux ou trois pieds; sa tête est petite ; elle n'a

point de crochets mobiles ; sa langue est noire

et très-longue, et l'iris de ses yeux jaune; le

dessus de son corps est d'une couleur olivâtre,

mêlée de cendré, et présente quatre rangs lon-

gitudinaux de taches noirâtres , disposées en

quinconce : on voit aussi , sur le derrière de la

tête, quatre taches noirâtres, allongées, et

dont deux se réunissent en formant un angle

plus ou moins ouvert. Le dessous du coips est

tacheté de jaunâtre et de noirâtre qui domine

vers l'anus, et surtout au-dessous de la queue.

Elle a cent quatre-vingts grandes plaques (sans

compter quatre écailles qui garnissent le bord

antérieur de l'anus ), et soixante-six paires de

petites.

LA CUIRASSÉE.

Coluber (Natrix) scitatus, Merr.; Col. scntatus, Pall.,

Gmel.. Lacep., Latr., Daud.

Cette couleuvre
,
que M. Pallas a décrite, a

beaucoup de rapports avec la couleuvre à col-

lier, non-seulement par sa conformation , mais

encore par ses habitudes. Elle passe souvent

un temps très-long dans l'eau , ou sur le bord

des rivières, mais elle se tient aussi très-sou-

vent sur les terres sèches et élevées. C'est sur

les bords du Jaik, fleuve qui sépare laTartarie

du Turkestau , et qui se jette dans la mer Cas-

pienne, qu'elle a été observée. Elle parvient

quelquefois à la longueur de quatre pieds ; elle

n'a point de crochets mobiles ; l'iris de ses yeux

parait brun; tout le dessus de son corps est

noir; et le dessous, qui est de la même couleur,

présente des taches d'un jaune blanchâtre,

presque carrées
,

placées alternativement à

droite et à gauche, et en très-petit nombre sous

la queue. Les grandes plaques qui recouvrent

sou ventre sont au nombre de cent quatre-

vingt-dix; leur longueur est assez considérable

pour qu'elles embrassent presque les deux tiers

de la circonférence du corps, et voilà pourquoi

M. Pallas a donné à cette couleuvre l'épithète

de scutata , que nous avons cru devoir rem-

placer par celle de cuirassée , les grandes pla-

ques formant en effet comme les lames d'une

longue cuirasse qui revêtirait le ventre du ser-

pent.

La queue présente la forme d'une pyramide

triangulaire très-allongée , et le dessous en est

garni ordinairement de cinquante paires de pe*

tites plaques.
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LA DIONE ^

f;oInber(Natrix)Dione, Merr.;Col.Dione,Pall.,Gmel.,

Lacep., Latr., Daud.

Il semble que c'est à la déesse de la beauté

que M. Pallasa voulu, pour aiusi dire , consa-

crer cette couleuvre , dont il a le premier publié

la description ; il lui a donné, en effet, un des

noms de cette déesse , et cette dénomination

était due, en quelque sorte, à l'élégance de la

parure de ee serpent , à la légèreté de ses mou-

vements et à la douceur de ses habitudes. La

couleur du dessus du corps de la dione est d'un

gris très-agréable. à la vue, dit M. Pallas , et

qui souvent approche du bleu; elle est relevée

par trois raies longitudinales d'un blanc très-

éclatant
,
que font ressortir des raies brunes

placées alternativement entre les raies blan-

ches; et les diverses teintes de ces couleurs

doivent être bien assorties, puisque M. Pallas,

en faisant allusion à ses nuances, donne à la

dione l'épithètede h-ès-é\é^m\te{elegantissma).

Le dessous de son corps est blanchâtre avec

de petites raies d'un brun clair, et souvent de

petits points rougeâtres.

La dione parvient à la longueur totale de

trois pieds , et alors sa queue a communément

six pouces de longueur. Son corps est délié ; le

dessus de sa tête est couvert de grandes écail-

les; elle ne contient aucun venin, et elle est

aussi douce et aussi peu dangereuse que ses

couleurs sont belles à voir. Elle habite les en-

virons de la mer Caspienne; on la trouve dans

les déserts qui environnent cette mer, et dont

la terre est, pour ainsi dire, imprégnée de sel.

Elle se plaît aussi sur les collines arides et sa-

lées qui sont près de l'Irtish ^.

LE CHAPELET K
Coluber (Natrix) sibilans, Merr.; Col. sibilans, Linn.;

Col. niouiliger, Latr.; Col taeniolatus, Daud. j Col.

gemma tus, Shaw.

Non-seulement les couleurs du chapelet sont

très-agréables à voir et présentent les nuances

les plus douces, mais elles offrent encore un

* Ak-Dshilan, par plusieurs peuples de l'empire de Russie.
' La DIdui' a Didiiiaiieiiient depuis cent (piitre-vingt-ilix

jusiiuàdeux cent six grandes pi iques, et depuis cinquante-
huit jusqu'à s .ix,mte-six pains de pelites.

' 11 ne faut pis c<jn(undre ce serpent avec une couleuvre de
la Caroline, à laquelle Catesby a donné le nom de chnpelet,
el dont nous parlerons, dans cet ouvrage, sous le nom de Cou-
ieuure viouchelée.

arrangement et une symétrie que l'on est tenté

de prendre pour un ouvrage de l'art, et qui
sufiiraient seuls pour faire reconnaître cette

couleuvre. Le dessus de son corps est bleu et

présente trois raies longitudinales; les deux
raies des côtés sont blanches; celle du milieu

est noire et chargée de petites taches blanches

parfaitement ovales, et alternativement mêlées

avec des points blancs. De chaque côté de la

tête on voit trois et quelquefois quatre taches

à peu près de la grandeur des yeux , et formant

une ligne longitudinale dont le prolongement

passe par l'endroit de ces organes. Le dessus de

la tête offre aussi des taches d'un bleu-clair

bordées de noir et très-symétriquement placées.

Le dessous du corps est blanc, et à l'extrémité

de chaque grande plaque on voit un très-petit

point noir, ce qui forme deux rangées de points

noirs sous le ventre.

Telles sont les couleurs de la couleuvre à

chapelet; son corps est d'ailleurs très-délié : les

écailles qui garnissent son dos sont unies et en

losange; neuf grandes écailles couvrent le som-

met de sa tête
,
qui est grande à proportion du

corps, et aplatie par- dessus ainsi que par les

côtés. Le chapelet n'a point de crochets mobi-

les. Nous avons décrit cette espèce, sur laquelle

nous n'avons trouvé aucune observation dans

les naturalistes , d'après un individu conservé

au Cabinet du Roi. Ce serpent a cent soixante-

six grandes plaques, cent trois paires de petites,

un pied cinq pouces six lignes de longueur to-

tale, et cinq pouces six lignes depuis l'anus jus-

qu'à l'extrémité de la queue.

LE CENCHRUS.
Coluber (Natrii) Cenchrus,Merr.; Coi. Genchrus, Lac,

Daud.

C'est SOUS ce nom que cette couleuvre a été

envoyée au Cabinet du Roi ; elle se trouve en

Asie; elle n'a point de crochets mobiles; le

dessus de sa tète est couvert de neuf grandes

écailles placées sur quatre rangs ; le dos l'est de

petites écailles unies et hexagones ; le dessus du

corps, marbré de brun et de blanchâtre, pré-

sente des bandes transversales irrégulières
,

étroites et blanchâtres ; et le dessous est varié

de blanchâtre et de brun. L'individu que nous

avons décrit a deux pieds de longueur totale ,

trois pouces sept lignes depuis l'anus jusqu'à

l'extrémité de la queue , cent cinquante- trois
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grandes plaques et quarante - sept paires de

petites,

L'ASIATIQUE.

Coluber (Natrix) asiaticus, Merr. ; Coï, asiaticus, Lac,
Daud.

C'est de l'Asie, et peut-être de l'île de Cey-

lan, que l'on a envoyé cette couleuvre au Ca-

binet du Roi. Des raies , dont la couleur a été

altérée par l'esprit-de-viu dans lequel on a

conservé l'animal, s'étendent le long du dos de

ce serpent; les écailles qui garnissent le dessus

de son corps sont bordées de blanchâtre, rhom-

boidales et unies. Le sommet de sa tète est cou-

i^ert de neuf grandes écailles ; il n'a point de

crochets mobiles; sa longueur totale est d'un

pied , et celle de sa queue de deux pouces trois

lignes; il a cent quatre-vingt-sept grandes pia-

çies, et soixante-seize paires de petites. Il pa-

lait
,
par des notes manuscrites envoyées avec

ee reptile, qu'il a reçu dans plusieurs contrées

de rinde le nom de Maipolon , qui y a été

donné à plusieurs espèces de serpents , et que

aous avons conservé, avec M. Daubenton, à

ane couleuvre dont nous avons déjà parlé.

LA SYMETRIQUE.

Coluber (Natrix) calamarius, var. ^, Merr. ; Col. syme-

tricus, Lacep., Daud. '.

Le nom de cette couleuvre désigne l'arrange-

ment très-régulier de ses couleurs. Le dessus

de son corps est brun, et de chaque côté du

dos l'on voit une rangée de petites taches noi-

râtres, qui s'étend jusqu'au tiers de la longueur

du corps. Le dessous de la queue est blanc;

le dessous du ventre est de la même couleur,

mais présente des bandes et des demi-bandes

transversales et brunes, placées avec beaucoup

de symétrie.

Cette couleuvre n'est pas venimeuse; elle a

neuf grandes écailles sur la tête; et des écailles

plus petites , unies et ovales
,
garnissent son

dos ; l'individu que nous avons décrit , et qui

fait partie de la collection du Roi, a cent qua-

irante-deux grandes plaques, et vingt-six paires

de petites ^.

M. Merrera regarde ce reptile comme n'étant qu'une va-

Mété de la violette déjà décrite, p, 368, et du calmar, décrit

à-après. D.

' La longueur totale de cet individu est d'un pied cinq

On trouve la symétrique dans l'île de Cey-

lan.

LA JAUNE ET RLEUE ',

Python amelhystinus, Daud., Merr.; Coluber flavo-cae-

ruleus, Lacep., Latr. ; Boa amelbyslina, Scbueid.

C'est une très-belle , et en même temps très-

grande couleuvre de l'ile de Java ; les habitants

de cette île la nomment Oularsuwa, Serpent

des champs de riz, apparemment parce qu'elle

se plaît dans ces champs. Elle y parvient jus-

qu'à la longueur de neuf pieds; mais les indivi-

dus de cette espèce, qui, au lieu d'habiter dans

les basses plantations
,
préfèrent de demeurer

dans les bois touffus et sur les terrains élevés,

ont une grandeur bien plus considérable , et

leur longueur a été comparée à la hauteur d'un

arbre. Lorsque la jaune et bleue a atteint ainsi

tout son développement, elle est dangereuse

par sa force
,
quoiqu'elle ne contienne aucun

poison ; et non-seulement elle se nourrit d'oi-

seaux , ou de rats et de souris , mais des ani-

maux même assez gros ne peuvent quelquefois

échapper à sa poursuite, et deviennent sa proie.

Sa tête est plate et large ; le sommet en est

garni de grandes écailles , et il paraît, par la

description qui en a été donnée dans les Mé-

moires de la Société de Batavia, que ces écailles

sont au nombre de neuf, et disposées sur qua-

tre rangs, comme dans la verte et jaune. Les

mâchoires ne sont pas armées de crochets mo-

biles , mais de deux rangs de dents pointues

,

recourbées en arrière, et dont les plus grandes

sont le plus près du museau. Ce très-grand

serpent a l'iris jaune; le dessus de sa tête est

d'un gris mêlé de bleu ; l'on voit deux raies

d'un bleu foncé commencer derrière les yeux,

s'étendre au-dessus du cou, et s'y réunir en

arc, à un pouce de distance de la tète. Une
troisième raie de la même couleur règne depuis

le museau jusqu'à l'occiput, où elle se divise

en deux pour embrasser une tache jaune, char-

gée de quelques points bleus.

Le dessus du corps présente des espèces de

compartiments très-agréables ; il paraît comme
divisé en un très-grand nombre de earreaux

,

pouces six lignes , et celle de la queue de deus pouces trois

lignes.

* Oulav'Sawn, parles habitants de l'île de Java,— Grande

Couleuvre de l'île de Java . Mémoire de M. le baron de Wurmb,
dans ceux de la Société de Batavia, 1787.
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et représente un treillis formé par plusieurs

raies qui se croisent. Ces raies sont d'un bleu

éclatant , et bordées d'un jaune couleur d'or.

Le milieu des carreaux est, sur le dos , d'un

gris changeant en jaune, en bleu et en vert, sui-

vant la manière dont il réfléchit la lumière ;
il

est d'un gris plus clair sur les côtés du corps
,

ainsi que sur la queue, où les carreaux sont

plus petits que sur le dos; et chaque côté du

corps présente une rangée longitudinale de ta-

ches blanches, placées aux endroits où les raies

bleues se croisent.

Il est aisé de voir, d'après cette description,

que les couleurs qui dominent dans ce beau

serpent, sont le bleu et le jaune ; et c'est ce qui

nous a fait préférer le nom que nous avons cru

devoir lui donner. Il a quelquefois trois cent

douze plaques , et quatre-vingt-treize paires de

petites.

LA TROIS-RAIES.

Coluber (Natrix) Seelzenii, Merr. ; Col. terlineatus,

Lacep.; C. irilincatus, Latr., Daud.

Nous donnons ce nom a une couleuvre d'Afri-

que, dont le dessus du corps présente, en effet,

trois raies longitudinales; elles partent du mu-

seau, et s'étendent jusqu'au-dessus de la queue;

la couleur du fond
,
qu'elles parcourent , est

d'un roux plus ou moins clair. Neuf grandes

écailles garnissent le sommet de la tète; les

mâchoires ne sont pas armées de crochets mo-
biles , et les écailles du dos sont en losange et

unies. Un individu de cette espèce , conservé

au Cabinet du Roi , a un pied cinq pouces six

lignes de longueur totale, deux pouces huit li-

gnes depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue , cent soixante-neuf grandes plaques , et

trente-quatre paires de petites.

LE DABOIE *.

Vipera (Echidnal Daboia, Merr.; Coluber brasilinnsis,

Lacep. ; Vipera Daboia, Daud. ; Yip. brasiliana, Lalr. \

Voici une de ces espèces remarquables de
serpent, que la superstition a divinisées. C'est

dans le royaume de Juda, sur les côtes occi-

dentales d'Afrique, où elle est répandue en très-

' I.e Serpent Idole. Description du Cabinet de Dresde, par
Lilcnburg, 17oj,

^ Sclun M. Merrcm, ce serpent ne diffère passp(!ci!Ji|uement

de Liibiiisilienne, décrite c:-deYunt. D.
|

I

grand nombre, qu'on lui a érigé des autels; et

il semble que ce n'est pas la terreur qui courbe

la tète du nègre devant ce reptile
,
puisqu'il

n'est redoutable, ni par sa force, ni par aucune

humeur venimeuse. Selon plusieurs voyageurs,

le daboie est remarquable par la vivacité de ses

couleurs et par l'éclat de ses écailles. Le dessus

du corps est blanchâtre , et couvert de grandes

taches ovales, plus ou moins rousses, bordéea

de noir ou de brun, et qui s'étendent sur trois

rangs , depuis la tête jusqu'au-dessus de la

queue. Suivant le voyageur Bosman, le daboie

est rayé de blanc, de jaune et de brun; et sui-

vant Des Marchais , le dos de ce serpent pré-

sente un mélange agréable de blanchâtre qui en

fait le fond, et de taches on de mies jaunes,

brunes et bleues, ce qui se rapproche beaucoup

des teintes indiquées par Bosman , et ce qui

pourrait bien n'être qu'une mauvaise expres-

sion d'une distribution et de nuances de cou-

leurs très-peu différentes de celles que nous

venons d'indiquer.

La tête du daboie est couverte d'écailles

ovales , relevées par une arête , et semblables

à celles du dos *
; il parvient quelquefois à la

longueur de plusieurs pieds -; l'individu que

nous avons décrit , et qui est conservé au Ca-

binet du Roi , a trois pieds cinq pouces de lon-

gueur totale, et la queue, cinq pouces neuf li-

gnes '

.

Les habitudes du daboie sont d'autant plus

douces
,
qu'il n'est presque jamais obligé de se

défendre. II a peu d'ennemis à craindre dans

un pays où il est servi avec un respect religieux,

et d'où l'on tâche d'écarter tous ceux qui pour-

raient lui nuire. Les animaux même qui se-

raient les plus utiles , sont exclus des contrées

où l'on adore le serpent daboie , à cause de la

guerre qu'ils lui feraient; le cochon particu-

lièrement
,
qui fait sa proie de plusieurs repti-

les, et qui attaque impunément, suivant quel-

ques voyageurs, les serpents les plus venimeux,

* Nous avons ddja remarqué dans d'autres articles, que l8

daboie, quoiiiue dépourvu de crochets mobiles, avait, comme

le plus grand nombre de serpents venimeux, le sommet de la

tète couvert d'écailles semblables à celles du dos.

2 Description du Cabinet royal de Dresde, par Lilenburg,

t755. Au reste, il a dû être assez difficile, pendant longtemps,

d'avoirdesdaboies en Europe; les rois nègres, par resiiect pour

ces reptiles, ayant défendu , sous peine de mort, à leurs sujets,

de transporter ces serpents hors de l'Afrique, ou de bvjer

leur dé[iouille aux étrangers.

= Nous avons compté cent soixante neuf grandes plaruos

sous le ventre de cet individu, et quaiante-six paires ciepeîites

plaques sous sa queue.
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est poursuivi, dans le royaume de Juda, comme

un ennemi public ; et, malgré tous les avanta-

ges que les nègres pourraient en retirer, ils ne

voient, dans cet animal, que celui qui dévore

leur Dieu.

Bien loin de chercher à nuire à l'homme, le

daboie est si familier, qu'il se laisse aisément

prendre et manier, et qu'on peut jouer avec lui,

sans courir aucun danger. On dirait qu'il ré-

serve toute sa force pour le bien de la contrée

qui le révère. Il n'attaque que les serpents ve-

nimeux , dont le royaume de Juda est infesté
;

il ne détruit que ces reptiles funestes, et les

insectes ou les vers qui dévastent les campa-

gnes. C'est sans doute ce service qui l'a rendu

cher aux premiers habitants du pays où on

l'adore ; on n'aura rien négligé pour multiplier,

ou du moins conserver une espèce aussi pré-

cieuse; on aura attaché la plus grande impor-

tance aux soins qu'on aura pris de cet animal

utile; on l'aura regardé comme le sauveur de

ces contrées , si souvent ravagées par des lé-

gions d'insectes, ou des troupes de reptiles ve-

nimeux; et bientôt la superstition, aidée du

temps et de l'ignorance, aura altéré l'ouvrage

de la reconnaissance et celui du besoin '.

Le culte des animaux qui ont inspiré une

* On pourrait croire aussi que quelque événement extraor-

dinaire aura séduit l'iinaglnation des nègres et enciiainé leur

raison, et voxi ce <iue rapporte à ce sujet le voyageur Des

Marciiais. < L'armée de Juda étant prête à livrer bataille à

« celle d'Ardra , il sortit de celle-ci un gros serpent qui se re-

1 tira d.ins l'autre ; non-seulement sa forme n'avait rien d ef-

I frayant, mais il parut si doux et si privé que tout le monde
< fut porté à le caresser Le srand sacrificateur le pi it dans ses

• bras et le leva pour le faire voir à toute l'armée. La vue de

« ce prodige (it tomber tous les nègres à g'noux ; ils adorèrent

f leur nouvelle divinité , et fondant sur leurs ennemis avec un
» redoublement de courage, ils remportèrent une victoire

f complète. 1 oute la nation ne manqua point d'attribuer un
succès si mémorable à la vertu du serpent : il fut rapporté

« avec toutes sortes d'honneurs ; on lui bâtit un temple, on as-

f signa un fonds pour sa subsistance , et bientôt ce nouveau

fétiche prit l'ascend int sur toutes les anciennes divinités :

f son culte ne fit ensuite qu'aui^menter à proportion des fa-

c veurs dont on se crut redevable à sa protection. Les trois

e anciens fétiches avaient leurdépartenient séparé ; on s'adres-

( sait à la mer pour obtenir une heureuse pèche , aux arbres

t pour la santé, et à l'agave pour les conseils ; mais le serpent

f préside au cimunerce , à la guerre , à l'agriculture , aux nia-

" îadies , à la stérilité . etc. Le premier édifice qu'on avait bâti

« pour le recevoiii' parut bientôt trop petit ; on prit le parti de

« lui élever un niK^cau temple , avec de grandes cours et des

I appartemcnis spacieux : on établit un grand pontife et des

I prêtres pour le servir. Tous les ans, on choisit quelques

• belles filles (|ui lui sont consacrées. Ce qu'il y a de plus re-

• marqualile , c'est que les nègres de Juda sont persuadés que

» M serpent qu'ils adorent aujourd'hui est le même (|ui fut

«. apporté par leurs ancêtres, et qui leur lit g igner une glo-

• rieuse victoire. • Histoire générale des Voyages . livre 10,

édit m-42 , lom. XIV. cag. 3G9 et suiv.

vive terreur, n'a été que trop souvent sangui-

naire ; on n'a sacrifié que trop souvent des

hommes dans leurs temples ; le serpent-dieu

des nègres , n'ayant jamais fait éprouver une

grande crainte, n'a obtenu que des sacrifices

plus doux , mais que ses prêtres ne cessent de

commander avec une autorité despotique. L'on

n'immole point des hommes devant le serpent-

daboie , mais on livre à ses ministres les plus

belles des jeunes filles du royaume de Juda.

Le prétendu dieu
,
que l'on nomme le Serpent

Fétiche, ce qui signifie l'Être conservateur,

a un temple aussi magnifique que le peut être

un bâtiment élevé par l'art grossier des nè-

gres '. Il y reçoit de riches offrandes; on lui

présente des étoffes de soie , des bijoux , les

mets les plus délicats du pays , et même des

troupeaux; aussi les prêtres qui le servent,

jouissent-ils d'un revenu considérable, possè-

dent-ils des terres immenses , et commandent-

ils à un grand nombre d'esclaves.

Afin que rien ne manque à leurs plaisirs, ils

forcent les prêtresses à parcourir , chaque an-

née , et vers le temps où le maïs commence à

verdir, la ville de Juda et les bourgades voisi-

nes. Armées d'une grosse massue, et secondées

par les prêtres , elles assommeraient sans pitié

ceux qui oseraient leur résister; elles forcent

les négresses les plus jolies à les suivre dans le

temple ; et le poids de la créduli*^é superstitieuse

pèse si fort sur la tête des nègres, qu'ils croient

qu'elles vont être honorées de l'approche du

serpent protecteur, et que c'est à son amour

qu'elles vont être livrées. Ils reçoivent avec

respect cette faveur signalée et divine. On com-

mence par instruire les jeunes filles à chanter

des hymnes , et à danser en l'honneur du ser-

pent; et lorsqu'elles sont près du temps oij elles

doivent être admises auprès de la prétendue

divinité, on les soumet à une petite cérémonie

douloureuse et barbare , car la cruauté naît

presque toujours de la superstition. On leur

imprime sur la peau, dans toutes les parties du

corps, et avec des poinçons de fer, des figures

de lleurs, d'animaux, et surtout de serpents;

les prêtresses les consacrent ainsi au service

de leur dieu; et c'est en vain que leurs mal-

heureuses victimes jettent les cris les plus

plaintifs que leur arrache le tourment qu'elles

éprouvent; rien n'arrête leur zèle inhumain.

' Hist. gén. des Voyages, l. <0, éd. in 12. t. XIV, p. Ï70«

suiv.
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Lorsque la peau de ces infortunées est guérie

,

elle ressemble, dit-on, à un satin noir à fleurs,

et elle les rend à jamais l'objet de la vénération

des nègres.

Le moment où le serpent doit recevoir la né-

gresse favorite arrive enfin; on la fait descen-

dre dans un souterrain obscur, pendant que les

prêtresses et les autres jeunes filles célèbrent sa

destinée par des danses et des chants qu'elles

accompagnent du bruit de plusieurs instru-

ments retentissants. Lorsque la jeune négresse

sort de l'antre sacré , elle reçoit le titre de

Femme du Serpent; elle ne devient pas moins

la femme du nègre qui parvient à lui plaire

,

mais auquel elle inspire à jamais la soumis-

sion la plus aveugle, ainsi que le plus grand

respect.

Si quelqu'une des femmes du serpent trahit

le secret des plaisirs des prêtres , en révélant

les mystères du souterrain , elle est aussitôt en-

levée et mise à mort, et l'on croit que le grand

serpent est venu lui-même exercer sa vengeance,

en l'emportant pour la faire brûler. Mais, arrê-

tons-nous; l'histoire de la superstition n'est

point celle de la nature. Elle est trop liée cepen-

dant avec les phénomènes que produit cette

nature puissante et merveilleuse, pour être tout

à fait étrangère à l'histoire des animaux qui en

ont été l'objet.

LE SITUEE *.

Coluber (Natrix) Situla, Merr.; Col. Situla, Linn.,

Lacep., Latr., Daud.

Ce serpent se trouve en Egypte , où il a été

observé par M. Hasselquist; sa couleur est grise,

et il présente une bande longitudinale, bordée

de noir. Il a communément deux cent trente-

six grandes plaques , et quarante-cinq paires de

petites.

LE TYRIE =».

Colubor (Natiix) Tyria, Merr.; Col. Tyria, Lian., La-

cep., Latr., Daud.

Les terres de l'Egypte, périodiquement arro-

sées par les eaux d'un grand fleuve , et échauf-

fées par les rayons d'un soleil très-ardent, pré-

* LeSitule. M. Daubenton, Encycl, méth.— Mus. Ad. fr. 2,

p. 44.

' Le Tyrie, M. Daubenton. Encycl, méth.— Mus. A4, fr. 2,

pas. «3.

sentent aux diverses espèces de serpents, au
moins pendant une grande partie de l'année,

cette humidité chaude, qui convient si bien à

la nature de ces reptiles. Nous ne devons donc
pas être étonnés qu'on y en ait observé un
grand nombre. Parmi ces serpents d'Egypte,

nous devons compter le tyrie, que M. Hassel-

quist a fait connaitre ; il a ordinairement deux

cent dix grandes plaques et quatie-vingt-tr'>is

paires de petites; il n'est point venimeux, etVc

dessus de son corps, qui est blanchâtre, pré-

sente trois rangs longitudinaux de taches rhora-

boïdales et brunes.

11 parait que c'est au tyrie qu'il faut rapporter

le serpent que M. Forskal a décrit sous le

nom de Couleuvre mouchetée {Col. gnttatus '),

qu'il a vu en Egypte, et que les Arabes nom-

ment Tœ jEbên.

L'AKGUS =»

Coluber (Natrix) Argus, Merr.; Col. Argus, Linn., La-

cep., Latr., Daud.

Ce serpent d'Afrique est remarquable par la

forme de sa tète; le derrière de cette partie est

relevé par deux espèces de bosses ou d'émi-

nences très-sensibles. Les écailles, qui garnis-

sent le dos de ce serpent
,
présentent chacune

une tache blanche; mais d'ailleurs on voit sur

son corps plusieurs rangs de taches blanches,

rondes, rouges dans leur centre, bordées de

rouge, ressemblant à des yeux, et c'est ce qui

lui a fait donner le nom d'Argus, par les natu-

ralistes '.

LE PÉTOLE \

Coluber (Natrix) Pethola, var. *, Merr. ; Col. Pethola,

Linn., Lacep., Latr., Daud.; Corouella Pethola, Laur. *.

C'est au milieu des contrées ardentes de l'A-

frique, que l'on trouve cette couleuvre; la

* Col. guttatus 7, Descript. animal. Pétri Forskal. Amphi-

bia.

' L'Argus. M. Daubenton, Encycl. métli.—Séba, mus. 2, tab.

103, tig. 1.

» On ne cunnait point le nonibie des grandes ni des petites

placiues de ceUe couleuvre.

' Le Pétole.M. D.»ubenlon, Encycl luéi.h.—Colnbfr scutU

(.bdifiiiiiialiàns, 20S; ^quainin caudciHhiia. 90. Linn., Aœo&

nit. Surin, grill
, p. 303, 13. — Coluber ncutis obdumiivdi'

bus, 207 i
caudalibus, 83. Id., amphib.Gyllenb. p 334 8. -

Jmjuis SculU abdominaiibus, 209 ;
,q>ui>nii cai'dahfmC^

90 Idem, Mus. Princ, p. 387, 36. - Séba, mus. i, tab. H
°»

M. Merrem ne considère ce reptile aue comme une variélé
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couleur du dessus de son corps est ordinaire-

ment d'un gris livide relevé par des bandes

transversales rougcâtres; le dessous du corps

est d'un blanc mêlé de jaune, et présente quel-

quefois des bandes transversales d'une couleur

rougeâtre ou t^-ès-brune. Le sommet de la tète

est garni de neuf grandes écailles, et le dos d'é-

cailles ovales et unies. Cette couleuvre n'a point

de crochets mobiles : on ignore quelles sont ses

habitudes ; elle a le plus souvent deux cent neuf

grandes plaques , et quatre-vingt-dix paires de

petites.

LA DOMESTIQUE '.

Coluber (Natrix) hippocrepis, var., 6, Merr. ; Col. do-

ineslicus. Liun., Lacep., Uaud. '.

Le nom de cette couleuvre annonce la dou-

ceur de ses habitudes; c'est en Barbarie qu'on

la trouve , et c'est dans les maisons qu'elle ha-

bite; elle y est dans une espèce d'état de do-

mesticité volontaire
,
puisqu'elle n'y a point été

amenée par la force, et qu'elle n'y est retenue

par aucune contrainte ; c'est d'elle-même qu'elle

a choisi la demeure de l'homme pour son asile.

L'on voudrait qu'une sorte d'affection l'eût

ainsi conduite sous le toit qu'elle partage;

qu'une sorte de sentiment l'empêchât de s'en

éloigner, et qu'elle montrât sur ces côtes de

Barbarie, si souvent arrosées de sang, le con-

traste singulier d'un serpent aussi affectionné

,

aussi fidèle, que doux et familier, avec le spec-

tacle cruel de l'homme gémissant sous les

chaînes dont l'accable son semblable. Mais le

besoin seul attire la couleuvre domestique dans

les maisons, et elle n'y demeure, que parce

qu'elle y trouve, avec plus de facilité, les petits

rats et les insectes dont elle se nourrit. Sa cou-

leur est souvent d'un gris pâle, avec des taches

brunes ; elle a entre les deux yeux une bande

qui se divise en deux , et présente deux taches

noires. Ses grandes plaques sont ordinairement

au nombre de deux cent quarante-cinq ; et elle

a quatre-vingt quatorze paires de petites pla-

ques.

du Colul/er Pd/io(a, auiiuel il rapporte encore la couleuvre

pétalaii'c, décrilc ci-avant, ainsi que le Coluber casyius de

PallaseldeCJmelin. D.

' Le Serpent doint's'iiue. M. Daubenton, Et)cycl. méth.

- Selon M. Merrem cette espèce doit être réunie à celle du

Fer-à<beval. Voyez ci-après. U.

L'HAJE».

Naja Ilaje, Cuv. ; Colulier Ilaje, Hasselq., LioD.*

Forbk.,Geolf.-S.-IIil.; Vipera Haje, Daud.

Cette couleuvre devient très-grande, suivant

M. Linnée ; elle se trouve en Egypte , où elle a

été observée par M. Hasselquist. Ses couleurs

sont le noir et le blanc; la moitié de chaque

écaille est blanche ; il y a d'ailleurs, sur le dos,

des bandes blanches, placées obliquement; tout

le reste du dessus du corps est noir^.

Ce serpent n'étant pas venimeux, selon

M. Linnée, ne doit pas être confondu avec une
couleuvre d'Egypte, qui porte aussi le nom
d'Haje,et qui contient un poison très-actif. La
force de ce venin a été reconnue par M . Fors-

kal; mais ce naturaliste n'a point donné la

description de l'haje, dont il a parlé '.

LA MAURE*.

Coluber (Natrix) Maurus, Merr. ; Col. Maurus, Lion.,

Lacep., Latr.

Elle a été ainsi appelée, à cause de ses cou-

leurs, et parce qu'elle se trouve aux environs

d'Alger. M. Brander envoya à M. Linnée un

individu de cette espèce. Le dessus de son

corps est brun, avec deux raies longitudinales;

plusieurs bandes transversales et noires s'éten-

dent depuis ces raies, jusqu'au-dessous du

corps
,
qui est noir.

La maure n'a point de crochets mobiles; on

voit sur sa tête neuf grandes écailles, et sur

son dos des écailles plus petites et ovales : ces

écailles du dos sont relevées par une arête,

dans un individu de cette espèce, qui fait partie

de la collection de Sa Majesté ^.

LE SIBON».

Coluber (Natrix) Siboo. Merr. ; Col. Sibon, Linn., La-

cep., Latr., Daud.

Les Hottentots ont nommé ainsi un serpent

' L'Haje. M. Daubenton , Encycl. méth. — Colvber sculU

abdoiitinolibui, 206; squamin caudalibus, CO. Hasselquist.

it. 312, H" 62.

'M. Linnée a écrit que l'haje avait deux cent sept grandes

plaijues, et cent neuf paires de petites.

• Colnbrr l/oJe-Ncisclier. par les Arabes. Dcscripticnes

aninialiuni, P. Forskal., anipiiib. S.

' Le Maure. M. Daubenton, Encycl. méth.

5 Celte couleuvre a cimunuiiénienl cent cinquante-deux

grandes (jlaques et soixante six paires de petites.

• Le bibon. 41. Uaubeutou, Encycl. inétii. — Lin. Amœult
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qui se trouve dans le pays qu'ils habitent, ainsi

que dans plusieurs autres contrées d'Afrique.

Le dessus du corps de cette couleuvre est d'une

couleur brune, mêlée de bleu; et le dessous

est blanc, tacheté de brun. Des écailles rhoni-

boidales garnissent son dos; sa queue est courte

et menue. Cette couleuvre a ordinairement cent

quatre-vingts grandes plaques, et quatre-vingt-

cinq paires de petites.

LA DHARA '.

Colaber (Natrix) Dhara, Merr.; Col. Dhara, Forsk.,

Gmel., Daiid.

C'est dans la partie de l'Arabie, qu'on a

nommée heureuse, c'est dans les fertiles con-

trées de lYémen
,
que se trouve cette couleu-

vre. Sa tête est couverte de neuf grandes écail-

les, disposées sur quatre rangs; son museau

est arrondi ; son corps est menu ; et toutes ses

proportions paraissent aussi sveltes qu'elle est

innocente et douce. Elle n'a point de couleurs

brillantes, mais celles qu'elle présente sont

agréables. Le dessus de son corps est d'im gris

un peu cuivré; toutes les écailles sont bordées

de blanc; et c'est aussi le blanc qui est la cou-

leur du dessous de son corps. M. Forskal l'a

fait connaître : l'individu qu'il avait observé,

n'avait pas deux pieds de longueur; mais le

voyageur danois soupçonna que la queue de

cet animal avait été tronquée; il compta deux

cent trente-cinq grandes plaques, et quarante-

huit paires de petites sous le corps de cette

couleuvre.

LA SCHOKARI^

Coluber (Natrix) Scliokari, Merr. ; Col. Schokari,

Forsk., Gmel.,Lacep., Latr., Daud.

Cette couleuvre se trouve dans l'Yémen,

ainsi que la dhara; elle se plait dans les bois

qui croissent sur les lieux élevés. Sa morsure

n'est point dangereuse , et M. Forskal, qui l'a

décrite , n'a vu ses mâchoires garnies d'aucun

crochet mobile. Son corps est menu ; elle par-

Mus. Princip., p. 5$3, 52. — Cohilier Sibon 210. r.aur. Spec.

med.— LeSiboii. Dict.d'hist. nat.,par M. Valinontde Uomare.
— St'ba, mus. 1, tab. 14, bg, 4.

* />/iara, par les Aialius. —Culuber Dhara. Descnptiones

aniinaliuiii l'etri Forskal. Ariiiibiliia.

'Sclioluiii, par les Arabes. — Col. Schokari. Ucscriptio-

nes uniiualiuin i'etn Forskal. Aiuphibiâ

vient ordinairement a ia longueur d'un ou deux
pieds , et sa queue n'a guère alors que la lon-

gueur de cinq ou six pouces; sa tête est couverte

de neuf grandes écailles, disposées sur quatre

rangs. Le dessus de son corps est d'un cendré

brun, et présente de chaque coté deux raies

longitudinales blanches, dont une est bordée de

noir. On voit quelquefois, sur le milieu du dos

des grands individus, une espèce de petite raie,

composée de tres-petiles taches blanches. Le

dessous du corps est blanchâtre, mêlé de jaune,

et pointillé de brun vers le gosier. La schokari

a cent quatre-vingt-trois grandes plaques, et

cent quarante-quatre paires de petites.

JNous joignons ici la notice de trois couleu-

vres dont il est fait mention dans l'ouvrage

de M. Forskal, à la suite de la schokari, mais

dont la description est trop peu détaillée pour

que nous puissions décider à quelle espèce elles

appartiennent.

La première se nomme Bœtœn; elle est ta-

chetée de blanc et de noir; elle a un pied de

longueur, et près d'un demi-pouce d'épaisseur
;

elle est ovipare, et cependant, dit M. Forskal,

sa morsure donne la mort dans un instant.

La seconde, appelée lloslcik^ est toute rouge;

sa longueur est d'un pied; elle pond des œufs

plus ou moins gros ; sa morsure ne donne pas la

mort, mais cause une entlure accompagnée de

beaucoup de chaleur; les Arabes ont cru que

son haleine seule pouvait faire pourrir les chairs

sur lesquelles cette vapeur s'étendait.

La troisième, nommée Ihmnarch J^.suœd \
est toute noire, ovipare , et de la longueur d'un

pied, ou environ. Sa morsure n'est pas dange-

reuse , mais produit un peu d'enflure ; on arièle,

par des ligatures, la propagation du venin, on

suce la plaie; on emploie diverses plantes

comme spécifiques, et les Arabes racontent

gravement que ce serpent entre quelquefois,

par un côté , dans le corps des chameaux
,
qu'il

en sort par l'autre côté, et que le chameau en

meurt, si on ne brûle pas la blessure avec un

fer rouge.

Nous invitons les voyageurs qui iront en

Arabie, non-seulement à décrire ces trois cou-

leuvres, mais même à rechercher l'origine des

contes d'Arabes , auxquels elles ont donné lieu,

• M. MeiTemailmet le nom de ce serpent parmi lessyiionymes

d(; la variiHéde la vipcrc ordinaire l'eiias licrv.s), qui .1 t'ié

coiisidcrcc par l.iniiéc, roniine formant une espèce distincte

à laipicUe il a donné le nom de Coluber l'resier; voyez l'ar

Ucledela \'i).ère noire, p. 3H. 1>.
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car il y a bien peu de fables qui n'aient pour

fondement quelque vérité.

LA ROUGE-GORGE '.

Coluber (Natrix) jugularis, Merr.; Col. jugularis, Linn.,

Lalr., Daud. ; Col. collo-ruber, Lacep.

On peut reconnaître aisément cette couleu-

vre, qui se trouve en Egypte. Elle est toute

noire, excepté la gorge qui est couleur de sang;

elle a communément cent quatre-vingt-quiuze

grandes plaques, et cent deux paires de petites.

M. Hasselquist l'a observée.

L'AZURÉE.

Coluber (Tiatrii) azureus, Meir. ; Col. azureus, Lacep.,

Daud.

On trouve cette couleuvre aux environs du

cap Vert. Son nom indique sa couleur; elle est

d'un très-beau bleu
,
quelquefois foncé sur le

dos, tres-clair, et presque blanchâtre sous le

ventre et sous la queue. Elle n'a point de cro-

chets mobiles ; le sommet de sa tète est garni

de neuf grandes écailles, disposées sur quatre

rangs; et celles que l'on voit sur le dos sont

ovales et unies. Un individu de cette espèce,

conservé au Cabinet du Roi , a deux pieds de

longueur totale, cinq pouces trois lignes, depuis

l'anus jusqu'à l'extrémité de la queue, cent

soixante-onze grandes plaques , et soixante-

quatre paires de petites.

LA NASIQUE \

Coluber (Dryinns) nasutus, Merr. ; Col. nasutus, La-

cep.; Col. myclerizans, Daud. '.

Nous donnons ce nom à une couleuvre, dont

le museau est en effet très-allongé, et qu'il est

très-facile de distinguer par là des serpents de

son genre, connus jusqu'à présent. Elle a le

devant de la tête tres-allongé, très-étroit, très-

aplati, par-dessus et par-dessous, ainsi que des

* Le Rou?e-sorge. M. Daubenion , Encycl. méth. — Mus.

Ad. Ir. 2. p. 43.

' Le Ne/-reiroussé. M. Daubenton, Encycl. inélli. — Cot.

mt/rtriizans. Linn., ainphib. Scrp. —Mus. Ad. Ir. i, p. 28,

lab. 3, fi^'. 1. et lab. 19, fi-. U — Seba, mu>. 2, tab. 23, fig. 2.

— Gronovius, mus. 2, p. 3J, n" 19.— Catesby, Cirol. 2, p. -57,

lab. 47. —Niitiix in<jctertzans, 162; JSatiixflag, llifoimis.

{85. Laur. Spec; ined.

^ L"t u(jn le myclerizans de Linnée, qui constitue une es-

pèce du même genre Coluber (Dryînus). D.

deux côtés , et terminé en pointe de manière è

représenter une petite pyramide à quatre faces,

dont les arêtes seraient tres-marquées. Le des-

sus de la tète est recouvert de neuf grandes

écailles, placées sur quatre rangs. La mâchoire

inférieure est arrondie, plus large et plus courte

que la supérieure; les yeux sont gros, ronds,

et placés sur les côtés de la tète ; et l'on voit
^

à l'extrémité du museau, un petit prolongement

écailleux, un peu relevé, et composé d'une

seule pièce qui parait comme plissée. C'est ap-

paremment de ce prolongement, que Catesby a

voulu parler, lorsqu'il a dit que le serpent dont

il est ici question avait le nez retroussé; et

c'est peut-être en faisant allusion à l'air singu-

lier que cette conformation donne à ce reptile,

que M. Linnée l'a désigné par le nom de ?wyc-

terizanà, qui signifie moqueur.

Les deux mâchoires sont garnies de fortes

dents qui ne distillent aucun poison , suivant

Gronovius. Catesby dit aussi que la nasique

n'est point dangereuse, et nous n'avons trouvé

de crochets mobiles dans aucun des individus

de cette espèce que nous avons examinés. Ce-

pendant nous devons prévenir que M. Linnée a

écrit qu'elle était venimeuse. Le dessous de la

tête est blanchâtre , et toutes les autres parties

de ce serpent présentent communément une

couleur verdâtre , relevée par quatre raies blan-

châtres, qui s'étendent de chaque côté du corps,

presque jusqu'à l'extrémité de la queue , et

par deux autres raies longitudinales placées sur

le ventre'. Les écailles du dos sont rhomboï-

dales et unies; ordinairement la queue n'est pas

aussi longue que la moitié du corps, qui est

très-mince en proportion de sa longueur. L'in-

dividu que nous avons décrit, et qui est con-

servé au Cabinet du Roi , n'avait , en quelques

endroits de son corps
,
que cinq ou six lignes

de diamètre , et cependant il avait quatre pieds

neuf pouces de longueur^. Nous avons compté

cent soixante-treize grandes plaques sous son

corps, et cent cinquante-sept paires de petites

plaques sous sa queue.

On a écrit que, malgré sa petitesse , la nasi-

que se nourrissait de rats ^; mais quoique son

gosier et son estomac puissent s'étendre aisé-

ment , amsi que ceux des autres serpents, nous

* Il par.iît que la distribution des couleurs de la nasique va-

rie assez souvent-

' La qneup était longiie d'un pied onze pouces.

' Séba, t. II, pi. 24.
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avons peine à croire qu'elle puisse dévorer des

rats, même les plus petits; elle doit vivre de

scarabées ou d'autres insectes , dont on a dit

en effet qu'elle faisait-sa proie; et elle les saisit

avec d'autant plus de facilité, que, suivant

Catesby, elle passe sa vie sur les arbres , cachée

sous les feuilles et entortillée autour des ra-

meaux, qu'elle peut parcourir avec rapidité.

Elle n'attaque point l'homme , et on la trouve

dans l'île de Ceylan, en Guinée, ainsi que dans

la Caroline et plusieurs autres contrées chaudes

du Nouveau-Monde.

LA GROSSE-TÉTE.

Coluber (NaO-ix) capitatus, Merr. ; Col. capitatus, La-

cep., Daud.

Nous donnons ce nom à une couleuvre d'A-

mérique qui, en effet, a la tète beaucoup plus

grosse que ia partie antérieure du corps. Elle

n'a point de crochets mobiles ; neuf grandes

écailles , disposées sur quatre rangs , couvrent

le sommet de sa tète , eî celles qui garnissent

son dos sont ovales et unies.

Un individu de cette espèce, conservé au

Cabinet du Roi , a deux pieds cinq pouces six

lignes de longueur totale, et six pouces trois

lignes depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue
,
qui se termine par une pointe très-dé-

liée.

Nous avons compté cent quatre-vingt-treize

grandes plaques , et soixante-dix-sept paires

ie petites.

Le dessus du corps de la grosse-tète est d'une

couleur foncée , relevée par des bandes trans-

versales et irrégulières d'une couleur plus

claire ; mais l'individu que nous avons décrit

était trop altéré par l'esprit-de-vin , dans lequel

il avait été conservé, pour que nous puissions

rien dire de plus relativement aux couleurs de

cette espèce.

LA COURESSE.

Coluber (Natrix) cursor, Merr.; Col. cursor, Lacep.,

Lali'., Daiid.

C'est de la Martinique que cette couleuvre a

été envoyée au Cabinet du Roi
,
par feu M. de

Chanvalon. Ses couleurs sont belles; le dessus

de son corps est verdâtre , et présente deux ran-

gées longitudinales de petites taches blanches

et allongées
; le dessous et les c<\tés du corps

sont blanchâtres.

Cette couleuvre n'a point de crochets mobi-
les. Le sommet de sa tête est garni de faraudes

écailles , et le dos l'est d'écaillés ovales et unies.

L'individu que nous avons décrit avait denx
pieds dix pouces sept lignes de longueur totale,

neuf pouces sept lignes depuis l'anus jusqu'à

l'extrémité de la queue, cent quatre-vingW-iuq

grandes plaques, et cent cinq paires de petites.

La couresse est aussi timide que peu dange-

reuse
; elle se cache ordinairement lorsqu'elle

aperçoit quelqu'un , ou s'enfuit avec tant de

précipitation, que c'est de là que vient son

nom de Couresse ou Coureresse '

.

LA MOUCHETÉE'.

Coluber (Natrix) guttatus, Merr.; Col. guttatus, Linn.,

Lacep., Daud. '.

C'est un très-beau serpent, et dont les habi-

tudes diflercnt beaucoup de celles de la nasi-

que , du boiga , et d'autres couleuvres qui se

tiennent sur les arbres : il passe sa vie dans des

trous souterrains, où il trouve apparemment,

avec plus de facilité qu'ailleurs, les vers et les

insectes dont il se nourrit. C'est dans la Caro-

line qu'il a été observé par MM. Catesby et

Garden ; et lorsque dans les mois de septem-

bre et d'octobre, on fait, dans cette contrée
,

la récolte des patates , on le trouve souvent

dans des cavités auprès des racines de ces plan-

tes, qui, peut-être, servent de nourriture à sa

petite proie*. Son corps est cependant trèS'

menu en proportion de sa longueur, et il est

en tout conformé de manière à pouvoir parcou-

rir les rameaux des arbres les plus élevés, avec

autant de rapidité que la plupart des couîeu-

vres qui vivent dans les forets et sur, les plus

hautes branches; tant il est vrai que les habi-

tudes des animaux sont le résultat, non-seule-

ment de leur conformation , mais de plusieurs

« Rocheroit. Hist. des Antilles. Lyon, <fi6-, 1. 1, p. 294.

' I,e moucheté. M. Daulieuioii , Encycl. niflh. — Le Ser-

pent à cha|ielrt. Catesby, Hist. nat. de la Caroline, t. II,

pi. GO. ISous avons d'jà prf'venii qu'il ne fall,itp;is confoiidie

celte espèce avec celle à laquelle nous avons donuci le uoin

de Chapelet.
5 Uauiliu a di'crit sons le nom de Couleuvre M"losse, ro

Inher Molos.sns , un serpent de la Ciroline .
que M. Met

r.m I apporte à l'espèce de la couleuvre mouchetée de La-

cépède. D.

* Catesby, t. II, p. 60.
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circonstances qu'il est souvent très-difficile de

deviner.

Le dessus du corps de la mouchetée est d'un

gris livide , et présente de grandes taches d'un

rouge très-vif, arrangées longitudinalement
;

on voit de chaque côté un rang de taches jaunes,

qui correspondent aux intervalles des taches

rouges, et souvent une bande longitudinale

noire. Le dessous du corps présente des taches

noires, carrées, et placées alternativement à

droite et à gauche.

Cette espèce n'est pas venimeuse; elle a or-

dinairement deux cent vingt-sept grandes pla-

ques et soixante paires de petites.

LA CAMUSE'.

Coluber (Natrix) simus, Merr.; Col. simus, Linn., La-

cep., Daud.

M. le docteur Garden a fait connaître cette

espèce, qu'il a observée dans la Caroline, et

dont il a envoyé un individu à M. Ljnnée, Elle

a la tête arrondie, relevée eu bosse, et le mu-

seau court, ce qui l'a fait nommer par M. Lin-

née Coluber simus ^ Couleuvre camuse. On
voit, entre les yeux de ce serpent, une petite

bande noire et courbée ; et sur le sommet de sa

tête paraît une croix blanche , marquée au mi-

lieu d'un point noir. Le dessus du corps est

varié de noir et de blanc, avec des bandes

transversales de cette dernière couleur, et le

dessous du corps est noir.

Cette espèce a cent vingt-quatre grandes pla-

ques, et quarante-six paires de petites.

LA STRIEES

Coluber (Natrix) striatulus, Merr.; Col. striatulus,

Linn., Lacep., Daud., Latr.

Nous ne connaissons cette couleuvre que par

ce qu'en a dit M. Linnée ; le nom qu'elle porte

lui a été donné à cause des diverses stries que

présente son dos, et qui doivent être produites

par la forme des écailles , relevées vraisembla-

blement par une arête longitudinale. Ce serpent

ne parvient point à une longueur considérable;

le dessus de son corps est brun , et le dessous

d'une couleur pâle; sa tète est couverte d'écail-

lés lisses. On le trouve à la Caroline, et c'est

* Le Camus. M. Oaubenton. Encycl. méth.
' Le strié. M. Daubenton, Eiicycl. méth.

M. le docteur Garden qui a envoyée M. Linnée

des individus de cette espèce'.

Il se pourrait qu'on dût regarder comme une

couleuvre striée un serpent de la Caroline fi-

guré dans Catesby [vol. 2 ,
;?/. 46 j^

; ce serpent

a, en effet, les écailles du dos relevées par une

arête , le sommet de la tête garni de neuf gran-

des écailles lisses , le dessus de son corps brun,

et le dessous d'un rouge de cuivre qui, altéré

par l'esprit-de-vin ou par quelque autre cause,

peut aisément devenir, après la mort de l'ani-

mal, la couleur pâle indiquée par M. Linnée

pour le dessous du corps de la striée. Ce serpent,

figuré dans Catesby, se tient souvent dans l'eau,

et, suivant ce naturaliste, doit se nourrir de

poissons; il dévore aussi les oiseaux et les au-

tres petits animaux dont il peut se rendre maî-

tre ; sa hardiesse est aussi grande que ses mou-

vements sont agiles ; il entre dans les basses-

cours, y mange la jeune volaille , et y suce les

œufs ; mais il n'est point venimeux^.

LA PONCTUÉES

Coluber (Natrix) punctalus, Merr. ; Col. puactatus,

Linn., Lacep., Lalr., Daud.

Cette couleuvre présente ordinairement trois

couleurs ; le dessus de son corps est d'un gris-

cendré, le dessous jaune, et sous le ventre, on

voit neuf petites taches ou points noirs disposés

sur trois rangs de trois points chacun. Cette

espèce habite la Caroline, où elle a été observée

par M. le docteur Garden.

La ponctuée a cent trente-six grandes pld'

ques, et quarante-trois paires de petites.

LE BLUET5.

Coluber (Natrix) caeruleus, var. P, Merr. ; Col. cacru-

leus, Liun., Latr., Daud. ; Col. subcaruleus, Lacep.

C'est en Amérique qu'on trouve ce serpent

,

dont les couleurs présentent un assortiment

agréable , et pour ainsi dire, élégant. Le dessus

• La striée a cent vingt-six grandes plaques et quarante-

cinq pjires de petites.

2 The Cuppcr-bclly Siiaki>. Serpent à ventre couleur Je

cuivre. Catesby, llist. ii.U. de l.i Carolint-, t. Il, p. 46.

' Uandin pense que cette couleuvre de Catesby doit élre

rappiiriée à l'espCce nouvelle qu'il nomme , d'après M. Bosc,

Coluber porcuLus , et non à celle du Coluber itrialulus dt-

Linnée. D.

4 Le Ponctué. M. Daulienton. Encycl. méth.

' Le Bluet. M. Daubenton, Encycl. méth. — Amœn. aca<î<

p. 5K3, 51. — Séba, mus.'Z, tab. 13, fig. i.
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se son corps est blanc, et les écailles qui gar-

nissent le dos de cette couleuvre sont ovales et

presque mi-parties de blanc et de bleu ; le som-

met de la tète est bleuâtre ; la queue , très-dé-

liée, surtout vers son extrémité, d'une cou-

leur bleue, plus foncée que celle du corps ,
et

sans aucune tache '

.

LE VAMPUM^.

Coluber (Natrix) fasciatus, Merr. ; Col. fasciatus, Linn.,

Lacep., Daud. , Latr.

Tel est le nom que ce serpent porte dans la

Caroline et dans la Virginie , suivant Catesby
,

et il a été donné à cette couleuvre à cause du

rapport que les nuances et la disposition de ses

couleurs ont avec une monnaie des Indiens
,

nommée Wampum. Cette monnaie est compo-

sée de petites coquilles taillées d'une manière

régulière, et enfilées avec un cordon bleu et

blanc. Le dessus du corps du serpent est d'un

bleu plus ou moins foncé , et quelquefois pres-

que noir sur le dos , avec des bandes blanches

transversales , et partagées en deux sur les cô-

tés; le dessous du corps est d'un bleu plus

clair, avec une petite bande transversale brime

sur chaque grande plaque ; et de toute cette

disposition de couleurs , il résulte des espèces

de taches, dont la forme approche de celle des

coquilles taillées
,
qui servent de monnaie aux

Indiens.

Le vampum parvient jusqu'à cinq pieds de

longueur; il n'est point venimeux, mais vo-

race, et il dévore tous les petits animaux trop

faibles pour lui résister. Sa tète est petite , en

proportion de son corps ; elle est couverte de

neuf grandes écailles, et celles du dos sont ova-

les et relevées par une arête ^.

LE GOBEL\

Coluber (Natrix) Cobella, Merr.; Col. Cobella, Linn.,

Lacep., Latr., Daud. ; Cérastes Cobella, Laur. ; Ehips

Cobella, Schueid.; Coluber serpenlinus, Daud.

Cette couleuvre se trouve en très-grand nom-

' Le Rluet a cent soixan(e-cin(| grandes plaques et vingt-

quatre paires de petites.

'Le Vamimm. M. Daubenton, Encycl. métli. — G.itesby,

MI, pi. 38.

' Le v.impum a cent \ingt-huit grandes plaques et soixante-

»ept paires de petiies. Un jeune individu de cette tspèce, con-

lervé au Caliinct du Uni, a un pied dix pouces de longueur to-

tale, et SI queue est longue de six pouces.

* LeCobel. M. Daubenton , Encycl. ineth. — Amœnit.acad.,

bre en Amérique. Elle est d'un gris cendré , et

présente un grand nombre de petites raies blan-

ches, et placées obliquement relativement à

l'épine du dos. Quelquefois elle présente aussi

des bandes transversales et blanchâtres. Le
dessous du corps est blanc ; le ventre traversé

par un grand nombre de bandes noirâtres, et

inégales, quant à leur largeur ; et l'on voit der-

rière chaque œil une tache d'une couleur un
peu livide , et placée obliquement contre les

petites raies du dos.

Le sommet de la tète est couvert de neuf

grandes écailles disposées sur quatre rangs , et

cette couleuvre a cent cinquante grandes pla-

ques et cinquante-quatre paires de petites. Un
individu de cette espèce, que nous avons dé-

crit , avait un pied quatre pouces neuf lignes de

longueur totale, et sa queue était longue de trois

pouces dix lignes.

LA TETE-NOIRE».

Coluber (Natrix) melanocephalus, Merr.; Col. melano-

cephalus, Liun., Daud ;Col. capite niger, Lacep.

Ce serpent a, en effet , la tète noire et le des-

sus du corps brun; il présente quelquefois des

taches blanchâtres et placées transversalement.

Le dessous du corps est varié de blanchâtre
,

et d'une couleur très-foncée, par taches dont la

plupart sont placées transversalement et ont la

forme d'un parallélogramme. Les écailles qui

couvrent la tète sont grandes , au nombre de

neuf, et disposées sur quatre rangs. Celles qui

garnissent le dos sont ovales et unies. La tête-

noire se trouve en Amérique , et elle a ordi-

nairement cent quarante grandes plaques , et

soixante-deux paires de petites^.

L'ANNELEE K

Col. (Natrix) dolialus, Merr.; Col. doliatus, Linn., La-

cep., Latr., Daud.

Cette couleuvre habite la Caroline ainsi que

Saint-Domingue , d'où un individu de cette es-

p. 503, t4 ; p. 531, 4 , et p. 583, '-iS. — Gronov. mus. 2, p. 63,

n" 32. — Séba, Mus. 2, tab. 2, fig. 6.

* La Tcte-iioirc. M. Dauhenton, Encycl. méth. — Mus. Ad.

fr. 1,p. 24. tab. 13. lig. 2.

' Un iiidiviiiu de ct-lte espèce, conservé au Cabinet du Roi,

a deux pieds un pouce sept lignes de longueur totale, et qua-

tre pouces six lignes depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue.
' L'Anue'ée. il. Daubenton, Encycl. méth.

50
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pèce a été envoyé au Cabinet do Roi. Ces noms
de diverses parties de l'Amérique, voisines des

tropiques
, retracent toujours l'image de terres

fécondes
,
qu'une humidité abondante, et les

rayons vivifiants du soleil couvrent sans cesse

de nouvelles productions bien plus précieuses

et moins funestes que les métaux trop recher-

chés qu'elles cachent dans leur sein. L'art de

l'homme ne doit
,
pour ainsi dire , dans ces ter-

res fertiles, que modérer les forces de la nature.

Ce qui appartient à ces climats favorisés atti-

rera donc toujours l'attention ; nous n'avons

pas besoin de chercher à l'environner d'orne-

ments étrangers
,
pour faire désirer de le con-

naître; et les personnes même qui u'aiirout pas

résolu de suivre l'Histoire naturelle jusque dans

ses petits rameaux , seront toujours bien aises

d'observer, en quelque sorte , de près , tous les

objets que l'on rencontre dans ces belles et

lointaines contrées.

L'annelée est d'un blanc ordinairement assez

éclatant , et présente des bandes transversales

noires , ou presque noires
,
qui s'étendent sur

le ventre, et forment des anneaux autour du

corps; mais la partie supérieure et la partie in-

férieure de ces anneaux ne se correspondent

pas exactement. Quelquefois une petite bande

longitudinale, d'une couleur très-foncée, règne

le long du dos; le cou est blanc, le dessus de

ia tète, presque noir, et garni de neuf grandes

écailles, et le dos est couvert d'écaiiles unies

et en losange. Un individu de cette espèce, qui

fait partie de la collection du Roi, a sept pouces

quatre lignes de longueur totale, et un pouce

cinq lignes depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de

la queue.

L'annelée n'a point de crochets mobiles '

.

L'AURORE».

Colulier (Niitrix) aiirora, Merr. ; Col. aurora, Lion.,

Lacep., Daad.; Cérastes aurora, Laur.

Les couleurs de celte couleuvre peuvent la

faire distinguer de loin; une bande longitudi-

nale, d'un beau jaune, règne au-dessus de son 1

corps , et parait d'autant plus vive
,
que le fond

}

de la couleur du dos est d'un gris-pàle , et que
j

souvent chaque écaille comprise dans la bande,
;

1

' Elle a le plus souvent cent soix mte-quatre grandes pla- I

ques, el (luarame-trois paires de petites.

" 1/Auiore. M. Daubenlon , Encycl. nu'th. — Mus. Ad. fr.

p, 2j, tab. «9, lig. 1. — Jaculus. Seba, mus. 2. Ub. 78, fig. 3. '

est bordée d'orangé. Le dessus de la tète est

jaune, avec des points rouges, et c'est ce

mélange d'orangé, de rouge et de jaune, qui a
fait donner à la couleuvre aurore le nom qu'elle

porte. Ce serpent se trouve en Amérique, et a

cent soixante-dix-neuf grandes plaques, et

trente-sept paires de petites.

LE DARD *.

Coluber (Natrix) lineatus, Merr.; Col. jiculatrix, Liiin.,

Lac, Latr., Daud.; Col, lineatus, Liua., Lacep.,
Daud.; Col. atratus. Giuel., Daud. '.

Cette couleuvre a beaucoup de rapports , sui-

vant M. Linnée, avec la rayée. Elle est d'un

gris cendré, avec une bande noirâtre, dont les

bords sont d'un noir foncé , et qui s'étend au-

dessus du dos, depuis le museau jusqu'à l'ex-

trémité de la queue. Une bande semblable
,

mais plus étroite, règne de chaque côté du

corps, dont le dessous est blanchâtre. Ce ser-

pent a été vu à Surinam ^. Il est bon d'observer

que ce nom de Dard {Jaculus) a été donné à

plusieurs serpents, tant de l'Ancien que du

JNouveau-Monde, à cause de la faculté qu'ils

oîit de s'élancer, pour ainsi dire , avec la rapi-

dité d'une flèche.

LA LAPHIATI *.

Coluber (Nntrix) aulicus, Merr.; Col. aulicus, Linn.,

Lacep., Latr., Daud. ; ISatrix aulica, Laur.

Te! est le nom que l'on a donné, dans l'A-

mérique méridionale, à cette couleuvre du

Rrésil, dont les couleurs sont très-belles , sui-

vant Séba. M. Linnée, qui l'a décrite, lui en

attribue de moins brillantes; mais peut-être les

nuances de l'individu qu'il a observé avaient-

elles été altérées. Selon ce naturaliste, la la-

phiati est grise, avec des bandes transversales

blanches
,

qui se divisent en deux de chaque

côté. Si les quatre extrémités de ces bandes se

réunissent avec celles des bandes voisines , la

distribution de couleurs indiquée par M. Linnée

sera à peu près semblable à celle dont parle

' Le D.ird. M. D.nibenton , Encycl. mf'th. — GronoT. mos.

65, n° 26. — Xcqinjnles. Séba, mus. 2. tah. I, fig. 9.

' iM iMenem considère celte cdiilenvre conmie apiiartc-

na;it à la même espè e qui! ia rayée. Voyez p. 377. D.

' Le dard a cent soixante-trois grandes plaques et soixante»

ilixsppt paires de petites.

* l.a Los.nge. M. Oaubenton, Encycl. métli. - Mu« Ad,

îr. i, p. 29, t,^^. 12, fig. 2. — Scba, nms. I, t ib. 9!, fig. A.
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Séba : mais ce dernier auteur suppose du roux

à la place du gris , et du jaunâtre à la place du

blanc.

Le sommet de la tête de la laphiati est blanc.

Cette couleuvre a cent quatre-vingt-quatre gran-

des plaques, et soixante paires de petites.

LA NOIRE ET FAUVE'.

Elaps corallinns, Alerr. ; Coluberfulvus? Linn., Daud.,

Herm., Liitr.; Col. nigrorufus, Lacep.

Le nom de cette couleuvre désigne ses cou-

leurs; son corps est entouré, en effet, de ban-

des transversales noires , ordinairement au

nombre de vingt-deux , et d'autant de bandes

fauves , bordées de blanc et tachetées de brun
,

placées alternativement. Le museau et la partie

supérieure de la tète sont quelquefois noircàtres.

La queue de ce serpent est très-courte , et n'a

guère de longueur que le douzième de la lon-

gueur du corps. On trouve la noire et fauve à

la Caroline, où elle a été observée par M. Gar-

den. Elle a deux cent dix-huit grandes plaques,

et trente-une paires de petites ^.

LA CHAINE*.

Coluber (Natrix) Getultis, Merr.; Col. Getulus, Linn.,

Latr.

Catesby a donné la figure de ce serpent qu'il

a vu dans la Caroline , et qui y a été ensuite

observé par M. le docteur Garden. Le dessus

du corps de cette couleuvre est d'un bleu pres-

que noir , avec des bandes jaunes transversales

très-étroites , et composées de petites taches
,

qui leur donnent l'apparence d'une petite chaîne.

Le dessous du corps est de la même couleur

bleue , avec de petites taches jaunes
,
presque

carrées.

La longueur de la queue de ce serpent n'est

ordinairement qu'un cinquième de celle du

corps; l'individu décrit par Castesby avait à

peu près deux pieds et demi de longueur to-

tale \

• Le Noir et Fauve. M. Daubenton. Encycl.méth.

* Le sommet de sa tête est £;arni de neuf gr.mdes écailles,

gon dos l'est d'élaille^ hexagones et unes. Une noire et fauve

conservée au Cal>ioet du Roi, a un pied onze pouces ds lon-

gueur totale, et sa queue est longue de d ux pouces.

• La Gliaine. M. Daubeiiton Encycl. nicth. — The Chnin

Jnûkc, Srrpent à cliaine. Cate^liy, t. U. pi. 32.

* La cbaînea deux cent quiuze grandes plaques et quarante-

quatre paires de peines.

LA RUBANNÉE «.

Coluber ( Natrix ) vittatus, Merr. ; Col. vittatus, Linn.,
L;!Cpp., Latr., Daud.

Plusieurs raies en forme de rubans
, et d'une

couleur noire , ou très-foncée , s'étendent au-

dessus du corps de cette couleuvre , sur un fond

blanchâtre; les grandes plaques qui revêtent

le dessous du ventre sont bordées de brun,

et l'on voit, sous la queue, une petite bande

longitudinale blanche et dentelée. La tête est

noire, avec de petites lignes blanches et tor-

tueuses; elle est d'ailleurs très-allongée, large

par derrière , et semblable
, en petit , à la tète

d'un chien
, de même que celle du molure , de

la couleuvre double-tache, et de plusieurs boa.

Les écailles qui recouvrent le dos sont ovales

et petites -.

La rubannée fait entendre un sifflement plus

fort que celui de plusieurs autres couleuvres
,

lorsqu'elle est effrayée par la présence sou-

daine de quelque objet; c'est ce sifflement que

quelques voyageurs ont appelé une sorte de

rire moqueur, ou l'expression d'un désir assez

vif d'être regardée et admirée pour ses cou-

leurs •''; et c'est pour indiquer quelle espèce avait

donné lieu à cette erreur, que M. Daubenton a

appliqué à la rubannée le nom de Serpent mo-
queur, dont on s'était déjà servi pour désigner

plusieurs serpents. La rubannée se trouve en

Amérique , et peut-être aussi en Asie.

LA MEXICAINE*.

Coluber (Natrix) mexicnnus, Merr.; Col. mexicanas,

Linu., Lacep., Latr., Daud.

M. Linnée a nommé ainsi une couleuvre

dont il a parlé le premier. Elle se trouve eu

Amérique, et vraisemblablement au Mexique.

Elle doit, comme les autres petits serpents, y

servir de proie à l'hoazin, espèce de faisan,

qui habite les contrées de l'Amérique septen-

trionale , voisines des tropiques , et qui fait \?

guerre aux serpents , de même que les aigles,

les ibis, les cigognes, et plusieurs autres oi-

> Le Moqueur. M. Daubenton, Kncycl. mrth. — Mu». Ad.

fr. p. 26. tab 18, lig. 2. — Gronovius, mus. 2, n° 31. — N<i-

Iri.r viltata. H7. Laur. Spec. ined. — Séba, mus. 2, tab. 43,

fig 5, et tab. 60, lig. 2 et 3.

» ave Couleuvre a ordinairement cent qnarante-decT

grai des plaques et soixante-dix-liuit paires de petite».

» Séba, 2, p. -47.

" I.e Mexicain. M Daubenton, Encycl. métU.
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seaux. Dans les pays encore très-peu habités
,

où une chaleur très-forte et des eaux stagnan-

tes, sources de beaucoup d'humidité, favori-

sent la multiplication des divers reptiles, il est

avantageux, sans doute, que les serpents ve-

nimeux , et dont la morsure peut donner la

mort, soient détruits en très-grand nombre;

on devrait désirer de voir anéantir ces espèces

funestes, et il n'est point surprenant que les

oiseaux qui en font leur pâture, que les ibis,

en Egypte , les cigognes , dans presque toutes

les contrées, et particulièrement enXhessalie ',

aient été regardés comme des animaux tuté-

laires, et que la religion et les lois se soient

réunies pour les rendre , en quelque sorte , sa-

crés. Mais pourquoi ne pas laisser subsister

les espèces, qui, ne contenant aucun poison,

et ne jouissant pas d'une grande force , ne peu-

vent être dangereuses? Pourquoi ne pas les

laisser multiplier, surtout auprès des campa-

gnes cultivées
,

qu'elles délivreraient d'un

grand nombre d'insectes nuisibles , et où elles

ne pourraient faire aucun dégât
,
puisqu'elles

ne se nourrissent pas des plantes qui sont l'es-

poir des cultivateurs?

Parmi ces espèces, plus utiles qu'on ne l'a

cru jusqu'à présent, l'on doit compter la mexi-

caine, puisque, suivant M. Linnée, elle n'est

point venimeuse , et qu'elle ne parvient pas à

une grandeur considérable. Elle a cent trente-

quatre grandes plaques, et soixante-dix-sept

paires de petites. C'est tout ce que M. Linnée

a publié de la conformation de ce serpent.

LE SIPÈDE \

coiaber (Natrix) Sipedon, Merr.; Col. Sipedon, Lian.,

Lacep., Latr., Daud.

Ce serpent a été observé par M. Kalm, dans

l'Amérique septentrionale. Sa couleur est

brune, et il a ordinairement cent quarante-

qiiatre grandes plaques, et soixante-treize pai-

res de petites.

LA VERTE ET BLEUE '.

Coluber (Natrix) cyaneus, Merr. ; Col. cyaueus. Lion.,

Latr., Daud. ; Col. \iridi-ca'ruleus, Lacep.

Cette couleuvre ressemble beaucoup
,
par sa

' Pline, 1. <0.c. 23.

' Le Sipede. M. Djubenton, Encycl. tnélh.

» Le vert et bleu. M. Daubenton. Encycl. méth. — Linn.,
m«nit. Surin, grill. 10. — Séba, mus. 3. tab. 43.

conformation , au boiga ; elle en a les propor*

tions légères ; mais elle n'en présente pas les

couleurs brillantes. Celles qu'elle offre sont

cependant très-agréables. Le dessus de son

corps est d'un bleu foncé , sans aucune tache

,

et le dessous d'un vert pâle.

Ce serpent ne parvient pas ordinairement à

une longueur considérable. Sa longueur totale

est communément de deux pieds , et celle de sa

queue , de six pouces. Il a le sommet de la tête

garni de grandes écailles , le dos couvert d'é-

cailles longues et unies, cent dix-neuf grandes

plaques, et cent dix paires de petites.

On trouve la verte et bleue en Amérique.

M. Linnée l'a placée parmi les couleuvres qui

n'ont pas de venin.

LA NEBULEUSE'

Coluber (Natrix) nebniatus, Merr. ; Coluber nebulatus,

Liun., Gmel., Lacep., Latr., Daud.; Col. ceylonicus,

Gmel., Daud.

Les couleurs de cette couleuvre ne sont pas

très-agréables , et c'est une de celles que l'on

doit voir avec le moins de plaisir. Elle a le

dessus du corps nuéde brun et de cendré, le

dessous varié de brun et de blanc. C'est donc

le brun qui domine dans les couleurs qu'elle

présente, sans qu'aucune distribution symétri-

que, ou qu'aucun contraste de nuances , com-

pense l'effet des teintes obscures que l'on voit

sur ce serpent.

La nébuleuse habite l'Amérique, et elle a

ordinairement cent quatre-vingt-cinq grandes

plaques, et quatre- vingt-une paires de petites.

Elle n'est point venimeuse, suivant M. Lin-

née; mais il arrive quelquefois, que lorsqu'on

passe trop près d'elle, et qu'on l'excite ou l'ef-

fraie, elle se dresse, s'entortille autour des

jambes , et les serre assez fortement ^.

LE SAURITE \

Coluber (Natrix) Saurila, Merr. ; Col. Saurita, Lion.,

Lacep., Latr., Daud.

Ce serpent a beaucoup de rapports avec les

lézards gris et les lézards verts , non-seulement

' Le. Nébuleux. M. Dautienton , Encycl. mélh. — Mui. Ad.
fr., p. 32, tab. 24, fig. <. — Cérastes nebulalus , 174, Laur.

Spec. nied.

' Voyez, à ce sujet, M. Laurent!, à l'endroit déjà cité

' Le Saurite. M. Daubenton, EncycL niéth. — Calcsby,

t. lI.Dl. 52.
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par les nuances de ses couleurs , mais encore

par son agilité, et voilà pourquoi il a été

nommé Saurite, qui vient du mot grec Sniiros

(lézard). Son corps est très-délié ; ses propor-

tions sont agréables, et on doit le rencontrer

avec d'autant plus de plaisir, qu'étant très-

actif, il réjouit la vue par la rapidité et la fré-

quence de ses mouvements.

Le saurite est d'un brun foncé avec trois

raies longitudinales blanches ou vertes, qui

S'étendent depuis la tête jusqu'au-dessus de la

queue ; il a le ventre blanc , cent cinquante-six

grandes plaques , et cent vingt et une paires de

petites.

On le trouve dans la Caroline; il n'est point

venimeux.

LE LIEN *,

Coluber (Natrix) constrictor, Merr., Latr., Daud.; Co-

luber Ligamen, Lacep.

Cette espèce de serpent est très-répandue

dans la Caroline et dans la Virginie, où elle a

été observée par MM. Catesby et Smith. Elle a

le dessus du corps d'un noir très-foncé et très-

éclatant; le dessous d'une couleur bronzée ou

bleuâtre; quelquefois la gorge blanche , et les

yeux élincelants. Cette couleuvre parvient à la

longueur de six ou sept pieds. Elle n'est point

venimeuse, mais très-forte, se défend avec

obstination loi'squ'on l'attaque, saute même
contre ceux qui l'irritent, s'entortille autour de

leur corps ou de leurs jambes , et les mord avec

acharnement ; mais sa morsure n'est point dan-

gereuse. Elle dévore des animaux assez gros

,

tels que des écureuils ; elle avale même quel-

quefois les petites grenouilles tout entières , et

comme elles sont très-vivaces , on l'a vue en

rejeter en vie ^. Elle se bat avec avantage con-

tre d'autres espèces de serpents assez grands
,

et particulièrement contre les serpents à son-

nettes, auxquels elle donne la mort, en se

pliant en spirale autour de leur corps, se con-

tractant avec force , et les serrant jusqu'à les

étouffer.

La couleuvre lien fait aussi la guerre aux
rats et aux souris , dont elle paraît se nourrir

avec beaucoup d'avidité , et qu'elle poursuit

• Le Serpent Lien. M. Daubenton , Encycl. méth. — Co/.

foni7)ic<or. Linn.,ampliil). Serpent. Catesby,—Carol, 2, p, '18.

— Kalin. it, 3. p 136.— Smith. Voyage dans les ÉtaiS-Unis d ;

l'Amérique .seiJteni i'ion;ile.

2 M. Smilh, à l'eniiroit déjà cité.

avec une très-grande vitesse, jusque sur les

toits des maisons et des granges. Elle est par

là très-utile aux habitants de la Caroline et de

la Virginie; elle sert même plus que les chats

à délivrer leurs demeures des petits animaux
destructeurs qui les dévasteraient

, parce que
sa forme très-allongée, et sa souplesse, Iu«

permettent de pénétrer dans les petits trous

qui servent d'asile aux souris ou aux rats. Aussi

plusieurs Américains cherchent-ils à conserver

et même à multiplier cette espèce '.

LE SIRTALE2.

Coluber (Natrix) Sirtaiis, Merr.; Col. Sirtalis, Lion.,

Lacep., Latr.j Daud.

M. Kalm a observé, dans le Canada, cette

espèce de couleuvre, dont les couleurs, sans

être très-brillantes, sont assez agréables, et

ressemblent beaucoup à celles du saurite ; elle

a le dessus du corps brun , avec trois raies lon-

gitudinales, d'un vert changeant en bleu. Le

dos parait légèrement strié, suivant M.Linnée,

ce qui suppose que les écailles qui le couvrent

sont relevées par une arête.

Le sirtale a cent cinquante grandes plaques

,

et cent quatorze paires de petites.

LA BLANCHE ET BRUNE K

Coluber (Natrix) annulatus, Merr.; C. annulatus,

Linn., Latr., Daud.; C. albofuscus et C. candidus,

Lacep.; C. ignobilis, Laur.; C. orieutalis, Gmel.; C.

Epidauris, Uerm. '.

Cette couleuvre habite l'Amérique. Le dessus

de son corps est d'une couleur blanchâtre , avec

des taches brunes , arrondies et réunies deux

ou trois ensemble, en plusieurs endroits; on

en voit deux derrière les yeux. Le dessous de

son corps est d'un blanc tirant plus ou moins

sur le roux. Elle a le sommet de la tète garni de

neuf grairdes écailles, disposées sur quatre

rangs, le dos couvert d'écaillés lisses et ovales,

cent qir^tre-vingt-dix grandes plaques, et qua-

tre-vingt-seize paires de petites.

La blanche et brune n'a point de crochets

mobiles. Un individu de cette espèce, conservé

• Le lien a cent quatre vingt-six granJes plaques, et qnairc-

vingt-deux paires de petites.

2 l.e Sirtale. M. Uaubenton, Encycl. mélh.

5 Le Bai-rouge. M. Daubenton. Encycl. mél\i.— Col. an-

nutntu Amœnit.amphib. Gillenb.. p. 534, 9; et mus. princ,

p. 586, 34.— Séba. mus. 2 tab. 3S, lig 2.

* M. Merrem réunit cette espèce à celle qui est déciiie

page olô, soLis le nom de CoiMeuvre blanchâtre. U.



308 HISTOIRE NATURELLE

au Cabinet du Roi , a un pied six pouces de

longueur totale , et sa queue est longue de qua-

tre pouces six lignes.

LA VERDATRE \

Coluber (Natris) œstivus, Merr.; Col. aestiviis, Linn.,

Latr., Daud. ; Col. siibviridis, Lncep.

Les couleurs de cette couleuvre sont très-

agréables, mais sa douceur est encore plus

grande. Le dessous de son corps est d'un vert

plus ou moins clair, ou plus ou moins mêlé de

jaune; le dessus est bleu, suivant M. Linnée -,

et vert, suivant Catesby, qui l'a observée dans

'e pays qu'elle habite. C'est dans la Caroline

qu'on la rencontre. Aussi déliée, aussi agile

que le boiga, elle peut , comme lui
,
parcourir

les plus légers rameaux des arbres les plus

élevés ; et c'est sur les branches qu'elle passe

sa vie, occupée à poursuivre les mouches et les

petits insectes dont elle se nourrit. Elle est si

familière , et l'on sait si bien , dans la Caroline

,

combien peu elle est dangereuse, que, suivant

Catesby , on se plaît à la manier, et que plu-

sieurs personnes la portent sans crainte dans

leur sein. N'étant vue qu'avec plaisir, on ne

cherche pas à la détruire; aussi est-elle très-

commune dans la plupart des endroits garnis

d'arbres ou de buissons ; et ce doit être un spec-

tacle agréable
,
que de voir les innocents ani-

maux qui composent cette espèce , entortillés

autour des branches , suspendus aux rameaux
,

et formant
,

pour ainsi dire , des guirlandes

animées au milieu de la verdure et des fleurs

,

dont l'éclat n'efface point celui de leurs belles

écailles.

La verdâtre a cent cinquante-cinq grandes

plaques , et cent quarante-quatre paires de pe-

tites. La longueur de la queue est ordinaii'e-

ment un tiers de la longueur du corps ; et les

écailles du dos ne sont point relevées par une

arête.

LA VERTE \

Coluber (Natrix)viridissinuis, Merr.; Col. viridissimu»,

Linn , Lacep., Latr., Daud.; Col. janlhinus, Daud.

Ce nom désigne très-exactement la couleur

* Le VerdStre. M. Daubenton, Encycl. mélh. — The Green
Snake. le Serpent vert Catesby, i arol. 2, 57.

' M. Lrnnee cite, au sujet de cette couleuvre, M. le docteur

Garden, qui Ta vue dans la Caroline.

» Le Vert. M. Oaubenton, Encycl. méth.— Mus. Ad. fr. 2

P 46.

de cette couleuvre , dont le dessus et le dessous

du corps sont en effet d'un beau vert
,
pius clair

sous le ventre que sur le dos. Ce serpent a le

sommet de la tête couvert de neuf grandes

écailles
, disposées sur quatre rangs ; le dessus

du corps garni d'écaillés ovales et unies
, deux

cent dix-sept grandes plaques, et cent vingt-

deux paires de petites. Ses mâchoires ne sont

point armées de crochets mobiles, et un indi-

vidu de cette espèce, conservé au Cabinet du

Roi , a deux pieds deux pouces neuf lignes de

longueur totale, et sept pouces une ligne de-

puis l'anus jusqu'à l'extrémité de la queue.

LE CENCO '.

Cohiber (Natrix) Cenchoa, Merr.; Col. Cencboa, Lian.»

Latr., Daud.

Ce serpent a la tête très-grosse à proportion

du corps : elle est d'ailleurs presque globu-

leuse , s(;s angles étant peu marqués , et la cou-

leur de cette partie est blanche, panachée de

noir. Le cenco parvient quelquefois à la lon-

gueur de quatre pieds , sans que son corps
,
qui

est très-délié , soit alors beaucoup plus gros

qu'une plume de cygne. La longueur de la queue

est ordinairement égale au tiers de celle du

corps. Le cenco a le sommet de la tète couvert

de neuf grandes écailles , le dos garni d'écaillés

ovales et unies , le dessus du corps brun , avec

des taches blanchâtres , ou d'un brun ferrugi-

neux ,
accompagnées , dans quelques individus,

d'autres taches plus petites , mais de la même
couleur, et quelquefois avec plusieurs bandes

transversales et blanches. 11 se trouve en Amé-

rique , et il y vit de vers et de fourmis ^,

LE CALMAR \

Coluber (Natrix) calamarius; var. a, Merr.; Col. cala-

marius, Linn., Lacep., DauJ. ; Anguis calaaiarla,

Laur. '.

Cette couleuvre est d'une couleur livide,

avec des bandes transversales bi'unes , et des

points de la même couleur, disposés de manière

• Le Cenco. M. Danbenton, Encyl. méth.— Col. Cenchoa

Amœn , p. 58?, n 37. — Cencoall, 2es|>èce, Dict. d'hist. nat,

par i\1. Valmont de Bomare.— Séba, mus. 2, tab. i6, fig. 2et 3,

' M a deux cent \ingt grandes piaques, et cent vingt-quatr»

paires de peUtes.

' l,e Caleinar. M. Daubenton, EncycL méth.—Mus. Ad fr. t,

p. 2-5. tab. 6, fig 3.

' Le Calmar, suivant M. Merrem, ne forme qu une seule es-

\ pèce avec la violette et la symétrique, décrites ci-avant. D.
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à former des lignes. Le dessous de son corps

présente des taches brunes, comme les points

et les bandes transversales, presque carrées,

et placées symétriquement. On voit sur la

queue une raie longitudinale, et couleur de fer.

Ce serpent, qui n'est remarquable ni par sa

conformation , ni par ses couleurs
, habite en

Ajnérique , et a cent quarante grandes plaques,

et vingt-deux paires de petites.

L'OVIVORE '.

Coluber (Natrix) ovivorus, Merr.; Col. ovivorus, Linn.

M. Linnée a donné ce nom à une couleuvre
d'Amérique , dont il n'a fait connaître que le

nombre des plaques
; elle en a deux cent trois,

et soixante-treize paires de petites. Il cite , au
sujet de ce serpent , Kalm , sans indiquer aucun
des ouvrages de ce naturaliste

, et Pison, qui

,

selon lui, a nommé l'ovivore Guinjmaguara

,

dans son ouvrage intitulé : Medicina Brasi-
liensis. Pison y dit , en effet

,
que l'on trouve

dans l'Amérique méridionale un serpent qui se

nomme Guhipuagunra ; mais on ne voit dans
Pison, ni dans Marcgrave, son continuateur,
aucune description de ce reptile , ni aucun dé-

tail relatif à ses habitudes. M. Linnée a vrai-

semblablement nommé cette couleuvre ovivore,

pour montrer qu'elle se nourrit d'œufs, ainsi

que plusieurs autres serpents, et qu'elle en est

même plus avide.

LE FER-A-GHEVAL ^.

Coluber (Natrix) Hippocrepis, var. a, Merr.; Col. Hip-
pocrepis, Liiin., Laccp., Latr,, Daud.; rsalrix Hip-
pocrepis, Laiir. '.

On voit sur le corps de cette couleuvre un
grand nombre de taches rousses , disposées sur
un fond de couleur livide. Le dessus de la tète

présente des taches en croissant, l'entre-deux
des yeux une bande transversale et brune, et

l'occiput une grande tache en forme d'arc ou de
fer-à-cheval. Telles sont les couleurs de ce ser-

pent d'Amérique
,
qui a deux cent trente-deux

grandes plaques et quatre-vingts paires de pe-
tites.

I/on conserve au Cabinet du Roi une cou-

* Le Guimpe. M. Daubenton. Encycl. méth.
• le rer-à-clieval. M. Daubedton, Encycl. méth.- Mus. Ad

fr. l,p. 36, tjb. (6. fi-. 2.

' Selon .M. Meirem. ce seqient nediffère pas spécifiquement
^<J la couleuvre domestuiue, décrite ci-avant, p. 588. D

399
leuvre qui a beaucoup de rapports avec le fer
à-cheval. 5':ilc a le sommet de la tête garni de
neuf grandes écailles

; le dos couvert d'écailles
rhomboïdales et unies; le dessus du corps li,

vide avec des taches brunes; quatre taches
noirâtres et allongées de chaque côté de la par-
tie antérieure du corps

; quatre autres taches
noirâtres, également allongées, placées sur le

cou, et dont les deux extérieures sont inclinées
et se rapprochent vers l'occiput; un pied dix
pouces de longueur totale; quatre pouces six
lignes depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue
, deux cent quarante-une grandes pla-

ques, et soixante-dix-neuf paires de petites;
elle n'est pas venimeuse non plus que le fer-à-

cheval.

L'IBIBE *.

Coluber (Ilurria) oïdinatus, Merr.; Col. ordinatus,
Linn.; Col. Ibibe, Lacep., Daud.

Nous eoKservons à cette couleuvre le nom
à'Ibibe qui lui a été donné par M. Daubenton,
et qui est une abréviation du nom Ibiboca,
sous leq ù?; elle est décrite dans Séba. Ce ser-

pent a été observé dans la Caroline, par
MM. Catesby et Garden ; il est d'un vert ta-

cheté
, suivant Catesby , et bleu , suivant

M. Linnée, avec des taches noires comme nua«
geuses. On voit , de chaque côté du corps , une
rangée de points noirs, placés ordinairement à
l'extrémité des grandes plaques; et quelquefois

une raie d'un vert foncé, ou, au contraire,

d'une couleur assez claire , s'étend le long du
dos.

L'ibibe a le sommet de la tête garni de neuf
grandes écailles; le dessus du corps couvert

d'écailles ovales, et relevées par une arête;

cent trente-huit grandes plaques, et soixanle-

douze paires de petites.

Un individu de cette espèce
,
qui fait partie

de la collection de Sa Majesté, a deux pieds de
longueur totale, et sa queue est longue de
quatre pouces dix lignes. La disposition des

grandes écailles
,
qui couvrent le dessous de sa

queue, n'est pas la même que dans les autres

espèces de couleuvres ; il présente quatre

grandes plaques entre l'anus et les premières

paires de petites.

' L'U)ibe. M. Daubenton, Encycl. méth . — Catesby, Carol. 2,

p. 53, tab. 53. — Gronovius, mus. 37. — Séba, mus. 2, t. 20,

fi g. 2.
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L'ibibe n'est point venimeux; il se glisse

quelquefois dans les basses-cours ; il y casse et

suce les œufs , mais il n'est pas ordinairement

assez grand pour dévorer même la plus petite

volaille.

LA CHATOYANTE'.

Coluber (Natrix) hybridus, IMerr.; Col. vcrsicolor, Ra-

soum., Lacep., Daud.

M. le comte de Rasoumowsky nomme ainsi

une petite couleuvre qui se trouve aux environs

de Lausanne. Elle parvient à un pied et demi

fle longueur, et a la grosseur d'une plume d'oie

ou de cygne 5 elle est luisante comme si elle était

enduite d'huile ; le dessus de son corps est

d'un gris cendré , avec une bande longitudinale,

brune, formée de petites raies transversales , et

disposées en zigzag ; les grandes et les petites pla-

ques sont d'un rouge brun , tachetées de blanc

et bordées de bleuâtre du côté de l'extrémité de

la queue. Ces plaques sont chatoyantes au grand

jour, et produisent des reflets d'un beau bleu.

Les écailles du dos le sont aussi , mais beau-

coup moins. Une tache brune , un peu en forme

de cœur, est placée sur le sommet de la tête,

qui est couvert de neuf grandes écailles ^. Les

yeux sont noirs, petits, animés, et l'iris est

rouge.

On a rencontré la chatoyante auprès des eaux

ou dans des fossés humides. M. le comte de

Rasoumowsky ne la regarde pas comme veni-

meuse.

LA SUISSE 3.

Coluber (Natrix) torquatus, Merr. ; Col. natrix, Linn.

Latr., Daud. ; Natrix vulgaris, Laiir. *.

C'est M. le comte de Rasoumowsky qui a

fait connaître cette couleuvre; il l'a nommée
Couleuvre vulgaire ; mais , comme cette épi-

thète de vulgaire a été donnée à plusieiu's es-

pèces de serpents , nous avons cru ne pouvoir

éviter toute confusion qu'en désignant par un

autre nom le reptile dont nous traitons dans cet

* La chatoyante. Hist. natur. du Jorat et de ses environs

par M. le comte de Rasoumowsky. Lausanne, 1789, 1. 1, p. 122,

pi. 6, 1. aetb.
= La ('hatoyante a depuis cent cinquante-six jusqu'à cent

soixante-une grandes plaques, et cent treize paires de petites.

' La Couleuvre VMlgaire. Hist. nat. du Mont-Jorat, tome I,

p. 12!, 288.

' Cette couleuvre ne diffère pas spécifiquement de la cou-

leuvre à Collier ordinaire, décrite cv-avaiit. c. 362. D.

article. Nous l'indiquons par celui du pays ou

il a été observé. Il est d'un gris cendré, avec

de petites raies noires sur les côtés ; et Ion voit

sur le dos une bande longitudinale , composée

de petites raies transversales plus étroites et

d'une couleur plus pâle; le dessous du corps est

noir avec des taches d'un blanc bleuâtre , beau-

coup plus grandes sous le ventre que sous la

queue '

.

La couleuvre suisse parvient jusqu'à trois

pieds de longueur : elle paraît aimer le voisi-

nage des eaux et les ombres épaisses; on la

trouve dans les fossés et dans les buissons qui

croissent sur un terrain humide; et on la ren-

contre aussi dans les bois du Jorat. ! Ile dépose

ses œufs , en été , dans des endroits chauds , et

surtout dans du fumier, où elle les abandonne;

on a assuré à M. de Rasoumowsky qu'ils étaient

attachés ensemble , et au nombre de quarante-

deux ou plus ; ils sont renfermés dans une

membrane blanche, mince comme du papier,

et qui se déchire facilement. Le serpenteau est

plein de force et d'agilité en sortant de l'œuf;

il a quelquefois alors plus d'un demi-pied de

longueur, et ses couleurs sont plus claires que

celles des couleuvres suisses adultes. Le peuple

regarde ces serpents comme venimeux ^; mais

ils n'ont point de crochets mobiles, et leur mâ-

choire supérieure est garnie de chaque côté

d'un double rang de petites dents aiguës et ser-

rées '

,

L'IBIBOCA *.

Colabcr (Natrix) Ibiboca, Merr.; Col. Ibiboca, Lacep.,

Daud.

Ce nom d'ibiboca a été donné par les voya-

geurs et les naturalistes à plusieurs espèces de

serpents , très-différentes l'une de l'autre; nous

le réservons à la couleuvre dont il est question

dans cet article , et qui a été envoyée sous ce

nom au Cabinet du Roi. C'est dans le Brésil

qu'on la trouve; elle n'est point venimeuse , et

nous allons la décrire d'après l'individu qui

fait partie de la collection de Sa Majesté.

Elle a le dessus de la tête garni de neuf

grandes écailles ; le dos couvert d'écaillés

' Les écailles du dos de la couleuvre suisse sont ovaleu et

relevées par une arête; elle a jusqu'à cent soixiute-dixgraa-

des plaques, et cent vini;t-seijt paires de petites.

=-> llist. nat. du Mont-.lora, p. t22.

* Cobra de Corais, au Brésil.
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rhomboïdales , unies, grisâtres et bordées de

blanc '

; cinq pieds cinq pouces six lignes de

longueur totale; un pied sept pouces une ligne

depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la queue
;

cent soixante-seize grandes plaques, et cent

' ingt-une paires de petites ^.

LA TACHETEE.

Coliiber (Nalrix) maculalns, Merr. ; Col. maculatus,

Lacep. . Daud., Latr. ; Col. carolinianiis ? Shaw.

Nous donnons ce nom à une couleuvre de la

Louisiane dont le dessus du corps est blan-

châtre , avec de grandes taches en forme de

losange
,
quelquefois irrégulières , d'un roux

plus ou moins rougcàtre, et bordées de noir ou

d'une couleur très-foncée. On voit souvent, de-

puis le cou jusqu'au quart de la longueur du

corps , une double rangée de ces taches , dis-

posées de manière à former une raie en zig-

zag; le ventre est blanchâtre et quelquefois

tacheté.

Cette couleuvre n'est point venimeuse ; elle

a neuf grandes écailles sur le sommet de la

tète ; des écailles hexagones , et relevées par une

arête sur le dos; cent dix-neuf grandes plaques

et soixante-dix paires de petites •^.

Il parait qu'elle est de la même espèce que

le serpent figuré dans Catesby (/o?n.II,/>/. 5.S).

Ce reptile se trouve dans la Virginie et dans la

Caroline, où on l'appelle Serpent de bled, à

cause de la res-sembiance de ses couleurs avec

celles d'une espèce de maïs ou de bled d'Inde,

et où il pénètre quelquefois dans les basses-

cours pour sucer les œufs

.

LE TRIANGLE.

Coluber (ISatrix) Trianguliim, Merr. ; Col. Triangu-

liim, Lacep., Lalr., Daud.

Nous nommons ainsi cette espèce de cou-

' Les écailles du dos sont, en plusieurs endroits, un peu sé-

parées les unes des autres.

> L individu d\i Cabinet d\i Roi était mâle ; il avait été mis
dans re>prit-de-viii i^iendant que ses deux verges sortaient

par son anus: chienne e^t longue de six lig.ieset a six lignes

ue liiametre; lorsqu'elle s'épaii.iuit, rexireniilé, qu'on pour-
rait comparer à une fleur radiée, présente ciu(i cercles cnn-

centri(iues de membranes plissées et fr.mgées , autour des-

quels on voit quatre autres cercles de piquants de nature ua
peu écailleuse et long, de deux 1 gnes : la surface extérieure

est hérissée de petits piquants presque imperceptibles.

3 Une couleuvre tachetée, conservée au cabinet du Koi. a

deux pieds de longueur totale, et sa queue est longue de cinq

pouces quatre lignes.

I.

leuvre
,
parce qu'on voit sur le sommet de sa

tête
,
qui est garni de neuf grandes écailles

,

une tache triangulaire, chargée dans le milieu
d'une autre tache triangulaire plus petite, et

d'une couleur beaucoup plus claire ou quel-

quefois plus foncée. Des écailles unies et en lo-

sange couvrent le dessus du corps qui est blan-

châtre
,
avec des taches rousses , irrégulières

,

et bordées de noir. On voit un rang de petites

taches de chaque côté du dos, et une tache

noire , allongée , et placée obliquement derrière

chaque œil.

Le triangle se trouve en Amérique , et n'est

point venimeux. Un individu de cette espèce,

envoyé au Cabinet du Roi , a deux pieds sept

pouces deux lignes de longueur totale, trois

pouces depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue, deux cent treize grandes plaques, et

quarante-huit paires de petites.

LE TRIPLE-RANG.

Coluber (TS'a h! X) triseriatus, Merr.; Col. ruber, Gmel.;
Col. ler-ordinatus, Lacep., Latr.; Col. triseriatus,

Daud.

Le nom que nous avons cru devoir donner à

cette couleuvre désigne la disposition de ses

couleurs. Le dessus de son corps est blanchâtre

,

avec trois rangées longitudinales de taches d'une

couleur foncée ; et le dessous est varié de blan-

châtre et de brun. Elle n'est point venimeuse;

elle a neuf grandes écailles sur le sommet de la

tète, des écailles ovales, et relevées par une

arête sur le dos , cent cinquante grandes pla-

ques, et cinquante-deux paires de petites '

5

elle habite en Amérique.

LA RÉTICULAIRE.

Coluber (Natrix) reliculalus, MeiT. ; Col. rcficuiatus,

Lacep. j Col. reticularis, Daud.

Cette couleuvre de la Louisiane ressemble

beaucoup par ses couleurs à l'ibiboca; les

écailles que l'on voit sur la partie supérieure de

sou corps sont blanchâtres et bordées de blancj

comme ces bordures se touchent, elles formenti

une sorte de réseau blanc au travers duquel on

verrait le corps de l'animal; et voilà pourquoi

nous l'avons nommée la Réticulaire. Elle est

1 Un individu de cette espèce en'voyé au Cabinet du Roi, a

un pied dix pouces de longueur totale, et sa queue est longue

de quatre pouces.

ol
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distinguée de l'ibiboca par plusieurs caractères

,

et surtout par le nombre de ses plaques, trop

différent de celui des plaques de ce dernier ser-

pent
,
pour que ces deux couleuvres appartien-

nent à la même espèce. Parmi les réticulaires

que nous avons décrites , nous en avons vu une

qui est conservée au Cabinet du Roi , et qui a

trois pieds oiîze pouces de longueur totale, et

dix pouces depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de

la queue '.

LA COULEUVRE A ZONES.

Coluber (Nalrix) cioctus, Merr. ; Col. cinctus, Lacep.,

Daud.

Ce serpent est blanc par-dessus et par des-

sous, avec des bandes transversales plus ou

moins larges, d'une couleur très-foncée qui,

comme autant de zones, le ceignent et font tout

le tour de son corps. Ou voit, dans les inter-

valles blancs, quelques écailles tachetées de

roussâtre à leur extrémité; et toutes celles qui

garnissent les lèvres ou le dessus de la tète,

sont blanchâtres, et bordées de roux ou de
brun.

La couleuvre à zones a beaucoup de rapports

avec l'anuelée, et avec la noire et fauve; mais,

indépendamment d'autres différences, elle est

séparée de la première par la disposition de ses

couleurs, et de la seconde par le nombre de ses

plaques.

Elle u'est pas venimeuse *.

LA ROUSSE.

Coluber (Natrix) rufug, Merp.; Col. rufus, Lacep..

Daud.

Cette couleuvre a le dessus du corps d'un

roux plus ou moins foncé, et le dessous blan-

châtre ; c'est de la couleur de son dos que vient

le nom que nous avons cru devoir lui donner;

elle n'est point venimeuse , mais nous ignorons

quelles sont ses habitudes naturelles. Wous
avons décrit cette espèce d'après un individu

' Les mâchoires de la réiiculaire ne sont point armées de
crochets; elle a la léte couverte de neuf grandes écailles ; le

dos garni tl éc.ulles uulfs et en losange ; deux cent dix-huit

grandes planues, et tiiiatie-vingt paires de petites.

' Une Couleuvre à zunes, qui fait partie de la collection du
Roi, a neuf grandes éiaille» sur le somuiet de la tcte, des
écailles rlioinbuidales ei unies sur le dos, un pii d de longueur
totale, un pouce six ligues depuis lauus jusqu'à lextreuiiié
de la queue, cent soixante-cinq grandes plaques, et treote-cinq |

paires de petite».

conservé au Cabinet du Roi , et qui a un pied
cinq pouces quatre lignes de longueur totale, et

trois pouces depuis l'anus jusqu'à l'extrémité

de la queue.

La rousse a neuf grandes écailles sur la

partie supérieure de la tète, le dos couvert d'é-

cailles rhomboïdales et unies, deux cent ving \-

quatre grandes plaques et soixante-huit paires

de petites. Nous ne savons pas quel est le pays

où on la trouve.

LA LARGE-TÊTE.

Coluber (Natrix) laticapitatus, Merr.; Col. laticapHa-

tus, Lacep., Daud.

Nous nommons ainsi cette couleuvre parce

que sa tête , un peu aplatie par-dessus et par-

dessous, est très-large à proportion du corps.

C'est M. Dombey qui l'a apportée de l'Améri-

que méridionale au Cabinet du Roi. La couleur

du dessus du corps de ce serpent est blanchâtre,

avec de grandes taches irrégulières, d'une cou-

leur très-foncée, et qui se réunissent en pi usieurs

endroits le long du dos , et surtout vers la tête

ainsi que vers la queue; le dessous du corps est

également blanchâtre, mais avec des taches

plus petites, plus éloignées l'une de l'autre, et

disposées longiludinalement de chaque côté du

ventre.

Le museau de cette couleuvre est terminé

comme celui de plusieurs vipères venimeuses,

par une grande écaille relevée, presque verti-

cale, pointue par le haut, et échancrée par le

bas; cependant elle n'a point de crochets mo-

biles, et le sommet de sa tète est garni de neuf

grandes écailles; celles qui revêtent le dos

sont ovales , unies , et un peu séparées l'une de

l'autre vers la tête comme sur le naja.

L'individu que nous avons décrit avait qua-

tre pieds neuf pouces de longueur totale , sept

pouces depuis l'anus jusqu'à l'extrémité de la

queue , deux cent dix-huit grandes plaques , et

cinquante-deux paires de petites.

Avant de passer au genre des Boa , il nous

resterait à parler de quinze couleuvres dont

Gronovius a fait mention'; mais, comme il

n'est entré dans presque aucun détail relative-

ment à ces reptiles , et que nous ne les avons

pas vus, nous avons cru ne devoir pas en traiter

dans des articles particuliers, et ne pouvoir

< GronoT. mus.
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même rien décider relativement à l'identité ou

a la ditïerence de leurs espèces avec celles que

nous avons décrites. Nous nous sommes con-

tentés de les placer à leur rang dans notre table

méthodi(iue, en y rapportant le petit nombre

de caractères indiqués par Gronovius, en ren-

voyant aux planches qu'il a citées ,
en dési-

gnant uniquement ces couleuvres par le numéro

des articles de Gronovius où il en est question,

et eu ne leur donnant aucun nom jusqu'à ce

qu'elles soient mieux connues.

»Ofr«-»«-*^

SECOND GENRE.

SERPENTS
QUI ONT DE GRANDES PLAQUES SOUS LE COEPS

ET sous LA QUEUE.

BOA.

LE DEVIN *.

Boa constrictor, Lian., Cuv., Latr., Daud.; Constric-

tor formosissimus, C. Rex serpeutuiu et auspcx;

Laur.; Boa coaslrictrix, Schaeid

Nous avons considéré à la tète du genre des

Couleuvres , les diverses espèces de vipères

,

ces animaux funestes et d'autant plus dange-

reux que , distillant sans cesse le venin le plus

subtil, ils masquent leur approche, déguisent

leurs attaques , se replient en cercle, se cachent

* Le Devin, au Uexique.—Xarathua, Xalxalhua.l'Em-
fereur, dans le même pays. — Tamacuilla Imilia, dans

d'autres contrées de l'Amérique. — Caçadora ou Couleuvre

chasseuse, aux « nvirous de l'Oréiioque. — Jurucucu. dans

le Brésil. — fioiguacu , Cibuya ou Jiboija , et la Riine des

Serpents, ainsi que Juuca Acanga, au Brésil.— La Manda,
qui veut '.ire Roi des Serpents, à Java. — Matnhulla et Po-
longa, à Ceylaii. — Ginrmde. — Gerende. — Gorende.
FedUigoso et Cobra de f^eado, par les Portugais. — Serpent
Impérial. — Dépone , dans plusieurs contrées. — Le Devin.
M. Daubenton. Encycl. métli. — Cenchris. Gronov. mus. 2.

p. 69, n. 43. — LEmper. ur. Séba , mus. <. tab. 36, fig. 5,

tab. 53, fis- i. tab. fi2.fig. ),2; el mus. 2, tab. 77, fig iets!
tab.98,fig. 1, lub.99, fig. I, 2, tab. li:0, (ig. I.tab. 104, (ig. ù
— Cdn.^lrictor dioiinlo /uus , 238. Laur. Spec. med. — Job.
Ludolph. Cornmcntar. ail bi>toriam yEtliiopicam, fol. 166
DfCiCO. Uivus Hy.rouiiiiiis in vità s.mcti ilil.irionis. Boi-
guacu, liai, Synopsis ser()enlini generis

, p. 323. — Xajca-
thua et Boigiiacu. M. Valmout de Boinare. — S€ipen.<! pe-
regi'i»iis. Car. Clusius, exotlcomm, lil). 3 , p. 1I3 , éd. I60ô
.— Ampbiteatnim Zootumicum Midi. Bern. Valeiitin. tab.

8j"

%g.$.— Boigiiacu. Pk,,n, de Medidna brasilieusi, lio.
3*

fol. 41. — Boiguacu. Georg. Marcgravi , hist. rerum natura-
lium Brasilix, lib. 6, cap. 43, fol. 219.

pour ainsi dire en eux-mêmes, comme pour dé-

rober leur présence à leurs victimes, s'élancent

sur elles par des sauts aussi rapides qu'inatten-

dus, ne parviennent aies vaincre que par leurs

poisons mortels, et n'emploient que cette arme
ti'aitresse qui pénètre comme un trait invisible,

et dont la valeur ni la puissance ne peuvent se

garantir. Nous allons parler maintenant d'un

genre plus noble; nous allons traiter des Boa,

des plus grands et des plus forts des serpents,

de ceux qui, ne contenant aucun venin, n'atta-

quent que par besoin , ne combattent qu'avec

audace , ne domptent que par leur puissance
;

et contre lesquels on peut opposer les armes

aux armes, le courage au courage, la force à la

force, sans craindre de recevoir, par une piqûre

insensible , une mort aussi cruelle qu'imprévue.

Parmi ces premières espèces
,
parmi ce genre

distingué dans l'ordre des serpents, le devin

occupe la première place. La nature l'en a fait

roi par la supériorité des dons qu'elle lui a

prodigués. Elle lui a accordé la beauté, la gran-

deur, l'agilité, la force, l'industrie; elle lui a

en quelque sorte tout donné, hors ce fimeste

poison départi à certaines espèces de serpents,

presque toujours aux plus petites, et qui a fait

regarder l'ordre entier de ces animaux comme
des objets d'une grande terreur.

Le devin est donc parmi les serpents, comme
l'éléphant ou le lion parmi les quadrupèdes. 11

surpasse les animaux de son ordre, par sa gran-

deur comme le premier, et par sa force comme
le second ; il parvient communément à la lon-

gueur de plus de vingt pieds ; et, en réunissant

les témoignages des voyageurs , il paraît que

c'est à cette espèce qu'il faut rapporter les indi-

vidus de quarante ou cinquante pieds de long,

qui habitent, suivant ces mêmes voyageurs,

les déserts brûlants où l'homme ne pénètre

qu'avec peine '.

* Gronovius avait, dans son cabinet, une dépouille d'un

ser|ieiit Devin q ni a voit six pieds de longueur ; el il a écrit en
avoir vu d.ins plusieurs cabinets, dont la longueur était de

vingt pieds P. 70, Musaeum Gronovii, Leyde , t7o4, in folio.

Sans parler du f.inieux serpent de Norvège, qui, .suivant

Ol.iiis ,\lagnus ( 1. 21, ch. 43 j , iivait plus de deux cents piedi

de longueur avec une épaisseur de vingt pieds, et dont il

faut ranger l'histoire parmi les fables, l'on peut citer, entre

plusieurs témoignages, cebii de George Ander.^on, qui, dans

le sixième chapitre de son Voyage en Unent, dit que. dans

l'ile de Java, il y a des serpents assez gr.mds pour avaler des

houmies entiers. Le voyageur Ivi rsen ina liii-méme un ser-

pent de vingt-trois pieds de longueur; voyez son Voyage

dans les contrées orientales, c. 4. Baldœus, dan» sa Descrip-

tion de lîle de Ceyian, c. 22 , dit qu'on y trouve des serpeuts

de huit, ueuf et dix aunes de long, mais qu'il y a en a de plus
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C'est aussi à cette espèce qu'appartenait ce

serpent énorme dont Pline a parlé, et qui arrêta

grands dans l'île de Java, ainsi que dans celle de Banda;

qu'on y en avait pris un qui avait dévoré un cerf , et un se-

cond qui avait englouti une femiue tout entière.

« Nous lisons qu'auprès de Batavia, étaljlisseinent hollan-

• dais dans les InJes orientales , 11 y a des serpents de cin-

t quante pieds de longueur. Essai sur l'histoire naturelle

des Serpents, par Charles Owen. Londres, 1742, p. (5.

Dans nie de Carajan on voit, suivant Rldrc Paul, I. 2, c 40,

de très-grands scrpinis qui ont dix pas de longueur et une

épaisseur de dix palnies.

Nous croyons devoir rapporter aussi le passage suivant,

extrait de la Description du lUuseutn du P. Kircher, dans la-

quelle il est question de Devins de quarante palmts de lon-

gueur.

t Ulum (serpentem) in paludibus Brasiliae incolae venantiir

t ad vesceiidum , sicuti itali anguillas. ralraorum duodecan

f longitudinem aequat, sed ad pulinos qiwdrayinta hnjus-

« modi serpentem extenili aliquaudo signilicavit nosliœ so-

( cietatis niissionarius in Brasilia , et in spiras contorlum vi-

« tuluni devincire, quem suctu i)..uldtini dévorât, ut bufones

t aliqui serpentes deglununt. Cœterum veneno caret, et deu-

« tibus minulissiiiiis ejus os muuilur. CoUum angustum est,

< et caudam versus p^ulatim iu angustum contrabitur. Tuta

« pellis squamis tecta série pulclirà dispoiitis , pronà parte

s; minoribus, supiuâ majoribus, coloruin varietate elegauii;

i nam dorsum à capite ad extreinam caudam coatinuo online

secundùm longitudinem nigncantibu-, quasi clypeiformi-

« bus maculis ornatur ; extrema verôcauda ovalis formae nia-

« culis nigricantibus distiucta ; latera alterius foi mae maculis,

t instar foliorum mali , depicia ,-unt specie veniislà, colore

« subfusco. Talem serpentem sub noniine Serpentis Ameri-

• cani retulit Wormius, p. 265. Ulius etiam mentionem fecit

« Andréas Cleyerus, in ooserv. 7, decuriae 2, t. II, Ephemtrid.

t Germanicaruni , p. 18. (Voyez les notes suivantes.) Qui

» illuin ait degere in Ambona Molucarum i.i.ula. In Brasilia

< Boiguacu vocari aiunt, atque impriinis in eo regno nas-

• cuntur similes serpentes. »

Hujus, vel similis serpentis mentionem fecit in suo Com-

mentario ad historiam iEtliyopicam Jobus Ludolpbiis, p. 166,

aitque illuni in Italia quuque oliin notum , s> ribente Pluiio,

1. 8, 0. 1-4. Aluutur primo bubidi laclis iuclu. iindé nomen

O'axer». D. tamen Hyeroniinus in vitâ sancti Hilarionis;

Draco , inquit , miraj magnitudinis (quos Ge'.tili scrmone

Bo(ts vocant), abeo, quoil lam grandes sint, ut boves glutire

«oleant, omnem late vastabat provinciam, etc. Musœuin Kir-

clieriauum, Rc^iae, 1773, classissecunda, fol. 33.

€ Les couleuvres qu'on appelle Caçadoras ou cbaeseuses,

f sont de la grosseur des Bnjos i^auxqucL '"Huteur attiibue

• une longueurde huit aunes ou environ); mais elles sont plus

« longues de plusieurs auues; et l'on ne peut voir, sans éton-

f neinent, la légèreté avec laquelle elles courent après la

• proie qu'elles ont aperçue, et qu'elles attrapent sans qu'elle

« puisse leur échapper. • Hist. nat. del'Orénoque, par le f.

Joseph Gumilla , traduite de l'espagnol par M. Eidous. Avi-

gnon, 1758, t. III, p. 73.

t Dans le royaume de Congo, il y a des serpents de vingt-

• cinq pieds de long qui avalent une brebis; iJs s'étendent or*

€ dinairemeiil au soleil pour digérer ce qu'ils ont mangé :

t lorsque If s nè?<res s'en aperçoivent . ils les tuent , leur con-

• pent la tète et la queue, les éveiitreutet les mangent; on les

« trouve ordinairement gras comme des cochons. » Collect.

académ., partie étraiig., t. III, p 483.

« Suivant le voyageur Artiis. les serpents de la Côte-d'Or

« ont communément vinst pieds de longueur, et cinq ou six

I de largeur (apparemment de circonférence), mais il s'en

trouve de beaucoup plus grands. Il en vit un ciui, sans avoir

1 rlusde trois pieds de longueur, était assez gros pour faire

t la charge de six hommes, t Hist. gén. des Voy. éd. in 12.

t. XIV.p. 215. t Bosman s 'étend comme Artui, sur le nombre

pour ainsi dire l'armée romaine auprès des

côtes septentrionales de l'Afrique '. Sans doute
il y a de l'exagération dans la longueur attribuée

à ce monstrueux animal ; sans doute il n'avait

point cent vingt pieds de long comme le rap-

porte le naturaliste romain ; mais Pline ajoute

que la dépouille de ce serpent demeura long-

temps suspendue dans un temple de Rome , à

une époque assez peu éloignée de celle où il

écrivait; et à moins de renoncer à tous les té-

moignagnes de l'histoire, on est obligé d'ad-

mettre l'existence d'un énorme serpent, qui,

pressé par la faim , se jetait sur les soldats ro-

mains lorsqu'ils s'écartaient de leur camp, et

qu'on ne put mettre à mort qu'en employant

contre lui un corps de troupes, et en l'écrasant

sous les machines militaires qui servaient à ces

vainqueurs du monde à renverser les murs en-

nemis. C'était auprès des plaines sablonneuses

d'Afrique qu'eut lieu ce combat remarquable
;

< et la grandeur des serpents de la Côte-dOr : le plus mons-
« trueux qu'il ait vu n'avait pas moins de vingt pieds de lon-

• gueur; mais il ajoute qu'il s'en trouve de beaucoup plus

«grands dans l'intérieur des terres. Les llollandiis, dit-il. ont

« souvent trouvé, dans leurs eiitraillis, non seulement des

« animaux, mais des houiines entier». » Id., p. 21 -4. « Les nè-

• grès d'Axim tuèrent un serpent long de vingt-deux pieds,

« dans le \ entre duquel on trouva un daim entier. Vers le

• même temps on trouva dans un autre, à Boutri, les restes

t d'un nègre qu'il avait dévoré.» ld.,p. 216.

f Plusieurs serpents du royaume de Kayor ont jusqu'à

• vingt-cinq pieds de long sur un pied et demi de diamètre. »

Voyage du sieur Brue. Hist. génér. des Voy., éd. in 12, t. VII,

p. 460.

f Sur la rivière de Kurbali, auprès des côtes occidentales de

• l'Afrique, on voit des serpents de trente pieds qui seraient

• capables d'avaler un bœuf. • Voy. de Labat, t. V, p 2^9.

c On trouve, aux Moluques, de grandes couleuvres qui ont

« plus de trente pieds de long, et q'd sont d'une grosseur

€ proportionnée; elles rampent pesamment; on n'a jamais re-

« ciinnu qu'elles soient veni^leu^es. Ceux ciui b s ont vnesas-

I surent que, lorsqu'elles manquent de nourriture, elles mà-

• chent d'une certaine herbe dont elles doivent la connais-

• sance à l'instinct de la nature: après (pioi. elles montent

« sur les arbres an bord de la mer, où elles dégorgent ce

« qu'elles ont niàclié ; aussitôt divers poissons l'avalent, et

c tomh.int dans une sorte d'i/resse qui les fdt demeurer sans

• mouvement sur la surface de I eau , ils deviennent la proie

c des couleuvres. » IList. c.at. des Molunues, Hist. desToy.,

éd. in-l2. liv. 1, t. XXXI, p. 199.

• L'animal le plus rare et le plus singulier du genre des

• reptiles, est nu grand serpent amphibie de vingt-cinq ou

f trente pieds de long, et de plus d un pied de grosseur, que

< les Indiens nomment Yacu- Mania, c'est-à-dire JUé/ e de

« l'eau , et qui habite ordinairement, dit-on, les prands lacs

t fcuinés par l'épanchement des eaux du tlenve au-dedans des

« terres. » Hist. nat. des environs de TAmazone, Hist. gén.

des Voy., t. LUI, p. 443.

' f Nota e.st in pnnicis bellis, ad flumen Bagradam, s Regiilo

( imperatore ballisiis, tormentisque, ut oppidum aliquod. ei-

« pugnataserpens 120pedum lougitudinis. lellis ejus maxil-

f laeque usquead bellum Numantinum duravere in templo. ->

Pline, l. 28, c. 14.



DES SERPENTS. 405

ie serpent devin se trouve aussi dans cette

partie du monde; et comme c'est le plus grand

des serpents, c'est un individu de son espèce,

qui doit avoir lutté contre les armées romaines.

Ce mot de Borne antique , désigne toujours la

puissance et la victoire; c'est donc la plus

grande preuve que l'on puisse rapporter en

faveur de la force du serpent dont nous écri-

vons l'histoire
,
que d'exposer les moyens em-

ployés par les conquérants de la terre
,
pour le

soumettre et lui donner la mort.

Le devin est remarquable parla forme de sa

tète, qui annonce, pour ainsi dire, la supério-

rité de sa force, et que l'on a comparée, avec

assez de raison, à celle des chiens de chasse,

appelés chiens couchants '. Le sommet en est

élargi ; le front élevé et divisé par un sillon lon-

gitudinal; les orbites sont saillantes, et les

yeux très-gros ; le museau est allongé, et ter-

miné par une grande écaille blanchâtre, tache-

tée de jaune, placée presque verticalement, et

échancrée par le bas pour laisser passer la

langue; l'ouverture de la gueule très-grande;

les dents sont très-longues -, mais le devin n'a

point de crochets mobiles; quarante -quatre

grandes écailles couvrent ordinairement la lèvre

supérieure et cinquante-trois la lèvre inférieure;

la queue est très-courte en proportion du corps

qui est ordinairement neuf fois aussi long que

' Séba, M. Laurent, etc.

' « J'ai vu lies cou'envres chasseuses (des Devins) vivantes,

f et d'autres mortes, et leur ai trouvé des dents aussi grosses

f que celles du meilleur lévrier Quelles armes plus redoii-

f tables que leur vitesse , jointe à l'opiniâtreté avec laquelle

( elles niorclentl Dans ie temps que j'étais en Auiériiiue, une

f de ces couleuvres saisit un laboureur par le talon et la che-

f ville du pied ; comuie il était homme de courage, il se saisit

• du premier artire qui se présenta, et l'embrassa du mieux

f qu'il put eu jetani des cris horribles ; on accourut poiu'le se-

f courir, et le serpent se voyant pre-sé , serra les dents, lui

• coupa le talou,et s'enfuit avec la vitesse d'un trait, n Hist.

derorénoque, déjà citée, i.Ill, p. 76.

Cleyerus (lettre déjà citéi), rapporte que, clierchant à avoir

le squelette d'un de ces giands serpents, ses domestiquis en

firent cuire les chairs dans de l'e.iu où l'on avait mis de la

chaux vive. Un deux, voulant nettoyer la tête du serpent

dont la cuisson avait détaché les chairs, se blessa au doigt

contre les grosses dents de l'aunnal. Cet accident fut suivi

d'une enflure avec inflammation dans la partie affeciée, d'une

fièvre continne et île délire, qui ne cessèrent qu'après qu'on

eut employé les remèdes convenables, et particulièi ement une

composition appelée La})is ser-pintinus , et que les j(*suites

faisaient alors dans l'Inde. Toute vésicule et tuute chair

avaient été cmponées par la chaux rive, observe l'auteur; par

conséquent on ne d lit attribuera aucune sorte de veinn le»

accidents dont il parle ; et ce fait ne peut pas détruire les

cbservatious plusieurs fois réiiéiées, qui prouvent que le derin

c'est point venimeux -. d'.iiikurs nous venons de voir que sa

gueulene renferme point de crochets mobiles, ainsi que notig

nous en tommes assurés nous-mêmes.

cette partie; mais elle est très-dure et très-forte '

.

Ce serpent énorme est d'ailleurs aussi dis-

tingué par la beauté des écailles qui le couvrent

et la vivacité des couleurs dont il est peint, que
par sa longueur prodigieuse. Les nuances de

ces couleurs s'effacent bientôt lorsqu'il est

mort. Elles disparaissent plus ou moins, sui-

vant la manière dont il est conservé, et le degré

d'altération qu'il peut subir. Il n'est pas sur-

prenant d'après cela qu'elles aient été décrites

si diversement par les auteurs , et qu'il ait été

représenté dans des planches , de manière que

les différents individus de cette espèce aient

paru former jusqu'à neuf espèces différentes ^.

Mais il y a plus : les couleurs du serpent devin

varient beaucoup suivant le climat qu'il habite,

et apparemment suivant l'âge, le sexe, etc.

Aussi, croyons-nous très-inutile de décrire,

dans les plus petits détails , celles dont il est

paré. Nous pensons devoir nous contenter de

dire qu'il a communément sur la tète une grande

tache, d'une couleur noire ou rousse très-foncée,

qui représente une sorte de croix dont la tra-

verse est quelquefois supprimée. Tout le dessus

de son dos est parsemé de belles et grandes

taches ovales qui ont ordinairement deux ou

trois pouces de longueur
,
qui sont très-souvent

échancrées à chaque bout en forme de demi-

cercle, et autour desquelles l'on voit d'autres

taches plus petites de différentes formes. Tou-

tes sont placées avec tant de synnétrie, et la

plupart sont si distinguées du fond par des bor-

dures sombres qui, en imitant des ombres, les

détachent et les font ressortir que, lorsqu'on

voit la dépouille d'un de ces serpents, on croit

moins avoir sous les yeux un ouvrage de la na-

ture qu'une production de l'art compassée avec

le plus de soin.

Toutes ces belles taches, tant celles qui sont

ovales que les taches plus petites qui les envi-

ronnent, présentent les couleurs les plus agréa-

blement mariées et quelquefois les plus vives.

Les taches ovales sont ordinairement d'un

fauve doré, quelquefois noires ou rouges et

bordées de blanc; et les autres taches, d'un châ-

tain plus ou moins clair, ou d'un rouge très-

* Le sommet de la tête du devin est couvert d'écaillés hexa-

gones,
1
etits. unies et sem' labiés à celles du dos; deux ran-

gées longitudinales de grandes éiaiUes s et.nd' nt de chaque

côté des grandes plaques, qui sont moins longues que dans

la plupart des couleuvres, et dont on compte deux cent qua-

rante-six sous le corps et cinquante-quatre sous la queue.

' Sé^, ï l'endroit déjà cité.
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vif, semé de points noirs ou roux , offrent sou-

vent, d'espace en espace, ces marques bril-

lantes que l'on voit resplendir sur la queue du

paon ou sur les ailes des beaux pnpillons, et

çu'on a nommées des yeux, parce qu'elles

sont composées d'un point entouré d'un cercle

çîus clair ou plus obscur.

Le dessous du corps du devin est d'un cen-

iré-jaunâtre , marbré ou tacheté de noir.

On a assez rarement l'animal entier dans les

collections d'histoire naturelle; mais il n'est

guère aucun cabinet ou la peau de ce serpent,

séparée des plaques du dessous de son corps,

ne soit étendue en forme de larges bandes. On

leur a donné divers noms suivant la grandeur

des individus, les pays d'où on les a reçus, les

variétés de leurs couleurs, et les différences qui

peuvent se trouver dans les petites taches pla-

cées autour des taches ovales. Mais quelles que

soient ces variétés d'âge, de sexe ou de pays,

c'est toujours au serpent devin qu'il faudra rap-

porter ces belles peaux; et jusqu'à présent on

ne connaît point d'autre serpent que ce dernier

qui soit doué d'une taille très-considérable, et

qui ait en même temps sur le dos des taches

ovales semblables à celles que nous venons

d'indiquer.

Lorsque l'on considère la taille démesurée

du serpent devin , l'on ne doit pas être étonné

de la force prodigieuse dont il jouit. Indépen-

damment de la roideur de ses muscles, il est

aisé de concevoir comment un animal qui a

quelquefois trente pieds de long, peut, avec

facilité, étouffer et écraser de très-gros animaux

dans les replis multipliés de sou corps dont

tous les points agissent, et dont tous les con-

tours saisissent la proie, s'appliquent intime-

ment à sa surface , et en suivent toutes les ir-

régularités.

Cette grande puissance , cette force redouta-

ble, sa longueur gigantesque, l'éclat de ses

écailles, la beauté de ses couleurs ont inspiré

une sorte d'admiration, mêlée d'effroi, à plu-

sieurs peuples encore peu éloignés de l'état sau-

vage ; et, comme tout ce qui produit la terreur et

l'admiration, tout ce qui parait avoir une grande

supériorité sur les autres êtres, est bien près de

faire naître, dans des têtes peu éclairées, l'idée

d'un agent surnaturel, ce n'est qu'avec une

crainte religieuse que les anciens habitants du

Mexique ont vu le serpent devin. Soit qu'ils

aient pensé qu'une masse considérable , exécu-

tant des mouvements aussi rapides, ne pouvait

être mue que par un souffle divin , ou qu'ils

n'aient regardé ce serpent que comme un mi-

nistre de la toute-puissance céleste , il est de-

venu l'objet de leur culte. Ils l'ont surnommé
Empereur, pour désigner la prééminence de

ses qualités. Objet de leur adoration, il a dû

être celui de leur attention particulière; aucun

de ses mouvements ne leur a
,
pour ainsi dire

,

échappé ; aucune de ses actions ne pouvait leur

être indifférente; ils n'ont écouté qu'avec un

frémissement religieux les sifflements longs et

aigus qu'il fait entendre; ils ont cru que ces

sifflements, que ces signes des diverses affec-

tions d'un être qu'ils ne voyaient que comme
merveilleux etdivin, devaient être liés avec leur

destinée. Le hasard a fait que ces sifflements

ont été souvent beaucoup plus forts ou plus fré-

quents dans les temps qui ont précédé les gran-

des tempêtes, les maladies pestilentielles, les

guerres cruelles ou les autres calamités publi-

ques; d'ailleurs les grands maux physiques

sont souvent précédés par une chaleur violente,

une sécheresse extrême , un état particulier de

l'atmosphère, une électricité abondante dans

l'air, qui doivent agiter les serpents, et leur

faire pousser des sifflements plus forts qu'à

l'ordinaire; aussi les Mexicains n'ont regardé

ceux du serpent devin que comme l'annonce

des plus grands malheurs , et ce n'est qu'avec

consternation qu'ils les ont entendus.

Mais ce n'est pas seulement un culte doux et

pacifique qu'il a obtenu chez les plus anciens

habitants du Nouveau-Monde. Son image y a

été vénérée non-seulement au milieu des nua-

ges d'encens , mais même de flots de sang hu-

main , versé pour honorer le dieu auquel ils

l'avaient consacré , et qu'ils avaient fait cruel*.

Nous ne rappelons qu'en frémissant le nombre

immense de victime's humaines que la hache

sanglante d'un fanatisme aveugle et barbare

a immolées sur les autels de la divinité qu'il

avait inventée. Nous ne pensons qu'avec hor-

reur aux monceaux de têtes et de tristes osse-

ments , trouvés par les Européens autour deg

temples où le serpent semblait partager le>

* La divinité suprêiiie des Mexicains, nommé nizilipuztlif

était représentée tenant dans sa main dro te un serpent, par

leipiil nous deTiiiiscroire, d'a(irès tout ce ipie nous venons de

dire. qn"ils voiildient désigner l'esiièce du serpent devin. Lis

ti-mpics et les autels de cetie divinité, à la (uelle ils faisaient

d s sacrifices barbares , offniirut 1 imase du serpent, liist.

gcn. des Voy., éd. in-«2, t. XLVIII.
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hommages de la crainte '
; et tant il faut de

temps dans tous les pays pour que la raison

brille de tout son éclat , la superstition qui

a, pour ainsi dire, divinisé le devin, n'a pas seu-

lement régne en Amérique. Aussi grand ,
aussi

puissant, aussi redoutable dans les contrées

ardentes de l'Afrique , il y a inspiré la même
terreur

, y a paru aussi merveilleux, y a été

également regardé par des esprits encore trop

peu élevés au-dessus de la brute, comme le

souverain dispensateur des biens et des maux.

On l'y a également adoré ; on en a fait un dieu

sur les côtes brûlantes du Mozambique
,

comme auprès du lac de Mexk'o ; et il paraît

même que le Japonais s'est prosterné devant

lui».

Mais si l'opinion religieuse ne l'a pas fait ré-

gner sur l'homme dans toutes les contrées

équatoriales tant de l'ancien que du nouveau

continent , il n'en est presque aucune où il

n'ait exercé sur les animaux l'empire de sa

force. Il habite en effet presque tous les pays

où il a trouvé assez de chaleur pour ne rien

perdre de son activité, assez de proie pour se

nourrir, et assez d'espace pour n'être pas sou-

vent tourmenté par ses ennemis ; il vit dans les

Indes orientales et dans les grandes îles de

l'Asie, ainsi que dans les parties de l'Améri-

que voisines des deuK tropiques '
; il paraît

même qu'autrefois il habitait à des latitudes

plus éloignées de la ligne, et qu'il vivait dans

le Pont , lorsque cette contrée
,
plus remplie de

bois, de marais, et moins peuplée, lui présen-

tait une surface plus libre ou plus analogue à

ses habitudes et à ses appétits. Les rclalions

des anciens doivent donner une bien grande

idée de l'haleine empestée qui s'exhalait de sa

gueule, puisque Métrodore a écrit que l'im-

mense serpent qu'il a placé dans cette contrée

du Pont , et qui devait être le devin ,
avait le

pouvoir d'attirer dans sa gueule béante les oi-

seaux qui volaient au-dessus de sa tête, même
à une assez grande hauteur*. Ce pouvoir n'a

< Ilist. gfÇn. des Voyages, M in-12, t. XLVIU.
'SiniO[i (ie Vrics, ciié d.insSéba.

' Il se pourrait que le serpent de la Jîmaïi|ne df'slgné d.ms
Browrie, par la phrase siiivanle, Cenrhvis lardigruda ma-
jor littea , tnncutis niyii.s nulala ; cnudd brevinri el crus-

siori , a|ipeié en .inglais ilie, Yfllnw Snake , et (|iii parvii'iit

ordinairement à li lon;,'..eMr de seize on vin^t pie<ls. fni de

l'espèce du devin , et (pi'on ne lui eût <loimé répitlièicde

lenl{tardi<jinda), ipic pane (ju'on l'aur.iitvu dans le Icmps

de sa dig< stion. on dans un crinnencenient d'engourdisse-

ment. Browne, Ilist. nat. de la Jamainue, p. 461.

' « Metrodorus circa rhyodaçum amnem in Ponto, ut

consisté sans doute que dans la corruption de
l'haleine du serpent qui, viciant l'air à une
très-petite distance , et l'imprégnant de mias-

mes putrides et délétères , a pu , dans certaines

circonstances, étourdir des oiseaux , leur rtter

leurs forces
,
les plonger dans une sorte d'as-

phyxie, et les contraindre à tomber dans la

gueule énorme ouverte pour les recevoir. Mais,

quelque exagéré que soit le fait rapporté par

Métrodore , il prouve la grandeur du serpent

auquel il l'a attribué, et confirme notre conjec

ture au sujet de l'identité de son espèce avec

celle du devin.

D'un autre cAté, peu de temps avant celui où

Pline a écrit, et sous l'empire de Claude, on tua,

auprès de Rome , suivant ce naturaliste , un
très-grand serpent du genre des Boa, dans le

ventre duquel on trouva le corps entier d'un

petit enfant , et qui pouvait bien être de l'es-

pèce du devin'. J'ai souvent oui dire aussi à

plusieurs habitants des provinces méridionales

de France
,
que dans quelques parties de ces

provinces, moins peuplées, plus couvertes de

bois
,
plus entrecoupées par des collines , d'un

accès plus difficile , et présentant plus de ca-

vernes et d'anfractuosités, on avait vu des ser-

pents d'une longueur très-considérable
,
qu'on

aurait dû peut-être rapporter à l'espèce ou du

moins au genre du devin ^.

Mais c'est surtout dans les déserts brûlants

dio l'Afrique, qu'exerçant une domination moins

troublée, il parvient à la longueur la plus con-

sidérable. On frémit lorsqu'on lit, dans les re-

lations des voyageurs qui ont pénétré dans l'in-

« .«uper volantes quainvis alte perniciterqne alites hausta

• r.iptas absorbeant. > Pline, I. 28. c. ih,

' • F.iciiint liis fidnni iti Italia nppellafa; Ronc; in lantam

• ampliludinem oxriinics iit divo Cl.nid-io principe, oecisne in

• Valicano solidus in alvo spectatus iit infans. » Pline, I. 28,

c. K't.

' Schwenckfeld dit, dans son histoire des neptiles de la Si-

lésie. qn'nn Immme digne de foi lui avait a.svnré qu'on fron-

v.iit, dins celte province, des serpents longs de linil coiulf^e»,

«tdeli grossi ur du br.is; il les .ippclle Boa, Nalrix dome$-

lirn , Serjvns palustris , Sci-pens aqvaCdis ,
//riguis Fion,

Dinro Kcrpem. Il c-t dit d.ins les Mémoires des Curieux de

la Nainre, pour l'année )CS2, que peu de temps ai ipa rivant

on avait pris, auprès de Lausanne en Suisse, nn si grand ser-

pent , <pie sa circonférence égalait celle de d<ux misses

Irrs-grosses. La relation ajont.iit que ce serpent était rnoiig-

triieiix. et qu'il avait des oreilles; ( t il est à rern.inpirr que,

dans prc«qne tous les récits vagues et peu circonstances que

l'on a faits comernant les énormes serpents des provime»

in(Tidionales de France, on leur a toujours ^u|ppo^é des

oreilles, quoique aucune espèce de serpent n'ait même d'ou-

verture apparente |)our l'organe de l'onie. Voyez les Mélan-

ges des Curieux de la Nature de Vienne, Décur. 2, an. 1683.

Oliscrv. de Charl. Offredl, p. 317,
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lérieur de cette pai-tie du monde , la manière

dont l'énorme serpent devin s'avance au milieu

des herbes hautes et des broussailles , ayant

quelquefois plus de dix-huit pouces de diamè-

tre , et semblable à une longue et grosse poutre

qu'an remuerait avec vitesse. On aperçoit de

loin
,
par le mouvement des plantes qui s'incli-

nent sous son passage , l'espèce de sillon que

tracent les diverses ondulations de son corps
;

on voit fuir devant lui les troupeaux de gazelles

et d'autres animaux dont il fait sa proie ; et le

seul parti qui reste à prendre dans ces solitudes

immenses, pour se garantir de sa dent meur-

trière et de sa force funeste, est de mettre

le feu aux herbes déjà à demi brûlées par

l'ardeur du soleil. Le fer ne suffit pas con-

tre ce dangereux serpent, lorsqu'il est parvenu

à toute sa longueur, et surtout lorsqu'il est ir-

rité par la faim. L'on ne peut éviter la mort

qu'en couvrant un pays immense de flammes

qui se propagent avec vitesse au milieu de vé-

gétaux presque entièrement desséchés, en ex-

citant ainsi un vaste incendie , et en élevant,

pour ainsi dire , un rempart de feu contre la

poursuite de cet énorme animal. Il ne peut être,

en effet , arrêté ni par les fleuves qu'il rencon-

tre , ni par les bras de mer dont il fréquente

souvent les bords , car il nage avec facilité

,

même au milieu des ondes agitées' ; et c'est en

vain, d'un autre côté, qu'on voudrait chercher

un abri sur de grands arbres ; il se roule avec

promptitude jusqu'à l'extrémité des cimes les

plus hautes'* ; aussi vitrjU souvent dans les fo-

* « Le Paraguay a* des serpents qu'on nomme Chasseurs
« (c'est l'espèce du devin, à lat|uelle on adonné ce nom en
• plusieurs coiitiées), qui monient sur les arbres pour ilécou-

t vrir leur proie, et qiii s'élançant dessus quand elle s'^qipro-

f che, la serrent avec tant de force, (ju'elle ne peut ^e remuer.

« et la dévoient tuute vivante : mais lorsqu'ils ont avalé des

t bêtes entières, ils (ieviennent si pesants, qu'ils ne peuvent

« plus se traîner... Plusieurs «le ces monstrueux reptiles vi-

« vent de poisson, et le père de Monioya raconte «lu'il vit un
« jour une couleuvre dont la télé était de la grosseur d un
€ veau , et qui péchait sur le bord d'une rivière; elle corn-

t niençait par jeter de sa gueule beaucoup d'écume dans

« leau, ensuite y plongeant la lête, et demeurant quelque

» teinpi immobile, elle ouvrait tout d un coup la gueule pour
€ avaler quantité de poissons que l'éeume semblait iittiier.

t Une autre fois le même missionnaire vit un Indien de la

« plus grande taille, qui, élantdaiis l'eau jusqu'à la ceinture, •

€ occupé delà pèche, fut englouti par une couleuvre qui, le

t lendemain, le rejeta tont entier. » Ilist. gén. des Voyages,

éd. in-12, t. LV", p. <420ets.

' « M. Salmon nous ap|irend que. dans lîle de Macassar, il

« y a lies singes aussi fénices ipie les chats sauvages, qui alta-

€ quent les voyageurs, surtout les femmes, et les mangent
• après les avoir mis en pièces ; de sorte qu'on est obligé,

-I pour s'en défeudre, d'd.er toujours armé. Il ajoute que ces

rets. Enveloppant les tiges dans les divers re-

plis de son corps, il se fixe sur les arbres à dif-

férentes hauteurs , et y demeure souvent long-

temps en embuscade , attendant patiemment le

passage de sa proie. Lorsque
,
pour l'atteindre

ou pour sauter sur un arbre voisin, il a une trop

grande distance à franchir, il entortille sa queue

autour d'une branche , et , suspendant son

corps allongé à cette espèce d'anneau, se ba-

lançant et, tout d'un coup, s'élançant avec

force, il se jette comme un trait sur sa victime

ou contre l'arbre auquel il veut s'attacher.

Il se retire aussi quelquefois dans les caver-

nes des montagnes! , et dans d'autres antres pro-

fonds où il a moins à craindre les attaques de

ses ennemis , et où il cherche un asile contre les

températures froides , les pluies trop abondan-

tes et les autres accidents de l'atmosphère qui

lui sont contraires.

Il est connu sous le nom trivial de grande

Couleuvre^ sur les rivages noyés de la Guyane -

il y parvient communément à la grandeur de

trente pieds , et même, dans certains endroits,

à celle de quarante. Comme le nom qu'il y
porte y est donné à presque tous les serpents

qui joignent une grande force à une longueur

considérable, et qui, en même temps, n'ont

point de venin , et sont dépourvus des crochets

mobiles qu'on remarque dans les vipères , on

est assez embarrassé pour distinguer, parmi les

divers faits rapportés par les voyageurs , tou-

chant les serpents, ceux qui conviennent au

devin. Il parait bien constaté cependant qu'il

y jouit d'une force assez grande pour qu'un

seul coup de sa queue renverse un animal assez

gros, et même l'homme le plus vigoureux. 11 y
attaque le gibier le plus difficile à vaincre: on

l'y a vu avaler des chèvres et étouffer des cou-

guars, ces représentants du tigre dans le Nou-

veau-Monde. Il dévore quelquefois , dans les

Indes orientales , des animaux encore plus

considérables ou mieux défendus, tels que

des porc-épics , des cerfs et des taureaux '

;

« singes ne craignent d'autres bêtes que les serpents , qui les

< poursuivent avec une vitesse extraorduiaire, et vont les

« chercher jusque sur les arbres , ce (|ni les oblige daller en

< troupes pour s'en g.irantir, ce qui n'empêche pas (|uils ne

t les atiaiiuent et ne les avalent tout eu vie, lorsqu'ils peuvenl

« les attraper. » Hist. natur. de l'Orénoipie , t. III, p. 78. Le»

récits des autres voyageurs nous portent a croire (|ue l'espèce

de serpent dont a parlé M. Salmon e.st celle du Devin.

' • Ces serpems (ceux dont parle ici rameur sont évirlem«

« ment des ser|)ents devins) ont plus de vingt-cinq pieds de

i longueur, et quoiqu'ils ne paraissent pas pouvoir avaler de
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et ce fait effrayant était déjà connu des anciens '

.

Lorsqu'il aperçoit un ennemi dangereux , ce

n'est point avec ses dents qu'il commence un

combatqui alors serait trop désavantageux pour

lui; mais il se précipite avec tant de rapidité

sur sa malheureuse victime, l'enveloppe dans

tant de contours , la serre avec tant de force

,

fait craquer ses os avec tant de violence
,
que

,

ne pouvant ni s'échapper , ni user de ses armes,

et réduite à pousser de vains mais affreux hurle-

ments , elle est bientôt étouffée sous les efforts

multipliés du monstrueux reptile.

Si le volume de l'animal expiré est trop con-

sidérable pour que le devin puisse l'avaler,

malgré la grande ouverture de sa gueule , la

facilité qu'il a de l'agrandir, et l'extension dont

presque tout son corps est susceptible , il conti-

nue de presser sa proie mise à mort; il en

écrase les parties les plus compactes ; et, lors-

qu'il ne peut point les briser ainsi avec facilité,

il l'entraîne en se roulant avec elle auprès d'un

gros arbre , dont il renferme le tronc dans ses

replis ; il place sa proie entre l'arbre et son

corps; il les environne l'un et l'autre de ses

nœuds vigoureux, et, se servant de la tige

noueuse comme d'une sorte de levier, il redou-

ble ses efforts , et parvient bientôt à comprimer

en tous sens et à moudre
,
pour ainsi dire , le

corps de l'animal qu'il a immolé^.

Lorsqu'il a donné ainsi à sa proie toute la sou-

plesse qui lui est nécessaire , il l'allonge en con-

tinuant de la presser , et diminue d'auiant sa

grosseur ; il l'imbibe de sa salive ou d'une sorte

d'humeur analogue qu'il répand en abondance
;

• gros animauï , l'expérience prouve le contraire. J'achetai

• d'un clnsseur un de ces serpents , que je disséquai, et dans

« le venlie duquel je trouvai un cerf entier de moyen âge et

I revêtu encore de sa pe.iu; j'en achetai un autre qui avait

t dévoré un bouc sauvage, malgré les grandes cornes dont il

t était armé; et je tirai du ventre d'un troisième, un porc-

f épie eniier et garni de piquants. Dans l'ile U'Aïuboine, une

« femme grosse fut un jour avalée tout entière par un de ces

€ serpents. « Extrait d'une lettre d'André Cléyerus, écrite de

Batavia à Mtntzélius. Éphéinérides des Curieux delà Nature,

Nuremberg. 168-i, Décude 2, an. 2, 1683, p. 18.

• Megastheues scribit, in India s> rpentes in tantam niagni-

ludinem adolescere , ut sulicios hauriant cervos laurosque.

Pline, 1. 28, c. M.
' Lettre d'André Cléyerus, déjà citée, I/auteur ajoute:

t Dans le royaume d'Aracan , sur les contins de celui de lîen-

« gale , oi t vu un .serpent (un devin) démesure .•e jeter, au-

« près des bords d'un lleuve, sur un très-grand urus (bœuf
« sauvag'-) , et d(mner un spectacle affreux par son combat

< avec ce terrible aniuid; on (louvait entendre, à la distance

t dilue portée de canon d'un très-grand calibre, le cracne-

ment des og de l'urus , brisés par le» efforts de sou en*

l.

il pétrit
,
pour ainsi dire, à l'aide de ses replis

,

cette masse devenue informe , ce corps qui n'est

plus qu'un composé informe de chairs ramol-
lies et d'os concassés*. C'est aloi\s qu'il l'avale,

en la prenant par la tète , en l'attirant à lui , et

en l'entraînant dans son ventre par de fortes

aspirations plusieurs fois répétées ; mais , mal-
gré cette préparation , sa proie est quelquefois

si volumineuse qu'il ne peut l'engloutir qu'à

demi
;

il faut qu'il ait digéré au moins en partie

la portion qu'il a déjà fait entrer dans son corps,

pour pouvoir y faire pénétrer l'autre; et l'on a

souvent vu le serpent devin la gueule horrible,

ment ouverte et remplie d'une proie à demi dé-

vorée , étendu à terre, et dans une sorte d'iner-

tie qui accompagne presque toujours sa diges-

tion'"^.

Lorsqu'en effet il a assouvi son appétit vio-

lent
, et rempli son ventre de la nourriture né-

cessaire à l'entretien de sa grande masse, il

perd
,
pour un temps , son agilité et sa force;

il est plongé dans une espèce de sommeil ; il gît

sans mouvement , comme un lourd fardeau , le

corps prodigieusement enflé ; et cet engourdis-

sement
,
qui dure quelquefois cinq ou six jours,

doit être assez profond ; car, malgré tout ce

qu'il faut retrancher des divers récits publiés

touchant ce serpent, il paraît que, dans diffé-

rents pays, particulièrement aux environs de

l'isthme de Panama en Amérique , des voya-

geurs , rencontrant le devin à demi caché sous

l'herbe épaisse des forêts qu'ils traversaient

,

ont plusieurs fois marché sur lui dans le temps

où sa digestion le tenait dans une espèce de tor-

peur. Ils se sont même reposés , a-t-on écrit

,

sur son corps gisant à terre, et qu'ils prenaient,

à cause du feuillage dont il était couvert, pour

un tronc d'arbre renversé , sans faire faire au-

cun mouvement au serpent, assoupi par les

aliments qu'il avait avalés, ou peut-être en-

gourdi par la fraîcheur de la Saison. Ce n'est

que, lorsque allumant du feu trop près de l'é-

norme animal, ils lui ont redonné, par cette

chaleur, assez d'activité pour qu'il recommen-

çât à se mouvoir, qu'ils se sont aperçus de la

présence du grand reptile, qui les a glacés d'ef-

froi , et loin duquel ils se sont précipités^. t

< Noies communiquées par M. de La Borde, correspon-

dant ilu Cabinet du Roi.— LeUre d'André Cléyerus.

" Laurenti Spec. med.
» . On ne sera pas surpris que ces sortes de couleuvres (lei

i Couleuvres chasseuses ou les Devins ) parvienuenl à une

« sro.-seur si détuesurée, si l'on se rappelle <iue ces pays sont

52



410 HISTOIRE NATURELLE

Ce long état de torpeur a fait croire à quel-

ques voyageurs que le serpent devin avalait

quelquefois des animaux d'un volume si consi-

dérable, qu'il était étouffé en les dévorant ; et

c'est ce temps d'engourdissement que choisis-

sent les habitants du pays qu'il fréquente
,

pour lui faire la guerre et lui donner la mort.

Car, quoique le devin ne contienne aucun poi-

son, il a besoin de tant consommer
,
que son

• désrrts et couverts de forêts immenses... Le père Simon
• rapporte (|iie dix-huit E^|la5I^ols étant arrivés dans les l)ois

f de Coro, d.ms la province de Venezuela, else trouvant fa-

I tigués de la marche qu'ils avaient faite , ils s'assirent sur

• une de ces couleuvres, croyant qne ce fût un vieux traie

• d'arbre abatiu, et (lue lorsqu'ils s'y attendaient le moins,

• ranimai C'tmrneuça à nurcher, ce (lui leurc;iusa unesur-
• prise fxtrénie. • Hist. natur. de rorénoque, par le P. Gu-
milla, t. m. p. 77.

t On trouve encore une espèce de serpents fort extraordi-

t naires, longs de 'juinze à vingt i^ileds, el si gros, qu'ils ptu-

i vent avaler un homme. Us ne passent pas cepend.int pour
• le» plus ddiigereux, parce que leur monstrueuse grosseur

« les fait découvrir de loin, et donne plus de faciliie à les évi-

• ter. On n'en rencontre guère i|ue dans les lieux inhabités.

• Dellon en vit plusieurs fois de morts, après de grandes inon-

« dations qui les avaient fdit périr, et qui les avaient entrai-

« nés dans les campagnes ou sur le rivage de la mer; k
t quelque distance on les aurait pi is pour des troncs d'arlire»

• abattus on de>sécliés. Mais il les peint beaucoup mieux dans
«le récit d'un accident dont on ne peut douter sur son té-

• moigu.ige, et qui continue ce qu'on a lu dans d'autres rela-

f lions sur la voracité de quelques serpents de» Indes.

f Pendant la récolte du riz, quel()ues chrétiens qui avaient
« été gentils, étant allés tra\ ailler à la terre, un jeune enfant
f qu'ils avaient laissé seul et malade à la maison, en sortit

« pour s'aller coucher à quelques pas de la porte, sur dis
• feui les de palmier, où il s'endormit jusqu'au soir. Ses pa-
«rents, qui revinrent f.digués du travail, le virent d,ms cet
€ état; nais, ne pensant q .'à préparer leur nourriture, is
€ attendirent qu'elle fût prête pour 1 aller éveiller. Binlôt
t ils lui entendirent pousser des cris à demi-élout'fés qu'ils

• attribuèrent i son iiulisposilion ; cependant comme il C(m-
« tinuait de se plaindre , quelqu'un sortit et vit , en s'appro-

« chant, qu'une de ces grosses couleuvres avait commencé à

• l'avaler. L'embarras du père et de la mère fut aussi grand
« que leur douleur; on n'osait irriter la couleuvre, de peur
i qu'avec ses dents elle ne coupât l'enfant en deux , ou
«qu'elle n'achevât de l'englouiir; enfin , de plusieurs expé-
€ dienis.on préféra celui delà couper par le milieu du corps,
• ce que le plus adroit et le plus hardi exécuta fort heureuse-
f ment d'un seul cotip de sabre ; mais comme elle ne mourut 1

i pas d'abord, cpioique sépurée en deu.\, elle serra de »e» I

1 dents le corps tendre de l'enfant.... et il expira peu de mo-
I meiits après.

« Schouten donne à ces monstres affamés le nom de Pol-
« pogs. Us ont, (lii-il, la léte alfreiise el presque semblable à

« celle du sanglier ; leur gueule et leur gosier s'ouvrent jus-

• qu'à l'estouiac , lorsqu'ils voient une grosse pièce à dévo-
i rer; leur avidité d ;it être extrême, car ils s'étranglent or-
i dinairemeiit lorsqu'ils dévorent nn homme ou quelipie ani-

« mal. On prétenildailleuisquelpsiièce n'est pas venimeuse.
€ îl est vrt'i que nos soldats, pressés de la faim, en ayant
• quelquefois trouvé qui venaient de crever pour avoir avalé
« une trop grosse pièce, telle qu'un veau, lot ont ouverts, en
< ont tiré la bêle ipi'ils avaient dévorée, sans qu'il leur en
• «oit arrivé le moindre mal. » Desciipiion dn Malabar, Hist.
«en. des Voy., éd. in-12. t. XLUI, p. r>45.

voisinage est dangereux pour l'homme, et sur-

tout pour la plupart des animaux domestiques

et utiles. Les habitants de l'Jnde , les nègres de

l'Afrique, les sauvages du Nouveau-Monde, se

réunissent plusieurs autour de l'habitation du
serpent devin. Ils attendent le moment où il a

dévoré sa proie , et hâtent même quelquefois cet

instant, en attachant auprès de l'antre du ser-

pent quelque gros animal qu'ils sacrifient, et

sur lequel le devin ne manque pas de s'élancer

Lorsqu'il est repu , il tombe dans cet affaisse-

ment et cette insensibilité dont nous venons de

parler; et c'est alors qu'ils se jettent sur lui et

lui donnent la mort sans crainte comme sans

danger. Ils osent, armés d'un simple lacs,

s'approcher de lui et l'étrangler , ou ils l'assom-

ment à coups de branches d'arbres'. Le désir

' Lettre d'André Cléyems. — Nous croyons qu'on verra

ici avec plaisir le récit de la manière dont, suivant l>iodore

de Sicile, on prit, en Egypte , et sous un Ptoloniée, unser-

peni énorme (pii, à cause de sa grandeur, ne peut être rap»

porté qu'à l'espèce du devin. « Plu>ieurs chassems. encouia-

« gés par la muniticence de Ptolomée, résolurent de lui

« amener à Alexandrie un des plus grands serpents. Cet

• énorme reptile long de trente coudées, vivait sur le bord

« des eaux, il y demeurait immobile , couché ài terre, et son

« corps replié en cercle ; mais lois(|u'il voyait quelque ani-

« mal approcher du rivage qu'il habit. lil, il se jetait sur lui

« avec impétuosité, le saisissait avec sa gueule, ou l'envelop-

« pait dans les replis de sa queue. Les ch .sseurs I ayant

« aperçu de loin , imaginèrent qu'ils pourraient aisément le

« prendre dans des lacs et l'entourer de chaînes; ils s'avan-

« eèrent avec Courage, mais lorsqu'ils furent pins près de ce

« serpent démesuré, l'éclat île .'es yeux étincelants , son dos

« hérissé d'écaillés, le bruit qu'il faisait en s'agitant, sa

« gueule ouverte et armée de dénis longues et cioclmes, son

« rei,'ard bon itile et féroce, les glacèrent d'effroi : ils osèrent

« cependant s'avancer pas à pas , et jeter de forts liens sur sa

« queue; mais à peine ces liens eurent-ils touché le raons-

« trueux animal, que se retournant avec vivacité, et faisant

« entendre dessifllements aigus, il dévora le chasseur qui se

« trouva le plus près de lui.eten tua un second d un coup de
I sa tpieue, et mit les autres en fuite. Ces derniers ne vou-

• lant cependant pas renoncer à la réc impense cpii les alten-

• dait, et imaginant un nouveau moyen, firent faire un rets corn-

« posé de cordes très-grosses, et propirtionué à la grandeur

« de l'animal : ils le placèrent auprès de la caverne du ser-

t peut, et ayant bien observé le temps de sa sortie et de sa

rentrée, ils profilèrent de celui où l'énorme reptile était

« allé chercher sa proie, pour boucher avec des pierres l'en»

t trée de son repaire. Lorsque le serpent revint, ils se mon-
e trèrent tous à la fois avec plusieurs hommes armés d'arcs

« et de frondes, plusieurs amres à cheval, et d'autres qui fai-

« salent résonner à grand bruit des troinpeties et des instru-

I nients retentissants; le serpent se voyant entouré de cette

« miillilude, se redressait et jetait l'effroi , par ses horrildes

sifllements, parmi ceux qui l'environnaient; mais effrayé

« lui-même par les dards qu'on lui laiirait. la vue des che-

t vaux, le grand nombre de chiens qui aboyaient, et le bruit

• aigu des trompettes, il se précipita vers l'entrée onlinaire

« de sa caverne; la trouvant fermée, et toujours troublé de

« plus en pli's p.^r le bruit des trompeites , des chiens et des

« chasseurs, il se jeta dans le rets, où il fit enleiidredes siffle-

i nients de rage: mais tou8 ses efforts furent vains, et sa force
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de se délivrer d'un animal destructeur n'est pas

le seul motif qu'on ait pour en faire la chasse.

Les habitants de l'Ile de Java, les nègres de la

Côte-d'Or et plusieurs autres peuples, mangent

sa chair, qui est pour eux un mets agréable'
;

dans d'autres pays, sa peau sert de parure
;

les habitants du Mexique se revêtaient de sa

4i1

c cétlant à tons les coups dont on l'assaillit, et à toutes les

f chaînes dont un le lia, un le coniiuisit k Alexandrie , où une
< lon^ne dieie a|iaisa >a féroc té

* < Les negies de la Cote dOr mangent la cliair de ces

« grands serjunis, et la préfèrent à la meilleure volaille. »

Hist.géii. des Voy.. éd. in-(2, t. XIV, p. 213. • Quelques do-

€ mestiiiues Mé?;res de Bisnian aperçurent, près de Mauri (sur

• laCô;e-dOr), un serpent de dix-sept pieds de Ions etd"uii3

• grosseur propo tinnuée- Il était au bord d'un Irou rempli

• d'ean, entre deiiXporcs-épics, avec lesquels il s'engagea dans
f un combat rortHiumé.. Les nègres terminèrent labjtaillee.T

i tuant les trois cliaiiipioiis à coups de fusil ; ils les apportè-

« rentà .\Liuri, où, rassetniilant leurs camarades, ils en firent

« ensemble un festin délicieux. » Ib d.. p. 216

* Lopez parle d'un serpent d'exeessive grandeur qui a qiiel-

i quefois, dit-il, vmtgcmq einpas de long sur cinq de large,

I et dont 1<( gueule et le ventre sont si vastes, qu'il est caja-

• ble d'avaler un cerf entier. Les nègres l'appellent, dans

i leur langue, b' grand Serpent d'eau, ou le grand Hydre. Il

€ vit, en effet, dans les rivières, mais il cherche sa proie sur

• terre, et monte sur quelcpie arbre , d'où il guette les bes-

€ îiaux; s'il eu voit un qu'il [luisse saisir, il se laisse tomber
« dessus, s'entortille autour de lui , le serre de sa queue, et

t l'ayant mis bois d'étal de .-e défendre, il le tue par ses mor-
€ sures, eusuiie il le traîne dans quelque lieu é arté, où il le

« dévore à son aise; peau, dit I auteur, os et cornes. Lorsqu'il

€ s'est bien rempli, il tombe dans une espèce de stnpidiié on

» de sommeil si profond, qu'un enfant sera t capabb- de le

f tuer. Il demeure ilans cet état l'espace de cinq à six jours,

< à la fin desquels il revient à lui inéiue. Celte redoutable es-

« pèce de serpent ch.iuge de peau dans la saison ordinaire, et

« quelquefois après s'éire monstrueusement rassasiée. Ceux
t qui la trouvent ne manquent pas de la montrer en specta-

€ Ole. La cliairde cei animal passi-, entre les nègres, pour un
• mets plus délicieux (|ue la volaille. Lor.vqu'il leur arrive de
I mettre le feu à quel iue bois épais, ils y trouvent quantité

i de ces serpents tout rois, d )ntil» font un admirable festin.

« Ce récit est confirmé par Carli ; il raeonte qu'un jour, élanl

€ à se prouieoer sons des arbres, près de Kolumgo, les nègres

( de sa compagnie découvrirent im grand serpent qui traver-

< sait la rivicre ue Qu.inza; ils s'effor. èri nt de le faire retonr-

• nersur ses traces en po;i>.s.intdes cris et lui jetani des mottes

• de terre, car il ne se trouve point de pierres dans le pays;

< mais rien ne put I empêcher de gagner ie rivage et de preu-

« dre poste dans uu petit bois assez près de la maison, tl se

• trouve de ces serpents , dit le même auteur, qui ont vingt-

i cinqp eds de long, ei qui sont de la grosseur d'un pmlain.

t Us ne fout qii un morceau d'une brenis; aussitôt qu'ils l'ont

t avalée, ils vont fare leur digestion au soleil ; les nègres
,

• (|uicoundissent n urs n-ages, apportent beuicoup de soin à

t les observer, ei les tut;nt f.icilement dans cet état, pour le

i seul plaisir d'en manger la < liair I s les écoicheiit et ne jet-

• tent que la queue, la tète et les en: railles. Ce serpent pardit

€ être le même qui porte, suivant Dapper, le nom d'Êw-
c bamma dan le nyaume d'Angola; et ( elui de Minia dans
< le pays des Qiioj.s. Sa gueule, ajoute cet écrivain, est d'une
• grandeur si extraordinaire qu'il peut avaler un bouc , ou
• même un cerf entier. Il s'étend dans les cliemins comme
• une pièce de bois mort, et d'un mouvement fmt léger, il se

• jette sur les passants bomines ou animaux. » Histoire na u-
relle de Congo. d'Angola et de Benguela Hist. gén. des Voy.,
éd. in-<2, Uv. 13. t. X\ II, p. 24» et s.

belle dépouille
; et, dans ces temps antiques où

des monstres de toute espèce ravageaient des
contrées de l'ancien continent, que l'art de
l'homme commençait à peine d'arracher à la

nature, combien de héros portcfcnt la peau de
grands serpents qu'ils avaient mis à mort, et

qui étaient vraisemblablement de l'espèce ou
du genre du devin, comme des marques de
leur valeur et des trophées de leur victoire 1

C'est lorsque la saison des pluies est passée

dans les contrées équatoriales
,
que le devin s©

dépouille de sa peau altérée par la disette qu'il

éprouve quelquefois , ou par l'action de l'atmo-

sphère
,
par le frottement de divers corps , et

par toutes les autres causes extérieures qui

peuvent la dénaturer. Le plus souvent il se

tient caché pendant que sa nouvelle peau n'est

pas encore endurcie, et qu'il n'opposerait à la

poursuite de ses ennemis qu'un corps faible et

dépourvu de son armure. Il doit demeurer alors

renfermé ou dans le plus épais des forêts, ou
dans les antres profonds qui lui servent de re-

traite. Nous pensons, au reste, qu'ordinaire-

ment il ne s'engourdit complètement dans au-

cune saison de l'année. Il ne se trouve, eu

effet
,
que dans les contrées très-voisines des

tropiques
, où la saison des pluies n'amène ja-

mais une température assez froide pour suspen-

dre ses mouvements vitaux. Et comme cette

saison des pluies varie beaucoup dans les diffé-

rentes contrées équatoriales de l'ancien et du

nouveau continent, et qu'elle dépend de la

hauteur des montagnes , de leur situation , des

vents, de la position des lieux, en deçà ou au

delà de la ligne, etc., le temps du renouvelle-

ment de la peau et des forces du serpent, doit

varier quelquefois de plusieurs mois et même
d'une demi-année. Mais c'est toujours lorsque

le soleil du printemps redonne l'activité à la na-

ture
,
que le serpent devin rajeuni

,
pour ainsi

dire, plus fort, plus agile
,
plus ardent que ja-

mais , revêtu d'une peau nouvelle , sort des re«

traites cachées où il a dépouillé sa vieillesse, et

s'avance, l'œil en feu, sur une terre embrasée

des nouveaux rayons d'un soleil plus actif. Il

agite sa grande masse en ondes sinueuses au

milieu des bois parés d'une verdure plus fraî-

che ; faisant entendre au loin son sifdement d'a-

mour, redressant avec fierté sa tète ,
impatient

de la nouvelle flamme qu'il épiouve ,
s'clan-

çant avec impétuosité, il appelle, pour ainsi

dire, la compagne à laquelle il s'uuit par de?
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liens si étroits
,
que leurs deux corps ne parais-

sent plus en former qu'un seul. La fureur avec

Jaquelle le devin se jette alors sur ceux qui l'ap-

prochent et le, troublent dans ses plaisirs, ou le

courage avec lequel il demeure uni à sa femelle

malgré la poursuite de ses ennemis et les bles-

sures qu'il peut recevoir
,

paraissent être les

effets d'une union aussi vivement sentie qu'elle

est ardemment recherchée : point de constance

cependant dans leur affection; lorsque leurs dé-

sirs sont satisfaits , le mâle et la femelle se sé-

parent ; bientôt ils ne se connaissent plus , et

la femelle va seule, au bout d'un temps dont

on ignore la durée, déposer ses œufs sur le sa-

ble ou sous des feuillages.

C'est ici l'exemple le plus frappant d'une

grande différence entre la grosseur de l'œuf et

la grandeur à laquelle parvient l'animal qui en

sort. Les œufs du devin n'ont en effet que deux

ou trois pouces dans leur plus grand diamètre.

Toute la matière dans laquelle le fœtus est

renfermé n'est donc que de quelques pouces

cubes ; et cependant le serpent , lorsqu'il a at-

teint tout son développement, ne contient-il

pas quarante ou cinquante pieds cubes de ma-

tière?

Ces œufs ne sont point couvés par la femelle;

la chaleur de l'atmosphère les fait seule éclore;

ou tout au plus dans certaines contrées comme
celles, par exemple, où l'humidité domine trop

sur la chaleur, la femelle a le soin de pondre

dans quelques endroits plus abrités, et où des

substances fermentatives et ramassées aug-

mentent
,
par la chaleur qu'elles produisent

,

l'effet de celle de l'atmosphère. On ignore com-

bien de jours les œufs demeurent exposés à

cette chaleur, avant que les petits serpents

éclosent.

La grande différence qu'il y a entre la peti-

tesse du serpent contenu dans son œuf , et la

grandeur démesurée du serpent adulte, doit

faire présumer que ce n'est qu'au bout d'un

temps très-long que le devin est entièrement

développé; et n'est-ce pas une preuve que ce

serpent vit un assez grand nombre d'années ?

Le nombre de ces années doit en effet être

d'autant plus considérable que le devin est

aussi vivace que la plupart des autres serpents.

Ses différentes parties jouissent de quelques

mouvements vitaux, même après qu'elles ont

été entièrement séparées du reste du corps *

.

* Voyez, ù ce sujet, Marcgrave, à l'endroit df'jà cité.

On a vu
,
par exemple , la tête d'un devin cou-

pée dans le moment où le serpent mordait avec

fureur, continuer de mordre pendant quelques

instants, et serrer même alors avec plus de

force, la proie qu'il avait saisie, les deux mâ-

choires se rapprochant par un effet de la con-

traction que les muscles éprouvaient encore.

Lorsque cette contraction eut entièrement cessé,

on eut de la peine à desserrer les mâchoires
,

tant les parties de la tête étaient devenues roi-

des ; ce qui fit croire qu'elle conservait quelque

action , lorsque cependant il ne lui en restait

plus aucune '

.

L'HIPNALE 2.

Boacanina, Merr., Linn., Schn., Latr., Daud. ; Boa

Hipnale, Lacep.

C'est un assez beau serpent qui , ainsi que le

devin, appartient au genre des boa, et a de

grandes plaques sous la queue , ainsi que sous

le corps, mais qui lui est bien inférieur par sa

longueur et par sa force. On le trouve dans le

royaume de Siam. Le plus grand nombre des

individus de cette espèce, qui ont été conservés

dans les cabinets, n'avaient guère qu'un pouce

et demi de circonférence et deux ou trois pieds

de longueur, et telles étaient à peu près les di-

mensions de ceux qui sont décrits dans Séba '.

Ce serpent est d'un blanc jaunâtre tirant plus

ou moins sur le roux ; le dessous du corps est

d'une couleur plus claire, et Séba dit qu'on y
remarque des taches noirâtres ; mais nous n'en

avons vu aucun vestige sur l'individu qui est

conservé dans l'esprit-de-vin au Cabinet du Roi.

Le dos est parsemé de taches blanchâtres bor-

dées d'un brun presque noir. Malgré leur irré-

gularité, ces taches sont répandues sur le

corps de l'Hipnale de manière à le varier de

couleurs agréables à la vue, et à représenter

assez bien une riche étoffe brodée. Suivant

Séba , la femelle ne diffère du mâle que par sa

• Ce fait m'a été confirmé, relativement an devin ou à d'au-

tres grands serpents
, par plusieurs voy.igeurs qui étaient

dans l'Amérique méridionale, et )iartiruiièrement par M. le

baron de WJdersi)acli, correspondant du Cabinet du Roi.

'L'Hipnale. M. Daubenton, Encycl. métli. — Boa Hif-
nale. Linn.,ariiphib. Serpent*. — Sé.ia. nnjs. 2, lab. 34, lig. I

et 2. — Boa exigua, (93. Laur. Spec nied.

' Un hipnale cpii fait partie de la collection du Roi, a un

pied onze pouces de longueur totale, et sa queue est longue

de trois pouces.

' Le Boa Uypnale de Linnée appartient, selon M. Mekiem, à une

espèce différente de celle-ci. Cet auteur lui conserve ce nom que Liu-

uee lui a donné. 0.
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tête qui est plus large. L'un et l'autre l'ont

assez grande sans que cependant elle paraisse

disproportionnée. Le tour de la gueule présente

une sorte de bordure remarquable que Ton ob-

serve dans plusieurs boa , mais qui est ordi-

nairement plus sensible dans l'bipnale à pro-

portion de sa grandeur; elle est composée de

grandes écailles très-courbées , concaves à l'ex-

térieur, et qui étant ainsi comme creusées , for-

ment une sorte de petit canal qui borde les deux

mâchoires. On a mis ce serpent au nombre des

cérastes * ou serpents cornus; il leur ressemble

en effet par ses proportions ; mais les cérastes

ont deux rangées de petites plaques sous la

queue, et d'ailleurs il n'a aucune apparence de

corne. Il se nourrit de chenilles, d'araignées,

et d'autres petits insectes ; et comme il est très-

agréable par ses couleurs sans être dangereux,

on doit le voir avec plaisir venir dans les envi-

rons des habitations, les délivrer d'une vermine

toujours trop abondante dans les pays très-

chauds. Il a ordinairement cent soixante-dix-

neuf grandes plaques sous le corps , et cent

vingt sous la queue. Les écailles qui recouvrent

sa tête sont semblables à celles du dos; mais le

dessus du museau présente quatorze écailles

un peu plus grandes.

LE BOJOBI 2.

Boa canina.Merr., Linn.,Schneid., Lalr., Daud.; Boa

aurantiaca, B. thalassina et B. exigua, Laur. ; Boa
Hypuale, Lacep., Scliii., Daud. '.

Quoique le bojobi n'égale point le serpent

devin par sa force, sa grandeur ni la magnifi-

cence de sa parure
,
quoiqu'il cède en tout à ce

roi des serpents , il n'en occupe pas moins une

place distinguée parmi ces animaux ; et peut-

être le premier rang lui appartiendrait, si l'es-

pèce du devin était détruite. La longueur à la-

quelle il peut parvenir est assez considérable
;

et il ne fautpas en fixer les limites d'après celles

que présentent les individus de cette espèce

conservés dans les cabinets *. Il doit être bien

plus grand lorsqu'il a acquis toutson développe-

' St'ba, à l'endroit déjà cilé.

' TelraiichoaUTleoii.—he Bojobi. M.Daubenton, Encycl.

métb. — Sétia, mus. 2, lab. 81, fig. «, et lab %, fig. 2.

' M. Merrerii rapporte ce reptile à l'espère (irécédente. D.

•• L'individu que nous avons décrit, et qui fait panie de la

collection de Sa Majesté, a deux pieds onze pouces de lou-

goeiir totale . et à peu prés sept pouces depuis l'anus jiisqu à

l'extrémité de la queue.

ment : et s'il faut s'en rapporter à ce qu'on a

écrit de ce boa, sa longueur ne doit pas être

très-inférieure h celle du serpent devin. L'on a

dit qu'il se jetait sur des chiens et d'autres gros

animaux, et qu'il les dévorait '; et à moins

qu'on ne lui ait attribué des faits qui appar-

,

tiennent au devin , le bojobi doit avoir une Ion-

'

gueur et une force considérables pour pouvoir

mettre à mort et avaler des chiens et d'autres

animaux assez gros.

Ce serpent, qui ne se trouve que dans les

contrées équatoriales, habite également l'an-

cien et le Nouveau-Monde; mais il offre , dans

les grandes Indes et en Amérique, le signe de

la différence du climat, dans les diverses nuan-

ces qu'il présente, quoique d'ailleurs le bojobi

de l'Amérique et celui des Indes se ressemblent

par la place des taches, la proportion du corps,

la forme de la tête, des dents, des écailles,

par tout ce qui peut constituer l'identité d'es-

pèce. Le bojobi du Brésil est d'un beau vert de

mer plus ou moins foncé
,
qui s'étend depuis ie

sommet de la tête jusqu'à l'extrémité de la

queue, et sur lequel sont placées, d'espace en

espace, des taches blanches irrégulières, dont

quelques-unes approchent un peu d'une lozange,

et qui sont toutes assez clair-semées et distri-

buées avec assez d'élégance pour former sur k

corps du bojobi un des plus beaux assortiments

de couleurs. Ses écailles sont d'ailleurs extrême-

ment polies et luisantes ^; elles réfléchissent si

vivement la lumière, qu'on lui adonné, ainsi

qu'au serpent devin, le nom indien de Tleoa,

qui veut dire serpent de feu : aussi , lorsque le

bojobi brille aux rayons du soleil, et qu'il

étale sa croupe resplendissante d'un beau vert

et d'un blanc éclatant , on croirait voir une

longue chaîne d'émeraudes, au milieu de la-

quelle on aurait distribué des diamants; et ces

nuances sont relevées par la couleur jaune du

dessous de son ventre, qui, à certains aspects,

encadre, pour ainsi dire, dans de l'or, le vert

et le blanc du dos.

Le bojobi des grandes Indes ne présente pas

cet assemblage de vert et de blanc ;
mais il

réunit l'éclat de l'or à celui des rubis. Le vert

est remplacé par de l'orangé ;
et les taches du

dos sont jaunâtres et bordées d'un rouge très-

' M. Linnée parait avoir adopté celte opinion en .lonnant

au Bnjol.i r.*pithète de eatiina; de même qu'il a donné celle

de muriiut à un boa qui se nourrit de rais.

' Elles sunt rhumboîdalos.
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vif. Voilà donc les deux variétés du bojobi qui

on^ reçu l'une et l'autre une parure éclatante

d'autant plus agréable à l'œil, que le dessin

en est simple et par conséquent facilement

saisi.

Ou doit considérer ces serpents avec d'autant

plus de plaisir, qu'il paraît qu'ils ne sont point

venimeux, qu'ils ne craignent pas l'homme, et

qu'ils ne cherchent pas à lui nuire; s'ils n'ont

pas une sorte de familiarité avec lui comme

plusieurs couleuvres , s'ils ne souffrent pas ses

caresses , ils ne fuient pas sa demeure ; ils vont

souvent dans les habitations ; ils ne font de mal

à personne si on ne les attaque point, mais on

ne les irrite pas en vain ; ils mordent alors avec

force, et même leur morsure est quelquefois

suivie d'une inflammation considérable qui,

augmentée par la crainte du blessé
,
peut , dit-

on, donner la mort, si on n'y apporte point un

prompt remède, en nettoyant la plaie, en cou-

pant la partie mordue, etc. Néanmoins, sui-

vant les voyageurs qui attribuent des suites fu-

nestes à la morsure du bojobi , ces accidents ne

doivent pas dépendre d'un venin qu'il ne paraît

pas contenir; et ce n'est que parce que ses

dents sont très-acérées ' qu'elles font des bles-

sures dangereuses , de même que toutes les

espèces de pointes ou d'armes trop effilées '^.

LE RATIVORE '.

Boa murina, Merr., Linn., Lacep., Lntr.; Boa Scytale,

Linn., Schn.; Boa Anacoada, Daud., Cuv. ; Boa Gi-

gas, Latr. *.

On trouve en Amérique, ainsi qu'aux gran-

des Indes, ce boa, dont la tête est conformée à

peu près comme celle du devin, et couverte

d'écaillés rhomboidales , unies ainsi que celles

11 y a deui rings de dents à l,i mâchoire supérieure; les

plus viiisin'S du miis''aii sunt longues et recourbées coiirme

les crochets à venin de la vipère, mais elles ne sont ni mo-
biles ni cren es.

* Le hojobi a ordinairemenl deux cent trois grandes pla-

ques ioiis le corps, et soixaiitt-dix-sept sons la qnene. Le

desMis de sa léte est garni d"écailles semblables à cell'S du

dos. Les deux os, ipii cunipusent < haipie mâchoire, sont très-

séparés l'un de l'autre dms la partie du musran , et ainsi

qu'on le voit dans la vipère commune. Les lèvns sont coii-

yertes de si anlle^ écailles, sur le-i|uelles on observe un sillon

assez profond, et qui sont coinrnunément au notnbre de

vingt-trois sur la mâchoire supérieure, et de vingt-cinq sur

riuférieure.

* Le M.ingenrde rats. M. Danbenton, Encycl. métli.—Gro-

DOTius, mus. 2, p. 70, u° 44. — Séba, mus. 2, tab. 29, fi^. t.

* Ce boa ne diffère pas du scytale, aiissi MM. Merrein et

Cavier les considorent-iis tous deui comme appartenant à une

seule espèce-

du dos , et à peu près de la même grandeur. Il

n'a point de crochets à venin, et ses lèvres sont

bordées de grandes écailles.

Le dessus du corps de ce boa est blanchâtre
^

ou d'un vert de mer, avec cinq rangées longitu-

dinales de taches ; la rangée du milieu est com-

posée de taches rousses, irrégulières, blanches

dans leur centre, placées très-près l'une de

l'autre, et se touchant en plusieurs endroits;

les deux raies suivantes sont formées de taches

roussàtres , chargées d'un demi-cercle blan-

châtre, du côté de l'intérieur, ce qui leur donne

l'apparence des taches appelées yeux sur les

ailes des papillons ; les deux rangées extérieures

présentent enfin des taches rousses qui corres-

pondent aux intervalles des rangées dont les

taches ressemblent à des yeux. On voit sur le

derrière de la tète cinq autres taches rousses et

allongées, dont les deux extérieures s'étendent

jusqu'aux yeux du serpent.

Le rativore a ordinairement deux cent cin-

quante-quatre grandes plaques sous le corps
,

et soixante-cinq sous la queue. Un individu de

cette espèce , apporté deTernate au Cabinet du

Roi, a deux pieds six pouces de longueur, et

sa queue est longue de quatre pouces deux li-

gnes.

Il se nourrit de rats et d'autres petits ani-

maux, ainsi que plusieurs autres serpents.

LA BRODERIE'.

Boa hortulana, Linn., Merr.. Gmel., Latr., Daud.;

Coluber hoi'tulanus, Linn.; Vipera niaderensis et V,

Bitis, Laur. ; Col. inadereusis et Col. Bitis, Gmel.-

Boa clegaa.s, Daud.

Nous nommons ainsi le boa dont il est ques-

tion dans cet article, parce qu'en effet on voit

régner au-dessus de son corps et de sa queue

une chaîne de taches de différentes formes , et

de différentes grandeurs, nuées de bai-brun,

de châtain-pourpre et de cendré-blanchâtre,

qui représentent une broderie d'autant plus ri-

che que lorsque le soleil darde ses rayons sur

les écailles luisantes du serpent , elles réfléchis-

sent un éclat très-vif. Voilà pourquoi apparem-

ment ce "boa a été appelé dans la Nouvelle-Es-

pagne, ainsi que le devin, le bojobi, et plu-

sieurs autres reptiles , Tlehua ou Tleoa, c'est-

à-dire Serpent de Feu : mais c'est sur sa tète.

' Le Parterre. M. Danbenton, Encycl niéiii. — Seba, mus.

a. tab 74,fig. I.ettab 8'i, fig. I.
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que cette brillante broderie composée de taches

et de raies plus petites, et souvent plus entre-

lacées
,
présente un dessin plus varié. M. Lin-

née, comparant ce ricbe assortiment et cette

disposition agroable de couleurs à la distribution

de celles qui décorent un parterre , a donné l'é-

pitbète de hortalana au boa dont nous par-

lons '
; mais nous avons préféré le nom de Bro-

derie , comme désignant d'une manière plus

exacte l'arrangement et l'éclat des belles cou-

leurs de ce serpent.

Il se trouve au Paraguay, dans l'Amérique

méridionale, ainsi que dans la Nouvelle-Espa-

gne. Comme il n'a encore été décrit que dans

les Cabinets, et que ses couleurs ont dû être

plus ou moins altérées parles moyens employés

pour l'y conserver, on ne peut point déterminer

la vraie nuance du fond sur lequel s'étend la

broderie remarquable qui le distingue; il paraît

seulement que le dos est bleuâtre : le ventre

est blanchâtre et tacheté d'un roux plus ou

moins foncé; l'individu qui fait partie de la

collection du Roi a deux pieds trois pouces six

lignes de longueur totale , et sa queue est longue

de sept pouces *.

LE GROIN '.

CoIul)er (Nalrix) helerodon, Merr. ; Heterodon platy-

rbinus, Latr. ; Cenchris Mokesa , Daud. ; Boa porca-
ria, Lacep. 4.

La forme de la tête de ce boa lui a fait donner,

par M. Daubenton, le nom que nous lui con-

servons ici ; le museau est en effet terminé par

une grande écaille relevée; la tète est d'ailleurs

très-large, très-convexe et couverte d'écaillés

semblables à celles du dos , ainsi que dans le

plus grand nombre de boa.

<M. Linnée, Amphib. Serp.

' Le Boa bniderie a le dessus de la tête couvert d'écailîes

rhombuîddles, unies et semblables à celles du dos, deux cent

quatre-viugt-dix grandes plaques sous le corps, et cent vingt-

huit sous la queue. U n'a point de crochets à venin.
• Le Groin. M. OaubentuD, Encycl. mélh. — Boa contor-

trix. Linn., amphib. Serp. — The Hoy-lSone Snake. — Ca-
tesby. Carol. 2, t.ib. 56.

* M. Cuvier, dans une note du Hrgne animal, t. II. p. 80.

Tait rem,iriiueri|ue le :;enre Cenchris de Daudin, donice rep-

;de est le type, doit èlre supprimé t En effet, c- naturaliste

• ayait cru que le serpent à sroin de ( ochon de Cate>by était

f venimeux, ce qu'il n'e^l silireinent pis ; et il avait jugé que
• les plaques simples qu'un individu a pu avoir à la base de
« la queue donnaient un caractère constant, tancbs que ce

n'était qu'i.n act-ideLtfort rare. Ce serpent est une couleu-

I <Tre, el n'est point, comme le croit Daudin, synonyme du
• Mokeson ou Mokasin des Américains, lequel devient beau-
« coup piUB grand. * D.

Le groin se trouve dans la Caroline, où il a
été observé par MiM. Catesby et Garden. NI
M. Catesby, ni M. Linnée, à qui M. Garden
avait envoyé des individus de cette espèce,

n'ont vu les mâchoires du boa groin garnies de»

crochets mobiles et à venin , mais cependant

M. Linnée dit positivement qu'en disséquant ce

serpent il a trouvé les vésicules qui contien-

nent la liqueur vénéneuse.

Le dessus du corps du groin est cendré ou

brun avec des taches noires disposées régulière-

ment, et des taches transversales jaunes vers

la queue. Le dessous présente des taches noires,

plus petites, sur un fond blanchâtre.

Ce boa ne parvient ordinairement qu'à la

longueur d'un ou deux pieds, suivant Catesby;

et celle de la queue égale le plus souvent le tiers

de la longueur du corjs '.

LE CENCHRIS».

Boa Cenchria, Merr., Linn.; Boa Cenchris, Grael.,

Schneid., Latr.; Boa murina, Schn.; Boa Aboma et

B. annulifer, Daud.

Ce boa se trouve à Surinam : il est d'un

jaune clair, avec des taches blanchâtres, grises

dans leur centre, et qui imitent des yeux,

comme celles que l'on voit sur les plumes de

plusieurs oiseaux, ou sur les ailes de plusieurs

papillons. 11 a, suivant M, Linnée, qui en a

parlé le premier, deux cent soixante-cinq gran-

des plaques sous le corps , et cinquante-sept

sous la queue.

LE SCYTALE^

Boa murina, Cuv., Merr. ; Boa Anaconda , Daud. ; Boa

Scytale, Linn., Schn., ShawjBoa Gigus, Latr. ^.

Ce boa doit parvenir à une grandeur très-

considérable, et jouir de beaucoup de force,

puisque, selon M. Linnée, il écrase et englou-

tit , dans sa gueule , des brebis et des chèvres..

Le dessus de son corps est d'un gris mêlé de

vert; on voit des taches noires et arrondies le

long du dos , d'autres taches noires vers leurs

bords, blanclies dans leur centre, et disposées

• I,e groin a cent cinquante grandes plaques sons le corps et

quarante sous la queue.
' Le Cenchris. M. Daubenton. Encycl. méth.

» Le Scytale. M. Daubenton, Eucycl méth. — Schcuch.

Sacr. tab. 737, fig. I. — Gronov. mus. 2, p. 53, n" tO.

* MM. Cuvier et Merrem réunisseut cette espèce à celle du

Boa rativore, décrit ci-avant. D.
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des deux côtés du corps ; le ventre en présente

d'autres de la même couleur, mais allongées,

et comme composées de plusieurs points noirs

réunis ensemble.

On le trouve en Amérique. Il a deux cent

cinquante grandes plaques sous le corps, et

soixante-dix sous la queue.

L'OPHRIE '.

Boa Orophias, Merr.; Bua Ophrias, Linn., Lacep.,

Daud.

Un individu de cette espèce faisait partie de

la collection de M. le baron de Géer, et a été

décrit pour la première fois par M. Linnée.

L'ophrie a beaucoup de rapports
,
par sa con-

formation , avec le devin , mais il en diffère

par sa couleur, qui est brune, et par le nombre

de ses grandes plaques ; il en a deux cent qua-

tre-vingt-une sous le ventre, et soixante-quatre

sous la queue.

L'ENHYDRE \

Boa Enhydris, Linn., Lacep., Latr., Daud.; Boa Mer-

remii, Schn., Merr.? Corallus obtusirostris, Daud.

L'on connaît peu de choses relativement à

cette espèce de boa
,
que M. Linnée a décrite

le premier, et dont un individu faisait partie

de la collection de M. le baron de Géer.

L'enhydre est d'une couleur grise , mais qui

présente plusieurs nuances assez différentes

l'une de l'autre. Il paraît, par ce qu'en dit

M. Linnée, que les dents de la mâchoire infé-

rieure de ce serpent sont plus longues, en

proportion de la grandeur de l'animal, que dans

la plupart des autres boa.

On trouve l'enhydre en Amérique; il a deux

cent soixante-dix grandes plaques sous le corps

et cent quinze sous la queue.

LE MUET '.

Cophias crotalinus, Merr. ; Crotalusmufus, Linn ; Boa

muta, Lacep.; Scytale catenala, Lalr. ; Scytale Am-
modjtes, Lalr., Daud; Lacliesis muta et L. alra,

Daud.

M. Linnée a donné ce nom à un grand ser-

pent de Surinam, qu'il a placé dans le genre

des serpents à sonnette , à cause des grands

' L'Ojihrie. M. Dauhenton, Encycl. méth.
' L'Enhydre. M. Dautienton. Eiicycl. mélh.
' Le Muet M. Daubenlon, Encycl. méth.

rapports de conformation qui le rapprochent de

ces reptiles, mais que nous comprenons dans

le genre des boa
,
parce qu'il a de grandes pla-

ques sous le corps et sous la queue , comme
ces derniers , et qu'il n'a point la queue termi-

née par une ou plusieurs grandes pièces, de na-

ture écailleuse, comme les serpents à sonnette.

C'est à cause de ce défaut de pièces mobiles et

sonores
,
que M . Linnée l'a nommé le Muet.

Ce reptile a l'extrémité de la queue garnie par-

dessous de quatre rangs de petites écailles dont

les angles sont très-aigus. Les crochets à venin

que l'on voit à sa mâchoire supérieure sont ef-

frayants par leur grandeur , selon M. Linnée;

son dos présente des taches noires rhomboïdales

et réunies les unes aux autres; il a deux cent

dix-sept grandes plaques sous le ventre, et

trente-quatre sous la queue.

TROISIÈME GENRE.

SERPENTS
QDI ONT LE \EI1TBE COUVERT DE CBiKDES PLAQUES, ET LA

QUEUB TEBJH^ÉE PAB UNE GBANDE PIÈCE DE ^ATU11E ÉCAIL-

LEUSE , OU PAR PLUSIEURS GRANDES PIKCES ARTICULÉES

LES UNES DANS LES AUTRES, MOBILES ET BRUYANTES.

SERPENTS A SONNETTE.

LE ROIQUIRA *.

Crotalus atricandatus, Merr.; Crotalus Boiquira et C.

Durissus, Lacep.; C.atricaudus, Daud. '.

Un voyageur égaré au milieu des solitudes

brûlantes de l'Afrique, accablé sous la chaleur

du midi, entendant de loin le rugissement du

tigre en fureur qui cherche une proie , et ne

sachant comment éviter sa dent meurtrière, ne

doit pas éprouver un frémissement plus grand

' Boicininga et Boicinminga. — Ecacoall.— Casea vêla

ou Casciivel , par les Portugais. — Tanyedor, par les Espa*

gnols. — The Rallie Stiake. par les Anglais.— Le Boiquira.

M. Daubenlon , Encycl. mélh. — Crolal. horridus. Linn.,

amphib Serp. — Bradl. natnr. tab. 9, tig. 1. — Séba. mus. 2,

tab. 93, fig L — Cavdisona lerrifica, 203. Laur. Spec. med.
— Tevhllacol Zauhqvi. i. e. Beginn Serpenlum. Hernan*

dcz. — Fipera caudisonn , et Angitts crotalophorus. Rai,

Synopsis , p. 291. — ripera Bra.siliœ candisova. Musxutn

Kircherianum , rom. 1773 , classis 2 . fol. 53 , tab 9, n" 43. —
Boicmininga. Pison , de Medicina Brasiiiensi , lib. 3 , p. 41.

— Boicinininga, Boiquira, Jyug. Georg. Marcsra\i, hist.

rerum naiuralium Brasiliae, I. 6, p. 240.

' Ce serpent dangereux est le même que celui qui es.t décrit

plus loin dans cet ouvrage, tous le nom de Durissus D,
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que ceux qui parcourant les immenses forêts des

contrées chaudes et humides du Nouveau-Mon-

de, séduits p;tr la beauté des feuillages et des

fleurs, entraînés, comme par une espèce d'en-

chantement, au milieu de ces retraites riantes,

mais perfides, sentent, tout à coup, l'odeur

fétide qu'exliale le boiquira ', reconnaissent le

bruit de la sonnette qui termine sa queue, et le

voient prêt à s'élancer sur eux.

Ce terrible reptile renferme en effet un poison

mortel ; et, sans excepter le naja, il n'est peut-

être aucune espèce de serpent qui contienne

un venin plus actif.

Le boiquira parvient quelquefois à la lon-

gueur de six pieds , et sa circonférence est alors

de dix -huit pouces ^. L'individu que nous

avons décrit, et qui est conservé au Cabinet du

Roi, a quatre pieds dix lignes de long, en y
comprenant la queue qui a quatre pouces, et

qui , dans cette espèce , ainsi que dans les au-

tres serpents à sonnette déjà connus, est très-

courte à proportion du corps.

Sa tète aplatie est couverte, auprès du mu-
seau, de six écailles plus grandes que leurs

voisines, et disposées sur trois rangs trans-

versaux, chacun de deux écailles.

Les yeux paraissent étincelants, et luisent

même dans les ténèbres comme ceux de plu-

sieurs autres reptiles , en laissant échapper la

lumière dont ils ont été pénétrés pendant le

jour; et il^ sont garnis d'une membrane cligno-

tante, suivant le savant anatomiste Tvson, qui

a donné une description très-étendue, tant des

parties extérieures que des parties intérieures

du boiquira '.

La gueule présente une grande ouverture, et

le contour en est de quatre pouces, dans l'in ii-

vidu de la collection du Roi. La langue est

noire , déliée
,
partagée en deux , renfermée en

* f L'odfur des spr|ients à sonnette est très-niaiiv.dse. sur-

• tout lo siiuils se chaiillenl ausoleil (iii qu'ils sont en colère;

€ on les sent quelquefois av.ini île les voir et de les entendre :

• les cliev nx et lis bteufs les dicuiivrtnt par I odiM-al. et

« s enfuient très-loin : niaislor-que le vei. t emporte rex'iaiaison

« du ser|,ent vers le coté oiq.oséà la route que ti ut le lie-

• val ou le bœuf, ceUii-ci va quelquefois jusque mit !• s-^rpeiit

f même, sans en avoir couu.ussjuce. » Kaliu. Mém. de Suéde,
ColUct. ai ad., part. étr.iiif;ere, t. XI, p. g-i.

> Ileiriauiiez ne lui donne que quatre pieds de 'ongueur;
Uarcgrave un |.ru (dus de qu.itre pieds, et l'i-oii -inq; mais
Kalm aéerit que les (ilus gro^ boiquira qu'on ait Vllsdan^ I A-
mériqiie sepien rlun .le éiaient longs ne six pii d>. Mrm. Ue
l'ACad. de fttocklioliii Suivant Caie-hy, les plus grands ser-

pents k sunueite ont pies de neuf pieds de longueur. H'bt.

oatur. de la Caroline t. Il, p. 41.

^Tiausaclions philosophiques, u" 144.

partie dans une gaine , et presque toujours l'a-

nimal retend et l'agite avec vitesse. Les deux
os qui forment les deux côtés de la mâchoire

inférieure ne sont pas réunis par devant , mais
séparés par un intervalle assez considérable que
le serpent peut agrandir, lorsqu'il étend la peau

de sa bouche pour avaler une proie volumineuse

Chacun de ces os est garni de plusieurs dents

crochues, tournées en arrière, d'autant plus

grandes qu'elles sont plus près du'museau, et

qui
,
par une suite de cette disposition , ne peu-

vent point lâcher la proie qu'elles ont saisie, et

la retiennent dans la gueule du boiquira, pen-

dant qu'il l'infecte du venin qui tombe de sa

mâchoire supérieure. C'est, en effet, sous la

peau qui recouvre cette mâchoire, et de chaque

côté, que nous avons vu les vésicules où le poi-

son se ramasse. Lorsque le serpent comprime

ces vésicules, le venin se porte à la base de

deux crochets très-longs et très-apparents, at-

tachés au-devant de la mâchoire supérieure;

ces crochets, enveloppés en partie dans une

espèce de gaine, d'où ils sortent lorsque l'ani-

mal les redresse, sont creux dans presque toute

leur longueur; le venin y pénètre par un troa

dont ils sont percés à leur base, au-dessous de

la gaine , et en sort par une fente longitudinaJc

que l'on voit vers leur pointe '
. Cette lente a plus

d'une ligne de longueur dans l'individu coii-

servé au Cabinet du Roi , et les crochets sont

longs de six lignes. Indépendamment de ces

crochets, qui paraissent appartenir à tontes les

espèces de serpents venimeux, et que nous

avons vus, en effet, dans les vipères, les cé-

rastes, les naja, etc., la mâvhoire supérieure

est garnie d'autres dents plus petites et plus

voisines du gosier vers lequel elles sont tour-

nées, et qui servent, ainsi que celles de la

mâchoire inférieure, à retenir la victime que

les crochets percent et imbibent de venin.

Les écailles du dos sont ovales et relevées

dans le milieu par une arête qui s'étend dans ie

sens de leur plus grand diamètre. On a écrit

qu'elles sont articulées si librement, que l'a-

nimal, lorsqu'il est en colère, peut les redresser;

mais le mouvement qu'il leur donne doit être

' Lorsqu'on press ' la racine de ces crochets, il loide aboa-

dauimeui de leur extieniiié une niaiiere vrne, qui esi le ve-

nin Kaini. Meui. de l'Acad. de Mo kholm. Ce v, un. donne

Unecuubnr verte au iingisur b quel on le repmd. e plus art

les-iveceluige, et plus d devient vert. Manus.riide U liiui-

tiiicr. 1749, que M. de Fongeroux de Bondar.y

' mie royale dts Sciences, a bien voulu me communiquer.

Uc l'Acailc
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peu considérable, puisque nous nous sommes

assurés qu'elles tiennent à la peau dans presque

toute leur loiiîj;ueur et toute leur largeur '. Le

dessous du corps, ainsi que le dessous de la

queue, sont revêtus d'un seul rang de grandes

plaques comme dans le genre des boa ; nous

en avons compté vingt-sept sous la queue, et

cent quatre-vingt-deux sous le ventre de l'indi-

vidu qui fait partie de la collection du Roi.

M. Linuée en a compté cent soixante-sept sous

le corps, et vingt-trois sous la queue de celui

qu'il a déc'iit ^.

La couleur du dos est d'un gris mêlé de jau-

nâtre, et, sur ce fond, on voit s'étendre une

rangée longitudinale de taches noires, bordées

de blanc '.

Sa (|ueue est terminée, comme dans presque

tous les serpents de son genre, par un assem-

blage d'écaillés sonores qui s'emboîtent les

unes dans les autres, et que nous croyons d'au-

tant plus devoir décrire ici en détail . que la

considération attentive de leur forme et de leur

position peut nous éclairer relativement à leur

production ainsi qu'à leur accroissement.

Cette sonnette du boiquira est composée de

plusieurs pièces dont le nombre varie depuis un

jusqu'à trente et même au delà*. Toutes ces

pièces sont entièrement semblables les unes

aux autres, non-seulement par leur forme, mais

souvent par leur grandeur; elles sont toutes

d'une matière cassante, élastique, demi-trans-

parente, et de la même nature que celle des

écailles, t.a pièce la plus voisine du corps, et

qui le touche immédiatement, forme, comme
toutes les autres , une sorte de pyramide à qua-

tre faces , dont deux faces opposées sont beau-

coup plus larges que les deux autres; on peut

* chacune fie ces plaques est mue par un muscle particu-

lier, iloiil un • extrétiiiié s'alt.iche au bord snptirienr <1e la

plaque inférii'iirc, et l'autre à peu prè-; au niili'U il'* la f ice

interi.e de li |)l{i|ue su|iér eure. D'ailleurs cha |ue pl.ii|ue

tient, par S' s deux bouts, à I extrémité îles ci'tes. et celle ex-

tréinlé i st un ferme (loint iTappuI sur lei|MPl porte l,i (ilicpie.

et qui sert i l'aiiim il a éleve< ou à ab.ii>ser celti- |il.i>pie a^ec

^rcp, par If moyen du mus le dont nous venons de parier.

Ob^erv. d Eilw. Tyson, Trans. philos ph.. ii» t U.
' Tyson en a trouvé cent soixmt'-liuit sous le ccrpset dix-

neuf siius la queue du boiquira qu'il a décrit. Trans. plnlos.,

n'tit.
• Le docteur Tyson a très bien fait connaître deux petites

glandes, qii s'ouvrent dans le rectum du boiipiira auprès de

l'anus, et qui conneniu'Nt une liq leur un peu épaisse et

d'une odeur- forte et très-désagréable.

4 l'o'ir bien enienilrc ce qie nous a'ions dire, on pourra

Icler les ynix sur la planche où nous avons fut repré-enter

une sonnette, sa coupe longitudinale, et une des pièces aui la

eoiupoMBt vue M^parément.

la regarder comme une espèce de peftit ét«

terminé en pointe , et qui enveloppe les demie*

res vertèbres de la (|ueue. Elle est moulée sur

ces dernières veitèbres, dont elle n'est séparée

que par une membrane très-mince, et auxquel-

les elle est appliquée de manière qu'elle suit

toutes les inégalités de leurs élévations. Elle

présente trois bourlets circulaires qui répon-

dent à trois de ces élévations; leur surface est

raboteuse comme celle de ces éminences sur

lesquelles ils se sont moulés; ils sont creux,

ainsi que le reste de la pièce; le premier bour-

let, c'est-à-dire le plus proche de l'ouverture

de la pièce , a le plus grand diamètre ; et le plus

petit diamètre est celui du troisième bourlet.

Toutes les pièces de la sonnette sont emboî-

tées l'une dans l'autre, de manière que les deux

tiers de chaque pièce sont renfermés dans la

pièce qui la suit, à commencer du côté du

corps. Des trois bourlets que présente chaque

pièce, deux sont cachés par la pièce suivante;

le premier bourlet est le seul qui paraisse. La

pièce, située au bout de la sonnette, opposé au

corps, est la seule dont les trois bourlets soient

visibles , et qui montre sa vraie forme en son

entier; et la sonnette n'est composée, à l'exté-

rieur, que de cette pièce, et des premiers bour-

lets de toutes les autres.

Les deux derniers bourlets de chaque pièce,

qui ne peuvent pas être vus, sont placés sous

les deux premiers de la pièce suivante. Ils en

occupent le creux; ils retiennent cette pièce, et

l'empêchent de se séparer du reste de la son-

nette; mais, comme leur diamètre est moins

grand que celui des prem ers bourlets de la

pièce suivante, chaque pièce joue librement

autour de celle qu'elle enveloppe, et qui la re-

tient. Aucune pièce, excepté la plus voisine du

corps, n'est liée avec la peau de l'animal, m
tient au corps du serpent par aucun muscle,

par aucun nerf, par aucun vaisseau ', ne peut

recevoir par conséquent ni accroissement, ni

nourriture, et n'est qu'une enveloppe extérieure

qui se remue lorsque l'animal agile l'extrémité

de sa queue, mais qui se meut uniquement,

comme se mouvrait tout corps étranger qu'on

aurait attaché à la queue du serpent ^.

' On a écrit lecontrùre (voyez séba); mais nous nous som-

mes assurés de la courorni ition (jue nous décrive 'U- ici.

' La sonnette du boiipiira est plai ée de niaiière (|ue ses

côtés l's plus larges sont élevés verti alemen' lor-ipie le ser-

pent est Sur son ventie; elle ne touche pa, immed atemeat

aux grandes plaques qui garnissent le dessous de la queue,
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a sonnette semble
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Cette conformation de

très-extraordinaire au premier coup d'œil; ce-

pendant elle cessera de le paraître , si l'on veut

en déduire avec nous la manière dont la son-

nette a dû être produite.

Les différentes pièces qui la composent , n'ont

été formées que successivement; lorsque cha-

2une de ces pièces a pris son accroissement, elle

tenait à la peau de la queue; elle n'aurait pas

pu recevoir sans cela la matière nécessaire à son

développement, et d'ailleurs on voit souvent,

sur les bords des pièces qui ne tiennent pas

immédiatement au corps du serpent, des restes

de la peau de la queue à laquelle elles étaient

attachées.

Quand une pièce est formée, il se produit

au-dessous une nouvelle pièce entièrement sem-

blable à l'ancienne , et qui tend à la détacher

de l'extrémité de la queue. L'ancienne pièce ne

se sépare pas cependant tout à fait du corps du

serpent; elle est seulement repoussée en arrière;

elle laisse entre son bord et la peau de la queue,

un intervalle occupé par le premier bourlet de

la nouvelle pièce; mais elle enveloppe toujours

le second et le troisième bourlet de cette nou-

velle pièce, et elle joue librement autour de

ces bourlets qui la retiennent.

Lorsqu'il se forme une troisième pièce, elle

se produit au-dessous de la seconde, de la

même manière que la seconde au-dessous de

la première; elle détache également de l'extré-

mité de la queue la seconde pièce qu'elle fait

reculer, mais qu'elle retient par ses bourlets.

Si les dernières vertèbres de la queue n'ont

pas grossi pendant que la sonnette s'est formée,

chaque pièce qui s'est moulée sur ces vertèbres

a le même diamètre, et la sonnette parait d'une

égale largeurjusqu'à la pièce qui la termine ; si,

au contraire, les vertèbres ont pris de l'accrois-

sement pendant la formation de la sonnette, les

bourlets de la nouvelle pièce sont plus grands

que ceux de la pièce plus ancieime, et le diamè-

tre de la sonnette diminue vers la pointe. Dans

les divers serpents à sonnette qui sont conser-

vés au Cabinet du Hoi, la sonnette est d'un

égal diamètre vers sa pointe et à son oriiiine
;

mais, dans plusieurs sonnettes détachées du

corps du serpent, et qui font aussi partie de la

mais entre ces grandes plai|nes et le boni de la première

pièce on voit une ranst'e de peùles <'caill''S S'inhl iiiks à

celles du dos La souneUi* df riiidivldn consrrvé au C.ihii et

du Roi, a neuT lignes de h.inlenr, un pouce aeuf ligu«< de
loDSueur, et eut cuiuuo*ée de six pièces.

collection de Sa Majesté, nous avons vu les

pièies diminuer de grandeur vers l'extrémité

de la sonnette.

Il est évident, d'après ce que nous venons de

dire, qu'il ne peut se former qu'une pièce à

chaque mue particulière que le serpent épiouve

vers l'extrémité de sa queue. Le nombre de

pièces est donc égal à celui de ces mues parti*

culières; mais comme l'on ignore si la mue pa^

ticulière arrive dans le même temps que la mue
générale du corps et de la queue, si elle a lieu

une fois ou plusieurs fois par an, le nombre des

pièces, non-seulement ne prouve rien pour la

ressemblance ou la différence des espèces, mais

ne peut rien indiquer relativement à l'âge du

serpent, ainsi qu'on l'a écrit '. Une nourriture

plus abondante, et une température plus ou

moins chaude, peuvent d'ailleurs augmenter

ou dimiiuier le nombre des mues dans la même
année; et voilà pourquoi, dans certains indivi-

dus, la sonnette est partout d'un égal diamètre

parce que, pendant le temps de sa production,

les dernières vertèbres n'ont pas grossi d'une

manière sensible, tandis que, dans d'autres in-

dividus, les mues ont été assez éloignées pour

que les vertèbres aient eu le temps de croître

entre la formation d'une pièce et celle d'une

autre. Il pourrait donc se faire que la sonnette

d'un individu qui, dans différentes années,

aurait éprouvé des accidents très-différents, fût

d'un égal diamètre dans quelques unes de ses

portions, tt allât en diminuant dans d'autres.

D'un autre coté, on verrait de vieux serpents

avoir des sonnettes d'une longueur prodigieuse,

et presqu-e égales à la longueur du corps ^, si

les pièces qui les composent ne se desséchaient

pas promptement; mais, comme elles ne tirent

aucune nourriture de l'animal, et ne sont abreu-

vées par aucun suc, elles deviennent tres-fra-

giles, se brisent et se séparent souvent par

l'effet d'un frottement assez peu considérable.

Voilà pourquoi le nombre des pièces u indique

* Voyez Si'ha, THisr. nit. de rOrennqne, traihi^t franc.,

Lyon. (7.i8, 1. Ul.p. 78. et Uai.Sj nops:i ipi idnipeiluin et Ser-

penliiii siMirris, p 291.

' i On préiend ipie les ;mnennx qui se trouvent h 1« son-

c nettem li (ueni, par leur rioinl)re, ce ni cl. s nuëes du S' r-

c pint. l.es plus jeunes n'ont onliiiairenieiil cp' un seul an-

• nenu . reix (pie l'ciii tue maiiiliiianr ii.iii- \e- Culonios

i anïlaiM's en ont depuis un jusqu'à douze, g. - Lpie» per-

t sonne^àses disent en avoir vu qui avaîeni depns vingt

. juMpi" . ti eiit>- anneaux , et qu'on en a nié autr !<• » qui en

. ..vaicul quar.,ute-un .t plus. La desin cti..n ,p.e rot eu fait

• les enqvche de vieillir . Kaini, Alfiu.. de l'Aca-iéinie dt^

olm. CoIL acâd. r art. éU*nsère. t. M, p. 85
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jamais le nombre de toutes les mues parliculiè-

res que l'animal peut avoir éprouvées à l'extré-

mité de sa queue. Si même, dans la mue géné-

rale des serpents à sonnette, qui doit s'opérer

de la même manière que celle des couleuvres,

et pendant laquelle la vieille peau de l'animal

doit se retourner en entier comme un gant, et

ainsi que nous l'avons vu '
; si , dans cette mue

générale, le dépouillement s'étend jusqu'aux

dernières vertèbres de la queue et emporte la

première pièce de la .sonnette , toutes les autres

pièces doivent être avec elle séparées du corps

du reptile ; et dès lors les sonnettes ne seraient

jamais composées que de pièces toutes produi-

tes dans l'intervalle d'une mue générale à la

mue générale suivante.

Toutes les parties des sonnettes étant très-

sèches , posées les unes au-dessus des autres , et

aj'ant assez de jeu pour se frotter mutuellement

lorsqu'elles sont secouées, il n'est pas surpre-

nant qu'elles produisent un bruit assez sensi-

ble ; nous avons éprouvé, avec plusieurs son-

nettes à peu près de la grandeur de celle dont

nous venons de rapporter les dimensions, que

ce bruit, qui ressemble à celui du parchemin

qu'on froisse, peut être entendu à plus de

soixante pieds de distance. Il serait bien à dési-

rer qu'on put l'entendre de plus loin encore,

afin que l'approche du boiquira , étant moins

imprévue , lut aussi moins dangereuse. Ce ser-

pent est, en effet, d'autant plus à craindre, que

ses mouvements sont souvent très-rapides. En

un clin d'œil il se replie en cercle , s'appuie sur

sa queue, se précipite comme un ressort qui

se débande, tombe sur sa proie , la blesse et se

retire pour échapper à la vengeance de son en-

nemi; aussi les Mexicains le désignent-ils par

le nom d' Ecucoall, qui signifie le vent.

Ce funeste reptile habite presque toutes les

contrées du iVouveau-Monde , depuis la terre de

Magellan jusqu'au lac Champlain, vers le qua-

rante-cinquième degré de latitude septentrio-

nale. Il régnait, pour ainsi dire, au milieu de

ces vastes contrées , où presque aucun animal

n'osait en faire sa proie, et où les anciens Amé-

ricains , retenus par une crainte superstitieuse,

redoutaient de lui donner la raort^; mais , en-

couragés par l'exemple des Européens, ils ont

bientôt cherché à se délivrer de cette espèce

* Ai'ticle de la Couleuvre d'Esculape.

< ILaïui, Mtim. de i'Acad. de Stockholm.

terrible. Chaque jour les arts et les travaux pu-

ri.'iant et fertilisant de plus en plus ces terre^i

nouvelles, ont diminué le nombre des serpents

à sonnette, et l'espace sur lequel ces reptiles

exerçaient leur funeste domination se rétréci'

à mesure que l'empire de l'homme s'étend par

la culture.

Le boiquira se nourrit de vers', de grenouil-

les et même de lièvres ; il fait aussi sa proie

d'oiseaux et d'écureuils ; car il monte avec faci-

lité sur les arbres , et s'y élance avec vivacité

de branche en branche, ainsi que sur les poin-

tes des rochers qu'il habite , et ce n'est que dans

la plaine qu'il court avec difficulté, et qu'il est

plus aisé d'éviter sa poursuite.

Son haleine empestée
,
qui trouble quelque-

fois les petits animaux dont il veut se saisir
,

peut aussi empêcher qu'ils ne lui échappent.

Les Indiens racontent qu'on voit souvent le ser-

pent à sonnette entortillée l'entour d'un arbre,

lançant des regards terribles contre un écureuil

qui , après avoir manifesté sa frayeur par ses

cris et son agitation, tombe au pied de l'arbre

où il est dévoré. M. Vosmaër, qui a fait à La

Haye des expériences sur les effets de la mor-

sure d'un boiquira qu'il avait en vie, dit que

les oiseaux et les souris qu'on lui jetait dans la

cage où il était renfermé , témoignaient une

grande terreur; qu'ils cherchaient d'abord à se

tapir dans un coin, et qu'ils couraient ensuite,

comme saisis de douleurs mortelles, à la ren-

contre de leur ennemi qui ne cessait de sonner

de sa queue ^
; mais cet effet d'une vapeur mé-

phitique et puante a été exagéré et dénaturé au

point de devenir merveilleux. On a dit que le

boiquira avait, pour ainsi dire, la faculté d'eu-

chanter l'animal qu'il voulait dévorer; que,

par la puissance de son regard , il le contrai-

gnait à s'approcher peu à peu , et à se précipiter

dans sa gueule; que l'homme même ne pouvait

résister à la force magique de ses yeux étince-

lants, et que
,
plein de trouble, il se présentait

à la dent envenimée du boiquira, au lieu de

chercher à l'éviter. Pour peu que les serpents à

* M. Tyson a trouvé un grand nombre de vers, du genre

ries luinbiics, dai.s restnmac et dans les inie->tins d'un boi-

quira. On en trouve aussi qiiel(|uefois dans ceux de la vipère

coiiiuiuiie. Tr.in>. pliiinsoph.. n" (44.

' f Lorsijiril a été pris, ei qu'il se voit enfermé, il refuM

i toule nnurritiire, et on ditqu II peui vivresix mois de cette

I niani<Te : il est alors tiès-iiT'té; si on lui présente «le» ani-

f maux, il les tue, mais ii ne les niante p;is. » K.alm, Méni. da

I Acad. de Suède, Coll. acadéra., t. Xl.ii. 95.
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sonnette eussent été plus connus , et qu'on se

fût occupé de leur histoire , on aurait bientôt

sans doute ajouté à ces faits merveilleux de

nouveaux faits plus merveilleux encore. Et

combien de fables n'aurait-on pas substituées

au simple effet d'une haleine fétide, qui même
n'a jamais été ni aussi fréquent , ni aussi fort

que certains naturalistes l'ont pensé I L'on doit

présumer, avec Kalm, que le plus souvent,

lorsqu'on aura vu un oiseau, ou un écureuil,

ou tout autre animal se précipiter, pour ainsi

dire, du haut d'un arbre dans la gueule du ser-

pent à sonnette, il aura été déjà mordu par le

serpent; qu'il se sera enfui sur l'arbre; qu'il

aura exprimé
,
par ses cris et son agitation , l'ac-

tion violente du poison laissé dans son sang par

la dent du reptile; que ses forces se seront in-

sensiblement affaiblies; qu'il se sera laissé aller

de branche en branche , et qu'il sera tombé en-

fin auprès du serpent, dont les yeux enflammés

et le regard avide auront suivi tous ses mouve-

ments, et qui se sera de nouveau élancé sur

lui lorsqu'il l'aura vu presque sans vie. Plu-

sieurs observations rapportées par les voya-

geurs, et particulièrement un fait raconté par

Kalm
,
paraissent le prouver'

.

On a écrit que la pluie augmentait la fureur

du boiquira; mais il faut que ce soit une pluie

d'orage, car il ne craint point d'aller a l'eau.

C'est lorsque le tonnerre gronde qu'il est le plus

redoutable; on frémit lorsqu'on pense à l'état

affreux et aux angoisses mortelles qu'éprouve

ctiuiqui, poursuivi par un orage terrible, au

milieu de ténèbres épaisses qui lui dérobent sa

route , cherche un asile sous quelque roche

avancée, contre les flots d'eau qui tombent des

nues, aperçoit, au milieu de l'obscurité, les

yeux étincelants du serpent à sonnette, et le dé-

couvre a la clarté des éclairs, agitant sa queue,

et faisant entendre son sifflement funeste-.

Un animal qui neparait né que pour détruire,

devait-il donc aussi sentir les feux de l'amour?

Mais la même chaleur qui anime tout son être,

qui exalte son venin, qui ajoute à ses forces

meurtrières, doit rendre aussi plus vif le senti-

ment qui le porte à se reproduire.

* Kalm, omr.ispdéja ci'é.

' • C est |ieii(l,int le Ifnips couvert et pluvieux qu'ils s(int le

• plus à (Tiimlre; alors il est rare que les Ainérlcains voy^-

t geiil dans les liois : les tonnelles qui f(»tit bemcoup de bruit

€ lorsque le soleil liiit . n"en fo t pas peiuiaiit l.i plme. (Vest

t peut-e'f pirce qii'- les cartilages mouillés sont plu* ninus

t et moins élasiiques. • Kalm. Mém. île l'Acad. de Suéde,
J

* Coll. acad., paît, étrangère, I. XI. |i.93 et s.

Il ne pond qu'un assez petit nombre d'œufs :

mais, comme il vit plusieurs années , l'espèce

n'en est que trop multipliée.

Pendant l'hiver des contrées un peu éloignées
de la ligne , les boiquira se retirent en grand
nombre dans des cavernes ou ils sont presque
engourdis et dépourvus de force. C'e^t alors que
les nègres et les Indiens osent pénétrer dans
leurs repaires pour les détruire, et même sen
nourrir; car, malgré le dégoût et l'horreur que
ces reptiles inspirent, ils en mangent, dit-on,

la chair ', et elle ne les incommode pas, pourvu
que le serpent ne se soit pas mordu lui-même.

Voilà pourquoi, a-t-on ajouté, il faut tuer

prompiement le boiquira, lorsqu'on veut le

manger : il faut lui donner la mort avant qu'il

ne s'irrite, parce qu'alors il se mordrait de rage.

Mais, comment concilier cette assertion avec le

témoignage de ceux qui prétendent qu'on peut

manger impunément les animaux que sa mor-
sure fait périr, de même que les sans âges se

nourrissent, sans aucun inconvénient, du gi-

bier qu'ils ont tué avec leurs flèches empoison-

nées ? Cette dernière opinion parait d'autant

plus vraisemblable que le boiquira semblerait

devoir se donner la mort à lui-même, si la chair

des animaux, percés par ses crochets, devenait

venimeuse par une suite de sa morsure.

Les nègres saisissent le boiquira auprès de la

tète , et il ne lui reste pas assez de vigueur,

dans le temps froid
,
pour se défendre ou pour

leur échapper. Il devient aussi la proie de cou-

leuvres assez fortes, qui doivent le saisir de

manière à n'en être pas mordues^; et l'on doit

supposer la même adresse dans les cochons

marrons, qui, suivant Kalm , se nourris.sent

,

sans inconvénient , du boiquira, dressent leurs

soies dès qu'ils peuvent le sentir, se jettent sur

lui avec avidité, et sont garantis , dans rertai-

nes parties de leur corps, du danger de sa

morsure par la rudesse de leur poil , la dureté

de leur peau et l'épaisseur de leur graisse'.

' Us mangent aussi .sagr.jsse. (pieroii fait fondre ^u soleil,

et dont on tire mie liidle très-bonne, ilit-on, cooir»^ les

men trissiires. et même cou Ire les f'iisdesa inur-me Kalm.

Ou a .lussi employé cette Ri ai^se pou' dissiper plusieurs doii-

leu'S, ei particnliereinent celles oe eiati.pie, ainsi que pour

fondre les t<. meurs. Hernand<z, liist nat. du Mexique, 1.

1

ch.q). «7.

' Vovez rarticle deli conlruvreLVen.

» l.e boiquira est ires-vivace. ainsi que les autres xerp^nto;

M. Tysi.n rapporte que celui qu'il dissi-iju-i , vécut ipiel.pie»

jours après qu sa pedueut été décliirf^e . ei qu'oui i eut ar-

racbé ta plupait de ses viscères. Pendu. I ce t mp ses pou-

mons qui, vers le devant au corps, étaient composés de pe-



422 HISTOIRE NATURELLE

Lorsque le printemps est arrivé dans les pays

élevés eu latitude et habités par les boiquira,

que les neiges sont fondues et que l'iiir est ré-

chauffé, ils sortent pendant le jour de leurs re-

traites, pour aller s'exposer aux rayons du so-

leil. Ils rentrent pendant la nuit dans leurs asi-

les , et ce n'est que lorsque les gelées ont en-

tièrement cessé, qu'ils abandonnent leurs ca-

vernes, se répandent dans les campagnes, et

pénètrent quelquefois dans les maisons. On ose

observer le temps où ces animaux viennent se

chauffer au soleil
,
pour les attaquer et en tuer

un grand nombre à la fois.

Pendant l'été, ils habitent au milieu des

montagnes élevées, composées de pierres cal-

caires, incultes et couvertes de bois, telles que

celles qui sont voisines de la grande chute d'eau

de Magara. Ils y choisissent ordinairement les

expositions les plus chaudes et les plus favora-

bles à leurs chasses ; ils préfèrent le côté méri-

dional d'une montagne , et le bord d'une fon-

taine ou d'un ruisseau habités par des grenouilles,

et où viennent boire les pi tits animaux , dont

ils font leur proie. Ils aiment aussi à se mettre

de temps en temps à l'abri sous un \ieux arbre

renversé; et voilà pourquoi , suivant Kalm , les

Améiicains qui voyagent dans les forêts infes-

tées de serpents à sonnette, ne franchissent point

les troncs d'arbres couchésà terre, qui obstruent

quelquefois le passage; ils aiment mieux en

faire le tour, et, s'ils sont obligés de les traver-

ser, ils sautent sur le tronc du plus loin qu'ils

peuvent, et s'élancent ensuite au delà.

Le boiquira nage avec la plus grande agilité;

il sillonne la surlàce des eaux avec la vitesse

d'une (lèche. Malheur à ceux qui naviguent sur

de petits bâtiments
, auprès des plages qu'il

fréquente! Il s'élance sur les ponts peu élevés'
;

et quel état affreux que celui où tout espoir de

fuite est interdit, où la moindre morsure de

l'ennemi que l'on doit combattre donne la mort

la plus prompte, ou il faut vaincre en un ins-

tant, ou périr dans des tourments horribles.

Le premier ef et du poison est une endure

générale; bientôt la bouche s'enllamme , et ne

peut plus contenir la langue devenue trop gou-

tites cellules, comme ceux drs grenonilles, se terminaient

p,ir uiiesra lie ves ie ti'.ins|iareiile 1 1 forie, tl avan nt jnè^

de trm.i ) iril» de lidigiieiir, ne Se (liUièiem et ne se eoiilrac-

ttieiit piiiiit ilteina iveiiieut, inaisilemcurereiileiillés il rem-

plis (l.iir jusqu'au muiiient uù l'animal expira. Trans. pliîl.,

D« U4.
• Vuyet, à ce fujet, Kalm, ouvrage dija cité.

fiée; une soif dévorante consume; et si l'on

cherche à l'étancher, on ne fait que redoubler

les tourments de son agonie. Les crachats sont

ensanglantés; les chairs qui environnent la plaie

se corrompent et se dissolvent en pourriture;

et , surtout sic'est pendant l'ardeur de la cani-

cule
, on meurt quelquefo-s dans cinq ou dix

minutes , suivant la partie où on a été mordu \

On a écrit ([ue les Américains se servaient, con-

tre la morsure du boiquira , d'un emplâtre com-

posé avec la tête même du serpent écrasé. On
a prétendu aussi qu'il fuit les lieux où croît le

dictame de Virginie, et l'on a essayé de se ser-

vir de ce dictame comme d'un remède contre

son venin ^; mais il parait que le véritable anti-

dote, que les Américains ne voulaient pas dé-

couvrir, et dont le secret leur a été arraché par

M. Teinnint, médecin écossais, est le polygale

de Virginie, Sénéka ou Sénpga ( Polyuala Se-

nega)'\ Cependant il arrive quelquefois que

ceux qui ont le bonheur de guérir, ressentent

périodiquement, pendant une ou deux années,

des douleurs très-vives, accompagnées d'en-

flure; quelques-uns même portent toute leur

vie des marques de leur cruel accident, et res-

tent jaunes ou tachetés d'autres couleurs.

Le capitaine Hall* fit, dans la Caroline, plu-

sieurs expériences touchant les effets de la

morsure du boiquira sur divers animaux; il fit

attacher à un piquet un serpent à sonnette long

d'environ quatre pieds. Trois chiens en furent

mordus ; le premier mourut en quinze secondes
;

le second, mordu peu de temps après, périt au

bout de deux heures dans des convulsions ; le

troisième, mordu après une demi-heure, n'of-

frit d'effets visibles du venin qu'au bout de trois

heures.

Quatre jours après, un chien mourut en une

demi-minute, et un autre ensuite en (piatre mi-

nutes ; un chat fut trouvé mort le lendemain de

l'expérience; on laissa s'écouler trois jours ; une

gienouille mordue mourut en d( u.\ minutes, et

un poulet de trois mois dans trois minutes.

Quelque temps après, on mit auprès du boi-

* V(»yez M Launnii,
' On lit . (i.ms le» Trans. iiliilosoph., année 1663. ((n'en Vir

giiiie, en 1657, au iiinis de juillet, un attarlt.i au lioiit d'une

lon^î'ie li.igiieit'- de- feu Iles de ilictune niie l'on .iva t un peu

bioyées , et ipi'uu les .ipproclia du iiiusr.iu d'un serijeut 1 son-

ni'tle, <|ui se tuiirni et s agita vlveiueui loiiiiiie pnur les évi

ter mais qm mourut dvaiii une d ml-lieine, el parut n expi-

rer (jue par l'effet de l'odeur de ces feuilles.

' M. Linuéeet M. I.aurenti

* Transactions pbilosopijitjues.



quira un Serpent blanc , sain et vigoureux ; Ils

se mordirent l'un l'antre ; le serpent à sonnette

répandit mémo quelques gouttes de sang; il ue

donna cependant aucun signe de maladie, et le

serpent blanc mourut en moinsde liuit minutes.

On agita assez le boi(iuira pour le forcer à se

mordre lui-même, et il mourut en douze minu-

tes'; ainsi ce furieux reptile peut tourner con-

tre lui ses armes dangereuses, et venger ses

victimes.

Tranquilles haliitants de nos contrées tempé-

rées
,
que nous sonuncs plus heureux , loin de

ces plages où la chaleur et l'humidité régnent

avec tant de force! INous ne voyons point un

serpent funeste infecter l'e^iu au milieu de la-

quelle il nage avec facilite; les arbres dont il

parcoui't les rameaux avec vitesse; la terre dont

il peuple les cavernes ; les bois solitaires, où il

exerce le même empire que le tigre dans ses dé-

serts brûlants, et dont l'obscurité livre plus

sûrement sa proie à sa morsure. Ne regrettons

pas les beautés naturelles de ces climats plus

chauds que le nôtre , leurs arbres plus touffus,

leurs feuillages plus agréables , leurs lleurs plus

suaves, plus belles : ces (leurs, ces feuillages,

ces arbres cachent la demeure du serpent à

sonnette.

DES SERPENTS. 4^3

LE MILLET'.

Crotalus iiiiliarius, LIdq., Gmel., Lacep., Mcrr.

Ce serpent à sonnette a été observé dans la

Caroline par MM. Garden et Catesby ; nous
allons le décrire d après un individu conservé

dans le Cabinet du Roi. Le dessus de son corps

est gris , avec trois rangs longitudinaux de

taches noires ; celles de la rangée du aiiîleu

sont rouges dans leur centre, et séparées i'une

de I autre par une tache rouge. Lede.ssQ* de la

tête est couvert de neuf écailles plus grandes

que celles du dos, et disposées sur quatre

rangs ; la mâchoire supérieure est garnie de

deux crochets mobiles et très-allongés ; les

écailles qui revéteni le dos sont ovales, et rele-

vées par une arête. Le miliet a ordinairement

cent trente-deux grandes plnques sous le corps,

et trente-deux sous la queue. L'individu qui

fait partie de la collection du Koi a quinze

pouces dix lignes de longueur totale , et

sa queue est longue de vingt-deux lignes ; sa

sonnette est composée de onze pièces , a une

ligne de largeur dans son plus grand diamètre,

et est séparée des grandes plaques par un rang

de petites écailles.

( La morsure de cet anim.il est très-danserense dans tou-

« tis les p.inii s du ror|is ; les chevaux et les bieDlseii meurciii

• presiiui' à rin>laiit : les cliuiis la sniitieiinent iiiieiu ; i|uel-

< qlle^-llns oui é é g-éris ciiii| fois : le.x horimies le sont aussi

« lorsqu'on y f niédie a ti-iiips ; mais .niaiid la di.'iit tiieiirli iéi e

« a ouvert un fjros vaisseau , ou meurt eo deux ou irois mi-

t iiutes. Les' otiities de cuir ne Mint pas un [réservai if assuré.

« la lient est si aiguë , (| i elle les perce f.icilemeut, suiioul

• quand 1 1 bottnc esl juste à la jamb : on prelcnd cpiMI v..u'.

« mieux porter île grandis cuitities de niaielot.ipii descendent

• jus (u'aiix taUjns ; lorsi|ue le serpent y mord , il s y fait des

« plis (pu s'iipp"Si'Ui à I elfort de la deni et des màcliou-es;

i mais il peiitélre plus sûr di' potier les unes et les auU'es. •

« Kalm, Méin. de Suéde. Cl.ll^ct. acad. t; XI, p. 93.

€ l.eseipcnt a sonmtte n'est nulle part si cummun qu'an

t l'nragu.iy. On y obseï ve que lurque ses geiicivrs sont ti op

« pi jnes de viniii, il souffre beaucoup; que. pour s'i n dé-

• cbargcr, il itt que tout ce qu'il reiicnntre ; et que, par deux

« crocliits creux ass' z larges à leur racine, et terminés en

i pointe, Il iiisiniie, dai.sli putie qu'il saisit , l'liuuiei>r qui

c riiicoinmoddii. l.efiel de sa morsure, et de celede plu-

< sieurs autres serpents du nu nie pays, est fort pniuipt ;

< qneliiuifois le s.uig sort en ait iidauce par les yeux, les iia-

• fines , les oieill-s , ie> gcucivrs ei les jointuies iies o. glis;

• mais les aiitiiiotes ne inauquenl point eiint e ce [loisdu. On
yempioir ^ullont, avec succès, uii" perie qu'on nninuie

I Saint l'anl, le bézo.rd r| l'.nl , (|.i'on applique sur la pan-

t après l'avoir mai lié; la teie de l'anuiial même et sou foie ,

t qu'on maiise ^mur puiilier It-sang. ne sont pas un reinéiie

f luiiins vanté; cepeiiji. t le plus sur est de coiiiineneer p.r

€ faie sur-ie-. Iiaiiqi une inci mu à la p,iitie piquée, et d'y

c appli.pit-rdu sDiif, e; ce iiii siiifit njéine quel uefms pour la

• guérisiin. • H st. nat. du l'érnu et des contrées voisines.

Hist. géu. des Vuy., éd. mil, t. LIU, p. 4l9.

LE DRYINAS^

Crotalus Dryinas, Liiin., Lacep., Merr.; Crot. iinma-

cula.us, Latr. ; Crot. strepilans, Daud.

Presque tous les serpents à sonnette ont les

mêmes habitudes naturelles; nous ne répéte-

rons pas ici ce que nous avons dit à l'article du

boiquira , et nous nous contenterons de rappor-

ter les traits principaux de la conformation du

dryinas.

Ce dernier reptile est blanchâtre, avec quel-

ques taches d un jaune plus ou moins clair; il a

ordinairement cent soixante-cinq. grandes pla-

ques sous le corps , et trente sous la queue ; le

dessus de sa tête présente deux grandes écailles,

et celles qui garnissent son dos sont ovalt^s et

relevées par une arcte. Ou le trouve en Amé-

rique.

< Le Millet. M. Daubenton, Encycl. ir.éth. — Calesby, Ca-

rol. 2. tali. t,l.

» Le Ser(.ent à sonnette. M. Daubenton, Encyel. méth.—

AiiiQ'n. acadeni. mus. priiic. p. 378. 24. - Cdudi.^onti Dryi-

f(«.v. 206. C iiid sona orienlnlis, 207. Laur. Spec. Illfid. —
Séba, mus. -2, tab. 93, lig. 3, et tab. 9G, fig i.
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LE DURISSUS'.

Crotalus atricaudalus, Merr. ; C. Diiiissus, Lacep.,

Daiid.; T. Boi iiiira, Laccp. ; C. alricandus, Daud.;

C. horridus, Shaw '.

Ce serpent a le dessus du corps varié de

blanc et de jaune , avec des taches rhomboida-

Jes, noires et blanclies dans leur centre. Le

'commet de sa tète est couvert de six grandes

'écailles placées sur trois rangs; le dos est garni

d'écaillés ovales et relevées par une arête. L'in-

dividu que nous avons décrit, et que nous

avons vu au Cabinet du Roi, n'avait qu'une

pièce à sa sonnette; sa longueur totale était

d'un pied cinq pouces six lignes, et celle de sa

queue d un pouce huit lignes. Il avait des cro-

chets à venin longs de quatre lignes, et dont

l'extrémité était percée par une fente d'une

ligne de longueur; il paraissait que lorsque l'a-

nimal était en vie, il pouvait faire avancer au

delà des lèvres les deux os de la mâchoire infé-

rieure, qui n étaient réunis que par des menv-

branes, et que l'on voyait armes de dents tour-

nées en arrière, et plus grandes vers le museau
que vers le gosier^.

LE PISCIVORE*.

Coluber (IS'atrixi piscivorus, Merr. ; Crotalus piscivo-

ru8. Lac. ; Scyiale piscivora, Lalr., Da..d. ; Coluber

aquaticus, Sbaws.

C'est Catesby qui a parlé le premier de la

conformation et des habitudes de ce serpent

,

que l'on trouve dans la Caroline, où il porte le

nom de serpent à sonnette. Sa queue n est ce-

pendant pas garnie de pièces mobiles et un peu

sonores; mais elle est terminée par une pointe

de nature écailleuse, longue ordinairement d un

demi-pouce, et dure comme de la corne. Cette

espèce d'arme a donné lieu à plusieurs fables.

On a prétendu qu'elle était aussi dangereuse

< LeTenihlam. M. n.iuhenton, Encycl. iiiftli —Croinl Du-
rissna Liiiii., aiii|)liitiia Seip. — Cdiidisonn f)iiii^sii.\,20'i,

Laiir Spec. med. — seba, mus. 2, tab. 93, lig. i, TetiU<i-

colzoïiplii.

» Celte rspèce n'est pas différente d • celle du boiqiiira, d<-

criie ci-rtv.mi. p. *IG. D.

' Le dui i Sus a oi ilin lirement cent soixante-donze grandes

plaques smi.- le corps, et vingt el une sou^ la tiueue.

4 TIte If^aUr friper. Vipéred'eaii. Catcsby, Carol. 2, p. 43,

pi. 43.

* fti. Cuvier ( Rrgnt' animal, t. Il, p. 79, no'e ). remar(|ue

que rien ne prouve queceserpeni soit un Cr^ taie et iiième .jiie

ce soit un serpent venimim. Les dents, que Catesby figure,

>oot semblables à celles des couleuvres. D.

( que les dents de l'animal
,
qu'elle pouvait éga-

lement donner la mort, tt que même, lors-

qu'elle perçait le tronc d'un jeune arbre dont

lécorce était encore tendre, les fleurs se fa-

naient dans le même instant, la veidure se flé-

trissait, larbre se desséchait et mourait. La
vérité, relativement aux propriétés du pisci-

vore, est, suivant Catesby, que sa morsure

peut être très-funeste. Sa tête est grosse, son

cou menu, sa mâchoire supérieure armée de

grandscrocbets mobiles. Ledessusde son corps,

qui a quelquefois cinq ou six pieds de longueur,

présente une couleur brune; le ventre et les

cotés du cou sont noirs , avec des bandes jau-

nes, transversales et irrégulieres. Il est tres-

agile et tres-adroit a prendre des poissons. On
le \oit souvent, pendant lété, étendu autour

des branches d'arbres qui pendent sur les riviè-

res; il y saisit, avec rapidité, le moment de

surprendre les oiseaux qui viennent se reposer

sur l'arbre, ou les poissons qu'il aperçoit dans

l'eau; il s'élance sur ces derniers, les poursuit

en nageant et en plongeant avec beaucoup de

vitesse, et en prend d'assez gros qu'il entraine

sur le rivage, et qu'il y avale avec a\idité; et

voila pourquoi nous l'avons nommé Piscivore.

Jl se précipite aussi quelquefois du haut des

branches , ou il se suspend , sur la tête des hom-

mes qu'il voit passer au-dessous de lui dans un

bateau '

QUATRIEME GENRE.

SERPExNTS
DONT LE DESSOUS DU COBPS ET DE LA QUEUE

EST GAEisi d'Égaillés ^ejullables a celles

DU DOS.

ANGUIS.

Les serpents de ce genre sont très-différents

des autres
,
par leur conformation extérieure.

Au lieu d'avoir au-dessous de leur corps de

grandes plaques , faites en formes de bandes

transversales, et une ou deux rangées de ces

mêmes plaques au-dessous de leur queue, ils

' Catesby, k l'endroit déjà cité.
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sont couverts parfont de petites écailles sem-

blables à celles que les couleuvres, les boa, les

serpents à sonnette, et la plupart des autres

reptiles ont au-dessus du dos. Les écailles de la

rangée du milieu du dessous du corps et de la

queue sont cependant , dans quelques anguis

,

un peu plus grandes que les autres; et c'est

celles-là qu il faut alors compter pour reconnaî-

tre plus aisément l'espèce de l'animal, de même
que l'on compte dans les boa et dans les cou-

leuvres, les grandes pièces qui revêtent le des-

sous de leur corps. Ces grandes plaques, cou-

chées les unes sous les autres sous le ventre et

la queue des couleuvres et des boa, se redres-

sent contre le terrain lorsque ces serpents veu-

lent aller en arrière, et leur opposent alors une

résistance plus ou moins forte; aussi les anguis,

qui n'ont point de ces grandes pièces peuvent-

ils exécuter des mouvements en tous sens avec

plus de facilité que la plupart des autres rep-

tiles; et c'est ce qui leur a fait attribuer, par des

voyageurs, le nom d'Amphisbène ou de double

marcheur *
; mais cette dénomination nous pa-

rait devoir mieux convenir au genre des serpents

k anneaux auxquels, en effet, M. Linnée Va.

attachée exclusivement.

Comme la plupart des expressions exagérées

ont produit assez souvent des erreurs grossières

ou des contes ridicules , on n'a pas dit unique-

ment que les anguis pouvaient se mouvoir en

arrière presque aussi aisément qu'en avant; on

a prétendu encore qu'ils pouvaient se conduire

et courir pendant longtemps , dans les deux

sens, avec une égale facilité; qu'ils avaient des

yeux à chaque extrémité du corps, pour discer-

ner leur route en avant et en arrière; qu'ils y
avaient même une tète complète; qu'on s'expo-

sait aux mêmes dangers, en les saisissant par

l'un ou lautre bout; qu'ils étaient très à crain-

dre pour les petits animaux dont ils se nourris-

saient, parce (jue jamais le sommeil ne les em-

pêchait de s'apercevoir du voisinage de leur

proie; que pendant qu'une tête dormait, l'autre

veillait, etc. Mais c'est assez rapporter des opi-

nions que ion ne doit pas craindre de voir se

répandre , et que par conséquent on n'a pas be-

soin de combattre. Nous devons même convenir

que la conformation des anguis est une des plus

propres à faire naître ces erreurs; leur queue

est, en effet, très-grosse en comparaison du

' Plusieurs ans'iisoni étéfuviiyés d'Aniëricjue ou d'allleiirf,

au Cabiuet du Koi, sous le uoiu {!'.! inpkUbcne.

corps, et son extrémité arrondie ressemble
d'autant plus à une tète , même lorsqu'on la

considère à une petite distance, que les diverses
taches

,
qui varient ordinairement sa couleur,

sont disposées de manière à représenter des
yeux, des narines et une bouche. D'ailleurs les

yeux des anguis étant très-petits , on a de la

peine à les distinguer à l'endroit où ils sont

réellement, et on peut plus facilement être

trompé par leur apparence. C'est cette petitesse

des yeux des anguis qui les a fait nommer
serpents aveugles par plusieurs voyageurs;

mais cette dénomination, qui, à la rigueur, ne

convient à aucun serpent, ne doit pas être du
moins appliquée aux Anguis, ni aux Amphts-
bènes ou Serpents à anneaux; nous ne l'em-

ploierons quepour désigner les dimensions encore

plus petites des yeux des serpents que M. Lin-

née a nommés Cœcilia, et que nous nommons
d'après lui Cœciles.

L'ORVET '.

Anguis fragilis, Merr.,Linn.,Cuv., Latr., Daud.

Ce serpent est très-commun en beaucoup de

pays. Il se trouve dans presque toutes les con-

trées de l'ancien continent depuis la Suède jus-

qu'au cap de Bonne-Espéiance. Il ressemble

beaucoup à un quadrupède ovipare dont nous

avons déjà indiqué les rapports avec les An-
guis, et auquel nous avons conservé le nom de

Seps; il n'en diffère même en quelque sorte à

l'extérieur, que parce qu'il n'a pas les quatre

petites pattes dont le seps est pourvu; aussi ses

habitudes sont-elles d'autant plus analogues à

celles de ce lézard, que le seps ayant les pattes

extrêmement courtes, rampe plutôt qu'il ne

marche , et s'avance par un mécanisme assez

semblable à celui que les anguis emploient pour

changer de place.

La partie supérieure de la tête est couverte

de neuf écailles disposées sur quatre rangs,

mais différemment que sur la plupart des cou-

' Couleuvre commune, en Picar lieet dans plusieurs autrei

priivincrs de France. — Serpent i!e verre. — Ativoye — Or«

vei. M. Dai^beiit .11. Encyel. mélli. — AIdr. Serp. 243. C.œrilia

ruigiiiis. — Imperat. iiat. ôl6. CœcilUi Gemeri. — R .i, qtia»

dniii. 289 Cœcilia Typhius. —Anguis fngilis. (25 tab. 5,

lis- 2. L.Mir. Spec. raed. — Typlilups. Cwriiin. a lU'nd

If'orm Se tia illuslrata, aiitore Koberlo S.bhaldo.— Anguis

Fiagili.s, Bliiid Wonn. ZiO'O^ie I5nlaririii|iie. t. UI. p, 55,

id 2,ï, n" 13. — tngui.i fragilis. Wulf. I htliyoJogia cum
ainphibiis legni lîorii.ssici. — Orvet. Dict d'Hist. nat., pai

M. Valraoïit de Boraare.
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Isiivres T-e premicT rang présente une écaille

,

»e socoiiJ deux , et les deux autres en olTreiit

chacun trois. Les écailles qui garnissent le

dessus et le dessous de sou corps sont très-

petites, plates, hexa;iones, brillantes, bordées

d'une couleur blanchâtre, et rousses dans leur

milieu; ce qui produit un grand nombre de

très-petites taches sur tout le corps de l'animal.

Deux taches plus grandes paraissent, l'une au-

dessus du museau, et l'autre sur le deriière de

la tète, et il en part deux raies longitudinales

,

brunes ou noires, qui s'étendent jus(|u'a la

queue, ainsi (|ue deux autres raies d'un brun-

chîitain (|ui partent des yeux. Le ventre est d'un

brun très-foncé, et la gorge marbrée de blanc,

de noir el de jaunâtre. Toutes ces couleurs peu-

vent varier suivant le pays, et peut-être suivant

râ<.'e et le sexe. Mais ce (|ui peut servir beau-

coup à 'distinguer l'orvet d'avec plusieurs autres

angiiis, c'est la longueur de sa queue qui égale

et même surpasse quelquefois celle de son

corps; l'ouverture de sa gueule s'étend jus-

qu'au delcà des yeux; les deux os de la mâ-

choire inférieure ne sont pas séparés l'un de

l'autre comme dans un erand nombre de ser-

pents; et en cela l'orvet ressemble encore au

seps et aux autres lézards. Ses dents sont cour-

tes, menues, crochues et tournées vers le gosier.

La langue est comme échancrée en croissant.

On a écrit (|ue ses yeux étaient si petits, qu'on

avait peine à les distinguer; cependant quoi-

qu'ils soient moins grands à proportion que

ceux de beaucoup d'autres serpents, ils sont

très-visibles, etd'ailleurs noirs et très-briliants'.

Il ne parvient guère à plus de trois pieds de

longueur. On a prétendu que sa morsure était

très-dangereuse^; mais il n'a point de crochets

mobiles, et d'après cela seul on aurait dû sup-

poser (|u'il n'avait point de venin; d'ailleurs

les expériences de M. Laurent l'ont mis hors

de doute *. De quelque manière qu'on irrite

cet animal, il ne mord point, mais se contracte

avec force, et se roidit, dit M. Laurent, au poijit

* L*"» écailles qui recouvrent ses lèvres ne sont pas pins

griiides i]iie collrs niii rt\éleiit son dos; aiiciines de celles

qui gTiii^seni le des-ous d»- >on corps ne soai plus sr.mdes

qiie 1 urs vwisiiies. Il en a ordin lir'men'. ceul U'eiiie-cinq

rang» Sous le curjis. et a>ii»iit s mis la (ju '<e.

' Si wtnc;kf Id , d.ins sou H sloire des U'ptiles de 1 1 Silésie,

a écnl ciu-, dans cette province, on reyaidaitrorvel connue
vemin iix.

•M Laurent, onvrage déjà cité, p. t79. Les auteurs de la

Zoii!of,Me Hntaiiniijue disent qu'en Angleterre l'orvet li'est

Doint resardé cuaiiue dangereux.

d'avoir alors l'inflexibilité du bois. Ce natura-

liste fut obligé d'ouvrir par force la bouche

d'un orvet, et d'y introduire la peau d'un cViien,

que les dents de l'animal trop courtes et trop

menues ne purent percer; de i)etits oiseaux

emplovés à la même expérien^-e, et blessés par

le reptile, ne donnèrent aucun signe de venin :

la chair nue d'un pigeon fut aussi mise sous les

dents de l'orvet qui la tint serrée pendant

longtemps, et la pénétra de la liqueur qui était

dans sa bouche; le pigeon fut bientôt guéri

de sa blessure , sans donner aucun indice de

poison.

Lorsque la crainte ou la colère contraignent

l'orvet à tendre ainsi tous ses mtiscles, et à

roidir son corps, il n'est pas surprenant qu'on

puisse aisément en le frappant avec un bâton,

ou même une sim.ple baguette, le diviser et

le casser, pour ainsi dire, en plusieurs petites

parties. Sa fragilité tient à cet état de roideur

et de contraction, ainsi que l'a pensé M. Lau-

rent qui a très-bien observé cet animal, et

elle est d'autant moins surprenante que ses

vertèbres sont très-cassantes par leur nature,

comme celles de presque tous les petits ser-

pents, et des petits lézards, et que ses mus»

des sont composés de fibres qui peuvent aisé-

ment se séparer. C'est cette propriété de l'orvet

qui l'a fait appeler par M. Linnée Atig nia fra-

gile , et qui l'a fait nommer par d'autres auteurs

Serpent de verre.

On vient de voir que l'orvet se trouve en

Suède : il habite aussi l'Lcosse '
; et, d'après

cela, il parait qu'il ne craint pas le froid autant

que la plupart des serpents, quoi([u'il soit eu

assez grand nombre dans la plupart des con-

trées tempérées et même chaudes de l'Europe;

il a pour ennemis ceux des autres serpents , et

particulièrement les cicognes - qui en font leur

proie d'autant plus aisément, qu'il ne peut leur

opposer ni venin, ni force, ni même un volume

considérable.

Il s'accouple comme les autres reptiles; le

màle et la femelle s'entortillent l'un autour de

l'autre, se serrent étroitement par plusieurs

contours et pendant un temps assez long. On a

vu des orvets demeurer ainsi réimis pendant

plus d'une heure ^. Les petits serpents de cette

' SIMiald, à rendrit déjà cité.

' s iiwtiicKfeld. iljsioi f dis Reptiles de la Siléds.

' Noies manuscrites conunuuiLjuées par M. de Stpl-Fon-

tuijies.
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espèce n'éclosent pas hors du ventre de leur

mère, comme la plupart des couleuvres non

venimeuses; mais ils viennent au jour tout for-

més '. Un tiès-bon observateur ^ ayant ouvi rt

deux femelles, trouva dix serpenteaux dans

une qui ét<iit longue de treize pouces , et sept

ians l'autre ((ui n'avait qu'un pied de lon^jucur.

Ces petits serpents étaient parfaitement foi'més.

lis ne différaient de leur mère que par leur

grandeur, et par leurs couleurs qui étaient plus

feibles; les plus grands avaient vingt et une li-

gnes, et les plus petits dix-huit \\<j,nQS de lon-

gueur. Le temps de la portée des orvets est au

moins d'un mois, et M. de Scpt-Fontaines, qUe

nous venons de citer, s'en est assuré en gar-

dant chez lui une femelle qui ne mit bas qu'un

mois après avoir été prise : elle ne parut pas

grossir pendant sa captivité'.

C'est ordinairement après les premiers jours

de juillet, que l'orvet parait revêtu d'une peau

nouvelle dans les provinces septentrionales de

France. Son dépouillement s'opère comme celui

des couleuvres ^; il quitte sa vieille peau d'au-

tant plus facilement, qu'il trouve à sa portée

plus de corps contre lesqiuls il peut se frolter
;

Il arrive seulement quelquefois que la vieille

peau ne se retourne que jusqu'à l'endroit de

l'anus, et qu'alors la queue sort de l'enveloppe

desséchée qui la recouvrait, comme une lame

d'épée sort de son fourreau *.

L'orvet se nourrit de vers, de scarabées, de

grenouilles, de petits rats, et même de cra-

pauds; il les avale le plus souvent sans les mâ-

cher; aussi ariivc-t-il quelquefois que de petits

vers viennent jusqu'à son estomac
,
pleins en-

core de vie, et sans avoir reçu aucune blessure.

M. de Sept-Fontaines a trouvé dans le corps

d'un jeune orvet , un lombric ou ver de terre

long de six ponces, et de la grosseur d'un tuyau

de plume ; le ver était encore en vie, et s'enfuit

en rampant.

Malgré leur avidité naturellr", les orvets peu-

vent demeurer un très-grand nombre de jours

sans manger, ainsi que les autres serpents, et

M. de Sept-Fontaines en,a eu chez lui qui sesont

laissés mourir au bout de plus de cinquante

• Rai, à remlroil déjà cité ; et notes manuscrites de M. de
Sepl-Fi'iilaiiies.

' M (le Se|it-F-'nt;iinPS.

' Lettre lie M de Se|ii-Fontainns à M. le comte de Lacé-

pède, du 7 (léce Mj.re 'T«s.

< Voyez larii ied- la Ciiiieiivre d'E^ciilape.

* Notes mauusciite!) de M. de Se;it-Poutaiue8.

jours, plutôt que de toucher à la nourriture
qu'on avait mise auprès d'eux, et (ju'ils auraient
dévorée avec préeipitation s'ils avaient été en
liberté.

L'orvet habite ordinairement sous terre dans
des trous qu'il creuse ou qu'il agrandit avee son
museau; mais comme il a besoin de respirer

l'air extérieur, il quitte souvent sa retraite.

L'hiver morne, il perce quelquefois la neige qui

couvre les campagnes, et élève son museau au-

dessus de sa surface, la température assez douce
des trous soulerrains qu'il choi.sit pour asile

l'empêchant ordinairement de s'engouulir com-

plètement pendant le froid. Lorsque les cha-

leurs sont revenues, il passe une grande partie

du jour hors de sa retraite; mais le plus sou-

vent, il sen éloigne peu, et se tient toujours à

portée de s'y mettre en sin-eté.

Il se dresse fréquemment sur sa queue qu'il

roule en spirale, et qui lui sert de point d'ap-

pui
;
et il demeure quelquefois longtemps dans

cette situation. Ses mouvements sont rapides,

mais moins que ceux de la couleuvre à eoliier.

Il ne répand pas communément d'odeur dés-

agréable *.

L'ERIX^.

Anguis Eryx, Linn. , Merr.; Anguis fragllis, LInn.,

Cuv. ».

Cet anguis a beaucoup de rapports avec l'or-

vet, dont il n'est peut-être qu'une variété. Il a

le dessus du corps d'un roux cendré avec trois

raies noires trcs-étroites qui s'étendent depuis

le derrière de la tête jusqu'à l'extrémité de la

queue. Ses yeux sont à peine visibles. Il a la

mâchoire supérieure un peu plus avancée (]ue

l'inférieure. Ses dents sont assez longues relati-

vement à sa grandeur, égales, et un peu cour-

bées vers le gosier. Ses écailles sont arrondies,

un peu convexes, luisantes et uni(S. Sa (pieue

est un peu plus longue que le reste ilu corps. Il

a cent vingt-six rangs d'écaillés au-dessous du

corps, et cent trente-six au-dessous de la queue;

• Personne n"a mieux étudié les Iiabitndes de l'orvet que

>.!. de Seiil-fA'iitrtmc-s, à 'lui iiou-^ levons la coiM.iJ.vsince île

la (>lu|iarl desdétiiN que nous venons iie r.i|i|>^irl'T.

^ Abiidren. dans y ^^^iellrs emlroits île rAn-lpiene, parce

qn*'tiieirniivedans l'Alienleen Sliir.'.— Ki vx M Uaubeiiion,

Encycl. niéth. — (".ronov. nuis. 2. |i S.ï. ii" 9.

» ,M. Cnvierdit i|ne Wlniiiis Kriix ySf I.ninée , dé-ril ilan»

cet article, ne-t qu'un jenne orvet coiniuun , ou les lignes

dorsale!) sont encore bien inarquécii. U.
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on le trouve en Europe , particulièrement en An-

gleterre; et il habite aussi plusieurs contrées de

l'Amérique.

LA PEINTADE».

Acontias Mcleapris, Merr. ; Anguis Mcleagris, Linn.,

Schn.; Erjx Meleagris, Daud.

Nous conservons ce nom à un anguis qui se

trouve dans les Indes ; il a cent soixante-cinq

rangs d'écailles sous le corps , trente-deux sous

la queue , et le dessus du corps verdàtre avec

plusieurs rangées longitudinales de points noirs

ou bruns.

Il nous semble qu'on doit regarder comme

une variété de cette espèce , un anguis que

M. Piillas a observé sur les bords de la mer

Caspienne, et qui a à peu près la longueur d'un

pied; la grosseur du petit doigt; cent soixante-

dix rangs d'écailles sous le corps; trente-deux

rangs sous la queue; la tête grise tachetée de

noir; le corps noir pointillé de gris sur le dos,

et de blanchâtre sur les côtés ; la queue longue

de deux pouces et variée de blanc "'.

LE ROULEAU \

Tortrix Scyfale, Merr. ; Anguis Scj laie, Linn., Laur.,

Latr., Uaud. ; Anguis corallina et caTulea, Laur. \

Cet anguis se trouve dans les deux continents.

Il est très-commun en Amérique, ainsi que dans

les grandes Indes; mais c'est toujours dans les

pays chauds qu'on le rencontre. Sa tête un peu

convexe par-dessus et concave en dessous , est

à peine distinguée du reste du corps par trois

écailles plus grandes que les autres qui la cou-

vrent. Ses dents sont assez nombreuses , et

comme elles sont toutes égales , et qu'il n'a pas

de crochets mobiles, l'on doit présumer qu'il

n'est point venimeux. Le corps et la queue sont

garnis par -dessus et par -dessous d'écailles

blanches bordées de roux ^ et tout le corps est

'La Peiiitade. M. D.mbenion , Encycl. mélh. — j4ngtiis

MeleiigiU, (24, Laur. Spec nied. — Séba, mus. 2, lab. 2\,

fis 4.

' A'igvis milîaris. Voyage de M. Pallas dans différentes

provinces de fi iii|(ne de Kn-sie, siippl., t II.

' Lf Houl-.iu M. Daiibenion, Encyi.l. niClh. — Mus. Ad. fr.

lab. 6, fig. 2. - tîronnviiis. mus. 2. n 4 jéngins.— Séba,

mu». 2. ial> 2 tig. r 2, 3. 4; 'ab. 7.fi^'.4. t/t t;ib. 20, fis- 3.

* Selon M . Merri-m, celte espèce e»t la même que le Auuge,

difril ci après. I).

& Le Roui au a denxc>'nt quarante rangs d'écailles sous le

corps, et Ueise raugs sous la queue.

varié par des bandes transversales qui, en for-

mant des anneaux de couleur, gardent leur pa
ralléllsme ou se réunissent avec plus ou moins

de régularité. L'on ne sait pas piécisément à

quelle grandeur peut parvenir le serpent rou-

leau; mais d'après les divers individus qui ont

été décrits par les naturalistes, et ceux qui son*

conservés au Cabinet du Roi , nous présumons
qu'elle n'est jamais très-considéiahle

,
que le

diamètre de cet anguis n'est ordinairement que
d'un demi-pouce, et que sa longueur n'excède

guère deux ou trois pieds '.

Il se nourrit de vers, d'insectes, et surtout de

fourmis, et voilà tout ce que Ion connaît des

habitudes de ce serpent.

LE COLUBRIN ».

Tortrix coluhrina, Merr.; Ang lis colubrina, Hasselq.,

Linn., Schn. ; Eryx colubriaus, Daud.

M. Hasselquist a fait connaître cet anguis

que l'on trouve en Egypte : ce serpent a le

corps varié d'une manière très-agréable, de

brun et d'une couleur pâle; on a compté cent

quatre-vingts rangs d'écailles sous son corps,

et dix-huit sous sa queue.

LE TRAIT K

Tortrix Jaculus, Merr. ; Anguis Jaculus, Linn., Schn.,

Latr.; Eryx Jaculus, Daud.

Cet anguis habite en Egypte, ainsi que le co-

lubrin, et c'est aussi M. Hasselquist qui l'a fait

connaître. Ce serpent a cent quatre-vingt-six

rangs d'écailles sous le corps, et vingt-trois sous

la queue. Celles qui garnissent son ventre sont

un peu plus larges que celles qui recouvrent

son dos.

LE CORNU \

Eryx Cérastes, Daud.; Anguis Cérastes, Hasselq.

«

Linn., Scbu., Lacep., Latr. '.

Cet anguis a beaucoup de rapports avec la

* Sa queue est très courte en proportion du corps, dont 11

longueur est le pbis souvent Ireute fois piu:> cousidérabU

que celle di' la queue.

' Le colubrin. M. Daubenton, Encycl. métb.

' LeTrail.M. Daubenion, Encycl. niéth. — Hasselquist, il.

519. u<>6'..

* Le Cornu. M. D.iulienlon, Eocyrl. méth.

* Cetie espèce, duui l'existence n'est pas encore surfisam-
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couleuvre céraste ; il a , comme ce dernier rep-

tile, deux espèces de cornes sur la tête; mais

nous avons vu que, dans le céraste, ces émi-

nences tiennent à la peau, et sont de nature

écailleuse , au lieu que , dans le cornu , ce sont

deux der)ts qui percent la lèvre supérieure , et

ressemblent à deux petites cornes. On trouve

cetanguis en Egypte, où il a été observé par

M. Hasselquist, et où vit aussi le céraste, l.e

cornu a deux cents rangs d'écaillés sous le

ventre, et quinze sous la queue.

LE MIGUEL ».

Tortrix macnlata , Mcrr. ; Aiiguis maculata , Linn.

,

Laur., Daud.; Aiiyuis decussataet A. tessellata, Laur.

Tel est le nom que l'on donne à cet anguis

dans le Paraguay , et dans plusieurs autres con-

trées de l'Amérique méridionale. Les écailles

qui le couvrent sont brillantes et unies. Le

dessus de son corps est jaune , et présente une

et quelquefois trois raies longitudinales brunes

avec des bandes transversales très-étroites , et

'ie la même couleur. Le miguel a deux cents

rangs d'écaillés sous le ventre , et douze sous la

queue ; on voit neuf grandes écailles sur la par-

tie supérieure de sa tête. Un individu de cette

espèce, conservé au Cabinet du Roi , a un pied

de longueur totale , et sa queue est longue de

trois lignes.

LE RÉSEAU ^

Tortiix reliculata, Morr. ; Anguis reticulata, Liun.,

Latr., Daud.

Cet anguis a les écailles qui garnissent le

dessus de son corps brunes et blanches dans

leur centre, ce qui le fait paraître comme cou-

vert d'un réseau brun. Ou le trouve en Amé-

rique. Il a cent soixante-dix-sept rangs d'écaillés

sous le ventre, et trente-sept sous la queue;

le dessus de sa tète est revêtu de grandes

écailles.

nient constatée, n'a été meniionné ni par M. Cuvier, ni par

M. Merreiii. U.

' Lr Miguel. M. n.mhenton. Encycl. méth. — Mus. Ad. fr.

1, p. 21. t.il). 21, li°. 3. — (ironov. unis. 2. p. 33. n"3.— Mi-

guel. Dici. d II SI. liât., par M. Valiuout deBumare. — Séba,

mus. 2, tab (00, tii,'.2.

' Le Rési'au. M. U.iiilienton. r^ncycl mé\h.— /ingnîs reti'

culala.\l% l.aiir S|ie •. meil. — Gronov. mus. 2, p. 34, n°7.

• - Scheuchiitr. Physic. sacr. 747, 4.

LE JAUNE ET RRUN V

Hyalinus vcntralis, Merr. ; Anguis vcntralis, Linn.,
Latr.; Chamii'sanra veutrali.s, Schn.

Cet anguis se trouve en grand nombre dans
les bois de la Caroline et de la Virginie , où il f

été observé par MM. Catesby et Garden , et où
on ne le regarde pas comme dangereux. Il pa-

raît moins sensible au froid que les autres ser-

pents des mêmes pays, puisqu'il se montre
beaucoup plus tôt au printemps; il est, pour

ainsi dire, aussi fragile que l'orvet; les libres

qui composent ses muscles peuvent se séparer

très-aisément; pour peu qu'on le frappe, il se

partage comme l'orvet en plusieurs portions, et

il a été appelé Serpent de verre , de même que
ce reptile. Sa longueur n'excède guère dix-huit

pouces ; et sa queue est trois fois aussi longue

que son corps. Son ventre est jaune, et paraît

comme réuni au reste du corps par une suture.

Le dos est d'un vert mêlé de brun, avec un
grand nombre de très-petites taches jaunes ar-

rangées très-régulièrement. La description de

M. Linnée semble indiquer que les écailles qui

garnissent le dessus du corps sont relevées par

une arête. La langue est échancrée par le bout,

à peu près comme celle de l'orvet. Le jaune et

brun a cent vingt-sept rangs d'écaillés sous le

corps , et deux cent vingt-trois sous la queue.

LA QUEUE -LANCÉOLÉES

Pelamis fas iatus, Daud., Merr.; Anguis laticauda,

Liuii., Gniel. ; Hydrus niscialus, Scbo. ; H}dropbi$

laticauda, Lntr.

Cet anguis diffère de ceux que nous venons

de décrire par la forme de sa queue, qui est

comprimée par les côtés; cette partie se ter-

mine d'ailleurs en pointe; elle est, ainsi que le

dos, d'une couleur péileavecdes bandes trans-

versales brunes, et cinquante rangs d'écaillés

en garnissent le dessous. Ou compte deux cents

rangs d'écaillés sous le corps. La queue-lan-

céolée se trouve à Surinam, Il se pourrait qu'on

dût rapporter à cette espèce le serpent à queue

aplatie vu par M. Banks près des côtes de la

Nouvelle-Hollande, de la Nouvelle-Guinée el

' Le Serpent de verre. M. Oanbenton, Encycl. méth. — T/it

Gla.-.s S faite. Seriienl «le verre. Catesby. IJist. uat. de la Ca«

niline.t. n,p.5!t. (.1.59.

' L.I gnene-lancéolée. M. O .nbenton, Encycl. méth.—Mus.

4(1. fr. 2 , p. 48 — Laticauda imOricala. 24J. Laur. Spec.

med>
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de la Chine, nap:eant et plonf^eant avec facilité

pendant les temps calmes, et décrit par M. Vos-

maêr '.

LE ROUGE.

Toririx Scvtalo, M(>rr.; Anpriiis Seytale, Linn., Laiir.,

Lalr., Daiid.; Aiigiiis corallina et A. caTulta, Laur. '.

Cet aimiiis a été envoyé de Cayenne au Ca-

binet du Roi
,
par M. de Laborde; les écailles

du dos sont d'un beau rouge , ce qui lui a fait

donner le nom de Serpent de corail par les ha-

bitants de la Guyane; mais nous n'avons pas

cru devoir lui conserver cette dénomination , de

peur qu'on ne le confondit avec la couleuvre

le CoruUin , dont nous avons parlé. Le dessous

de son corps est d'un rouge plus clair; toutes

ses écailles sont hexagones et bordées de blanc ;

et il est d'ailleurs distingué des autres anguis

par des bandes transversales noirâtres qui

s'étendent non-seulement sur le dessus, mais

encore sur le dessous du corps. Lorsque ce ser-

pent est en vie, ses couleurs sont très-écla-

tantes; mais autant son aspect est agréable,

autant il faut fuir son approche. Sa morsure est

venimeuse et ti-ès-dangereuse, suivant M. de

Laborde : il porte le nom de vipère à la

Guyane, et ce qui prouve que ce nom doit lui '

appai'tenir, c'est ((ue l'on a reçu au Cabinet du

Roi , avec l'individu que nous décrivons, deux

serpenteaux de la même espèce sortis tout for-

més du ventre de leur mère,

Le rouge a, ainsi que d'autres anguis, la

rangée du milieu du dessous du corps et de la

queue cojuposée d'écaillés un peu plus grandes

que leurs voisines. INous avons compté dans

cette rangée deux cent quarante pièces au-des-

sous du corps , et douze seulement au-dessous

de la queue
,
qui est très-courte ^.

Il parait que c'est le même animal que celui

dont le P. Gumilla a parlé sous le nom de Ser-

pent coral , dans son Histoire naturelle de

rOrenoque , et pour lequel nous renvoyons à la

note suivante *.

* On p'iit ron-^nlter, àcesnjet.rarficle tlii Serpent à large

queue, tiaiis le Dicl.d Ui!>t uatiir., par M. Valiiioiil de Bo-

mare.

' M. Mprrem consiJ^re ce serpent comnie ne différant pas

«pécituiicti.eiii du Hciiile.iu. (iii e-ldéiTil ci-av.mt, \> 42X. I).

• L'iiidiviiin envoyé dii Cab nei du Uoi avait un pied six

ponces de longueur totale, et sa »iueue était longue de six

ligne^.

•* « Je ne puis passer sou»! silence le serpent Coral, qu'on

• nomoie aiusi à cause de sa cuuleur Incaruate, qui est eu-

LE LONG-NEZ •.

Typhlops rostralis, Merr.; Anguis rostralis, Weigel,
Ln!r., Daud. ; A. nasuiu.s, Gincl., Lacep.

C'est M. Weigel, naturaliste allemand, qui

a fait connaître cette espèce d'anguis, remar-

quable par l'allongement de son museau. Ce

prolongement est ties-sensible, la Icvrede des-

sous étant beaucoup moins avancée (|ue la su-

périeure, contre le bord inférieur de laquelle

elle s'applique, et la bouche étant par là un peu
située au-dessous du museau. La longueur to-

tale de l'individu décrit par M. \Veii;el était à

peu près d'un pied; une pointe dure terminait

la queue; la couleur du dessus du corps de cet

anguis était d'un noir plus ou moins tirant sur

le verdâtre; on voyait une tache jaune sur le

bout du museau, et à l'extrémité de la queue,

sur laquelle on remarquait deux bandes obli-

ques de la même couleur, qui était aussi celle

du ventre , et s'étendait même dans certains

endroits sur les côtés du corps. Ce serpent avait

deux cent dix-huit rangs d'écaillés sous le corps,

« tremèlf^ede tacites noires, grises, blanches et jannes.Ceser-

« peut Mipiiortc égaletnciit tous le> cliinat-.ce ipii u'cmpèche

« ()as que ses couleurs ne se ressentenl de leur variété; mais

« sou venin conserve toujours la n)èuie force, et il n'y en a

• pouil.si l'on en excepte la couleuvre Munivrel, dont la

« morsure soit plus dangereuse. Parlons ruanitenmt des re-

« niedes ipi'on a trouvés coidre la morsure de cesreLitiles....

• () I peut se servir de la feuille de taliac. ((ni est un remède

• efficace contre la morsure lis loulenvi es, (pieile qu'en so;l

« l'esi.èce ; il suflit d eu o àcher ime > ertaiue ipiaitiié, d'en

t „v.iier ime parii--. et d'appli.pier l'autre sur la plaie pen-

€ dant trois ou quatre jours, pour n'avoir ren à craindre.

« J'en ai faii l'essai plusieors foi- sur des mdades, et même
« siii' des couleuvres; «prés les avoir 'tourdies d'un coup de

« li,it<m, je leur ai siisi la tète avec une iietiii- fourche, eileur

t ayant fait ouvrir la boucl'e en la pressant, j'd mis dedans

c du tabac mâché, et au-silôt elles ont été >a sies d'un Uem-
• i.leiieut géuéial.qui n'a fin' qu'ave b-ur vie; la couUuvre

« étant restée froide et roide couune un b non.

« llii troisième remèdi' dont on peut .'e 'ervir, c'est la

• p'erre orientale; l'Ile n'est autre ch'^se qu'un morceau de

t corne de cerf qu'on fait calciiHT jn-(|u'i) ce ipi il ait pris la

« Couleur ibi charbon , il s'aliacbe de b i-iiiénie à la plaie, et

• attire lOiit le veiiiu qui est dedans, mais il m faut quelque-

c fois plus de SIX uiorci'anx, et le plus sur e>t de mâcher du ta-

• b icen même lemps.

« Lorsque l'endroit le permet, on aupli uie sur la plaie

t quatre ventouses sèches dont la première dispose 'es rliairs,

lia seconde attire une liqu'^nr jaune, la troisième une pâ-

tre Ile liqueur leiii'e de sang, et la qua'riè i e lesang tout

f pur; après quoi il ne reste plus de veum dans l.i plaie.

f Voici un cinquième rernèib' dont on a éprouvé l'effet : il

€ coTisisieenU^e bonne quantité d'eau-de-Me, ilms laquelle

f on a dél lyi' de la pondre à canon, et à la troisième dose le

c venin perd tonte son activité... » llist. uat. de l'Oreiioque.

trad franc , l.yon, «73!*, t. 111. p >i9 et s.

' ^(n7//i.sro.v(/v(/?/4, l.anguasige, Schuppenwhlange, C. L.

\Veigel. Mém. des Curieux de la Maiure de Berlin , t. III,

p. <90.
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et douze sous la queue; il avait été apporté de

Surinam.

LA Pi.ATURE «.

Pelamis birolor, Danfl., Merr. ; Anj^uis plaliiros,

Giiiel.; 11) Uius bicolor; Sihii.; Iljdroihis [jlaliira,

Latr.

Ce serpent a beaucoup de resseml)lanee avec

laqueue-laïu-éolée; il a, comme ce dernier an-

guis, la queue comprimée et aplatie par les

côtés; miiis celle de la queue-lancéolée se ter-

mine en pointe , au lieu que la queue de la pla-

ture a son extrémité arrondie. M. Linnée a fait

connaître cette espèce de ser|)ent, dont un in-

dividu Taisait partie de la collection de M. Zier-

vogel , apothicaire à Copenhague.

La tète de la piature est allongée; ses mâ-

choires sont sans dents: cet anguisaun pied et

demi de longueur totale , et deux pouces depuis

l'anus jus((u 'à l'extrémité de la queue; le dessus

de sou corps est noir, le dessous blanc, et la

queue variic de blanc et de noir; les écailles

qui recouvrent ce serpent sont arrondies , ne se

recouvrent pas les unes les autres, et sout si

petites qu'on ne peut pas les compter.

LE LOMBRIC 2.

Typhlops vermicularis, !Merr. ; Anguis lumbricalis, La-

cep., L)aud.

Un des caractères auxquels on fait le plus d'at-

tention lors(fu'on examine le lombric, c'est la

proportion générale de son corps , moins gros

vers la tête qu'à l'extrémité opposée, de telle

sorte que, si on ne considérait pas la position

des écailles de cet anguis, on serait tenté de

prendre le bout de sa queue pour sa tête, d'au-

tant plus que cette dernière partie n'est pas plus

grosse que l'extrémité du corps à laquelle elle

tient, et que les yeux ne sont que de petits

points noirs tres-peu sensibles, et recouverts

par une membrane ainsi que ceux des amphis-

bènes. Le museau du lombric est très-arrondi

et percé de deux petits trous presque invisibles,

qui tiennent lieu de narines a l'animal, mais il

• La Queue-plate. M. Uaubenlon, Eneycl. métli. — Anguis
flatura l-iiin., ;irii|iliili. Sei|ieiit.

' Amlios. (liiiis nie de Chypre. — Serpent d'Oreille, dans
l'Inde.— Le Lombric. M D/iiilieniim. Eneycl. tuéili. An-
guis hi/inbri> niis. I.inn.. a ii|ilnli. ^erp. — Anguis lumbri-
calis, M*. l,.iur. Sp c. nied. - (Jniriov mus. 2, p. 52, n" 5
— Brcwne, Jam. 4fin . uu. *t. fis. ». Amyhiàbœna prima
fuiar^entea.— Seba, mus. 1, tab. S6, fig.2.

ne présente d'ailleurs aucune ouverture pour la

gueule. Ce n'est qu'au-dessous du museau et a
une petite distance de cette extrémité qu'on
aperçoit une petite bouche dont les le\ res n'ont
que deux lignes de tour, dans le plus grand
individu des lombrics conservés au Ciihinet du
Roi. La mâchoire inférieure, plus cou. le que
celle de dessus, s'applique si exactement contre
cette mâchoire supérieure, qu'il fautI)eaiicoup

d'attention pour reconnaiire la place de la

bouche lorsqu'elle est fermée. Nous n'avons

pu voir des dents dans aucun des lombrics

que nous avons examinés ' , mais nous avons

remarqué dans tous une petite langue appli-

quée et comme collée contre la mâchoire supé-

rieure.

Le corps entier du lombric est presque cy-

lindrique
, excepté à l'endroit de la tête qui est

un ;;eu aplati par-dessus et par-dessous, (^e ser-

peirt est entièrement recouvert de très-petites

écailles très-unies et très-luisantes, placées les

unes au-dessus des autres comme les ardoises

sur les toits , toutes de même forme et de même
grandeur, tant sur le ventre que sur la queue

et sur le dos, et présentant partout une couleur

uniforme d'un blanc livide, de telle sorte que

le dessous du corps n'est distingué du dessus,

ni par la forme, ni par la position, ni par la

couleur des écailles. Le museau est couvert

par-dessus de trois écailles un peu plus grandes

que celles du dos, et placées à côté l'une de

l'autre; et trois écailles semblables en revê-

tent le dessous au-devant de l'ouverture de la

bouche.

L'anus est situé très-près de l'extrémité du

corps dont il n'est éloigné que d'une ligne et

demie dans un des individus que nous avons

décrits. Cette ouverture, faite en forme de fente

très-étroite, n'avait , dans cet individu
,
qu'une

demi-ligne de longueur, et ne pouvait être aper-

çue que lorsqu'on pliait le corps de l'animal da

côté opposé à celui où était l'anus. La très-

courte queue du lombric est terminée par une

écaille pointue et dure ; la manière dont nous

l'avons vue repliée dans plusieurs ancuis de

cette espèce, et la force avec laquelle elle était

roidie, ainsi que le reste du corps, prouvent la

facilité avec laquelle le lombric peut se tourner

et se plier en différents sens.

* I.e lombric était regardé, à la Jamatipie. comme veni-

nienx;mais Biownn dit ipiil p'- jamais |.ii constjiier l'exis-

Icnceiln vcnmdece ie|)lile. K-rv. nat.de la J.ditaique.Loui.

«756, p. 4«0.
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Nous ignorons jusqu'à quelle grandeur les

lombrics peuvent parvenir. Le plus grand de

ceux que nous avons vus, avait huit pouces

onze lignes de longueur, et deux lignes de dia-

mètre dans l'endroit le plus gros du corps. 11

avait été apporté de Pile de Chypre sous le nom
l'Anilios, mais ce n'est pas seulenr.ent dans

cette île qu'il habite ; on le trouve aussi aux

grandes Indes , d'où on a envoyé au Cabinet du

Roi un très-petit serpent long de quatre pouces

neuf lignes, et n'ayant pas une ligne de dia-

mètre , mais qui d ailleurs est entièrement sem-

blable au lombric, et qui évidemment est un

jeune animal de la même espèce. Il est arrivé

sous le nom de Serpent d*oreille; nous ne sa-

vons pas ce qui peut avoir donné lieu à cette

dénomination.

La conformation du lombric, la grande faci-

lité qu'il a de se replier plusieurs fois sur lui-

même, et celle avec laquelle il peut s'insinuer

dans les plus petites cavités , doivent donner à

sa manière de vivre beaucoup de ressemblance

avec celle de l'orvet dont il se rapproche à beau-

coup d'égards, ainsi qu'avec celles de plusieurs

vers proprement dits que l'espèce du lombric

lie, pour ainsi dire, à l'ordre des serpents par

de nouveaux rapports , et particulièrement par

la petitesse de son anus , ainsi que par la posi-

tion de sa bouche.

CINQUIÈME GENRE.

SERPENTS
DONT LE CORPS ET LA QUEUE SONT ENTOURÉS

d'anneaux ÉCAILLEUX.

AMPHISBÈNES.

L'ENFUMÉ *.

i^raphisbapna fuliginosa, Linn., Gni'l., Latr,, Daud.,

Merr.; A. vu gaiis, A varia, A magaifica et A. flava,

Laur., Gmel.

11 est très-facile de distinguer les amphisbènes

de tous les serpents dont nous avons déjà parlé.

• /i<'J'7j-n , par les Brasi!iens. — Bodiy. —Cega, Cohre
Feqn, et Cohia de tas Cohecns. pnrles l'ortiigais. — L'En-
fumé M. Uaubeiiton, ICnrycl. riiélh. — (Jronov. mus. 2. p. 1

4inyhisb<xna.— Kai
, nuaiiriip. 2X9. — Trasgobane. M. \ al-

niMiit de Kuinare. — Séba, mus. », tab. 88, hg. 3; mus. 2,

tal». I, lig. 7; lab. <g. rtg. 2 ; tab.22, eg.3;lab. 75, fig. «.et
tab. (00, fig. S.

Non-seulement ils n'ont point de plaques sous

le corps ni sous la queue; mais les écailles qui

les revêtent sont presque cairées, plus ou moins

régulières
,
disposées transversalement et réu-

nies l'une à côté de l'autre de manière à former

des anneaux entiers
,
qui environnent l'animal.

Le dessus et le dessous du corps et de la queue

se ressemblent si fort dans les amphisbènes,

que, lorsque leur tète et leur anus sont cachés,

l'on ne peut savoir s'ils sont dans leur position

naturelle ou renversés sur le dos. On pourrait

même dire que , sans la position de leur tête et

celle de leur colonne vertébrale plus voisine du
dessus que du dessous du corps , ils trouve-

raient un point d'appui aussi avantageux dans

la portion supérieure de ces anneaux que dans

l'inférieure , et qu'ils pourraient également

s'avancer en rampant sur leur dos et sur leur

ventre. Mais s'ils sont privés de cette double

manière de marcher, par la situation de leur

tête et par celle de leur colonne vertébrale,

cette forme d'anneaux , également construits

au-dessus et au-dessous de leur corps, leur

donne une grande facilité pour se retourner, se

replier en différents sens comme les vers, et

exécuter divers mouvements interdits aux au-

ti"es serpents. Trouvant d'ailleurs dans ces an-

neaux la même résistance, soit qu'ils avancent

ou qu'ils reculent , ils peuvent ramper presque

avec une égale vitesse en avant et en arrière;

et de là vient le nom de Double-Marcheurs ou

à'Amphisbènes qui leur a été donné. Ayant la

queue très-grosse et terminée par un bout ar-

rondi, portant souvent en arrière cette extrémité

grosse et obtuse , et lui faisant faire des mou-

vements que la tête seule exécute communé-

ment dans beaucoup d'autres reptiles, il n'est

pas surprenant que leur main'ère de se mouvoir

ait donné lieu à une erreur semblable à celle

que les anguis ont fait naître. On a cru qu'ils

avaient deux têtes non pas placées à côté l'une

de l'autre , comme dans certains serpents

monstrueux , mais la première à une extrémité

du corps et la seconde à l'autre. On ne s'est

pas même contenté d'admettre cette conforma-

tion extraordinaire; on a ima<iiiié des fables

absurdes que nous n'avons pas besoin de ré-

futer. On a cru et écrit très-séiieusement que

lorsqu'on coupe un amphishène en deux par le

milieu du corps, les deux tètes se cherchent

mutuellement; que lorsqu'elles se sont ren-

contrées , elles se rejoignent par les extrémités
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qui ont été coupées , le ««ig servant de glu pour

les réunir
;
que si on les coupe en trois mor-

ceaux , chaque tête cherche le côté qui lui ap-

partient, et que lorsqu'elle s'y est attachée, le

serpent se trouve dans le même état qu'avant

d'cvoir été divisé
;
que le moyen de tuer un am-

phisbène est de couper les deux tètes avec une

petite partie du corps , et de les suspendre à un

arbre avec un cordeau
;
que même cette ma-

nière n'est pas très-sùre; que, lorsque les oi-

seaux de proie ne les mangent point, et que le

cordeau se pourrit, l'amphisbène , desséché par

le soleil, tombe à terre, et qu'à la première

pluie qui survient, il renaît par le secours de

l'humidité qui le pénètre; que, par une suite

de cette propriété , ce serpent réduit en poudre

est le meilleur spécifu^ue pour réunir et souder

les os cassés '
, etc. Combien d'idées ridicules

le défaut de lumières et le besoin du merveilleux

n'ont-ils pas fait adopter !

L'espèce de ces amphisbènes la plus ancien-

nement connue est celle de l'enfumé, le nom

de ce serpent lui vient de sa couleur, qui est en

effet très-foncée, presque noire, et variée de

blanc. Il parvient communément à la longueur

d'un pied ou deux, mais sa queue n'excède

presque jamais c^llede douze ou quinze lignes ^.

Ses yeux sont non-seulement très-petits, mais

encore recouverts et comme voilés par une mem-

brane; c'est cette conformation singulière qui

lui a fait donner, ainsi qu'aux anguis , le nom

de Serpent aveugle , et qui établit un nouveau

rapport entre ce reptile et les murènes , les con-

gres et les anguilles, qui d'ailleurs ressemblent

à beaucoup d'égards aux serpents , et que l'on

a quelquefois même appelés Serpents d'etiu.

L'enfumé habite les Indes orientales, parti-

culièrement l'ile de Ceyian. On le rencontre

aussi en Amérique ; on ignore une grande partie

de ses habitudes, mais l'on sait qu il se nourrit

de vers de terre , de mollasses, de divers in-

sectes, de cloportes, de scolopendres, etc. Il

fait aussi la guerre aux fourmis , dont il paraît

qu'il aime beaucoup à se nourrir ; bien loin de

chercher à détruire ou diminuer son espèce , on

devrait donc tâcher de la multiplier dans les

contrées torrides si souvent dévastées par des

légions innombrables de fourmis
,
qui, s'avan-

çant en colonnes pressées et couvrant un grand

'Voyez l'Hist. nat. derorenoiue, Lyon, «758, t. HI. p. 86.

''"OncDiniiteonliiiaireiiieni deux ceuts anueuux sur le corps
^

de ren[auié,et treate sur ba queue.

1.

espace , laissent partout des traces funestes que
l'on prendrait pour celles de la flamme dévo-

rante. L'enfumé fait aisément sa proie de ces

fourmis ainsi que des vers , des larves d'in-

sectes , et de tous les petits animaux qui se ca

chent sous terre, la faculté qu'il a de reculer

ou d'avancer sans se blesser lui donnant, ainsi

que sa conformation générale, une très-grande

facilité pour pénétrer dans les retraites souter-

raines des vers . des fourmis et des insectes. Il

peut d'ailleurs fouiller la terre plus profondé-

ment que plusieurs autres serpents, sa peau

étant très-dure et ses muscles très-vigoureux

Quelques voyageurs ont écrit qu'il était veni-

meux ; nous avons trouvé cependant que ses

mâchoires n'étaient garnies d'aucun crochet

mobile. On voit au-dessus de son anus huit pe-

tits tubercules percés à leur extrémité et qui

communiquent avec autant de petites glandes,

ce qui lui donne un nouveau rapport avec le bi-

pède cannelé ' , ainsi qu'avec plusieurs espèces

de lézards ^.

— LE BLANCHET ».

Amphisbaena alha, Linn., Lnur., Lacep., Latr., Daud
MetT.

Cet amphisbène diffère principalement de

celui que nous venons de décrire par le nombre

de ses anneaux et par sa couleur : il est blanc

,

et souvent sans aucune tache; le dessus de sa

tête est couvert, ainsi que celle de l'enfumé,

par six grandes écailles disposées sur trois

rangs, dont chacun est composé de deux pièces.

On compte communément deux cent vingt-trois

anneaux autour de son corps et seize autour de

sa queue On voit au-dessus de l'ouverture de

l'anus huit tubercules semblables à ceux que

présente l'enfumé, mais moins élevés et moins

grands. Un blanchet conservé au Cabinet du

Roi, a un pied cinq pouces neuf lignes de lon-

gueur totale , et sa queue n'est longue que d'un

pouce six lignes. Nous n'avons pas vu de cro-

chets mobiles dans les blanchets que nous

avons examinés.

> Voyez Tarticle du Bipède cannelé, à la suite de l'Uist.nat.

des Qinilru|péiles oviiiiie».

» l/eiifuine a le lessus de la tète garni de six grandes écail-

les |iliicpcs sur tiois r iHîîs.

' Le Blanchet. M. Daubenton . Encyl. méth. — Mu». Ad.

Scba, mus. 2, tab. 24, fig. n
fr. I,p. 26, ub. 4, fig. 2.
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SIXIÈME GENRE.

SERPENTS
DONT LBS CÔTFS DU CORPS PRÉSENTENT UIVB

RANGEE LONGITUDINALE DE PLIS.

COECILES.

L'IBIARE».

C œcilia tentaciilata. Linn., Lacep., Gmel., Laur., Latr.,

MeiT., Cuv. ; Cœc. Ibiara, Daiid.

La forme de ce serpent est cylindrique; un

individu de cette espèce, décrit par M. Linnée,

avait un pied de lon<zueur et était épnis d'un

pouce. L'iljiare paiait n'être couvert d';iucune

écaille; on remarque cependant sur son dos de

petits points un peu saillants dont la nature

pourrait appro -her de celle des écailles. Le mu-

«Avtu est un peu arrondi; lamâchoire supérieure,

plus avancée que rinférieure, est garnie auprès

des narines de deux petits barbillons ou tc.nln-

cules très-courts et à peine sensibles, ce qui

donne à l'ibiare un rapport de plus avec plu-

sieurs esp'ces de poissons. Ses yeux sont très-

petits, et recouverts par une membrane, comme
ceux de quelques autres serpents et de plu-

siLHirs poissons de mer ou d'eau douce. Sa peau

est piissèe de chaque côté du corps, et y forme

communément cent trente-cinq rides ou plis

assez sensibles. Sa queue est très-courte; elle

présente des ridos annulaires comme le corps

des vers de terre appelés Lombrics. On le

trouve en Amérique. Il est à désirer que les

'oyageurs observent ses habitudes natu4-eiles.

LE VISQUEUX =.

rtpcilia glutinosa, Linn., Gmel., Laiir., Lacep., Daud.;

Cœc. visco a, Latr.

Cette espèce de cœcile habite les Indes ; elle

a les yeux encore plus petits que l'ibiare, et ses

côtés présentent un plus grand nombre de plis.

On en compte trois cent quarante le long du

* L'ibi^irn. y,. Oaiilient 111, Eiicycl. niélh. — Id. Amrpnit. I.

p. 4«9. iab.(7. (Ig. 2. -Mus. Ad. fr. 1, p. )9, tab.5, fig i —
GroniiT. iiiiis. 2, |). oJ, n" \.

'Le Visiiiieux. M. Uaubeiiton, Eucycl. méth. — Mus. Atf.

fr. «,p. 49. lab. 4, tig. 1.

corps , et dix îe long de la queue. Sa couleur

est brune , avec une petite raie blanchâtre su!

les côtés.

SEPTIÈME GENRE.

SERPENTS
DO.VT LE BES.SOUS DU COHP.S Pll^:^fi^TE PE nnXNDE.S PLAOIIES,

SUB Lli.sytKLS ON VOIT liN.Stnii Kl S \>M'.»ll\ KCAII.LEUK ,

ET DOIVT L'hXTllEH;1E OK LA (jUbUE EST <i&IIME FAB-DEStOUS

DB TUÈS-PETITBS ÉCAILLES.

LAISGAHÀ.

LANGAHA DE MADAG.\SCAR *.

Langaba mad;ii?ascapi''nsis, Rriipincre, Larep., Schn.,

Lalr., Daud,; L'Uguh:» uusut;!, bhaw.

M. Rruguière, de la Société royale de Mont-

pellier, a publié le premier la description de ce

serpent, qu'il a observé dans Tile de Vladagas

car. Cette espèce réunit trois caractères remar-

quables, l'un , des couleuvres, le second , des

amphisbènes, et le troisième , des anguis; elle

a , comme les anguis, une partie du dessous de

la queue recouveite de petites écailles , des an-

neaux écailleux comme les amphisbènes, et de

grandes plaques sous le corps comme les cou-

leuvres; elle appartient dès lors à un genre très-

distinct et très-facile à reconnaître , auquel nous

avons conservé le nom de Langaba qu'on lui

donne à \1adagascar.

L'individu de l'espèce du langaba de Mada-

gascar, décrit par M. Bruguière, avait deux

pieds huit pouces do longueur totale, et sept

lignes de diamètre dans la partie la plus grosse

de son corps. Le dessus de sa tète était couvert

de sept grandes écailles, placées siu- deux

rangs; la rangée la plus voisine du museau pré-

sentait trois pièees , et l'autre rangée en présen-

tait quatre. Sa mâchoire supérieure était ter-

minée pai" un appendice longue de neuf lignes
,

tendineuse, flexible, très-pointue et rcNCtue de

très-petites écailles ; ce qui lui donnait un nou-

veau rapport avec la couleuvre nasique. Elle

avait , suivant M. Rruguière , des dents de

même forme et en même nombre que celles de

* Extrait d'une lettrp (!e M. Rni iiiè^eà M. nronssonnet de

I

î'Ac.idémii- des Snieiices, et publ.ée daus le Journal de Phy-

Sinue, leviiei 1784.



DES SERPENTS. 435

la vipère. Les écailles qui revêtaient le dos

étaient rhoniboidales, roiigi'àtres , et l'on voyait

à leur base un petit cercle gris avec un point

jaune. On comptait sur la partie inférieure du

corps cent (|uatre-vinj:t-quatre jurandes plaques

blanchâtres, luisantes, d'autant plus lon<iues

qu'elles étaient pliis éloiiinées de la tète, et (jui

formaient enfin autour du corps des anneaux

entiers au nombre de (|uarante-deux. Après ces

anneaux, ou plutôt vers le milieu de l'endioit

garni parées anneaux ècail'.eux , commençait la

queue appaiciite que recouvraient de très-pe-

tites écailles ; mais la véritable queue était beau-

coup plus lonjrue, puis(|ue l'anus était placé

entre laquati-e-\inut-di.\ième et la quati-e-viniit-

onzième jurande plaque, au milieu de quatre

pièces écailleuses.

M, Brujiuière ayant vu trois lantraha de

Madagascar, s'est assuré que le nombre des

grandes plaques et des anneaux était variable

dans cette espèce : un de ces trois individus
,

au lieu de présenter les couleurs que nous ve-

nons d'indiciuer, était violet, avec des points

plus foncés sur It- dos.

Les habitants de Wadauascar craignent beau-

coup le langaha ; et en effet , la forme de ses

dents, semblables à celles de la vipère, doit

faire présumer qu'il est venimeux.

L1UIT1È:UE GEMIE.

SERPENTS
QDI ONT LE COBI'S ET LA QUEUE GABNIS DE

PETITS TUBERCULES.

ACROCIIORDES.

L'ACROCHORDE DE JAVA '.

Acrochordusjavaiii us, I.ai pp., Merr., Latr.; Acrochor-

diisja cnsis, Daud., Cuv.

M. Hornstedt a observé et décrit ce serpent

qu'il a cru devoir placer dans un genre parti-

culier, et ([ue nous séparerons, avec lui, des

genres dor.t nous venons de parler, jusqu'à ce

* JUétn.de l'Aciii. des S iiTines de Stockholm, an. 1787,

p. 306; et J.L.rn.il d l>l.ysi,(iie. ati. tTX8. \>. 284.

La peau de lacroilcni'- oe Jiva déci it par M. Hornstedt,

a été depuiiée uaus le Cabinet d'Uisluire naturelle du roi

àt Suéde.

que de nouvelles observations aient fixé la vé-
ritable place que ce reptile doit occuper. Le
corps et la queue de ce serpent sont garnis de
verrues ou tubircules relevés par trois arêtes,
et qui devant ressembler beaucoup à de petites

éeailics, rapprochent l'acroehorde de Java du
genre des anguis, et particulièrement de la pla-

ture, dont les écailles sont très-petites ettrès-

diffîeiîes à compter. Mais l'acrochorde de Java
est beaucoup plus grand (|ue l;i plupart des an-

guis
; l'individu décrit par M. Hornstedt avait

à peu près huit pieds trois pouces de longueur

tut.ile; sa queue était lortgue de onze pouces,

et son plus grand diamètre excédait trois pouces.

FI était femelle, et l'on trouva dans sou ventre

ciiKi petits tout formés et lon^s de neuf pouces.

L'acrochorde de Java a le dessus du corps

noir, le dessous blanchâtre, les côtés blan-

châtres tachetés de noir; ses couleurs ont donC

beaucoup de rapports avec celles de la pSa-

ture. Sa tête est aplatie et couverte de petites

écailles; l'ouverture de sa gueule est petite; il

n'a point de crochets à venin ; mais un double

rang de dents garnit chatfiie mâchoire; l'en-

dioit le plus gros du coi ps est au près de l'anus,

dont l'ouverture est étroite. Il a la queue très-

menue; celle de l'individu décrit par M. Horn-
stedt n'avait que six lignes de ë'^metre à son

origine.

C'est dans une vaste forêt de poivriers, près

de Sangasan, dans lile de Java, que cet in-

dividu fut ti'ouvé. Des Chinois que M. Horn-

stedt avait avec lui mangèrent la chair de ce

reptile, et la trouvèrent excellente.

DES SERPENTS MONSTRUEUX.

Nous venons de présenter la description des

diverses espèces de serpents que les natura-

listes ou les voyageurs ont fait connaître; de

mettre sous les yeux les traits de leur confor-

mation extérieure, ainsi que les principaux

points de lein* organisation interne ; de donner,

pour ainsi dire, du mouvement et de la vie à

ces représentations inanimées, en indiquant les

grands résultats de Torgaïusation et de la forme

de ces reptiles; de comparer avec soin leurs

prf)friétés et leurs formes; de rassembler les

attributs communs à toutes les espèces com-

prises dans chaque genre, et d'en former les
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caractères distinctifsde chacun de ces groupes.

Nous élevant ensuite à une considération plus

étendue, nous avons essayé de réunir toutes

les qualités , toutes les facultés , toutes les ha-

bitudes , toutes les formes qui nous ont paru

appartenir à tous les genres de serpents, et d'en

composer le tableau général de l'ordre entier de

ces animaux, que nous avons placé au com-

mencement de noire examen détaillé de leurs

espèces particulières.

Nous avons recherché dans ces formes, dans

ces habitudes, dans ces propriétés, celles qui

sont constantes, et celles qui sont variables.

Parcourant, à 1 aide de l'imiigination, les di-

vers points du globe, pour y reconnaître les

différentes espèces de serpents , nous n'avons

jamais cessé, lorsque nous avons retrouvé la

même espèce sous différents climats, de mar-

quer, autant qu'il a été en nous, l'influence de la

température et des accidents de l'atmosphère

sur sa conformation ou sur ses mœurs. Nous

avons toujours voulu distinguer les facultés

permanentes qui appartiennent véritablement

à l'espèce, d'avec les propriétés passagères et

relatives produites par l'âge, par les circon-

stances des lieux ou par celles des temps.

Il ne nous reste plus
,
pour donner de l'ordre

des serpents l'idée la plus étendue et la plus

exacte qu il soit en notre pou voir de faire nailre,

qu'à mettre un moment sous les yeux les

grandes variétés auxquelles les individus peu-

vent être soumis , les écarts apparents dont ils

peuvent être l'exemple, les diverses monstruo-

sités qu'ils peuvent présenter.

Quelque isolés que paraissent ces objets,

quelque passagers, quelque éloignés qu'ils

soient des objets ordinaires de l'étude du natu-

raliste qui ne recherche que les choses con-

stantes , ne considère que les espèces , et compte

pour rien les in'lividus, ils répandront une

nouvelle lumière sur l'ensemble des faits per-

manents et généraux que nous venons de con-

sidérer.

Au premier coup d'œil , une monstruosité pa-

rait une exception aux lois de la nature; ce

n'est cependant qu'une exception aux effets

qu'elles produisent ordinairement. Ces lois,

toujours immuables comme l'essence des choses

dont elles dérivent, ne varient ni pour les

temps ni pour les lieux; mais, suivant les cir-

constances dans lesquelles elles agissent, leurs

résultats sont accrus ou diminués ; leurs di-

verses actions se combinent ou se désunissent

Lorsque ces actions se joignent l'une à l'autre

,

les produits qui avaient toujours été séparés se

trouvent réunis, et voilà comment se forment

les monstres par excès. Lorsqu'au contraire

les différents effets de ces lois constantes se sé-

parent, pour ainsi dire, et ne s'exécutent pluâ

dans le même sujet, les résultnfs ordinaires des

forces de la nature sont diminués ou disparais-

sent, et voilà l'origine des monstres par dé-

faut.

Les monstres sont donc des effets d'une com-

position ou d'une décomposition opérées par la

nature dans ses propres forces, et qui , bien su-

périeures à tout ce que l'art pourrait tenter,

peuvent nous dévoiler, pour ainsi dire, le se-

cret de ces forces puissantes et merveilleuses,

en les montrant sous de nouveaux points de

rue; demî'meque, par la synthèse ou l'ana-

lyse, nous découvrons dans les corps que nous

examinons de nouvelles faces ou de nouvelles

propriétés.

L'étude des monstruosités, surtout de celles

qui sont les plus frappantes et les plus extraor-

dinaires, peut donc nous conduire quelquefois

à des vérités impoi'tantes , en nousmontrantde

nouvelles applications des forces de la nature,

et par conséquent en nous découvrant une plus

grande étendue de ses lois.

Lorsque, en comparant la durée de ces résul-

tats extraordinaires avec celle des résultats les

plus communs, on cherchera combien la réu-

nion ou le défaut de plusieurs causes parli'ju-

lières influe, non-seulement sur la grandeur des

effets, mais encoie sur la longueur de leur

existence, on trouvera presque toujours que les

monstres subsistent pendant un temps moins

long que les êtres ordinaires avec lesquels ils

ont le plus de rapports, parce que les circon-

stances qui occasionnent la réunion ou la sépa-

ration des diverses forces dont résulte la mon-

struosité, n'agissent presque jamais également

et en même proportion dans tous les points de

l'être monstrueux qu'elles produisent; et dès

lors ses différents ressorts n'ayant plus entre

eux des rapports convenables , comment leur

jeu pourrait-il durer aussi longtemps ?

Rien ne pouvant garantir les serpents de l'in-

fluence plus ou moins grande de toutes les cau-

ses qui modifient l'existence des êties vivants,

leurs diverses espèces doivent présenter et pré-

sentent ; en effet, comme celles des autres or-
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dre», non-seulement des variétés de couleurs,

constantes ou passagères, produites par la tem-

pérature , les accidents de l'atmosphère ou

d'autres circonstances particulières, mais en-

core des monstruosités occasionnées par ce

qu'ils éprouvent, soit avant d'être renfermés

dans leur œuf, et pendant qu'ils ne sont emoi-e

que d'informes embryons, soit pendant qu'ils

sont en\eloppés dans ce même œuf ou après

qu'ils en sont éclos , et lorsqu'étant encore très-

jeunes , leur orffanisation est plus tendre et

plus susceptible d'être altérée. Mais, comme
ils n'ont ni bras ni jambes, ils ne peuvent être

à l'extérieur monstrueux par excès ou par dé-

faut que dans leur tête ou dans leur queue; et

voilà pourquoi, tout égal d ailleurs, on doit

moins trouver de serpents monstrueux que de

quadrupèdes, d'oiseaux, de poissons, etc.

Il arrive cependant assez souvent que, lors-

que les .serpents ont eu leur queue partagée en

long par quelque accident, une portion de cette

queue se recouvre de peau, demeure séparée,

et forme une seconde queue quelquefois confor-

mée en apparence aussi bien que la première,

quoique une seule de ces deux queues renferme

des vertèbres, ainsi que nous l'avons vu pour

les lézards. Mais cette espèce de monstruosité,

produite par une division accidentelle , est moins

remarquable que celle que l'on a observt edans

quelques serpents nés avec deux têtes. L'exem-

ple d'une monstruosité semblable, reconnuedans

presque tous les ordres d'animaux , empêcherait

seul qu'on ne révoquât en doute 1 existence de

pareils serpents. A la vérité, plusieurs voya-

geurs ont voulu parler de ces serpents à deux

tètes, comme d'une espèce constante; induits

peut-être en erreur par ce qu on a dit des ser-

pents nommés amphisbènes, auxquels on a at-

tribué, pendant loni;temps, deux têtes, une à

chaque extrémité du corps, et dans lesquels

on a supposé la faculté de se servir indiflerem-

ment de l'une ou de l'autre', ils ont confondu
,

avec ces amphisbènes, les serpents à deux têtes

placées toutes les deux à la même extrémité du

corps, et qui ne sont que des monstruosités pas-

sagères. Plusieurs personnes, arrivées de la

Louisiane, m'ont assuré que ces serpents à

deux têtes y formaient une espèce très-perma-

nente, et qui se multipliait par la génération
,

ainsi que les autres espèces de serpents. Mais,

'Article dee SerpcuU amphisbènes.

indépendamment de toutes les raisons d'analo-

gie qui doivent empêcher d'admettre cette opi-

nion, aucun de ces voyageurs n'a dit avoir vu
un de ces serpents femelle mettre bas des petits

pourvus de deux têtes comme leur mère ou
pondre des œufs dont les fœtus présentassent la

même conformation extraordinaire
; et ces ser-

pents à deux tètes ne doivent jamais être regar-

dés que comme des monstruosités accidentel-

les
, ainsi que les chiens , les chats , les cochons,

les veaux et les autres animaux que l'on a éga-

lement vus avec deux tètes très-distinctes. Il

peut se faire que des circonstances particuliè-

res, relatives au climat, rendent ces monstres

plus communs dans certains pays que dans d'au-

tres, et des observateurs peu diflicJes n'auront

eu besoin que d'apercevoir deux ou trois indi-

vidus à deux têtes dans la même contrée, quoi-

que à des époques très-eloignées
,
pour accrédi-

ter tous les contes répandus au sujet de ces

reptiles; d'autant plus que, lorsqu'il s'agit de

serpents ou d'autres animaux qui demeurent
pendant longtemps renfermés dans leurs retrai-

tes
,
qui se cachent à la vue de 1 homme , et qu'il

est par conséquent assez difiicile de rencontrer,

deux ou trois individus ont sufli quelquefois à

certains voyageurs pour admettre une espèce

nouvelle, et peuvent, en effet, suffire lorsqu'il

ne s'agit pas d'une conformation des plus extra-

ordinaires.

Les anciens ainsi que les modernes ont parlé

de l'existence de ces reptiles monstrueux et à

deux têtes. Aristote en fait mention, .^lien dit

que, de son temps, on en voyait assez sou\ent

dans le pays arrosé par le fleu\e Arcas; qu'ils

étaient longs de trois ou quatre coudées
;
que la

couleur de leur corps était noire, et celle de

leurs têtes blanchâtre. Aldrovande avait dans

son cabinet, à Bologne , un de ces serpents à,

deux têtes. Joseph Lanzoni et d'autres obser-'

vateurs en ont vu ' , et l'on en conserve mainte-

nant un dans le Cabinet du Roi.

Ce dernier reptile a, de longueur totale, dix

pouces deux lignes; sa queue est longue d'un

pouce six lignes , et sa circonférence est d'un

pouce une ligne dans l'endroit le plus gros du

corps. Les écailles qui revêtent son dos sont

ovales, et relevées par une arête j il n'a qu'un

* Mélanges des Curieux de la Nature, (ie Vienne, poiirl'annëe

1690, p 318 — Voyez aussi les Tr.ins. phil.. \e- Ob.serv.itioas

de François Rédisur les animaux viv.ints reufermés daus lei

aiiiuiaax vivante, etc.
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seul cou , mais deux têtes égales et longues

chai'Uiu' de huit lignes. Les écailles qui en gar-

nissent la partie supérieure sont semblables a

celles du dos; une grande écaille recouvre cha-

que œil ; les deux bouches renferment une lan-

gue fourchue , ainsi que des crochets creux et

mobiles. Les deux tètes sont réunies de ma-

nière a former un angle de plus de cent cin-

quante degrés; et, lorsque les deux bouches

sont ouvertes, on peut voir le jour au travers

de ces deux bouches et des deux gosiers joints

ensemble.

On peut observer, un peu au-dessous du cou,

un pli assez considérable que fait le corps, et

qui est produit par la peau du côté gaurhe, plus

courte, dans cette partie, que la peau du coté

droit.

La couleur du dessus du corps a été altérée

par ^e.^pril-de-vin; elle parait d'un brun plus

ou moins fonce , et le dessous du corps est

blanchâtre
; nous avons comptédeux 'tent vingt-

six grandes plaques et soixante paires de peti-

tes. Ce reptile mmistrueux a, partient évidem-

ment au gem-e des couleuvres ; il doit être placé

parmi les venimeuses , et peut-être ctait-il de

l'espèce de la vipère Fer-de-lance. Nous igno-

rons d'où il a été apporté au Cabinet de Sa Ma-
jesté.

Mais ce n'est pas seulement dans leurs col-

lections que les naturalistes ont vu des serpents

à deux tètes. Rédi en a observé un vivant. Il

l'avait trouve , au mois de janvier, aux envi-

rons de Pise , et étendu au soleil , sur les bords

de lArno'. Ce reptile était mâle; sa longueur

de deux palmes, et sa grosseur égalait celle du
petit doigt. Sa couleur approchait de celle de

la rouille
; il avait sur le dos et sur le ventre

des taches noires, moins foncées au-dessous du
corps

; une bande blanche formait une sorte de

collier autour de ses deux cous , et une bande
de la même couleur entourait l'extrémité de la

queue, qui était parsemée de taches blanches.

Chaque cou était long de deux travers de doigt
;

les deux cous et les deux têtes étaient entière-

ment semblables et très-bien conformes; cha-

que gueule renfermait une langue fourchue à

son extrémité, mais ne présentait point de cro-

chets mobiles et à venin ^. Redi éprouva les

* Observations de François Rédi ^ur les aniinsiix vivants
trouve.% djQs les auiuidux vivauU. Col. acad., ujrt.eir.. u IV
p. 464.

i ^iuu» dounoua, dans celte note, un extrait de la dcscriv

effets de la morsure de ce reptile sur

animaux qui n'en ressentirent aucun effet f^-

fion d"'s parties intérieures de ce reptile, faite par Rédi
(Voyez dans la Coll ciiim iicaiémique. r.iriicle i|U- nous ve-

nons lie citer.) • Ce serpent avait deux tr.icli.e>-arières, et

« p.ir (i)iisé.jneiit deux poumons ies»|uel~ éla'etii tout à fait

• sep.irés l'un de 1' ulre. le poui.iou di-.ut
i
ar.ii>-ait évideni-

« meut plus gn.s que les nclie; la liyure eiièi.it semblable à

« celle des poiunons des vlpecs e. des .uiires sernenis; c'é-

« lait une espèce de sac inenibranenx fort long, lont la sur-

« face intérieure éuil «rmée il»- petite- éminfueei i'é|>auduef

« san< ordre; il était (nauJestenient coin, o.se de deux diffé-

« rentes substances, et tout â fait seuKilabl : au poumon du
« serp' nt décrit par Gérard lilasins.

« Il setniiiv.1 deux cœms envelop|iés chacun de leurpéri-

« rarde, et ayant chaLUii leurs vaisseaux Bac'guius ; ces deux
• c(turs difieraieiit en cela seul .,ue le droit était plus groi

• que le^.iiicbe.

« Il y avait deux œsoph.igis et deux estomacs assez longs,

• coiiinie d.ius tous les serpents. Ces esiomacs s Unissaient

a dans un seul intestin qui leur était coiinniiii; a l'rndroitde

• leur réunion l'on aperceviiit sur la sinLiee inieine de clia-

• eini . un petit amas circulaire ue ^laudes <mi m inieions très-

1 petits, ai^iis et rou^eàtres, seiiibi.iMes à ceux (pu, dans les

• vol.iiilis, tapissent le dedans de U (lartie inlerienre de l'œ-

• siipliage Lue lile de nidunlons semblables, maii beau-

• c>>up plu^ petits et ([u'iii ne pouvait ili tin^uer qu'à l'aide

< du microscope, régnaient sur lou e la loni^ueur du cauaf

• i|Ui composaii les deux (rsuplij^es ei lesdeix est inacs.

• L'iiit' stin , aiirès ses cir> on\olulii)iis o.dnaires, allail

«s'oiiviii d lUs le cloaipie de I .mns L^-s esiomiics étaient to«

< lalemeiit vides; il y .ivait seii emeiit dau> le canal des inte$<

I tins, quelques peiiis restes d'exciémems ei un peu de ma-

« lière mnqueue, dans laquelle ét.iient ensatîés . et, poui

• ainsi dire, embourbes un ^rai.d noiidiie de vers rés-peUts,

< les uns d'un lieaii blanc, les .uiires lou^eàiies et tout pleint

« (le > ie. J'avais eepeudani gardé ce sei peut enfertiié pendant

« trois siinaincs dans un vaisseau de verre, où il ne voulut

< piendre aucune sorie de uoui'iiture , <'oin;iiet' et la cuu-

« t(<nie de plui'Urs serpents i.elui-ci av.iii d ux foies, et

« d lus ledro t, ipiiélait pins gr-a.d qu • le j;au lu-, il se irouva

« c.nq petites \é.~iciiles rondes et distendues, dont cliacune

• lenleriiiaii un ver de lueine espèce que ceux (pii étaient

• dans la cavité des in estins.

1 Cliaitiin des deux foies avait sa Aeine|)Orte iiui régnait

«sur toute sa longueur, et connue il y av.iit deux foies,

« il y avait aussi deux vés;ciiles du fiel. Ces \ésicule«

• n'é aient point infixées on incriisiées d.ins le foie, au

< coiitraiie. elles en eiaient séparées et ineine un peu éloi.

« gnees comme c'est 1 ordinaire dans es vif ères et dans lei

• autres serpents.

< Dans le serpent à deux têtes que je décri^', la vésicule du

« liel él .it beaui oup ptn> grande dans le f ie droit une dans le

< gancbe:elie conimnnKpiait par iiu petit ' oudiiit au lolif

• di on du foie. Le canal cystiqiie s rta^t uu milieu de cette vé-

• sii'iiie on a peu prés, et a liil ver.ser la bile dans les intes-

• lins. Du buru du foie droit naissait un .lUire p lit conduit

• bili.iiie qu'on nuiniue bépatupie ; il élail isulé.ei sans s'ap-

• pro lier de la véscule, il allait débo eber da s les lntestiD.s

« à quelque disiance du canal cystiipie. Ce si coud conduit bi-

« liaire uu couduii liépatupie inuiiiiait au fde gauche, du

« moins je ne pus l'y apercevoir. Ce f..ie avait seule. uent une

« ve.-icule du tiel d'où pada t un ('anal cystupie qui aboutis-

• sait dans l'inlestin, et y avait son iiiserlioii se, aremeiit de»

t deux aulri B conduils: rembiMicinire de c lui ci était inar-

• (piee dans la cavité in lérieure delintestin ^ar nu uianieioD

« fort gonlle.

« Tous les niàles de l'espèce des serp nts et des léz rds ont

• deux verbes et deux testicules , il seinbl.iii d ne que ceser-

• peut (|Ui avaii deux letes. et doiu les viscen-s é'.ait,i.t dou-

t blés, uni avoir quatre verges et quatre lesiicnles ; cepeuaani
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cheux. Ce serpent ne vécut que jusqu'au com-

mencement de lévrier, et, ce qu'il y a d'assez

remarquable, c'est que la tête droite parut

mourir sept lieures avant la gauche.

OBSERVATIONS

SUR UN GENRE DE SERPENT

QUI n'a pas Encore été décrit'.

Linnée avait ciu pouvoir inscrire dans six

genres tous les serpents connus de son temps»

II avait donné à ces familles les noms de Con-

leuve , de lioa, de Orolnif ,à\\ngais^ d'/lw-

phisbéne et de Céo Lie. 11 avait compris dans le

premier genre les serpents qui ont une rangée

de grandes lames éeuilleuses au-dessous du

corps, et deux rangées de petites lames au-

dessous de la queue; dans le second ,
ceux de

ces reptiles qui présentent un rang de grandes

lames au-dessous de la queue, aussi bien qu'au-

dessous du corps ; dans le troisième , ceux dont

kl queue est tei'mincc par de gnî:;dcs écailles

d'une forme particulière, qui rend ces pièces

susceptibles de s'emboiter les unes dans les

autres ; dans le quatrième , les serpents dont

le dessous du corps et le dessous de la queue

offrent de petites écailles conformées et dispo-

sées comme celles du dos; dans le cinquième,

ceux dont le corps et la queue sont renfermés

dans une suite d'anneaux écailieux; et enfin,

dans le sixième, les serpents qui, revêtus

dune peau visqueuse, montrent sur chacun de

leurs côtés une série de plis membraneux.

« il n'av;iii qne deux te>*ti n'es rt deux verge«. Les testicules

« éijiii-ni l)l..iics , c.ptiiîiir ;i loiii ii,iii-i-, un |iiii ail mcés; ils

« avaieri' t us leurs ,i|i(ieiidlresetsc iriiuv;iieiii |)laciN coirirne

a ils uni couhiiiie d'é le, miii |i,is à coté I un <ie l'aulre, nuis

« Tun un pru plus li.ml. i:es[-à dire plus |'.rêsiiela léte que
e l'duuv. L''s di n.\ Vfr(:e», co.iforuiées à l'ordinaire, av. lient

« leur po^iiioii ac&iil ini'<- dans la (ueuf; cl e^éiaient liéi is-

« sées (le iiointcs à leur extr.'miié, connue elles le sont dfns
f le» vipère» et dans le» autres serpents ijui se traînent sur le

t ventre.

f En pressant les deux verses de ce serpent à deux têles,

I j'en lis sortir l,i li iicm- séiun.i e ordinaire, dont I odeur est

«forte fi dcs.ign-.dde. J ai eu occasion d"ol)M r\er ..euxs('^-

" pcnts à lieux ipieues, et je ne leur ai trouvi' non pins (|ne

deux v'i<» s. et lion pas (uatre , de niêiue qu'aux lézards

« vfrls et aiu léz.irds à deux qMeues,

• Les deux '-eMe nx .oi.leiius dans les deux totrs ét.iient

" seiiibl.ililes l'uiri' ci x. t.iiit pont- |i- volume .pie |ionr la con-
« forniaiion. I.csdenx moelles épinières, ^près avoir tr versé
- rrspectiieu enl les vitrtè ips îles d -iix cous, si' réiiuiss.iicnt

f i la niisvdncedii d(»^ m un si ul tronc qui régnait jusqu'.i

lextri-niiié de la .|ucni'. •

* Auiiales du Muséum, 4t>03, t. U, p, 280.

Lorsque je publiai, en 1789, l'Histoire natu-

relle des Serpents, je crus devoir ajouter deux
genres aux si\ que Linnée avait établis; j'in-

scrivis ;i la suite de ces derniers les ser()euts

qui
, comme le reptile décrit à Madagascar pat

Bruguière . ont le dessous de la partie antérieure

du corps revêtu de grandes lames . la partie

postérieure du corps entourée d'anneaux, et

l'extrémité de la queue garnie de petites écailles

sur toute sa surface; je conservai à ces ser-

pents le nom de Langnha , que leur donnent les

Madégasses; et j'adoptai pour huitième genre

celui que Hoi-nstedt avait fait connaître, qu'il

avait appelé Acrochorde , et dont tous les indi-

vidus ont le corps et la queue parsemés de pe-

tits tubercules.

Je propose aujourd'hui aux naturalistes un

nouveau genre de serpents. 11 est en effet im-

possible de comprendre dans un des genres

défà admis par les méthodistes une espèce d€

ces reptiles qui est encore inconnue , et dont je

vais exposer les principaux caractères. Les in-

dividus quelle renferme ont une seule rangée

de plaques au-dessous du corps , de même que

les couleuvres, les boa et les crotales. Mais au

lieu de présenter au-dessous de la queue une

seule rangée de lames écailleuses, comme les

crotales et les boa, ou deux rangs de petites la-

mes, comme les couleuvres , ils ont la portio'.i

inférieure de la queue couverte, de même que

dans les angtiis , de petites écailles arrangées et

figurées comme celles du dos. Ils ofirent une

véritable queue d anguis au bout d'un corps de

couleuvre , de boa ou de crotale : ils montrent

par conséquent une combinaison de téguments

écailieux, que l'on n'avait pas encore observée.

Nous donnerons à ce genre le nom à^ E'péton,

qui, de toutes les dénominations employées

par les anciens pour désigner des serpents ou

des reptiles, est la seule que les modernes

n'aient pas encore appiiciuée ;i un genre.

Mais l'espèce dont la conformation nous a

paru rendre nécessaire l'établissement d'un

genre nouveau dans la classe des serpents,

n'est pas seulement remarquai. le par les carac-

tères génériques que nous venons d'inditîiier
;

elle l'est encore par la forme de son cn^ne et

par celle de quelques autres de ses parties. L«

dessus de sa tête est couvert, comme le cràno

des couleuvres non venimeuses, de neuf lames

écailleuses plus grandes que les écailles du dos;

mais ces neuf lames ont une disposition parti-
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eulière. Elles sont placées sur cinq i-angs trans-

versaux : le premier ou le plus éloigné du mu-

seau en comprend deux ; le second n'en montre

qu'une; le troisième, le quatrième et le cin-

quième en offrent deux plus petites que les

trois autres ; et l'on distingue les oriiices des

narines dans les deux lames de la dernière ran-

gée. Les deux os qui composent chaque mâ-

choire sont très-écartés l'un de l'autre, comme

dans les couleuvres-vipères et venimeuses ; et

cependant l'intérieur de la bouche ne recelé

aucun crochet mobile et à venin; les dents

sont très-petites et arrangées comme celles des

couleuvres les moins malfaisantes. De plus,

on voit à la mâchoire supérieure et à l'extré-

mité du museau deux appendices charnus,

deux sortes de tentacules dont on na en-

core vu d'analogues sur le museau d'aucun ser-

pent, excepté sur celui des céeilies. Ces tenta-

cules , bien différents de la petite pyramide

écailleuse qui s'élève sur chacun des yeux du

céraste', et de l'excroissance dure et unique

qui arme le bout du museau de l'ammodyte,

sont très-flexibles, prolongés horizontalement

en avant, assez longs et recouverts d'écaillés

très-petites, mais placées les unes au-dessus

des autres, et semblables par leur Jigure aux

écailles dorsales. La présence de ces tentacules

m'a déterminé à donner le nom spécitique de

tentacule à l'erpéton que j'ai examiné.

Toutes les écailles qui recouvrent ce serpent

sont d'ailleurs relevées par une arête longitu-

dinale. Les lames qui garnissent le dessous du

;orps et y forment une bande longue et étroite,

sont bien moins lisses encore. Elles présentent

chacune deux arêtes longitudinales; et c'est un

trait que je n'avais encore vu dans aucune es-

pèce de serpent. Ces lames ou plaques sont

* Voyez la (iescripiion que j'ai doanée de ces sortes de pe-

tites curues à ranicle du Cérasle, v. 344

hexagones et inégales en grandeur. Elles sonl

d'autant plus petites, qu'elles sont éloignées

vers la tête ou vers l'anus , du milieu ou à peu

près, de la longueur du corps proprement dit;

et il faut faire remarquer que la rangée de ces

lames hexagones , doublement relevées par une

arc'te, et situées au-dessus du corps, ne com-

mence qu'à une distance de la gorge
,
plus

grande que la longueur de la tête.

Bien loin d'avoir une queue très-courte

comme les céeilies , les ei'pétons tentacules en

ont une dont la longueur est à peu près égale au

tiers de la longueur du corps proprement dit.

Nous ignorons quel est le pays habité par ces

serpents. L'individu très-bien conservé que

nous avons décrit, et qui avait plus d'un demi-

mètre de longueur, fait partie de la belle col-

lection donnée par la Hollande à la France, et

déposée maintenant dans le Muséum national

d'histoire naturelle. Nous avons compté, sur la

partie inférieure du corps de cet individu, cent

vingt lames ou plaques ; et le dessous de la

queue nous a présenté quatre-vingt-dix-neuf

rangées transversales décailles semblables à

celles du dos.

NOUVEAU GENRE DE SERPENT.

EBPÉTON.

Une rangée de grandes l.imes au-dessous du corps; le

dessous de la queue revêtu de petites écailles seiubla-

bies à celles du dos.

r Erppton tent.iciilé. ( Er

peton Untaculatus.^

CIBACTERES.

Dpux ap|)eiidi('es charnus,

recuue t~ de (.élites écailles,

prolongés horizontalement,

et pi.liés à rextiémité de It

mâchoire supérieure; les 1»

mes (lu (lesSi)US(lu corps re-

levcds pai deux arèies longi-

lud'iKi os.
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DISCOURS

SUR LA NATURE BES POISSONS.

Le génie de Buffon
,
planant au-dessus du

globe, a compté, décrit, nommé les quadrupè-

des vivipares et les oiseaux; il a laissé de leurs

mœurs d'admirables images. Choisi par lui pour

placer quelques nouveaux dessins à la suite de

ses grands tableaux de la nature, j'ai tâché

d'exposer le nombre, les formes et les habitu-

des des quadrupèdes ovipares et des serpents.

Essayons maintenant de terminer l'histoire des

êtres vivants et sensibles connus sous le nom

d'animaux à sang rouge, en présentant celle de

l'immense classe des poissons,

Nous allons avoir sous les yeux les êtres les

plus dignes de l'attention du physicien. Que l'i-

magination, éclairée par le flambeau de la

science, rassemble en effet tous les produits

organisés de la puissance créatrice; qu'elle les

réunisse suivant l'ordre de leurs ressemblances;

qu'elle en compose cet ensemble si vaste, dans

lequel , depuis l'homme jusqu'à la plante la plus

voisine de la matière brute, toutes les diversi-

tés de forme, tous les degrés de composition
,

toutes les combinaisons de force, toutes les

nuances de la vie , se succèdent dans un si grand

nombre de directions différentes et par des dé-

croissements si sensibles. C'est vers le milieu

de ce système merveilleux d'innombrables dé-

gradations, que se trouvent réunies les diffé-

rentes familles d8 poissons dont nous allons

nous occuper; dles sont les liens remarquables

par lesquels les animaux les plus parfaits ne

forment qu'un tout avec ces légions si multipliées

d'insectes , de vers, et d'autres ani-maux peu

composés , et avec ces tribus non moins nom-

breuses de végétaux plus simples encore. Elles

participent de l'organisatioa , des propriétés

,

I.

des facultés de tous ; elles sont comme le centre

où aboutissent tous les rayons de la sph re qui

compose la nature vivante; et montrant, avec

tout ce qui les entoure, des rapports plus mar-

qués, plus distincts, plus éclatants, parce

qu'elles en sont plus rapprochées, elles reçoi-

vent et réfléchissent bien pi us fortement, vers le

génie qui observe, cette vive lumière que la

comparaison seule fait jaillir, et sans laquelle

les objets seraient pour l'intelligence la plus

active comme s'ils n'existaient pas.

Au sommet de cet assemblage admirable est

placé l'homme, le chef-d'œuvre de la nature.

Si la philosophie, toujours empressée de l'exa-

miner et de le connaître, cherche les rapports

les plus propres à éclairer l'objet de sa con-

stante prédilection, où devra-t-elle aller les

étudier , sinon dans les êtres qui présentent

assez de ressemblances et assez de différences

pour faire naître, sur un grand nombre de

points, des comparaisons utiles? On ne peut

comparer ni ce qui est semblable en tout, ni

ce qui diffère en tout; c'est donc lorsque la

somme des ressemblances est égale à celle des

différences, que l'examen des rapports est le

plus fécond en vérités. C'est donc vers le centre

de cet ensemble d'espèces organisées , et dont

l'espèce humaine occupe le faîte, qu'il faut

chercher les êtres avec lesquels on peut la com-

parer avec le plus d'avantages ; et c'est vers ce

même centre que sont groupés les êtres sensi-

bles dont nous allons donner l'histoire.

Mais de cette hauteur d'où nous venons de

considérer l'ordre dans lequel la nature elle-

même a, pour ainsi dire, distribué tous les

êtres auxquels elle a accordé la vie, portons-

nous un instant nos regards vers le grand el

heureux produit de l'intelligence humaine; je-

tons nous les yeux sur Ihorame réuni en société;

cherchons-nous à connaître les nouveaux rap-

36
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ports que cet état de la plus noble des espèces

lui donne avec les ètns vivants (jui l'environ-

nent; voulons-nous savoir ce que l'iii-t, qui

n'est que la nature rénpssant sur elle-même

par la force du génie de son plus bel ouvniLie,

peut introduire de nouveau dans les relations

qui lient l'homme civilisé avec tous les ani-

maux : nous ne trouNcrons aucune classe de ces

êtres vivants plus diurne de nos soins et de notre

examen que celle des poissons. Hiversité de

familles, grand nombre d'espèces, prodigieuse

fécondité des individus, laeile multiplication

sous tous les climats, utilité variée de toutes

les parties, dans quelle classe rencontrerions-

nous et tous ces titres à l'attention, et une nour-

riture plus abondante pour l'homme, et une

ressource moins destructive des autres ressour-

ces, et une matièie plus réclamée par l'indu-

strie
, et des piéparations plus répandues par le

commerce? Quels sont les animaux dont la re-

cherche peut employer tant de bras utiles, ac-

coutumer de si bonne heure à ' raver la violence

des tempêtes, produire tant d'habiles et d'in-

trépides navigateurs, et créer ainsi pour une

grande nati -n les éléments de sa foice pendant

la guerre, et de sa prospérité pendant la paix?

Quels motifs pour étudier l'histoire de ces

remarquables et si nombreux habitants des

eaux!

Transportons-nous donc sur les rivages des

mers, sur les bords du principal empire de ces

animaux trop peu connus encore. (Iboisissons,

pour les mieux voir, pour mieux observer leurs

mou\ements, pour mieux juger de leurs habi-

tudes, ces plages, pour ainsi dire, privilégiées,

où une température plus douce, où la réunion

de plusieurs mers . où le voisinage des grands

fleuves, ou une sorte de mélange des eaux dou-

ces et des eaux salées, ou des abris plus com-

modes, où des aliments plus convenables ou

plus multipliés attirent un plus giand nombre

de poissons : mais plutôt ne nous contentons pas

de considérations trop limitées, d'un spectacle

trop resserré; n'oublions pas (|ue nous devons

présenter les résultats généraux nés de la réu-

nion de toutes les observations particulières,

élevons-nous par la pensée, et assez haut au-

dessus de toutes les mers, pour en saisir plus

facilemnit I ensemble, pour en apercevoir à la

fois un plus grand nombre d'habitants; voyons

le globe, tournant sous nos pieds, nous présen-

ter successivement toute sa surface inondée.

nous montrer les êtres à sang rouge qui vivent

au milieu du fluide acjueux qui l'environne; et

pour qu'aucun de ces êtres n'échappe, en quel-

que sorte, à n^tre examen, pénétrons ensuite

jusque dans les profondeurs de l'Océan, par-

courons ses abimes, et suivons, juscpie dans
ses reti-aitcs les plus obscures, les animaux que
nous voulons soumettre à notre examen.

Mais, si nous ne craignions pas de demander
trop d'audace, nous dirions : Ce n'est pas assez

de nous étendre dans l'espace, il faut encore

remonter dans le temps; il faut encore nous
transporter à l'origine des êtres; il faut voir ce

qu'ont été dans les âges antérieurs les espèces-,

les familles que nous allons décrire; il faut juger

de cet état primordial par les vestige> (|ui en

restent, par les monuments contemporains qui

sont encore debout; il faut montrer les chan-

gements successifs par lesquels ont passé toutes

les formes, tous les organes, toutes les forces

que n(>us allons comparer; il faut annoncer ceux

qui les attendent encore : la nature, en effet,

immense dans sa durée comme dans son éten»

due, ne se compose-t-elle pas de tous les mo-
ments de l'existence, comme de tous les points

de l'espace qui renferme ses produits?

Dirigeons donc notre vue vers ce fluide qui

couvre une si grande partie de la terre : il sera,

si je puis parler ainsi, nouveau pour le natu-

raliste qui n aura encore choisi pour objet de

ses méditations que les animaux qui vivent sur

la surface sèche du globe, ou s'élèvent dans

l'atmosphère.

Deux fluides sont les seuls dans le sein des-

quels il ait été permis aux êtres organisés de

vivre , de croître et de se reproduire; celui qui

compose l'atmosphère, et celui qui remplit les

mers et les rivières. Les quadrupèdes , les oi-

seaux, les reptiles , ne peuvent conserver leur

vie que par le moyen du premier ; le second est

nécessaire à tous les genres de poissons. Mais

il y a bien plus d'analogie, bien plus de rap-

ports conservateurs entre I eau et les poissons,

qu'entie lair et les oiseaux ou les quadrupèdes.

Combien de fois , dans le cours de cette his-

toire, ne serons-nous pas convaincus de cette

vérité! et voilà pourquoi, indépendamment de

toute autre cause, les poissons sont de tous les

animaux a sang rouge ceux qui préNcntent dans

leuis espèces le plus grand nombre dindivi-

diis, dans leurs couleurs l'éclat le plus vif, et

dans leur vie la plus longue durée.
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fécondité, beauté, existence très-prolongée, vastes mers, combien de fleuves, de rivières

tels sont les trois attributs remanjuables des de ruisseaux, de fontaines, et d'un autrecôté
principaux babitanis des eaux : aussi I ancienne

mytholoLiie i:rec(|ue, peut-être plus éclairée

qu'on ne l'a pensé sur les principes de ses

inventions, et toujours si riante dans ses ima-

ges, a-t-ellc placé au milieu des eaux le ber-

ceau de la déessôdes amours, et représenté Vé-

nus sortant du sein des ondes au milieu de

de lacs, de marais, détanirs, de viviers, de
mares même, qui renferment une quantité plus
ou moins considérable des animaux (|ue nous
voulons examiner! Tous ces lacs, tous ces
fleuves, toutes ces rivières, réunis à l'antique

Océan, comme autant de parties d'un même
tout, présentent autour du lilobe une sinface

poissons respUrdissants d'or et d'azur, et l^'en plus étendue que les continents qu'ils ar-

qu'elie lui avait consacrés '. Et que Ion ne

soit pas étonné de cette allégorie instructive

autant que j^jracieuse : il parait que les anciens

Grecs avaient observé les poissons beaucoup

plus qu'ils n'a\ aient étudié les autres animaux;

ils les connaissaient mieux ^ ils les préféraient,

pour leur table , même a la plupart des oiseaux

les plus recbcrcbés. Ils ont transmis cet exa-

men de cboix , cette connaissance particulière
,

et cette sorte de prédilection, non-seulement

aux Grecs modernes, qui les ont conservés

longtemps ", mais encore aux Romains, cbez

lesquels on les remarquait, lors même que la

servitude la plus dure, la corruption la plus

vile et le luxe le plus insensé pesaient sur la

tête dégradée du peuple qui avait conquis le

monde ^; ils devaient les avoir reçus des anti-

ques nations de l'Orient, parmi lesquelles ils

subsistent encore *
: la proximité de plusieurs

côtes et la nature des mers qui baignaient leurs

rivages les leur auraient d'ailleurs inspirés
; et

on dirait que ces goûts
,
plus liés qu'on ne le

croirait avec les progrès de la civilisation, n'ont

entièrement disparu en Europe et en Asie que

dans ces contrées malbeureuses où les bordes

barbares de sauvages chasseurs, sortis de fo-

rêts septentrionales, purent dompter par le

nombre , en même temps que par la force , les

habitudes, les idées et les affections des

vaincus.

Mais, en contemplant tout l'espace occupé

par ce tluide au milieu duquel se meuvent les

poissons , quelle étendue nos regards n'ont-ils

pas à parcourir ! Quelle immensité
, depuis

l'équateur jusqu'aux deux pôles de la terre,

depuis la surface de l'Océan jusqu'à ses plus

grandes profondeurs I Et indépendamment des

* Voyez particu'ièrpinent l'art, du Coryphène doiadon.
» Bél'.ii, liv.l. cli.ti2.

* Horare, liivéual, Al.iriial, Pline.

* Lise/ les dilleieuie» de^criijUon» des Indes , et surtout
elles de la Chine.

rosent, et déjà bien plus connue que ces mêmes
continents, dont l'intérieur n'a répondu à la

voix d'aucun observateur, pendant que des

vaisseaux conduits par le génie et le courage
ont sillonné toutes les plaines des mers non en-

vahies par les glaces polaires.

De tous les animaux à sang rouge, les pois-

sons sont donc ceux dont le domaine est le

moins circonscrit. Mais que cette imm*?nsité,

bien loin d'effrayer notre imagination, I anime
et l'encourage. Et qui peut le mieux élever nos

pensées, vivifier notre intelligence, rendre le

génie attentif, et le tenir dans cette sorte de

contemplation religieuse si propre à l'intuition

de la vérité, que le spectacle si grand et si varié

que présente le système des innombrables ha-

bitations des poissons? D'un côté, des mers

sans bornes et immobiles dans un calme pro-

fond ; de i autre, les ondes livrées à toutes les

agitations des courants et des marées : ici, les

rayons ardents du soleil réfléchis sous toutes

les couleurs par les eaux enflammées des mers

équaioriales; là, des brumes épaisses reposant

silencieusement sur des monts de glaces flot-

tants au milieu des longues nuits hyperbo-

réennes : tantôt !a mer tranquille , doublant le

nombre des étoiles pendant des nuits plus

douces et sous un ciel plus serein; tantôt des

nuages amoncelés, précédés par de noires té-

nèbres, précipités par la tempête et lançant

leurs foudres redoublés contre les énormes

montagnes d'eau soulevées par les vents : plus

loin , et sur les continents, des t >rrents furieux

roulant de catuactes en cataractes; ou leau

limpide d'une rivière argentée, amenée molle-

ment, le long d'un rivage fleuri, vers un lac

p;iisible que la lune éclaire de sa lumière blan-

châtre. Sur les mers, grandeur, puissance,

beauté sublime, tout annonce la nature créa-

trice , tout la montre manifestant sa gloire et sa

maunilicence : sur les bords enchanteurs des

lacs et des rivièx-es, la nature crête se fait sentir
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avec ses charmes les plus doux ; l'âme s'émeut
;

respérauce l'échauffé; le souvenir l'animp par

de tendres regrets, et la livre à cette affection

si touchante, toujours si favorable aux heu-

reuses inspirations. Ah! au milieu de ce que le

sentiment a de pins puissant et de ce que le gé-

nie peut découvrir de plus grand et de plus su-

blime, comment n'être pas pénétré de cette

force intérieure, de cet ardent amour de la

science, que les obstacles, les distances et le

temps accroissent au lieu de le diminuer?

Ce domaine, dont les bornes sont si reculées,

n'a été cependant accordé qu'aux poissons con-

sidérés comme ne formant qu'une seule classe.

Si on les examine groupe par groupe , on verra

que presque toutes les familles parmi ces ani-

maux paraissent préférer chacune un espace

particulier plus ou moins étendu. Au premier

coup d'oeil , on ne voit pas aisément comment

les eaux peuvent présenter assez de diversité,

pour que les différents genres, et même (|uel-

quefois les différentes espècesdepoissons, soient

retenus par une sorte d'attrait particulier dans

une plage plutôt que dans une autre. Que l'on

considère cependant que l'eau des mers, quoi-

que bien moins inégalement échauffée aux dif-

férentes latitudes que l'air de l'atmosphère,

offre des températures très-variées , surtout

auprès des rivages qui la bordent, et dont les

uns, brûlés par un soleil très-voisin, rellechis-

sent une chaleur ardente, pendant (|uc d'autres

sont couverts de neiges, de frimas et de glaces;

que l'on se souvienne que les lacs, les lleuvrs

et les rivières sont soumis à de bien plus grandes

inégalités de chaleur et de froid; (|ue l'on ap-

prenne qu'il est de vastes réservoirs naturels

auprès des sommets des plus hautes montagnes,

et à plus de deux mille mètres au-dessus du ni-

veau de la mer, où les poissons remontent par

les rivières qui en découlent, et où ces mêmes
animaux vivent, se multiplient et prospèrent '

;

que l'on pense que les eaux de presque tous les

liics, des rivières et des fleuves sont très-douces

et légères, et celles des mers, salées et pesantes;

que l'on ajoute, en ne faisant plus d'attention à

Cette division de l'Océan et des fleuves
,
que les

unes sont claires et limpides, pendant que les

* ffo'p aflre«sée rie Bagnièrfs.le H nivôse de Tan v. au ci-

loyen Lact'|ieil«. par le citoyen Kamoml, iiieinl> e a»soci>' de

1 In liliii national, |irofe>seur d'histoire naturelle à Tiirbes,

et SI avaiii.igeus' m''tit connu du public par ses Voyagea dans
ies Alpes et dans les Pyrtntet.

autres sont sales et limoneuses
; que celles-ci

sont entièrement calmes , tranquilles, et, pour

ainsi dire, innï)obiles, tandis que eelles-là sont

agitées par des courants, bouleversées par des

marées, précipitées en cascades, lancées en tor-

rents, ou du moins entraînées avec des vitesses

plus ou moins rapides et plus ou moins con-

stantes : que l'on évalue ensuite tous les degrés

que l'on peut compter dans la rapidité, dans

la pureté, dans la douceur et dans la chaleur

des eaux; et qu'accablé sous le nombre infini

de produits que peuvent donner toutes les com-

binaisons dont ces quatre séries de nuances

sont susceptibles , on ne demande plus com-
ment les mers et les continents peuvent fournir

aux poissons des habitations très-variées et un

très-grand nombre de séjours de choix.

Mais ne descendons pas encore vers les es-

pèces particulières des animaux que nous vou-

lons connaître; ne remar(|uons même pas encore

les différents groupes dans lesquels nous les

distribuerons ; ne les voyons pas divisés en

plusieurs familles, placés dans divers ordres;

continuons de jeter les yeux sur la classe en-

tière; exposons la forme générale qui lui appar-

tient, et auparavant voyons quelle est son es-

sence, et déterminons les caractères qui la

distinguent de toutes les autres classes d'êtres

vi\ants.

On s'apercevra aisément , en parcourant cette

histoire, qu'il ne faut pas, avec quel(|ues natu-

ralistes, faire consister le caractère distinctifde

la classe des poissons dans la présence d'écaillés

plus ou moins nombreuses , ni même dans celle

de nageoires plus ou moins étendues
,
puisque

nous verrons de véritables poissons paraître

n être absolument revêtus d'aucune écaille, et

d autres être entièrement dénués de nageoires.

11 ne faut pas non plus chercher cette marque

caractéristique dans la forme des organes de

la circulation, que nous trouverons, dans quel-

ques poissons, semblables à ceux que nous

avons observés dans d'autres classes que celle

de ces derniers animaux. iNous nous sommes

assurés, d un autre côté, par un très-grand

nombre de recherches et d'examens, qu'il était

impossible d'indiquer un moven facile à saisir,

invariable, propre à tous les individus, et ap-

plicable à toutes les époques de leur vie , de sé-

parer la classe des poissons des autres êtres

organisés, en n'employant qu'un signe unique,

en n'ayant recours , en quelque sorte, qu'à un
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point de la conformation de ces animaux. INIais

voici la marque constante, et des plus aisées à

distinguer, que la nature a empreinte sur tous

les véritables poissons ; voici
,
pour ainsi dire,

le sceau de leur essence, la rougeur plus ou

moins vive du sang des poissons empêche, dans

tous les temps et dans tous les lieux , de les con-

fondre avec les insectes, les vers et tous les

êtres vivants auxquels le nom d'animaux à sang

blanc a été donné. Il ne faut donc plus que réu-

nir à ce caractère un second signe aussi sensible,

aussi permanent , d'après lequel on puisse , dans

toutes les circonstances, tracer d'une main sûre

une ligne de démarcation entre les objets ac-

tuels de notre étude , et les reptiles , les qua-

drupèdes ovipares, les oiseaux, les quadrupèdes

vivipares et l'homme, qui tous ont reçu un sang

plus ou moins rouge comme les poissons. Il

faut surtout que cette seconde marque caracté-

ristique sépare ces derniers d'avec les cétacées,

que l'on a si souvent confondus avec eux, et

qui néanmoins sont compris parmi les animaux

à mamelles , au milieu ou à la suite des qua-

drupèdes vivipares , avec lesquels ils sont réu-

nis par les liens les plus étroits. Or, Ihomme,

les animaux à mamelles, les oiseaux, les qua-

drupèdes ovipares , les serpents , ne peuvent

vivre, au moins pendant longtemps
,
qu'au mi-

lieu de l'air de l'atmosphère, et ne respirent que

par de véritables poumons , tandis que les pois-

sons ont un organe respiratoire auquel le nom
de branchies a été donné

,
dont la forme et la

nature sont très-différentes de celles des pou-

mons, et qui ne peuvent servir, au moins long-

temps, que dans l'eau , à entretenir la vie de

l'animal. Nous ne donnerons donc le nom de

poisson qu'aux êtres organisés qui ont le sang

rouge et respirent par des branchies. Otez-leur

un de ces deux caractères , et vous n'aurez plus

un poisson sous les yeux
;
privez- les. par exem-

ple, de sang rouge , et vous pourrez considérer

une sépie, ou quelque autre espèce de ver, à

laquelle des branchies ont été données. Rendez-
leur ce sang coloré

,
mais remplacez leurs bran-

chies par des poumons, et quelque habitude de

vivre au milieu des eaux que vous présentent

alors les objets de votre examen , vous pourrez

les reléguer parmi les phoques, les lamantins

ou les cétacées ; mais vous ne pourrez, en au-

cune manière , les inscrire parmi les animaux

auxquels cette histoire est consacrée,

est ronge et qui respire au milieu de l'eau par
le moyen de branchies.

Tout le monde connaît sa forme générale;

tout le monde sait qu'elle est le plus souvent
allongée, et que l'on distingue l'ensemble de

son corps en trois parties , la tête, le corps pro-

prement dit , et la queue
,
qui commence à l'ou-

verture de l'anus.

Parmi les parties extérieures qu'il peut pré-

senter, il en est que nous devons, dans ce mo-
ment, considérer avec le plus d'attention, soit

parce qu'on les voit sur presque tous les ani-

maux de la classe que nous avons sous les

yeux, soit parce qu'on ne les trouve que sur un
très-petit nombre d'autres êtres vivants et à

sang rouge, soit enfin parce que de leur pré-

sence et de leur forme dépendent beaucoup la

rapidité des mouvements, la force de la nata-

tion, et la direction de la route du poisson : ce»

parties remarquables sont les nageoires.

On ne doit, à la rigueur, donner ce nom de

n-igeoires qu'à des oiganes composés d une

membrane plus ou moins laige , haute et épaisse,

et souti'nue par de petits cylindres plus ou

moins mobiles, plus ou moins nombreux, et

auxquels on a attaché le nom de raijons , parce

qu ils paraissent quelquefois disposés comme
des rayons autour d'un centre. Cependant il est

des espèces de poissons sur lesquelles des

rayons sans membrane, ou des membranes sans

rayons, ont reçu avec raison et par conséquent

doivent conserver la dénomination de nageoires,

à cause de leur position sur l'animal et de l'usage

que ce dernier peut en faire.

Maisces rayons peuvent être de différente na-

ture : les uns sont durs et comme osseux ; les

autres sont flexibles, et ont presque tous les ca-

ractères de véritables cartilages.

Examinons les rayons que l'on a désignés par

le nom d'osseux.

Il faut les distinguer en deux sortes. Plusieurs

sont solides, allongés, un peu coinques , ter-

minés par une pointe piquante; ils semblent

formés d'une seule pièce : leur structure, sî

peu composée , nous a déterminés à les appeler

rnijons simples.) en leur co'>.'*ervant cependant

le nom d'aiguillons
,
qui leur a été donné par

plusieurs naturalistes, à cause de leur termi-

naison en piquant fort et délié. Les autres rayons

osseux, au lieu d'être aussi simples dans leur

construction, sont composés de plusieurs pe-

Le poisson est donc un animal dont le sang ' tites pièces placées les unes au-dessus des au-
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très ; ils sont véritablement articulés , et nous

les nommerons ainsi.

Ces petites pièces sont de petits cyliiidres

assez courts, et ressemblent, en miniature, a

ces tronçons de colonnes que l'on nomme tam-

bours, et dont on se sert pour construire les

hautes colonnes des vastes édifices. JNon-seule-

ment les rayons articulés présentent une suite

plus ou moins allongée de ces tronçons ou petits

cylindres : mais, à mesure que l'on considère

une portion de ces rayons plus éloignée du corps

de l'animal , ou , ce qui est la même cbose , de

la base de la nageoire, on les voit se diviser en

deux ; chacune de ces deux bi'anches se sépare

en deux branches plus petites, lesquelles for-

ment aussi chacune deux rameaux ; et cette

sorte de division de ramification et d'épanouis-

sement, qui
,
pour tous les rayons, se fait dans

le même plan , et représente comme un éven-

tail, s'étend quelquefois à un bien plus grand

nombre de séparations et de bifurcations succes-

sives.

Ces articulations, qui constituent l'essence

d'un tiès-grand nombre de rayons osseux , se

retrouvent et se montrent de la même manière

dans les cartilagineux; maispour en bien voiries

dispositions , il faut regarder ces rayons cartila-

gineux contre le jour, à cause d'une espèce de

couche de nature cartilagineuse et transparente,

dans laquelle elles sont comme enveloppées '.

Au reste, tous les raNons, tant osseux que car-

tilagineux , tant simples qu'articulés, sont plus

ou moins transparents, excepté quelques ia,\ ons

osseux simples et très-forts, que nous remar-

querons sur quelques espèces de poissons

,

et qui sont le plus souvent entièrement opa-

ques.

INous avons dtjà dit qu'il y avait des pois-

sons dénués de nageoires; les autres en présen-

tent un nombre plus ou moins grand, suivant

le genre dont ils font partie, ou l'espèce à la-

quelle i's ap,)arliennent. Les uns en ont une de

chaque côte de la poitrine ; et d'autres, à la vé-

rité très-peu nombreux, ne montrent pas ces

nageoires pectorales, qui ne paraissent jamais

qu'an nombre de deux, et que l'on a compa-

rées, a cause de leur position et de leurs usages,

aux extrémités anterieuies de plusieurs ani-

maux , aux bras de l'homme , aux pattes de

' On pent reconnaître particulièrement cette disposition

dans les ra\ous de» uageoirts pectorales de la raie batis, du J.r

raie boucke, et d'auufs poissons du mèuie genre.

devant des quadrupèdes, ou aux ailes des oi-

seaux.

Plusieurs groupes de poissons n'ont aucune

nageoire au-dessous de leur corps proprement

dit; les autres en ont, au contraire, une ou

deux situées ou sous la gorge, ou sous la poi-

trine, ou sous le ventre. Ce sont ces nageoires

inférieures que l'on a considérées comme les

analogues des pieds de l'honmie , ou des pattes

de derrière des quadrupèdes.

On voit quelquefois la partie supérieure du

corps et de la queue des poissons absolument

sans nageoires; d'autres fois on compte une ou

deux, ou même trois nageoiies dorsales; l'ex-

trémité de la queue peut montrer une nageoire

plus ou moins étendue , ou n'en présenter au-

cune, et enfin le dessous de la queue peut

être dénué ou j^arni d une ou de deux nageoires,

auxquelles on a donné le nom de mu/eoife de

l'anus.

Un poisson peut donc avoir depuis une jus-

qu'à dix nageoires, ou organes de mouvement

extérieurs et plus ou moins puissants.

Pour achever de donner une idée nette de la

forme extérieure des poissons , nous devons

ajouter que ces animaux sont recouverts par

une peau qui, communément, revêt toute leur

surface. Cette peau est molle et visqueuse; et

quekjue épaisseur qu'elle puisse avoir, elle est

d'autant plus flexible et d'autant plus enduite

d'une matière gluante qui la pénètre profondé-

ment, qu'elle parait soutenir moins d'écaillés,

ou être garnie d'ecailles plus petites.

Ces dernières productions ne sont pas parti-

culières aux animaux dont cet ouvrage doit

renfermer l'histoire; le pangolin et le phatagin,

parmi les quadrupèdes à mamelles, presque

tous les quadrupèdes ovipares, et presque tous

les serpents , en sont revêtus; et cette sorte de

tégument établit un rapport d'autant plus re-

marquable entre la eJasse des poissons et le

plus grand nombre des autres animaux à sang

rouge, que presque aucune espèce de poisson

n'en est vraisemblablement dépourvue. A la

vérité, il est quelques espèces, parmi les ob-

jets de notre examen, sur lesquelles lattention

la plus soutenue, l'œil le plus exercé, et même
le microscope, ne peuvent faire distinguer au-

cune écaille pendant que l'animal est encore en

vie, et que sa peau est imbibée de cette rauco-

sitégluante qui est plus ou moins abondante sur

tous les poissons; mais lorsque i'axuinal esl
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mort, et qus sa peau a été naturellement ou

artincielleflicat desséchée, il n'est peut-rtre

aucune espèce de poisson de laquelle on ne put,

avec un peu de soin , détacher de très-petites

écailles qui se sépareraient comme une pous-

sière brillante, et tomberaient comme un amas

de très-petites lames dures , diaphanes et écla-

tantes. Au reste , nous avons plusieurs fois , et

sur plusieurs poissons que l'on aurait pu regar-

der comme absolument sans écailles, répété

avec succès ce procédé, qui, même dans plu-

sieurs contrées , est employé dans des arts

très-répandus , ainsi qu'on pourra le voir dans

la suite de cette histoire.

La forme des écailles des poissons est très-

diversiliée. Quelquefois la matière qui les com-

pose s'étend en pointe, et se façonne en aiguil-

lon; d'autres fois elle se tuméfie, pour ainsi

dire, se conglomère et se durcit en callosités
,

ou s'élève en gros tubercules ; mais le plus

souvent elle s'étend en lames unies ou relevées

par une arête. Ces lames, qui portent avec

raison le nom d'écaiiles proprement dites , sont

ou rondes, ou ovales, ou hexagones; une partie

de leur circonférence est quelquefois finement

dentelée : sur quelques espèces , elles sont

clair-semées et très-séparées les unes des au-

tres; sur d'autres espèces, elles se touchent;

sur d'autres encore, elles se recouvrent comme
les ardoises placées sur nos toits. Elles commu-
niqrtcnt au corps de l'animal par de petits vais-

seaux dont nous montrerons bientôt l'usage
;

mais d'ailleurs elles sont attachées à la peau

par une partie plus ou moins grande de leur

contour. Et remarquons un rapport bien digne

d'être observé. Sur un grand nombre de pois-

sons qui vivent au milieu de la haute mer, et

qui , ne s'approchant que rarement des rivages,

ne sont exposés qu'à des frottements passagers,

les écailles sont retenues par une moindre por-

tion de leur circonférence; elles sont plus at-

tachées, et recouvertes en partie par l'épiderme,

dans plusieurs des poissons qui fréquentent les

côtes et que l'on a nommés litforuvx ; elles

sont plus attachées encore , et recouvertes en

entier par ce même épiderme, dans presque

tous ceux qui habitent daas la vase , et y
creusent avec effort des asiles assez profonds.

Reunissez à ces écailles les callosités, les

tubercules, les aiguillons dont les poissons

seuses, sous lesquelles ces animaux ont sou-

vent une portion considérable de leur co ps à

l'abri , et qui les rapprochent, par de nouvelles

conformités, de la famille des tortues, et vous

aurez sous les yeux les différentes rcsbources

([ue la nature a ac. ordées aux poissons pour les

défendre contre leurs nombreux ennemis, ler

diverses armes qui les protègent contre les

poursuites multipliées auxquelles ils sont ex-

posés. Mais ils n'ont pas reçu uni(|uement la

conformation qui leur était nécessaire pour se

garantir des dangers qui les menacent; il leur

a été aussi départi de vrais moyens d'attaque

,

de véritables armes offensives, souvent même
d'autant plus redoutables pour riionmie et les

plus favorisés des animaux, qu'elles peuvent

être réunies à un corps d'un très-grand volume,

et mises en mouvement par une grande puis-

sance.

Parmi ces armes dangereuses
,
jetons d'a-

bord les yeux sur les dents des poissons. Elles

sont en général fortes et nombreuses. Mais

elles présentent différentes fornies : les unes

sont un peu coni(jues ou comprimées, allon-

gées, cependant pointues, quelquefois dente-

lées sur leurs bords, et souvent recourbées;

les autres sont comprimées et terminées a leur

extrémité par une lame tranchante ; d'autres

enfin sont presque demi-sphériques , ou même
presque entièrement aplaties conc"e leur hase.

C'est de leurs différentes formes, et non pas

de leur position et de leur insertion dans tel ou

tel os des mâchoires, qu'il faut tirer les divers

noms que l'on peut donner aux dents des pois-

sons, et que l'on doit conclure les usages aux-

quels elles peuvent servir. INous nommerons,

en conséquence, dents mol'iires celles qui,

étant demi-sphériques ou très-aplaties, peuvent

facilement concasser, écraser, broyer les corps

sur lesquels elles agissent ; nous donnerons le

nom d'inc/xives aux dents comprimées dont le

côté opposé aux racines présente une sorte de

lame avec laquelle l'animal peut aisémeut ''ou-

per, trancher et diviser, comme l'homme et

plusieurs quadrupèdes vivipares divisent , tran-

chent et coupent avec leurs dents de devant
;

et nous emploierons !a dénomination de la-

niaires pour celles qui, allongées, pointues et

souvent recourbées, accrochent, retiennent et

déchirent la proie de l'animal. Ces dernière*

ççnvcut être hérissés; réunissez-y surtout des sont celles que l'on voit le plus fréquemmept

espèces de iJOUcUers solides . et des croûtes os- I dans la bouche des poissons ; il n'y a même
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qu'un très-petit nombre d'espèces qui en pré-

sentent de molaires ou d'incisives. Au reste

,

ces trois sortes de dents incisives, molaires ou

laniaires, sont revêtues d'un émail assez épais

dans presque tous les animaux dont nous pu-

blions l'histoire; elles différent peu d'ailleurs

les unes des autres par la formede leurs racines,

et par leur structuie intérieure, qui en général

est plus simple que celle des dents de quadru-

pèdes à mamelles. Dans les laniaires, par

exemple , cette structure ne présente souvent

qu'une suite de cônes plus ou moins réguliers
,

emboîtés les uns dans les autres , et dont le

plus intérieur renferme une assez grande cavité,

au moins dans les dents qui doivent être rem-

placées par des dents nouvelles, et que ces

dernières, logées dans cette même cavité,

poussent en dehors en se développant.

Mais ces trois sortes de dents peuvent être

distribuées dans plusieurs divisions, d'après

leur manière d'être attachées et la place qu'elles

occupent; et par la elles sont encore plus sé-

parées de celles de presque tous les animaux à

sang rouge.

En effet , les unes sont retenues presque im-

mobiles dans des alvéoles osseux ou du moins

très-durs; les autres ne sont maintenues par

leurs racines que dans des capsules membra-

neuses, qui leur permettent de se relever et de

s'abaisser d<»ns différentes directions , à la vo-

lonté de l'animal , et d être ainsi employées avec

avantage, ou tenues couchées et en réserve pour

de plus grands efforts.

D'un autre côté, les mâchoires des poissons

ne sont pas les seules parties de leur bouche qui

puissent être armées de dents : leur palais peut

en être hérissé; leur gosier peut aussi en être

garni; et leur langue même, presque toujours

attachée, dans la plus grande partie de sa cir-

conférence, par une membrane qui la lie aux

portions de la bouche les plus voisines
,
peut être

plus adhérente encore à ces mêmes portions , et

montrer sur sa surface des rangs nombreux et

serrés de dents fortes et acérées.

Ces dents mobiles ou immobiles de la langue

,

du gosier, du palais et des mâchoires , ces in-

struments plus ou moins meurtriers peuvent

exister séparément, ou paraître plusieurs en-

jsemble, ou être tous réunis dans le même pois-

son. Et toutes les combinaisons que leurs dif-

férents mélanges peuvent produire, et qu'il

taut multiplier par tous les degrés de grandeur

et de force, par toutes les formes extérieures et

intérieures
,
par tous les nombres ainsi que par

toutes les rangées qu'ils peuvent présenter, ne

doivent-elles pas produire une très-grande va-

riété parmi les moyens d'attaque accordés aux

poissons ?

Ces armes offensives
,
quelque multipliées et

quelque dangereuses qu'elles puissent être, ix

sont cependant pas les seules que la nature leur

ait données : quelques-uns ont reçu des pi-

quants longs , forts et mobiles , avec lesquels

ils peuvent assaillir vivement et blesser pro-

fondément leurs ennemis; et tous ont été pour-

vus d'une queue plus ou moins déliée, mue
par des muscles puissants , et qui , lors même
qu'elle est dénuée d'aiguillons et de rayons de

nageoires
,
peut être assez i-apidement agitée

pour frapper une proie par des coups violents

et redoublés.

Mais , avant de chercher à peindre les habi-

tudes remarquables des poissons , examinons

encore un moment les premières causes des

phénomènes que nous devrons exposer. Occu-

pons-nous encore de la forme de ces animaux
;

et en continuant de renvoyer l'examen des dé-

tails qu'ils pourront nous offrir, aux articles

particuliers de cet ouvrage, jetons un coup

d'oeil général sur leur conformation intérieure.

A la suite d'un gosier quelquefois armé de

dents propres à retenir et déchirer une proie

encore en vie , et souvent assez extensible pour

recevoir des aliments volumineux, le canal

intestinal , qui y prend son origine et se termine

à l'anus, s'élargit et reçoit le nom d estomac.

Ce viscère, situé dans le sens de la longueur de

l'animal , varie dans les différentes espèces par

sa figure , sa grandeur, l'épaisseur des menj-

branes qui le composent , le nombre et la pro-

fondeur des plis que ces membranes formcjil;

il est même quelques poissons dans lesquels un

étranglement très-marqué le divise en deux

portions assez distinctes pour qu'on ait dit

qu ils avalent deux estomacs, et il en eitt

aussi dans lesquels sa contexture , au lieu

dctre membraneuse, est véritablement mus-

culeuse.

Lestomac communique par une ouverture

avec l'intestin proprement dit; mais, entre ces

deux portions du canal intestinal, on voit, dans

le plus grand nombre de poissons , des appen-

dices ou tuyaux membraneux , cylindriques,

creux, ouverts uniquement du côté du caua
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intestinal, et ayant beaucoup de ressemblance

avec le cœcum de Tbomme et des quadrupèdes

à mamelles. Ces appendices sont quelquefois

longs et d'un plus petit diamètre que lin-

testin, et d'autres fois assez gros et très-

courts. On en compte, suivant les espèces

que l'on a sous les yeux, depuis un jusqu'à

plus de cent.

L'intestin s'étend presque en droite ligne

dans plusieurs poissons ,
et particulièrement

dans ceux dont le corps est très-allongé ; il re-

vient vers l'estomac , et se replie ensuite vers

Tanus, dans le plus grand nombre des autres

poissons ; et , dans quelques-uns de ces der-

niers animaux , il présente plusieurs circonvo-

lutions, et est alors plus long que la tète, le

corps et la queue considérés ensemble.

On a fait plusieurs observations sur la ma-

nière dont s'opère la digestion dans ce tube in-

testinal; on a particulièrement voulu savoir

quel degré de température résultait de cette

opération, et l'on s'est assuré qu'elle ne pro-

duisait aucune augmentation sensible de cha-

leur. Les aliments, qui doivent subir dans

l'intérieur des poissons les altérations néces-

saires pour être changés d'abord en chyme , et

ensuite en chyle , ne sont donc soumis à aucun

agent dont la force soit aidée par un surcroît

de chaleur. D'un autre côté , l'estomac du plus

grand nombre de ces animaux est composé de

membranes trop minces pour que la nourriture

qu'ils avalent soit broyée, triturée et divisée

au point d'être très-facilement décomposée; il

n'est donc pas surprenant que les sucs diges-

tifs des poissons soient , en général , très-abon-

dants et très-actifs. Aussi ont-ils , avec une

rate souvent triangulaire, quelquefois allon-

gée, toujours d'une couleur obscure, et avec

une vésicule du fiel assez grande , un foie très-

volumineux , tantôt simple, et tantôt divisé en

deux ou trois lobes , et qui, dans quelques-uns

des animaux dont nous traitons , est aussi long

que l'abdomen.

Cette quantité et cette force des sucs diges-

tifs sont surtout nécessaires dans les poissorn

qui ne présentent presque aucune sinuosité

dans leur intestin
,
presque aucun appendice

auprès du pylore, presque aucune dent dans

leur gueule, et qui , ne pouvant ainsi ni cou-

per, ni déchirer, ni concasser les substances

alimentaires , ni compenser le peu de division

de ces substances par un séjour plus long de

ces mêmes matières nutritives dans un estomac
garni de petits cœcums , ou dans un intestin

très-sinueux et par conséquent très-prolongé

,

n'ont leurs aliments exposés à la puissance des

agents de la digestion que dans 1 état et pendant
le temps le moins propres aux altérations que
ces aliments doivent éprouver. Ce serait donc
toujours en raison inverse du nombre des

dents , des appendices de l'estomac , et des

circonvolutions de 1 intestin, que devrait être,

tout égal d'ailleurs, le volume du foie, si l'a-

bondance des sucs digestifs ne pouvait être

suppléée par un accroissement de leur activité.

Quelquefois cet accroissement d'énergie est

aidé ou remplacé par une faculté particulière

accordée à l'animal. Par exemple, le brochet

et les autres ésoces, que l'on doit regarder

comme les animaux de proie les plus funestes

à un très-grand nombre de poissons, et qui,

consommant une grande quantité d'aliments

,

n'ont cependant reçu ni appendices de l'esto-

mac
,

ni intestin très-contourné , ni foie des

plus volumineux, jouissent d'une faculté que

l'on a depuis longtemps observée dans d'autres

animaux rapaces , et surtout dans les oiseaux

de proie les plus sanguinaires ; ils peuvent re-

jeter facilement par leur gueule les différentes

substances qu'ils ne pourraient digérer qu'en

les retenant très-longtemps dans des appendices

ou des intestins plusieurs fois repliés qui leur

manquent , ou en les attaquant par des sucs

plus abondants ou plus puissants que ceux qui

leur ont été départis.

Nous n'avons pas besoin de dire que de l'or-

ganisation qui donne ou qui refuse cette faculté

de rejeter, de la quantité et du pouvoir des

sucs digestifs , de la forme et des sinuosités du

canal intestinal , dépendent peut-être, autant

que de la nature des substances avalées par

l'animal , la couleur et les autres qualités des

excréments des poissons; mais nous devons

ajouter que ces produits de la digestion ne

sortent du corps que très-raraollis
,

parct

qu'indépendamment d'autre raison, ils soiit

toujours mêlés , vers l'extrémité de l'intestin,

avec une quantité d'urine d'autant plus grande^

qu'avant d'arriver à la vessie destinée à La

réunir, elle est filtrée et préparée dans des

reins très-volumineux, placés presque immé-

diatement au-dessous de l'épine du dos
,
diviséE

en deux dans quelques poissons , et assez éten-

dus dans presque tous pour égaler l'abdoms®

57
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en longueur. Cette dernière sécrétion est ce-

pendant un peu moins liquide dans les poissons

que dans les autres animaux ; et n'a-t-elle pas

cette consistance un peu plus grande, parce

qu'elle participe plus ou moins de la nature

huileuse que nous remarquerons dans toutes les

parties des animaux dont nous publions l'his-

toire?

Maintenant ne pourrait-on pas considérer un

moment la totalité du corps des poissons comme

une sorte de long tuyau, aussi peu uniforme

dans sa cavité intérieure que dans ses parties

externes? Le canal intestinal, dont les mem-

branes se réunissent à ses deux extrémités

avec les téguments de l'extérieur du corps
,

représenterait la cavité allongée et tortueuse

de cette espèce de tube. Et que l'on ne pense

pas que ce point de vue fût sans utilité. Ne

pourrait-il pas servir, en effet , à mettre dans

une sorte d'évidence ce grand rapport de con-

formation qui lie tous les êtres animés , ce

modèle simple et unique d'après lequel l'exis-

tence des êtres vivants a été plus ou moins di-

versifiée par la puissance créatrice? Et dans ce

long tube dans lequel nous transformons, pour

ainsi dire , le corps du poisson , n'aperçoit-on

pas à l'instant ces longs tuyaux qui composent

la plus grande partie de l'organisation des

animaux les plus simples , d'un grand nombre

de polypes ?

Nous avons jeté les yeux sur la surface ex-

térieure et sur la surface interne de ce tube

animé qui représente, un instant pour nous
,

le corps des poissons. Mais les parois de ce tuyau

ont une épaisseur; c'est dans cette épaisseur

qu" il faut pénétrer; c'est là qu'il faut chercher

les sources de la vie.

Dans les poissons, comme dans les autres

animaux, les véritables sucs noum'i^^ers sont

pompés au travers des pores dont les membra-

nes de l'intestin sont criblées. Ce chyle est at-

tiré et reçu par une portion de ce système

de vaisseaux remarquables , disséminés dans

toutes les parties de l'animal , liés par des

glandes propres à élaborer le liquide substan-

tiel qu'ils transmettent, et qui ont reçu le nom
de vaisseaux lactés ou de vaisseaux lymphati-

ques , suivant leur position , ou, pour mieux

dire , suivant la nature du liquide alimentaire

qui les parcourt.

Les bornes de ce discours et le but de cet

uvrage ne nous permettent pas d'exposer dans

,
tous ses détails l'ensemble de ces vaisseaux

absorbants, soit qu'ils contiennent une sorte

de lait que l'on nomme chyle, ou qu'ils renfer-

ment une lymphe nourricière ; nous ne pouvons

pas montrer ces canaux sinueux qui pénètrent

jusques à toutes les cavités , se répandent au-

près de tous les organes , arrivent à un si grand

nombre de points delà surface, sucent, pour

ainsi dire, partout les fluides surabondants

auxquels ils atteignent , se réunissent , se sé-

parent, se divisent, font parvenir jusqu'aux

glandes qu'ils paraissent composer par leurs

circonvolutions, les sucs hétérogènes qu'ils ont

aspirés, les y modifient par le mélange , les y
vivifient par de nouvelles combinaisons , les y
élaborent par le temps , les portent enfin con-

venablement préparés jusqu'à deux réceptacles,

et les poussent
,
par un orifice garni de valvu-

les
,
jusque dans la veine cave

,
presque à l'en-

droit où ce dernier conduit ramène vers le

cœur le sang qui a servi à l'entretien des diffé-

rentes parties du corps de l'animal. Nous pou-

vons dire seulement que cette organisation
,

cette distribution, et ces effets si dignes de l'at-

tention du physiologiste , sont très-analogues

,

dans les poissons, aux phénomènes et aux con-

formations de ce genre que l'on remarque dans

les autres animaux à sang rouge. Les vaisseaux

absorbants sont même plus sensibles dans les

poissons ; et c'est principalement aux observa-

tions dont ces organes ont été l'objet dans les

animaux dont nous recherchons la nature '

,

qu'il faut rapporter une grande partie des

progrès que l'on a faits assez récemment dans

la connaissance des vaisseaux lymphatiques ou

lactés, et des glandes conglobées des autres

animaux.

Le sang des poissons ne sort donc de la veine

cave, pour entrer dans le cœur, qu'après avoir

reçu des vaisseaux absorbants les différents

sucs qui seuls peuvent donner à ce fluide la fa-

culté de nourrir les diverses parties du corps

qu'il arrose : mais il n'a pas encore acquis

toutes les qualités qui lui sont nécessaires pour

entretenir la vie ; il faut qu'il aille encore dans

les organes respiratoires recevoir un des élé-

ments essentiels de son essence. Quelle est ce-

pendant la route qu'il suit pour se porter à ce*

< L'on trouvera particulièrement des description» trè»-bieS

faites et de beaux dessins des vaisseaux absorlantt de» poi»«

sons, dan8 le grand ouvrage que le savant Mouro a puiJU

sur ces animaux,
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organes, et pour se distribuer ensuite dans les

différentes partie du corps ? Quelle est la com-

position de ces mêmes organes ? Montrons ra-

pidement ces deux grands objets.

Le cœur, principal instrument de la circula-

tion, presque toujours contenu dans une mem-

brane très-mince que l'on nomme péncarde^ et

variant quelquefois dans sa figure, suivant l'es-

pèce que l'on examine, ne renferme que deux

cavités : un ventricule, dont les parois sont

très-épaisses, ridées, et souvent parsemées de

petits trous; et une oreillette beaucoup plus

grande, placée sur le devant de la partie gau-

che du ventricule, avec lequel elle communique

par un orifice garni de deux valvules '. C'est

à cette oreillette qu'arrive le sang avant qu'il

soit transmis au ventricule; et il y parvient par

un ample réceptacle qui constitue véritablement

la veine cave, ou du moins l'extrémité de cette

veine, que l'on a nommé si7ius veineux^ qui

est placé à la partie postérieure de l'oreillette,

et qui y aboutit par un trou, au bord duquel

deux valvules sont attachées.

Le sang, en sortant du ventricule, entre, par

un orifice que deux autres valvules ouvrent et

ferment, dans un sac artériel ou très-grande

cavité que l'on pourrait presque comparer à un

second ventricule, qui se resserre lorsque le

cœur se dilate, et s'épanouit au contraire lors-

que le cœur est comprimé ; dont les pulsations

peuvent être très-sensibles, et qui, diminuant

de diamètre, forme une véritable artère à la-

quelle le nom d'aorte a été appliqué. Cette ar-

tère est cependant l'analogue de celle que l'on

di nommée pulinonaire dans l'homme, dans les

quadrupèdes à mamelles, et dans d'autres ani-

maux à sang rouge. Elle conduit, en effet, le

sang aux branchies, qui, dans les poissons, rem-

placent les poumons proprement dits ; et pour

le répandre au milieu des diverses portions de

ces branchies dans l'état de division nécessaire,

elle se sépare d'abord en deux troncs, dont

l'un va vers les branchies de droite, et l'autre

vers les branchies de gauche. L'un et l'autre de

ces deux troncs se partagent en autant de bran-

ches qu'il y a de branchies de chaque côté, et

il n'est aucune de ces branches qui n'envoie à

chacune des lames que l'on voit dans une bran-

" Toutes les fuis que nous emploierons dans cet ouvrage les

mots anif'rieur, inférieur, postérieur, swpcrieur, etc.,

auus supposerons le poissiin dans sa positiou la plus natu-

TClle, c'est à-dirc daua la «ituatiou liorizontai«-

chie, un rameau qui se divise, très-près de la

surface de ces mêmes lames, en un très-grand

nombre de ramifications, dont les extrémités

disparaissent à cause de leur ténuité.

Ces nombreuses ramifications correspondent

à des ramifications analogues, mais veineuses,

qui, se réunissant successivement en rameaux
et en branches, portent le sang réparé, et, pour

ainsi dire, revivifié par les branchies, dans un
tronc unique, lequel, s'avançant vers la queue

le long de l'épine du dos, fait les fonctions de

la grande arti're nommée aorte descendante

dans l'homme et dans les quadrupèdes, et dis-

tribue dans presque toutes les parties du corps

le fluide nécessaire à leur nutrition.

La veine qui part de la branchie la plus an-

térieure ne se réunit cependant avec celle qui

tire son origine de la branchie la plus voisine,

qu'après avoir conduit le sang vers le cerveau

et les principaux organes des sens ; mais il est

bien plus important encore d'observ^ r que les

veines qui prennent leur naissance dans les bran-

chies, non-seulement transmettent le sang

qu'elles contiennent au vaisseau principal dont

nous venons de parler, mais encore qu'elles se

déchargent dans un autre tronc qui se rend di-

rectement dans le grand réceptacle par lequel

la veine cave est formée ou terminée.

Ce second tronc, que nous venons d'indiquer,

doit être considéré comme représentant la veine

pulmonaire, latiiielle, ainsi que tout le monde

le sait, conduit le sang des poumons dans le

cœur de l'homme, des quadrupèdes, des oi-

seaux et des reptiles. Une partie du fluide ra-

nimé dans les branchies des poissons va do?.c

au cœur de ces derniers animaux, sans avoir

circulé de nouveau par les artères et les veines
;

elle repasse donc par les branchies, avant de

se répandre dans les différents organes qu'elle

doit arroser et nourrir ; et peut-être même va-

t-elle plus d'une fois, avant de parvenir aux

portions du corps qu'elle est destinée à entre •

tenir, chercher dans ces branchies une nouvelle

quantité de principes réparateurs.

Au reste, le sang parcourt les routes que

nous venons de tracer, avec plus de lenteur

qu'il ne circule dans la plupart des animaux

plus rapprochés de l'homme que les poissons.

Son mouvement serait bien plus retardé en-

core, s'il n'était dû qu'aux impulsions que le

cœur donne, et qui se décomposent et s anéan-

tissent, au moins en grande partie, au milieu
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des nombreux circuits des vaisseaux sanguins,

et s'il n'était pas aussi produit par la force

des muscles qui environnent les artères et les

veines.

Mais, quels sont donc ces organes j »rticu-

liers que nous nommons branchies * et par

qu-elle puissance le sang en reçoit-il le principe

de la vie?

Ils sont bien plus variés que les organes res-

piratoires des animaux que l'on a regardés

comme plus parfaits. Ils peuvent différer, en

effet, les uns des autres, suivant la famille de

poissons que l'on examine, non-seulement par

leur forme, mais encore par le nombre et par les

dimensions de leurs parties. Dans quelques es-

pèces, ils consistent dans des poches ou bourses

composées de membranes plissées -, sur la sur-

face desquelles s'étendent les ramifications ar-

térielles et veineuses dont j'ai déjà parlé; et

jusqu'à présent on a compté de chaque côté de

la tête six ou sept de ces poches ridées et à

grande superficie ^.

Mais le plus souvent les branchies sont for-

mées par plusieurs arcs solides et d'une cour-

bure plus ou moins considérable. Chacun de

ces arcs appartient à une branchie particulière.

Le long de la partie convexe, on voit quel-

quefois un seul rang, mais le plus communé-

ment deux rangées de petites lames plus ou

moins solides et flexibles, et dont la figure va-

rie suivant le genre et quelquefois suivant l'es-

pèce. Ces lames sont d'ailleurs un peu convexes

d'un côté, et un peu concaves du côté opposé,

appliquées l'unecontre l'autre, attachées à l'arc,

liées ensemble, recouvertes par des membranes

de diverses épaisseurs, ordinairement garnies

de petits poils plus ou moins apparents, et plus

nombreux sur la face convexe que sur la face

concave, et revêtues, sur leurs surfaces, de ces

ramifications artérielles et veineuses si multi-

pliées, que nous avons déjà décrites.

La partie concave de l'arc ne présente pas de

lames ; mais elle montre ou des protubérances

courtes et unies, ou des tubérosités rudes et ar-

rondies, ou des tubercules allongés, ou des

rayons, ou de véritables aiguillons assez courts.

' Ces organes ont été aussi appelés ouies; mais nous avons

supprimé cette tiernière dénominatiou comme impropre,

partant d'ime fausse supposition, et pouvant faire naître des

erreurs, ou au moins des éipiivoques et de robscurité.

• Voyez l'article du Pe'tromyzon lamproie.

* Il y a sept branchies de chaque côté daos les pétronayzoas,

tt six dans les gastrobrancbes.

Tous les arcs sont élastiques et garnis vers

leurs extrémités de muscles qui peuvent, sui-

vant le besoin de l'animal, augmenter momen-
tanément leur courbure, ou leur imprimer d'au-

tres mouvements.

Leur nombre, ou, ce qui est la même chose,

le nombre des branchies est de quatre de chaque

côté dans presque tous les poissons : quelques-

uns cependant n'en ont que trois à droite et trois

à gauche '

; d'autres en ont cinq ^. On connaît

une espèce de squale qui en a six, une seconde

espèce de la même famille qui en présente sept;

et ainsi on doit dire que l'on peut compter en

tout, dans les animaux que nous observons, de-

puis six jusqu'à quatorze branchies : peut-être

néanmoins y a-t-il des poissons qui n'ont qu'une

ou deux branchies de chaque côté de la tête.

Nous devons faire remarquer encore que les

proportions des dimensions des branchies avec

celles des autres parties du corps ne sont pas

les mêmes dans toutes les familles de poissons
;

ces organes sont moins étendus dans ceux qui

vivent habituellement au fond des mers ou des

rivières, à demi enfoncés dans le sable ou dans

la vase
,
que dans ceux qui parcourent en na-

geant de grands espaces, et s'approchent sou-

vent de la surface des eaux ^.

Au reste
,
quels que soient la forme, le nom-

bre et la grandeur des branchies, elles sont pla-

cées, de chaque côté de la tête, dans une cavité

qui n'est qu'une prolongation de l'intérieur de

la gueule ; ou si elles ne sont composées que de

poches plissées , chacune de ces bourses com-

munique par un ou deux orifices avec ce même
intérieur

,
pendant qu'elle s'ouvre à l'extérieur

par un autre orifice. Mais, comme nous décri-

rons en détail ^ les légères différences que la

contexture de ces organes apporte dans l'arrivée

du fluide nécessaire à la respiration des pois-

sons , ne nous occupons maintenant que des

branchies qui appartiennent au plus grand nom-

bre de ces animaux , et qui consistent principa-

lement dans des arcs solides et dans une ou

deux rangées de petites lames.

* Les tétrodons.

' Lis raies et la plupart des squales.

» De grands naturalistes, et même Linnée, ont cru pendant

longtemps que les poissoiii cartilagineux avaient de véritables

poumons en même temps que des branchies, et ils les ont en

conséquence séparés des autres poissons, en leur donnant le

nom d'amphibies nageurs; l'on trouvera, dans les article»

relatifs aux diodons, l'origine de cette erreur, dont cm a

dû la première réfutation à Vicq-d'Azir et à M. Broussonar.t

.

* Dans l'article du Pétromyzon lamproie.
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Souvent l'eau entre par la bouche, pour par-

venir jusqu'à la cavité qui , de chaque côté de

la tète , renferme les branchies ; et lorsqu'elle

a servi à la respiration, et qu'elle doit être

remplacée par un nouveau fluide, elle s'échappe

par un orifice latéral , auciuel on a donné le

nom d'ouveriitre branchiale '. Dans quelques

espèces , dans les pétromyzons , dans les raies

,

et dans plusieurs squales , l'eau surabondante

peut aussi sortir des deux cavités et de la

gueule par un ou deux petits tuyaux ou évents,

(ui, du fond de la bouche, parviennent à l'ex-

icrieur du corps vers le derrière de la tète.

D'autres fois l'eau douce ou salée est introduite

par les ouvertures branchiales, et passe par les

évents ou i)ar la bouche lorsqu'elle est repoussée

en dehors; ou, si elle pénètre par les évents,

elle trouve une issue dans l'ouverture de la

gueule ou dans une des branchiales.

L'issue branchiale de chaque côté du corps

n'est ouverte ou fermée dans certaines espèces

que par la dilatation ou la compression que l'a-

nimal peut faire subir aux muscles qui environ-

nent cet orifice ; mais communément elle est

garnie d'un opercule ou d'une membrane, et

le plus souvent de tous les deux à la fois.

L'opercule est plus ou moins solide, composé

d'une ou de plusieurs pièces, ordinairement

garni de petites écailles
,
quelquefois hérissé de

pointes ou armé d'aiguillons; la membrane,

placée en tout ou en partie sous l'opercule, est

presque toujours soutenue,comme une nageoire,

par des rayons simples qui varient en nombre

suivant les espèces ou les familles, et, mus par

des muscles particuliers, peuvent, en s'écartant

ou en se rapprochant les uns des autres , dé-

ployer ou plisser la membrane. Lorsque le

poisson veut fermer son ouverture branchiale,

il abat sou opercule, il étend au-dessous sa

membrane, il applique exactement et fortement

contre les bords de l'orifice les portions de la

circonférence de la membrane ou de l'opercule

qui ne tiennent pas à son corps ; il a
,
pour ainsi

dire, à sa disposition, une porte un peu flexi-

ble et un ample rideau pour clore la cavité de

ses branchies.

Mais nous avons assez exposé de routes,

< Dans le plus grand nombre de poissons, il n'y a qu'une
ouverture branchiale de chanue côté de la tête; mais, dans
les raies et dans presque tous les squales , il y en a cinq à

droite et cinq à gauche ; il y en a six dans une espèce parti-

culière de squale, et sept dans une autre espèce de la même
famille, ainsi que daus tous les pétromyzons.

montré de formes , développé d'organisations
;

il est temps de faire mouvoir les ressorts que
nous avons décrits. Que les forces que nous
avons indiquées agissent sous nos yeux; rem-
plaçons la matière inerte par la matière produc
tive, la substance passive par l'être actif le

corps seulement organisé par le corps en mou-
vement

;
que le poisson reçoive le souffle de la

vie
;
qu'il respire.

En quoi consiste cependant cet acte si impor-

tant, si involontaire, si fréquemment renouvelé,

auquel on a donné le nom de respiration?

Dans les poisson.» , dans les animaux à bran-

chies, de même que dans ceux qui ont reçu des

poumons, il n'est, cet acte
,
que l'absorption

d'une quantité plus ou moins grande de ce gaz

oxygène qui fait partie de l'air atmosphérique,

et qui se retrouve jusque dans les plus grandes

profondeurs de la mer. C'est ce gaz oxygène qui,

en se combinant dans les branchies avec le sang

des poissons , le colore par son union avec les

principes que ce fluide lui présente, etlui douuc,

par la chaleur qui se dégage , le degré de tem-

pérature qui doit appartenir à ce liquide : et

comme, ainsi que tout le monde le sait, les

corps ne brûlent que par l'absorption de ce même
oxygène , la respiration des poissons , sembla-

ble à celle des animaux à poumons , n'est donc

qu'une combustion plus ou moins lente; et

même au milieu des eaux , nous voyons se réa-

liser cette belle et philosophique fiction de la

poésie ancienne, qui, du souffle vital qui anime

les êtres , faisait une sorte de flamme secrète

plus ou moins fugitive.

L'oxygène, amené par l'eau sur les surfaces

si multipliées, et par conséquent si agissantes,

que présentent les branchies, peut aisément

parvenir jusqu'au sang contenu dans les nom-

breuses ramifications artérielles et veineuses

que nous avons déjà fait connaître. Cet élément

de la vie peut, en effet, pénétrer facilement

au travers des membranes qui composent ou

recouvrent ces petits vaisseaux sanguins; il

peut passer au travers de pores trop petits pour

les globules du sang. On ne peut plus en dou-

ter depuis que l'on connaît l'expérience par la-

quelle Priestley a prouvé que du sang renfermé

dans une vessie couverte même avec de la

graisse, n'en était pas moins altéré dans sa cou-

leur par l'air de l'atmosphère , dont l'oxygène

fait partie; et l'on a su de plus, par Monro,

que lorsqu'on injecte, avec une force modérée
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de l'hnile de térébenthine colorée par du vermil-

lon dans lartère branchiale de plusieurs pois-

sons, et particulièrement d'une raie récemment

morte, une portion de l'huile rougie transsude

au travers des membranes qui composent les

branchies et ne les déchire pas.

Mais cet oxygène qui s'introduit jusque dans

les petits vaisseaux des branchies, dans quel

fluide les poissons peuvent-ils le puiser? Est-ce

une quantité pFus ou moins considérable d'air

atmosphérique disséminé dans l'eau, et ré-

pandu jusque dans les abimes les plus profonds

de rOcéan, qui contient tout l'oxygène qu'exige

le sang des poissons pour être revivifié? ou

pourrait-on croire que l'eau, parmi les éléments

de laquelle on compte l'oxygène , est décompo-

sée par la grande force d'aflinité que doit exer-

cer sur les principes de ce fluide un sang très-

divisé et répandu sur les surfaces multipliées

des branchies? Cette question est importante;

elle est liée avec les progrès de la physique

animale : nous ne terminerons pas ce discours

sans chercher à jeter quelque jour sur ce sujet,

dont nous nous sommes occupés les premiers,

et que nous avons discuté dans nos cours pu-

blics, dès l'an m ; continuons cependant, quelle

que soit la source d'où découle cet oxygène,

d'exposer les phénomènes relatifs à la respira-

tion des poissons.

Pendant l'opération que nous examinons, ie

sang de ces animaux non-seulement se combine

avec le gaz qui lui donne la couleur et la vie,

mais encore se dégage
,
par une double décom-

position, des principes qui l'altèrent. Ces deux

effets paraissant , au premier coup d'œil
,
pou-

voir être produits au milieu de l'atmosphère

aussi bien que dans le sein des eaux , on ne voit

pas tout d'un coup pourquoi , en général , les

poissons ne vivent dans l'air que pendant un

temps assez court
,
quoique ce dernier fluide

puisse arriver plus facilement jusque sur leurs

branchies , et leur fournir bien plus d oxygène

qu'ils n'ont besoin d'en recevoir. On peut cepen-

dant donner plusieurs raisons de ce fait remar-

quable. Premièrement, on peut dire que l'at-

mosphère, en leur abandonnant de l'oxygène

avec plus de promptitude ou en plus grande

quantité que l'eau, est pour leurs branchies ce

que l'oxygène très-pur est pour les poumons de

l'homme, des quadrupèdes, des oiseaux et des

reptnes; l'action vitale est trop augmentée au

milieu de l'air, la combustion trop précipitée,

' l'animal, pour ainsi dire, consumé. Seconde^

ment, les vaisseaux artériels et veineux, dissé-

minés sur les surfaces branchiales, n'étant pa»

,

contenus dans l'atmosphère par la pression d'ua
fluide aussi pesant que l'eau , cèdent à l'action

du sang devenue beaucoup plus vive, se déclii-

rent, produisent la destiuction d'un des organes

essentiels des poissons, causent bientôt leur

mort; et voilà pourquoi, lorsque ces animaux
périssent pour avoir été longtemps hors de l'eau

des mers ou des livières , on voit leurs bran-

chies ensanglantées. Troisièmement enfin, l'air,

en desséchant tout le corps des poissons, et

particulièrement le principal siège de leur res-

piration, diminue et même anéantit cette humi-
dité

, cette onctuosité , cette souplesse dont ils

jouissent dans l'eau , arrête le jeu de plusieurs

ressorts, hâte la rupture de plusieurs vaisseaux

et particulièrement de ceux qui appartiennent

aux branchies. Aussi verrons-nous , dans le

cours de cet ouvrage
,
que la plupart des pro-

cédés employés pour conserver dans l'a^r des

poissons en vie se réduisent à les pénétrer d'une

humidité abondante, et à préserver surtout de

toute dessiccation l'intérieur de la bouche , et

par conséquent les branchies ; et , d'un autre

côté, nous remarquerons que l'on parvient à

faire vivre plus longtemps hors de l'eau ceux

de ces animaux dont les organes respiratoires

sont le plus à l'abri sous un opercule et une

membrane qui s'appliquent exactement contre

les bords de l'ouverture branchiale , ou ceux

qui sont pourvus, et
,
pour ainsi dire, imbibés

d'une pi us grande quantité de matière visqueuse.

Cette explication paraîtra avoir un nouveau

degré de force , si l'on fait attention à un autre

phénomène plus important encore pour le phy-

sicien. Les branchies ne sont pas , à la rigueur,

le seul organe par lequel les poissons respirent :

partout où leur sang est très-divisé et très-rap-

proché de l'eau, il peut, par son affinité, tirer

directement de ce fluide , ou de l'air que cette

même eau contient, l'oxygène qui lui est néces-

saire. Or, non-seulement les téguments des

poissons sont perpétuellement environnés d'eau,

mais ce même liquide arrose souvent l'intérieur

de leur canal intestinal, y séjourne même; et

comme ce canal est entouré d'une très-grande

quantité de vaisseaux sanguins, il doit s'opérer

dans sa longue cavité, ainsi qu'à la surface ex-

térieure de l'animal , une absorption plus ou

moins fréquente d'oxygène, un dégagement
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plue ou Dioios grand de principes corrupteurs

an sang. Le poisson respire donc et par ses

branchies, et par sa peau, et par son tube intes-

tinal ; et le voilà lié
,
par une nouvelle ressem-

blance , avec des animaux plus parfaits.

Au reste , de quelque manière que le sang

obtienne loxygène, c'est lorsqu'il a été com-

biné avec ce gaz qu'ayant reçu d'ailleurs des

vaisseaux absorbants les principes de la nutri-

tion, il jouit de ses qualités dans toute leur

plénitude C'est après cette union que, circu-

lant avec la vitesse qui lui convient dans toutes

les pai ties du corps , il entretient , répare
,
pro-

duit, anime, vivifie. C'est alors que, par exem-

ple, les muscles doivent à ce fluide leur accrois-

sement, leurs principes conservateurs et le

maintien de l'irritabilité qui les caractérise.

Ces organes intérieuis de mouvement ne pré-

sentent, dans les poissons, qu'un très-petit nom-

bre de différences générales et sensibles , avec

ceux des autres animaux à sang rouge. Leurs

tendons s'insèrent . à la vérité , dans la peau
;

ce qu'on ne voit ni dans l'homme , ni dans la

plupart des quadrupèdes *. mais on retrouve la

même disposition non-seulement dans les ser-

pents qui sont revêtus d' écailles, mais encore

dans le porc-épic et dans le hérisson qui sont

couverts de piquants. On peut cependant distin-

guer les muscles des poissons par la forme des

fibres qui les composent, et par le degré de leur

irritabilité ^ En effet, ils peuvent se séparer

* Nous croyons devoir indiquer dans cette note le nombre
et 1.1 pl.tce des principaux muscles des poissons.

Premièrement, ou voit régner decliaipie côté du corps un
muscle qui s'étend depuis la tête jus(iu à l'extrémité de la

queue, et qui est compi se de plusieurs muscles transversaux,

semblables les uns aux autres, parallèles entre eux, et [ilacés

obliquement. — Secoudetnent, la partie supérieure du corps

et de la queue est recouverte jar deux muscles lou^'itudi-

naux, que l'on a nommés dorsaux, eX qui occupent l'inter-

valle laissé par les muscles des côtés. Lorsqu'il y a une na-

geoire sur le dos, ces muscles dorsaux sont mtrrrompus à

l'endroit de cette nageoire, et |tar conséquent il y en a qua-
tre ;.u lieu de deux; on eu compte six, par une raison seui-

blablf. lorsiiu'il y a deuï nageoires sur le dos , et luiit, lors-

qu'on voit trois nf^eoires dorsales. — Troisiémeiuent , les

mu-cles latéraux se réunissent au-dessous du corps pmpre-
nieutdit; mais, au-dessdus de la queue, ils sont sép.u-és par
deux muscles longitudinaux ((ui sont interrompus et divisés

en deux paires, lorsqu il y a une seconde nageoire de lanus.
— Qiialnememen! , la tèie pré^eute plusieurs muscles, parmi
Il s, ucis on en distingue quatre plus grands que les autres,

dont deux sont placés au-ilessous des yeux, et deux dans la

niàebuire iiiléi ieure. On remarque aussi celui qui sert à dé-

ployer la membrane branchiale, et qui s'attache, par un ten-

don particulier, à chacun des rayons qui soutiennent cette

membrane. — Cinquièmement, chaque nageoire pectorale a

deux muscles releveurs placés sur la surface externe des os
que l'on a compares aux clavicul«s et aux omoplates, et deux

encore plus facilement que les muscles des ani-
maux plus composés, eu fibres très-déliées; et

comme ces fibrilles, quelques ténues qu'elles
soient, paraissent toujours aplaties et non cy-
lindriques, on peut dire qu'elles se prêtent
moins à la division que l'on veut leur faire subir

dans un sens que dans un autre
, puisqu'elles

conservent toujours deux diamètres inégauxj

ce que l'on n'a pas remarqué dans les muscles
de l'homme , des quadrupèdes , des oiseaux , n!

des reptiles.

De plus , l'irritabilité des muscles des pois-

sons parait plusisrandc q'ue celle des autres ani-

maux à sang rouge ; irs cèdent plus aisément à

des stimulants égaux. Et que l'on n'en soit pas

étonné : les fibres musculaires contiennent deux

principes : une matière terreuse et une matière

glutineuse. L'irritabilité paraît dépendre de la

quantité de cette dernière substance; elle est

d'autant plus vive que cette matière glutineuse

est plus abondante , ainsi qu'on peut s'en con-

vaincre en observant les phénomènes que pré-

sentent les polypes , d'autres zoophytes , et en

général tous les jeunes animaux. Mais, parmi

les animaux à sang rouge, en est-il dans les-

quels ce gluten soit plus répandu que dans les

poissons? Sous quelque forme que se présente

cette substance , dont la présence sépare les

êtres organisés d'avec la matière brute , sous

quelque modification qu'elle soit
,
pour ainsi

dire, déguisée, elle se montre dans les poissons

en quantité bien plus considérable que dans les

animaux plus parfaits ; et voilà pourquoi leur

tissu cellulaire contient plus de cette graisse

huileuse que tout le monde connaît; et voilà

pourquoi encore toutes les parties de leur corps

sont pénétrées d'une huile que l'on retrouve

particulièrement dans leur foie , et qui est assez

abondante dans certaines espèces de poissons,

pour que l'industrie et le commerce l'emploient

abaisseurs situés sous ces mêmes os. — Sixièmement , les

rayons des nageoires du dos et de l'anus ont éi^.dement cha-

cun quatre muscles, dont deux releveurs occupent la face an-

térieure de rcs(iui retienne rayon et que l'on nommeoi/e/ on,

et dont deux abaisseurs sont attachés aux côtés de ce même
aileron, et vont s'insérer obliquement derrière la base du

rayon qu'ils sont destinés à coucher le long du corps ou «le la

queue. — Septièmement, trois nmscles appartiennent à cha-

que nageoire iulérieiire : celui qui sert à l'étendre couvre la

surface externe de l'aileron, qui représente une pai tie des o»

du bassin, et les deux autres qui l'ahaissent partent île la sur-

face interne de cet aileron. — Huitièmement enlin , quatre

muscles s'attachent à la nageoire de la queue , un droit et

deux obliques ont reçu le nom de supérieurs; et l'on nomme
inférhur, à cause de sa position , le quatrième de ces mus-

des puissants.
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avec avantage à satisfaire plusieurs besoins de

l'homme.

C'est aussi de cette huile , dont l'intérieur

même des poissons est abreuvé
,
que dépend la

transparence plus ou moins grande que présen-

tent ces animaux dans des portions de leur

corps souvent assez étendues et même quelque-

fois un peu épaisses. Ne sait-on pas , en effet,

que pour donner à une matière ce degré d'ho-

mogénéité qui laisse passer assez de lumière

pour produire la transparence, il suffit de par-

venir à l'imprégner d'une huile quelconque? et

ne le voit-on pas tous les jours dans les papiers

huilés avec lesquels on est souvent forcé de

chercher à remplacer le verre?

Un autre phénomène très-digne d'attention

doit être rapporté à cette huile
,
que l'art sait si

bien et depuis si longtemps extraire du corps

des poissons : c'est leur phosphorescence. En

effet , non-seulement leurs cadavres peuvent

,

comme tous les animaux et tous les végétaux

qui se décomposent, répandre, par une suite

de leur altération et des diverses combinaisons

que leurs principes éprouvent , une lueur blan-

châtre que tout le monde connaît ; non-seule-

ment ils peuvent pendant leur vie, et particu-

lièrement dans les contrées torrides , se pénétrer

pendant lejour d'une vive lumière solaire qu'ils

laissent échapper pendant la nuit, qui les revêt

d'un éclat très-brillant, et en quelque sorte

d'une couche de feu , et qui a été si bien obser-

vée dans le Sénégal par le citoyen Adanson
;

mais encore ils tirent de cette matière huileuse,

qui s'insinue dans toutes leurs parties et qui est

un de leurs éléments , la faculté de paraître re-

vêtus , indépendamment de tel ou tel temps et

de telle ou telle température, d'une lumière

qui , dans les endroits où ils sont réunis en

très-grand nombre , n'ajoute pas peu au magni-

fique spectacle que présente la mer lorsque les

différentes causes qui peuvent en rendre la sur-

face phosphorique agissent ensemble et se dé-

ploient avec force *
. Us augmentent d'autant

plus la beauté de cette immense illumination

que la poésie a métamorphosée en appareil de

fête pour les divinités des eaux, que leur clarté

paraît de très-loin , et qu'on l'aperçoit très-bien

lors même qu'ils sont à d'assez grandes profon-

deurs. Nous tenons d'un de nos plus savants

* Des poissons qu'on fait bouillir dans de Venu, li rendent

quelquefois phosphorique. (Obs. du docteur Beale, Trans.

pliil., 4666,^

confrères, M. Borda, que des poissons, nageant

à près de sept mètres au-dessous de la surface

d'une mer calme, ont été vus très-phosphori-

ques.

Cette huile ne donne pas uniquement un vaim

éclat aux poissons; elle les maintient au milieu

de l'eau contre l'action altérante de ce fluide.

Mais, indépendamment de cette huile conserva-

trice, une substance visqueuse, analogue de

cette matière huileuse, mais qui en diffère par

plusieurs caractères , et par conséquent par la

nature ou du moins par la proportion des prin-

cipes qui la composent , est élaborée dans des

vaisseaux particuliers , transportée sous les té-

guments extérieurs , et répandue à la surface du

corps par plusieurs ouvertures. Le nombre, la

position, la forme de ces ouvertures, de ces ca-

naux déférents , de ces organes sécréteurs , va-

rient suivant les espèces ; mais , dans presque

tous les poissons , cette humeur gluante suinte

particulièrement par des orifices distribués sur

différentes parties de la tête , et par d'autres

orifices situés le long du corps et de la queue,

placés de chaque côté, et dont l'ensemble a reçu

le nom de ligne latérale. Cette ligne est plus

sensible lorsque le poisson est revêtu d'écaillés

facilement visibles
,
parce qu'elle se compose

alors non-seulement des pores excréteurs que

nous venons d'indiquer, mais encore d'un canal

formé d'autant de petits tuyaux qu'il y a

d'écaillés sur ces orifices , et creusé dans l'épais-

seur de ces mêmes écailles. Elle varie d'ailleurs

avec les espèces , non-seulement par le nombre

et depuis un jusqu'à trois de chaque côté, mais

encore par sa longueur, sa direction , sa cour-

bure, ses interruptions et les piquants dont

elle peut être hérissée.

Cette substance visqueuse , souvent renou-

velée, enduit tout l'extérieur du poisson, em-

pêche l'eau de filtrer au travers des téguments,

et donne au corps
,
qu'elle rend plus souple , la

faculté de glisser plus facilement au milieu des

eaux
,
que cette sorte de vernis repousse

,
pour

ainsi dire.

L'huile animale
,
qui vraisemblablement est

le principe élaboré pour la production de cette

humeur gluante , agit donc directement ou in-

directement, et à l'extérieur et à l'intérieur des

poissons ; leurs parties même les plus compactes

et les plus dures portent l'empreinte de sa na-

ture , et on retrouve son influence et même son

essence jusque dans la charpente solide sur la-
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quelle s'appuient toutes les parties molles que

nous venons d'examiner.

Cette charpente
,
plus ou moins compacte

,

peut être cartilagineuse ou véritablement os-

seuse. Les pièces qui la composent présentent

,

dans leur formation et dans leur développe-

ment, le même phénomène que celles qui ap-

partiennent au squelette des animaux plus par-

faits que les poissons ; leurs couches intérieures

sont les premières produites, les premières ré-

parées, les premières sur lesquelles agissent les

différentes causes d'accroissement. Mais lors-

que ces pièces sont cartilagineuses , elles diffè-

rent beaucoup d'ailleurs des os des quadru-

pèdes, des oiseaux et de l'homme. Enduites

d'une mucosité qui n'est qu'une manière d'être

de l'huile animale si abondante dans les pois-

sons, elles ont des cellules et n'ont pas de ca-

vité proprement dite : elles ne contiennent pas

cette substance particulière que l'on a nommée
moelle osseuse dans l'homme , les quadrupèdes

et les oiseaux : elles offrent l'assemblage de dif-

férentes lames.

Lorsqu'elles sont osseuses, elles se rappro-

chent davantage, parleur contexture, des os de

l'homme , des oiseaux et des quadrupèdes. Mais

nous devons renvoyer au discours sur les parties

solides des poissons tout ce que nous avons à

dire encore de la charpente de ces derniers ani-

maux : c'est dans ce discours particulier que

nous ferons connaître en détail la forme d'une

portion de leur squelette
,
qui , réunie avec la

tète , constitue la principale base sur laquelle

reposent toutes les parties de leur corps. Cette

base
,

qui s'étend jusqu'à l'extrémité de la

queue , consiste dans une longue suite de ver-

tèbres
,
qui

,
par leur nature cartilagineuse ou

osseuse, séparent tous les poissons en deux

grandes sous-classes : celle des cartilagineux et

celle des osseux '
. Nous montrerons , dans le

discours que nous venons d'annoncer, la figure

de ces vertèbres, leur organisation, les trois

conduits longitudinaux qu'elles présentent ; la

gouttière supérieure
,
qui reçoit la moelle épi-

nière ou dorsale
5
le tuyau intérieur, alternati-

vement large et resserré
,
qui contient une sub-

stance gélatineuse que l'on a souvent confondue

avec la moelle épinière; et la gouttière infé-

rieure, qui met à l'abri quelques-uns des vais-

eaux sanguins dont nous avons déjà parlé.

• V. l'art, intitulé De la nomenclature des poissons.

Nous tâcherons de faire observer les couches,
dont le nombre augmente dans ces vertèbres à
mesure que l'animal croit , les nuances remar-
quables

,
et, entre autres , la couleur verte, qai

les distinguent dans quelques espèces. Noe3
verrons ces vertèbres, d'abord très-simples

dans les cartilagineux, paraître ensuite dénuées
de côtes, mais avec des apophyses ou éminënces
plus ou moins saillantes et plus ou moins nom-
breuses

, à mesure qu'elles appartiennent à des

espèces plus voisines des osseux, et être enfin,

dans ces mêmes osseux, garnies d'apophyses

presque toujours liées avec des côtes , et quel-

quefois même servant de soutien à des côtes

doubles. Nous examinerons les parties solides

de la tête et particulièrement les pièces des mâ-
choires; celles qu'on a comparées à des omo-
plates et à des clavicules ; celles qui , dans

quelques poissons auxqueisnous avons conservé

le nom de silure, représentent un véritable

sternum
5 les os ou autres corps durs que l'on

a nommés ailerons, et qui retiennent les rayons

des nageoires ; ceux qui remplacent les os con-

nus dans l'homme et les quadrupèdes sous la

dénomination d'os du bassin, et qui , attachés

aux nageoires inférieures , sont placés d'autant

plus près ou d'autant plus loin du museau,
que l'on a sous les yeux tel ou tel ordre des

animaux que nous voulons étudier. C'est alors

enfin que nous nous convaincrons aisément

que les différentes portions de la charpente va=

rient beaucoup plus dans les poissons que dans

les autres animaux à sang rouge, par leur nom-

bre , leur forme, leur place , leurs proportions

et leur couleur

Hâtons cependant la marche de nos pensées.

Dans ce moment , le poisson respire devant

nous ; son sang circule , sa substance répare ses'

pertes; il vit. Il ne peut plus être confondu avec

les masses inertes de la matière brute; mais

rien ne le sépare de l'insensible végétal : il n'a

pas encore cette force intérieure , cet attribut

puissant et fécond que l'animal seul possède;

trop rapproché d'un simple automate, il n'est

animé qu'à demi. Complétons ses facultés;

éveillons tous ses organes
;
pénétrons-le de ce

fluide subtil , de cet agent merveilleux ,
dont

l'antique et créatrice mythologie fit une éma«

nation du feu sacré ravi dans le ciel par l'au-

dacieux Prométhée : il n'a reçu que la vie
;
dott«

nons-Iui le sentiment.

Voyons donc la source et le degré de cette
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sensibilité départie aux êtres devenus les objets

de notre attention particulière ; ou , ce qui est

la même chose , observons l'ensemble de leur

système nerveux.

Le cerveau , la première origine des nerfs , et

par conséquent des organes du sentiment , est

très-petit dans les poissons, relativement à

l'étendue de leur tète : il est divisé en plusieurs

lobes; mais le nombre, la grandeur de ces lobes

et leurs séparations diminuent à mesure que

Von s'éloigne des cartilagineux
,

particulière-

ment des raies et des squales , et qu'en parcou-

rant les espèces d'osseux dont le corps très-al-

longé ressemble par sa forme extérieure à celui

d'un serpent , ainsi que celles dont la figure est

plus ou moins conique , on arrive aux familles

de ces mêmes osseux qui , telles que les pleu-

ronectes, présentent le plus grand aplatisse-

ment.

Communément la partie intérieure du cer-

veau est un peu brune
,
pendant que l'extérieure

ou la corticale est blanche et grasse. La moelle

épinière qui part de cet organe , et de laquelle

dérivent tous les nerfs qui n'émanent pas direc-

tement du cerveau , s'étend le long de la co-

lonne vertébrale jusqu'à l'extrémité de la

queue ; mais nous avons déjà dit qu'au lieu de

pénétrer dans l'intérieur des vertèbres , elle en

parcourt le dessus , en traversant la base des

éminences pointues, ou apophyses supérieures,

que présentent ces mêmes vertèbres. Il n'est

donc pas surprenant que, dans les espèces de

poissons dont ces apophyses sont un peu éloi-

gnées les unes des autres à cause de la longueur

des vertèbres , la moelle épinière ne soit mise

à l'abri sur plusieurs points de la colonne dor-

sale, que par des muscles, la peau et des

écailles.

Mais l'énergie du système nerveux n'est pas

uniquement le produit du cerveau ; elle dépend

aussi de la moelle épinière ; elle réside même
dans chaque nerf, et elle en émane d'autant

plus que l'on est plus loin de l'homme et des

animaux très-composés , et plus près par con-

séquent des insectes et des vers , dont les diffé-

rents organes paraissent plus indépendants les

uns des autres dans leur jeu et dans leur exis-

tence.

Les nerfs des poissons sont aussi grands à
proportion que ceux des animaux à mamelles

,

quoiqu'ils proviennent d'un cerveau beaucoup
plus petit.

Tâchons cependant d'avancer vers notre but

de la manière la plus prompte et la plus sûre
,

et examinons les organes particuliers dans les-

quels les extrémités de ces nerfs s'épanouis-

sent, qui reçoivent l'action des objets exté-

rieurs, et qui, faisant éprouver au poisson

toutes les sensations analogues à sa nature,

complètent l'exercice de cette faculté , si digne

des recherches du philosophe , à laquelle on a

donné le nom de sensibilité.

Ces organes particuliers sont les sens. Le

premier qui se présente à nous est l'odorat. Le

siège en est très-étendu , double , et situé entre

les yeux et le bout du museau , à une distance

plus ou moins grande de cette extrémité. Les

nerfs qui y aboutissent partent immédiatement

du cerveau , forment ce qu'on a nommé la pre-

mière paire de nerfs , sont très-épais et se dis-

tribuent dans les deux sièges de l'odorat en un

très-grand nombre de ramifications
,
qui , mul-

tipliant les surfaces de la substance sensitive,

la rendent susceptible d'être ébranlée par de

très-faibles impressions. Ces ramifications se

répandent sur des membranes très-nombreuses

,

placées sur deux rangs dans la plupart des car-

tilagineux, particulièrement dans les raies,

disposées en rayons dans les osseux , et garnis-

sant l'intérieur des deux cavités qui renferment

le véritable organe de l'odorat. C'est dans ces

cavités que l'eau pénètre pour faire parvenir

les particules odorantes dont elle est chargée,

jusqu'à l'épanouissement des nerfs olfactifs,

elle y arrive, selon les espèces, par une ou

deux ouvertures longues, rondes ou ovales;

elle y circule, et en est expulsée pour faire

place à une eau nouvelle
,
par les contractions

que l'animal peut faire subir à chacun de ces

deux organes.

Nous venons de dire que les yeux sont situés

au delà, mais assez près des narines. Leur con-

formation ressemble beaucoup à celle des yeux

de l'homme, des quadrupèdes, des oiseaux et

des reptiles ; mais voici les différences qu'ils

présentent. Ils ne sont garantis ni par des pau-

pières ni par aucune membrane clignotante;

cette humeur que l'on nomme aqueuse, et qui

remplit l'intervalle situé entre la cornée et le

cristallin, y est moins abondante que dans les

animaux plus parfaits ; l'humeur vitrée
,
qui

occupe le fond de l'intérieur de l'organe , est

moins épaisse que dans les oiseaux , les qua-

drupèdes et l'homme j le cristallin est plus
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convexe, plus voisin de la forme entièrement

sphériquc, plus dense, pénétré, comme toutes

les parties des poissons, d'une substance hui-

leuse, et par conséquent plus inflammable.

Les vaisseaux sanguins qui aboutissent à

l'organe de la vue sont d'ailleurs plus nom-

breux ou d'un plus grand diamètre dans les

poissons que dans la plupart des autres ani-

maux à sang rouge; et voilà pourquoi le sang

s'y porte avec plus de force lorsque son cours

ordinaire est troublé par les diverses agitations

que l'animal peut ressentir.

Au reste , les yeux ne présentent pas à l'ex-

térieur la même forme, et ne sont pas situés de

même dans toutes les espèces de poissons. Dans

les unes ils sont très-petits , et dans les autres

assez grands ; dans celles-ci presque plats , dans

celles-là très-convexes ; dans le plus grand nom-

bre de ces espèces, presque ronds; dans quel-

ques-unes, allongés; tantôt très- rapprochés et

placés sur le sommet de la tète, tantôt très-

écartés et occupant les faces latérales de cette

même partie, tantôt encore très-voisins et ap-

partenant au même côté de l'animal
;
quelque-

fois disposés de manière à recevoir tous les deux

des rayons de lumière réfléchis par le même
objet , et d'autres fois ne pouvant chacun em-

brasser qu'un champ particulier. Déplus, ils

sont, dans certains poissons, recouverts en par-

tie et mis comme en sûreté par une petite saillie

que forment les téguments de la tête; et, dans

d'autres, la peau s'étend sur la totalité de ces

organes, qui ne peuvent plus être aperçus que

comme au travers d'un voile plus ou moins

épais. La prunelle enfin n'est pas toujours

ronde ou ovale, mais on la voit quelquefois

terminée par un angle du côté du museau '.

A la suite du sens de la vue, celui de l'ouïe

se présente à notre examen. Les sciences natu-

relles sont maintenant trop avancées pour que

nous puissions employer même un moment à

réfuter l'opinion de ceux qui ont pensé que les

poissons n'entendaient pas. Nous n'annonce-

rons donc pas comme autant de preuves de la

* Les yeux du poisson que l'on a nommé annhleps , et du-

quel on a (lit qu'il avait qu itre yeux , présentent une confor-

mation plus reinarqual)le encore et plus différente de celle

que montrent li s yeux des animaux plus coiiipnsés. Nous

avons fait connaître la véritable organisation des yeux df; cet

anableps, dans un mémoire lu l'année dernière à ria.4titut de

France : elle est une nouvelle preuve des résultats que ce dis-

cours renferme; et on en trouvera reiposition dans la suite

de cet ouvrase. [ nétre ovale.

faculté d'entendre dont jouissent ces animaux

,

les faits que nous indiquerons en parlant de
leur instinct; nous ne dirons pas que, dans
tous les temps et dans tous les pays , on a su
qu'on ne pouvait employer avec succès cer-

taines manières de pécher qu'en observant le

silence le plus profond '

; nous n'ajouterons

pas, pour réunir des autorités à des raisonne-

ments fondés sur l'observation
,
que plusieurs

auteurs anciens attribuaient cette faculté aux

poissons, et que particulièrement Aristote pa-

raît devoir être compté parmi ces anciens na-

turalistes ^
; mais nous allons faire connaître la

forme de l'organe de l'ouïe dans les animaux

dont nous voulons soumettre toutes les qualités

à nos recherches.

Dès 1(573, Nicolas Stenon de Copenhague a

vu cet organe, et en a indiqué les principales

parties ^; ce n'est cependant que depuis les tra-

vaux des anatomistes récents , Geoffroy le père

,

Vicq-d'Azyr, Camper, Monro et Scarpa, que

nous en connaissons bien la construction.

Dans presque aucun des animaux qui vivent

habituellement dans l'eau, et qui reçoivent les

impressions sonores par l'intermédiaire d'un

fluide plus dense que celui de l'atmosphère , on

ne voit ni ouverture extérieure pour l'organe

de l'ouïe, ni oreille externe, ni canal auditif ex-

térieur, ni membrane du tympan, ni cavité du

même nom, ni passnge aboutissant à l'intérieur

de la bouche et connu sous le nom de trompe

cl'Eusiache , ni osselets auditifs correspondants

à ceux que l'on a nommés enctinne, marteau

ou étrier, ni limr.çon, ni communication inté-

rieure désignée par la dénomination de fenêtre

ronde. Ces parties manquent en effet, non-seu-

lement dans les poissons, mais encore dans les

salamandres aquatiques ou à queue plate, dans

un grand nombre de serpents ^, dans les crabes,

et dans d'autres animaux à sang blanc, tels que

les sépies, qui ont un organe de l'ouie et qui

habitent au milieu des eaux. Mais les poissons

* Parmi plusieurs voyageurs que nous pourrions citer j>

l'appui de f dts dont \\ n'est personne , au reste, qui n'ait pu

être témoin, nous choisissons iielon. qui dit que loiS(pie, daris

la Propontiile, ou veut prendre les poissons end;irn>is, on

évite tous les bruits par lesquels ils pourraient être réveillés

(I. I, c. 65.)

' Histoire des Animaux, 1. IV.

3 Actes de Copentiague, an. 1673, obs. 89.

4 Les serppnrs ont cependant un m que l'on pourrait com--

parer à un des osselets auditifs et qui s'étrnd depuis la ni-

clioire supérieure jusqu'à l'ouveiture intérieure appelée /<-
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n'en ont pas moins reçu, ainsi que les serpents

dont nous venons de parler, un instrument au-

ditif, composé de plusieurs parties très-remar-

quables, très-grandes et très-distinctes. Pour

mieux faire connaître ces diverses portions

,

examinons-les d'abord dans les poissons carti-

lagineux. On voit premièrement, dans l'oreille

de plusieurs de ces derniers animaux , une ou-

verture formée par une membrane tendue et

élastique , ou par une petite plaque cartilagi-

neuse et semblable ou très-analogue à celle que

l'on nomme fenêtre ovale dans les quadrupèdes

et dans l'homme. On aperçoit ensuite un vesti-

bule qui se trouve dans tous les cartilagineux,

et que remplit une liqueur plus ou moins

aqueuse ; et auprès se montrent également , dans

tous ces poissons, trois canaux composés d'une

membrane transparente et cependant ferme et

épaisse
,
que l'on a nommés demi-circulaires

,

quoiqu'ils forment presque un cercle, et qui

ont les plus grands rapports avec les trois ca-

naux membraneux que l'on découvre dans

l'homme et dans les quadrupèdes '
. Ces tuyaux

demi-circulaires, renfermés dans une cavité qui

n'est qu'une continuation du vestibule , et qu'ils

divisent de manière à produire une sorte de la-

byrinthe, sont plus grands à proportion que

ceux des quadrupèdes et de l'homme ; contenus

souvent en partie dans des canaux cartilagineux

que l'on voit surtout dans les raies , et remplis

d'une humeur particulière , ils s'élargissent en

espèce d'ampoules, qui reçoivent la pulpe dila-

tée des ramifications acoustiques, et doivent

être comprises parmi les véritables sièges de

l'ouïe.

Indépendamment des trois canaux , le vesti-

bule contient trois petits sacs inégaux en vo-

lume, composés d'une membrane mince, mais

ferme et élastique, remplis d'une sorte de gelée

ou de lymphe épaissie, contenant chacun un ou

deux petits corps cartilagineux, tapissés de ra-

mifications nerveuses très-déliées, et pouvant

être considérés comme autant de sièges de sen-

sations sonores.

Les poissons osseux et quelques cartilagi-

neux, tels que la lophie baudroie, n'ont point

de fenêtre ovale ; mais leurs canaux demi-cir-

culaires sont plus étendus
,
plus larges et plus

réunis les uns aux autres. Ils n'ont qu'un sac

membraneux, au lieu de trois : mais cette espèce

* V. le bel ouvrage de Scarpa sur les sens des animaux.

de poche
,
qui renferme un ou deux corps durs

d'une matière osseuse ou crétacée, est plus

grande, plus remplie de substance gélatineuse;!

et d'ailleurs, dans la cavité par laquelle les

trois canaux demi -circulaires communiquent

ensemble , on trouve le plus souvent un petit

corps semblable à ceux que contiennent les

petits sacs.

Il y a donc dans l'oreille des poissons, ainsi

que dans celle de l'homme, des quadrupèdes,

des oiseaux et des reptiles
,
plusieurs sièges de

l'ouïe. Ces divers sièges n'étant cependant que

des émanations d'un rameau de la cinquième

paire de nerfs, lequel, dans les animaux dont

nous exposons l'histoire, est le véritable nerf

acoustique , ils ne doivent produire qu'une sen-

sation à la fois, lorsqu'ils sont ébranlés en

même temps , au moins s'ils ne sont pas altérés

dans leurs proportions , ou dérangés dans leur

action, par une cause constante ou acciden-

telle.

Au reste , l'organe de l'ouïe , considéré dans

son ensemble, est double dans tous les pois-

sons , comme celui de la vue. Les deux oreilles

sont contenues dans la cavité du crâne, dont

elles occupent de chaque côté l'angle le plus

éloigné du museau ; et comme elles ne sont sé-

parées que par une membrane de la portion de

cette cavité qui renferme le cerveau, les im-

pressions sonores ne peuvent-elles pas être

communiquées très-aisément à ces deux or-

ganes par les parties solides de la tète, par les

portions dures qui les avoisinent, et par le li-

quide que l'on trouve dans l'intérieur de ces

parties solides ?

Il nous reste à parler un moment du goût et

du toucher des poissons. La langue de ces ani-

maux étant le plus souvent presque entieremen

immobile, et leur palais présentant fréquem-

ment , ainsi que leur langue , des rangées très-

serrées et très-nombreuses de dents, on ne peut

pas supposer que leur goût soit très-délicat
;

mais il est remplacé par leur odorat, dans lequel

on peut le considérer en quelque sorte comme

transporté.

Il n'en est pas de même de leur toucher. Dans

presque tous les poissons, le dessous du ventre

et surtout l'extrémité du museau, paraissent er

être deux sièges assez sensibles. Ces deux or-

ganes ne doivent, à la vérité, recevoir des corps

extérieurs que des impressions très-peu complè-

tes, parce que les poissons ne peuvent appli-



DES POISSONS. 46!

quer leur ventre ou leur museau qu'à quelques

parties de la surface des corps qu'ils touchent;

mais ces mêmes organes font éprouver à l'ani-

mal des sensations très-vives , et l'avertissent

fortement de la présence d'un objet étranger.

D'ailleurs, ceux des poissons dont le corps al-

longé ressemble beaucoup par sa forme à celui

des serpents, et dont la peau ne présente

aucune écaille facilement visible, peuvent,

comme les reptiles, entourer même par pi usieurs

anneaux les objets dont ils s'approchent; et

alors non-seulement l'impression communiquée

par une plus grande surface est plus fortement

ressentie, mais les sensations sont plus distinc-

tes , et peuvent être rapportées à un objet plu-

tôt qu'à un autre. On doit donc dire que les

poissons ont reçu un sens du toucher beaucoup

moins imparfait qu'on n'a pu être tenté de le

croire; il faut même ajouter qu'il n'est, en

quelque sorte , aucune partie de leur corps qui

ne paraisse très-sensible à tout attouchement;

voila pourquoi ils s'élancent avec tant de rapi-

dité lorsqu'ils rencontrent un corps étranger qui

les effraie : et quel est celui qui n'a pas vu ces

animaux se dérober ainsi , avec la promptitude

de l'éclair, à la main qui commençait à les at-

teindre?

Mais il ne suffit pas
,
pour connaître le degré

de sensibilité qui a été accordé à un animal

,

d'examiner chacun de ses sens en particulier :

il faut encore les comparer les uns avec les au-

tres; il faut encore les ranger suivant l'ordre

que leur assigne le plus ou le moins de vivacité

que chacun de ces sens peut offrir. Plaçons

donc les sens des poissons dans un nouveau

point de vue, et que leur rang soit marqué par

leur activité.

Il n'est personne qui, d'après ce que nous

venons de dire , ne voie sans peine que l'odorat

est le premier des sens des poissons. Tout le

prouve, et la conformation de l'organe de ce

sens, et les faits sans nombre consignés en par-

tie dans cette histoire, rapportés par plusieurs

voyageurs , et qui ne laissent aucun doute sur

les distances immenses que franchissent les

poissons attirés par les émanations odorantes

de la proie qu'ils recherchent, ou repoussés

par celles des ennemis qu'ils redoutent. Le

siège de cet odorat est le véritable œil des pois-

sons ; il les dirige au milieu des ténèbres les

plus épaisses, malgré les vagues les plus agi-

tées, dans le sein des eaux les plus troubles.

les moins perméables aux rayons de la lumière.

Nous savons, il est vrai, que des objets de
quelques pouces de diamètre, placés sur des
fonds blancs, à trente ou trente-cinq brasses de
profondeur, peuvent être aperçus facilement
dans la mer '

;
mais il faut pour cela que l'eau

soit très-calme : et qu'est-ce qu'une trentaine

de brasses, en comparaison des gouffres immen-
ses de l'Océan, de ces vastes abimes que les

poissons parcourent , et dans le sein desquels

presque aucun rayon solaire ne peut parvenir,

surtout lorsque les ondes cèdent à l'impétuosité

des vents, et à toutes les causes puissantes qui

peuvent, en les bouleversant, les mêler avec

tant de substances opaques? Si l'odorat des

poissons était donc moins parfait , ce ne serait

que dans un petit nombre de circonstances qu'ils

pourraient rechercher leurs aliments , échapper

aux dangers qui les menacent, parcourir un
espace d'eau un peu étendu : et combien leurs

habitudes seraient par conséquent différentes de

celles que nous allons bientôt faire connaître!

Cette supériorité de l'odorat est un nouveau

rapport qui rapproche les poissons, non-seule-

ment de la classe des quadrupèdes, mais encore

de celle des oiseaux. On sait, en effet, main-

tenant que plusieurs familles de ces derniers

animaux ont un odorat très-sensible; et il est à

remarquer que cet odorat plus exquis se trouve

principalement dans les oiseaux d'eau et dans

ceux de rivage ^.

Que l'on ne croie pas néanmoins que le sens

de la vue soit très-faible dans les poissons. A la

vérité, leurs yeux n'ont ni paupières, ni mem-
brane clignotante; et par conséquent ces ani-

maux n'ont pas reçu ce double et grand moyen
qui a été départi aux oiseaux et à quelques au-

tres êtres animés, de tempérer l'éclat trop vif

de la lumière , d'en diminuer les rayons comme
par un voile, et de préserver à volonté leur or-

gane de ces exercices trop violents ou trop ré-

pétés qui ont bientôt affaibli et même détruit

le sens le plus actif. Nous devons penser, en

effet, et nous tirerons souvent des conséquences

assez étendues de ce principe, nous devons

penser, dis-je, que le siège d'un sens, quelque

parfaite que soit sa composition , ne parvient à

toute l'activité dont son organisation est suscep»

" Notes manuscrites communiqnées à M. de Lact'iJède par

plusieurs habiles marins, et principalement par feu son aa-

cien collègue le courageui Kersaint.

2 Consultez Scarpa, Gattoni, et d'autres observrteurs.
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tible, que lorsque, par des alternatives pius ou

moins fréquentes, il est vivement ébranlé par

un très-grand nombre d'impressions qui déve-

loppent toute sa force, et préservé ensuite de

l'action des corps étrangers
,
qui le priverait

d'un repos nécessaire à sa conservation. Ces al-

ternatives, produites, dans plusieurs animaux

dont les yeux sont très-bons, par une mem-

brane clignotante et des paupières ouvertes ou

fermées à volonté, ne peuvent pas être dues à

la même cause dans les poissons; et peut-être,

d'un autre côté, contestera-t-on qu'au moins,

dans toutes les espèces de ces animaux , l'iris

puisse se dilater ou se resserrer , et par consé-

quent diminuer ou agrandir l'ouverture dont il

est percé
,
que l'on nomme prunelle, et qui in-

troduit la lumière dans l'œil
,
quoique l'inspec-

tion de la contexture de cet iris puisse le faire

considérer comme composé de vaisseaux suscep-

tibles de s'allonger ou de se raccourcir. On

n'oubliera pas non plus de dire que la vision

doit être moins nette dans l'œil du poisson que

dans celui des animaux plus parfaits, parce

que, l'eau étant plus dense que l'air de l'atmo-

sphère, la réfraction, et par conséquent la réu-

nion que peuvent subir les rayons de la lumière

en passant de l'eau dans l'œil du poisson , doi-

vent être moins considérables que celles que ces

rayons éprouvent en entrant de l'air dans l'œil

des quadrupèdes ou des oiseaux ; car personne

n'ignore que la réfraction de la lumière , et la

réunion ou l'image qui en dépend, est propor-

tionnée à la différence de densité entre l'œil et

le fluide qui l'environne. Mais voici ce que l'on

doit répondre

Le cristallin des poissons est beaucoup plus

convexe que celui des oiseaux, des quadrupèdes

et de l'homme; il est presque sphérique : les

rayons émanés des objets et qui tombent sur ce

cristallin, forment donc avec sa surface un

angle plus aigu : ils sont donc , tout égal d'ail-

leurs, plus détournés de leur route, plus ré-

fractés, plus réunis dans une image 5 car cette

déviation , à laquelle le nom de réfraction a été

donné, est d'autant plus grande que l'angle

d'incidence est plus petit. D'ailleurs le cristal-

lin des poissons est
,
par sa nature, plus dense

que celui des animaux plus parfaits ; son essence

augmente donc la réfraction. De plus, on sait

maintenant que plus une substance transparente

est inflammable, et plus elle réfracte la lumière

avec force. Le cristallin des poissons, impré-

gné d'une matière huileuse, est plus combusti-

ble que presque tous les autres cristallins; il

doit donc, par cela seul, accroître la déviation

de la lumière.

Ajoutons que, dans plusieurs espèces de pois-

sons, l'œil peut être retiré à volonté dans le

fond de l'orbite, caché même en partie sous le

bord de l'ouverture par laquelle on peut l'aper-

cevoir, garanti dans cette circonstance par cette

sorte de paupière immobile; et ne manquons

pas surtout de faire remarquer que les poissons,

pouvant s'enfoncer avec promptitude jusque

dans les plus grandes profondeurs des mers et

des rivières, vont chercher dans l'épaisseur des

eaux un abri contre une lumière trop vive , et

se réfugient, quand ils le veulent, jusqu'à cette

distance de la surface des fleuves et de l'Océan

où les rayons du soleil ne peuvent pas pénétrer.

Nous devons avouer néanmoins qu'il est cer-

taines espèces, particulièrement parmi les pois-

sons serpentiformes , dont les yeux sont con-

stamment voilés par une membrane immobile,

assez épaisse pour que le sens de la vue soit

plus faible dans ces animaux que celui de l'ouïe,

et même que celui du toucher ; mais, en général,

voici dans quel ordre la nature a donné aux

poissons les sources de leur sensibilité : l'odorat,

la vue, l'ouïe, le toucher et le goût. Quatre de

ces sources, et surtout les deux premières, sont

assez abondantes. Cependant le jeu de l'organe

respiratoire des poissons leur communique trop

peu de chaleur ; celle qui leur est propre est trop

faible; leurs muscles l'emportent trop parleur

force sur celle de leurs nerfs; plusieurs autres

causes, que nous exposerons dans la suite,

combattent, par une puissance trop grande, les

effets de leurs sens ,
pour que leur sensibilité

soit aussi vive que l'on pourrait être tenté de le

croire d'après la grandeur, la dissémination, la

division de leur système nerveux *
. Il en est

sans doute de ce système dans les poissons

comme dans les autres animaux; son énergie

augmente avec sa division, parce que sa vertu

dépend du fluide qu'il recèle, et qui, très-voisin

du feu électrique par sa nature, agit, comme ce

dernier fluide, en raison de l'accroissement de

surface que produit une plus grande division
;

mais cette cause d'activité est assez contre-ba-

lancée par les forces dirigées en sens contraire

< Les fibres de l,i rétine . c'est-à-dire les plus petits rameaux

du nerf optique, sont, dans plusieurs poissons, >,<6C,*00 fois

plus déliés au'un cheveu.
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que nous venons d'indiquer
,
pour que le résul-

tat de toutes les facultés des poissons
,
qui con-

stitue le véritable degré de leur animalité , les

place , ainsi que nous l'avons annoncé au com-

mencement de ce discours, à une distance à peu

près égale des deux termes de la sensibilité, c'est-

à-dire de l'homme et du dernier des animaux.

C'est donc avec une vivacité moyenne entre

celle qui appartient à l'homme et celle qui existe

dans l'animal qui en diffère le plus, que s'exé-

cute dans le poisson ce jeu des organes des sens

qui reçoivent et transmettent au cerveau les

impressions des objets extérieurs , et celui du

cerveau qui, agissant par les nerfs sur les mus-

cles, produit tous les mouvements volontaires

dont les diverses parties du corps peuvent être

susceptibles.

Mais ce corps des poissons est presque tou-

jours paré des plus belles couleurs. Nous pou-

vons maintenant exposer comment se produi-

sent ces nuances si éclatantes, si admirablement

contrastées , souvent distribuées avec tant de

symétrie et quelquefois si fugitives. Ou ces

teintes si vives et si a£:i'éables résident dans les

téguments plus ou moins mous et dans le corps

même des poissons, indépendamment des écail-

les qui peuvent recouvrir l'animal ; ou elles sont

le produit de la modification que la lumière

éprouve en passant au travers des écailles

transparentes ; ou il faut les rapporter unique-

ment à ces écailles transparentes ou opaques.

Examinons ces trois circonstances.

Les parties molles des poissons peuvent par

elles-mêmes présenter toutes les couleurs. Sui-

vant que les ramifications artérielles qui serpen-

tent au milieu des muscles et qui s'approchent

de la surface extérieure, sont plus ou moins

nombreuses et plus ou moins sensibles, les

parties molles de l'animal sont blanches ou

rouges. Les différents sucs nourriciers qui cir-

culent dans les vaisseaux absorbants, ou qui

s'insinuent dans le tissu cellulaire, peuvent

donner à ces mêmes parties molles la couleur

jaune ou verdâtre que plusieurs de ces liquides

présentent le plus souvent. Les veines dissémi-

nées dans ces mêmes portions peuvent leur faire

présenter toutes les nuances de bleu , de violet

et de pourpre; ces nuances de bleu et de violet,

mêlées avec celles du jaune, ne doivent-elles

pas faire paraître tous les degrés du vert? Et

dès lors les sept couleurs du spectre solaire ne

oeuveut-elles pas décorer le corps des ooissons.

être disséminées en taches, en bandes, en raies,

en petits points , suivant la place qu'occupent

les matières qui les font naitre, montrer toutes

les dégradations dont elles sont susceptibles

selon l'intensité de la cause qui les produit , et

présenter toutes ces apparences sans le concours

d'aucune écaille?

Si des lames très-transparentes, et pour aiuisi

dire sans couleur, sont étendues au-dessus de

ces teintes, elles n'en changent pas la nature;

elles ajoutent seulement, comme par une sorte

de vernis léger, à leur vivacité; elles leur don-

nent l'éclat brillant des métaux polis , lors-

qu'elles sont dorées ou argentées; et si elles ont

d'autres nuances qui leur soient propres , ces

nuances se mêlent nécessairement avec celles

que l'on aperçoit au travers de ces plaques dia-

phanes , et il en résulte de nouvelles couleurs

,

ou une vivacité nouvelle pour les teintes con-

servées. C'est par la réunion de toutes ces cau-

ses que sont produites ces couleurs admirables

que l'on remarque sur le plus grand nombre

de poissons. Aucune classe d'animaux n'a été

aussi favorisée à cet égard; aucune n'a reçu une

parure plus élégante, plus variée, plus riche:

et que ceux qui ont vu, par exemple, des zées,

des chétodons, des spares, nager près de la

surface d'une eau tranquille et réfléchir les

rayons d'un soleil brillant, disent si jamais l'é-

clat des plumes du paon et du colibri , la viva-

cité du diamant, la splendeur de l'or, le reflet

des pierres précieuses , ont été mêlés à plus de

feu , et ont renvoyé à l'œil de l'observateur des

images plus parfaites de cet are merveilleuse-

ment coloré dont l'astre du jour fait souvent le

plus bel ornement des cieux.

Les couleurs cependant qui appartiennent en

propre aux plaques transparentes ou opaques

,

n'offrent pas toujours une seule nuance sur cha-

que écaille considérée en particulier ; chacune

de ces lames peut avoir des bandes, des taches,

ou des rayons disposés sur un fond très-diffé-

rent ; et en cherchant à concevoir la manière

dont ces nuances sont produites ou maintenues

sur des écailles dont la substance s'altère, et

dont, par conséquent, la matière se renouvelle

à chaque instant , nous rencontrons quelques

difficultés que nous devons d'autant plus cher-

cher à lever, qu'en les écartant nous expose-

rons des vérités utiles aux progrès des sciences

physiques.

Les écailles , soit que les molécules qui les
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composent s'étendent en lames minces , se ra-

massent en plaques épaisses, se groupent en

tubercules, s'élèvent en aiguillons, et que,

plus ou moins mélangées avec d'autres molécu-

les, elles arrêtent ou laissent passer facilement

la lumière, ont toujours les plus grands rapports

avec les cheveux de l'homme, les poils, la

corne, les ongles des quadrupèdes, les piquants

du hérisson et du porc-épic, et les plumes des

oiseaux. La matière qui les produit, apportée à

la surface du corps ou par des ramifications

artérielles , ou par des vaisseaux excréteurs

plus ou moins liés avec le système général des

vaisseaux absorbants , est toujours très-rappro-

chée , et par son origine , et par son essence , et

par sa contexture, des poils, des ongles, des

piquants et des plumes. D'habiles physiologis-

tes ont déjà montré les grandes ressemblances

des cheveux , des ongles , des cornes , des pi-

quants et des plumes avec les poils. En compa-

rant avec ces mêmes poils les écailles des pois-

sons, nous trouverons la même analogie. Rete-

nues par de petits vaisseaux , attachées aux té-

guments comme les poils, elles sont de même
très-peu corruptibles ; exposées au feu, elles ré-

pandent également une odeur empyreumatique.

Si l'on a trouvé quelquefois dans l'épiploon et

dans d'autres parties intérieures de quelques

quadrupèdes , des espèces de touffes , des rudi-

ments de poils, réunis et conglomérés, on voit

autour du péritoine, de la vessie natatoire et

des intestins des argentines, des ésoces et

d'autres poissons, des éléments d'écaillés très-

distincts , une sorte de poussière argentée , un

grand nombre de petites lames brillantes et qui

ne diffèrent presque que par la grandeur des

véritables écailles qu'elles sont destinées à for-

mer. Des fibres, ou des séries de molécules,

composent les écailles ainsi que les poils ; et

enfin
,
pour ne pas négliger au moins tous les

petits traits , de même que, dans l'homme et

dans les quadrupèdes , ou ne voit pas de poils

sur la paume des mains ni des pieds , on ne

rencontre presque jamais d'écaillés sur les na-

geoires , et on n'en trouve jamais sur c&lles que

Von a comparées aux mains de l'homme, à ses

pieds ou aux pattes des quadrupèdes.

Lors donc que ces lames si semblables aux

poils sont attachées à la peau par toute leur cir-

conférence, on conçoit aisément comment, ap-

pliquées contre le corps de l'animal par toute

leur surface inférieure, elles peuvent communi-

quer dans les divers points de cette surface

avec des vaisseaux semblables ou différents par

leur diamètre, leur figure, leur nature et leur

force, recevoir par conséquent dans ces mêmes
points des molécules différentes ou semblables,

et présenter ensuite une seule couleur, ou of-

frir plusieurs nuances arrangées symétrique-

ment ou disséminées sans ordre. On conçoit

encore comment, lorsque les écailles ne tiennent

aux téguments que par une partie de leur ion-

tour , elles peuvent être peintes d'une couleur

quelconque, suivant que les molécules qui leur

arrivent par l'endroit où elles touchent à la peau,

réfléchissent tel ou tel rayon , et absorbent les

autres. Mais comme dans la seconde supposi-

tion , où une partie de la circonférence des pla-

ques est libre , et qui est réalisée plus souvent

que la première , on ne peut pas admettre au-

tant de sources réparatrices que de points dans

la surface de la lame, on ne voit pas de quelle

manière cette écaille peut paraître peinte de

plusieurs couleurs répandues presque toujours

avec beaucoup d'ordre. On admettra bien, à la

vérité, que lorsque ces nuances seront disper-

sées en rayons , et que ces rayons partiront de

l'endroit où l'écaillé est, pour ainsi dire, collée

à la peau, il y aura dans cet endroit plusieurs

vaisseaux différents l'un de l'autre; que chaque

vaisseau . en quelque sorte , fournira les molé-

cules de nature dissemblable, et que la matière

jaillissante de chacun de ces tuyaux produira,

en s'étendant, un rayon d'une couleur qui con-

trastera plus ou moins avec celle des rayons

voisins. Mais lorsque les couleurs présenteront

une autre distribution; lorsque, par exemple,

on verra sur l'écaillé des taches répandues

comme des gouttes de pluie, ou rapprochées de

manière à former des portions de cercle dont

les ouvertures des vaisseaux seront le centre

,

comment pourra-t-on comprendre que naissent

ces régularités?

Nous ne croyons~pas avoir besoin de dire

que l'explication que nous allons donner peut

s'appliquer, avec de légers changements, aux

poils, aux cornes, aux plumes. Quoi qu'il en

soit cependant, voici ce que la nature paraît

avoir déterminé.

En montrant la manière dont peuvent paraî-

tre des taches, nous exposerons la formation

des portions de cercle colorées : en effet, il suf-

fit que ces taches soient toutes à une égale dis-

tance des sources des molécules, qu'elles soient
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placées autour de ces sources, et qu'elles soient

si nombreuses qu'elles se touchent l'une l'autre,

pour qu'il y ait à l'instant une portion de cer-

cle colorée. 11 y aura un second arc, si d'autres

taches sont situées d'une manière analogue

,

plus près ou plus loin des vaisseaux nourriciers
;

et l'on peut en supposer plusieurs formés de

même. Nous n'avous donc besoin que de savoir

comment un jet de matière, sorti du vaisseau

déférent, peut, dans son cours, montrer plu-

sieurs couleurs , offrir plusieurs taches plus ou

moins égales en grandeur
,
plus ou moins sem-

blables en nuance.

Ne considérons donc qu'un de ces rayons que

l'on distingue aisément lorsqu'on regarde une

écaille contre le jour, et qui, par le nombre de

ses stries transversales, donne celui des accrois-

sements ou des réparations successifs qu'il a

éprouvés ; réduisons les différents exemples que

l'on pourrait citer , à un de ceux où l'on ne

trouve que deux nuances placées alternative-

ment : l'origine de ces deux nuances étant bien

entendue, il ne resterait aucun doute sur celle

des nuances plus nombreuses que l'on rencon-

trerait dans le même jet.

Supposons que ces deux nuances soient le

vert et le jaune ; c'est-à-dire , ayons sous les

yeux un rayon vert deux fois taché de jaune,

ou, ce qui est la même chose, un rayon d'abord

vert, ensuite jaune , de nouveau vert, et enflu

jaune à son extrémité. Les vaisseaux nourri-

ciers qui ont produit ce jet ont d'abord fourni

une matière jaune par une suite de leur vo-

lume, de leur ligure, de leur nature, de leur

affinité : mais pourrait-on croire que, lors de la

première formation de l'écaillé, ou à toutes les

époques de ses accroissements et de son entre-

tien , le volume , la figure , la nature ou l'affi-

nité des vaisseaux déférents ont pu changer de

manière à ne donner que des molécuîes vertes

après en avoir laissé jaillir de jaunes? pourrait-

on ajouter que ces vaisseaux éprouvent ensuite

de nouveaux changements pour ne laisser échap-

per que des molécules jaunes? et enfin admet-

tra-t-on de nouvelles altérations semblables aux

secondes, et qui ne permettent plus aux vais-

seaux de laisser sortir que des molécules modi-

fiées pour réfléchir des rayons verts? N'ayons

pas recours à des métamorphoses si dénuées de

preuves et même de vraisemblance. Nous sa-

vons que , dans les corps organisés, les couleurs

naître que par la présence de la lumière, qui
se combine avec les principes de ces corps. Noui
le voyons dans les plantes

, qui blanchissent

lorsque la lumière ne les éclaire pas; nous le

voyons dans les quadrupèdes, dans les oiseaux,

dans les reptiles, dont la partie inférieure du
corps, comme la moins directement exposée

aux rayons du soleil , est toujours distinguée

parles teintes les plus pâles; nous le voyons

dans les poissons , dont les surfaces les plus ga-

ranties de la lumière sont dénuées des riches

couleurs départies à ces animaux ; et nous pou-

vons le remarquer même, au moins le plus

souvent, dans chaque écaille en particulier.

Lorsqu'en effet les écailles se recouvrent comme
les ardoises placées sur les toits, la portion de

la lame inférieure, cachée par la supérieure,

n'est pas peinte des nuances dont le reste de la

plaque est varié, et on voit seulement quelque-

fois , sur la surface de cette portion voilée, des

agglomérations informes et brillantes formées

par ces molécules argentées, cette poussière

éclatante, ces petites paillettes, ces vrais rudi-

ments des écailles que nous avons vus dans l'in-

térieur des poissons, et qui
,
portés et répandus

à la surface, peuvent se trouver entre deux

lames, gênés et même bizarrement arrêtés dans

leur cours. La nature , la grandeur et la figure

des molécules écailleuses ne suffisent donc pas

pour que telle ou telle couleur soit produite; il

faut encore qu'elles se combinent plus ou moins

intimement avec une quantité plus ou moins

grande de fluide lumineux. Cette combinaison

doit varier a mesure que les molécules s'altè-

rent; mais plus ces molécules s'éloignent des

vaisseaux déférents, plus elles se rapprochent de

la circonférence de l'écaillé, plus elles s'écar-

tent du principe de la vie , et plus elles perdent

de l'influence de cette force animale et conser-

vatrice sans laquelle elles doivent bientôt s(

dessécher, se déformer, se décomposer, se sé-

parer même du corps du poisson. Dans l'exem-

ple que nous avons choisi, les molécules pla-

cées à l'origine du rayon et non encore altérées

ont la nature, le volume, la figure, la masse,

la quantité de fluide lumineux convenables

pour donner la couleur verte ; moins voisines

des vaisseaux réparateurs, elles sont dénaturées

au point nécessaire pour réfléchir les rayons

jaunes; une décomposition plus avancée intro-

duit dans leur figure, dans leur pesanteur, dans

particulières et différentes du blanc ne peuvent i leur grandeur ,
daivs leur combinaison

,
dea

1.
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rapports tel8^ que la couleur verte doit paraître

une seconde l'ois; et enfin des changements

plus intimes ramènent le jaune à l'extrémité de

la série. Quelqu'un ignore-t-il, en effet, que

plusieurs causes réunies peuvent produire les

mêmes effets que plusieurs autres causes agis-

santes ensemble et très-différentes, pourvu que

dans ces deux groupes la dissemblance des

combinaisons compense les différences de na-

ture? et, d'un autre côté, ne remarque-t-on

pas aisément qu'au lieu d'admettre sans vrai-

semblance des changements rapides dans des

vaisseaux nourriciers
,
dans des organes essen-

tiels, nous n'en exigeons que dans des molécules

expulsées, et qui, à chaque instant, perdent

de leur propriété en étant privées de quelques-

unes de leurs qualités animales ou organiques?

De quelque manière et dans quelque partie

du corps de l'animal que soit élaborée la ma-

tière propre à former ou entretenir les écailles,

nous n'avons pas besoin de dire que ses prin-

cipes doivent être modifiés par la nature des

aliments que le poisson préfère. On peut re-

marquer particulièrement que presqu2 tous les

poissons qui se nourrissent des animaux à co-

quille
,
présentent des couleurs très-variées et

très-éclatantes. Et comment des êtres organisés,

tels que les testacées , dont les sucs teignent d'une

manière très-vive et très-diversifiée l'enveloppe

solide qu'ils forment , ne conserveraient - ils

pas assez de leurs propriétés pour colorer d'une

manière très-brillante les rudiments écailleux

dont leurs produits composent la base ?

L'on conclura aussi très-aisément de tout ce

que nous venons d'exposer, que, dans toutes les

plages où une quantité de lumière plus abon-

dante pourra pénétrer dans le sein des eaux
,

les poissons se montreront parés d'un plus

grand nombre de riches nuances. Et en effet

,

ceux qui resplendissent comme les métaux les

plus polis , ou les gemmes les plus précieuses,

se trouvent particulièrement dans ces mers ren-

fermées entre les deux tropiques , et dont la

surface est si fréquemment inondée des rayons

d'un soleil régnant sans nuage au-dessus de

ces contrées équatoriales, et pouvant, sans con-

trainte, y remplir l'atmosphère de sa vive

splendeur. On les rencontre aussi, ces poissons

décorés avec tant de nTagnificence, au milieu de

ces mers polaires où des montagnes de glace

,

et des neiges éternelles durcies par le froid, ré-

fléchissent, multiplient par des milliers de sur-

faces, et rendent éblouissante la lumière que la

lune et les aurores boréales répandent pendant

les longues nuits des zones glaciales , et celle

qu'y verse le soleil pendant les longs jours de

ces plages hypcrboréennes.

Si ces poissons qui habitent au milieu ou au-

dessous de masses congelées , mais fréquem-

ment illuminées et resplendissantes , l'empor-

tent par la variété et la beauté de leurs couleurs

sur ceux des zones tempérées, ils cèdent cepen«

dant en richesse de parure à ceux qui vivent

dans les eaux échauffées de la zone torride.

Dans ces pays, dont l'atmosphère est brûlante,

la chaleur ne doit-elle pas donner une nouvelle

activité à la lumière , accroître la force attrac-

tive de ce fluide, faciliter ses combinaisons avec

la matière des écailles , et donner ainsi nais-

sance à des nuances bien plus éclatantes et bien

plus diversifiées ? Aussi , dans ces climats où

tout porte l'empreinte de la puissance solaire

,

voit-on quelques espèces de poissons montrer,

jusque sur la portion découverte de la mem-
brane de leurs branchies , des éléments d'é-

cailles luisantes , une sorte de poussière argen-

tée.

Mais ce n'est qu'au milieu des ondes douces

ou salées que les poissons peuvent présenter

leur décoration élégante ou superbe. Ce n'est

qu'au milieu du fluide le plus analogue à leur

nature, que, jouissant de toutes leurs facultés,

ils animent leurs couleurs par tous les mouve-

ments intérieurs que leurs ressorts peuvent

produire. Ce n'est qu'au milieu de l'eau qu'in-

dépendamment du vernis huileux et transpa-

rent élaboré dans leurs organes, leurs nuances

sont embellies par un second vernis que forment

les couches de liquide au travers desquelles on

les aperçoit.

Lorsque ces animaux sont hors de ce fluide

,

leurs forces diminuent , leur vie s'affaiblit
,

leurs mouvements se ralentissent , leurs cou-

leurs se fanent , le suc visqueux se dessèche
;

les écailles n'étant plus ramoUies par cette

substance huileuse, ni humectées par l'eau,

s'altèrent; les vaisseaux destinés à les réparer

s'obstruent, et les nuances dues aux écailles ou

au corps même de l'animal changent et souvent

disparaissent , sans qu'aucune nouvelle teinte

indique la place qu elles occupaient.

Pendant que le poisson jouit, au milieu du

fluide qu'il préfère , de toute l'activité dont il

peut être doué , ses teintes offrent aussi (jueir
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qnefols des changements fréquents et rapides

,

soit dans leurs nuances, soit dans leur ton, soit

dans l'espace sur lequel elles sont étendues.

Des mouvements violents, des sentiments plus

ou moins puissants, tels que la crainte ou la co-

lère, des sensations soudaines de froid ou de

chaud
,
peuvent faire naître ces altérations de

couleur, très-analogues à celles que nous avons

remarquées dans le caméléon, ainsi que dans

plusieurs autres animaux ; mais il est aisé de

voir que ces changements ne peuvent avoir lieu

que dans les teintes produites , en tout ou en

partie
,
par le sang et les autres liquides sus-

ceptibles d'être pressés ou ralentis dans leur

cours.

Maintenant nous avons exposé les formes

extérieures et les organes intérieurs du poisson
;

il se montre dans toute sa puissance et dans

toute sa beauté. Il existe devant nous , il res-

pire, il vit, il est sensible. Qu'il obéisse aux

impulsions de la nature, qu'il déploie toutes

ses forces, qu^il s'offre dans toutes ses habi-

tudes.

A peine le soleil du printemps commence-

t-il de répandre sa chaleur vivifiante, à peine son

influence rénovatrice et irrésistible péhètre-

t-elle jusque dans les profondeurs des eaux,

qu'un organe particulier se développe et s'a-

grandit dans les poissons mâles. Cet organe,

qui est double, qui s'étend dans la partie supé-

rieure de l'abdomen, qui en égale presque la

longueur, est celui qui a reçu le nom de laite.

Séparé, par une membrane, des portions qui l'a-

voisincnt,ilparaitcomposéd'untrès-grandnom-

bre de petites cellules plus distinctes à mesure

qu'elles sont plus près de la queue ; chacun de

ses deux lobes renferme un canal qui en par-

court la plus grande partie de la longueur, et

qui est destiné à recevoir, pour ainsi dire , de

chaque cellule, une liqueur blanchâtre et lai-

teuse qu il transmet jusqu'auprès de l'anus.

Cette liqueur, qui est la matière séminale ou

fécondante , se reproduit périodiquement. A
mesure qu'une nourriture plus abondante et la

chaleur active de la saison nouvelle augmentent

cette substance, elle remplit les cellules de l'or-

gane que nous décrivons, les gonfle, les étend,

et donne aux deux lobes ce grand accroissement

qu'ils présentent , lorsque le temps du frai est

arrivé. Ce développement successif n'est quel-

(jueibis terminé qu'au bout de plusieurs mois
;

et pendant qu'il s'exécute, la matière dont la
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production l'occasionne, n'a pas encore toute la

fluidité qui doit lui appartenir ; ce n'est que
graduellement, et même par parties, qu'elle se

perfectionne , s'amollit , se fond , mûrit
,
pour

ainsi dire, devient plus blanche, liquide et vé-
ritablement propre à porter le mouvement de la

vie dans les œufs qu'elle doit arroser.

C'est aussi vers le milieu ou la fin du prin*
temps que les ovaires des femelles commencent
à se remplir d'œufs encore presque impercepti-
bles. Ces organes sont au nombre de deux dans
le plus grand nombre de poissons , et réduits à

un seul dans les autres. Renfermés dans une
membrane comme les laites, ils occupent dans
l'abdomen une place analogue à celle que les

laites remplissent, et en égalent à peu près la

longueur. Les œufs qu'ils renferment croissent

à mesure que les laites se tuméfient; et dans la

plus grande partie des familles dont nous faisons

l'histoire, leur volume est très-petit, leur fi-

gure presque ronde, et leur nombre si im-
mense, qu'il est plusieurs espèces de poissons,

et particulièrement des gades , dont une seule

femelle contient plus de neuf millions d'œufs '.

Ces œufs, en grossissant, compriment chaque
jour davantage les parties intérieures de la fe-

melle, et la surchargent d'un poids qui s'accroit

successivement. Cette pression et ce poids pro-

duisent bientôt une gêne , une sorte de malaise

et même de douleur, qui doivent nécessaire-

ment être suivis de réactions involontaires ve-

nant d'organes intérieurs froissés et resserrés,

et d'efforts spontanés que l'animal doit souvent

répéter pour se débarrasser d'un très-grand

nombre de petits corps qui le fout souffrir.

Lorsque ces œufs sont assez gros pour être

presque mûrs, c'est-à-dire assez développés

pour recevoir avec fruit la liqueur prolifique du

mâle, ils exercent une action si vive et sont de-

venus si lourds, que la femelle est contrainte do

se soustraire à leur pesanteur et aux effets de

leur volume. Ils sont alors plus que jamais des

corps, pour ainsi dire, étrangers à l'animal;

ils se détachent même facilement les uns des

* Comme ces œufs sont tous à peu près égaux quand ils

sont airivés au même degré de développement, et ((u'ils sont

également rapprochés les uns des ;iuti-es. un peut en savoir

facilement le nombre, en pesant la toidlitédun ovaire, en pe-

sant ensuite une petite portion de cet organe , en comptant

les œufs renfermés dans cette petite porliou.el en multipliant

le nombre trouvé par cette dernière opération, autant de

fois que le poids de la petite portiou est contenu dans celui de

l'ovaire.
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autres : aussi arrive-t-il souvent que si l'on

tient une femelle près de pondre dans une si-

tuation verticale et la tête en haut, les œufs

sont entraînés par leur propre poids , coulent

d'eux-mêmes , sortent par l'anus ; et du moins

on n'a besoin d'aider leur chute que par un léger

frottement qu'on fait éprouver au ventre de la

femelle, en allant de la tête vers la queue '

.

C'est ce frottement dont les poissons se pro-

curent le secours, lorsque la sortie de leurs œufs

n'est pas assez déterminée par leurs efforts in-

térieurs. On voit les femelles froisser plusieurs

fois leur ventre contre les bas-fonds, les gra-

viers, et les divers corps durs qui peuvent être

à leur portée ; et les mâles ont aussi quelquefois

recours à un moyen semblable pour comprimer

leur laite, et en faire couler la liqueur fécon-

dante qui tient ces organes gonflés
,
gêne les

parties voisines, et fait éprouver au poisson des

sensations plus ou moins pénibles ou doulou-

reuses.

A cette époque voisine du frai, dans ce temps

où les ovaires sont remplis et les laites très-tu-

méfiées , dans ces moments d'eiTibarras et de

contrainte, il n'est pas surprenant que les pois-

sons aient une partie de leurs forces enchaî-

née, et quelques-unes de leurs facultés émous-

sées. Voilà pourquoi il est alors plus aisé de les

prendre, parce qu'ils ne peuvent opposer à leurs

ennemis que moins de ruse , d'adresse et de

courage; et voilà pourquoi encore ceux qui ha-

bitent la haute mer s'approchent des rivages
,

ou remontent les grands fleuves , et ceux qui

vivent habituellement au milieu des eaux dou-

ces, s'élèvent vers les sources des rivières et

des ruisseaux, ou descendent au contraire veis

les côtes maritimes. Tous cherchent des abris

plus sûrs ; et d'ailleurs tous veulent trouver

une température plus analogue à leur organisa-

tion , une nourriture plus abondante ou plus

convenable, une eau d'une qualité plus adaptée

à leur nature et à leur état, des fonds commo-
des contre lesquels ils puissent frotter la partie

inférieure de leur corps de la manière la plus

avorable à la sortie des œufs et de la liqueur

laiteuse, sans trop s'éloigner de la douce cha-

leur de la surface des rivières ou des plages
* voisines des rivages marins, et sans trop se dé-

* Notes manuscrites envoyées à Bnfron , en 1738 , par J. L.

Jacobi, lieutenant des milicien» du comté de Lippe Detmoid
en Wettpbalie.

rober à l'influence de la lumière, qui leur est

si souvent agréable et utile.

Sans les résultats de tous ces besoins qui

agissent presque toujours ensemble, il éclorait

un bien plus petit nombre de poissons. Les

œufs de ces animaux ne peuvent, en effet, se

développer que lorsqu'ils sont exposés à tel ou

tel degré de chaleur, à telle ou telle quantité

de rayons solaires, que lorsqu'ils peuvent être

aisément retenus par les aspérités ou la nature

du terrain contre des flots trop agités ou des

courants trop rapides ; et d'ailleurs on peut as-

surer, pour un très-grand nombre d'espèces,

que si des matières altérées et trop actives

s'attachent à ces œufs , et n'en sont pas assez

promptement séparées par le mouvement des

eaux , ces mêmes œufs se corrompent et pour-

rissent
,

quoique fécondés depuis plusieurs

jours ^
L'on dirait que plusieurs femelles, particu-

lièrement celles du genre des salmones , sont

conduites par leur instinct à préserver leurs

œufs de cette décomposition, en ne les déposant

que dans des endroits où ils y sont moins expo-

sés. On les voit, en effet, se frotter à plusieurs

reprises et en différents sens contre le fond de

l'eau
, y préparer une place assez grande, en

écarter les substances molles
,
grasses et onc-

tueuses
, n'y laisser que du gravier ou des

cailloux bien nettoyés par leurs mouvements,

et ne faire tomber leurs œufs que dans cette

espèce de nid. Mais , au lieu de nous presser

d'admettre dans ces animaux une tendresse

maternelle très-vive et très-prévoyante, croyons

que leur propre besoin les détermine à l'opéra-

tion dont nous venons de parler, et que ce

n'est que pour se débarrasser plus facilement et

plus complètement du poids qui les blesse

,

qu'elles passent et repassent plusieurs fois sur

le fond qu'elles préfèrent, et entraînent, par leurs

divers frottements , la vase et les autres matiè-

res propres à décomposer les œufs.

Ils peuvent cependant, ces œufs, résister plus

longtemps que presque toutes les autres parties

animales et molles à la corruption et à la pour-

riture. Un habile observateur ^ a, en effet, re°

marqué que quatre ou cinq jours de séjour

dans le corps d'une femelle morte ne suffisaient

pas pour que leur altération commençât. Il a

' Notes de J. L. Jacobi, déjà citée*.

' J. L. Jacobi.
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pris les œufs mûrs d'une truite morte depuis

quatre jours et déjà puante; il les a arrosés de

la liqueur laiteuse d'un mâle vivant; il en a

obtenu de jeunes truites très-bien conformées.

Le même physicien pense que la mort d'un

poisson mâle ne doit pas empêcher le tluide

laiteux de cet animal d'être prolifique, tant

qu'il conserve sa fluidité. Mais, quoi qu'il en

*oit, à peine les femelles sont-elles débarrassées

du poids qui les tourmentait, que quelques-

unes dévorent une partie des œufs qu'elles vien-

nent de pondre, et c'est ce qui a donné lieu à

l'opinion de ceux qui ont cru que certaines fe-

melles de poissons avaient un assez grand soin

le leurs œufs pour les couver dans leur gueule:

d'autres avalent aussi avec avidité la liqueur

laiteuse des mâles, à mesure qu'elle est répan-

due sur des œufs déjà déposés, et voilà l'origine

du soupçon erroné auquel n'ont pu se sous-

traire de modernes et de très-grands natura-

listes, qui ont cru que les poissons femelles

pourraient bien être fécondées par la bouche.

Le plus grand nombre de femelles abandon-

nent cependant leurs œufs dès le moment
qu'elles en sont délivrées : moins contraintes

dans leurs facultés, plus libres dans leurs mou-

vements, elles vont, par de nouvelles chasses,

réparer leurs pertes et ranimer leurs forces.

C'est alors que les mâles arrivent auprès des

œufs laissés sur le sable ou le gravier : ils ac-

courent de très-loin, attirés par leur odeur; un

sentiment assez vif parait même les animer.

Mais cette sorte d'affection n'est pas pour des

femelles déjà absentes : elle ne les entraîne que

vers les œufs qu'ils doivent féconder. Ils s'en

nourrissent cependant quelquefois , au lieu de

chercher à leur donner la vie; mais le plus sou-

vent ils passent et repassent au-dessus de ces

petits corps organisés, jusqu'à ce que les fortes

impressions que les émanations de ces œufs

Ibnt éprouver à leur odorat, le premier de leurs

sens, augmentant de plus en plus le besoin qui

les aiguillonne, ils laissent échapper de leurs

laites pressées le suc actif qui va porter le mou-

vement dans ces œufs encore inanimés. Sou-

vent même l'odeur de ces œufs est si sensible

pour leurs organes
,
qu'elle les affecte et les

attire, pendant que ces petits corps sont encore

renfermés dans le ventre de la mère; on les

voit alors se mêler avec les femelles quelque

temps avant . la ponte , et
,
par les différents

mouvements qu'ils exécutent autour d'elles,

montrer un empressement dont on pourrait

croire ces dernières l'objet , mais qui n'est ce-

pendant dirigé que vers le fardeau qu'elles

portent. C'est alors qu'ayant un désir aussi vif

de se débarrasser d'une liqueur laiteuse très-

abondante, que les femelles de se déli\rer des

œufs encore renfermés dans leurs ovaires , ils

compriment leur ventre, comme ces mêmes fe-

melles, contre les cailloux , le gravier et le sa-

ble, et, par les frottements fréquents et variés

qu'ils éprouvent contre le fond des eaux, parais-

sent, en ne travaillant que pour s'exempter de

la douleur, aider cependant la mère auprès de

laquelle ils se trouvent, et creusent en effet

avec elle, et à ses côtés, le trou dans lequel les

œufs seront réunis.

Ajoutons à ce que nous venons d'exposer,

que l'agitation des eaux ne peut empêcher que

très-rarement la liqueur séminale du mâle de

vivifier les œufs, parce qu'une très-petite goutte

de cette liqueur blanchâtre suffit pour en fécon-

der un grand nombre. D'ailleurs les produits

de la même ponte sont presque toujours succes-

sivement , ou à la fois , l'objet de l'empresse-

ment de plusieurs mâles.

Nous n'avons pas besoin de réfuter l'erreur

dans laquelle sont tombés plusieurs naturalis-

tes tres-estimables, et particulièrement Ronde-

let, qui ont cru que l'eau seule pouvait engen-

drer des poissons, parce qu'on en a trouvé dans

des pièces d'eau où l'on n'en avait jeté aucun

,

où l'on n'avait porté aucun œuf, et qui n'avaient

de communication ni avec la mer, ni avec au-

cun lac ou étang, ni avec aucune rivière. Nous

devons cependant , afin d'expliquer ce fait ob-

servé plus d'une fois , faire faire attention à la

facilité avec laquelle des oiseaux d'eau peuvent

transporter du frai de poisson , sur les mem-

branes de leurs pattes , dans les pièces d'eau

isolées dont nous venons de parler.

Mais si nous venons de faire l'histoire de la

fécondation des œufs dans le plus grand nom-

bre de poissons , il est quelques espèces de ces

animaux parmi les osseux, et surtout parmi les

cartilagineux, qui présentent des phénomènes

différents dans leur reproduction. Faisons con-

naître ces phénomènes.

Les femelles des raies, des sc[uales, de quel-

ques blennies, de quelques silures, ne pondent

pas leurs œufs : ils parviennent dans le ventie

de la mère à tout leur développement, ils y

grossissent d'autant plus facilement qu'ils sont,
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pour ainsi dire, couvés par la chaleur intérieure

de la femelle, ils y écloseut, elles petits arrivent

tout formés à la lumière. Les poissons dont l'es-

pèce se reproduit de cette manière ne doivent

pas cependant être comptés parmi les animaux

vivipares; car, ainsi que nous l'avons fait ob-

server dans V Histoire des serpents, on ne peut

donner ce nom qu'à ceux qui, jusqu'au moment

où Us viennent au jour, tirent immédiatement

leur nourriture du corps même de leur mère,

tandis que les ovipares sont
,
jusqu'à la même

époque, renfermés dans un œuf qui ne leur

permet aucune communication avec le corps de

la femelle, soit que ce même œuf éclose dans

fe ventre de la mère , ou soit qu'il ait été pondu

avant d'éclore : mais on peut distinguer les

moissons dont nous venons de parler par l'épi-

thète de Vipères
,
qui ne peut que rappeler un

mode de reproduction semblable à celui qui leur

a été attribué , et qui appartient à tous les ser-

pents auxquels la dénomination de Vipère a été

appliquée.

Dans le plus grand nombre de ces poissons

vipères, les œufs non-seulement présentent

une forme particulière que nous ferons connaî-

tre dans cette histoire, mais montrent encore

une grandeur très-supérieure à celle des œufs

des autres poissons. Devant d'ailleurs atteindre

"à, tout leur volume dans l'intérieur du corps de

la mère, ils doivent être beaucoup moins nom-

breux que ceux des femelles qui pondent ; et

en effet leur nombre ne passe guère cinquante.

Mais si ces œufs , toujours renfermés dans l'in-

térieur de la femelle, contiennent un embryon

vivant , ils doivent avoir été fécondés dans ce

même intérieur; la liqueur prolifique du mâle

doit parvenir jusque dans les ovaires. Les mâles

de ces animaux doivent donc rechercher leurs

femelles; être attirés vers elles par une affec-

tion bien plus vive, bien plus intime, bien plus

puissante
,
quoique peut-être la même dans son

principe que celle qui porte les autres poissons

mâles auprès des œufs déjà pondus; s'en ap-

procher de très-près, s'unir étroitement à elles,

prendre la position la plus favorable au but de

ce véritable accouplement , et en prolonger la

durée jusqu'à l'instant où leurs désirs sont

remplis. Et tels sont, en effet, les actes qui

précèdent la fécondation dans ces espèces par-

ticulières. Il est même quelques-unes de ces

espèces dans lesquelles le mâle a reçu une sorte

de crochets avec lesquels il saisit sa femelle , et

la retient collée, pour ainsi dire, contre la

partie inférieure de son corps, sans qu'elle

puisse parvenir à s'échapper'.

Dans quelques autres poissons , tels que les

syngnathes et le silure ascite, les œufs sont à

peine développés qu'ils sortent du corps de la

mère; mais nous verrons, dans la suite de cet

ouvrage, qu'ils demeurent attachés sous le

ventre ou sous la queue de la femelle. Jusqu'au

moment où ils éelosent. Ils sont donc viviQés

par la liqueur séminale du mâle
,
pendant qu'ils

sont encore retenus à l'intérieur, ou du moins

sur la face inférieure du corps de la mère ; il

n'est donc pas surprenant qu'il y ait un accou-

plement du mâle et de la femelle dans les

syngnathes et dans le silure ascite, comme
dans les raies , dans les squales , dans plusieurs

blennies, et dans quelques autres poissons.

Le temps qui s'écoule depuis le moment où

les œufs déposés par la femelle sont fécondés

par le mâle
,
jusqu'à celui où les petits vien-

nent à la lumière, varie suivant les espèces;

mais il ne parait pas qu'il augmente toujours

avec leur grandeur. Il est quelquefois de qua-

rante et même de cinquante jours, et d'autres

fois il n'est que de huit ou de neuf. Lorsque

c'est au bout de neuf jours que le poisson doit

éclore , on voit, dès le second jour, un petit

point animé entre le jaune et le blauc. On peut

s'en assurer d'autant plus aisément, que tous

les œufs de poisson sont membraneux , et qu'ils

sont clairs et transparents lorsqu'ils ont été pé-

nétrés par la liqueur laiteuse. Au troisième

jour, on distingue le cœur qui bat, le corps qui

est attaché au jaune, et la queue qui est libre.

C'est vers le sixième jour que l'ou aperçoit au

travers des portions molles de l'embrjon, qui

sont très-diaphanes , la colonne vertébrale , ce

point d'appui des parties solides , et les côtes

qui y sont réunies. Au septième jour, on re-

marque deux points noirs qui sont les yeux : le

défaut de place oblige le fœtus à tenir sa queue

repliée ; mais il s'agite avec vivacité , et tourne

sur lui-même en entraînant le jaune qui est at-

taché à son ventre , et en montrant ses nageoi-

res pectorales, qui sont formées les premières.

Enfin , le neuvième jour, un effort de la queue

déchire la membrane de l'œuf parvenu alors a

son plus haut point d'extension et de maturité.

L'animal sort la queue la première , dégage sa

' V. les art, des PKaies et des Sjualet.
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tête ; respire par le moyen d'une eau qui peut

parvenir jusqu'à ses branchies sans traverser

aucune membrane, et, animé par un sang

dont le mouvement est à l'instant augmenté de

près d'un tiers ', il croît dans les premières

heures qui succèdent à ce nouvel état, presque

autant que pendant les quinze ou vingt jours

qui les suivent. Dans plusieurs espèces le pois-

son éclos conserve une partie du jaune dans une

poche que forme la partie inférieure de son

ventre. Il tire pendant plusieurs jours une par-

tie de sa subsistance de cette matière, qui bien-

tôt s'épuise, et à mesure qu'elle diminue, la

bourse qui la contient , s'affaisse , s'atténue et

disparait. L'animal grandit ensuite avec plus

ou moins de vitesse , selon la famille a laquelle

il appartient -
; et lorsqu'il est parvenu au der-

nier terme de son développement , il peut mon-

trer une longueur de plus de dix mètres^. En

comparant le poids, le volume et la ligure de

ces individus de dix mètres de longueur, avec

ceux qu'ils ont dû présenter lors de la sortie de

l'œuf, on trouvera que, dans les poissons
,
la

nature augmente quelquefois la matière plus de

seize mille fois , et la dimension la plus étendue

plus de cent fois. Il serait important, pour les

progrès des sciences naturelles , de rechercher

dans toutes les classes danimaux la quantité

d'accroissement , soit en masse , soit en volume,

soit en longueur, soit en d'autres dimensions,

depuis les premiers degrés jusqu'aux dernières

limites du développement , et de comparer avec

soin les résultats de tous les rapports que l'on

trouverait.

Au reste , le nombre des grands poissons est

bien plus considérable dans la mer que dans

les fleuves et les rivières; et l'on peut observer

d'ailleurs que presque toujours, et surtout dans

les espèces féroces, les femelles, comme celles

des oiseaux de proie , avec lesquels nous avons

* On compte soixante pulsations par minute dans un pois-

son éclos/et quarante dans ceux qui sont encore renfermés
dans Tœuf.

'Nous avons appris, parles observations publiées par le

physicien Hans Iloeilcrstraern , dans les Mémoires île l'aradé-

mie de Stockliolni. qu'un brochi t mesuré et pesé à difféieiits

âges a présenté les poids et les longueurs suivants :

A 1 an.
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à l'estomac , sort du corps par la gueule
,
par

les ouvertures branchiales ou par l'anus; et la

pesanteur des parties solides ou molles du pois-

son entraine l'animal plus ou moins rapide-

ment au fond de l'eau.

Cet effet de la vessie natatoire sur l'ascension

et la descente des poissons ne peut pas être

révoqué en doute, puisque indépendamment

d'autre raison , et ainsi qu'Artedi l'a annoncé

,

11 n'est personne qui ne puisse éprouver que

lorsqu'on perce avec adresse , et par le moyen

d'une aiguille convenable, la vessie aérienne

d'un poisson vivant , il ne peut plus s'élever au

milieu de l'eau , à moins qu'il n'appartienne à

ces espèces qui ont reçu des muscles assez

forts et des nageoires assez étendues pour se

passer, dans leurs mouvements , de tout autre

secours. Il est même des contrées dans les-

quelles l'art de la pêche a été très-cultivé , et

où on se sert depuis longtemps de cette altéra-

tion de la vessie natatoire pour empêcher des

poissons qu'on veut garder en vie dans de

grands baquets , de s'approcher de la surface

de l'eau , et de s'élancer ensuite par-dessus les

bords de leur sorte de réservoir.

Mais quel est le gaz qui s'introduit dans la

vessie natatoire? Notre savant et célèbre cou-

frère M. Fourcroy a trouvé de l'azote dans l'or-

gane aérien d'une carpe '
; d'un autre côté , le

docteur Priestley s'est assuré que la vessie na-

tatoire de plusieurs poissons contenait, dans

le moment où il l'a examinée , de l'oxygène

mêlé avec une quantité plus ou moins considé-

rable d'un autre gaz , dont il n'a pas déterminé

la nature •^. On lit dans les Annales de chimie

,

publiées en Angleterre par le docteur Dunkan,

que le docteur Francis liigby Brodbelt , de la

Jamaïque , n'a reconnu dans la vessie d'un xi-

phias espadon que de l'oxygène très-pur^; et

enfin celle de quelques tanches, que j'ai exa-

minée , renfermait du gaz hydrogène. Il est

donc vraisemblable que, suivant les circon-

stances dans lesquelles on observera la vessie

aérienne des poissons, pendant que leur corps

n'aura encore éprouvé aucune altération, ou

leur cadavre étant déjà très-corrompu , leur

estomac étant vide ou rempli d'aliments plus

* Auuales de chimie, i, p. 47.

' Expériences de physique, t. 2, p. 462.

•Auuales de médecine, par le docteur Dunkan, 1796,

p. 393; et Journal de physique, chimie et arts, par Nicliolson,

septembre <797.

OU moins décomposés, leurs facultés n'ctanf

retenues par aucun obstacle ou étant affaiblies

par la maladie , on trouvera , dans leur organi

natatoire , des gaz de différente nature. Ne

pourrait-on pas dire cependant que le plus sou

vent cet organe se remplit de gaz hydrogène?

Ne pourrait-on pas supposer que l'eau , décom-

posée dans les branchies, fournit au sang l'oxy-

gène nécessaire à ce fluide; que lorsque l'ani-

mal n'a pas besoin de gonfler sa vessie aérienne,

le second principe de l'eau , l'hydrogène , rendu

libre par sa séparation d'avec l'oxygène, se dis-

sipe par les ouvertures branchiales et par celle

de la bouche, ou se combine avec différentes

parties du corps des poissons , dont l'analyse a

donné en effet beaucoup de ce gaz , et que , lors-

qu'au contraire le poisson veut étendre l'or-

gane qui doit l'élever, ce gaz hydrogène, au

lieu de se dissiper ou de se combiner, se préci-

pite par le canal pneumatique que les muscles

ne resserrent plus , et va remplir une vessie qui

n'est plus comprimée et qui est située dans la

partie supérieure du corps ? Sans cette décom-

position de l'eau, comment concevoir que le

poisson, qui dans une minute gonfle et res-

serre plusieurs fois sa vessie , trouve à l'instant,

à la portée de cet organe, la quantité de gaz

qu'il aspire et rejette? Comment même pourra-

t-il avoir à sa disposition , dans les profondeurs

immenses qu'il parcourt , et dans des couches

d'eau éloignées quelquefois de l'atmosphèie de

plus de six mille mètres, une quantité d'oxy-

gène sufiisante pour sa respiration? Doit-on

croire que leur estomac peut être rempli de

matières alimentaires qui, en se dénaturant,

fournissent à la vessie aérienne le gaz qui la

gonfle, lorsqu'elle n'est jamais si fréquemment

ni si complètement étendue que dans les instants

où cet estomac est vide , et où la faim qui presse

l'animal l'oblige à s'élever, à s'abaisseï- avec

promptitude, à faire avec rapidité de longues

courses , à se livrer à de pénibles recherches?

Cette décomposition , dont la chimie nîodernp.

nous indique maintenant tant d'exemples , est

elle plus difiicile à admettre dans des êtres à

sang froid à la vérité, mais très-actifs et assez

sensibles , tels que les poissons
,
que dans les •

parties des plantes qui séparent également l'hy-

drogène et l'oxygène contenus dans l'eau ou

dans l'humidité de l'air? Les forces animales

ne rendent-elles pas toutes les décompositions

• plus faciles, même avec une chaleur beaucoup
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moindre? Ne peut-on pas démontrer d'ailleurs

que la vessie natatoire ne diminue par sa di-

latation la pesanteur spécifique de l'animal,

qu'autant qu'elle est remplie d'un fluide beau-

coup plus léger que ceux que renferment les

autres cavités contenues dans le corps du pois-

son, cavités qui se resserrent à mesure que

celle de la vessie s'agrandit, ou qu'autant que

l'agrandissement momentané de cet organe

d'ascension produit une augmentation de vo-

lume dans la totalité du corps de l'animal?

Peut-on assurer que cet accroissement dans le

volume total a toujours lieu? Le gaz hydrogène,

en séjournant dans la vessie natatoire ou dans

d'autres parties de l'intérieur du poisson , ne

peut-il pas, selon les circonstances , se combi-

ner de manière à perdre sa nature, à n'être plus

reconnaissable, et, par exemple, à produire de

l'eau ? Ce fait ne serait-il pas une réponse aux

objections les plus fortes contre la décomposi-

tion de l'eau , opérée par les branchies des

poissons? Si ces animaux périssent dans de l'eau

au-dessus de laquelle on fait le vide , ne doit-on

pas rapporter ce phénomène à des déchirements

intérieurs et à la soustraction violente des dif-

férents gaz que leur corps peut renfermer?

Quelque opinion qu'on adopte sur la décompo-

sition de l'eau dans l'organe respiratoire des

poissons
,
peut-on expliquer ce qu'ils éprouvent

dans les vases placés sous le récipient d'une

machine pneumatique , autrement que par des

soustractions de gaz ou d'autres fluides qui

,

plus légers que l'eau, sont déterminés , sous ce

récipient vide d'air, à se précipiter, pour ainsi

dire , à la surface d'un liquide qui n'est plus

aussi comprimé' ? Lorsqu'on est obligé de bri-

ser la croûte de glace qui recouvre un étang,

afin de préserver de la mort les poissons qui

nagent au-dessous, n'est-ce pas plutôt pour dé-

barrasser l'eau renfermée dans laquelle ils vi-

Yent , de tous les miasmes produits par leurs

propres émanations , ou par le séjour d'animaux

ou de végétaux corrompus
, que pour leur ren-

dre l'air atmosphérique dont ils n'ont aucun

besoin ? N'est-ce pas pour une raison analogue
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* Un poisson renfermé dans le vide pendant plusieors heu-
res parait d'abord environné de bulles; particulièrement au-
près de la bouclie et des branchies ; il nage ensuiie renversé
sur le dos, elle ventre gonilé; il est enfin immobile et roide;

niais mis dans de reau nouvelle exposée à Tair, il reprend ses

forces; son ventre cependant reste relire, et ce n'est qu'au
bout de quelques heures qu'il peut nager et »e tenir sur «on
ventre. V. Boyle, Traas. phil., an 1670.

qu'on est obligé de renouveler de temps en
temps, et surtout pendant les grandes cha-
leurs

, l'eau des vases dans lesquels on garde
ces animaux? Et enfin, l'hypothèse que nous
indiquons n'a-t-elle pas été pressentie par
J. Mayo'w, ce cliimiste anglais de la fin du dix-

septième siècle
,
qui a deviné

,
pour ainsi dire

plusieurs des brillantes découvertes de la chi-

mie moderne , ainsi que l'a fait observer, dans

un mémoire lu il y a près de deux ans à l'Insti-

tut de France, M. Fourcroy, l'un de ceux qui

ont le plus contribué à fonder et à étendre la

nouvelle théorie chimique * ?

Mais n'insistons pas davantage sur de pures

conjectures
; contentons-nous d'avoir indiqué

aux chimistes et aux physiciens un beau sujet

de travail, et ne donnons une grande place dans

le tableau dont nous nous occupons
,
qu'aux

traits dont nous croirons être sûrs de la fidélité.

Plusieurs espèces de poissons , telles que lea

balistes et les tétrodons^, jouissent d'une se-

conde propriété très-remarquable
,

qui leur

donne une grande facilité pour s'élever ou s'a-

baisser au milieu du fluide qu'ils préfèrent : ils

peuvent , à leur volonté et avec une rapidité

assez grande
,

gonfler la partie inférieure de

leur ventre
, y introduire un gaz plus léger que

l'eau , et donner ainsi à leur ensemble un ac-

croissement de volume qui diminue leur pe-

santeur spécifique. 11 en est de cette faculté

comme de celle de dilater la vessie natatoire;

toutes les deux sont bien plus utiles aux pois-

sons au milieu des mers qu'au milieu des fleu-

ves et des rivières
,
parce que l'eau des mers

étant salée , et par conséquent plus pesante que

l'eau des rivières et des fleuves
,
qui est douce,

les animaux que nous examinons peuvent, avec

moins d'efforts, se donner, lorsqu'ils nagent

dans la mer, une légèreté égale ou supérieure à

celle du fluide dans lequel Us sont plongés.

Il ne suffit cependant pas aux poissons de

monter et de descendre ; il faut encore qu'ils

puissent exécuter des mouvements vers tous

les points de l'horizon , afin qu'en combinant

ces mouvements avec leurs ascensions et leurs

I
descentes, ils s'avancent dans toute sorte de

directions perpendiculaires , inclinées ou parai-

< Atque hincest quôd \)\sce3aquam,perindevt animalia

terresiiia anramvulgnrein, vicibus perpetuishauriant ege-

rintqne; (|iio vidc^icet œrcuin aliqiiol vilate, kB kQVk, ve-

luti allas ab aura, secretum , in cruoris massani trajiciatur.

(j. Mayow, traité i. du 192, p. 229. La Haye, (68J.)

' V. l'hist. des TtUodons et celle des BalisUs

.
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lèles à la surface des eaux. C'est principale-

ment à leur queue qu'ils doivent la faculté de

se mouvoir ainsi dans tous les sens ; c'est cette

partie de leur corps que nous avons vue s'agi-

ter même dans l'œuf, en déchirer l'enveloppe

et en sortir la première
,
qui , selon qu'elle est

plus ou moins longue, plus ou moins libre,

plus ou moins animée par des muscles puis-

sants, pousse en avant avec plus ou moins de

force le corps entier de l'animal. Que l'on re-

garde un poisson s'élancer au milieu de l'eau

,

on le verra frapper vivement ce fluide , en por-

tant rapidement sa queue à droite et à gauche.

Cette partie
,
qui se meut sur la portion posté-

rieure du corps , comme sur un pivot , rencontre

obliquement les couches latérales du fluide

CJnire lesquelles elle agit; elle laisse d'ailleurs

si peu d'intervalle entre les coups qu'elle

djune d'un côté et de l'autre
,
que l'effet de ses

impulsions successives équivaut à celui de deux

actions simultanées ; et dès lors il n'est aucun

physicien qui ne voie que le corps, pressé en-

tre les deux réactions obliques de l'eau , doit

s'échapper par la diagonale de ces deux forces,

qui se confond avec la direction du corps et de

la tète du poisson. Il est évident que plus la

queue est aplatie par les côtés
,
plus elle tend à

écarter l'eau par une grande surface, et plus

elle est repoussée avec vivacité , et contraint

l'animal à s'avancer avec promptitude. 'Voilà

pourquoi plus la nageoire qui termine la queue,

et qui est placée verticalement
,
présente une

grande étendue, et plus elle accroît la puis-

sance d'un levier qu'elle allonge , et dont elle

augmente les points de contact. Voilà pourquoi

encore toutes les fois que j'ai divisé un genre

de poissons en plusieurs sous-genres, j'ai cru

attacher à ces groupes secondaires des caractère^

non-seulement faciles à saisir, mais encore im-

portants à considérer par leurs liaisons avec les

habitudes de l'animal , en distinguant ces far

milles subordonnées par la forme de la nageoire

de la queue , ou très-avancée en pointe , ou ar-

rondie, ou rectiligne, ou creusée en demi-cer-

cle, ou profondément échancrée en fourche.

C'est en se servant avec adresse de cet or-

gane puissant, en variant l'action de cette queue

presque toujours si mobile , en accroissant sa

vitesse par toutes leurs forces , ou en tempérant

sa rapidité, en la portant d'un côté plus vive-

ment que d'un autre , en la repliant jusque

vers la tête , et en la débandant ensuite comme

un ressort violent , surtout lorsqu'ils nagent en

partie au-dessus de la surface de l'eau
,
que les

poissons accélèrent, retardent leur mouvement,

changent leur direction , se tournent , se retour-

nent
, se précipitent , s'élèvent , s'élancent au-

dessus du fluide auquel ils appartiennent, fran-

chissent de hautes cataractes, et sautent jus-

qu'à plusieurs mètres de hauteur'.

La queue de ces animaux , cet instrument re-

doutable d'attaque ou de défense , est donc

aussi non-seulement le premier gouvernail
,

mais encore la principale rame des poissons

,

ils en aident l'action par leurs nageoires pecto-

rales. Ces dernières nageoires, s'étendant ou se

resserrfjit à mesure que les rayons qui les sou-

tiennent s'écartent ou se rapprochent
,
pouvant

d'ailleurs être mues sous différentes inclinai-

sons et avec des vitesses très-inégales , servent

aux poissons , non-seulement pour hâter leur

mouvement progressif, mais encore pour le

modifier, pour tourner à droite ou à gauche , et

même pour aller en arrière, lorsqu'elles se dé-

ploient en repoussant l'eau antérieure , et qu'el-

les se replient au contraii-e en frappant l'eau

opposéeà cette dernière. En tout,lejeu etl'effet

de ces nageoires pectorales sont très-semblables

à ceux des pieds palmés des oies , des canards

et des autres oiseaux d'eau ; et il en est de

même de ceux des nageoires inférieures , dont

l'action est cependant ordinairement moins

grande que celle des nageoires pectorales, parce

qu'elles présentent presque toujours une surface

moins étendue.

A l'égard des nageoires de l'anus , l'un de

leurs principaux usages est d'abaisser le centre

de gravité de l'animal , et de le maintenir d'une

manière plus stable dans la position qui lui

cjiîvient le mieux.

Lorsqu'elles s'f'tendent jusque vers la na-

geoire caudale, elies augmentent la surface de

la queue , et par conséquent elles concourent à

la vitesse de la natation; elles peuvent au.^sl

changer sa direction en se déployant ou en S6

repliant alternativement en tout ou en partie

,

et en mettant ainsi une inégalité plus ou moins

grande entre l'impulsion communiquée à droite,

et celle qui est reçue à gauche.

Si les nageoires dorsales régnent au dessus

de la queue, elles inilucnt comme celles de l'a-

nus, sur la route que suit l'animal et sur la ra-

Ai'ticles des Sqiiah-i et dos Salmoncs.
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pidité de ses mouvements ; elles peuvent aussi,

par leurs diverses oudulatlons et par les difle-

reuts plans iucliués qu'elles préseuteutà l'eau et

avec lesquels elle frappent ce lluide, augmenter

les moyens qu'a le poisson pour suivre telle ou

telle direciion; elles doivent encore, lorsque le

poisson est exposé à des courants qui le pren-

nent en travers, contre-balaucer quelquefois l'ef-

fet des nageoires de l'anus, et contribuer à con-

server l'équilibre de l'animal : mais le plus

souvent elles ne tendraient qu'à détruire cet

équilibre, et à renverser le poisson, si ce der-

nier ne pouvait pas, eu mouvant séparément

chaque rayon de ces nageoires, les rabaisser et

même les coucher sur son dos dans leur tota-

lité, ou dans celles de leurs portions qui lui of-

frent le plus d'obstacles.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer comment

lejeudelaqueueet des nageoires, qui fait avan-

cer les poissons, peut les porter en haut ou en

bas, indépendamment de tout gonflement du

corps et de toute dilatation de la vessie natatoire,

lorsqu'au moment de leur départ leur corps

est incliné, et leur tète élevée au-dessus du

plan horizontal, ou abaissée au-dessous de ce

même plan. On verra, avec la même facilité,

que ceux de ces animaux qui ont le corps très-

déprimé de haut en bas, tels que les raies et les

pleuronectes, peuvent, tout égal d'ailleurs, lut-

ter pendant plus de temps et avec plus d'avan-

tage contre un courant rapide, pour peu qu'ils

tiennent la partie antérieure de leur corps un

peu élevée
,

parce qu'alors ils présentent à

l'eau un plan incliné que ce fluide tend à soule-

ver ; ce qui permet à l'animal de n'employer

presque aucun effort pour se soutenir à telle ou

telle hauteur, mais de réunir toutes ses forces

pour accroître son mouvement progressif '. Et

enfin on observera également sans peine que si

le principe le plus actif de la natation est dans

la queue, c'est dans la trop grande longueur de

la tète, et dans les prolongations qui retendent en

avant, que se trouvent les principaux obstacles

à la vitesse ; c'est dans les parties antérieures

qu'estla cause retardatrice, dans les postérieures

est au contraire la puissance accélératrice; et le

rapport de cette cause et de cette puissance dé-

termine la rapidité de la natation des poissons.

De cette même proportion dépend par consé-

quent Ja facilité plus ou moins grande avec la-

* Il est à remarquer que ces poissons très-aplatis manquent
de vessie natatoire-

quelle ils peuvent chercher l'aliment qui leur

convient. Quelques-uns se contentent, au moins
souvent, de plantes marines, etparticulièrement

d'algues
; d'autres vont chercher dans la vase

les débris des corps organisés, et c'est de ceux-

ci que l'on a dit qu'ils vivaient de limon ; il en
est encore qui ont un goût très-vif pour des

graines et d'autres parties de végétaux terres-

tres ou iluviatiles : mais le plus grand nombre
de poissons préfèrent des vers marins, de rivière

ou de terre, des insectes aquatiques, des œufs

pondus par leurs femelles, déjeunes individus

de leur classe, et en général tous les animaux

qu'ils peuvent rencontrer au milieu des eaux,

saisir et dévorer sans éprouver une résistance

trop dangereuse.

Les poissons peuvent avaler, dans un espace

de temps très-court, une très-grande quantité de

nourriture; mais ils peuvent aussi vivre sans

manger pendant un très-grand nombre de jours,

même pendant plusieurs mois, et quelquefois

pendant plus d'un an. Nous ne répéterons pas ici

ce quenous avonsdéjàdit sur les causesd un phé-

nomène semblable, en traitant des quadrupèdes

ovipares et des serpents, qui quelquefois sont

aussi plus d'un an sans prendre de nourriture.

Les poissons, dont les vaisseaux sanguins, ainsi

que ceux des reptiles et des quadrupèdes ovi-

pares, sont parcourus par un fluide très-peu

échauffé, et dont le corps est recouvert d'é-

cailles ou de téguments visqueux et huilés, doi-

vent habituellement perdre trop peu de leur

substance, pour avoir besoin de réparations Irès-

copieuses et très-fréquentes : mais non-seulement

ils vivent et jouissent de leur vivacité ordinaire

malgré une abstinence très-prolongée, mais ces

longs jeûnes ne les empêchent pas de se déve-

lopper, de croître, et de produire dans leur tissu

cellulaire cette matière onctueuse à laquelle le

nom de graisse a été donné. On conçoit très-ai-

sément comment il suffit à un animal de ne pas

laisser échapper beaucoup de substance pour

ne pas diminuer très-sensiblement dans son vo-

lume ou dans ses forces, quoiqu'il ne reçoive

cependant qu'une quantité extrêmement petite

de matière nouvelle : mais qu'il s'étende, qu'il

grossisse, qu'il présente des dimensions plus

grandes et une masse plus pesante, quoique

n'ayant pris depuis un très-long temps aucun

aliment, quoique n'ayant introduit depuis plus

d'un an dans son corps aucune substance ré-

paratrice et nutritive, on ne peut le compren-
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dre. Il faut donc qu'une matière véritabiemeut

alimentaire maintienne et accroisse la sub-

stance et les forces des poissons pendant letemps

plus ou moins long où l'on est assuré qu'ils

ne prennent d'ailleurs aucune portion de leur

nourriture ordinaire ; cette matière les tou-

t'ne, les environne, les pénètre sans cesse. Il

n'est en effet aucun physicien qui ne sache

maintenant combien l'eau est nourrissante lors-

qu'elle a subi certaines combinaisons ; et les phé-

nomènes de la panification, si bien développés

par les chimistes modernes, en sont surtout

une très-grande preuve '
. Mais c'est au milieu

de cette eau que les poissons sont continuelle-

ment plongés; elle baigne toute leur surface;

elle parcourt leur canal intestinal ; elle rem-

plit plusieurs de leurs cavités; et, pompée par

les vaisseaux absorbants, ne peut-elle pas éprou-

ver, dans les glandes qui réunissent le système

de ces vaisseaux, ou dans d'autres de leurs or-

ganes intérieurs, des combinaisons et décom-

positions telles, qu'elle devienne une véritable

substance nutritive et augmentative de celle

des poissons? Voilà pourquoi nous voyons des

carpes suspendues hors de l'eau, et auxquelles

on ne donne aucune nourriture, vivre long-

temps, et même s'engraisser d'une manière

très-remarquable, si on les arrose fréquem-

ment, et si on les entoure de mousse ou d'autres

végétaux qui conservent une humidité abon-

dante sur toute la surface de ces animaux *.

Le fluide dans lequel les poissons sont plon-

gés peut donc non-seulement les préserver de

cette sensation douloureuse que l'on a nommée

soif, qui provient de la sécheresse de la bouche

et du canal alimentaire, et qui par conséqueutne

doit jamais exister au milieu des eaux, mais en-

core entretenir leur vie, réparer leurs pertes, ac-

croître leur substance; et les voilà liés, par de

nouveaux rapports, avec lesvégétaux. Il ne peut

cependant pas les délivrer, au moins totale-

ment, du tourment de la faim : cet aiguillon

pressant agite surtout les grandes espèces, qui

ont besoin d'aliments plus copieux, plus actifs

* Nous Citerons particulièrement les travaux de notre con-

frère M. ParmeiiUer.

' On pourrait expliquer de même l'accroissement que l'on

a vu prendre pendant des jeûnes très-prolongés, à des ser-

pents et à qiif Iques quadrupèdes ovipares, qui, à la vérité, ne

vivent pas dans le sein des eaux, mais habitent ordinaire-

ment au milieu d'une atmosphère chargée de vapeurs aqueu-

ses, et qui auront puisé dans l'humidité de l'air une nourri-

tare semblable à celle que les poissons doivent à l'eau douce

ou salée.

et plus souvent renouvelés ; et telle est la caase

irrésistible qui maintient dans un état de guerre

perpétuel la nombreuse classe des poissons, les

fait continuellement passer de l'attaque à la

défense, et de la défense à l'attaque, les rend

tour à tour tyrans et victimes, et convertit en

champ de carnage la vaste étendue des mers
et des rivières.

Nous avons déjà compté les armes offensives

et défensives que la nature a départies à ces ani-

maux, presque tous condamnés à d'éternels

combats. Quelques-uns d'eux ont aussi reçu,

pour atteindre ou repousser leur ennemi, une

faculté remarquable : nous l'observerons dans

la raie torpille, dans un tétrodon, dans un gym-
note, dans un silure. Nous les verrons atteindre

au loin par une puissance invisible, frapper avec

la rapidité de l'éclair, mettre en mouvement ce

feu électrique qui, excité par l'art du physicien,

brille, éclate, brise ou renverse dans nos labo-

ratoires, et qui, condensé par la nature, resplen-

dit dans les nuages et lance la foudre dans les

airs. Cette force merveilleuse et soudaine, nous

la verrons se manifester par l'action de ces pois-

sons privilégiés, comme dans tous les phénomè-

nes connus depuis longtemps sous le nom d'é-

lectriques, parcourir avec vitesse tous les corps

conducteurs d'électricité, s'arrêter devant ceux

qui n'ont pas reçu cette qualité conductrice, faire

jaillir des étincelles '
,
produire de violentes

commotions, et donner une mort imprévue à des

victimes éloignées. Transmise par les nerfs,

anéantie par la soustraction du cerveau, quoique

l'animal conserve encore ses facultés vitales,

subsistant pendant quelque temps malgré le re-

tranchement du cœur, nous ne serons pas éton-

nés de savoir qu'elle appartient à des poissons à un

degré que l'on n'a point observé encore dans les

autres êtres organisés, lorsque nous rétléchirons

que ces animaux sont imprégnés d'une grande

quantité de matière huileuse, très-analogue aux

résines et aux substances dont le frottement fait

naître tous les phénomènes de l'électricité ^.

* Depuis l'impression de Tarticle de la Torpille, nous avons

appris, par un nouvel ouvrage de M. Galvani , que les espé-

rances qne nous avons exposées dans l'histoire de cette raie

sont déjà réalisées, que le gymnote électrique n'est pas la

seul poisson qui fasse naître des étincelles visibles , et que,

par le moyen d'un microscope , on en a distingué de produi-

tes par lélectricité dune torpille. Consultez les Mémoires d«

Galvani adressés à Spallanzani , et imprimés à Bologne

en 1797.

' V. l'art, de la Torpille, et surtout celui du Gumnottéltù'
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Oa a écrit que plusieurs espèces de poissons

avaient reçu, à la place de la vertu électrique,

la funeste propriété de renfermer un poison ac-

tif. Cependant, avec quelque soin que nous

ayons examine CCS espèces, nous n'avons trouvé

ni dans leurs dents, ni dans leurs aiguillons,

aucune cavité, aucune conformation analogues

à celles que l'on remarque, par exemple, dans

les dents de la couleuvre vipère, et qui sont

propres à faire pénétrer une liqueur délétère

jusqu'aux vaisseaux sanguins d^vm animal

blessé; nous n'avons vu, auprès de ces aiguil-

lons ni de ces dents, aucune poche, aucun or-

gane contenant un suc particulier et vénéneux;

nous n'avons pu découvrir dans les autres par-

ties du corps aucun réservoir de matière corro-

sive, de substance dangereuse ; et nous nous

sommes assurés, ainsi qu'on pourra s'en con-

vaincre dans le cours de cette histoire, que les

accidents graves produits par la morsure des

poissons, ou par l'action de leurs piquants,

ne doivent être rapportés qu'à la nature des

plaies faites par ces pointes ou par les dents de

ces animaux. On ne peut pas douter cependant

que, dans certaines contrées, particulièrement

dans celles qui sont très-voisines de la zone tor-

ride, dans la saison des chaleurs, ou dans d'autres

circonstances de temps et de lieu, plusieurs des

animaux que nous étudions ne renferment sou-

vent, au moment où on les prend, une quantité

assez considérable d'aliments vénéneux etmème

mortels pour l'homme, ainsi que pour plusieurs

oiseaux ou quadrupèdes, et cependant très-peu

nuisibles ou innocents pour des animaux à sang

froid, imprégnés d'huile, remplis de sucs diges-

tifs d'une qualité particulière, et organisés comme
les poissons. Cette nourriture redoutable pour

l'homme peut consister, par exemple, en fruits

du mancenillier, ou d'autres végétaux, et en dé-

bris de vers marins, dont les observateurs con-

naissent depuis longtemps l'activité malfaisante

des sucs. Si des poissons ainsi remplis de sub-

stances dangereuses sont préparés sans précau-

tion, s'ils ne sont pas vidés avec le plus grand

soin, ils doivent produire les effets les plus fu-

nestes sur l'homme, les oiseaux ou les quadru-

pèdes qui en mangent. On peut même ajouter

qu'une longue habitude de ces aliments véné-

neux peut dénaturer un poisson, au point de

faire partager à ses muscles, à ses sucs, à pres-

que toutes ses parties, les propriétés redouta-

bles de la nourriture qu'il aura préférée, et de le

rendre capable de aonner la mort à ceux qui
mangeraient de sa chair, quand bien même ses

intestins auraient été nettoyés avec la plus
grande attention. Mais il est aisé de voir que le

poison n'appartient jamais aux poissons par une
suite de leur nature; que si quelques individus

le recèlent, ce n'est qu'une matière étrangère

que renferme leur intérieur pendant des ins-

tants souvent très-courts; que si la substance

de ces individus en est pénétrée, ils ont subi

une altération profonde
; et il est à remarquer,

en conséquence, que lorsqu'on parcourt le vaste

ensemble des êtres organisés, que l'on com-

mence par l'homme, et que, dans ce long exa-

men, on observe d'abord les animaux qui vivent

dans l'atmosphère, on n'aperçoit pas de quali-

tés vénéneuses avant d'être parvenu à ceux

dont le sang est froid. Parmi les animaux qui

ne respirent qu'au milieu des eaux, la limite en

deçà de laquelle on ne rencontre pas d'armes

ni de liqueurs empoisonnées est encore plus re-

culée ; et l'on ne voit d'êtres vénéneux par

eux-mêmes que lorsqu'on a passé au delà de

ceux dont le sang est rouge.

Continuons cependant de faire connaître tous

les moyens d'attaque et de défense accordés

aux poissons. Indépendamment de quelques

manœuvres particulières que de petites espèces

mettent en usage contre des insectes qu'elles

ne peuvent pas attirer jusqu'à elles, presque

tous les poissons emploient avec constance et

avec une sorte d'habileté les ressources de la

ruse; il n'en est presque aucun qui ne tende des

embûches à un être plus faible ou moins at-

tentif. Nous verrons particulièrement ceux dont

la tête est garnie de petits filaments déliés et

nommés barbillons, se cacher souvent dans la

vase, sous les saillies des rochers, au milieu des

plantes marines, ne laisser dépasser que ces

barbillons qu'ils agitent et qui ressemblent alors

à de petits vers, tâcher de séduire par ces ap-

pâts les animaux marins ou fluviatiles qu'ils m
pourraient atteindre en nageant qu'en s'expo-

sant à de trop longues fatigues, les attendre

avec patience, et les saisir avec promptitude au

moment de leur approche '. D'autres, ou avec

• Lesacipensères qui ont plusieurs barbillons, peuvent .'e

tenir d autant plus aisénu nt cachés en partie sous des algue»

ou de 1.1 vase, (pie je viens de voir dans l'esturgeon, et que

Ton trouvera vraisemblablement dans tons les autres aripen-

sôres.deiixévents analogues à celui des pétromyzons airisr

qir-à cerix des raies et des squales. Chacun de ers deux cvcuts

consiste dan» un petit canal un peu derai-circulaire,



478

, ou avec leur queue ^, ou avec

leurs nageoires inférieures rapprochées en

disque ^ , ou avec un organe particulier situé

au-dessus de leur tête *, s'attachentaux rochers,

aux hois flottants, aux vaisseaux, aux poissons

plus gros qu'eux, et, indépendamment de plu-

sieurs causes qui les maintiennent dans cette

position, y sont retenus par le désir d'un ap-

provisionnement plus facile, ou d'une garantie

•plus sûre. D'autres encore, tels que les an-

guillcs,se ménagent'dans des cavités qu'ils creu-

sent, dans des terriers qu'ils forment avec pré-

caution , et dont les issues sont pratiquées avec

une sorte de soin, bien moins un abri contre le

froid des hivers, qu'un rempart contre des en-

nemis plus forts ou mieux armés. Ils les évi-

tent aussi quelquefois ces ennemis dangereux,

en employant la faculté de ramper que leur

donne leur corps très-allongé et serpentiforme,

en s'élauçant hors de l'eau, et en allant cher-

cher, pendant quelques instants , loin de ce

fluide, non-seulement une nourriture qui leur

plaît, et qu'ils y trouvent en plus grande abon-

dance que dans la mer ou dans les fleuves, mais

encore un asile plus sûr que toutes les retraites

aquatiques. Ceux-ci, enfin, qui ont reçu des na-

geoires pectorales très-étendues, très-mobiles,

et composées de rayons faciles à rapprocher on

à écarter, s'élancent dans l'atmosphère pour

échapper à une poursuite funeste, frappent l'air

par une grande surface, avec beaucoup de ra-

pidité, et, par un déploiement d'instrument ou

une vitesse d'action moindres dans un sens que

dans un autre, se soutiennent pendant quelques

moments au-dessus des eaux, et ne retombent

dans leur fluide natal qu'après avoir parcouru

une courbe assez longue. Il est des plages où

ils fuient ainsi en troupe et où ils brillent d'une

lumière phosphorique assez sensible, lorsque

c'est au milieu de l'obscurité des nuits qu'ils

au-devant de Topercule des branchies, et situé de telle sorti

que son orifice externe est très-près du bord supérieur de l'o-

percule, et que sonouverlme interne est dans la partie anté-

rieure et supérieure ilela cavité brani hiale, aupris de l'an^lr

formé p.ir le cutil.ige sur lequel l'opercule est attaché. Ces

éveiits de l'i sturgeon ont été observés, par M. Cuvier et par

moi, sur un nidividn d'environ deux mètres de louguiur,

dans lequel on a pu aussi distinguer aisément de petites côics

cartilagineuses. Par ce double caractère, l'esturgeon lie de

plus près les raies et les squales avec les osseux, ainsi que

nous le ferons remarquer dans le discours sur les parties so-

lides de l'intéiieur des poissons.

* Le< pétrumyzons.

» Quelques murènes et les murénophis.
' Les cycloptères, etc. — * Les échénéis.
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s'efforcent de se dérober à la mort. Ils repré-

sentent alors, par leur grand nombre, une sorte

de nuage enflammé, ou, pour mieux dire, de

pluie de feu ; et l'on dirait que ceux qui, lors de

l'origine des mythologies, ont inventé le pou-

voir magique des anciennes enchanteresses, et

ont placé le palais et l'empire de ces redou-

tables magiciennes dans le sein ou auprès des

ondes, connaissaient et ces légions lumineuses

de poissons volants, et cet éclat phosphorique

de presque tous les poissons, et cette espèce de

foudre que lancent les poissons électriques.

Ce n'est donc pas seulement dans le fond des

eaux, mais sur la terre et au milieu de l'air,

que quelques poissons peuvent trouver quel-

ques moments de sûreté . Mais que cette garan-

tie est passagère 1 qu'en tout les moyens de

défense sont inférieurs à ceux d'attaque 1 Quelle

dévastation s'opère à chaque instant dans les

mers et dans les fleuves I combien d'embryons

anéantis , d'individus dévorés ! et combien d'es-

pèces disparaîtraient, si presque toutes n'a-

vaient reçu la plus grande fécondité, si une

seule femelle, pouvant donner la vie à plu-

sieurs millions d'individus, ne suffisait pas

pour réparer d'immenses destructions! Cette

fécondité si remarquable commence dans les

femelles lorsqu'elles sont encore très-jeunes
;

elle s'accroît avec leurs années, elle dure pen-

dant la plus grande partie d'une vie qui peut

être très-étendue ; et si l'on ne compare pas

ensemble des poissons qui viennent au jour

d'une manière différente , c'est-à-dire ceux qui

éclosent dans le ventre de la femelle, et ceux qui

sortent d'un œuf pondu , ou verra que la na-

ture a établi , relativement à ces animaux

,

une loi bien différente de celle à laquelle elle a

soumis les quadrupèdes, et que les plus gran-

des espèces sont celles dans lesquelles on

compte le plus grand nombre d'œufs. La na-

ture a donc placé de grandes sources de repro-

ductions où elle a allumé la guerre la plus con-

stante et la plus cruelle; mais l'équilibre né-

cessaire entre le pouvoir qui conserve, et la

force consommatrice qui n'en est que la réac-

tion, ne pourrait pas subsister, si la nature, qui

le maintient , négligeait
,
pour ainsi dire , la plus

courte durée ou la plus petite quantité. Ce n'est

que par cet emploi de tous les instants et de

tous les efforts qu'elle met de l'égalité entre les

plus petites et les plus grandes puissances : et

, n'est-ce pas là le secret de cette supériorité
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d'action à laquelle l'ail de l'homme ne peut at-

teindre que lorsqu'il a le temps à son comman-

dement ?

Cependant ce n'est pas uniquement par des

courses très-limitées que les poissons parvien-

nent à se procurer leur proie, ou à se dérober

à leurs ennemis. Ils franchissent souvent de

très-grands intervalles; ils entreprennent de

grands voyages; et, conduits par la crainte,

ou excités par des appétits vagues , entraînés

de proche en proche par le besoin d'une nour-

riture plus abondante ou plus substantielle,

chassés par les tempêtes , transportés par les

courants , attirés par une température plus con-

venable, ils traversent des mers immenses; ils

vont d'un continent à un autre, et parcourent

dans tous les sens la vaste étendue d'eau au

milieu de laquelle la nature les a placés. Ces

grandes migrations, ces fréquents changements,

ne présentent pas plus de régularité que les

causes fortuites qui les produisent ; ils ne sont

soumis à aucun ordre : ils n'appartiennent point

à l'espèce ; cène sontque des actes individuels.

Il n'en est pas de même de ce concours pério-

iique vers les rivages des mers
,
qui précède

're temps de la ponte et de la fécondation des

œufs. Il n'en est pas de même non plus de ces

ascensions régulières exécutées chaque année

avec tant de précision
,
qui peuplent

,
pendant

plus d'une saison, les fleuves , les rivières, les

lacs et les ruisseaux les plus élevés sur le globe,

de tant de poissons attachés à l'onde amère

pendant d'autres saisons , et qui dépendent non-

seulement des causes que nous avons énumérées

plus haut , mais encore de ce besoin si impé-

rieux pour tous les animaux , d'exercer leurs

facultés dans toute leur plénitude , de ce mo-
bile si puissant de tant d'actions des êtres sen-

sibles
,
qui imprime à un si grand nombre de

poissons le désir de nager dans une eau plus

légère , de 1 utter contre des courants , de sur-

monter de fortes résistances , de rencontrer des

obstacles difficiles à écarter, de se jouer, pour

ainsi dire, avec les torrents et les cataractes,

de trouver un aliment moins ordinaire dans la

substance d une eau moins salée , et peut-être

de jouir d'autres sensations nouvelles. Il n'en

est pas encore de même de ces rétrogradations,

de ces vojages on sens inverse , de ces descen-

tes qui, de l'origine des ruisseaux, des lacs,

des rivières et des fleuves , se propagent vers

les côtes maritimes , et rendent à l'Océan tous

les individus que l'eau douce et courante avait

attirés. Ces longues allées et venues, cette af-

fluence vers les rivages , cette retraite vers la

haute mer, sont les gestes de l'espèce entière.

Tous les individus réunis par la même confor-

mation, soumis aux mêmes causes , présentent

les mêmes phénomènes. Il faut néanmoins se

bien garder de comprendre parmi ces voyages

périodiques , constatés dans tous les temps et

dans tous les lieux , de prétendues migrations

régulières, indépendantes de celles que nous

venons d'indiquer, et que l'on a supposées dans

quelques espèces de poissons, particulièrement

dans les maquereaux et dans les harengs. On
a fait arriver ces animaux en colonnes pressées,

en légions rangées
,
pour ainsi dire , en ordre

de bataille, en troupes conduites par des chefs.

On les a fait partir des mers glaciales de notre

hémisphère à des temps déterminés , s'avancer

avec un concert toujours soutenu , s'approcher

successivement de plusieurs côtes de l'Europe,

conserver leur disposition
,
passer par des dé-

troits , se diviser en plusieurs bandes , changer

de direction , se porter vers l'ouest , tourner en-

core et revenir vers le nord , toujours avec le

même arrangement, et
,
pour ainsi dire , avec

la même fidélité. On a ajouté à cette narration;

on a embelli les détails; on en a tiré des consé-

quences multipliées : et cependant on pourra

voir dans les ouvrages de Bloch, dans ceux d'un

très-bon observateur de Rouen, M. Noël, et

dans les articles de cette histoire relatifs à ces

poissons , combien de faits très-constants prou-

vent que lorsqu'on a réduit à leur juste valeur

les récits merveilleux dont nous venons de don-

ner une idée , on ne trouve dans les maquereaux

et dans les harengs que des animaux qui vi-

vent, pendant la plus grande partie de l'année,

dans les profondeurs de la haute mer , et qui

,

dans d'autres saisons , se rapprochent , comme

presque tous les autres poissons pélagiens , des

rivages les plus voisins et les plus analogues à

leurs besoins et à leurs désirs.

Au reste , tous ces voyages périodiques ou

fortuits , tous ces déplacements réguliers, toutes

ces courses irrégulières
,
peuvent être exécutés

par les poissons avec une vitesse très-grande et

très-longtemps prolongée. On a vu de ces ani-

maux s'attacher, pour ainsi dire , à des vais-

seaux destinés à traverser de vastes mers, les

accompagner, par exemple, d'Amérique en Eu-

rope, les suivre avec constance malgré la vio-
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îence du vent qui poussait les bâtiments ,
ne

pas les perdre de vue , souvent les précéder en

se jouant , revenir vers les embarcations aller

en sens contraire , se retourner, les atteindre

,

îes dépasser de nouveau ,
et regagnant , après

de courts repos, le temps qu'ils avaient, pour

ainsi dire, perdu dans cette sorte de halte ,
ar-

river avec les navigateurs sur les côtes euro-

péennes. En réunissant ces faits à ceux qui ont

été observés dans des fleuves d'un cours très-

long et très-rapide , nous nous sommes assurés,

ainsi que nous l'exposerons dans l'histoire des

saumons, que les poissons peuvent présenter

une vitesse telle que, dans une eau tranquille,

ils parcourent deux cent quatre-vingt-huit hec-

tomètres par heure, huit mètres par seconde,

e'est-à-dire un espace douze fois plus grand que

celui sur lequel les eaux de la Seine s'étendent

dans le même temps , et presque égal à celui

qu'un renne fait franchir à un traîneau égale-

ment dans une seconde.

Pouvant se mouvoir avec cette grande rapi-

dité , comment les poissons ne vogueraient-ils

pas à de grandes distances , lorsque en quelque

sorte aucun obstacle ne se présente à eux? En

effet, ils ne sont point arrêtés dans leurs mi-

grations, comme les quadrupèdes, par des fo-

rêts impénétrables , de hautes montagnes , des

déserts brûlants ; ni comme les oiseaux
,
par le

froid de l'atmosphère au-dessus des cimes con-

gelées des monts les plus élevés : ils trouvent

dans presque toutes les portions des mers , et

une nourriture abondante, et une température

à peu près égale. Et quelle est la barrière qui

pourrait s'opposer à leur course au milieu d'un

fluide qui leur résiste à peine, et se divise si fa-

cilement à leur approche?

D'ailleurs , non-seulement ils n'éprouvent

pas , dans le sein des ondes , de frottement pé-

nible ; mais toutes leurs parties étant de très-

peu moins légères que l'eau , et surtout que

l'eau salée, les portions supérieures de leur

corps, soutenues par le liquide dans lequel elles

sont plongées , n'exercent pas une très-grande

pression sur les inférieures, et l'animal n'est

pas contraint d'employer une grande force pour

contre-balancer les effets d'une pesanteur peu

considérable

Les poissons ont cependant besoin de se li-

Trer de temps en temps au repos et même au

sommeil. Lorsque, dans le moment où ils com-

mencent à s'ondormir, leur vessie natatoire est
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très-gonflee et remplie d'un gaz très-léger, ils

peuvent être soutenus à différentes hauteurs

par leur seule légèreté
,
glisser sans effort entre

deux couches de fluide , et ne pas cesser d'être

plongés dans un sommeil paisible
,
que ne

trouble pas un mouvement très-doux et in-

dépendant de leur volonté. Leurs muscles sont

néanmoins si irritables, qu'ils ne dorment pro-

fondément que lorsqu'ils reposent sur un fond

stable, que la nuit règne, ou qu'éloignés de la

surface des eaux , et cachés dans une retraite

obscure, ils ne reçoivent presque aucun rayoû

de lumière dans des yeux qu'aucune paupière

ne garantit, qu'aucune membrane clignotante

ne voile , et qui par conséquent sont toujours

ouverts.

Maintenant, si nous portons notre vue en

arrière , et si nous comparons les résultats de

toutes les observations que nous venons de

réunir, et dont on trouvera les détails et les

preuves dans la suite de cette histoire , nous

admettrons dans les poissons un instinct qui

,

en s'affaiblissant dans les osseux dont le corps

est très-aplati , s'anime au contraire dans ceux

qui ont un corps serpentiforme , s'accroît en-

core dans presque tous les cartilagineux, et

peut-être paraîtra, dans presque toutes les es-

pèces , bien plus vif et bien plus étendu qu'on

ne l'aurait pensé. On en sera plus convaincu

lorsqu'on aura reconnu qu'avec très-peu de

soins on peut les apprivoiser, les rendre fami-

liers. Ce fait, bien connu des anciens, a été très-

souvent vérifié dans les temps modernes. Il y
a, par exemple, bien plus d'un siècle que l'on

sait que des poissons nourris dans des bassins

d'un jardin de Paris , désigné par la dénomina-

tion de Jardin des Tuileries, accouraient lors-

qu'on les appelait, et particulièrement lors-

qu'on prononçait le nom qu'on leur avait donné.

Ceux à qui l'éducation des poissons n'est pas

étrangère, n'ignorent pas que , dans les étangs

d'une grande partie de l'Allemagne, on accou-

tume les truites, les carpes et les tanches à se

rassembler au son d'une cloche, et à venir

prendre la nourriture qu'on leur destine *
. On

a même observé assez souvent ces habitudes

,

pour savoir que les espèces qui ne se contentent

pas de débris d'animaux ou de végétaux trou-

vés dans la fange, ni même de petits vers, ou

* Nierembcrgius, Histor. natiir. lib. 3. — Geor. Segeros,

Éph. des Curieux de la Nature, années 1675 et 1674, ob. I

— Blocb, Hist. des poisson*.
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d*ÎEiscctes aquatiques, s'apprivoisent plus

promptement^ et s'attachent, pour ainsi dire,

davantage à ia main qui les nourrit, parce que

dans les bassins ou on les renferme, elles ont

plus besoin d'assistance pour ne pas manquer

de l'aliment qui leur est nécessaire.

A la vérité , leur organisation ne leur permet

de faire entendre aucune voix ; ils ne peuvent

proférer aucun cri , ils n'ont reçu aucun vérita-

ble instrument sonore; et s'il est quelques-uns

de ces animaux dans lesquels la crainte ou la

surprise produisent une sorte de bruit , ce n'est

qu'un bruissement assez sourd , un sifflement

imparfait, occasionné par les gaz qui sortent

avec vitesse de leur corps subitement comprimé,

et qui froissent avec plus ou moins de force les

bords des ouvertures par lesquelles ils s'échap-

pent. On ne peutpas croire non plus que, ne for-

mant ensemble aucune véritable société, ne

s'entr'aidant point dans leurs besoins ordinai-

res , ne chassant presque jamais avec concert

,

ne se recherchant en quelque sorte que pour se

nuire, vivant dans sn état perpétuel de guerre,

ne s'occupant que d'attaquer ou de se défendre,

et ne devant avertir ni leur proie de leur ap-

proche , ui leur ennemi de leur Cuite , ils aient

ce langage imparlait , cette sorte de pantomime

qu'on remarque dans un grand nombre d'ani-

maux , et qui naît du besoin de se communiquer

des sensations très-variées. Le sens de l'ouïe

et celui de la vue sont donc à peine pour eux

ceux de la discipline. De plus , nous avons vu

que leur cerveau était petit, que leurs nerfs

étaient gros ; et l'intelligence parait être en rai-

son de la grandeur du cerveau , relativement

au diamètre des nerfs. Le sens du goût est aussi

très-émoussé dans ces animaux ; mais c'est ce-

lui de la brutalité. Le sens du toucher, qui n'est

pas très-obtus dans les poissons , est au con-

traire celui des sensations précises. La vue est

celui de l'activité , et leurs yeux ont été orga-

nisés d'une manière très-analogue au fluide

qu'ils habitent. Et enfin, leur odorat est exquis;

l'odorat, ce sens qui sans doute est celui des

appétits violents , ainsi que nous le prouvent

les squales , ces féroces tyrans des mers, mais

qui, considéré, par exemple, dans l'homme , a

été regardé avec tant de raison par un philoso-

phe célèbre, par Jean-Jacques Rousseau, comme
le sens de l'imagination, et qui, n'étant pas

moins celui des sensations douces et délicates

,

celui des tendres souvenirs, est encore celui

que le poète de l'amour a reccmmaivdé de
chercher à séduire dans l'objet d une vive af-

fection.

Mais pour jouir de cet instinct dans toute

sou étendue, il faut que rien n'affaiblisse les fti-

cultés dont il est le résultat. Elles s'émoussenV

cependant, ces facultés, lorsque la température

des eaux qu'ils habitent devient trop froide, l't

que le peu de chaleur que leur respiration cl

leurs organes intérieurs font naître, n'est point

sufiisamment aidé par une chaleur étrangère.

Les poissons qui vivent dans la mc*r ne sont

point exposés à ce froid engourdissement , à

moins qu'ils ne s'approchent trop de certaines

côtes dans la saison où les glaces les ont enva-

hies. Ils trouvent presque à toutes les latitu-

des, et en s'élevant ou s'abaissant plus ou

moins dans l'Océan, un degré de chaleur qui

ne descend guère au-dessous de celui qui est

indiqué par douze sur le thermomètre dit de

Réaumur '. Mais dans les fleuves , dans les ri-

vières, dans les lacs, dont les eaux de plusieurs,

surtout en Suisse, font constamment descendre

le thermomètre , suivant l'habile observateur

Saussure, au moins jusqu'à quatre ou cinq de-

grés au-dessus de zéro, les poissons sont sou-

mis à presque toute l'influence des hivers, par-

ticulièrement auprès des pôles. Ils ne peuvent

que difficilement se soustraire à cette torpeur,

à ce sommeil profond dont noUs avons tâché

d'exposer les causes, la nature et les effets, en

traitant des quadrupèdes ovipares et des ser-

pents. C'est en vain qu'à mesure que le froid

pénètre dans leurs retraites , ils cherchent les

endroits les plus abrités, les plus éloignés d'une

surface qui commence à se geler, qu'ils creu-

sent quelquefois des trous dans la terre , dans

le sable, dans la vase, qu'ils s'y réunissent

plusieurs, qu'ils s'y amoncèlent, qu'ils s'y pres-

sent; ils y succombent aux effets d'une trop

grande diminution de chaleur; et s'ils ne sont

pas plongés dans un engourdissement complet,

ils montrent au moins un de ces degrés d'affai

blissement de forces que l'on peut compter de-

puis la diminution des mouvements extérieurs

jusqu'à une très-grande torpeur. Pendant ce

long sommeil d'hiver, ils perdent d'autant moins

de leur substance, que leur engourdissement

* Voyez le tin.itrième volume des Voyases du rcspoctable

L'tcf'lùbre Saussure, et roiivr.ign de R. Kirwnn. de la iocif-té

de Londres, sur leslimalion de la temptralure dediffiTMits

desiés de latitude. Cet ouvrase a élé traduit en français p.r

M. XdcK.
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est plus profond ; et plusieurs fois on s'est as-

suré qu'ils n'avaient dissipé qu'environ le

dixième de leur poids.

Cet effet remarquable du froid , cette sorte

de maladie péi-iodique , n'es^t pas la seule à la-

quelle la nature ait condamné les poissons.

Plusieurs espèces de ces animaux peuvent, sans

doute, vivre dans des eaux tliermales échauffées

à un degré assez élevé
,
quoique cependant je

pense qu'il faut modérer beaucoup les résultats

des observations que l'on a faites à ce sujet
;

mais en généi'al les poissons périssent, ou éprou-

vent un état de malaise très-considérable, lors-

qu'ils sont exposés à une chaleur très-vive et

surtout ti'ès-soudaine. Ils sont tourmentés par

des insectes et des vers de plusieurs espèces

qui se logent dans leurs Intestins , ou qui s'at-

tachent à leurs branchies. Une mauvaise nour-

riture les incommode. Une eau trop froide,

provenue d'une fonte de neige trop rapide, une

eau trop souvent renouvelée et trop imprégnée

de miasmes nuisibles, ou trop chargée de molé-

cules putrides , ne fournissant à leur sang que

des principes insuffisants ou funestes, et aux
autres parties de leur corps, qu'un aliment trop

peu analogue à leur nature, leur donne diffé-

rents maux très-souvent mortels
,
qui se mani-

festent par des pustules ou des excroissauees.

Des ulcères peuvent aussi être produits daas

leur foie et dans plusieurs autres de leurs orgti-

nes intérieurs; et enfin une longue vieillesse les

rend sujets à des altérations et à des dérange-

ments nombreux et quelquefois délétères.

Malgré ces diverses maladies qui les mena-

cent, et dont nous fraiterons de nouveau en

nous occupant de l'éducation des poissons do-

mestiques ; malgi'é les accidents graves et fré-

quents auxquels les exposent la place qu'occupe

leur moelle épinière , et la nature du canal

qu'elle parcourt, ces animaux vivent pendant

lîîî très-grand nombre d'années, lorsqu'ils ne

succombent pas sous la dent d'un ennemi, ou

tîc tombent pas dans les filets de l'homme. Des

observations exactes prouvent , en effet
,
que

leur vie peut s'étendre au delà de deux siè-

cles
;
plusieurs renseignements portent même

à croire qu'on a vu des poissons âgés de près

de trois cents ans. Et comment les poissons ne

seraient-ils pas à l'abri de plusieurs causes de

mort naturelles ou accidentelles? Gomment

leur vie ne serait-elle pas plus longue que celle

'ie tous les autres animaux? Ne pouvant pa«

connaître l'alternative de l'humidité et de la

sécheresse , délivrés le plus souvent des passa-

ges subits de la chaleur vive à un froid rigou-

reux, perpétuellement entourés d'un fluide ra-

mollissant
,
pénétrés d'une huile abondante

,

composés de portions légères et peu compactes,

réduits à un sang peu échauffé, faiblement ani-

més par quelques-uns de leurs sens, soutenus

par l'eau au milieu de presque tous leurs mouve-
ments, changeant de place sans beaucoup d'ef-

forts, peu agités dans leur intérieur, peu frois-

sés à l'extérieur, en tout peu fatigués, peu usés,

peu altérés, ne doivent-ils pas conserver très-

longtemps une gi-ande souplesse dans leurs

parties, et n'éprouver que très-tard cette rigi-

dité des fibres, cet endurcissement des solides,

cette obstruction des canaux, que suit toujours

la cessation de la vie? D'ailleurs, plusieurs de

leurs organes
,
plus indépendants les uns des

autres que ceux des animaux à sang chaud

,

moins intimement liés avec des centres com-

muns, plus ressemblants pai* là à ceux des végé-

taux
,
peuvent être plus profondément altérés

,

plus gravement blessés, et plus complètement

détruits , sans que ces accidents leur donnent

la mort. Plusieurs de leurs parties peuvent

même être reproduites lorsqu'elles ont été em-

portées, et c'est im nouveau trait de ressem-

blance qu'ils ont avec les quadrupèdes ovipares

et avec les serpents. Notre confrère Brousson-

net a montré que, dans quelques sens qu'on

coupe une nageoù-e, les membranes se réunis-

sent facilement, et les raj'^ons, ceux même qui

sont articulés et composés de plusieurs pièces

,

. serenouveHent et reparaissent ce qu'ils étaient,

pour peu que la blessure ail laissé une petite

portiou de leuf origine. Au reste, nous devons

foire remarquer que le temps de la reproduction

est, pour les différentes sortes de nageoires,

très-inégal , et proportionné , comme celui de

leur premier développement , à l'influence que

nous leur avons assignée sur la natation des

poissons • et comment , en effet , les nageoires

les plus nécessaires aux mouvements de ces

animaux, et par conséquent les plus exercées,

les plus agitées, ne seraient-elles pas les pre-

mières formées et les premières reproduites ?

Nous verrons dans cette histoire que lors-

qu'on a ouvert le ventre à un poisson pour lui

enlever la laite ou l'ovaire, et l'engraisser par

cette sorte de castration , les parties séparées

par cette opération se reprenueut avec une



grande facilité, quoique la blessure ait été sou-

vent profonde et étendue; et enfin nous devons

dire ici que c'est principalement dans les pois-

sons que l'on doit s'attendre à voir des nerfs

coupés se rattacher et se reproduire dans une

de leurs parties , ainsi que Cruikshaiik , de la

société de Londres, les a vus se relier et se ré-

générer dans des animaux plus parfaits, sur les-

quels il a fait de très-belles expériences '

.

Tout se réunit donc pour faire admettre dans

les poissons, ainsi que dans les quadrupèdes

ovipares et dans les serpents , une très-grande

vitalité; et voilà pourquoi il n'est aucun de

Jeurs muscles qui, de même que ceux de ces

deux dernières classes d'animaux, ne soit en-

core irritable, quoique séparé de leur corps, et

longtemps après qu'ils ont perdu la vie.

Que l'on rapproche maintenant dans sa pen-

sée les différents objets que nous venons de

parcourir, et leur ensemble formera un tableau

général de l'état actuel de la classe des pois-

sons. Mais cet état a-t-il toujours été le même ?

C'est ce que nous examinerons daus un discours

particulier, que nous consacrerons à dé nou-

velles recherches. Ne tendant point alor$, pour

ainsi dire , à pénétrer dans les abiraês' des

mers , nous nous enfoncerons dans les profbji-

deurs de la terre; nous irons ibuiller ùms les

différentes couches du globe, et reevieirtir, au

milieu des débris qui attestent les catastrophes

qui l'ont bouleversé, les restes des poissons qui

vivaient aux époques de ces grâiidjes destrue-

tions. Nous examinerons , et les eï0pTeîû*êSj et

les portions conservées dans presque tsute leuf

essence , ou converties en pierres , des diverses

espèces de ces animaux ; nous les comparerons

avec ce que nous connaissons des^foi&sons qui

dans ce moment peuplent les eaux douoes et

les eaux salées. L'observation nous indiquera

les espèces qui ont disparu de dessus le globe,,

celles qui ont été reléguées d'Une plage daas une

autre, celles qui ont été légèrement ou prof^aj-

dément modifiées, et celles qui ont ré;^ts satis

altération aux siècles et aux combats des élé-

ments. Nous interrogerons, sur l'aneienneté des

changements éprouvés par La classe des pQis*

sons, le temps qui, sur les monts q^t'U reaverse.,

écrit l'histoire des âges de la nature.J$o.â.s por-

terons surtout un œil attentif sur ces eQdjrojts

déjà célèbres pour les natutalisfcfs , et eu se

• Traneact. philosoph., <795.
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trouvent réunies un très-grand nombre de ces

empreintes ou de ces pétrifications de poissons.
Nous étudierons surtout la curieuse collection

de ces animaux que renferme dans ses flancs

ce Boica, ce mont véronais, connu depuis plu-

sieurs aniiées par les travaux de plusieurs ha-

biles ichthyoiogistes, fameux maintenant par
les victoires des armées françaises, tant de fois

triomphantes autour de sa cime. Faisant enfin

remarquer les changements de température que
paraîtront indiquer pour telle ou telle contrée

les dégéuérations ou l'éloignement des espèces,

nous tâcherons, après avoir éclairé l'histoire

des poissons par celle de la terre, d'éclairer

l'histoire de la terre par celle des poissons.

Indépendamment de ces altérations très-re-

marquables que peuvent présenter les espèces

de poissons, les forces de la nature dérangées

dans leur direction, ou passagèrement changées

dans leurs proportions, font éprouver à ces ani-

maux des modifications plus ou moins grandes,

mais qui, ne portant que sur quelques indivi-

dus, ne sont que de véritables monstruosités.

On voit souvent, et surtout parmi les poissons

domestiques , dont les formes, ont dû devenir

moins constantes, des individus sortir de leurs

œufs et quelquefois se développer, les uns dif-

formes par une trop grande extension ou un

trop grand rétrécissement de certaines parties,

les autres sans ouverture de la bouche, ou sans

quelqu'un des organes extérieurs propres a

leur espèce ; ceux-ci avec des nageoires de plus,

eeux-là avec deux tètes; ceux-là encore avec

deux têtes , deux corps , deux queues , et com-

posés de deux animaux bien formés, bien dis-

tincts , mais réunis sous divers angles par le

côté ou par le ventre. La connaissance de ces

accidents est très-utile ; elle découvre le jeu

des ressorts; elle montre juscfu'à quel degré

l'exercice des fonctions animales est augmenté,

diminué ou anéanti par la présence ou l'absence

de différents organes.

Cependant la force productive, non-seule-

ment réunit, dans ses aberrations, des formes

qoe Ton ne trouve pas communément ensemble,

maïs encore peut souvent , dans sa marche ré-

gulière, et surtout lorsqu'elle est aidée par l'art,

rapprocher deux espèces différentes, lescomb-i-

Ufif, et de leur mélange faire imitre des individus

différents de l'un et de l'autre. Quelquefois ces

f individus sont féconds et deviennent la souphe

d'içae ^oèce métive, mais coQ^taUte, et dis-
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tincle des deux auxquelles on doit rapporter

son orifiiae. D'autres fois ils peuvent se repro-

gduire, mais sans transmettre leurs traits carac-

téristiques; et les petits auxquels ils donnent le

iour, rentrent dans l'une ou dans l'autre des

deux espèces mères. D'autres fois enfin ils sont

entièrement stériles , et avec eux s'éteint tout

-jproduit de l'union de ces deux espèces. Ces dif-

/férences proviennent de l'éloignement plus ou

moins grand qui sépare les formes et les habi-

tudes des deux espèces primitives. Nous recher-

cherons dans cette histoire les degrés de cet

éloignenicat, auxquels sont attachés les divers

phénoniciics que nous venons de rapporter, et

nous tâcherons d'indiquer les caractères d'après

lesquels on pourra ne pas confondre les espèces

anciennes avec celles qui ont été formées plus

récemment.

Mais comme le devoir de ceux qui cultivent

les différentes branches des sciences naturelles

est d'en faire servir les fruits à augmenter les

jouissances de Thomme, à calmer ses douleurs

et à diminuer ses maux, nous ne terminerons

pas cet ouvrage sans faire voir, dans un dis-

cours et dans des articles particuliers, tout ce

que le commerce et l'industrie doivent et peu-

vent devoir encore aux productions que fournit

la nombreuse classe des poissons. Nous prou-

verons qu'il n'est presque aucune partie de ces

animaux qui ne soit utile aux arts, et quelque-

fois même à celui de guérir. Nous montrerons

leurs écailles revêtant le stuc des palais d'un

éclat argentin , et doiuiant des perles fausses

,

mais brillantes, à la beauté; leur peau, leurs

membranes, et surtout leur vessie natatoire, se

métamorphosant dans cette colle que tant d'ou-

vrages réclament, que taiit d'opérations exigent,

que la médecine n'a pas dédaigné d'employer;

leurs arêtes et leurs vertèbres nourrissant plu-

jieurs animaux sur des rivages trcs-étendus
;

leur huile éclairant tant de cabanes et assouplis-

sant tant de matières ; leurs œufs, leur laite et

leur chair, nécessaires au luxe des festins somp-

tueux , et cependant consolant I infortune sur

l'humble table du pauvre. Nous dirons par

|uels soins leurs différentes espèces deviennent

plus fécondes, plus agréables au goût, plus sa-

lubres, plus propres aux divers climats ; com-

ment on les introduit dans les contrées où elles

étaient encore inconnues; comment on doit s'en

servir pour embellir nos demeures, et répandre

un nouveau charme au milieu de nos solitudes.

Quelle extension, d'ailleurs, ne peut pas rece-

voir cet art si important de la pêche, sans le-

quel il n'y a pour une nation , ni navigatioi

sûre, ni commerce prospère, ni force maritime,

et par conséquent ni richesse ni pouvoir ! Quelle

nombreuse population ne serait pas entretenue

par l'immense récolte que nous pouvons de-

mander tous les ans aux mers, aux fleuves, aux

rivières, aux lacs, aux viviers, aux plus pe-

tits ruisseaux I Les eaux peuvent nourrir bien

plus d'hommes que la terre. Et combien

d'exemples de toutes ces vérités ne nous pré-

senteront pas, et les hordes qui commencent à

sortir de l'état sauvage, et les peuples les plus

éclairés de l'antiquité , et les habitants des In-

des orientales, et ces Chinois si pressés sur leur

vaste territoire, et plusieurs nations européen-

nes, particulièrement les moins éloignées des

mers septentrionales !

Nous venons d'achever de construire la base

sur laquelle reposera le monument que nous

cherchons à élever. Gravons sur une de ses faces :

Le zèle le consacre à la science , à L'instant

mémorable où la victoire entasse les lauriers

sur la tête auguste de la patrie triomphante.

Puissions-nous encore y graver bientôt ces

mots : La constance l'a terminé après l'époque

immortelle où la grande nation , couronnée

,

par la paix, des épis de l'abondance , de

l'olive des talents et des palmes du génie , a

donné le repos au monde , et reçu le bonheur

des mains de la vertu !

NOMENCLATURE

TABLES MÉTHODIQUES DES POISSONS

Ceux qui auront lu le discours qui précède

,

verront aisément pourquoi nous avons com-

mencé par diviser la classe des poissons en deux

sous-classes : celle des cartilagineux, et celle

des osseux. Nous avons ensuite partagé chaque

sous-classe en quatre divisions , fondées sur la

présence ou l'absence d'un opercule ou d'une

membrane placés à l'extérieur, et cependant

servant à compléter l'organe de la respiration,

le seul qui distingue les poissons des autres ani-
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maux à sang rouge. On sent combien il a été

heureux de trouver des signes aussi faciles à

saisir, sans blesser l'animal, dans un des acces-

soires importants de son organe le plus essen-

tiel.

Chaque division présente quatre ordres ana-

logues à ceux que le grand Limiée avait intro-

duits parmi les animaux qu'il regardait seuls

comme de véritables poissons. Nous avons assi-

gné à chacun de ces quatre ordres un caractei'e

simple et précis ; et nous montrerons , dans un

discours sur les parties intérieures et solides des

poissons, que ce caractère, nécessairement lié

avec labsence ou la position des os que Ion a

comparés à ceux du bassin , indique de grandes

différences dans la conformation intérieure.

Nous comptons donc huit divisions et trente-

deux ordres dans la classe des poissons. Mais

les quatre divisions sont établies dans chaque

sous-classe sur la présence ou l'absence dos

mêmes parties extérieures et de deux seules

de ces parties; de plus, les quatre caractères

qui séparent les quatre ordres de chaque divi-

sion sont absolument les mêmes dans ces huit

grandes tribus. On a donc le double avantage

d'une distribution des plus symétriques, ainsi

que du plus petit nombre de signes qu'on ait

employés jusqu'à présent ; et par conséquent

on a sous les yeux le plan que l'on peut em-

brasser dans*son ensemble et retenir dans ses

détails avec le plus de facilité.

On trouvera, à la tête de l'histoire de chaque

genre , un tableau de toutes les espèces qu'il

renferme; et enfin l'histoire des poissons sera

terminée par une table méthodique complète

de toutes les divisions, de tous les ordres, de

tous les genres et de toutes les espèces de ces

animaux , dont nous avons reconnu bien plus

de mille espèces.

L'on verra quelques ordres ne présenter en-

core aucun genre décrit. Mais j'ai cru devoir

donner au plan général toute la régularité et

toute l'étendue dont il était susceptible , et que

k nature me semblait commander. D'ailleurs,

je n'ai pas voulu que ma méthode dût être re-

ûouvelée à mesure qu'on déco'uvrira un plus

DES POISSONS.

gi-and nombre de poissons
;

j'ai désiré qu'elle

put servir à inscrire toutes les espèces qu'on
observera à l'avenir; et j'ai été d'autant plus

confirmé dans cette idée, que, depuis que j'ai

commencé à faire usage de la table que je pu-
blie

,
plusieurs genres récemment connus sont

venus
,
pour ainsi dire , en remplir quelques

lacunes.

J'ai adopté avec empressement l'usage de
très-habiles naturalistes du Nord

,
qui ont dési-

gné plusieurs esp;'ces nouvellement observées,

par des noms de savants , et particulièrement de

naturalistes célèbres; j'ai désiré avec eux de

consacrer ainsi à la reconnaissance et à l'admi-

ration, des espèces plutôt que des genres, parce

que j'ai voulu que cet hommage fût presque

aussi durable que leur gloire, les noms des es-

pèces étant, pour ainsi dire, invariables, et

ceux des genres pouvant au contraire changer

avec les nouvelles méthodes que le progrès de

la science engage à préférer.

Nous avons proposé pour chaque genre des

caractères aussi exacts et aussi peu nombreux
que nous l'a permis la conformation des ani-

maux compris dans cette famille ; nous avons

dit , dans le discoitrs que l'on vient de lire
,
que

lorsque nous avons divisé ces groupes en sous-

genres , nous nous sommes presque toujours

di liges d'après la foi'me , et par conséquent

d'après l'influence d'un des principaux instru-

ments de la natation des poissons. Nous devons

ajouter que, pour favoriser les rapprochements

et servir la mémoire, nous avons tâché, dans

presque tous les genres, de faire reconnaître

les sous-genres ou genres secondaii-es par la

combinaison de la présence ou de l'absence des

mêmes signes , ou par les diverses modifica-

tions des mêmes organes.

Au reste, nous ne nous sommes d''loi'iiiin{'s

à adopter les caractères que nous avons préfé-

rés pour les sous-classes , les divisions, les or-

dres , les genres , les sous-genres et les espèces,

qu'après avoir examiné dans un très-grand

nombre de ces espèces , et comparé avec beau-

coup d'attention, plusieurs mâles et plusieurs

femelles de divers pays et d'âges différents.
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TABLE GÉNÉRALE DES POISSONS.

POISSONS.

LE SA.NG KOUGB; DES VERTÈBRES; DES BRANCHIES AU LIEU DE POUMONS,

SOUS-CLASSES. DIVISIONS.

3 E S
-* O'S;

2 o-'ï;

1.

Poiit d'opercule ni de
membram branchiale.

Point d'opcrculf ; une'

membrane branchiale.
|

Un overcule : 1^'^' ^^
membrane branchiale.

Un opercule et une mem-
brane branchiale

ORDRES.
a|io(les.

jugulaires.

Ihoraciiis.

abdominaux.

aiiixies.

jiisiiiaires.

thoracins.

abduminaux.

apodes,
jugulaires,

tlioracins.

abLloniina<ix.

anodes,
jilgnlairps.

llioraciiis.

abdominaux.

SOUS-CLASSES. DIVISIONS.

H a."
S = -

Un opercule et une mem-
brane branchiale

2.

Un opercule ; pnint de
membrane branchiale.

3.

Point d'opercule ; une
membrane branchiale.

Point d'operrule ni de
m,embrane branchiale-

ORDRES.
1 ajiodes.

2 jugulaires.
>> ilioracns.

4 abdo[iiinau.\.

^ apudi'S.

: jugulaires.

3 tlioiacins.

4 abdominaux.

1 apodes.
2 jugtil.ilrrs.

.' tlioia ins.

4 abdominaux.

{ apodes
2 ju!?iilaire'^.

3 tlioracinv

4 abdominaux

oc->>-»o«-o*-

TABLEAU

DES ORDRES, GENRES ET ESPÈCES DE POISSONS.

PREMIÈRE SOUS-CLASSE.

POISSONS CARTILAGINEUX.

Lespartiessolidesdel'intérieurducorps.cariWagmenses.

PREMIÈRE DIVISION.

Poissotw qui n'ont ni opercule ni membrane des

brandiies.

PREMIER ORDRE.

Poissons apodes, ou qui n'ont pas de nageoires ven-

trales.

PREMIER GENRE.

LES PÉTROMYZONS.

Sept ouvertures branchiales de chaque côté du cou, un

évent sur la nuque ; point de nageoires pectorales.

ESPÈCES.
I.

PÉTKOMYZOK
LAMPBOIE.

2.

Lk Pkthomïzoh
PBICKA.

Le PÉTBOMT^OIt
I.À11PB0ÏON-

CARACTÉKES.

Vingt rangées de dents ou environ.

La seronde nageoire du dos anguleuse et

réunie avec celle de la queue.

La seconde nageoire du dos très étroite,

et non anguleuse; deux appendices de
chaque côté du bord postérieur de la

bouche.

ESPÈCES.
4.

LE PÉTHOMYZON
PLiPiEK.

Le PÉTHOMYZON
BOUGE.

LE PÉTBOMYZON
SUCET.

Le PÉTBOMYZON
ABGENTÉ.

Le PETBOMYZON
SEPT-OEIL.

Le PÉTBOMYZON
noiB.

CARACTÈRBS.

Le corps annelé ; la circonférence de
la bouche garnie de papilles ai^ui'j.

Le-* yeux très petits; la partie de l'animal
dans laquelle le-, branchies sont situées,

plus grosse que le corps proprement
dit; les na^enirps du dos très-basses ;

celle lie la queue lancéolé ; la couleur
générale d'un ronge de sang ou d'un
rouge de brique. *

' L'ouverture de la bouclie très-grande et

plus large que la tète; un graml nom-
bre de dents petiies et couleur d'o-

range ; neuf dents doubles auprès du
gosier.

^ Les dentsjaunes et placées très-avant dans
la bouche; la màclioin' iiilérieure gar-

nie de dix dents pointues, trcs-voisines

l'une de l'antre , et arrangées sur une
ligne courbe ; d'autres dents cartilagi-

neuses, et placées des deux côtés d'une
plaipie également cartilagim'use ; la

tête allongée; la Igne latérale très-

visible: la dorsale très-échancrée en
demi-cercle; la caudale lancéolée; la

couleur argentée.

^Le diamètre longitudinal de l'ouverture

de la bouche plus long (jne le plus

grand diainëtre transversal du cor|is;

l'ensemble du corps et de la queue
presque conique; la dorsale très-peu

découpée et très-arrondie dans ses

deux parti's; la caudale spdiilée;la

pnrtie sufiérreure de l'animal d'un cris

plombé ; l'mférieure d'un blanc jaa-

nâtre.

L'ouverlure de la boudin très-petite;

l'ensemble du corps et de la queue

presque cylindrique jusqu'à une petite

distance de la caudale; les deux pav-

ties de la dorsale très-arroi.dies; cha-

cune de ces parties pre.sque aussi

courte que la caudale ; cette dernière

nageoire spatulée; la partie supérieure

du poiss >n d'un beau noir; les cotes

et la partie inférieure d'un blanc d'ar-

gent très-éclataut.
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LE PÉTROMYZON LAMPROIE'.

Petromyzon marinus, Gmel.Bloch, Lacep., Cuv.

C'est une grande et belle considération que

celle de toutes les formes sous lesquelles la na-

ture s'est plu, pour ainsi dire , à faire paraître

les êtres vivants et sensibles. C'est un immense

et admirable tableau que cet ensemble de mo-

difications successives par lesquelles l'animalité

se dégrade en descendant de l'homme, et en

parcourant toutes les espèces douées de senti-

ment et de vie jusqu'aux polypes , dont les or-

ganes se rapprochent le plus de ceux des végé-

taux , et qui semblent être le terme où elle

achève de s'affaiblir, se fond et disparait pour

reparaître ensuite dans la sorte de vitalité dé-

partie à toutes les plantes. L'étude de ces dé-

croissements gradués de formes et de facultés

est le but le plus important des recherches du

naturaliste, et le sujet le plus digne des médi-

tations du philosophe. Mais c'est principale-

ment sur les endroits où les intervalles ont paru

' Lampetra et lampreda,en latin. — Lampreda , en Ita-

lie. — Lampreij, ou lamprey eei , en Angleterre. —Lam-
oretee, en Allemagne.— Pi6a/e, dans quelques départements

méridionaux de France, et dans la première ou la seconde

année de sa vie. — Lamproie marbrée, Daubpnton, Encycl.

méth. — Petromyzon marinus, Liiinée, édition de Gmelin.

— Petromyzon marinus , Fauna suecica, 292. — Petromy-
zon maculosus , Ai tedi , Ichtliyologia

,
gen. 64 , syn. 90. —

Petromyzon La mproie, Bloch , Histoire naturelle des pois-

sons, part. 5, p. 51, pi. 77. — Lamproie marbrée, B<(nna-

terre , pi. d liist. nat. de l'Enc. mcth. — Petromyzon, Klein,

miss. pisc. 3, f. 30, n. '. — Musteta sive lampetra, Bélon,

Aquat. f. 76. — Mttslela sive lampetra, Sa\y. Aqnat. f. 62, h.

— Lampetra rtiajor, Schwenck, theriotr. siles. f. 451.

—

Lampetra major, Cliarlet. Onom. f. 133, n. 3.— Lamproie,
Cours d'histoire naurelle, t. V, p. 284.— Lamprey, ou lam,-

prey eel, Willugliby, Ichtliyolugie, p. (03, pi. s. 2 , fig. 2. —
— Id. Rai, Sin. f. 33, n. 3. — Janlzmo «<ia(/i, Kaempfer,

Voy. au Japon, 1. 1, pi. 12, fig. 2. —Lamproie, Fermin. Su-
rin., p. 85. — Il mustilla, Forskâl , Descrip. aniui. f. 18

Lamprey, l'ennant, Zool. brit., t. III, p. 76, pi. 8, fig. 1. —
Lampetra, V. Jov., ch. 3'*, p. 109. — Lrnnproie, Rondelet,

part. 1, 1. <3, p. 310. — Plota fluta, par qupi()iies auteurs. —
Lampetra, Lampreda kenlmanni , lampredn marina,
tmistela . Gesner, (germ ) fol. 180, b., et paralip.,p. 22. —
Lampetra major, Aldrovand., lib. 4, c. 13, p. 959. — M.
Jonston, liv. 2, tit. 2, c. 3, pi. 24, fig. 5. — Petromyzon nta-

rtnzti, Nau S(hrift der berl. naturf..fr. 7, p. 'i6(j,~ Lam-
proie, ValmoDt deBomare, Dict. d'List. nat.

les plus grands, les transitions les moins nuan
cées, les caractères les plus contrastés, que
l'attention doit se porter avec le plus de con-

stance; et, comme c'est au milieu de ces inter-

valles plus étendus que l'on a placé avec raison

les limites des classes des êtres animés , c'est

nécessairement autour de ces limites que l'on

doit considérer les objets avec le plus de soin.

C'est là qu'il faut chercher de nouveaux an-

neaux pour lier les productions naturelles. C'est

là que des conformations et des propriétés in-

termédiaires
, non encore reconnues

,
pourront,

en jetant une vive lumière sur les qualités et

les formes qui les précéderont ou les suivront

dans l'ordre des dégradations des êtres, indi-

quer leurs relations , déterminer leurs effets et

montrer leur étendue. Le genre des pétromyzous

est donc de tous les genres de poissons, et sui^

tout de poissons cartilagineux, l'un de ceux

qui méritent le plus que nous les observions

avec soin et que nous les décrivions avec exac-

titude. Placé, en effet , à la tète de la grande

classe des poissons, occupant l'extrémité par

laquelle elle se rapproche de celle des serpents,

il l'attache à ces animaux non-seulement par sa

forme extérieure et par plusieurs de ses habi-

tudes, mais encore par sa conformation in-

terne , et surtout par l'arrangement et la con-

texture des diverses parties du siège de la res-

piration , organe dont la composition constitue

l'on des véritables caractères distinctifs des

poissons.

On dirait que la puissance créatrice, après

avoir, en formant les reptiles, étendu la ma-

tière sur une très-grande longueur, après l'a-

voir contournée en cylindre ilexible , l'avoir

jetée sur la partie sèche du globe , et l'y avoir

condamnée à s'y traîner par des ondulations

successives sans le secours de mains , de pieds

,

ni d'aucun organe semblable, a voulu, en pro-

duisant le petromyzon, qu'un être des plus reS"

semblants au serpent peuplât aussi le sein des

mers
;
qu'allongé de même, qu'arrondi égale-
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ment, qu'aussi souple, qu'aussi privé de toute

partie correspondante à des pieds ou à des

mains, il ne se mût au milieu des eaux qu'en

se pliant en arcs plusieurs fois répétés ,
et ne

pût que ramper au travers des ondes. On croi-

rait que, pour faire naître cet être si analogue,

pour donner le jour au pétromyzon ,
le plonger

dans les eaux de l'Océan et le placer au milieu

des rochers recouverts par les flots , elle n'a eu

besoin que d'approprier le serpent à un nou-

veau fluide, que de modifier celui de ses orga-

nes qui avait été façonné pour l'atmosphère au

milieu de laquelle il devait vivre, que de chan-

ger la forme de ses poumons, d'en isoler les

cellules, d'en multiplier les surfaces, et de lui

donner ainsi la faculté d'obtenir de l'eau des

mers ou des rivières les principes de force qu'il

n"aurait dus qu'à l'air atmosphérique. Aussi

l'organe de la respiration des pétromyzons ne

se retrouve-t-il dans aucun autre genre de pois-

sons : et presque autant éloigné par sa forme

des branchies parfaites que de véritables pou-

mons , il est cependant la principale différence

qui sépare ce premier genre des cartilagineux

,

de la classe des serpents.

Voyons donc de plus près ce genre remar-

quable 5 examinons surtout l'espèce la plus

grande des quatre qui appartiennent à ce

groupe d'animaux', et qui sont les seules que

l'on ait reconnues jusqu'à présent dans cette

famille. Ces quatre espèces se ressemblent par

tant de points, que les trois les moins grandes

ne paraissent que de légères altérations de la

principale , à laquelle par conséquent nous con-

sacrerons le plus de temps. Observons donc de

près le pétromyzon lamproie, et commençons

par sa forme extérieure.

Au-devant d'un corps très-long et cylindri-

que, est une tète étroite et allongée. L'ouver-

ture de la bouche , n'étant contenue par au-

cune partie dure et solide , ne présente pas

toujours le même contour; sa conformation se

prête aux différents besoins de l'animal : mais

le plus souvent sa forme est ovale ; et c'est

un peu au-dessous de l'extrémité du museau

qu'elle est placée. Les dents un peu crochues,

creuses et maintenues dans de simples cellules

charnues , au lieu d'être attachées à des mâ-

choires osseuses , sont disposées sur plusieurs

• Dans des articles de suppléments, M. de Lacepèdeane
plus admis ciuq autre» espèces qu'il décrit sous les noms de
Pétromyzoo ro\ige, swcet, argenté, sept-œil, et aoir. D.

rangs et s'étendent du centre à la circonférence.

Communément ces dents forment vingt ran-

gées, et sont au nombre de cinq ou six dans

chacune. Deux autres dents plus grosses sont

d'ailleurs placées dans la partie antérieure de

la bouche; sept autres sont réunies ensemble

dans la partie postérieure; et la langue, qui est

courte et échancrée en croissant, est garnie sur

ses bords de très-petites dents.

Auprès de chaque œil sont deux rangées de

petits trous, Vm\e de quatre et l'autre de cinq.

Ces petites ouvertures paraissent être les ori-

fices des canaux destinés à porter à la surface

du corps cette humeur visqueuse , si nécessaire

à presque tous les poissons pour entretenir la

souplesse de leurs membres, et particulière-

ment à ceux qui, comme les pétromyzons, ne

se meuvent que par des ondulations rapidement

exécutées.

La peau qui recouvre le corps et la queue,

qui est très-courte, ne présente aucune écaille

visible pendant la vie de la lamproie , et est

toujours enduite d'une mucosité abondante qui

augmente la facilité avec laquelle l'animal

échappe à la main qui le presse et qui veut le

retenir.

Le pétromyzon lamproie manque , ainsi que

nous venons de le voir, de nageoires pectorales

et de nageoires ventrales; il a deux nageoires

sur le dos , une nageoire au delà de l'anus , et

une quatrième nageoire arrondie à l'extré-

mité de la queue : mais ces quatre nageoires

sont courtes et assez peu élevées; et ce n'est

presque que par la force des muscles de sa

queue et de la partie postérieure de son corps,

ainsi que parla faculté qu'il a de se plier promp-

tement dans tous les sens et de serpenter au

milieu des eaux
,
qu'il nage avec constance et

avec vitesse.

La couleur générale de la lamproie est ver-

dâtre, quelquefois marbrée de nuances plus ou

moins vives; la nuque présente souvent une

tache ronde et blanche; les nageoires du dos

sont orangées, et celle de la queue bleuâtre.

Derrière chaque œil, et indépendamment des

neuf petits trous quenous avons déjà remarqués,

on voit sept ouvertures moins petites, disposées

en ligne droite comme celles de l'instrument à

vent auquel on a donné le nom de flûte : ce sont

les orifices des branchies ou de l'organe de la

respiration. Cet organe n'est point unique de

cbaquecôté du corps, comme dans tous les autres
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genres de poissons ; il est composé de sept par-

ties qui n'ont l'une avec l'autre aucune commu-

nication immédiate. Il consiste, de chaque côté,

dans sept bourses ou petits sacs, dont chacun

répond, à l'exUrieur, à l'une des sept ouver-

tures dont noi; venons de parler et communi-

que du cotéop; jsé avec l'intérieur de la bouche

par un ou dei;\ petits trous. Ces bourses sont

inclinées ded:rrièreen avant, relativement à

la ligne dorsale de l'animal; elles sont revêtues

d'unemembrane plissée, qui augmente beaucoup

les points de contact de cet organe avec le fluide

qu'il peut contenir; et la couleur rougeâtre de

cette membrane annonce qu'elle est tapissée

non-seulement de petits vaisseaux dérivés des

artères branchiales, mais encore des premières

raraifications des autres vaisseaux, par lesquels

le sang, revivifié, pour ainsi dire, dans le siège

de la respiration, se répand dans toutes les por-

tions du corps qu'il anime à son tour. Ces di-

verses ramifications sont assez multipliées dans

la membrane qui revêt les bourses respiratoires,

poar que le sang, réduit à de très-petites molé-

cules, puisse exercer une très-grande force

d'affinité sur le fluide contenu dans les quatorze

petits sacs, et que toutes les décompositions et

les combinaisons nécessaires à la circulation et

^à la vie puissent y être aussi facilement exé-

cutées que dans des organes beaucoup plus di-

visés, dans des parties plus adaptées à l'habita-

tion ordinaire des poissons, et dans des branchies

telles que celles que nous verrons dans tous

les autres genres de ces animaux. Il se pourrait

cependant que ces diverses compositions et dé-

compositions ne fussent pas assez promptement

opérées par des sacs ou bourses bien plus sem-

blables aux poumons des quadrupèdes, des oi-

seaux et des reptiles, que par les branchies du

plus grand nombre de poissons
;
que les pétro-

myzons souffrissent lorsqu'ils ne pourraient

pas de temps en temps, etquoiqu'àdes époques

très-éloignées l'une de l'autre, remplacer le fluide

des mers et des rivières par celui de l'atmos-

phère ; et cette nécessité s'accorderait avec ce

qu'ont dit plusieurs observateurs, qui ont sup-

posé dans les pétromyzons une sorte d'obliga-

tion de s'approcher quelquefois de la surface des

eaux, et d'y respirer pendant quelquesmoments

l'air atmosphérique '
. Oq pourrait aussi penser

que c'est à cause de la nature de leurs bourses

» Voyez Ronlelet, eudroLt dé;à cité.

respiratoires, plus analogue à celle des véri-

tables poumons qu'à celle des branchies com-
plètes, que les pétromyzous vivent facilement

plusieurs jours hors de ''.siu. Mais, quoi qu"^
en soit, voici comment l'eau circule dans chiw

cun des quatorze petits sacs de la lamproie.

Lorsqu'une certaine quantité d'eau est 8n_
trée par la bouche dans la cavité du palais, elle

pénètre dans chaque bourse par les orifices in-

térieurs de ce petit sac, et elle en sort par Tune
des quatorze ouvertures extérieures que nous

avons comptées. Il ai'rive souvent au contraire

que l'animal fait enti'er l'eau qui lui est néces-

saire par l'une des quatorze ouvertures, et la

fait sortir de la bourse parles orifices intérieurs

qui aboutissentà la cavité du palais. L'eau par-

venue a cette dernière cavité peut s'échapper par

la bouche, ou par un trou ou évent que la lam-

proie, ainsi que tous les autres pétromyzons, a

sur le derrière de la tête. Cet évent, que nous

retrouverons double sur la tète de ti-ès-grands

poissons cartilagineux, sur celle des raies et de»

squales, est analogue à ceux que présente le

dessus de la tête des cétacées, et par lesquels

ils font jaillir l'eau de la merà tme grande hau-

teur, et forment des jets d'eau que l'on peut

apercevoir de loin. Les pétromyzons peuvent

également , et d'une manière proporUomiée à

leur grandeur et à leurs forces, lancer par leur

évent l'eau surabondante des bourses qui leur

tiennent lieu de véritables branchies. Et sans

cette issue particulière, qu'ils peuvent ouvilr et

fermer à volonté en écartant ou rapprochant les

membranes qui en garnissent la circonférence,

ils seraient obligés d'Interrompre très-souvent

une de leurs habitudes les plus constantes, qui

leur a fait donner le nom qu'ils portent ', celle

de s'attacher pai" le moyen de leurs lèvres sou-

ples et très-mobiles, et de leurs cent ou cent

vingt dents fortes et crochues, aux rochers des

rivages, aux bas-fonds limoneux, aux bois sub-

mergés, et à plusieurs autres corps ^. Au reste,

il est aisé de voir que c'est en élargissant ou

en comprimant leurs bourses branchiales, ainsi

qu'en ouvrant ou fennant les orifices de ces

bourses, que les pétromyzons rejettent l'eau de

leurs organes, ou l'y font pénétrer.

« Pc'tromyzon signifie sufe-pùrre.

5 Les pëtiomyzoïis peuvent aimi s'attacher avec fôrceà

difTérents corps. On a tu <me lamproie qui p' sait «jninze faec-

tosra.nmesvtroi8Uvres) enlever avec sa bouche un poids de

six kilogrammes (douze livres ou à peu près). Peimapt, ZoW.

brit., t. Ur, p. 78.
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Maintenant , si nous jetons les yeux sur l'in-

térieur de la lamproie , nous trouverons que les

parties les plus solides de son corps ne consis-

tent que dans une suite de vertèbres entière-

ment dénuées de côtes , dans une sorte de lon-

gue corde cartilagineuse et flexible qui ren-

ferme la moelle épinlère , et qui , composant

l'une des charpentes animales les plus simples,

établit un nouveau rapport entre le genre des

pétromyzons et celui des sépies , et forme ainsi

une nouvelle liaison entre la classe des poissons

£t la nombreuse classe des vers.

Le canal alimentaire s'étend depuis la racine

de la langue jusqu'à l'anus presque sans sinuo-

sités , et sans ces appendices ou petits canaux

accessoires que nous remarquerons auprès de

l'estomac d'un grand nombre de poissons; et
j

cette conformation
,
qui suppose dans les sucs

digestifs de la lamproie une force très-active '

,

leur donne un nouveau trait de ressemblance

avec les serpents^.

L'oreillette du cœur est très-grosse à propor-

tion de l'étendue du ventricule de ce viscère.

Les ovaires occupent dans les femelles une

grande partie de la cavité du ventre , et se ter-

minent par un petit canal cylindrique et sail-

lant hors du corps de l'animal , à l'endroit de

l'anus. Les œufs qu'ils renferment sont de la

grosseur de graines de pavot , et de couleur

d'orange. Leur nombre est très-considérable.

C'est pour s'en débarrasser, ou pour les fécon-

der lorsqu'ils ont été pondus
,
que les lamproies

remontent de la mer dans les grands lieu ves , et

des grands fleuves dausles rivières. Le retourdu

printemps est ordinairement le moment où elles

quittent leurs retraites marines pour exécuter

cette espèce de ^'oyage périodique. Mais le

temps de leur passage des eaux salées dans les

eaux douces est plus ou moins retardé ou

avancé suivant les changements qu'éprouve la

température des parages qu'elles habitent.

Elles se nourrissent devers marins ou fluvia-

tiles, de poissons très-jeunes, et, par un appé-

it contraire à celui d'un grand nombre de

oissons , mais qui est analogue à celui des ser-

:pents , elles se contentent aisément de chair

morte

Dénuées de fortes mâchoires , de dents meur*

trières, d'aiguillons acérés , n'étant garanties

' Voyez le Discours sur la nature Jes poissons.

'Voyi'z ruist. liât, des seriieiiis, et parlieu liéremeut le

Distouis sur la nature de ces juimaux.

ni par des écailles dures, ni par des tubercules

solides , ni par une croûte osseuse , elles n'ont

point d'armes pour attaquer, et ne peuvent

opposer aux ennemis qui les poursuivent que

les ressources des faibles , une retraite quel-

quefois assez constante dans des asiles plus ou

moins ignorés, l'agilité des mouvements, et la

vitesse de la fuite. Aussi sont-elles fréquem-

ment la proie des grands poissons , tels que

l'ésoce brochet et le silure mâle; de quadrupè-

des, tels que la loutre et le chien barbet, et de

l'homme
,
qui les pèche non-seulement avec les

instruments connus sous le nom de oiasse ' et

de louve^^ mais encore avec les grands filets.

Au reste , ce qui conserve un grand nombre
de lamproies malgré les ennemis dont elles

sont environnées , c'est que des blessures gra-

ves, et même mortelles pour la plupart des

poissons, ne sont point dangereuses pour les

pétromyzons: et même, par une conformité

remarquable d'organisation et de facultés avec

les serpents, et particulièrement avec la vi-

père, ils peuvent perdre de très-grandes por-

tions de leur corps sans être à l'instant privés

de la vie , et l'on a vu des lamproies à qui il ne

restait plus que la tête et la partie antérieure

du corps, coller encore leur bouche avec force,

et pendant plusieurs heures, à des substances

dures qu'on leur présentait.

Elles sont d'autant plus recherchées par les

pêcheurs
,
qu'elles pai-viennent à une grandeur

assez considérable. On en a pris qui pesaient

trois kilogrammes ( six livres ou environ ); et

lorsqu'elles pèsent quinze hectogrammes ( trois

* On nomme ainsi une espèce de panier d'osier ou de jonc,

et fait à claire-voie, de manière à laisser passer 1 eau vi à rete-

nir le poisson. La nasse a un ou plusieurs poulets composé»

de brins d'osier que l'on attache en dedans de telle sorte

qu'ils soient inclinés les uns vers les autres. Ces brins do.vier

sont assez flexibles pour être écartés par le poisson (jiii pénè-

tre ainsi dans la )irti.^e;maislor^qu'il veut en sortir, les osiers

présentent leurs pointes réunies qui lui ferment le passage.

' On appelle louve ou loicp une espèce de filet en nappe,

dont le milieu forme une poche, et que Ion tend verticale-

ment sur trois perches, dont deux soutiennent les extrémitéi

du filet, et dont la troisième, plus reculée, maintient le milieu

(le Cl t instrument. On oppo-e le filet au courant de la marée;

et lorsque le poisson y est engagé , on enlève du sol deux de»

trois perehos, et on amène le filet dans le bateau pécheur.

Quelquefois on attache le filet sur d^ux perches par les ex-

trémités. Ueux hommes tenant chacun une de ces perches s'a.

vancent au milieu des eaux de la mer en présent mt à la ma-

rée montante l'ouverture de leur filet . aïKiuel l effort de

l'eau donne une courbure semblable à celle d'une voila

enflée par le veut. Quand il y a des poissons pris dans le filet,

ils achèvent de les y envelopper en rapprochant les deux per-

ches l'une de l'autre.
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livres ou environ
)

, elles ont déjà un mètre

trois pieds ou à peu près) de longueur '. D'ail-

leurs leur chair, quoique un peu difficile à di-

gérer dans certaines circonstances, est très-

délicate lorsqu'elles n'ont pas quitté depuis

longtemps les eaux salées ; mais elle devient

dure et de mauvais goût lorsqu'elles ont fait

un long séjour dans l'eau douce ,
et que la fin

de la saison chaude ou tempérée ramène le

temps où elles regagnent leur habitation ma-

rine^, suivies, pour ainsi dire, des petits aux-

quels elles ont donné le jour.

L'on pêche quelquefois un si grand nombre

de lamproies qu'elles ne peuvent pas être

promptement consommées dans les endroits

voisins des rivages auprès desquels elles ont

été prises ; on les conserve alors pour des sai-

sons plus reculées ou des pays plus éloignés

auxquels on veut les faire parvenir, en les fai-

sant griller et en les renfermant ensuite dans

des barils avec du vinaigre et des épiées.

Au reste, presque tous les climats paraissent

convenir à la lamproie : on la rencontre dans la

mer du Japon , aussi bien que dans celle qui

baigne les côtes de l'Amérique méridionale
;

elle habite la Méditerranée ^, et on la trouve

dans l'Océan ainsi que dans les fleuves qui s'y

jettent, à des latitudes Irès-éloignées de l'équa-

teur.

LE PÉTROMYZON PRICKA*.

Petromyzoa fluTialis, Gniel., Lacep., Cuv.; petite

LAMPROIE, BlOCh.

Ce pétromyzon diffère de la lamproie par

quelques traits remarquables. Il ne parvient

' n es' inutile de réfuter l'opinion de Kondelct et de quel-

ques autres auleurs, qui ont écrit que la lamproie ne vivait

que deux ;)ns.

* Suivant Pennant, la ville de Glocester. dans la Grande-

Bretagne, est dans l'usage d'envoyer tous les ans, vers le^ fê-

tes de Noël, un pàiéde I.iniproios au roi d'Angl' terre. La dif-

ficulté de se procurer des pétromyzon > pendant l'iiiver, saison

durant lanuelleils par.iissent très-peu fré(|uemment près des

rivages, a vraiseii.blablement déterminé le choix de la ville de

Glocester. (Pennant. Zool. brit., 1. 111. p. 77.)

* Elle était connue de Galien , qui en a parlé dans son

Traité des aliments et il parait que c'est à ce pétromyzon qu'il

faut rappor;er ce ijui est dit dans Athénée d'une vmvcne flu-

viatile, ce qiieStrabonaéi'rit ile sanrj-xues de nt'pi coudées,

et à branchies percées, qui remontaient dans un fleuve de la

Libye, et peut-être même le vrai inclé de faux et d'absnnie

qu'Oppien a raconté d'une espèce de poisson qu'il nomme
echeneis. {Al\>eï\.,l. VII. c. 312. — Oppian., 1. 1, p. 9.

—

Galen., De alimentis, clas. 3.)

* Prick, Brike, Ncunaiige, en Allemagne. — Neunavgel,
en Autriche. — Minog, en Pologne. — Mincggi, en Russie.

jamais à une grandeur aussi considérable,

puisqu'on n'en voit guère qui aient plus de qua-
tre décimètres (environ quinze pouces) de lon-

gueur, tandis qu'on a péché des lamproies lon-

gues de deux mètres (six pieds, ou à peu près)
D'ailleurs, les dents qui garnissent la bouche
de la pricka ne sont ni en même nombre u\ dig,

posées de même que celles de la lamproie. On
voit d'abord un seul rang de très-petites dents
placées sur la circonférence de l'ouverture de

la bouche. Dans l'intérieur de ce contour, et

sur le devant, paraît ensuite une rangée de six

dents également très-petites; de chaque côté,

et dans ce même intérieur, sont trois dents

échancrées; plus près de l'entrée de la bouche,

on aperçoit sur le devant une dent ou un os

épais et en croissant , et sur le derrière un os

allongé, placé en travers, et garni de sept pe-

tites pointes
;
plus loin encore des bords exté-

rieurs de la bouche, on peut remarquer un

second os découpé en sept pointes; et enfin à

une plus grande profondeur se trouve une

dent ou pièce cartilagineuse.

De plus , la seconde nageoire du dos touche

celle de la queue, se confond avec cette der-

— Silmuhcl, Uchsa . Silmad, en Estonie. — Nalling . el

neunogen, en Suéde. — Lampern, et Lampreij e.el, en An-

gleterre. — Lamproie pricka, Daubenton. Kncycl méth. —
Nein-oga, natling, Fauna suecica, p. 106. Le nom vulgaire

de «ciJi-ogrt.Wfinf'Mgrc. neuf yeux, que l'on donne d.jns pres-

que tout le Nord aux pétromyzons, ainsi que celui dejaatzmo
unagi , huit yeux, dont on se sert dans le Japon pour ce»

mêmes animaux, et de même que plusieurs autres noms ana-

logues, doivent venir de quelque erreur plus ou moins an-

cienne, qui aura fait considérer comme des yeux les trous

respiratoires (|ue Ion voit de chaque côté dm corps des pé-

tmmyzons, et que quelques auteurs ont ir diqués comme
étant au nombre de huit, et même de neuf.) — i Pétromyzon

f unico ordine denticuloruir. minrniorum in limbo ori» praeter

« inferiores majores. » Artedi, gen. 64, syn. 89, spec. 99.—
la petite lamproie, Bloch, part. 3, p. 3'<, pi. 78, tig. 1. — La

lamproie branrhiale, Bonnaterre, pi. de l'Enc. mélh. — Pé-

tromyzon fluvitililis , stcen suc, negen oyeii, negen ogen,

laii pretle , Muller. prodrom., p. 37. n. 307. — Pétromyzon,

P'ick , negen oog , Gronov. mus. 1. p. 64. n. H 4. Zoopli.,

p. 38. — Musteta, Pline, 1. 9. C. 17. — Musiela fliivialilis,

Kélon. Aquat., p. 73.— Lampetra subcinerea marulis ca-

rens, Salvim. Aipiatil., \i. Gl.— Lampetra, alterum ge/nus,

Gesner, Aquat., 597.— Lampreda, Icon. animalium,p.326.

— Lampetra , médium gemts, Willughby, Ichth., p. 106

tab. g. 2. fig. 1; et g. 3, fig. 2. ^ Lampetri', médium genus

Rai , Syn. piscium , p. 23. n. 1. — Lampetra fluviatilis. Al

drovande. p. 387.— Id. Jonston, p. 104. pi. 28, fig. H. — Id

Sclione, p. 41. — Id. Chariet ,p. 159. n. 7. — Lampetra fin-

viatilis média, Schwenck. , theriolr. files, p. 532—Jaatzmi

unagi , Kœmpfer, Voyage dans le Japon , 1. 1. p. 156, pi. 12,

fig. 2. — Minog, Rzaczynski, p. 13'*. — Lamproie, Fermin.

Ilist. nat. de Surinam, p.83.— T/ie lerer la<„prey, Pennant,

Brit. Zool., 3, p. 79, pi. 8, fig. 2. — Neunaugel. Marsigh. 4,

p. 2, tab. 1 , fig. 4. — Pétromyzon, Kramer, elenchus. p. «3,

n. 1. — Pétromyzon , Klein, miss. pisc. 3, p. 29, n. 1, tab. 1

fig. 3. — Petromyson fluviatilis, Linnée.
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nière au lieu d'en être séparée comme dans la

lamproie
,
présente un angle saillant dans son

contour supérieur; et enfin les couleurs de la

pricka sont différentes de celles du pétromyzon

lamproie. Sa tête est verdàtre , ses nageoires

sont violettes; le dessus du corps est noirâtre,

00 d'un gris tirant sur le bleu; les côtés pré-

sentent quelquefois une nuance jaune; le des-

sous du corps est d'un blanc souvent argenté et

Jéclatant ; et au lieu de voir sur le dos des ta-

/ches plus ou moins vives comme sur la lam-

proie , on y remarque de petites raies transver-

sales et ondulantes.

Mais, dans presque tous les autres points de

la conformation extérieure et intérieure , les

deux pétromyzons que nous comparons l'un

avec l'autre ne paraissent être que deux copies

d'un même modèle.

Efes yeux ont également, dans les deux espè-

ce, un îils de couleur d'or et d'argent , et par-

sethé de petits points noirs , et sont également

VGîléspar une membrane transparente, qui est

une prolongation de la peau qui recoaivre la

tme.

Bne tactre blanchâtre ou rougeâtre par<irt au-

près de la nuque de la pricka , comme auprès

d» celle de la lamproie.

ÏÏ n'y a dans la pricka ni nageoires pecto-

rales ni nageoires ventrales ; celles du dos sont

soMtenues , comme dans la lamproie
,
par des

cartilages trè's^nombreux , assez rapprochés
,

qjLii se divisent vers leur sommet , et dont on ne

pettt bien reconnaître la contexture qu'après

avoir enlevé la peau qui les recouvre.

La pricka a m outre tous ses viscères con-

formés comme ceux de la lamproie. Son cœur,

son foie, ses ovaires, ses vésicules séminales,

sont semblables à ceux de ce dernier poisson,

(krmme dans ce pétromyzon, le tube intestinal

tssi sans appendices et prescjue sans sinuosités
;

Ka^tomae est fort, musculeux, et capable de

produire, avec des sucs gastriques très-actifs
,

U^ promptes digestions que paraît exiger un

aanal alimentaire presque droit. Et pour ter-

miner ce parallèle, le pétronnzon pricka res-

pire, comme la lamproie
,
par quatorze petites

bpurses semblables à celles de ce dernier ani-

maU Montrant d'ailleurs , comme ce cartilagi-

neux , un nouveau rapport avec les animaux
qui ont de véritables poumons , il fait corres-

pondre des gonflements et des contractions al-

ternatifs d'une grande partie de son corj^s aux

dilatations et aux compressions alternatives de

ses organes respiratoires.

D'après tant de ressemblances , qui ne croi-

rait que les habitudes de la pricka ont la plus

grande conformité avec celles de la lamproie?

Cependant elles diffèrent les unes des autres

dans un point bien remarquable
,
dans l'habi-

tation. La lamproie passe une grande partie de

l'année , et particulièrement la saison de l'iii-

ver, au milieu des eaux salées de l'Océan ou de

la Méditerranée ; la pricka demeure pendant

ce même temps , et dans quelque pays qu'elle

se trouve , au milieu des eaux douces des lacs

de l'intérieur, des continents et des îles; et

voilà pourquoi plusieurs naturalistes lui ont

donné le nom de Fktviatile , qui rappelle l'i-

dentité de nature de l'eau des lacs et de celle

des fleuves, pendant qu'ils ont appelé la lam-

proie le pétromyzon marin.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer

de nouveau ici que parmi les pétromyzons,

ainsi que dans presque toutes les familles de

poissons, les espèces marines, quoique très-

ressemblantes aux espèces fluvial iles, sont tou-

jours beaucoup plus grandes' ; et nous ne

croyons pas non plus devoir replacer dans cet

article les conjectures que nous avons déjà ex-

posées sur la cause qui détermine au milieu des

eaux de la mer le séjour d'espèces qui ont les

plus grands caractères de conformité dans leur

organisation extérieure et intérieure avec celles

qui ne vivent qu'au milieu des eaux des fleuves

ou des rivières^. Mais, quoi qu'il en soit de

ces conjectures , la même puissance qui oblige,

vers le retour du printemps , les lamproies à

quitter les plages maritimes et à passer dans

les fleuves qui y portent leurs eaux , contraint

également , et vers la même époque, les pétro-

myzons pricka à quitter les lacs dans le fond

desquels ils ont vécu pendant la saison du

froid , et à s'engager dans les fleuves et dans

les rivières qui s'y jettent ou en sortent.

Le même besoin de trouver une température

convenable , un aliment nécessaire et un

sol assez voisin de la surface de l'eau pour

être exposé à l'influence des rayons du so-

leil , détermine les femelles des pricka
,

comme celles des lamproies , à préférer le sé-

jour des fleuves et des rivières à toute autre

liabitatîbn , lorsqu'elles sont pressées par le

'—' V. le Discours sur la nature des poissons.
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poids fatigant d'un très-grand nombre d'œufs;

et l'attrait irrésistible qui contraint les mâles à

suivre les femelles encore pleines, ou les œufs

qu'elles ont pondus et qu'ils doivent féconder,

agissant également sur les pétromyzons des

lacs et sur ceux de la mer, les pousse avec la

même violence et vers la même saison dans les

eaux courantes des rivières et des fleuves.

Lorsque l'hiver est près de régner de nou-

veau, toutes les opérations relatives à la ponte

sont terminées depuis longtemps ; les œufs sont

depuis longtemps non - seulement fécondés
,

mais éclos ; les jeunes pricka ont atteint un

degré de développement assez grand pour pou-

voir lutter contre le courant des fleuves et entre-

prendre des voyages assez longs. Elles partent

presque toutes alors avec les pricka adultes,

et se rendent dans les différents lacs d'où leurs

pères et mères étaient venus dans le printemps

précédent , et dont le fond est la véritable et la

constante habitation d'hiver de ces pétromy-

zons, parce que ces cartilagineux y trouvent

alors, plus que dans les rivières, et la tempé-

rature et la nourriture qui leur conviennent.

Au reste , on rencontre la pricka non-seule-

ment dans un très-grand nombre de contrées de

l'Europe et de l'Asie , mais encore de l'Amé-

rique , et particulièrement de l'Amérique mé-

ridionale.

On a écrit que sa vie était très-courte et ne

s'étendait pas au delà de deux ou trois ans'.

11 est impossible de concilier celte asseriion

avec les faits les plus constants de l'histoire

des poissons^; et d'ailleurs elle est contredite

par les observations les plus précises faites sur

des individus de cette espèce.

Les pricka , ainsi que les lamproies, peuvent

vivre hors de l'eau pendant un temps assez

long. Cette faculté donne la facilité de les trans-

porter en vie à des distances assez grandes des

lieux où elles ont été péchées; mais on peut

augmenter cette facilité pour cette espèce de

poisson, ainsi que pour beaucoup d'autres, en

les tenant
,
pendant le transport , enveloppées

dans de la neige ou dans de la glace ^ Lorsque

ce secours est trop faible relativement à l'éloi-

gnement des pays où l'on veut envoyer les

pricka , on renonce à les y faire parvenir en vie:

CD a recours au moyen dont nous avons parlé
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en traitant de la lamproie; on les fait griller, et
on les renferme dans des tonneaux "avec des
épices et du vinaigre.

Exposées aux poursuites des mêmes enne-
mis que la lamproie, elles sont d'ailleurs re-
cherchées non-seulement pour la nourriture de
l'homme, comme ce dernier pétromyzon, mais
encore par toutes les grandes associations de
marins qui vont à la pèche de la morue, du
turbot, et d'autres poissons, pour lesquels ils

s'en servent comme d'appât; ce qui suppose
une assez gi-ande fécondité dans cette espèce,

dont les femelles contiennent en effet un très-

grand nombre d'œufs.

LE PÉTROMYZON LAMPROYON'.

Pétromyzon branchialis, Gmel. , Lac.; Anjmocajtei

branchialis, Dcsra., Cuv. \.

Si la lamproie est le pétromyzon de la mer,
et la pricka celui des lacs, le lamproyon est vé-

ritablement le pétromyzon des fleuves et des

rivières. Il ne les quitte presque jamais, comme
la pricka et la lamproie, pour aller passer la

saison du froid dans le fond des Iac5 ou dans

les profondeurs de la mer. Ce jî'e^ pas seijle-

ment pour pondre ou féconder ses g^& qu'il se

trouve au milieu des eaux courantes; il passe

toute l'année dans les rivières ou dans les Neu-

ves; il y exécute toutes les opérations auxquel-

les son organisation l'appelle ; il m t>rîuat pas

Voypz Ph. L. Statins MûUer.

Discours sur la nature des poissons.

Ilist. dos cyprins, et Hist, nal. des poissons, par UIoc";

* Laihprillon et chatilîon, dans plus, départ, méild. —
Sep-œil , dans plus, départ, du nord. — Blinû La-mprey,

dans plus, cantons de l'Augleten e.— Lampruïe bvaru'hiale,

naubenton, Knc. méili. - « l'etrHnyzon corpore aunnloso.

« appeiidicibus utriuqne duobns in niaigirie pris. • Artedi,

gen. 42, syn. MQ. — Pet' omyzon biaucl-ialls. lÀH-nchl,

Linn., Fanna siiecica, 292. — Id Wulff, lukOi. bwria., p. 15,

n.20.— Fas-iglf, MùUtr, prodrom. Zool. da»., p. S7,n.5Û7,

1).— Uh-len, Kraiiier, elenih., p. •483. - « Pelroiiiyzoncor-

pore annnlato, ore lobato. » BlocVi, S, pi S6, fig. "i.— Zatn-

proie branchiale, Bonn-terre, pi. de l'Knc. — P^iron^JM»,

Gronov. Zoophyl
, p 38, n. 160.— Jd. KU-fDï, nwsç. pisc. 3,

p. 30, n. i.—Mustcla fluvinliliê vnu., 'Bi'lov, Aqusi., ,p. 7\
— Lampeira parva cl flui/ialilis , Gesncr, A'^iiai., p. 58!\

icon. anim.
, p. -280, Ihierb., p. 159, h.-^Lampelfa minimfr,

AIdrovande, p. 359. — Uimpern, or pride of ili-g J$iK, Wil-

lughby, îchili., p. 101. --• tampelra eceea, 'ni., Ub. g. 3,

fîg. I.— Id. Rai, fyn. pisc
, p. 35, n.^, A.^Lampetra,ne)f

nauge.Jonsicn, lab. 58, fig. iO.— T/je pWde, Pennaiit, Bril.

Zool. 3, p. 30. pi. 8, fig. 5. — Lamproyon et Lamprlllov

,

It on de le t. Ilist. des poissons, p.2, p "iOi.— Querder, srhlam-

querdcr, Schwenckf., llieriotr. silos., p. 423. — Der lUe fe>-

wm-m, Mullcr, 1. s. 3, p.234.— J^rirfc, Plot. Oj;f<inJ»h, p. 182,

1. 10.— /.aïo/^oyH. Valmont do Boniare, Diul. (i'hist. n»l.

2 Selon M Ciivier, la figure donnée p.ir M du Lacépêde

représente une espèce parliç*i1itVe du genre lamproie «i

non un Ammocèle. D.
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de s'y exposer aux rigueurs de l'hiver ;
et s'il

s'y livre à des courses plus ou moins longues,

ce n'est point pour en abandonner le séjour,

mais seulement pour en parcourir les différen-

tes parties, et choisir les plus analogues à ses

goûts et à ses besoins. Aussi mériterait-il l'épi-

thète de fluviatile bien mieux que la pricka, à

laquelle cependant elle a été donnée par un

grand nombre de naturalistes, mais à laquelle

nous avons cru d'autant plus devoir l'ôter, qu'en

lui conservant le nom de Pricka, nous nous

sommes conformés à l'usage des habitants d'un

grand nombre de contrées de l'Europe, et à

l'opiuion de plusieurs auteurs très-récents .
Pour

ne pas introduire cependant une nouvelle con-

fusion dans la nomenclature des poissons, nous

n'avons pas voulu donner le nom de fluviatile

au pétromyzon qui nous occupe, et nous avons

préféré de le désigner par celui de iamproyon,

sous lequel il est connu dans plusieurs pays et

indiqué dans plusieurs ouvrages.

Ce pétromyzon des rivières est conformé à

l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur comme celui des

mers : mais il est' beaucoup plus petit que la

lamproie, et même plus court et plus mince que

la pricka; il ne parvient ordinairement qu'à la

longueur de deux décimètres (un peu plus de

sept pouces). D'ailleurs les muscles et les tégu-

ments de son corps sont disposés et conformés

de manière à le faire paraître comme annelé ; ce

qui lui donne une nouvelle ressemblance avec

les serpents, et particulièrement avec les am-

phisbènes et les céciles '. De plus, ce n'est que

dans l'intérieur et vers le fond de sa bouche que

l'on peut voir cinq ou six dents et un osselet

demi-circulaire 5 ce qui a fait écrirepar plusieurs

naturalistes que le Iamproyon était entièrement

dénué de dents. Il a aussi le bord postérieur de

sa bouche divisé en deux lobes, et les nageoires

du dos très-basses, et terminées par une ligne

courbe, au lieu de présenter un angle. Ses yeux,

voilés par une membrane, sont d'ailleurs très-

petits ; et c'est ce qui a fait que quelques natu-

ralistes lui ont donné l'épithète d'aveugle ^, en

la réunissant cependant, par une contradiction

et un défaut dans la nomenclature assez extra-

ordinaires, avec le nom de neuf-yeux ( neu-

nauge) employé pour presque tous les pétro-

myzons '. Le corps très-court et très-menu du

• Voyez l'Histoire naturelle des Serpent».

* Lam'pelra cœca , seu ocidis rarens. {Ka\,Sin., 36.)

» Enneophthalmos cœcus. (Willugliby, p. 107.)
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Iamproyon est d'un diamètre plus étroit dans

ses deux bouts que dans son milieu, comme ce-

lui de plusieurs vers; et les couleurs qu'il pré-

sente sont le plus souvent, le verdàtre sur le

dos, le jaune sur les côtés, et le blanc sur le

ventre, sans taches ni raies.

Sa manière de vivre dans les rivières est

semblable à celle de la pricka et de la lamproie

dans les fleuves, dans les lacs , ou dans la mer;

il s'attache à différents corps solides ; et même,

faisant quelquefois passer facilement l'extrémité

assez déliée de son museau au-dessous de l'o-

percule et de la membrane des branchies de

grands poissons , il se cramponne à ces mêmes
branchies , et voilà pourquoi Linnée l'a nommé
Pétromyzon branchialis.

Il est très-bon à manger ; et
,
perdant la vie

peut-être plus difficilement encore que les au-

tres pétromyzons qui le surpassent en grandeur,

on le recherche pour le faire servir d'appât aux

poissons qui n'aiment à faire leur proie que d'a-

nimaux encore vivants.

LE PÉTROMYZON PLANER ».

Pétromyzon Planeri, Bl., Gmcl., Lac, Cuv. *.

Dans toutes les eaux on trouve quelque es-

pèce de pétromyzon ; dans la mer, la lamproie;

dans les lacs, la pricka ; dans les fleuves, le

Iamproyon. Nous allons voir le planer habiter

les très-petites rivières. C'est dans celles de la

Thuringe qu'il a été découvert par le professeur

Planer d'Erford ; et c'est ce qui a engagé Bloch

à lui donner le nom de Planer, qu'une recon-

naissance bien juste envers ceux qui ajoutent à

nos connaissances en histoire naturelle nous

commande de conserver. Plus long et plus gros

que le Iamproyon, ayant les nageoires dorsales

plus hautes , mais paraissant annelé comme ce

dernier cartilagineux , il est d'une couleur oli-

vâtre, et distingué de plus des autres pétromy-

zons par les petits tubercules ou verrues aiguës

qui garnissent la circonférence de l'ouverture de

sa bouche, par un rang de dents séparées les unes

des autres, qui sont placées au delà de ces ver-

rues, et par une rangée de dents réimies ensem-

ble que Ion aperçoit au delà des dents isolées.

* Le Planer. Pétromyzon rorpore annutnto , orepapil-

loso; Bloch, 3, p. 47, n. 4, pi. 88, fig. 3. — Peiromyzo)) Pla-

neri. Linnée, éd. de Gmelin. — Lamproie Planer, Boima-

terre, pi. de l'Enc. méth.
' M. ( uvifT remariine que la figure du Planeri de Bloch,

pi. 78, fis. 5, n'est au'un jeune
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Lorsqu'on plonge le planer dans de l'alcool

an peu affaibli, il y vit plus d'un quart d'heure

en s'agitant violemment, et eu témoignant,

par les mouvements convulsifs qu'il éprouve
,

l'actiou que l'alcool exerce particulièrement sur

ses organes respiratoires.

LE rÉTROMYZON ROUGE.

Petroinyzou ruber, Lac. \

Nous donnons ce nom à un pétromyzon dont

le savant et zélé naturaliste M. Noël, de Rouen,

a bien voulu nous envoyer un dessin colorié.

Ce poisson se trouve dans la Seine, et est

connu des pécheurs sous le nom de Sept-œil

rouge à cause de sa couleur, ou àWveugle à

cause de l'extrême petitesse de ses yeux. On se

représentera aisément l'ensemble de ce cartila-

gineux
,
qui a beaucoup de rapports avec le

lamproyon , si nous ajoutons à ce que nous ve-

nons de dire de cet animal
,
que l'ouverture de

la bouche du pétromyzon rouge est beaucoup

plus petite que le diamètre de la partie du pois-

son dans laquelle les branchies sont renfermées;

que la surface supérieure de la tète , du corps

et de la queue , offre une nuance plus foncée

que les côtés, et que des teintes sanguinolentes

se font particulièrement remarquer auprès des

ouvertures des organes de la respiration.

LE PÉTROMYZON SUCET.

Pétromyzon sanguisuga. Lac. '.

C'est encore à M. Noël que nous devons la

description de ce pétromyzon, que les pécheurs

de plusieurs endroits situés sur les rivages de

la Seine-Inférieure ont nommé Sucet^. Il se

rapproche beaucoup du lamproyon, ainsi que

le rouge ; mais il diffère de ces deux poissons

,

et de tous les autres pétromyzons déjà connus,

par des traits très-distincts.

Sa longueur ordinaire est de deux décimètres.

Son corps est cylindrique ; les deux nageoires

ilo rsales sont basses , un peu adipeuses , et la

seconde s'étend presque jusqu'à celle de la

(lueue.

* M. Cuvier rapporte ce poisson au genre Ammocète de

M. Duméril, et pense que peut-être il ne tliffere pas essentiel-

lement du lamproyon. {AmmoccRtes braticliialis.) D.

' M. df BlaiiiviUe et M. Cuvier rapportent cette espèce à

celle du Pétromyzon Planer comme n'en difrérant pas. D.
' Lettre de M. Noël k M. de Lacépède, mai 1799.

La tête est large ; les yeux sont situés assez

loin de l'extrémité du museau, plus grands à

proportion que ceux du lamproyon , et recou-

verts par une continuation de la peau de la tête;

l'iris est d'une couleur uniforme voisine de celle

de l'or ou de celle de l'argent.

M. Noël , dans la description qu'il a bien

voulu me faire parvenir, dit qu'il n'a pas vu

d'évent sur la nuque du sucet. Je suis per-

suadé que ce pétromyzon n'est pas privé de cet

orifice particulier, et que la petitesse de cette

ouverture a empêché M. Noël de la distinguer,

malgré l'habileté avec laquelle ce naturaliste

observe les poissons. Mais si le sucet ne pré-

sente réellement pas d'évent , il faudra retran-

cher la présence de l'organe auquel on a donné

ce nom, des caractères génériques des pétro-

myzons , diviser la famille de ces cartilagineux

en deux sous-genres
,
placer dans le premier de

ces groupes les pétromyzons qui ont un évent;

composer le second de ceux qui n'en auraient

pas ; inscrire
,
par conséquent , dans le premier

sous-genre, la lamproie, la pricka, le lam-

proyon, le planer, le rouge, et réserver le sucet

pour le second sous-genre.

Au reste, l'ouverture de la bouche du sucet

est plus étendue que la tête n'est large; et des

muscles assez forts rendent les lèvres extensi-

bles et rétractiles.

Dans l'intérieur de la bouche, on voit un

grand nombre de dents petites, de couleur d'o-

range, et placées dans des cellules charnues.

Neuf de ces dents qui entourent circulairement

l'entrée de l'œsophage, sont doubles. La langue

est blanchâtre, et garnie de petites dentis; et

au-devant de ce dernier organe , on aperçoit un

os demi-circulaire, d'une teinte orangée, et

hérissé de neuf pointes

La forme de cet os , et la présence de neuf

dents doubles autour du gosier, suffiraient seu-

les pour distinguer le sucet de la lamproie, de

la pricka, du lamproyon, du planer et du

rouge.

Les pêcheurs de Quevilly , commune auprès

de laquelle le sucet a été particulièrement ob-

servé, disent tous qu'on ne voit ce poisson que

dans les saisons où l'on pêche les dupées alo-

ses. Soit que ce cartilagineux habite sur les

hauts-fonds voisins de l'embouchure de la

Seine, soit qu'il s'abandonne, pour ainsi dire,

à l'action des marées, et qu'il remonte dans la

rivière, comme les lamproies, ce sont les aloses
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qu'il recherclie et qu'il poursuit. Lorsqu'il

peut atteindre une de ces dupées, il s'attache

à l'endroit de son ventre dont les téguments

sont le plus tendres, et par conséquent à la

portion la plus voisine des œufs ou de la laite :

se cramponnant
,
pour ainsi dire , avec ses

dents et ses lèvres , il se nourrit de la même
manière que les vers auxquels on a donné le

nom de sangsues; il suce le sang du poisson

avec avidité; et il préfère tellement cet aliment

à tout autre
,
que son canal intestinal est pres-

que toujours rempli d'une quantité de sang con-

sidérable, dans laquelle on ne distingue aucune

autre substance nutritive.

Les pécheurs croient avoir observé que lors-

que les sucets,dont l'habitude que nous venons

d'exposer a facilement indiqué le nom , atta-

quent des saumons , au lieu de s'attacher à des

aloses, ils ne peuvent pas se procurer tout le

sang qui leur est nécessaire, parce qu'ils per-

cent assez difficilement la peau des saumons
;

et ils montrent alors par leur maigreur la sorte

de disette qu ils éprouvent.

LE PÉTBOMYZON ARGENTÉ ».

Pétromyzon argenteus, Bloch, Lac. '.

LE PÉTROMYZON SEPTOEUIL'.

Pétroinyzon sept-œil. Lac. ^

LE PÉTROMYZON NOIR \

Pétromyzon nîger. Lac. ».

Le docteur Bloch avait reçu de Tranquebar

deux Individus du pétromyzon argenté , dont

les yeux sont très-grands , les téguments exté-

rieurs très-minces , et les rayons des nageoires

si déliés qu'on ne peut en savoir le nombre.

L'anus est deux fois plus éloigné de la tête que

de la caudale.

Le septœuil et le noir se trouvent particuliè-

rement dans les eaox de la Seine, dans l'Epte

et dans l'Andelle. C'est principalement auprès

ilu Pont-de-i'Arche qu'on en fait une pêche

* Blocli, pi. 413. fig.2.

* M. Cuvier regarde ce poisson comme étant de ta même
espèce que le pt^lromyzoïi pi-icka. D.

' Grosse Sepliruille. .Noël, notes manuscrites.

* Ce n'est ini'uue variété du pétromyzou Planer, selon

MM. envier et Biaïuville. D.

* Petite SeplœuUic. Noël, notes inan. — Cousue, sur les

bords de la rivière de CaiUy, qui se jette dans la Seine, au-

deasoui de auaea. — Étreteur, sur les bords de la Rille, qui

pa^se à Puiii-AuJ. mer,
« Suivani MAI. Cuvicr et de l)J,ainvillc, c'ea encore une va-

riété du PéU'omïioii Plaaer.

abondante. Nous les faisons connaître d'après

les notes que M. Noël de Rouen a bien voulu

nous adresser. On les y nomme grosse et petilt

Septœuilie. Mais les principes de nomenclatun

que nous devons suivre ne nous ont pas per

mis d'admettre ces deux dénominations. La
chair du pétromyzon septœuil est plus molle et

d'un goût moins agréable que celle du noir. On
prenait autrefois dans l'Eure, auprès de Lou-

viers, de ces ISoirs ou petits Septœuils qui

étaient d'une couleur plus foncée, plus courts,

plus gras, plus recherchés, et vendus plus cher

que ceux de la Seine.

SECOND GENRE.

LES GASTROBRANCHES.

Les Ouvertures des branchies, situées sous le ventre.

LB «ASxL„A«C„E
I

''^^;il!^[^i!^^^''
•'•

2.
I

Le Gasthobranche Point de nageoire dorsale.
DOMBEY.

LE GASTRORRANGHE AVEUGLE'.

GastrobraDclîus ca'cus, Bloch, Lacep. ; Myxine glnti-

nosa, Liun., Gniel.

Les gastrobranches ressemblent beaucoup

aux pétromyzons par la forme cylindrique et

très-allongée de leur corps, par la tlexibilité des

différentes portions qui le composent, par la

souplesse et la viscosité de la peau qui le revêt,

et sur laquelle on ne peut apercevoir, au moins

facilement, aucune sorte d'écaillé. Ils se rap-

prochent encore des pétromyzons par le défaut

de nageoires inférieures et même de nageoires

pectorales, par la conformation de leur bouche,

par la disposition et la nature de leurs dents;

et ils ont surtout de très-grands rapports avec

ces cartilagineux par la présence d'un évent

au-dessus de la tète, et par l'organisation de

leurs branchies. Ces organes respiratoires consis-

tent, en effet, ainsi que ceux des pétromyzons,

dans des vésicules ou poches, lesquelles d'un

côté s'ouvrent à l'extérieur du corps, de l'autre

communiquent avec l'intérieur de la bouche, et

présentent de nombreuses ramilications arté-

rielles et veineuses. Il est donc très-aisé, au

premier coup d'oeil, de confondre les gastro-

'Faun.suec. 20f<6. —Mus. Ad. fr. 1,p. 91, tab. 8, fig- 4.-

Stroem. sondm. \, p. 287. —Act. nidros. 2, p. 230, lab. 3.—

Mull. Zool. dan. prodrom. 2753. — O. Fabric. Faun. groeu-

land., p. 344 et 334.
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Dranches avec les pétromyzons, ainsi que l'ont

i'ait d'habiles naturalistes : en les examinant

cependant avec attention, on voit facilement les

différences qui les séparent de cette famille.

Tous les petromyzous ont sept branchies de

chaque côté ; le gastrobranche aveugle n'en a

que six adroite et six à gauche, et il est à pré-

sumer que le gastrobranche Dombey n'eu a

pas un plus grand nombre. Dans les pétromy-

zons, clKuiue brauchie a une ouverture exté-

rieure qui lui est particulière; dans le gastro-

branche aveugle, il n'y a que deux ouvertures

extérieures pour douze branchies. Les ouvertu-

res branchiales des pétromyzons sont situées

sur les côtés et assez près de la tète ; celles des

gastrobranches sont placées sous le ventre. Les

lèvres des gastrobranches sont garnies de bar-

billons ; on n'en voit point sur celles des pétro-

myzons. Les veux des pétromyzons sont assez

grands ; on n'a pas encore pu reconnaître d'or-

gane de la vue dans les gastrobranches, et voilà

pourquoi l'espèce dont nous parlons dans cet

article a reçu le nom d'aveugle.

Ou remarquera sans peine que presque tous

les traits qui empêchent de réunir les gastro-

branches avec les pétromyzons, concourent,

avec un grand nombre de ceux qui rapprochent

ces deux familles, à faire méconnaître la véri-

table nature des gastrobranches, au point de les

retrancher de la classe des poissons, de les pla-

cer dans ceile des vers, et de les inscrire par-

ticulièrement parmi ceux de ces derniers ani-

maux auxquels le nom d'intestinaux a été don-

né. Aussi plusieurs naturalistes, et même Lin-

née, ont-ils regardé les gastrobranches aveugles

comme formant une famille distincte, qu'ils ont

appelée Myxine^ et qui, placée au milieu des

vers intestinaux, les repoussait néanmoins,

pour amsi dire, ne montrait point aux yeux les

plus exerces à examiner des vers, les rapports

nécessaires pour conserver avec convenance la

place qu'on lui avait donnée, dérangeait en

quelque sorte les distributions méthodiques

imaginées pour classer les nombreuses tribus

d'animaux dénués de sang rouge, et y Cciusait

des disparates d'autant plus frappantes, que ces

métho ies plus récentes étaient appuyées sur un

plus grand nombre de faits, et par conséquent

plus perfectionnées '
. Le célèbre ichthyologiste,

» Sous pourrii Plis cter, paraii ces clernières inélhodes, le

beau travail fait |par M. Cuvier sur les aii;iiiaux dits à saag

blanc, et celui tle M. Laïuarck sur les mcines animaux.

L

le docteur Bloch de Berlin, ayant été à même
d'observer soigneusement l'organisation de ces
gastrobranches, a bientôt vu leur véritable na-

ture; il les a restitués à la classe des poissons,

à laquelle les attache leur organe respiratoire,

ainsi que la couleur rouye de leur sans ; il a
montré qu'ils appartenaient à un genre voisin,

mais distinct, de celui des pétromyzons
; et il

les a fait connaître très en détail dans un mé-

moire et par une planche enluminée très-exacte,

qu'il a communiqués a l'Institut de France '. Je

ne puis mieux faire que d'extraire de ce mé-

moire une grande partie de ce qu'il est encore

nécessaire de dire du gastrobranche aveugle.

Ce cartilagineux est bleu sur le dos, rougeâ-

tre sur les côtés, et blanc sur le ventre; quatre

barbillons garnissent sa lèvie supérieure, et

deux autres barbillons sont placés auprès de la

lèvre de dessous. Entre les quatre barbillons

d'en haut, on voit un éventqui communique
avec l'intérieur de la bouche, comme celui des

pétromyzons; cet évent est d'ailleurs fermé, à

la volonté de l'animal, par une espèce de sou-

pape. Les lèvres sont molles, extensibles, pro-

pres à se coller contre les corps auxquels l'a-

veugle veut s'attacher ; elles donnent une forme

presque ronde à l'ouverture de la bouche, qui

présente un double rang de dents fortes, dures,

plutôt osseuses que cartilagineuses , et rete-

nues, comme celles de la lamproie, dans des

espèces de capsules membraneuses. On compte

neuf dents dans le rang supérieur, et huit dans

l'inférieur. Une dent recourbée est de plus pla-

cée au-dessus des autres, et sur la ligne que l'on

pourrait tirer de l'évent au gosier, en la faisant

passer par-dessus la lèvre supérieure.

On n'aperçoit pas de langue ni de narines
;

mais on voit au palais, et autour de l'ouverture

par laquelle l'évent communique avec la cavité

de la bouche, une membrane plissée, que je

suis d'autant plus porté à regarder comme

l'organe de l'odorat du gastrobranche aveugle,

que son organisation est très-analogue à celle

de l'intérieur des narines du plus grand nom-

bre de cartilagineux, et que les plus fortes ana-

logies doivent nous faire supposer dans tous les.

poissons un odorat très-sensible.

Le corps de l'aveugle, assez délié et cyHn-

drique, ne parvient presque jamais à la lon-

gueur d'un pied, ou d'environ trois décimètres.

Le 20 mai 17117. «3
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Il présente de chaque côté une rangée longitu-

dinale de petites ouvertures, qui laissent échap-

per un suc très-gluant : une matière semblable

découle de presque tous les pores de l'animal :

et ces liqueurs non-seulement donnent à la

peau de l'aveugle, qui en est enduite, une sorte

de vernis et une grande souplesse, mais en-

core, suivant Gunner et d'autres naturalistes,

elles rendent visqueux un assez grand volume

de l'eau dans laquelle ce gastrobrauche est

plongé.

Ce cartilagineux n'a d'autres nageoires que

celle du dos, celle de la queue et celle de l'anus,

qui sont réunies, très-basses, et composées de

rayons mous, que l'on ne peut compter à cause

de leur petitesse et de l'épaisseur de la peau

qui les revêt.

L'ouverture de l'anus est une fente très-allon-

gée; et sur le ventre sont placées deux ouver-

tures, dont chacune communique à six bran-

chies. Une artère particulière qui aboutit à la

surface de chacun de ces organes respiratoires,

s'y distribue, comme dans les autres poissons,

en ramifications très nombreuses , au milieu

desquelles sont disséminées d'autres ramifica-

tions qui se réunissent pour former une veine.

Le canal intestinal est sans sinuosités.

Les petits éclosent hors du ventre de la

mère.

L'aveugle habite principalement dans l'Océan

septentrional et eui-opéen : il se cache souvent

dans la vase; il pénètre aussi quelquefois dans

le corps de grands poissons , se glisse dans

leurs intestins , en parcourt les divers replis,

les déchire et les dévore; et cette habitude

n'avait pas peu servi à le faire inscrire parmi

les vers intestinaux , avec le tœnia, et d'autres

genres d'animaux dénués de sang rouge.

LE GASTROBRAUCHE DOMBEY.

Gastrobranchus Dombey, Lacep.; Myxinc Dombey,
Cuv.

Nous donnons ce nom à un cartilagineux

dont la peau sèche a été apportée au muséum

national d'histoire naturelle par le voyageur

Dombey, et doiit aucun naturaliste n'a encore

parlé. Il est évidemment de la même famille

que l'aveugle; mais il appartient à un autre

hémisphère, et c'est dans la mer voisine du

Chili, et peut-être dans celle qui baigne les ri-

vages des ixutres contrées de l'Amérique méri-

I

dionalo
,
qu'on le trouve. Il a de très-grand*

j

rapports de conformation avec l'aveugle , mais

1

il parvient à une longueur et à une grosseur

deux fois au moins plus considérables ; il en est

d'ailleurs séparé par d'autres différences que

nous allons indiquer en le décrivant.

La tête de ce gastrobranche est arrondie et

plus grosse que le corps : elle présente quatre

barbillons dans sa partie supérieure; mnis l'état

d'altération dans lequel était l'individu donné

par Dombey, n'a pas permis de s'assurer s'il y
en avait deux auprès de la lèvre inférieure,

comme sur l'aveugle. Les dents sont pointues,

comprimées, triangulaires, et disposées sur

deux rangs circulaires : l'extérieur est composé

de vingt-deux dents, et l'intérieur de quatorze.

Une dent plus longue que les autres , et recour-

bée, est d'ailleurs placée à la partie la plus

haute de l'ouverture de la bouche.

L'organe de la vue et celui de l'odorat ne sont

pas plus apparents sur le dombey que sur l'a-

veugle. La couleur du gastrobranche que nous

cherchons à faire connaitre était effacée , ou

paraissait dénaturée dans la peau (|ue nous

avons vue. La queue, dont la longueur n'ex-

cède guère le double du diamètre du corps, est

arrondie à son extrémité, et termiîiée par une

nageoire qui se réunit à celle de l'anus Ces

deux nageoires sont les seules que présente l'a-

nimal; elles sont très-basses, très difficiles à

distinguer, et composées de membi-anes au mi-

lieu desquelles on n'a pu que soupçonner des

rayons sur l'individu desséché que nous avons

examiné.

QUATRIÈME ORDRE».

Po'issons abdoiiiinanx, on qui ont des nageoires placéei

sons l'abdomen.

TROISIÈME GENRE.

LES RAIES.

Cinq ouvertures branchiales <Je chaque côté au dess&u

dit forjjx ; la bouche siluée dans la })artie inférieure

de la Icle ; le corps Irès-aplati.

PREMIER SOUS-GENRE

Les dents aiguës, des aiguillons sur le corps ou sur la

qua-.e.

ESPÈCES.

<.

La R.VIE BATIS.

CABACTKRES.

(rn seul ra..§ d'aiguillons sai ta

queue.

« .Nous avons déjà vu , dans l'article inlilulé Nomeneiti'



DES POISSONS,

2.

Li RilE Mt'SEAD-
POINTU.

La Raie .Mir.ALET.

5.

La Raie cii.uido.'v.

La Rais uo.nce.

LA Raie ciiAGiu^iÉE.

8.

La Raie coccou.

La Raib bla^cue.

CARVCTÈRES.

; Une r:msëe d'.iisinlln"!» bur le corps

:
el sut' id qut'iie.

[ Le miise.in pointu; le dessus l'u mu-
seau et du corps ti'ès-liSMS; trdis
rangs il |iii|ii.iiils sur la (|iieiie;

deux n.igeoiresdorsales petites et

anonilies aupre-^ de rex'réuiitë

de 1 1 iiueuc; i>oiut de nageoire
c.iu laie.

e Le dos lisse; quel pies aiguillons :in-

I
près des yeux , troi-; r .iigs d ai-

( giLlilon- sur la iiU('U(>.

l Tout le dos g.irni d'i piiies; un ring
( d'aigiullon auprès des yiux deux
( r.ngs 'l'aiguilldus sur la queue.

( Un ranî d'aiguillons sur le corps et

\ trois -ur la queue

j
Des tulierciilcs sur le devant du

j
corps ; deux raugi'es dJ'piues sur

( le tuiiseaii el sur la ijucue.

'La ti'te cou te el ix'tile; le dessus

d 1 museau ei du i:or| s di'uue de
pi'Piauts: la partie anléiicure <lu

ciirps élevée; un ou plu-ieui's ai-

guillons dentelés |uu-s et loi ts à

la queue qui esi trè^-déli; e

Le uiuseau pointu; la tête présen
tant la foi nie d'un peut gone ;

deux nag'oii-tîs dorsales , situées

sur 11 queue; une caud. lie; tris
ranimées d'aiguillons su la i|ueue

de la femelle; une rangée de pi-

qu.inl> sur la queue du lu.'ie, et

un groupe d'aiguillons aux qua-
tre coins e son c 'rps; le ventre
d'un Idanc éclaiant.

'Le m seau pointu; une nag cire

dorsale placée sur la queue; une

I

caudale; trois rangs dai.;uillotis

1 sur la queue; un aiguillon di'r-

I rière cliaii'.ie oeil le 'ess'ius du
Corps d'un blanc sale, il enlouri-.

excepté du eut de la télc, d'une
\ large bordure noire.

SECOND SOUS-GENRE.

L€S deids aiguës ; poinl d'aigidllons sur le coiys et sur

la queue.

BSPfeCES. CARACTÈi'.ES.

^^. (Le corps presque ov.ile; deux na-

LA llAlB lOKl'aLE. \ geoiies dorsales.

TROISIÈME SOUS-GENRE.

Les dcrds ohluses : des aiguillons sur le corps ou sur la

queue.

ESPÈCES. CAliiCTÈBES.

J-,
I Un -iguillon deitelé et une iia-

]
geoire a la queue; celte dei'uicre

(
partie pins longue ipie le corps.

i Un aiguillon dentelé; point .e na-

I
gi'oireà la q eue; celte deriiièie

( \)artie plus longue que li' corps.

I Un aiguillon re êtu de peau a li

I que e ; ce te dernière partie à

( peu près de 1 1 luu^ueui du coi jis.

/ (,iu(i tubercules b a^ es émaili's et

I
très-iuis sur le dos; el cinq au-

j
1res lubi renies seniblable> sons la

( queue.

Une rangée longitudinale de petits

aiguldonssur le nos. qui d'ailleurs

es! parsemé irépine> cueoie .dus
courtes; plus ne trois ran s l n-

((ilud nauxde piqu .nls recourbes
sur la queue.

L\ Raie bobdee.

LA Raie aigle.

.A RAIE J'ASIE.NAULE.

LA Haie i,Y313IE.

A AAIE TtDERCULEE.

16.

[A RAIE tGt>ANTIEa.

tnre des Poi sons, que l'on neconnaissiit encore aucune es-

pace de ces animaux dont on pût former un sicnnd et un

troisième ordre dans la première division des cartilagineux.
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CABACTÈRKS.
Un grand nombre de tubercules sai

la tète, le dos et la partie anlé-
rie<ire de la ipieuc.

i Un rang d'aignillous recourbés, sur
le corps et sur la queue.

Le museau pnintu ; l'eiisemble du
C'.rps et de la .lueue lormaut un
losinge ; uu r.ins de pi ,uants

,

étendu depuis la pa.tie anié-
rieuie du nos jus |u'au b ut de la

queue; une autre rangée de pi-
quants ordinairemeni |ilus sépa-
rés les uns "es aures, sur chaque
coté de la queue, <pii est iiés-dé-

liée; toute la partie supérieure du
poisson d'un noir plus ou moins
foncé.

Le museau terminé par une pointe
très-déliée; uin- nageoire dois de
située sur la queue; qnatre taches

foncées et plnée~ sur le dus de
1)1miére à indiquer une portion

de cercle.

I.e museau très-iimlongé , et garni,

ainsi que le devant de la léle, de
petits aiguillons.

Tiois rangs d'aiguillons sur la p-ir-

tie antérieme du dos; la pre-
mière nageoire dorsale située au-
dessus des nageoires ventrales.

Un rang d'aiguillons sur la partie

posleri me du dos; troisrangéis

daiiiuillons sur la queu ; la pre-

mière nageoire 'îursale située vors

le milieu du dos.

Le corps allongé ; un seul rang d'ai-

guillons sur le corps.

'Deux grands a|ipendices sur le de-
vant de la tète; cliaque pectorale

forni.int nn triangle isoièle, dont
la base tient au corps on poisson;

une na;;eoire dorsale placée au-

devant d'un aignlloii fort et

deiiti lé de» deux côtés, qui ter-

mine le corjis; la (|ueue très lon-

gue , très-deliée el déuuée de ua-

geoire.

QUATRIÈME SOUS-GENRE.

Les dents obtuses; point d'aigriillons sur le corps ni sur

la queue.

ESPÈCES.

17.

La Raie sEPhEK.

18.

La Raie boiclée.

19.

La RAJIi NÈGRE.

20.

La Raie aiguille.

21.

La Raie tuolin.

La Raie boukat.

La Raie cuvier.

24.

La Raie buinobate.

Li RAIE GIOHNA.

SPÈCES.

LA RAIE MOEULAR.

cauactere.s.

Deux grands apiicidices vers le de-

vant de la tète; la queue sans na-

geoire.

E:pcces dont lu forme des dents n'est pas encore connue,

et qui ont des aiguillons.

espèces.

27.

La Raie schourie.

2g.

LA Raie cuiisoise.

29.

La raie mosaïque.

caractères.

I Des .liguil'ons ti ès-éioigncs les uns
lies autres; ungiand nombre de

I
tubeivules.

I Le corps un peu ovale; leninseau

j

avancé et arrondi ; trois aiguil-

Ions derriè e cliique (iil;nlu-

I

sieurs aiguillnns sur le dos; deux
rangées ii'aiguillons sur l.i qurue.

Le museau un peu avancé; un rang
d'aiguillons, éiendn depuis la nu-

que jusqu'à rextrémiié de la

queue; deux 'U trois piquants

au-devant iie cbaiiue oïljunoa
deux pi.iuauts di-r/ièr chaque
éveni; une série lnn;;itudiuale de

cinq ou SIX pi.,uants de cba pie

côté de 1 o igme de la queue ; U
couleur jaiinâu-e; des taches blan-

ches, ii'tites et arrondies; plu-

sieurs séries doubles, tortueuses,

et (.lacées .symétiiqr.enient, de

points blancs et blanchâtre».
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ESPÈCES.

50.

L4 Rue ondulée.

La Raie aptébénote.

La r.Aii; .ha.natia.

ti Uaie tackome^'^e.

CiBACTËRES.
' Le mii?eau un peu pointu; une ran-

gée de piquanis. étendue depuis
la léte jus,|iie vers l'extrémité ne
laipieue; deux arguill' ns ;iu-'ie-

vant et derrière chaque <i'il; un
aiguilicin situe aumès de la téU;

.

et de chaiiuecôté de la ranijéf de
l>ii|ua(its qui regi e sur le dos; un
grand noniiire (:e raie^ sinueuse s,

et dont plusieurs se réUHisseiit les

unes aux autres.

Espèces donl la forme des dents n'est pas encore connue,

et qui n ont pas d'aiguillons.

ESPÈCES. CAHACTÈHES.

31. ( Le corps presipie ovilej une Seule
La Raie cuONOviiiNNE. \ n.igeoire doisale.

, Le nlu^ea^ po ntu et très-avancé-,

\ point i!enii:eoirf dorsale; un sil-

lon longitudinal au-drVrint dis
yeux; un sillon pre«i|ue semliLi-

ble entre l' s deux éveuts ; la cou-
leur rousse.

Deux appendices sur le devant de
la tète: point den.igeuire dui^ale;
une bosse sur le dos.

Deux gr.mds appendices sur le de-
vant de la tète; cha iue . s-

geoire pectorale aussi longue que
le corps proprement dit, ires-

étrciite, et occupant [.ar sa base
la portion du côté de l'animal

compris entre la tête et le milieu
du corps.

Deux apprndices sur le di'vant de
la teie; point de nageoire si;r e

dos ni au bout de la queue ; cha-
que nageoire periorali' p'us lon-

gue (lue le corps propreiueiii d;t.

très-étroile, et à piu pi-ès égale
nif-nt éldignéedans son axe l^n-
gituilinal et dans sa pointe de la

tête et de la quiue; les yeux pla-

cés sur la partie supérieure de la

tète.

Dcu^ grands appendices sur le de-
vant dr la tète; la tète, le corps
et les pectorales formant ( nseni-
bl'- un losange presque parfait;

les deux cotés de ia (lueii' , de la

partie postérieure du corps, et de
celle dis pe tm-alcs, garnis de
barliillons ou de filaun nis: point
de nageoire ni de bosse sur le dos.

LA RAIE BATIS'.

Raja B:.tis, Linn., Lac, Bloih '.

Les raies sont , comme les pétromy2ons,,des

poissons cartilagineux 5 elles ont de même leurs

La Raie banksienive.

3fi.

La Raie frangée.

* Flassade, couverture, vache marine, dans plus, départ,

mérid. — Haiecoliart, Danbcuton. Enc. méth. — Haja vo-

ta, doriO medio glahro, unico aruleorvm ovdirnf in

cauda. Ariedi, g-n. 73, syn. iOi. — Raja caudd lantiim

aculeald, Bloch, Hist. nat. des paissons, part. 3, p. 5'(,pl.79.

— ftrtle co/iaif, Bonnaterre, pi. de l'Enc méth. —Butin,

AristOte, 1. t. C. 5; I. 2, C. «S; 1. 5, C 5; 1. 6, C. tO et II; l. 8,

c. 15; et 1.9, C. 37.— ^lian., l. f6, c 13 . p. 921, — Opptan.,

1. 1, p. 5. b., etl. 2,p.60. — Atkn, 1.7-, p. 2%&. — Rayle,

ra ych , et rubas. Cul»., I. 5, e. 74 et 77, p. 87, h, et 88, b. —
Raja U'idulala sivecinerea, Aldrovande, l. 3, c. ai, p. 432.

-r-fiajalerid, Scbonev., p. 38. — li^ijaundulata , Jonston,

1. *, tit. I. c 3, a. 3 , punct 6. — Raja nndulata , Charlet,

p. iSO. — Autre raie à beo pointa , Rondelet , part. 1 , 1. <2,

p. 275.— Gronov.,mus. I, n. MS, Zooph., n. 157. — • Dasy-

« batua in Ripema carporis parte versùi aks, etc. > Klein,
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branchies dénuées de membrane et d'opercule.

Elles offrent encore d'autres grands rapports

avec ces animaux dans leurs habitudes et dans

leur conformation ; et cependant quelle diffé-

rence sépare ces deux genres de poissons I

quelle distauce , surtout, entre le plus petit des

pétromyzons , entre le lamproyon et les crandes

raies
,
particulièrement la raie bâtis , dont nous

allons nous occuper! Le lainproyon n'a souvent

que quelques centimètres de longueur sur un

de diamètre : les grandes raies ont quelquefois

plus de cinq mètres (quinze pieds ou environ!

de longueur, sur deux ou trois (six ou neuf pieds

ou à peu près) de large. Le lamproyon pèse

tout au plus un hectogramme (quelques onces):

l'on voit, dans les mers chaudes des deux con-

tinents , des raies dont le poids surpasse dix

myriagrammes (deux cent cinq livres). Le corps

dit lamproyon est cylindrique et tres-allonge
;

et si l'on retranchait la queue des raies, leur

corps , aplati et arrondi dans presque tout son

contour, présenterait l'image d'un disque. Sou-

ple, délié, et se pliant facilement en divers

sens, le lamproyon peut, en quelque sorte,

donner un mouvement isolé et indépendant à

chacun de ses muscles : le corps de la raie, ne

se prêtant que difficilement à des plis, ne per-

mettant en général que de légères inclinaisons

d'une partie sur une autre , et presque toujours

étendu de la même manière , ne se meut que

par une action plus universelle et plus unifor-

mément répartie dans les diverses portions qui

le composent. Dans quelque saison de l'année

que l'on observée les lamproyons et les autres

pétromyzons, on ne les voit jamais former au-

cune sorte de société : il est au contraire un

temps de l'année , celui pendant lequel le plus

impérieux des besoins est accru ou |)rovoqué

par la chaleur nouvelle , où les raies s appa-

riant, se tenant le mâle auprès de la femelle

pendant un temps plus ou moins long, et se

réunissant
,
peut-être seules entre tous les pois-

sons, d'une manière assez intime, forment un

commencetûent d'association de famille, et ne

miss. pisc. 3 , p. 37, b. 14. — Bélon, Aquat., p. 89. — Lceri

raja, Salv. Aquat.. p. 149. — Gesner, Aquat . p. 792 ic. an.,

p. 30; Thieib., p. 96. — Williighliy, Ichth., p. 69, tab.c. 4. -

Osyrhinchus miifor. Rai, pisc , p. 2f.. n. 3. — Sknte, Pc»

nant, Zool. brit., t. UI. p. 62, n. I. — Raie au bec pointu

Valmont de Bomare, Dict. d'hist. nat.

' M. Cuvier, qui désigne cette espèce par le nom de fia/i

blanche, ou cendrée, lui rapporte le Raja oxyrhinchM

major de Rondelet. D.
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sont pas étrangères , comme presque tous les au-

tres habitants des eaux , aux charmes de la vo-

lupté partagée , et d'une sorte de tendresse au

moins légère et momentanée . Lesjeunes pétromy-

zons sortent d'œufs pondus depuis un nombre

de jours plus ou moins grand par leur mère: les

jeunes raies éciosentdans le ventre même de la

leur, et naissent toutes formées. Les pétromy-

zons sont très féconds; des milliers d'œufs sont

pondus par les femelles, et fécondés par les

mâles : les raies ne donnent le jour qu'à un

petit à la fois, et n'en produisent, chaque an-

née
,
qu'un nombre très-peu considérable. Les

pétromyzons se rapprochent des couleuvres vi-

pères par leur organe respiratoire; les raies par

leur manière de venir à la lumière. Une seule

espèce de pétromyzon ne craint pas les eaux

salées, mais ne se retire dans le sein des mers

que pendant la saison du froid : toutes les espè-

ces de raies vivent au contraire sous tous les

climats et dans toutes les saisons , au milieu

des ondes de l'Océan ou des mers méditerra-

nées. Qu'il y a donc loin de nos arrangements

artificiels au plan sublime de la toute-puissance

créatrice; de celles de nos méthodes dont nous

nous sommes le plus efforcés de combiner tous

les détails, avec l'immense et admirable en-

semble des productions qui composent ou em-

bellissent le globe; de ces moyens nécessaires,

mais défectueux
,
par lesquels nous cherchons

à aider la faiblesse de notre vue, l'inconstance

de notre mémoire, et l'imperfection des signes

de nos pensées, à la véritable exposition des

rapports qui lient tous les êtres; et de l'ordre

que létat actuel de nos connaissances nous

force de regarder comme le plus utile, à ce

tout merveilleux où la nature, au lieu de dis-

poser les objets sur une seule ligne, lésa grou-

pés , réunis et enchaînés dans tous les sens par

des relations innombrables ! Retirons cepen-

dant nos regards du haut de cette immensité

dont la vue a tant d'attraits pour notre imagi-

nation ; et , nous servant de tous les moyens

que l'art d'observer a pu inventer jusqu'à pré-

sent
,
portons notre attention sur les êtres sou-

mis maintenant à notre examen , et dont la

considération réfléchie peut nous conduire a des

vérités utiles et élevées.

C'est toujour> au milieu des mers que les raies

font leur séjour; mais, sui\ant les différentes

époques de l'année , elles changent d habitation

au milieu des flots de l'Océan Lorsque le temps

de la fécondation des œufs est encore éloigné,

et par conséquent pendant que la mauvaise sai-

son règne eut ore , c est dans la profondeur des

mers qu'elles se cachent, pour ainsi dire. C'est

là que, souvent immobiles sur un fond de sable

ou de vase, appliquant leur large corps sur le

limon du fond des mers , se tenant en embus-
cade sous les algues et les autres plantes mari-

nes , dans les endroits assez voisins de la sur-

face des eaux pour que la lumière du soleil

puisse y parvenir et développer les germes de

ces végétaux, elles méritent, loin des rivages,

l'épithète de pélayiennes qui leur a été donnée

par plusieurs naturalistes. Elles la méritent en-

core, cette dénomination de péluiiiennes , lors-

que, après avoir attendu inutilement dans leur

retraite profonde l'arrivée des animaux dont

elles se nourrissent, elles se traînent sur cette

même vase qui les a quelquefois recouvertes

en partie, sillonnent ce limon des mers, et

étendent ainsi autour d'elles leurs embûches
et leurs recherches. Elles méritent surtout ce

nom d'habitantes de la haute mer, lorsque
,

pressées de plus en plus par la faim, ou ef-

frayées par des troupes très-nombreuses d'en-

nemis dangereux , ou agitées par quelque autre

cause puissante , elles s'élèvent vers la surface

des ondes, s'éloignent souvent de plus en plus

(les côtes, et, se livrant, au milieu des régions

des tempêtes, à une fuite piécipitée, mais le

plus fréquemment à une poursuite obstinée et

a une chasse terrible pour leur proie, elles af-

frontent les vents et les vagues en courroux

,

et, recourbant leur queue, remuant avec force

leurs larges nageoires, relevant leur vaste corps

au-dessus des ondes , et le laissant retomber de

tout son poids , elles font jaillir au loin et avec

bruit l'eau salée et écumante. Mais lorsque le.

temps de donner le jour à leurs petits est ra-

mené par le printemps ou par le commencement

de l'été, les mâles ainsi que les femelles se

piessent autour des rochers qui bordent les ri

vages, et elles pourraient alors être comptées

lassagèrement parmi les poissons littoraux.

Soit qu'elles cherchent ainsi auprès des côtes

l'asile, le fond et la nourriture qui leur con-

viennent le mieux, ou soit qu'elles voguent

loin de ces mêmes bords, elles attirent toujours

l'attention des observateurs par la grande nappe

d eau qu'elles compriment et repoussent loin

d elles., et par l'espèce de tremblement qu'elles

communiquent aux flots qui les environnent.
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Presque aucun habitant des mers , si on excepte

les baleines, les autres cétacées et quelques

pleuronectes , ne présente , en effet , un corps

aussi lonjz, aussi large et aussi aplati, une

surface aussi plane et aussi étendue. Tenant

toujours déployées leurs nageoires pectorales,

que l'on a compaiées à de grandes ailes, se di-

rigeant au milieu des eaux par le moyen d'une

queue très-longue, très-deliée et très-mobile,

poursuivant avec promptitude les jx)i.ssons

qu'elles recherchent, et fendant les eaux pour

tombera Pimproviste sur les animaux qu'elles

sont près d'atteindre, comme l'oiseau de proie

se précipite du haut des airs , il n'est pas sur-

prenant qu'elles aient été assimilées, dans le

moment où elles cinglent avec vitesse près de

la surface de l'Océan, à un très-grand oiseau,

à

un aigle puissant, qui , les ailes étendues
,
par-

court rapidement les diverses régions de l'at-

mosphère. Les plus forts et les plus grands de

presque tous les poissons, comme l'aigle est le

plus grand et le plus fort des oiseaux; ne pa-

raissant, en chassant les animaux marins plus

faibles qu'elles, que céder à une nécessité im-

périeuse et nu besoin de nourrir un corps volu-

mineux ; n'immolant pas de victimes à une

cruauté iimtile; douées d'ailleurs d'un instinct

supérieur à celui des autres poissons osseux ou

cartilagineux , les raies sont eu effet les aigles

de la mer; I Océan est leur domaine, comme

l'air est celui de l'aigle; et de même (jue l'aigle,

s'élançant dans les profondeurs de l'atmo-

sphère , \a chercher, sur des rochers déserts et

sur des cimes escai'pées , le repos api-ès la vic-

toire, et la jouissance non troublée des fruits

d'une chasse laborieuse, elles se plongent,

après leurs courses et leurs combats, dans un

des abimes de la mer, et trouvent dans cette

retraite écartée un asile sur et la tranquille

possession de leurs conquêtes.

Il n'est donc pas surprenant que , dès le

siècle d'Aristote, une espèce de raie ait reçu le

nom d'Aigle marine, que nous lui avons con-

servé. Mais, avant de nous occuper de cette es-

pèce, examinons de près la bâtis, l'une des plus

grandes, des plus répandues et des plus con-

nues des raies, et que I ordre que nous avous

cru devoir adopter nous offre la picmiere.

L'ensemble du corps de la bâtis présente un

peu la forme d'un losange. La pointe du museau

est placée à l'angle antérieur, les rayons les

plus longs de chaque nageoire pectorale occu-

pent les deux angles latéraux, et l'origine de la

queue se trouve au sommet de l'angle de der-

rière. Quoique cet ensemble soit très-aplati , on

distingue cependant un léger renflement tant

dans le côté supérieur que dans le côlé infé-

rieur, qui trace . pour ainsi dire , le contour du

corps proprement dit, c'est-à-dire des trois ca-

vités de la tcte, de la poitrine et du ventre. Ces

trois cavités réunies n'occupent que le mitie\i

du losange, depuis l'angle antérieur jusqu'à ce-

lui de derrière, et laissent de chaque coté une

espèce de trianule moins épais, qui compose Us

nageoires pectorales. La surface de ces deux

nageoires pectorales est plus grande que celle

du corps proprement dit, ou des trois cavités

principales ; et, quoiqu'elles soient recouvertes

d'une peau épaisse, on peut cependant distin-

guer assez facilement, et même compter avec

précision, surtout vei"S l'angle latéral de ces

larges parties, un grand nombre de ces rayons

cartilagineux, composés et articulés, dont nous

avons exposé la contexture '. Ces rayons par-

tent du corps de l'animal, s'étendent, en diver-

geant un peu , jusqu au bord des nageoires; et

les différentes personnes qui ont m.mgé de la

raie halls , et qui ont dû voir et manier ces longs

rayons, ne seront pas peu étonnées d'appren-

dre qu'ils ont échappé à l'observation de quel-

ques naturalistes, qui ont pensé, eii consé-

quence, qu il n'y avait pas de rayons dans les

nageoires pectorales de la bâtis. Aiistote lui-

même, qui cependant a bien connu et trcs-bieu

exposé les principales habitudes des raies ', ne

croyant pas que les côtés de la bâtis renfermas-

sent des rayons, ou ne considérant pas ces

rayons comme des caractères distinctifs des na-

geoires, a écritqu'elle n'avait point de nageoires

pectorales, et qu'elle \oguait en agitant les par-

ties latéialcs de son corps '.

La tête de la bâtis, terminée par un museau

un peu pointu , est d'ailleurs engagée par der-

rière dans ia cavité de la poitrine. L'ouverture

de la bouciie, placée dans ia partie inféiieure

de la tète et même à une distance assez grande

de l 'extrémité du museau , est allongée et traus-

vcrsale, et ses bords sont cartilagi.ieux etgaruia

de plusieurs rangs de dents très-aigues et cr»*

< bise 'Urs sur la nature des poissons.

' Aiisiot.. Ilist. aniiii., I.2.C. «3. — L. 5. C. 5 el5. -

. 10 et H. — De Uiiieraiiuiiean mal., 1.5, c. 7 et il.

• Ar.blot., Uisl. natur., 1. 1, c. 3.
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chues. La langue est très-courte, large, et sans

aspérités.

l.cs narines, placées au-devant de la bouche,

sont situées également sur la partie inférieure

de la tête. L'ouverture de cet organe peut être

élargie ou retrécie à la volonté de l'animal
,
qui,

dailleius, après avoir diminué le diamètre de

cette ouverture, peut la fermer en totalité par

une membrane particulière attachée au côté de

l'orifice, le plus voisin du militu du museau, et

laquelle, s'etendant avec facilité jusqu'au bord

opposé, et s'y collant, pour ainsi dire, peut

faire l'office d'une sorte de soupape, et empê-

cher que l'eau charriée des émanations odo-

rantes ne parvienne jusqu'à un organe tres-dé-

licat, dans les moments ou la bâtis n'a pas

besoin d'être avertie de la présence des objets

extérieurs et dans ceux où son système ner-

veux serait douloureusement affecté par une

action trop vive et trop constante. Le sens de

l'odorat étant, si l'on peut parler ainsi, le sens

de la vue des poissons , et particulièrement de

la bâtis ', cette sorte de paupière leur est né-

cessaire pour soustraire un organe tn^s-sensible

a la fatigue ainsi qu'à la destruclion, et pour

se livrer au repos et au sommeil , de même que

l'homme et les quadrupèdes ne pourraient, sans

la véritable p;iupière qu'ils étendent souvent au-

devant de leurs yeux , ni éviter des veilles trop

longues et trop multipliées , ni conserver dans

toute sa peri'ection et sa délicatesse celui de

leurs organes dans lequel s'opire la vision.

Au reste , nous avons déjà exposé la confor-

mation de l'organe de l'odorat dans les poissons,

non-seulement dans les osseux, mais encore

dans lesc;irtilagineux, et particulièrementdans

les rai( s '*. INous avons vu que , dans ces der-

niers animaux , 1 intérieur de cet organe était

composé de plis membraneux et disposés trans-

versalement des deux côtés d'une sorte de cloi-

son. Ces plis ou membranes aplaiis sont gar-

nis, dans la bâtis, et dans presque toutes les

espèces de raies, d'autrts membranes plus pe-

tites qui les font paraître comme frangés. Ils

•ont d'ailleurs plus hauts que dans presque tous

.os poissons coinius , excepte les squales; et,

comme la cavité qui renferme ces membranes
plus grandes et plus nombreuses , ces surfaces

*-' Discours siii- la nature des poisons.— L.^ plan lie ijni re-

pris' nie la /""• llutiini iiioiitre aussi d'iiiic riiaiiicrc ties-

disuncte l'urïïi.niisation iiilrrii ure de l'uigarie di- l\ii|iirdt

dans la plupaildes i\iies et des aulies po.ssuuscai tilagineux.

plus larges et plus mullîpliées, est aussi plus
étendue que les cavités analogues dans la plu-

part des autres poissons osseux et cartilagi-

neux, il n'est pas surprenant que presque
toutes les raies, et particulièrement la bâtis,

aient le sens de l'odorat bien plus parfait que
celui du plus grand nombre des habitants des
mers

; et voila pourquoi elles accourent de très-

loin
, ou remontent de très-grandes profon-

deurs
,
pour dévorer les animaux dont elles sont

avides.

L'on se souviendra sans peine de ce que nous

avons déjà dit de la forme de l'ortille dans les

poissons, et particulièrement dans les raies \
Nous n'avons pas besoin de repéter ici que les

cartilagineux, et particulièrement la bâtis,

éprouvent la véritable sensation de l'ouïe dans

trois petits sacs qui contiennent de petites

pierres ou une matière crétacée , et qui font

partie de leur oreille intérieure , ainsi que dans
les ampoules ou renflements de trois canaux
presque circulaires et membraneux

,
qui y re-

présentent les trois canaux de l'oreille de

rhomme , appelés canaux demi -circulaires.

C'est dans ces diverses portions de l'organe de

i'ouie que s'épanouit le rameau de la cinquième

paire de nerfs, qui, dans les poissons, est le

vrai nerf acoustique ; et ces trois canaux mem-
braneux sont renfermés en partie dans d'autres

canaux presque circulaires, comme les pre-

miers , mais cartilagineux , et pouvant mettre

à l'abri de plusieurs accidents les canaux bien

plus mous autour des ampoules desquels on

voit s'épanouir le nerf acoustique.

Les yeux sont situés sur la partie supérieure

de la tète et à peu près à la même distance du

museau que l'ouverture de la bouche. Ils sont

à demi saillants et garantis en partie par une

continuation de la peau qui recouvre la tète, et

qui, s'etendant au-dessus du globe de l'œil,

forme comme une sorte de petit toit, et ôterait

aux bâtis la facilité de voir les objets placés

vertiealement au-dessus d'elles, si elle n'était

souple et un peu rétractile vers le milieu du

crâne. C'est cette peau, que l'animal peut dé-

ployer ou resserrer, et qui a quelques rapports

avec- la paupière supérieure de l'Iioninne «;t des

quadrupèdes, que quelques auteurs ont
j

pelés

paupière , et que d'autres ont comparée à la

membrane clignotante des oiseaux.

« Discours sur la nature des poissons.
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Immédiatement derrière les yeux , mais un

peu plus vers les bords de la tète, sont deux

trous ou évenl.s qui communiquent avec Tinté-

rieur de la bouche. Et comme ces trous sont

assez grands, que les tuyaux dont ils sont les

orifices sont larges et très-courts , et qu'ils cor-

respondent à peu près à l'ouverture de la bou-

che, il n'est pas surprenant que, lorsqu'on tient

une raie bâtis dans une certaine position, et

par exemple contre le jour, on aperçoive même

d'un pou loin et au travers de l'ouverture de

la bouche et des évents, les objets placés au-

delà de l'animal
,

qui parait alors avoir reçu

deux grandes blessures et avoir été percé d'un

bord a l'autre.

Ces trous
,
que l'animal a la faculté d'ouvrir

ou de fermer par le moyen d'une membrane

très-extensible
,
que l'on peut comparer à une

paupière, ou
,
pour mieux dire, à une sorte de

soupape, servent à la bâtis au même usage que

révent de la lamproie à ce pétromyzon. C'est

par ces deux orifices que cette raie admet ou

rejette l'eau nécessaire ou surabondante à ses

organes respiratoires , lorsqu'elle ne veut pas

employer l'ouverture de sa bouche pour porter

l'eau de la mer dans ses branchies ou pour l'en

retirer. Mais comme la bâtis , non plus que les

autres raies , n'a pas l'habitude de s'attacher

avec la bouche aux rochers, aux bois, ni à

d'autres corps durs , il faut chercher pourquoi

ces deux évents supérieurs
,
que l'on retrouve

dans les squales , mais que l'on n'aperçoit d'ail-

leurs dans aucun genre de poissons
,
paraissent

nécessaires aux promptes et fréquentes aspira-

tions et expiiations aqueuses sans lesquelles les

raies cesseraient de vivre.

Nous allons voir que les ouvertures des bran-

chies des raies sont situées dans le côté inférieur

de leur corps. Ne pourrait-on pas, en consé-

quence, supposer que le séjour assez long que

font les raies dans le fond des mers, ou elles

tiennent la partie inférieure de leur corps appli-

quée contre le limon ou le sable, doit les ex-

poser à avoir, pendant une grande partie de

leur vie, l'ouverture de leur bouche, ou celles

du siège de la respiration, collées en quelque

sorte contre la vase, de manière que l'eau de

K mer ne puisse y parvenir ou en jaillir qu'avec

peine, et que si celles de ces ouvertures qui

peuvent être alors obstruées n'étaient pas sup-

pléées par les évents placés dans le côté supé-

rieur des raies , ces animaux ne pourraient pas

faire arriver jusqu'à leurs organes respiratoire»,

l'eau dont ces organes doivent être périodique-

ment abreuvés?

Ce siège de la respiration, auquel les évents

servent à apporter ou à ôter leau de la mer,

consiste de chaque côté dans une cavité assez

grande qui communicjue avec celle du palais ,

ou, pour mieux dire, qui fait partie de cette

dernière, et qui s'ouvre à l'extérieur, dans le

côté inférieur du corps, par cinq trous ou fentes

transversales que l'aiiimal peut fermer et ou-

vrir en étendant ou retirant les membranes qui

revêtent les bords de ces fentes. Ces cinq ou-

vertures sont situées au delà de celle de la bou-

che et disposées sur une ligne un peu courbe,

dont la convexité esi tournée vers le côté exté-

rieur du corps ; de telle sorte que ces deux ran-

gées, dont chacune est de cinq fentes, repré-

sentent , avec l'espace qu'elles renferment

au-dessous de la tète, du cou et d'une portion

de la poitrine de l'animal , une sorte de disque

ou de plastron un peu ovale.

Dans chacune de ces cavités latérales de la

bâtis sont les branchies proprement dites, com-

posces de cinq cartilages un peu courbés et gar-

nis de membranes plates, très- minces, très-

nombreuses, appliquées l'une contre l'autre, et

que l'on a comparées à des feuillets; l'on

compte deux rangs de ces feuillets ou mem-

branes très-minces et très-aplaties , sur le bord

con\ exe des quatre premiers cartilages ou bran-

chies, et un seul rang sur le cinquième ou der-

nier.

Nous avons déjà vu ' que ces membranes

très-minces contiennent une tres-graude quan-

tité de ramifications des vaisseaux sanguins qui

aboutissent aux branchies , soit que ces vais-

seaux composent les dernières extrémités de

l'artère bi'anchiale, qui se divise en autant de

rameaux qu'il y a de branchies, et apporte dans

ces organes de la respiration le san^ qui a déjà

circule dans tout le corps, et dont les principes

ont besoin d'être purifiés et renouvelés; soit

(|ue ces mêmes vaisseaux soient l'origine de

ceux qui se répandent dans toutes tes parties

du poisson, et y distribuent un sang dont les

éléments ont reçu une nouvelle vie. Ces vais-

seaux sanguins
,
qui ne sont composés dans les

membranes des branchies que de parois très-

minces et facilement perméables à divers

' Discours sur la iialure des poissons.
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fluides, peuvent exercer, ainsi que nous l'avons

îxposé, une action d'autant plus grande sur le

fluide qui les arrose, que la surlace présentée

par les feuillets des branchies, et sur laquelle ils

sont disséminés , est très-grande dans tous les

poissons, à proportion de l'étendue de leur

corps. En effet , les raies ne sont pas les pois-

. sons dans lesquels les membranes branchiales

offrent la plus grande division, ni par consé-

quent le plus grand développement; et cepen-

dant un très-habile anatomiste, le professeur

Monro d'Edimbourg, a trouvé que la surface

de ces feuillets, dans une raie bâtis de gran-

deur médiocre, était égale à celle du corps hu-

main. Au reste, la partie extérieure de ces

branchies, ou, pour mieux dire, des feuillets

qui les composent, au lieu d'être isolée relati-

vement à la peau , ou au bord de la cavité qui

Tavoisine, comme le sont les branchies du

plus grand nombre de poissons et particulière-

ment des osseux , est assujettie à cette même
peau ou à ce même bord par une membrane

très-mince. Mais cette membrane est trop dé-

liée pour nuire à la respiration et peut tout au

plus eu modifier les opérations d'une manière

analogue aux habitudes de la bâtis.

Cette raie a deux nageoires ventrales placées

à la suite des nageoires pectorales , auprès et

de chaque côté de l'anus
,
que deux autres na-

geoires , auxquelles nous donnerons le nom de

nageoires de l'anus, touchent de plus près et

entourent, pour ainsi dire. Il en est même en-

vironné de manière à paraître situé , en quel-

que sorte, au milieu d'une seule nageoire qu'il

aurait divisée en deux par sa position, et que

plusieurs naturalistes ont nommée en effet, au

singulier, nageoire de l'anus. Mais ces na-

geoires, tant de l'anus que ventrales, au lieu

d'être situées perpendiculairement ou très-obli-

quement, conime dans la plupart des poissons,

ont une situation presque entièrement horizon-

tale , et semblant être , à certains égards , une

continuation des nageoires pectorales , servent

à terminer la forme de losange très-aplati que

présente l'ensemble du corps de la bâtis.

De plus, la nageoire ventrale et celle de l'a-

nus, que l'on voit de chaque côté du corps, ne

sont pas véritablement distinctes l'une de l'au-

tre. On reconnait, au moins le plus souvent, en

les étendant, qu'elles ne sont que deux parties

d'une même nageoire, que la même memb ane

5()5

les revêt, et que la grandeur des rayons, plus
longs communément dans la portion que Ion
a nommée ventrale, peut seule faire connaître
ou commence une portion et ou liait l'autre.
On devrait donc

, à la rigueur, ne pas suivre
l'usage adopté par les naturalistes qui ont écrit
sur les raies, et dire que la bâtis n'a pas de
nageoires de l'anus , mais deux longues na-
geoires ventrales qui environnent l'anus par
leurs extrémités postérieures.

Entre la queue et ces nageoires ventrales et

de l'anus , on voit dans les mâles des bâtis, et

de chaque côté du corps, une fausse nageoire,

ou plutôt un long appendice, dont nous devons
particulièrement au professeur Bloch, de Ber-

lin, de connaître l'organisation précise et le vé-

ritable usage'. Les nageoires ventrales et de

l'anus, quoique beaucoup plus étroites et moins
longues que les pectorales, sont cependant for-

mées de même de véritables rayons cartilagi-

neux
, composés, articulés , ramifiés , commu-

nément au nombre de six, et recouverts parla

peau qui revêt le reste du corps. Mais les ap-

pendices dont nous venons de parler ne con-

tiennent aucun rayon. Ils renferment plusieurs

petits os ou cartilages; chacun de ces appen-

dices en présente onze dans son intérieur, dis-

posés sur plusieurs rangs. D'abord quatre de

ces parties cartilagineuses sont attachées à un
grand cartilage transversal, dont les extrémi-

tés soutiennent les nageoires ventrales , et qui

est analogue, par sa position et par ses usages,

aux os nommés os du bassin dans l'homme et

dans les quadrupèdes. A la suite de ces quatre

cartilages, on en voit deux autres dans l'inté-

rieur de l'appendice ; et à ces deux en succè-

dent cinq autres de diverses formes. L'appen-

dice contient d'ailleurs, dans son côté extérieur,

un canal ouvert à sou extrémité postérieure,

ainsi que vers son extrémité antérieure, et qui

est destiné à transmettre une liqueur blanche

et gluante, filtrée par deux glandes que peu-

vent comprimer les muscles des nageoires de

l'anus. L'appendice peut être fléchi par l'ac-

tion d'un muscle qui, en le courbant, ie rend

propre à faire l'office d'un crochet ; et lorsque

la bâtis veut cesser de s'en servir, il se rétablit

par une suite de l élasticité des onze cartilages

qu'il renferme. Lorsqu'il est dans son état na-

' Blocli, Histoire naUirelle des poissons.
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turel, la liqueur blanche et glutincuse s'é-

chappe par l'ouverture antérieure : mais, lors-

|u il est courbé, cet oridce supérieur se trouve

fermé par le muscle fléchisseur, et la liqueur

gluante parcourt toute la cavité du canal, sort

par le trou de l'extrémité postérieure, et, arro-

sant la partie ou le corps sur lequel s attache

•e bout de cette espèce de crochet, prévient les

lEconvénients d'une pression trop forte

La position de ces deux appendices que les

mâles seuls présentent, leur forme, leur or^ia-

nisation intérieure, la liqueur qui suinte par le

canal que chacun de ces appendices renferme,

pourraient faire partager l'opinion que Linnée

a eue pendant quelque temps, et Ion pourrait

croire qu'ils composent les parties «iénitales du

mâle. Mais, pour peu que l'on examine les

parties int'érieures des bâtis, on virra qu'il est

même superflu de réfuter ce sentiment. Ces

appendices ne sont cependant pas inutiles à

l'acte de la génération ; ils servent au mâle à

retenir sa femelle . et à se tenir pendant un

temps plus ou moins long assez près d'elle

pour que la fécondation des œufs puisse avoir

lieu de la manière que nous exposerons avant

de terminer cet article.

Entre les deux appendices que nous venons

de décrire, ou
,
pour nous expli(iuer dune ma-

nière applicable aux femelles aussi bien qu'aux

mâles, entre les deux nageoires de l'anus,

commence la queue, qui s'étend ordinairement

jusqu'à une longueur égale à celle du corps et

de la tète. Elle est d'ailleurs presque ronde,

très-déliée, très-mobile, et terminée par une

pointe qui parait d'autant plus line, que la bii-

tis n'a point de nageoire crtwc/a/e ' comme quel-

ques autres raies , et n'en présente par eonsé-

séquent aucune au bout de cette pointe. Mais

vers la lin de la queue, et sur sa partie supé-

rieure, on voit deux petites nageoires très-sé-

parées l'une de l'autre, et qui doivent être

regardées comme deux véritables nageoires

dorsales ^, quoiqu'elles ne soient pas situées

au-dessus du corps proprement dit.

La bâtis remue avec force et avec vitesse

cette queue loniiue, souple et menue, qui peut

se llechir et se contourner en différents sens.

Elle l'agite comme une sorte de fouet, non-

H'ulement lorsqu'elle se défend contre ses eu-

Uemis, mais encore lorsqu'elle attaque sa proie.

'* Discours sur \a nature des poissons. — ' IbiJ.
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Elle s'en sert particulièrement lorsque, en em-
buscade dans le fond de la mer, cachée presque

entièrement dans le limon , et voyant passer

autourd elle les animaux dont elle cherche à se

nourrir, elle ne veut ni chauiier sa position, ni

se débarrasser de la vase ou des aluues qui la

couvrent, ni quitter sa retraite et se livrer à des-

i mouvements (fui pourraient n'être pas assez

prom[)ts, surtout lorsf(u"eIle veut diriger ses

armes contre les poissons les plus auiies. Elle

emploie aloi's sa queue ; et, la fléchissant avec

promptitude, elle atteint sa victime et la frappe

souvent à mort. Elle lui fait du moins des bles-

sures d'autant plus dangereuses, que cette

queue, mue par des muscles puissants
,
pré-

sente de cha(iue côté et auprès de sa racine un
piquant droit et fort, et que d'ailleurs elle est

garnie dans sa partie supérieure d'une rangée

d'aiguillons crochus. Chacun de ces aiguillons,

qui sont assez grands, est attaché à une petite

pla((ue cartilagineuse, arrondie, ordinairement

concave du côté du crochet, et un peu convexe

de I autre, et qui, placée au-dessous de la peau,

est maintenue par ce tégument et retient l'ai-

guillon. Au reste, l'on voit autour des yeux

plusieurs aiguillons de même forme, mais beau-

coup plus petits.

La peau qui revêt et la tête, et le corps, et la

queue, est forte, tenace, et enduite d une hu-

meur gluante qui en entietient la souplesse, et

la rend plus propre à résister sans altération

aux attaques des ennemis des raies , et aux ef

fetsdu fluide au milieu du((uel vivent les hati£,

Ce suc visqueux est fourni par des canaux pla-

cés assez près des téguments, et distribués sur

cha({ue côté du corps et surtout de la tête. Ces

canaux s'ouvrent à la surface par des trous plus

ou moins sensibles, et I on en ju-ut trouver une

desci'iption très-détaillee cl tres-bien faite dans

le bel ouvrage du professeur Monro sur les

poissons \
La couleur générale de la bâtis est, sur le

côté supérieur, d'un gris cendré, semé de taches

noirâtres, sinueuses, irreiiulieres , les unes

grandes, les autres petites, et toutes d'une

teinte plus ou moins faible : le côté inférieur

est blanc, et présente plusieurs rangées de

points noirâtres.

Les bâtis, ainsi que toutes les raies, ont en

général leurs muscles beaucoup plus puissants

• p. 22. pi. 6 et 7.
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que ceux des autres poissons '; c'est surtout

dans la partie antérieure de leur corps que l'on

peut observer cette supériorité de forces muscu-

laires, et voil.i pourquoi elles ont la faculté

d'imprimer à leur museau différents mouve-

ments exécutes souvent avec beaucoup de

promptitude.

Mais, non-seulement le museau de la bâtis

est plus mobile que celui de plusieurs poissons

osseux ou cartilagineux, il est encore le siège

d'un sentiment assez délicat. Nous avons vu

que, dans les poissons, un rameau de la cin-

quième paire de nerfs était le véritable nerf

acoustique. Une petite branche de ce rameau

pénètre de chaque côté dans l'intérieur de la

narine, et s étend ensuite jusqu'à l'extrémité

du museau-, qui, dès lois, doué d'une plus

grande sensibilité, et pouvant d'ailleurs par sa

mobilité s'appliquer, plus iacilement que d'au-

tres membres de la bâtis, à la surface des corps

dont elle s'approche, doit être pour cet animal

un des principaux sièges du sens du toucher.

Aussi, lorsque les bâtis veulent reconnaître les

objets avec plus de certitude, et s'assurer de

leur nature avec plus de précision, eu appro-

chent-elles leur museau, non-seulement parce

que sa partie inférieure contient l'organede lo-

dorat, mais encore parce qu'il est l'un des prin-

cipaux et peut-être le plus actif des organes du

toucher.

Cependant une considération d'une plus

haute importance et d'une bien plus grande

étendue dans ses conséquences se présente ici

à notre redexion. Ce touclier plus parfait dont

la sensation est produite dans la bâtis par

une petite branche de la cinquième paire de

nerfs, cinquième paire dont à la vérité un ra-

meau est le nerf acoustique des poissons, mais

qui dans l'homme et dans les quadrupèdes est

destine a s'épanouir dans le siège du goût, ne

pourrait-il pas élre regarde par ceux qui savent

distinguer la véritable nature des objets d'avec

leurs accessoires accidentels , ne pourrait-il

pas, dis-je, être considère comme une espèce

* Voyez. dans le t. 7des Métnoircsdes savanis étrangers, pré-

sentés à l'acadéiniedf^ssceiK'esde Puis, ceux tieVJc.f-d'Azyr,

qu'une moi t (Meiiianiréf a enlevé a ranatoini.- et à rinsiMire

naturelle imur a Anie et les pro;;resde>qu(;li(s il avait coiu-

mencé dV-lever un -les plus vastes nionuinnts que i""si> it

humain eût encore conçus, et a la niéinoiie duquel j'auue à

rendre uu honiMi.i^e public d'estuue eide regrets.

'Consultez l'oiivrai^e «le Scarpa sur les » ns des animaux,
et particul.ereiiieiit :^ur ceux des poissou».

de supplément au sens du goût de la btïtis?

Quoi qu'il en soit de cette conjecture, l'on peut
voir évidemment que la partie antérieure de la

tète de la bâtis, non-seulement présente l'or-

gane de l'ouïe, celui de l'odorat, et un des sié

ges principaux de celui du toucher, mais en-

core nous montre ces trois organes intimement
liés par ces rameaux du nerf acoustique, qui

parviennent jusque dans les narines, et vont

ensuite être un siège de sensations délicates à

l'extrémité du museau. Ne résulte-t-il pas de

cette distribution du nerf acoustique, que, non-

seulement les trois sens de l'ouie, de l'odorat,

et du toucher, très-r.pprochés par une sorte

de juxta-position dans la partie antérieure de

la ti'te, peuvent être facilement ébranlés à la

fois par la présence d'un objet extérieur dont

ils doivent des lors donner à l'animal une sen-

sation générale bien plus étendue, bien plus

vive, et bien plus distincte, mais encore que,

réunis par les rameaux de la cinquième paire

qui vont de l'un à l'autre , et les enchainent

ainsi par des cordes sensibles, ils doivent rece-

voir souvent un mouvement indirect d'un ob-

jet qui sans cette communication nerveuse

n'aurait agi que sur un ou deux des trois sens,

et tciiir de cette commotion intérieure la fa-

culté de transmettre à la bâtis un sentiment

plus fort, et même de céder à des impressions

extérieures dont l'effet aurait été nul sans cette

espèce d'agitation interne due au rameau du

nerf acoustique? Maintenant, si l'on rappelle

les réflexions profondes et philosophiques faites

par Buffon dans l'histoire de l'éléphant, au su-

jet de la réunion d'un odorat exquis et d'un

toucher délicat à l'extrémité de la trompe de

ce grand animal, très-digne d'attention par la

supériorité de son instinct; si l'on se souvient

des raisons qu'il a exposées pour établir un

rapport nt'cessaire entre rintelligence de l'élé-

phant et la proximité de ses organes du toucher

et de l'odorat, ne devra-t-on pas penser que la

bâtis et les autres raies, qui présentent asse^-

près l'un de l'autre non-seulement les sièges d^

l'odorat et du toucher, mais encore celui d'^

l'ouïe, et dont un rameau de nerfs lie et réunit

intimement tous ces organes, doivent avoir un

instinct tres-remarquable dans la classe des

poissons? De plus, nous venons de voir que

l'odorat de la bâtis, ainsi que des autres raies,

était bien plus actif que celui de la plupart des

habitants de la mer ; nous savons , d'un autre
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côté ', que le sens le plus délicat des poissons,
]

et celui qui doit inlïuer avec le plus de force et !

de constance sur leurs affections, ainsi que sur

leurs habitudes, est celui de l'odorat; et nous

devons conclure de cette dernière vérité
,
que

Je poisson dans lequel l'organe de l'odorat est

le plus sensible doit, tout égal d'ailleurs, pré-

senter le plus grand nombre de traits d'une

sorte d'intelligence. En réunissant toutes ces

vues, on croira donc devoir attribuer à la bâtis,

et aux autres raies conformées de même , une

assez grande supériorité d'instinct; et en effet,

touics lus observations prouvent qu'elles l'em-

porlent par les procédés e leur chasse, l'hahi-

lc;é(jansla fuite, la finesse dans les embusca-

des, la vivacité dans plusieurs affections, et

une sorte d'adresse dans d'autres habitudes,

sur presque toutes les espèces connues de pois-

sons et particulièrement de poissons osseux.

Mais continuons l'examen des différentes por-

tions du corps de la bâtis.

Les parties solides que l'on trouve dans l'in-

térieur du corps, et qui en forment comme la

charpente, ne sont ni en très-grand nombre, ni

tiès-di versifiées dans leur conformation.

Elles consistent premièrement dans une suite

de vertèbres cartilagineuses qui s'étend depuis

le derrière de la tète jusqu'à l'extrémité de la

queue. Ces vertèbres sont cylindriques, conca-

ves à un bout, convexes à l'autre, emboîtées

l'une dans l'autre, et cependant mobiles, et

d'ailleurs tlexibles ainsi qu'élastiques par leur

nature, de telle sorte qu'elles se prêtent avec

facilité, surtout dans la queue, aux divers

mouvements que l'animal veut exécuter. Ces

vertèbres sont garnies d'éminences ou apo-

physes supérieures et latérales , assez serrées

contre les apophyses analogues des vertèbres

voisines. Comme c'est dans l'intérieur des ba-

ses des apiiphy.es supérieures qu'e-f. situé la

mocile épiuièré, elle est gurantie de beaucoup
de blestures dans des ém.neuces cartilagineuses

ainsi press->.s l'une conli-e l'autre ; et voila une

des causes qui rcndeui la vie de .a baiis plus

indépendante d'un grand nombre d'accidents

que celle de plusieurs autres espèces de puis

^ons. •

On voit aussi un diaphragme cartilagineux

,

fort, et présentant quatre branches courbées,

deux vers la partie antérieure du corps, et deux

• Discours sur la nature îles poisscina.

vers la postérieure. De ces deux arcs ou demi-

cercles , l'un embrasse et défend une partie de

la poitrine, l'autre enveloppe et maintient une

portion du ventre de la bâtis.

On découvre entin dans l'intérieur du corps

un cartilage transversal assez gros
,
placé en-

deçà et très-près de l'anus, et qui servant à

maintenir la cavité du bas-ventre, ainsi qu'à

retenir les nageoires ventrales, doit être, a

cause de sa position et de ses usages, comparé

aux os du bassin de l'honmie et des quadrupè-

des. Ce qui ajoute à cette analogie, c'est qu'on

trouve de chaque côté, et à l'extrémité de ce

grand cartilage transversal , un cartilage assez

long et assez gros, articulé par un bout avec le

premier, et par l'autre bout avec un troisième

cartilage moins long et moins gros que le

second. Ces second et troisième cartilages font

partie de la nageoire ventrale, de cette na-

geoire que l'on regarde comme faisant l'of-

fice d'un des pieds du poisson. Attachés l'un

au bout de l'autre, ils forment, dans cette

disposition , le premier et le plus long des

rayons de la nageoire : mais ils ne présentent

pas la contexture que nous avons remarquée

dans les vrais rayons cartilagineux; ils ne se

divisent pas en rameaux ; ils ne sont pas com-

posés de petits cylindres placés les uns au-des-

sus des autres : ils sont de véritables cartilages;

et ce qui me parait très digne d'attention dans

ceux des poissons qui se rappro dient le plus

des quadrupèdes ovipares , et particulièrement

des tortues, on pourrait à la rigueur, et sur-

tout en considérant la manière dont ils s'incli-

nent l'un sur l'autre, trouver d'assez grands rap-

ports entre ces deux carilages et le fémur et le

tibia de l'homme et des quadrupèdes vivipares.

L'estomac est long, large et plissé; le canal

intestinal court et arqué. Le foie, gros et divisé

eu trois lobes, fournit une huile blanche et fine;

il y a une sorte de pancréas et une rate rougeâ-

tre. Cette réunion d'une rate, d'un pancréas et

d'un foie huileux et volumineux, est une nou-

velle preuve de l'existence de cette vertu très-

dissolvante que nous avons reconnue dans les

différents sucs digestifs des poissons; vertu

très-active, utile à plusieurs de ces animaux

pour corriger les effets de la brièveté du canal

alimentaire, et nécessaire à tous pour compen-

ser les suites de la température ordinaire de

leur sang, dont la chaleur naturelle est trèfr

peu élevée.
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Le corps do 'a bâtis renferme trois cavités,

que nous retrouverons en tout ou en partie

dans un assez grand nombre de poissons , et

que nous devons observer un moment avec

quelque attention. L'une est située dans la par-

tie antérieure du crâne, au-devant du cerveau
;

la seconde est contenue dans le péricarde; et

la troisième occupe les deux côtés de l'abdomen.

Cette dernière cavité communi([ue à l'extérieur

par deux trous placés l'un à droite et l'autre à

gauche vers l'extrémité du rectum ; et ces trous

sont fermés par une espèce de valvule que l'ani-

mal fait jouer a volonté.

On trouve ordinairement dans ces cavités
,

et particulièrement dans la troisième, une eau

salée, mais qui renferme le plus souvent beau-

coup moins de sel marin ou de muriate de

soude
,
que l'eau de la mer n'en tient commu-

nément en dissolution. Cette eau salée, qui

remplit la cavité de l'abdomen, peut être pro-

duite dans plusieurs circonstances par l'eau de

la mer, qui pénètre par les trous à valvule

dont nous venons de parler, et qui se mêle

dans la cavité avec une liqueur moins chargée

de sel , filtrée par les organes et les vaisseaux

que ie ventre renferme. i\ous pouvons aussi

considérer cette eau que l'on observe dans la

cavité de l'abdomen, ainsi que celle que pré-

sentent les cavités du crâne et du péricarde

,

comme de l'eau de mer, transmise au travers

des enveloppes des organes et des vaisseaux

voisins, ou de la peau et des muscles de l'ani-

mal, et qui a perdu dans ce passage, au milieu

de ces sortes de cribles, et par une suite des affi-

nités auxquelles elle peut avoir été soumise, une

partie du sel qu'elle tenait en dissolution. Il est

aisé de voir que cette eau , à demi dessalée au

moment où elle parvient à l'une des tn is cavi-

tés, peut ensuite se répandre dans les vaisseaux

et les organes qui l'avoisinent, en suintant,

pour ainsi dire , par les petits pores dont sont

criblées les membranes qui composent ces or-

ganes et ees vaisseaux; mais voilà tout ce que

l'état actuel des observations faites sur les raies,

et particulièrement sur la bâtis, nous permet

de conjecturer relativement à l'usage de ces

trois cavités de l'abdomen, du péricarde et du

crâne, et de cette eau un peu salée qui imprè-

gne presque tout l'intérieur des pois:^0)is ma-

rins dont nous nous occupons, de même que

l'air pénètre dans presque toutes les parties

des oiseaux dont l'atmosphère est le vrai séjour.

Nous ne devons pas répéter ce que nous
avons déjà dit sur la nature et la distribution
des vaisseaux lymphatiques des poissons, ex

particulièrement des raies; mais nous devons
ajouter à l'exposition des parties principales
de la bâtis, que les ovaires sont cylindriques
dans lo» femelles de cette espèce : les deux ca-

naux par lesquels les œufs s'avancent vers
l'anus à mesure qu'ils grossissent, sont le plus
souvent jaunes; et leur diamètre est d'autant

plus grand ([u'il est plus voisin de l'ouverture

commune par laquelle les deux canaux commu-
niquent avec l'extrémité du rectum.

Ces œufs ont une forme singulièie , très-dif-

férente de celle de presque tous les autres œufs
connus, et particulièrement des œufs de pr: -

que tous les poissons osseux ou cartilagineu:..

Ils représentent des espèces de bourses ou de
poches composées d'une membrane forte et

demi-transparente, quadrangulaires
,
presque

carrées, assez semblables à un coussin, ainsi

que l'ont éerit Aristote et plusieurs autres au-
teurs', un peu aplaties, et terminées, dans
chacun de leurs quatre coins

,
par un petit ap-

pendice assez court que l'on pourrait comparer
aux cordons de la bourse. Ces petits appendices

un peu cylindriques et très-delies sont souvent
recourbés l'un vers l'autre; ceux d'un bout
sont plus longs que ceux de l'autre bout; et la

poche à laquelle ils sont attachés a communé-
ment six ou neuf centimèties (deux ou trois

pouces ou environ) de largeur, sur une lon-

gueur à peu près éi: île.

Il n'est pas surprenant que ceux qui n'ont

observé que superficiellement des œufs d'une

forme aussi extraordinaire, qui ne les ont pas

ouverts, et qui n'ont pas vu dans leur intérieur

un fœtus de raie, n'aient pas regardé ces po-

ches ou bourses comme des œufs de poissons

,

qu'ils les aient considérées comme des produo»

tions marines particulières, qu'ils aient cru

même devoir les décrire comme une espèce d'a-

nimal. Et ce qui prouve que cette opinion asse?

naturelle a été pendant longtemps tres-rcpan-

due, c'est que l'on a donné un nom particuliei

à ces œufs , et que plusieurs auteurs ont ap-

pelé une poche ou coque de raie Mus murinus^

Rai marin ^.

< Rondelet, p.irt. K . 1. «2. p. -71.

2 Les Grecs modernes. les Tuics, et aiieliiiies autres Orien-

taii.\, re-;,irdent, ilit on, la luiiiéu qui séli:vi d'œufs de baîi»

et d'auUPs nies jelés sur des''':a!buns, et qui par\,enl, par
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Ces ceufs ne sont pas en tics-ijraïKl nombre

dans le corps des femelles, et ils ne s'y déve-

loppent pas tous a la fois. Ceux qui sont placés

Je plus près de l'ouverture de l'ovaire , sont les

pircmiers formés au point de pouvoir être fécon-

dés; lorscju'ils sont devenus
,
par cette espèce

Ù£ maturité , assez pesants pour gêner la mère

et l'avertir, pour ainsi dire
,
que le temps de

donner le jour à des petits approche , elle s'a-

Tance erdinairement vers les rivages , et y
cherche, ou des aliments particuliers, ou des

asiles plus convenables, ou des eaux d'une

température plus analogue à son état. Alors le

mêle la rcvlierche, la saisit, la retourne pour

ainsi diie, se place auprès d'elle de manière

que leurs côtés inférieurs se correspondent , se

cdleen quelque sorte à son corps, s'accroche

à elle par le moyen des appendices particuliers

que nous avons décrits, la serre avec toutes ses

nageoires ventrales et pectorales , la retient

avec force pendant un temps plus ou moins

long, réalise ainsi un véritable accouplement;

et, se tenant placé de manière que son anus

scfil très-voisin de celui de sa femelle , il laisse

échapper la liqueur séminale, qui, pénétrant

|usqu'à l'ovaire de celle contre laquelle il se

presse, y féconde les deux ou trois premiers

œufs que rencontre cette liqueur active, et qui

sont assez développés pour en recevoir l'in-

fluence.

Cependant les coques fécondées achèvent de

grossir; et les œufs moins avancés, recevant

aussi de nouveaux degrés d'accroissement, de-

viennent chaque jour plus propres à remplacer

ceux qui vont éclore , et à être fécondés à leur

tour.

Lorsque enfin les fœtus renfermés dans les

coques qui ont reçu du mâle le principe de vie,

sont parvenus au degré de force et de grandeur

qui leur est nécessaire pour sortir de leur enve-

loppe, ils la déchirent dans le ventre même de

leur mère, et parvieunentà la lunnère tout for-

més, c«mme les petits de plusieurs serpents et

de plusieurs q ;adrupèdes rampants qui n'en

sont pas moins ovipares'.

D'autres œufs , devenus maintenant trop gros

pour pouvoir demeurer dans le fond des ovai-

res, sont, pour ainsi dire, chassés par un or-

temayeii de certai' es préiaiitHins, il;inslab()ucLeetilans le

DOT, c .luine lin iits-bou remûde contre les iièvres iutermit-

tenira.

' Xjniist. Dat des seipcnU et celle cies quad. ov.

gane qu'ils compriment; et, repoussés vers

l'extrémité la plus large de ce même organe,

ils y remplacent les coques qui viennent d'é-

clore, et dont l'enveloppe déchirée est rejetée

par lanus à la suite de la jeune raie. Alors une

secoi^.de fécondation doit avoir lieu; la femelle

souffre de nouveau l'approche du mâle ; et

toutes les opéiations que nous venons d'expo-

ser se succèdent jusqu'au moment où les ovai-

res sont entièrement débarrasses de bourses ou

de coques trop grosses pour la capacité de ces

organes.

L'on a écrit que cet accouplement du njâle

et de la femelle se répi'tait presque tous les

mois pendant la belle saison ; ce qui suppose-

rait peut-être que près de tiente jours s'écou-

lent entre le moment où l'œuf est fécondé et

celui où il éclôt , et que par conséquent il y a
,

dans l'espèce de la balis, une sorte d'incuba-

tion intérieure de près de trente jours.

Au reste, dans tous ces accouplements suc-

cessifs , le hasard seul ramone le même mâle

auprès de la même femelle; et si les raies ou

quelques autres poissons nous montrent au mi-

lieu des eaux l'image d'une sensibilité assez

active, que nous offrent également au scindes

flots les divers cétacées, les phoques, les la-

mantins , les oiseaux aquatiques
,

plusieurs

quadrupèdes ovipares, et particulièrement les

tortues marines, avec lesquelles l'on doit s'a-

percevoir fréquemment que les raies ont d'as-

sez grands rapports, nous ne veirous au milieu

de la classe des poissons, quelque nombreuse

qu'elle soit
,
presque aucune apparence de pré-

férence marquée , d'attachement de choix
,

d'affection pour ainsi dire désintéressée, et de

constance même d'une saison.

Il UTive quelquefois que les œufs non fécon-

dés grossissent trop promptement pour pouvoir

demeurer aussi longtemps qu'à l'ordinaire dans

la partie antérieure des ovaires. Pousses alors

contre les coques déjà fécondées, ils les pres-

sent et accélèrent leur sortie; et, lorsque leur

action est secondée par d'autres causes . il ar-

rive que la botis mère est obiiiiée de se débar-

rasser des œufs qui ont reçu la liqueur vivi-

fiante du mâle, avant que les fœtus en soient

sortis. D'autres circonstances analoiiues peu-

vent produire des accidents semblables ; et

alors les jeunes raies éclosent comme presque

tous les autres poissons, c'est-à-dire hors du

ventre de la femelle : les coques , dont elles
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doivei\t se déo:aser, peuvent même être pondues

plusieurs jours avant que le fœtus ait assez de

force pour déchirer l'enveloppe qui le renferme;

et, pendant ce temps plus ou moins long, i! se

nourrit, comme s'il était encore dans le ventre

de sa mère , de la substance alimentaire conte-

nue dans son œuf , dont l'intérieur présente un

jaune et un blanc très-distincts l'un de l'autre.

L'on n a pas assez observé les raies bâtis pour

savoir dans quelle proportion elles croissent re-

lativement a la durée de leur développement

,

ni pendant combien de temps ellis continuent

de grandir : mais il est bien prouvé par les re-

lations d'un trcs-grand nombre de voyageurs

dignes de fol
,
qu'elles parviennent à une gran-

deur assez considérable pour peser plus de dix

myriagrammes (deux cents livres ou environ)',

et pour que leur chair suffise à rassasier plus

de cent persoimes -. Les plus grandes sont celles

qui s'approchent le moins des rivages habités

,

même diuis le temps où le besoin de pondre
,

ou celui de féconder les oeufs, les entraîne vers

les côtes de la mer; l'on dirait que la difliculté

de cacher leur grande surface et d'échapper à

ieurs nombreux ennemis dans des parages trop

fréquentes , les tient éloignées de ces plages :

mais, quoi qu'il en soit, elles satisfont le dé-

sir, qui les presse dans le printemps, de s'ap-

procher des rivages, en s'avançant vers les

bords écartés d'iles très-peu peuplées, ou de

portions de continent presque désertes. C'est

sur ces côtes , où les navigateurs peuvent être

contraints par la tempête de chercher un asile,

et où tant de secours leur sont refusés par la

nature, qu'ils doivent trouver avec plaisir ces

grands animaux , dont un très-petit nombre

suffit pour réparer, par un aliment aussi sain

qu'agréable, les forces de l'équipage d'un des

plus gros vaisseaux.

Mais ce n'est pas seulement dans des mo-
ments de détresse que la bâtis est recherchée :

sa chair blanche et délicate est regardée, dans

toutes les circonstances, comme un mets ex-

cellent. A la vérité , lorsque cette raie vient

' On peut voir clans Labat et dans d'autres voyageurs ce

qu'ils disent di- rjics de 4 mètres ( t iiviron 12 pieds) de lori-

gu iir ; m <is di's observations récentes et assez multipliées

attribuent u\ b.itisune lun^ueur plus étendue. Ou peut v( ir

aussi d.ius I liistone naturelle de la Fr.ince éipiinoxiale, p;ir

Bdrrèie, la d(;s rioiiundu tuuuveuienl couimuniiiué aux eaux

de la merp r l s grandies raies, et dont nous avons pailé au
coramencciiK ni lif lei article.

' GousuUcz Willughl)y.

d'être prise
, elle a souvent un goiit et une

odeur qui déplaisent; mais, lorsqu'elle a été

conservée pendant quelques jours, et surtout
lorsqu'elle a été transportée à d'assiz grandes
distances, cette odeur et ce goût se dissipent,

et sont remplacés par un goût très- agréable.

Sa chair est surtout très^bonne à manger après

son accouplement; et si die devient dute vers

l'automne, elle reprend pendant l'hiver les qua-

lités qu'elle avait perdues.

On pêche un très-grand nombre de bâtis s.ur

plusieurs côtes; et il est même des rivages où
on en prend une si grande quantité, qu'on les

y prépare pour les envoyer au loin, comme la

morue et d'autres poissons sont prép.irés à

Terre-Neuve, ou dans d'autres endroits. Dans
plusieurs pays du nord, et particulièrement

dans le Holstein et dans le Schleswig, on les fait

séchera l'air, et on les envoie ainsi desséchées

dans plusieurs contrées de l'Europe, et particu-

lièrement de l'AlIemagîie.

Examinons maintenant les différences qui

séparent la bâtis des autres espèces de raies.

LA RAIE OXYRINQUE».

Raja oxyrinchus, Linn., Lacep. ',

C'est dans l'Océan, ainsi gxie dans la Médi-
terranée, que l'on rencontre cette raie, qui a de

très-grands rapports avec la bâtis. Elle en dif-

fère cependant par plusieurs caractères, et par»-

ticulièremetit par les aiguillons que l'on voit

former un rang, non-seulement sur la queue,

* Jlen.e, dans queli|ues départ, niéiid. — Sot. — Ciluiio
— Floasade. — Pei osa r«.«, dans plus. ci.iitré<;s d'Italie.

—

Li'ntitladc. sur cpieUiues eùti s de Fianee baisnees p r la Jié

ditiTrsnée. — IXoja tnucoso. — Rnjn b V'i!~n. - /!. i,/éin\

Danbenton, Enc. niélli. — « Ilaia aeuleoi mu liiiune uiiu o in

€ dorso cauiJa:,ue. n Bluch.Hist. nat. des puisons pai(ie5

p. 57, n. 2, [)i. ^0. — Raie uléne. . Bonnalene, pi oe l'Eue,

méth. — «Uija varia, tubeiculis dec' m n niclio lioisi. »

Artedi ,
gen. 72, syn. 101. — t l.eiobaïus pustiilis inernii-

bus, etc., etc., etc. » Klein, miss. pisc. 3. p 3'j, m. 8 — R/iic

au long bec, oxyrinchos, Roniielel, part. I . l. li, c. 6.— .1/j-

ralelus, Eélon, Aquat., p. 79. — Rajn, Salv., Aqu.a.. p. H8,

b. 150.— Jonstnn, pisc , p. 33. pi. (0, tig. I, 2.— Alilrov. nd,,

pisc, p. 4j0. — Gcsner, A<iuat.. p 709, icon. aniin., p 129.

— Willu Idiy, Ichlb., p. 71, tab. d. 1. — Haja ojytinchos

major, liai, pisc, p. 20. n. 3. — Shaipnuôedraii.Pen-

n.mt, Brit. Zool. 3, p. 6'i, n. 2. — Clailnirl.e.C.e^n. TliieiL ,

p. GS, l). — Raie au, lomj bec, Valnio:it de liouiire, Uici.

d'hist. nat.

' M.Ni. de IJlainville et Cuvier reniarinent ipie la ligure qui

porte ce nom dans l'ouvrage ds .M. de L .(^,.^(16 , se rappo: te

à une autre espèce à museau tri's conit. .M, Cuwer y voit,

ainsi que d jis la plauciie 80 ile Blo, h, I. lUija ftillonica de

Linuée ou Haie Chardon. Rundel., 3jG. D.
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comme ceux que présente la bâtis, mais encore

sur le dos. Elle a le devant de la tète terminé

par une pointe assez aiguë pour mériter le nom

d'Ox'jrinqiie ou Bec pointu, qu'on lui donne

depuis longtemps. Auprès de cliaque œil, on

aperçoit trois grands aiguillons; le dos en mon-

tre quelquefois deux trcs-forts; et l'on en dis-

tingue aussi un assez grand nombre de petits

et de faibles répandus sur toute la surface su-

périeure du corps. Quelquefois la queue du

mâle est armée non-seulement d'une, mais de

trois rangées d'aiguillons. L'on voit assez sou-

vent d'ailleurs les piquants qui garnissent la

queue du mâle ou celle de la femelle, plus

longs et plus gros les uns que les autres, et

placés de manière qu'il s'en présente alternati-

vement un plus grand et un moins grand. Au

reste, nous croyons devoir prévenir ici que

plusieurs auteurs ont jeté de la confusion dans

l'histoire des raies, et les ont supposées divi-

sées en plus d'espèces qu'elles n'en forment

réellement, pour avoir regardé la disposition,

le nombre, la place, la figure et la grandeur des

aiguillons, comme des caractères toujours con-

stants et tjujours distinctifs des espèces. Nous

nous sommes assurés, en examinant une assez

grande quantité de raies d'âge , de sexe et de

pays différents, qu'il n'y a que certaines distri-

butions et certaines formes de piquants qui ne

varient ni suivant le climat, ni suivant le sexe,

ni suivant l'âge des indi\idus, et qu'il ne faut

s'en servir pour distinguer les espèces qu'a-

près un long examen, et une comparaison at-

tentive de ce trait de conformation avec les au-

tres caractères de l'animal.

Le dessous du corps de l'oxyrinque est blanc,

et le dessus est le plus souvent d'un gris cen-

dré, mêlé de rougeâtre, et parsemé de taches

blanches , de points noirs , et de petites taches

foncées, qui, semblables à des lentilles, l'ont

fait nommer Lenltllade dans quelques-uns de

nos départements méridionaux.

On a vu des oxyriuques de deux mètres et

t.ois décimètres ( environ sept pieds ) de long

,

^ur un peu plus d'un mètre et six décimètres

'cinq pieds, ou à peu près) de large.

La chair de l'espèce que nous décrivons est

aussi bonne à manger que ceUe *ia la bâtis.

HISTOIRE NATURELLE

LA RAIE MUSEAU-POINTU,

Raia rostrata, Laccp., Blainv., Riss. •,

ET

LA RAIE COUCOU,

Raia Cuculus, Lacep. '.

C'est d'après des notes très-bien faites , de^

dessins très-exacts, ou des individus bien cow-

servés , envoyés par le savant et zélé M. Noël

de Rouen, que nous ferons connaître ces deux

raies.

La raie museau-pointu a beaucoup de rap-

ports avec l'oxyrinque ; mais, indépendamment

des traits véritablement distinctifs de ces deux

poissons , la première ne parvient guère qu'au

poids de deux ou trois kilogrammes, pendant

que l'oxyrinque pèse souvent jusqu'à douze ou

treize myriagrammes. La couleur de cette même
raie à museau pointu est d'un gris léger. J'ai

reçu de M . Noël deux individus de cette espèce,

l'un mâle, et l'autre femelle. La femelle diffé-

rait du mâle par de petits aiguillons qu'elle

avait au-dessous du museau et à la circonfé-

rence du corps.

La partie supérieure de la raie coucou est

bleuâtre, ou d'un brun fauve, et l'inférieure

d un blanc sale. L'ouverture de la bouche est

petite ; mais les orifices des narines sont grands,

et l'animal peut les dilater d'une manière re-

marquable. On voit dans l'intérieur de la

gueule, au delà des dents de la mâchoire supé-

rieure, une sorte de cartilage dentelé, placé

transversalement. Les raies coucous sont moins

rares vers les côtes de Cherbourg qu'aupr.s de

l'embouchure de la Seine. On en pêche du poids

de quinze kilogrammes. Le tissu de leur chair

est très -serré. La forme de leurs dents, qui

sont aiguës , ne permet pas de les confondre

avec les raies aigles, ni avec les pastenagues
,

malgré les grandes ressemblances qui les en

rapprochent,

LA RAIE MIRALET K

Raia Miralelus, Roud., Gmel., Lacep.

Cette raie
,
que l'on trouve dans la Méditer-

* M. de lilainville place ce poisson entre la raie miroir et la

raie mirulcl , el M. lUsso le rappruclie de la raie oiyrinque.

iv

'La raie coucou appartient à la division des pastenagups.

Selon M. Cuvier, elle constitue une espèce pariiculière. M.

! Mirallct , sur qucl^U' s côle» françaises de la iléditerra^
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ranée, présente un assez grand nombre d'ai-

guillons; mais ils sont disposés d'une manière

différente de ceux qu'on observe sur la bâtis et

l'oxyrinque. Premièrement, de petits aiguillons

sont disséminés au-dessus et souvent au-des-

sous du museau. Seeondement, on en voit de

plus grands autour des yeux, et la queue en

montre trois longues rangées. Quelquefois on

en compte deux grands, et isolés sur la partie

antérieure de la ligne du dos , et assez près des

yeux ; et quelquefois aussi les deux rangées ex-

térieures que l'on remarque sur la queue ne

s'étendent pas, comme le rang du milieu
,
jus-

qu'à l'extrémité de cette partie. Chacune de ces

rangées latérales est aussi, sur quelques indi-

vidus, séparée du rang intérieur par une suite

longitudinale de piquants plus courts et plus

faibles; ce qui produit sur la queue cinq ran-

gées d'aiguillons grands ou petits, au lieu de

trois rangées. Au reste, non-seulement l'on voit

sur cette même partie les deux nageoires aux-

quelles nous avons conservé le nom de dorsa-

les ; mais encore sou extrémité , au lieu de finir

eu pointe comme la queue de la bâtis , est ter-

minée par une troisième nageoire.

Le dessus du corps du miralet est d'un brua

ou d'un gris-iougeàtrC; parsemé de taches dont

les Quances paraissent varier suivant l'âge , le

sexe ou les saisons ; et l'on voit d'ailleurs sur

chacune des nageoires pectorales une grande

tache arrondie, ordinairement couleur de pour-

pre, renfermée dans un cercle d'une couleur

plus ou moins foncée, et qui, comparée par les

uns à un miroir, a fait donner à l'animal, dans

plusieurs de nos départements méridionaux, le

nom de Petit miroir, Miralet ou Miraillet, et,

paraissant à d'autres observateurs plus sembla-

ble à un œil , à un iris avec sa prunelle , a fait

appliquer à la raie dont nous traitons l'épl-

thète (ïoculée (ocellata).

Mais si la nature a donné aux miralets cette

sorte de parure , elle ne paraît pas leur avoir

née. — Eavracol, sur quelques bords de la mer Adriatique,

et particulièrement à Venise.— ^/s(7/a, à Uoine. — Mirail-
let, Uaulietiton, Enc. niéth. — Muaillcl, Bonuaterre, pi. de
l'Enc. niLth. — « Raja durso ventreiue glabris , aculeis ad

« oculos, temoiiueeorum ordineincauda. » Mus. ailolph., fr.

2, p. 30. — Id, Arteai, gen.72, spcc. 101. — Groiiov. Zooph.,

135. — Dasybatus in utiotiue doisi latere macula magnâ
« oculi simili, etc. » Klein, miss. pisc. 3, p. 33, n. 2. — Raja
sieltaris, Salvian., Ayuatil., p. lôO. — Raja ocutala , Jons-

ton, pisc. tab. 10, fig. 4. — Willughby, kblh. l'I. — Raja
levis oculala, liai, pisc., p. 27. — Raif oaïUe, Raie mirail-

let, Rondelet, part. \, 1. \2, c. 8. — Raie lisse à miroir, ou
mirailkl, Valmoat de Bomare, Uict. d'hist. uat.

départi la grandeur. On n'en trouve communé-
ment que d'assez petits ; et d'ailleurs leur chair

ne fournit pas un aliment aussi sain ni aussi

agréable que celle de la bâtis ou celle de l'oxy-

rinque.

LA RAIE CHARDON '.

Raia fulionica, Lina , Laccp. '.

Le nom de Chardon que porte cette raie , in-

dique le grand nombre de petits piquants dont

toute la partie supérieure de son corps est hé-

rissée; et, comme ces aiguillons ont beaucoup

de rapports avec les dents de fer des peignes

dont on se sert pour fouler les étoffes , ou l'a

aussi nommée raie à foulon (Raja fulionica).

Elle a d'ailleurs une rangée d'assez grands ai.

guillons auprès des yeux, et au moins deux

rangées de piquants sur la queue. La couieur

du dessus de son corps est d'un blanc jaunâtre,

avec des taches noires ou d'une nuance très-

foncée , et celle du dessous da corps est d'un

blanc éclatant, qui , réuni avec la nuance blan-

châtre du dos, lui a fait donner le nom de Che-

val blanc [white horse) dans quelques endroits

de l'Angleterre. Ou la pèche dans presque tou^

tes les mers de l'Europe.

LA RAIE RONCES

Raia Rubus, Linu., Lacep , Cuv. '.

Ce poisson est bien nommé; de toutes les

raies comprises dans le sous-genre qui nous oc-

' Raie Chardon, Daubenton, Enc. mi^th.

—

Raie Chardon,

Bonnaterre, pi. de l'Enc métli.— « U;<ja dorso toti> aculeato,

« aculeoruiu (ndine simplici adonilos, dnpliciin cauila. » Ar-

tedi, gen. 72. syn. \0l. — Raja fullunira, (icsner, Aquat.

797. — Haie à foulon , Raja fullonua , Rondelet , p.irt. I,

1. 12, c. 16. — Rfija asTpera nostras, tke white horse dicta

Willughby. p. 72. — Rai, p. 27. — Raie à foulon, Raja fui

lo7iica, Valm lUt de Bomai-e, DiC. d'hist. nat.

' Dans ricbihyologie de Bloch et dans la iiremière édition

de l'ouTage de M. de Lacépède, cette riie est représentée

sous le nom de Raie oiyrliynque. .M. de Blainville jugea pro-

pos de lui réunir la R^iie très rude, Raia aspfrrima de Ron-

delet; la Riiieûpre, Rtiia aspera du même; la Raie Eglantier,

Raia Eylant'ria de M. Bosc. et les R. rincrea, aspera.et

wacntata de Duli.imel ; mais M. Risso repousse tous ces rap-

pniclieni'Mile. D.

• « R;ija or.'iiic aculeorum in dorso unico , tribusque m

* L'opinion de M. Cuvier est que le Raia Bâtis rie Pen.

nant, Zool. 30, n'est autre chose que cette r.iie ronce de

M. .le Lacépède; et, selon lui. le Raia Rubus de Bloch, 84,

qui est le Raia clavala de Willughby. en est une T;iriéié re-

marquable par quelques boucles oparses en dessus et eu des-

sous. Une autre variété est le Raia oculata atpera de Ron-

delet. O.
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cupe , la ronce est en effet celle qui est armée

des piquants les plus forts, et qui en présente

le plus grand nombre. Indépendamment d'une

rangée de gros aiguillons
,
que l'on a compares

à des clous de fer, et qui s'étendent sur le dos,

indépendamment encore de trois rangées sem-

blables qui régnent le long de la queue, et qui,

réunies avec la rangée dorsale , forment le ca-

ractère distinctif de cette espèce, on voit ordi-

nairement deux piquants auprès des narines :

on en compte six autour des yeux
,
quatre sur

la partie supérieure du corps, plusieurs rangs

de moins forts sur les nageoires pectorales,

dix très-longs sur le côté inférieur de l'animal :

tout le reste de la surface de cette raie est hé-

rissé d'une quantité innombrable de petites

pointes; et, comme la plante dont elle porte le

nom, elle n'offre aucune partie que l'on puisse

toucher sans les plus grandes précautions.

Mieux armée que presque toutes îes autres

raies, elle attaque avec plus de succès, et se

défend avec plus d'avantage ; d'ailleurs ses ha-

bitudes sont semblables à celles que nous

avons exposées en traitant de la bâtis; et on la

trouve de même dans presque toutes les mers

de l'Europe.

Le dessus de son corps est jaunâtre, tacheté

de brun; le dessous blanc; l'iris de ses yeux

noir; la prunelle bleuâtre. On compte de cha-

que côté trois rayons dans la nageoire appelée

ventrale , six dans celle à laquelle le nom d'a-

nale a été donné ; et c'est dans cette espèce

particulièrement que l'on voit avec de très-

grandes dimensions ces appendices ou crochets

que nous avons décrits en traitant de la bâtis,

et que présentent les mâles de toutes les espèces

de raies.

LA RAIE CHAGRINÉE *.

Raia coriacea. (Espèce ùouteuse.)

Le corps de ce poisson est moins large , à

t cmdn, • Bloch, Hist. nat. drs poissons, 3 , pi. 83 et 84. —
• Dasybatus elcvaius, s|iiiiis cla\is fcrrei^ similibus; dasyba-

t tus clavatus rostro acuto;d.isybatus rostro aculissimo.etc.»

Rlein, miss. pisc. 3, p. 3fi, n. 6, 7 et 8. —Pniie ronce, B -nna-

terr.e, pi. de l'F.nc. méth.

—

Pinja proprié dicta ,Bé\nn,

^u:il., p. 79—Raie cru daiie, Roudell,i).irX. i, 1. 12, c. 14.

^ Gesaer, Aquat., p. 795 797. le. an., p. 133-13". Tliierb.,

p. Il , 72. — Aldrov.. pisc, p. 4 50-462. — Willupliby, iclitli.,

p. 7.i-7S;t3b. d., 2, fig. 1, 3et4, — P,ai,pisc.,p. ^6. n.2-5.—
JonstOB, pisc, tab. 10, fig. 3, G; tab. 11, flg. 2, 5 — Rjugh
ray, Pennant, Bnt. Zool. 3/ p 6fi, n. 3 — Raie cardaire,

Raja spiiwsa, Valmonl de Boiiiare, Dict. d'hist. nat.

* Pennant, Zool. brit., t. Ill, p. 84, n. 34, — Raie chiigri-

»ée, Bonnaterrc, pi. de l'Enc. méth.

proportion de sa longueur, que celui de la plu-

part des autres raies. Son museau est long,

poiîitu , et garni de deux rangs d'aiguillons. On
voit quelques autres piquants placés en demi-

cercle auprès des yeux , dont l'iris a la couleur

Qu saphir. Les deux côtés de la queue sont ar-

més d'une rangée d'aiguillons ou d'épines, en-

tremêlés d'un grand nombre de petites pointes.

Le dessous du corps est blanc; et le dessus,

qui est d'un brun cendré présente, surtout

dans sa partie anlérieure, des tu'bercnles sem-

blables à ceux qui revêtent la peau de plusieurs

squales, particulièrement celle du requin, et qui

font donner à ce tégument le nom de Peau de

chagrin '

LA RAIE BLANCHE 2,

Raia alba, Lacep., Blainv.

ET

LA RAIE BORDÉE.

Raia niarfiinata, Lacep.., BlainT.

Ces deux raies ne sont pas encore connues

des naturalistes. M. Noél de Bouen a examiné

plus de deux cents individus de l'espèce à la-

quelle nous avons conservé le nom de Bbouke,

que lui donnent les pécheurs. La couleur du

dos de cette raie n'est pas aussi claire que celle

du ventre, mais beaucoup moins foncée que

les nuances offertes par la plupart des pois-

sons de son genre. L'échancrure que la forme

de la tête fait paraître entre cette partie et les

pectorales , donne à ces nageoires un jeu plus

libre et des mouvements plus faciles. L'épais-

seur, ou, ce qui est la même chose, la hauteur

du corps de la raie blanche, doit être remarquée.

La raie bordée ne parvient pas ta de grandes

dimensions. M. Noél en a vu des individus à

Dieppe, à Liverpool, à Brighton. La peau du

dos est très-fine sur ce poisson; et la couleur

de cette peau parait d'un fauve-clair. Le mu.

seau présente la même nuance lant en dessus

qu'en dessous; et d'ailleurs il est transparent.

Une teinte noire, semblable à celle de la bor-

dure inférieure, distingue la queue et les nageoi-

res attachées à cette partie.

Nous devons la description et le dessin de

ces deux espèces au zèle de VI. Noël.

Dans l'oidie des raies et ib i par M. de Lacépède, la Raie

Coucou d(;ciite à la page 312, doit elie placée ici. D.

* haie à zone bruiie- NucI, Dûtes luauuscrites.
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LA r;AlE TORPILLE «.

Raia Torpédo ; Linn., Lacep. ; Torpédo unimaculata,

Nai-ke, mariiioi-ata et Galvani, Riss., Cuv. ".

La forme, les habitudes et une propriété re-

msi'qu^.ble de ee poisson, l'ont rendu depuis

lor.iïtcmps rolijet de l'attention des physiciens.

Le vulgaire l'a admiré, redouté, métamor-

)hosé dans un animai doué d un pouvoir pres-

que surnaturel ; et la réputation de ses qualités

vraies ou fausses s'est tellement répandue

,

même parmi les classes les moins instruites des

différentes nations
,
que son nom est devenu

populaire , et la nature de sa force , le sujet de

plusieurs adages. La tète de la torpille est beau-

coup moins distinguée du corps proprement dit

et des nageores pectorales, que celle de pres-

que toutes les autres raies ; et l'ensemble de

son corps, si on en retranchait la queue, res-

semblerait assez bien à un cercle, ou, pour

mieux dire, à un ovale dont on aurait supprimé

un segment vers le milieu du bord antérieur.

L'ouverture supérieure de ses évcnts est ordi-

nairement entourée d'une membrane plissée

,

qui fait paraître cet orifice comme dentelé. Au-

* Troiijnlle, Donnillioiise, à Marseille. — Poule de mer,

dans plus, départ iiiéndionaux. — Tremoise, à Bordeaux.

— Iraiii, sur 1< s côt s voisin s d.^ Saint- Jean-ile-Luz.— Tre-

morise, Balte potta, à Géins. — Ochialclla. Onda:ella,a.

Rotne. — Ciainp /Uh, en Angh^erre. — Raie lurpillc, U 4i-

beiitcin, Eiii;. ni' tli. — liloch. pi. 123. — Haie torpille, Bon-

natciTf, pi. de l'Eue, méih. — Rnja tila lœvis, Artedi, gen.

73, syn. <02. - Mus. adol., fr. 2, p. 3 •'.— Gronov. Z 0|)h. 133,

tab. 9. fig. 3— Aiist., 1. 2. c 13, 13; 1.5, c.o, i I; i. 6, C. (0, 1 1;

1.9, c. Ô7.— .-Eljaii., I. 1,0.36; 1.3, c.37; 1. 9, C. 14.— Oppian.,

1. t, p. 3; 1. 2, p. 52. — Atlien., 1. 7, p. SU. — JS/ivcos. Cub.,

1. 5. c. 62, fol. «S. — Turpcd ; Plin., 1. 9, c. 16, 24, 42, 51; et

1. 32. c. H. — P. Jov.. c. 28. p. 1(0. - Torpl e, Ronddet,

p. 1,1. 12,0. IS. — Occliiatella, Salvian.. f. M2, 14'.—

Jori.ston. I. l.lit. 1, c. 3, a. S. puiict. I, tah. 9, lig.3. 4.— Cli.ir-

let., p 121) — M.iUliiol. in Diosi., 1. 2, c. 13, p. 2S8. — bidli
,

mus. princ, para? 38. — Mus. bericr., p 57.tib.2G.— lila-;.,

Anat. aiiiui.. p. 503. — Uedi , Exper., p. 33 — Kœinpfer,

Amcenit. exot., p. 509, I.iIj. 510. — Mus. riciitcr., p. 368. —
J. Scoriia nat. et iiict. -Mil, 1. 1, c.7,p.48. — « Narcc/Cion

t denipui caudà cucularis, » Klein, miss. pisc. 5, p. 31. n. 1.

— « Tiirpedo niaculis penta?;oui è positis nigris , > Shaw,
Trav. ap,i.. p. 31. n.jô. — Torpédo, Kai.— Toipedo, Willu-

gliby, p. 81. - Torpédo ocul.ita piini.i, lor(iedoniaculosa,

« ettorpeilo niaculdsa siiiiina, • Gesner (genn.) fol. 74 b, et

73 a.— Torpédo Salviani maculo^a, Aldrovand., lib. 3. cap.

45, p. 417.— Torpédo oculaia, Bélon.— Toryedo, turpigo.

slvpescor, Leme-y, Dict. des drogues .simples, p. 887.

—

Cramp-rnii, Henninl, Bdt. Zool., t. 111, p. 67. — Torpille,

torpéde, tremble, Duh.imcl, Traité des pêi;hes, part. 2, sect.

9, C. 3, [). 28'>, pi. \'S.— Haja lorpedo. Tola lœvis. Brùnn.
pis;', mass., p 1. — Barlhol. Acta hafn. 5, obs. 97. — Roau-
mur, Meiu. de l'Acad. des Sciences, (714. — Ringle, Disc, on
Ihe torpeilo. I.(ind. 1774.

' Sims le mira unnpiedeflaia Torpcdo, on a longtemps
confondu plusieurs espèces dont nous rapportons les roms
d'après M. Risso. D.

tour de la partie supérieure de son corps et au-
près de l'épine dorsale, on voit une as.«;oz

grande quantité de petits trous d'où suinte une
liqueur muqueuse, plus ou moins abondante
dans tous les poissons , et qui ne sont que les

ouvertures des canaux ou vaisseaux particuliers

destinés à transmettre ce suc visqueux aux dif-

férentes portions de la surface de l'animal.

Deux nageoires nommées dorsales sont placées

sur la queue ; et l'extrémité de cette partie est

garnie d'une nageoire, et divisée, pour ainsi

dire, par cette même extrémité, en deux lobes,

dont le supérieur est le plus grand.

La torpille est blanche par-dessous; mais la

couleur de son côté supérieur varie suivant

l'âge, le sexe et le climat. Quelquefois cette

couleur est d'un brun cendré, et quelquefois

elle est rougeàtre
;
quelques indiviùus présen-

tent une seule nuance , et d'autres ont un très-

grand nombre de taches'. Le plus souvent on

en voit sur le dos cinq très-grandes, rondes,

disposées comme aux cinq ar.gles d'un penta-

gone, ordinairement d'un bleu foncé, entou-

rées tantôt d'un cercle noir, tantôt d'un cercle

blanc, tantôt de ces deux cercles placés l'un

dans l'autre , ou ne montrant aucun cercle co-

loré -. Ces grandes taches ont assez de rapports

avec celles que l'on observe sur lemiralet . ou

les a comparées à des yeux; elles ont fait don-

ner à l'animal l'épi thète àVEillé ; et c'est leur

absence, ou des variations dans leurs nuances et

dans la disposition de leurs couleurs
,
qui ont

fait penser à quelques naturalistes que l'on de-

vait compter quatre cs])èces différentes de tor-

pille, ou du moins quatre races constantes dans

cette espèce de raie
^

L'odorat de la torpille semble être beaucoup

moins parfait que celui de la plupart des raies

,

et de plusieurs autres poissons cartilagineux
;

aussi sa sensibilité parait-elle beaucoup moin-

dre : elle nage avec moins de vitesse ; elle s'agite

avec moinsd inipétuosité; ellefuitplusdifficile-

ment ; elle poursuit plus faiblement ; elle combat

avec moins d'ardeur ; et, avertie de bien moins

loin de la présence de sa proie ou de celle de son

ennemi , on dirait qu'elle est bien plus expo-

< C'est le Torpédo mai tnorala Risso. D.

'Cïslle Torpédo Narke , Risso, RontleM, 538 et nfi2.

Deux antres (spixes sont -.{o leTorpedo imimacnlnta, Ri.sao,

pi. 3, fi.^. 3. fauve, avec une taclie ocellée au milieu dti <\oi,

et 2" \e Torpédo Galrani. fauve , sans taches , mail bordé

denoir. Rondil.,363, lig. <. D.

» Rondelet, à l'endroit déjà cité.



516 HISTOIRE NATURELLE

s(''e à être prise par les pêcheurs , ou à succom-

ber à la faim, ou à périr sous ladeut meurtrière

de très-gros poissons.

Elle ne parvient pas non plus à une grandeur

aussi considérable que la bâtis et (juelques au-

tres raies ; on n'en trouve que très-iaremeiit et

qu'un bien petit nombre d'un poids supérieur

à vingt-cinq kilogrammes (cinquante livres ou

' environ) '
; et ses muscles paraissent bien moins

forts à proportion que ceux de la bâtis.

} Ses dents sont très-courtes; la surface de

son corps ne présente aucun piquant ni aiguil-

lon. Petite, faible , indolente, sans armes, elle

serait donc livrée sans défense aux voraces ha-

bit?mts des mers dont elle peuple les profondeurs

ou dont elle habite les bords : mais , indépen-

damment du soin qu'elle a de se tenir presque

toujours cachée sous le sable ou sous la vase

,

soit lorsque la belle saison l'attire vers les côtes,

soit lorsque le froid l'éloigné des rivages et la

repousse dans les abîmes de la haute mer, elle

a reçu de la nature une faculté particulière bien

supérieure à la force des dents , des dards et

des autres armes dont elle aurait pu être pour-

vue ; elle possède la puissance remarquable et

redoutable de lancer, pour ainsi dire , la fou-

dre; elle accumule dans son corps et en fait

jaillir le fluide électrique avec la rapidité de

l'éclair; elle imprime une commotion soudaine

et paralysante au bras le plus robuste qui s'a-

vance pour la saisir, à l'animal le plus terrible

qui veut la dévorer; elle engourdit pour des

instants assez longs les poissons les plus agiles

dont elle cherche à se nourrir ; eile frappe quel-

quefois ses coups invisibles à une dislance as-

sez grande; et, par cette action prompte, et

qu'elle peut souvent renouveler, annulant les

mouvements de ceux qui l'attaquent et de ceux

qui se défendent contre ses efforts , on croirait

la voir réaliser au fond des eaux une partie de

ces prodiges que la poésie et la fable ont attri-

bués aux fameuses enchanteresses dont elles

avaient placé l'empire au milieu des Ilots , ou

près des rivages.

Mais quel est donc dans la torpille l'organe

dans lequel réside cette électricité particulière?

et comment s'exerce ce pouvoir que nous n'a-

* M. "V^'alsh, membre du parlement d'Anglftcr e, ot de la

Sociétù de Londres, piit, dans la baie de Tor, une torpille

qui avait quatre pieds de long, deux pieds et demi de larf e,

et quatre pouces et demi dans sa plus grande épaisseur; elle

pesait cinquante trois livres. (Of torpédos found on tbe coast

of EngU-nd, p. 4.)

VOUS encore vu départi à aucun des animaux
que l'on trouve sur l'échelle des êtres, lors-

qu'on en descend les degrés depuis l'homme
juscju'au genre des raies?

De chaque côté du crâne et des branchies est

un organe particulier qui s'étend communément
depuis le bout du museau jusqu'à ce cartilage

demi-circulaire qui fait partie du diaphragme

,

et qui sépare la cavité de la poitrine de celle de

l'abdomen. Cet organe aboutit d'ailleurs, par

son côté extérieur, presque à l'origine de la na-

geoire pectorale. Il occupe donc un espace

d'autant plus grand relativement au volume
de l'animal, qu'il remplit tout l'intérieur com-
pris entre la peau de la partie supérieure de la

torpille , et celle de la partie inférieure. On doit

voir aisément que la plus grande épaisseur de

chacun des deux organes est dans le bord qui

est tourné vers le centre et vers la ligne dorsale

du poisson, et qui suit dans son contour toutes

les sinuosités de la tête et des branchies, con-

tre lesquelles il s'applique. Chaque organe est

attaché aux parties qui l'environnent, par une

membrane cellulaire dont le tissu est serré , et

par des fibres tendineuses, courtes, fortes et

droites
,
qui vont depuis le bord extérieur jus-

qu'au cartilage demi-circulaire du diaphragme.

Sous la peau qui revêt la partie supérieure

de chaque organe électrique, on voit une es-

pèce de bande étendue sur tout l'organe , com-

posée de fibres prolongées dans le sens de la

longueur du corps, et qui, excepté ses bords

,

se confond, dans presque toute sa surface su-

périeure , avec le tissu cellulaire de la peau.

Immédiatement au-dessous de celte bande

,

on en découvre une seconde de même nature

que la première, et dont le bord intérieur se

mêle avec celui de la bande supérieure, mais

dont les fibres sont situées dans le sens de l;i

largeur de la torpille.

Cette bande inférieure se continue dans l'or-

gane proprement dit, par un très-grand nombre

de prolongements membraneux qui y forment

des prismes verticaux à plusieurs pans, ou,

pour mieux dire, des tubes creux, perpendicu-

laires à la surface du poisson , et dont la hau-

teur varie et diminue à mesure qu'ils s'éloi-

gnent du centre de l'animal ou de la ligne dor-

sale. Ordinairement la hauteur des plus longs

tujaux égale six vingtièmes de la longueur to-

tale de l'organe; celle des plus petits en égale

I un vingtième ; et leur diamètre
,
presque ie



DES POISSONS. 517

même dans tous, est aussi d'uu vingtième
, ou

à peu près.

Les formes des différents tuyaux ne sont pas

toutes semblables. Les uns sont hexaf^'ones ,

d'autres pentagones , et d'autres carrés
5
quel-

ques-uns sont réguliers, mais le plus grand

nombre est d'une ligure irrégulière.

Les prolongations membraneuses qui compo-

sent les pans de ces prismes, sont très-déliées

,

assez transparentes, étroitement unies l'une à

l'autre par un réseau lâche de fibres tendineu-

ses qui passent obliquement et transversale-

ment entre les tuyaux ; et ces tubes sont d'ail-

leurs attacliés ensemble par des fibres fortes et

non élastiques
,

qui vont directement d'un

prisme à l'autre. On a compté, dans chacun

des deux organes d'une grande torpille, jus-

qu'à près de douze cents de ces prismes. Au
reste, entre la partie inférieure de l'organe et

la peau qui revêt le dessous du corps du pois-

son , on trouve deux bandes entièrement sem-

blables à celles qui recouvrent les extrémités

supérieures des tubes.

Non-seulement la grandeur de ces tuyaux

augmente avec l'âge de la torpille, mais encore

leur nombre s'accroît à mesure que l'animal

se développe.

Chacun de ces prismes creux est d ailleurs

divisé dans son intérieur en plusieurs intervalles

par des espèces de cloisons horizontales compo-

sées d'une membrane déliée et très-transpa-

rente, paraissant se réunir par leurs bords,

attachées dans l'intérieur des tubes par une

membrane cellulaire très-fine, communiquant

ensemble par de petits vaisseaux sanguins

,

placées l'une au-dessus de l'autre à de très-

petites distances , et formant un grand nombre

de petits interstices qui semblent contenir un

fluide.

De plus , chaque organe est traversé par des

artères , des veines , et un grand nombre de

nerfs qui se divisent dans toutes sortes de di-

rections entre les tubes , et étendent de petites

ramilications sur chaque cloison où ils dispa-

raissent'.

Tel est le double instrument que la nature a

accordé à la torpille; tel est le double siège de

' Ceux qui désireront des détails plus étendus sur 1rs or-

ganes (jue nous veuous de décrire, pourront ajouter aux lé-

sultats de nos observations ceux qu'ils trouveront dans

rexcclliiit ouvrage de J. Hunter, intitulé Observations aua-

•'inimiies sur la torpille.

sa puissance électrique. Nous venons de voir

que
,
lorsque cette raie est parvenue à un cer-

tain degré de développement, les deux organes
réunis renferment près de deux mille quatre
cents tubes : ce grand assemblage de tuyaux
représente les batteries électriques , si bien con-
nues des physiciens modernes , et que conipi)

sent des bouteilles fulminantes^ appelées bou-
teilles de Leyde , disposées dans ces batteries

de la même manière que les tubes dans les or-

ganes de la torpille, bt-aucoup plus grandes à la

vérité, mais aussi bien moins nombreuses.

Voyons maintenant quels sont les effets de

ces instrum.ents fulminants; exposons dequelle

manière la torpille jouit de son pouvoir électri-

que. Depuis très-longtemps on avait observé
,

ainsi que nous l'avons dit, cette curieuse faculté;

mais elle était encore inconnue dans sa nature

et dans plusieurs de ses phénomènes , lorsque

Redi chercha à en avoir une idée plus nette que
les savants qui l'avaient précédé. Il voulut

éprouver la vertu d'une torpille que l'on venait

de pêcher. « A peine l'avais-je touchée et serrée

« avec la main
, dit cet habile observateur',

fl que j'éprouvai dans cette partie un picote-

« ment qui se communiqua dans le bras et dans

(< toute l'épaule, et qui fut suivi d'un tremble-

« ment désagréable et d'une douleur accablante

ft et aiguë dans le coude , en sorte que je fus

« obligé de retirer aussitôt la main. » Cet en-

gourdissement a été aussi décrit par Réaumur,

qui a fait plusieurs observations sur la raie tor-

pille. «Il est très-différent des engourdisse-

« ments ordinaires, a écrit ce savant natura-

« liste ; on ressent dans toute l'étendue du bras

« une espèce à'élonnemenl qu'il n'est pas pos-

« sible de bien peindre, mais lequel (autant

« que les sentiments peuvent se faire connaitre

« par comparaison) a quelque rapport avec la

« sensation douloureuse que l'on éprouve dans

« le bras lorsqu'on s'est frappé rudement le

« coude contre quelque corps dur^. »

Redi, en continuant de rendre compte de ses

expériences sur la raie dont nous écrivons l'his-

toire , ajoute : « La même impression se renou-

« vêlait toutes les fois que je m'obstinais à tou-

« cher de nouveau la toipille. Il est vrai que la

« douleur et le tremblement diminuèrent à me-

« sure que la mort de la torpille approchait

* Experimi Mta riroa res divers isuaturales.

' Mémoires de lAcad. des Sciences, 17U.
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« Souvent même je n'éprouvais plus aucune

« sensation semblable aux premières; et lors-

« que la torpille fut décidément morte, ce qui

« arriva dans l'espace de trois heures, je pou-

« vais la manier en sûreté et sans ressentir au-

fl cune impression fâcheuse. D'après celte ob-

« servation
,
je ne suis pas surpris qu'il y ait

des gens qui révoquent cet effet en doute et

a regardent l'expérience de la torpille comme

« fabuleuse , apparemment parce qu'ils ne l'ont

«jamais faite que sur une. torpille morte ou

« près de mourir. »

Mais ce n'est pas seulement lorsque la tor-

pille est très-affaiblie et près d'expirer, qu'elle

ne fait plus ressentir de commotion électrique;

il arrive assez souvent qu'elle ne donne aucun

signe de sa puissance invisible
,

quoiqu'elle

jouisse de toute la plénitude de ses forces. Je

l'ai éprouvé à La Rochelle , en 1777 , avec trois

ou quatre raies de cette espèce
,
qui n'avaient

été péchées que depuis très-peu de temps, qui

étaient pleines de vie dans de grands baquets

remplis d'eau , et qui ne me firent ressentir au-

cun coup que près de deux heures après que

j'eus commencé de les toucher et de les manier

en différents sens. Réaumur rapporte même

,

dans les Mémoires que je viens de citer, qu'il

toucha impunément et à plusieurs reprises des

torpilles qui étaient encore dans la mer, et

qu'elles ne lui firent éprouver leur vertu engour-

dissante que lorsqu'elles furent fatiyiées en

quelque sorte de ses attouchements reitérés.

Mais revenons à la narration de Redi . et à l'ex-

position des premiers phénomènes relatifs à la

torpille, et bien observés par les physiciens

modernes.

« Quant à l'opinion de ceux qui prétendent

« que la vertu de la torpille agit de loin , a écrit

« encore Redi
,
je ne puis prononcer ni pour ni

« contre avec la même confiance. Tous les pé-

« eheurs affirment constamment que cette vertu

« se communique du corps de la torpille à la

« main et au bras de celui qui la pèche
,
par

« l'intermède de la corde du tilet et du bâton au-

« quel il est suspendu. L'un d'eux m'assura

« même qu'ayant mis une torpille dans un

« grand vase, et étant sur le point de remplir ce

« vase avec de l'eau de mer qu'il avait mise

« dans un second bassin , il s'était senti les

« mains engourdies, quoique légèrement. Quoi

« qu'il en soit, je n'oserais nier le fait; je suis

« même porté à le croire. Tout ce que je puis

« assurer, c'est qu'eu approchant la main de la

(( torpille sans la toucher, ou en plongeant mes

« mains dans l'eau où elle était, je n ai ressenti

ft aucune impression. H peut se faire que la tor-

(I pille, lorsqu'elle est encore pleine de vigueur

« dans la mer, et que sa vertu n'a éprouvé au-

« cune dissipation
,
produise tous les effets rap-

« portés par les pêcheurs. »

Redi observa, de plus, <iue la vertu de la tor-

pille n'est jamais plus active que lorsque cet

animal est serré fortement avec la main et qu'il

fait de grands efforts pour s'échapper.

Indépendamment des phénomènes que nous

venons d'exposer, il remarqua les deux organes

particuliers situés auprès du crâne et des bran-

chies , et que nous venons de décrire ; et il con-

jectura que ces organes devaient être le siège ùe

la puissance de la torpille. Mais, lorsqu'il vou>

lut remonter à la cause de l'engourdissenniil

produit par cette raie, il ne trouva pas dans les

connaissances physiques de son siècle les se-

cours nécessaires pour la découvrir; et se con-

formant, ainsi que Perrault et d'autres savants,

à la manière dont on expliquait de son temps

presque tous les phénomènes, il eut recours à

une infinité de corpuscules qui sortant conti-

nuellement, selon lui, du corps de la torpille,

sont cependant plus abondants dans certaines

circonstances que dans d'autres, et engour-

dissent les membres dans lesquels ils s'insi-

nuent, soit parce qu'ils s'y précipitent en trop

grande quantité, soit parce qu ils y trouvent

des routes peu assorties à leurs figures.

Quelque inadmissible que soit cette hypo«

thèse, on verra aisément, pour peu que l'on

soit familier avec les théories électriques,

qu'elle n'est pas aussi éloignée de la vérité que

celle de Borelli, qui eut recours à une explica-

tion plus mécanique.

Ce dernier auteur distinguait deux états dans

la torpille, l'un ou elle est tranquille, l'autre

où elle s'agite par un violent tremblement ; et

il attribue la commotion que l'on éprouve en

touchant le poisson , aux percussions réitérées

que cette raie exerce, à l'aide de son agitation

,

sur les tendons et les ligaments des articula-

tions.

Réaumur vint ensuite ; mais , ayant observé

la torpille avec beaucoup d'attention, et ne

l'ayant jamais vue agitée du mouvement dont

parle Borelli , même dans l'instant où elle allait

déployer sa puissance , il adopta une opinion
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<ii[férente, quoique rapprochée à beaucoup d'é-

eards de celle de ce dernier savant.

« La torpille, dit-il, n'est pas absolument

(i plate; son dos, ouplutôttout le dessus de son

tf corps, est un peu convexe. Je remarquai que,

« pendant qu'elle ne produisait ou ne voulait

H produire aucun engourdissement dans ceux

« qui la touchaient, son dos gardait la con-

« vexité qui lui est naturelle. Mais se disposait-

« elle à agir, insensiblement elle diminuait la

« convexité des parties de son corps qui sont

« du côté du dos, vis-à-vis de la poitrine ; elle

« aplatissait ces parties; quelquefois même de

« convexes qu'elles sont, elle les rendait con-

« caves : alors l'instant était venu ou l'engour-

« dissement allait s'emparer du bras; le coup

« était prêt à partir, le bras se trouvait engour-

« di ; les doigts qui pressaient le poisson étaient

« obligés de lâcher prise ; toute la partie du

<( corps de l'animal qui s'était aplatie redeve-

« nait convexe. Mais, au lieu qu'elle s'était

<( aplatie insensiblement, elle devenait convexe

« si subitement, qu'on n'apercevait pas le pas-

« sage d'un état à l'autre... Par la contraction

« lente qui est l'effet de l'aplatissement, lator-

« pille bande, pour ainsi dire, tous ses ressorts;

<i elle rend plus courts tous ses cylindres; elle

« augmente en même temps leurs bases. La

« contraction s'est-elle faite jusqu'à un certain

«point, tous les ressorts se débandent, les

<. libres longitudinales s'allongent; les trans-

it versales , ou celles qui forment les cloisons,

(1 se raccourcissent; chaque cloison, tirée par

« les fibres longitudinales qui s'allongent

,

« pousse en haut la matière molle qu'elle con-

« tient, à quoi aide encore beaucoup le mouve-

<i ment d'ondulation qui se fait dans les fibres

« traiisversales lorsqu'elles se contractent. Si

« un doigt touche alors la torpille, dans un

<c instant il reçoit un coup, ou plutôt il reçoit

(c plusieurs coups successifs de chacun des cy-

<c lindres sur lesquels il est appliqué... Ces

« coups réitérés donnés par une matière molle

a ébranlent les nerfs; ils suspendent ou chan-

te gent le cours des esprits animaux ou de quel-

le que fluide équivalent; ou, si on l'aime mieux

<c encore, ces coups produisent dans les neifs

(( un mouvement d'ondulation qui ne s'accom-

(( mode pas avec celui que nous devons leur

« donner pour mouvoir le bras. De la naît l'Im-

« puissance où l'on se trouve d'en faire usage,

<( et le sentiment douloureux. »

Après cette explication
, qui , malgré ks er-

reurs qu'elle renferme relativement à la cause
immédiate de l'engourdissement , ou

,
pour

mieux dire , d'une commotion qui n'est qu'une
secousse électrique, montre les mouvements de
contraction et d'extension que la torpille im-

prime à son double organe lorsqu'elle veut pa-

ralyser un être vivant qui la touche , Réaumut
rapporte une expérience qui peut donner une
idée du degré auquel s'élève le plus souvent la

force de l'électricité de la raie dont nous trai

tons. Il mit une torpille et un canard dans un
vase qui contenait de l'eau de mer, et qui était

recouvert d'un linge , afin que le canard ne pût

pas s'envoler. L'oiseau pouvait respirer très-li-

brement , et néanmoins au bout de quelques

heures on le trouva mort : il avait succombé

sous les coups électriques que lui avait portés

la torpille; il avait été, pour ainsi dire, fou-

droyé par elle.

Cependant la science de l'électricité fit des

progrès rapides , et fut cultivée dans tout le

monde savant. Chaque jour on chercha à en

étendre le domaine; on retrouva la puissance

électrique dans plusieurs phénomènes dont on

n'avait encore pu donner aucune raison satisfai-

sante. Le docteur Bancroft soupçonna 1 identité

de la vertu de la torpille, et de l'action du fluide

électrique ; et enfin M. Walsh, de la société de

Londres, démontra cette identité par des ex-

périences trcs-ncmbreuses qu'il fit auprès des

côtes de France, dans l'ile de Ré, et qu'il ré-

péta à la Rochelle, en présence des membres

de l'académie de cette ville * Voici les princi-

pales de ces expériences :

On posa une torpille vivante sur une servietU

mouillée. On suspendit au plancher, et avec des

cordons de soie, deux fils de laiton: tout le

monde sait que le laiton , ainsi que tous les

métaux, est un très-bon conducteur d'élec-

tricité, c'est-à-dire qu'il conduit ou transmet

facilement le fluide électrique, et que la soie

est au contraire non conductrice , c'est-à-dire

qu elle oppose un obstacle au passage de ce

fluide. Les fils de laiton employés par M. "^'alsh

furent donc, par une suite de leur suspension

avec de la soie , isolés , ou , ce qui est la même

chose , séparés de toute substance perméable h

rélectrieité ; car l'air, au moins quand il est sec,

est aussi un très mauvais conducteur électrique.

* Of the electric prop rty of th. torpédo. Lond., iTli
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Auprès de la torpille étaient huit personnes

disposées ainsi que nous allons le dire, et isolées

par le moyen de tabourets faits de matières non

conductrices, et sur lesquels elles étaient mon-

tées.

Un bout d'un des fils de laiton était appuyé

sur la serviette mouillée qui soutenait la tor-

pille, et l'autre bout aboutissait dans un pre-

mier bassin plein d'eau '. La première per-

sonne avait un doigt d'une main dans le bassin

où était le til de laiton, ei un doigt de l'autre

main dans un second bassin également rempli

d'eau; la seconde personne tenait un doigt

d'une main dans le second bassin , et un doigt

de l'autre main dans un troisième ; la troisième

plongeait un doigt d'une main dans le troisième

bassin, et un doigt de l'autre main dans un

quatrième , et ainsi de suite, les huit personnes

communiquaient l'une avec l'autre par le moyen
de l'eau contenue dans neuf bassins. Un bout

du second lil de laiton était plongé dans le neu-

vième bassin; et M. Walsh ayant pris l'autre

bout de ce second fil métallique, et l'ayant fait

toucher au dos de la torpille, il est évident qu'il

y eut à l'instant un cercle conducteur de plu-

sieurs pieds de contour , et formé sans interrup-

tion par la surface inférieure de l'animal, la

serviette mouillée, le premier fil de laiton, le

premier bassin , les huit personnes , les huit

autres bassins, le second fil de laiton, et le dos

de la torpille. Aussi les huit personnes ressen-

tirent-elles soudain une commotion qui ne dif-

férait de celle que fait éprouver une batterie

électrique que par sa moindre force; et, de

même que dans les expériences que l'on tente

avec cette batterie, M. Walsh
,
qui ne faisait

pas partie du cercle déférent ou de la chaîne

conductrice, ne reçut aucun coup, quoique

beaucoup plus près de la raie que les huit per-

sonnes du cercle.

Lorsque la torpille était isolée, elle faisait

éprouver à plusieurs personnes isolées aussi

.quarante ou cinquante secousses successives

ians l'espace d'une minute et demie : ces se-

cousses étaient toutes sensiblement égales; et

chaque effort que faisait l'animal pour don-

ner ces commotions, était accompagné d'une

dépression de ses yeux, qui, très- saillants dans

leur état naturel , rentraient alors dans leurs

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'eau est un eiccl

lent conducteur.

orbites , tandis que le reste du corps ne présen-

tait aucun mouvement très-sensible '.

Si l'on ne touchait que l'un des deux organes

de la torpille , il arrivait quelquefois qu'au lieu

d'une secousse forte et soudaine on n'éprouvait

qu'une sensation plus faible, et, pour ainsi dire,

plus lente; on ressentait un engourdissement

plutôt qu'un coup ; et, quoique les yeux de l'a^

nimal fussent alors aussi déprimés que dans

les moments où il allait frapper avec plus d'é-

nergie et de rapidité, M, Walsh présumait que

lengourdissement causé par cette raie pro\ient

d'une décharge successive des tubes très-nom-

breux qui composent les deux sièges de son

pouvoir, tandis que la secousse subite est due

à une décharge simultanée de tous ses tuyaux.

Toutes les substances ])ropres à laisser pas-

ser facilement le fluide électrique, et qu'on a

nommées conductrices , transmettaient rapide-

ment la commotion produite par la torpille; et

tous les corps appelés non conducteurs
,
parce

qu'ils ne peuvent pas livrer un libre passage à

ce même fluide, arrêtaient également ia se-

cousse donnée par la raie , et opposaient à sa

puissance un obstacle insurmontable. En tou-

chant
,
par exemple , l'animal avec un bâton de

verre ou de cire d'Espagne, on ne ressentait

aucun effet; mais on était frappé violemment

lorsqu'on mettait à la place de la cire ou du

verre une barre métallique ou un corps très-

mouillé.

Tels sont les principaux effets de l'électricité

des torpilles, très-bien observés et très-exacte-

ment décrits par M. Walsh ,
et obtenus depuis

par un grand nombre de physiciens. lis sont en-

tièrement semblables aux phénomènes analo-

gues produits par l'électricité naturelle des

nuages, ou par l'électricité artificielle des bou-

teilles de Leyde et des autres instruments ful-

minants. De même que la foudre des airs, ou

la foudre bien moins puissante de nos labora-

toires , l'électricité de la torpille, d autant plus

forte que les deux surfaces des batteries fulmi-

nantes sont réunies par un contact plus grand

et plus immédiat, parcourt un graud cercle,

traverse tous les corps conducteurs, s'arrête

' Kœm|ifiT a écrit (Ama'iiil., fxot. (721, p. 5\i) que l'on

pouvait, en retenant son haleine, se garantir de li commo-

tion que donne la torpille; mais M. Walsh, et plusieurs autres

physiciens qui se sont occupés de l'éli ctricité de cette raie,

ont éprouvé que cette précaution ne diminuait en aucune

minière la force de la secousse prodnite par ce poisson éleo*

triuue.
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devant les substances non conductrices, en-

gourdit, ou agite ^ iolemment, et met à mort les

êtres sensibles qui ne peuvent se soustraire à

ses coups que par Visolement
^
qui les garantit

des effets terribles des nuages orageux.

Une différence très-remarquable paraît cepen-

dant séparer celte puissance des deux autres :

la torpille, par ses contractions, ses dilatations,

et les flottements qu'elles doivent produire

dans les diverses parties de son double organe,

charge à l'instant les milliers de tubes qui com-

posent ses batteries; elle y condense subite-

ment le fluide auquel elle doit son pouvoir,

tandis que ce n'est que par des degrés succes-

sifs que ce même fluide s'accumule dans les

plateaux fulminants , ou dans les batteries de

Leyde.

D'un autre côté, on n'a pas pu jusqu'à pré-

sent faire subir à des corps légers suspendus

auprès dune torpille les mouvements d'attrac-

tion et de répuliion que leur imprime le voisi-

nage d'une bouteille de Leyde; et le lluide

électrique lancé par cette raie n'a pas pu , eu

parcourant son cercle conducteur, traversea- un

intervalle assez grand d'une partie de ce cercle

à une autre, et être assez condensé dans cet es-

pace pour agir sur le sens de la vue
,
produire

la sensation de la lumière , et paraître sous la

forme d'une étincelle. Mais on ne doit pas dé-

sespérer de voir de très-grandes torpilles faire

naître dans des temps favorables , et avec le

secours d ingénieuses précautions, ces derniers

phénomènes que l'on a obtenus d'un poisson

plus électrique encore que la torpille , et dont

nous donnerons l'histoire en traitant de la fa-

mille des gymnotes à laquelle il appartient '.

On doit s'attendre d'autant plus à voir ces effets

produits par un individu de 1 espèce que hous

examinons
,
qu'il est aisé de calculer que cha-

cune des deux principales surfaces de l'organe

double et électrique d'une des plus larges tor-

pilles pêchées jusqu à présent devait présenter

une étendue de trois cents décimètres
(
près de

vingt-neuf pieds) carrés ; et tous les physiciens

savent quelle vertu redoutable l'électricité arti-

ficielle peut imprimer a un seul plateau fulmi-

nant de quarante décimètres carrés (quatre

pieds carrés ou environ) de surface.

Au reste , ce n'est pas seulement dans la

* Voyez le Discours sur la nature des poissons, et l'article

du Gymnote électrique , vulgairement connu sous le r om
4'Anguille de Cayeaae; ou de Suriuam.
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Méditerranée
, et dans la partie de l'Océan qui

baigne les côtes de l'Europe
, que l'on trouve la

torpille; on rencontre aussi celte raie dans le
golfe Persique, dans la mer Pacifieiue, dans
celle des Indes

, auprès du cap de Bonne-Espé-
rance, et dans plusieurs autres mers.

LA RAIE AIGLE'.

llaia Aquila, Linu., Gniel., Lacep. ; Myliobalis Aquila,

Duméril ; Aelobatis Aquila, Biaiuv. ^

C'est avec une sorte de fierté que ce grand

animal agite sa large masse au milieu des eaux

de la Méditerranée et des autres mers qu'il

habite ; et cette habitude
,
jointe à la lenteur

que cette raie met quelquefois dans ses mouve-

ments , et à l'espèce de gravité avec laquelle on

dirait alors qu'elle les exécute, lui a fait don-

ner l'épithète de glorieuse sur plusieurs riva-

ges. La forme et la disposition de ses nageoires

pectorales , terminées de chaque côté par un

angle aigu, et peu confondues avec le corps

proprement dit, les a d'ailleurs fait comparer

à des ailes plus particulièrement encore que

celles des autres espèces de raies : elles en ont

reçu plus souvent le nom; et, comme leur

étendue est très-grande , elles ont rappelé l'idée

des oiseaux à la plus grande envergure , et la

raie que nous décrivons a été appelée ^/^/e dès

les premiers temps où elle a été observée. Ce

" Glorieuse, Perce ratio, PMte fenade (chnuve-sonris),

Tare franke, dans plus, départ, métid.— Faucon de mer.—
Erago e ferraza. — Uoi]io (cropand), sur la côte de Gènes.

— /Iquiln, sur d'autres côtes d'Italie. — Raie Mourine

,

Danbenton, Enc. niéth. — Mus. ad., fc. 2, (>. 51. — « Raja

« caudà pinnatà, aculeoque unico , • Bioch, Hisi. des pois-

sons , part. 3, p. 39, n. 3, pi. 81 *. — Fmic Mourine, Bonna-

terre, pi. de l'Enc. méth. — t R;ija corpore glabro, aculeo

« longo , serrato in cauda pinnata. > Aried.. geii. 72, syn.

100- — € Leiobatus capite euNCrto, etc. » Klein, miss. pisc. 3.

p. 53, n. 4, — Arist., Hist. aniin.il., 1.5. c. 3. — Plin., Hist.,

mundi, 1. 9, c. 24.— Salvian., Aquat., p. 14G1), \M. — Aldro-

vand., pisc, p- 438-4'iO. — Jonston, pisc , p. 33, tali. 9, fig. g

et 9.—Willugbby, Iclitli., p. 64, tab. c. 2, app , tab. 10.— Rai,

pisc , p- 23.— Bélon, Aqoat , p. 97. — Jqula mai iiia, Ges-

ner, Aquat., p. 73, icon. aniiii., p. 121, 122. Tbierb., p. 67, 68.

parai., p. oS. — Paatinaca [secunda .sjjccjei) , liondelet,

part. 1, 1. 12, c. 2. — Pastenaqiie (troi.siéiiie esiièce), ou ai-

gle-poisson, Vabnont de Boniarc, Ditt. d'Iiist. nat. — i liaja

aaculeata, pastin.ica marina dicta,» Plumier, dessius déii

cités.

' M. Cuvier remarque que la figure du Raia Jquila de

Blotb ne=t nullement celle de la raie aigle, mais celle d'une

pasteiiague à laquelle on a ajouté une nageoire devant l'ai-

guillon. D.

• M. de Blaioville fait observer que la Ogure de la première é<Ulioii

de ruisioire des roissous de M. de Lacépede ne représente pas cett«

raie, mais une espèce Toisiue. D.

C6
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qui a paru ajouter à la ressemblance entre l'ai-

gle et le poisson que nous traitons, c'est que

cette raie a aussi la tète beaucoup plus distincte

du corps que presque toutes les autres espèces

du même genre , et (jue cette partie plus avan-

cée est terniince par un museau allongé et très-

souvent peu arrondi. De plus, ses yeux sont

assez gros et très-saillants ; ce qui lui donne un
nouveau trait de coiiforniité, ou du moins une
nouvcHe analogie avec le dominateur des airs,

avec l'oiseau aux yeux les plus perçants. C'est

principalement sur les côtes de la Grèce, dans

ces pays favorisés par la nature, où une beu-

reuse imagination ne rapprochait les êtres que

pour les embellir ou les ennoblir l'un par l'au-

tre
, que la raie dont nous traitons a été distin-

guée par le nom d'aigle; mais, sur d'au-

tres rivages , des pêcbeurs grossiers , dont les

conceptions moins poétiques n'enfantaient pas

des images aussi nobles ni aussi graciel'ries

,

n'ont vu dans cette tète plus avancée et dans

ces yeux plus saillants que les yeux et la tète

d'un animal dégoûtant, que le portrait du cra-

paud , et ils l'ont nommé ('.ra[jaud de nier.

Cette tète, que l'on a comparée à deux objets

si différents l'un de l'autre, présente au reste,

par-dessus et par-dessous, au moins le plus

souvent, un sillon plus ou moins étendu et

plus ou moins profond. Les dents, comme celles

de toutes les raies du sous-genre qui nous oc-

cupe, sont plates et disposées sur plusieurs

rangs.

On a écrit que la raie aigle n'avait pas de

nageoires ventrales
,
parce que celles de ses

nageoires qui sont les plus voisines de l'anus ne

sont pas doubles de chaque côté, et ne mon-
trent pas une sorte d'échancrure qui puisse les

faire considérer comme divisées eu deux par-

ties , dont l'une serait appelée nageoire ven-

trale, et l'autre naueoire de l'anus : mais, en

•ecbercbant où s'attachent les cartilages des

nageoires de la raie aigle, qui se rapprochent

le plus de l'origine de la queue, on s'aperçoit

aisément qu'elle a de véritables nageoires ven-

trales, mais qu'elle manque de nageoires de

Vanus.

La queue, souvent deux fois plus longue

que la tête et le corps , est très-mince
,
presque

arrondie , très-mobile , et terminée, pour ainsi

dire, par un (il très-dclié. Quelques observa-

teurs ont vu dans la forme , la longueur et la

flexibilité de cette queue , les principaux carac-
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tcres de la (pieue des rats ; ils se sont empres-

j

ses de nommer Rai de mer la raie qui est l'ob-

jet de cet article, tandis que d'autres, réunis-

sant à cet attribut celui de nageoires sembla-

bles à des ailes, ont vu un rat ailé , une chauve-

souris, et ont nommé la raie aigle Chauve-sou-

ris marine. On coiniait mainienant l'origine

des diverses dénominations de rat , de chauve-

souris, de crapaud, d'aigle, données à la raie

dont nous parlons; et, comme il est impossible

de confondre un poisson avec un aigle, un cra-

paud ou une Chauve-souris , nous aurions pu

sans inconvénient conserver indifféicmment

l'une ou l'autre de ces quatre désignations :

mais nous avons préféré celle d'aigle comme
rappelant la beauté, la force et le courage,

comme employée par les plus anciens écrivains,

et comme conservée par le plus grand nombre

des naturalistes modernes.

La queue de la raie aigle ne présente qu'une

petite nageoire dorsale placée au-dessus de

cette partie, et beaucoup plus près de son ori-

gine que de l'extrémité opposée. Entre cette

nageoire et le petit bout de la queue , on voit

un gros et long piquant , ou plvitôt un dard

ti'ès-fort, et dont la pointe est tournée vers l'ex-

trémité la plus déliée de la queue. Ce dard est

un peu aplati, et dentelé des deux côtés comme
le fer de quelques espèces de lances : les pointes

dont il est hérissé sont d'autant plus grandes

qu'elles sont plus près de la racine de ce fort

aiguillon; et, comme elles sont tournées vers

cette même racine , elles le rendent une arme

d'autant plus dangereuse qu'elle peut pénétrer

facilement dans les chairs, et qu'elle ne peut

en sortir qu'en tirant ces pointes à contre-sens,

et en déchirant profondément les bords de la

blessure. Ce dard parvient d'ailleurs à une lon-

gueur qui le rend encore plus redoutable. Plu-

sieurs naturalistes, et notamment Gronovius,

ont décrit des aiguillons d'aigle qui avaient un

décimètre (quatre pouces ou à peu près) de jon-

gueur; Pline a écrit que ces piquants étaient

quelquefois longs de douze ou treize centimè-

tres (cinq pouces ou environ) '
; et j'en ai mesuré

de plus longs encore.

Cette arme se détache du corps de la raie

après un certain temps; c'est ordinairement au

bout d un an qu'elle s'en sépare , suivant quel-

ques observateurs : mais , avant qu'elle tombe

,

• rliae 1. 9, c. 48.
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on nouvel aiguillon et souvent deux commen-

cent à se former, et paraissent comme deux

piquants de remplacement auprès de la racine

de l'ancien. Il arrive même quelquefois que l'un

de ces nouveaux dards devient aussi long que

celui qu'ils doivent remplacer, et alors on voit

la raie aigle armée sur sa queue de deux forts

aiguillons dentelés. Mais cette sorte d'accident,

cette augmentation du nombre des piquants , ne

constitue pas même une simple variété, bien

loin de pouvoir fonder une diversité d'espèce,

ainsi que l'ont pensé plusieurs naturalistes tant

anciens que modernes , et particulièrement

A.ristote.

Lorsque cette arme particulière est intro-

duite très-avant dans la main , dans le bras, ou

dans quelque autre endroit du corps de ceux

qui cberchent à saisir la raie aigle; lorsque sur-

tout elle y est agitée en différents sens , et

qu'elle en est à la fin violemment retirée par des

efforts multipliés de l'animal, elle peut blesser

le périoste , les tendons , ou d'autres parties

plus ou moins délicates, de manière à produire

des inflammations , des convulsions et d'autres

symptômes alarmants. Ces terribles effets ont

été bientôt regardés comme les signes de la pré-

sence d'un venin des plus actifs; et, comme si

ce n'était pas assez que d'attribuer à ce dange-

reux aiguillon dont la queue de la raie aigle est

armée, les qualités redoutables mais réelles

des poisons, on a bientôt adopté sur sa puis-

sance délétère les faits les plus merveilleux , les

contes les plus absurdes. On peut voir ce qu'ont

écrit de ce venin mortel Oppien, ^lien , Pline;

car, relativement aux effets funestes que nous

indiquons, ces trois auteurs ont entendu par

leur pastenaque ou leur raie trigone , non-seu-

lement la pastenaque proprement dite , mais la

raie aigle, qui a les plus grands rapports de

conformation avec cette dernière. Non-seule-

ment ce dard dentelé a paru aux anciens plus

prompt à donner la mort que les flècbes empoi-

sonnées des peuples à demi-sauvages , non-seu-

lemeut ils ont cru qu'il conservait sa vertu mal-

faisante longtemps après avoir été détacbé du

corps de la raie; mais son simple contact tuait

l'animal le plus vigoureux , desséchait la plante

la plus vivace, faisait périr le plus gros arbre

dont il attaquait la racine. C'était l'arme ter-

rible que la fameuse Circé remettait à ceux

qu'elle voulait rendre supérieurs à tous leurs

ennemis : et quels effets plus redoutables, selon

Pline, que ceux que produit cet aiguillon
,
qui

pénètre dans tous les corps avec la force du fer

et l'activité d'un poison funeste?

Cependant ce dard
, devenu l'objet d'une si

grande crainte, n'agit que mécaniquement sur
l'homme ou sur les animaux qu'il blesse. Et
sans répéter ce que nous avons dit ' des pré-

tendues qualités véiréneuses des poissons, l'on

peut assurer que l'on ne trouve auprès de la ra-

cine de ce grand aiguillon aucune glande des-

tinée à filtrer une liqueur empoisonnée; on ne

voit aucun vaisseau qui puisse conduire «n ve-

nin plus ou moins puissant jusqu'à ce piquant

dentelé; 'e dard ne renferme aucune cavité

propre à transmettre ce poison jusque dans la

blessure; et aucune humeur particulière n'im-

prègne ou n'humecte cette arme, dent toute la

puissance provient de sa grandeur, de sa du-

reté, de ses dentelures , et de la force avec la-

quelle l'animal s'en sert pour frapper.

Les vibrations de la queue de la raie aigle

peuvent en effet être si rapides, que l'aiguillon

qui y est attaché paraisse en quelque sorte lancé

comme un javelot, ou décoché comme une flè-

che, et reçoive de cette vitesse, qui le fait pé-

nétrer très-avant dans les corps qu'il atteint,

une action des plus délétères. C'est avec ce dard

ainsi agité, et avec sa queue déliée et plusieurs

fois contournée, que la raie aigle atteint, saisit,

cramponne , retient et met à mort les animaux

qu'elle poursuit pour en faire sa proie, ou ceux

qui passent auprès de son asile, lorsqu'à demi

couverte de vase elle se tient en embuscade au

fond des eaux salées. C'est encore avec ce pi-

quant très-dur et dentelé qu'elle se défend avec

le plus d'avantage contre les attaques aux-

quelles elle est exposée; et voila pourquoi,

lorsque les pêcheurs ont pris une raie aigle
,
ils

s'empressent de séparer de sa queue l'aiguillon

qui la rend si dangereuse.

Mais si sa queue présente an piquant si re-

douté, on n'en voit aucun sur son corps. La

couleur de son dos est d'un brun plus ou mo\u'<\

foncé, qui se change en olivâtre vers les côtés;

et le dessous de l'animal est d'un blanc plus ou

moins éclatant. Sa peau est épaisse , coriace ,
et

enduite d'une liqueur gluante. Sa chair est pres-

que toujours dure; mais son foie, qui est très-

volumineux et très-bon à manger, fournit une

grande quantité d'huile.

' Discours sur !.! nature des poiïsons.
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Au reste, on trouve les raies aigles beaucoup

plus rarement dans les mers septentrionales de

l'Europe que dans la Méditerranée et d'autres

mers situées dans des climats chauds ou tem-

pérés; et c'est particulièrement dans ces mers

moins éloignées des tropiques que l'on en a pé-

ché du poids de quinze myriagrammes
(
plus de

trois cents livres ).

Nous avons trouvé parmi les papiers du cé-

lèbre voyageur Commerson , un dessin dont on

pourra voir la gravure dans cet ouvrage , et qui

représente une raie. Cet animal , figuré par Com-

merson, est évidemment de l'espèce de la raie

aigle; mais il en diffère par des caractères assez

remarquables pour former une variété très-dis-

tincte et plus ou moins constante.

Premièrement , la raie de Commerson , à la-

quelle ce naturaliste avait donné le nom de

mourine, qui a été aussi appliqué à la mie

aigle par plusieurs auteurs, a la tète beaucoup

plus avancée et plus distincte des nageoires

pectorales et du reste du corps que l'aigle que

nous venons de décrire; secondement, la na-

geoire dorsale , située sur la queue, et l'ai-

guillon dentelé qui l'accompagne, sont beau-

coup plus près de lanus que sur la raie aigle
;

et, troisièmement, le dessus du corps, au lieu

de présenter des couleurs d'une seule nuance

,

est parsemé d'un grand nombre de petites ta-

ches plus ou moins blanchâtres. C'est dans la

mer voisine des îles de France et de Madagascar

qu'on avait péché cette variété de la raie aigle

dont Commerson nous a laissé la figure.

LA RAIE PASTE^AQUE '.

Raia Pastiunca, Linn., Gmel., Lacep., Bloch; Trygon
Pastinaca, Cuv. '; Trjgonob;itis Pa!,tinacn, Bliiinv.

La forme et les habitudes de cette raie sont

presque en tout semblables à celles de la raie

' Pastinaqve.— Tnreronde, impies de liorde.inx. — Pas-

tenago. mit les côtes de Fra ce vuisinis de MoiiipelliKr. —
Baiila)i(jo. et vaalaticjo, d.iiis plus. clé|iart. iiiëild. — Bivc-
cho, à Iliiiiie.

—

Ferinza, sur li côte de Gcnes.— Bastonago,
en siodc. — Fii e flaire , en Angkierre. — Tuitur, par plu-

sifuis auteurs.— Haie pastennyU)-, Daubentoii, Enc- niétli.

— • Haja eau iâ aptprygià, acideo sagittato, » lUoch, Hist.

nat. des poissons, part. 3, pi. 82.— Artedi, gcn.'l, syn. (00.

Raie paslennyue , B iim iterre, pi. de l'Knc. aiélli. — Mus.

ad., fr. 2, p. 51".— Miilrer, prndniin.,Zool. dan., p. 37, n. 310.

— Gronov us. I, (41. Zoopli. 138. — t Leiobatus, in mc-
• dio crdssus, elc • Klein, nnss. pisc. 3, p. 33, n. 3. — Aiis-

tot., Hist. annn., 1. \,c. 3. — Pastiuaca, Pliii., llist. ninndi,

l. 9,c. 2i, 42. — Pastenague , Rondelet, pan. », 1. 12, c. 1.

aigle que nous avons décrite. Mais voici les

traits principaux par lesquels la pastenaque dif-

fère de ce dernier poisson. Son museau se tei-

mine en pointe au lieu d'être plus ou moins ar

rondi; la queue est moins longue que celle de

la raie aigle , à proportion de la grandeur du

corps, quoique cependant elle soit assez éten-

due en longueur, très-mince et très-déliée; et

enfin cette même partie non-seulement ne pré-

sente point de nageoire dorsale auprès de l'ai-

guillon dentelé dont elle est armée , mais même
est entièrement dénuée de nageoires.

La pastenaque parait répandue dans un plus

grand nombre de mers que la raie aigle, et ne

semble pas craindre le froid des mers du Nord.

Son piquant dentelé est souvent double et

même triple, comme celui de la raie aigle ; nous

croyons en conséquence devoir rapporter à

cette espèce toutes les raies qu'on n'en a sépa-

rées jusqu'à présent qu'à cause d'un aiguillon

triple ou double. D'un autre côté, la nuance

des couleurs, et même la présence ou l'absence

de quelques taches, ne peuvent être regardées

comme des caractères constants dans les pois-

sons, et particulièrement dans les cartilagi-

neux, qu'après un très-grand nombre d'obser-

vations répétées en différents temps et en divers

lieux. Nous ne considérerons donc, quant à pré-

sent, que comme des variétés plus ou moins

constantes de la pastenaque, les raies qu'on n'a

indiquées comme d'une espèce différente qu'à

cause de la dissemblance de leurs couleurs avec

celles de ce cartilagineux. Au reste, il nous

semble important de répéter plusieurs fois dans

nos ouvrages sur l'histoire naturelle, ainsi que

nous l'avons dit très-souvent dans les cours que

nous avons donnés sur cette science, que toutes

les fois que nous sommes dans le doute sur l'i-

dentité de l'espèce d'un animal avec celle d'un

autre, nous aimons mieux regarder le premier

— Pastinnca, Salv., Aquat., p. I'('<, 1 45. — Gesncr, Aqu^'c,

p. 679, icon. aniin., p. 121. 122. Tliinb., p. fij a. — Pasli-

naca mariiifi, Jonston, pisc., p. 32, lab. 9. lig. 7. — Poxli'

mica uunina lœvis. Rai, pisc, p. 24. — Bélon. Ai|uat., p.

93.— Pastinaca marina uoitra. A drovand., pisc.. p. k2&.

— Pastinaca marina prima, WilluL;iiby, Ubili., p. 67, lab.

c. 3.— Gp/. Kœrapfer, Voy. an Japon, p. 53. — Sling ruy,

Pennant, lirit. Zool., t. III, p. 71, n. %.- Paslinaca marina

oxyrinclios, Schonev., p. 58. — Pantenaque, \a.Uuoaidt

Doniare, Dict. dliist. nat.

' Selon .M. Cuv ier, la figure du Piaia Ly m a, donnée Vit

L.icépède, n'est autre que celle d'une pastenaque, et le P<aia

Lyma de Forskale en e^t au moins ui.c espèce voisine re-

présentée sans aiguillons soua le nom de torpille, par Lacé-

péde. D.



DES POISSONS. 525

comme une variété que comme une espèce dis-

tincte de celle du second. Nous préférons de voir

le temps venir par des observations nouvelles

séparer tout à fait ce que nous n'avions en quel-

que sorte distingué qu'à demi, plutôt que de le

voir réunir ce que nous avions séparé; nous

désirons qu'on ajoute aux listes que nous don-

nons des productions naturelles, et non pas

qu'on en retranche ; et nous chercherons tou-

jours à éviter de surcharger la mémoire des na-

turalistes, d'espèces nominales, et le tableau de

la nature, de figures fantastiques.

D'après toutes ces considérations, nous pla-

çons à la suite de la pastenaque, et nous consi-

dérons comme des variétés de ce poisson, jus-

qu'à ce que de nouvelles observations nous

obligent de les en écarter :

Premièrement, VAltavelle ', que l'on n'a dis-

tinguée de la pastenaque qu'à cause de ses deux

aiguillons dentelés
;

Secondement, VUarnak"^, que l'on aurait

confondu avec la raie que nous décrivons, sans

les taches que tout son corps présente sur un

fond pour ainsi dire argenté
;

Troisièmement , VArnak ^, auquel on n'a

donné pour caractères distinctifs, et différents

de ceux de la pastenaque, que deux aiguillons

dentelés, là couleur argentée du dos, et le con-

tour du corps plus arrondi
;

Et quatrièmement enfin, VOmmes Scherii *,

qui ne paraît avoir été éloigné de la pastenaque

qu'à cause des taches de sa queue ^.

Les deux dernières de ces raies se trouvent

dans la mer Rouge, où elles ont été observées

par Forskael. La seconde s'y trouve également,

et y a été vue par le même naturaliste
; mais on

Raie paxlenague altavelle , rar. 6., Uaubenton, Enc.

mélh- — Raja paalinaca atavala, var. b., Liniiée, éd. de
Giiielin. — fiait! ya.slenague a//are//e. Bonnalerre, pi. de
l'Eue, métli. — » Raja corpore glabro, aciileis sxpè duolius

< posticè serratis iii cauda apierygia, s Aiied.. geii. ~\. syn.

tOO.— € Pasiiiiaca marina allera pteryplateja, altavcla dicta, i

Colunin., Aquat., c. 2, p. 't, i. 2. — « Id. Et a 1 tav lia Neapoli
« dicta, • Willugliby, p. 03. — Id. Rai. p. 2'(.

' Raie sif iiainak, var. a., Boiinaterre, pi. de l'Enc. méih.
— Raja pasiinaca uanmlc, Linnée, éd de Ginelin. — Raja
tota maculata, Forskael, Faun. arab., |j. 18.

' Raja arncdk, Linnée. éd. de Omelin. — • Raja corpore
t oibiculatoargeuieo, candà tiTctiapterygi.à.spiiiisduabus;»

Forskciel, Faun. arab., p. 9, n. 13.

' € Raja otiimes si hei it, > I.innée, éd. de Gmelin.— Raie
• scheiii, » B< nnaterre, pi. de ri:nc. méth. — t R. caudà
« tereti maculata, i Forskael, Faun. arab. p. 9, n. 12.

^ M. Cuvier considère ces différents poissons comme des
espèces différentes de la pastenaque. D.

la rencontre aussi dans les mers d'Europe et

dans celle des Indes

Forskael a parlé de deux autres raies de la

mer Rouge, que l on ne connaît qu'imparfaite-

ment, et que nous ne croyons pas, d'après ceux
de leurs caractères qu'on a énoncés, pouvoir
placer encore comme deux espèces distinctes

sur le tableau général du genre des raies, mais
dont la notice nous paraît dans ce moment de-

voir accompagner celle des quatre variétés de
la pastenaque.

Ces deux raies sont la mule ', dont le aes-

sous du corps est d'un blanc de neige, et dont

la queue déliée et tachetée est armée d'un pi-

quant dangereux ; et la raie tajara -, dont on a

dit que le dessous du corps était aussi d'un

blanc de neige, et la queue déliée.

LA RAIE LIMME \

Raia Lyma, Forsk., Gmel., Lacep.^

C'est dans la mer Rouge que le voyageur
Forskael a trouvé cette raie, qu'il a le premier
fait connaître. Elle ressemble beaucoup à la raie

aigle, ainsi qu'à la pastenaque; elle a les dents

aplaties comme ces deux raies et tous les car-

tilagineux qui composent le même sous-genre :

mais exposons les différences qu'elle montre.
Le corps proprement dit et les nageoires pec-

torales forment un ensemble presque ovale
;

la partie postérieure des nageoires pectorales

est terminée par un angle plus ou moins ou-
vert

; les nageoires ventrales sont arrondies
; et

toute la partie supérieure du dos est d'un brun
tirant sur la couleur de brique, parsemé d'une

grande quantité de taches bleues , ovales , et

inégales en grandeur.

La queue est un peu plus longue que le corps,

et garnie, vers le milieu de sa longueur, d'un

et quelquefois de deux aiguillons, longs, larges,

dentelés comme ceux de la raie aigle et de la

' Raia Miila, Linnée, éd. de Gmelin. — Raie mule, Bon-

I naterre, pi. de l'Enc méth. — « R. subiùs nivea, caudâ tereti

€ variegatâ, » Forskaei, Faun. arab., p. 9, n. 16.

* Raia Tajara. Linnée, cd. deGineiin.

—

Raie tajara,

Bonnatene, pi. de 1 Enc méth. — « R. subtùs nivea, caudâ

f tereti. • Foiskael, Faun. arab., p. 9. n i't.

^ Raie It/mme, Bonniderre, pi de l'Eue, méth. — « Raja

• corpore lajvi le taceo, maculis caeruleis, cauiiâ pinnatâ,

« acideo unico. » Forskael, Faun. arab.. p. 17, n. 13.

' M. Olivier regarde cetie espèce mal figui>ée (suis aiguil»

Ions) sou» le nom de torpille, par M de Larépède, comme an

moins extrêmement voisine de la pasiena(iuG, Trijrjou Pas-

tinaca. D.
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pastenaqup, et revêtus à leur base d'une peau

d'un brun bleuâtre. Depuis son origine jusqu'à

ces aiguillons, la queue est un peu aplatie,

blanche par-dessous et rougeâtre dans sa partie

supérieure , où l'on voit régner deux petites

bandes bleues et longitudinales; et depuis les

piquants jusqu'à son extrémité, qui est blan-

che et très-déliée, elle est toute bleue, compri-

mée par les côtés, et garnie en haut et en bas

d'une petite membrane frangée qui représente

une nageoire, et qui est plus large au-dessous

qu'au-dessus de la queue.

La lymme n'a point de nageoire dorsale ; et

par là elle se rapproche plus de la pastenaquc,

qui en est dénuée, que de la raie aigle, qui en

présente une.

C'est à cette jolie espèce qu'il faut rapporter

une raie pêcbée par Commerson aux environs

des îles Praslin, et à laquelle il a donné le nom
de raie sans piquants ', parce qu'en effet elle

n'eu présente aucun sur le dos, non plus que

les individus observés par Forskael. Ce natu-

raliste a fait de cette raie sans aiguillon sur le

corps une description très-détaillée
,
qui fait

partie des manuscrits déposés dans le Muséum
d'histoire naturelle, et qui s'accorde presque

dans tous les points avec celle que nous venons

de donner d'après Forskael. La seule différence

entre ces deux descriptions, c'est que Commer-

son parle d'une rangée de petits tubercules

,

qiii règne sur la partie la plus élevée du dos et

s'étend jusqu'à la queue, et de deux autres tu-

bercules semblables à des verrues, et placés

l'un d'un côté, et l'autre de l'autre de l'origine

de cette dernière partie.

Au reste, parmi les individus qui ont été l'ob-

jet de l'attention de Commerson, un avait près

de cinq décimètres ( un pied six pouces huit li-

gnes ) de longueur totale ; et l'on pourra voir

dans cet ouvrage la figure d'une lymme mâle

et d'une lymme femelle, que nops avons fait

graver d'après les dessins originaux apportés

en France par ce voyageur célèbre. INous nous

sommes déterminés d'autant plus aisément à

enrichir de ces deux figures l'histoire que nous

décrivons
,
que l'on n a pas encore publié de

planche représentant l'espèce qui nous occupe.

Au reste, nous ne croyons pas avoir besoin de

* ( Raja laevis è testaceo fuscesccns , guttis caenileis innu-

• meris prono corpore sparsis , aculcis gcminis iii média

• canda. » Comtnpison, ouvrage manuscrit sur la zoologie,

auatrièiiie cahier, 1768.

dire que le mâle est distingué de la femelle par

deux appendices placés auprès de l'anus , et

semblables à ceux que nous avons fait connaî-

tre en traitant de la bâtis.

La lymme
,
que quelques naturalistes ont

crue confinée dans la mer Rouge, habite donc

aussi une partie de la mer des Indes. On doit

la trouver dans d'autres mers, surtout aux en

virons des tropiques ; et en effet il vient d'arri-

ver de Cayenne au Muséum d histoire natu-

relle, une petite collection de poissons parmi

lesquels j'ai reconnu un individu de 1 espèce de
la lymme. Ces poissons ont été envoyés par

M. Le Blond, voyageur naturaliste, qui nous

a appris, dans des notes relatives aux animaux
qu'il a ftiit parvenir au Muséum, que l'individu

que nous avons considéré comme une lymme
avait été pris au moment où il venait de sortir

de l'œuf, mais où il était encore dans le ventre

de sa mère. Les raies de la même espèce, dit

M. Le Blond, qui les appelle Raies rouges^ à

cause de la couleur de la partie supérieure de

leur corps, semblable par conséquent, ou pres-

que semblable à celle des lymmes d'Arabie ou

des environs des iles Praslin, sont très-bonnes

à manger lorsqu'elles sont jeunes, et parvien-

nent quelquefois au poids de dix ou quinze

myriagrammes ( deux ou trois cents livres, ou

environ. ) Au reste, le petit individu arrivé de

l'Amérique méridionale avait la queue trois fois

plus longue que le corps et la tète, et par consé-

quent beaucoup plus longue que les lymmes

d'Afrique et d'Arabie. Mais tous les autres

traits de la conformation réunissant ces cartila-

gineux de la mer Rouge et des iles Praslin avec

les Rates rouges de Cayenne, on peut tout au

plus regarder ces dernières comme une variété

dans l'espèce des raies rougeâtres des iles Pras-

lin et d'Arable; mais on n'en doit pas moins les

considérer comme appartenant à l'espèce de la

lyjxime, qui dès lors se trouve dans les eaux

chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Ame*

riquc.

LA RAIE TUBERCULÉE.

Raia tuberculata, Laccp.; Trygoa tuberculata, Cuv. V

Cet animal a les dents très-obtuses ; il pré-

sente d'ailleurs des tubercules pointus , ou ai-

' M CBvier rapoP'te celte espèce d« raie i la division de*

pastenaqnes. D.
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jriiillons très-forts, sur le corps et sur la queue :

i 1 doit donc être compris dans le troisième sous-

i;t.nr(i que nous avons établi dans le genre des

raies , et dont les caractères dislinctifs consis-

tent dans la Ibrme obtuse des dents , et dans

ia présence d'aij;uillons plus ou moins nombreux

sur la queue ou sur le corps.

Le bout du museau de ce cartilagineux est

pointu. L'ensemble formé par le corps propre-

ment dit et par les nageoires pectorales, pré-

sente un rhombe assez régulier. La queue est

/ongue et déliée : elle est d'ailleurs armée d'un

aiguillon très-long, dentelé de deux côtés, et

dont les petites dents, semblables à celles d'une

scie, sont de plus tournées vers la base de ce

piquant.

La tuberculée n'a aucune nageoire sur le dos;

le dessus de la plus grande partie de sa queue

n'en montre pas non plus : cependant, comme,

dans l'individu que j'ai eu sous les yeux, l'ex-

trémité de cette portion de l'animal avait été

détruite par un accident , il se pourrait que

l'espèce que nous décrivons eût une petite na-

geoire supérieure vers le bout de la queue.

L'animal ne présente que dix aiguillons, in-

dépendamment de celui qui est dentelé; ces

protubérances sont des tubercules plus ou moins

pointus, assez gros, très-courts, très-durs, très-

blancs , et comme émaillés. Cinq de ces tuber-

cules sont très-rapprochés , et forment sur le

dos une rangée longitudinale; les autres sont

placés sur la queue
,
plus près du dos que du

grand aiguillon dentelé, et à des distances iné-

gales les uns des autres.

Pour peu qu'on jette les yeux sur le tableau

du genre des raies
,
que nous avons publié, on

verra que celle dont nous décrivons les formes

a beaucoup de rapports, par son aiguillon den-

telé et par sa queue déliée, avec la raie aigle, la

pastenaque, la lyrame, et que, d'un autre côté,

elle se rapproche, par ses tubercules, de la raie

seplien , dont j'ai découvert que la dépouille

était apportée eu France sous le nom de Peau
de Requin, pour y servir à fabriquer le plus

beau Galuchat, celui qui est à grains très-gros

et très -aplatis. C'est donc entre la lymme et

la sephen qu'il faut placer la raie que nous ve-

nons de faire connaître; et le caractère spécifi-

que qui la sépare tant de l'aigle, de la pastena-

que et de la lymme
,
que de la sephen et de

toutes les raies inscrites dans le troisième sous-

genre , est le nombre des tubercules émaillés

et très-durs, dont j'ai tiré le nom que je lui af

donné.

Je n'ai pu juger de la couleur de cette espèce,

à cause de l'état de dessèchement dans lequel

était l'individu que j'ai vu, et qui avait à peu
près quatre décimètres de longueur. Elle vit

dans les mers voisines de Cayenne ; et l'individu

que j'ai examiné, m'a été envoyé par M. Le
Blond.

LA RAIE EGLANTIER',

ilaia Eglanteria, Lacep. '.

M, Eosc, connu depuis longtemps par la va-

riété de ses connaissances en histoire naturelle,

par son zèle infatigable pour le progrès des

sciences, et par sa manière habile et fidèle d'ob-

server et de décrire, a eu l'attention de me faire

parvenir , de l'Amérique septentrionale , des

dessins et des descriptions de plusieurs pois-

sons encore inconnus des naturalistes. Il a bien

voulu me faire témoigner en même temps par

notre confrère commun , le professeur Alexan-

dre Brongniart, le désir de voir ce travail pu-

blié dans {'Histoire des Poissons. J'ai accepté

avec empressement l'offre agréable et utile de

M. Bosc. Je ferai donc usage, dans ce volume

et dans le suivant, des descriptions qu'il m'a

envoyées, ainsi que des dessins qu'il a faits

lui-même, et qui ont été gravés avec soin sous

mes yeux; et la raie églantier est un de ces

poissons dont le public devra la connaissance à

ce savant naturaliste.

Le corps de la raie églantier présente à peu

près la forme d'un rhomboïde dont toutes les

parties saillantes seraient émoussées ; il est par-

semé d'épines très-courtes , souvent même peu

sensibles, excepté sur le milieu du dos, où l'on

voit une rangée longitudinale de petits aiguil-

lons qui ont deux ou trois centimètres de lon-

gueur.

Les yeux sont saillants; l'iris est blanc; le

museau obtus; la langue courte, large, lisse; la

forme des dents plus ou moins arrondie; la

queue presque aussi longue que le corps, et

garnie de plusieurs rangs longitudinaux d'épines

• • Raja eglanteria. — Ilnja dentibus ohtiisis, corporo

t rhonibeo, aculealo, aculeis ininutis, cauiiâ bipinaalâ, spicis

• niinierusis niuricatâ. — Habitat in mari ADi£ricam al-

1 luetite. t Bosc, manuscrits communiciiics.

» Cetie espèce dont M. Lesueur a donné une figure dans !e

Journal de l'acad.des se. nat. de rhiladcipliie, appartient à la

division des raies proprement dites .
D .
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recourbt'es de différentes grandeurs, et dont les

plus longues forment les trois rangées du mi-

lieu et des côtés.

A l'extrémité de cette queue est une petite

nageoire, auprès de laquelle on voit, sur la face

supérieure de cette même partie de l'animal

,

une autre nageoire que l'on doit nommer dor-

sale, d'après tout ce que nous avons déjà dit

,

quoiqu'elle ne soit pas placée sur le corps pro-

prement dit de la raie églantier.

On compte cinq rayons à chaque nageoire

ventrale.

La raie que nous décrivons est d'une couleur

brunâtre en dessus, et blanche en dessous. Elle

est assez commune dans la baie de Charleston
;

elle y parvient à un demi-mètre de largeur.

D'après les traits de conformation que nous

venons d'exposer, on ne sera pas étonné que sur

notre tableau méthodique nous placions la raie

églantier entre la raie tuberculée et la raie bou-

clée.

LA RAIE SEPHEN '.

Raia Sephea , Forsk., Grael., Lacep. ; Trygon Sephen,

Cuv.

Dans cette même mer Rouge où Forskael a

trouvé plusieurs variétés de la pastenaque et la

raie lymme, ce voyageur a vu aussi la sephen.

Elle a de très-grands rapports de conformation

avec la raie aigle , la pastenaque et la lymme ;

mais elle en diffère par des caractères assez

nombreux pour qu'elle constitue une espèce

distincte.

Sa couleur est, sur le corps, d'un cendré-

brun, et par-dessous d'un blanc-rougeâtre. Elle

parvient à une grandeur très-considérable, puis-

qu'on a vu des individus de cette espèce dont

les nageoires pectorales et le corps réunis

avaient trente-six décimètres (onze pieds, ou à

peu près) de largeur. L'extrémité postérieure

des nageoires pectorales est arrondie, et, dans

plusieurs des positions ou des mouvements de

l'animal, cache en partie les nageoires ventrales,

i(ui sont très-petites à proportion du volume de

ia raie.

Malgré la grande étendue du corps, la queue

es* deux fois plus longue que le corps propre-

» Raie sif, Bonnaterre, pi. de l'Eac. méth. — f R. corpore

t suborbiculalo, caudà duplo longiore subtùs alatà, siiprà

« aculeis duoiius loiigis, iitrinque serratis. » Forskael, Faun.

arab., p. 17, n. (8.

ment dit , comme celle de la raie aigle, et est

armée de même d'un ou deux aiguillons assez

longs, forts, dentelés des deux côtés, et revêtus

en partied'une peau épaisse : mais, au lieu d'être

entièrement dénuée de nageoires et de petits pi-

quants
, comme la queue de la raie aigle ; au

lieu de présenter une nageoire dorsale, comme
celle de la pastenaque, ou de montrer sans au-

cune petite pointe, une sorte de nageoire parti-

culière composée d'une membrane longue et

étroite, comme la queue de la lymme; elle est

garnie , depuis la place des deux grands dards

jusqu'à son bout le plus délié , d une rangée

longitudinale de très-petits aiguillons qui règne

sur sa partie supérieure, et dune membrane
longue, étroite et noire, qui s'étend uniquement

le long de sa partie inférieure.

L'un de ses caractères véritablement distinc-

tifs est d'avoir le dessus du corps et la partie

supérieure de la queue jusqu'à la base des deux

pointes dentelées, couverts de tubercules plats,

au milieu desquels on en distingue trois plus

grands que les autres, d'une forme hémisphéri-

que, d'une couleur blanchâtre, et formant au

milieu du dos un rang longitudinal.

Presque tout le monde connaît cette peau

dure , forte et tuberculée , employée dans le

commerce sous le nom de Galuchal^ que l'on

peint communément en vert , et dont on garnit

l'extérieur des boîtes et des étuis les plus re-

cherchés. Cette peau a reçu aussi le nom de

Peau de Requin; et c'est par cette dénomination

qu'on a voulu la distinguer d'une peau couverte

de tubercules beaucoup plus petits, beaucoup

moins estimée, destinée à revêtir des étuis ou

des boîtes moins précieuses , appelée Peau de

Chien de mer, et qui appartient en effet au

squale ou chien de mer désigné par le nom de

Roussette '
. Ceux qui ont observé une dépouille

de requin savent que le galuchat présente des

tubercules plus gros et plus ronds que la peau

de ce squale, et ne peut pas être cette dernière

peau plus ou moins préparée. C'est donc une

fausse dénomination que celle de Peau de Re-

cpiin donnée au galuchat. Mais j'ai désiré de

savoir à quel animal il fallait rapporter cette

production
,
qui forme une_braiiche de com-

merce plus étendue qu'on ne le pense, et qui

nous parvient le plus souvent par la voie de

l'Angleterre. J'ai examiné les prétendues peaux

* Voyez l'article du Squale Rousselie.
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de requin déposées dans les magasins où vont

se pourvoir les faiseurs d'étuis et de boîtes; et

quoique aucune de ces peaux ne montrât en

entier le dessus du corps et des nageoirts

pectorales , et ne présentât qu'une portion

de la partie supérieure de la queue, je me

suis assuré sans peine qu'elles étaient les dé-

pouilles de raies sephens. Elles ne consistent

que dans la partie supérieure de la tête, du

corps, et du commencement de la queue ; mais

autour de ces portions tuberculées, et les seules

employées par les faiseurs d'étuis, il y a assez

de peau molle pour qu'on puisse être convaincu

qu'elles ne peuvent provenir que d'un poisson

cartilagineux, et même d'une raie : et d'ailleurs

elles offrent la même forme, la même grosseur,

la même disposition de tubercules . que la se-

phen; elles présentent également les trois tu-

bercules hémisphériques et blanchâtres du dos.

A la vérité toutes les prétendues Peaux de Re-

quin que j'ai vues , au lieu de montrer une

couleur uniforme, comme les sephens obser-

vées par Forskael, étaient parsemées d'un grand

nombre de taches inégales , blanches , et pres-

que rondes ; mais l'on doit savoir déjà que

,

dans presque toutes les espèces de raies, la pré-

sence d'un nombre plus ou moins grand de ta-

ches ne peut constituer tout au plus qu'une va-

riété plus ou moins constante.

Ces tubercules s'étendent non-seulement au-

dessus du corps , mais encore au-dessus d'une

grande partie de la tête. Ils s'avancent presque

jusqu'à l'extrémité du museau, et entourent

l'endroit des évents et des yeux , dont ils sont

cependant séparés par un intervalle.

On reçoit d'Angleterre de ces dépouilles de

sephens , de presque toutes les grandeurs
,
jus-

qu'à la longueur de soixante-cinq centimètres

(
deux pieds ) ou environ. La peau des sephens

parvenue à un développement plus étendu ne

pourrait pas être employée comme celle des pe-

tites, à cause de la grosseur trop considérable

de ses tubercules. Sur une de ces dépouilles,

la partie tuberculée qui couvre la tête et le corps

avait cinquante-quatre centimètres
( un pied

sept pouces ) de long , et deux décimètres
( sept

pouces) dans sa plus grande largeur; et celle

qui revêtait la portion du dessus de la queue , la

plus voisine du dos ,
était longue de deux déci-

mètres ( sept pouces , ou à peu près )
'

.

• On peut voir, dans les galeries du Muséum d'histoire n;>-

turelle, une de ces dépouilles de sephea.

J'ai pensé que l'on apprendrait avec plaisir

dans quelle mer se trouve le poisson dont la

peau, recherchée depuis longtemps par plu-

sieurs artistes , nous a été jusqu'à présent ap-

portée par des étrangers, qui nous ont laissé

ignorer la patrie de l'animal qui la fournit. Il

est à présumer que l'on rencontrera la sephen

dans presque toutes les mers placées sous le

même climat que la mer Rouge; et nous devons

espérer que nos navigateurs , en nous procu-

rant directement sa peau tuberculée, nous dé-

livreront bientôt d'un des tributs que nous

payons à l'industrie étrangère.

Voilà donc quatre raies, l'aigle, la pastena-

que, la lymme et la sephen , dont la queue est

armée de piquants dentelés. Ces dards, égale-

ment redoutables dans ces différentes espèces

de poissons cartilagineux , les ont fait regarder

toutes les quatre comme venimeuses ; mais les

mêmes raisons qui nous ont montré que l'aigle

et la pastenaque ne contenaient aucun poison

,

doivent nous faire penser que l'arme de la se-

phen et de la lymme ne distille aucun venin, et

n'est à craindre que par ses effets mécaniques.

LA RAIE ROUCLÉE'.

Raia clavata, Linn., Gnicl., Lacep., Cuv

Cette raie, à laquelle on a donné le nom de

bouclée , ou de clouée , à cause des gros aiguil-

lons dont elle est armée , et qu'on a comparés à

des clous ou à des crochets , habite dans toutes

les mers de l'Europe. Elle y parvient jusqu'à la

longueur de quatre mètres (plus de douze pieds).

Elle est donc une des plus grandes; et comme
elle est en même temps une des meilleures à

manger, elle est, ainsi que la bâtis, très-re-

cherchée par les pêcheurs : l'on ne voit même

* P^aie clouée. — Clavelade, dans plus. d('part. mérid. -»

Thornback, et maids, eu An^-leterre. — PMie bouclée, Dau-

beriton, Enc. mélh. — « Raja oïdiiie aculcoruiu uiiguifor-

• mium, iinico m dorso caud.ique. » lîlocli, Hisl.des pois-ons

en allemand, pan. 3, p. 6a, n. 3, pi. 83. — Raja clavata^

Faiiua suei ica, 293 — Id- It Westgolh., «73.— « Raja acu-

1 leata. deiiiiiius tubercidosis, caitilagine transversa iu -sen-

« Ire » Arledi, gen. 71, syu. H9. si.ec. 103. —Raie bouclée,

Bonuat-ne, pi. de l'Enc. niéth. — Gronov, mus. 1, «40,

Zooph., 13'(. — « Dasybatus clavatus. corpore loto maculis al-

« bi lis rotuudis, etc. » Klein, miss. pisc. 3, p. 33, n. 4, tab. 4,

n. 7. — Raja cUwata, Act sien. 4, p. 333. — Raie bouclée.

Rondelet, pan. 1,1. 12. c. \2.— Raja clavata, Gesn., Aquat,

793. — Id. U illughliy, lehili.. 74. — Id. Rai, pisc. 26.— Raie

boiicli'c. RiMon, Aquat., p 70. — Thornbaik, Penn.mt, ZooL

brit.3. p.69,u.5. — Haie bouclée, VAmoniAe, Boraare. Dict.

dhist. nat. — Duhamel, Traité des pèches ,
part, 2 , scct. 9,

p.2«0.
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le plus souvent dans les marchés d'Europe que

la bouclée et la bâtis. Elle ressemble à la bâtis

par ses habitudes , excepté le temps ck sa

ponte, qui parait plus retardé et exiger une sai-

son plus chaude ; elle est aussi à beaucoup d'é-

gards conformée de même.

La couleur de la partie supérieure de son

corps est ordinairement d'un brunâtre semé de

taches blanches , mais quelquefois blanche avec

des taches noires.

La tête est un peu allongée, et le museau

pointu ; les dents sont petites
,
plates , en lo-

sange , disposées sur plusieurs rangs, et très-

serrées les unes contre les autres.

La queue
,
plus longue que le corps et un peu

aplatie par-dessous, présente, auprès de son

extrémité la plus menue , deux petites nageoires

dorsales , et une véritable nageoire caudale qui

la termine.

Chaque nageoire ventrale , organisée comme
celles de la bâtis , offre également deux portions

plus larges l'une que l'autre, et qui paraissent

représenter, l'une une nageoire ventrale pro-

prement dite , et l'autre une nageoire de Tanus.

Mais ce n'est qu'une fausse apparence ; et ces

deux portions , dont la plus large a communé-

ment trois rayons cartilagineux et l'autre six

,

ne forment qu'une seule nageoire.

Presque toute la surface de la raie bouclée est

hérissée d'aiguillons. Le nombre de ces pi-

quants varie cependant suivant le sexe et les

parages fréquentés par l'animal ; il paraît aussi

augmenter avec l'âge. Mais voici quelle est en

général la disposition de ces pointes sur une

raie bouclée qui a atteint un degré assez avancé

de développement.

Un rang d'aiguillons grands, forts et recour-

bés , attachés à des cartilages un peu lenticu-

laires , durs , et cachés en grande partie sous la

peau qui les retient et affermit les piquants,

règne sur le dos , et s'étend jusqu'au bout de

la queue. L'on voit deux piquants semblables

au-dessus et au-dessous du bout du museau.

Deux autres sont placés au-devant des yeux
,

et trois derrière ces organes
;
quatre autres très-

grands sont situés sur le dos , de manière à y
représenter les quatre coins d'un carré ; et une

rangée d'aiguillons moins forts garnit longitudi-

nalemeut chaque côté de la queue. Ce sont

toutes ces pointes plus ou moins longues , dures

et recourbées
,
que l'on a comparées à des clous

,

è des crochets. Mais , indépendamment de ces

grands piquants, le dessus du corps , de la tète

et des nageoires pectorales
,
présente des ai-

guillons plus petits , de longueurs inégales , et

qui, lorsqu'ils tombent, laissent à leur place

une tache blanche comme les piquants grands

et crochus. Et enfin on voit , sur la partie in-

férieure de la raie bouclée
,
quelques autres

pointes encore plus petites et plus clair-semées.

Cette tache blanche, qui marque l'endroit

que les aiguillons séparésdu corps avaient om-

bragé, recouvert et privé de l'influence de la

lumière, cette place décolorée n'est-elle pas une

preuve de ce que nous avons exposé sur les

causes des différentes couleurs que les poissons

présentent , et des dispositions que ces nuances

affectent * ?

Le foie de la raie bouclée est divisé en trois

lobes, dont celui du milieu est le moins grand,

et les deux latéraux sont très-longs : il est très-

volumineux; il fournit une grande quantité

d'huile, que les pêcheurs de Norvège recueil-

lent particulièrement avec beaucoup de soin.

La vésicule du fiel, rougeâtre, allongée et

triangulaire , est entre le lobe du milieu du foie

et l'estomac.

Ce dernier viscère est assez grand, allongé et

situé un peu du côté gauche de l'abdomen. Il se

rétrécit et se recourbe un peu vers le pylore,

qui est très-étroit et n'est garni d'aucun appen>

dice.

Au delà du pylore , le canal intestinal s'élar-

git , et parvient à l'anus sans beaucoup de si-

nuosités.

Mais pourquoi nous étendre davantage sur

un poisson que Ton a si souvent entre les mains,

que l'on peut si aisément connaitre , et qui a

tant de rapports avec la bâtis donti<.ais avons

examiné très en détail et la forme et la manière

de vivre ?

Qu'il nous suffise donc d'ajouter que l'on

pêche les raies bouclées, comme les autres

raies , avec des cordes flottantes ^, dcs folles ^

des demi-folles ^, et des seines ^.

Lorsque la bouclée a été prise , on la cou-

< Discours sur la nature des poissons, et plusieurs autr66

articks île cette liisti.iie.

j-j-4-5 U y a trois manières principales de pécli r avec des

coriies. — l'remiereni(.'nti>n peut se servir irune lon-ue.orde

à laquelle on atlaclie de distance rn distance, de- ly a ou

empiles garnies de l.urs/uiiwis. Cette «orde pri!ici|.ale porte

le nom de maftiesse corde, ou de bouffe, sm le^ bor is de

l'Océan, rt celui di'ju'it'/ ce de jtalii lujre t^nr les cnl<-sdela

Méuilt-rranée, où la dénominaiion de yahiiKjre r-niplace

celle de corde, et où les pécheurs ipii tinpluieni des cordes et
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serve pendant quelques jours, ainsi que presque

tous les poissons du même genre, afm que sa

chair acquière de la délicatesse et perde toute

odeur de marécage ou de marine. Sur plusieurs

cotes, on recherche beaucoup déjeunes et très-

petites raies bouclées que l'on nomme Rayons,

Raietons . Rutilions, et , dans quelques ports,

Papillons; dénominations dont on se sert aussi

quelquefois pour désigner des morceaux déta-

thés de grandes raies desséchées , et préparées

pour de longs voyages.

LA RAIE NEGRE'.

Raia nigra, Lacep., Blaiav.'.

On ne voit que rarement cette raie auprès de

des empiles sont ap^ielés palangriers, au lieu de cordiers.

Par Cfinile nu pile on entend un fil de crin, de chanvre on de

laiton. aui|iifl un haini est atlaché. que l'on suspend aux li-

gnes, et qui. variant dans sa grosseur suivant la force des

haims, et l'i-spece du poisson que l'on se propose de prendre,

est simpe. ou doulde, rond, ou tressé en cadenette. Et par

haim, piesque tout le monde sait que l'on désigne un crochet

d'os, de 1)0 s dur, ou de métal. aui|uul onaitache une amor e,

et qui, recevant quelquefois le nom d'hameçon, le porte sur-

tout lorsqu'il est i;ami de sou appât. — Secondement on pè-

che avi c des ci>ide.s pur fond, c'est-à-dire avec des niaiti esses

cordes ch irgées de plomb nu de cailloux, qui les assujettissent

au fond des eaux. — tt troisièmement on peut employer une

corde ftittiinte.Ceite dernière, moins grosse ordinairement

que lescordes par fond, est soutenue par des floUcs ou corce-

rons de liése. qui la font (|uelqu'-fois flotter entièrement à la

surfaee de l'eau. On s'en sert pour prendre les poissons (jui

n;igent trespres de la siipeificie des mers ou dis rivières.

—

La folle est un tilet à larges mailles, que l'on tend de manière

qu'il fasse des plis, tant dans le sens horizoni.al ((ue dans le

sens vertical . aiin que les [loi sous s'enveloiipent plus facile-

ment d.ins ses différentes parties. La plupart des auteurs qui

ont écrit sur les in>truments employés dans les pêches ont

dit que les mouV' ments inésuliers et midti|diés produits (i.ir

les plis de ce tilet. lui ont fait donner le nom de fuite. Au reste,

il est le>ié par le bas, et légèrement flotté on garni de tiége

par le haut; et c'est communément auprès du fond des mers

ou de celui des rivières qu'il est tendu. — La demi-foUf dif-

fère de la foUi', en ce qu'elle a moins d'en ndue, etcjueles

mailles qui la composent sont plus étroites. — On nomrt.e

seine, ou senne, un filet composé d'une nappe simple, et pro-

pre à arrêter les poissons qu'on veut prendre. Elle diffère tle

la folle, en ce ([u'elle est destinée à être traînée par les iiê-

cheurs. Elle est gainie de lest dans sa partie inférieure, et de

flottes ou morceaux de liége dans sa partie supérieure. —
La corde qui lionie et lerinnie celte partie sup'Tieure, et à

la(piclle le- Hottes sont attachées, se nomme mlimjue. Aux
extrémités de cette ralingue sont des cordes plus ou moins
longU'S qu'on appelle bras, et qui servent à t ndre le filet ou
aie tr.iiiier. l.or>qu'on traîne la seine , elle forme, dans le sens

horizontal, une courbure dont le creux est tourné vers le

point auquel on tend -, et comme il est très rare que les pois-

sons que l'on ^lOursuit avec ce filet soient de srand ur ou de
forme à s'embirrasser et se pren<lre dans ses ma Iles, on ne
relevé la seine qu'>n rapprochmtet réunissant tout à fait les

tleux liouts de la ralingue, et en renfermant les poissons dans
le couiour i|ue l'on produt par cette manœuvre.

* Raie-rat, par les pêcheurs des environs de i'embou-
diure de la Seine.

• Cette espèce qui était peu connue d'après cette seule des-

l'cmbouchure de la Seine. On la prend avec I0

raies bouclées, les oxyrinques, tt d'autres raif i

plus ou moins blanches, dont les nuances foi '1

ressortir la couleur noire dont elle est peinte.

Ses dents sont mamelonnées ou aplaties. L(

sillon longitudinal de sou museau est d'une

couleur plus foncée que ses autres parties. Le

dessous du poisson est très-blanc et très-doux

au toucher; il présente d'ailleurs une teinte

bleuâtre vers les nageoires pectorales. Au reste,

un pêcheur a dit à M. Noël, qu'il avait pris des

individus de cette espèce noirs par -dessous

comme par-dessus. La peau, qui est légèrement

chagrinée, est aussi très-épaisse, et s'enlève fa-

cilement en entier, après la cuisson de l'ani-

mal. La chair est ferme et peu agréable au

gotJt. La raie nègre, dont M. Noël a eu la bonté

de m'envoyer un dessin que j'ai fait graver, pe-

sait soixante-cinq hectogrammes (43 livres), et

avait été pêchée par une barque de Hontleur.

LA RAIE AIGUILLE.

Raia Acus, Lacep.

Les naturalistes devront être étonnés d'en-

tendre parler pour la première fois d'un si grand

nombre de raies remarquables par leurs di-

mensions, leurs formes, leurs couleurs, et qui

habitent la plupart auprès des côtes de France

ou d'Angleterre les plus fréquentées.

Voici encore une de ces espèces dont nous

ignorerions l'existence sans la constance de

M. Noël. La tète de cette raie est ovale; et ses

dents sont comme mamelonnées.

LA RAIE THOUIN.

Raia Thouin, Lacep. ; Rhinobatus Tbouiu , Ciiv. '.

Cette belle espèce de raie, très-reroni-quable

par sa forme, ainsi que par la disposition de

ses couleurs , et dont la description n'a encore

été publiée par aucun naturaliste, est un des

innombrables trophées de la valeur des armées

françaises. L'individu que nous avons fait gra-

ver, fait partie de la célèbre collection d'objets

d'histoire naturelle, conservée pendant long-

temps a la Haye, cédée à la France par la na-

cription et la figure plus ipie médiocre qui l'accompagne, a

été représentée de nouveau par M. deBlainvilledanslaFauna

française. D.

* s'elon M. Cuvier la Raie Thouin parait être une variÉW

de la Rhinobate ordinaire. D.
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tion hollandaise son alliée, après que la victoire

a eu fait flotter le drapeau tricolore jusque sur

les bords du Zuyderzée , et qui décore mainte-

nant les galeriçs du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris. Ces précieux objets ayant été

'eeueillis en Hollande et transportés en France

par les soins de deux de mes collègues les pro-

fesseurs Thouin et Faujas Saint-Fond, que le

gouvernement français avait envoyés au milieu

de nos légions conquérantes pour accroître le

domaine des sciences naturelles, pendant que

nos braves soldats ajoutaient à notre territoire,

j'ai cru devoir chercher à perpétuer les témoi-

gnages de reconnaissance qu'ils ont reçus des

naturalistes, en donnant leurs noms à deux des

espèces de poissons dont on va leur devoir la

connaissance et la publication '. J'ai distingué

en conséquence, par le nom ûeFmcJas, une des

lophies dont nous allons donner l'histoire, et,

par celui de Thouin, la raie dont nous nous

occupons dans cet article.

La raie thouin a les dents aplaties, et dispo-

sées sur plusieurs rangs, comme celles de tou-

tes les raies comprises dans le troisième et

dans le quatrième sous-genre.

Son museau, beaucoup plus transparent que

celui de la plupart des autres l'aies, est terminé

par une prolongation souple assez étendue, et

plus longue que l'intervalle qui sépare les deux

yeux.

Le dessus du corps et des nageoires pectora-

les est d'une couleur noire ou très-foncée; mais

le museau est d'un blanc de neige très-éclatant,

excepté à son extrémité, où il est brun, et dans

le milieu de sa longueur, où il présente la même
couleur obscure. Cette raie longitudinale brune

s'étend sur le devant de la tête
,
qui , dans tout

le reste de sa partie antérieure, est d'un blanc

très-pur; et elle s'y réunit à la couleur très-

foncée de l'entre-deux des yeux , de la partie

postérieure de la tête, et du dessus du corps.

Tout le dessous de l'animal est d'un beau

blanc.

Les yeux sont recouverts presque à demi

par une prolongation de la peau de la tète

,

comme ceux de la bâtis ; et derrière ces organes

on voit de très-grands évents.

L'ouverture des narines, située obliquement

au-dessous du museau et au-devant de la bou-

che, présente la forme d'un ovale irrégulier et

' Voyez l'art, relatif à la nomeaclature des poissoiu.

très-allongé , et est assez grande pour que son

diamètre le plus long soit égal à plus de la moi-

tié de celui de la bouche. Cette ouverture abou-

tit à un organe composé de membranes plissées

et frangées , dont nous avons fait graver la

figure, et dont le nombre et les surfaces sont

assez considérables pour le rendre très-délicat.

Et comme, d'un autre côté, nous venons de

voir que le museau, ce principal organe du tou-

cher des raies, esttrès-prolongé, très mobile, et

par conséquent très - sensible , dans la raie

thouin , nous devons présumer que ce dernier

poisson jouit d'un toucher et d'un odorat plus

actifs que ceux de la plupart des autres raies, et

doit avoir par conséquent un sentiment plus

exquis et un instinct plus étendu.

La queue est à peu près de la longueur de la

tête et du corps pris ensemble; mais, au lieu

d'être très-déliée comme celle de presque tou-

tes les raies, elle présen-teà son origine une lar-

geur égale à celle de la partie postérieure du

corps à laquelle elle s'attache. Son diamètre va

ensuite en diminuant par degrés insensibles

jusqu'à l'extrémité, qui s'insère, pour ainsi dire,

dans une nageoire. Cette dernière partie termine

le bout de la queue, et le garnit par-dessus et

par-dessous , mais en ne composant qu'un seul

lobe et en formant un triangle dont le sommet

est dans le bas.

Indépendamment de cette nageoire caudale,

on en voit deux dorsales, à peu près de la même
grandeur, un peu triangulaires et échancrées

dans celle de leurs faces qui est opposée à la

tête. La première de ces deux nageoires dorsa-

les est placée beaucoup plus près du corps que

sur prescpae toutes les autres raies; on la voit

à peu près au tiers de la longueur de la queue,

à compter de l'anus ; et la seconde nageoire est

située vers les deux tiers de cette même lon-

gueur.

Le dessus de la tête et de la prolongation du

museau est garni d'un très-grand nombre de

petits aiguillons tournés vers la queue, et beau-

coup plus sensibles sur les portions colorées en

brun que sur celles qui le sont en blanc. D'ail-

leurs, le dessus et le dessous du corps et delà

queue sont revêtus de petits tubercules plus

rapprochés et moins saillants sur la partie infé-

rieure de la queue et du corps. De plus, l'on

voit une rangée de tubercules plus gros, et ter-

minés par un aiguillon tourné vers la queue,

s'étendre depuis les évents jusqu'à _ia seconde
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nageoire dorsale; et l'on aperçoit encore au-

tour des yeux quelques-uns de ces derniers tu-

bercules.

Les nageoires pectorales sont un peu si-

nueuses, et arrondies dans leur contour; et les

ventrales, à peu près de la même largeur dans

toute leur étendue, ne peuvent pas être consi-

dérées comme séparées en poition ventrale et

en portion anale. Les nageoires latérales sont

beaucoup plus difficiles à confondre que dans

presque toutes les autres raies, avec le corps

proprement dit, qui, d'un autre côté, beaucoup

moins distingué de la queue, donne à la thouin

un caractère que nous n'avons retrouvé que

dans la rhinobate, où on le verra reparaître

d'une manière encore plus marquée. Mais, mal-

gré cette conformation, l'ensemble de l'animal

est très-plat, et beaucoup plus déprimé que

celui de la rhinobate.

LA RAIE BOHKAT '.

Raia djiddensis, Grael. ; Raia Bohkat, Lacep. ; Rhinoba-

tus djiddensis, Cuv. ».

Cette raie, queForskael a vue dans la mer

Rouge, et qu'il a le premier fait connaître , a

,

comme la raie thouin , la queue garnie de trois

nageoires : une , divisée en deux lobes
,
placée

à l'extrémité de cette partie , et par conséquent

véritablement caudale ; et les autres deux dor-

sales. De même que sur la thouin, ces deux na-

geoires dorsales sont beaucoup plus avancées

vers la tête que sur un très-grand nombre de

raies; elles en sont même plus rapprochées

que dans la raie thouin, puisque la première de

ces deux nageoires est située au-dessus des na-

geoires ventrales , et par conséquent de l'anus,

et quelquefois prend son origine encore plus

près des yeux ou des évents. Un des individus

observés par Forskael avait plus de deux mè-

tres de longueur. La couleur de sa partie supé-

rieure étaitd'un cendré pâle, parsemé de taches

ovales et blanchâtres; et celle de sa partie in-

férieure, d'un blanchâtre plus ou moins clair,

avec quelques raies inégales brunes et blanches

* a Raja pinnâ cau'iae bilobâ, acnirorum ordine dorsi initio

1 triplici, dein siinplici, piiinâ dorsi prima supra pinnas ven-

atrales. » Fursiiael, Fauti. arab., p. (8, n. 17.— Piaie Boh-

lat, Bonnati rre, pi. de l'Eue, méth.
' Ce poisson est vraisemblahlement le même que le Rhino-

batus lœi'is de Srhiifider. C'ot à lui que M. Cuvier rapporte

la figure de !a Rhinobate de M. de I.acépcde, et celle de Du-

bamel, part. 5, sect. 9, pi. 13. D.

auprès de l'anus. Le dos s'élevait un peu au-

devant de la première nageoire dorsale ; les

nageoires pectorales, triangulaires, et terminées

dans leur bord extérieur par un angle obtus,

étaient quatre fois plus grandes que les ventra-

les. Ou apercevait un rang de piquants autour

des yeux, trois rangées d'aiguillons sur la par-

tie antérieure du dos; et une rangée de ces

pointes s'étendait d'une nageoire dorsale à

l'autre.

La raie bohkat est , selon Forskael , très-

bonne à manger.

LA RAIE CUVIER.

Raia Cuvier. Lacep. '.

Je nomme ainsi cette raie, parce que j'en dois

la connaissance à mon savant confrère le pro-

fesseur Cuvier, membre de l'Institut de France.

Il a bien voulu, dès le mois de mars 1792,

m'envoyer, du département de la Seine-Infé-

rieure, le dessin et la description d'un individu

de cette espèce
,
qu'il avait vu desséché. La

raie cuvier a beaucoup de rapport avec la

thouin, et surtout avec la bohkat, par la po-

sition de sa première nageoire dorsale. Cette

nageoire est, en effet, très-rappiochée des yeux,

comme celles de la thouin et de la bohkat, Mais

ce qui sépare ce poisson des autres raies déjà

connues, et forme même son caractère distinc-

tif le plus saillant, c'est que cette même na-

geoire dorsale est située non-seulement au des-

sus des nageoires ventrales, ou à une petite

distance de ces nageoires, et vers la tête, comme

sur la bohkat, mais qu'elle est implantée sur

le dos, vers le milieu des nageoires pectorales,

et plus près des évents que de l'origine de la

queue. Cette place de la première nageoire dor-

sale est un nouveau lien entre la raie cuvier, et

par conséquent tout le genre des raies, et celui

des squales, dont plusieurs espèces ont la pre-

mière nageoire dorsale très-proche de la tête.

Le museau de la raie que nous décrivons est

pointu; les nageoires pectorales sont très-gran-

des et anguleuses; les nageoires ventrales se

divisent chacune en deux portions, dont l'une

représente une nageoire ventrale proprement

dite , et l'autre une nageoire de l'anus. Les ap-

< M. de Blainviile regarde comme une variété de la Raie

bondée ce poisson qui offre Ja siugularité dune pinauleiw

milieu du dos. D.
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pendices qui caractérisent le mâle sont très-

courts et d'un très-petit diamètre. La queue,

très-mobile, déliée, et à peu près de la longueur

de la tète et du corps pris ensemble, est garnie

à son extrémité d'une petite nageoire caudale,

et présente de plus, sur la partie supérieure de

cette même extrémité , deux petites nageoires

contigués l'une à l'autre, ou, pour mieux dire,

une seconde nageoire dorsale, divisée en deux

lobes, et qui touche la caudale.

On ne voit aucun piquant autour des yeux;

mais une rangée d'aiguillons s'étend dejjuis la

première nageoire dorsale jusquà l'origine de

la queue, qui est armée de trois rangées longi-

tudinales de pointes aiguës.

Au reste, la partie supérieure de l'animal est

parsemée d'une grande quantité de taches fon-

cées et irrégulières.

La nageoire dorsale
,
qui se fait remarquer

sur cette raie , est un peu ovale
,
plus longue

que large, et un peu plus étroite à sa base que

vers le milieu de sa longueur, à cause de la di-

vergence des rayons dont elle est composée.

Sa place , beaucoup plus rapprochée des

évents que celle des premières nageoires dor-

sales de la plupart des raies , avait donné quel-

ques soupçons à M. Cuvier sur la nature de

cette nageoire : il avait craint qu'elle ne fût le

produit de quelque supercherie , et n'eût été

mise artificieliement sur le dos de l'individu

qu'il décrivait. « Cependant un examen atten-

« tif, m'a écrit dans le temps cet habile obser-

« vateur, ne me montra rien d'artificiel 5 et le

<i possesseur de cette raie, homme de bonne foi,

« m'assura avoir préparé cet animal tel qu'on

« le lui avait apporté du marché '
, »

Mais quand même il faudrait retrancher de

la raie cuvier cette première nageoire dorsale,

elle serait encore une espèce distincte de toutes

celles que nous connaissons. En effet , la raie

avec laquelle elle parait avoir le plus de res-

semblance , est la ronce. Elle en diffère néan-

moins par plusieurs traits , et particulièrement

par les trois caractères suivants.

Premièrement , elle n'a point , comme la

ronce , de gros piquants auprès des narines

,

autour des yeux , sur les côtés du dos, sur la

partie inférieure du corps , ni de petits aiguil-

lons sur ses nageoires pectorales et sur tout le

reste de sa surface.

* Lettre de M. Cuvier à M. de Lacépède, datée de Fiquain-
ville près deValmont, départ, de la Seiue-Iaf., le 9 mars 17y2.

Secondement, les appendices qui distinguent

les mâles sont très petits, tandis que les ap-

pendices des raies ronces mâles sont très-longs

et très-gros, surtout vers leur extrémité.

Et troisièmement, la raie ronce et la raie cu-

vier n'appartiennent pas au même sous-genre,

puisque la ronce a les dents pointues et a-guès,

et que la cuvier les a arrondies comme la pas-

tenaque et la raie bouclée, suivant les expre''

sions employées par mon confrère dans la let-

tre qu'il m'a adressée dès 1792.

LA RAIE RHINOBATE'.

Raia Rhinobalos, Gmel., Lac; Pihiuobatis Duhainelî,

Blainv.

Cette raie se rapproche de la cuvier et de la

bohkat par la position de sa première nageoire

dorsale ; elle a de grandes ressemblances avec

la thouin par cette même position , et par plu-

sieurs autres particularités de sa conformation

extérieure; et comme elle est le plus allongé de

tous les poissons de son genre, elle se réunit de

plus près que les autres raies, avec les squales,

et surtout avec le squale ange, qui, de son côté,

présente plus de rapports que les autres squales

avec la famille des raies.

Les nageoires pectorales de la rhinobate sont

moins étendues à proportion du volume total

de l'animal
,
que celles des autres espèces de

son genre. Cette conformation la lie encore avec

l'ange; et, en tout, ce squale et cette raie of-

frent assez de parties semblables pour que l'on

ait cru, dès le temps d'Aristote, que l'ange

s'accouplait avec les raies, que cette union

était féconde, et que le produit de ce mélange

était un animal moitié raie et moitié squale

,

auquel on avait en conséquence donné le nom
composé de Rhino-batos ^. Pline a partagé

cette opinion ^
: elle a été adoptée par plusieurs

auteurs bien postérieurs à Pline; et elle a servi

à faire donner ou conserver à la rhinobate la dé-

nomination de SquaCina-raJa , le squale ange

' Rail' rhinobate, Daubenlon, Enc. méth. — Rair rhinO'

baie, Boniiaterre , pi. <le I Eue. méth. — R. oblonsa , unico

€ ac'ileormn oiiliiie in dorso. » Mus., Ad., fr. 2, p 24. — Id.

Arleili, geii. (0, syn. 99.— t Uaj t dorso dipterygio, «ciileo-

I mm online solitario, candâ latà pinnatâ iieraii, mstro tri»

< fioiio prodiictioie. 1 Gronov.,Zooph., 1'6 — liélori, pijc,

78.— «SqiiaîN-raja, seii ihinobatos, • Gesn., pisc. 90^.— •Rhl«

t nobatos, scu S()iiaiina raja, • Salv., pisc. 153, — Id. Wil-

lughby, 79. — Id. Rai. pisc. 28.

' Batos, en grec, veut dire raie.

• Hist. nat., 1. 9, c. SI.
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ayant été appelé Squaline par plusieurs natu-

raliste.

I.n rhinobate est cependant une espèce exis-

tante par elle-même, et qui peut se renouveler

Bans altération, ainsi que toutes les autres es-

pèce» d'animaux que l'on n'a pas imaginé de

regarder comme métives. Elle est véritable-

ment une raie, car son corps est plat par-des-

sous; et, ce qui forme le véritable caractère

distinctif par lequel les raies sont séparées des

squales, les ouvertures de ses branchies ne

sont pas placées sur les côtés, mais sur la partie

inférieure du corps.

Son museau est très-allongé et très-étroit; le

bord de ses évents présente quelquefois deux

espèces de petites dents ; elle a deux nageoires

dorsales un peu conformées comme le fer d'une

faux , et placées à peu près comme celles de la

bohkat. La première de ces deux nageoires est

en effet située au-dessus des nageoires ventra-

les, et la seconde un peu plus près de l'extrémité

de la queue que de la première. Une troisième

nageoire , une véritable nageoire caudale
,
gar-

nit le bout de la queue ; et cette dernière par-

tie, de la même grosseur à son origine que la

partie postérieure du corps, ne diminue de dia-

mètre jusqu'à son extrémité que par des de-

grés insensibles. La surface de l'animal est re-

vêtue d'une grande quantité de tubercules ; et

une rangée d'autres tubercul/s forts et aigus,

ou
,
pour mieux dire , de poiûtes, part de l'en-

tre-deux des yeux, et s'étend jusqu'à la seconde

nageoire dorsale.

La partie supérieure de l'animal est d'une

couleur obscure, et le dessous d'un blanc ron-

geatre.

Telle est la véritable rhinobate, l'espèce que

nous avons fait dessiner et graver d'après un

individu de plus d'un mètre de longueur, con-

servé dans le Muséum d'histoire naturelle. La

courte description que nous venons d'en faire

d'après ce même individu suflirait pour que

personne ne la confondit avec la raie thouin :

cependant, afin d'éviter toute erreur, mettons

en opposition quelques principaux caractères

de ces deux poissons cartilagineux ; on n'en

connaîtra que mieux ces deux espèces remar-

quables de la famille des raies.

Premièrement , la couleur du dessus du mu-

seau et du reste de la tête de la rhinobate ne

présente qu'une seule teinte : le museau et le

devant de la tête de la thouin offrent une

nuance très-foncée et un blanc très-éclatant

,

distribués avec beaucoup de régularité, et con-
trastés d'une manière frappante.

Secondement
, l'angle que présente l'extré-

mité du museau est beaucoup plus aigu dans
la rhinobate que dans la thouin, et la base de
l'espèce de triangle que forme ce museau c

par conséquent beaucoup moins étendue.

Troisièmement, la surface supérieure de
cette même partie et du devant de la tête n'est

point hérissée de petits aiguillons sur la rhino-

bate, comme sur la thouin.

Quatrièmement, la forme des pointes qui ré-

gnent le long du dos de la raie que nous décri-

vons dans cet article, est souvent différente de

celle des piquants dont le dos de la thouin est

armé.

Cinquièmement, le dessus du corps de la

rhinobate est moins aplati que celui de la

thouin.

Sixièmement, le corps de la rhinobate ne

commence à diminuer de diamètre quevers lès

nageoires ventrales : celui de la thouin montre

cette diminution vers le milieu des nageoires

pectorales.

Septièmement, les nageoires pectorales de la

rhinobate ne présentent pas le même contour,

et sont moins rapprochées des ventrales que

celles de la thouin.

Huitièmement, une membrane quelquefois

frangée, quelquefois sans découpure, s'étend

longitudinalement de chaque côté de la rhino-

bate, et marque, pour ainsi dire , la séparation

de la partie supérieure de l'animal d'avec l'in-

férieure : on ne voit rien de semblable sur la

raie à laquelle nous la comparons.

Neuvièmement, la première nageoire dorsale

de la rhinobate est située beaucoup plus près

des évents que celle de la raietliouin.

Et dixièmement enfln , la nageoire de la

queue de la rhinobate, au lieu d'être peu échan-

crée comme celle de la thouin , est divisée en

deux lobes très-marqués , dont le supérieur est

beaucoup plus grand que l'inférieur.

Ces deux raies sont donc éloignées lime de

l'autre par dix caractères distinctifs : et con?-

ment confondre ensemble deux espèces que

tant de dissemblances séparent? Des variétés

plus ou moins constantes de la rhinobate ou

de la thouin pourront bien se placer, pour ainsi

dire, entre ces deux animaux, et, par quelques

altérations dans la conformation que nous ve-
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nons d'exposer, servir en apparence de points

de communication , et même les rapprocher un

peu : mais de trop grands intervalles reste-

ront toujours entre ces deux espèces pour qu'on

puisse les identifier.

La rhinobate ayant le museau plus délié, et

^ar conséquent plus mobile que la thouin, doit

Jvoirle touclier pour le moins aussi exquis, et

]a sensibilité aussi vive que cette dernière.

Au reste, c'est à l'espèce de la rhinobate que

nous rapportons, avec le professeur Gmelin ',

la raie halavi ', décrite par Forskael dans sa

Faune d'Arabie , et qui ne présente aucun trait

d'après lequel on doive l'en séparer.

LA RAIE GIORNA.

Raia Giorna, Lacep. ; Cephaloptcra Giorna, Risso '.

Que l'on rappelle les cinq raies gigantesques

que nous avons décrites, et hur lesquelles nous

avons fait remarquer un attribut particulier,

un double organe du toucher, que la nature a

placé au-devant de leur tête; que l'on se sou-

vienne de ce que nous avons dit au sujet de

ces grandes raie?, la Mobular, la Manatia, la

Fabronienne , \a. Banksienne et la Frangée,

dont l'instinct, par un effet de leur organe

double et mobile, doit être supérieur à celui

des autres raies, de même que leurs dimensions

surpassent celles des cartilagineux de leur

genre : on éprouvera une vive reconnaissance

pour M. Giorna, qui a reconnu une sixième

raie dont la conformation et la grandeur obli-

gent à la placer dans cette famille si favorisée.

Cet académicien, qui dirige si dignement le

Muséum d'iiistoire naturelle de Turin, a bien

voulu nous adresser un dessin et une descrip-

tion de cette raie, à laquelle nous nous sommes

empressés de donner le nom du savant natura-

liste qui nous la faisait connaître.

Un individu de cette espèce avait été péché

dans la mer qui baigne Nice, et envoyé à

M. Giorna par M. Vay son beau-fils.

La Raie Giorna est d'un brun obscur par-

dessus, olivâtre sur les bords, et blanche en

dessous. On voit au-devant de sa tête
,
qui est

« Linnée, éd. de Gmelin.
' Raja Halavi, Forskael. Faun. arab., p. 19, n. ti.—Raie

Halavi, Bonn.iteire, pi. de l'Eue, niétti.

' M. de Blainvilte p' nse que cette raie, ainsi que le Cepha-

loTptera Massfua de M. Risso, ne dirCèreut pas de la Rai»

Mc6Wa)'(lécrileci-aprè8. D.

large, deux appendices qu'on serait tenté da

comparer à des cornes , et qui
,
présentant une

couleur noirâtre , des stries longitudinales , huit

rangs obliques de tubercules , s'attachent à la

lèvre supérieure par une sorte de rebord mem-
braneux. Les yeux sont placés sur les côtés de

la tête. Derrière chaque œil parait un évent

large et demi-circulaire. La dorsale a, comme
les pectorales , la forme d'un triangle isocèle.

La queue, tiès-déliée, est lisse jusqu'au quart

de sa longueur, et ensuite tuberculée des deux

côtés. Un petit appendice
,
placé à coté de cha-

que ventrale, tient lieu de nageoire de l'anus.

L'individu décrit par M. Giorna avait près

de deux mètres de longueur totale , et près d'un

mètre et demi d'envergure, c'est-à-dire de lar-

geur, à compter du bout extérieur d'une pecto-

rale au bout extérieur de l'autre. La queue était

trois fois plus longue que la tête et le corps pris

ensemble; la base de chaque pectorale avait,

avec chacun des autres côtés de cette nageoire

triangulaire , le rapport de 14 à 26 ou à peu

près. La longueur de chaque appendice du

front était près du dixième de la longueur de la

queue.

LA RAIE MOBULAR'.

Raia Mobular, Gmel., Lacep. •.

C'est Duhamel qui a fait connaître cettt

énorme espèce de poisson cartilagineux ', dont

un individu , du poids de plus de vingt-neuf

myriagrammes ( six cents livres
)

, fut pris en

1723 dans la madrague * de Montredon
,
près

* Raie cornue.— /î. squalina. — Raie yjngede mer (à

causi' de la forme de ses nafîcoires appelées aile>). — Mobu-

lar, ^dir les Caraïbes.— Diable dévier, aux Antilles.— /îaie

Mobular , Duliainel , Traité des pèches, part. 2, sect. 9.

c. 5, p. 293. — /i«ie Mobular, Bonnaterre, pi. de lEnc.

mélli.

'Suivant M.Cuvier, \dL Mobular et la Raie fabronienne

ne sont piobablemeiit que des individus mutilés du Cépha-

lopiure Giorna; et selon M. de Blainville le Sqtialus rdcnlU'

Ivn de Brunnich, ou Jodon cornu de M. de Lucépède, n«

serait établi que sur une tête de Mobular. D.

' Voyez l'ouvrage déjà cité.

* La mandragiie, ou madrague, est une espèce de grand

parc |•onlpo^é de blets, et qui reste tendu dans la nier pen-

dant un temps plus ou moins long. Ce parc forint' une vaste

eiiceime distribuée par des cloisons en plusieurs clKinibres

.lisposées à la suite I une de lauire , et qui portent différenU

noms , suivant le p^ys où la niaudr^gue est établ e. Les filet»

(|iii forment l'pnceinie et les cloisons, sont soutenus, dans la

situation qu'ils doivent présen er, par des flottes de liège,

maintenus par un lest de pierres, et arrêtés de plus par une

corde dont une extrén>ilé est attachée à la tète de la mandra-



de Marseille. Cette raie, supérieure en volume

et en poids à toutes celles que nous venons de

décrire , en est encore distinguée par sa forme

extérieure. L'individu péché a Montredon avait

plus de trente-quatre décimètres ( dix pieds et

demi ) de longueur totale; et sa tête, dont la

partie antérieure était terminée par une ligne

presque droite, présentait, vers les deux bouts

de cette ligne, un appendice étendu en avant

,

étroit, terminé en pointe, et long de six déci-

mètres ( un pied onze pouces ) . Chaque appen-

dice avait l'apparence d'une longue oreille

extérieure, et en a reçu le nom
,
quoiqu'il ne

renfermât aucun organe que Ton pût supposer

le siège de l'ouïe; et voilà pourquoi on a nommé
la mobular Raie à oreilles. D'un autre côté,

comme ses deux appendices ont été comparés

à des cornes, on l'a appelée Raie cornue : et

cependant elle n'a ni cornes ni oreilles ; elle n'a

reçu que des appendices allongés.

Les yeux de la raie mobular prise auprès de

Marseille occupaient les extrémités de la face

antérieure de la tête : on les voyait presque à

la base et sur le côté extérieur des appendices;

et leur position était par là très-analogue à celle

des yeux du Squale Marteau et du Squale Ti-

hwon.

L'ouverture de la gueule , située au-dessous

de la tète, avait plus de quatre décimètres ( un

pied trois pouces ) de large ; et l'on apercevait

un peu au delà les dix ouvertures branchiales

disposées de la même manière que celles des

autres raies.

De chaque côté du corps et de la tête pris

ensemble, on voyait une nageoire pectorale

très-grande, triangulaire , et dont la face anté-

rieure, formant un angle aigu avec la direction

de l'appendice le plus voisin , se terminait à l'ex-

térieur par un autre angle aigu dont le sommet

se recourbait vers la pointe de l'appendice.

Cette face antérieure avait près de trois pieds

de longueur; et l'eteudue qu'elle donnait à la

nageone , ainsi que la conformation qui résul-

tait de la position de cette face , rendait la na-

geoire pectorale beaucoup plus semblable à

gue , et l'autre amarrée à une ancre. On place entre l'en-

ceinte et la côte une longue cloison di' filet, nommée cache,

ou chasse, que les poissons suivent, et qui les conJuit dans la

mandrague, où ils pass rit d'une chambre dans une autre jus-

qu'à ce qu'ils sitient parvenus dans la dernière, que l'on

nomme chambre de lu tnovl. 11 y a des maiidra^ues uni ont

jusqu'à mille brasses de longueur.

I.
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l'aile d'un énorme oiseau de proie que celles

des autres raies déjà connues.

Le milieu du dos était un peu élevé et repré-

sentait une sorte de pyramide très-basse, mais

à quatre faces, tournées l'une vers la tête,

l'autre vers la queue, et les deux autres vers

les côtés.

Entre la face postérieure de cette pyramide

et l'origine de la queue , on voyait une nageoire

dorsale allongée et inclinée en arrière ; et cette

position de la nageoire dorsale rapprochait l'in-

dividu figuré dans l'ouvrage de Duhamel de la

raie cuvier, de la bohkat, de la rhinobate et de

la raie thouin.

Les nageoires ventrales avaient près de quatre

décimètres ( un pied deux pouces ) de long ; et

la queue , très-déliée , terminée en pointe et en-

tièrement dénuée de nageoires , était longue de

plus de quatorze décimètres
(
quatre pieds six

pouces ).

Aucune portion de la surface de cet animal

ne présenta,^ Je tubercules ni de piquants.

Au reste, la mobular habite le plus souvent

dans l'Océan. On l'y trouve auprès des Açores,

ainsi qu'aux environs des Antilles , où elle a

reçu le nom que nous avons cru devoir lui con-

server.

Duhamel, après l'avoir décrite, parle d'une

autre raie qu'il en rapproche , mais dont il n'a

pas publié un dessin qu'il avait reçu , et dont il

s'est contenté de dire
,
pour montrer les diffé-

rences qui la distinguaient de la mobular, qu'elle

avait le corps plus allongé et les nageoires pec-

torales plus petites que ce dernier cartilagi-

neux.

Nous comparerons aussi la mobular avec une

raie nommée Manatia, et qui, par son im-

mense volume, ainsi que par sa conformation,

a de très-grands rapports avec la mobular. Mais

suivons l'ordre tracé d?ns le tableau que nous

avons donné de la famille des raies.

LA RAIE SCHOUKIE '.

Raia Schoukie. Gme!., Lacep

Forskael , en parlant de cette raie , qu'il avait

vue dans la mer Rouge, s'est contenté d'indi-

quer, pour le caractère distinctif de ce poisson

,

les aiguillons un peu éloignés les uns des autres

* Raja Schoukie, Forskael , Fann. arab., p. 9, a. 50. —
Raie Schoukie, Boanalerre, pi. de l'iinc. mélh.

68
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dont elle est armée; mais ce qui montre que sa

peau est hérissée de tubercules plus ou moins

petits et très-serrés les uns contre les autres,

c'est que, selon le même naturaliste, on se sert

de la peau de cette schoukie , dans la ville arabe

de Suaken
,
pour revêtir des fourreaux de sabre,

comme on revêt en Europe des fourreaux d'épée

ou des étuis avec des dépouilles de squales gar-

nies de tubercules plus ou moins durs.

Ces callosités ou tubercules de la schoukie

,

réunis avec ses aiguillons, ne permettent de la

confondre avec aucune autre espèce de raie déjà

décrite par les auteurs,

Osbeck a parlé , dans son Ichihyologie es-

pagnole, d'une raie qu'il nomme Machuelo '

,

et de laquelle il dit qu'elle a la tète armée d'ai-

guillons, le dessus du corps brun , semé de ta-

ches blanchâtres et dénué de piquants , et la

nageoire de la queue divisée en deux lobes.

Mais la description qu'il donne de ce poisson

n'est pas assez étendue pour que nous puissions

le rapporter à une raie déjà bien connue, ou le

considérer comme une espèce distincte.

LA RAIE CHINOISE.

Raia sinensis, Lacep. (Espèce douteuse.)

La collection d'histoire naturelle que renfer-

mait le Muséum de la Haye, et qui , cédée à la

France par la nation hollandaise, est mainte-

nant déposée dans les galeries du Muséum de

Paris , comprend un recueil de dessins en cou-

leurs exécutés à la Chine , et qui représentent

aet> poissons dont les uns sont déjà très-connus

des naturalistes , mais dont les autres leur sont

encore entièrement inconnus ^. Les traits des

premiers sont rendus avec trop de fidélité pour

qu'on puisse douter de l'exactitude de ceux sous

lesquels les seconds sont dessinés ; et les carac-

tères de tous ces animaux sont d'ailleurs pré-

sentés à l'œil de manière qu'il est très-aisé de

les décrire. J'ai donc cru devoir enrichir mon
ouvrage et la science par l'exposition des es-

pèces figurées dans ce recueil , et qui n'ont en-

core été inscrites sur aucun catalogue rendu

* Raja machuelo. « Rnja corpore oblongo, l.pvi; cnpite de-

€ presso aculeato, pinnà caudali bilobà. > Osbeck, FiMgm.
ichtliyol. bisp. — Raie Machuèle, Buimaterre, pi. de lEnc.
méth.

' Ce recueil compose une suite de dessins plus larges que
hauts, réunis ensemble ; et c'est l'avant-drernier numéro qui

rcprcsenie la raio dm te.

public : et parmi ces espèces nouvelles pour

les naturalistes , se trouve une raie à laquelle

j'ai donné le nom de Chinoise
, pour indiquer le

pays dans lequel son image a été représentée

pour la première fois , et sur les rivages duquel

elle doit avoir été observée.

La raie chinoise est d'un brun jaunâtre par-

dessus, et d'une couleur de rose faible par-des-

sous. L'ensemble de la tête, du corps et des

nageoires pectorales est un peu ovale; mais le

museau est avancé , en présentant cependant

un contour arrondi. C'est principalement la

réunion de cette forme générale , un peu rap-

prochée de celle de la torpille, avec le nombre
et la disposition des aiguillons dont nous allons

parler, qui distingue la chinoise des autres raies

décrites par les auteurs. On voit trois piquants

derrière chaque œil; on en compte plusieurs

autres sur le dos; et d'ailleurs deux rangées

d'autres pointes s'étendent le long de la queue

Cette dernière partie est terminée par une na

geoire caudale divisée en deux lobes , dont le

supérieur est un peu plus grand que l'inférieur,

et sa partie supérieure présente deux nageoires

dorsales.

Le dessin n'indique point si les dents sont

aplaties ou pointues ; et par conséquent nous ne

pouvons encore rapporter à aucun des quatre

sous-genres que nous avons établis dans la fa

mille d^es raies, ce poisson chinois dont les cou

leurs sont très-agréables.

LA RAIE mosaïque
,

Raia raosaica, Lacep., Cuv., Blainv., Risso «.

ET

LA raie ondulée,

Raia undulata, Lacep.

La distribution remarquable des couleurs

dont la mosaïque est ornée , a fait donner à ce

poisson le nom que j'ai cru devoir lui conserver.

C'est la plus belle des raies; mais vraisembla-

blement elle n'est pas la meilleure, puisqu'elle

est restée inconnue jusqu'à présent, quoique

habitant entre les rivages si fréquentés de la

France et de l'Angleterre. Les mâles ont des

appendices d'une très-grande longueur.

* M. Cuvier range ces deux espèces, qu il regarde comme
peu difréientes l'une de l'autre, à la suite de la raie batù, et

M. de lilaiiivillo les place près de la raie bouclée. D.
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La parure de l'ondulée est moins riche que

celle de la mosaïque; mais elle est peut-être

plus élégante, tant la couleur grisâtre qu'elle

montre se marie agréablement avec les teintes

grises et douces des bandelettes qui serpentent

ou plutôt ondulent sur sa surface supérieure.

LA RAIE GRONOYIENP^E •.

Raia grouoviana. Lacep. (espèce douteuse ); Raia ca-

peasis, Lina., Gmel.

On trouve aux environs du cap de Bonne-

Espérance cette raie que Gronou a fait connaî-

tre. Elle montre de très-grands rapports avec

la torpille. Elle a, comme ce dernier poisson

,

la tète, le corps et les nageoires pectorales,

conformés de manière que leur ensemble repré-

sente presque un ovale; et d'ailleurs on ne voit

de piquants sur aucune partie de sa surface

,

non plus que sur celle de la torpille: mais- l'on

voit sur la queue de la torpille deux nageoires

dorsales ; et la partie supérieure de la queue

de la gronovienne n'en présente qu'une.

Le dos de la gronovienne -est un peu con-

vexe ; la partie inférieure de son corps est au

contraire très-plate. Les nageoires ventrales

sont grandes; elles ont un peu la forme d'un

parallélogramme, et n'ont aucune portion qu'on

puisse appeler nageoire de l'anus.

A l'extrémité de la queue est une nageoire

caudale divisée en deux lobes.

On n'a encore vu que des gronoviennes d'un

diamètre peu considérable ; et l'on ignore si

,

conformée comme la torpille, la raie que nous

décrivons jouit aussi , comme cette dernière

,

de la faculté de faire ressentir des commotions

électriques plus ou moins fortes.

LA RAIE APTÉRONOTE.

Raia apteronota, Lacep. (Espèce douteuse.)

Les nageoires pectorales de cette raie sont

très-grandes relativement aux autres parties de

l'animal. Si l'on retranchait ces nageoires, la

tête et le corps de l'aptéronote ressembleraient

â deux ovales irréguliers et presque égaux

,

placés au-devant l'un de l'autre. Cette forme se

fait même apercevoir malgré la présence de ces

pectorales, qui sont très-distinctes, et qui doi-

vent réunir à leurs dimensions étendues , des

• Gronov., Zooph. iôî.

mouvements assez rapides pour donner une
grande vitesse à la natation du poisson. On doit

aussi remarquer la forme oyliudrique ou plutôt

conique de la queue, qui s'avance, pour ainsi

dire, au milieu du corps proprement dit, jusque
vers le diaphragme.

LA RAIE MANATIA,

Raia Manatia, Lacep. (espèce doutcu.sc) *.

J'ai reçu , il y a plusieurs années , un dessin

que j'ai fait graver, et une courte description

écrite en italien , d'une raie qui a beaucoup de

ressemblance avec la mobular, et qui, comme
ce dernier cartilagineux

,
parvient à une très-

grande longueur. L'individu dont on m'a en-

voyé dans le temps la figure avait plus de cinq

mètres (quinze pieds huit pouces) de long, de-

puis la partie antérieure de la tête jusqu'à lex-

trémité de la queue.

Le corps proprement dit, et les nageoires

pectorales, considérés ensem.ble , offraient un

losange assez régulier, dont la diagonale, qui

marquait la plus grande largeur de l'animal

,

était longue de près de trois mètres ou neuf

pieds. Chaque nageoire pectorale représentait

ainsi un triangle isocèle, dont la base s'ap-

puyait sur le corps proprement dit , et dont le

sommet très-aigu, placé à l'extérieur, répondait

au milieu du dos.

A l'angle antérieur du losange, était la tête,

d'un volume assez petit relativement à celui du

corps, et terminée par devant par une ligne

presque droite. Cette ligne avait près d un

demi-mètre, ou un pied et demi de longueur,

et à chacun de ses bouts on voyait un appendice

pointu, étroit, en forme doreille extérieure,

semblable à ceux que nous avons décrits sur la

mobular, et long de dix pouces, ou près de

trois décimètres, à compter du bout du museau

de la manatia. Chacun de ces deux appendices

s'étendait au-dessous de la tête jusqu'à l'angle

de la bouche le plus voisin ; mais on ne remar-

quait dans ces excroissances ni cavité, ni au-

cun organe qui pût les faire considérer même,

au premier coup d'œil, comme les sièges de

l'ouïe.

L'ouverture de la bouche, située dans la

partie inférieure de la tête, n'était séparée de

l'extrémité du museau que par un intervalle de

' Ce poisson appartient au genre des Céphaloplère». D.
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quinze centimètres (de cinq à six pouces), et

n'avait que trois décimètres (dix pouces ou en-

viron) de largeur; les narines étaient placées

au-devant de cette ouverture; et les deux yeux

l'étaient de chaque côté de la tète, un peu plus

près du bout du museau que l'ouverture de la

bouche. Derrière chaque œil , à l'endroit où le

côté de la tète proprement dite se réunissait

avec la nageoire pectorale , on distinguait un

évent.

On ne voyait d'aiguillon sur aucune portion

de la surface de l'animal ; mais sa partie supé-

rieure, recouverte d'une pe?u épaisse, s'élevait,

au milieu du dos, en une bosse semblable à

celle du chameau , suivant l'auteur de la des-

cription qui m'est parvenue.

Les nageoires ventrales étaient petites et re-

couvertes en partie parles nageoires pectorales;

et il n'y avait aucune nageoire dorsale ni sur le

corps, ni sur la queue, qui était très-étroite

dans toute son étendue, et terminée par une

nageoire fourchue.

Cette nageoire caudale paraît horizontale

dans le dessin que j'ai fait graver ; mais je crois

que cette apparence ne vient que d'une défec-

tuosité de ce même dessin.

11 est donc bien aisé de distinguer la manatia

de la mobular. Ces deux raies, que leur volume

étendu rapproche l'une de l'autre, sont cipen-

dant séparées par quatre caractères très-remar-

quables.

Les appendices du devant de la tête sont

beaucoup plus courts sur la manatia que sur la

mobular , à proportion de la longueur totale de

l'animal
,
puisqu'ils ne sont sur la manatia que

le dix-neuvième de cette longueur totale, tan-

dis que sur la mobular ils en sont le cinquième

ou à peu près.

Les nageoires pectorales sont conformées si

différemment sur la manatia et sur la nwbular,

que dans ce dernier cartilagineux l'angle exté-

rieur de ces nageoires est au niveau des yeux
,

et dans la manatia au niveau du milieu du dos.

11 y a une nageoire dorsale sur la mobular :

il n'y en a point sur la manatia.

Enfin la queue de la mobular n'est terminée

par aucune nageoire, et l'on en voit une four-

chue au bout de la queue de la manatia.

La couleur de la partie supérieure de la raie

que nous cherchons a faire connaître , est d'un

uoir plus ou moins foncé; et celle de la partie

inférieure, d'un blanc assez éclatant.

La forme , la mobilité et la sensibilitédes ap-

pendices de la tête de la manatia, doivent faire

de ces prolongations, des sortes de tentacules

qui, s'appliquant avec facilité à la sui face des

corps, augmentent la délicatesse du sens du

toucher, et la vivacité de l'instinct de celle

raie; et, comme un sens plus exquis, et par

conséquent des ressources plus multipliées pour

l'attaque et pour la défense, se trouvent joints

ici à un volume des plus grands et à une force

très-considérable, il n'est pas surprenant que

sur les rivages de l'Amérique voisins de l'équa-

teur, qu'elle fréquente, elle ait reçu le nom de

Manatia, presque semblable à celui de Manali,

imposé dans les mêmes contrées à un autre ha-

bitant des eaux, très-remarquable aussi par l'é-

tendue de ses dimensions, ainsi que par sa

puissance, au Lamantin \ décrit par Buffon.

C'est à cause de cette force, de ce volume et de

cet instinct, qu'il faut particulièrement rappor-

ter à la manatia ce que Barrère ^ et d'autres

voyageurs ont dit de très-grandes raies des

mers américaines et équlnoxiaies, qui, sélan-

çant avec effort à une certaine hauteur au-des-

sus de la surface de l'Océan , et se laissant en-

suite retomber avec vitesse, frappent les ondes

avec bruit et par une surface très-plate, très-

longue et très-large, et les fout rejaillir très au

loin et avec vivacité.

LA RAIE FABRONIENINE \

Raia fabroniaua, Lacep. *.

La raie mobular et la raie manatia ne sont

pas les seules qui parviennent à une grandeur,

pour ainsi dire, gigantesque : nous connaissons

maintenant deux autres raies qui présentent

aussi de très-grandes dimensions , et qui d'ail-

leurs se rapprochent de la manatia et de la mo-

bular par plusieurs traits de leur conformation,

et particulièrement par un caractère dont on ne

retrouve pas d'analogue sur les autres cartila-

iLiineux du même genre. Ces deux autres raies

sont la fabronienne et la banksienne. Nous al-

lons les faire connaître successivement. Un in-

' • Tricliecus manatiis , tnamm. biut. • Linn., éd.

Giiicliii.

» Hist. nat. de la France é.iiiinoxiale, par Barrère.

» Raja vacca, aux environs de Livourne.

' iMM. Cuvieret de Blainville regar»ieiit ce poisson comma

ne dilférant pas spéciliquenient de la raie gioraa, qui ne dif-

fère pas elle-niènie de la raie mobular de Duhamel. Il appar-

i.i<:at au genre Céphalopière. D.
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dMdu de la première de ces deux espèces a été

pris dans la partie de la mer iMéditerranée voi-

sine de Livourne , et on le conserve maintenant

dans le muséum de Florence. Nous en devons

un dessin et une courte description à l'habile

naturaliste et ingénieux physicien Fabroni,run

de ceux qui dirigent ce beau muséum de Tos-

cane, ainsi qu'un des savants envoyés à Paris

par les gouvernements étrangers pour y tra-

vailler , avec l'Institut , à la fixation définitive

des nouveaux poids et mesures de la république

française; et voilà pourquoi nous avons cru

devoir donner à cette espèce de cartilagineux le

nom de Raie fabronienne , qui exprimera notre

reconnaissance. L'individu qui fait partie de la

collection de Florence, a quatre mètres, ou en-

viron, d'envergure, c'est-à-dire depuis la pointe

d'une nageoire pectorale jusqu'à celle de l'autre

nageoire latérale. L'espace compris entre le

bout du museau et l'origine de la queue est à

peu près de deux mètres. L'envergure est donc

plus que double de la longueur du corps pro-

prement dit , tandis que ces deux dimensions

sont égales dans la mobular, cdle de toutes

les raies avec laquelle on pourrait être le plus

tenté de confondre la fabronienne. Chaque na-

geoire pectorale est d'ailleurs très-étroite, et la

base du triangle que présente sa surface , au

lieu de s'étendre depuis la tête jusqu'au com-

mencement de la queue, ainsi que sur la mobu-

lar, ne s'étend que jusque vers le milieu de la

longueur du corps. Le bord antérieur de cha-

que nageoire latérale est d'ailleurs convexe , et

le bord postérieur concave; ce qui est différent

de ce qu'on voit dans la mobular, où le bord de

devant et le bord de derrière de la nageoire

pectorale présentent l'un et l'autre une con-

vexité auprès du corps, et une concavité auprès

de la pointe de la nageoire. Lorsqu on regarde

a fabronienne par-dessous , on aperçoit deux
nageoires ventrales et deux portions de la na-

geoire de l'anus; lorsque la mobular e^t égale-

ment vue par-dessous , les nageoires ventrales

cachent une portion des nageoires pectorales

,

et on ne distingue pas de nageoire de l'anus.

La queue ayant été tronquée
,
par un acci-

dent particulier, dans l'individu de la collection

de Toscane, nous ne pouvons rien dire sur la

forme de cette partie dans la raie fabronienne.

Mais ce qui mérite particulièrement l'atten-

tion des naturalistes, c'est que le devant de la

tête de la fabronienne est garni , comme le de-

5il

vaut de la tête de la mobular et de la mana-
tia, de deux appendices longs , étroits et mobi-
les, qui prennent naissance auprès des orbites

des yeux , et que l'on a comparés à des cornes.

Chacun de ces appendices a quarante-cinq cen-

timètres, ou environ, de longueur, à compter de
l'orbite , et par conséquent à peu près le quart
de la longueur du corps et de la tête considé-

rés ensemble; il est donc beaucoup plus court,

à proportion des autres parties de l'animal, que
les appendices de la mobular, lesquels ont de

longueur près du tiers de celle de la tête et du
corps réunis.

D'après le dessin qui m'a été remis, et une note

écrite sur ce même dessin, les deux appendices

de la fabronienne sont deux espèces d'ailerons

ou de nageoires, composés de plusieurs portions

cartilagineuses réunies par des membranes ou

d'autres parties molles, organisés de manière

à pouvoir se déployer comme un éventail , et

servant à l'animal non-seulement à ta ter devant

lui , mais encore à approcher sa nourriture de

sa bouche.

Voilà donc dans la mobular, dans la mana-
tia et dans la fabronienne, une conformation

particulière que nous allons retrouver dans la

banksienne , mais que nous ne connaissons

dans aucune autre espèce de poisson, un or-

gane particulier du toucher, un instrument re-

marquable d'appréhension , une sorte de main

propre à saisir les objets avec plus ou moins de

facilité; et cette faculté extraordinaire attribuée

h ces appendices si dignes par là de l'observa-

tion des physiologistes, est une nouvelle preuve

de l'instinct supérieur qui, tout égal d'ailleurs,

nous a paru devoir appartenir aux raies qui of-

frent ces protubérances.

Au reste , la grandeur de la raie que nous

décrivons, et la ressemblance vague des cornes

des ruminants avec de grandes portions saillan-

tes placées sur la tête, allongées, un peu cylin-

driques , et souvent contournées , ont fait don-

ner à la fabronienne le nom de liaie vache par

plusieurs pêcheurs des côtes de la Toscane-

LA RAIE BANKSIENNE.

Raia bank iana, Lacep. *-

Le célèbre naturaliste Fabroni ayant adressé

' M. Ciivier remar(|ue que 'a ilistinction de crtte e'^pèce ne

repose pas sur des docunicnls assez authentiques, oour qu'on

doive l'admettre définitivement. D-
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au chevalier Banks, président de la société

loyale de Londres, une lettre relative à la raie

^ue nous venons de décrire, cet illustre savant

'lui fit parvenir, avec sa réponse , une notice et

an dessin d'une autre grande raie remarquable,

comme la mobular, la manatia et la fabronien-

ne, par de longs appendices placés sur le de-

vant de la tête. Fabroni a bien voulu mettre à

ma disposition ce dessin et cette notice; et en

m'en servant pour le complément de l'histoire

des cartilagineux, je me suis empressé de dis-

tinguer cette raie par le nom de Banksienne,

afin de donner un témoignage public de la gra-

titude qu'ont inspirée à touj> les amis de l'hu-

manité, les progrès que le respectable président

de la société royale de Londres a fait faire aux

sciences naturelles, et les marques d'estime

qu'il n'a cessé de donner , dans toutes les cir-

constances , à ceux de mes compatriotes qui se

sont dévoués comme lui au perfectionnement

des connaissances humaines.

La bauksienne n'a point de nageoire sur le

dos , ni au bout de la queue ; cette conforma-

tion la sépare de la m^obular et de la manatia.

Elle en est aussi séparée par d'autres caractè-

res. Chaque nageoire pectorale, plus longue

que le corps proprement dit, est plus étroite

encore dans la plus grande partie de son éteii-

due et relativement aux différentes dimensions

des autres parties de l'animal, que les nageoires

pectorales de la fabronienne; elle représente

un triangle isocèle, dont la base repose sur un

des côtés du corps à une distance à peu près

égale de la tête et de la queue, et dont le som-

met est aussi à peu près également éloigné de la

queue et de la tête.

Les yeux , au lieu d'être situés sur les côtés

de la tête, comme dans la fabronienne, la ma-

natia et la molniiar, sont placés sur la surface

supérieure de cette partie de la raie. On voit

trois taches longues, étroites, longitudinales,

inégales et irrégulières, derrière les yeux \ trois

autres semblables auprès de l'origine de la

queue, et deux autres également semblables

auprès de la base de chaque nageoire pectorale.

Le chevalier Banks dit dans sa note manus-

crite que le dessin de l'animal lui est parvenu

des Indes orientales
,
que les marins donnent à

cette raie le nom de Diable de mer^ et qu'elle

parvient à un volume si considérable, qu'un

Individu de la même espèce
,
pris sur les côtes

de la Barbade , n'a pu être tiré à terre que par

le moyen de sept paires de bœufs. C'est la réu-

nion d'une grandeur peu commune, d'une force

analogue, et d'une tète en apparence cornue,

qui aura fait nommer la banksienne Diable de

wï^r^ aussi bien que la mobular. Au reste, il

paraît que la manatia et la banksienne n'ont

encore été observées que dans les mers chaudef

de l'ancien ou du nouveau continent, pendant

qu'on a péché la mobular et la fabronienne près

des rivages septentrionaux de la mer Médi-
terranée.

Dans le dessin envoyé par le chevalier Banks,
on voit un barbillon, ou très-long filament, à

l'extrémité de chacun des appendices de la tète;

on a même représenté un petit poisson embar-

rassé et retenu par la raie au milieu de plusieurs

contours de l'un de ces filaments. Mais Banks
pense que ces barbillons déliés n'ont jamais

existé que dans la tête du dessinateur. Nous
partageons d'autant plus l'opinion de ce savant,

que le dessin qu'il a envoyé au physicien Fa-

broni
, n'a pas été fait sur l'animal tiré à terre

et observé avec facilité, mais sur ce poisson na-

geant encore auprès de la surface de la mer ; et

voilà pourquoi nous avons désiré qu'on retran-

chât ces filaments dans la copie de ce dessin

que nous avonsfait faire; voilà pourquoi encore

nous n'avons choisi, pour désigner cette espèce,

que des caractères sur lesquels il est impossi-

ble à un œil un peu attentif de se méprendre

même au travers d'une couche d'eau assez

épaisse , et surtout quand il s'agit d'un poisson

en quelque sorte gigantesque. Quoi qu'il en

soit, si des observations exactes infirmeat ce

que l'on doit être porté à conclure de l'inspec-

tion du dessin transmis par Banks à Fabroni

,

il sera très-aisé, d'après ce que nous avons dit

au sujet de la mobular, de la manatia et de la

fabronienne , d indiquer les véritables traits

distinctifs de la grande raie à appendices , dont

on a fait parvenir au président de la Société

royale de Londres un dessin fait dans les Indes

orientales, ou de la rapporter à la fabronienne;

à la manatia ou à la mobular.

LA RAIE FRANGEE.

llaia Ombriata, Lacep.

La conformation de cette raie mérite l'atten-

tion des naturalistes. M. Noél m'en a fait par-

venir un djessin que j'ai fait graver, et que l'on
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avait trouvé dans les papiers de M. de Monté-

clair, ofiicier supérieur de la marine française.

Ce capitaine de vaisseau commandait le Dia-

dème^ de 74 canons, dans la guerre d'Améri-

que
; et une note écrite sur le dessin que j'ai

entre les mains annonce que le poisson repré-

senté avait été pris à bord de ce vaisseau de

guerre , à trois heures après midi, le 23 juillet

1782, à 38 degrés 58 minutes de latitude sep-

tentrionale, et à 42 degrés iO minutes du mé-

ridien de Paris.

D'après une échelle jointe au dessin , cette

raie frangée, vue par le capitaine de vaisseau

Moutéclair, avait cinq mètres et demi de lon-

gueur depuis le bout du museau jusqu'à l'ex-

trémité de la queue, qui, d'après le dessin,

avait été vraisemblablement un peu tronquée.

La pointe extérieure d'une nageoire pectorale

était éloignée de la pointe de l'autre nageoire

de la poitrine, de près de six mètres.

Voilà donc une raie dont le volume doit être

comparé à celui de la mobular, de la manatia,

de la fabronienne et de la banksienne. La fran-

gée est d'ailleurs liée à ces quatre énormes

raies par un rapport bien remarquable : elle a

sur le devant de la tète, et de même que ces

quatre grands cartilagineux, deux appendices,

deux instruments du toucher, deux organes

propres à reconnaître et même à saisir les ob-

jets. Nous devons donc compter maintenant

cinq raies gigantesques, qui réunissent à beau-

coup de force, des attributs extraordinaires,

une source particulière d'instinct, de ruse, d'ha-

bileté dans quelques manœuvres, et forment

comme une famille privilégiée au milieu d'un

genre très-nombreux.

La frangée se distingue des autres raies

géants par sa forme générale qui est celle d'un

losange presque parfait; par les barbillons ou

filaments qui garnissent la partie postérieure

du corps, les deux pectorales, et les côtés de la

queue, et par l'absence de nageoires ou de bosse

sur le dos. Ajoutons à ces traits que la queue

est très-déliée
;
que la longueur de cette partie

excède le tiers de la longueur totale
;
que l'ex-

ti'émité latérale de chaque pectorale se termine

fin pointe; que cette pointe est mobile en diffé-

rents sens , à la volonté de l'animal ; et que la

couleur de la partie supérieure du poisson est

d'un brun très-foncé et tirant sur le noir.

TROISIÈME GENRE.

LES SQUALES

-

Cinq, ou six, ou sept ouverturps branchiales de ehaq^u

côté du corps.

PREMIER SOUS-GENRE.

Une nageoire de l'anus sans évcnts.

ESPECES.

Le Squale KEQun.
2.

Le Squale Tuès-GBA^D.

Le Squale poihtillé.

Le Squale glauque.

Le Squale long nez.

6.

Le Squale philipp.

Le Squale perlon.

CARACTEUES.

Les (lents trian;<ulaiies, et dente-
lées des deux CÔlrs.

Lfs dents un peu cuniques et sans

dciitfluies.

De petits points blancs sons le

corps et suus la qui'iie; la cou-
leur de la partie luférifure de
l'animal plu- foncée que celle

de la pur tie supérieure.

Les dents aplaties de devant en
arrière , triangulaires et sans

dentelures; le oe-sus du corps

glaïuiue; une fossette à l'extré-

mité du dos.

Un pli longitudinal de chaque
côté de la queue.

Quelques dents arrondies ; un
fort aiguillon à chaque na-

geoire dorsale.

Sept ouvertures branchiales de

I

chaque côté.

SECOND SOUS-GENRE.

Une nageoire de l'aniis, et deux évents.

ESPÈCES.

8.

Le SQtALE B0D8SETTE.

LE Squale bocuieq.

10.

Le Squale milandre.

11.

Le Squale éjiissole.

12.

Le Squale barbillon.

<3.

Le Squale barbu.

14.

LE Squale tigbe.

13.

Le Squale galonné.

16.

Le Squale oeillé.

17.

Le Squale Isabelle.

18.

Le Squale marteau.

19.

le squale pantoufliee

20.

Le Squale behabd.

21.

Lb Squale gbiset.

CABACTERES.

!

Les narines garnies d'un appen-
diee veriniculaire; les dentg

dentelées, et garnies, lUx deux
bouts de leur base, d'une pointe

dentelée.

I Deux lobes aux narines; les na-

I
geoires du dos égales l une à

( l'auire.

j
Les dents presque triangulaires,

j échancrées et dentelées.

I
Les dents petites et très-obtuses.

^ Un appendice vermiforme aux
' narines; des écailles grandes et

( unies sur le corps.

il.e
tour de l'ouverture de la bou-
che garni d'appendices vernii-

forini s.

Des bandes noires transversales

sur le corps, des bariiilions air

près de l'ouverture de la boiw

ehe.

Sept bindes noirâtres et longitu-

dinales sur le Corps.

Une taclie noire entourée d'un

cercle blanc de chaque côté du
COU.

La première nageoire du dos pla-

cée au-dessus des nageoires

ventrales.

La tête et le corps représentant

ensemble un in.irteau.

La têie festonnée par devant . et

un peu en forme de cieur.

Le lobe supérieur de la n;i?enir*

de U queue, de la longueur du

1
corps.

fSix ouvertures branchiales de

( cha jue côté.
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TROISIEME SOUS-GENRE.

Deux évents, sans nageoires de l'anus.

ESPÈCES.

•22.

Le SPUAie aiguillât.

23.

Le Squale sache.

2i.

Lb Squale uluaktin.
i

2ï.

Lb Squale licue.

26.

Lb SQUALK GBOiNOVIEN.

27.

Le Squale dentelé.

28.

Le Squale bouclé.

29.

Le Squaliî écailleux.

30.

Le Squale scie.

s«.

Lb Sqi ale amsodon.

Le Squale ange.

CABACTÈBES.

TJn aiguillon à chaciiie nageoire
(lu Uos; le corps tics-allcjiigé.

' Le iIpssous du corps noiràlre; les

narines placées dans ta partie

;
auiorieure de la tête.

j
Le corps un peu triangulaire.

Les deux nageoires du dos s.tns

aifîuillon; la seconde plus frau-
de que la première ; les nageoi-
ns ventiMlis, grandes , et pla-

cées très près de la queue.

Les deux nageoires du dos s.uis

aiguillon; la preniiere . pus
éloignée df la léte que les na-

geoires vrniralps; la socondi-

,

placée trt's-loin delapremiere.

Une rangée de tubercules un p' u
gros, s'étendaiitdepuisles yeux
jusqu'à la preniièie nagrcire
dorsale; des t.iclies rousses et

Inéxiilièri s .sur la paitii- su|)(.

ricure du corps et de la tiuciie.

Des tubercules gros et épineux
surtout le corps.

Le corps revêtu d'écaillés ovales

et relevées par une arête.

Le niuseau très-allongé . et garni

de dents de cbaque côté.

Le museau très allougp, et garni,

de cha pie coté, de dinis très-

iuegales; un long lilament placé
au-dnssous de tliaque côté du
museau.

Les nageoires pectorales très-

grandes, et échancrées par de-

vant î le corps un peu aplati.

LE SQUALE REQUIN'.

SqualusCarcharias, Linn., Gmel., Cuv.,BIainv. >.

Les squales ^ et les raies ont les plus grands

' Rt'qvAcm. — Lamia. — Lamie. —Frax, sur quelques

côtes de l'Océan européen. — Haj, sur quelques rivages du

nord del'Europe.—//"2/B, en Hollande.— //«fl^ik, Hauivkal,

en Danemarck. — Hatiknl , en Islande. — TFIiile shark . en

Angleterre.— C/ii^'Hrfe mer requin, Daubenton, Enc. métli.

- c Squalu-! corpore cinereo, dorso lato, • Bloch , Hist. nat.

des Poissons, part. i. éd. allemande, p. 3î, n. 1 19. — « Squa-

idus dorso piano, dentibus plurimis ad latera serratis, i

Arted. gen. 70, syn. 98v — Ot. F bric. Faun. Groenl. p 127.

— Millier, prodrom. Zoolog. daiiic. p. 38, n. 316.— Gunner,

Act. nidros. 2. p. 370. t ib. »Oet M.— Chien de mer requin,

IJonnaterre, pi. de l'Enc. méth. — Gronov. mus. i, «38.

Zooph. 1/(3. — Browne, Jam. p. 438, n. 2. - Ci/nocrphalus

albus, Klein, miss. pic. 3, p. 5, n. 1 . — Aristot. Hist. aniœ..

1 3. c. 5 ; et lib. 9, C. 37. — Pliu. Hist. inundi, 1. 9, c. 24. —
Lamie, Rondclei .part. 1,1. 43, c. M. — Atlien. l. 7, p. 306.

310. — B' Ion , Aquat. p. 38. — Gi su. Aquat. p. <73 , icon.

aniin. p. t3f-13.j. thierb. p. RI, 82. —Cajr/mfiai cartis.sm-

lamia. Aldrovaiul. pisc. p. 381, 382, 387.— Id. Jonston, pisc.

p. 24, tab. 6, fig. 6. — Fcrmin. Surin. 2, p. 2'<8.— Dutertre,

Aiiîil. p. 202. —Requin, Broussonet, Méiu. de l'Ac. des Se,

«780, p. 670, n. «9.- JVliite shark, Willughby, Ichth. p. ^7,

tab. b. 7. — Id. Kai , pisc p. 18. - Id. Brit. Zool. 5, p. 82,

n. 4. — /!f(/«iw, Valuiont de Bomare, Dict. d'Hist. nat.

—

Tiburone. Marcgrav. lib. 4.— Nieremb. lib. 12, c. 20.—

Pisein Jonœ.seu anlhropophagus, quoi umdam. — CaHÙ
galeus, Salviani, «52, — Tubaron ou hays, Sloan. Voyage.

rapports entre eux ; ils ne sont en quelque sorte

que deux grandes divisions de la même famille.

Que l'on déplace en effet les ouvertures des

branchies des raies, que ces orifices soient trans-

portés de la surface inférieure du corps sur

les côtés de l'animal
,
qu'on diminue la gran-

deur des nageoires pectorales, qu'on grossisse

dans quelques-uns de ces cartilagineux l'ori-

gine de la queue, et qu'on donne à cette origine

le même diamètre qu'à la partie postérieure du

corps , et les raies seront entièrement confon-

dues avec les squales. Les espèces seront tou-

jours distinguées les unes des autres ; mais au-

cun caractère véritablement génétique ne pourra

les diviser en deux groupes : on comptera le

même nombre de petits rameaux; mais on ne

verra plus deux grandes branches principales

s'élever séparément sur leur tige commune.

Quelques squales ont, comme les raies, des

évents placés auprès et derrière les yeux; quel-

ques autres ont, indépendamment de ces évents,

une véritable nageoire de l'anus, très-distincte

des nageoires ventrales, et qu'aucune raie ne

présente; il en est enlin qui sont pourvus de

cette même nageoire de l'anus, et qui sont dé-

nués d'évents. Les premiers ont évidemment

plus de conformité ;ivii les raies que les se-

conds, et surtout que les troisièmes. Nous n'a-

vons pas cru cependant devoir c> poser les for-

mes et les habitudes des squales dans l'ordre

que nous venons d'indiquer, et que l'on pour-

rait à certains égards regarder comme le plus

naturel. La nécessité de commencer par mon-

trer les objets les mieux connus et de les faire

servir de terme de comparaison, pour juger de

p. 2'(. — Duhamel. Traité des pêches, part. 2, sect. 9, c. 4.

art. «. pi. «9. — « Squaus dentibus serratis, multiplici or-

• dine stipalis , foveà ad basim caudae lunulatà. • Gommer-

son, manuscrits déposés au .Muséum d'Histoire naturelle.

*Selon M. Cuvier, la hgure de Bélon, p. 60. est la seule tienne,

ella plupart des autn s sent fausses. Celle de Blonh appartient

aune . spèce différente très voisine de Leichi'S.CeVe de Gon-

nur. Mem. deDron hem. pi. lOet II. est encore applicable

à une autre espère voisine ile^ Li'irhes. Le requin fi-uré par

Rondelet et Allrovande est \e Nez. Enfin, 'elle qui a été

donnée par M. de Lacépèd.- dans la grande édition de «on

ouvrage, se rapporte au ^^î/n/t/A uxlm de M. Dumérîl, ou

Squale Commemon de M . de Blainville. D-

» Nous avons pi-éféré pour le genre dont nous allons trai-

ter, le nom de Squnle . admis par un très-grand nombre de

naturalistes modernes, à celui de Cliicn de mer, qui est com-

p(«é,et qui présente une idée fausse. En effet, les s piales

sont bien des habitants de la tuer, mais sont certainement,

dans l'ordre des êtres, bien éloignés du genre des chiens.
^

f De Pline, dit Rondelet , 1. «3, c. 1, sont nommés squah.

. quasi squallidi, laids à voir, et rudes; car ils sont tous

( couveru de peau âpre. »
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ceux qui ont été moins bien et moins fréquem-

ment observés, nous a forcés de préférer un or-

dre inverse, et de placer les premiers dans cette

histoire, les squales qui n'ont pas d'évents
,
et

qui ont une nageoire de l'anus.

Au reste, les espèces de squales ne diffèrent

dans leurs formes et dans leurs habitudes que

par un petit nombre de points. Nous indique-

rons ces points de séparation dans des articles

particuliers; mais c'est en nous occupant du

plus redoutable des squales, que nous allons

tâcher de présenter en quelque sorte l'ensemble

des habitudes et des formes du genre. Le re-

quin va être
,
pour ainsi dire , le type de la fa-

mille entière ; nous allons le considérer comme
le squale par excellence , comme la mesure gé-

nérale à laquelle nous rapporterons les autres

espèces ; et l'on verra aisément combien cette

sorte de prééminence due à la supériorité de

son volume, de sa force et de sa puissance, est

d'ailleurs fondée sur le grand nombre d'obser-

vations dont la curiosité et la terreur qu'il in-

spire l'ont rendu dans tous les temps lobjet.

Ce formidable squale parvient jusqu'à une

longueur de plus de dix mètres (trente pieds ou

environ) ; il pèse quelquefois près de cinquante

myriagrammes (mille livres) '; et il s'en faut de

beaucoup que l'on ait prouvé que l'on doit regar-

der comme exagérée l'assertion de ceux qui ont

prétendu qu'on avait péché un requin du poids

de plus de cent quatre-vingt-dix myriagrammes

(quatre mille livres) ^.

Mais la grandeur n'est pas son seul attribut :

il a reçu aussi la force , et des armes meurtriè-

res; et, féroce autant que vorace, impétueux

dans ses mouvements , avide de sang , et insa-

tiable de proie , il est véritablement le tigre de

la mer. Recherchant sans crainte tout ennemi

,

poursuivant avec plus d'obstination, attaquant

avec plus de rage, combattant avec plus d a-

charuement que les autres habitants des eaux
;

plus dangereux que plusieurs cétacées, qui

presque toujours sont moins puissants que lui
;

inspirant même plus d'effroi que les baleines
,

qui , moins bien armées et douées d'appétits

bien différents , ne provoquent presque jamais

ni Ihomme ni les grands animaux ; rapide dans

sa course, répandu sous tous les climats , ayant

Envahi, pour ainsi dire, toutes les mers; pa-

* Rondelet, à l'endroit déjà cité.

s (ïillias, dans R i, et d'autres auteurs.

raissant souvent au milieu des tempêtes;

aperçu facilement par l'éclat phosphorique dont

il brille, au milieu des ombres des nuits les

plus orageuses ; menaçant de sa gueule énorme
et dévorante les infortunés navigateurs exposés

aux horreurs du naufrage, leur fermant to;ite

voie de salut, leur montrant en quelque se rte

leur tombe ouverte, et plaçant sous leurs yeux

le signal de la destruction , il n'est pas surpre-

nant qu'il ait reçu le nom sinistre qu'il porte,

et qui , réveillant tant d'idées lugubres, rap-

pelle surtout la mort, dont il est le ministre.

Requin est en effet une corruption de requiem^

qui désigne depuis longtemps, en Europe, la

moi't et le repos éternel , et qui a dû être sou-

vent, pour des passagers effrayés, l'expression

de leur consternation , à la vue d'un squale de

plus de trente pieds de longueur, et des victimes

déchirées ou englouties par ce tyran des ondes.

Terrible encore lorsqu'on a pu parvenir à l'ac-

cabler de chaînes , se débattant avec violence

au milieu de ses liens , conservant une grande

puissance lors même qu'il est déjà tout baigné

dans son sang, et pouvant d'un seul coup de sa

queue répandre le ravage autour de lui, à l'in-

stant même où il est près d'expirer, n'est-il pas

le plus formidable de tous les animaux auxquels

la nature n'a pas départi des armes empoison-

nées? Le tigre le plus furieux au milieu des

sables brûlants , le crocodile le plus fort sur

les rivages équatoriaux , le serpent le plus dé-

mesuré dans les solitudes africaines , doivent-

ils inspirer autant d'effroi qu'un énorme requin

au milieu des vagues agitées?

Mais examinons le principe de cette puis-

sance si redoutée , et la source de cette voracité

si funeste.

Le corps du requin est très-allongé, et la

peau qui le recouvre est garnie de petits tuber-

cules très-serrés les uns contre les autres.

Comme cette peau tuberoulée est très-dure, on

l'emploie , dans les arts, à pohr différents ou-

vrages de bois et d'ivoire ; on s'en sert aussi

pour faire des liens et des courroies , ainsi que

pour couvrir des étuis et d'autres meubles:

mais il ne faut pas la confondre avec la peau

de la raie sephen ' , dont on fait le galuchat

,

et qui n'est connue dans le commerce que sous

le faux nom de peau de requin, tandis que la

véritable peau de requin porte la dénomination

« Article de la Raie Sephen.
69
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très-vague de peau de chien de mer. La du-

reté de cette peau
,
qui la fait reclicrcher dans

les arts , est aussi très-utile au requin , et a dû

contribuer à augmenter sa hardiesse et sa vora-

cité en le garantissant de la morsure de plu-

sieurs animaux assez forts et doués de dents

meurtrières.

La couleur de son dos et de ses côtés est d'un

cendré brun , et celle du dessous de son corps,

d'un blanc sale.

La tète est aplatie et terminée par un mu-

seau un peu arrondi. Au-dessous de cette ex-

trémité, et à peu près à une distance égale du

bout du museau et du milieu des yeux , on voit

les narines, organisées dans leur intérieur pres-

que de la même manièî'e que celles de la raie

bâtis , et qui , étant le siège d'un odorat très-

fm et très-délicat , donnent au requin la facilité

de reconnaître de loiu sa proie et d€ la distin-

guer au milieu des eaux les plus agitées par les

vents, ou des ombres de la nuit la plus noire

,

ou de l'obscurité des abîmes les plus profonds

de l'Océan. Le sens de l'odorct étant dans le re-

quin , ainsi que dans les raies et dans presque

tous les poissons, celui qui règle les courses et

Jirige les attaques, les objets qui répandent

l'odeur la plus forte doivent être , tout égal

d'ailleurs, ceux sur lesquels il se jette avec le

plus de rapidité. Ils sont pour le requin ce

qu'une substance très-éclataute placée au mi-

lieu de corps très-peu éclairés serait pour un

animal qui n'obéirait qu'au sens de la vue. On
ne peut donc guère se refuser à l'opinion de

plusieurs voj-ageurs qui assurent que , lorsque

des blancs et des noirs se baignent ensemble

dans les eaux de l'Océan , les noirs , dont les

émanations sont plus odorantes que celles des

blancs, sont plus exposés à la féroce avidité du

requin , et qu'immolés les premiers par cet ani-

mal vorace, ils donnent le temps aux blancs

i 'échapper par la fuite à ses dents acérées. Et

pourquoi, à la honte de l'humanité , est-on en-

core plus forcé de les croire lorsqu'ils racontent

que des blancs ont pu oublier les lois sacrées

de la nature , au point de ne descendre dans les

eaux de la mer qu'en plaçant autour d'eux de

malheureux nègres dont ils faisaient la part du

requin?

L'ouverture de la bouche est en forme de de-

mi-cercle , et placée transversal(ïmcnt au-des-

sous de la tète et derrière les narines. Elle est

très-graûie; et l'on pourra juger facilement de

ses dimensions , en sachant que nous avons re-

connu , d'après plusieurs comparaisons
,
que le

contour d'un côté de la mâchoire supérieure,

mesuré depuis l'angle des deux mâchoires jus-

qu'au sommet de la mâchoire den haut , égale

à peu près le onzième de la longueur totale de

l'animal. Le contour de la mâchoire supérieure

d'un requin de trente pieds (près de dix mètres)

est donc environ de six pieds ou deux mèti'es de

longueur. Quelle immense ouverture I quel

gouffre pour engloutir la proie du requin 1 Et

comme son gosier est d'un diamètre propor-

tionné , on ne doit pas être étonné de lire dans

Rondelet et dans d'autres auteurs, que les

grands requins peuvent avaler un homme tout

entier, et que , lorsque ces squales sont morts

et gisants sur le rivage , on voit quelquefois des

chiens entrer dans leur gueule, dont quelque

corps étranger retient les mâchoires écartées,

et aller chercherjusque dans l'estomac les restes

des aliments dévorés par l'énorme poisson.

Lorsque cette gueule est ouverte, on voit

au delà des lèvres, qui sont étroites et de la

consistance du cuir, des dents plates , triangu-

laires, dentelées sur leurs bords et blanches

comme de l'ivoire. Chacun des bords de cette

partie émail lée, qui sort hors des gencives , a#

communément cinq centimètres
(
près de deux

pouces) de longueur dans les requins de trente

pieds. Le nombre des dents augmente avec

l'âge de l'animal. Lorsque le requin est encore

très-jeune , il n'en montre qu'un rang dans le-

quel on n'aperçoit même quelquefois que da

bien faibles dentelures; mais à mesure qu'il se

développe, il en présente un plus grand nombre

de rangées ; et lorsqu'il a atteint un degré plus

avancé de son accroissement et qu'il est devenu

adulte, sa gueule est arm.ée, dans le haut

comme dans le bas, de six rangs de ces dents

fortes , dentelées , et si propres à déchirer ses

victimes. Ces dents ne sont pas enfoncées dans

des cavités solides; leurs racines sont unique-

ment logées dans des cellules membraneuses

qui peuvent se prêter aux différents mouve-

ments que les muscles placés autour de la base

de la dent tendent à imprimer. Le requin
,
par

le moyen de ces différents muscles , couche en

arrière ou redi'esse à volonté les divers rangs

de dents dont sa bouche est garnie ; il peut les

mouvoir ainsi ensemble ou séparément; il peut

même, selon les besoins qu'il éprouve, relever

une portion d'un rang , et en incliner une autre
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portion; et, suivant qu'il lui est possible de

n'employer qu'une partie de sa puissance, ou

qu'il lui est nécessaire d'avoir recours à toutes

ses armes , il ne montre qu'un ou deux rangs

de ses dents meurtrières, ou , les mettant toutes

en action, il menace et atteint sa proie de tous

ses dards pointus et relevés.

Les rangs intérieurs des dents du requin

,

étant les derniers formés, sont composés de

dents plus petites que celles que l'on voit dans

\p.s rangées extérieures , lorsque le requin est

encore jeune ; mais , à mesure qu'il s'éloigne du

temps où il a été adulte, les dents des diffé-

rentes rangées que présente sa gueule , sont à

peu près de la même longueur, ainsi qu'on peut

le vériGer en examinant, dans les collections

d'histoire naturelle^ de très-grandes mâchoires,

c'est-à-dire celles qui ont appartenu à des re-

quins âgés , et surtout en observant les requins

d'une taille un peu considérable que l'on par-

vient à prendre. Je ne crois pas en conséquence

devoir adopter l'opinion de ceux qui ont re-

gardé les dents intérieures comme destinées à

remplacer celles de devant, lorsque le requin

est privé de ces dernières par une suite d'efforts

violents , de résistances opiniâtres , ou d'autres

accidents. Les dents intérieures sont un supplé-

ment de puissance pour le requin : elles con-

courent , avec celles de devant, à saisir, à re-

tenir, à dilacérer la proie dont il veut se nourrir
;

mais elles ne remplacent pas les extérieures :

«lies agissent avec ces dents plus éloignées du

ibnd de la bouche , et non pas uniquement après

la chute de ces dernières ; et lorsque celles-ci

cèdent leur place à d'autres , elles la laissent à

des dents produites auprès de leur base et plus

ou moins développées, à de véritables dents de

remplacement, très-distinctes de celles que l'on

voit dans les six grandes rangées , à des dents

qui parviennent plus ou moins rapidement aux

dimensions des dents intérieures, et qui cepen-

dant très-souvent sont moins grandes que ces

dernières, lorsqu'elles sont substituées aux dents

extérieures arrachées de la gueule du requin.

Les dents intérieures tombent aussi, et aban-

donnent, comme les extérieures, l'endroit

qu'elles occupaient , à de véritables dents de

remplacement formées autour de leur racine.

Les dents de la mâchoire inférieure présen-

tent ordinairement des dimensions moins gran-

des et une dentelure plus fine que celles de la

mâchoire supérieure.

La langue est courte, large , épaisse et carti-

lagineuse , retenue en dessous par un fi ein

,

libre dans ses bords, blanche et rude au tou-

cher comme le palais.

Toute la partie antérieure du museau est cri-

blée
,
par-dessus et par-dessous

, d'une grande

quantité de pores répandus sans ordre, très-

visibles
, et qui , lorsqu'on comprime fortemenl

le devant de la tête , répandent une espèce de

gelée épaisse, crystalline, et phosphorique

,

suivant Commerson '
,
qui , dans ses voyages

,

a très-bien observé et décrit le requin.

Les yeux sont petits et presque ronds; la

cornée est très-dure ; l'iris d'un vert foncé et

doré; la prunelle, qui est bleue, consiste dans

une fente transversale.

Les ouvertures des branchies sont placées de

chaque côté plus haut que les nageoires pecto-

rales. Ces branchies, semblables à celles des

raies, sont engagées chacune dans une mem-
brane très-mince, et toutes présentent deux

rangs de filaments sur leur partie convexe , exi?

cepté la branchie la plus éloignée du museau

,

laquelle n'en montre qu'une rangée. Une mu^

cosité visqueuse, sanguinolente, .et peut-être

phosphorique, dit Commerson, arrose ces

branchies , et les entretient dans la souplesse

nécessaire aux opérations relatives à la respi-

ration.

Toutes les nageoires sont fermes , roides et

cartilagineuses. Les pectorales, triangulaires

et plus grandes que les autres, s'étendent au

loin de chaque côté , et n'ajoutent pas peu à la

rapidité avec laquelle nage le requin, et dont il

doit la plus grande partie à la force et à la mo-

bilité de sa queue.

La première nageoire dorsale, plus élevée et

plus étendue que la seconde, placée au delà du

point auquel correspondent les nageoires pecto-

rales, et égalant presque ces dernières en sur-

face, est terminée dans le haut par un bout

un peu arrondi.

Plus près de la queue, et au-dessous du

corps , on voit les deux nageoires ventrales, qui

s'étendent jusqu'aux deux côtés de l'anus, et

l'environnent comme celles des raies.

De chaque côté de cette ouverture on aper-

çoit, ainsi que dans les raies, un orifice qu'une

valvule ferme exactement, et qui, communi-

quant avec la cavité du ventre ,
sert à débar-

* Manuscrits ddià cités-.
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rasser l'animal des eaux qui, filtrées par diffé-

rentes parties du corps , se ramassent dans cet

espace vide.

La seconde nageoire du dos et celle de l'anus

ont à peu près la même forme et les mêmes di-

mensions ; elles sont les plus petites de toutes

,

situées près ;ue toujours l'une au-dessus de

l'autre , et très-près de celle de la queue.

Au reste, les nageoires pectorales, dorsales,

ventrales, et de l'anus, sont terminées en ar-

rière par un côté plus ou moins concave , et ne

tiennent point au corps dans toute la longueur

de leur base , dont la partie postérieure est dé-

tachée et prolongée en pointe plus ou moins

déliée.

La nageoire de la queue se divise en deux lo-

bes très-inégaux; le supérieur est deux fois

plus long que l'autre, triangulaire, courbé, et

augmenté, auprès de sa pointe, d'un petit ap-

peudice également triangulaire.

Auprès de cette nageoire se trouve souvent,

Siur la queue , une petite Ibssttte faite en crois-

sant, dout la concavité est tournée vers la tète.

Au reste, le requin a des muscles si puissants

dans la partie postérieure de son corps, ainsi que

dans sa queue proprement dite, qu'un animal

de cette espèce, encore très-jeune, et à peine

parvenu à la longueur de deux mètres, ou d'en-

viron six p'eds, peut, d'un seul coup de sa

queue, casser la jambe de l'homme le plus fort.

Nous avons vu, dans notre Discours sur la

nature des poissons, que les squales étalent,

comme les raies , dénués de cette vésicule

aérienne, dont la compression et la dilatation

donnent à la plupart des animaux dont nous

avons entrepris d'écrire l'histoire, tant de faci-

lité pour s'enfoncer ou s'élever au milieu des

eaux ; mais ce défaut de vésicule aérieime est

bien compensé dans les squales, et particulière-

mentdans le requin, par la vigueur et la vitesse

avec lesquelles ils peuvent mouvoir et ;igitor la

queue proprement dite, cet instrument princi-

pal de la natation des poissons '

.

Nous avons vu aussi, dans ce même discours,

que presque tous les poissons avaient de cha-

que côté du corps une ligne longitudinale sail-

lante et plus ou moins sensible, a laquelle nous

avons conservé le nom de ligne latérale^ et que

nous avons regardée comme l'indice des prin-

cipaux vaisseaux destinés à répandre à la sur-

* Discours sur la nature des poissons.

face du corps une humeur vîsqueuse, néces-

saire aux mouvements et à la conservation des

poissons. Cette ligne, que l'on ne remarque pas

sur les raies, est très-visible sur le requin, et

elle s'y étend communément depuis les ouver-

tures des branchies jusqu'au bout de la queue,

presque sans se courber , et toujours plus près

du dos que de la partie inférieure du corps.

Telles sont les formes extérieures du requin
*

' Principales diinensîor.s d'un requin.

pi. po lig

Depuis le bout du museau jusqu'à l'exlrémité de
la ciueiie. l'U inngiieur totale 3 7 fi

jns(|n'aux narines 5
jusqu'au milieu des yeux 5 4

j'isqu'aii bord antérieur delà bouche i

jusqu'aux angles pnsiérieurs !e la lioiichc. ... 8

jusqu'au sommet de la m^îchoire fioslérieure. .030
jusqu'à l'an^^le antérieur de la has des nageoires

pector.dcs { 2

jus(|u'à l'angle postérieur et rentrant de la base

des mêmes nageoires ^ 6 6

jusqu'à l'angle supérieur de la première ouver-

ture des branchies t 1

— de la seciinde. ) 2

— de la troisième 1 3

— de la quati iènie { 4

— delà ciui|uième 1 3

jiisqu à l'angle inférieur de la première ouver-

ture des br.inebies I

~ de la seton :e { I

— de la troisième 1 2

— de !a quatrième I 3

— de II cinquième 1 4

jus (u'à l'angle antérieur de la première na-

geoire dorsale 1 9

jusqu'à l'angle postérieur et rentrant de la même
nageoire 2 4

jusqu'à l'angle ^upérieur de la inéuie nageoire. 2 7

jusqu'à l'angle antérieur des nageoires du ven-

tre 2 9 6

jusqu'à l'angle posiérieur et rentrant des mêm s

nageoires 3 2 n

jusqu'à l'angle extérieur des inénies nageoires. 3 3

jusqu'au milii'U de l'ouverture de l'anus. .... 3

jusqu'à l'angle antérieur de la base de la seconde

nageoire du dos ... 3 6

jusqu'à l'angle posiérieur et reiitr.int de la ùase

de la seconde nageoire du dos 3 8

jusqu'à l'angle supérieur de la seconde iiageiire. 3 8 fi

jusqu'à la fossette du des.sus de la queue 3 H 6

jus pi'à l'angle antérieur de la base de la nageoire

de la queue ' 4

jusqu'à l'extrémité du lobe inférieur de la na-

geoire de la queue 4 8

jusqu'à l'angle antérieur de la base de la na-

geoire de l'anus 3 6

ju-qu'à l'an 'le inférieur de la nageoire de l'anus. 3 S .>

Diamètre perpendiiu'aiie auprès des yeux 4

auprès de la dernière ouverture des branchies. 6

auprès de la première nageoire dorjale 6 6

auprès de l'anus 3

a-iprèsde la napeoire de la queue 3

Diamètre horizontal auprès des yeux 3

auprès de la dernière ouvei turc des branchies. 9

auprès de la première nageoire dorsale 9 3

auprès df l'auus •. 5 <>
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Son intérieur présente aussi des particularités

que nous devons faire connaître.

Le cerveau est petit, gris à sa surface, blan-

châtre dans son intérieur, et d'une substance

plus molle et plus tlasque que le cervelet.

Le cœur n'a qu'un ventricule et une oreil-

lette; mais cette partie, dont le côté gauche re-

çoit la veine-cave , a une grande capacité.

A la droite, le cœur se décharge dans l'aorte,

dont les parois sont très-fortes. La valvule qui

la ferme est composée de trois pièces presque

triangulaires, cartilagineuses à leur sommet,

par lequel elles se réunissent au milieu de la

cavité de l'aorte, et mobiles dans celui de leurs

bords qui est attaché aux parois de ce vaisseau.

En s'é! oignant du cœur, et en s'avançant

vers la tête, l'aorte donne naissance de chaque

côté à trois artères qui aboutissent aux trois

branchies postérieures , et parvenue à la base

de la langue, elle se divise en deux branches

,

dont chacune se sépare en deux rameaux ou ar-

tères qui vont arroser les deux branchies anté-

rieures. L'artère, en arrivant à la branchie,

parcourt la surface convexe du cartilage qui en

soutient les membranes , et y forme d'innom-

brables ramitications qui, en s'étendant sur la

surface de ces mêmes membranes
, y produi-

sent d'autres ramifications plus petites, et dont

le nombre est, pour ainsi dire, inlini.

L'œsophage, situé à la suite d'un gosier très-

large , est très-court , et d'un diamt^i-e égal à

celui de la partie antérieure de restomac.

Ce dernier viscère a la forme dun sac très-

dilatable dans tous les sens, trois fois plus long

que large, et qui, dans sou état d'extension or-

dinaire, a une longueur égale au quart de celle

de l'animal entier. Dans un requin de dix mè-

tres, ou d'environ trente pieds, l'estomac, lors

même qu'il n'est que très-peu dilaté, a donc deux

mètres et demi, ou un peu plus de sept pieds et

demi , dans sa plus grande dimension; et voilà

comment on a pu trouver dans de très-grands

requins des cadavres humains tout entiers.

La tunique intérieure qui tapisse l'estomac

est rougeâtre, muqueuse, gluante, et inondée

de suc gastrique , ou digestif.

auprès de la na.eoire île la queue. . . -.023
deiiuis le bout d une nageoire iJeoioralejusqu'au

bout de l'antre i 3 6

Grand diamètre de Toeil ( i^

Petit diamètre de lœil , i Sj

Uase des i.lusgrandesdents 6

eûtes des plus grandes dents 6| o

Le canal intestinal ne montre que deux por-

tions distinctes, dont l'une représente les intes-

tins grêles, et l'autre les gros intestins de

l'homme et des quadrupèdes. La première por-

tion de ce canal est très-courte , et n'a ordinai-

rement qu'un peu plus de trois décimètres
, ou

un pied de long, dans les requins qui ne sont

encore parvenus qu'à une longueur de deux

mètres , ou d'environ six pieds ; et comme elle

est si étroite que sa cavité peut à peine
, dans

les individus dont nous venons de parler, lais-

ser passer une plume à écrire, i;insi que le

rapporte Commerson, l'on doit penser, avec ce

savant naturaliste
,
que le principal travail de

la digestion s'opère dans l'estomac , et que les

aliments doivent être déjà réduits à une sub-

stance fluide
,
pour pouvoir pénétrer par la

première partie du canal jusqu'à la seconde.

Cette seconde portion du tube intestinal

,

beaucoup plus grosse que l'autre, est très-

courte ; mais elle présente une structure très-

remarquable , et dont les effets compensent

ceux de sa brièveté. Au lieu de former un

tuyau continu et de représenter un simple sac,

comme ks intestins de presque tous les ani-

maux, elle ne consiste que dans une espèce de

toije très-grande
,
qui s'étend inégalement lors-

qu'on la développe , et qui , repliée sur elle-

même en spirale, composant ainsi un tube

assez allongé, et maintenue dans cette situa-

tion uniquement par la membrane interne du

péritoine
,
présente un grand nombre de sinuo-

sités propres à retenir ou à absorber les produits

des aliments. Cette conformation, qui équivaut

à de longs intestins , a été très-bien observée et

très -bien décrite par Commerson,

Le foie se divise en deux lobes très-allonges

et inégaux. Le lobe droit a communément une

longueur égale au tiers de la longueur totale du

requin ; le gauche est plus court à peu près d'un

quart, et plus large à sa base.

La vésicule du fiel
,
pliée et repliée en forme

d'.s, et placée entre les deux lobes du foie, est

pleine d'une bile verte et fluide,

La rate , très-allongée , tient par un bout au

pylore , et par l'autre bout à la fin de 1 intestin

grêle ; et sa couleur est très-variée par le pour-

pre et le blanc des vaisseaux sanguins qui en

parcourent la surface'.

< Commerson a oliservé, dans le mâle ainsi que dans la fe-

melle du requin, un viscère particulier, situé dans le b»
ventre, enveloppé et suspendu dans la membrane intérieun.
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La grandeur du foie et d'autres viscères , l'a-

bondance des liquides qu'ils fournissent . la

quantité des sucs gastriques qui inondent les-

tomac , donnent au requin une force digcstive

active et rapide : elles sont les causes puissan-

tes de cette voracité qui le rend si terrible , et

que les aliments les plus copieux semblent ne

pouvoir pas apaiser; mais elles ne sont pas les

seuls aiguillons de cette faim dévorante. Com-
merson a fait à ce sujet une observation cu-

rieuse que nous allons rapporter. Ce voyageur

a toujours trouvé dans l'estomac et dans les in-

testins des requins un très-grand nombre de

taenia, qui non-seulement en infestaient les ca-

vités , mais pénétraient et se logeaient dans les

tuniques intérieures de ces viscci-es. II a. vu

plus d'une fois le fond de leur estomac gonflé

et enflammé par les efforts d'une multitude de

petits vers , de véritables taenia , renfermés en

partie dans les cellules qu'ils s'étaient prati-

quées entre les membranes internes , et qui, s'y

retirant tout entiers lorsqu'on les fatiguait

,

conservaient encore la vie quelque temps après

la mort du requin. Nous n'avons pas besoin de

montrer combien cette quantité de piqûres

ajoute de vivacité aux appétits du requin. Aussi

avale-t-il quelquefois si goulûment, et se presse-

t-il tant de se débarrasser d'aliments encore mal

digérés
,
pour les remplacer par une nouvelle

proie que ses intestins , forcés de suivre en par-

tie des excréments imparfaits et chassés trop

tôt, sortent par l'anus, et paraissent hors du

corps de l'animal, d'une longueur assez consi-

dérable '

.

Dans le mâle, les vaisseaux spermatiques

,

ou la laite, sont divisés en deux portions, et

ont une longueur égale au tiers de celle de l'a-

nimal considéré dans son entier. Le requin

mâle a d'ailleurs entre chaque nageoire de l'anus

et cette dernière ouverture , un appendice douze

fois plus long que large, égalant dans sa plus

grande dimension le douzième de la longueur
j

totale du squale, organisé à l'intérieur comme
les appendices des mâles des raies bâtis, conte-

nant cependant ordinairement un nombre moins

grand de parties dures et solides , mais se re-

courbant également par le bout , et servant de

dn péritoine, semblable à la rate par sa couleur et par sa sub-

stance, mais très-petit , en forme de cylindre très étroit et

trC3-allongé, et s'ouvrant par na orifice très-resserré, près de

l'anus, et dans le gros intestin.

* Jlautiicrits de ComnaersoB dtMà cité»

même à saisir le corps de la femelle, et à la re-

tenir avec force lors de l'accouplement.

Chacun des deux ovaires de la femelle du

requin est à peu près égal en grandeur ci l'une

des deux portions des vaisseaux spermatiques

du mâle.

Le temps où le mâle et la femelle se recher-

chent et s'unissent, varie suivant les climats
;

mais c'est presque toujours lorsque la saison

[

chaude de l'année a commencé à se faire sentir,

qu'ils éprouvent le besoin impérieux de se dé

barrasser, l'une des.œufs qu'elle porte, et l'au

tre de la liqueur destinée à les féconder. Ils

s'avancent alors vers les rivages ; ils se rappro-

chent; et souvent, lorsque le mâle a soutenu

contre un rival un combat dangereux et san-

glant, ils s'appliquent l'un contre l'autre, de

manière à faire toucher leurs anus. Maintenus

dans cette position par les appendices crochus

du mâle, par leurs efforts mutuels, et par une

sorte de croisement de plusieurs nageoires et

des extrémités de leur queue, ils voguent dans

cette situation contrainte, mais qui doit être

pour eux pleine de charmes
,
jusqu'à ce que la

liqueur vivifiante du mâle ait animé les œufs

déjà parvenus au degré de développement sus-

ceptible de recevoir la vie. Et telle est la puis-

sance de cette flamme si active, qui s'allume

même au milieu des eaux , et dont la chaleur

pénètre jusqu'au plus profond des abîmes de la

mer, que ce mâle et cette femelle
,
qui , dans

d autres saisons, seraient si redoutables l'un

pour l'autre , et ne chercheraient qu'à se dévo-

rer mutuellement s'ils étaient pressés par une

faim violente, radoucis maintenant, et cédant

à des affections bien différentes d'un sentiment

destructeur, mêlent sans crainte leurs armes

meurtrières , rapprochent leurs gueules énor-

mes et leurs queues terribles, et, bien loin de

se donner la mort, s'exposeraient à la recevoir

plutôt que de se séparer, et ne cesseraient de

défendre avec fureur l'objet de leurs vives

jouissances.

Cet accouplement
,
plus ou moins prolongé

,

est aussi répété plus ou moins fréquemment

pendant le temps des chaleurs , soit que le ha-

sard ramène le mêm,e mâle auprès de la même
femelle , ou qu'il les unisse avec de nouveaux

individus. Dans cette espèce sanguinaire, le

mouvement qui entraîne le mâle vers sa femelle

n'a en effet aucune constance ; il passe avec le

besoin qui l'a produit ; et le requùi , rendu
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bientôt à ses affreux appétits , moins suscepti-

ble encore de tendresse que le tigre le plus fé-

roce, ne connaissant ni femelle, ni famille, ni

semblable, redevenu le dépopulateur des mers,

et véritable image de la tyrannie, ne vit plus

que pour combattre, mettre à mort et anéantir.

Ces divers accouplements fécondent succes-

sivement une assez grande quantité d'œufs qui

écloseut à différentes époques dans le ventre de

la mère ; et de ces développements commencés

après des temps inégaux , il résulte que , même
encore vers la fm de l'été, la femelle donne le

jour à des petits. On sait que ces petits sortent

du ventre de leur mère , au nombre de deux ou

trois à la fois, plus fréquemment que les jeunes

raies ; on a même écrit que ceux de ces squales

qui venaient ensemble à la lumière , étaient

souvent en nombre plus grand que trois ou

quatre : mais la longue durée de la saison pen-

dant laquelle s'exécutent ces sorties successives

de jeunes requins, a empêché de savoir avec

précision quel nombre de petits une femelle

pouvait mettre au jour pendant un printemps

ou un été. Des observations assez multipliées

et faites avec exactitude paraissent néanmoins

prouver que ce nombre est plus considérable

qu'on ne l'a pensé jusqu'à présent ; et l'on n'en

sera pas étonné, si l'on se rappelle ce que nous

avons dit ' de la fécondité des grandes espèces

de poissons, supérieure en général à celle des

petites , quoiqu'un rapport contraire ait été re-

connu dans les quadrupèdes à mamelles, et

que plusieurs grands naturalistes aient été ten-

tés de le généraliser. Je ne serais point éloigné

de croire , d'après la comparaison de plusieurs

relations qui m'ont été envoyées, que ce nom-

bre va quelquefois au-delà de trente. J'ai même
reçu une lettre de M. Odiot de Saint-Léger, qui

m'a assuré^ avoir aidé à pécher un requin de

plus de trois mètres , ou d'environ dix pieds de

longueur, et dans le corps duquel il avait trouvé

une quarantaine d'œufs ou de petits squales
;

et cette même lettre fait mention de l'assertion

d'un autre marin, qui a dit avoir vu prendre

dans la rade du fort appelé Fort Dauphin , au-

près du cap Français (ile Saint-Domingue), une

femelle de requin dans le ventre de laquelle il

compta, ainsi que plusieurs autres personnes,

quarante-neuf œufs ou squales déjà sortis de

leur enveloppe.

* Discours sur la nature des poissons.

s Lettre de M. Odiot de Saiut-Léser, du 2 juillet 1793.

Il arrive quelquefois que les femelles se dé-
barrassent de leurs œufs avant qu'ils soient as-

sez développés pour éclore; mais , comme cette

expulsion prématurée a lieu moins souvent pour
les requins et les autres squales que pour les

raies , on a connu la forme des œufs des pre-

miers plus difficilement que celle des œufs des
raies. Ces enveloppes

,
que l'on a prises pen-

dant longtemps, ainsi que celles des jeunes

raies , non pas pour de simples coques , mais
pour des animaux particuliers

,
présentent

presque .entièrement la même substance , la

même couleur et la même forme que les œufs des

raies
; mais leurs quatre angles , au lieu de mon-

trer de courtes prolongations , sont terminés par

des filaments extrêmement déliés , et si longs,

que nous en avons mesuré de cent sept centi-

mètres (près de quarante pouces) de longueur

,

dans les coins d'une coque qui n'avait que huit

centimètres dans sa plus grande dimension'.

Lorsque le requin est sorti de son œuf, et

qu'il a étendu librement tous ses membres , il

n'a encore que près de deux décimètres, ou

quelques pouces de longueur; et nous ignorons

quel nombre d'années doit s'écouler avant qu'il

présente celle de dix mètres, ou de plus de

trente pieds. Mais à peine a-t-il atteint quel-

ques degrés de cet immense développement,

qu'il se montre avec toute sa voracité. Il n'ar-

rive que lentement et par des différences très-

nombreuses au plus haut point de sa grandeur

et de sa puissance : mais il parvient pour ainsi

dire tout d'un coup à la plus grande intensité

de ses appétits véhéments; il n'a pas encore

une masse très-étendue à entretenir, ni des ar-

mes bien redoutables pour exercer ses fureurs

,

et déjà il est avide de proie : la férocité est son

essence et devance sa force.

Quelquefois le défaut d'aliments plus sub-i

stantiels l'oblige de se contenter de sépies, de

mollusques ou d'autres vers marins : mais ce

sont les plus grands animaux qu'il recherche

avec le plus d'ardeur; et, par une suite de la

perfection de son odorat , ainsi que de la préfé-

rence qu'elle lui donne pour les substances

dont l'odeur est la plus exaltée, il est surtout

très-empressé de courir partout où l'attirent

des corps morts de poissons ou de quadrupèdes,

et des cadavres humains. Il s'attache, par

* Nous avons fait graver un dessin d'œaf de roussette.

L'enveloppe de ce squale est presque en tout semblable 4

celle du requin.
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exemple, aux vaisseaux négriers
,
qui , malgré

les lumières de la philosophie, la voix du véri-

table intérêt, et le cri plaintif de l'humanité

outragée
,
partent encore des côtes de la mal-

heureuse Afrique. Digne compagnon de tant de

cruels conducteurs de ces funestes embarca-

tions, il les escorte avec constance, il les suit

avec acharnement jusque dans les ports des

colonies américaines, et, se montrant sans

cesse autour des bâtiments , s'agitantà la sur-

face de Teau, et pour ainsi dire, sa gueule

toujours ouverte, il y attend
,
pour les englou-

tir, les cadavres des noirs qui succombent sous

le poids de l'esclavage ou aux fatigues d'une

dure traversée. On a vu un de ces cadavres de

noir pendre au bout d'une vergue élevée de

plus de six mètres (vingt pieds) au-dessus de

l'eau de la mer, et un requin s'élancer à plu-

sieurs reprises vers cette dépouille, y atteindre

enfin , et la dépecer sans crainte membre par

membre'. Quelle énergie dans les muscles de

l»i queue et de la partie postérieure du corps ne

doit-on pas supposer, pour qu'un animal aussi

gros et aussi pesant puisse s'élever comme un

trait à une aussi grande hauteur ^
! Quell epreuve

de la force que nous avons cru devoir lui attri-

buer ! Comment être surpris maintenant des

autres traits de l'histoire de la voracité des re-

quins? Et tous les navigateurs ne savent-ils

pas quel danger court un passager qui tombe

dans la mer, auprès des endroits les plus infes-

tés par ces animaux? S'il s'efforce de se sauver

à la nage , bientôt il se sent saisi par un de ces

squales, qui l'entraiue au fond des ondes. Si

l'on parvient à jeter jusqu'à lui une corde se-

courable, et à relever au-dessus des flots, le

requin s'élance et se retourne avec tant de

promptitude, que, malgré la position de l'ou-

verture de sa bouche au-dessous de son mu-

seau, il arrête le malheureux qui se croyait

près de lui échapper, le déchire en lambeaux et

le dévore aux yeux de ses compagnons effrayés.

Oh! quels périls environnent donc la vie de

l'homme, et sur la terre , et sur les ondes! et

pourquoi faut-il que ses passions aveugles ajou-

tent à chaque instant à ceux qui le menacent !

On a vu quelquefois cependant des marins

surpris par le requin au milieu de l'eau
,
profi-

ter, pour s'échapper , des effets de cette situa-

tion de la bouche de ce squale dans la partie

' Manuscrits de Commerson.
' Discours sur la nature des poissons.

inférieure de sa tête, et de la nécessité de se re-

tourner, à laquelle cet animal est condamné

par cette conformation , lorsqu'il veut saisir

les objets qui ne sont pas placés au-dessous de

lui.

C'est par une suite de cette même nécessité

que, lorsque les requins s'attaquent mutuelle-

ment (car comment des êtres aussi atroces,

comment les tigres de la mer pourraient-ils

conserver la paix entre eux?) ils élèvent au-

dessus de l'eau et leur tête, et la partie anté-

rieure de leur corps; et c'est alors que faiaint

briller leurs yeux sanguinolents et enflammés

de colère, ils se portent des coups si terribles,

que, suivant plusieurs voyageurs, la surface

des ondes en retentit au loin'.

Un seul requin a suffi, près du banc de

Terre-Neuve
,
pour déranger toutes les opéra-

tions relatives à la pêche de la morue, soit en

se nourrissant d'une grande quantité de morues

que l'on avait prises , et en éloignant plusieurs

des autres, soit en mordant aux appâts et en

détruisant les lignes disposées par les pécheur».

Mais quel est donc le moyen que l'on pe«t

employer pour délivrer les mers d'un squale

aussi dangereux?

Il y a, sur les côtes d'Afrique, des nègres as-

sez hardis pour s'avancer en nageant vers un

requin, le harceler, prendre le moment où l'a-

nimal se retourne , et lui fendre le ventre avec

une arme tranchante. Mais , dans presque tou-

tes les mers , on a recours à un procédé moins

périlleux pour pêcher le requin. On préfère un

temps calme; et sur quelques rivages, comme,

par exemple, sur ceux d'Islande-, ou attend

les nuits les plus longues et les plus obscures.

On prépare un hameçon garni ordinairement

d'une pièce de lard , et attaché à une chaîne de

fer longue et forte. Si le requin n'est pas très-

affamé, il s'approche de l'appât, tourne au-

tour, l'examine, pour ainsi dire, s'en éloigne,

revient, commence de l'engloutir, et en détache

sa gueule déjà ensanglantée. Si alors on feint

de retirer l'appât hors de l'eau, ses appétits se

réveillent, son avidité se ranime, il se jette

sur l'appât, l'avale goulûment, et veut se

replonger dans les abimes de l'Océan. Mais

comme il se sent retenu par la chaîne, il la tire

avec violence pour l'arracher et l'entraîner ; ne

* Voyez particulièrement Bosman, dans sa descriptioji de

la Guinée.
* Anderson, Hist. nat. du Groenland, de l'Islande, «te.
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pouvant vaincre la résistance qu'il éprouve , il

s'élance, il bondit, il devient furieux; et, sui-

vant plusieurs relations* , il s'efforce de vomir

tout ce qu'il a pris, et de retourner, en quelque

sorte, son estomac. Lorsqu'il s'est débattu pen-

dant longtemps et que ses forces commencent a

être épuisées, on tire assez la chaîne de fer

vers la côte ou ie vaisseau pécheur, pour que la

tfcte du squale paraisse hors de l'eau ; on ap-

proche des cordes avec des nœuds coulants,

dans lesquels on engage son corps, que l'on

serre étroitement, surtout vers l'origine de la

queue; et après l'avoir ainsi entouré de lieus,

on l'enlevé et ou le transporte sur le bâtiment

ou sur le rivage , ou l'on n'achève de le mettre

à mort qu'en prenant les plus grandes précau-

tions contre sa terrible morsure et les coups ,

que sa queue peut encore donner. Au reste, ce

n'est que difiicileraent qu'on lui ôte !a ^^e; il

résiste sans périr à de larges blessures ; et lors-

qu'il a expiré, on voit encore pendant long-
;

temps les différentes parties de son corps don-
'

ner tous les signes d'une graude irritabilité.

La chair du requin têï iurt , ••îiâCT , de

mauvais goût et difficile a digérer. Les nègres
J

de Guinée . et particulièrement ceux de la côte

d'Or, s'en nourrissent cependant, et otent a cet

aliment presque toute sa dureté en le gardant

très-longtemps. On mange aussi, sur plusieurs

côtes de la Méditerranée , les très-petits requins

que l'on trouve dans le ventre de leur mère, et

près de venir à la lumière ; et l'on n'y dédaigne

pas quelquefois le dessous du ventre des grands

requins , auquel on fait subir diverses prépara-

tions pour lui ôîer sa qualité coriace et son

goût désagréable. Cette même chair du bas-

ventre est plus recherchée dans plusieurs con-

trées septentrionales , telles que la Norv ége et

l'Islande, où on la fait sécher avec soin , en la

tenant suspendue à l'air pendant plus d'une

année. Les Irlandais font d'ailleurs un grand

usage de la graisse du requin : comme elle a la

propriété de se conserver longtemps et de se

durcir en séchant, ils s'en servent à la place du

lard de cochon, ou la font bouillir pour en tirer

de l'huile. Mais c'est surtout le foie du requin

qui leur fournit cette huile qu'ils nomment
thran , et dont un seul foie peut donner un

grand nombre de litres ou pintes^.

• Labat, Voyage en X'riqa^ et en Amérique.
* SoÎTant P.nLo, ptdjii. a;renr d'une Hbt. Dit de !a 5or-

Tége , k fûie d'un jq^tale de fiazt pieds de Ijnzueor foomit '

tomaaaimtat deux lonnes et demie d'huile.

I.

On a écrit que la cervelle des requins, séchée
et mise en poudre, était apéritive et diurétique.

Ou a vante les vertus des dents de ces animaux,
également réduites en poudre

, pour arrêter le

cours du ventre
,
guérir les hémorrhagies

,
pro-

voquer les urines , détruire la pierre dans la

vessie ; et ce sont ces mêmes dents de requin

qui , enchâssées dans des métaux plus ou moins
précieux, ont été portées en amulettes, pour

calmer les douleurs de dents et préservtr du
plus grand des maux, de celui de la peur. Ces

amulettes ont entièrement perdu leur crédit, et

nous ne voyons aucune cause de différence en-

tre les propriétés de la poudre des dents ou de

la cervelle des requins , et celles de la cervelle

desséchée ou des dents broyées des autres pois-

sous.

Malgré les divers usages auxquels les arts

emploient la peau du requin , ce squale serait

donc peu recherché dans les contrées ou un cli-

mat tempéré, une population nombreuse, et

une industrie active
,
produisent en abondance

des aliments sains et agréables, si sa puissance

n'était pas tres-dangereuse. Lorsqu'on lui tend

des pièges , lorsqu'on s'avance pour le combat-

tre , ce n'est pas uniquement une proie utile

que l'on cherche à saisir, mais un ennemi

acharné que l'on veut anéantir. II a le sort de

tout ce qui inspire un grand effroi : on l'attaque

des qu'on peut espérer de le vaincre; on le

poursuit, parce qu'on le redoute ; il périt, parce

qu'il peut donner la mort: et telle est en tout

la destinée des êtres dont la force parait en

quelque sorte sans égale. De petits vers , de

faibles ascarides, tourmentent souvent dans son

intérieur le plus énorme requin ; ils déchirent

ses entrailles sans avoir rien a craindre de sa

puissance. D'autres animaux presque autant

sans défense relativement à sa force , des pois-

sons mal armes, tels que VEheneis Rémora,

peuvent aussi impunément s'attacher a sa sur-

face extérieure. Presque toujours, à la vérité,

sa peau dure et tuberculeuse l'empêche de s'a-

percevoir de la présence de ces animaux: mais

si quelquefois ils s'accrochent a quelque partie

plus sensible, le requin fait de vains efforts

pour échapper à la douleur; et le poisson qui

n'a presque reçu aucun moyen de nuire , est

pour lui au milieu des eaux ce que l'aiguillon

d'un seul insecte est peur le tigre le plus furieux

au milieu des sables ardents de l'Afrique.

Les requins de dix mètres , ou_d'un peu pluj
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de trente pieds de lobgueur, étant les plus

grands des poissons qui habitent la mer Médi-

terranée, et surpassant par leurs dimensions la

plupart des eétacées que l'on voit dans ses

«aux , c'est vraisemblablement le squale dont

nous essayons de présenter les traits
,
qu'ont

eu eu vue ies inventeurs des mythologies, ou

les auteurs des opinions religieuses adoptées par

les Grecs et par les autres peuples placés sur

les rivages de cette même mer. 11 parait que

c'est dans le vaste estomac d'un immense re-

quin qu'ils ont annoncé qu'un de leurs héros

ou de leurs demi-dieux avait vécu pendant trois

jours et trois nuits ; et ce qui doit faire croire

d'autant plus aisément qu'ils ont, dans leur ré-

cit, voulu parler de ce squale, et qu'ils n'ont

désigné aucun des autres animaux marins qu'ils

comprenaient avec ce poisson sous la dénomi-

nation générale de Cete , c'est que l'on a écrit

qu'un très-long requin pouvait avoir l'œsopha-

ge et l'estomac assez étendus pour engloutir de

très-grands animaux sans les blesser , et pour

les rendre encore en vie à la lumière.

Les requins sont très-répandus dans toutes

les mers. 11 n'est donc pas surprenant que leurs

dépouilles pétrifiées, et plus ou moins entières,

se trouvent dans un si grand nombre de mon-

tagnes et d'autres endroits du globe autrefois

recouverts p;ir les eaux de l'Océan. On a décoit-

vert une de ces dépouilles presque complète

dans l'intérieur du Monte-Bolca, montagne vol-

canique des environs de Vérone, célèbre par

les pétrifications de poissons qu'elle renferme,

et qui , devenue depuis le dix-huitième siècle

l'objet des recherches de savants Véronais, leur

a fourni plusieurs collections précieuses % et

particulièrement celle que l'on a due aux soins

éclairés de M. Vincent Bozza et du comte Jean-

Baptiste Gazola. C'est à cette dernière collection

qu'appartient ce requin pétrifié qui a près de

sept décimètres (vingt-cinq pouces six lignes)

de longueur, et dont on peut voir la figure dans

VIchthyolithologie véronaise ', bel ouvrage

que publie dans ce moment une société de phy-

siciens de Vérone. Mais il est rare de voir,

dans les différentes couches du globe , des res-

tes un peu entiers de requin; ou n'en trouve

ordinairement que des fragments; et celles des

* Deux de ces riches collections, formées Tune par l'illustre

marquis Scipion Maffei, et l'autre par M. Jean-Jacques Spada,
ont appartenu au célèbre Seguier de Mines, et oat été dans Je

temps transportées dans celte dernière ville,

• Seconde partie, p. <0, pi. S, fig. l.

portions de cet animal qui sont rt'|iandues pres-

que dans toutes les contrées, sont ses dents

amenées à un état de pétrification plus ou moins

complet. Ces parties sont les substances les

plus dures de toutes celles qui composent le

corps du requin ; il est donc naturel qu'elles

soient les plus communes dans les couches de

la terre. Les premières dont les naturalistes se

soient beaucoup occupés avaient été apportées

de l'ile de Malte, où l'on en voit en très-grande

quantité; et comme ces corps pétrifiés, 8U ces

espèces de pierres d'une forme extraordinaire

pour beaucoup de personnes, se sont liés dans

le temps et dans beaucoup de tètes , avec l'his-

toire de l'arrivée de saint Paul à Malte, ainsi

qu'avec la tradition de grands serpents qui in-

festaient cette île , et que cet apôtre changea en

pierres, on a voulu retrouver dans ces dents de

requins les langues pétrifiées des serpents mé-

tamorphosés par saint Paul. Cette en'eur,

cottine toutes celles qui se sont mêlées avec des

idées religieuses, a même été assez générale

pour faire donner à ces parties de requin un

nom qui rappelât l'opinion que Ton avait sur

leur origine; et on les a distinguées par la dé-

nomination de Glossopètres
,
qui signifie lan-

gues de piètre ou pétrifiées. Il aurait été plus

convenable de les appeler, avec quelques au-

teurs, Odontopètres , c'est-à-dire dents pétri-

fiées, ou Ichthyodontes, qui veut dire dents de

poissons , ou encore mieux , Lamiodontes

,

dents de Lamie ou Requin.

Au reste, on remarque, dans quelques cabi-

nets , de ces dents de requin , ou lamiodontes

,

pétri liées , d'une grandeur très-considérable.

Et comme lorsqu'on a su que ces dépouilles

avaient appartenu à un requin , on leur a attri-

bué les mêmes vertus chimériques qu'aux dents

de cet animal non pétrifiées et non fossiles, on

voit pourquoi plusieurs muséum présentent de

ces lamiodontes enchâssées avec art dans de

l'argent ou du cuivre, et montées de manière à

pouvoir être suspendues et portées au cou en

guise d'amulettes.

Il y a, dans le Muséum d'histoire naturelle

,

une très- grande dent fossile et pétrifiée qui

réunit à un émail assez bien conservé tous les

caractères des dents de requin. Elle a été trou-

vée aux environs de Dax, auprès des Pyrénées,

et envoyée dans le temps au Muséum par M. de

Borda. J'ai mesuré avec exactitude la partie

émaillée qui, dans l'animal vivant, paraissait
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hors des alvéoles
5
j'ai trouvé qae le plus gnuid

côté du triangle formé par cette partie émailiée

avait cent quinze millimètres (quatre pouces

trois lignes) de longueur : la note suivante ' in-

diquera les autres dimensions. J"ai désiré de

savoir quelle grandeur on pouvait supposer

dans le requin auquel cette dent a appartenu.

J'ai, en conséquence, pris avec exactitude la

mesure des dents d'un grand nombre de requins

parvenus à différents degrés de développement.

J'ai comparé les dimensions de ces dents avec

celles de ces animaux. J'ai vu qu'elles ne crois-

saient pas dans une proportion aussi grande

que la longueur totale des requins, et que,

lorsque ces squales avaient obtenu une taille un

peu considérable , leurs dents étaient plus peti-

tes qu'on ne l'aurait pensé d'après celles des

jeunes requins. On ne pourra déterminer la loi

de ces rapports que lorsqu'on aura observé plu-

sieurs requins beaucoup plus près du dernier ter-

me de leur croissance, que ceux que j'ai exami-

nés. Mais il me parait déjà prouvé, par le résultat

de mes recherches, que nous serons en deçà

de la vérité , bien loin d'être au delà , en attri-

buant au requin dont une des dents a été dé-

. couverte auprès des Pyrénées, une longueur

aussi supérieure à celle du plus grand côté de

la partie émailiée de cette dent fossile
,
que la

longueur totale d'un jeune requin que j'ai me-

suré très-exactement, l'emportait sur le côté

analogue de ses plus grandes dents. Ce côté ana-

logue avait dans le jeune requin cinq millimè-

tres de long, et l'animal en avait mille. Le jeune

requin était donc deux cents fois plus long que

le plus grand côté de la partie émailiée de ses

dents les plus développées. On doit donc penser

que le requin dont une portion de la dépouille

a été trouvée auprès de Dax , était au moins

deux cents fois plus long que le plus grand côté

de la partie émailiée de sa dent fossile. Nous
venons de voir que ce côté avait cent quinze

5â5

miliin). p. ijg.

PIhs grande lïirgour de la partie émailiée de la

dent 90 3 5
L ipgiieur de la partie ém:iillée, mesuréesur le côté

convexe , et depuis le sommet de l'angle sail-

lant jusqu'à celui de l'angle rentrant formé
par la base de cette même partie émailiée. . 82 5

Longueur de la partie émailiée , mesurée sur le

côté concave, et depuis le sommet de l'angle

saillantjusqu'àceluide l'angle rentrant formé

par la b.ise de cette même partie émailiée. . . 82 5

.Te n'ai point cherché à connaître les dimensions de la por^

tion non émailiée, parce que je ne pouvai.s pas être siir de i'-a

iutcKrite.

millimètres de longueur : on peut donc assurer
que le requin était long au moins de vingt-trois
mètres, ou, ce qui est la même chose (soixante-
dix pieds neuf pouces). Maintenant, si nous
déterminons les dimensions que sa gueule de-
vait présenter, d'après celles que nous a mon-
trées la bouche d'un nombre très-considérable
de requins de différentes tailles , nous verrons
que le contour de sa mâchoire supérieure devait
être au moins de treize pieds trois pouces (qua-

tre cent vingt-huit centimètres); et comme les

parties molles qui réunissent les deux mâchoires
peuvent se prêter à une assez grande extension,

on doit dire que la circonférence totale de l'ou-

verture de la bouche était au moins de vingt-

six pieds , et que cette même ouverture avait

près de neuf pieds de diamètre moyen.
Quel abîme dévorant! Quelle grandeur,

quelles armes, quelle puissance présentait donc
ce squale géant qui exerçait ses ravages au mi-
lieu de l'Océan , à cette époque reculée au delà

des temps historiques, où la mer couvrait en-

core la France, ou, pour mieux dire, la Gaule

méridionale, et baignait de ses eaux les hautes

sommités de 5a chaîne des Pyrénées ! Et que

l'on ne dise pas que cet animal remarquable

était de la famille ou du genre des squales,

mais qu'il appartenait à une espèce différente

de celle des requins de nos jours. Tout œil

exercé à reconnaître les caractères distinctifs

des animaux , et surtout ceux des poissons

,

verra aisément su? la dent fossile des environs

de Dax , non-seulement les traits de la famille

des squales, mais encore ceux des requins pro-

prement dits. Et si, rejetant des rapports que

l'on regarderait comme trop vagues, on voulait

rapporter cette dent de Dax à un des squales

dont nous allons nous occuper, on l'attribuerait

à une espèce beaucoup plus petite maintenant

que celle du requin , et on ne ferait qu'augmen-

ter l'étonnement de ceux qui ne s'accoutumeit

pas à supposer vingt-trois mètres de longueur

dans une espèce dont on ne voit aujourd'hui

que des individus de dix mètres.

Au reste, dans ces parties de l'Océan que

ne traversent pas les routes du commerce , et

dont les navigateurs sont repoussés par l'âpretp

du climat, ou par la violence des tempêtes, ne

pourrait-on pas trouver d'immenses requins

qui, ayant joui, dans ces parages écartés, d'une

tranquillité aussi parfaite, ou, pour mieux dire,

d'une impunité aussi grande
,
que ceux gui ia*
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festaient, il y a plusieurs milliers d'années, les

bords des Pyrénées, y auraient vécu assez

longtemps pour y atteindre au véritable degré

d'accroissement que la nature a marqué pour

leur espèce? Quoi qu'il en soit, il n'est pas in-

différent, pour riiistoire des révolutions du

globe, de savoir que les animaux marins dont

on trouve la dépouille fossile aux environs de

Dax, étaient de véritables requins, et avaient

plus de soixante- dix pieds de longueur.

LE SQUALE TRÈS-GRAND '.

Sqiialus maximus, Linn., Grael., Lac; Selacbe maxi-

mus, Cuv. '.

Ce squale mérite bien le nom qu'il porte, il

parvient, en effet, à une grandeur presque

aussi considérable que celle du requin. Il vo-

gue, pour ainsi dire, sou égal en volume et en

puissance; et il partage en quelque sorte son

empire dans les froides mers qu'il habite. Plu-

sieurs auteurs ont même écrit que ses dimen-

sions surpassaient celles du requin : mais nous

sommes persuadés que la supériorité resterait

à ce dernier, si l'on pouvait comparer le requin

et le très-grand, parvenus l'un et l'autre à leur

entier développement. L'opinion contraire n'a

été adoptée que parce que le très-grand, beau-

coup moins répandu dans les mers que le re-

quin, ne s'éloigne guère du cercle polaire. Beau-

coup moins troublé
,
poursuivi, attaqué, dans

les mers glaciales et reculées qu'il préfère , il

y parvient assez fréquemment à un degré d'ac-

croissement très-avancé; et, à proportion du

• Le chien de mer hès-grnnd, DaubiMiton, Enc. luéth. —
iSqnaliis ileatibus conicis.pinnà dors.ili antei-iore m.ijore, r-

Ot. Fiib. Faim. Groeiil. p. (."O, n.'M.— f.e très-grand chien
de mir, Broussoniiet , Méni. de TAcad. des Se, 1780. — Le
chiendc mer très-grand. Bunnaterre, pi. de TEnc. mcth. —
Brugd. (;unuer, Act. nidros. 3, p. 33, t- 2, '. — Pennaiit,
Zool. brit., t. 3, p. JOI.

Principales dimensions du squale I ràs-grand décrit dans
la ZjoI. brit., à l'endroit que nous venons de citer.

pi. p«.

Longueur totale 26 4

Longueur de la première n;igeoire du dos 3 |

Longueur des nageoires pectorales 4
Longueir des nagt-^iires ventrales 2
Longueur du lobe supérieur de la nageoire de la

q'ieue 3
Longueui du lobe iiiférieur de la même nageoire. . 5

* M. Cuvier place ce squale dans une division particulière
qu'il établit sous le nom de PtiLEaiNS (Selache), camain^e
par la forme uu corps qui ist semblable à celle des requins,
la présence des evcuts , la petitesse et le grand nombre des
dents, la large ouverlure des branchies qui sont aasez gran-
de» pour entourer presque tout le cou. D,

nombre des individus de chaque espèce , il est

par conséquent moins ordinaire de rencontrer

de vieux requins que de vieux squales très-

grands. D'ailleurs, on a presque toujours re

gardé la longueur de dix mètres, ou de trente

pieds, comme la limite de la grandeur pour le

requin; et ce dernier poisson nous parait .

d'après tout ce que nous avons dit
,
pouvoir

présenter même aujourd'hui, et dans des para-

ges peu fréquentés, une dimension beaucoup

plus étendue.

Mais si le très-grand ne doit être placé qu'a-

près le requin dans l'ordre des grandeurs et des

forces , il précède tous les autres squales , et

c'est vers trente pieds qu'il faut supposer l'ac-

croissement ordinaire de cet animal. Les habi-

tudes et la conformation de ce poisson ressem-

blent beaucoup à celles du requin; mais il en

diffère par les dents qui ne sont pas dentelées,

et qui, beaucoup moins aplaties que celles de

presque tous les autres squales, ont un peu la

forme d'un cône. On en trouve de pétrifiées

,

mais beaucoup plus rarement que de celles du

requin. La seconde nageoire du dos, plus petite

que la première, est d'ailleurs placée plus près

de la tète que la nageoire de l'anus; et enfin

l'on voit de chaque coté de la queue, et près

de sa nageoire, une sorte d'appendice, ou de

saillie longitudinale , et comme carénée. Au
reste , la peau est , comme celle du requin

,

épaisse, forte, tuberculeuse, et âpre au tou-

cher.

Nous venons de voir que le très-grand ne

quittait guère les mers glaciales et arctiques.

Cependant des tempêtes violentes, la poursuite

active d'une proie, la fuite devant un grand

nombre d'ennemis , ou d'autres accidents , le

chassent quelquefois vers des mers plus tem-

pérées. Nous citerons , entre plusieurs exem-

ples de ces migrations, celui d'un squale très-

grand dont j'ai vu la dépouille à Paris en 1 788,

et dont on y montra au public la peau préparée

sous le nom de peau de baleine, jusqu'à ce que

le propriétaire de cette dépouille m'eût de-

mandé le véritable nom de cet animal. Ce pois-

son avait échoué sur le sable à Saint-Cast, près

de Saint-Malo, en décembre 17 87. Il fut re-

morqué jusqu'à ce dernier port, où il fut acheté

par M. Delattre, de qui je tiens ces détails. Au

moment où ce poisson fut pris, il avait trente-

trois pieds de longueur totale, sur vingt-quatre

pieds de circonférence à l'endroit de sa plus
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grande grosseur '. Mais la dessiccation et les

autres préparations que l'on fut obligé de faire

subir à la peau , avaient réduit cette dépouille

à de plus petites dimensions ; et lorsque je l'exa-

minai, elle n'avait plus que vi'igt-cinq pieds de

longueur. En voyant ces restes , on n'était pas

étonné que les squales très-grands pussent ava-

ler de petits cétacées tout entiers, ainsi que

l'ont écrit plusieurs naturalistes.

LE SQUALE POINTILLÉ

Squalus punctulatus, Lacep. '.

C'est M. Leblond, voyageur naturaliste, qui

nous a fait parvenir de l'Amérique méridionale

un individu de cette espèce. Ce squale poin-

tillé habite, comme la raie tuberculée, les mers

voisines de la Guiane. Ce cartilagineux a une

nageoire de l'anus, et n'a point d'évents. Il

appartient donc au premier sous -genre des

squales; et il est aisé de voir par ce que nous

allons dire de sa forme extérieure, combieîi il

diffère des espèces déjà comprises dans ce sous-

genre, où il faudra le placer entre le squale très-

grand et le squale glauque.

Sa tète est déprimée , et très-arrondie par

devant ; ses dents sont conformées comme cel-

les du squale roussette; on voit de chaque côté

cinq ouvertures branchiales; les nageoires pec-

torales sont assez grandes, et la partie anté-

rieure de leur base est presque aussi avancée

vers le museau que la troisième ouverture des

branchies. Les nageoires ventrales sont séparées

l'une de l'autre; la première nageoire dorsale

est placée au-dessus des ventrales , la seconde

plus près de la tête que celle de l'anus, et le

lobe inférieur de la caudale, très-éehancré.

On voit un roux uniforme sur le dessus du

corps et de la queue; et la partie inférieure de

l'animal présente un fauve plus foncé, parsemé

de petits points blancs, qui nous ont indiqué le

nom que nous avons cru devoir préférer pour

ce cartilagineux.

Au reste , nous devons prévenir que de cha-

que côté de la tête , et auprès de l'endroit où un

évent aurait pu avoir une ouverture, nous avons

' Lettre de M. Delattre à M. de Lacépède, du 20 août 1788.

' Selon M. Ciivier, ce poisson parait être le même que le

squale barbilloa de Broussunriet {Squalu.-^btirbatiis, Gmel.),

et que \e Squalus punctalu s, Schneiii, Parra pi. 34, fig. ii. D.

aperçu une dépression presque imperceptible

,

qui, malgré un examen attentif, ne nous a mon-
tré aucun orifice, mais que l'on voudrait peut-

être considérer comme l'extrémité d'un ivent

proprement dit. Nous ne croyons pas que l'on

dût adopter cette opinion , dont nous ne po'j-

vons pas cependant démontrer le peu de fonde.'

ment, parce que M. Leblond n'a envoyé au

Muséum d'histoire naturelle qu'une simple dé
pouille d'un squale pointillé. Mais quand bien

même le cartilagineux que nous venons de dé-

crire aurait des évents, et qu'il fallût le trans-

porter, si je puis m'exprimer ainsi, du premier

sous-genre dans le second, il n'en appartiendrait

pas moins à une espèce encore inconnue aux

naturalistes. Il faudrait l'inscrire après le squale

Isabelle, avec lequel il aurait des rappports

d'autant plus grands
,
que la première nageoire

dorsale de l'Isabelle s'élève, comme celle du
pointillé, au-dessus des ventrales. Il différerait

néanmoins de ce même poisson , en ce que les

ouvertures des évents de l'isabelle sont très-

grandes, pendant que celles du pointillé seraient

au moins très-petites. D'ailleurs l'isabelle a une

ligne latérale très-sensible. I! présente sur la

partie inférieure du corps et de la queue une

couleur beaucoup plus claire que celle du dos,

tandis que, par une disposition de nuances

très-rare sur les animaux , et particulièrement

sur les poissons, la couleur de la partie infé-

rieure de la queue et du corps du pointillé est

plus foncée que la teinte des parties supérieures

de ce dernier squale. Il n'a point de petites ta-

ches sur le ventre, comme le pointillé; il en

montre de plus ou moins grandes sur le dos

,

où la couleur du pointillé est au contraire très-

uniforme, et enfin on n'a vu jusqu'à présent l'i-

sabelle que dans quelques portions de la mer

Pacifique.

LE SQUALE GLAUQUE «.

Squalus glaucus, Giiiel., Lacep., Cuv. '.

Ce squale présente de très-belles couleurs

lorsqu'il est en vie. Tout le dessus de sa tête

,

* Cagnot blanc, dans plus, départ, mérid. — Haa e brand,

ea Norvège. ~ Blueshark, en Angleterre. — Chien de vicr

bien. Daubenton. Eiic.mélh.- Arttd.geti. 69, n. 13. syn.SS

— Muller, prodrom. Zool. dan. p. 39, n. 3!S, b. — Guuaer

» S<^lon M. Cavicr, ce poisson doit être placé daJis la divie

sion des Reiiuins pr^ prement dits. D.
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de son corps , de sa queue, et de ses nageoires,

est de ce bleu vcrdâtre auquel le nom de glau-

que a été donné, et qui est semblable à la

nuance la plus ordinaire de toutes celles que

présentent les eaux de la mer lorsqu'elles ne

sont pas agitées par les vents, ni dorées par les

rayons du soleil. Ce bleu verdâtre est relevé

par le blanc éclatant de la partie inférieure de

l'animal; et comme les anciens mythologues,

et les poètes voisins des temps héroïques, n'au-

raient pas manqué de voir dans cette distribu-

tion de couleurs la représentation du manteau

d'une divinité de l'Océan, ils auraient d'autant

plus adopté la dénomination de glauque, em-

ploycepar les naturalistes pourdésigner lesquale

dont nous nous occupons
,
qu'en indiquant la

nuance qui est propre à sa peau , elle leur aurait

rappelé le nom de Glaucus, un de leurs, demi-

dieux marins. Mais ce dieu de l'onde était pour

les anciens une puissance tutélaire, en l'hon-

neur de laquelle ou sacrifiait sur le rivage lors-

qu'on avait évité la mort au milieu des tempê-

tes ; et le squale glauque est un être funeste

,

aux armes meurtrières duquel on cherche à se

soustraire. En effet, ce squale a non-seulement

reçu la beauté, mais a encore eu la grandeur

eu partage. Il parvient ordinairement à la lon-

gueur de quinze pieds (près de cinq mètres)
;

et suivant Pontoppidan
,
qui a écrit VHistoire

naturelle de la Norvège, et qui a pu voir un

très-grand nombre d'individus de cette espèce,

le squale glauque a quelquefois dix brasses de

longueur '. II est d'ailleurs très-dangereux,

parce que sa couleur empêche qu'on ne le dis-

tingue de loin au raisieu des eaux
,
parce qu'il

s'approche à Timproviste, et qu'il joint à la

force due à sa taille toute celle qu'il peut tenir

d'une grande audace.

Act. nidros, 4, p. 1, tab. 1, fig. 1. — Voyage en Irlande d'Iig

gert Olafseiis.— Blocli, llist. nat. des iioissoiis, part. 3, |)1. 86.

— Squatiis Ascensioiiis, Osb. It. chin. p. 385. — Chien de

mer bleu, Boiiiiaerre, pi. di.* TEuc. méUi. — Cynocephalus

glaucus, Klein, miss. pisc. 3, p. 6, ti.2. — • Chien de mer
« bleu, g liens glaucus, • Rondelet, part, r 1. 13. c. 5. — Gi-s-

ner, Aqnat. p. f,09.— \Villughby.Icl)thy.49, tab. B. 8. — Uai.

pisc. \). 20. —S(jualtts glaucus, Ascagne, pi. d liist. nat., p. 7,

pi. 3t.

—

Chien de vier glauque, Broussomiet, Mém. de

lAcad. des Se, 1780. — Bine shark, Pennaiit,Zool.brit.,3,

p.84,n.5.— G/aMC!(S,Charleton,p. 127.— Ouhamel, Trait.'

des pêches, part. 2, sent. 9, p. 298. — t Glauque, id. canis

« carchari.is, vulgà requiem, i Paimier, dessins sur véliii du

Muséum dhist. nat. — Cagnot é/ew, Valmont de Boniare,

lîict. d'hist. nat.

* Suivant Ascagne, lorsqu'un squale glauque a huit pieds

^ long, il en a quatre de circonférence, et il pèse deux cents

livres.

Plusieurs voyageurs, et particulièrement

Plumier ', lui ont appliqué en conséquence les

dénominations que la puissance redoutable du

requin a fait donner à ce dernier, et ils l'ont

nommé Requiem et Carcharias.

Ses dents triangulaires , allongées et aiguës,

ne sont pas dentelées comme celles du requin

,

ni un peu coniques comme celles du très-grand :

on en trouve de fossiles dans un très-grand

nombre d'endroits; et cela ne doit pas surpren-

dre
,
puisque le glauque habite à toutes les la-

titudes, depuis l'ile de l'Ascension jusques aux

mers polaires. Sa première nageoire dorsale est

plus près de la tète que les nageoires ventrales
;

il a une fossette sur la partie supérieure de l'ex-

trémité de la queue ; le lobe supérieur de la

nageoire caudale est trois fois plus long que

l'inférieur ; et sa peau est moins rude que celle

de presque tous les autres squales.

LE SQUALE LONG-NEZ ^.

Squalus cornubicus, Lacep., Grael., Bloch '.

La longueur du museau de ce squale lui a

fait donner le nom qu'il porte. Ce museau est

d'ailleurs conique et criblé de pores. Les dents

sont longues et aiguës, et les yeux assez grands.

La première nageoire du dos est vers le milieu

de la longueur du corps ; la seconde , beaucoup

plus petite, a sa base plus près de l'extrémité

de la queue
,
que celle de l'anus qui l'égale

en étendue; celle de la queue se divise en deux

lobes, dont le supérieur est un peu plus long

que l'autre ; les pectorales occupent à peu près

le milieu de la distance qui sépare les nageoires

ventrales du bout du museau ; et, ce qu'il faut

surtout remarquer dans cet animal , la ligne

latérale qui commence au-dessus des yeux se

termine vers la nageoire caudale par un pli lon-

gitudinal.

Il paraît que le squale dont Duhamel * a

parlé en lui conservant le nom de Touille-Bœuf^

et celui que Pennant * a fait connaître, et qu'il

a désigné par la dénomination de BeaumariSj

' Dessins sur vélin déjà cités.

' Squnlus cornubicus, Linnée, éd. de GmcWn.— Chien de

mer nez, Broussoiinet, Mcm. de r.4cad. des Se, <7Sft.

—

Chien de mer nez , Bonn iterre, pi. de l'Enc. méth. — Por-

beagle, Borlase. Cornub. p. 263, t. 20, n. 4

» M- Cuvier rapporte ce squale à la division ou sous-genre

qu il établit sous le nom de L amies «m Touilles (/.«»»'<«)• D.

* Tuuille-bœuf. Duhamel, Traité des pêclics, 2, sect. 9.

5 Beaumaris shark, Pennant, Zco!. brit., p. t04, t. <7.
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ne sont que des variétés plus ou moins con-

stantes du long-nez, que l'on rencontre parti-

culièrement dans la mer qui baigne le pays de

Ciornouailles.

LE SQUALE PHILIPP '.

Squalus Port-Jackson , Laccp. ; Squalus Pliilippi

Schn.; Cestraciou Pliilippi, Cuv.

C'est pendant le voyage du capitaine Philipp

à Botany-Bay que l'on a vu ce squale dans le

port Jackson de la NouvcHe-Hollaude. J'ai cru

en conséquence devoir donner à ce poisson un

nom qui rappelât le navigateur à l'entreprise

duquel on en doit la connaissance. La confor-

mation de cet animal est remarquable. Auprès

des yeux on voit une proéminence dont la lon-

gueur est à peu près égale au huitième de la

longueur totale. L'intérieur de la bouche est

garni d'un très-gi'and nombre de dents dispo-

sées sur dix ou onze rangées. Les dents les

plus extérieures étaient les plus petites dans

l'individu péché dans le port Jackson. Peut-être

ces dents extérieures n'étaient-elles que des

dents de remplacement, substituées depuis peu

de temps à des dents plus anciennes , et qui se-

raient devenues plus grandes, si l'animal avait

vécu plus longtemps. Mais, quoi qu'il en soit,

cette infériorité de grandeur dans les dents ex-

térieures du squale philipp prouve évidemment

que les intérieures ne sont pas desthiées à les

remplacer, puisque jamais les dents de rempla-

cement ne sont plus développées que celles aux-

quelles elles doivent succéder; et ce fait ne

confirm.e-t-il pas ce que nous avons dit sur les

fonctions et la destination des différentes dents

du requin?

Au reste
;,
toutes les dents du squale philipp

ne sont pas aiguës et tranchantes; on en voit

plusieurs à la mâchoire supérieure , et surtout

à la mâchoire inférieure, cjui sont presque demi-

sphériques. Au devant de chacune des deux na-

geoires dorsales , est un aiguiilon très-fort et

assez long. La nageoire de l'anus est placée à

une égale distance des ventrales et de celle de

la queue, qui se divise en deux lobes , et dont

le lobe supérieur est plus long que l'inférieur.

Ce squale de la mer Pacifique est brun par-

dessus et blanchâtre par-dessous.

* Sriualus Poit-Jackson. Voyage du capitaine Philipp à
Botany-Bay.

L'individu décrit dans le Voyage du capi-

taine Philipp n'avait que deux pieds de long

,

et cinq pouces et demi dans sa plus grande lar-

geur.

LE SQUALE PERLON '.

Squalus cinereus, Gmtl., Lacep. '.

C'est mon confrère M.Broussonnet, membre
de i'Institut de France

,
qui a parlé le premier

de ce poisson dans le beau travail qu'il a publié

sur la famille des squales '. Il a donné à cet

animal le nom de Pcrlon , que nous lui avons

conservé. Ce cartilagineux est , dans sa partie

supérieure, d'un gris cendré , distribué commu-
nément comme le bleu verdâtre du glauque

,

auquel il ressemble d'ailleurs par sa peau moins

tuberculeuse et moins rude que celle de plu-

sieurs autres squales. Ses lignes latérales soiit

très-sensfbles. Mais ce qui sert principalenreut

à le faire distinguer des poissons de son goure

,

c'est qu';l n'a qu'une nageoire dorsale
,
placée

à peu près vers le milieu du corps , et surtout

qu'au lieu de cinq ouvertures branchiales , il en

présente sept de chaque côté. Les voyageurs

qui pourront le voir dans les différentes cir^

constances de sa vie, observeront sans doute

avec beaucoup d'intérêt quelle influence exerce

sur ses habitudes cette conformation particu-

lière de SCS organes respiratoires.

LE SQUALE ROUSSETTE *.

Squalus Canicula, Gmel., Cuv. ',

Occupons-nous maintenant des squales qui

< Chien de mer perlon, Broussonnet, Mém. de l'Acnd.des

Se, i7S0. — Squalus cinereus , Linnée, éd. de Gmelin.—

Chien de mer perlvn, Bonnaterre, pi. de l'Enc. métli.

».\I. Cnvicr pense que probablement le pcrloaiSfiiialKs

cinereus) apparUent à îa division des requins pro;)remeî:it

dits, dans le genre des sqnales. D.

» Dans le volume déjà cité des Mém. de l'Acad. des Se.

* Noms donnés au mâle et à la femelle.

Chat marin, dans plus, départ, mérld. — Pescc cjaito,

dans plus, endroits de ritalie. — Haay, sur plus, cotes des

Indes oric ntJles. — Chien de mer roussette, Broassonnet,

Mém. del'Acad. des Se.. HîîO. — Id. DaubeiUcu, Eue. méth.

— Id. Bonnaterre, pi. de l'Enc. méth.

Noms donnés uniquement au ^ndle,

Pioussette tigrée. — Rough-hound et morgatj, en An-

5 Cette espèce, celle du Rochier, et les Squales pointillé,

dentelé et tigré , forment . dans le Régne animal de M. Cu-

vier, une petite division sous le nom ûe^otss^T!ZS,Scyl-

Hum. D.
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ont une nageoire de l'anus comme ceux que

nous venons d'examiner, mais qui ont en même
temps derrière chaque œil un évent dont ces

derniers sont dénués , et dont nous avons ex-

posé l'usage en traitant de la raie bâtis. Le

premier animal qui se présente à notre étude

,

dans le sous-genre dont nous allons parler, est

la roussette.

On a observé , et M. Broussonnet a particu-

lièrement remarqué que , dans les squales en

général , ainsi que dans plusieurs autres ani-

maux carnassiers , et surtout parmi les oiseaux

de proie , la femelle est plus grande que le mâie.

JXous retrouverons cette même différence de

grandeur dans plusieurs autres genres ou espè-

ces de poissons ; et peut-être cette supériorité

de volume que les femelles des poissons ont

sur leurs mâles, n'a-t-elle lieu que dans les espè-

ces où les œufs parviennent , dans le ventre de

la mère, à un accroissement très-consid érable,

ou s'y développent en très-grand nombre. Mais,

quoi qu'il en soit, c'est principalement dans

l'espèce du squale roussette que se montre cette

inégalité de dimensions entre le mâle et la fe-

melle. Elle y est même assez grande pour que

plusieurs auteurs anciens et plusieurs natura-

listes modernes les aient considérés comme for-

mant deux espèces distinctes , dont on a nom-

mé une le grand Chat de mer^ ou Chien ma-

rin (Canicula vel Catulus major), et l'autre le

glelerre. — Squalus catulus, L'mnée, éd. de Gmelin. (Le

professeur Gmelia n'est pas éloigné de considérer ce squale

comme le mâle de la rouSîetifc proprement dite.) — « Squa-

t lus dorso vario, piiiuis veutralibus concrelis, > Arted. gen.

69, syn. 97. — Mùller, prodrom- Zoolog. danic. p. 38, n. 514.

— Gronov. mus. 2, n 199- — Bloch, Hist. nat. des poissons,

pi. 414. — « Gdleus, dorso pulverulento tautillùin rubente, j

Klein, miss. pisc. 5, p. 10. n. 6. — Galeus stellaris min.,

Bélon, Aqual. p. 74. — Aldrov. pisc p. 590, f. 2. — Catulus
minor, Willushliy, Ichtliy. p. 64, tab. B, 4, fig. 2. — Id. Rai,

pisc. p. 22, n. 13. — Catulus et catulus minor, Salvian.

Aquat. 137 b, et 138 a , lib. 32 ; et «38 b, lib. 8, 13 et 29.—
Lesser dog-fl.sli, Pennant, Brit. Zool. 5, p. 90, n. 9. — Gun-
ner, Âct. uidros. 2, p. 233, tab. 1, a.

Noms donnés uniquement à la femelle.

Scorzone, à Rome.— Bounce, en Angleterre. — Sgualus
catulus, Liiinée, é^l. de Gmelin. — f Squalus varius Iner-

I' mis, piimà ani medià iuteranum caudamque pinnalam , »

Artedi, geii.68,syii. 97. — « Galeus capite rostroque brevis-

« simis, etc. » Klein, miss. pisc. 3, p. 10, n. i. — Squalus
conductus, Oslieik, Iclithyal. 70. — Salviaa. Aquat. p. 137.

— Aldrov. pisc. p. 390. — Jonston, pisc. p. 23, tab. 8, Hg. 1.

— Catulus Diajor vuUjdris, Willugliby, Ichth. p. 62. — /d.
Rai, pisc. p. 22. —Roussette, canicula Aristotelis. Rontie-
let, part. », 1. 13, c. 6. — Gesu. Aquat. p. \&i. — Gre.ater

dog-ftsh , Pennant , Brit. Zool. 3, p. 88, n. 8. — Aristot. 1. 6,

0. «0 et 11. — Roussi Itr , Vahnont de Bomare, Dict. d'hlat.
uat. — tioussclte

, dessins sur vélin, du Muséum d'hist. nat.

petit Chat de mer, ou petit Chien marin (Ca-

nicula vel Catulus minor).

Ces auteurs se sont d'ailleurs déterminés a

établir cette séparation, parce que le mâle et la

femelle du squale roussette ne se ressemblent

pas dans la position de leurs nageoires ventra-

les, ni dans la disposition de leurs couleurs.

Mais , lorsqu'on aura pris la peine d'examiner

un assez grand nombre de loussettcs mâles et

femelles, de peser les observations des naviga-

teurs et de comparer les descriptions des natu-

ralistes , on adoptera facilement avec nous l'o-

pinion de M. Broussonnet
,
qui ne regarde les

différences qui séparent le grand et le petit chat

de mer que comme le signe de deux sexes , et

non pas de deux espèces distinctes. Le grand

chat de mer, ou la canicule marine, est la rous-

sette femelle , et le petit chat marin est la rous-

sette mâle.

La roussette femelle l'emporte donc sur le

mâle par l'étendue de ses dimensions. Cepen-

dant , comme les attributs caractéristiques de

l'espèce résident toujours par excellence dans

les mâles, nous allons commencer par décrire

le mâle de la roussette.

La tète est grande, le museau plus transpa-

rent que dans quelques autres squales*, l'iris

blanc et la prunelle noire. Les narines sont re-

couvertes , à la volonté de l'animal
,
par une

membrane qui se termine en languette déliée et

vermiculaire. Les dents sont dentelées et garnies,

aux deux bouts de la base de la partie émïullée,

d'une pointe ou d'un appendice dentelé; ce qui

donne à chaque dent trois pointes principales.

Elles forment ordinairement quatre rangées, et

celles du milieu de chaque rang sont les plus

longues. Les nageoires ventrales se touchent de

très-près, et sont
,
pour ainsi dire , réunies; la

place qu'elles occupent est d'ailleurs plus rap-

prochée de la tête que celle de la première na-

geoire dorsale. La seconde nageoire du dos est

située au-dessus de celle de l'anus ; la nageoire

caudale est étroite et échancrée , et la longueur

de la queue surpasse celle du corps propre-

ment dit.

La partie supérieure de l'animal est d'un

gris brunâtre, mêlé de nuances rousses ou rou-

ges, et parsemé de taches plus ou moins gran-

des, dont les unes sont blanchâtres et les autres

d'une couleur très-foncée.

* Voyez au sujet de la transparence dei poi»sons, le Dis'

cours sur la nature de cet animaux.
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Ce mâle a communément deux ou trois pieds

de langueur.

Voici maintenant les différences que pré-

sente la femelle.

Premièrement , sa longueur est ordinaire-

ment de trois à quatre pieds.

Secondement , la tète est plus petite à pro-

portion du volume du corps.

Troisièmement, les nageoires ventrales ne

sont pas réunies.

Et quatrièmement, les couleurs de la partie

siipérieure du corps ne sont pas toujours distri-

buées comme celles du mâle : les taches que

cette partie présente ressemblent quelquefois

davantage à celles que l'on voit sur la peau d'un

léopard ; et ces taches sont souvent rousses ou

noires, mêlées à d'autres taches cendiées.

Telles sont les formes et les nuances qu'of-

frent le mâle et la femelle.

Mais ne considérons plus que l'espèce, et in-

diquons ses habitudes.

La roussette est très-vorace : elle se nourrit

principalement de poissons , et en détruit un

grand nombre ; elle se jette même sur les pê-

cheurs et sur ceux qui se baignent dans les eaux

de la mer. Mais, comme elle est moins grande

et plus faible que plusieurs autres squales, elle

n'attaque pas le plus souvent ses ennemis à

force ouverte ; elle a besoin de recourir à la ruse,

et elle se tient presque toujours dans la vase,

où elle se cache et se met en embuscade comme
les raies

,
pour surprendre sa proie : aussi est-il

très-rare de pêcher des individus de cette es-

pèce qui ne soient couverts de fange.

La chair de la roussette est dure, et répand

une odeur forte qui approche de celle du muse.

On en mange rarement; et larsqu'on veut s'en

nourrir, ou la fait macérer pendant quelque

temps dans l'eau. Mais sa peau séchée est très-

répandue dans le commerce; elle y est connue

sous le nom de peau de Roussette , peau de

Chien de tner, peau de chagrin. Les petits tu-

bercules dont elle est revêtue la rendent très-

propre à polir des corps très-durs , du bois, de

l'ivoire et même du fer; et, comme celle du re-

quin , elle est employée non-seulement à faire

des liens , mais encore à couvrir des malles , et,

après avoir été peinte en vert ou en d'autres

couleurs , à garnir des étuis sous le nom de ga-

luchat. Il ne faut cependant pas confondre ce

galuchat commun avec celui que l'on obtient eu

préparant la peau de la raie sepheu, duquel les

1.

grains ou tubercules sont plus gros , et dont
nous avons parlé dans l'arUcle de cette raie. Ce
second galuchat, plus beau et plus recherché,
est aussi plus rare , la sephen n'ayant été pê-
chée que dans un petit nombre de mers et le

squale roussette habitant non-seulement dans la

Méditerranée
,
mais encore dans toute l'étendue

de l'Océan
, depuis un cercle polaire jusqu'à

l'autre, et depuis les Indes occidentales jus-

qu'aux grandes Lides, d'où un individu de
cette espèce a été envoyé dans le temps à La
Haye sous le nom de Haay\
On retire par la cuisson une assez grande

quantité d'huile du foie de la roussette. Mais il

paraît qu'il est très-dangereux de se nourrir de
ce viscère, que les pêcheurs ont ordinairement

le soin de rejeter avant de vendre l'animal. Le
séjour de la roussette dans la fange, l'infério-

rité de sa force et la violence de son appétit,

peuvent lobliger à se contenter souvent d'une

proie très -corrompue, d'aliments fétides, et

même de mollusques ou d'autres vers marins
plus ou moins venimeux, qui altèrent ses hu-

meurs, vicient particulièrement sa bile, don-

nent à son foie une qualité très-malfaisante, et

rendraient aussi plus ou moins funeste, dans

plusieurs circonstances , l'usage intérieur d'au-

tres parties de cet animal -. Mais, quoi qu'il en

soit, nous croyons devoir rapporter ici les ob-

servations faites par M. Sauvages, habile mé-

decin de Montpellier, sur les effets d'un foie de

roussette pris intérieurement^. Un savetier de

Bias auprès d'Agde , nommé Gervais, mangea
d'un foie de ce squale , avec sa femme et deux

enfants , dont l'un était âgé de quinze ans , et

l'autre de dix. En moins d'une demi-heura, ils

tombèrent tous les quatre dans un grand assou

pissement , se jetèrent sur de la paille , et ce no

fut que le troisième jour qu'ils revinrent à eu.x

assez parfaitement pour connaître leur état. Ils

furent alors plus ou moins réveillés , suivant

qu'ils avaient pris une quantité moins grande

ou plus considérable de foie. La femme, qui

en avait mangé le plus, fut cependant la pre-

mière rétablie. Elle eut , en sortant de son som-

meil, le visage très-rouge; et elle ressentit le

' Cet individu desséché fait partie de la collection cédée à

la France par la Hollande.

^ Nous ne saurions trop recommander de vider avec la plus

grande attention les poissons dont on veut manj^er, lorsqu'ils

se sont nourris d'aliments corrompus ou de vers marins.

« Dissertation sur les aniiuaux venimeux, couronnée par

l'Académie de Rouen, en 1745.
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lendemain une démangeaison universelle
,
qiu

ne passa que lorsque tout son épidémie se fut

séparé du corps en lames plus ou moins gran-

des , excepté sur la tête , où cette exfoliation

eut lieu par peiites parties , et n'entraîna pas la

chute des cheveux. Son mari et ses enfants

éprouvèrent les mêmes effets.

La roussette est très-féconde; elle s'accouple

plusieurs fois ; elle a plusieurs portées chaque

année, et, suivant la plupart des observa-

teurs , chaque portée est de neuf à treize petits :

on a même écrit qu'il y avait quelquefois des

portées de dix-neuf jeunes squales : mais peut-

être a-t-on appliqué faussement à la roussette

ce qui paraît vrai du Rochier, avec lequel elle

a de très-grands rapports , et auquel le nom de

Roussette a été aussi donné.

Les œufs qui éclosent dans le ventre de la

mère , au moins le plus souvent , sont sembla-

bles à ceux du requin : on les a également com-

parés à des sortes de coussins , de poches , de

bourses ; et ces coques membraneuses sont éga-

lement terminées, dans leurs quatre angles,

par un filament délié , et treize ou quatorze fois

plus long que l'œuf proprement dit. Plusieuis

auteurs anciens ont cru , d'après Aristote
,
que

ces filaments si allongés étaient creux et for-

maient de petits tuyaux ; mais , dans quelque

état qu'on observe ces sortes de cordons , on les

trouve toujours sans aucune espèce de cavité '

.

Lorsque les roussettes mâles sont accouplées

avec leurs femelles, elles les retiennent avec

des crochets ou des appendices mobiles placés

auprès de l'anus , comme les mâles des autres

squales et des raies se tiennent collés contre leurs

femelles : mais l'organisation intérieure de ces

appendices est plus simple que celle des parties

analogues de la bâtis : on n'y voit que trois car-

tilages , dont deux ont une très-grande dureté.

La roussette étant répandue dans toutes les

mers , sa dépouille a dû se trouver et se trouve

en effet fossile dans un grand nombre de con-

trées. Ses dents sont surtout très-abondantes

dans plusieurs endroits 5 on en voit dans pres-

que toutes les collections : elles y ont porté

longtemps le nom de Glossopètres , ou de Lan»

gués pétrifiées , donné à celles du requin ; et

,

ayant une forme plus allongée que ces derniè-

res, elles ont même dû être prises moins diffi-

cilement pour des langues converties en pierres.

* Voyez Rondelet, à l'endroit déjà cité.

HISTOIRE NATURELLE

Parmi celles que renferme le Muséum d'histoire

naturelle , il y en a de très-grandes. Nous avons

mesuré la plus grande de toutes , et nous nous

sommes assurés que l'un des deux côtés les

plus longs de la portion émaillée de cette dent

triangulaire avait, par le moyeu de ses petites

sinuosités , une longueur de soixante-dix-huit

millimètres'. Nous avons désiré ensuite de con-

naître, comme nous l'avions cherché pour le

requin, la proportion la plus ordinaire entre les

dimensions des dents et celles de l'animal con-

sidéré dans son entier : mais
,
quoique nous

ayons été à même d'examiner un grand nombre

de roussettes , nous en avons observé trop peu

de parvenues à un grand degré de développe-

ment, pour que nous ayons pu croire avoir

trouvé cette proportion très-variable dans les

très-jeunes squales , même lorsque leurs lon-

gueurs sont égales. Nous pensons cependant

qu'en général les dents des roussettes sont plus

petites que celles des requins , relativement à

la grandeur totale du squale. Mais de peur de

dépasser la limite du vrai , supposons ce qu'il

est difiicile de constater, et admettons, pour les

roussettes et pour les requins, le même rapport

entre les dimensions de l'animal et celles de

ses dents. D'après la proportion que nous avons

adoptée pour les requins, la roussette à laquelle

a appartenu la dent fossile que nous avons me-

surée dans le Muséum, a dû être deux cents

fois plus longue que l'un des plus grands côtés

de la partie émaillée de cette dent , et par con-

séquent avoir un peu plus de quinze mètres et

demi ( cinquante pieds ) de longueur. Cette

énorme extension étonnera sans doute dans une

espèce dont on ne voit plus que des individus de

quelques pieds : mais la dent fossile qui nous

a fait admettre cet immense développement, a

tous les caractères des dents des roussettes; et si

on voulait la rapporter à d'autres squales qui ont

« Autres dimensions de la grande dent fossile

de roussette.
milliro. po. lig.

Plus grande largeur de la partie émaillée "3 2 9

Longueur de l'une des pointes on appendices

dentelées placées l'une à un bout de la b.ise. et

l'autre à l'autre ^^

Loiigui ur mesurée sur la face extérieure et con-

vexe, depuis lesommetde la dent jusqu'au som-

met de rangle rentrant formé par la base de la

portion émaillée ^^

Longueur mesurée sur la face concave et inté-

rieure, depuis le sommet de la denl jusqu'au

sommet de l'angle rentrant formé par la base

de la portion émaillée S®

45-
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aussi leurs dents garnies de trois pointes prin-

cipales , diminuerait-on la suiprise que peut

causer cette étendue de cinquante pieds que

nous proposons de reconnaître dans les ancien-

nes roussettes? Mais, quelle qu'ait été l'espèce

du squale dont cette dent fossile est une partie

de la dépouille, cette dent existe; elle a les di-

mensions que nous venons de rapporter; elle

indique un squale long au moins de quinze mè-

tres et demi ; et cette conséquence, réunie avec

celles que nous avons tirées de la grandeur

de la dent de requin trouvée aux environs de

Dax, ne sera-t-elle pas de quelque intérêt pour

ceux qui voudront écrire l'histoire des change-

ments physiques que la terre a éprouvés ?

LE SQUALE ROGHIER '.

Squalus stellaris et squ:ilus Catulus, Lino.

Lac. ».

Gmel.

Ce squale a été souvent confondu avec le

mâle ou la femelle de la roussette, que l'on a

pris souvent aussi pour le mâle ou la femelle

du rochier. Cette double erreur est venue de ce

que ces animaux ont plusieurs rapports les uns

avec les autres , et particulièrement de ce que

leurs couleurs assez peu constantes, et variant

non- seulement dans la nuance, mais encore

dans la grandeur et dans la distribution des ta-

ches, ont été plusieurs fois les mêmes sur le

rochier, et sur le mâle ou sur la femelle de la

roussette. Ces méprises ont donné lieu à d'au-

tres fausses applications. Lorsque
,
parexemple,

on a eu donné le nom de roussette mâle ou de

roussette femelle à un squale rochier, on n'a

pas manqué de lui attribuer en même temps les

habitudes de la roussette mâle ou femelle , sans

examiner si l'individu que l'on avait sous les

yeux, et que l'on revêtait d'une fausse déno-

mination, présentait réellement les habitudes

Piousseite, sur plus, côtes de France. — Catto rochiero,

crans plus, départ, mérid. — Chien de mer. Chat rochier,

Broussonuet, Mémoires de TAcad. des Se. 1780. — Id. Dau-

benton, Encyc. méth. — • Squalus cinereus, pinnis ventrali-

bus discretis, » Artedi, gen, 69, syn. 97. — Catulus maxi-
mus, Willugliby, p. .63. — Rai., p. 22. — Gesner, p. 169 —
199 ; et germ., fol. 80, b.— The grealer cat-fish, Edw. Glan.

p. 169, tab. 289. — Thegreater spotled cal-fish Pennant,

Brit. Zool. 3, p. 99, tab. 13, n. 4. — Petite, roussette, Chat
rochier, Duhamel, Traité des pêches, part. 2, sect. 9, p. 304,

pi. 22. — Chat rochier, canicula saxalilis, Rondelet, p. 1,

1. 15,0. 7. — Chien de mer. Chat rochier mdle, Bonnaterre,

p!. dcI'Enc. met.

» Du sous-genre Roussette . Scyllium dans le genre

SQUALE, suivant M. Cuvier. D.

auxquelles on le disait soumis. Pour éviter

toutes ces suppositions contraires à la vérité , il

ne faut pas perdre de vue la variabilité des cou-
leurs des roussettes et du rochier, et il ne faut

distinguer ces espèces que par les formes et non
pas par les nuances qu elles montrent. Si nous
recherchons en conséquence les différences dans
la conformation qui séparent le rochier de la

roussette, et si nous rassemblons en même
temps les traits qui empêchent de le confondre

avec les autres squales , nous trouverons que
ses narines sont fermées en partie par deux lo-

bules, dont l'extérieur est le plus grand et cha-

griné; que son museau est un peu plus allongé

que celui de la roussette, et que sa queue est

plus courte à proportion de la longueur du

corps, que celle de ce dernier animal. Il par-

vient d'ailleurs à une grandeur plus considé-

rable que le mâle, et même quelquefois que la

femelle de la roussette; et voilà pourquoi \Yil-

lughby et d'autres auteurs , en nommant la

roussette mâle le petit Citât de mer, en appe-

lant la roussette femelle, qu'ils ont prise pour

une espèce particulière
,
grand Chat de mer,

ont réservé pour le rochier la dénomination de

très-grand Chat marin.

La première nageoire dorsale est plus près de

l'extrémité de la queue que du bout du museau
;

la seconde, presque aussi grande que la pre-

mière, et plus éloignée de celle-ci que la na-

geoire de la queue, est placée, au moins le plus

souvent, en partie au-dessus et en partie au

delà de la nageoire de l'anus.

Communément le rochier est d'une couleur

grise ou roussâtre , avec des taches noirâtres,

rondes , inégales , répandues sur tout le corps

,

et plus grandes que les taches qui sont semées

sur le dos de la roussette mâle , ou groupées sur

celui de la roussette femelle.

La roussette vit dans la vase et parmi les al-

gues; elle s'approche des rivages : le rochier

s'en tient presque toujours éloigné ; il préfère

la haute mer; il aime à habiter les rochers, où

il se nourrit de mollusques, de crustacées et de

poissons, et qui lui ont fait donner le nom de

Rochier, de Chai rochier, de Chat marin des

rochers. Aussi tombe-t-il moins souvent dans

les pièges des pêcheurs, et est-il pris moins fré-

quemment, quoique cette espèce soit assez

nombreuse , chaque femelle, suivant M. Brous-

sonnet, qui a très-bien observé ce squale, por-

tant dix-neuf ou vingt petits à la fois. On le re-
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cherche cependant, parce que sa peau est

employée dans le commerce aux mêmes usages

et sous le même nom que celle de la roussette,

et que sa chair est un peu moins désagréable

au goût que la chair de ce dernier animal. On
le pèche avec des haims , ainsi qu'avec des filets

ou demi-folles * , connus dans la Méditerranée

sous la dénomination de roussetières , de brele-

lières, ou de bretelles; et, dans quelques pa-

rages, on les prend dans les mêmes filets que
le Scombre, auquel le nom de Thon a été

donné.

LE SQUALE MILANDRE 2.

Squalus Galeus, Lacep., Grael., Blainv. '.

Ce squale parvient à une longueur assez con-

sidérable; et voilà pourquoi, sur plusieurs des

rivages de la Méditerranée , on l'a nommé La-
miola , c'est-à-dire petit requin. On n'a pas cru

devoir le comparer à un animal moins grand.

Le milandre a le museau aplati et allongé. Ses

dents nombreuses
,
placées sur plusieurs rangs,

et un peu inclinées vers l'angle de la gueule le

plus voisin, ont une forme particulière qui seule

peut faire distinguer ce cartilagineux de tous les

autres poissons de sa famille : elles sont apla-

ties, triangulaires et dentelées , comme celles

du requin ; mais elles présentent siu* un de leurs

bords verticaux une profonde échancrure qui y
forme un grand angle rentrant, et dont les côtés

sont dentelés. Nous avons fait graver la figure

d'une grande mâchoire de milandre, qui fait

partie de la collection du Muséum d'histoire na-

turelle, et dont les dimensions doivent faire

supposer, dans le squale auquel elle a appar-

* Voyez, à l'aiti. le de la Ka'xe bouclée, la description de
la Folle et de la dimi-Foile.

* Cagnol, Milandre, dans plus, départ, mérid. — Pal,
dans qiieliiues endroits de France et d Ualie. — LamuUa,
dans d'autres contrées de l'Italie. — Tope, en Angleterre. —
Chien de mer milandre, Broussonnet, Mém. de l'Acad. de»

Se. 1780. — Id. Dauhenton, Enc. mélh. — Squalus galeus,

Linnée, éd. de Gmelin. — « Squalus naribusori vicinis, fora-

minibus ad oculos, » Artedi, gen. 68. n. 9, syn.97. — Chien
de mer milandri', Bonnalerre. pi. de l'Enc. niétli. — Klein,

miss, tjisc. 3, p. 9, n. 3. — Arist., Hist. anim., 1. 6, c. H. —
Canicula. Plîn., Hist. mundi, 1. 1, c. 46; et 1. 32, c. M. —
Canosa, Salv. Aquat., p, 132. — Gesn. Aquat., p. <67. le.

anim., p. 144. Thierb., p. iO.—Milandre, Rondelet, part, i,

1.15, c. 4. — Aidrov. pisc, p. 388. — Jonston, pisc. p. 23,

tab. 8, fig. 4.
—

-SVillugliby, Ichlh., p. 51, tab. B, 6, fig. I. —
Canis galeus. Rai., pisc. p. 30, n. 3.— Tope, Pennant, Brit.

Zool. 3. p. 98. n. 43. — Milandre, Duhamel, Traité des pè-

ches, part. 3, sect. 9, p. 299, pi. 20, tig. \ et 2.

* Ce poisson sert de type à un sous-genre de squales nom-
me MiLiNDBB, galeus par H. Cavier. D.

NATURELLE

tenu
, au moins une longueur de plus de quatre

mètres
( douze pieds trois pouces huit lignes ).

C'est donc avec raison qu'on a rapproché ce
squale du requin, sur l'échelle des grandeurs
auxquelles parviennent les différentes espèces

de son genre.

Le milandre a d'ailleurs la langue arrondie et

assez large ; les narines placées près de l'ouver-

ture de la bouche , et en partie fermées par un

lobule court; les évents très-petits et d'unie

forme allongée; les nageoires pectorales lon-

gues, et légèrement échancrées à leur extré-

mité.

La première nageoire dorsale est presque

également éloignée de la base des pectorales et

de celle des ventrales; et la seconde est située

en partie au-dessus et en partie au-devant de

la nageoire de l'anus
,
qui est moins près de

cette ouverture que de la nageoire de la queue.

Cette dernière nageoire est, au reste, divisée

en deux lobes inégaux, et la peau est chagrinée,

ou revêtue de petits tubercules.

M. Broussonnet, qui a décrit un individu de

cette espèce dans le port de Cette, assure,

d'après le témoignage des marins
,
que la chair

du milandre est très-dure et répand une odeur

très-désagréable. On la fait cependant quelque-

fois sécher; « mais l'abondance et le bon mar-

« ché de cet aliment, dit ce naturaliste, peuvent

« seuls déterminer des pêcheurs affamés à s'en

« nourrir. »

D'un autre côté, le milandre doit être moins

fréquemment et moins vivement recherché que

plusieurs autres squales, parce qu'on ne peut

le pêcher qu'avec beaucoup de précautions. Il

est en effet très-fort et très-grand ; et n'étant

pas très-éloigné du requin par sa taille, il est,

comme lui, très-féroce, très-sanguinaire et très-

hardi. Sa voracité et son audace lui font même
quelquefois oublier le soin de sa sûreté, au point

de s'élancer hors de l'eau jusque sur la côte, et

de se jeter sur les hommes qui n'ont pas encore

quitté le rivage. Nous croyons en conséquence,

et avec Rondelet
,
que le milandre est le squale

auquel Pline donne le nom de Canicula, et que

cet éloquent écrivain peint avec des couleurs si

vives, attaquant et immolant les plongeurs

qu'il surprend occupés à la recherche du corail,

des éponges, ou d'autres productions marines.

C'est un combat terrible, selon Pline, que celui

qu'il livre au plongeur dont il veut faire sa

proie. Il se jette particulièrement sur les parties
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du corps qui frappent ses yeux par leur blan-

cheur. Le seul moyen de sauver sa vie est d'aller

avec courage au-devant de lui , de lui présenter

un fer aigu , et de chercher à lui rendre la ter-

reur qu'il inspire. L'avantage peut être égal de

part et d'autre, tant qu'on se bat dans le fond

des mers ; mais à mesure que le plongeur gagne

la surface de l'eau, son danger augmente; les

efforts qu'il fait pour s'élever s'opposent à ceux

qu'il devrait faire pour s'avancer contre le

squale, et son espoir ne peut plus être que dans

ses compagnons, qui s'empressent de tirer à eux

la corde qui le tient attaché. Sa main gauche

ne cesse de secouer cette corde en signe de dé-

tresse , et sa droite , armée du fer, ne cesse de

combattre. Il arrive enfin auprès de la barque,

son unique asile ; et si cependant il n'est re-

monté avec violence dans ce bâtiment, et s'il

n'aide lui-même ce mouvement rapide en se re-

pliant en boule avec force et promptitude, il est

englouti par le milandre, qui l'arrache des mains

mêmes de ses compagnons. En vain ont- ils as-

sailli le squale à coups redoublés de tridents;

le redoutable milandre sait échapper a leurs at-

taques , en plaçant son corps sous le vaisseau

,

et en n'avançant sa gueule que pour dévorer

l'infortuné plongeur.

Le milandre exerce son pouvoir secondaire

,

et néanmoins très-dangereux, non-seulement

dans la Méditerranée , mais encore dans l'Océan

d Europe, et dans plusieurs autres mers. Cette

espèce est très-répandue sur le globe ; et dcs-

lors la partie de sa dépouille la plus difiidle à

détruire , c'est-à-dire ses dents , ont dû se trou-

ver fossiles dans plusieurs contrées de la terre,

où , en effet, on les a rencontrées.

LE SQUALE ÉMISSOLE '.

Squalus Mustelus, Lacep., Gmel., Blainv. '; Mustelus

stellatus, Risso.

La forme des dents de ce poisson suflit pour

te distinguer de tous ceux que nous avons com-

* Éinissolp., dans plus, départ, mérid. — Pesce columbo,
dans pins, contrées de 1 Italie.

—

Smooth hound, Prickly

hound, tn Angleterre. — Chiiii de mer éiiusaole, Broua-
sonnet, Méin. de l'Acad. des Se. 1780.— Chien de mer émis-
sole, DanlientoiijEnc.méth.—Gronov. Zooph. 142. Gesner
Aqnat. 608. — Émissole, galeus lœvis, Rindelel. part. 1

1. 13, c. 2. — Mustelus lœvis, Salv. Aquat. 135, 136. — Mus-
telus lœvis pi imus, WiUughby, klnli., p. 60, tab. B, 4.

» Ce squale sert de type à une petite division de ce genre,

créé par M. Cuvier sous le nom d'ÉMissoLis, Musieli. D.

pris avec ce cartilagineux dans le second sous-

genre des squales. Très-comprimées du haut eu
bas et seulement un peu convexes , très-serrées

les unes contr-e les autres, figurées en losange,

ou en ovale, ou en cercle, ne s'élevaut en pointe

dans aucune de leurs parties , et disposées sur

plusieurs rangs avec beaucoup d'ordre , elles

paraissent comme incrustées dans les mâ-

choires, forment une sorte de mosaïque très-ré-

gulière, et obligent à placer la bouche de l'ani-

mal parmi celles auxquelles on a donné le nom
ào. pavées. Nous avons déjà vu une conforma-

tion presque semblable dans plusieurs espèces

de raies , et dans le squale indien
,
que nous

avons appelé le Philipp.

L'émissole a d'ailleurs de nombreux rapports

de conformation avec le milandre, ainsi qu'avec

plusieurs autres cartilagineux de la même fa-

mille que nous avons décrits. Et pour achever

d'en donner une idée assez étendue, il suffit

d'ajouter que sa première nageoire dorsale est

presque triangulaire, et plus avancée vers la

tête que les nageoires ventrales
;
que ces der-

nières sont une fois plus petites que les pecto-

rales
;
que la seconde nageoire dorsale est une

fois plus grande que celle de l'anus, qui est à

peu près carrée ; et enfin que la nageoire de la

queue s'élargit vers son extrémité.

L'estomac de l'émissole est garni de plusieurs

appendices situés auprès du pylore, ce qui doit

augmenter sa faculté de digérer, t'es dents pou-

vant d'ailleurs broyer et diviser les aliments,

plus complètement que celles de plusieurs au-

tres squales, ce poisson a moins besoin que

beaucoup d'autres animaux de sou genre, de

sucs digestifs très-puissants.

La partie supérieure de l'émissole est d'un

gris cendré ou brun, et l'inférieure est blanchâ-

tre. Mais les couleurs de cette espèce ne sont

pas les mêmes dans tous les individus; et il pa-

raît qu'il faut regarder comme une variété de

ce poisson, le squale qu'on a nommé Étoile et

Lentiilat ', qui est conformé comme lémis-

fig. 2. Rai. pisc, p- 22. — Smoolh hound, Pennant, Brit,

Zool. 3, p. 91. n. 10. — « Sqoalus dentibus obtu'.is seu gra-

nulosis, » Artedi. gen. 66, syn. 93. — Arist., 1. 6, c, 18. —
Athcn., 1. 7, p. 294. — Oppian.. 1. 1, fol. 113. 4. — Galeus

lœvis, Bélon. — Gesner, p. 608,613,717, et gerni.,fol. 77, «.

— Charleton, p. l'.;8. - * Galei sprcies tx Gcsneio, » AI-

drov., 1. 3, c. 33, p. 392. — Jonstou, 1. 1, lit. 3. c. 3. a, 2,

punct. 5. — «Squalus piniiis doisalibii- miilicis, analipic-

• sente, dentibus granuiosis. • Ac'. Hehet. 4. p. 2j8, n. 113.

< • Chien de mer e>tellé, galeus asierias, lentiilat, i Rondo

let, part. , 1. 15, c. 3. — Willughby, p. 61.
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sole, mais qui en diffère par des taches blan-

ches répandues sur tout le corps, plus grandes

et moins nombreuses sur le dos que sur les cô-

tés, semblables, a-t-on dit, à des lentilles, ou

figurées comme de petites étoiles.

Au reste, l'émissole non- seulement habite

dans les mers de l'Europe, mais encore se re-

trouve dans la mer Pacifique.

LE SQUALE BARBILLON ^

Squalus cirrbatus, Lacep., Gmel. '.

M. Broussonnet a le premier fait connaître

cette espèce de cartilagineux qui se trouve dans

la mer Pacitique, et que l'on voit quelquefois

auprès de plusieurs rivages d'Amérique. Ce

squale parvient au moins à la longueur de cinq

pieds 5 il est d'une couleur rousse , comme la

roussette; et, quand il est jeune, il présente

des taches noires : il a aussi, comme la rous-

sette, les narines garnies d'un appendice al-

longé et vermiforme ; mais ce qui empêche de

le confondre avec cet animal, c'est qu'il a sur

son corps des écailles grandes, plates et luisan-

tes. Nous n'avons encore examiné que des pois-

sons couverts d écailles presque insensibles, ou

de tubercules plus ou moins gros , ou d'aiguil-

lons plus ou moins forts; et c'est la première

fois que nous voyons la matière qui forme ces

écailles presque invisibles, ces aiguillons et ces

tubercules, s'étendre en lames larges et plates,

et produire de véritables écailles ^.

Le museau est court et un peu arrondL Les

dents sont nombreuses, allongées, aiguës, et

élargies à leur base. Les deux dernières ouver-

tures branchiales de chaque côté sont assez

rapprochées pour qu'on ait pu croire que l'ani-

mal n'en avait que huit au lieu de dix. On voit

la première nageoire dorsale au-dessus des ven-

trales, et la seconde plus près de la tête que

celle de l'anus. La queue est courte, et la na-

geoire qui la termine se divise en deux lobes.

* Chien de mer barbillon, Broussonnet, Méra. de l'Acad.

des Se, 1780. — Chien de mer barbillon, Bonuaterre, pi.

de l'Eue, nii th.

' Suivant M. Cuvier, ce poisson est le même que le squale

pointilié décrit ci-avant, p. 557. et le Squalus punctatus,
Schn. ,• il appartient à la division des Roiissetles. n.

' Voyez, dans le Discours sur la nature des poiMoas, ce qui

conœrue la formation des écailles.

LE SQUALE BARBU ».

Squalus barbatas, Gmel., Lacep. '.

La description de ce squale de la mer Paci-

fique, dans les eaux de laquelle il a été vu pa/

le capitaine Cook, a été publiée pour la première

fois par M. Broussonnet. Il est très-aisé de dis-

tinguer ce cartilagineux des autres animaux de

son genre, à cause des appendices vermiformes

qui garnisseat sa lèvre supérieure. Les plu»

grands de ces appendices ou barbillons ont com'

munément de longueur le quatre-vingtième de

la longueur totale. Ces prolongations membra-

neuses sont d'ailleurs divisées le plus souvent

en trois petits rameaux ; et on les voit ordinai-

rement au nombre de huit.

La tête est large , courte et déprimée ; les

dents, en forme de fer de lance, et sans dente-

lures, sont disposées sur plusieurs rangs ; les

évents sont grands; et la première nageoire dor-

sale est placée plus loin de la tête que les na-

geoires ventrales.

Le corps recouvert de tubercules, ou
,
pour

mieux dire, d'écailles très-petites, dures, lisses

et brillantes, présente, dans sa partie supérieure,

des taches noires, rondes ou anguleuses, et ren-

fermées dans un cercle blanc.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter le

squale décrit et figuré dans le Voyage du ca-

pitaine Phiiipp à Botany-Batj, chapitre xxii,

et qui avait été pris dans la crique de Siduey du

port Jackson de la Nouvelle-Hollande, par le

lieutenant \Yatts.

En réunissant la description donnée par

M. Broussonnet, avec celle que l'on trouve

dans le Voyage du capitaine Phiiipp, on voit

que la bouche du squale barbu est située à Tex-

trémité du museau, au lieu de l'être au-dessous,

comme dans le plus grand nombre des animaux

de sa famille. L'entre-deux des yeux est large

et concave. La nageoire de l'anus touche celle

de la queue; et cette dernière, composée de

deux lobes, dont l'antérieur est arrondi dans

son contour, et plus étroit, ainsi que beaucoup

plus long que le postérieur, ne garnit que le

dessous de la queue , dont le bout est comme

émoussé.

' Chien de mer barbu, Broussonnet, Mém. de l'Acad, des

Sciences t780. — Chien de mer mouclielé , Bonnaterre, pi.

del'Enc. méth.
' Ce poisson appartient à la division des Roussettes, de

M. G. Cuvier. D.
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LE SQUALE TIGRÉ'.

Squalus loagicaudus et tigrinus, Gmel. ; Squalus fa»-

ciatus, Bloch'.

C'est dans l'Océan Indien qu'habite ce squale

remarquable par sa grandeur et par la disposi-

tion des couleurs qu'il présente. On a vu, en

effet, des individus de cette espèce parvenus à

une longueur de cinq mètres, ou de quinze

pieds : de plus, le dessus de son corps et ses na-

geoires sont noirs , avec quelques taches blan-

ches, et avec des bandes transversales de cette

dernière couleur, placées comme celles que l'on

voit sur le dos du tigre ; et de là vient le nom

que nous lui avons conservé.

D'ailleurs ce squale est épais ; la tête est large

et arrondie par devant ; l'ouverture de la bou-

che, placée au-dessous du museau et garnie de

deux barbillons; et la lèvre supérieure proémi-

nente. Les dents sont très-petites , et les ouver-

tures des branchies au nombre de cinq ; mais

les deux dernières de chaque côté sont si rap-

prochées qu'elles se confondent l'une dans l'au-

tre, et que d'habiles naturalistes ont cru que le

tigré n'en avait que huit. L'on voit la première

nageoire du dos au-dessus des ventrales , la se-

conde au-dessus de celle de l'anus, et la caudale

divisée en deux lobes
,
qui ne régnent commu-

nément que le long de la partie inférieure de la

queue.

On a écrit que le tigré vivait le plus souvent

de cancres et de coquillages. La petitesse de ses

dents rend cette assertion vraisemblable; et ce

fait curieux dans l'histoire de très-grands squales

pourrait confirmer, s'il était bien constaté, une

des habitudes que l'on a attribuées à cette es-

pèce, celle de vivre plusieurs individus en-

semble sans chercher à se dévorer les uns les

autres. Mais ne nous pressons pas d'admettre

l'existence de mœurs si opposées à celles d'ani-

maux carnivores, tourmentés par un appétit vo-

race, et ne pouvant l'apaiser que par une proie

abondante.

Barbu. — Chien de mer bai'bu.— ff'annan-'polica.par

lesChingnlais. — Srittaliis tigrinus, Zoologia inJica selecta,

auctore Joanne Reiaoldo Forster, fol. 21, tab. 13, tig- 2. —
Chien de mer tigré, Broiissonnet, Mena, de l'Académie des

Stieiices, 1780. — Chien dsmer barbu, Bonnaterre, pl.de

l'Eric, niélh. — Gronov. mus. 1, n. 136, Zooph.. n. <'i7.

—

Seba, mus. 5, p. 1o3, tab. 34, fig. t. — Hermann, Tab. affin..

SDÎis., p. 302.

» Cette esjjèce est du sous-genre des Roussettes scylHum,

selon M. Cuvier. D.

LE SQUALE GALONNÉ '.

Squalus africanus, Gmel., Lacep. '.

Les mers qui baignent les côtes d'Afrique, eî

particulièrement celle qui avoisine le Cap de

Bonne-Espérance, sont l'habitation ordinaire de

ce squale, dont M. Broussonnet est le premier

qui ait publié la description. Son caractère dis-

tinctif consiste dans sept grandes bandes noi-

râtres, parallèles entre elles , et qui s'étendent

longitudinalement sur son dos.

Il est d'ailleurs revêtu de petits tubercules

ou d'écaillés presque carrées . Sa tète est dépri-

mée, et un peu plus large que le corps; ses yeux

sont trois fois plus grands que les évents ; et au

travers de l'ouverture de sa bouche, qui est

demi -circulaire, on voit des tubercules mous

sur la langue et le palais, et plusieurs rangées,

transversales dans la mâchoire supérieure et

obliques dans l'inférieure , de dents longues

,

aiguës, et comprimées de dehors en dedans.

Deux lobes mégaux servent à fermer les na-

rines.

Les ouvertures des branchies sont au nombre

de cinq de chaque côté, comme dans tous les

squales dont nous écrivons l'histoire, excepté le

perlon et le griset.

La première nageoire dorsale est au delà du

milieu de la longueur du corps ; la seconde est

placée au-dessus de la partie postérieure de la

nageoire de l'anus ; et celle de la queue est ar-

rondie.

LE SQUALE OEILLÉ *.

Squalus ocellatus, Gmel., L"cep. '.

De chaque côté du cou de ce cartilagineux

,

on voit une grande tache ronde, noire, et entou-

rée d'un cercle blanc, et qui, ressemblant à une

prunelle noire placée au milieu d'un iris de cou-

leur très-claire, a été considérée comme l'image

d'un œil , et a fait donner le nom à:OEillé au

poisson que nous décrivons. C'est encore à l'ou-

< Chien de mer (jait*i^né. Broussonnet. Mém. de l'Acad. des

Se, 1780. Chien de mer galonné, Bonnaierre, pi. de l'Enc.

méth.
' M. G. Cuvier di*, que ce poisson est le même qne le sqiiaîe

d Éwards (n. 289), qui appartient à la division des Rousseites,

dans le genre Squale. D.

'Chien de mer œillé, Bromsoniiet, Mém. de l'Acad, de*

Sa. i780. — Chien de mer aeillé, Bouaaterre, pi. de l'Enc

métb.
4 Cette espèce de squale appaitient à la diTision des Rous-

settes. 1).
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v/age de M. Broussonnet que nous devons la

connaissance de ce squale, que l'on a trouvé

dans la mer Pacifique , auprès de la Nouvelle-

Hollande.

L'œillé est, dans sa partie supérieure, d'une

couleur grise et tachetée, et, dans sa partie in-

férieure, d'un cendré verdâtre, qui, dans l'ani.

mal vivant, doit être plus clair que les nuances

i\u dessus du corps.

La tète est courte et sans taches. Les dents

sont aiguës, comprimées de dehors en dedans,

larges à leur base, mais petites. Les narines

avoisinent le bout du museau ; et , de chaque

côté , les deux dernières ouvertures des bran-

chies sont très-rapprochées.

La place qu'occupent les nageoires ventrales

est plus près de la tête que le milieu de la lon-

gueur du corps. Elles sont arrondies, noirâtres,

et bordées de gris, comme les pectorales

On voit deux taches noires sur le bord anté-

rieur de la première nageoire dorsale
,
qui est

échancrée par derrière, et située plus loin de la

tête que celle de l'anus. La seconde, un peu plus

petite que la première, ressemble d'ailleurs à

cette première dorsale ; et la nageoire de l'anus

touche presque celle de la queue, qui est échan-

crée.

LE SQUALE ISABELLE'.

Squalus isabella, Gmcl., Lacep. '.

Ce poisson vit auprès des côtes de la Nouvelle-

Zélande. C'est un de ces squales que l'on n'a

rencontrés jusqu'à présent que.dans la mer Pa-

cifique, et qui paraissent en préférer le séjour à

celui de toutes les autres mers. Quel contraste

cependant présentent les idées de ravage et de

destruction que réveille ce grand nombre d'êtres

voraces et féroces, et les images douces etriantes

que font naître dans l'imagination le nom de

cette mer fameuse, et tout ce que l'on raconte

des îles qu'elle arrose, et où la nature semble

avoir prodigué ses plus chères faveurs !

Le nom du squale dont nous traitons vient

de la couleur du dessus de son corps, qui est,

en effet, Isabelle, avec des taches noires ; le des-

sous est blanchâtre.

* Chien de mer Isabelle, Broussonnet, mém. de l'Acad,

des Se , 1780. — M. Boiiu;itrne, |il. de l'Eue, niélh.

^ CeUe espèce de squale appartient à la division des Rous-

settes. O.

Ces taches, ces nuances, le rapprochent de la

roussette, avec laquelle les principaux détails

de sa conformation lui donnent d'autres grands

rapports
; mais il en diffère en ce que sa tête est

plus déprimée, et surtout parce que la première

nageoire dorsale est placée au-dessus des ven-

trales, au lieu d'être plus éloignée de la tête que

ces dernières , comme sur la roussette.

Le museau est arrondi ; les dents sont com-

primées de devant en arrière, courtes, triangu-

laires, aiguës, garnies, aux deux bouts de leur

base, d'un appendice ou grande pointe, et dis-

posées ordinairement sur six rangées ; la langue

est courte et épaisse, les évents sont assez

grands ; les nageoires pectorales très-étendues,

et attachées au corps auprès de la troisième ou-

verture des branchies; les ventrales séparées

l'une de l'autre ; et les Hgnes latérales suivent

le contour du dos, dont elles sont voisines.

LE SQUALE MARTEAU '.

Squalus Zygœm, Lacep., Gmcl. ; Zygœna Malleus. Va-

lenciennes '.

Il est peu de poissons aussi connus des ma-

rins et de tous ceux qui , sans oser se livrer aux

hasards des tempêtes, ou sans pouvoir s'aban-

donner à un courage qui les porterait à les af-

' c Poisson jnif, pe^ce jonziou, » à Marseille ( à ca isedesa

ressemblance avec l'ornement de tète que les juifs portaient

autrefois en Provence. ) — Pesce martello, dans plus. dép.

niértd. — « Peis limo, liraada, toilundolo, » en Espagne. —
(Hamhetla. à Rome.— Balista, dans plus, endroits dUalie,

— Balance-fish, en Angleterre. — Chicii de mer marteau

Oaubenton, Enc. raéth. — Id. Boiinaterre, planches de l'Enc.

rnétli. — Id. Broussonnet, niera, de lAc.id. des Se, irgO. —
Squalus corpore maUeiformi, Bluch, Hi.si. des poissons

étr. part. {, pi. 117. — Cestracion {vontf artûs forma,

Klein, miss, pisc- 3, p. 13. n. t.— Libella ciantbetta, Salv.

Ai|uat., p. t28, I2y. — Libella , balista , cagnoln, Bélon.

Aipiat., p. 61. — f Sq. capite latissimo transverso malkifor-

mi, » Mus. ad. fri. 1, p. 52. — « Squalus capite Utissirao

trausverso m.l.fi inst^ir, » Art. gen. 67, syn. 98. — Gronov.

mus i, n. 139, Zooph., n. 146.— Spinjrœna Gillii, Mus. bes-

1er, p. 33, lab. 23. — Arist. anim.. 1. 2, c. 13. — .ffilian. an-

l. y, c. W. — Gesner, Aqnat., p. lO.ïO, Icon. an, p. 130.—

Aldrov pi^c. p. •408. — Jonslou, pi^c , p. 29. lab. 7, li;;. R et

9. — t Marte !U. pois^on juif, zysacna , libella, » Rondelet,

part 1,1. 13, c 10. — ZiyCiif, Du Tertre, Aut. 2, p. 207.

—

Requin, Fermin, Surin, 2. p. 24g. — Pcnloullier, Labat.

Amer. 4, p 301. — Willu.:^liby, Ichtbyol., p. 33,tab. B, 1. —
Bnlanre-fish, Rai., pisc, p. 20, n. 7. — Marteau, Valmont

de Bomarc, Dict. d'hist. nat.- Charleton, p, 128.— 0|ipiaD..

1. I
, p, 1 '*. — Marteau, Duhdmel , Traité des pOclies, p.irt. 2,

sect. 9. p. 303, pi. 21, fig. 3, 8.

= M. Ciivier a créé un lous-genre particulier pour cette es-

pèce et la .suivante sous le nom de Mabteau zygcena. M. Va-

leiMf>ennes a fait connaître deux autres espèces de la mémo

division. D.
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fronter, aiment à suivre par la pensée les hardis

navigateurs dans leurs courses lointaines.Toutes

les mers sont habitées par le marteau : sa con-

formation est frappante; elle le fait aisément

distinguer de presque tous les autres poissons
;

et son souvenir est d'autant plus durable, que

sa voracité l'entraîne souvent autour des bâti-

ments , au milieu des rades , auprès des côtes

,

qu'il s'y montre fréquemment à la surface de

l'eau , et que sa vue est toujours accompagnée

du danger d'être la victime de sa férocité. Aussi

n'est-il presque aucune relation de voyage sur

mer qui ne fasse mention de l'apparition de

quelque marteau
,
qui n'indique quelqu'une de

ses habitudes redoutables , n'expose, au moins

imparfaitement, sa forme, ne soit ornée d'une

figure plus ou moins exacte de cet animal ; et

depuis longtemps on ne voit presque aucune

collection d'objets d'histoire naturelle, ni même
de substances pharmaceutiques, qui ne présente

quelque individu de cette espèce.

Cette conformation singulière du marteau

consiste principalement dans la très-grande lar-

geur de sa tête
,
qui s'étend de chaque côté, de

manière à représenter un marteau, dont le corps

serait le manche; et de là vient le nom que nous

avons cru devoir lui conserver. Cette figure,

considérée dans un autre sens, et vue dans les

moments où le squale a la tête en bas, et l'ex-

trémité de la queue en haut , ressemble aussi à

celle d'une balance ou à celle d'un niveau; et

voilà pourquoi les noms de Niveau et de Ba-

lance ont été donnés au poisson que nous dé-

crivons.

Le devant de cette tête, très-étendue à droite

et à gauche, est un peu festonné , mais assez

légèrement et par portions assez grandes pour

que cette partie , observée d'un peu loin
,
pa-

raisse terminée par une ligne presque droite; et

le milieu de ce long marteau est un peu convexe

par-dessus et par-dessous.

Les yeux sont placés au bout de ce même
marteau. Ils sont gros, saillants , et présentent

dans leur iris une couleur d'or, que les appétits

violents de l'animal changent souvent en rouge

de sang. Pour peu que l'animal s'irrite, il tourne

et anime d'une manière effrayante ces yeux qui

s'enflamment.

Au-dessous de la tête, et près de l'endroit où

le tronc commence, l'on voit une ouverture de-

mi-circulaire : c'est celle de la bouche
,
qui est

garnie, dans chaque mâclioire, de trois ou
I.

quatre rangs de dents larges, aiguës , et dente-

lées de deux côtés, et dans la cavité de laquelle

on aperçoit une langue large, épaisse, et assez

semblable à la langue humaine.

Au devant de cette ouverture, et très-près du
bord antérieur de la tête , sont placées les na-

rines
,

qui ont une forme allongée, et qu'une
membrane recouvre.

Le corps est un peu étroit, ce qui rend la lar-

geur de la tête plus sensible. Les nageoires sont

grises , noires à leur base , et un peu en crois,

sant dans leur bord postérieur. La première dor-

sale est grande et très-près de la tète ; les ven-

traies sont séparées l'une de l'autre; la nageoire

de la queue est longue; et les tubercules qui

revêtent la peau sont moins gros que sur plu-

sieurs autres squales.

Ce cartilagineux, dont la femelle donne ordi-

nairement le jour à dix ou douze petits à la fois,

parvient communément à la longueur de sept ou
huit pieds

(
plus de deux mètres et demi

)
, et

au poids de cinq cents livres (plus de vingt-cinq

myriagrammes
) ; mais il peut atteindre à une

dimension et à un poids plus considérables. Sa

hardiesse, sa voracité, son ardeur pour le sang,

sont cependant bien au-dessus de sa taille
; et

si , malgré la faim dévorante qui l'excite , et

l'énergie qui l'anime, il cède en puissance aux

grands requins, il les égale, et peut-être les sur»

passe quelquefois en fureur.

LE SQUALE PANTOUFLIER '.

Squalus Tiburo , Gm. , Lac; Zygfena tudes, Valen-

cieunes '.

Ce squale a de si grands rapports avec le

marteau, qu'on les a très-souvent confondus en-

semble, et que la plupart des auteurs qui ont

voulu distinguer l'un de l'autre, n'ont pas indi-

qué les véritables différences qui les séparent ^

Comme la collection conservée dans le Muséum

« Demoiselle, dans la Guyane française. — Chien de mer

fmnlonfller, Broussonnet, Méin. de l'Acad. des Sj., 1780. —
Id. Ddubentoii, Eue. niéih. — /rf. Bonnatene, pi de l'Enc.

iiiélh.— « Ceslracion capite cordis figura vel triatignlari , •

Klein, miss. pisc. 3, p 13, n.2, lab. 2, fig. Set. 4. — « Zygaen»

f aftinis capite tiiangiilo. • AVillughby, JclUh., p. 63, lab. B.

9. fig. 4.— Papaita, Guill. Pi.son, Hist. nat et niéd. des Indes

occidentales, 1 3, sect. 1. — a Tiburonis species miaor, •'

Marcgr., Brasil., p. 181.

» Du sous-genre MARTEAC de M. G. Cuvier. D
1 M. Valeiiciennes a rectilié leur synonymie dans un

mémoire inséré dans la coUectioa des Mémoires du Mu.

},c:un. D. _„
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d'histoire naturelle renferme plusieurs individus

de cette espèce, nous avons pu saisir les carac-

tères qui lui sont propres. Nous allons les indi-

quer particulièrement d'après un pantoufiier en-

voyé tres-récemment de Cayenne par M. Le

Blond , et dont nous avons fait graver la figure
;

et pour donner une bonne description de l'espèce

qui nous occupe, nous avons d'ailleurs fait usage

de notes très-détaillées que nous avons trouvées,

au sujet de ce squale, dans les manuscrits de

G)mmerson.

Le trait principal qui empêche de regarder

le pantoufiier comme un marteau, est la forme

de sa tète. Cette partie est beaucoup moins

courte à proportion de sa largeur, que la tête

du marteau. Au lieu de représenter une sorte de

traverse très-allongée, placée au bout du tionc

de l'animal , on peut comparer sa figure à celle

d'un segment de cercle dont la corde serait le

derrière de la tête, et dont l'arc serait découpé

en six larges festons. Il résulte de cette confor-

mation que le milieu du bout du museau ré-

pond à la sinuosité rentrante qui sépare les

trois festons d'un côté, des trois festons de

l'autre , et par conséquent que ce milieu n'est

pas la partie la plus avancée de la tète, comme

dans le marteau. Ces six festons ne sont pas

tous égaux : les deux du milieu sont plus grands

que ceux qui les avoisinent , mais plus petits

que les deux extérieurs, qui par conséquent

sont les plus larges des six. Et lorsque toute

cette circonférence est bien développée et que

l'échancrure du milieu est un peu profonde, ce

qu'on voit dans quelques individus, l'ensem-

ble de la tête, considéré surtout avec le de-

vant du tronc, a dans sa forme quelque ressem-

blance avec un cœur, ainsi que l'ont écrit

plusieurs naturalistes.

On n'aperçoit aucune tache sur ce squale

,

dont la partie supérieure est grise, et l'infé-

rieure blanchâtre. Sa peau est garnie de tuber-

cules très-petits, et qui sont placés de manière

qu'on n'en sent bien la rudesse que lorsque la

main qui les touche va de la queue vers la tête.

Le dessus et le dessous du museau sont per-

cés d'une quantité innombrable de pores que

leur petitesse empêche de distinguer, mais qui,

lorsqu'on les comprime , laissent échapper une

humeur gélatineuse et visqueuse.

Les narines sont placées en partie sur la cir-

conférence du segment formé par la tête; et

c'est aux deux bouts de la corde de ce segment

que sont situés les yeux
,
plus propres par leur

position à regarder les objets qui sont sur les

côtés de l'animal
,
que ceux qu'il a en face.

Suivant Commerson , l'iris est blanchâtre cl

entouré d'un cercle blanc , et la prunelle d'un

vert de mer.

L'ouverture de la bouche est placée sous la

tête, et à une assez grande distance du bout du

museau.

Les dents, un peu courbées en arrière, et

non dentelées dans les jeunes pan toufliers, sont

placées sur plusieurs rangs.

La langue est cartilagineuse, rude, large,

épaisse, courte, arrondie par devant, attachée

par-dessous, mais libre dans son contour,

La ligne dorsale suit la courbure du dos,

dont elle est un peu plus voisine que du dessous

du ventre.

La forme, la proportion et la position des na-

geoires sont à peu près les mêmes que dans le

marteau '

.

L'extrémité du dos présente une fossette ou

cavité, comme sur le requin et le squale

glauque.

Le cœur est très-rouge, triangulaire, et assez

grand ainsi que son oreillette; l'estomac a une

forme conique ; le canal intestinal est replié deux

fois; le rectum assez long ; et le foie blanc, et

divisé en deux lobes allongés, dont le gauche est

le moins étendu ^.

* Commerson a compté de vingt-cinq à trente rayons car-

ti'agiiienx dans chaque nageoire pectorale, et de quinze I

dix huit dans la première nageoire du dos.

' Principales dimensions d'un fantouflirr mesuré, fres-

que dès sa sortie de la mer, par Commerson.

pi. po. lig.

Longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'an-

gle antérieur de la houche I 10

aux narines ) 8

aux yeux 2 9

aux angles postérieurs de la tète 3 S
à la première ouverture des branchies S 8

à la seconde ouverture des branchies 5 ^^

à la troisième ouverture des branchies 4 3

à la quatrième ouverture des branchies 4 3

à la cinquième ouverture des branchies 4 8

à l'extrémité antérieure de la base des nageoi-

res pectorales 4 9

à l'extrémité antérieure de la base de la première

nageoire dorsale 6

à la base des nageoires ventrales 9

à Tanus 9

à l'origine de la nageoire de l'anus OU
à la base de la seconde nageoire dorsale t

à l'extrémité antérieure de la base de la nageoire

de la queue •• * 2 6

ctu bout de la queue i s o

^vK.Q d'une narine à l'autre •• o 3 ^
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Les habitudes du pantou filer ressemblent

beaucoup à celles du marteau; mais il est beau-

coup moins féroce que ce dernier squale; et

d'ailleurs il pourrait moins satisfaire sa vora-

cité, ne parvenant pas à une grandeur aussi

considérable. M. Le Blond écrit de la Guyane

française, qu'on ne voit pas d'individus de cette

espèce qui aient plus d'un mètre, ou de trois

pieds , de longueur. La proie de ce squale , ne

devant pas être si copieuse que celle du mar-

teau, peut être mieux choisie, et d'autant plus

que l'animal est moins goulu. Aussi sa chair

est-elle moins désagréable au goût que celle du

marteau ; elle a même quelquefois une saveur

qui ne déplaît pas, et les nègres en mangent sans

peine.

Les rivages de la Guyane et ceux du Brésil

sont ceux que fréquente le pantouflier. On ne

l'a point encore observé dans les mers des Indes

orientales : mais non-seulement Commerson l'a

vu dans celles qui baignent l'Amérique méridio-

nale, il l'a encore rencontré dès le mois de fé-

vrier ou de pluviôse, auprès des côtes de la Mé-

iiterrauée.

LE SQUALE RENARD '.

Sqaalus Vulpes, Gmel., Lacep., Cuv. '; Carcharias

Yulpes, Riâso.

Tous les squales ont reçu le nom de chien de

mer ; mais cette dénomination a été particuliè-

rement consacrée par plusieurs auteurs à ceux

de ces poissons cartilagineux qui parviennent à

la grandeur la plus considérable ; les petites es-

Distance d'un œil à l'autre 3 8

Plus grande largeur du corps 2

Épaisseur à l'extrémité du museau i

au sommet de la mâchoire inférieure 8

auprès des nageoires pectorales ^ 6
auprès de la première nageoire dorsale 2 6

auprès de l'anus 2 3

auprès de la seconde nageoire dorsale 1 to

auprès de la nageoire de la queue i

Poids de l'animal, une livre uu quart (six hectogrammes).

* Pcis spaso , dans pins, départ, mérid., où l'on a com-
«^aré sa queue à une longue épée. — Chien de mer, renard,
riroussonnet, Méra. de l'Acad. des Se.. 1780. — Id. Bonna-
terre, pi. de l'Enc. méth. -.• € Squams caudâ longiore quàm
• ipsum corpus, » Arted. syn. 96. — Salv. Aquat., p. 150. -
Fulpecula, Willugbby. Iclith., p. 54, tab. B, 5, fig. 2. — Re-
nard , Rondelet , part. <, 1. 13, c. 9. — Sea-fox , Penuant

,

Zool. brit. 3. p. S6, n. 6, tab. 4. - Renard marin , Valmor.t

de Bomare, Dict. d'hist. nat. — Fulpes marinux, Plin. Hist.

mnndi, 1. 9, c. 45.

' Ce grand poisson est placé, par Jl. Cnvicr, dauf la divi-

âioD des Requins proprement dits, du

pèces de squales ont été appelées chats marins

,

ou belettes de mer. Voici un animal de la même
famille qui, présentant une queue très-longue

et très-roide, a été nommé Renard marin. On
le trouve non-seulement dans la Méditerranée

,

mais encore dans l'Océan, et particulièrement

dans la partie de cette mer qui baigne les côtes

d'Ecosse et celles d'Angleterre. Il est ordinaire-

ment long de sept à huit pieds ( deux mètres et

demi
) ; sa peau , revêtue de très-petits tuber-

cules ou écailles, est d'un gris bleuâtre sur la

partie supérieure de ranimai, et blanchâtre sur

la partie inférieure.

Il a le museau pointu , la tête courte et co-

nique
, les yeux grands , les mâchoires garnies

de trois ou quatre rangs de dents triangulaires,

comprimées de devant en arrière, aiguës, et non

dentelées.

La ligne latérale est droite. La première na-

geoire dorsale est placée au milieu de la lon-

gueur du dos, à peu près comme sur le marteau
;

les nageoires ventrales sont très-rapprochées
;

et l'on voit une fossette triangulaire veis l'ori-

gine de la queue.

Cette dernière partie est très-longue ; et , ce

qui fait le caractère distinctif du squale renard,

elle est garnie par-dessous d'une nageoire divi-

sée en deux lobes, dont l'inférieur est très-court,

et dont le supérieur est en forme de faux, et

plus long que le corps de l'animal.

Cette nageoire, très-étendue, est comme une

rame puissante qui donne au squale renard une

nouvelle force pour atteindre ou éviter ses en-

nemis : et comme, indépendamment de sa

grande 'vitesse, il paraît avoir l'odorat des plus

sensibles, il n'est pas surprenant qu'il soit très-

vorace, et que ses manœuvres au milieu des

eaux aient quelque ressemblance avec les ruses

du véritable renard sur terre '
; ce qui a contri*

bué à lui faire donner le nom que nous lui con

servons ici.

SUPPLÉMENT A l'aETICLE DU SQUALE EENABD.

Il nous paraît utile, pour faire bien connaître

cette espèce très-remarquable de squale, de

donner ici l'extrait d'une notice que nous avons

reçue de M. Noël de Rouen. Cet observateur,

dont les naturalistes estiment depuis longtemps

le zèle éclairé et la sévère exactitude, a pu dé-

* Pline a écrit que lorsque ce squale avait mordu à l'hame-

çon, il savait l'avaler de manière à parvenir jusqu'à la ligne,

qu'il coupait avec ses dents.
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crire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, un très-

grand individu mâle de cette espèce, qui avait

échoué à Dieppe sur le sable, le premier fri-

maire de l'an viii de l'ère française. La lon-

gueur totale de cet énorme poisson était de 484

centimètres , ou quinze pieds ; et sa circonfé-

rence dans l'endroit le plus gros du corps, de

162 centimètres, ou cinq pieds. Un gris nuancé

de bleuâtre distinguait la partie supérieure de

l'animal, de l'inférieure qui était blanchâtre. La

tête était noirâtre; la langue arrondie, grasse,

ferme; l'œil très-mobile dans son orbite, et dé-

nué non-seulement de membrane clignotar.te,

mais encore de voile fonné par une continuation

de la peau. Deux lobes composaient la nageoire

caudale : le supérieur avait 234 centimètres de

longueur, et 32 centimètres de hauteur, ainsi

que 8 centimètres d'épaisseur à l'endroit où il

se séparait du lobe de dessous.

Le cœur, composé d'une oreillette et d'un

ventricule, présentait la forme d'un triangle al-

longé; les cinq branchies de chaque côté étaient

longues, attachées à sept cartilages très-forts,

et d'un rouge foncé après la mort de l'animal.

Un œsophage très-extensible précédait l'es-

tomac , sur la tunique intérieure duquel on

voyait de petits globules blanchâtres,

La figure du foie, qui offrait deux lobes, res-

semblait un peu à celle d'une fourche, ou d'un

Y grec.

Le diaphragme était triangulaire, et chacun

des deux reins noirâtre.

Les vaisseaux spermatiques régnaient le long

de la région de l'épine du dos; on apercevait

les testicules dans le fond de l'abdomen ; et des

deux lobes qui formaient la laite, le droit avait

1 3 décimètres de longueur sur 3 décimètres de

largeur, et pesait 13 kilogrammes; et le gauche,

qui pesait 9 kilogrammes, était long de 108 cen-

timètres.

Dimensions de iilusîeurs parties du sqnale renard, dé-

crit par M. Noël.

centiiiièi.

Depuis le bout du museau jusqu'à l'ouverture de

la bouche Il

jusqu'à l'œil 12

jusqu'à la partie antérieure de la nageoire dor-

sale ns
jusqu'à l'une des deux pectorales 64

De la partie postérieure de l'une des pectorules

à la ventrale correspondante 67

De la partie postérieure de l'une des ventrales à

l'origine du lot>e inférieur de la première na-

geoire caudale « . . . . 55

Largeur de l'ouverture de la bouche , . 20

Diamètre de l'œil 5

Longueur de l'ouverture des narines i{

Hauteur de la première nageoire dorsale 52

Longueur de chacune des deux nageoires pect(«-

rales , 72

Longueur de la nngeoire de l'anus ........ 7

Longueur du lobe inférieur de la nageoire cau-

dale 21

Longueur du cœur 18

Largeur du cœur 10

Longueur de l'œsophage 27

Longueur de l'estomac 75

Largeur de l'estomac (8

Longueur du grand lobe du foie 52

Longueur du petit lobe du foie 24

Longueur de la vésicule du fiel IC

Largeur de la vésicule du fiel 8

Longueur de la rate . 50

Largeur de la rate 3

Longueur du rectum 100

Longueur de l'un des reins {QO

Largeur decliacun des testicules, mesuré à sa base. 51

LE SQUALE GRISET '.

Squalus griseus, Gmel., Lacep. *.

Ce cartilagineux, dont le nom indique la cou-

leur, a de chaque côté six ouvertures bran-

chiales, et ce nombre d'ouvertures suffit pour

le distinguer de tous les autres squales compris

dans le sous-genre dont il fait partie.

Le museau est arrondi ; l'ouverture de la

bouche, grande et demi-circulaire. Les dents.

dont la mâchoire inférieure est hérissée, sont

très-grandes , très-minces
,
presque carrées , et

dentelées; et celles qui garnissent la mâchoire

supérieure sont allongées, aiguës, non dente-

lées, plus étroites, plus courtes, et plus poin-

tues sur le devant de la gueule que sur les côtes.

On voit les narines situées très-près de l'extré-

mité du museau, dont cependant elles sont

moins voisines que les yeux. Ces derniers sont

grands, ovales, et assez éloignés des events, qui

sont très-petits. Les six ouvertures branchiales

de chaque côté sont très-grandes et très-rappro-

chées. Il n'y a qu'une nageoire dorsale; elle est

placée plus près de la tète que celle de l'anus, à

laquelle elle ressemble, mais qu'elle surpasse

en grandeur.

* Chit'n de mer griset, Broussoiinet, Méni. de l'Acad. des

Se, 1780. — Chien de mer griset , Bonnatene, pi. de 1 Enc.

niéth.

' M . de Blainviile rapprocne cette < spèce du perlon , et la

place dans la tnéme section du f enre Squale, c'est à-dire dans

celle (jui comprend ciux de ces poissons qui n'ont qu'une

seule dorsale irnono\)terh%nvs). D.
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LE .sQl; ,lE aiguillai *.

Squalus Acanthias, Gmel., Lacep.. Blainv. »; A an-

thias vulgaris, llisso.

Nous allons maintenant nous occuper du troi-

sième sous-genre compris dans le genre des

squales. Cette branche particulière de cette fa-

mille remarquable et nombreuse renferme les

squales qui ont des évents auprès des yeux, et

qui d'ailleurs sont dénués de nageoire de Tanus
;

ce qui leur donne une nouvelle conformité avec

les raies.

Un des squales le plus anciennement connus

de ce sous-genre, est raigirillat, qui habite dans

toutes les mers, et particulièrement dans la Mé-

diterranée, où il a été observé par un très-grand

nombre de naturalistes depuis le temps d'Aris-

tote jusqu'à nos jours. La tête de ce poisson est

aplatie, façonnée eu forme de coin, mince par

devant, arrondie vers l'extrémité du museau.

et plus transparente que celle de plusieurs au-

tres squales. Chaque narine a deux ouvertures

petites
,
presque rondes, et également éloignées

du bout du museau et de l'ouverture de la bou-

che. Ou voit auprès des yeux huit rangs de

pores destinés à laisser échapper une humeur

muqueuse. Les dents, qui forment ordinaire-

ment trois rangées , sont allongées, aiguës, et

garnies, de chaque côté de leur base, d'une

* Chien de mer. — Jguîllat, dans plus, départ, mérid. —
yizio, auprès de Venise.— Jguzeo, auprès de Gènes.— S'en-

zone, à Rome. — Pickeddog, Hound-fish, en Angleien e.—

Chien de vier aiguillât, Daiilienton, Enc. nietli. — Id.

Broui'Sonnet , Méni. de l'Acad. desSc, 1780. — Blo:h, Hist.

nat. des poissons, part. 3, pi. 83. — Chien de mer aiyuiUai,

Eonnatrrre, pi. de l'Enc. niélli. — .'/(5fî(i//fl<, Vjlmoiii-Bo-

rnare, Dict. d'hist. nat. — Fauiia suecica. 293. — Mus. ad. IV..

4, p. 53.— U. Wg(jth. 174.— • Squalus pinnà ani niii'â , cor

• pore rotiindo , » Art. gen. 66, syn. 94, spec. 102. — Jluller,

prodrom. Zool.dan., p. 37. n. 3U. — Gionov. mus. \, n. 154.

Zooph., n. 149. — Broune, Jiniai., p. 438, n. 3. ( IJrowni' a

considéré les dpux nageoires ventrales comnn^ deux nageoires

de Tanus.) — Salv. Aquat., p. 133, b, f, p. 1*6. — Muatelvs
spinax, Bélon , Aquat., p. 63. —Acanthias, etc., Arist.

Hist. anim., 1. 6, c. \Q.— Aiguillai, galeus a canthia s, Roii-

delet, pari, t, 1. 3, c. 1. — Klem , miss. pisc. 3 , p. 8, n. I,

tab. 1, fig. 3 et 6. — Gesner, Aquat. 607. — Dorhundt, id.

(Germ.) A 77, «. — Willughby, ichih., p. 36. tab. B. 4, fig. \.

— Galeus acanthias , sire spinax , Rai, pisc, p. 21. —
Picked dog-fish, Pennant, Zool. brit. 3, p. 77. n. 2.— Char-

leton, p. 128. — Galeu.s acanthias, Jonston, 1. 1, tit. 1, c. 3,

a 2, punit. 3, tab. 8, tig. 3. — Galeus acanthias, sii^e spi-

nax, Aldvov., 1. 3, c. 40, p. 399.— Canii acanthias, spinax,

Schonev., p. 29. — Mustehis spinus, Scaiiger.

*M. Cuvier fait de ce poisson le type d'un sous genre sous

îe uom d'AiGuiLLAT, Spini.r. M. de Blainville le place dans
une division du genre Squale, à laquelle il donnera dénomi-

nation d'Acanthorinus. U.

pointe assez grande 5 elles ressemblent beaucoup

à celles du squale roussette : m.ais il est aisé de
les en distinguer, parce que celles de la rous-

sette sont dentelées, etque si celles de l'aiguillât

le sont, ce n'est que légèrement, et lorsque l'ani-

mal est déjà très-développé.

La ligne latérale est droite. La première na-

^eoire dorsale est presque aussi avancée vers

la tète que les pectorales; la seconde l'est plus

vers le bout de la queue que les ventrales :

l'une et l'autre sont armées , dans la partie an-

térieure de leur base, d'un aiguillon ou premier

rayon épineux très-dur, très-fort , blanc , et

presque triangulaire. Cet aiguillon, dont cha-

que nageoire dorsale est garnie, est formé dans

le fœtus, de manière à être très-sensible
,
quoi-

que un peu mou. On a prétendu que ce dard

était venimeux. Nous avons vu que l'on avait

attribué la même qualité vénéneuse aux pi-

quants des raies aigle et pastenaque. L'aiguillât,

non plus que ces raies , ne contient cependant

aucun poison ; mais ce sont des effets sembla-

bles à ceux qu'on éprouve lorsqu'on a été blessé

par l'arme» de la raie aigle ou de la pastenaque,

qui ont fait penser que celle de l'aiguillât était

empoisonnée.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer

que des piquants semblables à ceux de ce der-

nier poisson sont placés auprès des nageoires

dorsales du squale philipp.

L'extrémité de la queue de l'aiguillât est

comme engagée dans une nageoire divisée en

deux lobes, dont le supérieur est le plus long.

Au reste, toutes les nageoires sont noirâtres.

Le dessus du corps est d'un noirâtre tirant sur

le bleu, et relevé par des taches blanches plus

nombreuses dans les jeunes individus : le des-

sous est blanc, et les côtés sont blanchâtres

avec quelques nuances de violet ; et des rides ou

sillons dirigés obliquement vers la ligne latérale,

les uns de haut en bas , et les autres de bas en

haut, s'y réunissent de manière à y former des

angles saillants tournes vers la tête.

La chair de l'aiguillât est filamenteuse, dure,

et peu agréable au goût ;
mais il est des pays du

nord de l'Europe où le jaune de ses œufs est

tiès-recherché. Sa peau est aussi employée dans

les arts, et y sert aux mêmes usages que celles

du requin et de la roussette.

C'est évidemment à cette espèce qu'il faut

rapporter le squale décrit sous le nom de Tollo

et de Squalus Fernandinus^ dans VEssai sur
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l'histoire naturelle du Chili, par Molina ', et

qui ne diffère de l'aiguillât par aucun caractère

constant. Ce sont les piquants de ce squale que

les habitants du Chili regardent comme un spé-

cifique contre le mal de dents, pour\'u qu'on en

appuie la pointe contre la dent malade : il serait

superflu de faire observer combien leur con-

fiance est peu fondée.

LE SQUALE SAGRE =».

Squalns Spioax , Gmel. , Lacep. , Blainv. ; Acanthias

Spinax, Kisso '.

Ce poisson ressemble beaucoup à l'aiguillât

,

et a été souvent confondu avec ce dernier. Mais

voici les caractères qui font de ce cartilagineux

une espèce distincte. Les narines sont placées

presque à l'extrémité du museau, au lieu d'être

situées à une distance à peu près égale de cette

extrémité et de l'ouverture de la bouche. Le dos

est plus aplati que celui de l'aiguillât. La cou-

leur générale de l'animal est très-brune ; et, ce

qui paraîtra surtout remarquable à ceux qui se

rappelleront ce que nous avons exposé sur les

couleurs et les téguments des poissons dans

notre premier discours , la partie inférieure du

corps présente des tubercules plus gros et une

couleur plus foncée et plus noirâtre que la par-

tie supérieure. Nous trouverons, dans la classe

entière des poissons, bien peu d'exemples de

cette disposition extraordinaire et inverse de

couleur et de tubercules, qui, ainsi que nous

l'avons dit, indique une distribution particu-

lière dans les différents vaisseaux qui avoisineut

la partie inférieure de l'animal, et suffit pour

séparer une espèce de toutes celles qui ne mon-

trent pas ce caractère. Le sagre vit dans la Mé-

diterranée ; il habite aussi l'Océan , même à des

latitudes très-septentrionales.

* c Squalus pinnâ anali nullâ, dorsalibns spinosis, corpore

c tereli oceUalo, • Molina etc., p. 208. — Squale dit Tollo,

au Chili. Note communiquée par le célèbre voyageur Dom-
bey, qui a péri victime de son zèle pour les progrès des

sciences naturelles.

* Sagree , sur la côte de Gènes. — Chien de mer sagre,

Daubenton, Enc. méth. — Id. Bonnatrrre, pi. de l'Enc.

méth. — Id. Broussonnet, Mém. del'Acad. des Se, <780. —
f Squalus pinnâ ani carens, naribus in extremo rostro. >

Arted. gen. 67, syn. 95.— Mus. ad. fr. 2, p. 49, '. — Fauna

suectca, 296. —Squalus niger, Gunner, Act. nidros. 2,

p. 213, tab. 7 et 8. — « Galeus acanthias, seu spinnx fuscus, »

Willughby Ichth., p. 57. — Rai, pisc, p. 2\. — Muslelus

teusptnax, Edw. Glan., tab. 289.

' Le sagre appartient à la division des Aiguiliats de M. Cu-

viOT, ou à celle des Acanthot-inus de M. de Blainville, qui lui

correspond. D.

LE SQUALE HUMANTIN '.

Squalus Centrina, Gmel., Lacep., Blainv. *.

Le humantin, qui habite l'Océan et la Médi-

terranée, a, comme l'aiguillât et le sagre, un

piquant très-dur et très-fort à chacune de ses

deux nageoires dorsales. Ce piquant est néan-

moins incliné vers la tête dans la première na-

geoire du dos , au lieu de l'être dans les deux

vers la queue, ainsi que sur le sagre et l'aiguillât.

Mais, indépendamment de cette disposition des

dards du humantin, il est très-aisé de le distin-

guer de tous les autres squales par la forme gé-

nérale de son corps
,
qui représente un prisme

triangulaire, dont le ventre foraie une des faces.

Le dos est par conséquent élevé en carène; et

comme cette dernière partie, exhaussée dans le

milieu de sa longueur, s'abaisse vers la queue,

et vers la tête qui est petite et aplatie , l'animal

montre encore une sorte de pyramide triangu-

laire, trèe-basse et irrégulière, à ceux qui le re-

gardent par le côté.

Le humantin est brun par-dessus , et blan-

châtre par-dessous. Sa peau, qui recouvre une

tunique épaisse et adipeuse, est revêtue de tu-

bercules gros , durs et saillants Sa chair est si

dure et si filamenteuse, qu'elle est constamment

dédaignée : aussi pêche-t-on très-peu le human-

tin, et va-t-on d'autant moins à sa poursuite

qu'il ne fréquente guère les rivages, et qu'il

aime à vivre dans la vase et dans la fange du

fond des mers ; ce qui lui a fait donner le nom
de cochon marin. Sa peau sert néanmoins à polir

les corps durs.

Les individus de cette espèce ont un mètre et

demi (un peu plus de quatre pieds) de longueur,

lorsqu'ils paraissent avoir atteint la plus grande

partie de leur développement. La mâchoire su^

' Bernadel, Renard, Hv nianthin. Porc, dans plus. départ,

mérid. — Pesce porco, à Rome. — Chien de mer human-
tin, Daubenton. Enc. méth. — Chien de mer humantin,

Bonnaterre, pi. de 1 Enc. méth. — Id. Broussonnet, Mém. de

l'Acad. des Se, 1780. —Humantin , Dessins sur vélin da
Muséum dhist.iiat. — Artedi. gen. 67, 5, syn. 93. — MuUer
prodr. Zool. dan., p. 37, n. 313. — Bloch, Hist. nat. des

poissons, pi. 1i3. — Klein, miss, pi.'-c. 3, p. 10, n. 7. — f'ulpr-

cula. Bel. Aquat., p. 62, 64. — ^lian.. Animal., L 1. c. 55;

l. 2, c. 8. — Ge.sn., Ai|uat. p. 609, ic. animaL.p. 146; Thierb..

p. 78, b. — Salv., Aquat., p. 136 , 0. — Porc, et Centrina.

Rondelet, part. 1,1.13, c. 8. — Aldrov. pisc , p. 401. — Jons-

ton, pisc, p. 28, tab. 8, lig. 4, 5. — Ce«(»i«a, \ViilHghby

Ichth , p. 58, tab. B, 1 et2.—Id. Rai, pisc, p. 21.— Porc ma-

rin, Valmontde Bomare, Dict. d'hist. nat.

' Ce poisson et l'écailleux forment, d.ms le règne animai,

«ne petite division sous le nom d'HOMAHTiris , Centi-ina.

M. de Blainville le place avec Vaiguillat et le sagre dans si di-

vision des Jcantliorhini. D.
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pérîeure est armée de trois rangs, et l'inférieure

d'un seul rang de dents aiguës. Les nageoires

dorsales sont très-rapprochées de la tête; la se-

conde est au-dessus des ventrales; la queue, et

la nageoire qui en garnit l'extrémité, sont assez

courtes à. proportion de la longueur du corps.

LE SQUALE LICHE'.

Squalus americanus, Gmel., Lacep. '
; Scyramus nicae-

ensis, Risso,

C'est auprès du cap Breton, dans l'Amérique

septentrionale, qu'a été vu ce poisson. Sa tête

est grande; son museau court et arrondi. Ses

dents sont aplaties de devant en arrière, allon-

gées, pointues et disposées sur plusieurs rangs :

les plus grandes sont dentelées; peut-être le

sont-elles toutes dans les individus plus âgés

que ceux que l'on a observés, et qui n'avaient

qu'un mètre , ou environ trois pieds , de lon-

gueur. L'on voit sur les bords du bout du mu-
seau, les ouvertures des narines, qui sont assez

larges. Les deux dernières ouvertures bran-

chiales de chaque côté sont très-rapprochées, et

les éveuts éloignés des yeux. Les nageoires dor-

sales ne présentent aucun aiguillon : la pre-

mière, qui est moins grande que la seconde, est

plus près de la tète que le milieu de la longueur

du corps ; la seconde en est un peu plus éloignée

que celle de l'anus. Les nageoires ventrales sont

grandes et rapprochées de la queue, qui se ter-

mine par une nageoire dont la forme imite celle

d'un fer de lance; et tout le corps est revêtu

d'écaillés ou tubercules petits et anguleux ^.

LE SQUALE GRONOVIEN \

Squalus iudicus, Gmel., Lacep. (Espèce incertaine).

Nous nommons ainsi un cartilagineux dont

les naturalistes doivent la connaissance à Gro-

novius. C'est dans les mers de Tlnde qu"i! a été

péché. Le caractère distinctif par lequel il est

séparé des autres squales compris dans le même

« Chien de mn- /icfte, Broussonnet
, Mém. del'Acad. des

Se, 1780. — Id. Bonnaten-e, pi. de l'Enc. méth.
= M. Ciivier forme de cette espèce le type d'une division ou

d'un sous-genre, sons le nom de Leiche, Scymnus. M. de
Blainville la place avec les trois précédentes dans sa division
des Sqnatiacantho)-hini. D.

> Ce poisson est de nos côtes; aussi M. Cuvier fait-il re-
marquer que c'est par méprise qu'on lui a donné le nom de
Squalus americanus. D.

• « Squalus dorso vario inermi, dent bus acutis, d Gronov.
mus. 1, n. 133, Zooph. 150. i

sous-genre, consiste dans la position de ses deux
nageoires dorsales, dont la première est plus
près du bout de la queue que les ventrales

,

et dont la seconde est très-éloignée de la pre-

mière vers cette même extrémité. Ces deux na-

geoires sont d'ailleurs petites. Le museau est

arrondi
; chaque mâchoire présente sept rangs

de dents aiguës : les nageoires ventrales sont

rapprochées l'une de l'autre; celle de la queue

n'a qu'un lobe; et des taches noires relèvent la

couleur grise de la tête et du dos.

LE SQUALE DENTELÉ.

Sqnalus denticulatus, Lacep. *.

Nous donnons ce nom à un squale dont la

description n'a pas encore été publiée, et dont

le dos, qui est très-relevé, paraît en effet den-

telé à cause d'une rangée de petits tubercules,

qui s'étend presque depuis l'entre-deux des yeux
jusqu'à la première nageoire dorsale. L'individu

de cette espèce que nous avons observé fait par-

tie de la collection cédée par la Hollande à la

France, et déposée maintenant dans les galeries

du Muséum d'histoire naturelle. Tout le dessus

du corps et de la queue présente des taches

rousses, assez grandes, et irrégulières; et une

couleur foncée règne sur la partie postérieure

de toutes les nageoires, excepté de la caudale.

Les dents sont triangulaires. Une membrane

qui se termine en une sorte de barbillon, ferme

l'ouverture de chaque narine; la lèvre supé-

rieure est un peu échancrée dans son milieu
;

les évents sont très-près des yeux ; on compte

cinq ouvertures branchiales de chaque côté du

corps. La première nageoire dorsale est plus

éloignée de la tête que l'anus; la seconde est

voisine de la première ; la nageoire caudale est

divisée en deux lobes, qui sont séparés l'un de

l'autre à l'extrémité de la queue , et dont l'in-

férieur, plus grand que le supérieur, est dé-

coupé de manière à être sous-divisé eu trois pe

tits lobes.

Nous ignorons dans quelles mers habite ce

poisson.

* M. G. Cnvier place cette espèce à la suite de la jieiitc

roussette ou rochier dans son sous-geure des Roussettes.

Scylliuin , et il la regarde comme ne différant pas du Squa-

lus tuberculatus de Schneider. D.
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LE SQUALE BOUCLÉ'.

Squalas spino>us, Ginel , Lac; Scymnus spinosus,

Risso '.

Le caractère distinctif de cette espèce consiste

dans des tubercules inégaux en grandeur, larges

et ronds à leur base, garnis à leur sommet d'une

ou deux pointes recourbées, à peu près confor-

més comme ceux que l'on voit sur la raie bou-

clée, et répandus sur toute la surface du squale.

M. Broussonnet a publié, le premier, et dès

17S0, la description de ce poisson
,
qu il avait

faite sur un individu de quatre pieds, conservé

dans le Muséum d'histoire naturelle.

Le museau du bouclé est avancé et conique;

l'ouverture de la bouche n'est pas très-grande;

les dents sont comprimées, presque carrées,

découpées sur leurs bords, et disposées sur plu-

sieurs rangs. La première nageoire du dos est

aussi éloignée de la tête que les ventrales, qui

cependant sont plus rapprochées du bout de la

queue que dans plusieurs autres espèces du

même genre. Ces dernières sont d'ailleurs pres-

que aussi grandes que les pectorales.

LE SQUALE ECAILLEUX ^

Sqtialus squamosus, Grael., Lacep. *.

Nous avons vu les tubercules qui revêtent le

corps du requin et d'autres cartilagineux de la

même famille, se changer en écailles plus ou

moins distinctes , et plus ou moins polies et lui-

santes, sur le barbu, sur le barbillon, et sur

quelques autres squales; mais c'est surtout le

poisson dont nous traitons dans cet article, qui

présente, dans les parties dures dont sa peau

est garnie , la forme véritablement écailleuse
;

et de là vient le nom que nous croyons devoir

lui conserver. Les écailles qu'il montre sont

assez grandes, mais inégales en étendue , ovales

et relevées par une arête longitudinale.

Le museau est allongé et aplati de haut en

bas; l'ouverture de la bouche, un peu petite et

arnnée; les dents sont presque carrées, décou-

* Chien de mer bourlé. Broussonnet, Mém. de l'Acad. des

Se., <780. — Id. Boiiii.itene, pi. dt-lEnc. riiélh.

'U. ti. Cuvier t^ace le squale bouclé dans la division de»

î.KicHES . Scymnus, et M. de Blainville dans celle qu'il

nomme des Squales bouclés, Echinovhini. D.
' Cliii n de mer écailleux , Broussonnet, Mém. de l'Acad.

".es Se. 1780. — Id. Bonuaterre, pi. de l'Eue, méih.
' Il apparlien:, selon M. G. Cuvier, à la division des Hc-

1IA>TIN.S. C.:/i;nn«. D.

pées dans leurs bords à peu près comme celles

du squale bouclé, et plus grandes dans la mâ-

choire inférieure que dans la supérieure. Les na-

geoires dorsales sont allongées, occupent une

partie du dos assez étendue, et sont armées cha-

cune d'un aiguillon, comme celles de l'aiguillât,

du sagre et du humantin ; et la seconde de ces

nageoires est moins près de la tête que les ven-

trales, qui cependant en sont assez éloignées.

M. Broussonnet a parlé le premier, et dès 17 80,

de cette espèce, dont il a vu un individu d'un

mètre, ou environ trois pieds, de longueur, dans

le Muséum d'histoire naturelle.

LE SQUALE SCIE'.

Squalus Pristis, Gniel., Lacep. ; Squalus rastrirer, Com-
mers.; Pristis anliquoruin, Lath., Blainv. ; Pristis

pectinata •.

Le nom que les anciens et les modernes ont

donné à cet animal, indique l'arme terrible dont

sa tète est pourvue, et qui seule le séparerait de

toutes les espèces de poissons connues jusqu'à

présent. Cette arme forte et redoutable con-

siste dans une prolongation du museau, qui

,

au lieu d'être arrondi, ou de finir en pointe , se

termine par une extension très-ferme, très-lon-

gue, très-aplatie de haut en bas, et très-étroite.

Cette extension est composée d'une matière os-

seuse, ou, pour mieux dire, cartilagineuse et

très-dure. On peut hi comparer à la lame d'une

épée; et elle est recouverte d'une peau dont la

* Espadon.— Épée de mer. — Sag-fisk, en Suède.— .Çaw-

fish. en Angleterre. — Chien de mer scie, Daubcnton, Enc.

niéth. — Id. Bonnaterre, pi- de l'Eue, mi'lh. — Fauna sue-

cica, 297.— Mus. ad. fr. 1, p. 52. - 0. Fabrii-. Faun. gmenl..

p. 130, n. 91. — MuUer, prodrom. Zool. dan., p. .->S, n. 319.-

€ Squalus rostro longo cuspidato osseo piano utrimiue den-

c tato. » .\rtedi , gen. 66 , syu. 93. — Gronov. mus. 1 , u. 132,

Zooph., n. 148. — Browne, Jamaic., p. 438. n. t. — Bloch,

pi. 120. — Klein, miss. pisc. 3, p. 12, n. 1

1

, tab. 3, fi?. 1 et 2.

— yJroguaijua , Marcgr. Brasil.. p. 138. — Id. l'is. Ind.,

p. 34.— Serra, Plin. Uist. mnndi, 1.5.', c. 11. —Glus. Exot,,

p. 133. — Allrov. Cet., p. 69.:. — Olear. Kunstk.. p. 4l,tabu

20, fig. 1. — Gesn. Aquat., p. 739, ic. anim., p. 1T1;Thierb.,

p. 101. — Wiliughby, Iclilh., p. 61, tib. B, 9. fig. 3. — Ra!:

pisc., p.25.— Fii-clle, Hondelet, part. 1.1. 16, c. 11.— ATi-

pliiui, vel Gladus . Jonston, pisc. p. 13, tab. 4. fig. 1.—

Blas. Anat., p. 507, tab. 49, fig. 13. —J>'parfo>i , Du Tertre,

Anlll., p. 207. — • Serra marina, langue de serpent, » Bélon,

Aquat., p. 66. —Chien de mer scie, Broussonnet. Mém. de

l'Acad. des Se., 1780. — Scie. Espadon, Épee de mer. Val-

Oioiit-Bomare. Dict. d'hist. nat., article des Baleines.—

Aristot. Hisi. anim., 1. 6, c. 12. — Allien., 1. 8. p. 333.

* Les poissons de ce genre qui constituent plusieurs espèce?

distinctes , ont été séparés des Squales par Latliam ,
sous le

uora générique de Pristis: ce genre est maintenant adopte

par tous les ich'''vologistes. D.
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onsistance est semblable à celle du cuir. Sa

longueur est communément égale au tiers de la

longueur totale de l'animal; sa largeur aug-

mente en allant vers la tète, auprès de laquelle

elle égale ordinairement le septième de la lon-

gueur de cette même arme, pendant qu'elle

n'en est qu'un douzième à l'autre extrémité. Le

bout de cette prolongation du museau ne pré-

sente cei^endant pas de pointe aigué , mais un

L'ontour arrondi ; et les deux côtés de cette sorte

de lame montrent un nombre plus ou moins

considé)able de dents, ou appendices dentifor-

mes très-forts , très-durs , très-grands et très-

allongés. Us font partie du cartilage très-endurci

qui compose cette même prolongation ; ils sont

de même nature que ce cartilage, dans lequel

ils ne sont pas enchâssés comme de véritables

dents, mais dont ils dérivent comme des bran-

ches sortent d un tronc ; et, perchant le cuir qui

enveloppe cette lame, ils paraissent nus à l'ex-

térieur. La longueur de ces sortes de dents, qui

sont assez séparées les unes des autres, égale

souvent la moitié de la largeur de la lame, à la-

quelle elle donne la forme d'un long peigne

garni de pointes des deux côtés, ou, pour mieux

dire, du râteau dont les jardiniers et les agricul-

teurs se servent : aussi plusieurs naturalistes

ont-ils nommé le squale scie, Râteau ou Porte-

ràleau. Pendant que l'animal est encore ren-

fermé dans son œuf, ou lorsqu'il n'en est sorti

que depuis peu de temps, la lame cartilagineuse

qui doit former son arme est molle , ainsi que

les dents que produisent les découpures de cette

lame, et qui sont, à cette époque de la vie du

squale, cachées presque en entier sous le cuir.

Au reste, le nombre des dents de cette scie va-

rie dans les différents individus, et le plus sou-

vent il y en a de vingt-cinq à trente de chaque

côté.

Nous allons voir l'usage que le poisson scie

fait de cette longue épée ; mais achevons aupa-

ravant de faire connaître les particularités de la

co")formation de ce squale.

La couleur de la partie supérieure de ce car-

tilagineux est grise et presque noire; celle des

cotés est plus claire, et la partie inférieure est

blanchâtre. On voit sur la peau de très-petits

tubercules, dont l'extrémité est tournée vers la

queue , et qui par conséquent ne rendent cette

même peau rude au toucher que pour la main

qui en parcourt la surface en allant de la que-ie

vers le museau.
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La tête et la partie antérieure du corps sont

aplaties. L'ouverture de la bouche est demi-cir-

culaire, et placée dans la partie inférieure de la

tête, à une plus grande distance du bout du mu-
seau que les yeux. Les mâchoires sont garnies

de dents aplaties de haut en bas, ou, pour mieux
dire, un peu convexes, serrées les unes contre

les autres, et formant une sorte de pavé.

Les nageoires pectorales présentent une
grande étendue; la première dorsale est située

au-dessus des ventrales, et celle de la queue est

tiès-courte '.

Les anciens naturalistes et quelques auteurs

modernes ont placé la scie parmi les cétacées,

que l'on a si souvent confondus avec les pois-

sons, parce qu'ils habitent les uns et les autres

au milieu des eaux. Cette première erreur a fait

supposer par ces mêmes auteurs, ainsi que par

Pline, que la scie parvenait à la très grande lon-

gueur attribuée aux baleines, et l'on a écrit et

répété que, dans des mers éloignées , elle avait

quelquefois jusqu'à deux cents coudées de long.

Quelle distance entre cette dimension et celles

que l'observation a montrées dans les squales

scies les plus développés 1 On n'en a guère vu
au delà de cinq mètres, ou de quinze pieds, de

longueur; mais comme tous les squales ont des

muscles très-forts, et que d'ailleurs une scie de

quinze pieds a une arme longue de près de deux

mètres, nous ne devons pas être surpris de voir

les grands individus de l'espèce que nous exa-

minons, attaquer sans crainte et combattre avec

* Principales dimensions d'un squnle srie. mesurépar
Coiimiersun, au moincni où cet animal venait

de muurir.

pi. po. lig.

Longueur depuis le bout du museau jusqu'aux

(lointes de la prolcusitioii de cette iLirte, les

|ilijs vois lies de la tcle iiropiemeni oite. ... 7 6

au bord atitéi leur de» narines 7 <0

an riiilii'ii des yeux % 6

aux evenis 9 3

à la |iie<nière oiiveitiire hrancliiaie 1 6

à la ciiicjiiK nie ouverture bi-aiicliiale \ i S

au bout an cneuT de la ba«e des n,:g oircs pecto-

rales « 6

à lorigine des nageoires ventrales < 7 10

àl',.nus I H
kToriKinede li première nngroire diirsale. ..180
àl'orignetle li seconde n.igeoire <lorsale. ... 2 3

à l'orlf;ine de la nageoire «le la (piene 2 6

au boni de la nageoire de la quene , le plus éloi-

fjiié de la léle 2 « I

L.irgeurdela léte. auprès de l'ou ertnrede la bou-

che 2 »

du corps, anprès des n.igeoires pectorales . à

l'endroit où elle est la pl> s grande 4 «

a corps, auprès de la seconde nageoire du dos. <
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avantage des habitants de la mer des plus dan-

gereux par leur puissance. La scie ose même se

mesurer avec la baleine mysticète, ou baleine

franche, ou grande baleine; et, ce qui prouve

quel pouvoir lui donne sa longue et dure épée,

«on audace va jusqu'à une sorte de haine impla-

cable. Tous les pécheurs qui fréquentent les

mers du Nord, assurent que toutes les fois que

ce squale rencontre une baleine, il lui livre un

combat opini;Ure. La baleine tâche en vain de

frapper son ennemi de sa queue , dont un seul

coup suflirait pour le mettre à mort : le squale,

réunissant l'agilité à la force, bondit, s'élance

au-dessus de l'eau, échappe au coup, et retom-

bant sur le cétacée, lui enfonce dans le dos sa

lame dentelée. La baleine, irritée de sa bles-

sure, redouble ses efforts : mais souvent, les

dents de la lame du squale pénétrant très-aNTint

dans son corps, elle perd la vie avec son sanj,

avant d'avoir pu parvenir à frapper mortelle-

ment un ennemi qui se dérobe trop rapidement

à sa redoutable queue.

Martens a été témoin d'un combat de cette

nature derrière la Ilitlande, entre une autre es-

çèce de baleine nommée Nord caper et une

grande scie. Il n'osa pas s'approcher du champ
àe bataille ; mais il les voyait de loin s'ngiter,

s'élancer, s'éviter, se poursuivre, et se heurter

avec tant de force, que leau jaillissait autour

d'eux, et retombait en forme de pluie. Le mau-

vais temps l'empêcha de savoir de quel côté de-

meura la victoire. Les matelots qui étaient avec

ce voyageur, lui dirent qu'ils avaient souvent

sous les yeux de ces spectacles imposants
;

'ju'ilsse tenaient à l'écart jusqu'au moment où

la baleine était vaincue par la scie, qui se con-

tentait de lui dévorer la langue, et qui aban-

donnait en quelque sorte aux marins le reste du

cadavre de l'immense cétacée.

Mais ce n'est pas seulement dans l'Océan sep-

tentrional que la scie donne
,
pour ainsi dire, la

chasse aux baleines; elle habite en effet dans

les dfux hémisphères, et on l'y trouve dans

presque toutes les mers. On la rencontre parti-

oulièrement auprès des côtes d'Arri(|ue, où la

forme, la grandeur et la force de ses armes ont

frappé l'imagination de plusieurs nations nègres,

qui l'ont, pour ainsi dire, divinisée, et conser-

vent les plus petits fragments de son museau

dentelé, comme un fétiche précieux.

Quelquefois ce squale, jeté avec violence par

)a tempête contre lu carène d'un vaisseau , ou

précipité par sa rage contre le corps d'une ba-

leine, y enfonce sa scie qui se brise ; et une por-

tion de cette grande lame dentelée reste atta-

chée au doublage du bâtiment ou au corps du
cétacée, pendant que l'animal s'éloigne avec son

museau tronqué et son arme raccourcie. On con-

serve, dans les galeries du Muséum d'histoire

naturelle, un fragment considérable d'une très-

grande lame de squale scie, (jui y a été envoyé

dans le temps par M. de Capellis, cipitaine de

vaisseau, et qui a été trouvé implanté dans !e

côté d'une baleine.

LE SQUALE ANTSODON '.

Prislis cirrhatus, Lalh ».

M. Jean Latham a décrit, dans les AcUs de

la Société Linnécnne de Londres ^, quatre

squale* auxquels il donne les noms de Prislis

anliquorum , Prislis pectine (us, Prislis cus-^

pidatxis, et Piislis microdon , et que noua

croyons devoir coiisidérer comme des N'ariëtés

produites par l'âge, le sexe ou le pays, dans

l'espèce de notre squale scie. Mais ce savant na-

turaliste a fait connaître, dans le même ouvrage,

un cinquième squaleque nous regardons comme
une espèce distmcte de la scie et de tous les au

très squales, et que nous nous empressons

d'inscrire dans notre catalogue des poissons car-

tilagineux.

Ce squale que nous nommons Anisodon , a

été péché auprès des rivages de la Nouvcilc-

Hollande. De chaque côte de son museau très-

long et très-étroit, on voit une vingtaine de

dents aiguës et un peu recourbées ; et auprès

de chacune de ces grandes dents, on en compte,

depuis trois jusqu'à six, qui sont beaucoup plus

courtes. Les filaments (lexibles qui pendent au-

dessous du museau , ont de longueur le quart

ou environ de la longueur totale du poisson.

Au reste, l'individu décrit par M. Latham était

mâle, et devait être tres-jeuue.

* Squalus am.sodot),. {^JnJsoâoii vient de «leiix motssrecs,

odon. (lent, et «iiIao.s-, inégal.)— Priniis ci rrlintv s, John

l.alh lin, Act. (le la sjc. Lmn. de Lon I., l. II. p. 27S.

* M. (i. I uvi' rcie ce pois>un parmi ceux i|u°il adoietdani

le gemo SCIK. Prislij. D.

» Vol. et ii.ig. déjà ciU-8.
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LE SQUALE ANGE

Sqnalus Sqnatinn, riniel , Lac ; Sfiiiatina lœvis, Cuv.

,

Sciualiua Angélus, Blaiuv., Kis.so '.

De tous les squales connus, l'ange est celui

qui a le plus de rapports avec les raies et parti-

culièrement avec la rliinobate. Non-seulement

il est, comme ces dernières, dénué de nageoire

de l'anus et pourvu d évents, mais encore il s'en

rapproche par la forme de sa queue, par Tapla-

fisseraeut de son corps, et par la grande éten-

due des nageoires pectorales. Il s'en éloigne ce-

pendant par un autre caractère très-sensible

qni le lie au contraire avec le squale barbu, par

la position de l'ouverture de la bouche qui, au

lieu d'être placée au-dessous du museau, en

occupe l'extrémité. Cette ouverture, qui est

d'ailleurs assez grande, forme une partie de la

circonférence de la tète, qui est arrondie, apla-

tie, et plus large que le corps.

Les mâchoires sontgarn es de dents pointues

et recourbées , disposées sur des rangs dont le

nombre augmente avec l'âge de l'animal, et est

toujours plus grand dans la mâchoire inférieure

que dans la supérieure.

Les narines sont situées , comme la bouche,

sur le bord antérieur de la tète , et la mem-
brane qui les recouvre se termine par deux bar-

billons.

C'est sur la queue que l'on voit les deux na-

geoires dorsales; les ventrales sont grandes; la

caudale est un peu en demi-cercle; et les pec-

torales sont très-etendues et assez profondément

échancrées par devant. Au reste, ce sont les di-

mensions ainsi que la forme de ces dernières

' Creac de buse, auprès de Bordeaux. — Sqnaqua

,

Squala, dans plu^. pays n'iialie. — Pe.srf angi'ln, à fiènes.

—

l'he nioiik , or niigi'l fish eu Ans'''t' rre. — Chien de mer
ange, Daiibeiiton, Knc. 'i élh. — id. Bomiaterre, pi. de l'Eue,

inélh. — Mus. ad fr. 2 p. 40. '. — i Si)Uilii> piiinà aiii ca-

€ rens, oie m apice «•.ipili-, » Arteili, geu. 67, u. 6, syn 93.

—

Gronov. mus. 1, \r>7, Zonph. t3l. — bloch lU-t. des pois-

sons étr., etc., pi. 116. — • Uhinasivi'S'jnatina ductoriim . t

Klein, miss, pisc.3. p. <4. n. 1, t .b 2, ft». 3.16 — Arist(»t.,

Hist. anim., 1.2, c. t3; l. 3.t:. 3. lu, 11; I. 9,c.37.—Squiid)o.

Salv. Aipiat., p. \3i. — Squiilinn , l'Un. His;. niuudi , 1.9,

C. i2, 24, 42. 51. — L'nnge., Ri.nilelet, part. t. l. f >. c. 20

Gesner. Aquai., p. 899, 902; icoii. anim., p. 39, 40; Thierb..

p. <63. b, i6(i. — Aiilrov.. pisc. p. 472.—Joiistun. pisc, p. 39,

tah. \K, fig. 7. — Béliin, Aipiat., p. ^%. — Squiuina ,W\\.

lugby, Icliiti., p. 97. tal). I) 3. — Itai.. pisc. p '26. — Chien
de mer ange. Bn>i'Ssoniiet, Méin. de l Ac.nl. des Se, 1780.

Angel-fish, Peiinaiil. Brii. Zool. 3, p. 74, n. I. — Oppian.,

{.{, c. 15. — Chdrleoii. p. 131. — Aiheu., I. 7, p. 319.

—

Squaline, et A-ge, Valntant-Bumari', Uict. d'hist. uat.

' Le genre Squatink, Squaiina, qui a été séparé de celui

des squales p^r M. Uuméril , est luaiateuaat adopté générais^

Mieni. D.

qui les ont fait comparer à des ailes comme les

pectorales des raies, et qui ont fait doniier ie

nom d'Ange au squale que nous décrivons.

Ce cartilagineux ressemble d'ailleurs à plu-

sieurs raies par les aiguillons recourbés en ar-

rière qu'il a auprès des yeux et des naiiues, sur

les nageoires pectorales et ventrales, et sur le

dos et la queue. Il est gris par-dessus, et blanc

par-dessous
; et les nageoires pectorales sont sou-

vent bordées de brun par-dessous , et blanches

par-dessus ; ce qui leur donne de l'éclat, les fait

contraster avec la nuance cendrée du dos , et n'a

pas peu contribué a les faire considérer comme
des ailes.

L'ange donne le jour à treize petits à la fois.

Les grands individus de cette espèce ont com-

munément sept ou huit pieds
(
près de truis mè-

tres) de longueur; mais les appétits de ce squale

ne doivent pas être très-violents, puisqu'il va

quelquefois par troupes, et qu il ne se nourrit

guère que de petits poissons. Il les prend sou-

vent en se tenant en embuscade dans le fond de

la mer, en s'y couvrant de vase, et en agitant

ses barbillons qui, passant au travers du limon,

paraissent ccmme autant de vers aux petits

poissons, et les attirent, pour ainsi dire, jusque

dans la gueule de l'ange.

Il habite dans l'Océan septentrional , ausst

bien que dans la Méditerranée, sur plusieurs

rivages de laquelle on emploie sa peau à polit

des corps durs, à garnir des étuis, et à couvrir

des fourreaux de sabre ou de cimeterre.

QUATRIEMi: GENRE.

AODON.

Les v\dclioires sans de»ts; cinq ouvertures branchiales

de chaque côté du corps.

ESPECES.

AODOtV nUSSASA. (

CAliACTEHES.

r.es nageoires pectorales très-longues.

AODON KIIMAL.

AODON COBNU.

Lfs na!;eoires port uales cniirti's: quatre
biibilloiis auprès de louveilure de û
boiicbe.

( Un long appendice au-deosotis d^ chaque
œil.
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L'A DON MASSASA',

4odon Massasa, Lacep. , Scjualus Massusii, Forsk.,

Giuel. \

ET

L'AODON KUMAL'.

Ndoa Kumal, Laccp.; Sqiialus Kurail, Forsk., Lacep.

Ces deux espèces de cartilagineux ont été

Tomprises jusqu'à présent dans le genre des

squales; mais nous avons cru devoir séparer de

«lette famille des animaux qui en différent par

m caractère aussi remarquable que le défaut

Jotal de dents, niis en opposition avec la pré-

sence de dents très-grandes, très-fortes et très-

nombreuses, telles que celles des squales. iVous

C'a avons composé un genre particulier, que nous

distinguons par le nom û'Audon, qui veut dire

sans dents , et qui exprime leur dissemblance

avec les cartilagineux parmi lesquels on les a

comptés. Au reste, le massasa et le kumal
,
qui

habitent tous les deux dans la mer Rouge, ne

sont encore connus que d après de très-courtes

descriptions données par Forskael ; et nous

D'avons en conséquence rien à ajouter â ce que

nous venons d'en dire, dans le tableau métho-

iique du genre qu'ils forment

L'AODON CORNU*.

Aodon cornuttis, Laccp.; Squalus edeutulus, Grael. 5.

C'est aussi dans le genre de l'aodon que nous

avons cru devoir placer l'animal sans dents,

dont la tète a été décrite par Brunnich dans son

HisUjire naturelle des poissons de iMarseiUe
,

et qui a été compris parmi les squales par cet

)bserva!eur, ainsi que par AL Bonnaterre. On
'.e connaît encore ce poisson que par Brunnich,

4ui n'en a vu qu'une tête desséchée dans la col-

lection de l'académie de Pise ; mais les carac-

tères que présente cette tête sut'Iisent \Mi\\v dis-

tinuuer l'animal non-seulement des autres

' Sqwiltis ninsscnn.Foit'kaei, Faun. arab., p. fO, n. 17. —
Chien dr mer nidn.sax-i, itomutt'. re, pi. (Je I Y.ur. ii élli.

» Ces Jeux |)(iis>oiis ii<- Sont c(>iinii< cpie par la ilfiscnption

fori peu coiiipletL- lie Foisk.al. Leur Ci-su-iice e»l encore in-

cei'taiiie. u.

* SqiKilus kiimril. Forskael. Faun. ^lab., |i. 10, n. 19.

—

Chier.df invr kuinol, Bdiiiiii'rrf. |i|. de 1 Kii>'. tnélll.

* Squaliit edeiiiuliii. iiruiiiiicli. Icliili. iiia»ili> ns., p. 6.

—

Chien de mer cornu, Buiiii.iiei re, (.1. île rtiic. iiiptii.

* M. li. Cuviei' ne (dii aucune meut.on de ce poissun.et

M. de Blaiiiv^ie pcn>e qu'il n est établi que sur une tcle de

9!e.i niubular ou de raie giorna. U.
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aodons, mais encore de tous les poissons dont

on a publié jus((u'à pré.sent la description ou la

figure. Klle est plate, large de trois palmes, dit

Brunnich, et comme tronquée vers le museau.

I-es deux mâchoires sont garnies d'une bande

osseuse et larae d'un pouce. Cette bande est

lisse dans la mâchoire inférieure, et raboteuse

dans la supérieure, qui est plus avancée que

l'autre. Les yeux sont grands; et un peu au-

dessous de chacun de ces organes on voit s'éle-

ver un appendice cutané, long d'un palme et

demi , et en forme de corne un peu contournée.

SECONDE DIVISION.

Poissons carUlag'mtux qui ont une membrane des bran-

chies sans opercule.

SIXIEME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIERE DES POISSONS,

OD

SECOND ORDRE

DE LA SECOMIE DIVISION DKS CARTILiGIÎSEtX '

.

PoisiOi(5 jugulaires, on (/ni ont des nageoires sHuées

sous la gorge.

SIXIEME GENRE.

LES LOPHIES.

Un iris-grand nombre de dents aiguës nive seule ourer-

tiirc branchiale de chariiie côte du corps ; les nagcoi'

res pectorales attachées a des prolongations en forme

de bras.

PREMIER SOUS-GENRE.

Le corps aplati du haut en bas.

ESPÈCIS. CABACTI'HES.

Lopii.E B.;uDUOiE. i
'^^ ^^'^ tr.s.grus,.e ,1 arrondie.

2. i le cor|is t'ibcrculiiix ; le museau
LOPIIIE \i:SPtBTILIOiV. ' pointu.

3. I Le<()iistr(>s-d primé, aiguillonné,
LOPIIIE FAL'JAS. | et en foi me de disque.

SECOND SOUS-GENRE.

Le corps comprimé latéralement,

iUn
long liliiueiit placé au-de'^.'U';

lie la lèvr»' supérieire. et ler-

111 né par deux appenflices char-
nus.

' Ctn ne conn;iît en oi e amuue espèce de poisson dont on

puisse loiniei- un prriiiierordri', ou un ordre dn/^ode*, duis

laMJcoude division des cartilagineux.
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ESPÈCES.

T,OPHIE CHIBONECTE.

LOPHIE DOUBLE-BOSSE.

Sophie commerson.

CARACTÈliES.

Un lona: filaincnl p acf^ an-dcsus
de la lèvi esii,M'rieiiiT. et tcimmé
p.ii- une tiès-peliif niasse cliar-

niie: le c irps rouseàiii- , el pié-

sciiiant iiiit'l(iiies t. k lies iioii es.

Un loiiK (ilaiiieiit plac^ au-dessus

de 1,1 lèvre sii|)ei'ifUic, et ler-

iiiiiié par mie tre^-ieiite mas^e
chriiiie; le coi|js varié de noir

et 'le gris.

Un Inng MIarnent placé au dessus

de la lèvre supéàenie, et ter-

mi. .é (i.ir une tiè' peiite niasse

Cliarnue ; le ciirps noir; un point

blanc de chiqne eôté

TROISIÈME SOUS-GENRE.

Le corps déforme coivque.

LOPBIE FEEGUSON.

Deux filaments situés au-dessus de
la léviesijpéiieiire; des protubé-

rances .in;;ulense^ sur la partie

supéiieuie de la tète.

LA LOPHIE BAUDROIES

Lophius piscalorius, Gmel., Lacep., Cuv., Risso.

Les poissons que nous avons décrits jusqu'à

présent, sont dénués d opercule et de membrane

particulière destinés à fermer, à leur volonté,

les ouvertures de l'organe de la respiration.

Ceux qui composent la seconde division des

cartilagineux, et dont nous allons exposer les

habitudes et les formes, présentent dans cet or-

gane une conformation différente : ils n'ont

pas à la vérité d'opercule; mais ils ont reçu

une membraue propre a fermer l'ouverture des

branchies. Le premier genre que nous rencon-

trons sur le tableau méthodique des quatre

* Rana jiisratrix. — Marina ]nscalori>, Martino pisca-

tore, Uiavolo di mare, en Italie. — Baudroie, Prscluleau,

Gatinign, dans plus. <lépart. niérid. — Toad-fi.tli , t'rog-fuh,

Sca-deril , en Angleterre. — baudroie (la grande), liau-

benton. Eue. uiétli.— Lophius piscalorius, Fanua suecica,

298. — M ni. proiliOni. Zool. danic., p. 38, n. 521. — Il 8can.

527. — Mus. ad. fr. 33. - L pliius ore cirroso, Artedi, «en.

36, syn. 87.—Gronov., mus. t. p 3", Zoopli., p. 38. — Bloch,

Hist. nat. des poissons, pi. 87. — Loplmis , Slnjin. soudra.

271. — f Halraclms capiie ricnujue ranae, » Klein, miss. pisc.

3, p. 13.— « Batiaclnis .ilteropinnarum pareadexorlnmcauilae

• caiens, • ibid. — Charleton, Ouom. t99. — Oiear. mus 57,

tab. 23, tig. M. — Baudroie \la grande), Bunualerrc, pi. de

l'Enc. niélli. — Cicer , de Natura beoruiu , lib. 2. — Bélon,

Aijnal., p. 83. — liana marina , Jonston, pi>c., p. 36, tab.

tl, fig 8. —iîf/na. l'iin. llist. ii.un.li, l.i), c.2i. — Fisinng

frocj, Brit. Zool. 3, p. 93. 93, n. 1, 2, tab. 94. — • Toad-lisli

,

« frog tibli, sei-dcvii , > Willngbhy, Icli li., p. 83, lab. E, 1. —
Bawd» oie.C.niiper, Méni. des sav. élr.. 0. p. 177.

—

Gulanm,
Roudilet, part. 1, 1. 12, c. 19.— Id. Valuiont lîomare, Dict.

d'hist. nat. — Arist , l. 9, c. 57; 1. 2. c. 15; 1. 3, c. 3. Ue par-

iibus aiiimalium, 1. 4. c. 14. — iEliaii., 1. 9, c. 24; et 1. 13, c.

i et2. — Alhen., I. 7, p. 286 — Oppian., 1. 2, p. 33. — Salv.,

fol. 139, 6, 140, 141.- Gesner, p. 8t3,8i6. - llii . p. 29. —
Schonev., p. 39. — Ruua jAscalrix vnUjarin. Aldrnv., '. 3,

C.6i.—Buudi oie. Dessins sur vélin dé|iosé» dans la bibliotli.

Uii .>l usc'Uiii il'lii^i. liai.

ordres (jui forment cette division pourvue d'une
membrane branchiale sans opercule, est celui

des lopbies. Le nom de Lophie, en latin lo-

phius, vient d'un mot grec Ào-i^tz qui signifie

naqeoire et élévation, qui désione la grande
quantité d'éminences, de prolongements, et de

nageoires, que l'on voit en effet sur le dos de

toutes les espèces comprises dans le gein-e que

nous allons chercher à faire connaître. .\ous

examinerons ce caractère avec d'autant plus

d'attention, que nous le voyons pour la première

fois : mais les lopbies en montrent d'autres que

nous devons considérer auparavant; et d'abord

jetons les yeux sur celui qui les a fait iiisrrire

dans le second ordre de la seconde division ',

sur la manière dont sont placées les nageoires

inférieures, celles que dans tous les poissons

on a comparées à des pieds. Au lieu d'être très-

voisines de l'anus , comme dans les différentes

espèces de raies et de squales, ces nageoires

sont situées très-près de l'ouverture de la bou-

che, et pour ain.4 dire sous la gorge : elles sont

par là bien plus antérieures que les nageoires

pectorales, qui d'ailleurs sont plus reculées que

dans plusieurs autres poissons; et voilà ce qui

a causé la méprise de plusieurs naturalistes,

qui ont regardé les nageoires jugulaires comme
des nageoires pectorales, et les nageoires de la

poitrine comme des nageoires ventrales.

Cependant, pour mieux faire connaître ce qui

caractérise les lopbies, décrivons-en l'espèce la

plus remarquable, en indiquant ce qui est par-

ticulier à ce cartilagineux, auquel nous conser-

vons le nom de Baudroie, et ce qui est com-

mun à tous les animaux qui composent sa

famille. Les nageoires inférieures, placées sous

la gorge, ainsi que nous venons de le dire, et de

même que dans les autres lopliies, .sont cour-

tes, fortes, et composées de rayons assez mo-

biles pour servira la baudroie à s'attaciier, et,

pour ainsi dire, à s'accrocher au fond des mers.

Ces rayons sont d'ailleurs au nombre de cinq,

et réunis par une membrane assez lâche : aussi

a-t-on cru voir dans chacune de ces deux na-

geoires ventrales, ou plutôt jugulaires, une

sorte de main à cinq doigts et palmée. D'un

autre côté, les nageoires pectorales, au lieu de

tenir immédiatement au corps de l'animal, sont

siluées, ainsi que celles des autres lopbies, à

l'extrémité d'une prolongation charime et un

' Articie inUtulé : Nomenclalure des poijsons.
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peu coudée, que l'on a voulu comparer a un

bras et un avant-bras, ou à une lanibe et un

pied. Ou a regardé en conséquence les rayons

des nageoires pectorales comme autant de

doigts d'une main ou d'un pied ; et la baudroie

n'a plus paru qu'une sorte d'animal marin à

deux mains et à deux pieds, ou plutôt a quatre

mains. On eu a fait un quadrumane; ou a dit

qu'elle était, au milieu des eaux de la mer, le

représentant des singes, des mongous, et des

autres animaux terrestres auxquels le nom de

quadrumane a été aussi donné; et comme lors-

que I imagination a secoué le joug d'une saine

analogie, et qu'elle a pris son essor, elle cède

avec taeilité au plaisir d'enfanter de faux rap-

ports et de vaines ressemblances , on est allé

jusqu'à supposer dans la baudroie des traits de

l'espèce humaine. On a surtout métamorphosé

en mains d'homme marin ses nageoires jugu-

i.-\ires; et, il faut en convenir, la forme de ces

nageoires, ainsi que les attaches de celles de la

poitrine, pouvaient non pas présentera un na-

turaliste exact, mais rappeler à un observateur

superliciel quelque partiede l'image de l'homme.

Quel contraste néanmoins que celui de cette

image auguste avec toutes celles que réveille

en même temps la vue de la baudroie ! Cette

forte antipathie qu'inspire la reunion mon-

strueuse de l'être le plus parfait que la nature

ait créé, avec le plus hideux de ceux que sa

main puissante a, pour ainsi dire, laissé échap-

per, ne doit-on pas l'éprouver en retrouvant

dans la baudroie une espèce de copie, bien in-

forme sans doute, mais cependant un peu re-

connaissable , du plus noble des modèles, au-

près d'une tète excessivement grosse, et d'une

gueule énorme, presque entièrement semblable

à celle d'une grenouille, ou plutôt d'un crapaud

horrible et démesuré ? On croirait que cette

tête disproportionnée qui a fait donner à la bau-

droie le nom de Grenouille de mer, placée au-

devant d'un corps terminé par une queue et

doué en apparence de mains ou de pieds

d'homme, surmontée par de longs filaments

;jui imitent des cornes, et tout entourée d'ap-

pendices vermiculaires, a fait de la grande lo-

phie qui nous occupe , le type de ces images

ridicules de démons et de lutins par lesquels

une pieuse crédulité ou une coupable fourbe-

rie a eftVayé pendant tant de siècles l'ignorance

superstitieuse et craintive, et de ces repré^en-

tatiors comiques avec lesquelles la riante poésie
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a su égayer même l'austère philosophie. Aussi

la baudroie a-t-elle souvent fait naître une

sorte de curiosité inquiète dans l'âme des ob-

servateurs peu instruits qui l'ont vue pour la

première fois, surtout lorsqu'elle est parvenue

à son entier diveloppement, et qu'elle a atteint

une longueur de plus de deux mètres, ou de

grès de sept pieds. Elle a été appelée Diable

de mer; et sa dépouille, préparée de manière à

être très-transparente, et rendue lumineuse par

une lampe allumée renfermée dans son inté-

rieur, a servi plusieurs fois à faire croire des

esprits faibles à de fantastiques apparitions.

L'intérieur de la bouche est garni d'un nrand

nombre de dents longues, crochues et aiguës,

comme dans toutes les lophies. Mais on eu voit

non-seulement à la mâchoire supérieure, où

elles forment trois rangées, et à la mâchoire

inférieure, où elles sont disposées sur deux

rangs , et où celles de derrière peuvent se bais-

ser en arrière , mais encore au palais , et sur

deux cartilages très-durs et allongés placés au-

près du gosier. La langue, qui est large, courte

et épaisse, est hérissée de dents semblables; et

l'on aperçoit d'autant plus aisément cette mul-

titude de dents plus ou moins recourbées, cette

distribution de ces crochets sur la langue, au

gosier, sur le palais et aux mâchoires , et tout

cet arrangement qui est soumis pour la pre-

mière fois à notre examen
,
que l'ouverture de

la bouche s'étend d'un côté de la tète à l'autre,

presque dans l'endroit où cette dernière partie

a le plus de largeur, et que cette même tète est

très-grande relativement au volume du corps

qu'elle déborde des deux côtés.

C'est cet excès de grandeur du diamètre

transversal de la tête sur celui du corps, qui,

réuni avec le contour arrondi du devant du

museau , forme le caractère spécifique de la

baudroie.

L'ouverture de la bouche est d'ailleurs pla-

cée dans la partie supérieure du museau ; et, par

consé({uent, la mâchoire inférieure est la plus

avancée.

Derrière la lèvre supérieure , on voit les na-

rines. Elles présentent dans la baudroie une

conformation particulière. Les membranes qui

composent l'organe de l'odorat, ou l'intérieur

de ces narines, sont renfermées dans une es-

pèce de calice à ouverture étroite
,
que soutient

une sorte de pédoncule ; le nerf olfactif parcourt

la partie interne de ces pédoncules pour allar
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se déployer sur la surface des membranes cou-

tenues dans le creux du calice; et cette coupe,

un peu mobile sur sa tige, peut se tourner, à la

volonté de i'auimal , contre les courants odo-

rants, et rendre plus forte l'Impression des

odeurs sur l'organe de la baudroie.

L'organe de louïe de cette grande lophie a

beaucoup plus de rapports avec celui des pois-

sons osseux qu'avec celui des raies et des squa-

les '
; la cavité qui le contient n'est pas sépa-

rée de celle du cerveau par une cloison cartila-

gineuse comme dans les squales et les raies,

mais par une simple membrane. De plus , les

trois canaux nommés demi - circulaires
,

qui

composent une des principales portions de cet

organe, communiquent ensemble; et, dans l'en-

droit ou leur réunion s'opère, on voit un osse-

let particulier, que l'on retrouve dans le bro-

chet, que Scarpa a découvert dans l'anguille,

dans la morue, dans la truite, et qu'il soupçonne

dans tous les poissons osseux *.

L'ouverture branchiale est unique de chaque

côté; et ce caractère, qui est commun à toutes

les lophies, est un de ceux qui servent à distin-

guer le genre de ces animaux de ceux des au-

tres poissons, ainsi qu'on a pu le voir dans le

tableau méthodique de cette famille. On a pu

voir aussi , sur ce même tableau
,
que les lo-

phies n'avaient pas dopercule pour fermer leurs

ouvertures branchiales, mais qu'elles étaient

pourvues d'une membrane des branchies. Dans

la baudroie , cette membrane est soutenue par

six rayons qui servent à la plier ou à la dé-

ployer, pour ouvrir ou fermer l'orifice par le-

quel l'eau de la mer peut pénétrer jusqu'à

l'organe respiratoire. Cet organe ne consiste

de chaque côte que dans trois branchies en-

gagées dans une membrane qui les fixe plus

ou moins au corps de l'animal ; et l'orifice en

est situé très-près de la nageoire pectorale, qui,

dans certaines positions, empêche de le distin-

guer avec facilité.

Les yeux sont placés sur la partie supérieure

de la tète, et très-rapprochés l'un de l'autre; ce

qui donne à l'animal la faculté de reconnaitre

très-distinctement les objets qui passent au-

dessus de lui.

On aperçoit entre les yeux une rangée lon-

gitudinale composée de trois longs filaments,

d»nt ordinairement le plus antérieur a plus de

' Discours sur la naiure des poissons.

* Ouvrage Ue Scart)a, déji cité.

longueur que les autres, s'élève aune hauteur

égale au moins à la moitié de la plus grande

largeur de la tête, et se termine par une mem-
bi-ane assez large et assez longue. Cette rftem-

brane se divise en deux lobes, et l'on voit une
seconde membrane beaucoup plus petite, et un

peu triangulaii'e, implantée vers sa base et sur

sa partie postérieure. Les autres deux filaments

offrent quelques fils le long de leur tige.

Au delà de ces trois filaments très-déliés,

sont deux nageoires dorsales, dont la première

a une membrane beaucoup plus courte que les

rayons qui y sont attachés. La nageoire de la

queue est très-arrondie , ainsi que les pectora-

les '. Celle de l'anus est au-dessous de la se-

conde dorsale.

Des barbillons vermiformes garnissent les

côtés du corps, de la queue et de la tète, au-

dessus de laquelle paraissent quelques tubercu-

les ou aiguillons, particulièrement entie les

yeux et la première nageoire du dos.

Au reste, la baudroie est brune par-dessus,

et blanche par-dessous , et la nageoire de la

queue est noire, ainsi que le bord des nageoires

pectorales.

Nous avons déjà dit qu'elle parvenait à la

longueur de sept pieds; Pontoppidan assure

mf^me qu'on en a pris qui avaient pius de douze

pieds de long ^. Cependant la peau de la bau-

droie est molle et fiasque dans beaucoup d'en-

droits; ses muscles paraissent faibles; sa queue,

qui n'est ni très-souple ni déliée, ne peut pas

être agitée avec assez de vitesse pour imprimer

une grande rapidité à ses mouvements. N'ayant

donc ni armes très-défensives dans ses tégu-

ments, ni force dans ses membres ,
ni célérité

dans sa natation, la baudroie, malgré sa gran-

deur, est oblifiée d'employer la ressource de

ceux qui n'ont reçu qu'une puissance très-linoi-

tée : elle est contrainte, pour ainsi dire, davoir

recours à la ruse, et de réduire sa chasse à des

embuscades, auxquelles d'ailleurs sa confor-

mation la rend très-propre. Elle s'enfont-e dans

la vase, elle se couvre de plantes marines, elle

se cache sous les pierres et les saillies des ro-

chers. Se tenant avec patience dans son réduit,

elle ne laisse apercevoir que ses filaments ,

qu'elle agite en différents sens , auxquels elle

* Communément la première nageoire florsa'ea Sriyons,

la t^econde ^ I, ciiaque pectorale ^4, celle de l'duus 9, celle d«

la (iueue8.

" Hist. nat. de Norvège, etc., par Pontoppidan.
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donne toutes les fluctuations qui peuvent les

faire ressembler davantage à des vers ou à

d'autres appâts, et par le moyen desquels elle

attire les poissons qui nagent au-dessus d'elle,

et que la position de ses yeux lui peimet de

distinguer facilement. Lorsque sa proie est des-

cendue assez près de son énorme gueule, qu'elle

laisse presque toujours ouverte , elle se jette

sur ces animaux qu'elle veut dévorer, et les

engloutit dans cette grande bouche, où une

multitude de dents fortes et crochues les dé-

chirent, et les empêchent de s'échapper.

Cette manière a iroite et constante de se pro-

curer les aliments dont elle a besoin, et de pê-

cher en quelque sorte les poissons à la ligne, lui

a fait donner l'épithète de Péchense; et voilà

pourquoi on l'a nommée Grenouille pêcheuse

et Martin pécheur, en réunissant les idées que

ses habitudes ont fait naître, avec celles que ré-

veille sa conformation.

Cette espèce est peu féconde , et se trouve

dans presque toutes les mers de l'Europe.

LA LOPHIE VESPERTILION '.

Lophlus Vespertilio, Gmel., Lac; Malthe Vespertilio,

Cuv. '.

Cette lophie diffère de la baudroie, en ce que

sa tête au lieu d'être arrondie par devant, s'y

termine par un museau très-avancé, pointu, en

forme de cône, et que l'on a comparé au soc

d'une charrue. D'ailleurs 1 ouverture de la bou-

che est étroite à proportion de la grandeur de

l'animal ; et bien loin d'être placée dans la par-

tie supérieure de la tète, elle est située sous

l'intérieure , et même très-reculée au-dessous

du museau , ce qui rapproche la vespertiiion

des raies et des squales. Au devant de cette

ouverture sont les narines; et auprès de ces

* Smid-roîi' chauve-sonrh, IViiibcnton. Enc. métli. - Id.

Bonnaierie, pi. île l'Ein;. inéth. — Blocli, II st. n.it. des poiv-

liiis pi 110. —MUS. jl. fr. t. p. 35. — l.o})iniis jvvnU uni-

t'i-îii. Arledi , syii 88. — Ororiiiv., mus. l,'-ii, 129, Zitopli.,

.0. 2119. — • 1» .iracluis capite voineris iiisUr, coriiuio , — ba-

traduis G.iiJiie ncuio tisseo. > Klein , miss, pi^c. 3, p, 16 et

t7, II. Xcl9 — RaïKi piscairix omeiicuii'i . Sélia . mus, I,

p. 1i8 laii. 7 4, ti.^. 2.— GM'^rtofM/rl, Man grav. BrasiL.p M3.

Kai. pl>c., p. 30, Il 3 f, 1. S.-Junsion, pisc, p. 207, lab. 2),

fig. 2. — yrfm'-'iran t.»id-^»/i . \Villiiglil>y, lihlli , p.2l8.

tab. E, 2, hg. 3. — .Vca-6(i/. Edw. Glan., tab, 283.11^.1.—

Gnacucujii , Valiiiout-Boniare, Dict. d'hisl. nat. — Urowiie,

Jaiiiaïc, [1. 437. lati. 4S, tig, 3.

» M. Olivier, ayant divisé !<' senre Baiidrnie en trois sons-

genres, a d .liiié le nom de M.iUliée à celui dont ce poisson

forme le type. 15.

HISTOIRE NATURELLE

organes on voit s'élever un appendice ou fila

meut de substance dure et comme cornée , eJ

qui est terminé par un tubercule. Cette extei>

sioii, ainsi que la pointe que le museau présente,

a l'ait donner à la vespertiiion le nom de ])elile

Licorne, de Licorne marine.

La tète et le corps vont en s'élargissant jus-

que veis l'insertion des nageoires pectorales,

où la largeur du corps diminue tout d'un coup,

à peu près de moitié; et ensuite la diminution

de cette même largeur s'opère jusqu'au boutde

la queue par des degrés insensibles, de telle

sorte que l'ensemble de la vespertiiion offre

l'image d'un triangle isocèle, a côtés un peu cur-

vilignes, et au milieu de la base duquel est at-

taché un long cône formé par la queue et Je der-

rière du corps de l'animal.

Les prolongations charnues auxquelles tien-

nent les nageoires pectorales sont assez longues

et assez coudées pour imiter, moins imparfaite-

ment que dans plusieurs autres lophies , un bras

et un avant-bras, ou une jambe et un pied '.

Cette dernière conformation, considérée er

même temps que le museau pointu
,
que la bon-

che placée sous la tète, que la grande largeur

des côtés étendus comme des ailes, et que la

queue conique, a réveillé, pour plusieurs obser-

vateurs, l'idée d'une chauve-souris, et de là

vient le nom de Vespertiiion , que nous lui

avons conservé.

Les dents qui garnissent les mâchoires sont

petites, crochues, et disposées ordinairement

sur un rang.

L'ouverture des branchies est un peu demi-

circulaire, et placée, de chaque côté, auprès de

la prolongation charnue qui soutient la nageoire

pectorale.

Tout le dessus de la lophie vespertiiion pré-

sente un grand nombre de tubercules faits en

forme de patelles, ou de petites coupes renver-

sées, rayonnes sur leur surface supérieure, et

termhiés par un sommet aigu ; le dessous de

l'animal est hérissé de petits aigu-iilons; et, ex-

cepté les nageoires de la queue et de la poitrine,

qui sont blanchâtres, et celles du dos et du ven-

tre, qui sont brunes, la couleur de ta vesperti-

iion est rougeâtre sur presque toutes les parties

du corps.

C'est dans la mer qui baigne l'Amérique mé-

' La nageoire du dos a comniunihnent 9 rayons, les pecto-

rales en ont lO, les veiiirales 0, celle de l'anus en a 6. et celle

de la (jneue .qui est arrondie, en a 1 1.
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ridiouale, que l'on pêche le plus souvent cette

lophie, qui est p:u mangeable, qui parvient à

la longueur d'un pied et demi, ou de près d'un

demi-mètre, et dont les habitudes sont analo-

gues à celles de la baudroie.

LA LOPHIE FAUJAS.

Lophius FauJHS . f acep.; Lophins stellatus, Wahl.;
Malthe s:dla:us, Ciiv. *.

Nous avons dit, en traitant de la raie thouin,

pourquoi nous avons désiré que les services ren-

dus par notre collègue, M. Faujas, aux sciences

naturelles, fussent rappelés par le nom de la lo-

phie que nous allons décrire, qui faisait partie

de la belle collection de La Haye, et qui est en-

core inconnue aux naturalistes.

La conformation de cette lophie est très-re-

marquable. Son corps est très-aplati de haut en

bas : il l'est plus que celui de la baudroie, et

que celui de la vespertilion; et si l'on retran-

chait la queue et les nageoires pectorales, il of-

frirait l'image d'un disque paifait.

L'ouverture de la bouche est un peu au-des-

sous de la partie antérieure de la tète. Au-des-

sus du museau, et presque à son extrémité,

paraît une petite cavité, au milieu de laquelle

s'élève une protubérance arrondie. Les narines

sont très-près de cette cavité ; et chacun de ces

organes a deux ouvertures, dont la plus anté-

rieure est la plus étroite, et placée au bout d'un

petit tube.

Les yeux, très-peu gros et assez rapprochés

l'un de l'autre, Ibrment presque un carré avec

les deux narines.

Les ouvertures des branchies sont placées

sur le disque, et plus près de l'origine de la

queue que sur presque toutes les autres lophies,

quoique, sur ces poissons, elles soient en géné-

ral très-éloi'.:nées du museau. Le canal qui va

de chacune do ces ouvertures à^ la cavité de la

bouche, doit donc être assez long; mais nous

a'avons pas pu connaître exactement ses di-

mensions, parce que nous n'avons pas voulu

sacrilîer à des recherches anatomiques l'indi-

vidu apporté de Hollande, et qui était unique et

très-entier.

La membrane branchiale présente cinq

rayons.

•Ce poisson appaitirnt au mène sous-genre (Malthe), que
pi'écéaeiu, selon M. Cuvier. D.

Les nageoires inférieures ou jugulaires sont

attachées à des prolongements charnus, compo-
sées de cinq rayons divisés à leurs extrémités,

assez semblables à des mains, ou au moins à
des pattes, mais plus reculées que sou^ la bau-
droie et la vespertilion; elles sont situées vers
le milieu de la partie inférieure du disque, et à
une distance à peu près égale de l'ouverture de
la bouche, et des nageoires pectorales.

Ces dernières sont eu effet très-voisines de
l'anus, et par là elles sont rapprochées des ou-

vertures des branchies, presque autant que dans

la plupart des autres lophies. On voit au àe.^sous

de l'animal les prolongations charnues aux-

quelles elles tiennent.

L'anus est situé à l'endroit où la queue touche

le disque, c'est-à-dire le corps proprement dit.

Cette même queue représente un côneapiuti par-

dessous, et dont la longueur égale à peine ia

moitié du diamètre du disque. Elle se termine

par une nageoire arrondie, et montre au-dessus

de son origine une petite nageoire dorsale, et

une nageoire de l'anus vers le milieu de sa sur-

face inférieure ^
Tout le dessus du corps et de la queue de la

lophie faujas est semé de très-petits tubercules,

et de piquants dont la racine se divise en plu-

sieurs branches : mais, indépendamment de ces

tubercules et de ces aiguillons, on voit, dans la

circonférence de la partie inférieure du disque,

deux ou trois rangs d'espèces de mamelons gar-

nis de lilaments plus sensibles dans la rangée

la plus extérieure; et on retrouve des éléva-

tions de même nature le long de la lèvre de des-

sous,

Nous avons cru devoir faire connaître un peu

en détail cette curieuse espèce de lophie, que

nous avons d'ailleurs fait représenter vue par-

dessus et par-dessous, et dont l'individu que

nous avons décrit avait quatre pouces, ou plus

d'un décimètre, de longueur.

LA LOPHIE HISTRION \

Lophlus Histrio, Grael., Lacep.; Auteanarius Histrio,

Cuv. ^

Ce poisson , comme tous ceux que renferme

* On trouve dans chaque nageoire pertorale (2 rayons i U
nageoire dor-ale 3, à celle de l'annso, l'i à ce.l" île la gneuef.

' Baudioif- «c/ie'e , Drfubtnion , linc. nieih. — Id. Bouna-

3 La lopliie histrion est pour M. G. Cnvicr le tvpe dn snus-

genrelhirouecie qu'il a distingué dans le f;*"n e Baudroie.D,

7i
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le sous-genre à la tête duquel nous le trouvons,

présente un corps très-comprimé par les côtés,

au lieu d'être aplati de haut en bas, ainsi que

ceux de la baudroie, de la vespcrtilion, et de la

lophie faujas. Sa tête est petite ; sa mâchoire

inférieure est plus avancée que la supérieure
,

et garnie, ainsi que cette dernière, de dents

très-deliées. Des barbillons bordent les lèvres;

et, immédiatement derrière l'ouverture de la

bouche, on voit une prolon^jation, ou un fila-

ment cartilasiineux et élastique, qui soutient

deux appendices allongés et charnus. Derrière

o« filament paraissent deux autres éminences

diarnues, élevées, un peu coniques, parsemées

de bîiîLillons, et dont la postérieure est la plus

grosse et !a plus exhaussée. Vient enfin une na-

<;e(»îre dorsale. Les nageoires de la poitrine et

les jUîi:uiaires sont conformées a peu près comme

dans '.es autres lophies; mais les jugulaires ont

!ine ressemblance moins imparfaite avec une

main humaine, ou plutôt avec un pied de qua-

drupède. On compte quatre branchies dans cha-

euD dvi deux organes de la respiration. Le corps

est hérissé, en beaucoup d'endroits, de petits

aiguillons crochus et de courts filaments ; il est

d'ailleurs brun par-dessous, et couleur d'or par-

dessus, avec des bandes, des raies et des taches

irrégulières et brunes '.

Les habitudes de la lophie histrion sont sem-

blables à celles de la baudroie. Ou lui a donné

le nom qu'elle porte , à cause des mouvements

prompts et variés qu'elle imprime à ses na-

geoires et à ses filaments, et desquels on a dii

qu'ils avaient beaucoup de rapport avec des

gestes comiques. Llle a d'ailleurs paru mériter

ce nom j)ar l'usage fréquent qu'elle fait, lors-

qu'elle nage, de la faculté qu'elle a d'étendre

et de gonfler une portion considérable de la par-

tie inférieure de son corps , d'arrondir ainsi son

terre, pi. de l"Enc. méth. — Lophvis com-pressvs , Vau
Braein H<iiickKi'e>t, Act iiaari. <5. — Kloch. Ilist. ii.it. des

puiiisoiis pi. m. — Lophius pinni.s dorsnlibus l xbus , La-

ferstr. Clun. '21 — L^i^ihim luinidus, 0«b. U 303. — (Jro-

noy.'l.on\Aï.'l.\Q.— Botrnithuii, etc., Kliin. miss. pisc. S,

p. 16, 11.3,7. Uit>. 3, tig. 4 — Rima pi.\catri!x minima,
Pkimi(-r, dessins déjà cités. — Mus. ad. fr. 1, p. 36. — It.

WgoUi. 137, l,il>. 3. fis- ^. — Guapef'd , Marcsrav. Brasil.

«30. — Willti-iiby. Icliih., p. 50 tab E. 2, fis- 2.— liana

piiicati-ix anifi u<n,a. Sélia, unis. <, p. (18. n. 5,7, i«b. 31,

fig.3,7 — Pis ris broniiiensis cumulus, l'eliv. Gazoph.,

tab. 20, tig. 6. — American Uiad-fish, Kai
, pisc. p. 29,

n.2.
* Il y a ordinairement à la nageoire dors^de 12 rayons . à

chaque nageoire pectorale U, à chaque n.igcoire jugulaire 5.

i la nageoire de l'anus 7, à celie de la queue, qui e»t arruii-

die. 40.

volume avec vitesse, et de changer rapidement

sa figure. Nous nous sommes déjà occupés,

dans notre Discours sur la nature des poissons,

de cette faculté, que nous retrouverons dans

plusieurs espèces de ces animaux à un degré

plus ou moins élevé, sur laquelle nous reporte-

rons plusieuiis fois notre attention, et que nous

examinerons particulièrement de nouveau en

traitant du genre des tétrodons.

La lophie histrion habite non-seulement dans

la mer du Brésil, mais encore dans celle qui

baigne les côtes de la Chine , et elle y parvient

à la longueur de neuf ou dix pouces.

Nous avons trouvé , dans les manuscrits de

Commerson, la description d'une lophie ', dont

nous avons fait graver la figure d'après un des

dessins de ce célèbre voyageur. Ce cartilagineux

a de trop grands rapports avec l'histrion , pour

que nous n'ayons pas dû les rapporter l'un et

l'autre à la même espèce. Voici en effet la seule

différence qui les distingue, et qui , si elle est

constante, ne peut constituer qu'une variété

d'âge, ou de sexe, ou de pays. Le filament

élastique qui s'élève derrièi-e l'ouverture de la

bouche, au lieu de porter un appendice cliarnu,

divisé uniquement en deux parties, en soutient

un partagé en trois lobes , dont les deux exté-

rieurs sont les plus épais *. C'est dans la mer

voisine des côtes orientales de l'Afrique que

Commerson a trouvé l'individu qu'il a décrit, et

qui avait près de cinq pouces de long, sur deux

pouces, ou envii-on, de large,

LA LOPHIE CHIRONEGTE \

Lopbius chironectes, Laccp.; Antenuariiis Chironeclcs,

CuT. '.

LA LOPHIE DOUBLE- BOSSE \

Lophius bigil)bns . Lacep.

Nous réunissons dans cet article ce que nous

* Jntfnvarius avtennd trirorni , Commerson, manus-
cnitg deposf'g dans le Muséum d'hist. nat.

•on ne distingue pas, <lan> la tig.ne qui a ûfi èlrescrufwleu-

sp'iient copié'- sur le drssin deCnranierson. les petits bario-

lons ei les aiguillons coin ts et croclius cpie Ion voit sur 1($

lèie et le corps de l'Iiislrion; ma s ces aiguillons et ces par-

billous siinl décrits ilans la p.iriie du texte de diramerson

qui concerne son /Inteunnrivs nrilcnnd Incorni.

* « Aiiieniiarins cliironecte», obscure ruiiens, ni.iculis n»-

< gris raris iiisper>us. i Coinnierson . manuscrits déjà cités.

< Celte lophie esi le type du sous-genre //(iie»mar»u# de

Couirnerson, ou Cliimnecte de M. Ciivier. I)

*• Anteiinaiius bgibb'S, nigro et gviseo variegatus. >

Couuaersou, niauuscrits d^à cités.
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avons à dire de deux espèces de lophies dont la

description n'a point encore été publiée, et dont

nous devons la connaissance cà Conoimerson, qui

en a traité dans ses manuscrits.

La première de ces deux espèces , à laquelle

le voyageur que nous venons de citer a donné

le nom grec de Chironecte ,
qui signifie nageant

avec des mains, ou ayant des nageoires faites

en forme de mains, a le corps comprimé par les

côtés comme l'histrion : mais le filament qui

s'élève derrière l'ouverture de la bouche est

beaucoup plus délié et pins long que sur cette

dernière lophie; et, au lieu de soutenir un ap-

pendice charnu et divisé en deux ou trois lobes,

il est surmonté d'un petit bouton ou d'une pe-

tite masse entièrement semblable à celle que

l'on voit au bout des antennes de plusieurs

genres d'insectes. Les deux prolongations char-

nues et filamenteuses qui sont placées sur l'his-

trion derrière le filament élastique, sont rem-

placées, sur la chironecte, par deux bosses

dénuées de barbillons, et dont la postérieure

est la plus grande et la plus haute. La couleur

générale de l'animal est d'un rouge obscur avec

des taches noires très-clairsemées '. Au reste,

on le trouvera représenté d'après un dessin de

Commerson, sur la même planche que l'his-

trion .

La lophie double-bosse est variée de noir et

de gris. Voilà la seule dissemblance avec la lo-

phie chironecte, que nous avons trouvée indi-

quée dans les manuscrits de Commerson
,
qui

n'en a laissé d'ailleurs aucune figure. Mais

Commerson était un trop habile naturaliste , et

il a dit trop expressément que la double-bosse

était d'une espèce différente de la chironecte et

<Xts, autres lophies, pour que nous n'ayons pas

dû la séparer de ces derniers cartilagineux.

LA LOPHIE COMMERSON ^

Lopliius Conjiuersouii , Lacep.; Autennarius Gommer-
soaii, (uuv. '.

Ce poisson a été vu dans les mêmes mers que

les deux lophies précédentes
,
par le voyageur

Commerson, qui l'a décrit avec beaucoup de

• A la nageoire dorsale 14 rayons , à cha |ue nageoire pec-

torale 8, à clmnie nageoire jugulaire 5 ou (i, à celle de l'a-

nus 7, à celle de la qupiie, qui esi arromlie, 10 ou H.
* t An'eiiuariiis bivertex , totus ater, puncto [uediorum la-

I terum aibo. • Commerson, niamiscrits déjà cites.

soin, et dont nous avons cru devoir lui doniiCï

le nom. Sa couleur est d'un noir sans mélange.

On remarque seulement, sur chacun de ses

côtés, une petite tache ronde et tres-blanche
;

on en voit une moins sensible sur le bord supé-

rieur de la nageoire de la queue; et les extré-

mités des rayons des nageoires jugulaires et des

nageoires pectorales sont d'une nuanee un peu

pâle, et coloriées de manière qu'elles imitent

des ongles au bout des mains ou des pieds re-

présentes par ces nageoires de la poitrine et par

les jugulaires. La commerson ressemble d'ail-

leurs beaucoup, par sa conformation , a la chi-

ronecte et à la double-bosse
,
quoique plus pe-

tite que la chironecte; elle présente cependant

quelques traits particuliers que nous ferons re-

marquer.

Le corps , très-comprimé par les côtés, est,

comme celui de presque toutes les lopliies
, et

particulièrement des deux dernières dont nous

venons de parler, revêtu d'une peau épaisse,

grenue et rude au toucher.

L'ouverture de la bouche est située à l'extré-

mité et un peu dans la partie supérieure du

museau ; la mâchoire d'en haut , dont la lèvre

peut s'allonger et se raccourcir ^ la volonté de

l'animal, représente un orifice demi-circulaire,

que Commerson trouxe semblable à la bouche

d'un petit four, et que la mâchoire inlérieure

vient fermer en se relevant. Ces deux mâchoires

sont hérissées de dents menues et serrées j et

l'on trouve des dents semblables sur la langue,

sur le palais, et sur deux petits corps situes

auprès du gosier.

Deux bosses paraissent derrière l'ouverture

de la gueule. La postérieure est plus grande que

l'antérieure, comme sur la chironecte : mais la

seconde est plus grosse à proportion, et plus

arrondie que sur cette dernière lophie; et

,

quoiqu'elle soit penchée vers la queue, elle ne

forme pas une sorte de courbure ou de cro(.-het,

comme la seconde bosse de la chironecte. Le

filament très-long et très-délié qui s'élève au-

devant de ces deux bosses , a été appelé antenne

par Commerson, qui l'a trouvé conformé

comme les antennes d'un grand nombre de

papillons diurnes : il est en effet, comme ces

dernières, et comme le filament de la chiro-

necte, terminé par une petite masse.

Les branchies sont très-petites, maintenues

par une membrane, au nombre de trois de
• Cette espèce appartient au même sons-genre chirouecte,

j
^ _„,,„..AtA- et c'est derrière chaque nageoire

! M. Cuvier.aue les deux précédentes. D. i
ehaque COie, ei l. est uviiiv. i &
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pectorale qu'il faut chercher une des deux

ouvertures rondes, et à peine visibles, par

lesquelles l'eau de la mer peut parvenir à ces

organes. Kn examinant attentivement la mem-
brane destinée à fermer de chaque côté l'ou-

verture branchiale , on s'aperçoit qu'elle est

soutenue par cinq rayons.

Commerson a écrit que les nageoires jugu-

laires, qu'il nomme ventrales, rappellent assez

bien limage des pattes de devant d'une taupe.

Les derniers rayons de la nageoire dorsale

sont plus courts que ceux qui les avoisinent,

au lieu d'être plus longs , comme sur la chiro-

necte '

.

Cette lophie a été disséquée par Commerson,

qui a trouve que l'estomac était très-grand, le

péritoine noirâtre, et la vessie à air très-blan-

«he, eu forme d'œuf, et adhérente au dos.

LA LOPHIE FERGUSO^i ».

Lophius Fergusson, Lacep.; Lopliiiis cornubicus,

Shaw. ( Espèce factice)'.

M. James Ferguson^ a fait connaître cette

grande espèce de lophie , dont un individu de

quatre pieds neuf pouces, ou de plus d'un mè-

tre et demi, de longueur, fut pris dans la rade de

Rristol en 17 63. Le corps de ce cartilagineux

n'est point très-aplati de haut en bas, ou com-
primé par les côtes , mais en quelque sorte cy-

lindrique et terminé par une forme un peu co-

nique. L'ouverture de la bouche, placée au

bout du museau, au lieu d'être située dans la

partie supérieure de la tête comme dans la bau-

droie , fait voir trois rangées de dents pointues.

Le dessus de la tète présente des protubérances

noirâtres et aiguës; et, derrière la lèvre supé-

rieure, sont implantés , l'un à la suite de

l'autre, deux filaments durs, élastiques et

très-longs, mais dénués de membrane à leur

extrémité. On a représenté les ^ rayons des na-

geoires jugulaires comme finissant par un

ongle; nous n'avons pas besoin d'avertir que

c'est une inexactitude. La couleur générale de

• Il y a à la nageoire dorsale 13 rayons, à cli;i(nie nageoiie

pectorale tO, à cliaipie ju,'iilaire 6, à la nageoire de l'a-

nus 7, à celle de ia i|iieiic 9 ou iO.

* Ba'd'oir à ciiui doigts, lioiiTi;iterre, pi. de l'ICiic. méth.
' M. Ciivier s'i st .issiire que ci'Ue prétendue espèce n*(;st

•lu'une lophie liaiidroic iléhsurée. D.
' Tran» pli 1., t. 33, p. 13.

* Piaocbe des Traiis. dIiII., déjà citée.

la lophie ferguson est d'un brun foncé avec des

teintes noirâtres '

.

SEPTIEME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

on

TROISIÈME ORDRE

DE LA SKCONDE DIVISION DES CAIITILACINICI.

Poissons Ihoracins, on gjii ont une ou deux nageoires

situées sous le corps, au-dessous ou presque au-des-

sous des nageoires pectorales.

SEPTIÈME GENRE.

LES BALISTES.

La tête et le corps comprimés latéralement ; huit denl.i

au moinf à chaque mâchoire; l'onrirUire des brarr

chies tr'es-ctroite : les écailles ou t}ibrrcules qui reié

tent la peau, réunis par une forte moubrane.

PREMIER SOUS-GENRE.

Plus d'un rayon à la nageoire inférieure ou thorachique,

et à la première nageoire dorsale.

BALISTE VIEILLE.

BALISTE ETOILE.

BALISTS ÉCBARPE.

BALISTE BUNIVA.

BALISTE DOBBLB-
AICUILLON.

CARACTEIIES.

Douze rayons, on plus, à li na-
groire dite ventr.ile ; point <r;ii-

guilloiis sur les coté>de laquelle.

De très petites tarlies s' mées sur l:/

pariie supérieme du corps; huit
' ou dix rayons coiiicnus par ii:.t

menibiaiie ép.iisse à U n.fgeoinj

I dite veiitr.ile; pouit d'.iisuilloia

sur les cotés de la queue.

f
Une large b.inde iioj I e. étendue obli'

q' euieiit di p'us les yiux ju'-(|uà

la naïcone de l'-mus; huit ou dix
rayons eut' luis par lUie nicui-

liraoe é ai-s à a iiiseiire dite

veiitr.ile; quatre r.iigs d'ai,i;uil-

lons sur le- c6iés "e la queue.

; Trois raytis aiï' illoniiésà la pre-
mière n 'f^eoiri'.ni d s;>cpt rayons

I

à clia {Ue »ei Ir.iic: la cai.'dalerec-

liiignc et san> é(li..m;rure.

Qd.itie r.iyous a la pieinière na-
geoire 'ioisalr,ileuxgiands rayon»
a la Uiorachkpic.

SECOND SOUS-GENRE.

Plus d'iin rayon à la nageoire thorachique ou infèrieuret

un seul à la premibre nageoire dorsale.

BALISTE CHINOIS.

{Douze rayons, nu plus, à la naseoirfl

diiB ventrale.

* Les naseoir s jugn'alres ont chacune 5 rayons, chaque

pectorale en a 8 , la dorsale, qui est unique , en préiente «0,

celle de l'anus U, et celle de la queue 10.
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TROISIÈJIE SOUS-GENRE.

Vn seul rayon à la nageoire thoracliique ou inférieure ;

plus d'un rayon à la première nageoire dorsale.

ESPECES.

7.

BALISTE VELL'.

BUISTE MAMELONNE.

BAIISTK TACHETE.

<0.

BALISTE PlULIN.

M.
BALISTE KLEINIEN.

»2.

BiLISTE CUBASSAVIEH.

13.

BAUSTE ÉPINEUX.

H.
BALISTE SILLONNÉ.

13.

BALISTE CAPRISQUE.

16.

BALISTE QlEUE-FOUn-
CUUE.

BALISTE BOURSE.

18.

BALISTE AMÉRICAIN.

19.

BAUSTE '«EBDATRE.

20.

UUnE GRANDE TiCUE,

21.

BaUSTB NOiO.

CARACTERES.

Drux rayons à 1* première nageoire

I
iior>ale; ueiite rayons à l.i se-

i coiiiie;la queue htnssée de pi-

;

quants.

Deux rayons à la piemièrc na-

g oiie <lu dos; le corps garni de
papilles.

Deux rayons à la première n igeoire

<ln dos; lui gr.iud nombre de ta-

clies sur tout le cor^ps.

Deux rayons à la pi enii.TC nageoire

du dos: xingl ei q à la .veconde;

la U'ie ires-giande; iroi^ <iu qua-

tre rani;s d .ii:;uillons sur clia (ue

côlé de laquelle; plusieurs raies

sur le d vaut du Corps; une
grande lacbe noue de chaque

côté.

Deux rayons à la première nageoire

du dos; le museau avance; l'oii-

veriuie de la boni lie. iiès-petiie,

et garnie île h.u lulloiis; quiruiie-

cinq rayoïisan nioins à 1
.
seioude

n.igeoire liu dos et à celle de l"a-

DUt.

Deux rayons à la première nageoire

du dos; le lunseaii arron li; l.i na-

geoire de la (pieue, terminée par

une li.n • droiie.

Trois rayons à la première nageoire

du dos; depuis deux jusqu'à six

rangs d'à giuiloiis île clia pie i ôié

de la queue ; le rayon de la na-

geoire ventrale l'on, lenielo. et

pi icé au - devant d'une rangée
d'aiguillons.

Trois rayons à la première nageoire

dors lie; la ipieiH- sillonnée; la

nageoiie cauiiaie en cioissant.

Trois rayons à la première nageoire

durs.ile; point île grands a guil-

loiis auprès du nyou de la na-

geoire xeiitr.ilr-; i.i n igeouedela
que .e, arrondie ; les eouliurs du
Corps brillantes et variées.

Trois rayons à la première nageoire

du Uos; des laclies sur la seco..de;

la nageoire de la queue, loui-

cliue.

Trois rayons à la première n.igeoVre

l du dos; celle de la i|Uiue, termi-
I née par une l gue droite; une ta-

1 elle noue eu forme ne croiss.inl,

I entre les yeux et les nagcou'es

L pectorales.
' Trois rayons à la première nageoire

I dorsale; celle de la quene. arroii-

1 die; de grandes taclies blamlie»

[
sur la partie inferieiue d» eoips.

Trois rayons à 1 1 preinii re nageoire

dorsale; quatre ranj^sd aigui.lons

de chaque eôlé de la quene, dont
la nageoneesi lé-;èieinenl ariou-

die; de tres-peiiies taches noires

sur le coi ps.

Trois rayons à la première nageoire

dorsale; six rangs ue verrui'S de
chaque côte de la tète ; la queue
sans aig'.illous; la iiaueoire c.iu-

daie tri forme lie croissant ; une
grande ta lie blanche de chaque
cote du corps.

Trois rayons à la première nageoire
du dos; plus (le I renie rayons à la

seconde, et à celle iie l'anus; la

nageoire eau lale en forme iie

croissant; point d'aiguillon> sur
ia queue ; tout le corps d'iine cou-
leur noire.

ESFèCSS.

22.

Baustb bpidé.

23.

BALISTE ARMÉ.

24.

BALISTE CENDRÉ.

2^.

BALISTE MU.NCOPARK.

BAUSTE ONDULÉ.

27.

BALISTE ASSASI.

CARiCTÈBES.

'Trois rayons à la [uennère nageoire
dorsale: itelle de la queue en
forme de i r^ is>aiit ; point d'ai-

puilioiis sur a qm ne ; uu anneau
de conlenr tres-c r.i' e autour du
niiiseaii; un di ni-ann» au de la

nieiiie tei te au-iii'ssous de l'ou-

vei tnre lie la liniiehe, et une raie

lonf,'iiudinale de «li.qiie ecilé.

Trois rayons à la preni ère nageoire
i du nos; ce le de la ipieiie un
' peu eu fiirine de cr"i>sant, et

1 bordée de blanc ; six rangées d'ai-

gm Ions de clidiUe côlé de la

l queue.

, Quatie rayons à la première na-
geoire du dos; trois I andesbleiies,

' étroites et couiiies. sur la liiieue.

' Troi» rayons à la picmièi e dorsale;

1 vingt-sepi à <d seconde; sept ran-

I gees d'jignill-M.s |.etll^ et r'cour-

I

Lés de chaque côté ne la i|neue;

I corps gan 1 de papil es; caudale

^ à peine echanerée; coiileui noire.

[Trois rayons à la premièie dorsale

vingt-si)L à la se'onde; fies pi-

quants tiè^ foit- de chaque côté

(le la queue; des luliercmes nn-

devant de ces piqu.nts; caudale

à peine éclianciée ; conlrur géné-
rale noire; onze iiii douy.e ra^es

lougiiudiiiales oiinées et ronges.

Plus eiirs rangs de verrues sur le

corps, et trois rangs de vciri.ts

Sur la queue.

QUATRIÈME SOUS-GENRE.

Un seul rayon à la nageoire inféricnrc ou ihorarh'ique;

ei à lu 2)remitre dorsale.

28.

BALISTE MONOCÉBOS.

29.

BALISTE HÉRISSÉ.

; cinquante rayons, on à peu prés, à

1 la nageoire de l'.iiius.

Une trentaine de rayons an (iliis,

à la nageoire de l'anns; cent pe-

tits aiguillons de chaque coté de
la queue.

LE BAUSTE VIEILLE'.

Balistes Vetula, Gmel., Lacep., Guv. '.

La nombreuse famille des squales et celle

des raies nous ont présenté la grandeur, la force,

des armes terribles, des mouvements rapides,

* Bourse, à la Martinique. — Old wife, en anglais. — Ihi-

liste vieille , Daubentou , Eue. méib.— Id tioiinaterre, pi.

de l'Enc. raéth. — t Balistes acub is dorsi tribus, eaudà bi-

t furcà, . Art. gen. 33. syn. 82. — Balisies veiuln, Osb. It.

294. — Bloch, pi. 150.— iJronov., Zooph., n. 193.— Biownc,

Jainaiq.. p. 4jt., n. 1. — luraus oculo lodhdo. Calesh. Ga-

rni. 2, p. 22, tab. 2i.— Seb. mus. 3 p. 62, n. 14. tab. 24,

bg. 14. — « Caiiriscus, extremà caudâ et pinnà dorsali in te-

< uuissimaetloiigissima hla produciis, etc.etcapiiscusnibro

f iride, etc. • Klein, miss. pisc. 3. p. 23. n. ^<ei1 1. — Cua-

perva pence-pono, Maregr. BrasI., p. 1b1. — l'is Ind.,

p. 37. — Jonston, pisc, p. 188 , lab. 34 . fig. 2. — Giiaperva

maxime caudatn, WiUugliliy, Iclilh.app., p. 21. tab. 1.23.

— Itai. pisc , p. 49. n. 4. - Sultnn tcruali' , Valent. Ind. 3,

p. 410, n. 202 . f. •Z02.—Fiti'-ft.Ji, Orew. mus. p 11.'.—
« Ca-

• pri.sciis variegatns , caudâ fuscinulatà, » riumier, des.-ius

iléjà cités.

a Du genre Baliste et du sous genre des B.'^listes propre-

ment dits, selon Al. G. Cuvier. D.
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tous les attributs de la puissance. Le genre des

lophies nous a montré ensuite les ressources de

la ruse qui supplée au pouvoir. Toutes ces fi-

uesses d'un instinct assez étendu, et ces armes

redoutables d'énormes espèces, nous les avons

Tues également employées pour attaquer de

Qombrcux ennemis, pour saisir une proie abon-

dante
,
pour vaincre des résistances violentes.

Le genre des balistes va maintenant déployer

devant nous des moyens multipliés de défense:

mais nous cbcrcherons en vain dans cette fa-

mille tranquille cette conformation intérieure

qui donne le besoin d'assaillir des adversaires

dangereux , et ces formes extérieures qui assu-

rent le succès. En répandant dans le sein des

mers les lopbies et les squales, la nature y a

semé et des périls cacbés, et des dangers évi-

dents, souvent inévitables : on dirait que, sus-

pendant son souffle créateur, et réagissant en

(juelque sorte contre elle-même, elle a eu la

destruction pour but, lorsqu'elle a produit les

squales et les lophies. En plaçant au contraire

les balistes au milieu de ces mêmes mers , elle

paraît avoir repris plus que jamais l'exercice de

sa puissance vivifiante, et ne l'avoir dirigée que

vers la conservation. Ce ne sont pas des ani-

maux impétueux qu'elle a armés pour les com-

bats, mais des êtres paisibles qu'elle a munis

pour leur sûreté. Aussi , lorsque nous retirons

nos regards de dessus les genres que nous ve-

nons d'examiner, lorsque nous cessons d'obser-

ver et leurs diverses embuscades et leurs atta-

ques à force ouverte, lorsque surtout, nous

dégageant du milieu des requins et des autres

squales très-grands et très-voraces , nous ne

voyons plus les flots de la mer rougis par le

sang de nombreuses victimes , ou des gouffres

animés et insatiables engloutissant a chaque

instant une nouvelle proie, et que nous arrê-

tons notre vue sur cette famille des balistes

,

que la nature a si favorablement traitée, puis-

qu'elle a été destinée à ne faire ni recevoir au-

cune offense , à n'inspirer ni éprouver aucune

crainte, nous ressentons une affection un peu

voisine du sentiment auquel se livrent avec tant

d'attraits ceux qui
,
parcourant l'histoire des

<ictes de l'espèce humaine , soulagent par la

douce contemplation des époques de vertu et

de bonheur leur cœur tourmenté par le spectacle

des temps d'infortunes et de crimes.

Le contraste offert par les genres que nous

venons d'examiner, et par celui qui se présente

à nous, est d'autant plus marqué, et la sensa»

tion qu'il fait naître est d'autant plus vive, que
rien ne répugne h l'œil nia l'esprit dans la con-

sidération de cette intéressante famille des ba-

listes. Si elle ne recherche pas les combats, elle

ne fuit pas lâchement, même devant des enne-

mis très-supérieurs en force ; elle se défend avec

courage ; elle use de toutes ses ressources avec

adresse ; et elle a reçu la plus brillante des pa-

rures. Nous ferons voir, en déciivant les difi'é-

rentes espèces qui la composent, qu'elle pré-

sente les couleurs les plus vives , les plus agréa-

bles et les mieux opposées. En observant même
les balistes les mieux traités à cet égard , on

dirait que la distribution, la nuance et l'oppo-

sition de leurs couleurs ont souvent servi de

modèle au goût délicat
,

préparant pour la

beauté les ornements les plus propres à aug-

menter le don de plaire.

Et que l'on ne soit pas étonné de cette em-

preinte de la magnificence de la nature
,
que

l'on voit sur les différentes espèces de balistes:

c'est dans les climats les plus chauds qu'elles

habitent. Excepté une seule de ces espèces, que

l'on trouve dans le bassin de la Méditerranée
,

elles n ont été encore vues que dans ces con-

trées équatoriaies, où des flots de lumière et

toutes les iniluences d'une chaleur productive

pénètrent, pour ainsi dire , et l'air, et la terre,

et les eaux; où volent dans l'atmosphère les

oiseaux-mouches, ceux de paradis, les coli-

bris , les perroquets , et tant d'autres oiseaux

richement décorés; où bourdonnent au milieu

des plus belles fleurs tantd'insectes resplendis-

sants d'or, de vert et d'azur; où les teintes de

l'arc-en-ciel se déploient avec tant d'éclat sur

les écailles luisantes des serpents et des qua-

drupèdes ovipares, et où, jusqu'au sein delà

terre , se forment ces diamants et ces pierres

précieuses que l'art sait faire briller de tant de

feux diversement colorés. Les balistes ont aussi

reçu une part distinguée des dons de la chaleur

et de la lumière répandues dans les mers équa-

toriaies, aussi bien que sur les continents dont

ces mers arrosent les bords. Ils ajoutent d'au-

tant plus, sur ces plages échauffées par un so-

leil toujours voisin, à la pompe du spectacle

qu'y présentent les eaux et tout ce qu'elles

recèlent, qu'ils forment des troupes très-nom-

breuses. Chaque c-spèce de baliste renferme en

effet beaucoup d'nidividus ; et le genre entier

de ces beaux poissons contient tant d'espèces,.
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qu'un des naturalistes les plus habiles et les

plus exercés à ordonner avec convenance et à

observer avec fruit des légions d'animaux
, le

célèbre Coramerson, s'écrie dans son ouvrage ',

eu traitant des balistes : Quelle vie pourrail

siijfire pour décrire, pour comparer, pour

bien connaître ions ceux que l'on a déjà vus?

Mais sachons quelles sont les formes sur les-

quelles la nature a disposé les couleurs diversi-

fiées dont nous venons de parler. Examinons

en quoi consistent les moyens de défense dont

les balistes sont pourvus.

Leur corps est très-comprimé par les côtés

,

et se termine le plus souvent, le long du dos et

sous le ventre, par un bord aigu que l'on a

comparé à une carène. Il est tout couvert de

petits tubercules, ou d'écaillés très-dures, réu-

nis par groupes, distribués par compartiments

plus ou moins réguliers , et fortement attachés

à un cuir épais. Ce tégument particulier revêt

non-seulement le corps proprement dit des ba-

listes, mais encore leur tète
,
qui paraît le plus

souvent peu distincte du corps; et il cache ainsi

tout l'animal sous une sorte de cuirasse et de

casque
,
que des dents très-acérées ont beau-

coup de peine à percer. Mais, indépendamment

de cette espèce d'armure défensive et complète,

ils ont encore, pour protéger leur vie, des

moyens puissants de faire lâcher prise aux en-

nemis qui les attaquent.

Des aiguillons , à la vérité très-petits , mais

très-durs, hérissent souvent une partie de leur

queue; et comme ils sont recourbés vers la tète,

ils auraient bientôt ensanglanté la gueule des

gros poissons qui voudraient saisir et retenir

^n baliste par la queue.

Les cartilagineux du genre dont nous trai-

tons ont d'ailleurs deux nageoires dorsales; et

la première de ces nageoires présente toujoui-s

un rayon très-fort, très-gros, très-long, et sou-

vent garni de pointes, qui, couché dans une

fossette placée sur le dos , et se relevant avec

vitesse à la volonté de l'animal
,
pénètre très-

avant dans le palais de ceux de leurs ennemis

qui les attaquent par la partie supérieure de

leur corps, et les contraint bientôt à s'enfuir,

ou leur donne quelquefois la mort par une suite

de blessures multipliées, qu'i peut faire en s'a-

baissant et se redressant plusieurs fois '.

* Manuscrits déjà cités.

• La manière rapide Jont les balistes redressent le r^you

Ion$ et épineux de leur première iiageuire dorsale, a été

Les nageoires inférieures, ou, pour mieux

dire, la nageoire thorachique, et improprement

appelée ventrale, présente dans les balistes une

conformation que l'on n'a encore observée dans

aucun genre de poissons. Non-seulcmcnt les na-

geoires dites ventrales sont ici rapprochées de

très-près , comme sur le mâle du squale rous-

sette; non-seulement elles sont réunies, comme
nous le verrons, sur les Cycloplères parmi les

cartilagineux , et sur les Goùies parmi les pois-

sons osseux; mais encore elles sont confondues

l'une dans l'autre, réduites à une seule, et

même quelquefois composées d'un seul rayon.

Ce rayon, soit isolé, soit accompagné d'au-

tres rayons plus ou moins nombreux , est pres-

que toujours caché en grande partie sous la

peau : et cependant il est assez gros, assez fort,

et souvent assez hérissé de petites aiguilles,

pour faire de la nageoire thorachique une arme

presque aussi redoutable que la première na-

geoire dorsale, et mettre le dessous du corps de

l'animal a couvert d'une dent ennemie.

Cet isolement, dans certains balistes, du

rayon très-allongé que l'on voit à la première

nageoire dorsale et à l'inférieure , et sa réunion

avec d'autres rayons moins puissants, dans d'au

très animaux de la même famille, sont les carac-

tères dont nous nous sommes ser,'is pour ré-

pandre quelque clarté dans la description des

diverses espèces de ce genre, et pour en faire

retenir les attributs avec plus de facilité. C'est

par le moyen de ces caractères que nous avons

établi quatre sous-genres, dans lesquels nous

avons distribué les balistes comms.

JNous avons placé dans le premier ceux de

ces poissons qui ont plus d'un rayon a la pre-

mière nageoire du dos et à la nageoire dite ven-

trale; nous avons mis dans le second les balis-

tes qui, n'ayant qu'un rayon à la premierv

nageoire du dos, en ont cependant plusieurs a

la thorachique; nous avons compris dans le

troisième ceux qui au contraire , n'ayant qu'un

rayon à la nageoire inférieure, eu ont plus d'un

a la première du dos ; et enfin nous avons oom

posé le quatrième sous-genre de-s balistes qui

ne présentent qu'un seul rayon tant à la na-

geoire inférieure qu a la première dorsale.

L'ouverture des branchies est étroite, située

au-dessus et très-près des nageoires pectorales,

comparée à celle avec laqnelle se déban'^aicnt autrefois tiir-

laïues parties d'instruments de guerre propres à lauccr des

poids; et voilà d'i.'i.'i vient le uoui de ces animatii.
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et garnie d'une membrane qui est ordinaire-

ïï>fnt soutenue par deux rayons.

L'ouverture de la bouelie est aussi très-peu

large; et l'on compte à chaque mâchoire au

moins huit dents, dont les deux antérieures

sont les plus longues
,
qui , étant larges et apla-

ties de devant en arrière, et ne se terminant

pas en pointe, ressemblent beaucoup à celles

que l'on a nommées incisives dans l'homme et

dans les quadrupèdes vivipares. Elles sont,

pour ainsi dire, fortifiées, au moins le plus

souvent, par des dents a peu près semblables,

l)Iacées à l'intérieur, et appliquées eonti'e les

intervalles des dents extérieures. Ces dents

auxiliaires sont quelquefois au nombre de six

de chaque côté; et comme les extérieures et les

intérieures sont toutes d'ail leurs assez grandes

et assez fortes par elles-mêmes, il n'est pas

surprenant que les balistes s'en servent avec

avantage pour briser des corps très-durs , et

pour écraser non-seulement les coraux dont ils

recherchent les polypes, et l'enveloppe solide

qui revêt les crustacées, dont ils sont plus ou

moins avides, mais encore les coquilles épais-

ses qui recèlent les animaux marins dont ils ai-

ment à se nourrir.

Des crabes, de petits mollusques, des polypes

bien plus petits encore, tels sont en effet les ali-

ments qui conviennent aux balistes ; et s'il leur

arrive d'employer à attaquer une proie d'une

autre nature, des armes dont ils se servent

pour se défendre a\'ec courage et avec succès,

ce n'est que lorsqu'une faim cruelle les presse

,

et que la nécessité les y conti'aint.

Au reste , nous avons Ici un exemple de ce

que nous avons fait remarquer dans notre Dis-

cours sur la nature des poissons. Nous avons

dit que ceux qui se nourrissent de coquillases

présentent ordinairement les plus belles cou-

leurs: les balistes, qui préfèrent les animaux

des coquilles presque à tout autre aliment,

ri'oflVeut-ils pas en effet des couleurs aussi vi-

ves qu'agréables?

11 es't des saisons et des rivages où ceux qui

se sont nourris de balistes, en out été si grave-

ment incom'modés , f[ue l'on a regardé ces pois-

sons comme renfermant un poison plusou moins

actil. Que l'on rappelle ce que nous avons dit,

au sujet des animaux venimeux , dans le dis-

cours que nous venons de citer. Il n'est pas sur-

prenant que, dans certaines circonstances de

temps ou de lieu, des balistes nourris de moU

lusques et de polypes dont les sucs peuvent être

mortels pour l'homme et pour quelques ani-

maux, aient eu dans leurs intestins quelques

restes de ces vers malfaisants qu'on n'aura pas

eu le soin d'en ôter, et, par le moyen de ce

poison étranger, aient causé des accidents plus

ou moins funestes a l'homme ou aux animaux

qui en auront mangé. 11 peut même se faire

qu'une longue habitude de ces aliments nuisi-

bles ait détériore les sucs et altéré les chairs de

quelxincs balistes
, au point de leur donner des

qualités presque aussi délétères qi\e celles que

possèdent ces vers marins: mais les balistes

n'en sont pas moins par eux-mêmes dénués de

tout venin proprement dit; et les effets qu'é-

prouvent ceux qui s'en nourrissent, ne peuvent

ressembler aux suites d'un poison réel que lors-

que ces cartilagineux ont perdu la véritable na-

ture de leur chair et de leurs sucs, ou qu'ils con-

tiennent une substance étrangère et dangereu-

se. On ne doit donc manger de balistes qu'après

les plus grandes précautions; mais il ne faut

pas moins retrancher le terrible pouvoir d'em-

poisonner, des qualités propres à ces animaux.

Les balistes s'aident, en nageant, d'une ves-

sie à air qu'ils ont auprès du dos; ils ont cepen-

dant reçu un autre moyen d'augmenter la faci-

lité avec laquelle ils peuvent s'élever ou s'a-

baisser au milieu des eaux de la mer. Les

téguments qui recouvrent leur ventre sont

susceptibles d'une grande extension; et l'ani-

mal peut, quand il le veut, introduire dans

cette cavité une quantité de gaz assez considé-

rable pour y produire un gonilement très-mar-

qué. En accroissant ainsi son volume par l'ad-

mission d'un fluide plus léger que l'eau, il

diminue sa pesanteur spécilique, et s'élève au

sein des mers. 11 s'enfonce dans leurs profon-

deurs, en faisant sortir de l'intérieur de sou

corps le gaz qu'il y avait fait pénétrer; et lors-

que la crainte produite par quelque attouiihe-

ment soudain , ou quelque autre circonstance,

font naître dans le baliste une compression

s-ubite, le gaz, qui s'échappe avec vitesse,

passe avec assez de rapidité et de force an tra-

vers des intestins, du gosier., Je l'ouverture de

la bouche, et de celle des branchies, pour faire

entendre une sorte de sifllement. Nous avons

déjà vu des effets très-analogues dans les tor-

tues; et nous en trouverons de presque sembla-

bles dans plusieurs genres de poissons osseux
,

tels que les zées , les trigles et les cobites.
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Malgré le double secours d'une vessie aé-

rienne et de la dilatation du ventre, les batistes

paraissent nager avec difficulté : c'est que la

peau épaisse, dure et tuberculeuse, qui enve-

loppe la queue, ôte à cette partie la liberté de

se mouvoir avec assez de rapidité pour donner

à l'animal une grande force progressive ; et ceci

confirme ce que nous avons déjà dit sur la vé-

ritable cause de la vitesse de la natation des

poissons. »

Tels sont les caractères généraux qui appar-

tiennent à tous les balistes. Chaque espèce en

présente d'ailleurs de particuliers que nous al-

lons indiquer, en commençant par celle à la-

quelle nous avons conservé le nom de Vieille,

et que nous devons faire connaître la première.

Cette dénomination de Vieille vient de la na-

ture du sifflement qu elle produit, et dans lequel

on a voulu trouver des rapports avec les sons

d'une voix affaiblie par l'âge, et de !a forme de

ses dents de devant, que l'on a considérées

comme un peu semblables à des dents déchar-

r.ées.

Le baliste vieille parvient quelquefois jus-

qu'à la longueur de trois pieds, ou de près d'un

mètre. L'ouverture des branchies est plus

grande que sur la plupart des autres balistes;

trois rangs d'aiguillons sont ordinairement pla-

cés au devant de la nageoire thorachique, ou

inférieure, qui est très-longue, et ne contribue

pas peu à défendre le dessous du corps. La na-

geoire de la queue est en forme de croissant ';

les deux rayons qui en composent les pointes se

prolongent en très-longs filaments. De sembla-

bles prolongalions terminent les rayons anté-

rieurs de la spionde nageoire du dos; et le

premier rayon de la première dorsale est très-

fort et dentelé par devant.

Voyons maintenant la nuance et la distribu-

tion des couleurs dont est peinte le plus sou-

vent cette belle espèce de baliste.

Le dessus du corps est d'un jaune foncé et

rayé de bleu ; ce jaune s'éclaircit sur les côtés

,

et se change en gris dans la partie inférieure du
corps. L'iris est rouge; et de chaque œil par-

tent, comme d'un centre, sept ou huit petites

raies d'un beau bleu. Cette même couleur bleue

borde les lèvres, les nageoires pectorales qui

* Il y a cointriiiiénient à la membrane des liran. hies 2
rayons, à la (.re n;èie n.ige.iire d. rsalr 3, à la see'onde 29. aux
nageoires pe torales (>i, à la thor;iclii(|iie, iiiiproitrefiieiitdile

mntrale, U, à celle de l'anus 28, et à celle de l,j queue U.

sont jaunes , celle de l'anus qui est grise, et la

caudale qui est jaune, et elle s'étend sur la

queue en bandes transversales, dont la teinte

devient plus claire à mesure qu'elles sont plus

éloignées de la tête.

La vieille se nourrit des animaux des coquil-

les. Elle est quelquefois la proie de gros pois-

sons, malgré sa grandeur, sa conformation et

ses piquants : mais alors elle est presque tou-

jours saisie par la queue
,
qui, dénuée d'aiguil-

lons, est moins bien défendue que le devant du
corps, et d'ailleurs est douée d une force à pro-

portion beaucoup moins considérable; ce qui

s'accorde avec ce que nous venons de dire sur

la lenteur des mouvements des balistes.

On trouve la vieille non-seulement dans les

mers de l'Inde, mais encore dans celles d'Amé-
rique, où cette espèce, en subissant quelque

changement ' dans le nombre des rayons de ses

nageoires et dans les teintes de ses couleurs, a

produit plus d'une variété.

LE BALISTE ÉTOILE =».

Balistes stellatus. Larep., Cuv. '.

Ce cartilagineux, décrit par Commerson, et

vu par lui dans la mer qui entoure l'Ile de

France, ne présente pas des couleurs aussi va-

riées ni aussi vives que celles de la plupart des

autres balistes; mais celles qu'il montre sont

agréables à l'œil, distribuées avec ordre, et

d'une manière qui nous a indiqué le nom que
nous lui donnons. Il est gris par-dessus, et blan-

châtre par-dessous : des raies longitudinales et

d'un blanc mêle de gris s'étendent sur la se-

conde nageoire du dos et sur celle de l'anus ; et

des taches presque blanches, très-petites, et se-

mées sur la partie supérieure du eorps, la font

paraître étoilée. Cette parure simple, mais élé»

gante, fait ressortir les formes qui suivent.

Un sillon assez profond est creusé sur le de-

vant de la tête; l'ouverture de chaque narine

est double; celle des hrnnehies est tres-etroite,

placée presque perpendiculairement au-dessus

de l'origine des nageoires pectorales, et située

* On compte d.ms u^e de ces vnrit'lés : à la pr- mitre na-

ge"ire du dos3 rayons, à la seconde 27. aux |.(i-t n.des li, .i

la ilioracltiipie 14, à celle de l'an is \Lâ. a celle «le ta i|U ne (2.

• Halisies Rrl>eiis, dorso inaciiii^ leiii ciilarri us ei e\alb'-

« dis cuii^peiso, ventral) uuicà spunà • Coiuiiicis iii, inauus-

cnts lipjà cités.

» l)u.:;cnrelJalisteet du sous genre des Balistes proprenieiii

dit», Cuv. D.

75
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au devant d'un petit assemblage d'écaillés os-

seuses plus grandes que les autres.

On compte à la première nageoire dorsale

trois ravons, dont le premier est trcs-long, très-

fort, et dentelé par devant '.

La nageoire dite ventrale consiste dans un

rayon très-gros et très-dur, ainsi que dans huit

ou dix autres beaucoup plus courts, mais tres-

forts, et rendus comme immobiles par la peau

épaisse dans laquelle ils sont engagés. Celle de

la queue est un peu écbancrée en croissant. La

seconde dorsale et celle de 1 anus renferment

presque un égal nombre de rayons, et par con-

séquent paraissent presque égales.

Peut-être faudrait-il rapporter à l'étoile un

baliste que le professeur Gmciin a nommé le

Ponctué '^^ qu'il ne parait avoir coimu que par

ce qu'en a écrit le voyageur INieubof, et duquel

il dit seulement qu'il babite dans les mers de

:'Inde, et qu'il a le corps ponctué, ou semé de

jetites tacbes.

LE BALISTE ÉCHARPE \

Batistes reclangulus, Schn., Cu?. *.

La forme de ce poisson ressemble beaucoup

à celle de presque tous les autres balistes ; mais

ses couleurs très-belles, tres-vives, et distri-

buées d'une manière remarquable, le font dis-

tinguer paimi les différentes espèces de sa nom-

breuse famille.

L'extrémitédu museau de l'eVAarpe est peinte

d'un très-beau bleu de ciel, qui v représente

comme une sorte de denii-anneau. La tète est

d'ailleurs d'un jaune vif (jui devient plus clair

sur les côtés, et qui se change, dans l'entre-

deuxdes yeux, en un fond d'aigue-marine, sur

lequel s'étendent trois raies noires et transver-

sales. Ui»e autre ligne bleuâtre descend depuis

' L'individu observé par ("ommprsiin avait seize p-tncc*.

on prrs du ' lifiii'-iiieirft, dt- loniinciir. Il y avait a la sec nde

nageoire iloi >al>* 26 r.iymis. a c lie <'e l'anus ^4, aux peclor,<-

l^'s ta et à I ' nasei'ire de la ipn'iii- '2 lo.-sees im)()is él.iienl

mous, exce|i|i' if pr nner de l.i seconde doi «-aie, le luemiec de

Is nafie.ire «le l'anus ri le preiint r et le dernier i.e celle de
la queue.

' Halisti-s fiiinrtntus , !.innée, éd. de Gnielin. — tS'/i;)-

tisfh. Menluif, Ind. 2, p. 275.

' < li.di>le». rii.'tn Hemi- lUuulii cornleo: genis lutei-^; inlers-

« litio "Ciii rmii »m.tiaj;diiM> cuni i m-is d diuN iJi;ri> inns

• versis: f.i-cià uir à lali'-sinià li ncul m jiI nnilui ubii.piatà:

• aciileis e.iu ;e irinigulo niRio m itcIiisi». > Comiid'Tsoii .

m.fnnsiTiis déjà oii>'s.

* 1)11 ^ lire Haii^ie et du -ons %< i.re des Ualistes propre-

nieul (iit«, >eliiu M. G. Cuv D.

le devant de l'œil jusque vers la base de la na-

geoire pectorale ; et, au delà de cette ligne, une
bande d'un noir très-foncé part de l'ail , et , al-

lant ol)li(|uement et en s'èlargissant jusqu'à

1 anus et à la nageoire anale, forme sur le corps

du baliste une sorte d'écharpe noire, ijue les

iiu.inces voisines font ressortir avtc beaucoup

d'éclat, et(jui nous a iiidi(|ué le nom i|uc nous

avons cru devoir donner au cartilagineux (jue

nous décrivons.

Cette écbarpe est d'autant plus facik-a dis-

tinguer, que son bord postérieur priseu'e uq
liséré bleuâtre, qui, vers le milieu du rorps,

donne naissance à une raie de ta même loiiteur;

et cette dernière raie parvient jusqu'au v ia\ous

postérieurs de la seconde nageoire du do>, en

formant sur le côté de l'animal le sommet d'un

angle aigu.

Kïitre les deux branches de cet anele, ou voit

sur le côté de la queue un triangle noir el liordé

d'un bleu verdâtre; et un anneau d'un noir très-

foncé entoure la base de ta nageoire caudale.

Tout le reste du corps est d'un lojge brun,

excepté la partie inférieure comprise ei.tre le

museau et le bout de l'écharpe : cette paiiie in-

férieure est blanche.

La seconde nageoire du dos et celle de l'anus

sont transparentes, ainsi que les pecioi-iios,

dont la base est noir^, et dont le bout esi mar-

qué d'une belle tache rouge.

Voilà donc toutes les couleurs de la "-en»

ciel distribuées avec agrément et régulante sur

ce baliste, et leurs teintes. relevées par ceKe es-

pèce d'écharpe noire qui traveriNC obli(|iu'ment

le corps de l'animal.

A regard des formes particulières à «e pois-

son, il suflira de faire remarquer (jue s > ftte

est allongée; que l'on compte dans la prrîîiit're

nageoire du dos trois rayons, dont le pnmier
est dentelé, et le troisième très-court et • loiuné

des deux autres; que celle dite du venîreest

composée d'un rayon gros, osseux, h(-i:v>(^ de

pointes, et de huit ou dix petits rayons coii'iiuis

par une membrane épaisse '

; et (|ue sur ctj.ujue

côté de la queue il y a quatre rangées <r;:iguU-

Ions recourbés vers la tète.

iNous avons tiré ce que nous venons :!-'^ dire

Ml y s 3 1,1 seconde nageoire dn dos Ï7> r:y. n i na-

peo 'es pici'ir.des f), à la tli<ir.ieli'(pie 4 ni \\ a ni»- ;• I a-

Uii- 20. PI à celle de la (|U' ue 12. I,a iia^ oi-e e • • >> '" ••»%

'•M ic d' e< icie, suivant e texte d'Ctinuiie^en • " • iice

i<arijiji: ligiK- liruite, suivaut lede.^sin du nieine '
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des manuscrits de Commerson, qui a trouvé et

décrit u> li'ilisie écharpe dans la mer voisine

de l'ile de France.

Li: BALISTE BUNIVA.

R.'listes Runiva. Lacep., Rissc>\

La description et le dessin de ce baliste en-

core inconnu nous ont été envoyés par M. Gior-

na, de l'îieadémie de Turin. M. Buniva, savant

collemie de M. Giorna, a bien voulu se rhari:er

de iioiis le remettre. La physique animale, et

particulièrement celle des poissons, vont être

enrichies par les grandes recherches, les obser-

vations précieuses, les belles expériences de ce

naturaliste, (jui vient de publier les pivmiers

résultats de ses travaux importants. Nous lui

dédions ce baliste, que l'on a pèche dans la mer

de Mce, dans celle qui est la plus voisine de la

patrie qu'il honore.

Ce lialibte a les deux mâchoires également

avancées, vingt-sept rayons à la seconde na-

geoire du dos, quatorze à chaque pectorale,

quatorze a l'anale, et douze à la nageoire de la

queue

Il est nécessaire de faire observer avec soin

que voila la secoiide espèce de baliste pcchée

daris la Méditerranée. Le caprisque est la pre-

mière de ces deux espèces, dont les congénères

n'ont cté encore vues que dans les mers de l'an-

cien ou du nouveau continent voisines des tro-

piques. Mais une chose plus digne de l'atten-

tion des ichthyologistes, c'est que M. Giorna a

YU dans le Muséum de Turin, dont l'inspection

lui a été connéc avec tant de raison , une chi-

mère arctique femelle prise auprès de Nice,

dans la Méditerranée.

LE BALISTE DOUBLE -AIGUIIXON =.

Balislcs biaculcatiis, Gmel., Lacep. '.

Les mers de l'Inde , si fécondes en poissons

* Ce poisson est du sous-senre dos Balistrs, et M. Cuvierest

tenté de le rai)|iorie à l'espèce de la baliste c.iprisque , Ba-
lhle> frt/irt.sfji*. Gmel. D.

= liloch , pi. I '<>*. fif;. 2. — Gronov.. mti'i. 1, p. "2, n. U3;
Eooph. II. I9i. — Pmci.i coinulus, Willughhy, iclitli. a^ip.,

p. 5, t.ib. 10. Iij<. 2. — Kai. piM;., p. loi, ii. 12. — Bali.sie à

deux piqniinls, Konii.uerre, pi. de l'Kiic. métli. — //oonj-

Visch Niftiihof. Ind. 2, p. 212, tib. 228, Hg. 3.

' Ce iio^-Sdii e-i le type d'un soll^-gen^ dans le genre Ba-

liste. selo.i M. G. Cuvicr, et qui a leçn ue lui le nom de Tbia-

CANTUE. D.

et particulièrement en balistes, nourrissent le

cartilagineux auquel nous avons conservé le

nom de Dovble-niguillon , d'après le savant
professeur Bloch de Bt rlin

, qui le premier l'i

fait coiMiaitre avec exactitude aux natin-alistes

Cet animal présente plusieurs caractères forte-

ment prononcés : son museau est très-long et

terminé par une sorte de groin; quatre rayons
composent la première nageoire dorsale; une
ligne latérale très-sensible part de l'œil, suit à
peu près la courbure du dos, et s'étend jusqu'à

la nageoire caudale, qui est fourchue ; la queue

est plus étroite a proportion que dans plusieurs

autres balistes; et, pour représenter la nageoire

dite ventrale, on voit, derrière une tache noire,

deux rayons trcs-longs, ties-forts , très-dente-

lés, et qui, placés à côté l'un de l'autre, peu-

vent être couchés vers la queue, et renfermés,

pour ainsi dire, chacun dans une fossette par-

ticulière.

Le baliste double-aiguillon est d'ailleurs gris

par-dessus, et blanchâtre par-dessous '.

LE BALISTE CHINOIS -.

Balistes sinen>is, Gmel., Lacep.; Balistes ctiinensis,

Blocli.'.

C'est dans la mer qui arrose les rivages de la

Chine, que l'on trouve ce baliste, que l'on voit

aussi dans celle du Brésil. La première nageoire

dorsale de ce poisson ne consiste que dans un

rayon très-long, très-fort, garni par derr ère de

deux rangs de petites dents, et que l'animal

peut couchei- et renfermer à volonté dans une

fossette creusée entre les deux nageoires du dos.

La ligne latérale commence derrière les yeux,

se courbe ensuite vers le bas, et devient à peine

sensible, au milieu de quatre rangées d'aiguil-

lons qui hérissent chaque côté de la queue. La

nageoire qui termine cette dernière partie est

arrondie : celle du ventre présente treize rayons

renfermés, pour ainsi dire, dans une peau

épaisse, excepté le premier *.

* A la première nag'^oire du dos 4 rayons, à la seconde 23-,

aux pei lord les 13 à et le de l'anus 17. à celle de la (piene <2.

' liolisle chimis , Bonnaierre, pi. de l'Ew:. méth. — Ba-

li.flis cniiieiiais, Osti. It., p. «47. — Gronov. riiu». 2, n. »98:

Zoojih . n. I8i). — Pi''(i ft<n, M.trc?;r., Brasil., p. 154. — Wiî«

Ingliby. Ichili., p. ihO tdb. 1 , 4. lis. L — Rai, pisc. p. 47.—
• Monoceids , piscis Clusii, [lira aca Marcgr. » — Plumier,

dessins dé'p citf's. (La ligui e est peu exacte.)

» M. Ciivier place ce poisson dans le snus-genre Monaca»-

the qu il distui^ue d.ins le g^llre des Ualistes. D.

* A la secoude nageoire du d s 1^0 rayons, aux nageoire?
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Le baliste chinois est gris par-dessus, blan-

châtre par-dessous, et communément tout par-

semé de petites taches couleur d'or. Sa chair

est à peine mangeable.

LE BALISTE VELU «,

Balistes tomentosus, Lacep. *.

ET

LE BALISTE MAMELONNÉ '.

Balistes papillosus, Gmel., Lacep. *•

Nous plaçons dans le même article ce qui

concerne ces deux balistes
,
parce qu'ils ont de

très-grands rapports l'un avec l'autre, et parce

qu'ils sont séparés par un petit nombre de dif-

férences d'avec les poissons de leur genre.

Le baliste velu, qui se trouve dans les mers

de l'Inde, a le corps assez mince : sa première

nageoire dorsale ne présente que deux rayons,

dont l'antérieur est court, mais fort, et garni

par derrière de deux rangées de pointes ; de

petits aiguillons recourbés sont placés sur les

côtés de la queue. La couleur de l'animal est

d'un brun qui se change, sur les côtés, en

jaune, ensuite en gris, et enfin en jaune plus ou

moins clair, et qui est souvent varié par des

taches noires et allongées ^.

Le mamelonné n'a que deux rayons à la pre-

mière nageoire du dos, comme le velu; mais

son corps est parsemé de petites papilles ou de

pectorales (3. à la nageoire dite ventrale 13, à celle de l'a-

nus 30. à celli' de la (jiieie i2.

< Bit isie velu. Daiib^nton , Rnc. niélh. — Id. Bonnaterre.

pi. de TEnc. inélli. — Balistes aculcis durs! diiobus. lateri-

* bus veisiis caU'I.iiii liirsiiiis. >(Ji'>)ni)v.mus. I. n. (H, tal>.6,

fis. 5;Zoii|'l'-. n- 191. — Bloch. |il. US. hg. I.— (^o/rt. Bloch

n'a Ciiiipif' qu'un rayon à la pnmière nai;eoire du lUis: mais

Grunovii.s et (raiilie> naturalistes en <int ci)m|>té deux ; >'l il

par lit que riiidivi.lii oliserve par Blocli était défectueux.)—
Séb. luus. 3, tab 24. H^. 18. — ICwauve lutorn-fish , KiMiard,

pos<. I, p- 27. lab. 23. (i?. !">'(. — Ikiin kipoi, wajn-visch.

Valent. Ind. 3. |.. 5)6. n. 2S. (ig. 28.

' Du siius-seiire M 'nacanlhe dans le genre Baliste. Cnvicr.

Selon 11- uiéme n uur.di-te. ce poisson n'est pas le B. lominto-

*uf de limel., mai- d se rapporte au Pira aca de Maregrave.

JI.154. D.

• Bnliiie mamelonné. Daubenton. Enc. nnélh. — Id. Bon-

naterre . pi. de l'Enc. méih. — « Balisies grannialus. piunâ

» dors.fli anieriore tiiiadiatâ , corpore granoso. » — Dérrit

par llmiier, «lans l'a|)|)eiii!ix de la rel.ilxui angl.iise du

Voyagea la Nouveile-tialles mrridinn.de. par Jean \vhile,

premier cliirurgien de l'expédition comraaadée par le capi-

taine Pliilipp. pi. 39. Hg. 2.

* Du sons genre Moiiacanthe dans le genre Baliste, selon

M- G. CuTier. D.

*A 1.1 seconde naReoire dorsale 31 rayons, aux peclort*

les ou 10. ï celle de l'aDU(27, Scelle de la queue 9.

petits mamelons '. Il a été pêehé auprès des ri-

vages de la Nouvelle-Galles méridionale. Sui-

vant le texte de la relation citée dans la note

3, ci-contre, ce poisson est d'un gris blan-

châtre; et, suivant la figure coloriée qui ac-

compagne ce texte, il est d'un jaune noirâtre

avec la tète lilas.

LE BALISTE TACHETÉE

Balistes raaculalus, Gmel., Lacep. '.

Ce poisson habite dans les mers chaudes du
nouveau et de l'ancien continent. Il ressemble

un peu au mamelonné par les petites papilles

ou verrues qui, dans plusieurs endroits de son

corps , rendent sa peau rude au toucher ; mais

il en diffère par le nombre des rayons de ses

nageoires , et par d'autres caractères dont nous

allons exposer quelques-uns.

Il est violet dans sa partie supérieure, et d'un

blanc jaunâtre dans l'inférieure; ses nageoires

pectorales sont jaunes , et presque tout l'ani-

mal est couvert de taches bleues. Cet agréable

assortiment de couleurs s'étend sur un corps

assez gtand. L'orilice de chaque narine est dou-

ble, et les quatre ouvertures de ces organes

sont placées dans une petite fossette située au-

devant des yeux. On aperçoit quelques aiguil-

lons au delà du rayon fort et hérissé de la

nageoire dite ventrale; celle de l'anus, qui

vient ensuite , est très-large ; on ne voit pas de

piquants sur les côtés de la queue , dont la na-

geoire est arrondie *.

* A la seconile na!;roire du dos 29 rayons, aux nageoires

|)ectorales 13. à celle de l'anus 21 , à celle de 1 1 iineue 12.

' Bnlisle lâcheté. Honu.iterre, pi. de l'Eiic. meili.— BIncb,

pi. loi.— • OaprisCMS nmiiuni deniilius niiiiutis. i-tc. > Klein,

luiss. pisc.3, p. 23, n.6. lab. 3 Hg. 9.—G/ia/jfrra longa.Wïi-

li.gliby. loiith. aiipeoil.. p. 21, tat.. l. 20. - Rai, pi.<c., p. 48,

11. 2. — Lit'.e old wife . Browiie, J.inu, p 43 i , n. 2.

—

• Prickle, "r long file fisli , • Grew mu-., p. 113. tab. 7.

—

< M.ian \isch, i
oissoii de lune, turui saraile, > Kenard

p.dss. 2. tal.. 38, fig. \'>x.

•M. G. Cuver Mjupçoiine le B. mamlnlus de Bloch.de

n'être iiue le ^. copriiCMi. Voyez ci-.iprés, l'article du Ba-

liste capris.)ue. D.

* A la prein ère nageoire du dos 2 rayons , à la seconde 2A,

aux pecturale£ 14, à celle de l'anns 21, a celle delà queue (2.
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LE BALISTE PRALINE

Balislss Pralin, Lacep. '.

De très-belles couleurs parent ce baliste.

Celle de la partie supérieure de son corps est

d'un vert foncé ; et sa partie inférieure est d'un

beau blanc. Une tache très-grande et très-

noire relève chaque côté de l'animal ; l'on voit

également sur chacun des côtés une raie pour-

pre qui s'étend depuis le bout du museau jus-

qu'à la base de la nageoire pectorale; et cinq

autres raies, dont les deux extérieures et celle

du milieu sont bleuâtres , et dont les deux au-

tres sont rougeâtres et un peu plus larges,

s'élèvent de cette même base jusqu'à l'œil. Le

baliste pralin est d'ailleurs remarquable par le

rouge de ses nageoires pectorales, et par le

jaune que l'on voit sur les bords supérieur et

inférieur de la nageoire de la queue.

Ce poisson
,
que Commerson a décrit, et dont

il a dit que la longueur était a peu près égale :*

celle de la perche, a la tète assez grande pour

qu'elle compose seule près du tiers de la lon-

gueur totale de ce cartilagineux. Malgré l'épais-

seur de la peau qui recouvre la tète aussi bien

que le corps, les lèvres peuvent être, comme
dans les autres balistes, un peu allongées et

retirées en arrière, à la volonté de l'animal.

On voit, auprès de l'ouverture des branchies,

un petit groupe d'écaillés assez grandes et très-

distinctes des autres
,
que Ion serait tenté de

prendre pour des rudiments d'un opercule placé

trop en arrière.

Le rayon qui forme la nageoire dite ventrale

est articulé, hérissé de pointes comme une

lime, précédé d'une double rangée de tubercu-

les très-durs, et suivi d'un rang d'aiguillons

très-courts, qui va jusqu'à l'anus'.

Chaque côté de la queue est d'ailleurs armé

de trois ou quatre rangs de petits piquants re-

* • Batistes pimà dorsi prima raiiiatn; triplici aruleonim

c ordiiie ail hasiiii caiiilx; litiiâ piupurei à suprpmo rosiro

f ad lia iiii pinnaruni pi'cturalium dictà; iiiacnl:i l.itiss tiià

niprà meiliiiin ntrinciue liiius orciipante. . Commer-on
manuscrits déjà citi's (pintilemi^ cahr r de ;'.oi)losie.

* M. Ciivifr pense que ce I» lisie est le mè i.eqiie le B. ver-

rucoxus, Linii., np'S. ail. frjil. XXVH, 37. et que le B. Hri-

dis de Schneider. Il appartient au sous-genre des Balisies pro-

prement diis. D.

» A la membrane «les branchies 2r.iyons, à la première na-

geoire dorsH!e2, à la seconde nageoire du dus 23, aux na-

geoi es pectonles 13. à la nageoire thorachiqiie ^, à celle de

l'anus 2(, à celle de la (|ueue 12; cette dernière est terminée

«r une ligne presque droite.
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courbés vers la tète, et dont chacun est ren-

fermé en partie dans une sorte de galae noire à

sa base.

Ce baliste, dit Commerson, doit être compté
parmi les poissons saxatites : il se tient en effet

au milieu des rochers voisins des rivages de l'île

Pralin
; et c'est le nom de cette ile , auprès de

laquelle se trouve son habitation la plus or-

dinaire, que nous avons cru devoh* lui faire

porter.

11 mord avec force lorsqu'on le prend sans

précaution. Sa chair est agréable et saine.

LE BALISTE KLEINIEN'.

Balistes Klcinii, Gmel., Lacep. '.

La longueur de la seconde nageoire du dos et

de celle de l'anus, qui renferment chacune plus

de quarante-cinq rayons , est un des caractères

qui servent à distinguer ce baliste , dont on

doit particulièrement la connaissance à Klein.

Le museau de ce poisson est d ailleurs avancé;

l'ouverture de sa bouche, petite et garnie de

barbillons; le rayon antérieur de la première

nageoire , dentelé de deux côtés ; et la nageoire

de la queue, arrondie.

Ce poi.sson habite dans les mers de l'Inde.

LE BALISTE CURASSAVIEN \

Balistes curassavicu.s, Gniei., Lacep (Espèce incer-

taine ).

Auprès de Curaçao habite ce poisson, dont la

nngcoire de la queue est terminée par une ligne

droite, et dont les côtés brillent d'une couleur

d'or très-éflatante Cette dorure est relevée par

un point noir placé au milieu de chacune des

2cailles sur lesquelles elle s'étend. Le dos est

brun, et le museau arrondi *.

< Gionov.Zonph.. n. <9.'. — « Capri-cus cnpite triangu-

laïugutiuro.so, ore aduioilùm (.arvo i ar -aïo. etc. d Klein

mi.ss. pisc. 3. p. 2.->. 11.8, ta 1.3, fi;;. 12. — /"can uuwuwa

Valent. In i. 3, p. 377, ii. 92 fis. 9i.

' Ce poissi'ii e-t place par M. G. Cmier dans le soUS-genre

Aliilere, qu'il liiiliiigiie dans le genre Baliste. E

» Groiiov., Zi)opli.(!<6-

4 A la pn unere n igeoire du dos 2 rayons à la seconde 27,

aux pectorale» 13, àcelle de rduus26, à celle de la queue 9.
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LE BALISTE EPINEUX'.

Balistes aculeatus, Gmel., Lacep., Bloch. ',

Les balistes compris dans le second sous-

genre, et que nous venons de faire connaître,

n'ont que deux rayons à la première nageoire

du dos. Nous allons maintenant voir un plus

grand nombre de rayons a cette première na-

geoire dorsale. Le baliste épineux en présente

trois dans cette partie de son corps Plusieurs

piquants sont placés sur son corps à la suite du

rayon garni de pointes qui compose la nageoire

thoracliique, et de plus on voit . de chaque côté

de la queue, des aiguillons recourbés en avant,

et dont le nombre des rangées varie depuis deux

jusqu'à cinq, suivant lâge, le sexe ou le cli-

mat. Les couleurs de ce poisson sont très-belles.

Les voici telles que les décrit Commerson, qui

a observé plusieurs fois ce baliste en vie et na-

geant au milieu des eaux qu'il préfère. L'ar:i-

mal est d'un brun foncé; mais, sur ce fond

obscur, des raies transversales, rouges sur le

devant du coips , et dorées sur le derrière,

s'étendent obliquement, et répandent un éclat

très-vif. Les yeux , les lèvres et la base des na-

geoires pectorales sont d'ailleurs d'un rouge de

vermillon, dont on aperçoit des traces plus ou

moins fortes , et mêlées avec un peu de jaune

sur les autres nageoires, et particulièrement

sur celle de la queue, ou les intervalles qui sé-

parent les rayons sont bleuâtres ^.

Ce baliste habite la mer Rouge et la mer de

l'Inde, au milieu de laquelle Commerson l'a

péché parmi les rochers, les coraux et les rescifs

qui avoisinent lile Pralin. Ce voyageur dit que

ce poisson est très-bon à manger.

Nous croyons devoir rapporter à cette espèce

* Bnlùte épineux , I);iubenton , Enc. mélli. — Id. Conna-

teire, pi. de l"£uc. méth. — It. Wgolh. 138. — Groiiov.,

zooph. 188.

— Sél). mus. ", tah. 2'». fig 13. — t Capriscus cornutus supra

( oculuin , etc. • Kliiii miss. pisc. 3 , p. io , n 5,7, lab. 3,

fig. \0. — Gunpfvrn hi/slrix, Willui;!iby, Ichth. .ipp., p. 21,

tab. I, 21. — « Siiiuiciv lioomvisi'li. man vi-ch, gios p^upou •

Renard poiss. I. pi. 28, (i^. 13'«. et J, pi. 28. fig. 136, cl pi. 3i,

fig. iS7. — « lialistes fuscus ex riibru et aureo ot)li(|iiê virg.i-

f tus, pinii.i dorsi prima triacantliâ, ussiculo xypiiolile sca-

• berriiiio; pimiaium veiitr lium IC", aculeis aiilrorsùm

• versis diiplici oriJiue ntrimpie ad c.iuilam. • Commtrsoii,

maniiscriis «léja cit^s, quaineme cahier de zooiugie.

' Du siius-genre des Batistes proprement dits, selon M. G.
Cuvier. D.

^ A la membrane des branchies 2 rayons, à la première dur-

taie 3, i la seconde 23, aux pectorales 13. i celle de l'anus 23,

k celle de la queue 10; cette deruiére est termmée par une

Usne presque droite.

le baliste décrit par le professeur Gmelin sous

le nom de Verruqueux ', et que Linnée avait

déjà fait connaître dans l'exposition des oh.ets

qui composaient la collection du prince Adol-

phe-Frédéric de Suède'". Ce baliste verruqueux

ne dilfi re en effet de l'épineux qu'en ce que le

rayon qui repré^sente la nageoire dite ventrale

est garni de verrues, au lieu de l'être de pointes

plus aiguës. Mais si ce caractère doit être re-

gardé comme constant, il ne peut servir a éta-

blir qu'une simple variété.

LE BALISTE SILLONNÉ'.

Balistes ringcns, Gmtl., Larep. *.

Lorsque ce baliste est en vie , il présente une

couleur d'un beau noir sur toutes les parties de

son corps , excepté sur la base de la seconde

nageoire dorsale et de celle de l'anus. Une raie

longitudinale blanche, et quelquefois bleue,

s'étend sur ces bases. Une rangée de tubercules

garnit l'intervalle compris entre l'anus et le

rayon qui tient lieu de nageoire thorachique.

Les côtés de la queue sont comme sillonnés;

chacune des écailles qui les revêtent présente

dans son centre un tubercule ou petit aiguillon

obtus tourné vers la tête; et, par une suite de

cette conformation, ces côtés sont plus rudes

au toucher que la partie antérieure du cori)s^.

On trouve le Sillonné dans la mer de la Chine

et dans celle qui borde les côtes orientales de

l'Afrique.

• fialiste.i: vemicosus, Linnée, éd. de Gmelin.— Mu''. ad.

fr. t.|i. 37, lab. 27, lig 4.

' M. Cuvier remanie le flaiisles verrvcosus comme ne dif-

féiani pasdii li.hisie pralin de l.acojiè e. O.

» BiilUle !-il o>iné , D.iiiht^ntoii . Kiic. niélh. — M. Konna-

lerre. pi, 'le lEiic. mr ih.— Mus. ad. Ir. I, p. 38.— It. Wgoih.

(39.— Daiiilea vujia , Oslieck It- 2'.>j. — Uri/imv., Zooph.

193, — Bliich. pi, 132, fi^'. 2, — Artedi, i;en.. p. Si. m. *. —
t Gua|ierva laia ad caiitam slriata . Lis eri , > Williigliby,

Iiililli. app.. p. 21 , II. 3. lab. I, 24. — liai . pisc , p. i9, ii. 3,—

• Balisie* niger, liiicâ all'à tlorsi, • Comnicrsan . iii.inirscrils

déjà riiés.— Ikon kaiidnnunui. Valent, Inil. 3, p 339, fig. 42.

— • B<ili>ie noir, kolUinbuali, el ka d iw.ir. > Ueuaril, poiss. 1,

p. -Id, lai). 17, lig. 96; el p. 27. lab. 18. lis- 98-

* ,M. Cuvier plane ce poisson daii,' le Sdus-gfrne des Balistes

proprement d ts. Il pense que le Balules nigtr, de Schnei-

der, n'en dificro pas spécifiquement. D.

* A ta priiiiière nagenue dois.ile 3 rayons, à la serondeSi

aux pectorales U. à ceJle ne Tamis 31, à celle de la ipieue lo

cette dernière est en forme de croissant.
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LE BALISTE CAPRÎSQUE «.

Dalistes Capriscus, Gmel., Laccp. , Cut. *.

:;99

On ne trouve pas seulement ce poisson dans

les mtrs cliaudes de l'Inde et de l'Amérique, on

le rencontre aussi dans la Méditerranée ; et c'est

à ce cartilagineux que Pline a, d après Aristote,

appliqué le nom de Caper, et qu'il a attribué la

faculté de faire entendre une sorte de bruit ou

de petit siCHement , lequel appartient en effet

à tous ks balistes, ainsi que nous l'avons vu.

Les couleurs du caprisque sont belles et cha-

toyantes : il présente en Amérique, et d'après

les dessins enluminés de Plumier, une teinte

générale d'un violet clair et chatoyant, qui

donne à tout son corps les nuances variées que

l'on admire sur la gorge des pigeons; et liris

de ses yeux, assez grand, d'un bleu très-vif, et

bordé d'un jaune éclatant, paraît, au milieu

du fond violet dont nous venons de parler,

comme un beau saphir entouré d'un cercle d'or.

A des latitudes plus élevées, et particulière-

ment dans la Méditerranée, le caprisque est

quelquefois semé de taches bleues sur le corps,

et bleues ainsi que rouges sur les nageoires ; et

des nuances vertes se font remarquer sur plu-

sieurs parties de l'animal. Il ne diflère d'ailleurs

des poissons de sa famille que par les caractères

distinctifs que l'on a déjà pu voir sur le tableau

de son genre , et par le nombre des rayons qui

composent ses nageoires.

LE BALISTE QUEUE-FOURCHUE K

Balistes forcipalus, Willughby, Gmel., Lacep.'*.

La première nageoire du dos de ce poisson est

• Poic. dan» plus. <'éi>;irf. méi-iciionaiix. — Porcn, en Sicile

Pt dniis il'anties cunTées de rit;ilie. — Caper, A})fr. Pur-

eus, Sus. Mus mminns, par plus, ailleurs aucieiis. — Gro-

nov.. /n(>|ili., n. 187, imis. \, p. 53, n. H? — Si'b. mus. 3,

tab. 21. lis- Ifi- — Klein, miss pisc. 3. p. 2i, n. I. — Gesn ic,

p..s7. — Aidrov. (lise., p. 5l(i.— Juiisloii, ((i^c., lai». 23, lig.7.

— Rai., pisc, p. m. — Ca}»'!. Plin.. tlisi. mii.di. I. J», c. oi,

— 1(1. savi.m., Aquat.. p. 207. 208, lab. 206, h. — Poupuu
nchlr, Kedaid. pmss.. ial>. I, (ig. 7.— ('ofirisrus Rundileiii,

PluinilT, iiessiiis déj 1 cilés. — Porc, Rniiilelel , pari. { . ^. 5,

.:. 2(i. — Aris'ol . Ill^l. aiiMii. 1.2, c 13. (11.4, c. 9.

—

Alb<-ii.. 1. 7. fol. <T2. 40. eH(i3 5. — /Eiian.. I. r2.c. 26.

* t'.eue t spece rsl du sou -seun- îles IS'iii>les piMpriineiit

dils, iM m- ii.ir.iil las diflérer.S|ieciHipicin nt du liât sle.', ma-
cvialns. Klui'li ;5I. • l du Ualisle liiiiiiva de L.icépéde. Voyez

Ci-avai't. p. .793. 1).

• • HhIîs es caiid.i bifuroâ. p nnà dorsi tn.icil'osà. » Ariedi,

gei». 5*,svii. 82. — vvi,liiKbl)y Ulith. a p.. |>. ît tib I 22.

* i*i> »- iiS'geiiri' des iialistes propreaimt dits, dauj le genre

Balisfe. Cuv u.

composée de trois rayons, dont Tantérieur, très-

long et très-fort, représente une sorte de corne,

et est hérissé, de tous les côtés, de tubercules

et de petites dents. La seconde nageoire dorsale

est d ailleurs remarquable par les taches qu'elle

présente; et celle de la queue est fourchue.

LE BALISTE BOURSE '

,

Balistes Bursa, Lacep., Scha. '.

ET

LE BALISTE AMÉRICAIN '.

Balistes amerlcanus, Gmel., Lacep. ( Espèce incer-

taioe ).

Il faut prendre garde de confondre le pre-

mier de ces poissons avec le baliste vieille, qui,

selon Plumier et d'autres voyageurs, a reçu,

dans quelques colonies occidentales, et parti-

culièrement à la Martinique, le nom de Bourse.

Celui dont il est question dans cet article, non-

seulement n'est pas de la même espèce que la

vieille, mais encore appartient à un sous-genre

différent. Ce cartilagineux présente une couleur

d'un gris plus ou moins foncé sur toutes ses

parties, excepté sur la portion antérieure et in-

férieure du corps, qui est blanche ; et ce blanc

du dessous du corps est séparé du gris d'une

manière si tranchée, que la limite qui divise les

deux nuances forme une ligne très-droite, pla-

cée obliquement depuis l'ouverture de la bou-

che jusqu'à la nageoire de l'anus. On voit d'ail-

leurs de chacjue côté de l'animal une bandelette

noire en forme de croissant, située entre l'œil

et la nageoire pectorale, et qui renferme dans

sa concavité une tache également noire et faite

en forme d'une sorte d'y grec *. Ce poisson ha-

bite auprès de l'Ile de France; et c'est M. Son-

nerat , l'un des plus anciens correspondants du

Muséum d'histoire naturelle, qui l'a fait con-

naître.

Malgré les rapports qui lient le baliste bourse

* Balisle hourse. Siinnerat. Journal de Pliysique, 1774.—

Id. Bonu.itene.pl. de l'Enc. uiélli.

' Pu hous-genre ^es li.ilistes proprement dits, Cuv. D.

' Grou V., /oo,b., n. i'Ji. — • Baliste^ nisricaiis ; rn.stro,

« uiacid s ,
puiiiis (leclo i-, dor.-.! , ani , «liuiiilià ;ue caudà.

t pxalbidis; lri,ilici aculeoruni série ad candarii. • Gommer,

sou, Hi.iuuMTit- di'ja cné». — i>alis(e lacln'ié , Sniinerat,

Joui nal «le physique , l. lil, p. 443. — Bulisie noir, Bc-nua*

terre, pi. de I tue. uieili.

' A la pi e iei e iiaKenire dorsalf 3 rayon?, ï la seronde 23,

à (lia(pie ii.igeoire pectorale H, à cel.e de 1 anus 26, à ceue â«

ia queue 12.
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avec le baliste américain , il est aisé de les dis-

tinguer l'un de l'autre, même au premier coup

d'œil , en regardant la nageoire de la queue :

elle est terminée par une ligne droite sur la

bourse, et on la voit arrondie sur le baliste

américain. Ce dernier a de plus sur chaque côté

de la queue trois rangées de petits aiguillons

recourbés, que l'on ne trouve pas sur le baliste

bourse, et les nuances ainsi que la distribution

des couleurs sont très-différentes sur l'un et

l'autre de ces poissons. L'américain ne présente

que du blanc et du noir, mais disposés d'une

manière qui lui est particulière. Tout son corps

est noir ; et sur ce fond, un blanc très-éclatant

environne l'ouverture de la bouche comme un

double cercle, s'étend en petite bandelette au

devant des yeux , occupe la gorge, parait en

gi-andes taches irrégulières de chaque côté du

baliste, et se montre sur les nageoires pecto-

rales, sur la seconde du dos, sur celle de l'anus,

et sur la base de celle de la queue Telle est la

parure dégoût que montre l'américain non-seu-

lement dans les mers voisines de l'Amérique

équatoriale, dans lesquelles il a été observé par

plusieurs voyageurs, mais encore dans celle qui

sépare l'Afrique de l'Asie, et dans laquelle il a

été examiné par Commerson, qui l'a décrit avec

beaucoup de soin '

LE BALISTE VEBDATRE »,

Balistes viiidcscens, Laccp., Scho.

LE BALISTE GRANDE- TACHE %
BalisU's fuscus, Schn.

ÎE BALTSTE NOIR \ LE BALISTE BRIDÉ,

Balistes niger, Laccp.; Balistes capislratus Dub.

ET LE BALISTE ARMÉ».
Balisles ainmlus, I acep. '.

Nous plaçons dans le même article ce que

* A la pretnirre nageoire du dos :î r.tyons, i la spcond^ 28,

lux ppcitirale» lo ou 1(i; à celle de lanii>2!);à celle de la

|iieue 12.

' • lîalisiesè fusco viridcscens, Renis aurei'*, gulâ siihlcriùs

ipallulë i:i'ViiliM;('iiie; (liiinJN d irsl . »ni . et caiiil:i-, b,i-<i ob-

jguleiè il.ivesceiildiiis, e.vlinio liinbo nigris. • CDiiiiiierson,

;^ii. dé| e tp^.

» • Balistfsfu-i'iis. n aciilâ iieclor:di maxirnà, p()stretnis(|iie

)piiin<iriini uni g ndiii'< .dbis. < aiidà ineniil I iigè bi 'm cù, gé-

mis sr-xtii|ilici vuriunarii'ii série notatis. • CuiiiiiierSoti.

* I Balisie» lotii^ n ger » C"iiiiiit rsori.

il Bali-t'^sexiii liii ariil.-i.riiin ordine ad caudam ntrin-

«/)\ie, e.iutlà iii.ii>;ine cxtreniu et latenbu» albà. • Cuin-

mersun.

^Ces sinq poissons appartenneni au sous-genre des Balis-

nous avous à exposer relativement à cinq es-

pèces de balistes que les naturalistes n'ont pas

encore connues , et dont nous avons trouvé dei

dessins ou des descriptions plus ou moins éten-

dues dans les manuscrits de Commerson.

Le verdâtre est un des plus grands de son

genre. Nous avons tiré le nom que nous lui

avons donne, de la couleur qui domine le plus

sur ce cartilagineux. La plus grande partie de

son corps est, en effet, d'un vert mêlé de teintes

de brun et de jaune : mais on voit un point noir

au centre de presque toutes les écailles, ou,

pour mieux dire, de tous les groupes que les

écailles forment. Les deux côtés de la tête sont

d'ailleurs d'une couleur d or foncée; le sommet
en est d'un bleu noirâtre avec de petites taches

pi'esfjue jaunes; et un bleu plus clair règne sur

la partie inférieure du museau, ainsi que sur la

poitrine. Une bande noire et un peu indétermi-

née descend des yeux jusqu'aux bases des na-

geoires pectorales. Ces nageoires, la seconde du

dos, celle de l'anus, et celle de la queue, sont

blanchâtres, et bordées de noir; et enfin on voit

une belle couleur jaune à l'extrémité des na-

geoires pectorales, et sur les côtés de la queue,

a l'endroit où ils sont garnis de quatre rangs

d'aiguillons recourbés.

La membrane des branchies est soutenue par

six rayons cachés sous une peau épaisse. On
compte plusieurs aiguillons à la suite de la na-

geoire thorachique. Celle de la queue est légè-

rement arrondie ; et on n'aperçoit aucune ligue

latérale '.

La vessie aérienne est argentée. L'individu

observé par Commerson, et qui était femelle,

contenait des milliers d'œufs; et cette femelle

était ainsi pleine au mois de janvier, dans la

mer qui baigne l'Ile de France, mer dont les

e;iux servent aussi d'Iiabitatioii aux quatre au-

tres espèces dont nous allons parier dans cet ar-

ticle.

Le baliste Grande tache, la première de ces

quatre espèces, est, comme le verdàtrc, un des

plus grands balistes. Sa couleur est d'un brun

tirant sur le livide, et plus clair sur le ventre

que sur le dos ; et ce fond est relevé par une

tes proprement diis. selon M. G. Cnvier. I,e noir e^t différent

du Hiiliaii'!- nigt-r de Sclin' Ider. l/aiiiir-est aussi d'une autre

rspere une le B. arinutus du raiiue auteur et giie son i>.

chiy.sKjili'r'H. n.

' .^ 1 1 iiierubi ane des branc hie< 6 rayons, il la premère na-

g.iiir<-(lu d s"», a la seconde 15. » cliac une des pectorales 16,

k celle de l'auus 24. à celé de la uueue 12.
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tache blanche très-étendue que l'on voit de

chaque côté du corps, et par une ligne blanche

qui borde l'extrémité de presque toutes les na-

geoires.

Il n'y a aucune pointe sur les côtés de la

queue ; mais ceux de la tête présentent un ca-

ractère que nous n'avons encore fait remarquer

sur aucun baliste : ces deux faces latérales

montrent six rangs de verrues disposées longi-

tudinalement , et séparées par une peau unie.

La nageoire de la queue est en forme de crois-

sant; les deux pointes en sont très-prolon-

gées *.

Occupons-nous maintenant du baliste noir.

Son nom indique la couleur que ce cartilagi-

neux présente, et qui est en effet d'un noir plus

ou moins foncé sur toutes les paities du corps
,

excepté le milieu du croissant formé par la na-

geoire caudale
,
qui est bordé de blanc. Indé-

pendamment de cette teinte sombre et presque

unique , ce baliste est séparé de celui que nous

appelons la giande-tache, par l'absence de ver-

rues disposées sur des rangs longitudinaux de

chaque côté de la tète ; mais il s'en rapproche

en ce que sa queue est dénuée d'aiguillons

comme celle de la grande-tache, et terminée par

une nageoire qui représente un croissant à

pointes très-longues ^. On voit plusieurs petits

piquants au delà de la nageoire dite ventrale.

Il nous reste à parler du bridé et de l'aimé.

Nous avons trouvé parmi les dessins de Com-

mersonla figure d'un baliste dont les caractères

ne peuvent convenir à aucune des espèces du

même geme déjà connues des naturalistes , ni

à aucune de celles dont nous traitons dans cette

histoire. Les manuscrits de ce savant voyageur,

qui nous ont été remis, ne nous ayant présenté

aucun détail relatif a cette figure, nous ne pou-

vons faire connaître le baliste auquel elle ap-

partient, que par les traits que son portrait a pu

nous montrer. Le premier rayon de la nageoire

du dos
,
qui en renferme trois , est long , très-

fort, et dentelé par devant : celui qui remplace

ou représente la nageoire dite ventrale, est ar-

ticulé, c'est-à-dire composé de plus d'une pièce;

et de plus il est suivi de plusieurs piquants. Il

n'y a pomt d'aiguillons sur la queue , et la na-

geoire qui termine cette dernière partie est un

' A la prem ère na:;eoTe dix dos 3 rayons, à la spconde 27,

aux pectorale- «3. à Ci'llcile l'anus 22, a celle de la qu ue )2
^A ii (ireiiiiere ira^eoire nors.il 3 rayons, à 1j secoinle 54,

à chaque pectorale 16, à celle de l'auus 32, à celle de la

queue 12.
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peu en forme de croissant. On voit auprès de
l'ouverture des branchies, et comme sur Vétoilé,

un groupe d'écaillés ass-z grandes, qui rappelle

en quelque sorte l'opercule que la nature a

donné à presque tous les poissons. La couleur

de l'animal est uniforme et foncée, excepté sur

la tête, où, de chaque côté, une bandelette

d'une couleur très-claire part d'auprès des na-

geoires pectorales, s'étend jusqu'au museau,

qu'elle entoure, et au-dessous duquel elle se lie

avec un demi-anneau d'une nuance également

très-claire. Ce demi-anneau , l'anneau qui en-

vironne l'ouverture de la bouche, et les deux

raies qui s'avancent vers les nageoires pecto-

rales, forment un assemblage qui ressemble à

une sorte de bride; et de là vient le nom de

Bridé que nous avons donné au baliste que

nous examinons.

Nous appelons Baliste armé une autre espèce

de la même famille, dont nous avons vu, parmi

les manuscrits de Commerson, un dessin et une

courte description. Lorsque ce voyageur voulut

examiner un individu de celte espèce qu'on

avait péché quelques heures auparavant, ce

poisson avait perdu presque toutes ses couleurs;

il ne lui restait qu'une bandelette blanche à l'ex-

trémité et de chaque côté de la nageoire de la

queue, qui était un peu conformée en croissant.

Oa voyait sur chaque face latérale de cette

même queue six rangs d'aiguillons recourbés;

et c'est à cause du grand nombre de ces petits

dards, que nous avons donné à l'animal le nom

à'Armé. La première nageoire du dos était sou-

tenue par trois rayons, et celui de la nageoire

thorachique était suivi de plusieurs piquants.

On s'apercevra aisément que l'armé a beau-

coup de rapports avec l'épineux; mais, indé-

pendamment delà distribution de ses couleurs,

et d'autres différences que l'on trouvera sans

peine, il a sur la queue un plus grand nombre

de rangs de pointes recourbées, et les aiguillons

qui accompagnent son rayon thorachique sont

plus petits et plus courts.

LE BALISTE CENDRE'.

Balisles cinereus, Lacep. ».

Les mers voisines de l'Ile-de-France sont en-

• Baliste rendre, Sotrnerat , .Tournai de physique „ t. IV.

p. 78. - Id. B.'iin.iierre, pi. d'- lEiic. nitili.

2 M. G- Cnvier range ce poissoa avec les liahstes propre-

ment dits. D.
70
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core l'habitation de ce poisson, dont la tête est

très-jiraiide, la t'ouleur générale d'un gris cen-

dré, et qu'il est aisé u" distiiigucr de tous les

balistes qui le précèdent sur le tableau du troi-

sième sous-j^enre de ces cartilagineux, par .les

quatre rayons qui composent sa première na-

geoire dorsale. On le sépare facilement de tous

les animaux déjà connus de sa famille, en reu-

nissant a ce caractère la présence de trois ban-

delettes bleues et courbes, qui sont placées sur

chaque côté de la queue, et celle d'une bande

noire qui va de chaque œil à la nageoire pecto-

rale la plus voisine. Indépendamment des trois

raies bleues, on voit des piquants sur les deux

faces latérales de la queue de ce baliste, dont

M. Snnnerata publié le premier la desciiption,

et dont Commerson a dessiné la fij^ure '

.

LE BALISTE MUNGO-PARK»,

Balistes Muago-Park. Lacep.

ET

LE BALISTE ONDULÉ'.

Balistes undulatus, Lacep. '.

Ces deux balistes ont été vus dans les eaux

de Sumatra, et au milieu de coraux ou madré-

pores. On en doit la connaissance au célèbre

voyageur JMungo-Park. Le premier, auquel

nous avons donné le nom de cet observateur, a

la dorsale antérieure noire, la caudale jaunâtre

avec l'extrémité blanche, et les autres nageoi-

res jaunes. Le second a également la premièie

dorsale noire, et les autres nageoires jaunes
;

mais indépendamment des raies longitudina-

les qui serpentent sur son corps, on voit trois

bandelettes rouges régner depuis ses lèvres

jusqu'à la base de sa pectorale '\

' A la première nnseoire dorsale! Myons, à lasecnnile 24.

aux peclora es 14. a celle- de l'anus 21, à celle de lu (|ueut'.qui

esi un jieii arroiniie, \2.

>-» Cd/t.^t'i ii'^f-r Minii^oP.irk, Actes de la sociéié Lin-

néeiiiie «le Londres, t. Ul. p. 3>.

* Ce~ deux cspei es iie bali-les ne sont pas meuUonnt'es par

M. Olivier. n.

• {h rayims à cliaipie pectorale du balisie Mimso-I'ark,2t

ravf>MJi a l'anale . '0 rayais à la candale. 2 layo.is à la riiciii-

branc liftiicliialedu llali^te ondulé. 13 rayons à rhai|iie per-

torals,2» rayon» à l'a.ja.e.ti ••ayons a la nageoire de ta

queue.
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LE BALISTE ASSASI '

Batistes Âssasi, Linn., Gmel., Lacep.

Forskael a observé sur les rivages de l'Ara-

bie ce poisson de la mer Rouge, qui montre sur

son corps un grand nombre de verrues brunes,

et, sur chaque face latérale de sa queue, trois

rangées de verrues noires. Cet animal, dont on

mange la chair, quoiqu'elle ne soit pas très-

succulente, présente dailleuis une disposition

de couleurs assez régulière, assez variée, et

tiès-agréable. La partie supérieure de ce ba-

liste tst brune, l'inférieure est blanche; et sur

ce double fond on voit du jaune autour des lè-

vres
,
quatre raies bleues et trois raies noires

placées en travers et alternativement au-devant

des yeux, une raie d'une teinte foncée et tirée

de la bouche à chaque nageoire pectorale, cha-

cunede ces deux raiesobscures surmontée d'une

bandelette jaune, lancéolée, et bordée de bleu,

et d'une seconde bandelette noire également

lancéolée, une tache allongée et blanche sur la

queue, une autre tache noire et entourée de

fauve à l'endroit de l'anus, et enliu du roussâtre

sur presque toutes les nageoires.

LE BALISTE MONOCÉROS^.

Balistes monoceros, Linn., Gmel. Lacep. '

Nous voici par\Tnus au quatrième sous-genre

de balistes. Nous ne trouverons maintenant

qu'un seul rayon à la première nageoire dorsale

et a la thorachique. A la tête de ce sous-genre,

nous avons inscrit le 3Jonocrros. Ce nom de

Monoceros
,
qui désigne la sorte de corne uni-

que que l'on voit sur le dos du poisson, a été

donné à plusieurs balistes. Nous avons déjà vu

que Plumier l'avait appliqué au chinois; mais,

a l'exemple de Linnée et d'un grand nombre

d'autres naturalistes, nous I employons unique-

' Forskael, Fann. arab., p. 73, n. H 2 *.

* /'ali.sif mon- céros. Udiilieiiton , Enc. mélb.— Id. Bon-

naierre, pi. de l'Knc. mélh. — Blucli pi. \n.— Balistetmo-

»ior(/ys,()sb. It. HO. — CaprUius /uct/'.s etc.. RIein. misa,

pisc. 3, p. 25 n. 10. — jéidiamiicu , .M.ircgr. Brasit., p. 163.

— Wijlnsliby, Iclilli. p. 336. tib. K, 2. «^.2.

3 M. Ciivier ransece pos-on dans le smis-penrede» MONi-
CiMniKS; i\ le rtii nie cnniine pi uvant a 'parienii k l'e'-pèct

du llaiislfs finfiillosus de Linnée el ciiiihip- iidfi rent de»

B'ilintef iiioiinceros de Cate.sby et de lilucb , t|ui suut deax

espcC sd rici eûtes d'ALUTÈUES. 0.

* H- GoTitr ne cite pa> cette espèce dpos son Resrb iiaïux. 9.



ment pomr l'espèce que nous décrivons dans cet

article.

Le baliste monocéros , que l'on trouve dans

les mers chaudes de l'Asie et du nouveau con-

tinent
, parvient ordinairement à la loiiirueur

d'un pied. Il est varié de brun et de cendré ; et

la couleur brune est distribuée sur la nageoire

de la queue en trois bandes ti-ansversales, qui

ressortent d'autant plus que le fond de cette

nageoire est d'un jaune couleur d'or, comme
toutes les autres nageoiies de ce cartilagineux

,

et comme l'iris de ses yeux.

L'entre-deux de ces oi-ganes de la vue est

plus élevé au-dessus de l'ouverture de la bou-

che que sur plusieurs autres balistes. Le rayon

qui représente la première nageoire dorsale est

très-long, recourbé vers la queue, retenu par

une petite membrane qui attache au dos la

partie postérieure de sa base, et garni, des

deux côtés, dépiquants tournés vers cette même
base.

La nageoire de l'anus et la seconde du dos

renferment un très-grand nombre de rayons '.

Le monocéros vit de polypes et de jeunes

crabes.

Il paraît que l'on doit rapporter à cette es-

pèce un baliste qui a une grande ressemblance

avec le monocéros, mais qui parvient jusqu'à

la longueur d'un mètre, ou d environ trois

pieds, qui présente des taches noires, rouges

et bleues, (iguiees de manière à ressembler à

des lettres, et (|ui, par une suite de cette dis-

position de couleurs , a été nommé le Baliste

écrit ^. On ne sera pas étonné d'apprendre que

ce baliste, pare de nuances plus variées que le

monocéros ordinaire, se nourrit fréquemment

d'animaux a coquille, et de ceux qui construi-

sent les coraux. Sa chair passe pour malfai-

sante et même vénéneuse, vraisemblablement

par une suite des effets funestes de quelques-

uns des aliments qu'il préfère.

' A la seconde nageoire du dos 48 rayons, aux pectoraie» 15,

à celle de l'anus oi, à celle de la queue, iiui est aiTondie. (i.

" Balisiea nionO' erus scriplun, Liimée, éd. de Omelin. —
Osb. chtii., p. iJH.—UiucornwpiscisbalianiensiSiCaieab,

Carol. tab. 49.

DES POISSONS.

LE BALISTE HÉRISSÉ'.

Balistes hispidus, Linn., GniL-i., L;ict'p. '.

G03

Ce poisson est d'un brun presque noir sur
toute sa surface, excepte sur ses nageoires pec-

torales, la seconde du dos et celle de l'anus, qui
sont ordinairement d'un Jaune tres-pâle. On le

trouve clans les mers de l'Inde, et particulière-

ment auprès de l'Ile-de-France, où il a été très-

bien observé par Commcrson. On le voit aussi

auprès des rivages de la Caroline; et il y pré-

sente souvent sur la queue une tache noire en-

tourée d'un cercle d'une nuance olus claire. Sa

hauteur est à peu près égale à la moitié de sa

longueur totale. L'iris parait d'un brun très-

clair, et la prunelle bleuâtre. Le rzyoïi de la

première nageoire dorsale est énormément long,

épais, et garni de pointes plus nombreuses et

plus courtes que sur le monocéros '
; celui qui

compose la nageoire thorachique est armé de

pi(|uants plus longs et plus forts.

De chaque côté de la queue, et un peu avant

la nageoire caudale, on voit une centaine de

petites pointes inclinées vers la tête, et dispo-

sées de manière que Commerson en compare

l'ensemble à une veryelte, et a doimé le nom
de Purle-Vf'rgt'ile au baliste que nous décrivons.

Le même voyageur rapporte que le hérissé peut

se servir de ces deux cents petites pointes

comme d'autant de crochets, pour se tenir at-

taché dans les fentes des rochers au milieu des-

quels il cherche un asile. Aussi est-il très-dil'fi-

cile de le prendre; et Commerson ne dut

l'individu qu'il a examiné, qu'au violent oura-

gan qui ravagea l'Ile-de-France en 1772, et qui

jeta ce poisson sur la lôte.

Ce baliste a d'ailleurs, sur la nageoire même
de la queue

,
plusieurs épines plus petites en-

core que celles dont nous venons de parler, et

qui sont sensibles plutôt au tact qu'à la vue.

On n'aperçoit pas de ligne latérale; la na-

geoire caudale est un peu arrondie.

* Balhle hérissé, lisubenlon . Enc. mélii. — Id. Bonna-

tene. pi de lEiic. melh. — Séli., mus. 3, lab. 34. tig. 'i. —
Porleveigiile . « Balistes è fusco nii;re>ceiis ; cipiiis radio

• sinsidai I. uudeiiua(|oe spiiiuloso ; lalerib s c.iuiiae ^eti- aci~

c rul.iribus centinii circiter. scop.iruni mor-j compactis. i

CoMirn'TSon. uianuscrits déjà cités.

» M. envier place ce baliste dans le sous-genre des Mo»*-

CANTHES. D.

• A la seconde nageoire du dos 27 rayons. ai;x pector»-

les 15, i celle de l'anus 24, à celle de la queue 12.
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HUITIÈME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈBE DES POISSONS,

QUATRIEME ORDRE

DE L\ SECONDE DIVISION DES CiRTILiGINEDX.

PoiSiOJis abdominaux, ou qid ont des nageoires situées

sous le ventre.

HUITIÈME GENRE.

LES CHIMÈRES.

L'tie seule ouverture branchiale de chaque côté du cou ;

la queue longue et lerminéepar un long filament.

CABiCTÈllES.

I
Des plis poreux sur le museau.

l.e museau garni d'uu long appen-

dice.

ESPECES.

1.

Li Chimère âuctique

2.

La Cuimèbe antabc-
TIQUE.

LA CHIMÈRE ARCTIQUE'.

Chimaera monstrosa, Linn., Gmel., Lucep., Cut.

C'est un objet très-digne d'attention que ce

grand poisson cartilagineux, dont la conforma-

tion remarquable lui a fait donner le nom de

Chimère, et même celui de Chnnbe mons-

trueuse par Linnée et par d'autres naturalistes,

et dont les habitudes l'ont fait nommer aussi le

singe de la mer.

L'agilité et en même temps l'espèce de bizar-

rerie de ses mouvements , la mobilité de sa

queue très-lo)igue et très-déliée, la manière dont

il montre fréquemment ses dents, et celle dont

il remue inégalement les différentes parties de

son museau souples et llexibles, ont, en effet,

retracé aux yeux de ceux qui l'ont observé

l'allure, les gestes et les contorsions des singes

* Moi des haremjs du Nord, Daiibctiton. Enc. méili. — M.

Uoiiuaierie. pi. ne l'Eue, uiélli. — Fauna sui-cica, 294. —
Gunuer, ACl. nidios. 2, p. 270, Ub.S 6. — Mull. pioiroui.

Zool. <lan.. |>. 58, u. 320. — Oiatl. Islarnl. 1, p. l!)2. — Blocli,

pi. \2i. — Mus. ai. Ir, 1, p. 33, tali. 23. — ( himœra engin-

tca, Liniiéf n»io.v). Aso.m. i un. rerum ua'uiMl., t b. la. —
Gulem ncaiitliiaiCiunii ixotiivi. Willugliby, Idilh., p. 57.

tab. B, 9, li^. ». — Ru , p. 23. n. t3. — Gesncr, A(iuil.,

p. 877, icou. an., p. 133. — Siinia nuiriiia . Jonsl. pisc.,

p. 29 t.'b. {, lig.<j. — • Ceulriua prima, centrin.i vcr.i, siiii a

c m.iriiid tlicla. » Alilrov. pisc., p 402, 40"), 403. — f^ulfje..

cula. Siraeiii >aeiiîlui., p. 289.

Noia. Cest à lorl iiu'oiiacru devoir rapportera la chi-

mère arciique le poiss m dé.ni par Ar edi s<<iis le nom de

Squale à qvune plu^ loïKjue. que le corps (i:,e.n. 69). Il est

éviJciit t|iie cet iiuti'ur a piulé du squale auquel nous avons

conser\ë le iiOiM de Renard.

les plus connus. D'un autre côté, tout le moudt

sait que l'imagination poétique des anciens

avait donné à l'animal redoutable qu'ils app&«

laient Chimère, une tète de lion et une queue

de serpent. La longue queue du cartilagineux

que nous examinons rappelle celle d'un reptile;

et la place ainsi que la longueur des premiers

rayons de la nageoire du dos représentent, quoi-

que très-imparfaitement, une sorte de crinière,

située derrière la tête qui est très-grosse, ainsi

que celle du lion , et sur laquelle s'élève dans

le mâle, à l'extrémité d'un petit appendice, une

petite touffe de filaments déliés. D'ailleurs les

différentes parties du corps de cet animal ont

des proportions que l'on ne rencontre pas fré-

quemment dans la classe cependant très-nom-

breuse des poissons, et qui lui donnent, au

premier coup d'oeil, l'apparence d'un être mon-

strueux. EuGn la conformation particulière des

parties sexuelles, tant dans le mâle que dans la

femelle, et surtout l'appareil extérieur de ces

parties, ajoutent à l'espèce de tendante que l'on

a, dans les premiers moments où Ion voit la

chimère arctique, à ne la considérer que comme
un monstre, et doivent la faire observer avec

un intérêt encore plus soutenu.

On a assimilé en quelijue sorte sa tète à celle

du lion. On a voulu, en conséquence, la couron-

ner comme celle de ce dernier et terrible qua-

drupède. Le lion a été nommé le roi des ani-

maux. On a donné aussi un empireàlacliimère;

et si on n'a pu supposer sa puissance établie

que sur une seule espèce , on l'a fait régner sur

une des plus nombreuses, et plusieurs auteurs

l'ont appelée le roi des harengs, dont elle agite

et poursuit les immenses colonnes.

On ne connaît encore dans le genre de la

chimère que deux espèces ; l'arctique dont nous

nous occupons, et celle à laquelle nous avons

donné le nom d'antarctique. Leurs dénomina-

tions indiquent les contrées du globe qu'elles

habitent; et c'est encore un fait digne d'être

observé, que ces deux espèces, qui ont de très-

tiiands rapports dans leurs formes et dans leuriù

habitudes, soient séparées sur le globe par les

plus grands intervalles
;
que l'une ne se trouve

([u'iiu milieu des mers qui environnent le pôle

septentrional, et qu'on ne rencontre l'autre que

dans les eaux situées auprès du pôle antarcti-

que, et particulièrement dans la partie de la

mer du Sud qui avoisine ce dernier pôle. On
dirait qu'elles se sont partagé les zones glacia-
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les. Aucune de ces deux espèces ne s'approche

que rarement des contrées tempérées ; elles ne

se plaisent, pour ainsi dire, qu'au milieu des

montagnes de glace , et des tempêtes qui boule-

versent si sou\ent les plages polaires ; et si l'an-

tarctique s'avance, au milieu des flots de la

mer du Sud, beaucoup plus près des tropiques,

que la chimère arctique au milieu des ondes

agitées de l'Océan boréal c'est que l'hémisphère

austral, plus froid que celui que nous habitons,

offre une température moins chaude à une

égale distance de la ligne équatoriale; et que

la chimère antarctique peut trouver dans cet

hémisphère, quoique à une plus grande proxi-

mité de la zone torride, le même degré de froid,

la même nature ou la même abondance d'ali-

ments, et les mêmes facilités pour la féconda-

tion de ses œufs, que dans l'hémisphère septen-

trional.

Mais , avant de parler plus au long de cette

espèce antarctique, continuons de faire connaî-

tre la chimèrequi habite dans notrehémisphère.

qui, de loin, ressemble beaucoup a un squale,

et qui parvient au moins à trois pieds de lon-

gueur.

Le corps de la chimère arctique est un peu

comprimé par les côtés, très-allongé
, et va en

diminuant très-sensiblement de grossei.r depuis

les n:igeoires pectorales jusqu'à l'extrémité de

la queue. La peau qui la revêt est souple, lisse,

et présente des écailles si petites
,

qu'elles

échappent, pour ainsi dire, au toucher, et ce-

pendant si argentées, que tout le corps de la

chimère brille d'un éclat assez vif. Quelquefois

des taches brunes, répandues sur ce fond, en

relèvent la blancheur.

La tète est grande , et représente une sorte

de pyramide, dont le bout du museau forme la

pointe, et dont le sommet est presque à la

même hauteur que les yeux. Le tégument mou
et flexible qui la couvre est plissé dans une

très-grande étendue du côté inférieur, et peix'e

dans cette même partie, ainsi que sur ks faces

latérales, d'un nombre assez considérable de

pores arrondis, grands, et destinés à répandre

une muc< site plus ou moins gluante.

Les yeux sont très-gros. A une petite distance

de ces organes, on voit, de chaque côté du

corps, une ligne latérale blanche, et quelque-

fois bordée de brun, qui s'étend jusques vers le

milieu de la queue
, y descend sous la partie

inférieure de l'animal, et va s'y réunir à la

ligne latérale du côté opposé. Vers la tète , la

ligne latérale se divise en plusieurs branches
plus ou moins sinueuses, dont une s'élève sur
le dos, et va joindre un rameau analogue de la

ligne latérale opposée. Deux autres branches
entourent l'œil, et se rencontrent à l'extrémité

du museau ; une quatrième va à la commissure
de la bouche; et une cinquième

,
placée au-

dessus de cette dernière , serpente sur la por-

tion inférieure du museau, où elle se confond

avec une branche semblable, partie du côté

correspondant à celui qu'elle a parcouru. Tous
ces rameaux forment des sillons plus ou moins

profonds et plus ou moins interrompus par des

[jores arrondis.

Les nageoires pectorales sont très-grandes
,

un peu en forme de faux , et attachées à une pro-

longation charnue. Celle du dos commence par

un rayon triangulaire, très-allongé, très-dur,

et dentelé par derrière : sa hauteur diminue

ensuite tout d'un coup; mais bientôt après elle

se relevé, et s'étend jusques assez loin au delà

de l'anus , en montrant toujours à peu près la

même élévation. Là un intervalle très-peu sen-

sible la sépare quelquefois d'une espèce de se-

conde nageoire dorsale, dont les rayons ont

d'abord la même longueur que les derniers de

la première, et qui s'abaisse ensuite insensible-

ment jusques vers l'extrémité de la queue, où

elle disparaît. D'autres fois cet intervalle

n'existe point; et bien loin de pouvoir compter

trois nageoires sur le dos de la chimèie arcti-

que, ainsi que plusieurs naturalistes l'ont

écrit , on n'y en voit qu'une seule.

Le bout de la queue est terminé par un fila-

ment très-long et très-délié. Il y a deux nageoi-

res de l'anus : la première, qui est très-courte

et un peu en forme de faux , ne commence

qu'au delà de l'endroit où les lignes latérales

aboutissent l'une à l'autre; la seconde est très-

étroite et se prolonge peu. Les nageoires \ en-

trales environnent l'anus, et tiennent, comme

les pectorales , à un appendice charnu.

La bouche est petite; l'on voit à chaque

mâchoire deux lames osseuses , a bords tran-

chants, et sillonnées assez profondément pour

ressembler à une rangée de dents incisives, et

très-distinctes l'une de l'autre; il y a de plus

au palais deux dents communément aplaties et

triangulaires.

Indépendamment de la petite houppe qui

orne le bout du museau du mâ'e , et dont nous
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avons parlé, il a , au-devant des nageoires ven-

trales, deux espèces de petits pieds, ou plutôt

d'appendices, garnis d'ongles destinés à retenir

la femelle dans l'accouplement. La chimère

s'accouple donc comme les raies et les squales;

les œufs sont fécondes dans le ventre de la

mère , et Ton doit penser que le plus souvent ils

éclosent dans ce même ventre, comme ceux des

squales et des raies: mais ce qui est plus digne

de remaïque, ce qui lie la classe des poissons

avec celle des serpents , et ce qui rend les chi-

mères des êtres plus extraordinaires et plus sin-

gidiers, c'est que, seules parmi tous les pois-

sons connus jusqu'à présent . elles paraissent

féconder leurs œufs non-seulement pendant un

accouplement réel, mais encore pendant une

réunion intime, et par une véritable intromis-

sion. Plusieurs auteurs ont écrit en effet que

les eh mères màlcs avaient une sorte de verge

double; et j'ai vu sur une femelle assez grande,

un peu au delà de lanus, deux parties tres-

ra|)piochées, saillantes, arrondies, assez gran-

des, membraneuses, plissées, extensibles, et

gui présentaient chacune I origine d'une cavité

que j'ai suivie jusque dans l'ovaire correspon-

dant. Ces deux appendices doivent être consi-

dères comme une double vulve destinée à rece-

voir le double membre génital du mâle; et

nous devions d'autant plus les faire connaître,

que cette conformation, très-rare dans plusieurs

classes d'animaux, est très éloignée de celle

que présentent le plus souvent les parties

sexuelles des femelles des poissons.

La chimère arctique , cet animal extraordi-

naire par sa forme, vit, ainsi que nous l'avons

dit au commencement de cet article, au milieu

de l'Océan septentrional. Ce n'est que rarement

qu'il s'ap|)roche des rivages; le temps de son

accouplement est presque le seul pendant lequel

il quitte la haute mer : il se tient presque tou-

jours dans les profondeurs de l'Océan, où il se

nourrit le plus souvent de crabes, de mollus-

ques, et des animaux à coquille; et s'il vient à

la surface de l'eau, ce n'est guère que pendant

la nuit, ses yeux grands et sensibles ne pouvant

supporter qu'avec peine l'éclat de la lumière

dujour, augmenté par la réllexion des glaces

boréales. On l'a vu cependant attaquer ces lé-

gions innombrables de harengs dont la mer du

Nord est couverte a certaines époques de l'an-

née, les poursuivre , et faire sa proie de plu-

sieurs de ces faibles animaux.

Au reste, les Norvégiens et d'autres habi-

tants des côtes septentrionales, vers lesquelles

il s'avance quelquefois , se nourrissent de ses

œufs et de son foie
,
qu ils préparent avec plus

ou moins de soin.

LA CHIMÈRE ANTARCTIQUE'.

Callorhyncbus antarclicns, Cuv.; Cliimajracallorhyti-

chus, Liau., Gmci., Lacep. '.

Cette chimère
,
qui se trouve dans les mers de

l'hémisphère méridional
, et particulièrement

dans celles qui baignent les rivages du Chili et

les cotes de la Nouvelle-Hollande, ressemble

beaucoup, non-seulement par ses habitudes,

mais encore par sa conformation, a la chimère

arctique. Elle en est cependant séparée par plu-

sieurs différences, que nous allons indiquer en

la décrivant d'après un individu apporté de

l'Amérique méridionale par le célèbre voyageur

Dombey. La peau qui la recouvre est, comme
celle de la chimère arctique, blanche, lisse et

argentée; le corps est également très-allongé,

et plus gros vers les nageoires pectorales que

dans tout autre endroit. Mais la ligne latérale,

au lieu de se réunir à celle du côté opposé, se

termine à la nageoire de l'anus; le filament

placé au bout de la queue est plus court que

sur l'arctique; on voit sur le dos trois nageoi-

res très-distinctes, très-séparées l'une de l'au-

tre, dont la dernière est très-basse, la seconde

en forme de faux, ainsi que la première, et la

première soutenue vers la tête par un rayon

long, très fort et très-dur. Les nageoires pec-

torales et ventrales sont attachées à des espèces

de prolongations charnues. La tète est arron-

die; elle présente plusieurs branches des deux

lignes latérales, qui serpentent sur ses côtés,

entourent les yeux ,
aboutissent aux lèvres ou

au museau, ou se réunissent les unes aux au-

tres : mais ces rameaux ne sont pas creusés en

sillons, ni disposés de la même manière que

sur l'arctique; et ce qui forme véritablement le

caractère distinetif de la chimère antarctique,

* Chaignn, achngiiaK en langue arHuqiiP. — P^oi des ha-

rengs du Sud , baulienton. Enc. nié h. — Id. Bonnaterre,

pi. de 1 Enc. méib.— ( atloihyiiclnis , Gnmov. mus. 69,

n. 130, tib. « — PejegaUo. Fr> z U. 1. p. 211. tab. M. fig.4.

— Elejjhanlfish, Ellis. premier Vdy.ige de Cook.— Poif-

son coq. Essai sur Tliist. nal. du Chili, p;ir M. labbéMolina.

p. 207.

» !.p jpnre Callorhynaue de Groi oviu. a tllé adopté par

U. G. Cavier U.
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s'est que le bout de son museau , et en quelque

sorte sa lèvre supérieure , se termine par un

appendice cartilagineux qui s'étend en avant et

se recourbe ensuite vers la bouche. Cette ex-

tension, assimilée à une crête par certains au-

teurs, a fait nommer la chimère antarctique le

Poisson Coq , et, comparée à une trompe par

d'autres écrivains, a fait appeler la même chi-

mère Poisson Éléphant. La chair de ce cartila-

gineux est insipide . mais ou en mange cepen-

dant quelquefois. 11 parvient ordinairement à

la longueur de trois pieds.

TROISIÈME DIVISION.

Foissons carlilagineux qui ont un opercule des braii-

cliies sana viembrane brunchiale.

DOUZIÈME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

QUATRIÈME ORDRE

DE L4 TBOISIÈME DIVISION DES CABTILAGINECX,

Pùissons abdominaux, on qid ont deux nageoires situées

sur le ventre.

NEUVIÈME GENRE.

LES POLVODOKS.

Des dents aux mâchoires et au palais.

ESPÈCE. CiUACTÈKES.

' Le miiscaii pri s |iie .tiissi long que
l lecor|js,eig.iriii,(le cliaqn»- côté,

L2 PoLYODOn FEUILLE.^ <i uii' baiiile iiicinbi aiieuse, iioiit

jiiiexinie i eseiiible uu peu à

; des feuilles Oes aiLies.
i(i

Uli'

la cou
celle t

LE POLYODON FEUILLE.

Polyodon Spalula, Lacep., Cuv.; Spalularia, Schnei-

der; Squalus Spatula, Boaiiaterre *.

L'on conserve depuis longtemps , dans les

galeries du Muséum d'histoire naturelle, plu-

sieurs individus de cette espèce, qui ont été

apportés sous le nom de Chien de wer Feuille,

et qui ont même été indiqués sous ce nom dans

VEncyclopédie méthodique, par M. Ronna-

* U. Cuvier adopte le genre Pohjodon de Ht. fie Lacépèoi'e,

ou Sjialuliirin, Schiieiclpr. Ll le place à la suite di' ceiui des

esturgeon* dans son ordre des Sturioniens ou Chondropié-
rygiens k branchies libres. D.

terre
,
qui ne les a vus que de loin , au traven

de verres épais , et sans pouvoir en donner au-

cune description. Ayant examiné de près ces

poissons, je me suis aperçu sans peine qu'ils

étaient de la sous-classe des cartilagineux, et

qu ils avaient de très-grands rapports de con-

formation avec les squales ou chiens de mer

,

mais qu ils devaient être pinces dans un genre

très-différent de celui de ces derniers animaux.

En efTet, les squales ont, de chaque côté du

corps , au moins quatre ouvertures bianchiaics
;

et ces poissons nommés Feuilles n'en ont

qu'une de chaque côté. D'ailleurs les branchies

des squales et celles des poissons feuilles ne

sont pas organisées de même , ainsi qu on va le

voir; et de plus, les cartilagineux dont il est

question dans cet article ont un très-grand

opercule sur les ouvertures de leurs branchies,

et les squales n'en présentent aucun. .1 ai donc

séparé les polyodons des squales ; et comme

leurs ouvertures branchiales sont garnies d'un

opercule, et que cependant elles n'ont pas de

membrane
,
j'ai dû les placer dans la seconde

division des cartilagineux. Les nageoires véri-

tablement ventrales, placées sur l'abdomen de

ces animaux ,
déterminent d'ailleurs leur posi-

tion dans l'ordre des abdominaux de cette se-

conde division ; et cet ordre n'ayant encore ren-

fermé que le genre des acipensères , ces der-

niers poissons sont les seuls avec lesquels on

pourrait être tenté de confondre les poix odons.

Mais les acipensères n'ont pas de dents propre

ment dites, et les polyodons en ont un très-

grand nombre. J'ai donc été obligé de rapporter

à un genre particulier les poissons feuilles ; et

c'est à ce genre
,
que l'on n'avait pas encore

reconnu
,
que je donne le nom de Pohjodon

,

qui désigne le grand nombre de ses dents et le

caractère qui le distingue le plus de tons les

animaux placés dans l'ordre auquel il appar-

tient.

La feuil'»^ est la seule espèce de poisson déjà

connue
^
qui doive faire partie de ce gein-e. Elle

esf.es-aisée à distinguer par l'exces^ve pro-

If.ngation de son museau, dont la longueur cgale

presque celle de la tête , du corps et de la

queue. Ce museau, tvès-allongé , serait aussi

très-étroit, et ressemblerait beaucoup a celui

du xiphias espadon , dont nous parlerons dans

un des articles suivants , s'il n'était pas élargi

de chaque côté par une sorte de bmdc membra-

neuse. Ces deux bandes sont légèrement arroo!.
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iies, de manièi-e à donner un peu a l'ensemble

du museau la foi-me d'une spatule : elles lais-

sent voir à leurs surfaces une très-grande

iquantité de petits vaisseaux ramitiés, dont l'as-

semblage peut être comparé au réseau des

feuilles; et voilà d'où vient le nom de Feuille
,

que DOHS avons cru devoir laisser à ce po-

lyodon.

L'ouverture de la bouche est arrondie par

devant, et située dans la partie inférieure de la

tête. La mâchoire supérieure est garnie de deux

rangs de dents fortes, serrées et crochues; la

mâchoire inférieure n'en présente qu'une ran-

gée : mais on en voit sur deux petits cartilages

arrondis, qui font partie du palais; et il y en a

d'autres très-peiites sur la partie antérieure des

deux premières branchies de chaque côté.

Les narines sont doubles, et placées au-devant

et très-près des yeux. Chacun des deux oper-

cules est très-grand ; il recouvre le côté de la

tète, s'avance vers le bout du museau jusqu'au

delà des yeux qu'il entoure , et se termine , du

côté de la queue, par une portion triangulaire

et beaucoup plus molle que le reste de cet oper-

cule. Loisqu'on le soulève, on aperçoit une

large ouverture , et l'on voit au delà cinq bran-

chies cartilagineuses demi-ovales, et garnies

de franges sur leurs deux bords. La frange ex-

térieure de la quatrième est à demi engagée, et

celle de la cinquième est entièrement renfer-

mée dans une membrane qui s'attache à la par-

tie de la tête la plus voisine; mais celles des

trois premières sont libres , ce qu'on ne voit pas

dans les squales.

Les deux ouvertures branchiales se réunis-

sent dans la partie inférieure de la tète, et s'y

terminent a une peau molle qui joint ensemble

les deux opercules.

Les nageoires pectorales sont petites. Il n'y

en a qu'une sur le dos ; elle est un peu en forme

de faux, et le commencement de sa base est à

peu près au-dessus des nageoires ventrales. La

nageoire de l'anus est assez grande, et celle de

la queue se divise en deux lobes. Le supérieur

garnit les deux côtés de la queue proprement

dite qui se dirige vers le iiaut ; et l'inférieur se

prolonge de manière à former, avec le premier,

une sorte de grand croissant.

On voit une ligne latérale très-marquée qui

s'étend depuis l'opercule jusqu'à la nageoire

caudale; mais la peau ne présente ni tubercules

ui écailles visibles.

Les individus que j'ai examinés ayant ét4

conservés dans de l'alcool
,
je n'ai pu juger

qu'imparfaitement de la couleur du polyodon

feuille. Le corps ne paraissait avoir été varié

par aucune raie, tache, ni bande; mais les

opercules étaient encore parsemés de petites

taches rondes et assez régulières.

L'intérieur du polyodon feuille que j'ai dis-

séqué ne m'a montré aucun trait de conforma-

tion remarquable , excepté la présence d'une

vessie aérienne assez grande
,
qui rapproche

le genre dont nous nous occupons de celui des

acipensères, et l'éloigné de celui des squales.

Le plus grand des polyodons feuilles que j'ai

vus n'avait guère que dix ou onze pouces (un

peu plus détruis décimètres) de longueur; mais

il avait tous les caractères qui appartiennent

,

dans les poissons, aux individus tres-jeunes.

On peut donc présumer que l'espèce que nous

décrivons parvient à une grandeur plus consi-

dérable que celle de ces individus. iNous ne

pouvons cependant rien conjecturer avec beau-

coup de certitude relativement à ses habitudes,

sur lesquelles nous n'avons rec-u aucun rensei-

gnement , non plus que sur les mers qu'elle

habite : tout ce que nous pouvons dire , c'est

que
,
par une suite de la conformation de ce

polyodon , elles doivenv , pour ainsi dire, tenir

le milieu entre celles des squales et celles des

acipensères.

On serait tenté , au premier coup d'œil , de

comparer le parti que le polyodon feuille peut

tirer de la forme allongée de son museau, a

1 usage que le squale scie fait de la prolonga-

tion du sien. Mais, dans le squale scie , cette

extension est comme osseuse et très-dure dans

tous ses points , et elle est de plus armée , de

chaque côté , de dents longues et foites, au

liiu que, dans le polyodon feuille, la partie

correspondante n'est dure et solide que dans

son milieu , et n'est composée dans ses côtes

que de membranes plus ou moins souples. Ou
pourrait plutôt juger des effets de cette prolon-

gation par ceux de l'arme du xiphias espadon,

avec laquelle elle aurait une très-grande res-

semblance sans les bandes molles et membra-

neuses dont elle est bordée d'un bout à l'autre.

Au reste
,
pour peu qu'on rappelle ce que nous

avons dit, dans le Discours sur la nature dea

poissons^ au sujet de la natation de ces ani-

maux , on verra aisément que cet allongement

excessif de la tête du polyodon feuille doit être
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in obstacle assez grand à la rapidité de ses

mouvements.

DIXIÈME GENRE.

ACIPENSÈBES.

j ouverture de la boïuhe sihiée dans la partie inférieure

de la tête, rèlractile et nans dents ; des barbillons au-

devant de la bouche ; le corps allongé et gnrni de plu-

sieurs rangs de plaques dures.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les lèvres fendues.

ESPECES

{.

L'ACIPENSÈRE ESTU
GEON

"1

CARACTÈRES.

Qu.itrebarbi Ions plus près ou aussi

près de I l'Xirciniie du niiiscau

que Ue l'oiiverlure de 1 1 bouelie.

SECOND SOUS-GENRE.

L-s lèvres non fendues.

L'ACIPENSÈHE HUSO.

L'lGI?EiSSÈRE STRELET.

4.

L'ACIPENSÈBE ETOILE.

I.e museau à peu près de la lon-
gueur dusrand diamètre dei'oii-

\eriure de la buuclie.

Le musea tmis ou ijuatre fois plus

long ipie le gr.iiiil diaiiièire ue
l'oiuertoie de la bouclie.

Le musi'.iu un peu reconrb»-, élargi

vers sou extriniiie, et cinq ou
six fois plus lo.ig ipii' le grand
di.imètre de 1 ouverture de la

bouche.

L'ACIPENSÈRE ESTURGEON *.

Acipeaser Sturio, Linn , Gmel., Liicep., Cuv.

L'on doit compter les acîpensères parmi les

plus grands poissons. Quelques-uns de ces ani-

maux parviennent, en effet, à une longueur de

• Estonrgeon, d.ins plus, départ. niéridionaui.—5'/M) iitm,

dans d'autres.— t're'rtc, dans d'autres. — Porcelhto, idilto,

/Jdano, yJdino, jiiliius, Sturione, en Italie. — The siur-

geon , en Angleterre. — Stent , en ilimnid. Store , en Da-

neinarck. — Stor, en Suède. — Guldeiisi. nov. Coni. petio-

pol. 16, p. 5:>2.— lîloch, pi. 88.— yJcipeenlurijeon. Diulicn-

Ion, Enc. iiiélb.— Id. Bonn.iterre, pi. de l'Eue, mélli.— Mus
ad. fr. I. p. 34 , l;ib. (8 , fig. 2. — Fauna ^ueclca , 299. — It.

scan. t87. — Muiler, Proiirom. Zoolog. dan., p. 3t, n. 3 '2. —
f Aciienser co porc tnbcrculissijino-is exa-perato » Artedi,

gen. 63, syu. 91. — Gronov. mus. I. p 60, n. l31;ZoOijli.

p. 39, n. i'iQ. — Klein miss, pisc.4, p. 12, n. 1; p. 13, u. 2.—
Jcipenne^. Gesner, Aquat. 2. — E{~tourgeon , Rondelet,

part. 1, I. XIV, c 8. — Jdello du pnu, id., part. 2, des p ijs

sons df rivière, c. 4. — Cops, i<l,, ibid., c. 3. — • Stuno siie

( sllurus. • Salv Acpiat . p. 113. — Aiheu. 8, p. 313. — Séb.

mus. 3, tah. 29, tii;. 19. — Kslurgeon, Bélon , .Aquat., p. 89.

— Brli.Zool. 3. p. 96. n. 1.— Willugbby, Icluhycd. 239, ab.,

p. 7. fig. 3. — Kai. pi>c. 112. Scliirli, Kraiii. El. 3^3. - Stoir,

Sandernali rf. 13, p. 163.— Plin. i^ist. ii.unli, l. IX.c, 5.

—

Schonev., p. 9. — Blas. nat., p. 259, tab. 49, fig. 2 , 3, li. —
Aldruv., 1. IV. c. 9, p. 317, 326. — Jonston, i.II, tjt. i, c. 7,

ab. 23, fig. 8, 9. — CharletoD, p. 132.

plus de vingt-cinq pieds (près de neuf mètres).

Mais s'ils atteignent aux dimensions du plus

grand nombre de squales, avec lesquels leur

conformation extérieure leur donne d'ailleurs

beaucoup de rapports; s'ils voguent, au milieu

des ondes, leurs égaux en grandeur, ils sont

bien éloignés de partager leur puissance. Ayant

reçu une chair plus délicate et des muscles

moins fermes, ils ont été réduits à une force

bien moindre ; et leur bouche plus petite ne pré-

sente que des cartilages plus ou moins endurcis,

au lieu d'être armée de plusieurs rangs de

dents aiguës, longues et menaçantes. Aussi ne

sont-ils le plus souvent dangereux que pour les

poissons mal défendus par leur taille ou par

leur conformation ; et, comme ils se nourrissent

assez souvent de vers, ils ont même des appé-

tits peu violents, des habitudes douces, et des

inclinations paisibles. Extrêmement féconds,

ils sont répandus dans toutes les mers et dans

presque tous les grands fleuves qui arrosent la

surface du globe , comme autant d'agents pa-

cifiques d'une nature créatrice et conservatrice,

au lieu d'être, comme les squales, les redouta-

bles ministres de la destruction. Et comment

l'absence seule des dents meurtrières dont la

gueule des squales est hérissée, ne détermine-

rait-elle pas cette grande différence? Que l'on

arrache ses armes à l'espèce la plus féroce, et

bientôt la nécessité aura amorti cette ardeur

terrible qui la dévorait; obligée de renoncera

une proie qu'elle ne pourra plus vaincre, forcée

d'avoir recours à de nouvelles allures, condam-

née à des précautions qu'elle n'avait pas con-

nues, contrainte de chercher des asiles qui lui

étaient inutiles, imprégnée de nouveaux sucs,

nourrie de nouvelles substances, elle sera, au

bout d'un petit nombre de générations , assez

profondément modifiée dans toute son organisa-

tion, pour n'offrir plus que de la faiblesse dans

ses appétits , de la réserve dans ses habitudes

,

et même de la timidité dans son caractère.

Parmi les différentes espèces de ces acipeu-

sères, qui attirent l'attention du philosophe,

non-seulement par leurs formes , leurs dimen-

sions ,
leurs affections et leurs manières de vi-

vre, mais encore par la nourriture saine, agréa-

ble, variée et abondante qu'elles fournissent à

l'homme, ainsi que par les matières utiles dont

elles enrichissent les arts, la mieux connue et la

plus anciennement observée, est celle de l'estur-

geon ,
qui se trouve dans presque toutes le?

77
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contrées de l'ancien continent. Elle ressemble

aux squales, comme les autres poissons de sa

famille, par l'allongement de son corps, la

forme de la nageoire caudale, qui est divisée

en deux lobes inégaux, et celle du museau,

dont l'extrémité plus ou moins prolongée en

avant est aussi plus ou moins arrondie.

L'ouverture de la bouche est placée, comme

dans le plus grand nombre de squales, au-des-

sous de ce museau avancé. Des cartilages assez

durs garnissent les deux màchoins et tiennent

lieu de dents : la lèvre supérieure est , ainsi que

l'inférieure, divisée au moins en deux lobes; et

l'animal peut les avancer l'une et l'autre , ou les

retirer à volonté.

Entre cette ouverture de la bouche et le bout

du museau, on voit quatre filaments déliés ran-

gés sur une ligne transversale , aussi éloignés

de cette ouverture que de l'extrémité de la tête,

et même quelquefois plus rapprochés de cette

dernière partie que de la première. Ces barbil-

lons, très-menus, très-mobiles, et un peu sem-

blables à de petits vers, attirent souvent de

petits pois.sons imprudents jusqu'auprès de la

gueule de l'esturgeon, qui avait caché presque

toute sa tête au milieu des plantes marines ou

fluviatiles.

Au-devant des j'eux sont les narines, dont

l'ultérieur présente une organisation un peu dif-

férente de celle que nous avons vue dans le

siège de l'odorat des raies et des squales , mais

qui offre une assez grande étendue de surface

p'ur donner à l'animal un grand nombre de

s.^nsations plus ou moins vives Dix-neufmem-
branes doubles s'y élèvent en forme de petits

feuillets, et aboutissent à un centre commun

,

comme autant de rayons.

L'ouverture des branchies est fermée de cha-

que côté par un opercule , dont la surface supé-

rieure montre un grand nombre de stries plus

ou moins droites, et réunies presque toutes

dans un point commun et à peu près central.

Des stries disposées de même et plus ou

moins saillantes paraissent le plus souvent sur

les plaques dures que l'on voit former plusieurs

rangées sur le corps de l'esturgeon. Ces plaques

rayonnées et osseuses
,
que l'on a nommées de

petits boucliers, sont convexes par-dessus,

concaves par-dessous , un peu arrondies dans

/eur contour, relevées dans leur centre, et ter-

minées, dans cette partie exhaussée, par une

pointe recourbée et tournée vers la queue.

IVATUKELLE

Elles forment cinq rangs longitudinaux qui

partent de la tète, et qui s'étendent jusqu'au-

près de la nageoire de la queue, excepté celui

du milieu, qui se termine à la nageoire dorsale.

Cette rangée du milieu est placée sur la partie

la plus élevée du dos, et composée des plus

grandes pièces; les deux rangées les plus voisi-

nes sont situées un peu sur les côtés de l'estur-

geon, et les deux les plus extérieures bordent

d'un bout à l'autre le dessous du corps de ce

cartilagineux. Ces cinq séries de petits boucliers

sont assez élevées pour faire paraître l'ensemble

de l'animal comme une sorte de prisme à cinq

faces , et par conséquent à cinq arêtes.

Le nombre de ces plaques varie dans chaque

rang; il est quelquetbis de onze ou douze dans

la rangée du dos, et il n'est pas rare de voir la

plus grande de ces pièces avec un diamètre de

quatre ou cinq pouces , sur des esturgeons déjà

parvenus à la longueur de dix ou onze piids.

L'épaisseur des boucliers répondant à leur vo-

lume, et leur dureté étant très-grande, les cinq

rangées qu'ils composent seraient donc une ex-

cellente défense pour l'esturgeon, et le ren-

draient un des mieux cuirassés des poissons, si

ces rangées n'étaient pas séparées l'une de l'au-

tre par de grands intervalles.

La nageoire dorsale commence par un rayon

très-gros et très-fort, et est située plus loin de

la tête que les nageoires ventrales; celle de l'a-

nus est plus éloignée encore du museau ; et le

lobe inférieur de la nageoire caudale est en

forme de faux, plus long et surtout plus large

que le supérieur.

L'esturgeon a une conformité de plus avec

les raies
,
par deux trous garnis chacun d'une

valvuie mobile à volonté , et qui
,
placés dans le

rectum, ires-près de l'anus, l'un à droite, et

l'autre à gauclie, font communiquer cet intestin

avec la cavité de l'abdomen. L'eau de la mer,

ou celle des rivières, pénètre dans cette cavité

par ces deux ouvertures; elle s'y mêle avec

celle que les vaisseaux sanguins y déposent, ou

que d'autres parties du corps peuvent y laisser

filtrer , et parvient jusques dans la vessie.

La couleur de l'esturgeon est bleuâtre, avee

de petites taches brunes sur le dos , et noires

sur la partie inférieure du corps Sa grandeur

est très-considérable, ainsi que nous l'avons

déjà aimoncé; et lorsqu'il a atteint son dévelop-

pement, ii a plus de dix-huit pieds, ou de six

mètres de longueur
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Cet énorme cartilagineux habite non-scuie-

ment dans l'Océan, mais encore dans la ÏMédi-

terranée, dans la mer Rouge, dans le Pont-

Euxin, dans la mer Caspienne. Mais, au lieu de

passer toute sa vie au milieu des eaux salées

,

comme les raies, les squales, les lophies, les

balistes et les chimères , il recherche les eaux

douces comme le pétromyzon lamproie, lorsque

le printemps arrive, qu'une chaleur nouvelle se

fait sentir jusqu'au milieu des ondes, y ranime

le sentiment le plus actif, et que le besoin de

pondre ou de féconder ses œufs le presse et

l'aiguillonne. 11 s'engage alors dans presque

tous les grands fleuves. Il remonte particulière-

ment dans le Volga, le Tanaïs, le Danube, le

Pô, la Garonne, la Loire, le Rhin, l'Elbe,

l'Oder. On ne le voit même le plus souvent que

dans les fleuves larges et profonds, soit qu'il y
trouve avec plus de facilité l'aliment qu'il pré-

fère, soit qu'il obéisse dans ce choix à d'autres

causes presque aussi énergiques , et que
,
par

exemple, ayant une assez grande force dans

ses diverses parties , dans ses nageoires , et par-

ticulièrement dans sa queue, quoique cette

puissance musculaire soit inférieure, ainsi que

nous ra\ons dit, à celle des squales, il se plaise

à vaincre, en nageant, des courants rapides,

des Ilots nombreux, des masses d'eau volumi-

neuses, et ressente, comme tous les êtres, le

besoin d'exercer de temps en temps, dans toute

sa plénitude, le pouvoir qui lui a été départi.

D'ailleurs, Testiirgeon présente un grand vo-

lume : il lui faut donc une grande place pour se

mouvoir sans obstacle et sans peine; et cette

place étendue et favorable, il ne la trouve que

dans les fleuves qu'il préfère.

Il grandit et engraisse dans ces rivières fortes

et rapides, suivant qu'il y rencontre la tran-

quillité, la température et les aliments qui lui

conviennent le mieux; et il est de ces fleuves

dans lesquels il est parvenu à un poids énorme,

et jusqu'à celui de mille livres , ainsi que le

rapporte Pline de quelques-uns de ceux que

l'on voyait de son temps dans le Pô.

Lorsqu'il est encore dans la mer, ou près de

l'embouchure des grandes rivières, il se nourrit

de harengs, ou de maquereaux et de gades ; et,

lorsqu'il est engagé dans les fleuves, il attaque

les saumons, qui les remontent à peu près dans

le même temps que lui, et qui ne peuvent lui

opposer qu'une faible résistance. Comme il ar-

riva quelquefois dans les parties élevées des

rivières considérables avant ces poissons , ou

qu'il se mêle à leurs bandes, dont il cherche à

faire sa proie , et qu'il paraît semblable à un

géant au milieu de ces légions nombreuses, ou

l'a comparé à un chef, et on Ta nommé le Con-

ducteur des Saumons.

Lorsque le fond des mers ou des rivi(res qu'il

fréquente est très-limoneux, il préfère souvent

les vers qui peuvent se trouver dans la vase

dont le fond des eaux est recouvert, et qu'il

trouve avec d'autant plus de Xacilité au milieu

de la terre grasse et ramollie, que le bout de

son museau est dur et un peu pointu , et qu'il

sait fort bien s'en servir pour fouiller dans le

limon et dans les sables mous.

Il dépose dans les fleuves une immense quan-

tité d'oeufs ; et sa chair y présente un degré de

délicatesse très-rare, surtout dans les poissons

cartilagineux. Ce goût En et exquis est réuni

dans l'esturgeon avec une sorte de compacité

que l'on remarque dans ses muscles, et qui les

rapproche un peu des parties musculaires des

autres cartilagineux : aussi sa chair a-t-elle été

prise très-souvent pour celle d'un jeune veau,

et a-t-il été de tous les temps très-recherché.

Non-seulement on le mange frais ; mais, dans

tous les pajs où l'on en prend un grand nom-

bre, on emploie plusieurs sortes de préparations

pour le conserver et pouvoir l'envoyer au loin.

On le fait sécher, ou on le marine, ou on 1«

sale. La laite du mâle est la portion de cet ani-

mal que l'on préfère à toutes les autres. .Mais

quelque prix qu'on attache aux diverses parties

de l'esturgeon , et même à sa laite, les nations

modernes, qui en font la plus grande consom-

mation et le paient le plus cher, n'ont pas pour

les poissons en général un goût aussi vif que

plusieurs peuples anciens de 1 Europe et de l'A-

sie, et particulièrement que les Romains enri-

chis des dépouilles du globe, ^'étant pas d'ail-

leurs tombées encore dans ces inconcevables

recherches du luxe, qui ont marqué les der-

niers degrés de l'asservissement des habitants

de Ri)me, elles sont bien éloignées d'avoir de

la bonté et de la valeur de l'esturi^eon une idée

aussi extraordinaire que celle qu'on en avait

dans la capitale du monde.au milieu des temps

de corruption qui ont précipité sa ruine. Onn a

pas encore vu, dans nos temps modernes des

esturgeons portés en triomphe , sur des tables

fastueusement décorées, par des ministres cou-

ronnes de fleurs , et au son des instruments

,
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comme ou l'a vu dans Rome avilie , esclave de

ses empereurs, et expirant sous le poids des ri-

chesses excessives des uns, de l'affreuse misère

des autres, des vices ou des crimes de tous.

L'esturgeon peut être gardé hors de l'eau

pendant plusieurs jours, sans cependant périr
;

et l'une des causes de cette faculté qu'il a de se

passer, pendant un temps assez long, d'un fluide

aussi nécessaire que l'eau à la respiration des

poissons, est la conformation de l'opercnie qui

ferme de chaque côté louverture des hranchies,

et qui, étant horde dans presque tout son con-

tour d'une peau assez molle, peut s'appliquer

plus facilement à la circonférence de l'ouver-

ture, et la clore plus exactement '.

Kous pensons que l'acipcnsère décrit sous le

nom de Svhypa par Guldenstaedt '-, et qui se

trouve non-seulement dans la mer Caspienne

,

mais encore dans le lac Oka en Sihérie, doit

être rapporté à lesturgeon, comme une simple

variété, ainsi que l'a soupçonné le professeur

Gmeliu '. Il a en effet les plus grands rapports

avec ce dernier poisson, il en présente les prin-

paux caractères, et il ne paraît en différer que

par les attrihuts des jeunes animaux, une taille

moins allongée, et une chair plus agréahie au

goût.

L'ACIPENSÈRE HUSO \

Acipenser HusOj Linn., Gmel., Lacep., Cuv.

Le huso n'est pas aussi répandu dans les dif-

férentes mers tempérées de l'Europe et de l'A-

* Voyez le Discours sur la nature des pnissons.

' 1 Aci[jenser scliypa, rostro obtuso. i ris diamelro tertiam
€ parteiii lon^iore, curisrostn apici propioribiis , l.ihiis liifi-

« dis. » Gul.leu>t. nov. Coiniii. petropnl. IG, p. 5">a. — ylci-

reiiser sdiypa, Linnée.éd. de Giiifiin. — S. g. Graelin. It.,

p. 238. — /Jcipen.ser ko.sieia, i.t'pi'cli., It. ), p. 3\. — Acipe
ichype, Biiiinjlerre, pi. de l'Enc. iiiétli.

' Voyez l'endroit di'jà cité.

* Cupue, (tans tpiil(iue.s parties de lit die. — Colpesc,
dans 'l'aiitres. — Husen , dans (pielipies contrées d Allema-
gne.— 6'o//«/io. — 5«)6o/o. — Morona, par cpieUpies Grecs
liiodcrues. —Bflliaje, Hiilouga, Belluijn , dans pins, pays
(lu Sitvd.— Esos, par plu>. auteurs ia'.::;*.— /Icipc iclilhyo-

toltf, Da:ibi'nion, Eue. niéUi.— Id Bonn;iierre, pi. de l'Eue.

inélh. — Guidrnst. iiov. Coriim. pt-trup. 16, p. 532.— Kœl-
renter, ib. 17, p. 531. f. Ij, 17. — c Acipenser tiilierculi- ci-
• rens. • An. gen. 6j, syn. 92. — Kraui. El. 38,5. — Mario,
l'IJn. Misi. niuiidi , 1. 9, c. ^3. — Aidrov. pisc, p. .Ï34. —
Jouston

, pisc, tab 23, (ig. ) , 3. — Ge^ier, Aiiu.d., p. 59. —
Huno Geimanoium, Wilhiglidy, Iclilh., p. 243.—liai, pisc,
• 13. ~ Copso, ou colpesce, Rondelet, part. 2 des poissons dé
rivière, c. 6. (La figure ne se rapporte point à un aeiponsère,

wais à un silure.) — Alliacée de Seper, id. ibid., c. 9. (La
'igure est défer.tnfiiise.) — Bloch, Ichtli,, pi. 129.

sie que l'esturgeon. On ne le trouve guère que
dans la Caspienne et dans la mer Noire ; et on
ne le voit communément remonter que dans le

Volga, le Dainthe, et les autres grands fleuves

qui portent leurs eaux dans ces deux mers. Mais

les légions que cette espèce y forme sont hicn

plus nombreuses que celles de l'esturgeon, et

elle est bien plus féconde que ce dernier aci-

pensère. Elle parvient d ailleurs à des dimen-
sions plus considérables: il y a des husos de

plus de vingt-quatre pieds (huit mètres) de lon-

gueur, et l'on en pèche qui pèsent jusqu a deux
mille huit cents livres (plus de cent quarante

myriagrammes). Il a cependant dans sa confor-

mation de très-grands rapports avec l'estur-

geon
; il n en difl'ere d'une manière remarqua-

ble que dans les proportions de son m.useau et

dans la forme de ses lèvres. Le museau de cet

animal est, en effet, plus court que le grand

diamètre de louverture de sa bouche, et ses lè-

vres ne sont pas divisées de manière à présen-

ter chacune deux lobes.

Le nombre de pièces que l'on voit dans les

cinq rangées de grandes i)laques disposées lon-

gitudinalement sur son corps, est très-sujet à

varier; à mesure que l'animal vieillit, plusieurs

de ces boucliers tombent sans être remplacés par

d'autres : lors même que le huso est arrivé à

un âge très-avancé , il est quelquefois entière-

ment dénué de ces plaques très-dures; et voilà

pourquoi Artedi et d'autres naturalistes ont cru

devoir distiiiguer cette espèce par le défaut de

boucliers.

Il est le plus souvent d'un bleu presque noir

sur le dos, et d'un jaune clair sur le ventre.

C'est avec les œufs que les femelles de cette

espèce pondent en très-grande quantité, au com-
mencement du retour des chaleurs, que les ha-

bitants des rives des mers INoire et Caspienne,

et des grandes rivières qui s'y jettent, compo-
sent ces préparations connues sous le nom de

Cavmr, et plus ou moins estimées, suivant que
les œufs, qui en font la base, ont été plus ou

moins bien choisis, nettoyés, maniés, pressés,

mêlés avec du sel ou d'autres ingrédients. Au
reste, l'on se représentera aisément le grand

nombre de ces œufs, lorsqu'on saura que le

poids des deux ovaires égale presque le tiers

du poids total de l'animal, et que ces ovaires ont

pesé jusqu'à huit cents livres dans un huso fe-

melle qui en pesait deux mille huit cents.

Ce n'est cependant pas uniquement avec les
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œufs du huso que l'on fait le caviar : ceux des

autres acipensères servent à composer cette pré-

paration. Outre les œufs noirs de ces cartilagi-

neux, on pourrait même employer dans la fa-

brication du caviar, selon M. Guldenstaedt, les

œufs jaunes d'autres grands poissons , comme
•iu brochet, du sandat, de la carpe, de la brème

et d autres cyprins appelés en russe Yaze

,

Beresna, ou Jeregh, et Virezou, dont la pê-

che est très-abondante dans le bas des fleuves

de la Russie méridionale, l'Oural, le Volga, le

Terek, le Don et le Dnieper '.

Mais ce n'est pas seulement pour ses œufs

quelehuso est recherche; sa chair est très-nour-

rissante, très- saine et très-agréable au goût.

Aussi est-il peu de poissons qui aient autant

exercé l'industrie et animé le commerce des ha-

bitants des côtes maritimes ou des bords des

grands fleuves que l'acipensère dont nous nous

occupons. On emploie, pour le piendre, divers

procédés qu'il est bon d'indiquer , et qui ont

été décrits très en détail par d'habiles observa-

teurs. Le célèbre naturaliste de Russie , le pro-

fesseur Pallas,nous a particulièrement fait con-

naître la manière dont on pêche le huso dans le

Volga et dans le Jaïck
,
qui ont leurs embou-

chures dans la mer Caspienne. Lorsque letemps

pendant lequel les acipensères remontent de la

mer dans les rivières est arrivé, ou construit,

dans certains endroits du Volga ou du Jaïck, une

digue composée de pieux, et qui ne laisse aucun

intervalle assez grand pour laisser passer le huso.

Cette digue forme vers sou milieu un angle op-

posé au courant, et par conséquent présente un

anglerentrant au poisson qui remonte le fleuve,

et qui , cherchant une issue au travers de l'ob-

stacle qui l'arrête , est déterminé à s'avancer

vers le sommet de cet angle. A ce sommet est

une ouverture qui conduit dans une espèce de

chambre ou d enceinte formée avec des filets

sur la fin de l'hiver , et avec des claies d'osier

pendant l'été. Au-dessus de l'ouverture est une

sorte d'échafaud sur lequel des pêcheurs s'éta-

blissent. Le fond de la chambre est, com.me l'en-

ceinte, d'osier ou de filtt, suivant les saisons, et

peut être levé facilement à la hauteur de la sur-

face de l'eau. Le huso s'engage dans la cham-

bre par l'ouverture que lui offre la digue; mais à

peine y est-il entré, que les pêcheurs, placés sur

réchafaud, laissent tomber une porte qui lui

* Guldenstaedt ,\)iiiConvs. sur les produclions de Russie;

Pétersljoiirg, (776; p. Si.

interdit le retour vers la mer. On lève alors le

fond mobile de la chambre
, et l'on se saisit fa-

cilement du poisson. Pendant le jour, les aci-

pensères qui pénètrent dans la grande enceinte,

avertissent les pêcheurs de leur présence par le

mouvement qu'ils sont forcés de communiquer
a des cordes suspendues à de petits corps flot-

tants
; et pendant la nuit ils agitent nécessaire-

ment d'autres cordes disposées dans la chambre,

et les tirent assez pour faire tomber derrière eux
la fermeture dont nous venons de parler. Non-
seulement ils sont pris par lachutedecette porte,

mais encore cette fermeture, en s'enfonçant,

fait sonner une cloche qui avertit et peut éveil-

ler le pêcheur resté en sentinelle sur l'échafaud.

Le voyageur Gmelin
,
qui a parcouru diffé-

rentes contrées de la Russie, a décrit d'une ma-

nière très-animée l'espèce de pêche solennelle

qui a lieu de temps en temps, et au commence-

ment de l'hiver, pour prendre les husos retirés

vers cette saison dans les cavernes et les creux

des rivages voisins d'Astracan. On réunit un

grand nombre de pêcheurs ; on rassemble plu-

sieurs petits bâtiments; on se prépare comme
pour une opération militaire importante et bien

ordonnée; on s'approche avec concert, et par des

manœuvres régulières, des asiles dans lesquels

les husos sont cachés; on interdit avec sévérité

le bruit le plus faible, non-seulement aux pê-

cheurs , mais encore à tous ceux qui peuvent

naviguer auprès de la flotte; on observe le plus

profond silence ; et tout d'un coup poussant de

grands cris, que les échos grossissent et multi-

plient, on agite, on trouble, on effraie si vive-

ment les husos, qu'ils se précipitent en tumulte

hors de leurs cavernes, et vont tomber dans

les filets de toute espèce tendus ou préparés

pour les recevoir.

Le museau des husos , comme celui de plu-

sieurs cartilagineux, et particulièrement d'un

grand nombre de squales, est tres-sensible à

toute espèce d'attouchement. Le dessous de

leur corps, qui n'est revêtu que d'une peau as-

sez molle, et qui ne présente pas de boucliers,

comme leur partie supérieure, jouit aussi d'une

assez grande sensibilité; et Marsigli nous ap-

prend, dans son Histoire du Danube '

,
que les

pécheurs de ce fleuve se sont servis de cette sen-

sibilité du ventre et du museau des husos pour

les prendre avec plus de facilité. En opposant à

* Marsigli, Histoire du Danube, t. IV,
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leur museau délicat des filets ou tout autre

corps capable de le blesser, ils ont souvent forcé

ces animaux à s'élancer sur le rivage; et lors-

que ces acipensères ont été à sec et étendus sur

la grève, ils ont pu les contraindre, par les di-

vers attouchements qu'ils ont fait éprouver à

leur ventre, à retourner leur longue masse, et à

se prêter, malgré leur excessive grandeur, à

toutes les opérations nécessaires pour les saisir

et pour les attaclior

Lorsque les husos sont très-grands, on est,

en effet, obligé de prendre des précautions con-

tre les coups qu' ils peuvent donner avec leur

queue : il faut avoir recours à ces précautions,

lors même qu'ils sont hors de l'eau et gisants

sur le sable ; et on doit alors chercher d'autant

plus à arrêter les mouvements de cette queue

très-longue par les liens dont on l'entoure, que
leur puissance musculaire, quoique inférieure à

celle des squales , ne peut qu'être dangereuse

dans des individus de plus de vingt pieds de

long, et que les plaques dures et relevées qui

revêlent l'extrémité postérieure du corps sont

trop séparées les unes des autres pour en dimi-

nuer la mobilité, et ne pas ajouter, par leur na-

ture et par leur forme , à la force du coup.

D'ailleurs la rapidité des mouvements n'est

point ralentie dans le huso , non plus que dar.s

les autres acipensères, par les vertèbres cartila-

gineuses, qui composent l'épine dorsale, et dont

la suite s'étend jusqu'à l'extrémité de la queue.

Ces vertèbres se prêtent par leur peu de dureté

et par leur conformation, aux diverses inflexions

que l'animal veut imprimer à sa queue, et à la

vitesse avec laquelle il tend à les exécuter.

Cette chaîne de vertèbres cartilagineuses,

qui règne depuis la tète jusqu'au bout de la

queue, présente, comme dans les autres pois-

sons du même genre, trois petits canaux , trois

cavités longitudinales '. La supérieure ren-

ferme la moelle épiuière, et la seconde contient

une matière tenace, susceptible de se durcir

par la cuisson, qui commence à la base du
crâne, et que l'on retrouve encore auprès de la

nageoire caudale.

C'est au-dessous de cette épine dorsale qu'est

située la vésicule aérienne
,
qui est simple et

conique, qui a sa pointe tournée vers la queue,

et qui sert à faire, sur les bords de la mer
Caspienne et des fleuves qui y versent leurs

* MursKjli, ouvrage déjà cité.
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eaux, cette colle de poisson si recherchée, que

l'on distribue dans toute l'Europe, et que l'on

y vend à un prix considérable. Les diverses

opér.itions que l'on emploie dans cette partie de

la Russie, pour la préparation de cette colle si

estimée, se réduisent à plonger les vésicules

aériennes dans l'eau , à les y séparer avec soin

de leur peau extérieure et du sang dont elles

peuvent être salies , à les couper en long, à les

renfermer dans une toile, a les ramollir entre

les mains, à les façonner en tablettes ou en es-

pèces de petits cylindres recourbés, à les percer

pour les suspendre , et à les exposer, pour les

faire sécher, à une chaleur modérée et plus

douce que celle du soleil.

Cette colle, connue depuis longtemps sous le

nom à.'Ichtliyocolle, ou de Colle de poisson, et

qui a fait donner au huso le nom û'IchthyucuU':,

a été souvent employée dans la médecine con-

tre la dyssentrie, les ulcères de la gorge, ceux

des poumons, et d'autres maladies. On s'en sert

auss^' beaucoup dans les arts , et particulière-

ment pour éclaircir les liqueurs et pour lustrer

les étoffes. Mêlée avec une colle plus forte,

elle peut réunir les morceaux séparés de la por^

celaine et d'un verre cassé ; elle porte alors le

nom de Colle à verre et à porcelaine ; et on

la nomme Colle à bouche, lorsqu'on l'a prépa-

rée avec une substance agréable au goût et à

l'odorat, laquelle permet d'en ramollir les frag-

ments dans la bouche , sans aucune espèce de

dégoût.

Mais ce n'est pas seulement avec les vésicu*

les aériennes du huso que l'on compose, près

de la mer Caspienne, cette colle si utile, que

l'on connaît, dans plusieurs contrées russes,

sous le nom (VUsblat : on y emploie celles de

tous les acipensères que l'on y pêche. On peut

très-bien imiter en Europe les procédés des

Russes pour la fabrication d'une matière qui

forme une branche de commerce plus impor-

tante qu'on ne le croit; et je puis assurer que

particulièrement en France l'on peut parvenir

aisément à s'affranchir du paiement de sommes

considérables , auquel nous nous sommes sou-

mis envers l'industrie étrangère pour en rece-

voir cette colle si recherchée. Il n'est ni dans

nos étangs , ni dans nos rivières , ni dans nos

mers, presque aucune espèce de poisson dont

la vésicule aérienne , et toutes les parties min-

ces et membraneuses, ne puissent fournir, après

avoir été nettoyées , séparées de toute matière
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étrangère, lavées, divisées, ramollies et séchées

avec soin, une colle aussi bonne, ou du moins

presque aussi bonne, que celle qu'on nous ap-

porte de la Russie méridionale. On l'a essayé

avec succès ; et je n'ai pas besoin de faire re-

marquer à quel bas prix et dans quelle quantité

on aurait une préparation que l'on ferait avec

des matières rejetées maintenant de toutes les

poissonneries et de toutes les cuisines, et dont

l'emploi ne diminuerait en rien la consomma-

tion des autres parties des poissons. On aurait

donc îe triple avantage d'avoir en plus grande

abondance une matière nécessaire à plusieurs

arts, de la payer moins cher, et de la fabriquer

en France; et on devrait surtout se presser de

se la procurer, dans un moment où mon savant

confrère, M. Rochon, membre de l'Institut, a

trouvé, et fait adopter pour la marine, le moyen

ingénieux de remplacer le verre, dans un grand

nombre de circonstances, par des toiles très-

claires de ûl de métal, enduites de colle de pois-

son.

La graisse du huso est presque autant em-

ployée que sa vessie aérienne, par les habitants

des contrées méridionales de la Russie. Elle

est de très-bon goût lorsqu'elle est fraiche ; et

on s'en sert alors à la place du beurre ou de

Thuile. Elle peut dautant plus remplacer cette

dernière substance, que la graisse des poissons

est toujours plus ou moins huileuse.

On découpe la peau des grands husos, de

manière à pouvoir la substituer au cuir de

plusieurs animaux; et celle des jeunes, bien

sèche , et bien débarrassée de toutes les ma-

tières qui pourraient en augmenter l'épaisseur

et eu altérer la transparence, tient lieu de vi-

tre dans une partie de la Russie et de la Tar-

tarie.

La chair, les œufs, la vessie à air, la graisse,

la peau , tout est donc utile à l'homme dans

cette féconde et grande espèce d'acipensère '

.

Il n'est donc pas surprenant que, dans les con-

trées où elle est le plus répandue , elle porte

différents noms. Partout ou les animaux ont été

très-observés et très-recherchés , ils ont reçu

différentes appellations; chaque observateur,

chaque artiste , chaque ouvrier, les ont vus

sous une face particulière , et tant de rapports

différents ont dû nécessairement introduire une

* Oo mange jusqu'à l'épine cartiligineuse et dorsale du

linsD et di' Pesturgeon ; et on la prépare de diverses manières

dans les psys du Nord.

grande Vdriété dans les signes de ces rapports

.

et par conséquent dans les désignations du su-

jet de ces diverses relations.

Comme les husos vivent à des latitudes éloi-

gnées de la ligne, et qu'ils habitent des pays

exposés à des froids rigoureux , ils cherchent à

se soustraire pendant l'hiver à une température

trop peu convenable à leur nature , en se ren-

fermant plusieurs ensemble dans de grandes

cavités des rivages. Il remontent même quel-

quefois dans les fleuves
,
quoique la saison de

la ponte soit encore éloignée, afin d'y trouver,

sur les bords, des asiles plus commodes. Leur

grande taille les contraint à être très-rappro-

chés les uns des autres dans ces cavernes,

quelque spacieuses qu'elles soient. Ils conser-

vent plus facilement ,
par ce voisinage , le peu

de chaleur qu'ils peuvent posséder ; ils ne s'y

engourdissent pas ; ils n'y sont pas soumis du

moins à une torpeur complète : ils y prennent

un peu de nourriture ; mais le plus souvent ils

ne font que mettre à proût les humeurs qui

s'échappent de leurs corps , et ils sucent la li-

queur visqueuse qui enduit la peau des pois-

sons de leur espèce, auprès desquels ils se trou-

vent.

Ils sont cependant assez avides d'aliments

dans des saisons plus chaudes , et lorsqu'ils

jouissent de toute leur activité; et, en effet, ils

ont une masse bien étendue à entretenir. Leur

estomac est, à la vérité, beaucoup moins mus-

culeux que celui des autres acipensères; mais

il est d'un assez grand volume, et, suivant Pal-

las, il peut contenir, même dans les individus

éloignés encore du dernier terme de leur ac-

croissement
,
plusieurs animaux tout entiers et

d'un volume considérable. Leurs sucs digestifs

paraissent d ailleurs jouir d'une grande force :

aussi avalent-ils quelquefois , et indépendam-

ment des poissons dont ils se nourrissent, de

jeunes phoques, et des canards sauvages qu'ils

surprennent sur la surface des eaux qu ils fré-

quentent, et qu'ils ont l'adresse de saisir par les

pattes avec leur gueule, et d'entraîner au fond

des flots. Lorsqu'ils ne trouvent pas â leur por-

tée l'aliment qui leur convient , ils sont même

obligés , dans certaines circonstances ,
pour

remplir la vaste capacité de leur estomac , de

lester, pour ainsi dire, et employer eu quelque

sorte ses sucs 'digestifs surabondants, d'y in-

troduire les premiers corps qu'ils rencontrent,

du jonc , des racines , ou des morceaux de ce
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bois que l'on voit flotter sur la niei' ou sur les

rivières.

L'ACIPENSÈRE STRELET'.

Acipenser Ruthenus, Liun., Giucl., Lac, Cuv,

Cet acipensère présente des couleurs agréa-

fcles. La partie inférieure de son corps est blan-

che, tachetée de rose; son dos est noirâtre; et

les boucliers qui y forment des rangées longi-

tudinales sont d'un beau jaune. Les nageoires

de la poitrine , du dos et de la queue sont gri-

ses; celles du ventre et de l'anus sont rouges.

Mais le strelet est particulièrenoent distingué

des acipensères du second sous-genre, dans le-

quel il est compris
,

par la forme de son mu-

seau, qui est trois ou quatre fois plus long que

le grand diamètre de l'ouverture de sa bouche.

Il l'est d'ailleurs de l'esturgeon et du huso par

la petitesse de sa taille : il ne parvient guère à

la longueur de trois pieds ; et ce n'est que très-

raremeut qu'on le voit atteindre à celle de qua-

tre pieds et quelques pouces.

Il a sur le dos cinq rangs de boucliers, comme

l'esturgeon et le huso. La rangée du milieu est

composée ordinairement de quinze pièces assez

grandes ; les deux qui viennent ensuite en com-

prennent cjiacune cinquante-neuf ou soixante

,

qui
,
par conséquent, ont un diamètre très-peu

étendu ; et les deux rangs qui bordent le ventre

sont formés de plaques plus petites encore,

et qui , au lieu d'être relevées dans leur centre

comme celles des trois rangées intérieures, sont

presque entièrement plates.

On trouve cet acipensère dans la mer Cas-

pienne, ainsi que dans le Volga et dans l'Oural,

qui y ont leur embouchure ; on le voit aussi

,

mais rarement , dans la Baltique; et telles sont

les habitations qu'il a reçues de la nature. Mais

l'art de l'homme
,
qui sait si bien détourner,

combiner, accroître , modifier, dompter même
les forces de la nature, l'a transporté dans des

* Acipe slrtlet, Daubenton, Enc. méth. — Id. Bonnaterre,

ol. de l'Enc. mt^th. — Culdaistacilt, nov. Comm. petropol.

'.6, p. 533. — Bloch, pi. 8a. — Mus. ad. fr. l, p. 51, tab. 27

fig. 2 ; et tab. 28, flg. 1. — Fauna suec. 300. — WiiUf, khth|

borussens., p. 17. n. 23. — S. G. Gmeliii, It. i, p. 142; 3,

p. 234. — Éœlreuter. nov. Comm. petiopol. 16, p. 511, tab. 14

et 17, p. 521. — « Acipenser or.linibus 5 sqiiamarum ossea-

«rum; intermedioossiculis 15. « F.uina suec. 272. — « Aci-

« penser ex cinereo , ûavo et rosaceo varias. » Klein, miss,

pisc. i, p. 13, n. 4, tab, 1. — Sterlet, Bruyn, It. 93, tab. 33.

lacs où l'on est parvenu, avec très-peu de pré-

cautions, à le faire prospérer et nuiitipHer :

Frédéric premier, roi de Suède, l'a introduit

avec succès dans le lac de Maeler et dans d'au-

tres lacs de la Suède; et ce roi de Prusse, qui,

philosophe et homme de lettres sur le trône , a

su créer par son génie, et les états qu'il devait

régir, et l'art de la guerre qui devait les défen-

dre, et l'art d'administrer, plus rare encore, qui

devait leur donner l'abondance et le bonheur,

a répandu le strelet dans un très-grand nombre

d'endroits de la Poméranie et de la marche de

Brandebourg.

Voilà deux preuves remarquables de la faci-

lite avec laquelle on peut donner à une contrée

le» espèces de poissons les plus utiles. Ces deux

faits importants seront réunis h un grand nom-

bre d'autres, dans le discours que l'on trouvera

dans cette histoire, sur les usages économiques

des poissons, et sur les divers moyens d'en ac-

climater, d'en perfectionner, d'en multiplier les

espèces et les individus.

Et que l'on ne soit pas étonné d'apprendre les

soins que se sont donnés les chefs de deux

grandes nations pour procurer à leur pays l'aci-

pensère strelet. Cette espèce est très-féconde :

elle ne montre jamais , à la vérité , une très-

gr.'^nde taille; mais sa chair est plus tendre

et plus délicate que celle des autres cartilagi-

neux de sa famille. Elle est d'ailleurs facile à

nourrir; elle se contente de très-petits indivi-

dus, et même d'oeufs de poissons dont les espè-

ces sont très- communes ; et elle peut n'avoir

d'autre aliment que les vers qu'elle trouve dans

le limon des mers, des fleuves ou des lacs qu'elle

fréquente.

C'est vers la fin du printemps que le strelet

remonte dans les grandes rivières; et comme le

temps de la ponte et de la fécondation de ses

œufs n'est pas très-long, on voit cet acipensère

descendre ces mêmes rivières avant la fin de

l'été, et tendre, même avant l'automne, vers les

asiles d'hiver que la mer lui présente.

L'ACIPENSÈRE ÉTOILE'.

Acipenser stellatus, Liun., Gmcl., Lacep,

Vers le commencement du printemps, on

voit cet acipensère remonter le Danube et les

' Acipe iioilé,JionnaLlcn-(i,i)\. de l'Enc. métli. — Giildenst.

nov. Comm. petropol. le, p. 5Ï3. — Pallas, It. 1, p. 131, 4601

n. 20.
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autres fleuves qui se jettent dans la mer Noire

ou dans la mer Caspienne. Il parvient à quatre

)u cinq pieds de longueur; et par conséquent il

ist pour le moins aussi long que le strelet,

mais il est plus mince. Son museau, un peu re-

courbé et élargi vers son extrémité, est cinq

ou six fois plus long que le grand diamètre de

l'ouverture de la bouche; et cette conforma-

tion du museau suffirait seule pour séparer l'é-

toile des autres acipensères : au reste , le des-

sus de cette partie est hérissé de petites raies

dentelées.

Les lèvres peuvent être étendues en avant

beaucoup plus que dans les autres poissons du

même genre. La tète, aplatie par-dessus et par

les côtés , est garnie de tubercules pointus , et

de petits corps durs, dentelés et en forme d'étoi-

les. Le devant de la bouche présente quatre

barbillons, comme dans tous les acipensères.

On remarque, sur différentes parties du corps

de l'étoile, des rudiments crénelés d'écaillés;

et l'on voit particulièrement, sur son dos, de

petites callosités blanches, rudes, étoilées et

disposées sans ordre. Il a d'ailleurs cinq rangs

de boucliers relevés et pointus , dont la rangée

du milieu contient communément treize pièces,

et dont les deux suivantes renferment chacune

trente-cinq plaques plus petites. Trois autres

pièces sont placées au delà de l'anus.

La couleur de cet animal est noirâtre sur le

dos, tachetée et variée de blanc sur les côtés

,

et d'un blanc de neige sur le ventre.

Cette espèce est très-féconde ; l'on compte

plus de trois cent mille œufs dans une seule

femelle.

G17

ONZIÈME GENRE.
LES OSTBACIOKS.

Le corps dans une enveloppe osseuse, des dénis ind-
sives à chaque mâchoire.

PREMIER SOUS-GENRE.

Point d'aiguillon auprès des tjeux, lu au-dessous de la

ESPECES.

^.

LOSTBACION TBIANGC-
LAIBE.

LOSTBACION MAILLÉ.

L'OSTRACION POIN-
T.LLÉ.

L'OSTBACIOIV QUATBE-
TLBEBCULES.

S.

L'OSTRACIOM MUSEAU-
ALLOnCÉ.

6.

I/OSTRACIOM DEUX-
TLDEBCLLES.

queue,

CARACTÈBES.

iLe
corps tri.infiulairc, et garni de

tuberciil s sdiliaiils sur des pla-
ques bomlires.

iLe
corps iriaiisiilaire. et garni àa

lut)er<-ule> peu seisibles, raaiii

dont la disposition iiuilenin ou-
vrage a manies.

/ Le corps t)u.nir..nguliire; de petits
I points rayonnant-, et point de
i figiii es [lolygoncs sur l'enveloppi'
I os>eiÉ-e;ile petitis taches blan-

( elles sur tout le coriS.

(Le corps quadrangiilaire
; quatre

( graniis tiiiicrcnles disposés en
I carré &ur le do6.

Le corps (|uadrangulaire ; le mu-
seau allongé.

' Le corps c|U idranguiaire; deux tu-

I bercnles, l'un au-dissus ei l'autie

I

an-dessous de louveituie delà
bonclie.

Le corps quadr.infrulaire; un grand
1 oinlire de laciies noires, cliar-

gées cliacune d'un point blanc ou
bleuâtre.

Le corps ([iiadrangulaire; le dos
relevé en bosse.

LOSTBACION MOU-
CHETÉ.

8.

L OSTBACION BOSSU.

SECOND SOUS-GENRE.

Des aiguillons auprès des yeux, et non au-dessous de

la queue.

QUATRIÈME DIVISION.

Poissons cartilagineux qui ont un opercule et une
membrane des branchies.

TREIZIEME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

00

PREMIER ORDRE

DV lA QCATBIÈMB DIVISION DES CABTILAGl ^EUX.

Poissons apodes, ou qui n'ont point de naijeoires dites

ventrales.

L OSTRACION TROIS-
AIGUILLONS.

Le corps triangulaire; un aiguillon
S'T le dos et auprès de chaque
œil.

TROISIEME SOUS-GENRE.

Des aiguillons au-dessous de la queue, et non auprès

des yeux.

10.

LOSTBACION TBIGONE.

L'OSTBACION DOCBLE-
AiGUlLLON.

Le corps triangulaire; denxaisuil
Ions cinnili's au-dessous de I;.

(|iie e; des tôliernies siidanls
sur des l'Iaiiues liomiiées; qua-
torze rayons a ia uageoire du
dos.

Le riirps triangulaire ; deux aigni'

Ions Mi|onné~ au d> ssous de la

queue; des ihbercnl' s peu élevés;

di\ rayons à la nageoire du do8.

QUATRIÈME SOUS-GENRE.

Des aiguillons auijrès des yeux et au-dessous de la queue.

t2.

L'OSTBACION QUATBE-
AGUILLONS.

«3.

L'OSTRACION LISTEB.

14.

L'OSTBAC ON QUADBAN-
GtJLA^BE.

13.

LOSTBACION DBOMA-
DAIBK.

Le corps triangidaïf ; deux aiguil>

Ions .iU()iê> lies y ux, et deux au
très sous la queue

Lf Corp- triaiigui ire; un ?rand aiV

guiilon sur la pirlie 'le la queue
(jui est hors lin tét.

Le corps quatriinsniaire; deux ai-

gu lion auprès drs yenx, etdeus
autres sous la queue.

Le c<>r{'«qnadiangul lire; une bc»se

gaiiuo d'un aiguillon sur le dot.
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L'OSTRACION TRIANGULAIRE '.

Ostracion triqiieter, Linn., Gmel., Lacep., Cuv. ».

On dirait que la nature, en répandant la plus

grande variété parmi les êtres vivants et sensi-

bles dont elle a peuplé le globe, n'a cependant

jamais cessé d'imprimer à ses productions des

traits de quelques formes remarquables, dont

on retrouve des images plus ou moins impar-

faites dans presque toutes les classes d'ani-

maux. Ces formes générales, vers lesquelles les

,ois qui régissent lorganisation des êtres ani-

més paraissent les mener sans cesse, sont

comme des modèles dont la puissance créatrice

semble avoir voulu s'écarter d'autant moins,

que les résultats de ces conformations princi-

pales tendent presque tous à mie plus sûre con-

servation des espèces et des individus. Le genre

dont nous allons nous occuper va nous présen-

ter un exemple frappant de cette multiplication

de copies plus ou moins ressemblantes d'un type

préservateur, et de leur dissémination dans pres-

que toutes les classes des êtres organisés et sen-

sibles. Cette arme défensive , cette enveloppe

solide, cette cuirasse tutélaire, sous laquelle la

nature a mis à l'abri plusieurs animaux dont

Buffon , ou nous, avons déjà donné l'histoire,

nous allons la retrouver autour du corps des

ostracions ; et si nous poursuivons nos recher-

ches jusqu'au milieu de ces légions innombra-

bles d'êtres connus sous le nom d'animaux à

sang blanc, nous la reverrons, avec des dissem-

blances plus ou moins grandes, sur des familles

entières et sur des ordres nombreux en familles.

L'épaisse cuirasse et les feandes osseuses qui re-

vêtent les tatous, la carapace et le plastron qui

défendent les tortues, les gros tubercules et les

lames très-dures qui protègent les crocodiles

,

la croûte crétacée qui environne les oursins, le

têt solide qui revêt les crustacées, et enfin les

coquilles pierreuses qui cachent un si grand

* Mus. ad. fr. !, p. fiO. — « Ostr.icion triansnhis, Hiberciilis

t exisuis innutneris. aculeis careus. » Artcdi. S''"- S7, syn. 8.5.

« Piscis tiiaiigiilaiis ex toto coniibus careus. » Lister,

Appead. VVilliishby, IclUh., p. 20, tab. j, n. 18. — R.ii, p. 4,

5. — Séb. mus. 3, tab. 2* fi-. 6,12— Coffr». triangulaire
sans épines, Djiibenton. Enu. méih.— Coffre triangulaire,

Bonnaterre pi. de l'Eue, m'^ih. — Pisris triangnlaris Clu-
sii. couclion . cochon, on coffre à la Martnii/ui'. Plumier,
dessins sur vélin déjà cités. —L'im des poissons coffres,

Valtnont de Bom ire, Dict. d'hist. aut—Outnicion triqueler,

coffre lisse, Bloch. pi. 130.

' M. Cuvler place VOsirncion triqueter dann sa division

du genre CoFFiiB, qui reuferme les espèces à corps triaugu-

lair.-, sans épines. D.

nombre de mollusques , sont autant d'em
preintes d'une première forme conservatrice,

sur laquelle a été aussi modelée la couverture

la plus extérieure des ostracions ; et voilà pour-

quoi ces derniers animaux ont reçu le nom
qu'ils portent, et qui rappelle sans cesse le rap-

port, si digne d'attention, qui les lie avec les

hnbitants des coquilles. Ils ont cependant dt

plus grandes ressemblances superficielles avec

les oursins : leur enveloppe est, en effet, garnie

d'une grande quantité de petites élévations qui

la font paraître comme ciselée ; et ces petits tu-

bercules qui la rehaussent sont disposés avec

assez d'ordre et de régularité, pour que leur ar-

rangement puisse être comparé à la distribution

si régulière et si bien ordonnée que l'on voit

dans les petites inégalités de la croûte des our-

sins, lorsque ces derniers ont été privés de leurs

piquants. La nature de la cuirasse des ostra-

cions n'est pas néanmoins crétacée ni pierreuse :

elle est véritablement osseuse ; et les diverses

portions qui la composent sont si bien jointes

les unes aux autres, que l'ensemble de cette en-

veloppe qui recouvre le dessus et le dessous du

corps ne paraît formé que d'un seul os , et re-

présente une espèce de boîte ou de coffre al-

longé à trois ou quatre faces, dans lequel on au-

rait placé le corps du ])oisson pour le garantir

contre les attaques de ses ennemis, et qui , en

quelque sorte, ne laisserait à découvert que les

organes extérieurs du mouvement, c'est-à-dire

les nageoires, et une partie plus ou moins grande

de la queue. Aussi plusieurs voyageurs, plu-

sieurs naturalistes et les habitants de plusieurs

contrées équatoriales, ont-ils donné le nom de

Poisson Coffre aux différentes espèces d'ostra»

cions dont ils se sont occupés. On croirait que

cette matière dure et osseuse, que nous avons

vue ramassée en boucliers relevés et pointus,

et distribuée en plusieurs rangs très-séparés les

uns des autres sur le corps des acipensères,

rapprochée autour de celui des ostracions, y a

été disposée en plaques plus minces et étroite-

ment attachées les unes aux autres, et que par

là une armure défensive complète a été substi-

tuée à des moyens de défense très-isolés, et par

conséquent bien moins utiles.

Nous venons de voir que l'espèce de coffre

dans lequel le corps des ostracions est renfermé,

est en forme tantôt de solide triangulaire, et

tantôt de solide quadrangulaire, c'est-à-dire que

les deux faces qui revêtent les côtés se réunid-
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«cnt quelquefois sur le dos et y produisent une

arête longitudinale plus ou moins aiguë, et que

d'autres fois elles vont s'attacher à une qua-

trième face placée horizontalement et au-dessus

du corps. Mais indépendamment de cette diffé-

rence, il en est d'autres qui nous ont servi à dis-

tinguer plus facilement les espèces de cette fa-

mille, en les distribuant dans quatre sous-genres.

Il est de ces poissons sur lesquels la matière os-

seuse qui compose la cuirasse s'étend en pointes

ou aiguillons assez longs, le plus souvent sil-

lonnés ou cannelés, et auxquels le nom de

cornes a été donné par plusieurs auteurs. D'au-

tres ostracions n'ont, au contraire, aucune de

ces proéminences. Parmi les premiers
,
parmi

les ostracions cornus ou aiguillonnés, les uns

ont de longues pointes auprès des yeux ; d'au-

tres vers le bord inférieur de l'enveloppe qui

touche la queue; et d'autres enfin présentent

de ces pointes non-seulement dans cette extré-

mité, mais encore auprès des yeux. Nous avons,

en conséquence, mis dans le premier sous-genre

ceux de ces poissons qui n'ont point d'aiguil-

lons ; nous avons placé dans le second ceux qui

en ont auprès des yeux ; le troisième comprend

ceux qui en présentent dans la partie de leur

couverture osseuse la plus voisine du dessous

de la queue ; et le quatrième renferme les os-

tracions qui sont armés d'aiguillons dans cette

dernière partie de l'enveloppe et auprès des

yeux.

Le triangulaire est le premier des cartilagi-

neux de cette Famille que nous ayons à exami-

ner. Comme tous les poissons de son genre, le

solide allongé que représente sa couverture peut

être considéré comme composé de deux sortes

de pyramides irrégulières, tronquées, et réunies

parleurs bases.

Au-devant de la pyramide antérieure, on

voit, dans presque tous les ostracions, l'ouver-

ture de la bouche. Les mâchoires peuvent

s'écarter d'autant plus l'une de l'autre, qu'elles

sont plus indépendantes de la croûte osseuse

,

dont une interruption plus ou moins grande

laisse passer et déborder les deux, ou seulement

une des deux mâchoires. La partie qui déborde

est revêtue d'une matière quelquefois assez

dure, et presque toujours de nature écailleuse.

Chaque mâchoire est ordinairement garnie de

dix ou douze dents serrées, allongées, étroites,

mousses et assez semblables aux dents incisives

lie plusieurs quadrupèdes vivipares.

Dans le triangulaire, les yeux sont situés à

une distance à peu près égale du milieu du dos

et du bout du museau , et la place qu'ils occu-

pent est saillante.

L'ouverture des branchies est située de cha-

que côté au-devant de la nageoire pectorale.

Elle est très-allongée, très-étroite, et placée

presque perpendiculairement à la longueur du
corps. On a été pendant longtemps dnns l'in-

certitude sur la manière dont cette ouvertiu-e

peut être fermée à la volonté de l'animal ; mais

diverses observations faites sur des ostracions

vivants par le savant Commerson et par d'au-

tres voyageurs, réunies avec celles que j'ai pu

faire moi-même sur un grand nombre d'indivi-

dus de cette famille conservés dans différentes

collections, ne permettent pas de douter qu'il

n'y ait sur l'ouverture des branchies des ostra-

cions un opercule et une membrane. L'oper-

cule est couvert de petits tubercules disposés

comme sur le reste du corps, mais moins régu-

lièrement; et la membrane est mince, flottante,

et attachée du même côté que l'opercule.

On ne trouve les ostracions que dans les mers

chaudes des deux continents, dans lamer Rouge,

dans celle des Indes, dans celle qui baigne l'Amé-

rique équinoxiale. Ils se nourrissent de crusta-

cées cl des animaux qui vivent dans les co-

quilles, et dont ils peuvent briser facilement

avec leurs dents l'enveloppe, lorsqu'elle n'est

ni très-épaisse ni très-volumineuse. Ces pois-

sons ont, en général, peu de chair ; mais elle est

de bon goût dans plusieurs espèces.

Le triangulaire habite dans les deux Indes.

Sur cet animal, ainsi que sur presque tous les

ostracions, les tubercules qui recouvrent l'enve-

loppe osseuse sont placés de manière à la faire

paraître divisée en pièces hexagones et plus ou

moins régulières, mais presque toutes de la

même grandeur.

Sur le triangulaire, ces hexagones sont rele-

vés dans leur centre, et les tubercules qui les

composent sont très-sensibles. Cette conforma-

tion suffit pour distinguer le triangulaire des

autres cartilagineux compris dans le premier

sous-cenre des ostracions, et qui n'ont que trois

faces longitudinales.

Le milieu du dos de l'ostracion que nous dé-

crivons est d'ailleurs très-relevé, de telle sorte

que chacune des faces latérales de l'enveloppe

de ce poisson est presque triangulaire. De plus,

la forme bombée des hexagones, et les jpetits
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tubercules dont ils sont hérissés, font paraître

la ligne dorsale, lorsqu'on la regarde par côté,

non-seulement festonnée, mais encore finement

dentelée.

Au reste, sur tous les ostracions. et par con-

séquent sur le triangulaire, l'ensemble de l'en-

veloppe osseuse est recouvert d'un tégument

très-peu épais, d'une sorte de peau ou d'épi-

derme très-mince, qui s'applique très-exacte-

ment à toutes les inégalités, et n'empêche de

distinguer aucune forme. Après un commence-

ment d'altération ou de décomposition, on peut

facilement séparer les unes des autres , et cette

peau, et les diverses pièces qui composent la

i-roûte osseuse.

Les nageoires du triangulaire sont toutes à

peu près de la même grandeur, et presque éga-

lement arrondies Celle du dos et celle de l'anus

sont aussi éloignées l'une que l'autre du bout

du museau '

.

La queue sort de l'intérieur de la croûte os-

seuse par une ouverture échancrée de chaque

côté, et l'on en voit au moins les deux tiers

hors de l'enveloppe solide. Une plus grande

partie de la queue n'est libre dans presque au-

cune espèce d'ostracions ; et il est, au contraire,

des poissons du même genre dans lesquels la

queue est encore plus engagée sous la couver-

ture osseuse. Les ostracions sont donc bien

éloignés d'avoir, dans la totalité de leur queue

et dans la partie postérieure de leur corps, cette

liberté de mouvements nécessaire pour frapper

l'eau avec vitesse, rejaillir avec force, et s'avan-

cer avec facilité. On doit donc supposer que,

tout égal d'ailleurs , les ostracions nagent avec

beaucoup moins de rapidité que plusieurs au-

tres cartilagineux; et il parait qu'en tout ils

sont, comme les balistes, formés pour la dé-

fense bien plus que pour Tattaque.

Le triangulaire parvient à la longueur d'un

pied et demi ou d'un demi-mètre. Sa chair est

plus recherchée que celle de presque tous les

poissons des mers d'Amérique, dans lesquelles

on le trouve. Quoiqu'il ne paraisse se plaire que

daus les contrées équatoriales, on pourrait cher-

cher à l'acclimater dans des pays bien plus éloi-

gnés de la ligne, les différences de température

que les eaux peuvent présenter à différents de-

grés de latitude étant moins grandes que celles

* 11 y a commiinémrnt à chaque nageoire pectorale <2
rayons, à celle du dos 10, à celle de l'anus 10. à celle de la

queue 10.

que l'on observe dans l'atmosphère. D'un autre

côté, on sait avec quelle facilité on peut habi-

tuera vivre, au milieu de l'eau douce, les pois-

sons que l'on n'avait cependant jamais trouvés

que dans les eaux salées. Le goût exquis et la

nature très-salubre de la chair du triangulaire

devraient engager à faire avec constance des

tentatives bien dirigées à ce sujet : on pourrait

tendre à cette acclimatation
,
qui serait utile à

plus d'un égard, par des degrés bien ordonnés :

on n'exposerait que successivement l'espèce n

une température moins chaude; on attendrait

peut-être plusieurs générations de cet animal

pour l'abandonner entièrement , sans secours

étranger, au climat dans lequel on voudrait le

naturaliser. On pourrait faire pour le triangu-

laire ce que l'on fait pour plusieurs végétaux :

on apporterait des individus de cette espèce, et

on les soignerait pendant quelque temps dans

de l'eau que l'on conserverait à une tempéra-

ture presque semblable à celle des mers équa-

toriales auprès de leur surface; on diminuerait

la chaleur artificielle des petits bassins dans les-

quels seraient les triangulaires, par degrés pres-

que insensibles , et par des variations extrême-

ment lentes. Dans les endroits de l'Europe, ou

d'autres parties du globe, éloignés des tropiques

et où coulent des eaux thermales , on pourrait

du moins profiter de ces eaux naturellement

échauffées
,
pour donner aux triangulaires la

quantité de chaleur qui leur serait absolument

nécessaire, ou les amener insensiblement à sup-

porter la température ordinaire des eaux douces

ou des eaux salées de ces divers pays.

Le corps et la queue du triangulaire sont

bruns, avec de petites taches blanches : les na-

geoires sont jaunes.

L'OSTRACION MAILLÉ'.

Ostracion concatenatus, Bloch, Lacep., Cuv. *.

C'est d'après un dessin trouvé dans des ma-

nuscrits de Plumier que le professeur Bloch a

publié la description de ce poisson. Son enve-

loppe est triangulaire, comme celle de l'ostra-

cion que nous venons d'examiner. A l'aide

d'une loupe, ou avec des yeux très-bous et

très-exercés , on distingue des rangées de tu-

* Ostracion conratennhts, Coffre maille, Bloch, pi. 131.

— Cdffrc maillé. Boniiaten-e, (il. de l'Eue, inélh.

' M. Cuvier place ceUe espèce dans la divisioa des coffres à

corps triangulaire, sans épines. D-
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bercules
,
placées sur des lignes blanches , for-

mant des triantiles de différentes grandeurs et

de diverses formes , et se réunissant de manière

à représenter un réseau ou un ouvrage à mailles.

La mâchoire supérieure est plus avancée que

l'inférieure. La tête est d'un gris cendré avec

des raies violettes; les facettes latérales sont

d'un violet grisâtre; le dessous du corps est

blanc 5 les nageoires sont un peu rouges '

.

L'OSTRACION POINTILLÉS

Oslracioc punctalus et 0. lenligiaosus, Sclin. *.

Le voyageur Commerson a trouvé ce cartila-

gineux dans les mers voisinesde l'Ile de-France.

11 n'a vu de cette espèce que des individus d'un

demi-pied de longueur. Ce poisson a une enve-

loppe osseuse
,
quadrangulaire , c'est-à-dire

composée de quatre grandes faces , dont une est

placée sur le dos. Cette couverture solide pré-

sente un grand nombre de petits points un peu

rayonnants, qui la font paraître comme ciselée
;

mais elle n'est pas garnie de tubercules qui en

divisent la surface en compartiments polygones

et plus ou moins réguliers. J'ai tiré le nom que

j'ai donné à cet ostracion, de cette sorte de

pointiilage que présente sa croûte osseuse, ainsi

que de la disposition de ses couleurs. Ou voit,

en effet , sur tout l'animal, tant sur l'espèce de

cuirasse qui le recouvre
,
que sur les parties de

son corps que ce tét ne cache pas, une quantité

innombrable de très-petites taches lenticulaires

et blanches , un peu moins petites sur le dos,

un peu moins petites encore et réunies quelque-

fois plusieurs ensemble sur le ventre, et parais-

sant d'autant mieux
,
qu'elles sont disséminées

sur un fond brun.

Les deux mâchoires sont également avan-

cées j les dents sont souvent d'une couleur fon-

cée, et ordinairement au nombre de dix à la

mâchoire d'en haut et à celle d'en bas.

Au-dessous de chaque œil, on voit une place

' II y a aux nageoires pector.iles 12 rayons, à celle du
dos 16, à celle de Tanus 9, à celle de la queue, qui est arron-

die, 8.

' « Ostracion tetragonus oblongnsmuticus, sentis testgein-

€ distinctis, toio corpore maculis lenticnlanlnis , snb ventre

« majoribus, guilaio. » Commerson, manuscrits déjà cités.

(J"ai fait gr;iver le dessin que ce naturaliste a laissé de ce

cartilagineux.)

' Ce ^loisson , qui est figuré dans l'ouvrage de Séba, t. III,

pi. 24, n" 5 , appartient à la division des Coffres, dans la-

quelle M. Cuvier place les espèces » corps quadringul .ire

lans éiiines. o. ,

assez large, aplatie , déprimée même, et ciselée

d'une manière particulière.

La nageoire de la queue est arrondie '

.

L'OSTRACION 2

QUATBE TUBERCULES.

Ostracion tuberculatus, Linn., Gmel., Lacep., Cuy. ».

Cet ostracion est quadrangulaire comme le

pointillé
; mais il est distingué de tous les car-

tilagineux compris dans le premier sous-genre,

par quatre gros tubercules placés sur le dos

,

disposés en carré , et assez éloignés de la tète.

On le trouve dans l'Inde.

L'OSTRACION *

MUSEAU-ALLONGÉ.

Ostracion nasus, Bloch , Lacep., Cuv. s.

Cet ostracion est remarquable par la forme

de son museau avancé
,
pointu et prolongé, de

manière que l'ouverture de la bouche est placée

au-dessous de cette extension. On trouve qua-'

torze dents à la mâchoire supérieure, et douze

à l'inférieure. L'iris est d'un jaune verdâtre, et

la prunelle noire. La croûte osseuse présente

quatre faces ; elle est toute couverte de pièces

ligurées en losange, et réunies de six en six, de

manière à offrir l'image d une sorte de fleur

épanouie en roue et à six feuilles ou pétales. Au
milieu de chacune de ces espèces de Heurs pa-

raissent quelques tubercules rouges. On voit

d'ailleurs des taches rouges sur la tète et le

corps
,
qui sont gris ; d'autres taches brunes

sont répandues sur la tête et la queue , et les

nageoires sont rougeâtres®.

* On compte aux naseoins pectorales 10 rayons, à la na-

geoire dorsale 9, a celle de l'anus, (pii est un pi u plus éten-

due que celle du dos. H, à celle de la queue 10.

» < Ostracion quadraugnlus, tubercul s quatuor iii.ijoribns

f in dorso. . Artedi, gen. 53, syn. 83.— Co;//c- qiuidi angu-

laire à quatre tubercules. Bounaterre. pi. de l'Eue, niéth.

— Id. Dai.beuton, tnc. nielh. — « Piscis naaximus quadrau-

< gularis, quatuor tiii erculis in dorso, longé à ca,,ite, ii.signi-

. tus. » Wilinghliy, Ichih. appind., p. 20.

^ M. Olivier l'iace celle r>pèce dans la division des Coffres

à corps (juadi anguLiire. sans épines. O.

* Aitedi, gen. 56, u. 5. — Ostr^ cion naaus, coffre à bec,

Bloch, pi. iK.— Coffre à èec, Bonuattrre, pi. de IEec.

au'th.

5 De la division des Coffres à corps quadrang.ibire san«

épines selon M. Cuvier. D.

s Aux nageoires pectorales 9 rayons, à celle du dos 9, i

celle de fanus 9, à celle de la queue, qui est arrondie, 9.
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L'OSTRACION '

DEUX-TUBERCULES

.

. Ostracion bituberculatus, Lacep. *.

L'enveloppe dure et solide qui revêt ce car-

tilagineux est à quatre faces. Elle est toute cou-

verte de petites plaques hexagones , marquées

de points disposés eu rayons , moins régulières

sur la tête , moins distinguées l'une de l'autre

sur le dos , et cependant aussi faciles à séparer

que celles que l'on voit sur les autres ostra-

cions. Celles de ces plaques qui garnissent le

dos sont noires dans leur centre. D'ailleurs la

rouleur générale de la croûte osseuse est d'un

rouge obscur. Toutes les nageoires sont brunes
;

l'extrémité de la queue, l'iris , et les intervalles

des pièces situées auprès des opercules des

branchies , sont d'un beau jaune , et le dessous

du corps est d'un jaune sale et blanchâtre.

Le museau est comme tronqué, l'ouverture

de la bouche petite ; les dents sont brunes, et au

nombre de dix à chaque mâchoire : mais ce qui

distingue principalement l'ostracion que nous

cherchons à faire connaître , c'est qu'il a deux

tubercules cartilagineux et blanchâtres, l'un

au-devant de l'ouverture de la bouche, et l'au-

tre au-dessous. Ce dernier est le plus grand.

La langue est uue sorte de cartilage informe,

un peu arrondi et blanchâtre.

L'ouverture des narines est étroite , et située

au devant et très-près des yeux.

Les branchies sont au nombre de quatre de

chaque côté, et la partie concave des demi-

cercles qui les soutiennent est finement den-

telée ^.

Nous devons la connaissance de cette espèce

à Commerson ,
qui l'a observée dans la mer voi-

sine de l'Ile Pralin, où elle parvient au moins à

la longueur d'un pied.

' f Ostracion oblongns, qnadrangiilaris (muticus). tubcr-

« culo cartil^tgineo supra et infra os; scuiis corporis hi'xago-

< nls puiictato - Ptjdiatis ; dur.^alibiis ccntru iiigricdiitilms ;

• caudae b.isi croceâ. » Goinmersoii, manuscrits déjà cités.

' Ce poisson doit pn'ndre place avec les Coffres à corps

quadrangulaire, sans épines. D.
' Aux n.igeoires pectorales iO rayons, à celle du dos 9, à

felte de l'anus 9, i celle de la queue, qui est arrondie, 10.

LOSTRACION MOUCHETÉ».

Ostracion cubicus, Linn., Gmel., Bloch, Cuv. ».

Cet ostracion est peint de couleurs plus belle?

que celles qui ornent le deux-tubercules, avec

lequel il a cependant de très-grands rapports.

Chacune des pièces hexagones que l'on voit

sur la croûte osseuse présente une tache blan-

che ou d'un bleu très-clair, entourée d'un cer-

cle noir qui la rend plus éclatante , et lui donne

l'apparence d'un iris avec sa prunelle. Les na-

geoires pectorales du dos et de l'anus sont jau-

nâtres'. Le dessous du corps offre des taches

blanches sur les petits boucliers de l'enveloppe

solide, et jaunes ou blanchâtres sur les inter-

valles; et enfin, la portion de la queue qui dé-

borde la couverture osseuse est brune et parse-

mée de points noirs. Mais ce qui différencie le

plus le moucheté d'avec l'espèce précédente
,

c'est qu'il n'a pas de tubercule cartilagineux

au-dessus ni au-dessous de la bouche. D'ail-

leurs il n'y a ordinairement, suivant Commer-

son
,
que huit dents à la mâchoire supérieure

,

et six à l'inférieure. Au reste, la sorte de cof-

fre dans lequel la plus grande partie de l'animal

est renfermée, est à quatre faces longitudinales,

ou quadrangulaire.

Le moucheté vit dans les mers chaudes des

Indes orientales, et particulièrement dans celles

qui avoisinent l'Ile-de-France. Sa chair est ex-

quise. Ou le nourrit avec soin en plusieurs en-

droits ; on l'y conserve dans des bassins ou dans

des étangs ; et il y devient , selon Renard, si

familier, qu'il accourt à la voix de ceux qui

l'appellent , vient à la surface de l'eau, et prend

sans crainte sa nourriture jusques dans la main

qui la lui présente.

* Mus. ad. fr. i, p. 59. — It. Wgoth., p. <38. — * Ostracion

• quadrangiilus , niaculis variis pliirimis. » Arledi, gcn. 38,

syn. 83, n. 8.— Coffre quadrangulaire, sans epinex, Dau-

beiiton, Eue. méth. — Colfre tigre, Bonnaterre, pi. de l'Enc

niéth. — « Piscis iiiedioci is quadrangularis , maculosiis. t

Lister, ap. Williighby, p. 20. — Rai., p. 43. — Pet. Gaz. 1

ta!). 1, fig, 2. — Séb. mus. 3, tab. 24, fig. 4 et a.— « OsiraciO!

« tetragonus oitloiigus, muticus, scutis t( stœ hexagoms punc

• tato scabris, ûcello iiigio caTuleo in singulis. » Cmiimei-

sou, manuscrits déjà cites. — Odracion cubicus, coffre ti-

gré, Bloch, pi. (37.

' M. Cuvier place ce coffre dans la division des espèces à

corps quadrangulaire sans épines. D.

•Aux nageoires pectorales 10 rayons, à celle du dos 9. à

celle de l'anus 9, à «elle de la queue, qui est arrondie, 10»,
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L'OSTRACION BOSSU'.

Ostracion gihbosus, Linn., Gmel., Laccp. '.

Ce cartilagineux quadrangulaire , ou dont la

couverture solide présœte quatre faces longi-

tudinales , a pour caractère distinctif une élé-

vation en forme de bosse, qu'offre sur le dos la

croûte osseuse Cette élévation et la conforma-

tion de son enveloppe suffisent , étant réunies

,

pour empêcher de confondre cet animal avec

les autres poissons inscrits dans le premier

sous-genre des ostracions. On pêche le bossu

dans les mers africaines.

On trouve dans Knorr^ la figure et la des-

cription d'un cartilagineux que l'on a pris pour

un ostracion, auquel on a donné le nom d'Os-

tracion 2Jorte-créte*, et qui, n'ayant point de

cornes ou grands piquants , devrait être com-

pris dans le premier sous-genre de cette fa-

mille , comme le bossu et les autres véritables

ostracions dont nous venons de nous occuper.

Mais si Ton examine avec attention cette des-

cription et cette figure , on verra que l'animal

auquel elles se rapportent n'a aucun des véri-

tables traits distinctifs des ostracions, mais

qu'il a ceux des lophies, et particulièrement

des lophies comprimées par les côtés.Au reste,

il est iiguré d'une manière trop inexacte , et

décrit d'une manière trop peu étendue
,
pour

que l'on puisse facilement déterminer son es-

pèce
,
qui est d'ailleurs d'autant plus difficile

à reconnaître
,
que le dessin et la description

paraissent avoir été faits sur un individu altéré.

L'OSTRACION s TROIS-AIGUILLONS,

Ostracion tricornis, Linn., Gmel.

L'OSTRACION TRIGONE «,

Ostracion trigonus, Linn., Gmel., Cuv. '.

ET L'OSTRACION DEUX-AIGUILLONS».

Ostracion bicaodalis '.

Nous plaçons dans le même article ce que

• Coffre bossu, Daubenton, Enc. méth. — Id. Bonnateire,

Jl. de 1 Enc. iiiétli. — Oslracion. ohlongus, quadranguln^
gibbosus , Aitedi, g'n. 53, syn. 83. — Oitrocion aller, Al-

drov., I. 4, c. 19, p. 561. — Jonstou, I. 23, n. 7. — OMracum
aller gibbosus, Aldrov. Li^tlT, ap. Willughby, p. (56. —
Piscis quadrangnlaris gibbosus. ibid., p. 20. — Rai. p. 44.

• M. Cuvier pense qut; l'Ostiacion gibbosus d'Aldro-

vande, cité riavant , n'est qu'un Ostracion triqueier, mal
dessiné. D.

• Knorr, Del. nat. selectx, p. 56, tab. H, 4, fîg. 3.

nous avons à dire de ces trois espèces, parcR

qu'elles ne présentent que peu de différences à

indiquer.

Le trois-aiguillons , inscrit dans le second

sous-genre , montre auprès des yeux deux lon-

gues prolongations de sa croûte osseuse, façon-

nées en pointes et dirigées en avant. Il a d'ail-

leurs un troisième aiguillon sur la partie supé-

rieure du corps. Il vit dans les mers de l'Inde,

ainsi que le trigone et le deux-aiguillons.

Ces deux derniers ostracions ont beaucoup

de traits de ressemblance l'un avec l'autre.

Placés tous les deux dans le troisième sous-

genre, ils n'ont point de piquants sur la tète;

mais leur enveloppe solide , triangulaire ou

composée de trois faces longitudinales comme
celle du trois-aiguillons, se termine, du côté

de la queue , et à chacun des deux angles qu'y

présente la face inférieure, par un long aiguil-

lon dirigé en arrière

Au premier coup d'œil , on est embarrassé

pour distinguer le trigone du deux-aiguillons;

voici cependant les différences principales qui

les séparent. Les boucliers ou pièces hexagones

du premier de ces deux poissons sont plus bom-

bés que ceux du second ; d'ailleurs ils sont re-

levés par des tubercules plus saillants, que

l'on a comparés à des perles ; de plus, les deux

piquants qui s'étendent sous la queue sont can-

nelés longitudinalement dans le trigone , au

lieu qu'ils sont presque lisses dans le deux-

aiguillons 5 et enfin la nageoire dorsale com-

prend ordinairement quatorze rayons sur le

* Planclies de l'Enc. méth.
5 Osiraciun Iricornis. (Les passages de divers auteurs

rapportés au trois-aiguillons par Gmelia, ont (rait à d'autres

ostracions; et ce qu'ont dit Uaubeutou et Bonnaterre, dans

rSoc. niétli., du coffre triangulaiie à trois épines, doit être

appliqué à l'ostracion Lister.)

* 0. scan. 160.— < G. trigonus, triangulus, lirabis figuraciim

• hexagonarum eininentibus, aculeisdiiobus in imo ventre. «

Arledi ,
gen. 56, syn. 83. — Uiid.. n. (2. — Ostracion trigo-

nus, Coffre à pertes. Bloch , pi. 133. — « riscis triangjilans

• Glnsii, cornibus carens. i Willughby, p. 136. — Bai., p. 44.

— Coffre triangulaire tubercule à deux épines. Daubenton,

Enc. méth. — Id. Bonnateire, pi. de l'Eiic. n.éth.

' M. Cuvier place cet ostracion dans la deuxième division,

celle des espèces à corps triangulaire et armé d'épines eaar-

rière de l'abdomen. D.

» f Ostracion tnangnlatus, tubeicnlis beiagonis radiatis^

f acaleis duubus in imo ventre. » Artedi, gen. 37, syn. 83. —
Séb. mus. 3, tab. 24, lig. 3.— c Piscis triangul.iris pai vus, non

« nisi imo venire cornutus. » Lisier, app. Willughby, p. 20.

Rai , p. 43. — Coffre triangulaire chagriné à deux épines.

Daubenton, Enc. méth.— Id. Bonuaten e. pi. de l'Eue, méth,

— Ostracion bicaudalis , coffre deux-piquants. Biocb,

pLI32.
* M. Cuvier range celui-ci avec le précédent. S>.
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trigone , tandis que s-ar le deux-aiguillons elle

n'en renferme que dix^.

Lorsqu'on veut saisir le trigone , il fait en-

tendre, comme le baliste vieille , et vraisembla-

blement comme d'autres ostracions , une sorte

de petit bruit produit par 1 air, ou par ks gaz

aériformes qui s'échappent avec vitesse de l'in-

térieur de son corps qu'il comprime. On a

donné le nom de grogjiement à ce bruissement

qu'il fait naître ; et voilà pourquoi ce cartilagi-

neux a été nommé Cochon de vier, de même
que plusieurs autres poissons. Au reste, sa chair

est dure et peu agréable au goût.

L'OSTRACION ^ QUATRE-AIGUILLO^S.

Ostracioa quadricornis, Linn., Giuel., Cuv.^

ET

L'OSTRACION LISTER \

Ostracion Lister, Lacep.

Ces deux cartilagineux sont compris dans le

quatrième sous-genre de leur famille. Ils ont

tous les deux l'enveloppe triangulaire; tous les

deux ont quatre piquants , deux auprès des

yeux et deux au-dessous de la queue , aux deux

angles qui y terminent la face inférieure de la

croûte osseuse: mais ils diffèrent l'un de l'autre

par la conformation de la queue, qui, dans le

Lister, présente un piquant dur, pointu et aussi

long que la nageoire de l'anus , tandis que cette

partie du corps n'en montre aucun dans le

quatre-aiguillons ^. Cette pointe longue et dure

*Aux nigeoires pectorales 12r.iyons, à celle du dos (4, à

celle de l'anus M. à celle de la queue, qui est arrondie, 7.

' Auï nageoires pectorales 12 rayons, à celle du d. s 10, à

celle de l'anus 10. à celle delà queue, qui est arrondie. 10.

' « Os raciou trian;,'nlalus, aculeis duolms in fronte, et to-

« tidi m in iiiio ventre. • Arte li
,
gen. 56 . syn. 83. — Coffre

triangulaire à (juatre épines. Daubenton, Enc. niélh. — Id.

Bonnaiern-, pi. de lEne. niéth. — • Piscis triaiigularisClusii

f COrnuiUP. • Rai. psc, p. 44. — Osiracion quadricornis,

coffre quatre-piqnants. Bloch, pi. 134.

'Ce Coffre est placé pir M. Cuvier dans la troisième divi-

sion des espèces de ce genre, celles ipii oni le corps triangu-

•îire, armé d'épines au front et derrière l'alidomen. D.
• Lister, ap. Wdlu Jiby. Ulith., p 19. — Ostracion triangu-

• latus. a'ulcis iluobii^ in cipite, et unico loaginre supernè ad

icaudiin. » Artedi, gen. 56, syn. 8,ï. — Coftre triangulaire à

trois éiiines. D;iubeiiton . Knc. inélh. — Cof're triangulaire à

trois épines. Bonn.iterre, pi. de l'Eue, mélh. — lArledi,

Baulienton et Bonuaterre n'ont pas vu les deux aiguillons

situés à lextréniilé de la face inférieure du lêi, et au-de-sous

de la queue ; et vuilà pourquoi le< deux derniers de ces trois

naturalistes, et le p ofesseurGmeliu, ont confondu l'ostra-

cion que nous noninious Lisler, avec ie trois-.dguillons.)

• n y a aux n.ige ures pectorales du trois-aigaillons {i

rayons, k la i.âge ire dorsale 10, à celle de l'anus 10, à celle

de U queue i9k

est placée sur la portion de la queue du Listet

qui est hors de l'enveloppe, et elle y est plus

rapprochée de la nageoire caudale que de l'ex-

tremté de la croûte solide. La nageoire dorsale

du Lister est plus près de la tète que celle de

l'anus. On ne voit pas sur la queue de ce car-

tilagineux d'écaillés sensibles pendant la vie de

ranimai
; le dos et les côtés de sa tète présen-

tent de grandes taches ondées ; et nous avons

donné à ce poisson le nom sous lequel il est in-

scrit dans cet ouvrage
,
parce que c'est au sa-

vant Lister que l'on en doit la connaissance.

L'on ne sait dans quelles mers vit cet ostra-

cion
, le quatre-aiguillons se trouve dans celles

des Indes, et près des côtes de Guinée.

L'OSTRACION ' QUADRANGULAIRE.
Ostracion cornutus, Linn., GmeU, Cuv. >.

ET

L'OSTRACION DROMADAIRES
Ostracion turritus, Linn., Gmel., Cuv. *.

Ces deux ostracions ont le corps recouvert

d'une enveloppe à quatre faces longitudinales :

mais ces quatre côtés sont bien plus réguliers

dans le premier de ces poissons que dans le se-

cond. Le quadrangulaire a d'ailleurs, comme
le quatre-aiguillons et comme le Lister, quatre

pointes ou espèces de cornes fortes et longues :

deux situées au-dessous de la queue, dirigées

en arrière et attachées aux deux angles de la

croûte osseuse; et les deux autres placées au-

près des yeux, tournées en avant, et assez sem-

blables en petit aux armes menaçantes d'un

taureau
,
pour avoir fait donner au quadrangu-

laire le nom de Taureau marin. U habite les

mers de l'Inde , et sa chair est dure*.

* Mus. ad. fr. 1, p. 59. — Gronov. mus. 1,n. H 8. — Willu-

gbby, Ichth., tab. I, 13, fig. 1. — Pùcin corniilus. Dont. Jav,

79. -Edw. (ilan. pl.284, fig. 1. — Séb. nuis. 3, tab. 24, fig. 8

et 13. — Coffre quadranguliire à qu.itre éi)ines. Daubenton,

Enc. mékh.— Id. Honnaterie, pi. de l'Eue. méXx.—Oulrnciou

cornutus. coffre taureau de mer. Bloch, pi. 133. — JfJolos-

tcus rornutus. Plumier, dessins déjà cités.

' De la sixième division des colfres, selon M. Cuvier, celle

(pii comprend les espèces à corps quadrangulaire armée»

il'é, incs au front et derrière l'.ibdomeii. D.

' Forsk, Fami. arable, p. 73, n. 113. — Ostracion turri-

lus, coffre cliameiu m.irin. iilodi. pi. 1">6.— Ikm toi- loinl/o

ekortiga. Valentyu, !nd.3, p. 596, n. 1S9. —Coffre chameau

marin. Bonnateire, pi. de l'Enc. mélh. — Knorr, Délices de

lan;itnre, pi. II. 1, fig. 1 et 2.

* De la S(;piiéuie division des Coffre», dont le corps ert

quadrangulaire et armé d'épines sur les arèïes. O.

» Aux nageoires pectorales du quadrangulaire 10 rayon», k
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ht dromadaire se trouve également dans les

mei's des Indes orientales , mais il a été aussi

observé dans la mer Rouge. Au milieu de la

face supérieure de sa couverture solide, s'élève

une bosse très-grosse, quelquefois en forme de

cône, d'autres fois un peu semblable à une py-

ramide triangulaire , le plus souvent très-large

dans sa base , et toujours terminée par un gros

aiguillon recourbé , cannelé , et un peu dirigé

vers l'arrière. Un aiguillon plus petit , mais fi-

guré de même, est placé verticalement au-

dessus de chaque œil , et d'autres piquants can-

nelés , aussi très-forts et recourbés
,
garnissent

les deux côtés de la face inférieure du coffre.

Ces pointes inférieures et latérales varient en

nombre suivant 1 âge de l'animal, et depuis trois

jusqu'à cinq de chaque côté. Les tubercules

semés sur la croûte osseuse y forment des figu-

res triangulaires , lesquelles, réunies , donnent

naissance à des hexagones , comme sur presque

tous les ostracions , et ces hexagones sont sépa-

rés par des intervalles un peu transparents'.

Le coffre est d'un cendré jaunâtre, les autres

parties de l'animal sont brunes , et l'on voit

,

sur plusieurs endroits du corps et de la queue

,

des taches brunes et rondes.

Cette espèce a été nommée Chameau marin;

mais nous avons préféré à ce nom celui de Dro-

madaire, l'animal n'ayant qu'une bosse sur le

dos. Au reste , elle parvient à la longueur d'un

pieâ et demi, et sa chair est coriace et dés-

agréable au goût.

Voilà donc la chair du dromadaire , du qua-

drangulaire , du quatre-aiguillons, du trigone,

qui est dure et dénuée de saveur agréable. Il

paraît que tous ou du moins presque tous les

ostracions armés de pointes l'ont coriace, tan-

dis qu'elle est tendre et savoureuse dans tous

les poissons de cette famille qui ne présentent

aucun piquant. La différence dans la bonté de

la chair est souvent un signe de la diversité de

sexe. La présence de piquants ou d'autres ar-

mes plus ou m.oins puissantes, peut aussi être

la marque de cette même diversité. L'on n'a

point encore d observations exactes sur les va-

riétés de forme qui peuvent être attachées à

l'un ou à l'autre des deux sexes dans le genre

celle du dos 9, à celle de l'anus 9, à celle de la queue, qui est

arrondie, 10.

* Aux n;igeoires pectorales du droniailaire 10 rayons, à

celle du dos 9, à celle de l'anus 9, à celle de la qnme, ç^ui est

arrondie, 10.

I.

dont nous nous occupons : peut-être , lorsque

les ostracions seront mieux connus , trouvera-

t-on que ceux de ces cartilagineux qui présen-

tent des piquants sont les mâles de ceux qu;

n'en présentent pas
; peut-être

,
par exemple

,

regardera-t-on le dromadaire comme le mâle

du bossu, le quadrangulaire comme celui dv

moucheté, le quatre-aiguillons , dont la croûtt

n'a que trois faces longitudinales , comme 1(

mâle du triangulaire : mais , dans l'état actuel

de nos connaissances , nous ne pouvons que

décrire comme des espèces diverses des ostra-

cions aussi différents les uns des autres par leur

conformation
,
que ceux que nous venons de

considérer comme appartenant, en effet, à des

espèces distinctes.

DOUZIÈME GENRE.

LES TÉTBODONS.

Les mâchoires osseuses, avancées, et di risées chacune

en deux dents.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les deux mâchoires inégalement avancées; le corps non

comprimé.

ESPECES.

1.

Le Tétrodon perro-
quet.

Le TÉTHODOiS ETOILE.

Le tétrodon POIN-
TILLE.

Le Tétbodon SiNS-

TACBE

Le tétbodon hérisse.

Le tétrodon moc-
CUETE.

Le Tétrodon hokcrk-
NIEN.

CARACTÈRES.

La mâchoire supérieure plus avan-

cée .|ue ruiferieure; de très-pe-

tits piquants sur le ventre.

La niàclioi"' supérieure plus avan-

cée (|ue l'inféi ieure ; de petits pi-

quants sur tout le corps; la bise

(les pKpiants répandus snr les cô-

tés et sur le ventre, étoilée à cinq

ou six rayons.

La màchMire supérieure plus avan-

cée que rinleneure; de petits

piquanis sur tout le corps; la base

des piquants répui.ius >ur les cô-

tés et sur le ventre, é oiteeàcinq

(lusix rayons; d<'s taches noirfs

sur le venin; la nageouedoisalc

preSiiue linéaire , et sans rayons

distincts.

• La niàchnire supérieure plus avan-

cée que rinlérieure;d' petits pi-

quants sur tcut le cw|..s, (Innt

toutes les parties sont sans ta- lies;

les ymx petit « t très-rapprochéi

du houl du museau.

La niâihoire inférieure plus avan-

cée que la supérieure; tout le

cori s hérissé de très petits pi-

qu.mts.

'La mâchoire inférieure plus nvan-

cée que la supérieure; tout le

corps hérissé ue trspetiis pi-

quants; des taclies unirts Mir le

diig, sur la queue, ' t sur la na-

peolie caudale; les nageoires pec-

torales arrondies.

La mâchoire inférteiire plus ;ivan-

cée que II supérieur.-; nés ai-

I

giiillons sur 1'- venue; la ligne

. latérale très-marquée.

7iJ
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comprime.

BSPÈCBfi.

8.

Lb Tétbodon làgocé-
PUALB.

9.

Lk Tethodon baïb.

«0.

LK Tethodon cbois-
SAST.

Le Tetuodon iul-
AUME.

12.

Ie Tetkodon spenclé-
ii;E:^i.

<5.

Le TÉTIIODOW ALLONGÉ.

U.

Le Tentre garni d'aiguillons à trois

racines.

Des raies lonïitndinalPs;un tutier-

ciUc surmonté île deux tilataenls,

au-dc«ant de cba'iue œii.

Une bande en croissant suf le dos.

Despi.inantsiépandns pr*si|ue iini-

qui'inent sur ni partie aiitcrienre

du ventre; deux lignes latérales

de chaque côié.

Ocsliarljillons, et des puinants sur

I
le corps.

Le l'orps tres-allonsé; deux lignes

latcr.ile-tres m.ir.p.éesdeclia.nie

côté; iiiiM puinte à l'opercule des

branchies.

Le Tétbodon MUSEAU- 1 Les màctioires très-avancées.

ALLONGE.
Une élévaiioii pyramidale, à quatre

fjri'S. jaiiui-, et reciurbre en ar-

rière, à la (liai e d'une première
naneone dorsale.

La télé, loules les parties du corps,

la queue, ei 1rs nagtniris brunes,

et p irsiiiiéi's uc pentes taches

leuliculaues ei blanclii-s.

Un ^rand noiiilire de taches rondes,

verie^ bl (iiches, et quelquefois

d'autres couleurs.

t5.

Le Tetbouon plumieb.

<6.

Le TÉTBODOrt MÉLÉA-
GHIS.

17.

Le Tétbodon élbctbi-
giiE.

18.

Lb Teteodon grosse-
tête.

La tète très-grosse.

SECOND SOUS-GENRE. |
fente verticale, en deux portions auxquelles le

Us deux mâchoires également avancées: le corps non
J
nom de dents a été donné. Ces quatre dents, ou

ces quatres portions de mâchoires osseuses, qui

débordent les lèvres , sont ordinairement den-

telées, et ont beaucoup de rapports avec les

mâchoires dures et dentelées des tortues. Dans
les espèces où leur partie antérieure se prolonge

un peu en pointe, ces portions de mâchoires

ressemblent un peu aux mandibules du bec d'un

perroquet; et de là vient le nom que nous avons

conservé au tétrodon que nous allons décrire

dans cet article.

Ces mâchoires, placées hors des lèvres, for-

tes et crénelées , sont très-propi'es à écraser les

crustacées et les coquillages, dont les tétrodoiis

se nourrissent souvent. Ces poissons ont, par

la nature de cet appétit pour les animaux revê-

tus d'un têt ou d'une coquille, un rapport d'ha-

bitude avec les ostracions,au.\quels ils ressem-

blent aussi par des traits de leur conformation.

Comme les ostracions, ils ont une membrane

branchiale et un opercule : la membrane est

communément dénuée de rayons; et l'opercule,

plus ou moins dif/icile à distinguer, surtout

dans les individus desséches ou altérés d'une

aiitre manière, consiste ordinairement dans

une petite plaque cartilagineuse. Ils n'ont pas

reçu de la puissance créatrice cette enveloppe

solide dans laquelle la plus grande partie du

corps des ostracions est garantie de la dent de

plusieurs poissons assez forts et assez bien ar-

més; la nature ne leur a pas donné les boucliers

larges et épais qu'elle a disposés sur le dos des

acipenseres; elle ne les a pas revêtus de la

peau épaisse des balistes : mais une partie plus

ou moins grande de leur surface est hérissée,

dans presque toutes les espèces de cette famille,

de petits piquants dont le nombre compense la

brièveté. Ces pointes blessent assez la main

qui veut retenir le poisson, ou l'animal qui

veut le saisir, pour contraindre souvent a lâcher

prise et à cesser de poursuivre le tetiodon; et

il est a remarquer que la seule esp; ^e de ce

genre que Ion ait vue absolument sfiiis aiguiN

Ions, a ete douée, pour se défendre, dv la force

et de la grandeur.

Mais, indépendamment de ces armes, au

moins tres-multipliées, si elles sont | eu visi-

bles, les tétrodons jouissent d'une fatuité qui

leur est utile dans beaucoup de circonstances,

et qu'ils possèdent à un plus haut degré qut

presque tous les poissons connus.

TROISIÈME SOUS-GENRE.

Le corps très-comprimé par les côtés.

19.

Le Tétbodon ldne.

Point d'aiguillons i les naceoires
(luilos, de la queue et de l'anus,

réunies.

LE TETRODON PERROQUET «.

Tetrodon testudineus. Linii., Ginel., Cuv.^.

Les poissons cartilagineux que nous allons

examiner ont reçu le nom de Tétrodon, qui si-

gnifie quatre dents, à cause de la conformation

singulière de leurs mâchoires. Elles sont, en

effet, larges, dures, osseuses, saillantes, quel-

quefois arrondies sur le devant, et séparées

chacune , dans cette partie antérieure
,
par une

* Amœnit. acad., 1, p. 509 . tab. U, fig. 3. — t Ostracion

f oblongiis glaber, capte longo, corpore figuris variis or-

t nalo. • Aitidi, gen. 60. syn. 86, n. 25. — Tetrodon testu-

dineus , tête de tortue. Ulocli . pi t39. — < Orbis oblongus

« testudinis capite. • Clusn t^xol., l 6, c. 26. — WilU^liby,

p. 147. — Rai. p. 43. — Quatn-ileiits perroquet. Uaubeutou,

Enc. méth. — Id. Bouuali-i re. pi. "le l'i.nc. mélti.

* M. Cuvier remarque qu.- sous ce nom on a confondu deux

espèces; 1° le T. te.sludineu.s. Bl. i:i9. et Willu^hby, ap. 8,

fîg.; et 2" le T testudineiis, Lnui., Amcenit. acad. i. XIV. 5,

et Catesby, t. U. pi. 18. Ce deruier est le Telraodon qtumt-
i-ricus de Sctuieider. D.
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Nous avons vu les balistes , et d'autres car-

tilagineux
,
gonfler une partie de leur corps à

volonté et d'une manière plus ou moins sensi-

ble. Les tétrodons enflent ainsi leur partie in-

férieure ; mais ils peuvent donner à cette partie

une extension si considérable ,
qu'elle devient

comme une grosse boule soufflée, dans la por-

tion supérieure de laquelle disparaît, pour

ainsi dire, quelquefois, le corps proprement

dit, quelque cylindrique ou quelque conique

que soit sa forme. Ils usent de cette faculté,

et s'arrondissent plus ou moins, suivant les dif-

férents besoins qu'ils veulent satisfaire ; et de

ces gonflements plus ou moins considérables
,

sont venues les erreurs de plusieurs observa-

teurs qui ont rapporté à différentes espèces

,

des individus de la même, enflés et étendus à

des degrés inégaux.

Mais quelle est précisément la partie de leur

corps dont les tétrodons peuvent augmenter le

volume, eu y introduisant ou de l'air atmo-

sphérique, ou un gaz, ou un fluide quelconque?

C'est une sorte de sac formé par une membrane

située entre les intestins et le péritoine qui les

couvre; et cette pellicule très-souple est la

membrane interne de ce même péritoine. Au
reste, un habile ichthyologiste ' s'est assuré

de la communication de l'intérieur de ce sac

avec la cavité qui contient les brancbies; il l'a,

en effet, gonflé, en soufflant par l'ouverture

branchiale ; et ce fait ne pourrait-il pas être re-

gardé comme une espèce de confirmation des

idées que nous avons exposées ^ sur l'usage et

les effets des branchies des poissons? mais quoi

qu'il en soit, les parties voisines de cette poche

partagent sa souplesse, se prêtent à son gon-

flement, s'étendent elles-mêmes. La peau de

l'animal , ordinairement assez mince et plissée,

pouvant recevoir aussi un grand développe-

ment , toute la portion inférieure du corps du

tétrodon , et même ses côtés , s'enflent et se di-

latent au point de représenter un globe plus ou

moms parfait , et si ^rand à proportion du vo-

lume du poisson, que l'on croirait, en le voyant

nager dans cet état, n'avoir sous les yeux qu'un

ballon flottant entre deux eaux , ou sur la sur-

face des mers.

C'est principalement lorsque les tétrodons

veulent s'élever, qu'ils gonflent ainsi leur corps,

le remplissent d'un fluide moins pesant que

* Le docteur Bloch, de Berlin.

• Voyez le Discours sur la nature des poissons.

l'eau , et augmentent leur légèreté spécifique.

Ils compriment, au contraire, le sac de leur

péritoine, lorsqu'ils veulent descendre avec

plus de facilité dans les profondeurs de l'Océan;

et la partie inférieure de leur corps est pour ces

cartilagineux une seconde vessie natatoire, plus

puissante même peut-être que leur véritable

vessie aérienne, quoique cette dernière soit

assez étendue , relativement à la grandeur de

l'animal.

Les tétrodons s'enflent aussi et s'arrondis-

sent, lorsqu'ils veulent résistera une attaque;

et ils se boursouflent ainsi non-seulement pour

opposer à leurs ennemis un volume plus grand

et plus embarrassant, mais encore parce que,

dans cet état de tension des téguments, les

aiguillons qui garnissent la peau sont aussi

saillants et aussi dressés qu'ils peuvent l'être.

Le perroquet, le premier de ces tétrodons

que nous ayons à examiner, a été nommé ainsi,

à cause de la forme de ses mâchoires, dont la

supérieure est plus avancée que l'inférieure , et

qui ont avec le bec des oiseaux appelés perro-

quets, plus de ressemblance encore que celles

des autres cartilagineux de la même famille.

Lorsque ce poisson n'est pas gonflé, il a le

corps allongé comme presque tous les tétrodons

vus dans ce même état de moindre extension.

Les yeux sont gros; et au-devant de chacun de

ces organes, est une narine fermée par une

membrane, aux deux bouts de laquelle on voit

une ouverture que le perroquet peut clore rà vo-

lonté , en étendant cette môme membrane ou

pellicule.

L'orifice des branchies est étroit, un peu en

croissant, placé verticalement, et situé, de

chaque côté, au-devant de la nageoire pecto-

rale, qui est arrondie, et souvent aussi éloi-

gnée de l'extrémité du museau que de la na-

geoire de l'anus. Cette dernière et celle du dos

sont presque au-dessus l'une de l'autre, et pré-

sentent à peu près la même surface et la même

figure. La nageoire de la queue est arrondie ; et

comme aucune couverture épaisse ou solide

ne gêne dans le perroquet , ni dans les autres

tétrodons, le mouvement de la queue et de sa

nageoire, et que d'ailleurs ils peuvent s'élever

avec facilité au milieu de l'eau , on peut croire

que ces animaux, n'ayant besoin, en quelque

sorte , d'employer leur force que pour s'avan-

cer, jouissent de la faculté de nager avec vi-

tesse.
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C'est dans l'Inde qu'habite ce cartilagineux

,

dont la partie supérieure est communément
brune avec des taches blanches et de diverses

figures , et dont les côtés sont blancs avec des

bandes irrégulières, longitudinales, et de cou-

leurs foncées.

Des aiguillons revêtent la peau du ventre, et

sont renfermes presque en entier dans des espè-

ces de petits enfoncements, qui disparaissent

lorsque l'animal se gonfle et que la peau est

tendue '.

LE TÉTRODON ÉTOILE \

Tetraodon cinereus, Commers. Lacep.

Nous avons trouvé la descriptionde ce cartila-

gineux dans les écrits de Commerson, qui l'a-

vait vu parmi d'autres poissons apportés au

marché de 1 ile M<iurice, auprès de l'Ile-de-

france. Ce voyageur compare la grandeur que

présente le tétrodon étoile, lorsqu'il est aussi

gonflé qu'il puisse l'être , à celle d'un ballon à

jouer, dont ce cartilagineux montrerait assez

exactement la figure, sans sa queue, qui est

plus ou moins prolongée. Cet animal est grisâ-

tre, mais d'une couleur plus sombre sur le dos,

lequel est semé, ainsi que la queue, de taches

petites, presque rondes ettrès-rapprochées. La
partie inférieure du corps est d'une couleur

plus claire et sans taches , excepté auprès de

l'anus, ou l'on voit une espèce d'anneau coloré,

et d'un noir très-foncé.

L'ensemble du poisson est hérissé de piquants

roides, et d'une ou deux lignes de longueur.

Ceux qui s )nt sur le dos sont les plus courts et

tournés en arrière; les autres sont droits, au

moins lorsque le ventre est entlé, et attachés

par une base étoilée à cinq ou six rayons. Nous
verrons une base analogue retenir les piquants

de plusieurs autres poissons, et particulière-

ment de la plupart de ceux auxquels le nom de

Diodon a été donné. Au reste, ces piquants

tiennent lieu , sur l'étoile, ainsi que sur le plus

grand nombre d'autres tétrodons, d'écaillés

proprement dites.

La mâchoire supérieure est un peu plus avan-

cée que l'inférieure. Les deux dents qui garnis-

sent chacune de ces mâchoires, sont blanches,

* On compte aux nageoires pectorales ^^ rayons, \ celle da
dos 6, à celle de l'anus 6, à celle de l:i queue 9.

* • Tetraodon cinereus, nigro guUatus, hispidus setis è bail

« stellala esorli». • Commerson, manuscrits déjà citéi.

larges , à bords incisifs , et attachées de très,

près l'une à l'autre, sur le devant du museau
Les yeux, séparés par un intervalle un peu

déprimé, sont situés de manière à regarder

avec plus de facilité en haut que par côté.

On n'aperçoit pas de ligne latérale.

La nageoire du dos , arrondie par le bout, et

plus haute que large , est attachée à un appen-

dice qui la fait paraître comme pédonculée'.

La caudale est arrondie; et la partie de la

queue, qui l'avoisine, est dénuée de piquants.

L'individu observé par Commerson avait

treize pouces de longueur. Il pesait à peu près

deux livres.

LE TÉTRODON POINTILLÉ ^

Tetraodon punctulatus, Lacep.

C'est encore d'après les manuscrits de l'infa-

tigable Commerson
,
que nous donnons la des-

cription de ce cartilagineux, dont un individu

avait été remis à ce naturaliste par son ami

Deschamps.

Ce tétrodon est conformé comme l'étoile dans

presque toutes ses parties; il a particulièrement

sa mâchoire supérieure plus avancée que celle

de dessous, et la base de ses piquants étoilée,

comme le cartilagineux décrit dans l'article pré-

cédent. Mais ses couleurs ne sont pas les mê-

mes que celles de l'étoile. Il a, en eftèt, non-

seulement de petits points noirs semés sur la

partie supérieure de son corps
,
qui est brune

,

mais encore des taches plus grandes , irrégu-

lières , et d'un noir plus foncé , sur la partie

inférieure, qui est blanchâtre. Ses nageoires

pectorales présentent, à leur base, une laie

large et noire, et sont livides et sans taches sur

tout le reste de leur surface. D'ailleurs, la na-

geoire dorsale est très-étroite, presque linéaire,

ne montre aucun rayon distinct, et ce dernier

caractère sufiit, ainsi que l'a pensé Comme»
son

,
pour le séparer de l'étoile ^

' Aux nageoires pectorilcs M rayons, à celle du dos <0,i

celle (le l'imus 10 à celle de la queue 9.

' « Tetrjodon liispidus. pnnctis in d tso, s,\Mk in ventre

« defluftitilius otris, pinnà dursi lineari spurià. «CouiiuersoD,

ru lUUSLTiis déjà cites.

' Alix nag.>i-ires pectorales 20 rayons, à celle de la queu^
qui est arrondie, 9.



DES POISSONS.

LE TÉTRODON SANS-TACHE.

Tétraodon immaculatus, Cuv. *.
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Ce poisson a la mâchoire supérieure plus

avancée que l'inférieure; et il diffère des té-

trodons
,
qui ont également la mâchoire d'en

bas moins avancée que celle d'en haut
,
par la

place et les dimensions de ses yeux
,
qui sont

petits et très-rapprochés du hout du museau,

et par sa couleur, qui est plus claire sur le ven-

tre, et à l'extrémité des nageoires pectorales,

que sur le reste du corps, mais qui ne présente

absolument aucune tache. Presque toute la sur-

face de l'animal est d'ailleurs hérissée de petits

piquants. C'est dans les dessins de Commerson

que nous avons trouvé la figure de ce cartilagi-

neux.

LE TÉTRODON HÉRISSÉ 2.

Tétraodon hispidus, Liiio., Gmcl., Lacep., Cuv. =.

Ce n'est pas seulement dans les mers de l'Inde

qu'habite ce tétrodon ; il vit aussi dans la Mé-

diterranée, où on le trouve particulièrement

auprès des côtes septentrionales de l'Afrique, et

où il se tient quelquefois dans l'embouchure du

Nil, et des autres rivières dont les eaux des-

cendent des montagnes plus ou moins voisines

de ces rivages africains. Aussi les anciens l'ont-

ils connu ; et Pline eu a parlé en lui donnant le

nom d'Orbis. il mérite, en effet, cette dénomi-

nation, qui lui a été conservée par plusieurs au-

teurs ; il la justifie du moins par sa forme, plus

que la plupart des autres tétrodons , lorsqu'en

se gonflant il s'est donné toute l'extension dont

il est susceptible. Dans cet état d'enflure, il res-

* Ce poisson est rangé par AI. Cuvier parmi les létrodons à

tête courie , a corps rude et sans taches. Reg. anim., t. II,

p. 368. D.

' Pesci' co/omôo, dans plus, endroits d'Italie. — Flascop-

saro, d.ins plus, contrées du Levant.— Lagerstr. Cliin. 2'>. —
fl Ostracion tctraoïlon s^ihaericus, aculeis uiidiqiie exigiiis. »

Artedi, g'-n. 08, syn. 83. — « Ostracion ni.icuosus, acideis

• uudiqne densis exigiiis. » Id., gen. 38, syn. 85, n. \j. —
Quatie-dints liéiisié, Dnuljentdn.Enc. nu th. — Id. Bnniia-

terre, pi de l'Eue, méih.— Fiatcopiaro, Rondelet, Hist.des

poissons, part. I, 1. 13, c. i. — Orbii, Plin., Hist. mundi,
I. 32 , c. 2. — Orbis piimus Hondeletii , Willughby, p. \ is.

— FUt6C0p.sari, orbis, orrliin, Bélon, Voy. 1. 2. c 32. — Isi-

dor. Hisp. 1. 12, 0.6. — Salv., fol. 208, b, adiconem, et 209.
— JoDstun , lib. 2. tab 2, c. 3; tab. 24, n. 9. — Orbis viilga-

ris, Chaileton . Onoiiia.'it., p. 134. — Orbis , \eïorcliis, Ges-
ner, p. 631, 7ii.— Orbis species ex Gesnero, Alilrov., lib i

cap. 15, p. 334. — Ti'trodon hispidus, flascopsaro, Bloch
pi. 142.

* De la division des Tétrodons à tète courte, à corps rude et

à taches pâles de M. Cuvier, Reg. anim., t. II, p. 368. D.

semble d'autant plus à un globe, que la dilata-

tion s'étend au-dessous de la queue, presque jus-

qu'à l'extrémité de cette partie, et que l'on n'au-

rait besoin de retrancher de l'animal qu'une

très-petite portion de son museau et sa nageoire

caudale, pour en faire une véritable boule. Aussi

Pline a-t-il dit que ce poisson était , en quelque

sorte , composé d'une tête sans corps; mais,

comme l'ont observé Rondelet et d'autres au-

teurs, on devrait plutôt le croire formé d'un

ventre sans tète, puisque c'est sa partie infé-

rieure qui, en se remplissant d'un fluide quel-

conque, lui donne son grand volume et son ar-

rondissement.

Sa mâcly)ire inférieure est plus avancée que

la supérieure, et la surface de tout son corps est

parsemée de très-petits piquants.

Sa couleur est foncée sur le dos , et très-claire

sur les côtés, ainsi que sous le ventre. Mais ces

deux nuances sont séparées l'une de l'autre par

une ligne très-sinueuse, de manière que la teinte

brune descend de chaque côté au milieu de la

teinte blanchâtre
,
par quatre bandes transver-

sales plus ou moins larges, longues et irrégu-

lières.

Nous avons trouvé, dans les dessins de Com-

merson , une figure du hérissé
,
qui a été faite

d'après nature , et que nous avons fait graver.

Le dessus du corps y parait parsemé de taches

très-petites
,
.rondes , blanches et disposées en

quinconce. Nous ignoi'ons si ces taches blan-

ches sont le signe d'une variété d'âge, de pays,

ou de sexe, ou si, dans les divers dessins et les

descriptions que l'on a donnés du hérissé, on a

oublié ces taches , uniquement par une suite de

l'altération des individus qui ont été décrits

ou figurés.

Les nageoires pectorales se terminent en crois-

sant; celles de l'anus et du dos sont très-peti-

tes; celle de la queue est arrondie *.

Le tétrodon hérissé n'est pas bon à manger
;

il renferme trop de parties susceptibles d'ex-

tension, et trop peu de portions charnues. Dans

plusieurs contrées voisines des bords de la

Méditerranée, ou des rivages des autres mers

dans lesquelles habite ce cartilagineux, on l'a

souvent fait sécher avec soin dans son état

de gonflement; on l'a rempli de matières légè-

res, pour conserver sa rondeur ; on l'a suspendu

autour des temples et d'autres édifices, à la

1 Ait. nageoires pectorales 17 rayons, à celle du dos 9, à

celle de l'anus 10, à celle de la queue 10.
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place de girouettes: et, en effet, la queue d'un

hérissé ainsi préparé et rendu très-mobile a dû

toujours se tourner vers le point de l'horizon

,

opposé à la direction du vent.

Letétrodon hérissé vivant au milieu des eaux

salées de la Méditerranée, on ne sera pas étonné

qu'on ait reconnu des individus de cette espèce

parmi les poissons pétrifiés que l'on trouve en si

grand nombre dans le mont lîoica près de Vé-
rone, et dont on a commencé de publier la des-

cription dans un très-bel ouvrage, déjà cité dans

cette histoire , et entrepris par le comte Gazola,

ainsi que par d'autres savants physiciens de

cette ville italienne '.

LE TÉTRODOxN MOUCHETÉ ^

Tetraodoa Commersonii, Schn., Russel., Cuv.'.

Dans les divers enfoncements que présen-

tent les côtes des îles Pralin, ce poisson a été ob-

servé par le' voyageur Commerson, qui l'a dé-

crit avec beaucoup de soin. Ce naturaliste a

comparé la grosseur de cet animal dans son

état de gonflement , à la tète d'un enfant qui

vient de naitre. Comme le hérissé , ce tétrodon

a sa surface garnie, dans toutes ses parties, de

petites pointes longues d'une ligne ou deux, et

sa mâchoire inférieure plus avancée que la supé-

rieure. Mais il diffère du hérissé par la dispo-

sition et les nuances de ses couleurs. Il est d'un

brun sale par-dessus , et blanchâtre par-des-

sous. De petites taches noires sont répandues

sans ordre et avec profusion sur le dos, sur les

côtés, et sur la nageoire de la queue. Les na-

geoires pectorales sont d'un jaune rougeàtre;

celle de l'anus, et l'extrémité de celle du dos,

sont jaunâtres ; et l'on voit une teinte livide au-

tour des yeux , et de l'ouverture de la bouche.

La langue est comme une masse informe,

cartilagineuse, blanchâtre, et un peu arrondie.

L'iris présente les couleurs de l'or et de l'ai*-

gent

Lfcs branchies ne sont de chaque côté qu'au

nombre de trois, et chacune est composée de

deux rangs de filaments. Ce nombre de bran-

* IchthyMlitholosi.i veroncnsis. pars 2, tab. 8, fig. 3.

*f Tetraodon hispidus siipernè fuscus , deorsum exalbidiis,

« guttis niijris toio corpon tcmere inspersis, ore et ociilis

« squ.ilidè liveniibu3. » Coinmerson, manuscrits dpjà cités

* Placé par M. Cuvier dans la divisiou des Télioduns a tète

courte, à corps rude et à taches noires. Reg. anim., t. II.

chies
,
que l'on retrouve dans les autres tétro-

dons , suffirait pour séparer le genre de ces

poissons d'avec celui des ostracions
,
qui en

ont quatre de chaque côté.

Les nageoires pectorales sont arrondies, ainsi

que celle de la queue, au lieu d'être en demi-

cercle comme celles du hérissé '.

Le moucheté fait entendre , lorsqu'on veut le

saisir, un petit bruit semblable à celui que pro-

duisent lesbalistes et les ostracions : plus on U

manie, plus il se gonfle; et plus il cherche, en

accroissant ainsi son volume , à se défondre con-

tre la main qui le touche et qui l'inquieîe.

LE TETRODON HONCKENIEN \

Tetraodon Iloiickeaii, Bl., Linn., Grnel., Cuv.».

Ce tétrodon a la mâchoire de dessus moins

avancée que celle de dessous, comme le hérissé

et le moucheté: mais au lieu d'avoir de petits

piquants sur tout son corps, il n'en montre que

sur son ventre et sur ses côtés. Il a d'ailleurs

une ligne latérale très-marquée, l'ouverture de

la bouche très- grande, le front large, et les

yeux petits.

On voit sur son dos des taches jaunes et

d'autres bleues: les nageoires sont brunâtres,

mais celles de la poitrine sont bordées de bleu^.

Ce poisson se trouve dans la mer du Japon.

M. Honckeny a envoyé dans le temps un indi-

vidu de cette espèce au docteur Bloch ; et de

là vient le nom qu'a donné à ce cartilagineux

le naturaliste de Berlin
,
qui l'a décrit et fait

graver.

Nous avons vu que l'on avait trouvé
,
parmi

les poissons pétrifiés du mont Bolca près de Vé-

rone, le tétrodon hérissé, qui ^1t dans la Médi-

terranée; il est bien plus utile pour les progrès

de la géologie, de savoir qu'on a découvert

aussi, parmi ces monuments des catastrophes

du globe, et des bouleversements produits par

le feu et par l'eau dans la partie de l'Italie voi-

sine des Alpes, des restes pétrifiés du tétrodon

honckéuien, que l'on n'a péché jusqu'à présent

' Av.x nage(>ires pectorales 17 rayons, à celle du do3 iC, j

celle de l'aiins lO, à celle de la qneiie 10.

' « Qiiatn-ilenls ti^^ré, » Bonnaierrp, pi. de KKiic inéth.

» De la divisio.i des Tétrodoiis à tctccuurle. à corps rude,

à taches pâles et à fîmes seulement lisses, a^ ec df s tcataculel

latéraux. Cuv., Heg anim., t. II. p. 3i9. D.

* Aux niseoires pec orales S '« rayons, à la dorsale 8, à celU

de l'anus 7, à celle de la queue, qui est arroudie, 7.
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que près des rivages du Japon, vers l'extrémité

orientale de l'Asie, et non loin des mers vérita-

blement équatoriales '.

LE TÉTRODON LAGOGÉPHALE ».

Tetraodon lagocephalus, Lacep.,Cuv.'.

Parvenus au second sous-genre destétrodons,

nous n'avons maintenant à examiner parmi ces

cartilagineux que ceux dont les deux mâchoires

sont également avancées.

Le lagocéphale a les côtés et le dessous du

corps garnis de piquants, dont la base se divise

en trois racines ou en trois rayons. Ce caractère,

qui le sépare de tous les poissons renfermés dans

le sous-genre dont il fait partie, le i approche de

l'étoile, dont il diffère cependant par un très-

grand nombre de traits, et particulièrement par

l'égal avancement de ses deux mâchoires, l'ab-

sence de toute espèce de pointes sur son dos, le

nombre des rayons de ses nageoires, la distri-

"bution de ses couleurs, et même par les racines

ou rayons de ses piquants inférieurs ou laté-

raux
,
qui n'ont que trois de ces rayons ou ra-

cines, tandis qu'il y en a cinq ou six à la base

des pointes de l'étoile. Au reste, cette division

en trois, de la base des petits dards du lagocé-

phale , lui a fait donner, par quelques natura-

listes, le nom à^Étoile
,
qui m'a paru convenir

bien mieux au tétrodon que nous avons, en

effet, décrit sous cette dénomination
,
puisque,

dans ce dernier, la base des aiguillons est parta-

gée en cinq ou six prolongations, et par consé-

quent bien plus rayonnante, bien plus stellaire.

Le lagocéphale a ses piquants étoiles disposés

en rangées longitudinales, un peu courbées vers

le bas, et ordinairement au nombre de vingt.

Le dessus du corps est jaune avec des bandes

brunes et transversales; le ventre est blanc avec

des taches rondes et brunes *.

* Tetraod n Honckenii, Ichthyolithologia Tcronensis,

pars 2, tab. 8. fig. 2.

* Quatie-dcnis hlanc, Daubenton, Enc. méth. — Id. Bon-

naterre, pi. del'Enc. méth. — Mus. ad. fr. 1, p. 59. — Araœ

nit. acad. \, p. 310, fig. i.— t Ostracion cathetoplateooblon

• gus, ventre tantùraaculeatoetsubrotundo.iArtedi.sen.."58

syn. 8fi. — Gronov., mus. 1, n. 120, Zoopli.. «83. — Séba

mus. 3, tab. 23. fig. 5. — Willughby, Ichth., p. r<i, tab. 3

fig. 2. — Rai.pisc, p. ^^- — A'«n, fta-srasi-e, Valent, pisc

Amb., fig. 19. p 353, n. 19. — t Tétrodon lagocephalus, orbe

« étoile, » Bloch.pl. (40.

» De la divi.sion des Tétroilons à tête oblongue, à dos lisse

et ventre rude. Cuv., Reg. anim., t. Il, p. 3fi9. D.

* Auï nageoires pector.des (5 rayons, à celle du dos i2, à

celle de l'auus tO. à celle de la queue <0.

On trouve le lagocéphale non-seulement danis

l'Inde et auprès des côtes de la Jamaïque, mais
encore dans le Nil ; ce qui doit faire présumer
qu'on pourrait le pêcher dans la Méditerranée,

auprès des rivages de l'Afrique.

LE TÉTRODON RAYÉ %
Tetraodon lineatus, Liaii., Gmel., Cuv. ».

LE TÉTRODON CROISSANT %
Tetraodoa ocellatus, Lina., Gmel., Cuv. *.

LE TÉTRODON MAL -ARMÉ ^
Tetraodon lœTigatus Linn., Gmel., Cuv. i

ET LE TÉTRODON SPENGLÉRIEN ^

Tetraodon Speugleri, Linn., Gmel., Cuv.'*.

Ces quatre tétrodons se ressemblent par un

trop grand nombre de traits
,
pour que nous

n'ayons pas dû présenter ensemble leurs quatre

images, afin qu'on puisse les mieux comparer,

et les distinguer plus facilement l'une de

l'autre.

Le rayé se trouve dans le Nil.

Depuis la tête jusqu'au milieu du corps, il est

hérissé de piquants extrêmement courts, tour-

nés vers la queue, et qui occasionnent des dé-

mangeaisons et d'autres accidents assez analo-

gues à ceux que l'on éprouve lorsqu'on a touché

des orties
,
pour qu'on ait regardé cet animal

< Mus. ad. fr. 2 , p. 55 , *. — Qualre-dents rayé, Dauben-

ton, Enc. uiédi. — Id. Bonnaterre, |il. de 1 Enc. mélh.— Te-

traodon fahaca, Hasselquist., Iter, etc., 400. — Tetraodon

lineatus. Forskael, Faun. arab., p. 76. n. 114. — « Tetraodon

t lineatus, tétrodon rayé, • Blocli, pi. Ul.
' Placé par M. Guvier dans la division des Tétrodons à tcte

courlt-, à corps rude et à bandes noires. Cuv., Reg. anim., t. II.

p. 368. 11.

» t Tétrodon fasclâ humerali ocellatâ, » Mus. ad. fr. 2, p. SS.

— It. scan. 260. —« Diodon ocellatus, kai po-y, » Osheck,

Iter, etc.,22fi. — « Telrai)don ocellatus, té.rodon croissant, »

Bloch, pi. 443. —Fu-rube. Kaempfer, Jap. 1, p. 132. — Seba

mus. 5, tab. 23, fig. 7 et 8. - Rmnph., Amb. 49. - Quatre-

dents petit monde, Daubenton. Enc. niélh.— Id. Bonnaterre,

pi. de lEnc. mt th. — Orbis asper maculosus, Willughby,

p. 137. —Rai. p. 43.

De la division des Tétrodons à tête courte . a taches pales

et flancs lisses sans tentacules latéraux. Cuv., Reg.anira.. t. II,

p. 369. D.
5 Qualre-dents lisse, Bonnaterre. pi. de l'Enc. meth.

• De la division des Tétrodons à tèie ciblongue, à dos et

flancs lisses, le ventre seul étant rude. Cuv., Reg anim., t. II,

p. 3G9. D.
,

I Quatre-dents penton, Bonnaterre, pi. de 1 Enc. mettt.—

f Tetraodon Speugleri, penton de mer, » Bloch. pi. 144.

« riacé par M.Cuvier parmi les Tétrodons à tète courte

corps rude, flancs lisses et taches pâles. D.
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comme venimeux. Depuis le milieu du corps

jusqu'à rextréraité de la queue , la partie infé-

rieure du rayé ne présente que de petits creux

qui le font paraître pointillé. Au-devant de cha-

que œil est un tubercule terminé à son sommet

par deux lilaments très-courts ; les deux tuber-

cules se touchent '
. La ligne latérale passe au-

dessous de l'œil, descend ensuite, se relève, et

s'étend enfin presque directement jusqu'à la na-

geoire caudale.

Le rayé est, par-dessus, d'un vert bleuâtre;

par-dessous, d'un jaune roux; sur les côtés,

d'un bleuâtre foncé; et, sur ce fond, on voit

régner longitudinalement et de chaque côté

quatre raies brunes et blanchâtres, dont les

deux supérieures sont courbes , et dont la troi-

sième se partage en deux.

Le croissant vit en Egypte comme le rayé ;

mais il habite aussi en Asie, et particulièrement

dans les eaux de la Chine et dans celles du .la-

pon. 11 est regardé , dans toutes les contrées ou

on le pêche, comme une nourriture très-dan-

gereuse, lorsqu'il n'a pas été vidé avec un très-

grand soin. La qualité funeste qu'on lui attri-

bue vient peut-être le plus souvent de la nature

des aliments qu'il préfère, et qui, salutaires

pour ce poisson, sont très -malfaisants pour

d'autres animaux, et surtout pour l'homme;

mais il se pourrait qu'une longue habitude de

convertir en sa propre substance des aliments

nuisibles fit contracter à la chair même du

croissant, ou aux sucs renfermés dans l'inté-

rieur de son corps, des propriétés vénéneuses.

Cette (jualité délétère du croissant est reconnue

depuis plusieurs siècles au Japon et en Egypte,

où la superstition a fait croire pendant long-

temps que l'espèce entière de ce tétrodon avait

été condamnée a renfermer ainsi un poison actif,

parce que des individus de cette même espèce

avaient autrefois dévoré le corps d'un Pharaon

tombé dans le Nil. Au reste, le venin que ren-

ferme le croissant, à quelque cause qu'il faille

le rapporter, est très-puissant, au moins dans

le Japon, puisque, suivant Osbeck, cet animal

peut y donner la mort, dans deux heures, à

ceux qui s'en nourrissent '^. Aussi les soldats de

• Le rayé a aux nageoires pectorales 19 r.iyons, à celle du

doe <2 , à celle de l'anus. 9, à celle de la queue , qui est arron-

die, 'ii.

* Suivant Rumiihius , l'anlidote du poison contenu dans le

tétrodon crnissant est la plante à laquelle il a donné le nom
de rex umoris.

cette contrée orientale , et tous ceux de ses h»
bitants sur lesquels ou peut exercer une sur

veillance exacte, ont-ils reçu une défense rigou-

reuse de manger du tétrodon croissant.

Mais si l'on doit redouter de se nourrir de ce

cartilagineux, on doit aimer à le voir, à cause

de la beauté de ses couleurs. Le dessous de son

corps est blanc ; ses nageoires sont jaunâtres
;

sa partie supérieure est d'un vert foncé; et sur

son dos ou voit une tache , et au-devant de la

tache une bande transversale , large , et en

croissant , toutes les deux noires et bordées de

jaune.

Il n'y a de piquants que sur la partie infé-

rieure du corps. La ligne latérale commence au-

devant de l'œil, passe au-dessous de cet organe,

se relève ensuite, et s'étend jusqu'à la nageoire

caudale, en suivant, à peu près, la courbure du
dos \
Le mal-armé a été observé dans la Caroline,

où il parvient à une grandeur assez considé-

rable. Il n'a d'aiguillons que depuis le museau

jusque vers les nageoires pectorales : il est or-

dinairement bleuâtre par-dessus , et blanc par-

dessous ; et ce qui sert à le distinguer des autres

tétrodons, c'est principalement la double ligne

latérale qu'il a de chaque côté ^

Quaut au spenglérien, qui vit dans les Indes,

et auquel le docteur Bloch a donné le nom de

M. Spengler de Copenhague, qui lui avait en-

voyé un individu de cette espèce , il se fait re-

marquer par deux ou trois rangées longitudi-

nales de filaments ou barbillons, que l'on voit

de chaque côté de son corps , indépendamment

des aiguillons dont son ventre est hérissé. Sa

partie supérieure est d'ailleurs rougeâtre, avec

plusieurs taches d'un brun foncé; et sa partie

inférieure, d'une blancheur qui n'est commu-

nément variée par aucune autre nuance ^.

* Le croissant a aux nageoires pectorales 18 rayons, à celle

du dos )3, à Cl lie de Tanus 12, à celle de la queue, qui est ar-

rondie, 8.

- Le mal-armé a aux nageoires picturales 18 rayons . à la

iia-eoin- itois le M, a celle de l'auus \2, a celle de la queue,

qui et un peu festonnée, W.
» Aux nageoires pectorales du tétrodon speiiglérien 15

rayons, à celle ciu (los8, àcelle de l'aiius6, à celle de la queue,

qui est arrondie, 8.
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LE TÉTRODON ALLONGE»,

Oflhagoriscus oblongus, Cuv. '. Tetraodon oblongus,

Linn,, Gmel., Laccp.

LE TÉTRODON MUSEAU-ALLONGÉ \

Tetraodon rostratus, Linn., Gmel., Guy. *.

Ces deuK tétrodons habitent dans les Indes.

Le premier a tiré son nom de la forme de son

corps, qui est beaucoup plus allongé que haut,

et d'ailleurs cylindrique. Ce poisson présente de

plus deux lignes latérales de chaque côté. La
' supérieure part au-dessus de l'œil, se baisse, se

contourne, se relève, et suit à peu près la cour-

bure du dos jusqu'à la nageoire caudale. La se-

conde commence auprès de la mâchoire d'en

bas , et suit assez régulièrement le contour de

la partie inférieure du corps jusqu'à la nageoire

de la queue, excepté auprès de la nageoire

pectorale, où elle se relève et forme un petit

angle.

L'ouverture des narines est double; une

pointe très-sensible et triangulaire est attachée

à l'opercule des branchies, et tournée vers la

queue; le dessus du corps offre des bandes

transversales brunes , variables dans leur nom-

bre; les côtés sont argentés , les nageoires jau-

nâtres ; et de petits piquants hérissent presque

toute la surface du poisson ^.

Le museau-allongé n'a de petits aiguillons

que sur le dos, et sur le devant du ventre. Il

est gris par-dessus, et blanc par-dessous; les

nageoires sont jaunâtres, surtout les pectorales

,

qui sont courtes et larges ; on voit autour des

yeux des taches brunes disposées en rayons. Il

n'y a qu'une ouverture à chaque narine ; on

n'aperçoit pas de ligne latérale; et les mâ-

choires sont en forme de petit cylindre et très-

allongées ^.

« f Tetrandnn oblongus, maxillis aequalibus ; hérisson

t oblonjî » lîloch, pi. 146, fis;. 1. — Qualre-dents hérisaun

oblong. Bonnalerre, pi. del'Enc. méth.
' Uu gime Mule (Orihayoriscus). Ciiv., Reg anim., t. lï.

p. 370. D.

• t TetiModon ro^ratus , tétiodon à bec . > Bloch , pi. i \6

fig. 2.— Qtiatie-dents héiisson à bec, Bomiaterre, pi. de

t'Enc. méth.
• De la division des Tétrodons à dos caréné, Cuv,, Keg.

anim. t. Il, p 569. D.

» U y a aux iiaseoire* pectorales de l'allongé 16 rayons, à

la nageoire «losde r2,àcelle de l'anus H, à celle de la quene,

qui est aiTondie, 19.

• Le iiPUse.iii-allon!;é a aux nageoires pectorales 16 r.iyons,

à celle du dos 9, à celle de l'anus 8, à celle de la queue ,
qui

"st arrondie, 10.

r.

LE TÉTRODON PLUMIER *.

Tetraodon Plumieri, Cuv. *.

Ce tétrodon, dont la description n'a pas en-

core été publiée , est représenté dans les des-

sins sur vélin que renferme la collection du Mu-
séum d'histoire naturelle, et qui ont été faits

d'après ceux du naturaliste Plumier; et comme
ce n'est qu'à ce voyageur que nous devons la

connaissance de cet animal
,

j'ai donné à ce

poisson le nom de l'habile observateur qui en

a transmis la figure.

Lorsque le tétrodon plumier n'est pas gonflé,

son corps est assez allongé relativement à sa

hauteur. Au delà de sa tête, on voit une sorte

d'élévation pyramidale à quatre faces, jaune,

et recourbée en arrière
,
qui tient lieu, pour ainsi

dire, d'une première nageoire du dos.

Au-dessus de la nageoire de l'anus, qui est

de la même couleur, on voit d'ailleurs une na-

geoire dorsale qui est également jaune, aussi

bien que celle de la queue. Cette dernière est

arrondie , et présente deux bandes transversales

brunes.

L'iris est bleu ; le dessus du corps , brun et

lisse; le dessous blanchâtre, très-extensible, et

garni de très-petits piquants. Deux rangées lon-

gitudinales de taches d'un brun verdâtre ré-

gnent de chaque côté de l'animal, et ajoutent à

sa beauté.

LE TÉTRODON MÉLEAGRIS ''.

Tetraodon Meleagris, Lacep. '.

Commerson a laissé dans ses manuscrits une

description très-étendue de ce poisson
,
qu'il a

vu dans les mers de l'Asie, et auquel il a donné

le nom de Meleagris, à cause de la ressem-

blance des nuances et de la distribution des

couleurs de ce cartilagineux avec celles de la

pintade que l'on a désignée par la même déno-

mination. Ce tétrodon est en effet brun, avec

des taches innombrables, lenticulaires, blan-

' c Orbis minimus non aculeatus, > Plumier, dessins déjà

Cités,

2 ne la division des Tétrodons à tête courte à corps rude,

à fl.incs s< ulement lishcs et pourvus de tt-niacules latéraux.

Cuv,, Reg. anim.. t, U, p. ô69. D.

' c Tetraodon bruuneus, hispidulus. miculis lenticularibus

< albis undeqiiaque conspersus. » commerson, nidniiscrits

déjà cité».

4 Ce pi.isson paraît appartenir à la division des Tétrodons

à corps rude et à taclies pâles. D.

80
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ches, et distribuées sur la tête, le dos, les côtés,

le ventre, la queue, et même les nageoires. La

peau est d'ailleurs hérissée de très-petites poin-

tes un peu plus sensibles sur la tête.

Chi\quc narine n'a qu'un orifice. Les bran-

chies sont au nombre de trois de chaque côté
;

leur ouverture est en forme décroissant; leur

membrane mince et flottante est attachée au

bord antérieur de cette ouverture ; et les demi-

cercles solides qui les soutiennent sont dentelés

dans leur partie concave.

Ce poisson fait entendre le bruissement que

l'on a remarqué dans la plupart des cartilagineux

de son genre , d'une manière peut-être plus sen-

sible que ces derniers , au moins à proportion de

son volume'.

LE TÉTRODON ÉLECTRIQUES

Tetraodonelectricus. Linu.,Gmel., Paterson, Lacep.,

Cuv. '.

Les plus belles couleurs parent ce poisson. Il

est, en effet, brun sur le dos , jaune sur les cô-

tés, vert de mer en dessous ; ses migeoires sont

rousses ou vertes ; son iris est rouge ; et cet

agréable assortiment est relevé par des taches

rouges, vertes , blanches, et quelquefois d au-

tres nuances très-vives. Mais il est encore plus

remarquable par la propriété de faire éprouver

de fortes commotions à ceux qui veulent le sai-

sir. Cette qualité est une faculté véritablement

électrique que nous avons déjà vue dans la tor-

pille
,
que nous examinerons de nouveau dans

un gymnote , et que nous retrouverons encore

dans un silure, et peut-être même dans d'autres

poissons.

Ce cartilagineux habite au milieu des bancs

de corail creusés par la mer, et qui entourent

l'île Saint-Jean, près de celle de Comorre , dans

l'Océan indien. Lorsqu'il y a été péché, l'eau

était à la température de seize degrés du ther-

momètre auquel on donne le nom de Réaumur.

Il parvient au moins à la longueur de sept pou-

ces ; et c'est M. Paterson qui l'a décrit le pre-

mier.

' Aux nageoires pectorales t8 rayons, à celle du dos 10, à

celle de l'anus lO, à celle de la queue, qui est arrondie, 9.

» Guill. l'atcr on, Act. anglic.76, 2, p. 3S2, lab. (3.

• De la <JlVl^ion des Tétrodons à dos caréné de M. G. Cu-

vier. D.
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LE TÉTRODON GROSSE-TÊTE'.

Lacep. (EspèceTetniodon sceleraius, Linn., Gmel.

douteuse.
)

Voici encore un tétrodon très-aisé à distin-

guer des autres espèces de sa famille. Il en est,

en effet, séparé par la grosseur de sa tète,

beaucoup plus volumineuse à proportion des

dimensions du corps
,
que dans les autres car-

tilagineux de son genre. 11 devient très-grand

relativement à la longueur ordinaire de pres-

que tous les autres tétrodons ; il est quelquefois

long de deux pieds et demi. Il fait éprouver à

ceux qui en mangent les mêmes accidents qu'un

poison très-actif. Il se trouve dans les mers

chaudes de l'Amérique et dans la mer Pacifique,

et l'on en doit la connaissance au voyageur

Forster.

LE TÉTRODON LUNES

Orlhagoriscus Mola, Schneid., Cuv., Lacep.

lus Mola, Schneid.; Tetraodon Mola, Linn.

Cepha-

Gniel.

Ce poisson, un des plus remarquables par sa

forme , habite non-seulement dans la Méditer-

ranée, où on le trouve très-fréquemment, mais

encore dans l'Océan , où on le pêche à presque

toutes les latitudes, depuis le cap de Ronne-

Espérance jusque vers l'extrémité septentrio-

nale de la mer du Nord. Il est très-aisé de le

distinguer d'un très-grand nombre de poissons,

et particulièrement de ceux de son genre
,
par

l'aplatissement de son corps , si comprimé laté-

ralement, et ordinairement si arrondi dans le

contour vertical qu'aperçoivent ceux qui regar-

dent un de ses côtés
,
qu'on a comparé son en-

semble à un disque ; et voilà pourquoi le nom

* G. Forster, It. i, p. 405.

' Molle,d.ms plus, départ, méridionaux.— Meule.— Bout,

dans plus, contrées d'Espagne.— Mole bout.— Lune de mer,

Poisson d'argent, — Sun-fish, en anglais. — Quatre-

dénis hme, Daubrnton, Enc. niéth.— Id. Bonnalerre, pi. de

riiuc. niéth.— Mo/a, lune, Bloch, pi. 128.— Artedi, gen.61,

syn. 83, i.—Mola, Monti, Act. Bouou. 2, p. 2, p. 297, tab. 3,

fig. I. — Orlhraijoriscus, luna piscis , Gesn., Uist. aiiiin. 4,

p. 6-40. — Klumwfisch. Plancus, Piouiptuar. Ilanib. 18, p.»

tab. i, fig. \.—Short sun-fish, Fennant, Brit. Zool. 3. p. 102,

n. 2.— • Ostracioii callieloplaleus, subcunipressus, brevis,

1 latus, scaber, piunis dois! aniqne 1mceolaiis caudae proxi-

« mis. • Grouov.,Zooph., n. 486.— Orthragoi'isQis, Plin.,

1. ô2, c. 2 eHI.— Lune ou Mole , Boudelet, part. 1,1. 13.

c. 6—Mota. Salvian., fol. 133 et 134, a, ad icouem.— Jonst.

Thauniat., p. 419, 420, — Charleton , p. 129. — Willughby,

p. 151. — Rai, p. 51. — Lune de mer, Valmont de Boraare.

Dict. d'hist. md.— Sun-fish o/" rui/, Boi lase , Hist. nat. of

Cornwall, tab. 26, fig. 6.
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ûé Soleil iui a été doané, ainsi que celui de

Lune^ qui a été cepeudant plus généralement

adopté. Il a d'ailleurs , sur cette grande surface

presque circulaire que chaque côté présente,

cet éclat blanchâtre qui distingue la lumière de

la lune. En effet, si son dos est communément

d'une nuance très-foncée et presque noire, ses

côtés et son ventre brillent d'une couleur argen-

tine très-resplendissante , surtout lorsque le

tétrodon est exposé aux rayons du soleil. Mais

ce n'est pas seulement pendant le jour qu'il ré-

pand ainsi cet éclat argentin qu'il ne doit alors

qu'à la réflexion d'une clarté étrangère : pen-

dant la nuit il brille de sa propre lumière ; 11

montre, de même qu'un très-grand nombre de

poissons , et plus vivement que plusieurs de ces

animaux , une splendeur phosphorique qu'il

tient de la matière huileuse dont il est imprégné.

Cette splendeur parait d'autant plus vive que la

nuit est plus obscure ; et lorsque le poisson

lune est un peu éloigné de la surface de la mer,

la lumière qui émane de presque toutes les par-

ties de son corps , et qui est doucement modi-

fiée et rendue ondulante par les couches d'eau

qu'elle traverse, ressemble beaucoup à cette

clarté tremblante dont la lune remplit l'atmo-

sphère lorsqu'elle est un peu voilée par des

nuages légers. Ceux qui s'approchent, au milieu

de ténèbres épaisses , des rivages de la mer au-

près desquels nage le tétrodon dont nous nous

occupons, éprouvent souvent un moment de

surprise en jetant les yeux sur ce disque lumi-

neux , et en le prenant , sans y sojiger
,
pour

l'image de la lune, qu'ils cherchent cependant

en vain dans le ciel. Plusieurs individus de

cette espèce très-phosphorique , voguant assez

près les uns des autres, multiplient cette sorte

d'image; et les figures lumineuses, nombreu-

ses et très-mobiles que présentent ces poissons,

composent un spectacle d'autant plus étendu
,

que ces tétrodons peuvent être vus de très-

loin. Ils parviennent, en effet, à la longueur de

quatre mètres , ou un peu plus de douze pieds
;

et comme leur hauteur est à peu près égale à

leur longueur, on peut dire qu'ils peuvent mon-

trer de chaque côté une surface resplendissante

de plus de cent pieds carrés. On assure même
qu'en 1735 on prit, sur les côtes d'Irlande, un

tétrodon lune qui avait vingt-cinq pieds anglais

de longueur ' , et qui
,
par conséquent, parais-

' Hist. of Waterford, p. 271. — Borlase, Hist. nat. of

Cornwall, p. 967.

sait pendant la nuit com.me un disque lumineux

de plus de quatre cents pieds carrés de sur-

face.

Tout le monde sait que les objets opaques et

non resplendissants ne disparaissent pendant le

jour, et n'échappent à une bonne vue
,
qu'à peu

près à la distance de trois mille six cents fois

leur diamètre. Le tétrodon lune péché sur les

côtes d'Irlande aurait donc pu être aperçu
,

pendant le jour, à la distance au moins de qua-

torze mille toises, s'il avait été placé hors de

l'eau, de la manière la plus favorable. Mais,

pendant la nuit, dans quel éloignement bien

plus grand à proportion ne voit-on pas le corps

lumineux le plus petit I Cependant comme l'eau,

et surtout les vagues agitées de la mer, inter-

ceptent une très-grande quantité de rayons lu-

mineux, on ne doit voir de très-loin les plus

grands tétrodons lunes, malgré toute leur phos-

phorescence
,
que lorsqu'ils sont très-près de

la surface des mers , et que l'on est placé sur

des côtes ou d'autres points très-élevés, cette

double position ne laissant aux rayons de lu-

mière qui parlent de l'animal et aboutissent à

l'œil de 1 observateur, qu'un court trajet à faire

au travers des couches d'eau.

Lorsque le tétrodon lune est parvenu à de

grandes dimensions , lorsqu'il a atteint la lon-

gueur de plusieurs pieds, il pèse quelquefois

jusqu'à cinq cents livres; et on a pris, en effet,

auprès dePlymouth, il n'y a pas très-longtemps,

un poisson de cette espèce , dont le poids était

de cinq cents livres , ou près de vingt-cinq my-

riagrammes.

Les tétrodons lunes peuvent donc , relative-

ment à la grandeur, être placés à côté des car-

tilagineux dont les dimensions sont les plus

prolongées ; et comme leurs deux surfaces la-

térales sont très-étendues à proportion de leur

masse totale, on peut particulièrement les rap-

procher des grandes raies , dont le corps est

également comprimé de manière à présenter un

déploiement très-considérable, quoique dans un

sens différent. Mais s'ils offrent la longueur des

grands squales , s'ils les surpassent même en

hauteur, ils n'en ont reçu ni la force, ni la féro-

cité. Leurs muscles sont bien moins puissants

que ceux de ces squales très-allongés ; et leur

bouche, quoique garnie de quatre dents larges

et fortes, montre une ouverture trop petite,

pour qu'ils aient jamais pu contracter l'habi-
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tude de poursuivre un ennemi redoutable, et de

livrer des combats hasardeux '.

Les nageoires pectorales sont assez éloignées

de l'extrémité du museau , et leur mouvement

se fait de haut en bas, beaucoup plus que d avant

en arrière. Celle du dos et celle de l'anus sont

très-allongées , et composées de rayons très-

inégaux, dont les plus antérieurs sont les plus

longs. La nageoire de la queue peut être com-

parée à une bande étroite placée à la partie pos-

térieure de l'animal, que l'on serait tente de

regarder comme tronquée; et elle est étroite-

ment liée avec les nageoires du dos et de l'anus

par une membrane commune à ces trois or-

ganes, ce qui distingue particulièrement le lé-

trodon lune de tous les autres cartilagineux de

son genre ^.

La hauteur de ce poisson est presque égale à

sa longueur. Il est cependant dans cette espèce

une variété plusieurs fois observée, et dans la-

quelle la longueur est double de la hauteur '.

Lidépendamment de cette différence tres-no-

table dans les dimensions, cette viuiété présente

une petite bosse ou saillie au-dessus de ses

yeux, et à une distance plus ou moins grande

de l'extrémité du museau. Au reste, je me suis

assuré, par l'observation de plusieurs téfrodons

lunes, que des individus de l'espèce que nous

examinons présentaient différentes figures in-

termédiaires entre celle qui donne la hauteur

égale à la longueur, et celle qui produit une

longueur double de la hauteur.

Mais cette espèce ne varie pas seulement dans

sa forme, elle varie aussi dans ses couleurs ; et

nous avons trouvé, parmi les manuscrits de

Commerson, le dessin d'une lune, dont la lon-

gueur est presque double de la hauteur, qui n'a

pas cependant d'élévation particulière au-dessus

du museau, et qui, au lieu des nuances que

nous avons déjà exposées, est peinte de cou-

leurs disposées dans un ordre remarquable. Un
grand nombre de taches irrégulières, les unes

presque rondes , les autres allongées, sont dis-

tribuées sur chaque face latérale de l'animal, et

' Le pins graml diamètre de la bouche nVtait que «run

pouce et d.nii d.ins un imlividu long île trois pieds un pouce.

Note comraiiniqnt'e par- M. Cuvier.

^ Aux iiaseoircs prctoiales 12 dU ! 3 rayons, à celle du dos

1 1 on 2. à celle à- l'anus 1

1

, à celle lie la qiiciie 17 on l«.

' Teiraodon nwla iruncalus, Linnée, éd. de Gineiin. —
Retzlus . Nov. Act. Stockh. 6, 2, p. 1)6. — Plane. Promt.
Hainii. fS, t.ib. 1, lig. 2. — Monti, Acl. Bono;i. 2, p. 2, p. 297,

lab. 2, fig. (. - OOluntj .\un-/ish, Brit. Zoul. ô, p. 100, n. ^.

— Borlase. Hist. nat. of Coinwall, t.ib. 20, fig. 7.

s'y réunissent plusieurs ensemble de manière à

y former, surtout vers la tête et vers les na-

geoires pectorales, des bandelettes qui, serpen-

tant dans le sens de la longueur ou dans celui

de la largeur de la lune, se séparent en bande-

lettes plus petites, ou se rapprochent et se tou-

chent dans plusieurs endroits, et sont presque

toutes couvertes de petits points d'une couleur

très-foncée. Mais quelles que soient les cou-

leurs dont la lune soit peinte, sa peau est

épaisse, tenace, et revêtue le plus souvent de

tubercules assez sensibles pour donner un peu

de rudesse à ce tégument.

Immédiatement au-dessous de la peau pro-

prement dite, se trouve une couche assez con-

sidérable d'une substance qui a été très-bien

observée par mon confrère M. Cuvier, dans

une lune qu'il avait disséquée '. Cette matière

est d'une grande blancheur, assez semblable au

lard du cochon, mais plus compacte et plus ho-

mogène : lorsqu'on la presse, elle laisse échap-

per beaucoup d'eau limpide; elle se dessèche

sans se fondre, quand on l'expose à la chaleur;

et si on la fait bouillir dans l'eau, elle se ra-

mollit et se dissout en partie.

M. Cuvier a aussi vu dans la cavité de i'or-

hite de l'œil , et contre cet organe, un tissu re-

marquable, composé de vésicules, lesquelles

sont formées de membranes molles et peu dis-

tinctes, et sont remplies d'une substance sem-

blable à du blanc d'oeuf par la couleur et par

la consistance. Ce tissu a un très-grand nombre

de vaisseaux et de nerfs propres, et cède à la

moindre impression ^,

L'ouverture de la peau, au travers de la-

quelle on aperçoit en partie le globe de l'ail, n'a

ordinairement, dans son plus grand diamètre,

que la moitiéde celui de ce globe. Elleestgarnie

intérieurement dune sorte de membrane molle

et ridée; et autour de cette ouverture on dé-

couvre, immédiatement au-dessous de la peau,

un anneau charnu, derrière lequel l'anima' peut

retirer son œil, qui est alors caché par la mem-
brane ridée comme par une paupière.

L'on doit encore observer, dans l'organe de

la vue du tétrodon lune, deux parties qui ont

été très-bien décrites par M. Cuvier, ainsi qut

celles dont nous venons de parler. Première-

ment, on peut voir une glande rougeâtre, un

peu cylindrique, irrégulièrement placée autour

'-* Nùtfis manuscrites communiquées par M. Cuvier.
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du nerf optique , à l'endroit où il a déjà pénétré

dans le globe de l'œil, recouverte par la mem-

brane intérieure de cet organe, à laquelle le

nom de choroide a été donné, et tenant à la

membrane plus intérieure encore de ce même
organe par un très grand nombre de petits vais-

seaux blancs, qui serpentent de manière à for-

mer une sorte de réseau.

Secondement, il y a une espèce de poche ou

bourse conique, composée d'une membrane

très-mince, d'une couleur brune, et qui va de-

puis le nerf optique jusqu'au cristallin , en pa-

raissant occuper un sillon de l'humeur vitrée.

Au rpste, les nerfs optiques se croisent au-

dessous du cerveau, sans se confondre : le droit

passe au-dessus du gauche pour aller jusqu'à

l'œil ; et ils sont l'un et l'autre très-renflés , et

comme divisés en plusieurs filets, à l'endroit du

croisement.

La cavité du crâne est près de dix fois plus

grande qu'il ne faut pour contenir le cerveau.

Elle forme un triangle isocèle dont la pointe est

vers le museau , et dont les côtés sont courbés

irrégulièrement. A chaque angle de la base,

cette cavité s'agrandit pour renfermer l'organe

de l'ouïe.

Le diamètre de l'estomac n'est guère plus

grand que celui du reste du canal intestinal. Ses

membranes
, ainsi que celles du duodénum et

du rectum , sont fort épaisses ; et ce canal ali-

mentaire renferme souvent, ainsi que celui d un

très-grand nombre de poissons, une quantité

considérable de vers intestinaux de différentes

espèces.

Les reins sont situés dans la partie supé-

rieure de la cavité abdominale; ils se terminent

vers la tête par deux longs prolongements ; ces

prolongations sont reçues dans deux sinus de

la cavité de l'abdomen ; ces sinus sont séparés

l'un de l'autre par une cloison musculeuse,

nt ils s'étendent horizontalement jusqu'auprès

Jes yeux.

Le péritoine contient une grande quantité

â'eau salée et limpide
,
qui a beaucoup de rap-

ports avec celle que l'on trouve dans la cavité

abdominale des raies , des squales, des acipen-

sères et d'autres poissons cartilagineux ou os-

seux, et qui doit y parvenir au travers des mem-
branes assez perméables des intestins et d'autres

parties intérieures du tétrodon lune.

Le foie est très-grand ; il occupe presque la

moitié de la cavit'^ abdominale , et est situé dans

la partie supérieure de cette cavité, au-dessous

des reins. Il est d'ailleurs demi-sphérique

jaune, gras, mou, parsemé de vaisseaux san-

guins ; il ne parait pas divisé eu lobes; et ou le

dit assez bon à manger.

La chair de la lune n'est pas aussi agréable

au goût que le foie de cet animal; elle déplaît

non-seulement par sa nature, en quelque sorte

trop gluante et visqueuse, mais encore par

l'odeur assez mauvaise que répand le tétrodon

pendant sa vie, et qu'elle conseive souvent après

avoir été préparée; elle fournit, par la cuisson,

une quantité assez considérable d'huile bonne

à brûler, mais dont ou ne se sert presque pas

pour les aliments : aussi la lune est-elle peu re-

cherchée. Lorsqu'on veut la saisir, elle fait en-

tendre, de même que la plupart des tétrodons,

et plusieurs autres poissons osseux ou cartilagi-

neux, un bruissement très-marqué ; et comme
cette sorte de bruit est souvent assez grave

dans le tétrodon lune, on l'a compare au gro-

gnement du cochon; et voilà pourquoi la lune a

été nommée Porc, même dès le temps des an-

ciens Grecs.

TREIZIÈME GE>;PvE.

LES OVOÏDES '.

Le corps ovoïde ; les mâchoires osseuses, ovancces, et

divisées chacune en deux dents ; };vinl de nageoires

dudus, de la queue, ni de l'anus.

ESPECE.

L'Ovoïde fascé.

CVKACTERES.

Des bâti' les lil.irRhes,i?tiGit<'s,trans-

vci >ales , ut divisées à leur < xtré-

mité, (le manière à représenter
un Y.

L'OVOIDE FASCÉ =.

TetniodoQ iiueatus, Cuv. (mu!i!é); Ovuiu Commerso-

nii, ichn.

Nous avons cru devoir séparer de la famille

des tétrodons , et inscrire dans un genre parti-

culier ce poisson très-remarquable, non-seule-

ment par la forme de son corps
,
qui parait en-

core semblable à un œuf, lors même que son

ventre n'est pas gonflé, mais encore par le dé-

faut absolu de nageoires de la queue , du dos et

de l'anus II ne présente que deux nageoires

' Ce genre, fund.-^ sur un tétrodon dont les nageoires ds

dos, de la queue et de l'„nus avaient été enlevées
,
ne doit

pas être conservé. D.

' « Tetraoïlon ovitormis, pinnis t.intùm pectoralilus gau-

c dens, hispidulus , nii;er, nvulib aibis é orso ad vi;ntierJ

de«cendeuUbus. > Coramerson, manuscrits déjà cités.
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pectorales, aussi petites que les ailes d'une

mouche ordinaire, dans un individu d'un pouce

et demi de longueur , rapprochées du sommet

du museau , et composées de dix-huit rayons

très-deliés. C'est dans les manuscrits de Com-

mersou que nous avons trouvé la description

de cette espèce. Ce savant voyageur n'en avait

vu qu'un individu desséché : mais il avait réuni

à ses observations celles que lui avait commu-

niquées son ami Deschamps, habile chirurgien

de la marine, qui avait observé des ovoïdes

fascés dans toute leur intégrité.

Le fascé examiné par Commerson était al-

longé , mais arrondi dans tous ses contours

,

véritablement conformé comme un œuf, et te-

nant le milieu pour la grandeur entre un œuf

de poule et un œuf de pigeon. Son grand et son

petit diamètre étaient dans le rapport de trente-

un à vingt-six.

Non-seulement on ne voit pas, dans cette es-

pèce, de nageoire caudale, mais il n'y a pas

même d'apparence de queue proprement dite.

La tête est renfermée dans l'espèce de sphéri-

cité de l'ensemble de l'animal : le museau est

à peine proéminent; et on ne voit saillir que les

deux dents de chaque mâchoire, qui sont blan-

ches comme de l'ivoire, et semblables d'ailleurs

à celles des tétrodons.

Les yeux sont petits , allongés , éloignés du

bout du museau , et voilés par une membrane

transparente qui n'est qu'une continuation de

la peau de la tète.

L'on aperçoit les ouvertures des branchies au-

devant des nageoires pectorales. L'anus est,

suivant Deschamps, situé à l'extrémité du dos,

mais un peu dans la partie supérieure de l'ani-

mal; et la position de cette ouverture est par

conséquent absolument sans exemple dans la

classe entière des poissons.

Tout l'animal est d'un brun noirâtre ; ce fend

obscur relève des bandelettes blanches placées

en travers sur le ventre, disposées en demi-cer-

cles irréguliers au-dessous du museau, et divi-

sées vers le dos en deux branches , de manière

à imiter une fourche ou un Y.

La peau du fascé est d'ailleurs hérissée de

très-petits piquants, blancs sur les bandelettes,

et noirâtres sur les endroits foncés ; en les re-

gardant à la loupe, on s'aperçoit que leur base

est étoilée.

Le poisson que. nous décrivons habite dans

la mer des Indes.

QUATORZIÈME GENRE.

LES DIODONS.

Les mâchoires os^^cusrs, avancées, et chamne d'ur.e

seule pièce.

ESPiCES.

1.

Lb CiODON AT1^GA.

Le DlODON PLUMIEB.

Le Diodon iiolo-
CANTUE.

Lb Diodon tacdeté

Le Diodo^i onBE.

6.

Le Diodon mole.

CARACTÈRES.

Le corps allongé; drs |ji(iiinnts Irè»-

r.ipiiroi-tiés ie> uns de» autres; la

nageoire de la queue .iirondie.

Le ciir|)s allongé; point dr piquants
snr les côtés île la tétc, ([ui est

plus S'osse que la partir anté-
licuie du cor, S; la nageoire de la

que le arrondie.

r^e Corps allongé; d' s pi(iiiants très-

r pproclips les uns dr^ antr s ; la

nageoiie de la qMci:e fiuicliue.

Le cor|is un peu allongé; des pi-
qn.ints Irt-s-rapprocliéslcsunsdes
autres, et deux ou li(jis fois plus
longssnricdos (joesur le vcuirc;
la nageoire de la ipicur arnindic;
irois grandes taclies de cii.'Kjue

côté du corps, une tarlii-en forme
décroissant sur- la umiue.

Le corps sphériijue , ou presque
spliérique ; des piquants forts ,

courts, et clair-seniés.

Très-comprimé; dcmiovale; comme
tronqué par derrière.

LE DIODON ATINGA'.

Diodon Atinga, Linn., Gmel., Lacep. ; Diodon hystri,

Bloch; Diodon punctatus, Cuv.

Les diodons ont de très-grands rapports, dans

leur conformation et dans leurs habitudes, avec

les tétrodons et les ovoïdes : mais ils en diffé-

rent par la forme de leurs mâchoires osseuses,

dont chacune ne présente qu'une pièce ; et de là

vient le nom qu'on leur a donné, et qui désigne

qu'ils n'ont que deux dents, l'une en haut, et

l'autre en bas. Ils en diffèrent encore par la na-

ture de leurs piquants beaucoup plus longs,

beaucoup plus gros, beaucoup plus forts, que

ceux des tétrodons les mieux armés. Ces pi-

quants sont d'ailleurs très-mobiles, et répandus

' Nous devons prévenir qu'en rafiporfant anx différentes

espèces de poissons que nous décrivons dans cet ouvrage, !e

lexe. ou la figure publiés par différents auteurs, nous n'eu-

lemlons, en aucun manière, adopter l'opinion de ces écri-

vains relativement à Tapplication (luilsoiit pu faire de telle ou

telle de-cription ou de telle ou telle piancheciu'ils ont citées,

à l'animal dont ils se sontoccu|iés. Cet avertissement nous a

|)arii surtout écessaire au commencement de l'iiisloire des

diodons. — Dicton nlingn, Blocli , |»1. 125. — Denx-de.nts

ci)W)V«-('pinc,Bonnaterre. pl.del'Lnc. mctli., pi. 19, fig. 60.

— « Hérisson de mer. Diodon superne fiiscus, mai ulls lenti-

• cuiaribus nigris uni'ique inspersus , ventre albo idimacu-

« lato. • Commerson. mamif-criis déjà cités. —Deux-dents

lomiui -épine, Daubenlon , Ene. méih. — Browne, Jamaic,

p. 456, n. 4.-Séb. mus. -.. pi. 23, fig. 1 et 2 ; et pi. 2», lig. (0.

— Guamajdcu atinga, Marcgrav., Brasil.. pi. «68— WillB*

ghby , khih.. pi. l , 3 ; 1, 6 ; et 1, 7. — JonstOD, tab. 5. iig. «:

e: ta.ti.3U. fis. 5
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gur toute la surface de la plupart des diodons.

Cette dissémination, ce nombre, cette mobilité,

cette grandeur , ont fait regarder, avec raison

,

les diodons comme les analogues des porc-

épics et des hérissons, dans la classe des pois-

sons. La diversité de couleurs que montrent fré-

quemment ces aiguillons a dû contribuer encore

à ce rapprochement ; et comme on a pu en faire

un presque semblable entre les cartilagineux

que nous examinons et les vers que Ton a nom-

més Oursins, oq doit considérer la famille des

diodons comme formant un des principaux liens

qui réunissent et attachent ensemble la classe

des quadrupèdes à mamelles, celle des poissons,

et celle des vers.

Ce genre remarquable ne renferme qu'un

petit nombre d'espèces : mais le plus grand

nombre des naturalistes en ont mal saisi les

caractères distinctifs; et comme d'ailleurs elles

sont presque toutes très-variables dans plu-

sieurs points de leur conformation extérieure

,

une grande confusion a régné dans la détermi-

nation de ces espèces , dont on a très-souvent

trop étendu ou resserré le nombre; et le même
désordre s'est trouvé dans l'application que

plusieurs auteurs ont faite aux espèces qu'ils

avaient admises, des noms donnés aux diodons,

ou des descriptions de ces animaux déjà pu-

bliées. Ce n'est que parce que nous avons été à

portée de comparer de ces cartilagineux de dif-

férents âges , de différents sexes , de différents

pays, et pris à des époques de l'année très-éloi-

gnées l'une de l'autre, que nous avons pu par-

venir à fixer le nombre des espèces de diodons

connues jusqu'à présent, à reconnaître leurs

formes distinctives et invariables, et à compo-

ser la table méthodique qui précède cet article.

L'atinga a le corps très-allongé; chaque na-

rine n'a qu'une ouverture placée dans une sorte

de petit tube : les yeux sont assez près du mu-
seau; l'anus en est, au contraire, à une assez

grande distance, et par conséquent la queue

proprement dite est très-courte. Les nageoires

du dos et de l'anus se ressemblent beaucoup,

sont petites, et placées au dessus l'une de l'au-

tre; celle de la queue est arrondie '.

Les piquants mobiles dont l'atinga peut se

hérisser sont très-forts , très-longs , creux vers

leur racine , variés de blanc et de noir, et di-

• X la nageoire du dos 13 ou 16 rayons, aux nageoire» pec-

torales 2'i ou 23, à ceUe de l'anus 13 ou <G, à celle <ie ta
|

queue 9.
j

visés à leur base en trois pointes qui s'écartent,

s'étendent, et vont s'attacher au-dessous des
tén;uments de l'animal. Ils sont revêtus d'une
membrane plus ou moins déliée, qui n'est

qu'une continuation de la peau du diodon. Cette

membrane s'élève autour de l'aiguillon
, jus-

qu'au-dessus de l'extrémité de ce piquant, ou
jusqu'à une distance plus ou moins grande de
la pointe de ce dard, qui le plus souvent perce
cette membrane et paraît à découvert.

L'atinga est brun ou bleuâtre sur le dos , et

blanc sur le ventre; ses nageoires sont quelque-

fois jaunes dans le milieu de leur surface; et

ces mêmes nageoires, ainsi que toute la partie

supérieure du poisson , sont semées de petites

taches lenticulaires et noires
,
que l'on voit fré-

quemment répandues aussi sur le dessous de

l'atinga.

Ce cartilagineux vit au milieu des mers de

rinde et de l'Amérique, voisines des tropiques,

ainsi que dans les environs du cap de Bonne-

Espérance. Il s'y nourrit de petits poissons , de

cancres, et d'animaux à coquille , dont il brise

aisément l'enveloppe dure par le moyen de ses

fortes mâchoires. Il ne s'éloigne guère des côtes,;

et quoiqu'il ne parvienne qu'à la longueur de

quinze pouces ou d'un pied et demi , il sait si

bien, lorsqu'on l'attaque, se retourner en diffé-

rents sens, exécuter des mouvements rapides,

s'agiter, se couvrir de ses armes , en présenter

la pointe, qu'il est très-difficile et même dan-

gereux de le prendre. Aussi le poursuit-«n

d'autant moins que sa chair est dure et peu sa-

voureuse.

C'est principalement dans les moments où

l'on veut le saisir, qu'il gonfle sa partie infé-

rieure. Il a la faculté de l'enfler comme les té-

trodons et les ovoïdes, quoique cependant il

paraisse ne pouvoir pas donner à cette portion

de son corps un aussi grand degré d'extension.

Il augmente ainsi son volume pour donner plus

de force à sa résistance , ou pour s'élever et

nager avec plus de facilité ; il se grossit et se

tuméfie particulièrement, lorsqu'après l'avoir

saisi, on cherche à le tenir un moment suspendu

par sa nageoire dorsale : mais
,
quelque cause

qui le contraigne à se boursoufler, il détend

souvent tout d'un coup sa partie inférieure, et,

faisant alors sortir avec rapidité par l'ouverture

de sa bouche, par celle de ses branchies, ou par

son anus, le fluide contenu dans son intérieur,

il produit un bruissement semblable à celui
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que font entendre les balistes, les ostracious et

lestétrodons.

La vessie natatoire de l'atinga est très-

grande, ainsi que celle des tétrodons; et,

(1 après la nature de la membrane qui la com-

pose, il paraît que, préparée comme celle de

lacipensère huso, elle donnerait une colle supé-

rieure par sa bonté à celle que Ton pourrait

obtenir de la vésicule aérienne d'un très-grand

nombre d'autres espèces de poissons.

L'estomac du diodon que nous décrivons

n'est composé que d'une membrane assez

mince; mais il est garni de beaucoup d'appen-

dices
,
qui, comme autant de petites poches ou

d'intestins ouverts uniquement par un bout,

peuvent ou augmenter la quantité des sucs di-

gestifs, ou contribuera l'élaboration, à la per-

fection, à l'activité de ces sucs, ou prolonger la

durée de l'action de ces liquides sur les ali-

ments , en retardant le passage des substances

nutritives dans la partie des intestins la plus

voisine de l'anus.

Ces aliments
,
quelque dure que soit leur na-

ture, peuvent arriver à l'estomac, d'autant plus

broyés et par conséquent susceptibles de subir

l'action des liqueurs digestives
,
qu'indépen-

damment des mâchoires osseuses qui tiennent

lieu à l'animal de deux dents très-larges et très-

fortes, l'atinga a deux véritables dents molaires

très-grandes, relativement à l'étendue de la ca-

vité de la bouche , à peine convexes, et sillon-

nées transversalement. L'une occupe presque

tout le palais; et l'autre, qui ne cède que trcs-

peu en grandeur à la première, revêt la partie

opposée de la gueule dans l'endroit le plus

voisin du devant de la mâchoire inférieure.

Lorsqu'on a mangé de l'atinga, non-seule-

ment on peut éprouver des accidents graves, si

on a laissé dans l'intérieur de cet animal quel-

ques restes des aliments qu'il préfère , et qui

peuvent être très-malsains pour l'homme , mais

encore, suivant Pison , la vésicule du fiel de ce

cartilagineux contient un poison si actif, que si

elle crève quand on vide l'animal , ou qu'on 1 ou-

blie dans le corps du poisson , elle produit sur

ceux qui mangent de l'atinga les effets les plus

funestes : les sens s'émoussent, la langue de-

vient immobile, les membres se roidissent; et,

à moins qu'on ne soit promptement secouru,

one sueur froide ne précède la mort que de quel-

ques instants.

Au reste , si la vésicule du fiel , ou quelque

autre portion intérieure du corps de l'atinga,

contient un venin dangereux, il ne peut point

faire perdre la vie, en parvenant jusqu'au sang

des personnes blessées par ce cartilagineux
, et

en y arrivant par le moyen des longs piquants

dont la surface du poisson est hérissée , ainsi

que quelques voyageurs l'ont redouté. Ces pi-

quants ne sont point creux jusqu'à leur extré-

mité ; leur cavité ne présente à l'extérieur au-

cun orifice par lequel le poison pût être versé

jusque dans la plaie; et l'on ne découvre au-

cune communication entre l'intérieur de ces ai-

guillons et quelque vésicule propre à contenir

et à répandre un suc délétère.

LE DIODON PLUMIER '.

Diodon Plumieri, Lacep.

Il était convenable de désigner ce cartilagi-

neux par le nom du naturaliste auquel nous de-

vons la figure de cette belle espèce de diodon,

que l'on trouve dans la zone torride, auprès des

côtes orientales de l'Amérique. Ce poisson, que

l'on voit aussi auprès des rivages de plusieurs

îles américames, a beaucoup de ressemblance

avec l'atinga; mais il en diffère par plusieurs

caractères. Premièrement, il est souvent plus

allongé, sa longueur totale étant presque tou-

jours quatre fois aussi étendue que sa hauteur.

Secondement, il présente un étranglement très-

marqué à l'endroit où la tête est attachée au

corps, et par conséquent entre les yeux et les

nageoires pectorales. Troisièmement, il n'y a

pas de piquants sur les côtés de la tête, au-des-

sous, ni sur le devant de cette partie; et, au-

delà de la nageoire dorsale, la queue est égale-

ment dénuée d'aiguillons.

Le diodon plumier est bleuâtre avec des ta-

ches blanches, presque rondes, assez petites

,

et très-nombreuses ^.

LE DIODON HOLOCANTHE^
Diodon AUnga, Linn., Gmel.; Diodou punctatu*, Cuv.

Le trait le plus constant et le plus sensible

' < Orliis piscis aculealus major, » Plumier, dessins du

Muséum — € Orhis acnleiius, ma('iilis albis miiatus, apud

• iiisulas ameiicanas vulgô Poi.saon arme. » Pluuiier. de««

s ns di' la Bibl'otliêqiie du Koi.

^ A Li n.groire du dos 7 rayons , à chique nageoire pecto-

rale 9, à cel.e de l'anus 6 ou 7, à celle de la queue, qui est ar-

rondie, 9 ou tO.

• Dioaon hystrix ,
guara , Bloch, pi. 126. — ie deuxm
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par lequel la conformation extérieure de l'holo-

canthe diffère de celle de l'atinga, est la forme

de la nageoire de la queue. Cette nageoire , au

lieu d'être arrondie comme dans l'atinga, est

échancrée , et par conséquent fourchue ou un

peu en croissant , dans l'holocanthe. L'ensemble

de la tête, du corps et de la queue est aussi, au

moins le plus souvent, moins allongé dans l'ho-

locanthe que dans l'atinga; le dos est plus con-

vexe, et les piquants sont quelquefois plus

longs *
: mais d'ailleurs toutes les formes sont

presque semblables; les nuances et la distri-

bution des couleurs ne le sont pas moins ; et

l'on remarque les mêmes habitudes dans les

deux espèces.

Comme l'atinga, l'holocanthe se livre à divers

mouvements très-violents et très-rapides lors-

qu'il se sent saisi , et particulièrement lorsqu'il

est pris à l'hameçon. Il se gonfle et se com-

prime, redresse et couche ses dards, sélève et

s'abaisse avec vitesse, pour se débarrasser du

crochet qui le retient. Ses piquants étant quel-

quefois plus longs et plus forts que ceux de

l'atinga, ses efforts multipliés pour s'échapper

et se défendre sont plus redoutés que ceux de

cet autre diodon; et, bien loin d'oser le prendre

au milieu de l'eau et lorsqu'il jouit encore de

toute sa force , on n'ose approcher sa main de

son corps jeté et gisant sur le rivage, qu'au mo-

ment où sa puissance affaiblie et sa vie près de

s'éteindre rendent ses mouvements à peine sen-

sibles, et ses armes presque nulles.

Au reste, se nourrissant des mêmes animaux

que l'atinga, il fréquente les côtes, ainsi que ce

cartilagineux, et ainsi que la plupart des pois-

sons qui vivent de crabes et d'animaux à co-

quille. On le trouve dans les mêmes mers que

celles où l'on pèche l'atinga.

LE DIODON TACHETÉE
Diodou quadrimaculatus? Cuv. '

Commerson a laissé dans ses manuscrits la

dents longue-épine, Bonnaterre , pi. de l'Enc. méth., pi. 19,

fig. 61. — • Ostracionoblongus holoCdnUnis, aculeis longissi-

« mis teretifurmib iS, in capite impriuiis et in collo. • Artedi,

gen. 60, syu. «6.

' Un trouve souvent à la nageoire du dos <4 rayons, aux
pectorales 21 à celle de l'anus 17. à celle de la queue 10.

' « Dioilon muricatuin, bruimeura , spinis alhis, maculis

tdorsalibusquinque majuiculîs uigris, occipilali maximd se-

«milunatâ. » Commerson, manuscrits déjà cités.

' M. Ca>ier pense qu'il n'est pas improbable que son D.

quadriniacHlalus ne soit l'espèce ici décrite.

i.

description de cette espèce de cartilagineux, au
sujet de laquelle aucun naturaliste n'a encwc
rien publié, que l'on a trouvée auprès des côtcï

de la Nouvel le-Cythère, et à laquelle les navi-

gateurs qui l'ont vue ont donné le nom de Cra-

paud marin et de Hérisson de mer. A mesui e

qu'on s'éloigne de l'atinga, en continuant ce-

pendant d'observer les diodons dans l'ordre sui-

vant lequel nous les avons placés, on voit l'al-

longement du corps diminuer dans les espèi es

que l'on examine , et la sphéricité presque par-

faite succéder enfin à une très-grande différence

entre la longueur et les autres dimensions de

l'animal. Les holocanthes sont, en effet, moins

allongés en général que l'atingale; le tacheté pa-

raît l'être moins que l'holocanthe; des varié-

tés de l'orbe se rapprochent encore davantage

de la forme globuleuse, que l'on retrouve pres-

que dans toute son intégrité , lorsqu'on a sous

les yeux d'autres individus de cette dernière

espèce.

Indépendamment de sa forme moins allon-

gée, le tacheté est séparé de l'atinga et de l'ho-

locanthe parla disposition de ses couleurs. Il

est brun par-dessus, et blanchâtre par-dessous
j

il présente sur sa nuque une très-grande tache

en forme de croissant, un peu festonnée, et dont

les pointes sont tournées vers les yeux. On en

voit de chaque côté du corps une autre un peu

ovale, située au-dessus de la nageoire pectorale,

et deux autres transversales, dont la première

est au-dessous de l'œil , et la seconde entre l'œil

et la nageoire pectorale ; le dessous du museau

est comme entouré d'une tache nuageuse; et

enfin on en trouve une presque rondeau-dessus

du dos, autour de la nageoire dorsale. Au reste,

ces différentes taches sont d'un noir plus ou

moins foncé.

Toutes les nageoires sont d'un jaune ver-

dâtre \ Les piquants sont blancs, et montrent

leurs pointes au-dessus de gaines tres-bruues.

Ces mêmes aiguillons, mobiles à la volonté de

l'animal, ainsi que ceux de presque tous les au-

tres diodons , sont très-longs sur le dos , mais

deux ou trois fois plus courts sur le ventre.

Les narines, situées entre les yeux et l'ex-

trémité du museau, ont les bords de leurs ou-

vertures relevés de manière à représenter une

verrue.

Les yeux sont voilés par une continuation

< A la nageoire du dos 14 rayons , aux nageoires pectorales

2*, à eelle de l'anus 1 4, à celle de la queue 9.

SI
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transparente du tégument le plus extérieur

de l'animal; cependant ils sont gros et très-

saillants

L'ouverture branchiale a la forme d'un seg-

ment de cercle, et est placée verticalement.

On ne compte de chaque côté que trois bran-

chies.

La nageoire de la queue est arrondie ; ce qui

rappnoche un peu le tacheté de l'atinga , mais

l'éloigné de l'holocanthe.

LE DIODON ORBK '.

Diodon rivulatus? Ciiv.; Dioiloa. luaculato-strialus,

Mitchill. '.

Ce nom d'Orbe désigne la forme presque en-

tièrement sphérique que présente ce cartilagi-

neux. Il ressemble d'autant plus à une boule,

rurtout lorsqu'il s'est tuméfié
,
que ses nageoi-

res sont très-courtes , et que son museau étant

très-peu avancé, aucune grande proéminence

l'altère la rondeur de son ensemble.Les piquants

Jont sa surface est hérissée, sont très-forts;

mais ils sont plus courts et plus clair-semés à

proportion du volume du poisson, que ceux de

l'atinga, de l'holocanthe et du tacheté. Ils pa-

raissent d'ailleurs retenus sous la peau par des

racines à trois pointes, plus étendues et plus

dures; ils ressemblent davantage à un cône, ou

plutôt à une sorte de pyramide triangulaire,

dont les faces seraient plus ou moins marquées
;

ils peuvent faire des blessures plus larges :

jls sont moins fragiles; ils donnent à l'animal

des moyens de défense plus capables de résis-

ter à une longue attaque; et voilà pourquoi

l'orbe a été nommé par excellence, et au milieu

des autres diodons, le Poisson armé. C'est sous

'Deux-dents /ie liison, nonn;i terre, pi. de rEnc. mélh.,

pi. 19, fig.62. — Diodon ofbicuJatis, nrhe hérisson, Blocli,

j)l. {27.—Di-ux-dfnts CA>urte-é]nnr. naiibenton, Ene. méUi.

_ ostracion biilens sphaîricus , aciileis uniiJqne densis tri-

« quetris. » Ariedi. gen. S9i,syii. 86, — Séba. mus. 5, lab. 2',

ftg. 3. — € Poisson rond et piquant. Orbis ecbinatus, orbig

1 nmricatus. • Rondelet . part. \. 1. 43, c. 3. — Williishby,

]chtli., tab. I ,, fis. 6 ; et 1 ,8, fij;. i et 2. - « Guamajacu,

« guara, piqnilingua. araguaîjna. ramiiri. » Marcgr-, Bra-sil.,

p. <58. — « Ikan doeriati, terpandjaui; , doeri. doeri-nja. »

Valent., hid. 3, p. 438, n.3o7. — /'oiijon arme. Dutertre,

Antill. a, p. 2fl9. — Diodon hystrix rfliculatus, B. Linnée,

*di deGmeliu. — * Ostracion snbrotundus ,
aculeis undique

1 brevjbus triquetris raris. » Artedi, gen. 59, syn. 86.— « Dio-

1 don subsphaericus aculeatus , aculeis ventralibus singuli»

» m<aculâ:llavicante nntatis, pneter maculas quinque nigras. »

Commerson, manuscrits déjà cités.

* M.. Cuvier regarde ce poi.sson comme étant probablement

io l'espèce qu'il désigne par le nom dit Diodon rivulatus. D.

ce nom que sa dépouille a été conservée pen-

dant si longtemps, suspendue à la voûte de pres-

que tous les muséum d'histoire naturelle, et

même dans un grand nombre de cabinets de

physique, de laboratoires de pharmacie, et de

magasins de drogues étrangères.

Commerson, qui a vu ce poisson en vie dans;

la mer voisine de Rio-Janeiro, a très-bien décrit

les couleurs de cet animal ; et c'est d'après lui

que nous allons les faire connaître. L'orbe est.

d'un gris livide sur toute sa surface; mais ce.

fond est varié par des taches de formes et de

nuances différentes. Premièrement, des gouttes

blanchâtres sont répandues sur tout le dos; se-

condement, quatre taches plus grandes, noires,,

et presque arrondies, sont situées^ une auprès,

de chaque nageoire pectorale, et une sur chav

que côté du corps; troisièmement, une cin-

quième tache également noire, maistrès-échan-

crée, paraît auprès de la nageoire caudale ;,qua-!-

trièmement, un croissant noirâtre est au-dessous-

de chaque œil; et cinquièmement, la base de

chacun des aiguillons plates sur le ventre est

d'un jaune plus ou moins pâle.

Au reste , on remarque souvent des variétés,

dans la forme du corps de l'orbe, et dans celle

de ses aiguillons. Ces piquants sont quelque-

fois, par exemple, taillés, pour ainsi dire, à

pans plus sensibles, et attachés par des racines

plus fortes et plus divisées. D'un autre côté, la

sphéricité de l'animal se change en une sorte

d'ovoïde, ou de petit cône, qui le rapproche du

tacheté, ou de l'holocanthe, ou de l'atinga, sur-

tout lorsque ces derniers , ayant accidentelle-

ment leur partie inférieure très-gonflée, s'éloi-

gnent davantage de la figure allongée, et sont

plus près de la rondeur d'une boule. Mais les

atingas, les holocanthes et les tachetés les pluS:

voisins de la forme globuleuse seront toujours

séparés de l'orbe dont la sphéricité sera la moins

parfaite, par la conformation des piquants de

ce dernier, plus courts, plus forts
,
plus clair-

semés , mieux enracinés et plus comprimés la-

téralement et sur plusieurs faces, que ceux des

autres diodons *

.

L'orbe, a comme d'autres cartilagineux de sa

famille, deux dents molaires presque plates,

très-étendues en surface, et situées Tune au pa-

lais , et l'autre en bas vers le bout du museau.

*X la nageoire du dos «4 rayons, aux nageoires pectora-

les 22. à celle de Tanus «2, à celle de la queue, qui est arron-

die. <0.
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Sachair cstunaliment plus ou moiiis dangereux,

au moins dans certaines circonstances, comme
celle de l'atinga et d'autres diodous.

C'est principalementdans l'orbe que l'on avait

cru voir de véritables poumons en même temps

que des branchies ; et c'est cette observation qui

avait particulièrement engagé Linnée à séparer

les cartilagineux des poissons proprement dits,

et à les considérer comme appartenant à la classe

que ce grand naturaliste a désignée par le nom
d'amphibie '.

LE DIODON MOLE =.

Orthagoriscus spiaosus. Bl.,Schn., Cuv. '.

Ce diodon, que le savant naturaliste Pallas a

fait connaître , a beaucoup de ressemblance

avec le tétrodon lune par le grand aplatisse-

ment de son corps
,
qui est très-comprimé par

les côtés , et par la forme demi-ovale qu'il pré-

sente, lorsqu'on regarde une de ses faces la-

térales. Mais ces deux poissons appartiennent

à deux familles différentes; il estdonc très-aisé

de les distinguer l'un de l'autre : d'ailleurs le

diodon mole , au lieu de parvenir aux dimen-

sions très-étendues de la lune, n'a encore été vu

que de la longueur de quelques pouces ; et l'on

n'a encore comparé la grandeur de l'espèce de

disque qu'offre le corps de ce cartilagineux,

qu'à celle de la paume de la main.

Le sommet de la tète du mole est creusé eu

petit canal dont les deux bouts sont garnis d'une

petite pointe ; le museau est saillant ; la grande

dent qui compose la partie antérieure de cha-

que mâchoire est plutôt cartilagineuse qu'os-

seuse. Le dos est armé de deux piquants et de

trois tubercules ; on voit aussi deux aiguillons

auprès de la gorge, et d'autres piquants sur les

côtés du corps ou la carène formée par le des-

sous de l'animal. La partie postérieure du mole

parait comme tronquée. On compte quatorze

raj'ons à chacune de ses nageoires pectorales.

On le trouve dans les mers voisines des tropi-

ques , ainsi que les autres espèces de diodons,

qui habitent , au reste, non-seulement dans les

saux salées qui baignent l'ancien continent

,

' Voyez le Discours sur la nature des poissons.

''Pallas, Spicil. zoolos. 8, p. 39, tab. 4, fig. 7.—+Kœlreuter,

Sov. Coin m. peti-opol. lO, p. HO, tab, G.

* Ce poisson, ainsi que le remarque M. Guvier, n'est pas un
diodon, mais bien une petite espèce du genre Mole , Ortha-
joriicîii. I*.

mais dans celles qui avoisinent les rivages du

nouveau.

QUINZIEME GENRE.

LES SPHÉROÏDES *

.

Point de nageoires du dos. de la queue, ni de l'anuit
quatre dents au moins à la mâchoire su})éiicure-

LE SPHÉltOiDE TUBEB-
CULE.

CABACTÈBES.

Un grand nombre de petits tuber-
cules sur la plus graude parUe «î;i

corps.

LE SPHEROÏDE TUBERCULE ^

Sphœroides tuberculatus, Lacep. '.

Le naturaliste Plumier a laissé parmi les des-

sins originaux que l'on doit à son zèle éclairé^

et qui sont déposés dans le cabinet des estampes

de la bibliothèque royale, la figure de ce carti-

lagineux
,
que je n'ai pu inscrire, d'après sa

forme extérieure , dans aucun des genres de

poissons déjà connus. Il a beaucoup de rap-

ports avec l'ovoïde fascé ; mais il en diffère

,

ainsi qu'on va le voir, par plusieurs traits es-

sentiels. Il est presque entièrement sphérique,

et voilà pourquoi le nom générique de Sphé'

roide m'a paru lui convenir. Sa forme globu-

leuse n'est altérée que par deux saillies très-

marquées , dans chacune desquelles un des

deux yeux est placé. Les deux narines, très-

rapprochées, sont situées entre les yeux et l'ou-

verture de la bouche , dans l'intérieur de la-

quelle on voit au moins quatre dents attachées

à la mâchoire supérieure, etdeux à la mâchoire

d'en bas. Une portion assez considérable des

environs de la bouche n'est recouverte que

d'une peau lisse 5 mais tout le reste de la surface

du corps est parsemé d'un très-grand nombre

de petits tubercules qui m'ont suggéré le nom
spécifique de ce cartilagineux. L'animal ne pré

sente aucun aiguillon; il n'a que deux nageoi-

res : ce sont deux nageoires pectorales assez

étendues, et dont chacune est soutenue par six

ou sept rayons. 11 est à présumer que c'est dans

la mer qui baigne les côtes orientales de la par-

* Ce genre doit être supprimé , parce qu'il est fondé sur

un seul dessin de IMiimier, qui, ainsi que lercm.irque M. Cu-

vier, représente un tétrodon vu de face dont on ne peuc

apercevoir les nageoires verticales. D.

• < Ortiis minimus non aculeatus, » Plumier dessins de la

biblioihè(pie du Roi.

' Voyez la note I, ci dessus.
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tie de l'Amérique comprise entre les troinqiu's,

(lue Ion trouve ce lnl)crcul(', doiil les hahiiii

(les (loivnt rei-seuibler beaucoup à celles Ulî

lo'voïde lascé.

-•«-•«•«-»«

SEIZIÈME GENRE.

LES SYNGNATHES.

L'ouverture de la bouche trbs-pclite et placée à l'extré-

tniié d'un museau Irès-long d p-esque cylimlrique ;

point de dents; les ouvertures des branchies sur la

nuque.

PREMIER SOUS-GENRE.

Une nageoire de la queue, des na !< aires pectorales . et

une nageoire de l'anus.

ESPÈCES. CARACTÈRES.

'•
(

Lb Sïhcnathe trom- j Le corps à six pans.
PETTE. (

USïNGNATUE AIGUILLE. (
^^ •^°'P' » ^^P^ P^"''

SECOND SODS-GENRE.

Une nageoire de la queue ; des nageoires jyectorules, point

de nageoire de l'anus.

LE SïiyCISATHE TUYAU. [
*-<= '^«'"P* * «*^Pt P^''^-

TROISIÈaiE SOUS-GENRE.

Une nageoire de la queue ; point de na'jtoircs pectorale,

jii de nageoire de l'anus.

t.
j
Trente rayons à l.i nageoire du dos ;

LE Syngnathe PIPE. | cinqà cellede la qi;eue.

QUATRIÈME SOUS-GENRE.

Point de nageoire de la queue ; des nageoires pectorales;
une nageoire de l'anus.

Le SYNGNmiE niPPO- i
Cin|i excroissancps barbues et car-

cvniPE. (

'ilagiiieu esaii dessu-^de la tète,

fi.

(

Le Svnonatue deux- Deux piquants sur la télé.
PIQUANTS. (

CINQUIÈÎIE SOUS-GENRE.

Point de nageoire de la queue : des nageoires jjcctoralrs ;

point de nageoire de l'anus.

LE SYNGNATHE BARBE. !
''« COrpS à six pans.

SIXIÈME SOUS-GENRE,

Point de nageoire delà queue, de nageoires pectorales,
ni de nageoire de l'anus.

8 1

Le Syngnathe oPHi- [
^^ '=°^P^ très-délié; trente-quatre

jjj^j,^
\ rayons à la nageoire du dos.

LE SYNGNATHE TROMPETTE '.

Syngnatbus Typhle, Liiiri., Giiic!., Lacep., Cut.

De toutes les manières dont les poissons vien-

nent au jour, il n'en est point de plus digne d'at-

tention que celle que l'on observe dans la fa-

mille des syngnathes, de ces cartilagineux très-

allongés, dont les nageoires sont très-petites, et

qui par ces deux traits ressemblent beaucoup

aux serpents les plus déliés. En effet, non-seu-

lement les femelles des syngnathes ne déposent

pas les œufs, comme celles du plus grand nom-

bre de poissons, sur des bancs de sable, sur

des rochers , sur des côtes plus ou moins favo-

rables au développement des fœtus; non-seule-

ment elles ne les abandonnent point sur des

rivages, maison dirait que, modèles de la véri-

table tendresse maternelle, elles consentent à

perdre la vie pour la donner aux petits êtres qui

leur devront leur existence. On croirait même
qu'elles s'exposent à périr au milieu de douleurs

cruelles, pour sauver les jeunes produits de leur

propre substance. Jamais l'imagination poéti-

que, qui a voulu quelquefois élever Tinstinct

des animaux, animer leur sensibilité, ennoblir

leurs affections, embellir leurs qualités, et les

rapprocher de celles de l'homme, autant qu'une

philosophie trop sévère et trop prompte dans

ses jugements a cherché à les dégrader et a les

repousser loin d'elle, n'a pu être si facilement

séduite lorsqu'elle a erré au milieu des divers

groupes d'animaux dont nous avons entrepris

d'écrire l'histoire, et même de tous ceux que

l'on a placés, avec raison, plus près de riioninie,

ce fils privilégié de la nature, qu'elle ne l'aurait

été parle tableau des soins des syngnathes mè-

res, et de toutes les circonstances qui accom-

pagnent le déveioppenient de leurs faibles em-

bryons
;
jamais elle ne se serait plu à paier de

plus de charmes les résultats de l'organisation

des êtres vivants et sensibles. Et combien de fois

' Gagiiole, dans plus, ilopart. inérid. — ("Itérai marin
triivipe.tle, Uaiibeiiton, Enc.. niclb.— Id. IJonnalcrre, pi. de

l'Eue, métli. — l<auiia stuc. 377. — « Syn^n.llllus coipore

• medio liexagono, caudà pinnatà. » Artidi . g( n. 1, syn. t,

spcc. 3. — Bloch, pi. 91, lig. 1 . — Klein, miss. pisc. 4, p. 43

n.2. — Pi.scis sipdiHus, S;iivi;in.. A'iuat., p. 6S. —- Ti/jihle

marina. Bel., Aquat., p. 448. — Tronij'elte.ai niilie d'A'

ri.slole. Rondelet, part. 1,1. 8, c. 4. - \Villiij;hi)y, Idith.,

p. 158. — Rai, pisc. p. 46. — Ge.-iicr, Atpial., p.!); inou.

anim., p. 92. —Sea-adder, lîorlae. Coriiw , p. 2(j7.— Slim:

ter pipt-fish, Pcnnant, IJrit. Zool .">, p. (dS, ii.' 2. lab. 6,

fig- ^- — " SyngiiatUiis pinnis cauiL«, ani, pectoralibnsqne

« radiatis; corpore hexagone . » Commerson, manuscrits déjà

cit^s.
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les syngnathes mères n'auraient-elles pas étécé-

lébrees dans ces ouvrages charmants, heureux

fruits d'une invention brillante et d'un sentiment

touchant
,
que la sagesse reçoit des mains de la

poésie pour le bonheur du monde , si le génie

qui préside aux sciences naturelles avait plus tôt

révélé àcelui des beaux-arts le secretdes phéno-

mènes dérobés à presque tous les yeux, et par

les eaux des mers dans lesquelles ils s'opèrent

,

et par la petitesse des êtres qui les produisent !

Mais au travers de ces voiles précieux et trans-

parents dont l'imagination du poète les aurait

enveloppés, qu'aurait vu le physicien? Que peut

remarquer dans la reproduction des syngnathes

l'observateur le plus froid et le plus exact?

Quels sont ces faits à la vue desquels la poésie

aurait bientôt allumé son flambeau ? Oublions

les douces images qu'elle aurait lait naître , et

ne nous occupons que des devoirs d'un histo-

rien lidèle.

On a pensé que les syngnathes étaient her-

maphrodites : un savant naturaliste , le profes-

seur Pal las l'a écrit'; et ses soupçons à ee sujet

ont été fondés sur ce que dans tous les individus

de ce genre qu'il a disséqués , il a trouvé des

ovaires et des œufs. Peut-être dans cette famille,

ainsi c^ue dans plusieurs autres de la classe des

poissons, le nombre des femelles l'emporte-t-il

de beaucoup sur celui des mâles. Mais, quoi

qu'il en soit, les observations d'autres habiles

physiciens, et particulièrement celles d'Artedi,

qui a vu des syngnathes mâles , ne permettent

pas de regarder comme hermaphrodites les car-

tilagineux dont nous traitons dans cetarticle
5 et

nous sommes dispensés d'admettre une excep-

tion qui aurait été unique non-seulement parmi

les poissons , mais même parmi tous les ani-

maux à sang rouge.

Les jeunes svnguathes sortent des oeufs dans

lesquels ils ont été renfermés pendant que ces

mêmes œufs sont encore attachés au corps de la

femelle. L'intérieur de ces petites enveloppes a

donc dû être fécondé avant leur séparation du

corps de la mère. Il en est donc des syngnathes

comme des raies et des squales ; le mâle est

obligé de chercher sa femelle , de s'en appro-

cher, de demeurer auprès d'elle au moins pen-

dant quelques moments, de faire arriver jusqu à

elle sa liqueur séminale. 11 y a donc un véritable

accouplement du mâle et de la femelle dans la

0Zi5

* Palias, Spicilpg. zo logic. 8, p. 33.

famille que nous examinons ; et la force qui les

entraine l'un vers l'autre est d'autant plus re-

marquable
,
qu'elle peut faire supposer l'exis-

tence d'une sorte d'affection mutuelle, très-pas-

sagère à la vérité , mais cependant assez vive,

et que ce sentiment, quelque peu durable qu'il

soit, doit influer beaucoup sur les habitudes de

l'animal , et par conséquent sur l'instinct qu'

est le résultat de ces habitudes.

Lorsque la liqueur séminale du mâle est par-

venue jusqu'aux œufs de la femelle, ils reçoivent

de ce fluide vivifiant une action analogue à celle

que l'on voit dans tous les œufs fécondés , soit

dans le ventre, soit hors du corps des mères, à

quelque espèce d'animal qu il faille d'ailleurs

les rapporter. L'œuf, imprégné de la liqueur du

mâie, s'anime, se développe, grossit; et le

jeune embryon croît, prend des forces, et se

nourrit de la matière alimentaire renfermée

avec lui dans sa petite coque. Cependant le

nombre des œufs que contiennent les ovaires

est beaucoup plus grand à proportion de leur

volume et de la capacité du ventre qui les ren-

feruie, dans les syngnathes que dans les raies

ou dans les squales. Lorsque ces œufs ont acquis

un certain degré de développement, ils sont

trop pressés dans l'espace qu'ils occupent , ils

en compriment trop les parois sensibles et élas-

tiques, pour n'être pas repoussés hors de l'inté-

rieur du ventre , avant le moment où les fœtus

doivent éclore. Mais ce n'est pas seulement alors

par l'anus qu'ils s'échappent, ils sortent par

une fente longitudinale qui se fait dans le corps,

ou, pour mieux dire, dans la queue de la fe-

melle, auprès de lanus, et entre cette ouver-

ture et la nageoire caudale. Cette fente non-seu-

lement sépare des parties molles de la femelle,

mais encore elle désunit des pièces un peu du

res et solides. Ces pièces sont plusieurs poition.s

de l'enveloppe presque osseuse dans laquelle k':>

syngnathes sont engagés en entier. Ces poissons

sont, en effet, revêtus d'une longue cuirass

qui s'étend depuis la tête jusqu'à l'extrémité c'e

la queue. Cette cuirasse est composée d'un tn :

grand nombre d'anneaux placés à la suite l'u;i

de l'autre, et dont chacun est articulé avec ce-

lui qui le précède et celui qui le suit. Ces an-

neaux ne sont pas circulaires, mais à plus! ur?

côtés; et comme les faces analogues de ces au

fieaiix se CMiespondeat d'un b ut à 1 autre de
ranimai, l'ensemble de la cuirasse , ou, pour
mieux dire, du Irès-Ioiigéiiii qu'ils forment, ics"
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semble à un prisme à plusieurs pans. Le nom-

bre de ces pans varie suivant les espèces, ainsi

que celui des anneaux qui recouvrent le corps

et la queue proprement dite.

En même temps que la sorte de gaine qui

renferme le poisson présente plusieurs faces dis-

posées dans le sens de la longueur du syngna-

the, elle doit offrir aussi, aux endroits ou ces

pans se touchent , des arêtes, ou lignes saillan-

tes et longitudinales, en nombre égal à celui des

côtés longitudinaux de cet étui prismatique.

Une de ces arêtes est placée , au moins le plus

souvent, au milieu de la partie inférieure du

corps et de la queue, dont elle parcourt la lon-

gueur. C'est une portion de cette arête qui , au

delà de l'anus, sechange en fenteallongée, pour

laisser passer les œufs; cette fente se prolonge

plus ou moins suivant les individus, et suivant

l'effort occasionné par le nombre des œufs, soit

vers le bout de la queue, soit vers l'autre extré-

mité du syngnathe.

Cependant les deux pans les plus inférieurs

du fourreau prismatique, non-seulement se sé-

parent à l'endroit de cette fente, mais ils s'en-

foncent, vers l'intérieur du corps de l'animal,

dans le bord longitudinal qui touche la fente
,

et se relèvent dans l'autre, de manière qu'au

lieu d'une arête saillante, on voit un petit canal

qui s'étend souvent vers la tête et vers le bout

de la queue du syngnathe , bien au delà de la

place où la division a lieu. En effet, une dépres-

sion semblable à celle que nous exposons s'o-

père alors au delà de la fente, tant vers le bout

de la queue que vers la tète, quoique les deux

pans longitudinaux les plus inférieurs n'y soient

pas détachés l'un de l'autre, et qu'ils s'inclinent

u niquement l'un sur l'autre, d'une manière très-

ilifférente de celle qu'ils présentaient avant la

[jroduction de la séparation.

Lorsqu'une arête saillante ne règne pas lon-

yitudinalement dans le milieu de la partie hilé-

rieure de l'animal, le pan qui occupe cette par-

lie inférieure se partage en deux , et les deux

hmes allongées qui résultent de cette fracture,

ainsi que les pans collatéraux , s'inclinent de

manière à produire un canal analogue à celui

que nous venons de décrire.

C'est dans ce canal , dont la longueur varie

suivant les espèces et même suivant les indivi-

dus
,
que se placent les œufs à mesure qu'ils

sortent du ventre de la mère : ils y sont dispo-

sés sur des rangs plus ou moins nombreux se-

- Ion leur grosseur et la largeur du canal; et

ils y sont revêtus d'une peau mince, que les

jeunes syngnathes déchirent facilement lors-

qu'ils ont été assez développés pour percer la

coque qui les contenait.

La femelle porte ainsi ses petits encore ren-

fermés dans leurs œufs pendant un temps dont

la longueur varie suivant les diverses circons-

tances qui peuvent influer sur l'accroissement

des embryons; elle nage ainsi chargée d'un poids

qu'elle conserve avec soin, et qui lui donne

d'assez grands rapports avec plusieurs cancres

dont les œufs sont également attachés pendant

longtemps au-dessous de la queue de la mère.

Peut-être n'est-ce qu'au moment où les œufs

des syngnathes sont parvenus dans le petit ca-

nal qui se creuse au-dessous du corps de la IV-

melle, que le mâle s'approche, s'accouple, et lis

arrose de sa liqueur séminale, laquelle peut pé-

nétrer aisément au travers de la membrane iics-

peu épaisse qui les maintient. Mais, quoi qu'il

en soit, il parait que , dans la même saison , il

peut y avoir plusieurs accouplements entre le

même mâle et la même femelle, et que plusieurs

fécondations successives ont lieu comme dans

les raies et les squales : les premiers œufs qui

sont un peu développés et vivifiés par la liqueur

séminale du mâle passent dans le petit canal,

qu'ils remplissent, et dans lequel ils sont ensuite

remplacés par d'autres œufs dont l'accroisse-

ment moins précoce avait retardé la féconda-

tion, en les retenant plus longtemps dans le fond

de la cavité des ovaires.

Au reste, le phénomène que nous venons de

décrire est une nouvelle preuve de l'étendue des

blessures, des déchirements et des autres alté-

rations que les poissons peuvent épi-ouver dans

certaines parties de leur corps , non-seulement

sans en périr, mais même sans ressentir de gra-

ves accidents.

La tête de tous les syngnathes, et particuliè-

rement de la trompette, dont nous traitons dan?

cet article, est très- petite; le museau est très-

allongé, presque cylindiique, un peu relevé par

le bout; et c'est à cette extrémité qu'est placée

l'ouverture de la bouche, qui est très-étroite, et

se ferme par le moyen de la mâchoire inférieure

proprement dite, que l'on a prise à tort pour un

opercule, et qui, en se relevant , va s'appliquer

contre celle d'en haut. Le long tuyau formé par

la partie antérieure de la tête a été regarda

' comme composé de deux mâchoires réunies
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l'une contre l'autre dans la plus grande partie

de leur étendue ; et de là vient le nom de Sijn-

gnathe que porte la famille des cartilagineux

dont nous nous occupons.

La trompette, non plus que les autres syn-

gnathes, n'a point de langue , ni même de dents.

Ce défaut de dents, la petitesse de l'ouverture

de sa bouche, et le peu de largeur du long ca-

nal que forme la prolongation du museau, for-

cent la trompette à ne se nourrir que de vers

,

de larves , de fragments d'insectes, d'œufs de

poissons.

La membrane des branchies des syngna-

thes, que deux rayons soutiennent, s'étend jus-

que vers la gorge : l'opercule de cet organe

est grand et couvert de stries disposées en

rayons; mais cet opercule et cette membrane

sont attachés à la tête et au corps proprement

dit, dans une si grande partie de leur contour,

qu'il ne reste pour le passage de l'eau qu'un

orifice placé sur la nuque. On voit donc sur le

derrière de la tête deux petits trous que l'on

prendrait pour des évents analogues à ceux des

raies et des squales , mais qui ne sont que les

véritables ouvertures des branchies.

Ces branchies sont au nombre de quatre de

chaque côté. Ces organes, un peu différents

dans leur conformation des branchies du plus

grand nombre de poissons , ressemblent, selon

Artedi et plusieurs autres naturalistes qui l'ont

copié,, à une sorte de viscosité pulmonaire d'un

rouge obscur: mais je me suis assuré, en exa-

minant plusieurs individus et même plusieurs

espèces de la famille que nous décrivons, qu'ils

étaient composés à peu près comme dans la

plupart des poissons, excepté que chacune des

branchies est quelquefois un peu épaisse à pro-

portion de sa longueur, et que les quatre de cha-

que côté sont réunies ensemble par une mem-
brane très-mince, laquelle, ne s'appliquantqu'à

leur côté extérieur, forme, entre ces quatre par-

ties, trois petits canaux ou cellules qui ont pu

suggérer à Artedi l'expression qu'il a employée.

Au reste, cette couleur rougeàtre, qu'il a très-

bien vue, indique les vaisseaux sanguins très-

ramifiés, et disséminés sur ces branchies.

Les yeux des syngnathes sont voilés par une

membrane très-mince, qui est une continuation

du tégument le plus extérieur de l'animal.

Le canal intestinal de la trompette est court

et presque sans sinuosités.

La série de vertèbres cartilagineuses qui s'é-

tend depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la

queue, ne présente aucune espèce de côte : mais

les vertèbres qui sont renfermées dans le corp"

proprement dit, offrent des apophyses latérale»

assez longues, qui ont quelque ressemblance

avec des côtes ; et elles montrent ainsi une con-

formation intermédiaire entre celle des vertè-

bres des raies et des squales, sur lesquelles on

ne voit pas de ces apophyses, et celle des ver-

tèbres des poissons osseux qui sont garnies de

véritables côtes.

L'étui dans lequel elle est enveloppée pré-

sente six pans , tant sur le corps que sur la

queue, autour de laquelle cependant ce four-

reau n'offre quelquefois que quatre pans longi-

tudinaux.

Le nombre des anneaux qui composent cette

cuirasse est ordinairement de dix-huit autour

du corps, et de trente-six autour de la queue.

La trompette a une nageoire dorsale comme
tous les syngnathes : mais elle a de plus des na-

geoires pectorales, une nageoire de l'anus, et

une nageoire caudale '
; organes dont les trois,

ou du moins un ou deux, manquent à quelques

espèces de ces animaux , ainsi qu'on peut le

voir sur le tableau méthodique des cartilagi-

neux de cette famille.

Elle n'a guère plus d'un pied ou d'un pied et

demi de longueur : sa couleur générale est jaune

et variée de brun ; les nageoires sont grises et

très-petites.

On la trouve non-seulement dans l'Océan

,

mais encore dans la Méditerranée, où elle a été

assez anciennement et assez bien observée,

pour qu'Aristote et Pline aient connu une par-

tie de ses habitudes , et notamment la manière

dont elle vient au jour.

Sa chair est si peu abondante, que ce poisson

est à peine recherché pour la nourriture de

l'homme 5 mais comme il perd difiicilemeiit la

vie, qu'il ressemble à un ver, et que, malgré

sa cuirasse, qui se prête à plusieurs mouve-

ments, il peut s'agiter et se contourner en dif-

férents sens, on le pêche pour l'employer à.

amorcer des hameçons.

* A la nageoire du dos 18 rayons, aux pectorales 12, à cells

de l'anus 3, à celle de la queue, qui est un peu anoiniie, Jt,

Un individu de l'espèce de la tromiiette, observé par C'im-

inerson , différait assez des antres individus de cet'e ménis

espèce par le fiombre des rayons de ses nageoires, jionr qu'on

pût le considérer comme formant une variété distincte. Il

avait, en effet, à ia nageoire dorsale 45 rayons, à chacune des

nageoires pectorales 24, à celle de l'anus 3, à celle de la

queue 8.

«^
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LE SYNGiNATHE AIGUILLE ',

Syngnathus Acus, Linn., Gmcl., Lacep., Cuv.

LE SYNGNATHE TUYAU S
\ Syngnatbus pelasgicus, Linn., Gmel., Cuv.

ET LE SYNGNATHE PIPE K

Byngnalhus aeqnorcus, Linn., Gmel., Cuv., Monlagu.

L'aiguille habite, comme la trompette, dans

rOcéan septentrional; elle présente la même
conformation, excepté dans le nombre des faces

de sa cuirasse
,
qui offre sept pans longitudi-

naux autour de son corps proprement dit, tan-

dis qu'on n'en compte que six sur le fourreau

analogue de la trompette. Elle parvient d'ail-

leurs à une grandeur plus considérable; elle a

quelquefois trois pieds ùe long; et l'on voit, sur

presque toute sa surface , des taches et des

bandes transversales alternativement brunes et

rougeàtres. Son anus est un peu plus rappro-

ché de la tète que celui de la trompette, et l'on

a écrit que la femelle donnait le jour à soixante-

dix petits *.

Le syngnathe tuyau a autour de sou corps

une longue enveloppe à sept pans , comme l'ai-

guille; mais il s'éloigne de la trompette plus

que ce dernier poisson : il n'a point de nageoire

de l'anus. On le trouve dans des mers bien éloi-

gnées l'une de l'autre: on le voit, en efiet,

dans la mer Caspienne, dans celle qui baigne

les rivages de la Caroline, et dans celle dont les

flots agités par les tempêtes battent si fréquem-

ment le cap de Bonne-Espérance et les côtes

africaines voisines de ce cap. On l'observe sou-

vent au milieu des fucus; il est d'un jaune

foncé
,
plus clair sur les nageoires du dos et de

* i Syiignalhuscorporemedioheptasono, caudà pinnatà. •

Artedi, Ken. 1, syn. 2, spec. 2. — 15 loch pi. 91, tig. 2 cSo-
• leiiostoiiiiis à capite ad caudain l)([itJgomis. i Klein, miss

pisc. 4, p. 24, n. 3.— TyphU-, Gesner, Aipnt
, p. <023. —

Jeux Avistoti'hs, Aldrov., pisc, p. IOj.— Willugliby, Iclitli.,

p 159, tab. 1, 23, (ig. J.— Rai, pisc, p. 46, n 2 — Seeuadel,
\arkn(idiL Wiilll, Ichih. boriiss., p. 70. — Cheval marin ai-

piiile, naubentoii , Enc. méth. — Id. Bonnaterre , pi. de
i'Knc luéih.

* Cheval marin tuynu de plume, Daubenton, Enc. mdth.

— Id. Bonnaterre, pi. de lEnc. méth. — Si/ngnalhu.sp'la-

girns., Osli., 11. iOo.— Nota. La figure 4 de la plmche (09

de Hiocli . (pie Ton a rapportée au syngnatlie tuyau, repré-

«ente une variété du syngnathe aiguille.

» 'Cheviil marin pipe, Daubenton , Enc. mélh. — Id. Bon-
naterre, pl.de IKnc. méth.

* A la inetiibrane des branchies du pyngnaihe aiguille 2
rayons, à ch.ique nageoire pectorale M , à ceJle du doj 56, à

celle de l'auus 6, à celle ds la queue 10

la queue, et relevé par de petites bandes trans

versales brunes '.

La forme de la trompette se dégrade encore

plus dans le syngnathe pipe que dans les deux
autres cartilagineux de la même famille, dé-

crits dans cet article. La pipe n'est pas seule-

ment dénuée de nageoire de l'anus; elle n'apa.»

même de nageoires pectorales -.

SUPPLÉMENT A l'article I>U SYNG?JATHE TUYAU.

Nous avons vu que le syngnathe tu\au ha-

bitait dans des mers très-éloiguées l'une de l'au-

tre, et particulièrement dans la Caspienne, au-

près des rivages de la Caroline, et dans les

environs du cap de Bonne-Espérance. Nous
avons reçu de M. Noël de Rouen plusieurs in-

dividus de cette même espèce de syngnathe,

qui avaient été péchés auprès de l'embouchure

de la Seine. << Les tuyaux , nous écrit cet esti-

« mable observateur, sont péchés sur les fonds

« du Tôt, de Quiilebeuf, de Berville, de Gres-

« tain. » On les prend avec des Guideaux,

sorte de filet dont nous parlerons à l'article du

gade colin. M. Noël les a nommés Aiguillettes,

ou petites aiguilles, parce qu'ils ne parviennent

guère, près des côtes de la Manche, qu'à la

longueur de deux décimètres. Le corps de ces

poissons représente une sorte de prisme à sept

faces; mais les trois pans supérieurs se réunis-

sent auprès de la nageoire dorsale, et les deux

inférieurs auprès de l'anus, de manière que la

queue proprement dite n'offre que quatre faces

longitudinales. La couleur de ces cartilagineux

est d'un gris pâle, verdâtre dans leur partie su-

périeure, et d'un blanc sale dans leur partie in-

férieure. M. Noël a vu dans l'œsophage d'un

de ces animaux une très-petite chevrette
,
qui,

malgré son peu de volume, en remplissait toute

la capacité, et n'avait pu être introduite par

l'ouverture de la bouche qu'après de très-grands

efforts. Il a trouvé aussi dans chacune des deux

femelles qu'il a disséquées, une quarantaine

d'oeufs assez gros, relativement aux dimensions

de l'animal.

* Il y a à la nageoire du dos du syngnathe tnyau 31 rayons,

aux nageoires pectorales 14 . à celle .!e la queue 10, à la cui-

rasse qui recouvre le corps IS anneanx, à celle qui revêt la

qurue 32. Il paraît qu'on a compié vingt-cinq anneaux dans

une variété de Cftte espèce, vue auprès de la Caroline.

* A la nageoire dorsale du syngnathe pipe 30 rayons, à celle

de la queue o.
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LE SYNGNATHE HIPPOCAMPE •,

Hippocampus brcTirostris et Hippocampus gii'.tulatns,

Cuv. '; Synguathus hippocampus, Linu , Grael.

ET

LE SYNGNATHE DEUX-PIQUANTS \

Syngnalhiis tetragonns, Linn., Gmel.

Quel contraste que celui des deux images

rappelées par ce mot Hippocampe, qui désigne

en même temps et uu cheval et une chenille!

Quel éloignement dans l'ensemble des êtres vi-

vants et sensibles sépare ces deux animaux,

dont on a voulu voir les traits réunis dans l'hip-

pocampe , et dont on s'est efforcé de combiner

ensemble les deux idées pour en former l'idée

composée du syngnathe que nous décrivons!

L'imagination, qui, au lieu de calculer avec

patience les véritables rapports des objets , se

plaît tant à se laisser séduire par de vaines ap-

parences , et à se laisser entraîner vers les rap-

prochements les plus bizarres, les ressemblances

les plus trompeuses et les résultats les plus

merveilleux, a dû d'autant plus jouir en s'a-

bandonnant pleinement au sens de ce mot Hip-

pocampe
,
que, par l'adoption la plus entière

de cette expression, elle a exercé, pour ainsi

dire, en même temps, une triple puissance. Re-

connaître . en quelque manière, un cheval dans

un petit cartilagineux, voir dans le même mo-

ment une chenille dans un poisson, et lier en-

semble, et dans un même être une chenille et

* Cavallomarino, en Italie. — Bninn. pisc. Massil., n. 19.

— MuU. prodroin. Zool. danic, n. 327. — « Syngiiatlniscor-

« pore quadrangulo, iiiniiâ caudce carens. » Arteili , gen. 1,

syn. \. — Bloch . pi. 109, tig. 3.— Cheval marin, hippo-

campe , Daubenton, Enc. iiiétli. — Id. Bonnalerre, pi. de

l'Enc niétli.— Gronov., Zooph., n. 170. — Browne, Jainaic,

p. 441 , n. 1. — Craijracion corpore circumflexo , etc.,

Klein, miss. pisc. 3, p. 25, n. 32.— jElian , lib. 14, cap. 14. —
f-heval marin, Rondelet, des Insectes et Zoophytes, c.9.—
•iesner, Aquat, p. 414. — Williigliby, IclUh., p. 137, tib. I,

23, tig. 3 et 4. — Rai , pisc, p. 43, 46, n. 1, 4. — Hippocam-
pus œqmvoca, Aldrov-, pisc, p. 7(6. — Cheval marin, Bé-

ion. Aqu;it., p. ii't.—Geel zeepaardje. Valent., Mus., p. 358,

n. 130. — Syr.gnaihus hippocampus, le cheval marin. Ap-

pendix du \oyage à la Nouvelle-Galles méridionale, par Jean

Wliite, pi. 30, fig. 2. — Syngnatiius hippocampus, Com-
merson, manuscrits déjà cités.

' M. Cuvier annonce qu'il se trouve deux espèces d'hippo-

campes dans nos nuTS; l'une à museau court (U. breviros-

tris), figurée par Williighby. pi. J, 23, fig. 3, et l'autre à mu-
seau plus long (//. (jiittulatus), représentée par le même
auteur, pi. J, 23, fig. 5. D.

» Thunberg, Act. soc. physiogr. lund. 1, 4, p. 301, n. 30,

tab. 4, f\g. { et2.—Syngnathu s biaculeatui, épine double,

Biocb, pi. 121, fig. 1 et 2.— C/i«ya/ marin , épine douai e,

Bonnaterre, pi. de l'Eue, méth.

I.

un cheval, ont été trois opérations simultanées,

trois espèces de petits miracles compris dans un
seul acte, trois signes de pouvoir devenus insé-

parables, dans lesquels 1 imagination s'est com-
plue sans réserve, parce qu'elle ne trouve de

véritable attrait que dans ce qui lui permet de

s'attribuer une sorte de force créatrice : et voilà

pourquoi cette dénomination à'Hippocampe a

été très-anciennement adoptée; et voilà pour-

quoi, lors même qu'elle n'a rappelé qu'une er-

reur bien reconnue, elle a conservé assez de

charmes secrets pour être généralement main-

tenue par les naturalistes. Quelles sont cepen-

dant ces légères apparences qui ont introduit ce

mot Hippocampe, et d'abord quels sont les

traits de la conformation extérieure du syngna-

the dont nous nous occupons , qui ont réveillé

l'idée du cheval à l'instant où on a vu ce carti-

lagineux? Une tête un peu grosse ; la partie an-

térieure du corps, plus étroite que la tête et le

corps proprement dit ; ce même corps plus gros

que la queue, qui se recourbe; une nageoire

dorsale dans laquelle on a trouvé de la ressem-

blance avec une selle ; et de petits filaments qui,

garnissant l'extrémité de tubercules placés sur

la tête et le devant du corps , ont paru former

une petite crinière : tels sont les rapports éloi-

gnés qui ont fait penser au cheval ceux qui ont

examiné un hippocampe, pendant que ces mê-

mes filaments, ainsi que les aimeaux qui revê-

tent ce cartilagineux, comme ils recouvrent les

autres syngnathes , l'ont fait rapporter aux che-

nilles à anneaux hérissés de bouquets de poil.

Mais, en écartant ces deux idées trop étran-

gères de chenille et de cheval , déterminons ce

qui différencie l'hippocampe d'avec les autres

poissons de sa famille.

H parvient ordinairement à la longueur de

trois ou quatre décimètres, ou d'environ un

pied. Ses yeux sont gros, argentés et brillants.

Les anneaux qui l'enveloppent sont à sept pans

sur le corps, et k quatre pans sur la queue:

chacun de ces pans
,
qui quelquefois sont très-

peu sensibles, est ordinairement indiqué pan

un tubercule garni le plus souvent d'une petite

houppe de filaments déliés. Ces tubercules sont

communément plus gros au-dessus delà tête,

et l'on en voit particulièrement cinq d'assez

grands au-dessus des yeux. On compte treize

anneaux à l'étui qui enveloppe le corps, et de

trente-cinq à trente-huit à celui qui renferme la

gueue, laquelle est armée, de chaque côté, de

82
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trois aiguillons, de deux en haut et d'un en bas.

au reste, ce nombre d'anneaux varie beaucoup,

au moins suivant les mers dans lesquelles on

trouve l'hippocampe.

Les couleurs de ce poisson sont aussi très-

sujettes à varier, suivant les pays et même
suivant les individus. Il est ou d'un livide

plombé, ou brun, ou noirâtre, ou verdâtre; et

quelque nuance qu il présente, il est quelque-

fois orné de petites raies ou de petits points

blancs ou noirs '.

Les branchies de 1 hippocampe ont été mal

vues par un grand nombre de naturalistes; et

leur petitesse peut avoir aisément induit en er-

reur sur leur forme. Mais je me suis assuré par

plusieurs observations, qu'elles étaient frangées

sur deux bords, et semblables, à très-peu près,

à celles que nous avons examinées dans plu-

sieurs autres syngnathes , et que nous avons

décrites dans l'article de la trompette.

La vésicule aérienne est assez grande; le

canal intestinal est presque sans sinuosités. La

bouche de l'hippocampe étant d'ailleurs confor-

mée comme celle des autres cartilagineux de

son genre; il vit, ainsi que ces derniers, de pe-

tits vers marins, de larves , d'insectes aquati-

ques, d'œufs de poissons peu développés. On le

trouvedans presque toutes les mers, dans l'Océan,

dans la Méditerranée, dans la mer des Indes.

Pendant qu'il est en vie, son corps est allongé

comme celui des autres syngnathes : mais lors-

i;u'il est mort, et surtout lorsqu'il comme«ice à

he dessécher , sa queue se replie en plusieurs

sens, sa tète et la partie antérieure de son corps

. recourbent ; et c'est dans cet état de défor-

l .ation qu'on le voit dans les cabinets, et qu'il

^ été le plus comparé au cheval.

On a attribué à l'hippocampe un grand nom-

bre de propriétés médicinales , et d'autres fa-

rultés utiles ou funestes, combinées d'une ma-

nière plus ou moins absurde : et comment n'au-

.•ait-on pas cherché à douer des vertus les plus

Merveilleuses et des qualités les plus bizarres,

m être dans lequel on s'est obstiné, pendant

•;• lit de temps, à réunir par la pensée un poisson,

111 cheval et une clienille?

Le syngnathe deux-piquants habite dans la

r er des Indes. Il est varié de jaune et de brun.

< Il ya ^ la membrane des branchies 2 rayons , à chacune

des nageoires pectorales 9 (on en a compté M, parce que cha-

que rayon se divise en deux, presque dès son origine), à celle

de la (ineue de 16 à 20, à celle de l'anus 4.

Les anneaux qui composent sa longue cuirasse

ne présentent chacun qnn quatre pans; et au-

dessus des yeux on voit deux aiguillons cour-

bés en arrière '

.

LE SYNGNATHE BARBE -,

Syugnathus barbalus, Linn., Giiiçl., Lacep., Guv

ET

LE SYNGNATHE OPHJDION ».,

Syngnathus Ophidion, Linii., Gmel., Eacep,, Cuv.

Non-seulement le barbe n'a point de nageoire

caudale, mais encore il n'a pas de nageoire de

l'anus. Aussi le voit-on placé dans un cinquième

sous-genre sur le tableau méthodique de la f»

mille que nous décrivons. Son corps est d'ail*

leurs à six pans longitudinaux *.

L'ophidion est encore plus dénué de nageoi-

res : il n'en a pas de pectorales; il n'en montre

qu'une qui est située sur le dos ^, et qui est

assez peu élevée. De tous les syngnathes il est

celui qui ressemble le plus à un serpent, et

voilà pourquoi le nom d'Ophidion lui a été

donné, le mot grec Ophis désignant un serpent.

Nous avons cru d'autant plus devoir lui con-

server cette dénomination
,
que son corps est

plus menu et plus délié à proportion que celui

des autres cartilagineux de son genre. Il par-

vient quelquefois à la longueur de deux pieds,

ou de plus de sept décimètres. Son museau est

moins allongé que celui de la trompette. Cet

animal est verdâtre avec des bandes transver-

sales et quatre raies longitudinales, plus ou

moins interrompues, d'un très-beau bleu. Il

habite dans l'Océan septentrional.

* A la membrane desbr.mcliies 2 myon«. à chaque nageoire

pectorale 2l, à celle du dos S-i . à. celle de l'anus 4, sur le

cor|js 17 anneaux, sur la queue 43.

' Cheval marin nexangulnire, Daubenton, Eue. méth.

—

Id. Bonnaterre, pi. de l'Enc. méth.
• Sea-adder, sur quelques côtes d'Angleterre. — Hav-hoU

en Suède. — Fauna suec. 273. — Otto, schrift. der Berlin»

naturf. fr. 5, p. 436. — f Syngnalhiis teres. piiinis pectorali»

« bus caudaeque carens. « Ariedi , gen. 1, syn. 2. spec. 3. —
Gronov., mus. I , n. 2. — Bloch, pi. 91 , fis. 3. — Klein, miss.

pisc. i, p. 26, n. \o, tab. 3. fig. 4. -Williighhy, Ichth., p. I6a
— Rai, pisc, p. 47. — Sojori , Kœnipfer, Japon, i, p. 1S5. —
Little pipe-fish, Brit. Zool. 3, p. (09. n. 3, pi. 6. fig. 3.—
Checal marin seryent, Daubentou, Enc. méth. — Id. Bou-

naterre, pi. de l'Enc. méth.

' À chaque nageoire pectorale du barbe 22 rayons, à celle

du dus 43.

£ A la membrane des branchie» de l'ophidionA raypns» k

la nageoire dorsale 34.
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QUINZIÈME ORDRE

E«S r>A CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

TROISIÈME ORDRE

DE LÀ SliCONDE DIVISION DES CAaTILAGINEDX .

Poissons Ihoracins, ou qui ont une ou deux nageoires

silitées sons le corps, au-iiessous ou presque au-des-

sous des nageoires pectorales.

DIX-SEPTIÈME GENRE.

LES CYCLOPTÈEES.

Des dents aiguës aux mâchoires ; les nageoires pecto-

rales simples ; les nageoires inférieures réunies en

forme de disque.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les nageoires du dos, de la queue et de l'anus, séparées

l'une de l'autre.

ESPÈCES.

i.

Le CYCLOPTÈRE LOMPii.

2.

Le CïCLOPTtKE ÉPI-

NEUX.

5.

Le CVCLOPTÈr.E MENU.

4.

LeCvcloptèiu; dolble-
EP1AE.

Le CYCLOPTÈliU GÉH-
TINEUÏ.

Lb Cyclopïêhe denté.

Le Cycloptère ventru.

s.

Le CVCLOPTÈR!- BIJIA-

C.ULE.

9.

Le Cycloptère spa-
tule.

CABACTÈHES.

! Le corps garni de plusieurs rangs
de tuliercules Uès-iliirs.

De petites épines sur le corps; des

I

rayons di.siincts à la pretaiere na-

geoire du dos.

Trois tubercules sur le museau.

I
Le derrière de la tète frarni, de clia-

' que côté, d'une épine.

I

Les nageoires pectoralesirès-!ars;es,

l'ouverture de la bouche tournée

I
vers !e haut.

r/ouveriure de la bouche presque
égale à la largeur de la tête ; les

dents fortes , conicpies , et dl^tri-

liiiées en iinnibre tiès-inégal, des
deux côtés des deux mâchoires.

Le ventre trèsgoudé par une dou-
ble et très-grande vessie urinaire.

Les nageoi les pectorales situées vers
le derrière de la tète; une tache
uoiie sur chaque côté du corps.

Le museau en forme de spalule.

SECOND SOUS-GENRE.

Les nageoires du dos, de la queue et de l'anus, réunies.

10. (Sept rayons à la membrane des
Le Cycloptère LiPABis. ( branchies.

Un seul rayon à la membrane des
branchies; des raies longitudi-
nales.

tl.

Le Cycloptère bayé.

LE CYCLOPTÈRE LOMPE '.

Cyclopterus Lumpus, Lion., Gmel., Lacep., Cuv.

Que ceux dont la douce sensibilité recherche

1 Lièvre de mer. — Lump, ou sea-owl, en Angleterre. —
Cock-padd, en Ecosse. — Iluff-poddi; en Irlande. — Snottolff,

dans la Belgique. — Sienbcil, en Eauemarck. —•SJnrufff/-f/.sI;,

en Suède. — Rontjkiegse, eu Norvège. — Mus. ad. fr. 1, p. 57.

avec tant d'intérêt, et trouve avec tant de plai-

sir, les images d'affections touchantes que pré-

sentent quelques êtres heureux au milieu de
l'immense ensemble des produits de la création,

sur lesquels la nature a si inégalement répandu
le souffle de la vie et le feu du sentiment, écou-

tent un instant ce que plusieurs naturalistes ont

raconté du poisson dont nous écrivons l'histoire.

Qu'ils sachent que parmi ces innombrables ha-
bitants des mers, qui ne cèdent qu'à un besoin

du moment, qu'à un appétit grossier, qu'à une
jouissance aussi peu partagée que fugitive, qui

ne connaissent ni mère, ni compagne, ni petits,

on a écrit qu'il se trouvait un animal favorisé,

qui, par un penchant irrésistible, préférait une
femelle à toutes les autres, s'attachait à elle, la

suivait dans ses courses, l'aidait dans ses re-

cherches, la secourait dans ses dangers, en re-

cevait des soins aussi empressés que ceux qu'il

lui donnait, facilitait sa ponte par une sorte de

jeux amoureux et de frottements ménagés; ne

perdait pas sa tendresse avec la laite destinée à

féconder les œufs, mais étendait le sentiment

durable qui l'animait jusqu'aux petits êtres

prêts à éclore; gardait avec celle qu'il avait

choisie les fruits de leur union ; les défendait

avec un courage que la mère éprouvait aussi

,

et déployait même avec plus de succès, comme
plus grande et plus forte; et, après les avoir

préservés de la dent cruelle de leurs ennemis

jusqu'au temps où, déjà un peu développés, ils

pouvaient au moins se dérober à la mort par la

fuite, attendait, toujours constant et toujours

attentif, auprès de sa compagne, qu'un nouveau

printemps leur redonnât de nouveaux plaisirs.

Que ce tableau fasse goiiter au moins un mo-
ment de bonheur aux âmes pures et tendres.

Mais pourquoi cette satisfaction , toujours si

— Faun. suec. 320. — It. scan. t^^S. — MM. prodrom. Zool.

dan., p. 39, n. 2ô.—Buticlier lonipe, Uaiibenton, Enc. méth.

— Id. ISoni.aterre. pi. del'Kno. méth.—Gronov., mus. f, t27;

Zoopli. (97. — Bluch, pi. 90. — OncUion. Klein, miss. pisc.

4 p. 49, n. 1, 2, 3, tab. i 4, lii,'. 3.- Willugliby, Iclitli., p, 208,

tal). N, II. — Rai, pi^c, p. 77. — Lump-/isli, Pennant, Brit.

Zool . 3, p. t03, n. 1 .— Secl-nasc, liaff padde, Wulff, Ichth.

borussens., p. 24. — Cyrloplerus, Artedi, gen. 62, syn.87.

—

« Ostracion rotundo-oblongus, tuberculis utrinque, pinnà

€ dorsi longissimà » Art^ili, gen. 59, syn. 86. — « Orbis bri-

« tannici sive Oceani species. » Gesner, German., fol. 83. —
Lumpus ^Jngluritm,Gesuer, parai., p. 25, v. 4284.—Aldrov.
lib. 3, cap. 68, p. 479.— Svei,jU et Bufoit. Rondelet, part. »,

1. 15, c. 2. — Jonstou , lib. 1. tit. 1, c;p. 3,0,3, punct. 12,

p. 42, tab. 13, fig. 1. — Charleton,p. 131. — Schclbam. Anal,

xiphi., p. 20. — f Lepus marmus nostras , ortiis .^pecies. »

Schonev.,p. 41. — Mtnet. Pin. 186 — Dale, Hist. of. Harv.,

p. 110.— Orbis ranœriclu, dus,. li\(.\l..\\b. 6. cap. 23.

—

Cyclopterus lumpus, Ascagne, cah. 4. pi. 34.
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rare, doit-elie être pour eux aussi courte que le

récit qui l'aura fait naître? Pourquoi l'austère

vérité ordonne-t-elle à l'historien de ne pas

laisser subsister une illusion heureuse ? Amour
sans partage , tendresse toujours vive , fidélité

j
^conjugale, dévouement sans bornes aux objets

de son affection, pourquoi la peinture attendris-

sante des doux effets que vous produisez, n'a-

t-elle été placée au milieu des mers que par un
cœur aimant et une imagination riante ? Pour-

quoi faut-il réduire ces habitudes durables que
l'on s'est plu à voir dans l'espèce entière du
lompe, et qui seraient pour l'homme une leçon

sans cesse renouvelée de vertus et de félicité

,

à quelques faits isolés, à quelques qualités indi-

viduelles et passagères, aux produits d'un in-

stinct un peu plus étendu , combinés avec les

résultats de circonstances locales, ou d'autres

causes fortuites?

Mais, après que la rigoureuse exactitude du
naturaliste aura éloigné du lompe des attributs

que lui avait accordés une erreur honorable pour
ses auteurs, le nom de ce cartilagineux rappel-

lera néanmoins encore une supposition toujours

chère à ceux qui ne sont pas insensibles
; il aura

une sorte de charme secret qui naîtra de ce sou-

venir, et n'attirera pas peu l'attention de l'es-

prit même le plus désabusé.

Voyons donc quelles sont les formes et les

habitudes réelles du lompe.

Sa tète est courte , mais son front est large.

On ne voit qu'un orifice à chaque narine, et ce

trou est placé très-près de l'ouverture de sa

bouche, qui est très-grande. La langue a beau-

coup d'épaisseur et assez de mobilité ; le gosier

est garni, ainsi que les mâchoires, d'un grand

nombre de dents aiguës.

Le long du corps et de la tète régnent ordi-

nairement sept rangs de gros tubercules, dis-

posés de manière que l'on en compte trois sur

chaque côté, et qu'un septième occupe l'espèce

de carène longitudinale formée par la partie la

pins élevée du corps et de la queue. Ces tuber-

.'iilcs varient non-seulement dans le nombre de

iaiigées qu'ils composent, mais encore dans

leur conformation, les uns étant aplatis, d'au-

Ues arrondis, d'autres terminés par un aiguillon,

et ces différentes figures étant même quelque-

fois placées sur le même individu.

Les deux nageoires inférieures sont arrondies

dans leur contour, et réunies de manière à re-

çrésenter, lorsqu'elles sont bien déployées, une

sorte de bouclier, ou, pour mieux dire, de dis-

I
que; et c'est cette réunion, ainsi que cette

forme, qui, se retrouvant dans toutes les es-

pèces de la même famille, et constituant un dei

principaux caractères distinct! fs de ce genre

ont fait adopter ce nom de Cyclopière, qui dé

signe cette disposition de nageoires en cercle

,

ou plutôt en disque plus ou moins régulier.

Le lompe a deux nageoires dorsales : mais la

plus antérieure n'est soutenue par aucun rayon
;

et étant principalement composée de membra-
nes , de tissu cellulaire, et d'une sorte de graisse,

elle a reçu le nom à^Adipeuse.

Ses cartilages sont verdâtres.

Son organe de l'ouïe a paru plus parfait que
celui d'un grand nombre d'autres poissons, et

plus propre à faire éprouver des sensations dé-

licates ; on a vu, dans le fond de ses yeux, des

ramilications de nerfs plus distinctes; ses na-

geoires inférieures , réunies en disque , ont été

con.sidérées comme un siège particulier du tou-

cher, et une sorte de main assez étendue; sa

peau n'est revêtue que d'écaillés peu sensibles
;

et enfin nous venons de voir que sa langue pré-

sente une surface assez grande et assez molle,

et qu'elle est assez mobile pour s'appliquer fa-

cilement et par plusieurs points à plusieurs

corps savoureux.

Voilà donc bien des raisons pour que l'in-

stinct du lompe soit plus élevé que celui de plu-

sieurs autres cartilagineux, ainsi qu'on l'a ob-

servé; et cette petite supériorité des résultats

de l'organisation du lompe a dû servir à propa-

ger l'erreur qui l'a supposé attaché à sa femelle

par un sentiment aussi constant que tendre.

Il est très-rare qu'il parvienne à une longueur

d'un mètre, ou d'environ trois pieds ; mais son

corps est, à proportion de cette dimension
, et

très-large et très-haut.

Sa couleur varie avec son âge ; le plus sou-

vent il est noirâtre sur le dos, blanchâtre sur les

côtés, orangé sur le ventre : les rayons de pres-

que toutes les nageoires sont d'un jaune qui

tire sur le rouge ; celle de l'anus et la seconde

du dos sont d'ailleurs grises avec des taches

presque noires.

On rencontre ce poisson dans un grand nom-

bre de mers ; c'est néanmoins dans l'Océan sep-

tentrional qu'on le voit le plus fréquemment.

II y est très-fécond, et sa femelle y dépose ses

œufs à peu près vers le temps où l'été y cor»-

mence.



DES P0ISS0K3. 653

I) s'y tient souvent atîciché au fond de la

mer, et aux rochers, sous les saillies desquels

il se place pour éviter plus facilement ses enne-

mis, pour trouver une plus grande quantité des

vers marins qu'il recherche, ou pour surprendre

avec plus d'avantage les petits poissons dont il

se nourrit. C'est par le moyen de ses nageoires

inférieures , réunies en forme de disque
,

qu'il

se cramponne
,
pour ainsi dire, contre les rocs

,

les bancs et le fond des mers; et il s'y colle en

quelque sorte d'autant plus fortement, que son

corps est enduit, beaucoup plus que celui de

plusieurs autres cartilagineux , d'une humeur

visqueuse, assez abondante surtout auprès des

lèvres, et que quelques auteurs ont en consé-

quence comparée à de la bave. Cette liqueur

gluante étant répandue sur tous les cycloptères,

et tous ces animaux ayant d'ailleurs leurs na-

geoires inférieures conformées et rapprochées

comme celles du lompe, ils présentent une ha-

bitude analogue à celle que nous remarquons

dans le poisson que nous décrivons.

On doit avoir observé plusieurs fois deux

lompes placés ainsi très-près l'un de l'autre, et

longtemps immobiles sur les rochers ou le sable

des mers. On les aura supposés mâle etfemelle;

on aura pris leur voisinage et leur repos pour

"effet d'une affection mutuelle ; et on ne se sera

pas cru faiblement autorisé à leur accorder cette

longue fidélité et ces attentions durables que

l'on s'est plu à représenter sous des couleurs si

gracieuses.

Au reste, le suc huileux qui s'épanche sur la

surface du lompe pénètre aussi très-profondé-

ment dans l'intérieur de ce poisson ; et voilà

pourquoi sa chair, quoique mangeable, est mu-

queuse, molle et peu agréable,

LE CYCLOPTÈRE ÉPINEUX *.

Cyclopterus spiuosus, Schn., Cuv.

Ce poisson diffère du lompe, en ce qu'il a le

dos et les côtés recouverts d'écaillés inégales en

grandeur, disposées sans ordre, et dont chacune

est garnie , dans son milieu, d'un piquant assez

long. La première nageoire du dos est d'ailleurs

soutenue par six rayons ^. L'épineux est noi-

* Oth. Fabricins, Fauiia groenlandica
, p. 134. — Bouclier

i-pineu^, Bonnitene, pi. de l'Enc. méth.
' A ia seconde nageoire du clos I \ rayons, à chaque nageo're

pectorale 23, à chaque nageoire inférieure 6 , à celle de l'a- i

(tus 10, à celle de la queue 10.

râtre par-dessus, et blanc par-dessous. On voit

à son palais deux tubercules dentelés. On le

trouve dans les mers du Nord.

LE CYCLOPTÈRE MENU '.

Cyclopterus minulus, Linn., Gmel., Cuv.

Trois tubercules sont placés sur le museau
de cet animal. Un long aiguillon tient lieu de
première nageoire dorsale ^. L'on voit de plus

,

auprès de l'ouverture de chaque branchie, deux
tubercules blancs, dont le premier est armé de
deux épines , et dont le second est moins sail-

lant et hérissé d'aspérités. Les lèvres sont dou-
bles

;
le contour du palais est garni , ainsi que

les mâchoires, de très-petites dents. L'Océan
atlantique est l'habitation ordinaire de cette es-

pèce de cycloptère, dont un individu observé
par le professeur Pallas n'avait qu'un pouce de
longueur.

LE CYCLOPTÈRE DOUBLE-ÉPINE \

Lepadogaster dentex, Schn., Pal!, '.

Les individus de cette espèce, qui paraît ré-

duite à des dimensions presque aussi petites

que celles du cycloptère menu, ne présentent

pas de tubercules sur leur surface; mais le

derrière de leur tète est armé , de chaque côté,

d'un double aiguillon. Les nageoires inférieures

du cycloptère double-épine ont d'ailleurs une
forme particulière à ce cartilagineux. Elles son^

réunies ; mais chacune de ces nageoires offix

deux portions assez distinctes : la portion an-

térieure est soutenue par quatre rayons, et

l'autre en contient un nombre extrêmement con-

sidérable ^. Ce cycloptère vit dans les Indes.

* Pallas, Spicil. zooi. 7, p. t2, la!). 2. fig. 7 et 9.— Bouclier

menu, Bonnaterre, pi. de l'iinc. méth.

^ A la membrane des branchies 4 r.iyons, à la première na-

geoire dorsale i. à la seconde 8, à chaque mgeoire pecto-

rale 16, à chaque nageoire inférieure 7, à celle de la queue,

qui est arronlie, 10.

' Mus. ad. fr. \. p. 37, tab. 27, fig. K — BoncUer sans tu-

bercules . Daubenton , Enc. méth.— Id. Bonnaterre , pi. de

l'Enc. méth.
> Ce pois'ïOn a été décrit deux fois par M. de Lacépèile, soas

le nom de Cycloptère dout>le-épine et de Gobiésoce lestar,

ainsi que le remarque M. G. Cn\\tr.LeLefiudig(ister den-

tex, Schn. Cyclopterus dentex Pall., spic. Vil, i , est le Cy-

clopterus nudus. l.inn . mus. Ado'ph. Fndir.XXVII, i. D.

5 A la membrane des branchies I rayon, à la nageoire dor-

sale 6, â cha(pie nageoire pectorale 21, à chaque nageoire

imférleurc 100. à celle de la queue JO.
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LE CYCLOPTÈRE GÉLATINEUX ',

Cyclopterus gelatinosus, Linn., Gmcl., Cuv.

LE CYCLOPTÈRE DENTÉ \

Cyclopterus dentex, Pallas '.

ET LE CYCLOPTÈRE VENTRU*.
Cyclopterus veutricosus, Linn., Gmel., Lacep.

C'est au professeur Pallas que nous devons

là première description de ces trois cycloptères.

Le premier ne pouvait pas être mieux désigné

que par le nom de Gélatineux ,
que nous lui

avons conservé. En effet, sa peau est molle,

dénuée d'écaillés facilement visibles, gluante,

et abondamment enduite d'une humeur vis-

queuse, qui découle particulièrement par vingt-

quatre orifices, dont deux sont placés entre

chaque narine et l'ouverture de la bouche, et

dont dix autres régnent depuis chaque commis-

sure des lèvres jusque vers l'opercule branchial

qui correspond à cette commissure; les lèvres

sont doubles, épaisses, charnues, et l'inté-

rieure est aisément étendue en avant et retirée

en arrière par l'animal ; les opercules des bran-

chies sont mollasses; les nageoires pectorales

qui sont très-larges, les inférieures qui sont

très-petites, la dorsale et celle de l'anus qui

sont très-longues et vont jusqu'à celle de la

queue , sont flasques et soutenues par des

rayons très-mous; l'ensemble du corps du

poisson est pénétré d'une si grande quantité de

matière huileuse, qu'il présente une assez

grande transparence ; et tous ses muscles sont

d'ailleurs si peu fermes, que, même dans l'état

du plus grand repos du cycloptère, et quelque

temps après sa mort, ils sont soumis à cette

sorte de tremblement que tout le monde con-

naît, et qui appartient à la gelée animale ré-

cente. Aussi la chair de ce cartilagineux est-elle

très-mauvaise à manger ; et dans les pays voi-

sins du Kamtschatka, auprès desquels on pèche

ce cycloptère, et où on est accoutumé à ne

nourrir les chiens que de restes de poisson , ces

animaux mêmes
,
quoique affamés , ont-ils le

« Pallas, Si.icil. zool. 7, p. 19, lab. 5, fis. », 6. — Bouclier
gélatinftix, Uonnaierre, pi. de l'Enc. niélh.

»Pallas. Si>icil. zool. 7, p. 6, tab. V fig. \, 4.— Botielier

dente, Bonnaterre, pi. de l'Enc. mélh.
' Ce cyclopère lieatt est le même que le cyclo|»tère don-

ble^épinerie l'arlicle précédent, c'est-à-dire unGobiésocede
•M. de Lacépède. D-

' Palla?,'spi(:i!. zool. 7, p. 15, tab. 2, tig. I, 5- — BouCiier
ventru, Bonnaterre pj. de l'Enc. méth.

dégoût le plus insurmontable pour toutes les

portions du gélatineux.

Ce cycloptfMT parvient ordinairement à In

longueur d'un demi-mètre , ou d'environ un

pied et demi; son corps est un peu allongé, et

va en diminuant de grosseur vers la queue
;

l'ouverture de sa bouche est tournée vers le

haut; sa langue est si petite, qu'on peut à peine

la distinguer. Un blanc mêlé de rose compose

sa couleur générale; les opercules sont d'un

pourpre foncé, et les nageoires du dos et de

l'anus, d'un violet presque noir *

.

Le denté est ainsi nommé à cause de la force

de ses dents, de leur forme, et de leur distri-

bution irrégulière et remarquable. Elles sont

coniques et inégales : on en compte à la mâ-

choire supérieure
,
quatre à droite , et trois à

gauche; et la mâchoire inférieure en présente

sept à gauche , trois à droite , et dix dans le mi-

lieu. La peau qui le revêt est un peu dure,

maigre, sans aiguillons, tubercules ni écailles

aisément visibles , rougeàtre sur la partie supé-

rieure du corps, et blanchâtre sur l'inférieure.

La tête est aplatie par-dessus et par-dessous,

très-grande, beaucoup plus large que le corps;

et cependant le diamètre transversal de l'ou-

verture de la bouche en égale la largeur. Les

lèvres sont épaisses, doubles, et garnies, sur

leur surface intérieure, de caroncules charnues

et très-molles. Les opercules des branchies sont

durs et étendus. On voit eniin auprès de l'anus

du mâle une prolongation charnue , creuse, per-

cée par le bout
,
qu.e nous remarquerons dans

plusieurs autres espèces de poissons, et qui sert

à répandre sur les œufs la liqueur destinée à

les féconder ^.

Le denté a le ventre assez gros ; mais le cy-

cloptère ventru a celte partie bien plus étendue

encore. Elle est, dans ce dernier cartilagineux,

très-proéminente, ainsi que son nom l'indique;

et elle est maintenue dans cet état de très-

grand gonflement par une vessie urinaire double

et très-volumineuse. L'ouverture de la bouche,

qui est très-large et placée à la partie supérieure

de la tête , laisse voir à chaque mâchoire un

grand nombre de petites dents recourbées,

* A chaf;ue membrane branchiale du cycloptère Ri'j.itineuï

Trayons à la nageiiire dorsale 31, à cliaiiue nageoire pecto-

rale 30. à celle de l'anus 43, à celle de la queue 6.

* A la membrane des branchies du denté 2 rayons, à la n?-

feoire dorsale 8 , à cha'jue nageoire pectorale '/S, à chsi|r"

nageoire inférieure -1, à celle de l'anus 6, à celle delà iiueuf.

nui est arrondie, (0.
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Inégales en longueur, et distribuées sans ordre.

Les opercules des branchies sont attachés, dans

presque tout leur contour, aux bords de l'ou-

verture qu'ils doivent fermer. La peau dont

l'animal est revêtu est d'ailleurs enduite d'une

mucosité épaisse ; toutes les portions de ce cy-

cloptère sont un peu flasques ; et une couleur

olivâtre règne sur presque tout le dessus de ce

poisson '.

Le ventru vit, ainsi que le gélatineux, dont il

partage jusqu'à un certain point la mollesse,

dans la mer qui sépare du Kamtschatka le nord

de l'Amérique : on n'y a pas encore observé le

denté ; on n'a encore vu ce dernier animal que

dans les eaux salées qui baignent les rivages de

l'Amérique méridionale. Au reste, le denté est

quelquefois long de près d'un mètre, tandis que

le ventru ne parvient guère qu'à la longueur de

trois décimètres, ou d'environ un pied.

LE CYGLOPTERE BIMACULE K

Cyclopterus bimaculatus, Penn., Lacep. •.

On rencontre auprès des côtes d'Angleterre

ce cartilagineux, sur lequel on n'aperçoit au-

cun tubercule ni aucune écaille, non plus que

sur les trois cycloptères que nous venons de dé-

crire dans l'article précédent. La tète de ce pois-

son, qui n'a présenté jusqu'à présent que de pe-

tites dimensions , est aplatie par-dessus et plus

large que le corps. Les nageoires pectorales

sont attachées presque sur la nuque ; et au delà

de chacune de ces nageoires, on voit sur le côté

une tache noire et arrondie. La tête et le dos

sont d'ailleurs d'un rouge tendre, relevé par la

.'ouleur des nageoires qui sont d'un très-beau

J)lanc. Pennant a le premier fait connaître ce

joli cycloptère, dont la nageoire caudale estter-

>iiinée par une ligne droite.

• A la membrane des branchies du ventru 4 rayons, à la

•nageoire dorsale 10, à chaque nageoire pectorale 20, à chaque

iiaseoire inférieure 6, à celle de l'anus 9. à celle di; la

çueue 10. Cette dernière est leniiiué.' par une ligue presi^ue

uinitc.

- Pennant, Zool. brit. 3, snpyil., p 397. — Bouclier à deux
tiichrti, rsonnaterre, pi. de l'Enc. méth.

^ M. Guvier place ce poisson dans le cenre du Porte-éeiielle

{Lrpndofi'iutcr Gouan) et dans le sons-genre qui comprend
les Gobiésoces de M. de Lacépède. D.
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LE CYCLOPTÈRE SPATULE '.

Cyclopterus spatula, Lacep. (espèce douteuse).

Ce poisson est dénué d'écaillés facilement
visibles, ainsi que presque tous les cartilagineux
de sa famille. Sa couleur est d'un rouge foncé •

et ce qui le distingue des autres cycloptères,

c'est que son museau aplati., très-long, et

élargi à son extrémité, a la forme d'une spatule.

EE CYCLOPTÈRE LIPARIS ^
Cyclopterus Liparis, Liiin., Gmel., Lacep., Cuv. ».

BT

LE CYCLOPTERE RAYÉ *.,

Cyclopterus liueatus, Linn , GineK, Lncep».

Ces deux cycloptères ont beaucoup de rap-

ports l'un avec l'autre. Tous les deux se ren-

contrent dans ces mers septentrionales qui. pa-

raissent être l'habitation de choix de presque

toutes les espèces de leur genre ronnues jusqu'à

présent. Ilssemblent même affectionner tous le.s

deux les portions de ces mers les plus voisines

du pôle et les plus exposées à la rigueur du froid.

On voit le liparis auprès de presque toutes les

côtes de la mer Glaciale jusques vers le Kamts-

chatka, et souvent dans les embouchures des

fleuves qui y roulent leurs glaces et leurs eaux
;

et c'est particulièrement dans la mer Blanche

que l'on a observé le rayé. Ces deux cartilagi-

neux ont la nageoire du dos et celle de l'anus

longues et réunies avec celle de la queue ; et leur

surface ne présente aucune écaille que l'on

puisse facilement apercevoir. D'ailleurs le lipa-

ris, qui a ordinairement un demi -mètre, ou

environ un pied et demi , de longueur, montre

une ligne latérale très-sensible et placée vers

le milieu de la hauteur du corps. Son museau

' Borlase, Hist. nat. de Cornouailles, pi. 2>, fig. 28. — Boti-

clier foinfré, Binuiaterre, pi. de l'Iinc. uictli.

'Cyclopterus liparis, bavhn , lîluth, pi. 12', fig. 3.

—

Boîiclier liparis, Daubenton, Enc. métli — Ul. Bonnaterre,

pi. de l'Enc. méth. — Gronov. mus. 2, 157.— Ad. helvetic

4, p.2fi5, lab. 2j.— Act. Uaarleni. l,p. ..SI, tah- 9. fig. 3 et*.

— Kœlieuter, nov. Gomment, petroptil. 9, p. 6. tab. 9, fig. 3

et 6. — Brit. Zool. 3 , p. 103, n. 2. — Willughby. Icbtcb. app-

p. 17, tab. H , 6 , fig. 1 . — Bai , pisc, p. 7'* , u. 24. — BorlasB

Cornw.,/". 28et29.
• Du sous-genre Liparis , dans le genre Cycloptère, «eloi

li.Cuvier. D.

* Lepecliin, nov. Gommeat. petropol. 18, p. 525, tab, 5, fig. 2

et 3. — Bouclier rayé, Bonnaterre, pL de l'Enc. mélb.
s M. Guvier ne fait pas jnention de cette espèce. D.
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est un peu arrondi, sa tête large et aplatie,

l'ouverture de sa bouche assez grande, sa lè-

vre d'en haut garnie de deux courts barbillons,

sa mâchoire supérieure un peu plus avancée

que l'inférieure et hérissée, comme cette der-

nière, de dents petites et aiguës, sa chair grasse

tt muqueuse , sa peau lâche et enduite d'une

viscosité épaisse'. Brun sur le dos, jaune sur

les côtés et sur la tête, blanc par-dessous , et

quelquefois varié par de petites raies et par des

points bruns, il a les nageoires brunes, excepté

les inférieures, qui sont bleuâtres. Il se nour-

rit d'insectes aquatiques , de vers marins , de

jeunes poissons , et répand ou féconde ses œufs

sur la fin de l'hiver ou au conmencement du
printemps.

Le rayé est couleur de marron avec des ban-

des longitudinales blanchâtres, dont les unes

sont droites, et les autres ondées; ses lèvres

sont recouvertes d'une peau épaisse, garnie de

papilles du côté de l'intérieur de la bouche ; son

dos est comme relevé en bosse ; et l'espèce de

bouclier formé par les nageoires inférieures est

entourée de papilles rougeâtres ^.

DIX-HUITIÈME GENtît.

LES LÉPADOGASTÈBES.

Les nageoires pectorales dotibies ; les nageoires infé-

rieures réunies en forme de disque.

Le LEPAnOG^STÈIlE
GOUAN.

CARACTERES.

Deux barbillons entre les narines et
les yeux; cinq rayons à la mem-
brane des branchies.

LE LÉPADOGASTÈRE GOUAN \

Lepadogaster Gouan, Lacep., Cuv.^

La famille des lépadogastères a beaucoup de

traits de ressemblance avec celle des cyclop-

tères; elle est lice particulièrement avec cette

dernière par la forme et par la réunion des na-

jîeoires inférieures : mais nous avons cru de-

voir la comprendre dans un genre différent, à

* A la membrane des branchies du liparis 7 rayons, à la na-

geoire dorsale '*!, à chaque nageoire pectorale 34, à chai|iie

nageoire inférieure 6, à celle de l'anus 35, à celle de la queue,

quiest arrondie, 10.

' La uageoire de la queue du rayé est terminée en pointe.

^ Gouan, Hist. des po'ssons, p. 106. — Bouclier porte-

icuclte, Bonnatei-re, pi. de l'Enc. méth.
* Du sous-genre des Porte-écuelle proprement dits [Lepa-

àogaxter) de M. Cuvier, qui lui rapporte le LcpitdoyusUf
roslrutits de Schneider. D.

cause du caractèreremarquablequ'elleprésente,
et qui consiste dans le nombre des nageoires

pectorales. Ces dernières nageoires sont, en ef-

fet, au nombre de deux de chaque côté sur les

lépadogastères, au lieu qu'on n'en compte que

deux en tout sur les cycloptères et sur presque

tous les autres poissons déjà décrits. Nous n'a-

vons encore pu inscrire dans le genre dont nous

nous occupons, qu'une seule espèce, dont nous

devonsia connaissanceauprofesseur Gouan. Cet

habile naturaliste lui a doimé le nom de Lépa-

dogaslère , à cause de la conforniation de ses

nageoires inférieures, qui, réunies ensrmble,oi-

frent l'image d'une sorte de conque. Mais

comme nous avons adopté cette même dénomi-

nation pour désigner le genre de ce poisson,

nous avons dû donner à cet animal un autre

nom qui indiquât son espèce , et nous n'avons

pas cru pouvoir choisir une appellation plus

convenable que celle qui retracera au souvenir

des ichthyologistes le nom du savant profes-

seur qui a décrit le premier et très-exactement

ce cartilagineux.

Le lépadogastère gouan n'a le corps revêtu

d'aucune écaille que l'on puisse apercevoir fa-

cilement ; mais il est couvert de petits tubercu-

les bruns. Son museau est pointu, sa tète plus

large que le tronc, sa mâchoire supérieure plus

avancée que l'inférieure. Deux appendices ou

filaments déliés s'élèvent entre les narines et les

yeux ; et l'on voit, dans l'intérieur de la bouche,

des dents de deux sortes : les unes sont mous-

ses et comme granuleuses, et les autres aiguës,

divisées en deux lobes et recourbées en arrière.

Chaque côté du corps présente deux nageoires

pectorales, dont l'antérieure est placée un peu

plus bas que la postérieure. Celle du dos est

opposée à celle de l'anus; la caudale est arron-

die '. Il y a sur la tête trois taches brunes en

forme de croissant, et sur le corps une tache

ovale parsemée de points blancs.

L'individu observé par M. Gouan avait un

peu plus de trois décimètres de longueur, et

avait été péché dans la Méditerranée.

* A la membrane dse branchies b rayons, à la nageoire dor-

sale H, à chaque nageoire inférieure 4^ à celle de l'anus 9.
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SEIZIÈME ORDRE

DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,

oc

QUATRIÈME ORDRE

DE Là QOATBIÈMB DIVISION DES CiRTILAGINEDX.

Poissons abdominaux, ou qui ont une ou deux na-

geoires situées sous l'abdomen.

DIX-NEUVIÈME GENRE.

LES MACROKHINQUES.

Lf museau allongé ; des dents aux mâchoires : de

petites écailles sttr le corps.

ESPÈCE. CARACTÈRE.

L9 Macrorhinque ah- j Dn srul rayon à chaque nageoire

GENTÉ. ( ventrale.

LE MACRORHINQUE ARGENTE',

Macrorhynchus argenteus, Lacep.

Cette espèce de poisson décrite par Osbeck

Sors de son voyage à la Chine, lie par un assez

grand nombre de rapports les syngnatlies avec

les pégases. Elle ne peut cependant appartenir

àaucune de ces deux familles, et nous avons dû la

placer dans un genre particulier, auquel nous

avons donné le nom de Macrorlùnque, pour

désigner la forme du museau des animaux que

nous y avons inscrits. Le macrorhinque argenté,

la seule espèce que nous ayons encore comprise

dans ce gsure, a, en effet, le museau non-seule-

ment pointu, mais très-long. Les deux mâchoires

sont d'ailleurs garnies de dents ; on en compte

plus de trente a la mâchoire supérieure, et celles

de la mâchoire inférieure sont moins larges et

pointues. La nageoire du dos s'étend depuis la

tête jusques à la queue ; celles de la poitrine

sont très-près de la tète ; chacune des ventrales

ne présente qu'un seul rayon ; et le corps de ce

cartilagineux, qui est très - allongé , est, de

plus ,
couvert d'écaillés argentées.

Ce poisson vit dans la mer.

' Osbeck, Voyase à la Chine, p. 107. — Syngnathe av-

(ji'iilr, Boiinaterre, pi. de 1 Enc. méth.

VINGTIÈME GENRE.

LES PÉGASES.

Le museau très-allongé : des dents aux mâchoires ; le

corps couvert dt grandes plaques et cuirassé.

I.

Ll PÉGASE DRAGON.

2.

Ll PÉGASE VOLANT.

LE PÉGASE SPATULE.

CARACTÈRES.

Le mnseau très aplati et sans den-
' teluri s ; If-s nageoires pectorale»
' t:ès-graiides.

(Le mu'^eau aplati et dentelé; les

I
nageoires pectorales très-grandes

Le museau en forme de spaiule et

sans dentelures ; les nageoires

(
pectorales peu grandes.

LE PÉGASE DRAGON .

Pegasus Draco, Linn., Gmel., Bloch, Lacep., Cuv. '.

Presque tous les pégases ont leurs nageoires

pectorales conformées et étendues de manière à

le soutenir aisément et pendant un temps assez

long, non-seulement dans le sein des eaux, mais

encore au milieu de l'air de l'atmosphère,

qu'elles frappent avec force. Ce sont en quel-

que sorte des poissons ailés, que l'on a bientôt

voulu regarder comme les représentants des

animaux terrestres qui possèdent également la

faculté de s'élever au-dessus de la surface du

globe. Une imagination riante les a particuliè-

rement comparés à ce coursier fameux que l'an-

tique mythologie plaça sur la double colline ;

elle leur en a donné le nom à jamais célèbre.Le

souvenir de suppositions plus merveilleuses

,

d'images plus frappantes, de formes plus extra-

ordinaires, de pouvoirs plus terribles , a vu
,

d'un autre côté , dans l'espèce de ces animaux

que l'on a connue la première , un portrait un

peu ressemblant, quoique composé dans de très-

petites proportions , de cet être fabuleux
,
qui

,

enfanté par le génie des preitiiers chantres des

nations, adopté par l'ignorance, divinisé par la

crainte, a traversé tous les âges et tous les peu-

ples, toujours variant sa (igure fantastique, tou-

jours accroissant sa vaine grandeur ,
toujours

ajoutant à sa puissance idéale, et vivra à jamais

dans les productions immortelles de la céleste

poésie. Ah! sans doute, ils sont bien légers,

ces rapports que l'on a voulu indiquer entre de

< Pegasus di oronis, draqou de mer, Bloeh, pi. fC», fig. t

et 2. — Pégnsi- dragon. Oaulientim, Eue. riiéth. — Id- Bon-

naterre, pi. de 1 Enc melh. - GnM.ov., Z .<>ph. 356, lab. 12,

tig. 2 et 5. — « Naja lavei jaus kits'il, klein zeedraakje. «Va-

lent., Ind. 3, p. 428, tab. 27». Séb. nais. 5, t.b 35. fig. 5.

> M Cuvier admet le genre l^égase tel qu'il a été foniié par

Linnet. b.

83
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faibles poissons volants découverts au milieu de

l'Océan des grandes Indes, et rt-norme dragon

dont la peinture présentée par une main habile

a si souvent effrayé l'enfance , charmé la jeu-

nesse , et intéressé l'âge mûr , et ce cheval ailé

consacré au dieu des vers par les premiers poè-

tes reconnaissants. Mais quelle erreur pourrait

ici alarmer le naturaliste philosophe? Laissons

subsister des noms sur le sens desquels per-

sonne ne peut se méprendre, et qui seront

comme le signe heureux d'une nouvelle alliance

entre les austères scrutateurs des lois de la na-

ture, et les peintres sublimes de ses admirables

ouvrages. Qu'en parcourant l'immense ensem-

ble des êtres innombrables que nous cherchons

'\ faire connaître, les imaginations vives , les

cœurs sensibles des poètes ne se croient pas

étrangers parmi nous. Qu'ils trouvent au moins

des noms hospitaliers qui leur rappellent et

jeurs inventions hardies , et leurs allégories in-

génieuses, et leurs tableaux enchanteurs, et

leurs illusions douces ; et que, retenus par cet

attrait puissant au milieu de nos conceptions

sévères , ils augmentent le charme de nos

contemplations en les animant par leur feu

créateur.

Gomme tous les animaux de sa famille , le

pégase dragon ne parvient guère qu'à un déci-

mètre de longueur : il est donc bien éloigné d'a-

voir dans l'étendue de ses dimensions quelque

trait de ressemblance avec les êtres poétiques

dont il réunit les noms. Mais tout son corps est

couvert de pièces inégales en étendue , assez

grandes, dures , écailleuses et par conséquent

analogues à celles que l'on a supposées sur le

corps des dragons ; elles sont presque carrées

sur le milieu du dos, triangulaires sur les côtés;

et, indépendamment de cette cuirasse, la queue

quiest longue, étroite, et très-distincte du corps,

est renfermée dans un étui composé de huit ou

neuf anneaux écailleux. Ces anneaux, placés à

la suite l'un de 1 autre et articulés ensemble,

ont beaucoup de rapports avec ceux qui entou-

rent et la queue et le corps des syngnathes
;

comprimés de même par-dessus
,
par-dessous

,

et par les côtés , ils offrent ordinairement qua-

tre faces , et composent par leur réunion un

prisme à quatre pans.

Au-dessous du museau, qui est très-allongé,

un peu conique et échancré de chaque côté, on

voit l'ouverture de la bouche située à peu près

comme celle des squales et des acipensères , et

qui, de même que celle de ces derniers cartila-

gineux a des bords que l'animal peut un peu

retirer et allonger à volonté. Les mâchoires sont

garnies de très-petites dents : les yeux sont gros,

saillants, très-mobiles, et placés sur les faces la-

térales de la tête ; l'iris estjaune : l'opercule des

branchies est rajonné.

De chaque côté du corps s'avance une proîon

gation couverte d'écaillés, et à l'extrémité de la-

quelle est attachée la nageoire pectorale. Cette

nageoire est grande, arrondie, et peut être d'au-

tant plus aisément déployée, qu'une portion

assez considérable de membrane sépare chaque

rayon, et que tous les rayons simples et non ar-

ticulés partent d'un centre, ou d'une base très-

étroite. Aussi le pégase dragon peut-il
,
quand

il veut, éviter plus sûrement la dent de son en-

nemi, s'élancer au-dessus de la surface de l'eau,

et ne retomber qu'après avoir parcouru un es-

pace assez long.

On aperçoit sur la partie inférieure du corps,

qui est très-large, une petite éminence longitu-

dinale, à laquelle tiennent les nageoires ventra-

les, dont chacune ne consiste que dans une sorte

de rayon très-long, très- délié, très-mou et très-

flexible.

La nageoire dorsale est située sur la qneue
;

elle est très-petite, ainsi que la caudale et celle

de l'anus, au-dessus de l^iuelle elle est pla-

cée *.

Au reste, le pégase dragon est communément
bleuâtre , et le dessus de son corps est garni de

tubercules rayonnes et bruns.

Il vit de petits vers marins, d'œufs de pois-

son , et des débris de substances organisées

,

qu'il trouve dans la terre grasse du fond des

mers.

LE PÉGASE VOLANT ».

Pegasus Toliins, Linn., Giuel., Lacep., Guy.

Nous avons trouvé dans les manuscrits de

Commerson une description très-étendue et Irès-

bien faite de ce pégase, dont on n'a jusqu'à pré-

sent indiqué que quelques traits , et d«nt ou

ne connaît que très-imparfaitement la forme
;

* A la nageoire dorsale i rayons, à chaijue nageoire pecto-

rale 9 ou ^0. à ctiai^ue nageoire ventrale i, à celle de l'anusS,

à celle lie la queue 8. Cette dernière est arrondie.

' Pégase volant, Daiibenton, Enc. mctii.—Id. Bonnaterre,

pi. de l'Enc. mélh, — • Pegasus rostro ensiformi utrinqne

• serrato, caudse articulis duodecim. » Cominei"«i>n , niauuâ-

crits déjà cités.
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et c'est d'après le travail de ce laborieux natu-

raliste, que nous allons marquer les différen-

ces qui séparent du dragon ce cartilagineux.

Le museau est très-allongé, aplati, arrondi

et un peu élargi à son extrémité. La face infé-

rieure de ce museau présente un petit canal

longitudinal , ainsi que des stries disposées en

rayons ; et la face supérieure qui montre un

sillon semblable, a ses bords relevés et dentelés.

Sur la tête et derrière les yeux , on voit une

fossette rhomboïdale ; et derrière le crâne on

aperçoit deux cavités profondes et presque

pentagones.

Les derniers anneaux de la queae sont gar-

nis d une petite pointe dans chacun de leurs an-

gles antérieurs et postérieurs.

On compte communément douze rayons à

chacune des nageoires pectorales
,
qui sont ar-

rondies, très-etendues, et très-propres adonner

à l'animal une faculté de s'élancer dans l'air

assez grande pour justilier l'épithète de volant

qui lui a été assignée.

Chaque nageoire ventrale est composée d'un

ou deux rayons très-déliés , très-longs et très-

mobiles *.

Le volant habite comme les autres pégases

,

dans les mers de l'Inde ; mais il paraît qu'on le

voit assez rarement aux environs de l'Ile de

France, où Commerson n'a pu observer qu'un

individu desséché de cette espèce, individu

qui lui avait été donné par l'officier-géntral

Boulocq.

LE PÉGASE SPATULE =».

Pegasus natans, Bloch, Lacep., Guy.

Ce poisson diffère des deux pégases que nous

venons de décrire
,
par la forme de la queue

,

dont la partie antérieure est aussi grosse que la

partie postérieure du corps proprement dit. Le

corps est d'ailleurs moins large à proportion de

la longueur de l'animal ; le museau très allongé,

aplati, élargi et arrondi à son extrémité de ma-
nière à représenter une spatule, n'est point den-

telé sur les côtés ; et les nageoires pectorales

,

beaucoup plus petites que celles des autres pé-

gases
, ne paraissent pas pouvoir donner au

' A la nageoire dorsale 5 rayons, à celle de l'anus 3, à celle

de la queue, qui est arrondie, 8.

" Pégase nageur, Bloch. pi. 121 , fig. 3. 4. — Pégase spa-
tvle Daubenton, Eue. mélh. — Id. Bonnaterre, pi. de l'Enc.
flit'ili.
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cartilagineux dont nous nous occupons, le pou»
voir de s'élancer au-dessus de la surface des
eaux. Les anneaux écailleux qui recouvrent la

queue sont plus nombreux que sur les autres
poissons de la même famille ; on en compte
quelquefois une douzaine : le prisme , ou plu-
tôt la pyramide qu'ils composent, est â quatre
faces, dont l'inférieure est plus large que les

trois autres; Panneau le plus éloigné de la tête

est armé de deux petites pointes.

Le pégase spatule est d'un jaune foncé par-
dessus, et d'un blanc assez pur par-dessous.
Ses nageoires pectorales sont violettes

; les au-
tres sont brunes '

.

Cet animal n'a été vu vivant que dans les

mers des grandes Indes ; et cependant parmi
les poissons pétrifiés que l'on trouve dans le

mont Boica près de Vérone, on distingue très-

facilement des restes de ce pégase *.

VINGT-UNIÈME GENRE.

LES CENTKISQUES.

Le museau très-allongé : les mâchoires sans dents; le

corps très-comprimé; les nageoires ventrales réunies.

Le Centrisque cci-
BASSE.

Le Centbisque sumpit.

CAIUCTEllES.

Une cuiiasse pLicée sur le dos, et

aussi longue que le corps et la

queue réunis.

Une cuirasse placée sur le dos et

plus co urle que le corps et li

queue réuuis.

Le Centkisque
CASSE.

BÉ- 1 Le dos garni de petites écailles»

LE CENTRISQUE CUIRASSÉ \

Centrihcus scutatus, Linn., Giiiel., I.acep 4.

Nous avons vu les ostracions, dont la tête, le

corps, et une partie de la queue, sont entourés

d'une croûte solide et préservatrice , représen-

« A la nageoire dorsale S rayons, à chaque nageoire pecto-

rale 9, à chaque nageoire inférieure t, à celle de l'auus 5, à

celle de la queue, (|iii est arrondie 8.

' f Pegasus natans, roslro elongato spatulae-formi, corpore

« oblougo, tetragono. » Ichthyolitliologie de Vérone, par une

société de physiciens, part. 2, pi. 5, fig. 3.

' Centriscus scutatus, bécasse ioMc/icr. Bloch , pi. tSS

fig. 2. — Centrisque cuirassé, Daubentou , Eue. méth, —
Id. Bonnaterre, pi. de lEnc. niéth. — Gronov. mus. 2. p. 18^

n. 171, tab. 7, fig. 3; Zooph., p. 129, n. 396. — Amyhisilen,

Klein, miss. pisc. 4, p. 28, tab. 6, fig. 6. — Séb. mus. 3, p. 107,

tab. 34, fig. 5. — yfcaw pisan , viesvisch , Valent, Iitd. 3,

p. 420 , n. 243, fig. 243, 254. — Ilian peixe , lluysch, Theatr.

anim., p. 5. tab. 3, fig. 7.

* M. Cuvier place ce poisson dans le sous-genre Amphisile

du genre Centrisque, Centriscus de Liunée, qu'il admet D.
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ter, au milieu de la nombreuse classe des pois-

sons, la tribu remarquable des tortues, qu'une

carapace et un plastron très-durs environnent

aussi d'une enveloppe presque impénétrable.

Mais parmi ces tortues, et particulièrement

parmi celles qui, plus rapprochées des poissons,

passent la plus grande partie de leur vie au mi-

lieu des eaux salées , il en est qui n'ont reçu

que des moyens de défense moins complets : la

tortue luth
,
par exemple

, qui habite dans la

mer Méditerranée , n'est à l'abri que sous une

carapace; elle est dénuée de plastron; elle n'a

qu'une sorte de cuirasse placée sur son dos.

Elle a aussi son analogue parmi les poissons
;

et c'est la famille des centrisques, et surtout le

ccntrisque cuirassé, qui comme la tortue luth,

a sur son dos une longue cuirasse, terminée,

du côté de la queue, par ims poinle aiguë, la-

([uelle a fait donner à tout le genre le nom de

Centrisqueou d'Aiguillonné. Si les centrisques

.sont à quelques égards, une sorte de portrait de

Ja tortue luth , ils n'en sont cependant qu'une

image bien diminuée. Quelle différence de

grandeur, en effet, entre une tortue qui parvient

a plus de deux mètres de longueur , et des cen-

trisques qui le plus souvent ne sont longs que

de deux décimètres ! Tant la nature, cette cause

puissante de toute existence, cette source fé-

conde de toute beauté , ne cesse de varier par

tous les degrés de la grandeur, aussi bien que

par toutes les nuances des formes, ces admira-

bles copies par lesquelles elle multiplie avec

tant de profusion, et sur la surface sèche du
globe, et au milieu des eaux, les modèles remar-

quables sur lesquels on serait tenté de croire

qu'elle s'est plu à répandre d'une manière plus

particulière le feu de la vie et le principe de la

reproduction.

D'ailleurs la cuirasse longue et pointue qui

revêt le dos des centrisques , au lieu de s'éten-

dre presque horizontalement sur un corps aplati

comme dans les tortues, se plie dans le sens de

sa longueur, au-dessus des animaux que nous

allons décrire, pour descendre sur les deux cô-

tés d'un corps très-comprimé. Cette forme est

surtout très-marquée dans le centrisque cui-

rassé. Ce dernier cartilagineux est, en effet, si

aplati par les côtés, qu'il ressemble quelquefois

aune lame longue et large. La cuirasse qui le

couvre est composée de pièces écailleuses très-

iisses, attachées ensemble, unies de si près, que

l'on ne peut quelquefois les distinguer que très-

difficilement l'une de l'autre, et si transparentes,

que Ton aperçoit très-aisément la lumière au
travers du dos de l'animal. Au reste, cette sorte

de demi-transparence appartient, d'une manière

plus ou moins sensible, à presque toutes les par-

ties du corps du centrisque cuirassé.

La couverture solide qui garantit sa partie

supérieure, est terminée, du côté de la nageoire

de la queue
,
par une pointe très-allongée, qui

dépasse de beaucoup le bout de cette nageoire

caudale ; et cette espèce d'aiguillon se divise en

deux parties d'égale longueur, dont celle de

dessus emboîte à demi l'inférieure, et peut être

un peu soulevée au-dessus de cette dernière.

Au-dessous de ce piquant, et à un grand éloi-

gnement du corps proprement dit , est la pre-

mière nageoire dorsale , qui le plus souvent ne

renferme que trois rayons, et dont la membrane

est communément attachée à ce même piquant,

lequel alors peut être considéré comme un rayon

de plus de cette première nageoire dorsale.

Le museau est très-allongé; il est d'ailleurs

fait en forme de tube ; et c'est à l'extrémité de

ce long tuyau qu'est placée l'ouverture de la

bouche. Cet orifice est très-étroit : mais quel-

quefois, et surtout après la mort de l'animal,

la membrane qui réunit les deux longues mâ-

choires dont le tube est composé, se déchire et

s'oblitère ; les deux mâchoires se séparent pres-

que jusqu'au-dessous du siège de l'odorat;

l'ouverture de la bouche devient très-grande,

et la mâchoire supérieure se divise longitudi-

nalement en deux ou trois pièces qui sont

comme les éléments du tuyau formé par le

museau. La planche sur laquelle on pourra

voir la figure du centrisque cuirassé, repré-

sente l'effet de cet accident.

L'ouverture des narines est double; celle

des branchies est grande et curviligne, l'oper-

cule lisse et transparent.

Chaque côté du corps est garni de dix ou

onze pièces écailleuses, minces, et placées trans-

versalement. Elles sont relevées dans leur mi-

lieu par une arête hoiizontale; et la suite de

toutes les arêtes qui aboutissent Tune à l'autre,

forme une ligne latérale assez saillante. Ces

lames sont un peu Mrrondies dans leur partie

inférieure, et réunies avec les lames du côté

opposé par une portion membraneuse, très-

mince, qui fait paraître le dessous du corps

très-caréné.

Lesnageoircspecloralessontunpeuéloignées
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des branchies ; les ventrales sont réunies, et de

plus si petites et si déliées, que souvent elles

échappent à l'œil, ou sont détachées, par di-

vers accidents, du corps de l'animal '. La se-

conde dorsale, et celle de l'anus, sont très-près

de celle de la queue dont la colonne vertébrale

est détournée de sa direction, et fléchie, pour

ainsi dire, en en-bas, par la partie postérieure

de la cuirasse qui la recouvre.

Les différentes formes remarquables que

nous venons de décrire, attirent d'ailleurs l'at-

tention par la beauté et la richesse des couleurs

qu'elles présentent : le dos est d'un brun-doré

brillant, quoique foncé; les côtés sont ar-

gentés et jaunes : le dessous du corps est rouge

avec des raies transversales blanches, et pres-

que toutes les nageoires sont jaunâtres.

Le poisson qui montre cet éclatant assorti-

ment de plusieurs nuances, vit, comme les pé-

gases, de petits vers marins, et des débris de

corps organisés qu'il peut trouver dans la vase;

mais bien loin de jouir, ainsi que les pégases,

de la faculté de s'élancer avec force au-dessus

de la surface de l'eau; il est réduit, par la pe-

titesse de ses nageoires et la roideu? d'une

grande partie de son corps, à n'expcuter que

des mouvements peu rapides. Il habite dans les

mers de l'Inde, ainsi que l'espèce dont nous

allons parler.

LE CENTRISQUE SUMPIT ^.

Centriscus velitaris, Liiin., Gmel., Lacep ».

Ce poisson est très-petit; il ne parvient ordi-

nairement qu'à la longueur de cinq ou six cen-

timètres : sa parure est élégante ; l'éclat de l'ar-

gent brille sur les côtés de son corps; et se

change sur sa partie supérieure en une sorte

de couleur d'or un peu pâle, que relèvent quel-

ques raies de différentes couleurs et placées

obliquement. On ne voit sur son dos qu'une cui-

rasse assez courte, en comparaison de celle qui

garantit l'espèce de centrisque que nous avons

déjà décrite ; et c'est parce que cette arme dé-

' A la première nageoire du dos 3 rayons, à la seconde \ I,

«chaque nageoire pectorale \\,k la ventrale 3, a celle de l'a-

nus 13, à celle (le la qui'iie, qui est rectiligne, 12.

' Cenlriscus sumpit. — Pallas , Spicil. zoolog. 8, p. 36,

tab. 4, fig. 8. — Cenlriaijue xumpil, Daubenton, Enc. méth.
— Id. Bonnaterre, pi. de l'Eue, méth.

» Du sous-genre y</»>ip/iii'iie dans le genre CENTiiisgrE, se-

lon M. Cuvier. O.

j

fensive ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité de la

queue, que Pallas, auquel nous devons la con-
' naissance de cet animal, l'a désigné par l'épi-

thète d'Armé à la légère. Cette armure moins
étendue lui donne d'ailleurs des mouvements
plus libres, qui s'allient fort bien avec l'agré-

ment des couleurs dont il est peint. Au reste,

cette couverture se termine en pointe, et se réunit,

pour ainsi dire, à une sorte de piquant couché
en arrière, un peu mobile, très-ai<iu, dentelé,
creusé par-dessous, et placé au-dessus d'un se.

cond aiguillon que le poisson cache à volonté

dans une fossette longitudinale. A la suite de
ces pointes, que l'on peut considérer comme
une première nageoire dorsale, d'autant plus

qu'elles sont réunies par une membrane, on voit

la seconde nageoire du dos, dans laquelle on
compte douze rayons '. Une petite raie sail-

lante s'étend de chaque côté, depuis le bout
du museau jusqu'à l'oeil ; un petit aiguillon re-

courbé vers l'anus est placé au devant de cette

dernière ouverture.

LE CENTRISQUE BÉCASSE. 2.

Centriscus S^olopai, Linu., Gmel., Lacep., Cuv'.
'

Cet animal, que l'on voit quelquefois dans

le marche de Rome, et dans ceux des pays

voisins, n'est pas tout à fait aussi petit que le

sumpit: il présente ordinairement une longueur

de plus d'un décimètre, et se distingue facile-

ment de plusieurs autres poissons avec les-

quels on l'apporte, par sa couleur qui est d'un

rouge tendre et agréable. Les pièces qui com-
posent la couverture supérieure du cuirassé et

du sumpit, sont remplacées sur le centrisque

* A la membrane des branchies il y a 3 rayons, à chique na-

geoire pectorale 13, à chaque nageoire vt ntrale 4 , à celle de
l'anus 20, à celle de la queue i2.

' Ccntri:icus nculopax. — Trombetta . sur la côte de Gè-

nes. — Soffieita, aux environs île Rome. — Eliphaa. — Ceii-

tiinqiie bécusse, Daubenton, Enc. méth. — Id. Bonnaterre,

pi. de l'Eue, méth. — Bécusse , scolopax, asi alopax, lion-

deiet, nist. des poissons, 1 13, c. 4. — Cfntriscus siiuaino-

sus, Bl0( h, pi. (23, fig. i. — Gronov., Zooph., p. (28. n.Syg.

— Mcerschiie/ f, Jonston, lib. 1, lit. 1, cap. 1, a, tab. 1, n. 9.

- f Sulenostumus rostro triexitera totiu> pl^cis sequ^nte , »

Klein, miss. pisc. 4, p. 24, n. 1. - Gesner, A(iua(., p. i53,

icon. aiiim , p. Il, Ihieib.. p. 4. — ^'ro/opdx, Wdiov., pisc.

p. 298. — \VdlU8hl)y Ichdi., p. 160, tab. 1, 23. (ig. Z.—Tium-
pel,oy belloivs fish, R.ii , pisc. p. 50. — Cliai leton, Onom.,

p. 123.— € Halistes acuieiïs du^ bus, luco pimiai um ventralium,

« soliiarioiiitràaiium. « Artedi, gen 54,syn. 82.

' Du sous-genre Centrisque, dans le genre du même nom
selon M. Cuvier. D
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bécasse par des écailles dures, pointues, et pla-

cées les unes au-dessus des autres; mais on

voit un piquant à l'extrémité du dos de ce car-

tilagineux, comme sur celui des poissons de son

genre qui sont déjà connus. Cet aiguillon très-

fort, dentelé des deux côtés, et mobile de ma-

nière à pouvoir être couché dans une fossette,

est le premier rayon de la nageoire dorsale an-

térieure, dans laquelle on compte quatre rayons

en tout : la seconde nageoire dorsale est com-

posée de dix-sept rayons '
, L'extrémité du long

museau du poisson que nous décrivons, est un

peu relevée, et présente l'ouverture de la bou-

che, que l'animal peut fermer à volonté par le

moyen d'un opercule attache au bout de la mâ-

' A la membrane des branchies 3 rayons, à chaque nageoire

pectorale 17, à chaqne nageoire inférieure 5, à celle de l'a-

nus 18, à celle delà queue, qui est arrondie, 9.

choire inférieure. C'est la grande prolongation

de ce museau, et la forme assez ténue de cette

sorte de tuyau, qui ont fait comparer le carti-

lagineux dont nous nous occupons, tantôt à

une bécasse, et tantôt à l'un des quadrupèdes

les plus éloignés de ce poisson par les divers^

traits de leur conformation, ainsi que par l'é-

normité de leur taille, à l'éléphant, dont le nez

s'étend cependant en une trompe bien diffé-

rente, dans son organisation, du museau d'un

centrisque. La figure de ce même museau a

fait aussi donner le nom de Soufflet à la bé-

casse, dont on s'est beaucoup occupé, parce que

ce poisson a une chair délicate. Le premier

rayon des nageoires pectorales de ce centrisque

est très-long ; les nageoires inférieures sont très-

petites, et l'animal peut les cacheraisémentdans

un sillon osseux.

FllS DU PREMIER VOLUME.
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