
PREMIER EMBRANCHEMENT

AXDIAUX VBRTEBBIäS

PREMIERE CLASSE

LES MAMMIFERES

« Les mammiieres doivent etre placäs ä Ja töte du regne animal, non-
seulement parce que c'est la classe ä laquelle nous appartenons nous-
memes, mais encore parce que c'est celle de toutes qui jouit des
fucultes les plus multipliöes, des sensations les plus dölieates, des
mouvements les plus varife, et oü l'ensemble de toutes les proprietös
parait combinß pour produire une intelügence plus parfaite et plus
susceptible de perfectionnemenl (i).

« Les mammiferes sont, en general, disposes pour marcher sur la
terre, et pour y marcher avec force et continuite" : quelques-uns
cependant peuvent s'elever dans l'air au moyen de membres prolongös
et de membranes elendues; d'autres ont les membres tellemenl
raccourcis, qu'ils ne se meuvent aisement que dans l'eau, mais ils ne
perdent pas pour cela les caraclöres genöraux de la classe.

« Ils ont tous — la machoire superieure fixee au cräne, l'inferieure
composöe de deux pieces seulement, articulee par un condyle saillant ä
un temporal fixe; — le cou de sept vcrtebres, hors une seule espeee
qui en a neuf; — les cötes anterieures attachees en avant, par des par-
ties carlilagineuses, ä un stermm forme d'un cerlain nombre de pieces
ä la flle. Leur exlremite de devant commence par une omoplate non
articulee, mais seulement suspendue dans les chairs, s'appuyant sou-
vent sur le sternum par un os intermßdiaire nomme clavicule; cette
exlremite se continue par un bras, un avant-bras et une inain formee
elle-möme de deux rangees d'osselets appeles poignet ou carpe; d'une
rangee d'os nomm§e metucarpe, et de doigls composes chacun de deux
ou trois os nommes phalanges.

« Si l'on excepte les cetaces, ils ont lous la premiere partie de l'ex-
tremite posterieure fixee ä l'epiue et formant un bassin qui, dans la
jeunesse, se divise en trois paires d'os : l'ileon qui tient ä l'epine, le
•puhis qui forme la ceinture anterieure, et Yischion qui forme la poste¬
rieure. Au point de röunion de ces trois os est la fosse oü s'articule la

(1) Voyez A. E. Brehm, la Vie des animaux. Mammiferes. Paris, 1870,
2 vol. in-S.
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cuisse, qui porle elle-meme la.jam.be, formee de deux os, le tibia et le
perone; cette extremis est terminee par le pied, lequel se compose de
parties analogues ä Celles de la main, savoir : d'un tarse, d'un metatarse
et de doigts.

« La tete des mammiferes s'articule toujours par deux condyles sur
leur atlas ou premiere vertebre. Leurcerveau se compose toujours de
deux hemispheres, reunis par une lame medulaire dite corps catleux,
renfermant deux ventricules, etenveloppant les quatrepaires de tuber-
cules appelees Corps calleux, couckes optiques, nates et festes. Entre les
couches optiques est un troisieme ventricule qui communique avec le
quatrieme situe sous le cervelet; les jambes du cervelet forment tou¬
jours sousla moelleallongee une proeminence transverse appel&e pont
de Varole.

« Leur ocil, toujours löge dansun orbite, preserve' par deux paupieres
et le veslige d'une troisieme, a son cristallin fixe par le proces ciliaire,
et sa sclerotique simplement celluleuse.

« Dans leur oreille, on trouve toujours — une cavite nommee ccdsse,
qui communique avec l'arriere-bouche par un canal nomme trompe,
qui est fermee au dehors par une membrane nommee tynvpan, et con-
ticnt une chaine de quatre osselets appeles marteau, enclume, lenticu-
laire et edier; — un vestibule sur l'entree duquel appuie l'etrier et qui
communique avec trois canaux semi-circulaires ; —enfin un limacon
qui donne par une de ses rampes dans la caisse, par Lautre dans le
vestibule.

« Leur cräne se subdivise comme en trois ceintures, formees : l'an-
terieure par les deux os frontaux et l'ethmoidc; l'intcrmediaire par les
parietaux etle sphenoide; la posterieuro par l'occipital. Entre l'occi-
pital,les parietaux et le sphönoide, sont intercales les temporaux, dont
une partie appartient ä la face.

« Leur face est essentiellement formee par les deux os maxillaires,
entre lesquels passe le canal des narines, et quiont, en avant, les deux
intermaxillaires, en arriere les deux palatins; entre eux descend la
lameirnpaire derethmoide, nomm§e vomer; sur les entrees du canal
nasal sont les os propres du nez; ä ses parois externes adlierent les
cornets ant6rieurs; les cornels superieurs appartiennent ärethmoide;
le jugal unit de chaque cölö Los maxillaire au temporal et souvent au
frontal; enfin le lacrymal occupel'angle interne de l'orbite etquelque-
fois une partie de la joue. Ces os, de möme que ceux du eränfl, pre-
sentent des subdivisions plus nombreuses dans l'etat du foetus.

« Leur langue est toujours charnue et attachee ä un os appelö hyo'ide,
compose de plusieurs pieces, et suspendu au cräne par des ligaments.

« Leurs poumons, au nombre de deux, divisös en lobes, composes
d'une infinite de cellules, sont toujours renfermfis sans adherence dans
une cavite formee par les cötes et le diaphragme, et tapissee par la
plevre; l'organe de la voix est toujours ä l'extremite superieure de la
tracbcc-arlere; un prolongement charnu, nomme volle du palais,
ötablit une communication directe entre leur larynx et leurs arriere-
narines.
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«Leur coeür presento quatre eavites dcmt deux nomme'es ventricules
et deux oreillettes. 11s ont la circulation du sang complote, c'est-ä-dire
quela lotalitö du sang qui revient des exlremites du corps passe par le
pouraonavant de retourneraux exlremites pour los viviflerde nouveaü.

Les mammiferes, ä l'exception des cetaces, qui vivent entierement
dans l'eau, ont la peau garnie de poils; leur cavitö abdominale est
tapisse"e d'une mcmbranc nommce peritoine, et leur canal intestinal est
suspendu tum repli de ee periloine nomme mesentere; l'urine, retenue
pendant quelque temps dans une vessie, sort dans les deux sexes, äun
tres-pelit nombre d'exceptions pres, par les orifices de la generation.

« Dans la presque folalite des mammiferes, la gönöration est essen-
tiellement vivipare, e'est-ä-dire que le foetus, immediatement apres
la eonception, descend dans la matrice, enferme dans ses enveloppes,
dont la plus exterieure est nommce chorion, et l'inte'rieure amnios; il
se fixe aux parois de la malrice par un ou plusieurs plexus de vais-
seaux, appelds plaeenta, qui efablissent entre lui et sa mere une com-
municalion d'oü il tiro sa nourriturc. La eonception exige toujours un
accouplement effectif, pendant lequcllespermc du male estlance dans
la matrice de la femelle. l.es petits se nourrissent pendant quelque
temps, apres leur naissanee, d'une liqueur parficuliere nommdc lait,
produüe par les mamelles. Ce sont ces mamelles qui ont valu ä la
classe le nom de mammiferes, attendu que, lui etant exclusivement pro¬
pres, elles la distinguent mieux des autres classes qu'aucun autre ca-
raclere exterieur (1). »

Division des mammiferes en ordres. « Les caracteres qui etablissent
les diversites essentielles des mammiferes entre cux sont pris des
organes du loucher, d'oü depentl leur plus ou moins d'habilete ou d'a-
dresse, et des organes de la manducation, qui deferminent la nature de
leurs aliments, et cntrainent apres eux non-seulement lout ce qui a
rapport ä la fonclion digestive, mais encore une foule d'autres difle-
rences, relatives meme ä 1'intelligence.

« La perfection des organes du touclier s'cstime d'apres le nombre
et la mobilife des doigts, et d'apres la maniere plus ou moins profonde
dont leur exfremite est enveloppec dans Vongle ou le sabot. Un sabot
qui enveloppe tout ä fait la parlie du doigt qui touche ä terre y ömousse
le tact et rend le pied incapable de saisir. L'extremo oppose a lieu
quand un ongle, formö d'une seule Lame, ne couvre qu'une des faces
du bout du doigt etlaisseä lautre face toute la delicafesse du touclier.

« Laregime se juge par les dents mächeliöres ou molaires, a la forme
desquelles röpond toujours l'articulation des mäclioires.

« Pour couperde la chair,ilfaut des machelieres trancliantes commo
une scie, et des mächoires serrees comme des ciseaux qui ne puissent
que s'ouvrir et fermer.

« Pour broyer des grains ou des racines, il faut des machelieres ä
couronne plate, et des mächoires qui puissent se mouvoir horizontale-

(1) Tous ces caracteres et les suivants sont extraits presque textuellement
de Cuvier. Regn? animal.
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menf; il faut encore, pour que Ja couronne de ces dents soit toujours
inegale comme unemeule, quesa substance soit formeede parties ine-
galement dures, et dont les unes s'usent plus vite que les autres.

« Les animaux ä sabot sont tous de necessitö herbivores ou ä cou-
ronnes de muchelieres plates, paree que leurs pieds ne leur permet-
Iraient pas de saisir une proie vivante.

« Les animaux ä doigts pourvus d'ongles, ou ongiiicules, elaientsus-
ceptibles de plus de vari£tes : ilyen a de tous les regimes, et, oulrela
forme des machelieres, ils different encore beaucoup entre cux par la
mobilile et la delicatesse des doigts. On a surtout saisi ä cct egard un
cnractere qui influe prodigieusement sur l'adresse et multiplie leurs
moyens d'industrie: c'est la faculle d'opposer le pouce aux autres doigts
pour saisir les pluspetiles clioses, ce qui constitue lamain proprement
dite; faculte qui est portee ä son plus haut dcgr6 de perfection dans
i'homme, oül'extremile anterieure tout entiere est libre et peut etre
employee ä la prehension.

« Ces diverses combinaisons, qui determinent rigoureusement la
nature des divers mammiferes, ont donne Vieu ä distinguer les ordres
suivants :

« Parmi les onguicules, le premier qui est en meme temps privi-
legie sous tous les autres rapports, I'homme, a desmainsauxextremites
anterieures seulement; ses exlremites posterieures le soutiennenf dans
une Situation verlicale.

(i L'ordre le plus voisin de riiomme, celui des quadrumanes, a des
mains aux qualre extremilös.

« Un autre ordre, celui des carnassiers, n'a point de pouce libre et
opposable aux extremites anterieures. Ces trois ordres ont d'ailleurs
chaeun trois sortes de dents, savoir : des machelieres, des canines et
des incisives.

« Un quatrieme ordre, celui des rongeurs, dont les doigts different
peu de ceux des carnassiers, manque de canines et porte en avant
des incisives disposees pour une sorte toute particuliere de mandu-
cation.

« Viennent ensuite des animaux dont les doigts sont dejäfort genes,
fort enfonces dans de grands ongles le plus souvent crochus, et qui
ont encore cette imporfection de manquer d'incisives. Quelques-uns
manquent meme de canines, et d'autres n'ont pas de denls du tout.
Nousles comprenons tous sous le nom ü'identis.

« Celle distribution des animaux onguiculös serait parfaite et forme-
rait une chaine tres-röguliere, si la Nouvelle-Hollande ne nous four-
nissailpas une petite chaine collaterale, composee des animaux ä bourse
ou marsupiaux, dont tous les genres se tiennent cnlre eux par l'en-
semble de Vorganisation, et dont cependant les uns repondent aux car¬
nassiers, les autres aux rongeurs et les troisiemes aux edentes, par les
denls et par la nalurc de leur regime.

« Les animaux ä sabots ou onguUs, moins nombreux, ont aussi moins
d'irregularitös.

« Los ruminants composent un ordre tres-distinet par ses pieds
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fourchus, sa miiehoire superieure sans vraies incisives, et ses quatre
eslomacs.

« Tous les autres quadruples a sabots se laissent reunir en un seul
ordre quo j'appellerai pachydermes ou jumenta, exccpte' l'elephant, qui
pourrait faire un ordre ä part, et qui se Ue par quelques rapports eloi-
gnes avec l'ordre des rongeurs.

« Jüifin viennent des mammiferes qui n'onl point du tout d'extre-
mites posterieures, et dont la forme de poisson et la vie aquatique
pourraient engager a faire Line classe parliculiere, si, pour tout lc resle,
leur economic n'efait pas Ja meme que dans la classe oü nous les lais-
sons. Ce sont laspoissons a sang chaud des anciens, ou les cetaces, qui,
röunissant ä la force des autres mammiferes l'avantage d'etre soutenus
par l'element aqueux, comptent parmi eux les plus gigantesques de tous
les animaux. »

Voici le tableau de cctte division des mammiferes en neuf ordres :

MAMMIFERES.

dos mains ct\ bres thoraciques seule- Bi»mes.
/ VeY.tablemeat un Systeme nient; statioa verticale.
/ „ivipares; l dentaire , Des mams a UI mera-
I les petita I complet. f bres_ thoraraques et ab- J QummumB.

naissant avec 1 . Uommaui.............
Iimii'S OH'anes / / &y5teme dentaire ,
dejä forines, \ N'avanl pas «omplet, ou trois sor- Cuiuanu.

etiiese 1 de"mains, l tes de aeau..........[
greflant pas ä i le ponee ] / m ^ ac „

Avant I" la tetine | n'etant pas J« R °™ E™ S-
des ongles. / de leur merc. I opposable | \ V,"' '

n ' < \ aus autres Systeme } M™« M
onguicnles. \ \ doigts. [dentaire l mcisWes

\ ^ I et quel- < Edentbs.
J qucf'ois i( des autres 7
\ dents. 1

_.. _ Imparfaitement vivipares; les petits naissant dans/
- ^ ' ; im grand etat d'imperfection, et, en geiieral, se deve- \ jw.ttSÜPI.

\ loppant dans uns poche exterieure, oü ils sont fixe's ä j "ÜX'
\ la tetine de leur mere.. ■............................ '
/ Mode de digestion directe; les aliments parvenus j

- Avant 1 ^ans l*estoiiiac,qui est simple, ne remontent pas dans >Pachydermes.
*« des sabots I ' a '>0IIC'ie pour subh- une seconde mastication ......... }
%? \ m, ' < Mode de digestion compliquö; les aliments, tombes j

1 onaules 1 dans un premier estomac ; remontent dans la bouche f » DMmAHTg
" e ' f pour etre ruminds, et redescendent ensuite dans les au- (

\tres cavitös stomacales ............................. )
A;ant les membres tout ä fait obliteres; nageoire horizontale ä l'extremite } rä TtCia

de la queue; peau uue ................................................. )

ORDRE DES BIMANES.

Lhonime,

L'homme forme ä lui seul (out Fordre des bimanes; son Orga¬
nisation differe tres-peu de celle d'un grand nombre d'autres
mammiferes; mais il est place bien au-dessus de tous par Fintel-
ligence admirable dont il a <He dou6 par la nature.

Le corps entier de l'homme est dispose pour la slation verlicale.
Son pied bien different de celui des singes, est large et muni

i
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d'un talon renfle, sur lequel porte verücalement la jambe; les
doigls en sont courls et peuvent ä peine se ployer; le pouce,
plus long et plus gros que les autres, est place sur la meme li-
gne et ne leur est pas opposable; les muscles qui retiennent le
pied et la cuisse dans 1'etat d'extension sont plus vigoureux que
chez aucun autre mammifere, et forme les saülies du mollet
et de la fesse; le bassin est plus large, ce qui ecarte les cuisses
et les pieds, elargit la base du corps et en facilile Vcquüibre;
latete, dans cette Situation verticale, est en equilibre sur le

tronc, parce que son arliculation est alors sous le milieu de sa
masse.

L'homme doit se tenir sur ses pieds seulernent; il couserve
1'entiere liberte de ses mains pour les arts, et ses organes des sens
sont silues plus favorablement pour l'observation.

« Aucun animal n'approehe de l'homme pour la grandeur re¬
lative et les replis des hemispheres du cerveau, c'est-ä-dire de
la partie de cet organe qui sert d'instrument principal aux Ope¬
rations intellectuelles; la partie posterieure du meme organe s'e-
tend en arriere de mam'ere ä recouvrir le cervelet; la forme
meme du cräne annonce cette grandeur du cerveau, comme la
petitesse de la face montre combien la partie du Systeme nerveux
affectee aux sens externes est peu predominante (1).

(( L'homme a une preeminence parliculiere dans les organes
de la voix; seul des mammiferes, il peut articuler des sons; la
forme de sa bouche et la grande mobilitc de ses levres en sont
probablement les causes : il en resulle pour lui un moyen de
communication bien precieux, car les sons varies sont, de tous
les signes que l'on peut employer commodement pour la trans-
mission des idees, ceux que l'on peut faire percevoir le plus loin
et dans .plus de directions ä la Ibis.

L'homme parait fait pour se nourrir principalement de fruit?,
de racines et d'autres parlies sueculenfes de v6getaux; ses mains
lui donnent la facilite de les cueillir; ses mächoires courtes et de
force medioere, d'un cöte, ses canines egales aux autres denls,
et ses molaires tuberculeuses, de l'aulre, ne lui permetlraient
guere ni de paitre de l'herbe ni de devorer de la chair, s'il ne
prepavait ses aliments par la cuisson; mais, une fois qu'il a pos¬
söde le l'eu, et que ses arts l'ont aide ä saisir ou tuer de loin
les aniraaux, tous les elrcsvivants ont pu servir ä sa nourriture,
ce qui lui adonneles moyens de multiplier infiniment son espece.

h Ses organes de la digestion sont conformes ä ceux de la mas-

(I) Voyez Leuret et Gratiolet, Anatomie comparie du Systeme nerveux conri-
der4 dans ses rapports avec l'intetligence. Paris, 183 lJ-57,1 vol. et atlas.
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ticafion; son estomac est simple, son canal intestinal de lon-
gueur medioere, ses gros inteslins bien marques, son coecum
gros et coui't, augmente" d'un appendice gröle ; son foie est divisö
seulement en deux lobes et un lobule; son epiploon pend au-de-
vant des inteslins jusque dans le bassin.

« Pour completer l'idee abregee de la strueture anatomique de
rhomme, nous ajouterons qu'il a 32 vertebres, dont 1 cervicales,
12 dorsales, S lombaires, 5 saeröes et 3 coccyg'iennes. De ses cöLes,
7 paires s'unissent au sternum par des allonges cartilagineuses,

el se nomment vraies cdtes; les 5 paires
suivantes sont nommöes fausses cutes.
Son eräne {pg. 823) ä l'etat adulte, a
lmil os, savoir : im occipito-basilaire,
deux temporaux, deut pariötaux, un
frontal, im etbmoiide et un spheno'ide.
Les os de la face sont au nombre
de quatorze : deux maxülaires, deux
jugaux, dont chaeun Joint le tempo¬
ral au maxillaire du meme cöte par

uno espece d'anse nommec arcade zygomatique; deux nasaux,
deux palatins en arriere du palais, un vomer entre les narines,
deux cornets du nez dans les narines, deux lacrymaux aux cötes
internes des orbites, et Tos unique de la mächoire inferieure.
Chaque mächoire a 16 dents, ä savoir : 4 incisives tranchantes,
au milieu; deux canines pointues, ä la suite; et 10 molaires üi
couronnes lubercuieuses aux extremites, 5 de chaque cöle :
en tont 32 dents, qui sont de longueur sensiblement ägale.
L'omoplate a, au bout de son epine ou arete saillante, une tu-
börositö dite acromion, älaquelle s'attache la clavicule, et, au-des-
sous de son articulation, une pointe nommee bec coracoide, pour
l'attache de quelques muscles. Le radius (os anterieur de l'a-
vant-bras) tourne complötement sur le cubitus, ä cause de la ma¬
ttiere dont il s'articule avec Yhumerus. Le carpe a Iiuit os, qua-
tre pour chaque rangee ; le tarse en a sept. Ceux du reste de la
main et du pied se comptent aisemenl d'apres le nombre des
doigts (1). »

Quoique l'espece humaine paraisse unique, puisque tous les
individus peuvent se meler indistinetement et produire des in-
dividus feconds, on y remarque cependaut, suivant les pays et

(1) Voy. Beaunis et Bouchard, Nouveaux ele'menls d'anatomie descriplice
V edition. Paris, 1873.

(*) o, os occipital; (, os temporal; p, os parietal; ft os frontal; n, os nasal; /, os jugal
ou os de la pommette; hjj, os de la mächoire supeVieure; mi, 03 de la mächoire infe¬
rieure.
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les climats, des diffe>ences qui transmettentindefiniment par la
genöralion, tanfc que les races ne se melent pas : aussi ne peut-on
pas se refuser ä admettre dans cette espece unique plusieurs va¬
rikös distinctes (1).

Les peuples qui habitent l'ancien monde paraissent appartenir
ä trois varieHes principales, design6es sous les noms de race blan¬
che ou caucasique, race jaune ou mongolique, et race noire ou
e'thiopique.

La race caucasique se distingue par la beaute de l'ovale
que forme la töte, par le döveloppement de son front, la position
horizontale de ses yeux, le peu de saillie de ses pommettes et de
ses mächoires, ses cheveux longs et lisses, et la couleur blanche
rosöe de sa peau. Elle occupe toale l'Europe, l'Asie occidentale
jusqu'au Gange et la partie septentrionaie de l'Afrique; mais on
la croit originaire des monlagnes du Gaucase, ce qui lui a valu son
nom.

La -race nvongoiiquc a \a iace ap\aüe, le front bas, oblique et
carrö, les pommettes saillantes, les yeux etroits et obliques, la
barbe gröle, les cheveux droits et noirs, et la peau oh'vatre. Elle
paralt originaire des monts Altai, d'oü eile a envahi toute la St-
börie Orientale, le Kamtschatka, les lies Aleuüennes, l'Amörique
russe, la Chine, la Corte, le Japon, les lies Mariannes et les Phi¬
lippines. Elle s'est ötendue aussi dans les regions glacöes de l'an¬
cien liemisphere depuis l'embouchure de la L6na jusqu'au cap
Nord, et parait avoir produit les peuples abätardis connus sous les
noms de Samoiedes et de Lapons. Ilepandue au midi dans les lies
Moluques, mais melangee sans doute ä la race blanche, eile a
produit la grande faniille malaise, qui differe ä quelques ögards
de l'une et de l'autre.

La variete" m-gre ou ethiopique, est caract6ris6e par son
cräne comprim6, son nez ecrase, ses mächoires saillantes, ses
levres lippues, ses cheveux laineux et crepus, et sa peau plus ou
moins noire. Elle est confinee en Afrique au midi de l'Atlas, et
paralt se composer de plusieurs races distinctes, telles que la
mozambique, la bosc/nmanne et la Itottentote.

La population primitive de l'Australie et d June partie des ar-
chipels de l'Oc&inie est aussi une race noire qui a beaucoup de
rapports avec la mozambique.

Enfin les peuples indigenes de l'Amerique, quoique gönörale-
ment remarquables par leur teint cuivre, leur nez saillant, leurs

(1) Voy. J. G. Prichard, Hist. nat. de l'homme, traduit par Roulin. Paris,
1843, 2 vol. in-S. — Omalius d'Halloy, Des races humaines, ou Elements d'eth-
nograpläe. Paris, 1845, 1 vol. in-8. — Quatrefages et Hamy, Crania ethnica,
les cränes des races humaines. Paria, 1811-1816.
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yeuxgrands ouverls, leurs cheveux Iongs et leur barbe rare, pa-
raissent deriv6s de deux races differentes, dont J'une provenant
de la Mongolie, aurait suivi, du nord au sud, Ja cöte occidentale
du nouveau conlinenl jusqu'au centre de l'Amerique meridionaie,
et dont l'aulre, arrivee par lenord-est, et plus rapprochöe de la
race caucasique, se serait etendue du fleuve Saint-Laurent ä la
Floride et de l'ocean Atlanlique jusqu'aux montagnes Rocheuses,
ä travers le bassin du Mississipi.

Les medicamenls que Von tirait aulrefois de l'homme sont
tomb£s en desuötude.

On employait le cräne pulverisö contre l'epilepsie, et la graisse
dans les douleurs arlhritiques,

Le lait de femme est encore quelquefois recommande comme
analeptique (1);

L'urine sert dans l'art de la leinture et pour la preparation de
l'orseille et des tournesols.

ORDRE DES OUADRUMANES.

Les quadrumanes se rapprochent beaucoup de l'homme par leur
cerveau ä (rois lobes de chaque cöte, dont le posterieur recouvre le

cervelet;par leur fosse temporale separee
de l'orbite au moyen d'une cloison osseuse
(/ig. 824); par leurs yeux diriges en avant,
leur Systeme dentaire, leur canal intestinal,
leurs mamelles au nombre de deux seule-
ment et placäes sur la poitrine : enfln par
leur verge pendanfe; mais ils s'en dis/in-
guent par leurs pieds de derriere dont le
pouce est libre et opposable ä des doigts
longs et flexibles comme ceux de la maio,

ce qui leur permet de monier sur les arbres avec une grande faeilite,
tandis qu'ils ne se liennent et ne marchent debout qu'avec peine, leur
pied ne posant alors que sur le tranchant extevieur et leur bassin e/roit
ne favorisant pas l'equilibre. Ils s'eloignent d'ailleurs de nofre forme par
degres, en prenant un museau de plus en plus allonge, une queue,
une marcbe plus exclusivement quadrupede; neanmoins la liberle de
leurs avant-bras et la conformation de leurs mains leur permettent
ä tous beaucoup d'actions et de gestes semblables ä ceux de l'homme.
On les divise en trois familles comprenant les singes, les ouistilis et les
makis.

(1) Voy. Vernois et Becquerel, Du lait chet la femme dans l'itat de sante
et dans (Hat de maladie. Paris, 1853, in-S. — Dormo, ConseVs aux meres sur
la maräere d'elever les enfanls nouveau-nes, 5° edition. Paris, 1875, in-18.

(*) o, os occipital; t, os temporal; p, os parietal; f, os frontal; j, osjugal; ms, os de la
mächoire superleure; mr, os de la mächolre hiferieure.

txsi

Fig. Sil. — Tete de
non callitrichc [*).



CARNASSIERS.

Les singes ont ächaque mächoire quatre dents incisives droites,
et des ongles plats ä tous les doigts; leurs molaires n'ont, comme
les nötres, que des tubercules mousses, et ils vivent essenlielle-
ment de fruits; mais leurs canines, depassant les autres dents,
leur fournissent une arme qui nous manque, et qui exigent un vide
dans la mächoire opposee, pour s'y loger quand la bouche se
ferme. On les divise en deux tribus, sous la designation de sin¬
ges de l'ancien continent et de singes du nouveau continent. Les pre-
miers ont le meme nombre de molaires qne 1'homme, ont pres-
que toujours des cal!osil6s aux fesses, jamais dequeue prenante,
et souvent des abajoues ou poches creus6es dans les joues et
communiquant avec la bouche. Cette tribu comprend les singes
qui ressemblent le plus a 1'homme, comme le chimpanse du
Congo el de la Guinee, l'orang-outang de la Cochincliine et de
Borneo, et le gibbon, de l'archipel Indien. On y trouve egale-
ment les guenons, ou singes ä queue non prenante, ä fesses
calleuses, a. abajoues; les maca«y»es, les magots, les cynoefc-
phalcB et les mandrilles.

Les singes du nouveau continent ont quatre mäcnelieres de
plus que les aulres, ou trente-six dents en tout, la queue longue,
pas d'abajoues, les fesses velues et sans callosites, les narines
percöes aux cötes du nez et non en dessous. Les uns ont la
queue prenante, c'est-ä-dire que son extremite peut s'entortiller
autour des Corps pour les saisir comme le ferail une main, ce
qui leur permet de se suspendre aux branches des arbres, de s'y
balancer et de se lancer d'un arbre ä un autre. On leur donne
le nom general de sapajous. Cenx dont la queue n'est pas pre¬
nante portent les noms de sagouins et de sakis.

Les ouistitis forment une petite famille longtemps confondue
avec les makis, dont ils offrent la tete ronde, le visage plat, les
narines laterales, les fesses velues, etc.; mais ils n'ont que vingt
molaires comme les singes de l'ancien continent, et leurs pouces
de devant s'ecartent si peu des autres doigts qu'on hesile a leur
donner le nom de quadramanes.

Les makis ou uemuriens ont les quatre pouces bien developpös
et opposables aux autres doigts; mais ils presentent dans leur
Systeme dentaire des caracteres qui les rapprochent des insecti-
vores ou des 6dentes. Ils comprennent les malus proprement dits,
les loris et les tarsiers.

ORDRE DES CARNASSIERS.

Les carnassiers forment unereunion considerable et variec de mam-
miferes onguicules, qui possedent, comme 1'homme et les quadru-
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manes, trois sorles de dents, mais qui n'onj pas de pouces opposables
ä leurspieds de devant. Ils vivent tousde malieres animales el d'au-
fant plus exclusivement que Ienrs molaires ou mächelieres sont plus
tranchantes. Ceuxquiles ont enloul ou enpartie tubercuieuses, pren-
nent aussi plus ou moins de substances vegctales, et ceux qui les ont
herissees de poinles coniques sc nourrissent principalemcnt d'insecles.
L'articulalion de leur mächoire inferieure, dirigße en travers et serree
comme un gond, ne lui permet aucun mouvement horizontal; eile ne
peut que se fermer et s'ouvrir.

Leur cerveau, cncorc assez sillonne, n'a point de troisieme löge el
ne recouvre point le cervelet, non plus que dans les ordres suivanls.
Leur orbite n'est point separe de leur fosse temporale, dans ]e sque-
lette; leur cräne est rötrßei, et leurs arcades zygomaliques sonf ecar-
tees et relevees, pour donner plus de volume et de force aux muscles
de leurs machoires. Le sens qui domine cbez eux est celui de l'odorat,
et leur membrane pituitaire est geheralement etendue sur des lames
osseuses tres-multipliees. On les divise en trois familles fort distinctes :
les cheiropteres, les inseclivores et les carnivores.

Les ciiEiROrTEHES (1) ont encore quelques affinites avec les qua-
drumanes par leur verge pendante et par leurs mamelles placees
sur la poilrine. Leur caractere distinctif consiste dans un repli de
la peau qui pend aux cötes du cou, s'etend cntre leurs qiiatre
pieds et leurs doigts, les soutient en l'air et leur permet meme
de voler. Ils ont quatre gravides canines; mais le ■nombre de
leurs incisives varie. On les divise en deux Iribus, d'apres l'e-
tendue de leurs organes du vol. Dans les vrais chdiropleres (2),
les bras, les avant-bras et les doigts, ä l'exception du pouce,
sont excessivement allongös et forment, avec la membrane qui
en remplit les intervalles, de väritables ailes, aussi ötendues en
surface que Celles des oiseaux. Leurs muscles pectoraux ont une
epaisseur proporlionnee aux mouvements qu'ils doivent execu-
ter, et leur sternum est pourvu d'une arete pour leur donner
attache, comme celui des oiseaux. Leur pouce est court et arme
d'un ongle crochu qui sert ä ces animaux a se suspendre, dans
l'etatde repos, aux murs ou aux rochers; car ils ne posent guere
ä terre, ou ils ne ratnpent qu'avec peine. Leurs pieds de derriere
sont faibles, divises en cinq doigts egaux et armös d'ongies aigus.
Leurs yeux sont tres-petits, mais leurs oreilles, sont göneralement
tres-grandes, et forment avec leurs ailes une Enorme surface
membraneuse et sensible, qui leur sert ä se diriger dans l'obscu-
rite par la diversite des impressions de l'air. Ce sont des animaux
nocturnes et qui passent l'hiver de nos climats en lethargie. On

(1) Dans les classiflcations actuelles on fait un ordre k part des cheirop¬
teres, qu'on place immediatement apres les quadrumanes.

(2) De yßp, main, et ircipov, aile : main ailiie.

II
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les divise d'abord en roussettes et en chauves-souris: les premieres,
qui appartiennent ä l'archipel Indien, se nonrrissent en grande
partie defruits; les secondes, qui sont repandues dans les autres
parties du monde, se nourrissent principalement des insecles
qu'elles prennent au vol, et quelquefois, comme le -»ampire, du
sang des animaux.

Les insectivores ont, comme les cheiropteres, des mäche-
lieres herissees de pointes coniques, et une vie le plus souvent
nocturne et souterraine : ils se nourrissent principalement d'in-
sectes, et, dans les paj rs froids, beaucoup d'entre eux passent
l'hiver en lelhargie. Ils n'ont pas de membranes laterales propres
au vol; leurs pieds sont courts et leurs mouvements faibles.
Leurs mamelles sont placees sous le ventre, et la verge est en-
fermee dans un fourreau. Aucun n'a de coecum, et lous appuient
la plante enliere du pied sur Ja terre en marchant.

Les uns ont de longues incisives en avant, suivies d'autres
incisives et de canines toutes moins hautes que les molaires, ce
qui Ves vapproche des tarsiers, parmi les quadrumanes, et un peu
des rongeurs. Les auti'es ont de grandes canines ecartees, entre
lesquelles sont de peliles incisives, ce qui est Ja disposition la
plus ordinaire aux quadrumanes et aux carnivores. Celle famille
comprend les herissom, les tenrecs, les musaraignes, les desmans,
les taupes, les scalopes, etc.

carnivores. Quoique l'epithete de camassiers convienne ä tous
les mammiferes onguicules ä trois sortes de dents et non quadru¬
manes, puisquc tous se nourrissent plus ou moins de matieres
animales, cependant il en est beaucoup, specialement ceux des
deux familles precedentes, que Ieur
faiblesse et les tubercules coniques
de leurs dents mächelieres redui-
sent presque ä vivre d'insectes.
ü'est dans la famille actuelle que
l'appetit sanguinaire se Joint ä la
force necessaire pour y subvenir,
comme toujours. Les animauxqu'elle
renferme sont d'autant plus es-
sentiellement carnivores que leurs dents sont plus complete-
ment tranchantes. Ils ont tous qualre grosses et longues canines
ecartees, entre lesquelles sont six incisives ä chaque machoire
{fig. 825). Les premieres molaires sont les plus tranchantes et
sont designees sous le nom de fausses molaires; vient ä la suite,
a chaque machoire, une molaire plus grosse que les autres,
pourvue d'un large talon tuherculeux, et servant surtout ä bri¬
ser les os des animaux : on lui donne le nom de camassiere. üer-

Fig. 825. — letc de carnassier (circa).
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riere eile se trouvent une ou deux molaires plus faibles et ä tu-
bercules mousses, nommees molaires tuberculeuses.

Dans celle division, les membres anterieurs ne servent plus
guere qu'ä supporter le poids du corps et a la locomotion sur
terre; aussi la clavicule, ne devant plus tenir les epaules 6cartees,
est-elle reduile ä l'elat rudimentaire et suspendue dans les
chairs. Les membres posterieurs presentent, dans leur termi-
naison, des differences ties-marquees, qui influent beaueoup
sur les habitudes et sur le regime des carnivores ou qui en sont
la consöquence, et qui les ont fait partager en trois tribus, sous
les noms de plantigrades, de digitigrades et A'ampläbies.

Les plantigrades, de meme que les quadrupedes des familles
precedentes, appuient la plante enliere du pied de derriere sur
la terre, lorsqu'ils marchent ou qu'ils se liennent debout, et
Ton s'en apereoit aisement par l'absence des poils sous toute
cette partie. Ils partieipent ä la lenteur et a la vie nocturne des
insectivores et manquent comme eux de ccecum-, la ptupart de
ceux des pays froids passent l'lnver en lethargie. Ils ont tous
cinq doigtsä tous les pieds. Cette tribu comprend les ours, les
ratons, les coatis, les blaireaux, les gloutons, les rateis, etc.

Les ours sont de grands animaux dont le corps est genera-
lement tfapu, les membres 6pais, la queue tres-courte ; leurs
allures sont lourdes, mais ils ont beaueoup d'intelligence et sont
doues d'une grande force.

L'ours bmn (Ursus Arctos, L.), babite les hautes monlagnes
couvertes de foröts de toute l'Europe et d'une partie de l'Asie; il
aime la solitude et ßtablit sa demeure dans quelque eaverne na¬
turelle, ou dans un antre qu'il creuse avec ses ongles forts et
croebus; n vit pr'mcipalement de fruits, de racines sueculentes,
de jeunes pousses d'arbres, et recherche le miel avec passion.
Ce n'est guere que lorsque la faim le presse qu'il attaque les
animaux; aussi ses denls molaires sont-elles moins tranchantes
que Celles de tous les autres carnassiers. 11 est d'une grande
prudence et s'eloigne de tout ce qu'il ne connait pas; mais
ce n'est pas manque de courage, et ses efforts deviennent ter-
ribles lorsqu'il est attaque.

La fourrure de l'ours brun est Ires-epaisse, surtout en hiver,
et se compose de poils longs et brillants; sa ebair est bonne ä
manger quand il est jeune; sa graisse a joui d'une grande r6pu-
taVion pour la guerison des douleurs rhumatismales, pour faire
croitre les cheveux et pour s'opposer ä leur chute. Elle est demi-
iluide, d'une couleurlegerement cilrine, d'une odeur assez forte,
et se cor.serve longlemps sans rancir.

L'ours bianc (Ursus maritimus, L.), des mers polaires differe
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du preccdent par sa forme g£ne>ale plus allongee, son pelage
tout blanc et son habitude de vivre par troupes plus ou moins
nombreuses. II nage et plonge avec une grande facilite et pour-
suit les poissons, les phoques et les jeunes cetac£s. II est aussi
tres-dangerenx pour les navigateurs 6gar6s sur les mers polaires ;
cependant son regime exclusivement animal est une consequence
forcee du climat oü il vit ; lorsqu'on le tient en captivitö, il s'ha-
bilue facilement au regime v^getal des autres ours.

Le blaireau «l'Europe, Meles Taxus, Schreb, a la taille d'un
chien de mediocre grandeur. Sa queue est courte, et au-dessous
se trouve une poche d'oü suinteune humeur grasse etftStide; ses
jambes sont tres-courtes et ses poils si longs que son venire parait
presque toucher ä terre. Ses ongles de devant sontforts, allongee
et tres-propres ä fouir; aussi se creuse-t-il facilement des terriers
tortueux oü il passe solitaire la plus grande partie de sa vie ; il
n'en sort guere que la nuit pour chercher sa nourriture, qui con-
siste en jeunes lapius, mulots, l&zavds, rrnel, ceufs, etc. On le
chasse a l'aide du basset qui p6netre dans son gile, l'accule et
facilite le moyen de Je prendre avec des pinces, en ouvrant le
terrier par-dessus. La fourrure du blaireau est epaisse, rüde, peu
brillante et peu estimöe; mais les poils de sa queue sont tres-re-
cherches pour lafabrication des pinceaux et des brosses ä barbe.
La graisse de blaireau ressemble beaucoup ä celle de l'ours et
etait autrefois employee aux memes usages.

Les digitigrades, qui forment la seconde tribu des carnivores,
ne marchent que sur le bout des doigts en relevant le tarse, leur
course en devient plus rapide; ils sont essentiellement chasseurs
et carnassiers; leurs pattes sont armös d'ongles puissants pour
saisir leur proie, et leurs mächoiros robustes ne pr6sentent que
des dents plus ou moins tranchantes. On les divise en trois petits
groupes comprenant :

1° Les martes et les loutres, dites quadrupedes vermiformes;
2° Les chiens et les civettes ;
3° Les hyenes et les chats.
Les animaux du premier groupe ont recu le nom de vermifor¬

mes, ä cause de la forme allongöe et comme cylindrique de leur
corps et de leur brievete' de leurs pieds, qui leur permettent de
passer par de tres-petites ouvertures. Ils n'ont qu'une dent tuber-
culeuse en arriere de la carnassiere d'en haut; ils manquent de
coecum, comme les insectivores et les plantigrades, mais ils ne
tombentpasenlethargiependantl'hiver. Quoique petits et faibles,
ils sont tres-cruels, vivent surlout de sang et sont la terreur des
poulaillers et des garennes. Ils repandent presque tous une odeur
infecte. Ils comprennent les genres putois, marte, mouffette eilou-

Gi-ibouat, Drogues. T edit. T. IV.
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tre. Parmi les putois, se trouvent notre putois commun, le füret,
la belette, Xhermine dont le pelage, brun et rosätre pendant l'ete,
devienttout blanc pendant l'hiver;lemmÄ;de Russie, et differenls
putois dePologne, deSiberie desElals-Unis, du Cap, etc. Les mar-
tcs comprennent la marte commune, la fouine, le vison de l'Ameri-
que du Nord, et la marte zibeline dont la fourrure est si belle et
si estimee, et quo Von chasse, au milieu de l'hiver, sur les mon-
tagnes glacöes de la Siberie. Les loutres habitent les vivieres,
dans toutes les parties du monde, et meme les bords de la mer
dansle nord de l'ocean Paciflque; leurs pieds sont palmes, levu'
queue est aplatie, et elles se nourrissent exclusivement de pois-
son. Les Indiens savent les employer pour lapeche, comme nous
nous servons des chiens pour la, chasse.

Le deuxieme groupe de carnivores digitigrades, comprenant
les chiens et les civettes, est caract6rise~ par deux dents tubercu-
leuses aplaties derriere la carnassiere superieure, qui elle-meme
präsente untalonassez lavge.lls sont carnassiers, mais sans mon-
trer un courage proporiionnö ä leurs forces, et vivent souvent de
charognes. Ils ont tous un petit coecum.

« Le ciiicii domestique {Canis famüiaris) L., varie ä l'infini
pour la taille, la forme, la couleur et la qualitö du poil. G'est la
conquete la plus complete que l'homme ait faite sur le regne ani-
mal; toute l'espece est_devenue notre proprietö; chaque individu
esttout enüer a. sonmaitre, prend ses moaurs, connait et defend
son bien, et lui reste attache' jusqu'ä la mort. La \itesse,la force
et l'odorat du chien en ont fait pour l'homme un a\Ue puis-
sant contre les autres animaux. II est le seul qui ait suivi
l'homme par toute la terre. »

Quelques naturalistes pensent que le chien est un ioup, d'au-
tres que c'est un chacal apprivoise : les chiens redevenus sauva¬
ges dans les contröes desertes, tout en ayant les oreilles droites,
ne ressemblent cependant ni ä Tun ni l'autre, et conservent la
queue recourbee du chien domestique.

Le loup (Canis Lupus) L., a la meme Organisation que le chien et
peut produire avec lui des metis feconds; mais, au lieu d'etre
eminemment sociable comme le chien, il vit habituellement soli-
taire et ne se reunit ä d'autres loups que pour mettre leur force en
commun, lorsque la faim les presse. II a la taille et la phy sionomie
du mätin, dont les oreilles seraient droites, le pelage fauve et la
queue droite. II attaque tous nos animaux domestiques, et ne
montre pas cependant un courage proportionne ä sa force. Ses ha-
bitudes et son de>eloppement physique ont heaucoup de rapport
avec ceux du chien.

Le chacai, ou loup «ior6, a plus de rapport encore avec nos

■I
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chiens. U habite /es contrees chaudes de l'Asie et de l'Afrique
et vit en troupes nombreuses dont les membres chassent en com-
mun et se de7endent mutuellement. II est plus petit que le loup, a
le museau plus pointu, gris-brun, les cuisses et les jambes fauve
cJair, la queue droite n'atteignant guere qu'au talon.

Les renards ( Vulpes vulgaris, Brisson) sont distinguds des chiens
et des loup.s par une queue plus longue et plus touffue, par un
museau rötrdci et plus pointu, par leurs pupilles qui, de jour,
sont contracte"es en Jigne verticale, conime cel/e des chats; enfln
par Ieurs incisives superieures moins öchancre'es. IIs repandent
une odeur fetide, se ereusent des terriers, sont trös-rusös et n'at-
taquentque les animaux faibles. On en connatt un grand nombre
d'especes rdpandues dans toutes les parties du monde.

La sous-tribu des civettes präsente trois fausses mo^aires en
haut, quatre en bas, dont les anterieures tombent quelquefois;
deux luberculeuses en haut, une seule enbas. Leur carnassiere
införieure est pourvue en avant et du eöte" interne de deux tuber-
cules saillants, le resfe de cetle dent e"tant plus ou moins tuber-
culeux; 7eur Iangue est he'risse'e de papilJes aiguSs et rüdes; Jeurs
ong/es se redressent plus ou moins dans la marche, et pres de Jeur
anus est une poche plus ou moins profonde, oü des glandes par-
ticulieres fönt suinter une matiere onctueuse et odorante. Cette
sous-tribu renferme plusieurs genres ou sous-genres : les civettes
proprement dites, les genettes, les mangoiistes, etc.

Le genre propre des civettes comprend deux espöees, la -rraie
civette (Viverra Civetta, L.), et le zibetfa (Viverra Zibetha, L.).

Fig. S26. — Civcttc.

La premiere {fig, 826) habite les contrtfes les plus chaudes de l'A-
frique, depuis la Guinee et le S6n6gal jusqu'en Abyssinie (1). Elle

(1) Voyez sur la strueture des glandes odorantes : Joannes Chatin, Recher-
ches pour servir ä l'histoire anatomigue des glandes odorantes des mammi
[eres (carnassiers et rongeurs). {These de doctorat et sciences, 1873, et Annales
des sciences naturelles, t. XIX, n° 1.)
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a environ 75 centimetres de long, non compris la queue, sur 27 ä
32 centimetres de hauteur au garrot. Son museau est moins
pointu que celui du renard et garni de longues moustaches; sou
poil est assez long, un peu grossier, et celui qui regne le long du
dos et de la queue forme une sorte de crnnere que l'animal re-
leve lorsqu'on l'irrile; il est d'un gris variable, irregulierement
raye et lächele de brun noirätre. Les quatre jamhes sont d'un
brun noirätre uniforme, ainsi que la moilie posterieure de la
queue; le haut des membres et le commencement de la queue
sont marquös d'anneaux tigres ; la tele et le cou sont blanchätres
avec de larges bandes brunes.

Ce qui caracterise particulierementla civette, c'est une bourse
qui s'ouvre au dehors par une fente situee entre l'anus et les or-
ganes de la generation (fig. 827). Cette fente est pareille dans
Tun et l'autre sexe, ce qui les rend assez difflciles ä dislinguer
exlevieurement. Gette fente conduit dans deux cavites de la
contenance d'une amande, dont la paroi interne est percee de

plusieurs Irous conduisant dans
aulantdefolliculesglanduleuxdans
lesquels se produit la substance
odoriferante. Tous ces follicules
sont enveloppes par une tunique
qui reQoit beaucoup de vaisseaux
sanguins, et le tout est recouvert
d'un muscle qui peut comprimer
les follicules et la bourse com¬
mune, et en faire sortir le parfum.
Mais, pour se le procurer plus fa-
cilement, dans plusieurs parties de
1'A.frique on eleve les civettes en
captivite, eUsuivant des voyageurs,

en Abyssinie, il y a des marchands qui en ont plus de 300.
Tous les huit jours on vide leur poche avec une petite cuiller

qu'on y introduit apres avoir fixe l'animal de maniere ä ce qu'il
ne puisse nuire a 1'Operateur, ni faire des mouvements capables
de le faire blesser lui-meme, et Ton renferme le parfum dans un
vase qu'on bouche bien, ou mieux, ä ce qu'il parait, dans une
corne creuse oü la matiere se desseche en partie et acquiert un
parfum plus agreable.

La civette parfum est une matiere onctueuse de natureadipo-
resineuse; eile est d'abord jaunatre et demi-iluide; mais eile
brunit et devient tres-epaisse en vieillissant. Teile que je Tai,

(*) aa, glandes de la civette; 6, leurs ovifices s'ouvrant dans la poche; cc, glandes anales;
dd, leurs orifices; e, auns; f, vulve; j, clituris (Hoquiu-Tandon).

Fig. 827. — Appareil de la civette (*).

II



CARNASSIKRS.— CARNIVORES. 21

eile possede une odeur tres-forte et ammoniacale, qui participe
du musc et de Ja mauere fecale, et qui est certainement fort dösa-
gr6able; mais le papier qui recouvre le bouchon du flacon ne con-
serve qu'une odeur de musc pure etadoucie, qui explique la con-
fusion qui a si longtemps existe, quant au nom et ä la matiere,
entre le musc et la civette {{).

La civette a ete usitee en m6decine comme stimulante, nervale
et antispamodique; mais eile n'est plus guere employee aujour-
d'hui que dans la parfumerie. M. Boutron en a donne une bonne
description et un essai d'analyse (2).

Le zibeth {fig. 828) a beaucoup de ressemblance avec la ci¬
vette; mais il a le poil plus court et touffu, pas de criniere, la

Zibeth.

queue ronde, ä poil court et epais, blanchätre, avec des demi-
anneaux noirs sur toute sa longueur (3). II habite les deux pres-
qu'iles de linde, les iles Moluques et les Philippines. On l'eleve
captif dans des cages, comme la civette d'Afrique, et on lui
enleve sa substance odorante de la meme maniere, ä l'aide d'une
petite cuiller ou d'une tige creuse de bambou. On £tale la ma¬
tiere sur des feuilles de poivre pour lui enlever les poils qui s'y
trouvent melangös, et on la lave, dit-on, avec de l'eau salöe et
du suc de limon, avant de la renfermer dans des bottes de plomb.

Une troisieme espece de civette, propre ä l'ile de Java, nomm6e
Viverra rasse, et qui est probablement Yardmal au musc de La
Peyronie (4), produit un partum comparable aux prec6dents;
mais la g-enette commune (Genetta vulgaris, G. Cuv.), qu'on trouve
depuis la France m6ridionale jusqu'au cap de Bonne-Esperance,
n'en fournit pas, sa poche ä partum se reduisant ä un enfonce-
ment trfes-16ger presque sans exeretion. Cet animal differe en
outre des civettes par ses pupilles qui prennent ä la lumiere la

(1) C'estune espece de civette qui sc trouve decrite dans les Memoires de
l'Acade'mie, annee 1731, sous le nom de musc; d'un autre cötfi, los boites de
musc de Chine contiennent, sous le couvercle, une ropresentation de la chasse
d'un animal qui est une civette, et non un chevrotain porte"-musc.

(2) Boutron, Journal de pharmacie, t. X, p. 537.
(3) Buffon, liist. nat., t. IX, pl. 31 et 32.
(-i) La Peyronie, Academie des seiences, 1731, p. 413.
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forme d'une fente verticale, el par ses ongles qui se retirent en-
tierement entre les doigts comme ceux des chats.

Lcs maiig-oustcs, Mangusta, ont la forme et les habiludes car-
nassieres des fouines et des beletles, le poil et la dentition des ci-
veltes, dont elles different par leur poche simple et volumi-
neuse, au fond de Iaquelle s'ouvre l'anus. II en existe un assez
grand nombre d'espöces ou de variötes, röpandues dans toute
l'Afi'ique, dans 1'Inde et aux lies Malaises. Gelle d'Egypte, {Man¬
gusta Ichneumon), elait connue des anciens sous le nom A'ichneu-
mon et a 616 nomme'e plus tard rat de Pharaon. Elle est longue
de SO centimetres, mesuröe depuis le bout du museau jusqu'ä
l'origine de la queue, et cette derniere partie est d'une longueur
ä peu pres 6gale; la hauteur du Corps n'atteint pas 20 centi¬
metres.

Les anciens Egyptiens dlevaient la mangouste en domesticite"
et lui rendaient une sorte de culte; eile leur rendait des Services
r6els en d6truisant les rats et les souris, les petits reptiles, et sur-
tout en se nourrissant d'oeufs de crocodile qu'elle sait tres-bien
trouver dans le sable oü ils ont äte deposcs. Mais eile dätruit la
volaille et les lapins, gtrangle les chats, attaque meme les chiens,
et sera d'autant moins utile et d'autant plus nuisible que le pays
deviendra plus peuple et plus civilis^. Elle y est plus rare qu'au-
trefois, et n'y est plus nulle part ä l'Etat de domesticite".

La mangouste de linde, et celle «le «Ja^a {Mangusta javanica,
E. Geoff.) döcrite par Rumphius (1), ne'sont pas moins celebres
par leur instinct qui les porle ä attaquer les serpents les plus ve-
nimeux, et par l'usage qu'elJes fönt, dit-on, de certaines racines
pour se gu6rir de leurs morsures. Ges racines, connues dans les
Indes, ainsi que l'animal, sous le nom de mungo (dont Buffon
a fait mangouste), sont surtout celle de YOphioxylum serpentinum et
celle YOphiorhiza mungos, Rieh., de la famille des Rubiacees.

La derniere subdivision des digitigrades manque complete-
ment de petites dents derriere la grosse molaire d'en bas. Elle
contient les animaux les plus cruels et les plus carnassiers de
la classe; on les divise en deux genres, les hyehes et les chats.

Les hyenes {Hycena) ont trois fausses moiaires en haut, qua-
tre en bas, toutes coniques et singulierement grosses; leur car-
nassiere sup6rieure a un petit tubercule en dedans et en avant,
mais l'inferieure n'en a pas et präsente deux fortes pointes tran-
chanles. Cette armure vigoureuse leur permet de briser les os
des plus fortes proies; leur langue est rüde, leur train de der¬
riere est beaueoup plus bas que celui de devant, et tous leurs

(1) Rumphius, Amboin. auetuar., p. CO, tab. 28.
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pieds n'ont que q-uatre doigts. Au-dessus de l'anus est une poche
profonde et glanduleuse. Les muscles de leur cou et de leur mä-
choire sont si robustes, qu'il est presque impossible de leur arra-
cher ce qu'elles ont saisi, et qu'elles peuvent empörter dans leur
gueule des proies enormes, sans les laisser toucher au sol. Mal-
grc cette grande force, ce sont des animaux läches et noclurnes,
qui attaquent rarement les animaux vivants et se nourrissent
plutot de cadavres, qu'ils vont chercher jusque dans les tombeaux.

Les chats {Felis) sont de tous les carnassiers Jes plus fortement
armes; leur museau court et rond, leurs mächoires garnies de
dents fortes et tranchantes, et surtout leurs ongles rötractiles
qui, cachös entre les doigts, dans l'etat de repos, ne perdent ja-
mais leur pointe ni leur tranchant, en fönt des animaux tres-
redoutables, surtout les grandes especes. Ils sont tres-nombreux,
presque tous semblables pour la forme du corps, la souplesse
et l'el6gance des mouvements, la Sorce jointe ä l'agilite, etc.
Ils ne se disünguent guere que par la taille, la couleur et la Ion-
gueur du poil ou par d'autres caracteres aussi peu importants.
Les especes principales sont, en Europe, Je chat oräinaire et le
lynx; en Asie, le tigre, le guepard et le melas; en Afrique, Je Hon,
la panthere, le leopard et le caracal; en Amerique, le jaguar, le
couguar, l'ocelot, le serval, etc.

Gabnassiers ampuibies. Cette troisieme famille de l'ordre des
carnassiers se compose* d'animaux essenüellement aquatiques,
qui passent la plus grande partie de leur vie dans la mer, qui ne
viennent sur la plage, que pour se reposer ou allaiter leurs pe-
tits, et qui sont par consequent organis6s pour la nage et non
pour la marche. Leurs pieds sont si courts et tellement enve-
loppes dans la peau du corps, qu'ils ne peuvent, sur terre, leur
servir qu'ä ramper; mais ils sont larges, aplatis, palmes et cons-
tituent d'excellentes rames. Leur forme genörale se rapproche
meme un peu de celle des poissons; leur queue courte et cachee
entre les pattes posterieures, qui sont dirigees en arriere dans
le sens de Taxe du tronc; enfin leur poil est ras et serre" contre
la peau.

Les carnassiers amphibies se divisent en deux tribus : les pho-
ques et les rnorses.

Les Phoques [Phoca) ont six ou quatre incisives en baut, qua-
tre ou deux incisives en bas, des canines pointues et des mäche-
lieres au nombre de 20 ä 24, toutes tranchantes ou coniques,
sans aucune partie tuberculeuse; cinq doigts ä tous les pieds.
Ils vivent de poisson, mangent toujours dans l'eau, et peuvent
fermer leurs narines, quand ils plongent, au moyend'unevalvule.
On les divise en phoques proprement dits, ou sans oreüles exte"-
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rieures, et en phoques ä oreilles extörieures ou otaries. On leu 1'
donne vulgairement les noms de veau marin, Hon marin, ours ma¬
nn, selon que leur töte a paru ressembler ä celle de ccs animaux
terrestrcs.

Les morses (Irichecus) ressemblent aux phoques par les mem-
bres et par la dispositicn generale du corps; mais ils en different
beaucoup par la löte et par les dents. Leur mächoire inferieure
manque d'incisives et de canines et se trouve comprimee en ar-
riere par deux Enormes canines ou defenses qui sortent de la mä¬
choire supörieure et se dirigent en bas, ayant quelquefois 60 cen-
timetres de long sur une öpaisseur proportionnöe. On n'en dis-
tingue encore qu'une espece, habitant les mers glaciales, et
vulgairement nommee vache marine, ä cause de sa taille qui sur¬
passe celle des plus forts taureaux, et de son poil jaunälre et ras.
On la recherche pour son huile et pour ses defenses, dont l'i-
voire, quoique grenu, peut üstre employe dans les arts. On fait
avec sa peau d'excellentes soupentes de carrosses.

ORDRE DES RONGEURS.

Les rongeurs sont des mammifüres onguicules, verilablement vivi-
pares, dont le Systeme denlaire consiste en deux incisives ä chaque
mächoire, separees des molaires par un espace vide du ä l'absence des

dents canines (/ig. 829). Ces dents peu-
vent diffieüement saisir une proie vivante
et dechirer de la chair; mais elles peuvent,
parun (ravail continu, reduire les corps
durs en particules deliöes, en un mot les
ronger. Pour mieux remplir cet objet, les
incisives n'ont d'email 6pais qu'en avant,
en sorte que leur bord posterieur s'usant
plus que l'anterieur, elles restent toujours

taillees en biseau. En outro, la mächoire inferieure s'arüeule par un
condväe longitudinal, de maniere ä n'avoir de mouvement horizontal
que d'arriere en avant, et vice versd, comme il convient pour l'aclion
de ronger. Enflu les molaires ont des couronnes plales, dont les emi-
nences d'email sont toujours transversales, pour ütre en Opposition au
mouvement horizontal de la mächoire, et mieux servir ä la tritu-
ration.

Les genres oü ces eminences sonl de simples lignes et oü la couronne
est bien plane, sont plus exclusivement frugivores; ceux dont les dents
ont leurs eminences divisöes en tubercules mousses sont omnivores;
enfin,le petit nombre de ceux qui ont des pointes attaquent plus vo-
lontiersles autres animaux et se rapprochent un peu des carnassiers.

La forme des rongeurs est en general feile que leur train de derriere
(*) ms, maxillairesuperieur; mi, maxillaire Interieur; n, nasal; f, frontal, p, parietal;

o, occipital; j, pigal; (, temporal.

Fig.
371.1.

829. — Tele d'Scureuil (*
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surpasse celui de devant, en sorle qu'ils sautent plutöt qu'ils ne mar-
chent; leurs intestina sont fort longs, et leur coecum souvent tres-
volumineux. (II manque dans le sous-genre desloirs.)

Dans fout cet ordre, le cerveau est presque lisse et sans circonvolu-
tions ; les orbites ne sont pas separees des fosses temporales ; les yeux
sont tout ä fait diriges decötfe; les arcades zygomatiques, minces et
courbeesen bas, annoncent la faiblesse des mäehoires; les avant-bras
ne peuvent presque plus tourner, et leurs deux os sont souvent reunis :
en un mot, l'inferioritä de ces animaux se montre dans la plupart des
details de leur Organisation. Cependant les genres qui ont de plus fortes

clavicules jouissent d'une certaine adresse et se servent de leurs pieds
de devant pour porter les aliments a leur bouche. On s'est servi de ce
caractere pour diviser les rongeurs en deux seclions, celle des rongeurs

clavicules et celles des rongeubs a clavicules imparfaites. La premiere
renferme les tribus, genres ou sous-genres suivants :

Sciuriens : Ecureuih, polatouches, aye-aye.
Museides : Marmottes, loirs, hydromys, rats, hamsters, gerbüles.
Gebboistens •. Merions, gerboises,
Hblahiens : Helamys du Cap.
Arvicoliens : Campagnols, lemmings, ondatras.
Castoriens : Castors, coccias.
Rats-taupes : Zemni ou rat taupe aveugle, orycteres.
Chinchilliens : Chinchillas, lagostomes, lagotis.
Les rongeurs ä clavicules imparfaites comprennent les genres porc-

epic, pacca, lievre, cabiai, cobaye, agouti.

Les rongeurs de peüte taille, tels que les souris, les rats, les
hamsters, les loirs et les campagnols, ne prösentent aucune uti-
Yü6 sous Je rapport de leur fourrure, et ne peuvent guere 6tre
cites que par les dommages que nous cause leur voracit6; ceux
de taille moyenne, comme les 6cureuils et les Chinchillas, four-
nissent au commerce des pelleteries estina6es; quant aux plus
gros, tels que les castors, les lievres et les lapins, on se sert de
leurs depouilles moins pour en faire des pelleteries proprement
dites, que pour en separer le poil avec lequel sont fabriques les
chapeaux de feutre. Les castors, que nous traiterons seuls en
particulier, nous offrent un interet plus direct par la substance
odorante qu'ils fournissent ä l'art medical, oü eile est connae
sous le nom de castoreum.

Castor et castoreum.

Le castoreum est une s6cretion parliculiere au castor, Castor
Fiber, L. {fig. 830), mammifere rongeur qui habite, rassemblö en
sociale, les contrees incultes du Canada et de la Sib6rie. II pa-
ralt avoir ete commun autrefois en Europe, etl'on en trouve en-
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core quelques-uns en France, oü on les nomine bievres (1), en
Allemagne, dans la Prusse et dans la Pologne; mais ils y de-
viennent de plus en plus rares. Ils y sont fugitifs et solilaires,
et n'y montrent pas cette industrie si vantee, qu'une vie plus tran-
quille leur permettrait sans doute de d6velopper, comme dans
le nord de l'Amörique ou de l'Asie.

Les plus gros castors ont de 10 ä 13 dccimetres de longueur,
du museau ä I'extr6mit6 de la queue, et de 34 ä 40 cenümetres
de largeur Vers la poitrine. La tele ressemble a celle d'une

Fig. 830. — Castor.

marmotte, et est presque aussi large que longue, ayant 13,5 cen-
timetres dans le premier sens et 13 dans le second. Chacune
des mächoires est garnie de dix dents, dont deux incisives sur
le devant et quatre molaires de chaque cöte\ Les incisives infe■■
rieures sont longues de 27 millimetres et plus, mais cellesd'en
haut n'ont guere que 23 millimetres; elles sont toutes d'un jaune
safrane au dehors, Manches en dedans, et fort tranchantes ä
i'extremite qui est taillöe en biseau, de dedans en dehors. Les
molaires sont directement opposöes les unes aux autres, ä cou-
ronne plate, ayant l'air d'etre faite d'un ruban osseux replie" sur
lui-meme, en sorte qu'elles prösentent une 6chancrure au bord
interne et trois ä V externe dans les supdrieures, et l'inverse dans

(I) Le castor se nommait de meme en grec (/.aarwp); mais toutes les nations
occidentales de l'Europe l'appellent de noms qui ont une origine commune
toute diffei'ente de la premiere. Ainsi les Latins le nommaient fiber, les Alle-
mands Tappellent encore biöer, les Italiens et les Espagnols bivaro, bevaro ou
biverio, les Fran^ais bievre, les Anglais beaver, les Suedois baeffwer, les Polo-
nais bohr. On pense que la petite riviere de Bievre, qui so jette dans la Seine
a Paris, doit son nom ä ce qu'elle a ite autrefois habitee par des castors ; mais
ils ont et£ plus abondants dans les iles du Rhone et dans ses affluents. Je
crois que le dernier exemple d'un castor trouve en France est celui pris sur
les bords du Gardon, dans le Daupliine, qui a vecu au Museum dhistoire na¬
turelle. II parait qu'il en existe toujours sur le parcours du Danube, et
M. Theodore Martius compte le castorium de Baviere au nombre de ceux qui
seryent ä l'usage medical, en Allemagne.
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les inferieures. Toutes ces denls croissent pendant toute la vie
de l'animal, et ne sont limit6es dans leur longueur que par
l'usure rösultant de leur action sur les bois et les ecorces, que
les castors coupent ou dont ils
se nourrissent. Les mamelles
sont au nombre de quatre, dont
deux placees pres du cou, entre
les pattes antörieures, et deux
sur la poitrine.

La peau du castor est revetue
de deux sorles de poils : Tun
gris, court, tres-fmetbienfourni;
l'autre brun, plus long, plus fer-
me et grossier. Les doigts des
pieds de devant sont au nombre
de cinq, courts, bien separes, et
garnis d'ongles tves-iorts-, les
doigts des pieds de derriere sont
en nombre 6gal, mais beaucoup
pJus longs, röunis par une mem-
brane pareille ä celle des oiseaux
palmipedes, et destines dememe
a lanatation. La queue est apla-
tie, ovale, epaisse et coirverte
d'ecailles comtne le serait celle
d'un poisson; on a meme pre"-
tendu qu'elle en avait le goüt:
mais il parait qu'on s'cst exagerö
la difförence que son sejour ha-
bituel dans l'eau pouvait ap-
porter a sa Constitution intime.
Cette queue sert de gouvernail
ä l'animal.

Les parties de la generation et l'anus (/?<?. 831) s'ouvrent dans
une poche commune qui aboutit ä la naissance de la queue ; la

(*) o, partie de la queue; c, Ouvertüre de l'anus; cid, Ouvertüre des glandes anales e, e ,
qui secretent ime mauere huileuse jaune, differeute du castoreum. Chacune de ces glandes
est ordinairement accompagnee de une ou plusieurs glandes plus petites rcnfcrmöes avee
elles dans un meme tissu cellulaire et dans une enveloppc musculaire commune, de sorto
que, avant que cette enveloppe soit ouyerte, les glandes anales paraissent etre au nombre de
deux sculement; f, f t ouvertures des petites glandes anales; ff, Ouvertüre du canal prdputial
dans lequel viennent s'ouvrir les deux glandes au castoreum, dont l'une h est entiere, et dont
l'autre K est representte coupäe longitudhialement, aüu de montrer les replis membruneui
de sa surface interne, d'oü säerete la substance du castoreum; i, prepuce cylindrique : il est
couyert de petites papilles noirätres, pointues, dirigties en arriere; ä l'extremite du gland
se trouve roriliee de l'uretre; 1, -verge; eile contient dans toute sa longueur un os cartila-
gineux triaugulairc; m, prostate; n, n, glandes de Cowper; p, p,-vesicules seminales; q, q,
xaisseaux deTerents; r ,r, testicules; v, vessie.

Fig. 831. — Parties de la generation et
poches au castoreum du castor male (*).
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vcrge, qui ne paratt pas au dehors, se dirige en arrifere, etles
testicules sont caches dans les aines: de chaque cötc" du conduit

• commun se trouvent deux paires de glandes, dont la paire inf6-
rieure, situfie pres de l'anus et souvent accompagnöe de quel¬
ques autres glandes plus petites, renferme une matiere huileuse
jaune, et d'odeur desagreable, qui n'est pas la secretion nomm6e
castoreum. Celle-ci est contenue dans les deux glandes supe-
rieures, que leur figure pyriforme et leur communication par
leurpartie la plus6troile fontassez bien ressembler ä une besace
dont les deux poches seraient dirigees en haut. Dans l'animal
adulte, ces poches n'ontpas moins de 8 centimetres de long, et
elles peuvent en avoir jusqu'a 13. EUes sont bien differentes des
testicules, qui sont plac6es dans les aines, comme ]e. viens de
le dire : d'ailleurs la femelle porte 6galement ces glandes au
castorenm, quoique moins d6velopp£es que chez le male. Ces
d6"tails montrent l'absurdite de l'opinion anciennement röpandue,
que le castor, poursuivi par les cbasseurs, s'arracbe les testicules,
et les leur abandonne comme sa rancnn, puisque les glandes au
castoreum ne sont pas les testicules, et que les uns et les autres
sont situes ä l'int£rieur du corps, et hors de toute atteinte de la

part de l'animal.
Au Canada, et probablement aussi en Siberie, les castors vi-

vent solitaires pendant l'6t6, dans des terriers qu'ils se creusent
dans le voisinage des rrvieres; mais, aux approches de l'hiver,
ils se rassemblent en grand nombre et choisissent un lieu propice
pour y ötablir leurs communes demeures; c'est toujours sur le
bord d'un Jac ou d'une riviere assez profonde pour ne pas geler
jusqu'au fond. Si l'eau est tranquille et dormante, ils elevent
immediatement leurs cabanes sur le rivage ; si au contraire c'est
une eau courante et sujette ä. des crues, ils commencent, avant
tout, par bätir au travers une forte digue composfie d'arbres ren-
versös, de branches, de pierres et de limon, le tout crepi et
recouvert d'un enduit solide. Cette digue est toujours perpendi-
culaire du cöt6 du couranl, et taillee en talus ou en dos d'ane
du cöte" oppos6, de maniere qu'elle a au plus 60 centimetres
d'^paisseur ä la partie superieure, mais qu'elle en a 3 ä 4 metres
a la base, ce qui lui donne une grande soliditö. Des qu'elle est
61e\!ce, les castors y adossent leurs cabanes, composees des
mßmes mat6riaux, ä plusieurs <§tages, et assez grandes pour loger
cbacune huit ou dix individus. Tons ces travaux ne se fönt que
la nuit, et avancent avec une rapidit6 surprenante; les castors
n'ont cependant pour outils que leurs dents, leurs ongles et leur
queue. Lorsqu'ils ont termin6, ils s'approvisionnent d'6corces
pour l'hiver, et se renferment chez eux.

■I
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La chasse des castors se fait ordinairement en hiver, epoque
a laquelle leur fourrure est le mieux fournie et Ia plus belle.
Lorsqu'ils entendent l'arrivee des chasseurs, ils fuient sous l'eau;
mais le besoin de respirer les force ä remonter dans des endroits
oü Ton a casse la glace, et c'est alors qu'on les prend. Leur four¬
rure est recherchee, surtout ä cause du duvet fin dont eile se
compose en partie, lequel est tres-estime pour la fabrication des
chapeaux de feutre. Mais la consommalion en est considerable-
ment diminuee, soit parce qu'on lui subslitue presque enüere-
ment le poil de lievre ou de lapin, soit parce que la fabrication
des chapeaux de soie a remplace en grande partie ceile des cha¬
peaux feutres.

Le castoreum, quoique beaucoup moins usite aujourd'hui
qu'autrefois pour l'usage mödical, reste encore cependant un
objet de commerce assezimportant. On en distingue deuxespeces
principales, celui de Russie et celui d'Amerique. Ge dernierest
le seul qui soit employe en France et en Angleterre, et c'est lui
que je decrirai principalement.

Castoreum d'Anierioue. On distingue encore dans le com¬
merce anglais deux sortes de castoreum d'Amerique, celui du
Canada et celui de la baie dHudson; mais je pense que cette dis-
tinction est plutöt nominale qu'effective, et que la presque to-
talite du castoreum d'Am6rique est importöe aujourd'hui par
la compagnie de la baie d'IIudson. Je pense enfin que les casto-
reums de ces deux contrees peuvent offrir, ehacun de leur cöte,
de grandes variations dans leur volume et dans leur qualite,
suivant l'äge de l'animal, la nature et l'abondance plus ou moins
grande de sa nourriture, l'6poque de l'annee, elc.; de sorte qu'il
doit etre fort difflcile de leur assigner une origine certaine : c'est
pourquoi je les comprends tous deux sous le seul nom de casto¬
reum d'Amerique.

Ce castoreum est onctueux et presque fluide dans l'animal
vi van t, mais le commerce nous le pr6sente dessech6 dans ses
deux poches, encore unies ensemble, ä la maniere d'unebesace,
et plus ou moins ridees et aplaties. II a encore une odeur trcs-
forte et meme f^tide; une couleur brune noirätre ä l'extörieur ;
brune, i'auve ou jaunätre ä l'interieur; une cassure rösineuse en-
tremelee de membranes blanchätres; une saveur äcre et amere.
Souvent aussi, au lieu d'etre tout ä fait sec, le castoröum, etant
plus nouveau, conserve une certaine mollesse, et alors son odeur
et sa saveur sont encore plus fortes; mais il faut prendre garde de
confondre cette force avec celle r6sultant de l'aUeration qu'e-
prouve le castoreum conservö dans des lieux humides, et, dans
tous les cas, il faut preferer le castoreum sec, et pourvu de



30 LES MAMMIFERES.

l'odeur forte qui Jui est propre. II donne avec l'alcool et l'ether
des teintures brunes tres-fonedes, qui blanchissent fortement
par l'eau et laissent pr6cipiter une mauere rösineuse brune odo-
rante, molle ettenace.

Ainsi quo je Tai dit ci-dessus, le castordum d'Am£rique varie
beaueoup en qualit6 suivant Vage de l'animal, l'abondance et la
nature de sa nourriture, et surtout, probablement, suivant
l'6poque plus ou moins eloignöe du temps du rut ä laquelle il
a ete" tu6. Tantot, en effet, l'appareil membraneux et glanduleux
qui forme l'interieur des poches est presque vide de matiere
rösinoi'de odorante, et tantot il en est entierement gorge\ Dans
le premier cas, le castordum dess6ch6 präsente une cassure ou
une döchirure toute flbreuse, et dans le second il en präsente
une nette et r6sineuse, qui ne laisse apercevoir les fibres et les
membranes interposöes que lorsque la matiere rösineuse a 6t6
dissoute par l'alcool.

Je donne ici, entre beaueoup d'autres, trois figures remar-

Fig. 832. — Castoreum d'AniiSrique. Fig. 833. — Castoreum d'Amerique.

quables de castoreum d'Amörique. Dans la flgure 832, les deux
poches, longues de 8 ä 9 centimetres, sont accompagnöes de la
verge a dont le gland, osseux et couvert de papilles §pineuses,
se termine en b. La flgure 833 präsente la reunion de quatre poches
dont les deux supörieures, longues de 13 centimetres, sont les po-
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chesordinairesdu castoreum. Lesdeuxautres poches, pluspetites
et plus etroites, sembleraient ne pouvoir etre que les glandes
anales, destindes ä la secretion de la matiere grasse et onctueuse
qui sert probablement au castor ä enduire sa queue et sa four-
rure; et cependant elles sont conformees comme les premieres,
et la matiere qu'elles renferment est semblable ä celle qui est con-
tenue dans les grandes poches. La iigure 834 represente les quatre

Fig. 834. — Castoreum d'Amärique,

poches d'un jeune castor. La verge v etait collöe contre l'une des
poches a qui sont epaisses, charnues, d'une couleur brune noi-
rätre ä l'interieur, et remplies d'un suc resineux de mßnae cou¬
leur. Ces poches paraissent etre les vraies poches au castoreum
non encore developp^es. Les deux poches b sont beaucoup plus
seches ä l'interieur et d'un jaune rougeätre. Ce sont les poches
dites infe'rieures ou anales, qui secretentune liqueurjaune, felide,
de nature adipeuse, differente du castoreum.

Cas<oröum roitge orange, resineux. J'ai trouve quelquefois
dans le commerce une sorte de castoreum beaucoup plus belle
en apparence que celle que je viens de decrire, mais qui lui est
certainement inferieure en qualit6 : les poches sont tres-volumi-
neuses et arrondies, remplies d'une matiere quelquefois molle,
souvent seche et cassante, toujours d'une assez belle couleur
rouge, et donnant une poudre aurore, tandis que la poudre du
bon casteorum est couleur de terre d'ombre. Cette matiere est
de nature resineuse, demi-transparente, peu entremele"e de mem-
branes, d'une odeur faible, d'une saveur de cire qui serait aroma-
tisöe avec du castoreum : eile est presque entierement soluble
dans lVlcool et dans l'ether. Quelques personnes ont pens6 que ce
castoreum avait ete altere par l'introduction frauduleuse d'une
matiere resineuse dans les poches qui le contiennent; mais, ainsi
qu'on le verra plus loin, je suis porte ä croire que sa nature par-
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ticuliere a ete" döterminee par celle des v<5g'6taux donl l'animal a
faitsa nourriture habituelle.

M. Delime, pharmacien ä Paris, m'a montre un tres-bel
echantillon de ce cast6orum, qui lui a 6le envoye" d'Allemagae
sous le nom de castoreum de Russie, et qui se rapporle ea effet aux
descriptions et aux analyses de cetle sorte de castoreum qui ont
6t6 faites en Allemagne; mais il differe beaucoup par sa nature
des castoröums de Russie que j'ai pu voir, et cettc meine nature
purement resineuse, jointe ä son odeur, le rapproche davantage
du castoreum du Ganada. L'ßchantillon de M. Delime se compose
de deux poches pyriformes arrondies, longues de 8 centimetres,
larges de 6, terminees brusquement et unies l'une ä l'autre par
un conduit desseche, large de 1 centimetre, long de 7, ayant au
milieu une Ouvertüre commune longue de 2 centimetres. Le
poids total des poches est de 213 grammes; la membrane qui les
recouvre est mince et noiratre, comme celle du castoreum du
Ganada, la substance interne est compietement resineuse, d'un
rouge orange, d'une odeur assez forte de castoreum du Ganada,
et d'une saveur amere jointe au meme goüt aromatique. Elle se
ramollit sous la dent comme une resine huileuse ou comme de
la cire.

Castoreum de Bussie. La plupart des auteurs ont distinguö
deux sortes de caslor6um, ceux de Russie et du Canada, et plu-
sieurs d'entre eux, tels que les continuateurs de Geoffroy et
"Yalmont de Bomare, se bornent ä dire que le castoreum qui
nous vient de Russie et de Pologne, par la voie de Dantzick, est
estime meilleur que l'autre. Des auteurs plus modernes donnent
des caracteres pour distinguer ces deux produits; mais je pense
qu'iis se sont generajement trompes en presentant le castoreum.
de Russie comme celui dont on fait principalement usage en
mödecine, et en decrivant comme tel le castoreum d'Amerique,
qui est presque le seul que l'on trouve dans le commerce.

Quant ä moi, jusqu'ä l'annöe 1831, je n'avais vu et d6crit que
le castoreum d'Amerique (1). En cette ann6e seulement, un
negociant franQais, revenant de Moscou, rapporta 40 onces (1230
grammes) de castoreum de Siberie ; mais comme il ne voulait le
livrer qu'au prix de 80 francs l'once, la vente ne put en etre effec-
tu6e, et je ne sais ce que l'homme et la marchandise sont
devenus.

Ge castoreum, montre~ ä un m6decin polonais, tut reconnu par
lui pour le castor6um de Sibörie, usitö en Pologne et en Galicie,
oü il est tres-estime et fort eher. II paraissait probable cependant

(i) En supposant toujours que le castoreum rouge orange' resineux soit d'o-
rigine americaine.

II
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qu'il avait subi une preparation (jui l'eloignait de son 6tat naturel.
Voici les caracteres que je lui ai trouves.

Au lieu d'etre en poches isoläes, allongöes, pyriformes et ri-
d6es, comme le casloreum du Canada, celui de Sibe>ie etait en
poches pleines, arrondies, plus larges que longues, et comme
form6es de deux poches confondues en une seule. Un echantillon
unique sur les 40 onces offrail deux poches ovoides aux trois

Fisr. 835. — Castoreum de Siberie. Fig. 836. — Casloreum de Siberie.

quarts separees (/ig. 835), et Ja forme de quelques autres iudi-
quait une division inte>ieure (fig. 836); mais la presque totalite"
offrail une fusion complete de deux poches en une seule (fig. 837).
Les dimensions naturelles de
ces trois echantillons etaienl,
non compris le collet, pour
le premier, 73 miUimelres
de largeur totale sur 55 mil-
limetres de hauteur; pour le
deuxieme, 67 millimctres sur
45; pour letroisieme, 84 mil-
limetressur 40.

Ce castoreum a une odeur
d'empyreume aromatique,
analogue ä celle du cnir de
Russie, tres-forte et susceptible d'une grande expansion. Ce
n'est que lorsque cette odeur s'esl dissipte que les doigts qui
l'ont touchö laissent apercevoir l'odeur propre au castoreum du
Canada. II a une consistance solide, presque seche et friable;
il est jaunätre, graveleux sous la dent, d'une saveur peu sen¬
sible d'abord, puis tres-amere et aromatique. II forme avec l'al-
cool une teinture ä peine coloröe, non-seulement parce qu'il
lui fournit peu de matiere soluble, mais encore parce qu'il
manque du principe colorant rouge du casloreum du Canada.

Guibourt, Drogues, 7« 6dit. T. IV — 3

Fig. 837. — Castoreum de Siberie.
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11 fait une vive effervescence avec les acides, et contient une
forte proportion de carbonate de chaux.

Castortum de Russie de M. Pereira (1). Dans cette sorte de
castoreum (fig. 838), les poches sont aecolees deux ä deux, mais
sont completement distinetes, comme Celles du caslore~um d'A-
m6rique; elles ne paraissent pas atteindre le volume des plus
grandes poches d'Amerique; elles sont plus courtes et plus
arrondies, diversement comprimöes par la dessiccation, longues
de 6 centimetres, larges de 3, 5 ä 4 centimetres (2).

La pellicule exteYieure est seche, transparente et d'un gris
brunätre. On trouve au-dessous une membrane fibreuse, opaque,

branche et nacree, dont
les piis pfinetrent dans
l'interieur de la poche
et paraissent la diviser
en plusieurs chambres.
Par la dessiccation, ces
plis interieurs se con-
tractent et forment des
brides, entre Iesquelles
la substance du casto-
r6um se boursoufle au
dehors et donne ä la
surface de la poche une
apparence mamelon-

n6e. La substance mßme du castoreum est d'une couleur rou-
geätre, d'une apparence terne et grumeleuse, n'offrant pas la
cassure resineuse du bon castoreum du Canada; eile ne se
ramollit pas non plus sous la dent, mais s'y reduit en poudre.
Elle röpand dans la bouche im goüt tres-fort, analogue ä celui
de la eröosote, et fmit par devenir amere. Elle offre une odeur
mixte de castoreum et de cuir de Russie; enfin eile fait une vive
effervescence avecl'acidechlorhydrique.quoiquece caracteresoit
moins marque que dans le castoreum de Sib6rie apporte" en 1831.

Composition chimique. De toutes les analyses de castoröum qui
ont ete publikes, je ne rapporterai que les deux suivantes, dues
ä Rudolph Brandes.

(1) Pereira, London medical Gazette, t. XVII, p. SOG.
(2) Les deux poches figurees ci-dessus, appartenant ä M. Pereira, ne pesent

que 557 grains troy (3<i grammes). Une poche isolee du raerae castoreum, con-
servee dans le droguier de l'Ecole, pese 28 Br,5, ce qui fait 57 grammes pour
deux. J'ai pese un certain nombre de besaces de castoreum d'Amerique tres-
beau et trfes-sec : les plus legeres pesaient 36 tr ,5 ; la plus lourde 86 grammes;
la moyenne de toutes etait de 69 grammes.

Fig. 838. — Castoreum de Russie.

II
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Haile volatile.............................
Resine de castoreum........................

— avec urate et benzoate de chaux......
Cholesterine..............................
Castorine...... ...........................

— avec carbonate, urate et benzoate de
cliaux.............................

Albumine avec un peu de pliosphate de chaux.
Matiere gelatineuse.........................
Osmazome solublc dans l'eau et l'alcool......
Matiere gelatineuse obtenue par la potasse..

— animale............................
— — soluble dans l'alcool et extraite

par la potasse..............
Mucilage albumineux analogue ä la corne....
Carbonate d'ammoniaque...................
Phosphate de cliaux........................
Carbonate de chaux........................

— de magnesie........................
Sulfate de potasse, sulfate et phosphate de

chaux...................................
Membranes................................
Eau et perte................................

de

Casto 'eum

Russi du Canada
20 20

586 122,5 i
16 i»

12 •)-)
25 1 )
» 13,5 (

16 0,5
20 »
24 2
84 d

2-3

16
» 23
8 8,2

14 14
26 •3-36

2 4

» 2
33 102

114 216,3

1000 1000

[Depuis lors, on a etudi6, ä nouveau la composition chimique
de ces castoreums et Von y a mentionnela prfesence de la salicine
et de l'acide salycilique (1), ainsi que celle de l'acide carbolique.
Quant ä la castorine, corps de nalure grasse, qu'on separe du
castoreum au moyen de la benzine, Hager (2) a montre' qu'elle
existe en plus grande quantite dans le castoreum de Russie que
dans celui du Canada, le premier en contenant 46 pour 1000, le
second 19 seulement.

Quant aux moyens de distinguer les deux especes de castoreum
l'une de l'autre, Hager a, dans lememe travail, etabli que :

Le castoreum de Russie a une saveur beaucoup plus pronon-
cee que celui de Canada.

Traites par le chloroforme, apres action de la benzine, les casto¬
reums donnent une masse resineuse brunälre, qui dans celui du
Canada devient seche et d'une odeur faible, tandis que dans
celui de Russie eile est comme visqueuse et a l'odeur forte et spe¬
ciale de ce castoreum.

Si on traite le castoreum en poudre par l'alcool, puis par l'a¬
cide chlorhydrique etendu, on obtient, au bout de 10 ou 20 heures
de repos, une liqueur jaune brun analogue ä de la biere avec le

(1) Wöhler. Revue scientifique, XIV, 22.
(2) Hager, Pharm, central/utile, X, 57, l . ..
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castor6um du Ganada, une liqueur brun fonce" ou roüge brun
avec celui deRussie. De meme avec une Solution ammoniacale la
poudre de casloreum de Siberie donne une Solution plus foncee
quo l'autre espece.

Enfln, il faul rappeler, ä cöle de ces moyens de disünction,
celui qui a 6t6 indique il y a plus 50 ans par Kobli : la teinture
alcoolique de casloreum donne avec l'eau un liquide laiteux.
qui s'6claircit si le casloreum est celni de Russie, qui resle plus
au moins Irouble avec le castoreum du Ganada.

Ilyraceum. L'liyraceum est produit par Je daman «l'Afrique
(Hirax capensis, Buff.), animal fort singulier, de Ja grandeur d'un
fori lievre, que plusieurs naluralisles ont rangö parmi les ron-
geurs, mais que Guvier a place dans les pachydermes, ä la suite
des rhinoceros, en raison de Ja conformite de structure de leurs
dents mächelieres. Cependant le daman du Gap differe des rlii-
nocöros, non-seulemenl par sa tres-petite laille el par l'adjonc-
tion de deux petites canines ä la mächoire superieure, mais
encore parce qu'il a quatre doigts aux pieds anterieurs, et que le
plus interne de ses trois doigts de derriere, au Jieu d'etre recou-
vert d'un petitsabot arrondi, est arme d'un ongle crochu etoblique.

« Les Hottenlots, dit Butfon (1), estiment beaucoup une sorle de
remede que les Hollandais nomment pissat de blaireau (2). G'cst
une substance noirälre et d'assez mauvaise orleur qu'on trouve
Sans les fenles des rochers et des cavernes. On pretend que c'est
ä l'urine de ces betes qu'elle doit son origine. Ces animaux, dit-
on, ont l'habitude de pisser toujours dans le möme endroit, et
leur urine depose celte substance qui, sachte avec Je temps, prend
de la consistance •, ccla est assez vraisemblable. »

[L'examen microscopique confirme en partie celte opinion,
en montrant dans l'hyraceum des lamelies rhomboidales d'acide
urique. Mais en meme temps il y decele la prösence de debris
vegctaux bien caracterises, inlimement melös ä la substance.
Ces fragments fönt evidemment partie des excrements de I'ani-
mal, qui senourrit essentiellement de plantes etparticulierement
du Cyclopia genistoides nomme vulgairement Huningthe (buüson
de miel). II faut donc admeltre avec Andre Smith, Pereira et
M. L<5on Soubeiran,,que l'hyracöum est un melange de l'urine et
des feces du daman (3).]

L'hyraceum parait avoir 6t6 utile en Allemagne comme agent

(1) Button, Supp/em., t. VI, p. 280.
(2) L'animal a aussi porte les noms de blaireau des rochers et de marmotte

du Cap.
(3) Voir sur ce sujet : Pereira, Pharmaceutical Journal, t. X, 119, et Leon

Soubeiran, Journ. de pharm, ei de c/ümie, 3 e Serie, XXIX, 378.

^Mi^^tf 1
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thörapeutique, mais il est encore incormu en France. II se prä¬
sente sous la forme d'une masse brune fonc6e, dure, pesante
quelque peu semblable au bdellium de l'Inde ou ä de la myrrbe
noire; il se laisse entamerau couteau et se ramollit entreles doigts.
L'odeur en est urineuse, un peu analogue ä celle du castoreum;
la saveur en est araere et un peu astringente. II est un peu soluble
dans l'ether sulfurique et dans l'alcool pur, plus soluble dans
1 'alcool faible et encore plus dans l'eau. Les acides en degagent
de l'acide carbonique, et les alcalis fixes de l'ammoniaque (1). On
en a publik une analyse qui ne peut etre exacte.

Laugier (2) a donne la description et l'analyse d'une excretion
animale que l'on a trouvöe tapissant les parois de la grölte de
l'Arc, dans l'lle de Capröe, sur l'origine de laquelle on n'a pu
faire que des conjectures, rnais qui doit en avoir une analogue ä.
celle de l'hyraceum. Cette substance avait une odeur mixte de
tan, de castov6um et de Rente de -vache-, eile 6tait en grande partie
soluble dans l'eau, et renfermait, independammentd'unemaliere
brune, extractive, azote~e, du nitrate de potasse, du chlorure de
potassium, du benzoate de potasse et du sulfate de chaux.

L'extrait aqueux, chauffe" dans une cornue, avec un peu d'acide
sulfurique affaibli, formait un sublime d'acide benzoiique. Le cas¬
toreum du Ganada, essaye" comparativement, a donne" lieu au
meme r6sultat.

Ondatra, ou rat mnsque du Canatla.

L'ondatra (3) es! un quadrupede rongeur, du genre des campa-
gnols, qui liabite en grand nombre le Canada. De meme que le
castor, il sc röunit aux approches de l'hiver, sur le bord des eaux,
pour se construire des hultes en terre, oü il habite en commun.
II se nourrit de plantes aquatiques et principalement de racines
de nymphaea et d'acorus, dont la derniere ne parait pas etre
dstrangere ä la production du partum qui le caractörise. Mais il
est vorace et se nourrit de chair ä de7aut de vegetaux; on dit
meme que les ondatras se devorent entre eux, pendant l'hiver,
lorsque toule autre nourriture vient ä leur manquer, et que les
chasseurs ne trouvent plus alors dans les huttes que les debris
des animaux qui les avaient construites.

L'ondalra {Ondatra-zibethicä), de mSme que les rats, n'a que
trois molaires de chaque cöt6, h chaque mäcboire; mais ces
molaires n'ont pas de racine et sont comme formees,*sur tonte

(1) Voir le Joura. de pharm, et de chimie, t. XVII, p. 13S.
(2) Annales du Museum d'hist. nat., t. IX, p. 321.
(2) Buffon, Hist. nat., t. X, pl. I.
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leur hauteur, de prismes triangulaires placös alternativement sur
deux lignes. II a cinq doigts ä tous les membres, et ceux de
derriere sont demi-palm6s; la queue est 6cailleuse comrae celle
du castor, mais couverte aussi d'un assez grand nombre de poils
courts qui sortent au nombre de 1, 2 ou 3, de dessous cliaque
6caille. Elle est aussi plus etroite, aplatie dans le sens vertical,
et comme ä deux tranchants. La femelle a six mamelles abdomi¬
nales, et l'ouverlure de l'uretre distincte de Celles du -vagin et
de l'anus, situöes plus pres de la queue. II n'en est pas de meme
chez le male qui n'a qu'une seule ouverture pour l'uretre et
pour la verge, situee au-devant de l'anus. La verge est dirigee
en arriere, et est accompagn£e de deux glandes pyriformes
6cartees en forme de V, comme dans le castor, et dont le canal
excreteur se prolonge le long du p6nis et vient s'ouvrir sous le
prepuce. La femelle porte deux glandes semblables, mais plus
petites, qui viennent s'ouvrir k l'entree de l'uretre. Ges follicules
excretent une liqueur blanche et opaque comme du lait, et d'une
forte odeur de musc, qui se communique au pelage de l'ani-
mal (1) et ä sa queue. Je reprösente (fig. 839) une de ces queues

j- »

Fig. 839. — Queue d'ondatra.

prises, il y a nombre d'annöes, dans le commerce de la parfu-
merie, et qui conservent toujours une forte odeur de musc. Gelle
qui est ici reprösentde a 17 centimetres de longueur sur 2,S centi¬
metres dans sa plus grande largeur: d'autres ont 19 centimetres
de longueur sur 1,5 ä 2 centimetres seulement de largeur.

On connait deux autres animaux sous le nom de rats musques.'
l'un est le rai inusque des Antilles ou pilori (Mus Püorides, Pallas);
il est long de 41 centimetres, non compris la queue qui est
encore plus longue, 6cailleuse et cylindrique comme celle des

(1) De meme que le castor, l'ondatra possede deux sortes de poils, dont le
plus fln a ete usite pour la fabrication des chapeaux. Sa peau ferait de belle»
fourrures, mais on ne l'emploie pas h cause de sa forte odeur musquee.

Hl
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rats; il est tres-vorace et tres-nuisible. L'autre est le rat musque
de jRussie ou desman (I) (Mygale moscovita, Geoff.), mammifere
insectivore dont le museau s'allonge en une petite trompe tres-
flexibJe, dont tous les membres ont cinq doigts palm6s et dont la
queue est longue, 6cailleuse et aplatie sur les cötös comme celle
de l'ondatra. II est presque grand comme un h6risson, et fort
commun le long des rivieres et des lacs de la Russie meridionale.
II s'y nourrit de vers, de larves d'insectes et surtout de sangsues
qu'il retire aisöment de la vase avec son museau mobile; son
temer, creuse" dans la berge, commence sous l'eau et s'öleve de
maniere que le fond se trouve place" au-dessus du niveau des
plus grandes eaux. Son odeur musqu^e provient d'une matiere
onguentacöe s6cret6e dans de pelits follicules plac6s sous la
queue. Gette odeur secommunique meme ä la chair desbrochets
qui mangenl les desmans. La queue du desman, par ses dimen-
sions et par sa forme, paraU devoir ressembler beaucoup ä, celle
de l'ondatra.

11
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Les mammiferes de cet ordre manquent d'incisives et sont pourvus
d'ongles tres-gros qui embrassent l'extremitö des doigts et se rappro-
chent de la nature des sabots; ilssont peu nombreux et ne composen t
que deux familles, les tardigrades et les idenUs vrais.

Les tardigrades ou paresseux ont la töte courte, deux mamelles
pectoralesetdes membres tellement disproportionnes que leurs mouve-
menls sonf d'une extröme lenteur. Ils ressemblent ä des singes diffor-
mes et engourdis. Marchant difficilement sur la terre, ils se tiennent
presque toujours sur les arbres, qu'ils ne quittent guere qu'apres les
avoir döpouillös de leurs l'ruits et de leurs feuilles. Leur estomac est
divise en quatre sacs assez analogues aux quatre estomacs des rumi-
nants, mais sans feuillets ä l'inlörieur et ne servant pasäune vöritable
ruminatioii. On n'encompte que deuxou trois especes, dontl'une, nom-
mee nnau (cholcßpus didactylus) (2), a des dents canines triangulaires
tres-saillantes, des molaires cylindriqucs, les bras mediocrement plus
longs que les jambes, sept verlebres cervicales comme la generali t6
des mammiferes, pas de queue, deux doigts seulement aux exlremifäs
anterieures et trois aux poslerieures. L'autre espece, nommee a'i (3),
manque de canines et presente une molaire de plus ä chaque cöte des
machoires; il a neuf vertebres au cou, une queue tres-courte, les
membres anterieurs deux fois plus longs que les postßrieurs, et trois
doigts pourvus d'ongles tres-forts ä tous les pieds.

(1) Buffon, Bist, nah, t. X, pl. II;
relies, mammiferes, pl. XXIII.

(2) Buffon, XIII, pl. I.
(3) Buffon, XIII, pl. VI.

atlas du Dictionnaire des sciences natu-
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Les edentes ordinales ont un museau pointu et sonl depourvus de
dents ineisives(-l) et canines; mais les uns ont encore des mächelieres,
comme les tatous, les chlamyphores et les oryrteropes; les aulres n'ont
aucune espece de dents, comme les fourmiliers et les fangolins.

Les tatous (Dasypus) sont tres-remarquables parleur lest 6cail-
leux et diu-, compose de compartiments semblables ä de petils
paves qui recouvrent leur töte, Ieur corpset souvent leurs mem-
bres et leur queue. Ils ont de grandes oreilles, de grands ongles,
donttantöt quatre, tanlöt cinq devant, toujours cinq derriere.
Leur museau est assez pointu ; leurs mächelieres cyiindriques,
separ6es les unes des autres, au nombre de sept ä neuf partout,
sans email dansl'intörieur; la langue est lisse, peu extensible. 11s
se creusent des terriers et vivenf de vegetaux, d'insectes et de
cadavres. Leur estomac est simple et leurinleslin sans coecum.
Ils sont tous originales des parlies chaudes de l'Amörique.

Les fourmiliers (Myrrnecophaga) sont des animaux velus, ä long
museau terminö par une petite boucbe sans aucune dent, d'oü
sort une langue filiforme, qui peut s'alionger beaucoup, et qu'ils
fönt penelrer dans les fourmilieres et les nidsdes termites, oü eile
retient ces insectes au moyen de la salive visqueuse dont eile est
enduite. Ils vivent tous dans les parties chaudes et temp6r6es du
Nouveau-Monde.

Les pangolins (Manis) ont l'organisation et les habitudes des
fourmiliers; mais tout leur corps est revßtu de grosses ecailles
tranchantes, qu'ils relevent en se mettant en boule, lorsqu'ils
veulent se mettre en defense. Tous leurs pieds ont cinq doigts :
leur estomac est lögerement divise par le rnilieu; ils manquent
de ccecum. Ils habite nt l'Afrique et les Indes orientales.

L'ordre des 6dentes, si faible et si restreint aujourd'hui, comp-
tait, avant l^poque actuelle, des animaux monstrueux, dont un,
nomm6 megatherium, a laisse' ses ossements dans le terrain dilu-
vien du Paraguay. Cet animal etait long de 6 metres environ,
haut de 3 metres 50, et tenait ä la fois des paresseux, des four¬
miliers et des tatous.

Une autre espece, nommee megalonyx, donton a trouvö quel¬
ques os et des doigts entiers dans des cavernes de la 'Virginie, et
dans une ile pres de la cote de Göorgie, etait un peu moindre
dans ses dimensions.

Une troisieme espece, dont on a trouv6 une seule phalange
ongueable dans une sablonniere du pays de Darmstadt, non loin
du Rhin, devait avoir pres de 8 metres de longueur, etse rappro-
chait sans doute beaucoup des pangolins.

(1) Une seule espece de tatou, le iatou encoubert, a des dents incisives.
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ORDRE DES MARSUPIAUX.

Ainsi que nous l'avons indique dans le tableau de la division des
mammiferes en neuf ordres (page 9), lesmarsupiaux sont des mammi-
feres onguicules qui sont imparfaitement vivipares, leurs petits naissant
dans un 6tat de developpement ä peine comparable ä celui auquel les
l'cetus ordinaires parviennent quelques jours apres la conception. Inca-
pables de mouvement, montrant ä peine des germes de membres el
d'autres organes exterieurs, ces petits s'altachent aux tetines de leur
mere, et y restent fixes jusqu'ä ce qu'ils aient atleint le degre de deve-
loppement auquel les animaux naissent ordinairement. A cet effef,
presque toujours la peau del'abdomen est disposöe en forme de poche
autour des mamelles, et les petils y sont contenus comme dans une
seconde matrice (I). Longtemps meme apres qu'ils ont commence ä
marcher, ils y reviennent quand ils craignent quelque danger. Deux os
particuliers, attaches au pubis, etinterposes dans les muscles del'ab¬
domen, donnent appul a la poche et setrouvent cependant aussi dans
les males et dans les especes oüle repli qui forme la poche est a peine
sensible. On donne a ces deux os, qui sont tout ä fait caraetörisliques,
le nom d'os marsupiaux.

La matrice des animaux de cet ordre n'est pas ouverfe par un seul
orifice dans le fond du vagin ; eile y communique par deux fubes late-
raux en forme d'anse. Les males ont le scrotum pendant en avant de
la verge, au contraire des aotres mammiferes, et la verge, dans l'etat
de repos, est dirigee en arriere.

Une autre particularitö des marsupiaux, c'est que, malgre une res-
scmhlance generale fellement frappante qu'on n'en a fait longtemps
qu'un seul genre, ils difierent fellement par les dents, par les organes
de la digestion et par les pieds, qu'ils passent, a cet egard, par des
nuances insensibles, des carnassiers aux rongeurs, et de ceux-ci aux
edentfis. On dirait,en un mot, qu'ils forment une classe distinete paral¬
lele ä. celle des quadrupedes ordinaires et divisible en ordres sem-
blables • en sorte que, si l'on placait ces deux classes en regard, sur deux
colonnes, les sarigues, les dasyures el les peramedes seraient, vis-ä-vis
des carnassiers insectivoresälongues canines, tels que les tenrecs etles
taupes; les phalangers etles potoroos vis-ä-vis des lierissons et des mu-
saraignes; les kanguroos ne se laisseraient guere comparer ä rien ; mais
les phascolomes prendraient place vis-ä-vis des rongeurs. Lnfin, si l'on
n'avait egard qu'aux os propres de la bourse, et si l'on regardait comme
marsupiaux tous les animaux qui les possedent, les ormthorhynques et
les cchidnes, qui forment aujourd'hui un pelit ordre particulier sous le
nom de monotremeSjOffriraient,dans la serie des marsupiaux, un groupe
parallele ä celui des edentäs.

Quel que soit l'interßt qui s'attache ä ces animaux, tous habitants
de l'Amärique et de la Nouvelle-Hollande, ä cause meme de leurs ca-

(1) De Ik vient le nom de didelphes que Linne leur a donne. Le nom marsu¬
piaux est derive du mot latin marsupium (bourse ou gibeciere).



42 LES MA.MMIFERES.

racteres anormaux, leur complele inutilitö sous le rapport de la ma-
tiore m6dieale m'autorise ä passer sous silence leur description parti-
culiere.

ORDRE DES PACUYDERMES.

Les ädenl6s,qui terminent lasörie ordinaire des mammiferes ongui-
culäs, nous pi-esentent des especes dont lesonglesenveloppeiütellement
l'extrömite des doigts, qu'ils se rapprochent jusqu'ä un certain point
des animaux ä sabols. Cependant ils ont encore la faeulte de ployer ces
doigts autour des divers objets et de saisir avec plus ou moius de force.
L'absencc enfiere de celte faeulte caractärise les animaux ä sabots. Se
servant de leurs pieds uniquement comme de soutiens, ils n'ont jamais
de clavieules; leuvs avant-bras restent toujours dans l'etat de prona-
tion,et ils sont räduits ä paitre les vegetaux. Leurs formes comme leurs
habitudesoffrent beaucoup moins de variete"s que cellesdesonguieules,
et l'on ne peut guere y 6tablir que deux ordres, ceux qui ruminent ou
les ruminants, et ceux qui ne ruminent pas, que nous dfesignerons en
commun sous le nom de pachyderm.es(i). Ces derniers forment trois fa-
milles: les proboscidiens ou pachydermes ä trompe, les pachydermes ordi-
naires et les solipedes.

Les proboscidiens ne comprennent [ que les seuls eiöphants
(Fiep/ias) ; ils ont cinq doigts ä tous les pieds, bien complets dans
le squelette, mais tellement encroüleYdans la peau calleuse qui en-
toure le pied, que ces doigts n'apparaissent au dehors que par les
ongles attaches sur lebordde celte espece de sabot. Les dents
mächelieres sont au nombre de quatre seulement, une de chaque
cöt6 des mächoires ; mais elles se renouvellent sept ou huitfois
d'arriere en avant, ä mesure qu'elles s'usent par Ja trituration ;
de teile maniere qu'aux epoques de la crue des nouvelles dents,
elles se trouvent doublees ou au nombre de huit. Toutes les au-
tres dents manquent; mais dans les os incisifs sup6rieurs sont
implantees deux fortes defenses qui sortent de la bouche et peu-
vent prendre unaccroissement considörable. La grandeurn^ces-
saire aux alveoles de ces d6fenses rend la mächoire si haute et
raccourcit tellement les os du nez que les narines se trouvent
dans le squelette vers le haut de la face ; mais elles se prolongent
dans l'animal vivant en une trompe cylindrique, flexible en tous
sens, d'une force consid6rable, et terminöe par un appendice
en forme de doigt. Cette trompe donne ä l'elephant presque
autant d'adresse que la main peut en donner au singe. II s'en
sert pour saisir tout ce qu'il veut porter ä sa bouche et pour
pomper sa boisson qu'il lance ensuite dans son gosier, suppl6ant

(1) De mxxü;, epais, et de Sspfjia, peau: la plupart des animaux de cet ordre
etant remarquables par l'epaisseur et la durete de leur peau.

Hl
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ainsi ä un long cou qui n'aurait pu porter sa grosse löte et ses
lourdes defenses.

Les dle"phants sont les plus grands et les plus massifs des
animaux terrestres aujourd'hui vivants. On en distingue deux
especes principales, celui des Indes, Elephas asiaticus, Blum, et
celui d'Afrique, Elephas africanus, Blum. Le premier a la töte
oblongue, le front concave et les oreilles pluspeütes que l'autre.
Les couronnes de ces dents mächelieres prösentent des rubans
transverses ondoyants, qui sont Jes coupes des James qui les
composent, us£es par la trituration. L'elephant d'Afrique a le
front convexe, les oreilles tres-grandes, la couronne des mäche¬
lieres dessinöe en losanges. Les femelles ont des defenses pres-
que aussi grandes que les mäles, et cette arme est en general
plus volumineuse que dans l'espece des Indes ; on en voit qui
ont plus de 2 metres 1/2 de longueur et une grosseur propor-
tionnee. Lamatiere de ces defenses conslitue l'rvoire. Ges dö-
fenses sont recouvertes d'un epiderme grisätre, mais ä l'interieur
elles sont blanches, d'un tissu compacte dispose en reseau, et
susceptibles de recevoir un tres-beau poJi. Elles ne sont pleines
qu'ä partir de l'extrömite" jusqu'ä la moitie" de Jeur longueur ;
le reste est creux, ce qui en allöge beaucoup le poids, mais
rend les pieces d'ivoire d'un cerlain volume difficiles ä tour¬
ner.

L'ivoire est tres-employe dans la tabletterie. Calcine dans un
creuset fermö, il laisse un charbon d'un noir veloute tres-beau,
usii6 dans la peinture, nomme' noir d'ivoire; calcine" fortement
avec Je contact de l'air, il donne le spode, qui n'est composö,
pour laplus grande partie, que de phosphate de chaux.

On trouve par toute la terre, dans le terrain de transport ou
diluvien contemporain de la derniere grande catastrophe qui a
donne aux continents leur forme actuelle, une quantitö consi-
dörable d'ossements que leur grandeuravait fait supposer appar-
tenir ä une race d'hommes-göants aujourd'hui dfitruite ; mais
ces ossements sont dus a un el6phant nommb mammouth. Cet
elephant a laisse" des milliers de ses cadavres, par toute l'Eu-
rope et l'Asie, depuis l'Espagne jusqu'aux limites les plus £loi-
gneesdela Siberiejonle trouve aussi dans l'Ame'rique septen-
trionale. Ses defenses sont encore si bien conserv6es, dans les
pays froids, qu'on les emploie aux mömes usages que l'ivoire re-
cent.

On peutemployer 6galement les dents des mastodontes, animal
fossile voisin des elephants, qui en differe surtoutpar ses mäche¬
lieres dontla couronne estheriss6e de grosses pointes coniques.
Ce sont ces dents fossiles qui, colorees en bleu verdätre par le

-
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phosphate, forment la turquoise de lanouvelle röche dont nous
avons deja parle, (1).

Les pachydermes ordinaibes ou 'sans trompe nous presentent
sept genres ä especes peu nombreuses encore Vivantes, les rhino¬
ceros, les damans, les topirs, les hippopotames, les cockons, les
phacockceres, et \especaris; et huit genres completement eteinls,
les genres anoplotherium, palceotherium, ckceropotame, adapis, an-
thracotherium, elasmotherium, (ophiodon et dinotherium.

Les rhinoceros sont de grands animauxä formes lourdes et
trapues dont les os du nez, tres-epais et r6unis en une sorte de
voüte, portent snr la ligne mediane une corne solide, adhörente
ä la peau et de nature cornee ou comme formee de poils for-
temcnt agglutines. Dans quelques especes, il existe une seconde
corne de meme nature, placee e"galement sur la ligne mediane.
Leurs pieds sont tous divisös en trois doigts garnis de sabots;
leur queue est tres-courle, et leur peau seche, rugueuse et clö-
pourvue de poils, est si epaisse et si dure qu'elle eonsütue une
sorte de cuirassc, souvent pourvue de plis profonds, sur le cou,
les epaules et les cuisses. IIs ont tous 28 dents mächelieres, mais
ils ont tantöt deux fortes incisives ä chaque mächoire, accom-
pagnöes ou non de deux autres tres-petites, et quelquefois ces
dents manquenl completement. 11s aiment les lieux humides et
fangeux, vivent d'herbes et de jeunes branches d'arbres, ont l'es-
tomac simple et les intestins fort longs. Ils sont d'un naturel stu¬
pide et Kroce. Le plus anciennement connu est le rhinoceros
unicorne de l'fnde {Rhinoceros unicornis), qui est presque de la
taille et de la force d'un elöphant. Le rhinoceros d'Afri«iue
[Rhinoceros 6icor,nis,L.),' est un peu plus petit, porte deux cornes
sur le nez et manque d'incisives. On connalt 6galement un petit
rhinoceros de Java ä une corne, et un de Sumatra ä. deux cornes,
dont ia taille 6gale celle d'un petit bceuf.

Les tapirs se rapprochent des cochons par la forme generale
de leur corps; mais leur nez est prolonge' en une petite trompe
mobile quia quelque rapport avec celle de l'61ephant, quoiqu'elle
manque de l'espece de doigt qui fait de la trompe de l'elephant
un organe de prehension. Les pieds de devant ont quatre doigts
armes de petits sabots courts et arrondis, et ceux de derriere
n'en ont que trois. Ils ont ä chaque mächoire six incisives et
deux canines separ6es des mächelieres par un espace vide. On
en connalt deux especes, celle d'Amerique (Tapirus americanus)
qui est de la taille d'un petit äne et qui a sept mächelieres de
chaque cöte des mächoires, et le tapir de l'Inde {Tapirus indicus)

(1) Voyez t. I, 336.

il



PACHYDERMES. COCHON.

qui a sept mäehelieres de chaque cöte ä la mächoire supe~rieure,
et six seulement ä l'inferieure. Oa trouve dans la terre les os-
sements d'un grand nombre d'animaux fossiles tres-voisins des
iapirs, qui sont les lophiodons et les dinotheriums.

J'ai parle pr6cedemment du danfcm d'Afrique (page 36).
Le monde acluel n'offre plus qu'uue espece d'hippopotame

[Hippopotamus amphibius) qui s'avancait autrefois jusqu'enEgypte,
mais qui est aujourd'hui rel£gu6e dans les rivieres du müieu
et du sud de l'Afrique. C'est un animal stupide, redoulable par
sa force et sa ferocitö, dont le Corps est massif et couvert d'un
cuir tres-epais, dur et presque depourvu de poils. Ses jambes
sont tres-courles, son ventre tralne presque ä terre, et son
enorme töte est terminöe par un large museau renfie. Son es-
tornac est divise" en plusieurs poches comme celui des rumi-
nants ; il porte ä tous les pieds quatre doigts presque egaux,
termin6s par de peüts sabots ; il a six dents mächelieres par¬
tout, dont les trois anterieures coniques et les trois posterieures
herissees de deux paires de pointes qui prennent en s'usant la
forme d'un treue; quatre incisives ä chaque mächoire, dont les
supCrieures courtes, coniques, recourbe'es en has, et les infe-
rieures longues, cylindriques, dirigees en avant ; les deux du
milieu sont beaucoup plus fortes que les autres. De chaque
cöte des incisives on trouve, a chaque mächoire, une dent ca-
nine ; la superieure est droile, assez courte; l'inferieure est
beaucoup plus longue, cannelee, recourbee vers lehaut, et vient
s'user en forme de hiseau contre Ja canine qui lui est opposee.
Ces dents ont quelquefois 30 centimetres de Jongueur ; elles
conslituent une espece d'ivoire fort dure et qui ne jaunit pas.
On les tourne comme l'ivoire et on en fabrique des denLs arti-
ficielles.

Les cochons ont ä tous les pieds deux doigts mitoyens, grands
et armes de forls sabots (ce qui leur donne le pied fourchu), et
deux doigts lateraux beaucoup plus courts et ne toucbant pas ä
terre; leurs incisives sont en nombre variable, mais les inferieu-
res sont loujours couchies en avant; les canines sont tres-fortes,
privees de racines, croissent pendant toute la vie et sortent de
la bouche en se recourbanl l'une et l'aulre vers le haut; elles
forment des defenses redoutables ; le museau est termine par un
boutoir tronque, propre h fouiller la terre; l'estomac est peu
divise.

L'espece principale pour nous est le sanglier {Sus Serofa), qui
est la souche de nos cochons domestiques. II a six incisives ä
chaque mächoire, les canines prismatiques, s'usant en un biseau
tranchant par leur frottement reciproque, mais de teile maniere
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que l'inferieure reste plus longue que la supe>ieure et conslitue
laprincipale defense de l'animal. Les mächelieres sont au nom-
bre de sept de chaque cot6 des deux mächoires. II a le corps
trapu, les oreilles droites, la peau epaisse et dure, le poil grossier
noir eth6risse\ Jl habite les forets, oü il se nourrit principalement
de racines et de fruits; mais le manque de cette nourrilure peut
le rendre carnivore, et il attaque m6me alors les animaux vivants.
Les vieux sangliers vivent seuls, dans un fourre 6pais nomine"
batige, oü ils ont etabli leur retraite. Les femelles, qui portent le
nom de laies, ser^unissent avec leurs portees de deux ä trois ans
pour se defendre en commun.

Le cociioi» commun (1) differe du sanglier par ses oreilles allon-
g6es et pendantes, ses döfenses plus faibles et plus courtes, ses
poils plus faibles, plus rares et gene>alement d'un blanc sale :
plusieurs races cependant ont garde" le poil noir du sanglier, et
d'autres sont pies. Ce sont des animaux remarquahles par leur
malpropretö et par leur gloutonnerie qui leur fait accepter pres-
que toute espece de nourrilure. On leur donne, suivant les cir-
constances, des fruits abattus par le vent, des glands, des faines,
des chätaignes, des pois, des feves, du ma'is, de l'orge, du son
Iremp6, toutes sortes de döbris d'animaux, des r6sidus de cuis*i-
nes, de sucreries, de brasseries, etc. En France, il n'y a gue-re
de manage de paysan qui n'engraisse un ou deux cochons cha¬
que annee pour les besoins de sa famille. A Paris, on mange plus
de 80,000 cochons par an, tir6s de la plupart des d6partements,
sans compter la viande saUe ou fumöe, consommöe sous un
grand nombre de formes parliculieres. Cette viande est Jourde,
de difficile digestion et parfois infestee de vers, tels que les cys-
ticerques et les trichines, qui, se dereloppant dans le corps de
l'homme, peuvent produire des 6tats morbides sörieux. Le poil
du sanglier et du cochon est connu sous le nom de soies, et serl
ä lafabrication des brosses et des balais. Le plus estim6, en rai¬
son de sa force et de sa roideur, est le poil de Russie, dont on
importe annuellement en France plus de 200, 000 kilogrammes.

Le porc fournit deux especes de graisse : l'une, qui est beau-
coup moins ferme que l'autre, se nomme lard, et se trouveimm6-
diatement sous la peau; l'autre, plus solide, nomm6e panne,
est placee presdes c&tes, des intestins et des reins. G'est eile qui,
fondue et purifiöe, constitue la graisse de porc dite aussi axonge
ou saindoux.

La graisse de. porc est blanche, solide, grenue, d'une lögere

(1) On l'appelle aussi porc; la femelle se norame truie, et le male non chätre^
verrat.

(2) Voir pour plus de developpements l'article Entozoaires.
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odeur qui lui est propre, et d'une saveur agröable ; eile se fond
dans les doigls, se solidifle h environ 27 degres, iorsqu'elle a <§te"
l'ondue au feu ; 100 parties d'alcool froid, ä 95 centiemes, en dis¬
solvent, d'apres M. Boullay, 1,04; 100 parties d'alcool bouillant,
1,74; et 100 parties d'ether froid, 25 parties. Cette graisse est
employ£e en pharmacie comme excipient des pommades, ou
comme partie Constituante des onguents et des emplätres. II
faut autant que possible la prßparer soi-meme; et, lorsque, en
raison de la grande consommation qu'on en fait, on est oblige de
laprendre dans le commerce, il faut Ja choisir blanche, ayant le
moins d'odeur possible, priv6e d'eau et non battue ä l'air, moyen
par lequel on lui procure de la blancheur, mais qui la rancit tres-
promptement.

La graisse de porc a 6t6 regardee anciennement comme un pro-
duit immßdiat simple, de meme que les autres corps gras v6g6-
taux ou animaux. M. Chevreul nous a appris le premier qu'elle
§tait formte de deux et peut-etre detrois substances grasses m€-
galement fusiles, nomm6es oleine, margarine et Stearine. La pre-
miere est encore liquide ä 0, et se convertit par la saponiflcation
en acide ole'ique et en glycerine; Ja seconde fond h 38 degre"s et
forme de l'acide margarique fusible ä 60 degrös; la troisiemefond
ä 62 degrös, et forme de l'acide slearique fusible k 70 degres.

M. Braconnot a ögalement reconnu la nature complexe des
corps gras, et a employe, pour les analyser, un moyen qui a g§n6-
ralement frapp6 par sa simplicite. 11 consiste ä soumettre le corps
gras a une forte presse, enveloppe de plusieurs doubles de papier
non collö, et sous une tempörature döterminöe et d'autant plus
basse que le corps contient plus de graisse fluide: celle-ci s'imbibe
dans le papier, l'autre reste en masse solide : on la fond avec un
peu d'essence de töröbenthine bien rectifiöe, et on l'exprime de
nouveau; enfln on ladöbarrasse de l'essence de te>6benlhine par
la chaleur. La graisse fluide se retire du papier, soit par l'expres-
sion avec un peu d'eau, soit par l'alcool bouillant.

M. Braconnot a retire, par ce moyen, de la graisse de porc :
buile liquide ou oleine 62, graisse solide 38 : total 100.

Les pacuydermes solijpedes ne forment qu'un seul genre (celui
des ciietanx), caract6rise~ surtout par la disposition insolite de
leurs membres qui sont terminös par un seul doigt et un seul
sabot {ftg. 840).

Ils portenl six incisives ä chaque mächoire, et partout six mo-
laires ä couronne carr6e, marqudes par des lames d'email d'un
dessin irregulier. Les mäles ont de plus deux petites canines ä la
mächoire superieure et quelquefois aux deux mächoires (fig. 841).
Ces canines manquent presque toujours aux femelles. Entre les

1
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canines et la premiere; molaire se trouve un espace viele repon-
dant ä l'angle des levres, oü l'on place le mors au moyen duquel
1'homme est parvenu ädompter ces vigoureux quadrupedes. Leur

Fig. 840. — Pied de devant
du che\al (*).

Fig. 841. — Tete de cheval male (**).

estomac est simple et m^dioere, mais les inlestins sont tres-
longs, et leur emeum est enorme. Les mamelles sont entre les
cuisses (!).

Le ci»e\ai proprement d,\\.(Equus Caballus, L.) est le plus beau
et lemieux soigne de nos animaux domesüques. 11 se distingue
des autres especes du genre par sa couleur uniforme et par sa
queue garnie dans toute son e~tendue de longs poils tres-solides
nommös crins, et par la criniere Iongue ettombante qui lui recou-
vre aussi le cou, depuis le sommet de la täte jusqu'au garrot.
II parait originaire des grandes plaines de l'Asie centrale; mais,
devenu le compagnon de 1'homme ä. laguerre, dans les voyages
et dans les travaux de 1'agricuUure, du commerce et des arts, il
a ete transporte dans tous les pays oü la civilisation a pönetrö,
et l'espece tout enliere a subi 1'influence de la domesticite. Dans
les vastes steppes de la Tartarie, berceau de leur race, on trouve
encore des chevaux sauvages, mais älteres probablement par leur
melange continuel, avec des hidividus echappös ä la domesticite.

(1) Voyez Chauveau et Arloing, Tratte d'anaiomie comparie des
domestiques, 2 e edition. Paris, 1871.

animaux

(*) ab, partic de l'os de l'avant-bras; c', premiere rangee des os du carpe; c", deuxieme
rangfee de cet es; m, os du metacarpe, ou canon; s, vestige d'un second os du metacarpe,
nomme stylet; p, premiere phalange du doigt, dite paturon; pi, deuxieme phalange ou pha-
lanyine, dite couronne; pt, troisieme phalange ou phalangette, envcloppee par le sabot.

(**) o, os oceipital; p, parietal; f, frontal; /, jugal; n, nasal; ms, mächoire superieure;
im, os iutermaxillaire portant les incisives supärieures; mi, mächoire inMrieure.
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Dans toute l'Am6rique, oü il n'existait aucun cheval avant I'arrivee
des Espagnols, on trouve aujourd'hui des troupes immenses de
chevaux sauvages que l'on chasse au lasso, et qui redeviennent
domestiques avec une grande faciliÜ (1).

La chair du cheval, lorsqu'il est jeune et bien nourri, est saine,
de fort bon goüt et tres -nourrissante. L'usage de la viande de
cheval touche ä Tun des problemes les plus importants de notre
öpoque, l'alimentation des classes pauvres. Gette question, gräce
aux efforts d'un assez grand nombre d'expe>imentateurs, de M.
Bellat (2), qui a avanc6 que le bouillon qu'on pröpare avec eile
est au moins aussi bon que celui qu'on pr^pare avec le bceuf,
d'Jsid. Geoffroy-Saint-Hilaire qui l'a pröconisee dans divers tra-
vaux (3), a fait un pas immense. II est des lors necessaire de
fixer les idees ä cet egard. J'insisterai donc sur les essais qui ont
etö tentös, et, pour cela, j'emprunterai ä Gamille Delvaille des
details qu'il a lui-meme puises dans les leqons d'Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire.

Un fait incontestable et douloureux, c'est qu'il y a des millions
de Frangais qui mangent ä peine de la viande. M. Le Play ae^abli
que:

1° Les vignerons de TArmagnac ont une alimentalion süf¬
fisante : ils fönt par jour quatre repas, dont deux avec de la
viande;

2° Ceux du Morvan ne mangent de la viande qu'une fois par an,
le jour de ffete communale; ils se nourrissent ordinairement
de pain et de pommes de terre assaisonnees de lait ou de
graisse ;

3° Les paysans du Maine mangent de la viande deux fois par
an : le jour de la fete communale et le mardi gras ;

4° Ceux de la Bretagne, qui sont les plus malheureux de tous,
se partagent en ceux qui ne mangent jamais de viande, et ceux
qui en mangent aux grands pardons, c'est-ä-dire cinq ä six fois
dans l'annee;

5° Les mineurs des montagnes de l'Auvergne ne mangent de la
viande que six fois par an ;

6° Les tisserands de la Sarthe ne mangent de la viande que
les jours de fete ;

7° Les maitres nourrisseurs de la banlieue de Paris ont une
alimentationsimplement süffisante;

(1) Voyez ßrehm, La vie des animaux illuslrce. Paris, 1870.
(2) Bellat, Comptes rendus de l'Acad. des Sciences. Seance du 19 avril 1858.
(3) Voyez en particulier : Isid. Geoffroy-St-Hilaire, Emploi alimentaire de la

viande de cheval, elc. Paris, 1856.
Guuoimr, Drogues, 7e 6dit. T. IV. — 4
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8° Les cordonniers de la ville mangent de la viande une ou
deux fois par semaine.

M. LePlay, dans une lettre adressde ä Isid. Geoffroy-Saint-
Hilaire, a ainsi re"sum6 tous ces faits : « Pour la grande catögorie
des ouvriers frangais, les journaliers agriculteurs, la quantite de
viande consommce est fi peu pres nulle.»

Oi-, ä cöl6 de ce fait, dont l'observation et l'exper'ience jour-
naliere demontrent la verit6, qu'il y a des millions de Francais
qui ne mangent pas assez de viande, vient se placer cet autre
fait deplorable, qu'il y a tous les mois des millions de kilogrammes
de viande qui ne sont pas employes comme nourrilure, et qui
pourraient l'fette.

Si la viande de cheval estinsalubre ou excessivement repous-
sante, il faudra subir l'ätat actuel: mais, s'il en est autrement,
ne sera-t-on pas en droit de dire aux classes pauvres : Ne mourez
pas de faim en presence d'aliments que vous laissez perdre.

II taut donc demontrer que la viande de cheval n'estni insalu-
bre ni repoussante.

1° Elle n'est pas insalubre. — Des faits nombreux et authenti-
ques le demontrent. Hippocrate ränge la viande de cheval parmi
les viandes legeres. Larrey parle des bons effets qu'il a retires de
l'emploi de la viande de cheval et de finfluence salutaire qua
exercöe sur les malades le bouülon qui en provenait. Parent-
DucMtelet la recommande comme pouvant etrc tres-utile aux
classes pauvres.

2° Elle n'est pas repugnante. — Certaines peuplades, telles que
les Tartares et les Toungours, mangent les chevauxqu'elles tuent,
d'apres Pallas (1).

Gmelin dit que les peuples de ce pays mangent des chevaux et
les preferent aux vaches. II en est de meme des Chinois. M. Le
Play raconte que, lorsque les Baskirs regolvent un etranger, ils
considerent comme un raffinement d'hospitalite et comme un
grand regal de leur offrir un mets dans lequel il entre de la viande
de cheval et une pätöe de riz. Selon Hörodote, chez les peuples
de l'Asie, cette viande etait tres-estimee.

A tous ces faits viennent s'ajouter des expöriences r6centes,
instituees dans le but d'apprecier, d'une maniexe plus~exacte et
plus pratique, les qualites de cette chair.

E. Renault, directeur de l'6cole vet6rinaire d'Alfort, donna au
mois d'aoüt 1835 un repas dans lequel on servit de la viande de
cheval et de la viande de boeuf arrangees de deux manieres. On
trouva qu'en resume, la viande d'un vieux cheval de vingt-trois

(I) Pallas, Voyages, t. \, p. 76, et t, V, p. 421.
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ans donnait: un bouillon sup6rieur ; un bouilli bon et agröable ;
un röli exquis.

Lavocat, de Toulouse, ar6p6te l'experience de Renault,d'Alfort,
avec Jesmemes rösultats.

Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire donna aussi un dejeuner dans
lequel on servit du cheval. L'un des invites, un mßdecin, inter-
roge sur la qualite delaviande qu'il mangeait, crut qu'ils'agissaii
d'un animal nouvcau, et röpondit: « Je pense qu'il sera utile
d'acclimater ce mammifere. »

Apres les delails dans lesquels je viens d'entrer, il est incontes-
table que la viande de cheval, loind'elre insalubreetrepoussante,
offre des qualitös qui sont de nature ä la faire accepler comme
un aliment utile.

Evaluons maintenant les ressources que pourrait nous fournir
rintroduction de la viande de cheval dans notre alimentaüon ;
c'esl lä une quesüon de la plus haute importance.

Nous avons en France, d'apres plusieurs stalistiques, trois
raillions de chevaux, auxquels il faut ajouter quatre cent mille
mulets; en admettant qu'il en meure chaque annee le quinzieme,
nous arrivons au Chiffre de 226,000 chevaux, qui donneront
30,774,000 kil. de viande, ce qui fait 1,529 kil. par jour. Or,
d'apres Payen, la race bovine nous enfournit 302,000 kil., il en
r6sulte que la quanülö de viande reüree du cheval est le sixieme
de celle que produit le bcäuf. Sur ce nombre il y a a dMuire les
chevaux non mangeables, ce qui fait environ Je quart.

Teis sont Jes r^sultats auxquels on arrive pour la France. Voici
ceux de Paris. Sous Louis XVI, par ordre de Necker, on arriva
ä savoir que l'on abattait par an 9,125 chevaux, produisant
2,044,027 kil, de viande. Sous l'Empire et la Restauration, Huzard
a vu qu'il mourait 12,775 chevaux, dont la chair pouvait ßtre
evaluöeä 2,861,000kil.

Supposons qu'aujourd'hui il meure annuellemenl 15,000 che¬
vaux, cela fait 3,360,000 kil. de viande pour Paris. Que devient
cette viande? et, si eile n'est pas utilisöe, ne la voit-on pas pro-
duire des effets funestes.

A Vienne, en 1853, un banquet organise" pour l'appreciation
de la viande de cheval fut empechö par une ömeute populaire.
Eh bien ! en 1854, un an apres, 32,000 livres de cet aliment fu-
rent vendues en quinze jours. On compte dans cette ville dix
mille personnes qui en mangent, et on la vend ä quinze et vingt
Centimes la livre.

On objectera peut-etre que les chevaux sont atteints de mala-
dies contagieuses, telles que le farcin et la morve, et que dös
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lors il pourrait etre dangereux d'utiliser pour l'alimentation la
viande qu'ils fournissent.

Cette objeclion est plus seYieuse en apparence qu'en realite\
La r6ponse que nous ferons sera applicable, non-seulement ä la
viande de cheval, mais a celle des animaux malades. Des faits
nombreux, dit L. Fleury, attestent que deshommcs ont mange\
sans eprouver aucun accident, de la chair provenant d'animaux
morlsde la pustule maligne, du typhus, de la rage. Pendant la
revolution de 1789, des indigents de Saint-Germain et d'Alfort
mangerent sept ä huit cents chevaux morveux et farcineux, sans
etre le mo'ms du monde incommodes. Enl814, 1815, 1816, tous
les animaux morts du typhus contagieux furent consommös, sans
que le moindre accident ait ete" signalö. Depuis un temps imm6-
morial ori consomme daus Paris lesvaches attaqu6es dephthisie
pulmonaire.

II parait constant, d'apres Huzard, que les viandes provenant
d'animaux malades (1), lorsqu'elles ont 6t6 denaturees par la
cuisson, ne peuvent 6lre regardöes que comme viande de me-
diocre qualit6, et non comme un aliment dangereux.

II r^sulte d'une longue serie de rechercb.es entreprises par
E. Renault : 1° qu'il n'existe aucune raison sanitaire de prohiber
l'alimentation des porcs et des poules nourris avec les d6bris des
c\os d'equarrissage, quels qu'ils soient; 2° qu'il n'y a aucun dan¬
ger pour l'homme a manger la chair cuite ou le lait bouilli, pro¬
venant de bceufs, vaches, porcs, moutons, poules, affectes de
maladies contagieuses, quelle que soit la repugnance bien natu¬
relle que puissent inspirer ces produits.

\ AAfort, et dans un grand nombre de porcheries, les porcs
sont nourris avec de la viande provenant de chevaux morts de
toutes espöces de maladies, et sous Vinfluence de cette nour-
riture ils engraissent rapidenaentet fournissent une viande excel-
lente et parfaitement saine ä l'alimentation de l'homme.

Qu'y a-t-il donc a faire pour r6pandre parmi nous l'usage de
la viande de cheval, en attendant que les autoritös des villes et
des departements croientpouvoirprendre des mesuresäcesujet?
II faut que chacun fasse tous ses efforts pour propager les notions
puisöes dans les donnöes de l'expörience et eclairer ceux qui ne
sont pas convaincus.

En resum6, le peuple manque de viande; qu'il ne laisse pas
perdre des millions de kilogrammes qu'il peut utiliser pour sa
nourriture.

(1) Voir sur ce sujet le rapport ä l'Academie de medecine de M. Bouley : De
emploi de la viande des animaux atteints de la peste bovine, pour l'alimenta¬
tion. {Journ. de pharm, et de chimie, 4 e serie., XIII, 51.)

■I
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ün sait que la viande de cheval tend maintenant ä entrer dans
l'alimentation ordinaire et qu'un certain nombre de boucheries
specialement affecteesäcettevente ont 6t6ouvertesä Paris depuis
quelques ann6es. Les nombres suivants montrent qu'elles pren-
nent de l'importance. A Paris, de juillet 1866 ä 1868, c'est-ä-dire en
deux ans et demi 5,475 chevaux abattus pourla boucherie ont
permis de Hvrer ä la consommation 1,095,000 kilog. de viande.
On sait combien pendant le siöge de 1870-71 cette source d'ali-
mentalion a ete" präcieuseä lapopulation. De nouvelles bouche¬
ries se sont ötablies dans ces derniers temps dans diverses villes
de France. Dans les grandes villes, on utilise la chair des chevaux
us6s par la vieillesse, le travail ou les maladies, pour la Iransfor¬
mer en engrais, leurs os pour la fabrication du noir animal, et
leur peau pour faire des cuirs tenaces propres aux tiges de bottes
et aux empeignes de souliers. Le crin de cheval est aussi d'une
grande ulilite pour la fabrication des sommiers, des meubles,
des tamis et de divers üssus employes dans les arts. 11 n'y a pas
jusqu'au furnier de cheval qui ne soit un engrais precieux dont
on fait principalement usage pour la culture des jardins et la
composition des couches.

L'&ne (Equus Asinus, L.) sedistingue du cheval par ses longues
oreilles, par la houppe de poils dont I'extr6mit6 de sa queue est
garnie, par sa criniere plus courte et non tombante, et par la
croixnoire qu'il presente sur les epaules. De merne quele cheval,
il est originaire des grands deserts de l'interieur de l'Asie, oü il
vit encore ä l'etat sauvage et en troupes innombrables. II rend
en France des Services importants ä la petite culture par sa so-
briele et sa patience.

L'äne et le cheval produisent facilement des m6tis, nommös
mulets, qui participent des formes et des qualit^s des deux espe-
ces, mais qui sont toujours steriles, de sorte que leur race ne
peut se perpeluer. Geux qui proviennent d'un äne et d'une ju-
ment sont mieux faits et plus grands que ceux portes par une
anesse. Ceux-ci, qui sont plus rares, portent le norn particulier
de bardeaux.

La viande d'äne a 6te utilisee ; en France, on abat un nombre
considörable d'änes pour en faire du saucisson.

Le lait d'änesse est souvent ordonne commealiment aux per-
sonnes maladives et particulierement aux phthisiques : i^con-
tient plus de sucre de lait et moins de matiere grasse que celui
de vache.

L'usage du lait d'änesse, dit ßrehm (I), si g<5n6ral maintenant

(i) Brehm, La vie des animaux. Mammifires. Paris, 18"0, t. 11, p. 421.

■
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en Europe, fut introduit en France par un juif. Voici comment :
Francois I er etait tres-faible ; scs faligues guerrieres etsesexces
l'avaient r6duit ä un etat de langueur qui s'aggravait tous les
jours: les remedes n y changeaient rien. On park alors au roi d'un
Juif deConstantinople qui avait la Imputation de guerir ces sortes
de maladies. Prangois 1 er ordonna ä son ambassadeur en Turquie
de faire venir a Paris ce docteur israelite, quoi qu'il en düt
coüter. Le mddecin juif arrvia et n'ordonna que du lait d'änesse :
ce remede doux reussit tres-bien au monarque, et lous les cour-
tisans s'empresserent de suivre le mßme r6gime.

On apporte de Chine une sorte de g61atine preparee avec la
peau d'äne, et qui est connue sous le nom de colle iie peau
a'aiie ou de bcckialc. Teile que je Tai vue anciennement, eile
etait sous forme de petiies tablettes carre"es, tres-6paisses, d'un

gris terne et demi-opaques. Elle 6tait recommandee comme
analeptique.

On trouve dans les deserts de VAsie centrale une troisieme
espece de cheval nommec hemiome ou tizisfguetai (Equus Hemio-
nus), qui tient le milieu, pour les proportions, entre le cheval et
l'äne, mais qui est de form es tres-elegantes et d'une'vitesse ä la
course supe"rieure ä Celle du cheval. II est de couleur isabelle(jaune
fauve clair) avec la criniere et la ligne dorsale noires, ainsi que la
houppe de crins qui termine sa queue. En hiver, son pelage de-
vient epais et frise. Tl vit en troupes composees d'une vingtaine
de juments, de poulains et d'un male qui en estle chef.

L'Afrique possede trois autres especes du genre cheval. Le plus
anciennement connu estle zeforc, {EquusZebra, L.) qui alaforme
d'un äne, mais qui a tout le corps et les membres couverts de ban ■
des transversales d'un brun noirätre sur un fond jaune. On le ren-
contre depuis l'Abyssinie jusqu'au cap de Bonne-Espcrance. Le
couagg-a [Equus Quaccha) ressemble davantage au cbeval et ne pre-
sente de bandes transversales que sur les 6paules et le dos. Le
flau» ou ona»'»a [Equus montanus) n'est connu que depuis peu de
temps; il est plus petit que l'äne, et porte sur la lete, le cou et le
tronc, des raies noires alternativementplus larges et plus etroites

sur unfond isabelle.

ORDRE DES HÜMINANTS.

Cet ordre est peut-etre le plus naturel et le mieux determine
de la classe des Älammiferes; car les ruminants ont l'air d'etre
presque tous construits sur le meme modele, les chameaux
seuls presentant quelques exceptions aux caracteres communs.

Le nom de ruminants indique la facultß singuliere que pos-
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RUMINANTS. S5

sedent ces animaux de mächer une seconde fois Jeurs ali-
ments, qu'ils ramenentj dans la bouche apres une premiere c\6-
glutition, facultö qui tient
ä la structure de leur es¬
tomac. Ils en ont tou-
jours quatre (fig. 842),
dont les trois premiers
sont disposes defacon que
les aliments peuvent en-
trer ä volonte dans Tun
des trois, parce que l'oe-
sophage aboutit au point
de communication. Le
premier et le plus grand
se nomme la pause ; il re-
<joit en abondance les
herbes grossierement divisöes par une premifere mastication.
Elles se rendent de lä dans le second, appele bonnet, dont les
parois ont des James semblabies ä des rayons d'abeilles. Get
estomac, fort petit et globuleux, saisit l'herbe, l'imbibe et la
comprime en petites pelotes qui remontent ensuite successive-
ment ä la bouche pour y etre remäch6es. L'animal se tient en
repos pour cette Operation, qui dure jusqu'ä ce que toute
l'herbe, aval6e d'abord et remplissant la panse, l'ait subie. Les
aliments, ainsi remäch6s, descendent dans le troisieme estomac
nomme feuillet, parce que ses parois ont des lames longitudinales
semblahles aux ieuillets d'un livre, et de lä dans le quatrieme
ou caillette, dont les parois n'ont que des rides, et qui est le
vöritable organe de la digestion, analogue ä l'estomac simple
des animaux ordinaires. Pendant que les ruminanls tettent et
ne \ivent que de lait, la caillette est le plus grand de leurs
estomacs. La panse ne se developpe et ne prend son enorme
volume qu'ä mesure qu'elle retjoit de l'herbe. Le canal intestinal
est fort long et peu boursoufl6; le coecum est de meme long et
assez lisse.

Les ruminanls n'ont d'incisives qu'ä la mächoire införieure,
presque toujours au nombre de huit. Elles sont remplac6es en
haut par un bourrelet calleux. Entre les incisives et les molaires
est un espace vide oü se trouvent, seulement dans quelques
genres, une ou deux canines. Les molaires, presque toujours au
nombre de six partout, ont leurcouronne marquöe de deux dou-
bles croissants dont la convexit6 est tournde en dedans dans les

(*) e, cesopliage; g, point oü se trenne la gouttiere cesophaglcnne; f, feuillet; py, pylore;
■d, duocldnum; c, caillette; 6, bonnet; p, panse.
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superieures, en dehors dans les infßrieures. Les quatre pieds
sont lermin6s par deux doigts et par deux sabots qui se regar-
dent par une face aplatie, en sorte qu'ils ont l'air d'un sabot
unique qui aurait 6te fendu. Derriere le sabot sont queJquefois
deux vestiges de doigts lalöraux. Les deux os du m€tacarpe et
du me~tatarse (os de la main et du pied) sont r6unis en un seul qui
porte le nom de canon. Quelques especes pr6sentent des vestiges
des mötacarpiens et mßtatarsiens late>aux.

Les ruminants forment quatre groupes dont les caractferes
dislinctifs se lirent de l'absence ou de la prösence des cornes, qui
sont deux pro6minences plus ou moins longues des os frontaux,
et qui ne se trouvent dans aucune autre classe d'animaux.

A. Les ruminants sans cornes; ils ont des canines aux deux
mächoires. Ils comprennent les chameaux, les lamas et les che-
vrotains, au nombre desquels est l'animal qui porte le musc.

B. Les ruminants ä cornes rameuses et osseuses, caduques cha-
que annee : par exemple,les cerfs.

C. Les ruminants ä proöminences coniques persistantes, tou-
jours recouvertes d'une peau velue; celte section ne comprend
que la girafe.

D. Les ruminants ä cornes creuses, non caduques, elastiques,
croissant par couches sur des proeminences osseuses. Ex. : les
bceufs, lesmoiUons, lesc/ieures et les antilopes .

Les chameaux ont non-seulement deux canines aux deux
mächoires, mais encore deux dents pointues implantees dans
Tos incisif supe>ieur. Ils n'ont que six incisives ä la mächoire
infdrieure et dix-huit ou vingt molaires seulement. Au lieu du
grand sabot fendu et aplali du cöte inlerne, qui enveloppe la par-
tie inferieure de chaque doigt et deHermine la forme fourchue
ordinaire du pied des ruminants, ils ont deux petits sabots dis-
tincts, renfermant seulement la derniere phalange des doigts,
et ceux-ci sont röunis en dessous (ä l'excepüori de cette derniere
phalange qui reste libre) par une semelle commune, de nature
cornöe, qui pose ä terre dans toute son 6tendue. Ce sont des
animaux de haute taille que leur levre superieure fendue, leurs
yeux saillants, leur long cou arque, leur dos Charge" de une ou
deux Enormes loupes graisseuses, leur train de derriöre aflaibli,
rendent difformes et tres-disgracieux; mais leurs membres sont
loin d'etre aussi faibles qu'ils le paraissent. Les chameaux sont
trfes-robustes ; ils ont les sens deücats et sont renomm6s par
leur extreme sobriötö et par la faculte qu'ils ont de pouvoir pas¬
ser plusieurs jours sans boire, ce qui les rend d'une extreme uti-
lit6, comme bßtes de somme et de transport, pour voyager ä
travers les deserts sablonneux de l'Asie et de l'Afrique. On con-
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nait deux especes de chameaux : celle h deux bosses (Camelus Bac-
trianus), qui porte plus specialement le nom de chameau, et
qui est originaire du eentre de l'Asie ; celle ä une bosse, oudro-
madaire (Camelus Dromedarius), qui est plus rSpandue dans les
contrees d'Asievoisines del'Arabieet dans toute l'Afrique, depuis
laMSditerraneejusqu'au Niger. Lachair desjeunes chameaux pa-
ralt etre tres-bonne ä manger. Leur poil, qui est ftn et moelleux,
sert ä faire des Stoffes ; il se renouvelle tous les ans par une mue
complele.

Les lamas (Auchenia) reprSsentent les chameaux dans le nou-
veau monde, comme le tapiryestun diminutifde l'SISphant et
du rhinocSros. Mais, s'ils n'ont pas la force et la taille des cha¬
meaux, ils n'en offrent pas non plus la laideur. Ce sont, au con-
traire, des animaux assez sveltes, sans bosse sur le dos, et dont
les doigls, n'Slant pas rSunis par une semeile cornee, conservent
leur mobiltte, ce qui leur permet de gravir les rochers avec agilitS.
On en connait deux especes,le guanaco {Auchenia Glama) et la Vi¬
gogne (Auchenia Vicunna). Gelle-ci est grande comme une brebis
et eouverte d'une Jaine fauve d'une finesse et d'une douceur ad-
mirabies. On enfabrique des Stoffes precieuses. L'autreespece est
de la taille d'uncerf et presente deux Varietes, le lama proprement
dit (A. Glama et V alpaca Auchenia Llacma), Lepremier sert de bete
de somme auPerou, maisson poil grossier est peu estimS ; le se-
condest couvert depoilslaineuxfortlongs et d'une grande linesse,
qui servent ä la fabrication des Stoffes.

Le troisieme groupe des ruminants sans cornes est celui des
chevbotaws. Ces animaux, indSpendamment de J'absence des
cornes, different des ruminants ordinaires par une longue ca-
nine, qui, dans les mäles, sort de la bouche de chaque cötS de
la mäehoire supSrieure, et parce qu'ils ont dans le squelette un
peronS qui ji'existe pas mSme dans les chameaux. Ils babitent
tous les pays chauds de l'ancien continent. M. Alph.- Milne Ed¬
wards (1) les a divisSs en deux familles, les mo&chidees et les tragu-
lide'es. La premiere nous interesse spScialement. Elle ne contient
qu'une seule espece, le cheTPotain porte-musc (Moschus moschi-
ferus, L.,), qui fournit ä la pharmacie et ä la parfumerie la sub-
stance connue sous le nom de musc. Get animal habite les mon-
tagnes les plus escarpSes du Thibet et de la Chine. II est tres-
craintif, tres-agile, et vit presque isolS, si ce n'est ä. l'automne
oü il se rassemble par troupes. II se nourritd'ecorces d'arbres, de
racines et de feuilles. II produit specialement les muscs les plus es-

(1) Alph. Milne-Edwards^Iiec/iercAes anatomiques, zooloyiques et pale'onlolo-
giques sur la famille des chevrotains. Paris, 1061. These soutenue ä l'Ecole su-
piirieure de pharmacie de Paris {Annales des sciences naturelles, 1864).

s

;
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times, nommes musc de la Chine etmtcse tonquin. C'est lui pareille-
ment, ou une varicte peu distincle, qui, parcourant tout le vaste
plateau de la grande Tartarie jusqu'aux frontieres de Ja Siberie,
fournit le musc inferieur nomm6 musc de Russie ou musc kabaräin.

Le por(e-rausc est de la grandeur d'une chevre. Celui dontje
donne ici la figure (fig. 8-43) d'apres BulFon (1) a vecu trois ans en

843. — Chevrotain porte-musc.

France, dans un parc, aupres de Versailles. II avait 73 centi-
mefres de longueur, 54 centimetres de hauteur au train de der-
riere el 53*centimetres au train de devant. « II est vif, tres-leger
ä la course et dans tous ses mouvements; ses jambes de der-
riere sont considerablement plus longues et plus fortes que Cel¬
les de devant, et il saute en courant ä peu prfes comrae un
lievre. II est arme", ä Ja mäcJioire superieure, de deux defenses
dirige'es en bas et recourbees en arriere, tranchantes sur Jeur
bord posterieur et flnissant en pointe ; elles sont de couleur
blanche, et leur substance est une sorte d'ivoire. Les yeux sont
grands ä proportion du Corps; le bord des paupieres et les na-
seaux'sont noirs; Jes oreilles sont longues de 4 pouces (11 cen¬
timetres), larges de 2 pouces 4 ä 5 lignes (63 ä 65 millimetres),
garnies en dedans de longspoilsd'un blanc grisätre, etau-dessus
de poils noirs roussätres mele"s de gris, comme celui du front et
du nez. Le poil du corps est noirätre, m&ange" de fauve et de
rousfätre et de couleur variable d'ailleurs, suivant le sens dont

on le regarde, parce que les poils ne sont colorös en brun ou en
fauve qu'ä l'extremite, et que le reste est blanc et parait plus ou
mo ins, sous diffe>ents aspecls. Ses pieds sont petits; ceux de
devant ont deux ergots qui touchent ä terre. Les sabots des pieds
de derriere sont inegaux, l'interieur 6tant beaucoup plus long
que l'autre; il en est de meine des ergots, dont l'interne est

(1) Buffon, Supplim., t. VI, pl. XXIX.

■i
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aussi bien plus long que Fexterne. Les uns et les autres sont de
couleur noire. II n'a pas de queue apparente. »

La poche quicontientlemusc (/?</. 844) est particuliere au male,
situ6e sur la ligne mediane du ventre, entre l'ombilic et la verge,
et beaucoup plus pres de celle-ci. D'apres Brandt et Ratzeburg (1),
dans l'6tat de repos, la verge {a) est en grande partie renfermöe
dansle ventre et repliee sur elle-meme ; eile n'a qu'un seul corps
caverneux et un gland mince et aplati (e), au delä duquel se pro-
longe l'uretre filiforme (c), formant une saillie de 14 millimetres.

Flg. 844. — Appareil du musc (*).

Sur le devant, la verge est entour6e d'un canal preputial, garni
ä son oriflce (i) de poils nombreux, de couleur rousse, saillants
sous la forme d'un pinceau. Ge canal est appliquö contre la face
posterieure de la poche au musc et semble faire corps avec eile,
etant renfevme sous la meme peau velue, et se reconnaissant
s-eulement quelquefois, dans les poches dessechSes du commerce,
a un Ie~ger sillon qui occupe, d'arriere en avant, la moitiö environ
de la longueur de la poche, et se termine par le pinceau de poils
roux dont il vient d'6tre parl6. La poche au musc est ronde
ou ovale, presque plane et nue par sa face supe>ieure, qui est
appliquee contre les muscles abdominaux; sa face inferieure, ou
celle qui regarde le sol, est convexe et couverte de poils. Chez

(1) Brandt et Ratzeburg, Medizinische Zoologie. Berlin, 1829.

(**) SS, fourreau priSputial cn partie ouvert; ddd, partie de la peau du ventre; f, scrotum;
<7, Ouvertüre donnant passage am cordons spcrmatiques; i/, position de l'anus (Brandt et
Katzcburg, Medizinische Zoologie. Berlin, 1859).
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les adultes, cette pocbe atteint de 55 ä C8 millimelres de lon-
gueur sur 35 ä 47 millimelres de largeur et 14 ä 20 millimelres
de hauleur. A la partie la plus basse, unpeu en avant de l'orifice
preputial, se Irouve un canal fort court (A), im peu oblique,
large de 2 millimetres, se termiaant a l'exterieur par une Ouver¬
türe semi-lunaire. Ge canal s'ouvre direclement dans la poche
au musc, et son orifice inlörieur est entoure par un certain
uombre de poils semblables ä ceux qui recouvrent la peau ä
l'exterieur. Ce sont ces poils que Ton trouve toujours mel6s au
musc extrait de la poche. En enlevant la peau (öpiderme et
derme) qui recouvre la poche ä L'exterieur, on distingue deux
faisceaux musculaires (kk) qui, d'apres Pallas, partent des aines
et se contournent autour de la poche. Sous ces couches muscu¬
laires, on decouvre l'enveloppe propre du musc, laquelle forme
un sac complet qui entoure le musc de toutes parts, ä l'excep-
tion du petit canal [h), et qui se compose de trois membranes.
La premiere {enveloppe fibreuse, Pereira), presente k l'exterieur
quelques plis longitudinaux, et ä l'int6rieur des döpressions
nombreuses en forme de mailies, entouröes de plis et dans les
quelles se portent les ramuscules de vaisseaux sanguins que
Pallas regarde comme derivös de Tariere iliaque. Cette membrane
n'est autre chose que le derme de la peau, dont l'organisaüon a
elö modifl^e, el qui, en se continuant en dedans du sac, ä Ira-
vers l'ouverture {h), est tdevenu apte a s6cr6ter et projette encore
quelques poils isolös. Sous cette membrane, il s'en Irouve une
seconde {enveloppe nacree, Pereira), delicate, blanchätre et na-
cree, dont la face exte>ieure offre des saillies correspondantes
aux excavalions de la premiere membrane et de nombreux sil-
lons repoudant aux plis ramiü6s. Enfin, la troisieme membrane
{enveloppe epidermoidale, Pereira), analogue ä l'epidermeet encore
plus delicale que la seconde, se laisse diviser en deux couches,
dont l'exterieure est argentee,' tandis que l'interieure est d'un
brun rouge jaunätre. Cette couleur ne doit pas etre seulement
attribuee au musc contenu ä l'inlerieur, car eile persisle apres
une longue maceralion dans l'eau et dans l'esprit-de-vin. Les
excavalions et les plis y sont encore plus prononces que dans
les autres membranes, el chaque excavation contient deux cor-
puscules ou plus, aplatis, generalement ovales et d'un brun
rouge jaunälre. Ces corpuscules sont formes par une membrane
tres-miuce, renfermant une petite masse brunälre qui est consi-
deree comme l'organe glandulaire qui secrete le musc.

Le musc de bonne qualite presente, ä T6tat recent, une con-
sistance de miel, une couleur rouge brunätre, et une odeur
tellement forle, que les chasseurs ont peine ä la supporter. Par
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la dessiccation il devient presque solide, grumeleuxet d'un brun
noirätre. II a une saveur amere aromatique, une odeur encore
tres-1'orte et difficile a supporter, lorsqu'elle est concentr6e ; mais
susceptible d'une grande expansion et devenant fort agr6able
iorsqu'elle est suffisammenl affaiblie.

On ne distingue commun6ment dans le commerce que denx
sortes de musc, le musc tonquin et le musc kabardin; mais il y en
a un bien plus grand nombre de sortes que je ne connais pas
toutes et sur lesquelles je n'ai pu avoir que des donn6es incom-
pletes. Voici ce que je puis dire de plus certain sur les sortes
que j'ai vues.

I. Bluse de Chine, Premiere Sorte. Ce musc est apporte" dans
de petites boites reetangulaires en carton, d'environ 20 centi¬
metres de long, 11 centimetres de large et 21, 5 de haut. Ces
boites sont revetues ext6rieurement d'une Stoffe de soie et sont
doublees ä Vinterieur par une autre boite en feuilles de plomb
exaetement soudees. Sur les boites qui renferment le musc de
premiere qualite, on lit ces mots: Ungehörig musk, et sur le cou-
vercle de Ja boite de plomb on voit un dessin grossierreprßsentanl
une chasse au musc dans laquelle des chasseurs tirent l'animal,
landis qu'un autre estoecupeä couper la poche ä ceux qui sont
abaltus. Mais, ce qu'il y a de singulier, c'est que, par tradition
sans doute, l'animal ainsi chassö est une civette, reconnaissable
a ses cinq doigts a tous les pieds, a sa longue queue herissee,enfm
a sa forme gen6rale, et qu'on y a seulement ajoute sous leventre
un pelit cercle figurant la poche au musc ; ce qui montre au
moins que I'auteur primitif de cette gravure supposait que le
musc 6tait produit par une espece de civette. ün trouve dans la
boite environ vingt-cinq poches dont chaeune est enveloppee
dans un papier fln portant cette inscription rouge, en anglais :
MusccollectedinNankinby Tung-t-hin-chung-chung-Kee; au-dessus
de l'eüqueüe se trouve un mddaillon qui represente une divinitö
chinoise ayant ä. ses pieds une civette et portant une banderolle
qui indique qu'on venddans ce magasin le musc le plus pr6cieux.
Enfin les poches memes portent sur leur surface plane et nue
une inscription chinoise en encre rouge, mais illisible (().

Les poches de musc de Chine sont arrondies ou quelque peu
ovales,larges de 3 ä 6 centimetres, gßnöralement peu 6paisses

(1) Quelques personnes pensent que ces inscriptions et dessins ne sont
d'aucune importance, et qu'ils sont fabriques en Angleterre. Cela pourrait
6tre, mais les inscriptions anglaises ont pu tout aussi bien fetre faites en
Chine, oü les Chinois n'ont guere affaire qua des commercants anglais. II est
certain d'ailleurs que le musc de Chine qui presente ces marques exterieures
est de la meilleure qualite, et que celui qui en est depourvu, quoique ren-
ferme dans des boites de meme forme et de mcoie volume, est moins estime.
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Muse de Chine.

et aplaties (/ig. 845); les poils qui les recouvrent se dirigent de
tous Jes points de la circonference vers l'ouverture au musc, qui
esl loujours situöe entrele cenlre et le bord anteneur de la poche.

Ces poils se dirigent
vers l'ouverture, non
directement, mais en
s'arrondissant en for¬
me de tourbillon; ils
sont göneralement
grisätres, courts (2),
grossiers et cassants
ä la circonference, et
prennent plus de Fi¬
nesse, plus de lon-
gueur,etune couleur

brunätre en s'approchant de l'ouverture au musc, oü ils forment
une sorte de pinceau brunätre. Aux endroits oü les poils sont
delaches de la peau, celle-ci paratt d'un brun fonce\. Le cöte de
la bourse qui touchait au ventre est forme" par une peau seche,
brunätre, unie, peu äpaisse et sans Ouvertüre. Cemusc dtant d'un
prix tres-ölevS, n'est jamais desseche" qu'en partie, et les com-
mergants ont soin de le renfermer dans des vases exaetement
fermes, afin qu'il ne perde rien du poids qu'il avait lorsqu'iis
Font achete. II conserve donc ä Fintörieur la consistance d'une
päte grumeleuse, et il eprouve une fermentation ammoniacale,
qui exalte conside>ablement son odeur et Ja rend fort diffleile ä
supporter. Gette odeur, cependant, n'offre rien de l'odeurfecale
de la civette.

IL Musc tonquin. Ge musc arrive par la voie de Canton. Tel
que je Tai vu chez M. Charles Garnier, negociant ä Paris, il est
en poches moins larges, plus epaisses et plus egalementbombees
sur les deux faces que ne Test communement le musc de Nan-
kin;enfinil präsente une forme lenticulaire arrondie presque re¬
guliere. II est couvert d'un poil tres-court et blanchätre, et toute
sa surface est comme couverte d'une fine efilorescence blanche.
II est plus sec que le musc de Nankin, non ammoniacal, mais il
me parait dou6 d'une puissance odoriferante plus faible; peut-
etre tous ces caracteres tiennent-ils ä ce que ce musc 6tant plus
sec, n'a pas ferment6 et n'a pas impregne ses enveloppes de son
suc brunätre interieur. II serait donc en realite plus naturel que
le musc de Nankin; mais est-ce un avantage, s'il est moins odo-
riferant?

(1) Parce qu'üs ont ete coupes.
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M. Garnier m'a muntre" un autre musc d'une forme tres-re-

marquable, mais que je regarde comme une simple variete du
pröcedent. II esten petites poches presque rondes en tous sens,
et de 35 millimetres de diametre. 11 est recouvert d'un poil tres-
ras, et presente partout une leinte blanchätre uniforme. II est g6-
neralement percö d'un trou rond assez considerable, form6 par
I'agrandissementde l'ouverture naturelle de la pocbe , et obstrue
avec un petit bouchon de papier gris tortille.

III. Muse a'Assam. Assam est un royaume d'Asie assez etendu,
situ6 au nord du Bengale, et dont les Anglais ne se sont pas
encore empare's, sans doute par la raison qu'il y a temps pour
toul. II nourrit dans les montagnes une grandequantite de porte-
musc, dont les poches arrivent parlavoie du Bengale, contenues
au nombre de deux cents environ dans un sac de peau, lequel
estlui-möme renfermö dans une caisse de bois ou de fer-blanc,
Ce musc presente les formes les plus variees et les plus irregu-
liercs. On y trouve des poches plales presque identiques avec
celles du musc de Nankin; des poches qui dtaient fortement
proeminentes au dehors de l'animal, et dont la partie nue, qui
les unissail au ventre, präsente un diametre beaueoup moins
grand que celui de la poche exte>ieure; enfin des poches telle-
ment retröcies par le haut qu'elles paraissent n'avoir lenu au
ventre que par un pedicule (1), et qu'on les prendrait pour des
scrotums, si l'on n'y observait d'ailleurs l'ouverture ordinaire du
musc et la disposition tourbillonnee des poils qui caracterise les
poches au musc. Ces poils sont herissös, tres-grossiers, blancs et
Lres-cassants. Toutes ces poches sont tres-pleines et tres-dures,
ce qui semblerait indiquer qu'elles ont 6te remplies artificielle-
ment, quoiqu'elles ne soient pas cousues; mais ona pu les rem-
plir par l'ouverture naturelle de la poche. La substance int6-
rieure est brune-noirälre, consistante, d'une odeur tres-forte de
musc, melee de l'odeur f6cale de la civette, ce qui donnerait ä
penser que ce musc a pu etre additionne de civette. Nonobstant
ce melange r£el ou suppose, ce musc se vend facilement en
France et paralt ötre d'un bon emploi pour la parfumerie, l'odeur
fecale disparaissant par la dessiccation, ainsi que je Tai dit pour
la civette.

IV. Autrcs luusos venus par le Bengale (fig. 846 et 847). On
trouve quelquefois dans le commerce des muses venus par la voie

(1) Plusieurs de ces poches paraissent avoir et6 etranglees par une ligature,
ainsi qu'on le trouve recommande dans quelques livres cliinois (Mimoires des
missionnaires de P4kin, t. IV, p. 497); mais ce procede ne peut etre praticable
qu'autant que la poche au musc est dejä tres-retrecie elle-meme par la partie
supöricure; il ne pourrait etre applique au musc de Nankin.
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de Calcutta, qui sont garnis d'un morceau consid6rable de peau
poilue ou de poils fortslongs. L'6cole de pharmacie possöde deux
öchantillons de ces muscs. Le premier, qui se rapproehe par sa na-
ture du musc de Ia Chine, est pourvu d'un large morceau de peau
du venire, couvert d'un poilassez mince, long de 6,5 ä 7 cenlimö-
Ires d'un blanc sale ala base, ensuite d'une leinte brunälre dans
une assez grande partie de son 6tendue, enfin terminö par une
petite pointe blanche. D'autres fois, apres la couleur blanche de
Fextrömitö, revient une coloration noire, et la pointe est noire;
enfin ce poil offre un caractöre tout particulier, qui consiste en
ce qu'il est ondule dans toute son 6lendue et qu'il ressemble
ä une ligne tremblee {fig. 848). L'autre poche, qui me parail se
rapprocher du musc tonquin, est de forme ä peu pres ronde et
pr6sente 3,5 cenlimölres de Iargeur sur 4 d'öpaisseur verticale.
La moiti6 supörieure, qui touchait au ventre de l'animal, est
nue, tres-renflfie et r6tr6cie ä. Vendroit oü commence le poil.
11 n'y a aucun vestige de peau du ventre, et tous les poils sont

Fig. 848. — Tuiis de musc de grandeur naturelle.

fixes circulairement autour de la face inf6rieure de la poche,
formant une boule de 8,5 ä 9 centimetres de diametre. Ces poils
sont longs de 6 ä 6,5 centimetres, tres-gros ä la base, d'un
blanc opaque et nacre" dans Ia plus grande partie de leur lon-
gueur, puis ils prennent une teinte fauve brunätre qui se fonee
de plus en plus en approcbant de l'extrömitö; mais cette colo¬
ration cesse brusquement un peu avant I'extr6mit6, et la pointe
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est toujours blanche. Ces poils sont tres-cassanls, de möme que
ceux de la poche precödente; ils me paraissent moins ondules,
plus durs, mais ne mörilent guere eneore, cependant, d'etre
compards ä des epines. Cette poche m'a'paru tellement remar-
quahle que je Tai fait repr6senter ici par sa face superieure
(fig. 846) et par sa face inferieure(^. 847). Sa substance inte-
rieure est presque seche et sort facilement par une decliirure
faite ä la pellicule superieure, sous forme de grumeaux brunä-
Ires, d'une odeur musquee facile ä supporter. Cette poche es
d'ailleurs fort ancienne et a 616 piquee.

V. Hinge de Siberic OU musc kabardin (fig. 849). Ge milSC
parait venir des monts Alta'i par la voie de Saint-Petersbourg. Les
bourses qui le composent sont g6n6ralement plus petites que
celles de Chine, mais elles sont surtout plus allongees d'arriere
en avant, plus seches, plus plates et marquöes d'un sillon longi-
tudinal plus apparent repondant au fourreau de la verge. Le poil
exterieur est propre, sec, blanchätre et comme argente; la peau
nue, qui touchait au ventre, ressemble ä im parchemin jaune
brunätre, recouvert par une iegere flcur blanchätre. La substance
möme du musc est plus seche, d'un brim-chocolat cJair, non am-
moniacale, d'une odeur musquee moins forte, moins tenace et
comme se rapprochant d'une odeur aromatique vegetale. II est
aussi beaueoup moins estime.

Enfm on distingue dans le commerce, ind6pendamment de
toute orig'me, le musc en poche ou en Tcssie de celui qui est
ators -»cssie. Le mieux est d'aeheter Je musc en vessie et de vider
soi-möme, en pratiquant
une incision circulaire ä
la peau qui touchait au
ventre. Car, s'il est d6jä
assez di [Heile d'avoir du
musc en vessie qui n'ait,
pas ete falsifie, on congoit
qu'il n'v a plus guere
moyen d'etre assur6 de
l'espece et de la purete de
celui qui a 616 retir6 des
poches; et qui peut elre
m61ang§ soit de musc ka¬
bardin, soit de toute au-
tre matiöre 6trangere. Quant ä la quantit6 du musc hors vessie
que l'on peut retirer des poches, eile est extremement variable.
Pereira, dans sa matiere mödicale, donne d'apres un droguiste de
Londres, les poids de six poches de musc de Chine qui pesaient

GunsounT, Drogues, 1' iäil- T. IV. ~- 5

Fig. 846. — Musc de Siberie ou musc kabardin
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ensemble 37 drachmes et 15 grains (poids-troy), ou 144 gram-
mes 71 centigrammes, et qui ont fourni 64 grammes 13 centi-
grammes de musc hors vessie (1), ou 43,61 pour 100; tandis que
six poches de musc de Chine, que j'ai videes ä differentes epo-
ques, m'ont donne les rösultats suivants :

Entieres-, Muse hors vessie.
2 poches ensemble..... 6'7sr ,O0 431^95
2 — — ..... 49 80 37 10
1 — — ..... 32 23 23 44
1 — - ..... 42 31 31 25

Total....... 191^,40 !36s r,40
Moyenne.... 31 90 22 73

Rapports : 100 : 71,27 ou 7 : 5.

Ces poches etaient plus fortes que Celles mentionnöes par Pe-
reira et m'ont offertun produit beaucoup plus avantageux. II est
vrai que tout en ayant soin de ne prendre que des poches de tres-
bonne qualite, je choisissais celles qui devaient m'etre le plus
profitables.

Musc falsifie. Le musc, en raison de son prix elev6, est tres-
sujet ä etre falsifie' (2), meme en Chine : on y introduit des grains
de plomb ou de petits morceaux de fev, ou bien on y mele du
sang desseche, du sei ammoniac et un peu de potasse, quelque-

fois möme du tabac ä
priser. Tantöt ce musc
falsifie est introduit dans
des poches vides dont
on recoud tout autour

W la peau ventrale avec un
fll fln; et je pose pour
premiere regle qu'il ne
faut acheter que des po-

vig. 8bo. —musc falsifie. cries q U i n'aient pas 6t6
recousues sur le bord ;

tantöt le musc falsifie est renferme dans une fausse poche, fa-
briquee avec un morceau de la peau du chevrotain (fig.SoQ).
Alors ces poches n'offrent pas la disposition centripete des poils
des poches- veritables, ni le pinceau roux cachant l'ouverture na¬
turelle du musc. On trouvecnfin quelquefois des poches de musc
ovoiides ou presque globuleuses form£es par un morceau de peau
noirätre, n'offrant que des vestiges de poils de porte-musc, repli6
sur lui-meme et cousu suivant une ligne sinueuse qui parcourt

(1) Moyenne pour une poche : entiere, 24 sr,12; — hors vessie, 10 sc,52. Rap¬
port approche, 7 : 3.

(2) Voy. Soubeiran, Nouveau Didionnaire des falsifications et des alterations'
Paris, 1874.
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sa surfaee, enfin ne präsentant aucune distinclion de face supe-
rieure ni inferieure. Ce muso est toujours de tres-mauvaise qua-
litö et doit etre rejete.

Le masc de Chine sorti de sa poche est mou, grumeleux, d'un
brun noirätre, melangc de quelques poils courts, qu'il faut en
retirer avec une petite pince avant de l'employer comme m6dica-
ment. II possede une odeur tres-forte, toujours un peu ammouia-
cale(l); il ne doit pas etre trop humide et ne doit presenter
aucun corps dur sous le doigt, ou lorsqu'on I'äcrase sur une
feuille depapier, qu'il colore en brun rougeätre ; ii est aux trois
quarts soluble dans l'eau et lui donne une couleur brune rougeä-
tre. La teinture de noix de galle et l'acetate de plomb pröcipitent
la dissolution , mais non le deuto-chlorure de mercure. L'acide
nitrique affaibli larend presque incolore.

Analyse chirnique. Blondeau et moi avons fait, en 1820, une
arialyse du musc tonquin dont \oici les resuHats :

Produits obtenus :
f Eau........................... 46,925

PAR LA. DESSICCATIOX. .. ] . . n on-( Ammoniaque................... V,ö2a
I Suif solide (itearine) ...........

Suif liquide {Haine) ............
Cholesterine...................

, Huile acide corabinee ä l'ammo- \
l'AR L Sther ...........< . > 13,000maque...................... '

Huile volatile.................
Une trace d'un acide soluble

dans l'eau?..................
Cholesterine................... j
Huile acide corabinee ä l'ammo- \

niaque...................... f
, Huile volatile.................. \ , „.„

All l alcooi .......... < „, , , , . ,, . , ) 6,0001 Cnlorhydrates d ammomaque, de l
potasse et de chaux.......... I

Acide indetermine en partie sa- |
turö par les memes bases....

Chlorhydrates d'ammoniaque, de
potasse et de chaux..........

Acide indetermine en partie Sa¬
hire par les memes bases?...

Gelatine.......................
i'AR l'eai 1............. { Matiere tres-carbonee, tres-solu- ) 19,000

1 ble dans l'eau, insoluble dans
I l'alcool......................
' Sei calcaire soluble, ä acide com-
\ bustible.....................
\ Phosphate de chaux............

(1) C'est un fait assez remarquable, que l'odeur du musc disparalt par l'ad-
dition de quelques substances, telles que le soufre dore d'antimoine et les
amandes ameres. Elle disparait aussi completement lorsqu'il est entierement
desseche au moyen du chlorure de calcium fondu. Je regarde plutöt comme
nuisible qu'utile cette disparition d'odeur, dans l'application medicale.
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„,„,,, ( Albumine___................ | .....
PAB I.AMMONIAQDE..... „, , . , , ! 13,000'. Phosphate de chaux............ '

S Fibrille........................ \
Carbonate de chaux........... /
Phosphate de chaux........... > 2,750
Poils mcles au musc.......... I
Sable................... 00,5 '

100,000

[Geiger et Riemann (1) ont donne" l'analyse suivante du musc

Graisse non saponiflable............................... 1,1
Cholesterine, contenant de la graisse precedente........ 4,0
Resine amerc partieuliere............................... 5,0
Extrait alcoolique, acide lactique libre et sels............. 1,5
Extrait aqueux, mauere partieuliere combinee avec de la

potasse et de l'ammoniaque, et sels solubles dans l'eau. 36,5
Resine sableuse iasoluble.............................. . 0,4
Eau et ammoniaque degages de l'acide lactique.......... 45,5

100,0

La rfeiue a l'odeur du musc. L'extrait aqueux est forme sur-
toutde l'acideque Büchner a appele" l'acide du musc et qui se pre-
sente sous la forme d'une poudre pulve>ulente, brune, inodore,
insoluhle lorsqu'elle est isolöe, mais dont les combinuisons avec
la potasse et V ammoniaque peuvent se dissoudre dans l'eau.]

« Le musc etant d'un tres-haut prix, les marchands ont inlerßt
h ce qu'il augmente depoids, plutöt que d'en perdre. 11s le con-
servent donc alternativement dans des lieux humides, et dans des
vases herm6tiquement boucMs, qui retiennent l'humiditö dont il
s'est Charge. Mais on congoit que le musc, place" dans de pareilles
circonstances, 6prouve bientöt une alt6ration qui porte surtout
sur les prineipes azotes, et que l'ammoniaque, qui est uu des
produits de celte alteration, 6tant forc6e de rester dans la masse,
reagit ä son tour sur le suif, et le convertit en partie en graisse
acide, formant avec eile une combinaison semblable au gras des
cadavres. Tous les muses n'offrent pas cette altöralion au möme
degre, mais ils le presentent cependant, et les mödecins doivent
compter employer, non le musc naturel, mais bien celui qui a et6
ainsi alt6r6. Nous ne croyons pas que cette connaissance doive
les eloigner d'employer nn mödicament energique dans plusieurs
circonstances; car l'altöration dont nous parlons ne porte que sur
l'albumine, la gelatine et la fibrine, substances inertes, et les rem-
place en partie par de l'ammoniaque röduite ä l'6lat savonneux,

(1) Gmelin, fhmdbuch der Chemie, Ii, 449, d'apres Alp. Milne-Edwards, op.
cit., p. 31.

■I
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riont 1'effet, d'ailleurs, a du entrer de tout temps dans Jes pro-
prietös medicales qui ont 6t6 reconnues au musc. Nous pensons
que l'autre produitde la döcomposition des malieres azotöes ci-
dessus nommees est la matiere tres-carbon6e et non azotöe pr£-
cedemment deerite : cette matiere est probablement inerte
comme Celles qui lui ont donne naissance, et ne doit rien changer
aux proprietes du musc (1). »

Le musc est un puissant tonique et excitant. Les parfumeurs
aussi en fönt un tres-grand usage (2).

Les rüminants a cornes osseuses et CADaQUEs ne composent
qu'un seul genre, qui est celui des cerfs. Ces animaux sont en g6-
ne>al remarquables par l'6l6gance de leursformeset la rapidittide
leur course. Les mäles ont la töte armöe de cornes rameuses nom¬
mees bois, qui tombenl et se renouvellent cbaque ann6e. Les fe-
melles en sonl depourvues, excepte dans la seule espece du renne.

Le mode de formation et de renouvellement de ces cornes est
tres-simple. A. un certain äge, ordinairement lorsque le jeune
animal cesse de teter sa mere, il se forme, de chaque cöte de l'os
frontal, une proöminence lögere recouverte de peau, et oü un
grand nombre de vaisseaux se röpandent, car on y sent une vive
chaleur. Bientot cette proöminence s'accroit, en soulevant avec
eile la peau qui la recouvre; mais, quelques mois plus tard, il se
forme ä la base du prolongement osseux un cercle de tubercules
qui. en grossissant, comprime les vaisseaux nourriciers et les
oblitere. D'abord la peau se desseche et se d6chire en lambeaux ;
le bois mis ä nu se detache ä son lour de la base et tombe. Une
petite hemorrhagie suit ordinairement, mais apres vingt-quatre
heures les vaisseaux qui röpandaient le sang sont fermees, une
mince pellicule recouvre toute la plaie, et la production d'un
nouveau bois commence immediatement. Ge nouveau bois ac-
quiert g6neralement de plus grandes dimensions que celui au-
quel il succede, et le nombre des branches est aussi plus consi-
dörable ; mais sa duree n'esl pas plus grande, et il se renouvelle
toujours cbaque ann^e.

On peut diviser les cerfs en deux tribus, suivant que les divi-
sions de leurs bois sont rondes ou aplaties. Trois especes seule-
ment les ont aplaties: c'est l'elan, le renne ei le daim. Tous les
autres , parmi lesquels se trouvent les vrais cerfs et les che-
vreuils, ont les bois arrondis.

L'elan {Cervus Alces, L.) est le plus grand des animaux de ce
genre; il egale presque la taille du cheval. II manque de dents

(1) Journ. de pharm., t. VI, p. 105.
(2) Voyez S. Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmitiques. Traduit de

Vanglais par O. Reveil. Paris, 1865.
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canines etdemufle; ses bois s'ecartent de la tete et forment
deux grandes lames aplaties et profondöment dentelees (/?(/. 831),
dont le poids s'eleve
quelquefois ä 25 ki-
logrammes.Poursup-
porter un tel poids,
l'dlan a regu un cou
plus court et plus ro¬
buste que les autres
cerfs, etqui luidonne
un air beaucoup
moins elancö, moins
noble et meme dis-
gracieux. II a les jam-
bes 6levees, surtout celles de devant, ce qui le force ä les ^Carter
ou ä se mettre ä genoux lorsqu'ü veut paitre k terre. Son poil est
grossier et cassant; celui de la nuque et du garrot est beaucoup
plus long et forme une öpaisse criniere, et l'animal porle sous
la gorgeune proöminence ou pendeloque couverte de longspoils
noirs.

L'e^an habite les forßts marecageuses dans le nord des deux
conlinents. II est tres-sauvage et paisible, ä moins qu'il ne soit
irritö; alors sa force le rend trfes-dangereux. Comme il lui arrive
quelquefois de tomber en fuyant les chasseurs, et qu'alors on a
cru voir qu'il s'introduisait le bout du pied gauche dans l'oreille.
on en a conclu qu'il 6lait sujet ä des altaques d'epilepsie dont il
se delivrait par ce moyen, et par suile que le sabot de ce pied

' gauche, pris ä l'intörieur, £tait efficace pour gu<5rir J'homme de
cette terrible maladie. L'origine des propri6t6s mödicales d'un
grand nombre de substances autrefois usitees n'est souvent pas
mieux fond6e.

On trouve encore dans le commerce le sabot de l'elan, avec
le bas du pied de derriere de l'animal, röduit aux deux grands
doigts moyens ongules, accompagnes par derriere et de chaque
cöte d'un doigt beaucoup plus court qui ne posait pas ä, lerre,
ainsi que cela a lieu dans toute la famille des ruminants. Le poil
des doigts est assez court et roussätre; les ongles sont noirs, de
la naturede la corne. et celui du cöte interieur est constamment
plus ailonge que l'aulre.

Le renne (Cervus Tarandus, L.) manque de dents canines et de
mufle. La femelle, ainsi que le male, porte des bois ramifies dont
les andouillers et les empaumures sont palm6s (fig. 832). II est ä
peu pres de la taille du cerf: mais il est plus trapu, pourvu de
jambes plus fortes et plus courtes, et son poil laineux, qui est
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B ois de renne.

brun fonce au commencement de l'annöe, devient presque blanc
aux jours caniculaires. II habite les contrees glacöes des deux
continents et constitue
la principale richesse
des Lapons, auxquels
il sert de bete de som-
me et de trait, et qui
trouvent dans son lait
et dans sa chair une
nourriture substan¬
tielle, et dans sa peau
un vetement chaud et
solide. La nourriture
des rennes consiste
principalement enune
espece de liehen nom¬
ine a. cause de cela Li¬
ehen rangiferus, L. (Cenomyce rangiferina, Ach.), qui est presque la
seule produetion vegelale qui se de>eloppe pendant le long hiver
des rägions polaires.

Le tiaim {Cervus Dama, C.) habite l'Europe tempere et m6ri-
dionale, une grande partie de l'Asie et se trouve aussi en Abys-
sinie. II präsente, chez le male seulement, des bois divergents, ä
base ronde avec un andouiller pointu, aplatis et denteles en deliors
dans le reste de leur longueur (fig. 8S3}. G'est le platyceros de
Pline, et non son dama, qui appartient aux antilopes. 11 n'a pas
de denls canines, mais il est pourvu d'un mufle comme le cerf.

Le daim est un peu plus petit que le cerf; il est en 6t6 d'un
brun fauve tachetö de blanc, et en hiver d'un brun fonce uni¬
forme. Cependant les fesses sont blanches en tout temps, avec
une raie noire de chaque cöte, et le ventre et l'interieur des
cuisses sont blanchätres. La queue est plus longue que celle du
cerf, noire en dessus, blanche en dessous. Les meeurs du daim
sont analogues ä celles du cerf. On en connait une variete d'un
brun noirätre presque uniforme.

Le cerf commun (Cervus Elaphus, L.) habite lesforets de toute
l'Europe et de l'Asie tempöree, jusqu'au Japon. Le male est
pourvu de dents canines ä la mächoire sup6rieure, et de bois
ronds et ramifies. Le male et la femelle adultes ont en et6 le
dos, les flancs et le dehors des cuisses d'un fauve brun, avec une
ligne noirätre regnant tout le long de l'öpine, et garnie de chaque
cöte de petites taches fauve päle. En hiver, ces parties sont d'un
gris brun uniforme. La Croupe et la queue sont, en tout temps,
d'un fauve beaueoup plus päle. Le petit, äg6 de moins de six
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mois, nomme" f'aon, a tout le corps parseme" de petites taches
Manches. A six mois environ, deux bosses commencent ä se
montrer sur le front du male ; mais ce n'est quo pendant la se-
condc annöe que les bois se döveloppent, sous la forme de tiges

Fig. 8o3. — Tete de daim. Fig. 834, Tete de cerf.

simples qui povlent le nom de dagnes. L'ann6e suivantes les bran-
ches ou andouülers se forment sur la face anterieure de la tige
principale, nommee perche ou merrain; enfln, pendant la qua-
trieme annee, les bois se couronnent d'une empaumure un peu
61argie, divisäe en plusieurs pointes {fig. 834).

La chasse du cerf a fait de tout temps l'exercice des guerriers
et l'amusement des hommes puissants. Sa chair est peu estimöe,
mais sa peau est recb.ercb.6e pour la chamoiserie : ses bois cons-
tituent une sorte d'ivoire commun dont la coutellerie fait un as-
sez grand usage.

Ces bois, principalement compos6s, comme les os, de phos-
phate de chaux, de carbonate de chaux et de gelatine, mais
sans graisse, sont aussi usitös en pharmacie sous le nom de
corne de cerf. On les räpe et on les fait bouillir dans l'eau pour en
faire des gelees, ou bien on les calcine au blanc, on les porpby-
rise ensuite, et Ton en forme des trochisques. On emploie 6ga-
lement l'huile empyreumatique et l'esprit ammoniacal qui pro-
viennent de leur decomposition dans une cornue.

Le commerce nous offre la corne de cerf sous deux formes :
1° sous celle de cornickons, qui sont les extr6mit6s des andouülers;
on les destine ä la calcination ; 2° räpee: celle-ci est sujette ä 6tre

falsifiöe avec des os de beeuf. Cette Substitution est möme tel-
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lement regue, qu'on distingue deux sortes de corne de cerf räpöe :
la grise, qui est la v£ritable, et la blanche, qui n'esl formte que
d'os räpes. A moins donc que d'insister ponr avoir de la corne
de cerf grise, on vous donnera des os räpös avec autant d'assu-
rance et de repos de conscience qu'on vous livreraune autre fois
du sulfate de soude sur une demande de sei d'Epsom, par la
raison qu'a force de substituer le premier au second, on a flni
par lui donner le nom absurde de sei d'Epsom de Lorraine, et
qu'il est devenu par lä, aux yeux de bien des gens, une espece
de sei d'Epsom.

M. Müller (1) a analyse la corne de cerf et est arrive aux resul-
suivants, qu'il a mis en regard de l'analyse faite par Berzölius
sur les os de boeuf:

Corne de cerf. Os.
Phosphate de chaux tribasique............ 50,02 57,35

— de magnesie................... 2,00 2,05
Carbonate de chaux...................... 0,15 3,85
Matieres organiques....................... 41,75 33,30
Natron et chlorure de sodinm (en petite

quantite................................ » 3,45
Fluorure de calcium........................ traces. traces.

On voit que la proportion de matieres organiques est beaueoup
plus considerable dans la corne de cerf que dans les os. — M. Mül¬
ler a cherchö sil'on ne pourrait pas indiquer un moyen facile de
reconnaitre la falsificaüon dela corne de cerf par les os, et il pro-
pose le suivant comme le plus simple : on reduitla substance en
poudre fine, on Ja seche ä i00°, on lui prend 2 grammes qu'on
fait bouillir dans l'eau distillöe ; on filtre, on lave le residu, on
ie fait dessöcher ä 100° et on pese. Si on a affaire ä de la corne
de cerf, on obtient 14 pour 100 environ, tandis qu'avec les os,
on ne döpasse jamais la proportion de G pour 100. De lä un
moyen de reconnaitre, non-seulement la Substitution d'une des
substances a l'autre, mais encore leurs meManges divers.

On employait autrefois la graisse et la moelle de cerf : on
pourrait le faire encore, si l'on 6tait certain de les avoir pures et
enbon etat; faute de cette assurance, il n'y a pas d'inconvenienl
ä les remplacer par de la graisse et de la moelle de b&euf.

On employait 6galement ce qu'on nommait Vos de cceur de
cerf, qui n'est autre ebose que la Crosse de l'aorte endurcie et
presque ossifiee dans les vieux cerfs; eile est toutä fait oubliee.

Le cerf du Canada n'est probablement qu'une vari6t6 de
notre cerf commun; il est d'unquart plus grand, et ses bois, qui
sont tres-d6veloppes, n'offrent pas d'empaumure ölargie ä l'ex-

(1) Müller, Archiv der Pharmacie, CXGI, 123.

:
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tr6mite\ Le cerf deia l/ouisiane (Cervus Virginianus, Gmelin)est
au contraire plus petit que le nötre; il a les bois plus courts et
courb6s en arc de cercle en dedans et en avant. L'Inde possede
aussi plusieurs especes de cerf dont une tres-el6gante, nommee
axis(Cery^,4x?s),ressemblebeaucoupau daimpar sa taille, sali-
vr£e de taches blanches r6pandues sur tout le corps, et la lon-
gueur de sa queue ; d'un autre cöte, l'axis se rapproche du cerf
par ses bois ronds, mais il s'en distingue parce qu'il ne porte ja-
mais qu'un andouiller ä la base de la perche et un second vers
l'extremite\ Ces bois se trouvent dans le commerce et peuvent
ötreemployes comme ceux du cerf.

LeJdieTreuii (Cervus'tCapreolus,L.) est le plus petit des cerfsd'Eu-
rope. Ses bois, peu d6veloppes, s'elevent perpendiculairement sur

la tele, sont ronds et ne portent qu'un an¬
douiller tres-court aux extr6mites(/?^. 855).
11 est ordinairement d'un brun roux.

La girafe (Camelopardalis Girafa, L.)
constilue ä eile seule une des divisions de
la famille des ruminants, caracterisee par
deux petites cornes coniques, persistantes
et toujours recouvertes par une peau velue.
Leur noyau osseux est d'abord articule par
une suture sur l'os frontal; mais il Unit par
s'y souder. Au milieu du chanfrein est un
tubereule que l'on doit considerer comme
une troisieme corne, plus large et beau-

coup plus courte que les deux autres. Cet animal est d'ailleurs
un des plus remarquables qui existent, par la liauteur dispro-
portionnöe de ses jambes de devant et la longueur de son cou,
qui 61event sa petite tete a environ 6 metres du sol. Son pe-
lage est ras, lisse et de couleur grise, tout pnrseme de taches an-
guleuses fauves. II porte sur le cou une petite criniere grise ou
fauve. II habite les deserts de l'Afrique, oü il se nourrit de
feuilles d'arbres. II est d'un naturel fort doux et vit par petites
troupes de cinq ou six individus. II fuit avec une grande vitesse
devant le danger, mais se defend par des ruades vigoureuses si
lafuite lui est impossible.

Les ruminants a cornes creuses non caduques sont tres-nom-
breux et renferment ceux dont 1'homme civilise fait sa princi-
pale nourriture. Leurs cornes sont principalement composees
d'une gaine 61astique, formte de poils agglutines, de meme que
le sabot de leurs pieds, et constituant la substance qui porte
spöcialement aussi le nom de corne. Ces cornes se developpent
sur deux protuberances de l'os frontal, et la principale difförence

Fi^. 8b5.— Tete de chevreui
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d'organisation observee dans cette famille depend de Ja struc-
ture de ces protuberances qui, dans le genre antilope, sont soli¬
des et sans cavites apparentes, tandis que, dans les genres ou
sous-genres chevre, mouton et bceuf, ces protuberances ou che-
villes osseuses presentent des cavites qui communiquent avec
les sinus frontaux.

Les antuopes ressemblent pour la plupart aus cerfs, par l'ele-
gance de leur taille et la vitesse de leur course. On connait un
grand nombre d'especesrepandues par toute l'Afriqueetdansune
grande partie de l'Asie, oü elles servent de päture au lion, ä la
panthere, au tigre etauxautres forts carnassiers. Les principales
especes sont :

La gazelle commune d'Afrio.ue (Antilope Dorcas, L.) (1). Elle
a la forme elegante du chevreuil, et la douceur de son regard
fournit une comparaison sans cesse renaissante ä la poesie ga¬
lante des Arabes. Elle ales cornes rondes, grosses, noires, anne¬
lees, pointues et ä double courbure. La corinne, le kevel et Vahu
de Ksempfer en different tres-peu.

Le saig-a (Antilope Saiga. Pall., colusde Strabon), habite la Si-
berie meridionale, la Russie, la Pologne, la Hongrie, la Moldavie
et la Yalachie. 11 est grand comme un daim et a les cornes de la
gazelle, mais jaunätrcs et transparentes. Son museau cartilagi-
neux, gros et bombe, le force ä brouler enretrogradant, comme
l'elan. II se reunit quelquefois en troupes de plus de dix mille.

L'antilope des Indes (Ant. Cervicapra, Pall.) (2). Elle est
tres-semblable ä la gazelle, mais grande comme un daim et
pourvue de cornes rougeätres, ä 3 ou 4 courbures. La femelle
n'en porte pas.

Le lmbale des anciens (Ant. Bubalis, L.) (3). 11 est commun
en Barbarie. II est de la taille d'un cerf, mais il a les pro-
portions plus lourdes, la tete plus longue et plus grosse, le
pelage fauve, excepte le bout de la queue, qui est termine par un
amas de poils noirs. Ses cornes sont annelees, ä double cour¬
bure dirigce en sens contraire des precedentes, avec la pointe
brusquement tournöe en arriere. Le caama, ou cerf du Cap des
Hollandais, en diflere peu.

L'antilope a longues cornes droites (4). Get animal habite
l'Afrique, au nord du Gap de Bonne-Esperance. II est grand
comme un ceri. Ses cornes sont noires, greles, presque droites,
longues de 60 ä 100 cenlimetres, annelees en spirales interrom-

(1) Buffon, t. xil.pi. xxiii.
(2) Idem, Supplcm., t. VI, pl. XVIÜ et XIX.
(3) Id., Ibid., t. VI, pl. XIV.
(ij Id., Ibid., t. VI, pl. XVII.
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pues dans )eur moitie införieure, presque unies dans l'autre
moilie, et tres-aigues ä la pointe. Ge doit §tre une arme fort dan-
gereuse. La feraelle en porte de semblables, mais plus petites. Le
meine animal ou une espece trfes-voisine, decrite par Pallas sous
le nom d'antilope Oryx, se trouve au Thibet. C'est lui qui, ayant
perdu accidentellement une de ses cornes, a ete" decrit par les
anciens naturalistes sous le nom de licorne.

L'antilope ä longues cornes courbes, OU l'algaxel {Antilope
Gazella, L., Ant. liucoryx, Lichtensl.). Cette espece habite l'A-
frique septentrionale, depuis la Nubie jusqu'au Senegal. Ses
cornes ne different de Celles de la pröcedente que parce qu'elles
sont courb^es en un arc de cercle tel que, par une corde de
73 centimetres, la distance de la corde au milieu de l'arc est
de 12 centimetres (1). Cet animal est probablement Yoryx des
anciens.

Le coudous {Antilope strcpsiceros, Pall.). Ge belanimal se trouve
reprösentö par Button (2). 11 est grand comme un cerf, d'ungris
brun raye de blanc, et le male seul porte une paire de cornes
longues de 1 metre, lisses (3), ä triple courbure, avec une seule
arötelongitudinale legerement spirale. IIa une pelitebarbe sous
le menton et une criniere le long de l'epine. 11 vit isole" au nord du
cap de Bonne-Esp6rance.

Le nylgan {Ant. picta, Gmel.) (4). Grand comme un cerf et
plus; des cornes tres-courtes, unies, coniques, courböes en avant;
un bouquet de barbe sous le milieu du cou; doubles anneaux
noirs et blancs fort trancMs aux quatre pieds, immediatement
au-dessus des sabots. La femelle n'a pas de cornes. II habite les
Indes.

Le gnou {Antilope Gnu, Gmel.) (5). Animal fort singulier, vi-
vant dans les montagnes, au nord du Gap. II a le corps et la
Croupe d'un petit cheval, avec une queue garnie de longs poils
blancs, une criniere redressöe sur le cou, une autre criniere sous
la gorge et sous le fanon, un cercle de cils blancs autour desyeux
et une garniture de longs poils tout autour du museau. Les deux
sexes ont des cornes dirigöes d'abord en avant, puis brusquement
recourböes vers le haut.

Le chamois {Antilope Rupicapra, L.) (6). C'est le seul rumi-

(1) Une autre corne d'algazel, dont la corde a 88 centimetres, presente
15 centimetres de perp endiculaire au milieu; une corne d'oryx du Cap, don

la corne a 99 centimetres, ne präsente que 6°,7 de perpendieulaire.
(2) Button, Supplem., t. VI, pl. XIII.
(3) Idem, Bist. Hat., t. XII, pl. XXXIX.
(4) Id., SuppUm., t. VI, pl. X et XI.
(5) Id., Ibid.., t. VI, pl. VIII et IX.
(6) Id., t. XII, pl. XVI.
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Fi». 836.
Tctc de cliamois.

nant propre ä l'Europe que l'on puisse assimiler aux antilopes;
car le salga, qui en habite les parties orien-
tales, parait y 6tre venu de la Sib6rie. Le
chamois est de la taille d'une grande chevre;
il a le pelage brun fonce, avec une bände
noire descendant de l'ceil vers le museau.
Ses cornes sont droites avec une pointe su-
bitement recourbee en arriere comme un
hamegon {fig. 856). II habite les Alpes et les
Pyrenöes, oü il porte le nom d'isard. II court
avec la plus grande facilit6 sur les pentes les
plus escarpees, et franchit les preeipices en
bondissant de rocher en rocher. Aussi sa
chasse est-elle tres-penible et souvent dan-
gereuse. Sa chair passe pour elre bonne ä
manger, tandis qu'elle serait malsaine, sui-
vant d'autres. 11 fournit un suif de bonne
qualite, et sa peau d6bourr6e, paree et foulee ä l'huile, dans l'art
du chamoiseur, präsente quelques qualitös particulieres et une
grande souplesse. Elle est surtout propre ä passer le mercure que
l'on veut d6barrasser de sesimpuretes, ouseparer des amalgames
produits dans l'exploitation des m6taux pröcieux.

Les chevres et les mouto»» constituent non-seulement un seul
genre, maissontformes d'especestellement voisines, quecelles-ci
peuvent toutes produire ensemble des mölis feconds, ce qui, Joint
ä l'etatdedomesticile oü la plupart ont ete r^duites, en multiplie
beaueoup les varietös et rend la filiation des races diffleile ä e'ta-
blir. Quatre especes primitives et sauvages, particulieres ä cer-
taines contrees, paraissent cependant avoir produit toutes les races
de chevres et de moutons. C'est, pour les chevres, Vcegagre et le
bouquetin, et, pour les moutons, Yargali et le mouflon.

Les ciie-»rcs ont pour caracteres particuliers : des cornes com-
primties, dirigees en haut et en arriere, ridees transversalement;
le chanfrein droit ou coneave (1); le menton gendralement garni
d'une longue barbe.

L'segagrc (Capra JEgagrus, Gm.), parait elre la souche de nos
chevres domestiques, dont il öftre la taille et lesallurcs; mais
il est d'un gris roussätre en dessus, avec une ligne dorsale noire
et la queue noire. La tete est pareillemenl noire en avant et rousse
sur les cötes. La gorge et la barbe sont brunes. Le male, ou le
bouc, a les cornes tres-grandes et fortement arquöes en arriere,
sans retour sur les cötes. Elle sont tranchantes par-devant, arron-

(I) Le chanfrein est le devant de la töte, depuis les yeux jusqu'aux naseaux.
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dies sur leur face posterieure, avec des anneaux transversaux
tres-marques. La femelle a des cornes tres-petites ou nulles. Get
animal habite pnr troupes les montagnes du Caucase, de l'Ar-
raenie, de la Perse et du Thibet. Les Persans le nomment pasen
et attribuent de grandes proprietös ä une concretion rösineuse
formee dans ses intestins; je la döcrirai plus loin sous le nom de
bezoard oriental.

Quelques personnes ont pense que l'aegagre se trouvait egale-
raent sur les montagnes d'Europe, et l'on voit souvent, en effet,
älatele des troupeaux de chevres qui paisseni sur les Alpes et
les Pyrdnöes, quelques individus d'une espece plus grande, qui
offrent les caracteres de l'aegagre; mais il y a lieu de croire que
ce sont des mitis nes du bouquetin et de la chevre.

Lache-vrcdomi-süque (Capra Hircus, L.), bien representße par
Buffon (1), differe de l'segagre par ses cornes qui, apres s'etre
61evees ensecouchant en arriere, eomme dansl'8egagre,se recour-
benthorizontalement en dehors et un peu en avant, de maniere a
ligurer un commencement de spirale (fig. 857). Elles sont arron-

, 857. — Tete de che\re (bouc). Tete de chevre.

dies sur chaque face et sur le bord posterieur et ext6rieur; mais
le bord anterieur est tranchant, in6gal et quelquefois tuberculeux
d'espace en espace. La surface de ces cornes est marquee sur
presque toute leurlongueur d'annelures transversales, ondoyantes
et tres-rapprochöes. La femelle, ou la chevre proprement dite,
a souvent des cornes comme le bouc, mais eile les a moins
fortes et moins grandes, et eile peut en manquer completement
{fig. 858), Les couleurs les plus ordinaires du bouc et de la chevre
sont le blanc et le noir, et il y en a de blancs et de noirs en entier;

(1) Buffon, t. V, pl. VIII et IX.

■I
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mais le plus grand nombre sont en partie noirs et blancs. Le poil
est dur et de longueur inegale sur les diffcrentesparties du corps.
Ces animaux, malgre' leur ötatde domesticite\ ont conserve" les
allures de J'ötat sauvage; ils sont vifs, alertes, capricieux, vaga-
bonds, etaiment ä grimper sur les endroits elevös. Ils ne pi'os-
perent pas dans les pays de plaine et recherchent les päturages
secs et montueux; ils öbourgeonnent aussi les arbres et leur
causent un grand prejudice. La chevre, lorsqu'elle est biennour-
rie, donne beaucoup de lait proportionnellement ä sa grosseur.
Ce liquide a un goüt parüculier et neproduit qu'un beurred'une
(jualitö mediocre; mais on l'emploie avec avantage ä la fabrica-
tion des fromages. On ne mange guere que la chair du chevreau ;
la peau de chevre sert ä faire du maroquin et du parchemin.
Les outres dont on se sert dans les pays chauds pour contenir
de l'eau, du vin et de l'huile, se fönt ordinairement en peau de
bouc.

La domesticU6 et le croisement des races ont apporte de grands
changements chez ces animaux. La chevre commune a conserv6
les oreilles droites et mobiles; mais Ja chevre mambrine ou de
Syrie ies a tres-allong6es et pendantes, avec les cornes tres-
courtes et le poil fauve et court. La chevre d'Angora a les oreilles
pendantes ögalement; mais le male a les cornes tres-grandes et
contourneesen spirales cylindriques(en tire-bourre) qui s'öcartent
horizontalement de la tete, etla femelle les a plus courtes, redui-
tesä former un seulcercle ou tour de spire, qui vient,se terminer
en avant, tout aupres de l'oeil (l). Mais ce qui donne du prix ä
cette variötö, c'est son poil tres-long, tres-fln, ondoyant et lastrS
comme la soie, et dont on fait de tres-belles etoffes. Les chevres
du Thibet, dites de Cachemire, et celles du pays des Kirghis, qui
ont 6te introduites en France en 1819, par les soins de M. Amedee
Jaubert, sont encore plus pr6cieuses sous ce rapport. II ne parait
pas, malheureusement, que ces chevres se soient röpandues en
France, ni qu'elles aient exercö une influence avanlageuse sur
notre race indigene.

Le bouquetin, ou bouc-estain (Capra Ibex, L.) (2), habiteles
sommets les plus escarpös des Alpes. II est de la laille d'un bouc
ordinaire, couvert d'un poil gris fauve sur le dessus du corps,
avec une bände noire sur toute l'epine du dos, jusqu'au bout de la
queue; le dessousdu corpsest d'unblancsale. Lemälesedistingue
parla grandeur de ses cornes comparöeälasienne propre. Buffon
en a fait figurer une paire ayant 89 centimetres de longueur;

(1) Buffon, t. V, pl. Xet XI.
(2) Bouc-estain signifie bouc des rochers; en allcmand, stein-bock.

P^ 1
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mais Celles qui existent ä l'ßcole de Pharmacie n'ont que 72 ceir
Vimetres pris suivant la courbure de l'aröta interne de la face,
et 42 centimötres pour la longueur de la corde. Elles ne sont
guere s6par6es sur le front que de l'6paisseur d'un doigt; mais
elles s'6cartent insensiblement, en se recourbant en arriere et
faiblement en dehors, de maniöre äoffrirä l'extremile une Ouver¬
türe de 69 C,S. Elles ont 25 C,S de tour ä labase. Elles sont compri-
mees latöralement, plusen arriere qu'en avant, et pr6sentent une
face anlörieure rectangulaire, dont l'angle interne estbien mar-
que" par une aröte saillante, et l'angle externe arrondi. Elles pr6-

, sentent des plis circulaires tres-nombreux et tres-rapprochds
qui, de distance en distance, prennent un plus grand derelop-
pement et forment des saillies transversales, et, plus haut, des
tubercules tres-proeminents. On compte ainsi 19 fortes saillies
transversales tuberculeuses. La face poslerieure des cornes est
plus etroite. que l'ant6rieure, beaueoup plus unie, arrondie des
denx cöt6s, et Unit en s'amincissant par former une seu\e arele
arrondie. Les deux cornes pesent ensemble plus de 3 kilo-
grammes.

Lebouquetin de Crete, observe" par Belon, differe tres-peu du
pröcedent, ainsi que le bouquetin du Caucase, dont les cornes
sont cependant plutot triangulaires que carrees, obtuses par-de-
vant, mais dureste semblables.

Le sang du bouquetin dessecb.6 etait autrefois usit6 enmödecine
comme antipleur6lique. On le trouve encore, dans le commerce,
enferme dans de petites vessies qui ont la forme d'un sau-
cisson. II est noir, luisant, cassant et sans saveur. II n'est plus
employe.

Les moutons ont le chanfrein tombö, les corpes arrondies,
ridfes et annelees, le menlon non barbu. On les croit tous des-
cendus de deuxraces primitives, Vargali de Siberie et le mouflon
de Corse,

L'argali «le Siberie {Ovis Amnion, L. ; Pall.) (1), porte cliez le
male de tres-grosses cornes ä base triangulaire, arrondies aux
angles, aplaties en avant, striees en travers, courb^es en arriere
et en dehors, de maniere ä former un tour de spire presque com-
plet et k venir se terminer pres de l'ceil. La femelle les a compri-
m6es et en forme de faux. Le poil d'6L6 est ras et gris fauve; celui
d'hiver estöpais, dur, gris roussälre. Cet animal habite les mon-
tagnes de toute l'Asie ; il est grand comme un daim, et se rap-
proebe plus par ses allures et son agilite" du bouquetin que du
mouton domestique.

(1) Pallas, Spicäegia, XI, 1.

■



KUMINAiNTS. MOUTO.X DOMESTIQUE. 81

Le mouflon de Corse (Ovis Musimon, Pall.) etait nomme" par Ies
Latins musmonoa musimon: les Sardes I'ontappele mufione, etc'est
de l'une ou l'autre de ces appellations qu'est derive son nom
actuel. Sa taille est un peu plus grande et plus edancee que celle
de nos moutons domestiques. Sa toison de laine est courte et
grisätre, et disparait sous un poil plus long, analogue ä celui de
la chevre, fauve ou noirätre; il a la queue courte, une criniere
sous le cou, des cornes tres-grosses et arrondies qui se recour-
bent en demi-cercle et n'atteignent pas Je garrot (le haut de
l'epaule). La femelle n'a des cornes que rarement, et fort
petites.

Le moaton domestiiiue (1) (Ovis Aries, L., /ig. 859), aulieu d'a-
voir les formes sveltes et gracieuses, et Fagilite des races sauvages,
est lourd, indolent et presque dönue
d'intelligence. II präsente un tres-
grand nombre de Varietes qui diffe-
rent par leur taille grande ou petite,
par leurs cornes plus ou moins gran-
des, manquant chez la femelle ou
dans les deux sexes; par leur laine
commune ou fine, etc. Les varietes
les plus recherchees pourleur toison
sont celle du merinosd'Espayne, älaine
fine et crepue et a grandes cornes spi-
rales chez le male, et celle a" Angle-
terre, älaine fine et longue. Les moutons des Indes et de Guine"e
sont prives de cornes et ont la queue longue, les jambes
elev6es, le chanfrein Ires-convexe, les oreilles pendantes, le
poil ras. La race de Perse et de Tartarie a la queue entierement
transformee en un double globe de suif. Gelle de Syrie et de
Barbarie a la queue semblable, mais plus longue et quelquefois
d'un poids si considerable, qu'on est obligö d'atteler l'animal ä.
une brouette destinee ä la supporter. Dans toutes deux, les
oreilles sont pendantes, les cornes grosses aux beliers et Ja laine
melee de poils.

Le mouton est pr6cieux par sa chair, son suif, son lait, sa laine
(/ig. 860) et son furnier. Les troupeaux qui en sont formet, 6lant
bien employes, portent la fertility partout. Sapeau d^pouillde de

Fig. 859. — Tete de mouton.

(1) Le mouton est plus particulierement le male cliätre : mais comme c'est
lui qui forme la plus grande partie des troupeaux, il a donne son nom ä l'es =
pece ; de meine que la cheore, composant la presque totalite des troupeaux de
chevres, a donne egalement son nom a l'espece. Le mouton au-dessous d'un an
porte le nom A'ayneau; d'un an a deux, on le nomine aulenois; le male adulte
se nomme bilier et la femelle, brelis.

'iuiBomir, Drogues, 7y edit. T. IV. — H



- -

m

82 LES MAM Ml FE HKS.

sa laine, a aussi d'importants usages. C'est aveo eile que 1'on
prepare, suivant le procede de fabricalion, la basane qui couvre
les livres reliös et les chaussures legeres; la peau blanche qui sert

Fig. 860. — Vil de laiue giossi mille fois, preseutant des tibrcs vondes, opaliucs, formees de
petits cornets imbriques; la base des cornets est indiquee par des stries obliques et par
un leger renflement (E. Parkes).

ä la confection des gants et ä la doublure des souliers; le parclie-
min, le velin et les peaux cbamoisöes et maroquinöes, substituees
souvent au chamois et au vrai maroquin.

Les boeufs sont de grands animaux ä mufle large, ä taille tra-
pue, ä jambes robustes, dont les cornes sont dirigöes de cötö et
reviennent ensuite, sous forme de croissants, en haut, en avant
ou en arriere, suivant les vari6t£s.

Le beeuf commun (1) (ßos Taurus, L.) paralt avoir 6t6 naturel-
lement röpandu autrefois dans toutes les parlies temper6es de
l'ancien continent, mais il n'yexiste plus aujourd'hui ä l'e^at
sauvage. Les anciens l'ont cependant connu ä cet 6tat et l'ont d&-
crit sous le nom d.'Urus. 11 a le front plat, plus haut que large, et
les cornes rondes et eoniques, placees aux deux extremites de la
ligne lapluselevee qui separele front de l'occiput. Dans les cränes
fossiles qui paraissent avoir appartenu ä la race sauvage, les
cornes se recourbent en avant et vers le bas; mais dans les
nombreuses variötes produites par la domesticite, elles ont des
directions et des grandeurs bien differentes, quelquefois meme
elles manquent tout ä fait.

Le bceuf commun a treize cötes et six vertebres lombaires,
comme la plupart des ruminants; sa tete est terminee par un
large mufle, et la peau inferieure du cou, lache et pendante,

(I) Le bceuf est proprement le male coupe; mais comme c'est lui qui domine
dans les troupeaux, iL a donne son nom ä l'espece et meme ä tout le genre. Le
male se nomme taureau, la femelle, vaclie, et, quand eile n'a pas encore ete
couverte, ginisse; le petit se nomme venu.
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forme un grand pli, nomme fanon, qui se prolonge jusqu'ä l'in-
tervalle qui säpare les jambes de devant.

II a le poil ras et couchö sur la peau, ä l'exception d'une pelite
criniere placöe entre les cornes et sur la partie superieure du
cou. II est le plus ordinairement de couleur fauve rougeätre;
mais il est souvent tache de noir et de blanc ou de couleur pie,
et quelquefois tout noirou tout blanc.

Le bceuf domestique s'est propage en abondance dans les qua-
tre parliesdu monde. II s'est prodigieusement multiplie en Am£-
rique, oü il a ele" import6 par les Espagnols, et il y est meme re-
tourne" en partie ä la vie sauvage. fOn y utilise depuis quelque
temps la chair des nombreux individus, qu'on y abat, pour la pr6-
paration d'un extraitde viande, connu sous le nom de viande de
Liebig ou extractum carnis. Cet extrait, qui contient les principes
nutritifs de la chair, debarrasses de la graisse et de la partie g6-
latineuse, qui dans les tablettes de bouillon ordinaire s'alterent
rapidement et donnent bientöt un goüt tres-d6sagr6able, peut se
conserver tres-Iongtemps, et rendre des Services dans bien des
occasions.J

Desexp6riences recentes, cellesen particulier qui onte"te~ faites
parM. Tellier, permettentd'espörer qu Jon pourra un jour rece-
voir en Europe les masses considerables de viande, qui se perdent
dans les pampas de l'Amerique meridionale. Soumises ä un re-
froidissement que peuvent maintenir, dans une chambre de capa-
cite considerable, l'e>aporation et la condensation alternatives de
l'ether mßlhylique, ces viandes pourront conserver, avec toutes
leurs qualit^s nutritives, une saveur analogue ä celle de la chair
fraiche (1).

On trouve dans l'Inde, dans la Perse, l'Arabie et dans toute l'A-
frique au sud de 1'Atlas, une varieHe du boeuf nommee zebu, re-
marquable par une forte loupe graisseuse port6e sur les 6paules,
et ces zebus peuvent differer considerablement par la taille, qui
tanlöt egale presque celle de notre boeuf et tantöt ne dßpasse
pas celle du cochon. Tanlöt egalement ils ont des cornes tres-
grandes et solides, et d'autres fois ils en ont qui sont tres-
pelites, adherentes seulement ä la peau et mobiles, parce que
Taxe osseux ne s'est pas d6veloppe\ Les bneufs de nos climats
difl'erent moins entre eux, quoiqu'ils öftrent encore de grandes
varialions sous le rapport de la taille, de la grandeur et de
ladirection des cornes, etc. Le bceuf ordinaire peut avoir de
2 m 20 ä 2 m ,45 de longueur en ligne droite, depuis l'extrömitö

(1) Voir Poggiale, Rapport fait.au Conseil de salubrite de la Seine sur In
conservation de la viande par le froid (Journ. de pharm, el de chimie, 4 e s*rie,
XIX, 389.
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du mufle jusqu'ä l'origine de la queue; l m ,25 a l m ,30 de hau-
teur aux epaules; 2 metres de circonference derriere les jambes
de devant, et il pese, terme moyen, 330 kilogrammes. Mais,
en France, les bceufs ne pesent souvent que 250 kilogrammes,
et Ton en a vu d'autres peser 1,500 kilogrammes ou davantage.

Les bceufs sont, en general, lenls dans leurs mouvements et faci-
les a conduire, mais leur force est consideiable;la colere les rend
furieux, et leurs cornes, dont ils se fönt une arme puissante, les
rendent alors tres-dangereux. La vache est plus douce et suscep-
tible d'attachement pour les personnes qui la soignent; mais le
taureau esttoujours farouche et tres-irascible. Aussi ne conserve-
t-on entiers que ceux que l'on destine ä la propagation de
l'espece; tous les autres sont chätres a l'äge de dix-huit mois
ou deux ans, puis employes aux travaux de 1'agricuUure pen-
dant quelques annees, et entin engraisses pour ötre livres au
boucher.

Les vaches peuvent servir auxmemes usages; mais, en general,
on les consacre exclusivement ä la multiplication de l'espece et
a la production du lait. Dans l'ötat demi-sauvage oü elles se
trouvent en quelques pays, dans la Golombie, par exemple, les
mamelles sont peu developpees et le lait se tarit aussitöt que le
petit cesse de teter; mais, dans l'etat de domesticitö, les mamelles
prennent un volume considerable et continuent ä fournir du lait
jusqu'au moment oü la vache est pres de veler de nouveau. La
quantite qu'elle peut en fournir varie suivant l'äge, la race, l'a-
bondance de la nourriture, etc. G'est k l'äge de cinq ou six ans,
et dans les premiers mois qui suivent le part, qu'elle en donne le
plus. Les vaches ordinaires de nos campagnes en donnent pres
de 6 litres par jour; les belles vaches suisses en fournissent de
10 ä H litres, et celles de la Frise, jusqu'ä. 13 litres. La vache
parait n'avoir qu'une seule mamelle a. quatre tetins {[ig. 861),
eloignee de la vulve de 60 centimetres environ. Mais ces tetins
sont disposös de maniere que les deux d'un meme cot6 ne sont
distants l'un de Tautre que de 5 C,5, tandis que les deux postö-
rieurs sont eloignes enlre eux de 8 centimetres et les deux ante-
rieurs de 12 centimetres, ce qui indique la connexion de deux
mamelles collaterales portant chacune deux mamelons. Cette
distinction devient encore plus certaine ä l'int6rieur, oü l'on
trouve deux glandes mammaires collaterales, reunies par du
tissu cellulaire, chaque glande mammaire presentant ä sa partie
inferieure deux cavites qui repondent chacune k un tetin, et
se terminant par un petit canal de 2 millimetres de diametre
(^.862).

L'aurochs, nomme par les anciens Bonasus et Bison, a passe
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pendant longlemps pour ßtre la souche sauvage .de nos boeufs do-
mestiques; d'autant plus que le nom urus, que les anciens don-
naient au boeuf sauvage, aujourd'hui disparu, paratt etre l'origine
du nom aurochs. Mais les ossements fossiles du vrai boeuf sauvage,
qui ont 6t6 trouves en divers endroits de l'Europe, joints aux dif-
ferences essentielles qui existent entre les squelettes du bceuf et
de l'aurochs, mo'ntrent que celui-ci est une espece tres-distincte
du premier. L'aurochs a le front bombe\ plus large que haut, et
ses cornes sont attachees au-dessous de la crete occipitale. 11 a

Flg. 861. — Tetins de la vache. Fig. 862. — Tetin de vache ouvert, prösentant une
des cavitös inferieures de laglande mammaire(*).

■
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une paire de cötes de plus et une vertebre lombaire de moins; il
a les jambes plus hautes, les cornes petites, la queue longue, et
une criniere laineuse qui lui couvre la töte, toute l'encolure jus-
qu'aux epaules et le dessous de la mächoire, le cou et le poitrail.
Le male repand une forte odeur de musc. G'est un animal farou-
che, qui vivait autrefois dans toute l'Europe tempe>6e, mais qui
n'existe plus aujourd'hui que dans les forets marecageuses de la
Lithuanie, de la Hongrie et du Gaucase. C'est le plus grand des
quadrupedes propres ä l'Europe; sa peau a deux fois l'öpaisseur
de celle du boeuf.

Le bison «l Am. rkiue (Buffalo des Americains, Bos americanus)
a beaucoup de rapport avec l'aurochs par sa grande taille (1),
par sa tete couverte d'une longue laine cr6pue, ainsi que tout le
cou, le poitrail et les öpaules. Mais il a quinze paires de cötes, et
quatre vertebres lombaires seulement; il a le dos plus elevö et

(1) 11 a 3™,30 de longueur du bout du museau a l'origine de la queue, et pese
de 800 ä I.OOOkilogrammes.

(*) Celle-ci est co-mposee d'un no-mbre infini de granules mous d'une leinte jaunatre o'u
rougeätre, reufermant les demiercs ramilieations des vaisseaux sanguins et les pvenüeres
des conduits lactiferes. Ces cmiduits sc reunissent peu ;i peu pour furmer huit nu dix con-
duits principaux a, a, a, qui viennenl s'ouvrir dans la cavite du tetin. c, c, c, granules glan-
duleu\; d, d, tube emiique du tiitiu, prcseutaiit uu Certain npmbre de plis a sa surface in¬
terne; e, Ouvertüre du tetin.
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comme bossu ä l'endroitdes epaules, la croupe plus faible. et 1k
queue plus courte.

Le büffle (Bos ßubalus, Brisson) est originaire de Finde, d'oü
il a passö, pendant le moyen äge, en Arabie, en Grece et en
Italic II a le front bombe, aussi large que haut, tres-epais. Ses
cornes sont placees, corame dans le boeuf, aux deux extrdmilös
de l'arete cervicale; mais elles sont dirigees de cöt6 et en arriere,
et marquees en avant d'une arete longitudinale saillanle. II a le
mSme nombre de cötes que le bosuf, la peau tres-6paisse et le
poil tres-ras, excepte" aux Jones et ä la gorge. II aime les terrains
mare'cageux et se nourrit de piantes grossieres qui ne pourraient
suffire au boauf. II est d'une force considärable, et tres-difficile ä
dompter.

Le büffle du Cap (Bos Cafe?', Sparm.) a les cornes tres-grandes,
dirigees de cot6 et en avant, remontant de la pointe, aplaties, et
tellement larges ä leur' base qu'elles recouvrent presque tout le
front. C'est un tres-grand anitnal, d'un naturel excessivement
föroce, qui habite les bois de la Cafrerie.

Le bueuf mnsque d'Amerique (Bos moschatus, Gm.) a les cornes
rapprochöes et dirigees comme le pre"c£dent, mais se rencontrant
sur le front par une ligne droite. Son front est bomhö, et le bout
de son museau est garni de poils. II est couvert d'un poil touflü
qui pend jusqu'ä terre. 11 r6pand avec plus de force que tous les
autres l'odeur musqu6e commune ä tout le genre. On ne le voit
que dans les parties les plus froides de l'Amörique septentrionale;
mais on en a trouve' quelques ossements en Siberie.

L'espece du bueuf domestique ne se recommande pas seule-
ment par ies Services qu'elle rend ä l'agriculture, par le lait
qu'elle fournit, et par sa chair qui, appliquöe k la nourriture des
nations europeennes, est peut-etre la cause premiere de leur Su¬
prematie num6rique, intellectuelle et industrielle (1). Toutes les
parties du bosuf sont utiles, et leur exploitation a cree un grand
nombre d'industries que je ne puis qu'indiquer.

La peau de bceuflann&e, ou rendue imputrescible par la combi-
naison de l'acide tannique de l'ecorce de chene ou du sumac avec
la substance gelatineuse qui la constitue presque entierement, se
tfeujge en cuir fort, qui forme la semeile de nos chaussures, et
que l'on applique egalement ä la carrosserie et ä une multitude
d'autres usages. Les peaux de vache et de veau fournissent des
cuirs plus minces qui sont ouvr6s, assouplis, imbibes de suif ou
d'huile, teints en noir h l'aide du sulfate de fer, ou colores de

(I) II est evident que les Anglo-Americains fönt partie de la grande famille
europ^enne.
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toute autre maniere, ou laisses dans leur couleur naturelle, et
appliques de meme ä la confection des chaussures, ä la carros-
serie, ä la sellerie, ä la reliure des livres, etc. A Paris seulement,
on tanne, chaque annee, plus de 50,000 peaux de bceufs ou de
vaches, et plus de 60,000 peaux de veaux. On 6value ä plus de
36 millions la valeur des peaux employees annuellement en France
par les tanneurs, et on eslime que leur conversion en cuir plus ou
moins ouvrö en double le prix; mais toutes ces peaux ne provien-
nent pas du sol; on en importe une grande quantite du Br6sil,
de Buenos-Ayres, de Russie, etc.

Les poils dont on depouille ces peaux sont employe~s ä divers
usages: apres les avoir filös, on en fait une 6toffe grossiere nom-
mee thibaude, dont les rouliers se servent comme de manteau, et
qui sert aussi ä la doublure des tapis de pied.

La corne des boaufs, qui est formee d'une subslance flbreuse,
elastique, demi-transparente, de la meme nature que les poils,
est employee ä faire des peignes et d'autres ouvrages de tablette-
rie. On la colore avec des sels mötalliques pour lui donner l'ap-
parence de l'öcaille, ou bien on la d^colore par le moyen du
chlore, on la ramollit par une longue ebullition dans l'eau, on la
soude et l'on en forme des masses comparables ä l'agate, que l'on
moule ou que l'on tourne pour en faire une foule d'ustensiles et
d'objets d'ornement.

La rnembrane rnusculaire des petits intestins sert aux boyaudiers
pour faire des cordes pour les instruments de musique, et la
membrane söreuse qui fixe ces intestins aux parois de l'abdomen,
etant convenabJement preparee, devient de la baudruche.

La grause de bwuf, h laquelle on donne le nom de suif, est moins
consistante ä froid et un peu plus fusible que celle du mouton;
mais, comme eile est beaucoup plus abondante, en raison du
poids de l'animal, c'est eile qui forme la majeure partie du suif
consomme par l'art du chandelier et aujourd'hui par le fabricant
d'acide stöarique.

Le sang de bceuf r6cent est employö, ä l'instar del'albumine de
l'ceuf, pour la clarification des sirops de sucre, ou bien, etant des-
seche, melangö avec de la terre,il constitue unexcellent engrais.

Les os de bceuf n'ont pas des applications moins variöes ni moins
importantes. Les plus gros, apres avoir servi dans les cuisines,
ä la preparation du bouillon, sont livres aux tourneurs et aux
tabletiers qui en fönt des spatules, des manches de couteau, des
6tuis, des dominos, etc. C'est l'ivoire du peuple, comme la
corne en est l'ecaille. Les debris qui proviennent de cetle fabri-
cation, bien loin d'etre perdus, servent ä toutes les Tabrications
suivantes.
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Les os ordinaires servent ä la pr^paration de la gelatine. A eel
effet, ils sont lav6s, cassös ou broyes grossierement, puis portösa
l'ebullition dans l'eau, afm d'en extraire la graisse qui vientna-
ger h la surface. On lestraite ensuite par l'acide chlorhydrique
affaibli, qui les prive de phosphate de chaux et les r6duitä leur
parlie cartilagineuse. On soumet celle-ci ä une forle 6bulliüon
dans l'eau qui la convertit en gelatine suscepüble de se prendre
en gelee ferme par le refroidissement. Celle gelee est ensuite cou-
p6e par plaques minces que l'on pose sur des cordes tendues sur
des chässis, et dont on opere la dessiccation dans de vastes s6-
choirs. On peut egalement extraire la gelatine des os en les trai-
tant directement par l'eau, ä une tempörature superieure ä 100
degrös, dans un auloclave ou marmite de Papin ; mais on n'obtient
par ce procedö qu'une gelatine de qualitö inferieure. Les os qui
ont subi cette Operation et tous ceux qui ne servent pas ä la fa-
brication de la gelatine sont decompos6s par \e feu, dans des
vases fermes, et convertis en charbon animal, noir animal ou noir
d'os, lres-usite~ dans la peinture commune, el dont les raffineurs
de sucre fönt aussi un grand usage pour la decoloration de leuvs
sirops.

. La gelatine animal« n'est pas toute extraite des os et prend
diflerenls noms dans le commerce, suivant qu'elle est destinee ä
l'alimenlation ou aux arls. Celle qui est presque incolore, inodore,
insipide, reduite en plaques tres-minces et dela plus belle trans-
parence, s'appelle grenetine, du nom du fabricant de Rouen qui
l'a pr6par6e d'abord. On l'extrait des os traitös par l'acide chlor¬
hydrique, ou mieux encore de peaux recenles de jeunes animaux
et de carlilages de veaux.

La colle de Flandre ordinaire est en plaques un peu plus 6pais-
ses, longues de 18 centimetres, larges de 5 ä 6, jaunes et d'une
transparence un peu nebuleuse. Elle est quelquetois seche et ino¬
dore, et c'est la meilleure, le plus soiwent hygromfetrique et d'une
odeur desagreable. On l'emploie dans une foule d'arls et en phar-
macie, pour la composition des bains gelatineux. Enfin la colle
forte des menuisiers ou colle de Givet est sous forme de plaques
carrees, de 16 ä 18 centimetres de cöt6, epaisses de un centi-
melre, plus ou moins brunes et en partie solublesdans l'eau.

Du lait.

Le lait est un liquide blanc, opaque, d'une saveur douce et
sucr6e, secrete du sang par les glandes mammaires, dans les ani¬
maux qui ont pris de cette conformation le nom de mammiferes,
et destine ä servir de premiere nourrilure ä leurs petits qui nais-
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sent vivanls, raais hors d'ötat de sc suffire ä eux-mömes. Ce
liquide, considere dans les animaux herbivores, qui sont les seuls
dont le lait soit applique a la nourriture de l'homme, et meme
dans d'autres animaux qui ne se nourrissent pas exclusivement de
matieres animales, comme est l'homme lui-meme, est ä peu
pres identique dans sa composition et ne varie guere que par la
Proportion de ses matöriaux. Celle composition, qui est d'ailleurs
assez simple, est teile qu'elle forme un aliment complet et qui
suffit au developpement des jeunes animaux. Elle leur presente,
dans la caseine, une matiere azotäe organisable, capable depro-
duire tous les tissus de l'öconomie; dans le beurre et le sucre de
lait ou laclose, les Clements combustibles qui deviennent la prin-
cipale source de calorification; enfin dans ses sels inorganiques,
ceux qui doivent faire partie du sang et ceux qui doivent concou-
rir au developpement de la charpente osseuse. La nature pourvoit
a tout ce qui est necessaire aux etres qu'elle a crees.

Le lait, tient a l'etat de dissolution une grande partie de sa
caseine, le lactose et les sels, et ä l'etat de Suspension des granu-
lations extremement fines de caseine etle beurre sous la forme de
tres-petits globules spbe>iques qui nagent dans le liquide, sans
etre pourvus d'aucune enveloppe, comme se trouve l'huile dans
une Emulsion d'amandes. Mais ce beurre, en raison de sa moins
grande density tendant ä se separer peu ä peu du lait conserve
en repos, se rassemble ä. sa surface et forme une couche plus ou
moins epaisse et jaunätre, qui porte le nom de creme. A cette
epoque, la cas6ine est encorepresque entierement dissoute; mais
d6jä le lait, dont l'etat normal est de montrer une faible reaction
alcaline, en manifeste une sensiblement acide. Si le liquide reste
plus longtemps abandonne ä lui-möme, avec le contact de Tair,
il s'aigrit par la formation de l'acide laclique, et alors la caseine,
devenant insoluble, forme un coagulum nomme' case'um ou fro-
mage. Ce coagulum nage au milieu d'un liquide jaune verdälre,
nomm6 se'rum ou petit-lait, qui contient le sucre de lait et les
sels. II arrive souvent que cette alteration du lait n'est pas-assez
avancee pour que le casöum en soit visiblement separö; mais la
coagulation s'effeclue aussitöt qu'on met le liquide sur le feu;
alors on est oblige de le rejeter. Pour s'opposer ä cette altöration
du lait, qui est souvent prösentee par celui que l'on apporte de
la campagne dans les grandes villes, on le soumet prdalablement
ä l'ebullition et on y ajoute souvent une petite quantit6 de bicar-
bonate ou de carbonate de soude.

C'est en battant la creme dans une sorte de tonneau fail expres,
et nomm6 baratte, qu'on prepare le beurre. Dans cette Operation,
le se>um s'acidifie assez fortement pour redissoudre la caseine
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qui aurait pu se coaguler d'abord, et les molöculeshuileuses, res-
tant presque seules en presence les unes des autres, se röunissent
peu ä peu en une seule masse.

Le benrre, ä part la pelite quantit6 de casöum et de s6rum
qu'il contient encore, est compose de deux corps gras, la rnar-
garine et V oleine ou Yoleobutyrine, et d'une petite quantite de
quelques autres corps que la saponiflcation change en acides
odorants et volatils qui ont 6te nommös par M. Chevreul acides
butyrique, caprique et coproique. D'apres M. Bromeis, le beurre
frais est compose" de :

Margarine................................. 68
Oläobutyrine................................ 30
Butyi'ine, caprine, caproine............... ... 2

100

A ces substances il faut ajouter la myristicine, la palmitine et
la Stearine, lrouv6es par M. Heinlz et la lecithine , matiere grasse
pbosphoröe signal6e par M. Gobley (1).

Le caseum sert ä la fabrication des differents fromages. A cet
effet, on le sale et on lui fait subir difl'erentes preparations qui
le fönt varier ä l'inflni pour la consistance, la saveur et les autres
caracteres physiques.

Le seruin purifie donne \epetit-lait, que Ton prepare dans les
pharmacies, en coagulant le lait par un acide qui est ordinaire-
ment le vinaigre ou l'acide tartrique, ou bien en se servant de
presure, qui estun lait caille que l'on trouve dans l'estomac des
jeunes veaux, salö et seche. Le möme se>um, övapore convena-
blement, fournit par le refroidissement une matiere cristalline
que l'on fait redissoudre et cristalliser de nouveau pour l'avoir
plus blanche et plus pure, et qui est le lactose, lacline ou lesucre
de lait, dont la composition relative (C 12H 12 0 12 ) est semblable ä
celle du sucre liquide, du glueose söche ä — 100 degres, de
l'acide lactique liquide et de l'acide acelique hydratö (2).

Lesucre de lait est ordinairemeut en masses assez 6paisses
ou en bätons cylindriques et stalacliformes, durs, demi-transpa-
rents, sans odeur, d'une saveur douce et faiblement sucr6e. II est
inalterable a l'air, soluble dans 5 ä 6 parties d'eau froide et dans
2 parties 1/2 d'eau bouillante; il est insoluble dans l'ether et
l'alcool; il n'est precipite ni par les dissolutions metalliques ni
par la noix de galle; les acides minöraux etendus le transforment
en sucre de raisin; l'acide nitrique concentr6 le convertit en

(1) Voyez, sur les caracteres de la lecithine, Gobley, Sur la lecithine et la
cirihrme [Journ. de pharmacie. et de chimie, i" serie, XIX, 346).

(2) L'acide lactique liquide egale C 6H60 8 ; l'acide acetique hydrate =C*H'>0*.
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acide raucique et ensuite en acide oxalique. Suivant Jes condi-
tions dans lesquelles il est plac6, le sucre de lait peut eprouver ]a
fermentation alcoolique, ou la fermentation laotique. A la tem-
pörature de 40°, le lait subit la premiere fermentation et son
sucre donne de l'alcool et de l'acide carbonique.

Expos6 ä l'air dans les conditions ordinaires, il devient acide
au bout de quelque temps, et la lactine s'y transforme en acide
lactique.

Le lait est toujours plus pesant que l'eau, et, ce qui est facile
ä comprendre, il est plus dense lorsqu'il est 6cr6me que lorsqu'il
ne Test pas. Sa densite" varie möme, pour le möme animal, d'une
traite ä l'autre, et du commencement d'une traite ä la fln (1).
Gependant ces variations ne sont pas aussi fortes qu'on pourrait
le croire, et on peut se servir de la densite" pour estiraer la pu-
rete\ et la bonne qualit6 des laits plus usuels. Yoici, d'apres
Brisson, ces laits ranges suivant l'ordre de leur plus grande den¬
sity moyenne :

Lait de brebis............................ 1,0409
d'änesse............................. 1,0355
de jument............................ 1,0346
de chevre............................ 1,0341
de vache............................. 1,0324
de femme............................ 1,0203 (2)

Le lait 6tantd'autant plus nutritif qu'il contient plus de beurre,
de caseine, de lactose, de sels, et moins d'eau, on est souvent
appele" ä determiner la proportion de ces divers principes: je
pense que leprocede suivant est ä la fois le plus facile ä suivre
et leplus exact (3).

On prend un poids determinö de lait r6cent et non 6cr6m6; on
le chauffe presque jusqu'ä l'ebullition, et on y verse par tres-
petite quantitd, et ä la fln, goutte a goulte, de l'acide ac6tique
etendu de deux fois son poids d'eau. Lorsque la coagulation est

(1) Contrairement ä ce qvi'on aurait pu croii'e, le lait de la fln de la traite
est plus dense et plus Charge de principes solides que celui du commenro-
raent.

(2) M. F. Simon, ayant examine quatorze [fois le lait d'une femme, dans l'es-
pace de quatre mois, a trouve que la densite de son lait variait de 1,0300 ä
1,03)5 ; la moyenne etait de 1,0324, comme pour le lait de vache. (Voyez Ver-
nois et Alf Becquerel, Analyse du lait des principaux types de vache, chevre,
brebis, bufflesse presenties au concours agricole de 1855. Paris, 1857, in-8, et
Annales d'hygiene publique, 1857, 2 C Serie, t. VII, p. 271. — 0. Reveil, Du
Lad. Paris, 1857, in-8.)

(3) Un grand nombre d'autres procedes ont ete indiques pour atteindre ce
but. Nous renvoyons, pour leur etude, aux traitfe de chimie ou aux memoires
speciaux sur le lait (Voir en particulier Adrian, Thises de l'Ecole nupirieure
de pharmacie de Paris, 1859. — Heynes, Theses pour le doctorat er, me'decme.
Montpellier, 1860. — Baudrimont).



■

■■

'.12 LES M\ M.MI KR RES.

bien operee, on passe ä travers un linge fin pour recueillir le
casöum, on flltre le serum au papier, et on l'evapore ä la cha-
leur da bain-marie jusqu'a reduction des deux liers. On flltre de
nouveau pour separer une petite quantite de caseum qu'on lave
et que Ton reunit au premier. On reunit l'eau de lavage au se>um
flltre, on evapore ä siccitö, et on termine la dessiccation dans une
etuve chauffee ä 100 degres. Considerant le residu comme form6
de lactose et de sels inorganiques (ce qui suffit pour le but
qu'on se propose), on le pese et on le calcine dans un creuset
jusqu'a incin6ration complete. On pese le rösidu salin, et la perte
donne le poidsdu lactose.

D'un autre cöte", on fait dessöcher le caseum de la möme ma-
niere qu'on a fait secher le se>um, et on le pese. En röunissant
son poids ä celui du sörum dessech6, et en difalquant la somme
de la quantite de lait employee, on connait la quantitö d'eau du
lait. Enfm, en traitant le caseum dess6ch6 par l'ether pour lui
enlever la mauere grasse, le poids du residu desscche donne la
caseine, et l'ether evapor6 fournit le beurre. G'est en operant
d'une maniere semblable que MM. Chevallier et Ossian Henry (1)
ont obtenu les rösultats suivants:

DKI1REB1S,

I. A1T

DE FBMME.DE CHEVRK. DP.VACHE. d'änesse.

Caseine seche....... 4,50
4,20
5,00
0,68

85,62

4,02
3,32
5,28
0,58

86,S0

4,48
3,13
4,77
0,00

87,02

1,82
0,11
6,08
0,34

91,65

1,52
3,55
6,50
0,45

87,98Eau ................

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sulistances seclies.... 14,38 13,20 12,98 8,35 12,02

Ces analyses tiennent ä peu pres le milieu entre Celles qui ont
ete" faites par beaucoup d'autres chimistes, ä l'exception de ce
qui regarde le lait d'änesse, qui contient certainement moins de
mauere grasse que les autres laits, mais qui en renferme plus
que n'en ont obtenu MM. Ossian Henry et Chevallier : M. Peligot
en a exlrait 1,28 pour 100. Le lait de femme contient plus de
beurre que le lait d'änesse, autant de sucre de lait et aussi peu
de caseum. II ne forme pas de coagulum isole" par les acides,

(I) Chevallier et Ossian Henry, Memoire sur le lait, sa composition, ses mo-
dißcations, ses altfrations (Ann. aVhyg., 1839, t. XXII, p. 238).

j^swr^'tr;"'
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quoique le easöum paraisse söpare au microscope; mais il resle
divise dans le liquide. Ce lait est plus maaifestement alcalin que
ceux des animaux; il est d'ailleurs tres-sujet ä varier, en raison
des causes morales qui agissent sur les femmes.

Le lait de vache 6prouve beaucoup moins de variations ; mais
ea raison de la grande consommation que Ton en fait dans les vil-
les, ind6pendamment de ce qu'il est presqvie toujours prive de sa
creme, il est toujours plus ou moins altere par une addition
d'eau. Pour reconnattre si un lait a <Jte prive de sa creme, ou, si
on l'aime mieux, pour apprecier la bonne qualite" d'un lait, qui
est toujours en raison directe de la quantite de creme qu'il peut
fournir, on remplit de ce lait, bien mel6, un tu'oe de verre de la
conlenance de 100 centimetres cubes, gradue" par centimetres, et
on le laisse en repos, pendant vingt-quatre heures, dans un lieu
frais. Sur 87 iaits essayes de cette maniere par M. Quevenne, 18,
c'est-a-dire plus du cinquieme, ont donn6 de 7 a 9 centiemes de
creme; ce sontles laits faibles : 51 (ou 58 pour 100) ontdonne de
10 ä 12 centiemes de creme; ce sont les bons laits : 12 ont fourni
de 13 ä 14 centiemes de creme; ce sont les laits fortsei ont
fourni 13 centiemes de creme, 3 en ont donne de 17 ä 18, un en
a fourni 21; ce sont lä des faits tout ä fait exceptionnels.

[Le cremometre de Quevenne demande beaucoup detemps pour
donner des r6sultats appioximatifs. Aussi a-t-on propose d'autres
instruments pour apprecier la richesse du lait. Nous citerons
entre autres le lactoscope de M. Donne (1) (fig. 863) qui est base sur

Fig. 863. — Lactoscope de M. Donne.

l'opacit6 que les globules de matiere grasse communiquent au
lait. 11 enr6sulte que plus le lait sera riche en beurre et plus sera
mince la couche de ce liquide necessaire pour faire disparaitre
aux yeux de l'observaleur une lumiere regardee au travers. Les
conditions de l'experience se trouvent realis6es au moyen d'une

(1) Donne, ConseiU aux meres sur la moniere d'ilever leui's enfatlts nuu-
eHau-ne'.s, j c edition. Paris, 1875.

■-.v
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lunelte dont les verres paralleles peuvent se rapprocher Tun de
l'autre et qui peut ainsi contenir dans son Interieur des 6pais-
seurs variables de liquide. Le degre" d'6cartement des deux ver¬
res, necessaire pour 6teindre ä l'ceil la lumiere d'une bougie plac6e
ä un metre de distance, permet d'arriver, au moyen de tables, a la
richesse du lait en mauere grasse.

Un Instrument d'un autre genre est le lacto-butyrometre (fig. 864
et 865) de M. Marchand, de Fecamp (1).

II est fonde' sur la solubilite" du beurre dans Pöther, lorsque le
liquide qui baigne les globules contient
des traces d'alcali Jibre ; sur l'inaction
de cette petite quantite" d'alcali sur Ja
matiere grasse mel^e ä la case"ine et ä
la lactine; enfin sur le peu de solubilite-
de cette matiere dans un melange ä
parties egales d'alcool et d'ether.Un tube
de verre de 40 centimetresde longueur,
de 10 ä 11 millimetres de diametre,
porte trois divisions qui le partagent
en parties de capacite" £gale (10 c . c). On
verse dans la portion införieure le lait
ä essayer apres Pavoir pr6alablement
agit6 : on y ajoute une ou deux gouttes
de lessive des savonniers. On remplit
d'öther la portion moyenne; on bouche
le tube et on mölange intimement les
deux liquides. Puis on verse de l'alcool
ä 86° jusqu'au trait supe>ieur; on agite
le tube et on le plonge verticalement
dans un bain d'eau ä 40°. — On voit,
au bout de quelque temps, se former
au-dessus du melange d'alcool et d'e-
ther une couche oleagineuse, butyro-
eth6r6e, dont on peut apprecier l'^pais-
seur par des divisions marquöes sur le
tube au-dessus et au-dessous du trait
qui limite la portion r^servee ä l'alcool.
La leclure doit se faire de bas en haut
et s'arröter au niveau du menisque con-
cave qui termine la colonne oleagi¬

neuse. Des tables permettent de conclure de l'epaisseur de cette
couche la richesse reelle en matiere grasse (2).]

(1) Marchand, Bull, de l'Acad. de rnedec, t. XIX, p. 1101.
(2) Voh'j sur le lait, Payen, Journ. de chim. med., 1828, t. IV, p. 118. — tas-

r

Fig. ?64 et 865. — Lacto-buty¬
rometre de Marchand.
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Pour recormaitre si un Iait a 6t6 coup6 avec de l'eau, il faut en
döterminer Ia density, soit au moyen d'un aröometre-densimetre
dont Ia Jongue tige marque la density de 1014 ä 1040, soit au
moyen d'un aröometre adapte ä cette destination speciale, tel que
le lacto-densimetre de Quevenne; soit avec le pese-sel de Baume
offrant les degres de 0 ä6; soit enfin avec le galactometre centö-
simal de Dinocourt, fabriqu6 sur les indications de MM. Chevallier
et Henry, pour la tempörature de 15 degres centigrades, et qui
porte une double echelle pour le lait öcreme" et non ecr6me.

Voici quelques-unes des indications fournies par cet instru-
ment, que l'on peut regarder comme approchant beaucoup de
Ja veritö, moyennant l'attention d'operer a la temperature de
15 degres.

LAIT NON ECKE SIE. LA IT liC.HEME.

MELANGE „
,5 s TOE-SEl cd VESt-SM.

de ^ I de
de

'H de

DBAU. ^ Sa Baume. I) BAU. Sr Baumk.
lait. LAIT. c£>

100 0 109° 1029 4°,0 100 0 100° 1032,2 4°,5
90 10 SO 1026 3 6 90 10 90 1029 4
80 20 80 1023 3 2 80 20 80 1025,8 3 5
70 30 10 1020 2 8 70 30 70 1022,3 3
60 40 00 1017 2 4 60 40 60 1019 2 e
50 50 50 1014 2 0 50 50 50 1015,2 2 15

On a indique un assez grand nombre d'autres falsifications du
lait; mais il en est tres-peu qui aient 6t6 constat^es. Le sucre se
reconnait facilement ä la saveur et par la prompte fermentation
saigne, Ann. de chim. et de phys., 1832, t. XLIX, p. 31. — PtHigot, ibid., 1836,
t. LXII, p. 61. — Lecanu, Joum. de pharm., 1839, t. XXV, p. 201. — Chevallier
et Henry, Joum. de chim. med., 1839, t. V, p. 145 et 195, et Ann. d'hyg., 1839,
t. XXII, p. 238. — T. A. Quevenne, Memoire sur le lait (Ann. d'hyg., 1841,
t. XXVI, p. 5). — A. Donne, Cours de mkroscopie. Paris, 1844, et Conseils aux
meres sur la moniere d'e'lever leurs enfants nouveau-nes, 5" edition. Paris, 1875.
— Boussingault, Ann. de chim. et de phys.,t. LXXI. —Poggiale, Dosaye du
sucre de lait par la methode des volumes, et Determination de la richesse du
lait {Comptes rendus de l'Academie des sciences, avril 1840), et Traiti d'ana-
lyse chimique par la rnithode des volumes. Paris, 1858. — L. Doyere, Etüde du
lait, au point devue physiologique et economique (Ann. de iInstitut ayronomique
de Versailles, 1852). — O. Reveil, Du Lait (These de concours de l'agre'gation de
la Faculte de mtdeäne. Paris, 1856). — Vernois et Eecquerel, Analyse du lait
des principaux types de vache, chevre, brebis, bufflesse prcsenUes au concours
agricole de 1855 (Ann. d'hygiene publique, 1857, 2° serie, t. VII, p. 271). —
Bouchut, Hygiene de la premiere enfance, 6 C Edition. Paris, 1874. — N. Joly
et Filhol, Recherchen sur le lait. Bruxelles, 1856. Adrian, These cite'e. —
Heynes, These cite'e.
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(jue le lait 6prouve, ötant additionne d'un peu de levüre. On
constaterait la presence de la gomme, en coagulant le caseum par
l'acide acetique, filtranl le serum, et y ajoutant le double de son
volume d'alcool rectific, qui y forme, dans ce cas, un pröcipite
tres-marque, blanc mat et opaque. L'amidon et la farine se recon-
naissent facilement par l'iode, auquel on Joint, s'il est necessaire,
l'usage du microscope. On constate la presence des eeufs battus,
en üllrant le lait au papier, et soumetlant le liquide nitre ä l'e-
bullition. II se trouble plus ou moins lorsqu'il conlient de l'albu-
mine en dissolution. La cervellede mouton, que Ton dit aussi avoir
6te quelquefois ajoutöe au lait, doit pouvoir se reconnaitre parle
mSme moyen, et aussi par l'usage du microscope, qui ne doit
montrer dans le lait de bonne qualite que des globules transpa-
rents de matiere grasse, dissemiu6s dans un liquide parfaitement
transparent lui-meme.

[Nous avons vu que le sucre de lait pouvait subir la fermenta-
tionalcoolique. Certains peuples utilisent cette circonstance pour
preparer avec le lait une boisson spiritueuse. Tel est le koumiss ou
kumys (1), que les Kirghiz, les Tartares, les Kalmoucks, et autres
peuplades des provinces meridionales et orientales de la Russie,
fönt avec le lait de leurs juments, Ge lait est fortement sucre,
comme le lait de femme. On le verse dans des outres en cuir de
cheval sechees, enfumees et enduites de beurre ä l'int6rieur. De
la levüre de biere ou du koumiss dessecbe provoque la fermenta-
tion, qu'on laisse durer trois jours environ par une temperature
de 22° ä 25°. Le koumiss est alors ä l'etat d'un liquide blanc
bleuätre, d'un goüt aigre : mis en bouteille, il mousse assez for¬
tement pour faire sauter le bouchon au bout de quelques heures.
C'est une boisson en meme temps qu'un moyen de medication
employe fröquemment par les medecins russes. On fait des eures
de koumiss, principalemenl dans le trailement de la phthisie (1).
La distillation du koumiss donne une sorte d'eau-de-vie connue
sous le nom de rack. Un koumiss de deux jours, fabriquö avec du
lait de jument des sleppes de Kirgis, a donne ä M. Stalberg :

Alcool ................. 1,66
Mutiere grasse......... 2,05 \
Sucre de lait.......... 2,20 1
Acide lactique......... 1,15 > tl,8U p. 100 de matiere H\e d'eau.
Caseioe tres-divisee.. .. 1,121
Sels .................. 0,28;
Acide earbonique...... 0,75 [i)

(i) Voyez Fonssagrives, Hygiene alimentaire. Paris, 1869, p. 047. — Fonssä-
gi'ives, Therapeutique de la phthisie pulmonairii Paris, 18Ü6, p. 123. — Sthal-
bergv Bull, de l'Acad. de med. Paris, 1807, t. XXXtl, p. 1024.

(2) Voir Journ. de pharmaeik et de cliimie, 4 C serie, t. XX, p. 324.



RUMINANTS. — DE LA PEPSINE.

De la Pepsine.
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La pepsine est un principe söcrötö par la muqueuse de l'esto-
mac des mammiferes et des oiseaux, et qui joue un röle impor-
tant dans la digestion des substances azotees; aussi a-t-on songe
ä l'administrer comme medicament dans les cas de dyspepsie. Un
grand nombre de procödös ont 6t6 donnes pour sa preparation.
Nous nous bornerons ä indiquer celui qui sert de base aux pre-
parations admises par le Codex de 1866 ({).

On ouvre la caillette du mouton au moment oü il vient d'ßtre
tue : on Ja lave et on frotte rudement la membrane muqueuse
avec une brosse de chiendent. On obtient ainsi une pulpe, qu'on
delaye dans un volume d'eau double du sien; on laisse mace>er
et on agite souvent pendant deux heures. On jette sur une toile
grossiere, et on ajoute au liquide qui a filtre une Solution d'ac6-
late de plonab cristallise. II se forme un precipite tres-abondant;
ou decante le liquide qui le surnage et on le remplace deux fois
par de l'eau claire. On delaye une derniere fois le pr6cipite~ dans
de nouvelle eau et on y fait passer un courant d'acide sulfliydrique,
jusqu'ä ce qu'il y en ait un exces manifeste. On divise alors le
liquide et le pröcipitö noir sur un grand nombre de flllres et Ton
soumet immediatement le liquide ä une evaporalion non inter-
rompue dans des vases peu profonds et ä une temperature qui
ne doit pas depasser 55° centigrades. On evapore jusqu'ä siccit§
et on recueille ä l'aide d'un couteau ou d'une eorne flexible la
päte ferme qui s'est formee et qui porte le nom de pepsine ofßci-
nale. A cet etat, eile a une couleur ambrde, une transparence
imparfaite et une odeur peu agröable, mais qui n'est ni repous-
sante ni putride.

Celle pepsine ofücinale agit comme un dissolvant energique de
la übrine ; mais, son aclivite pouvant varier suivant'diverses cir-
eonslances, on prepare pöur le commerce une pepsine, ä laquelle
on ajoute une quantitö d'amidon teile que un gramme de melange
possede la propriete de dissoudre 6 grammes de flbrine humide.
On a ainsi un medicament d'une energie döterminöe. Cette pep¬
sine porte le nom de pepsine amylacee. On y ajoute le plus souvent
une certaine quantitö d'acide tartrique, qui facilite la digestion
stomachale (2).]

(1) Codex medicnmentarius. Paris, 1806, p. 283.
(2) Voir pour plus de details, Guibourt, Kapport sur la pepsine fait h la

Soci^te' de pharmacie de Paris (Joum. de pharm, et de ehirn., 4 C sörie, t. II,
p. 81), dont nous avons extrait les renseignements ci-dessus.

Guibourt, Drogues, 7a 4dit. T. IV. — 7
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De la Bile de breuf ou Fiel de breuf

La bile ou le fiel est une secrölion qui parait essentielle ä la
fonclion des organes digestifs d'untres-grandnombre d'animaux,
car on la trouve dans tous les verfebres, dans les mollusques et
dans une partie des animaux arlicules. Dans le bceuf, qui nous
fournit celle que nous employons, comme dans tous les mammi-
feres, ce fluide ne parait pas etre secrelö direclement du sang
art6riel, mais parait resuller de l'aetion d'un organe nomme foie,
sur le sang qui y est apporle de l'appareil intestinal par des
veines reunies en un gros tronc, nomme veine porte. Ce vaisseau,
partage" en deux branches, penetre dans le Me, et s'y divise ä l'in-
flni. La, dans ses dernieres ramüications, le sang se s6pare en
deux parües, dont l'une, qui est la bile, est portee par des eon-
duits parüculiers dans une poche nommee vesicule du fiel, lors-
qu'elle existe (ex. dans le bceuf), ou est vers6e directement dans
l'intestin duodenum, lorsque la vesicule manque (ex. dans le che-
val): l'autre partie du sang, qui n'a pas servi ä la confeclion de
la bile, est rendue a la circulation par les veines hepatiques.

La bile de bceuf est donc contenue dans une vesicule; eile est
d'un jaune verdälre, plus ou moins öpaisse et visqueuse, d'une
odeur nausöabonde qui lui est propre, d'une saveur amere re-
poussante. EUe präsente une faibte reaction alcaline; eile se m6-
lange avec l'eau en toules proportions et donne un liquide qui
mousse comme de l'eau de savon et en possede la propriete d6-
crassante.

La bile a 616 examinöe par un grand nombre de chimistes, parmi
lesquels on doit citer Thenard, Berz61ius, Gmelin, M. Demarcay,
Liebig, Redlenbacher, etc. Mais ce sont les resultals obtenus par
M. Demargay, Liebig, Strecker, qui onl fixe l'opinion sur la na-
ture de cette secretion, et qui la tont regarder comme une sorte
de savon ä base de soude (cholate et clwleate de soude), colorö par
une matiere qui n'est pas essentielle ä sa composition; quoiqu'il
faille reconnattre, cependant, que cette matiere colorante,
jaune, vert jaunätre ou fauve, accompagne la bile et la caracle-
rise dans toutes les classes d'animaux oü cette secr6tion peut se
montrer.

La bile de boeuf, dessechee au bain-marie, se dissout aisement
dans l'alcool rectifiö, avec une couleur vert jaunätre fonce\ et en
laissant une substance insoluble azolee, de la naluie du mucus.
On peut obtenir la bile parl'aitement incolore en mettant la Solu¬
tion alcoolique en digestion sur du cbarbon animal, ou en y ajou-
tant avec precaulion de l'eau de baryte qui forme une combinai-
son insoluble avec la matiere colorante. Cette matiere peut offrir
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diff<§rentes couleurs, qui paraissent dependre de plusieurs degräs
d'oxygönation. Independamment de Celle qui est dissoute dans la
bile de bceuf et qui lui communique sa couleur vert-jaune, ce
liquide en contient quelquefois une certaine quantite ä l'etat de
Suspension, qui est d'un jaune fonc£, et la v6sicule du fiel präsente
aussi quelquefois des concrötions de meme couleur, qui sont
presque entierement form6es de Li meme maliere et qui sont
usitöes dans la peinture.

La bile de bceuf renferme de la Cholesterine dont on peut la
priveren meiangeant sa dissolution alcoolique, decoloräe avec Ie
charbon et concentröe avec deux fois son volume d'ether. Luther
dissoutla Cholesterine et precipite la bile sous forme sirupeuse.
La bile ainsi purip.ee, etant dessechee, forme une masse solide"
transparente et friable, semblable ä la gomme arabique, entiere¬
ment soluble dans l'eau et dans l'alcool. [C'est sous cet' etat que
la bile est consid6r6e comme formee par la combinaison de la
soude avec deux acides organiques azotes. L'un de ces acides a
ete nomme parM. Demarcay acide choleique, parM. Liebig, acide
bilique (l) : on l'appelle aussi acide taurocholique. Sa formale est
G 52H«HAzO"S2. Chau£fe avec les alcalis, il fixe les eiements de
l'eau et se transforme en un acide azote, V acide cholalique, et en
une substance neutre, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool,
cristallisanten gros prismes incolores, d'une saveur fralche inal-
törables ä l'air. Celte substance tres-remarquable a et6 decouverte
par Gmelin, qui la croyait partie Constituante de la bile et lui a
donne le nom de tuurine. Des analyses faites par plusieurs chimiste's
lafaisaient considerer comme formee de carbone, azote et oxygene,
lorsque M. Redtenbacher a constate qu'elle contenait une propoi-
tion considerable de soufre, ce qui force ä conclure que ce Corps
est aussi un des eiements de l'acide choleique.

Le second acide, acide cholique ou glycocholique C 32H 43 Az0 12
a et6 decouvert par M. Strecker. C'est lui qui predomine dans lä
bile du bceuf. II n'est pas sulfurö comme l'acide taurocholique.;
sous 1 lnfluence des alcalis, il donne comme lui de l'acide chola¬
lique, mais, au lieu de taurine, du sucre de gelatine ou alvcacnlle
C 4B 5Äz0 4 (2).] yyMoue

Bu Jaune imlien.

Je pense que cette magnitique couleur n'est autre chose que la
substance decnte par Kampfer sous le nom de masang de vaca (3).

(1) Liebig, Tiaite"de chimie, t. HI, p. 294.
(2) Voir Strecker, Ann. der Chimie und Pharmaäe, LXV, 9, LVII, 1, LXX

(3) Masang de vaca. On nomme ainsi une concretion biliaire qui se forme

I
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SeulementKsempfersuppose que cette substance vient d'Afrique,
tandis que l'odeur tres-forte de cuir de Russie ou de castoröum
de Sibörie, qu'elle possede, jointe au nom de naypaul kupur sous
Jequel je Tai trouvee ä la douane du Havre, m'a fait supposer
qu'elle devait provenir du nord de l'Asie, ou au moins des con-
trees septentrionales de l'Inde. Ainslie mentionne egalement un
bezoard de bceuf trouve dans la vßsicule du fiel d'une vache com¬
mune dans le N6paul, et un bezoard de chameau retire de la vesi-

1 cule de cet animal, et tres-estime comme couleur par les pein-
tures hindous (I). Me fondant encore sur l'odeur de cette concre-
tion, je la croirais plutöt produile par un chameau que par ua
boeuf ou une vache, dont toutes les concretions intestinales sont
empreintesd'une faible odeur ambröe-musquee.

Le jaune indien, tel que je me le suis procure ä la douane du
Havre, en 1841, est sous forme de concretions ou de masses
arrondies d'un volume variable, mais pouvant avoir jusqu'ä Sou7
centimetresde diamelre. Ces masses sont couvertes ä la surface
d'une sorte d'enduit noirätre ; mais, äl'interieur, elles sont d'un
jaune dorö et d'un aspect uniforme et pulverulent. Elles ont un
toucher un peu gras et s'öcrasent avec une grande facilite entre
les doigts. Enfln elles ont l'odeur forte indiquee plus haut et une
saveur faiblement amere. Ce jaune indien, examinö au micros-
cope, parait entierement forme de cristaux plats, jaunes, trans-
parenls, ayant la forme de fer de lance. J'en ai une seconde
qualile" qui est d'un jaune plus pale et un peu vcrdätre, d'une
odeur moins forte, d'un aspect plus sec et comme terreux, qui
parait forme" au microscope departicules cristallines brisöes, me-
lang6es d'une matiere amorphe.

D'apresM. Stenhouse, le jaune indien,connu dans le commerce
sous le nom de purree, est essenüeUement compose de magnesie
en combinaison avec un acide organique non azote, qu'il a
nomme acide purreique, et auquel M. Erdmami a donn6 ensuite
le nom A'acide euxanthique. Gel acide est peu soluble dans l'eau
froide, plus soluble dans l'eau bouillante qui le laisse cristalliser
en longues aiguilles jaunätres; il est soluble dans l'alcool bouil-
lant et dans l'ether; il forme des combinaisons jaunes avec les al-
calis et la plupart des oxydes metalliques. Chauffe au delä de

dans la vesioule des vaches. Elle a quelquefois la gi'osseur d'un ceuf de poule,
ßst de forme ronde, d'une couleur jaune, d'une substance legere, friable et
seche, non forraee de couches, mais d'une seule masse compacte et d'une sa¬
veur amfere. On la trouve principalement sur la terre d'Afrique, aux environs
de File Mozambique, d'oü les Portugals l'apportent dans l'Inde (Ksempfer,
Aman, exot., p. 392).

(t) Ainslie, Mat. indica, t. I, p. 36.
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100 degr6s, il donne Iieu ä un produit cristallin neutre qui a recu
le nom de purreon.

D'apres M. Stenhouse, l'acide purreique = G 20 H 9O 11 , le pur¬
ste de plomb = G 20 H 9O" + PbO, le purr6on~ = CiWO*.
M. Stenhouse pense que le purree, au lieu d'etre une matiere
animale, comme on l'a cru, est un suc v6g6tal sature artificielle-
ment par la magnesie et 6vapor6 ä siccit6.

J'ai de la peine a croire qu'il en soit ainsi, et d'ailleursla com-
posiüon du jaune indien est plus complique" qu'on ne vient de le
dire. Celui que j'ai d6cril d'abord est äpeine attaquable parl'al-
cool; mais il est en partie soluble dans l'eau et communique ä
ce liquide, surtout ä l'aidede l'ebullition, une couleur jaune un
peu brunätre et un peu verdätre, assez semblable ä celle de la
bile ; il lui cedede cette maniereun composö magnesien soluble,
d'oü l'acide chlorhydrique precipite immediatement l'acide sous
forme de flocons gvisaires tres-abondants. La partie du jaune in¬
dien insoluble dans l'eau est d'un jaune magnifique et forme
60 pour 100 de la substance primitive.

Cette partie insoluble, traitöe par I'6ther, lui cede une petite
quantite" d'une matiere jaune, cristallisable en belies aiguilles
rayonn6es, pouvant supporter une assez forte chaleursans 6prou-
ver aucune alt6ration, mais finissant par se fondre et parse dissi-
per en une fum6e blanche inodore.

Le jaune indien qui a 616 traite par l'eau et par l'6ther, etant
d61ay6 dans l'eau et additionne" d'un peu d'aeide chlorhydrique,
6prouveune effervescence manifeste et perd aussitöt sa couleur
jaune. II se forme dans la liqueur un magma grisatre tres-volu-
mineux. Si l'on fait chauffer la liqueur, il se produit une seconde
effervescence tres-prolongee, et qui parall due plutöt ä quelque
r6action organique qu'ä la d6composition d'un carbonate. La li¬
queur fiUr6e laisse pr6cipiter, en se refroidissant, des flocons
faiblement jaunätres •, mais la plus gcande partie de l'acide orga¬
nique parait ne pas se dissoudre dans l'eau. II est tres-soluble au
contrairedans l'alcool bouillant, et se prend presque en masse
form6 demamelons rayonnes, par le refroidissement.

La liqueur dans laquelle on a d6compos6 le jaune indien par
l'acide chlorhydrique retient la magn6sie en dissolution.

JEgagropllea.

Les cegagropiles (1) sont des concr6tions trouvöes dans la cail-
lelte des animaux ruminants, qui sont principalement form6es
de poils que ces animaux ont aval6s en se lechant, et que les mou-

(I) De aiyaypio;, chfevre sauvage, et de tX>v„ balle de laine.

■
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venients de leur estomac ont rassembles en boules feutrees. On
en Irouveaussi quelquefois dans les inteslins du cheval. Les an-
ciens attribuaient ä ces concretions des proprietös analogues ä
Celles des bezoards; mais elles ne sont plus aujourd'hui que de
simples objets de curiositö.

On se procure facilement dans les abattoirs de Paris les eegagro-
piles de veaux, de bceufs et de moutons. Les premiers sont d'une
forme splierique ou cylindrique, et sont uniquement composös
de poils feutres d'une maniere tres-dense, et tous couches en
tourbillonnant autour de Taxe. Ils ne sont recouverts d'aucun
enduit et acquierent quelquefois des dimensions considerables;
j'en ai un arrondi et un peu ovoi'de, qui a 8, 5 cenlimetres de
diametre, et un autre cylindrique, long de 11,5 centimetres et
epais de 5.

Les aegagropiles de braut sont feutres d'une maniere toule dif-
ferente, les poils qui les forment etant entremeles sans aucun
ordre et dans toutes sorles de directions. Ils sont de plus parfaite-
mcntspheriques, du volume d'une grosse coloquinte, et couverts,
seulement a leur surface, d'une couche de mucus brun, poli et
brillant. C'est un fait tres-remarquable que ce mucus, qui n'a
pas concouru ä la formation de la concr6tion, soit s£cr6t6 ä, un
moment donne par l'estomac, pour envelopper cette masse qui
le gene et l'empeche de s'accroitre davantage. L'aegagropile de
bceuf que je possede a 7 centimetres 1/2 de diametre.

Les segagropiles de mouton presentent une forte odeur de
bouc; ils sont plus ou moins spheriques, couverts, comme ceux
du bceuf, d'un enduit noirälre, poli et brillant. Le plus gros que
j'aiea 3,5 centimetres de diametre et ressemble ä un gros bis-
cai'en. A l'interieur, ceux que j'ai ouverts sont formes de poils
feutres sans ordre, comme ceux de boeuf; mais ils offrent au
centre unesorte de noyau dont les poils sont plus courts et plus
serres que ceux de la couche exterieure, avec une ligne de Sepa¬
ration tres-nelte entre lesdeux feutrages.

On trouve sur les rivages de l'Ocean et de la M6diterranee,
vers Marseille surtout, dans les anses ou criques, des peloles
composees de flbres vegetales feutrees par le ballotage des flots,
et qui ont une forme exactement splierique, avecle volume d'une
orange ou plus. On donne h ces pelotes le nom de peiotcs de
mer, ou segagropiles mar ins. Elles peuvent etre formees par les
debris de plusieurs plantes marines; mais Celle dout elles sont le
plus habituellement composees est la zostere marine, de la famille
des Nayadees, dont les feuilles dessecheesservent ä faire des em-
ballages et des matelats doues d'une odeur iodee, qui ont et6
recommandes pour les enfants rachitiques et scrofuleux. Ces
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pelotes de mer, par leur volume, lenr forme et le leutrage de
leurs fibres, ressemblent tellement ä des tegagropiles de bceuf
qui seraient privös de leur enveloppe de mucus, qu'on aurait
peine ä les distinguer k la vue. On reconnait facilement leur ori-
gine ä leur odeur iod6e etäce que leurs fibres chauffäes sur une
capsule de platine se charbonnent sansse ramollir, en dögageant
une odeur vegelale toujours melöe de l'odeur d'iode, tandis que
les fibres des segagropiles animaux se ramollissent en se charbon-
nantau feu et exhalent une fum^e blanche qui a l'odeur de la
corne brülöe.

Des Bezoards animaux.

On employait autrefois en medecine, sous le nom de bezoards,
des calculs retir£s des intestins de plusieurs mammiföres rumi-
nants, auxquels on attribuait la proprieie loute merveilleuse et si
banale de rfesister a la malignit6 des humeurs, ä la peste, aux
venins, etc. On les distinguait en orientaux eten occidentaux. Les
premiers. qui £!aient les plus eslim^s, etaient altribuös genöra-
lement ä l'aegagre de Perse ou pasen que Ton croitetre, ainsi que
nous l'avons vu, la souche de nos chevres domestiqnes. Les se-
conds, que l'on supposait venir d'Ame>ique, 6taient attribues
aux lamas et aux vigognes ; mais je n'ai jamais pu m'assurer
qu'aucun bözoard du commerce -vint ve>itablement d'Am6rique,
et lout porte a croire, au conlraire, qu'iis 6taient tous apportes
d'Asie.

J'ai donne (1) un exlrait de Kaempfer (2), sur les difmrenles
especes de bezoards, parmi lesquels il compte le masang de vaca,
la pierre deporc, celle de serpent, un calcul resineux bezoardique, le
vrai bezoard oriental produit par la chevrc pasen, celui provenant
de l'anlilope ahu, la pierre bugie ou pierre de singe, et enfin le
beozard artificiel ou pierre de Goa.Be tous ces produits je n'ai que
le masang de vaca, decrit plus haut sous le nom de \aune Indien,
le vrai bezoard du Pasen, le faux bözoard ou pierre de Goa, et,
suivant ce que je crois, la pierre de porc et le b6zoard de l'Ahu. Je
vais les döcrire successivement.

Bezoard de l'segagrc. Cette concreHion porte aussiles noms de
vrai bezoar oriental, bezoard resineux vert , et j'y ai ajoute" celui de
bezoard lithofellique , qui le caracte>ise par le nom de l'acide que
MM. Goebel et "Woehler en ont relirö. Celui que je possede m'a
6te donne" par M. Permet, ancien pharmacien major ä l'hötel des

(1) Guibourt, Memoire sur les concritions intestinales d'animmix, connues sous
,e nom de bezoards (Revue scientißque, t. XIV, 1843).

(2) Kämpfer, Amcemtatum exoticarum faseiculi V. Lemgovioü, 1712.
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Invalides : il a une forme ovoi'de-triangulaire, et il pöse encore
aujourd'hui 33 grammes, malgre la perte d'une partie de
substance qui en a ete" reliree autrefois pour l'usage m6dical.
Celui qui a servi aux exp6riences de M. "Wcehler pesait 40 gram¬
mes; enfmcelui conserve dans le Musee de Rennes devaitpeser
dans son enlier pres de200 grammes, si j'en juge par le morceau
assez considerable que m'en a montre M. Malaguti.

Ce bfizoard est d'un vert sale ä l'exterieur et a l'apparence
d'un morceau de cire polie. Al'inlerieur, il est forme" d'un tres-
grand nombre de couches concentriques tres-minces, alternati-
vernent d'un vert clair et d'un vert foncö, sans aucune texture
cristalline. II n'a pas meme lacassure grenue de la cire : il prä¬
sente plutöt la cassure nette et luisante de la rösine. II est tres-fra-
gile et felate en parcelles sous la scie. II est pourvu d'une saveur
amere et d'une odeur aromatique v6g6tale toute particuliere. II
p&se sp6cifiquement 1,432 ; il laisse sur un papier blanchi avec de
la ceruse une trace verte. II fond tres-facilement ä la chaleur, et
se laisse p6netrer par une aiguille chauffee ä la flamme de l'al-
cool et refroidie au pointde n'etre plus lumineuse; il brüle avec
l'eclnl d'une räsine; enfin'il est facilement soluble, möme ä
froid, dans l'alcool ä 95 centiemes, et se dissout encore plus faci¬
lement dans l'alcool chaud, et presque sans r6sidu. La liqueur
filtree est d'un vert brunätre et laisse d6poser, en refroidissant,
quelques flocons noiratres; mais eile ne cristallise pas, ä. moins
qu'elle ne soittrfes-concentr6e ou qu'on ne l'ait evaporee au tiers
ou au quart de son volume. Alors il se forme au fond une couche
cristaliisee, blanche et brillante A'acide lithofellique. Cet acide
cristallis6, qui avait ete obtenu anciennement par Fourcroy et
Vauquelin, se fond ä205 degrös; mais si on le chauffe un peu au-
dessus de son point de fusion, il se prend, en refroidissant, en une
masse claire et vitreuse, fusible ä 103 ou 110 degres. II se dissout
en grande quantite dans l'acide acetique concentre" et y cristallise
par l'evaporation spontanee. II se dissout aussi facilement dans
l'ammoniaque, et la liqueur övaporee sponlanöment laisse l'acide
exempt d'alcali, ce qui denote une bien faible acidite. II forme
avec la potasse un compose soluble dans l'eau, mais pr6cipitable
par un exces d'alcali, comme cela a lieu avec le savon et la bile
ordinaire; l'acide lithofellique est un acide ternaire dont la for-
mule paralt 6tre : C 40H_36 O 8 ou C i0 H 3SO 7 -f- HO.

D'apres Kaempfer, la production du bezoard par la chevre
aegagre ou pasen est subordonnee ä la pr6sence de quelques
plantes tres-resineuses et aromatiques que les chevres broutent
avec exces, et qui croissent principalement sur le mont Baarsi,
dans l'Aar et dans le Korasan, en Perse. Ce rapport entre les v6-
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getaux dominants d'une contr6e et certaines secrötions animales
m'a egalement frappö, et il y a longtemps que je suis persuade"
que les castoreums du Canada et de Sibe>ie, tout aussi bien que
les muscs de Chine, Tonquin et Kabardin, doivent leurs diffe-
rences d'odeur et de composition ä la nature diverse des v6g6taux
dont se nourrissent les castors et les porte-muscs.

Bt'zoard fau^e ou bfezoard eliagiqne. Je pense que ee bezoard
estcelui dont Ksempfer et beaucoup d'autres auteurs ont parle
sous le nom de pierre de porc, ou de porc-epic, ou de pierre de
Malacca. En 1808, le schah de Perse en envoya trois en präsent ä
Napoleon, ce qui montre que ces concr^tions, quoique trös-dif-
Krentes de Celles de l'aegagre, sont d'un tres-grand prixen Perse.
Berthollet, qui fut charg6 de les examiner, les confondit cepen-
dant avec les precödents, dont Fourcroy et Vauquelin les avaient
bien distingues.

Le bezoard fauve n'est pas aussi rare que je l'avais cru d'abord :
l'Ecole en possfede plusieurs, dont un ovoide-allonge, d'un faiwe
olair et de la grosseur d'une petite noix, enferme dans deuxcer-
cles d'argent, surmontes d'un anneau destine ä suspendre le
bözoard en forme d'amulette, ou ä le plonger dans l'eau pour en
composer une boisson douee des proprieles les plus merveilleu-
ses, ainsi que l'indique Kempfer (1). Un autre est cylindrique,
arrondi aux deux bouts, inegal et mamelonne ä sa surface, long
de 38 miUimetres, epais de 10, ä surface polie et d'un vert-noir
tres-fonc6. Quatre autres sont de la grosseur d'une aveline, de
couleur noirätre ou fauve verdätre, arrondis, raais de forme tres-
irreguliere, et mamelonnes ä leur surface. Avant brise" un de ces
calculs, je l'ai trouvö forme d'un globule excrömentitiel (2) occu-
pant la plus grande partie du bezoard, et recouvert d'un certain
nombre de couches mamelonnees, tres-compactes, d'un vert
brunatre et jaunälre fonc6. Plusieurs de ces couches röunies se
separent souvent facilement des aulres, et simulent, quant ä la
forme, celles de la malachite ou de l'arsenic natif testac6. Inde-
pendamment de leur forme testacee, ces couches presentent pre-
que toujours äla loupe une structure ünement rayonnöe. Enfin
l'Ecole de Pharmacie possede aujourd'hui un fort beau bözoard,
evidemmentsemblable aux precedents, qui aappartenuä Beaumö
et dont M. Menier lui a faitpresenten 1846. Ce bezoard est ovo'ide,
un peu reniforme, du poids de 29,9 grammes, ä surface polie et

(1) Kämpfer, p. 394.
(2) Ce globule excrementitiel, dont la forme irreguliere determine Celle du

calcul, est fauve rougeatre et forme d'un detritus Y<igetal flnement broye. II ne
ressemble nullement ä cclui des ruminants ni des pachydermes ; il a plus de
rapport avec celui dos rongeurs dont le porc-epic fait partie.
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brillante, d'un brun foncö, fauve et un peu verdätre k l'extörieur,
mais fauve rougeätre ä l'intörieur.

J'ai dans mon droguier trois b£zoards fauves ou ellagiques :
Tun d'eux a la forme d'un cöne arrondi aux deux bouts; il est
long de 57 millimetres, 6pais de 15 millimetres ä la base, et pese
15 grammes, II a une surface tres-unie, brillante et d'un fauve
verdätre et brunätre fonc6. Le second, qui m'a 6t6 donnö par
M. Pelletier, a 6t6 d6crit s6par£ment, sous le nom de bezoord noi-
rätre rayonne (1); mais il est de merne nature que les precedents.
II est cylindrique, arrondi aux deux bouts, et du poids de 4 gram¬
mes. Le dernier m'a 616 donne" par M. 0. Henry; il est ellipti-
que, un peu ap/ati d'un cöte, trös-brillant ä sa surface et d'un
fauve un peu verdätre. On trouve au centre une cavite en forme
de croissant, propre et nette comme l'intörieur d'un noyau de
fruit. C'est pvobablement cet etat de vacuitö apparente, dont
Boece de Boot a möme fait une marque de qualite superieure, qui
a fait dire ä Fourcroy et Vauquelin que ces sortes de calculs
avaient presque toujours pour noyau une coque de fruit. Mais en
realite" celte cavile" est remplie par une mauere peu cohörente,
qui disparaitpar le mouvement de va-et-vient de la scie, ou est
empörtet par Je lavage.

II r6sulte de ce qui precede que le bezoard fauve peut affecter
toutes sortes de formes, mais qu'il ne parait guere pouvoir (16-
passer le volume d'une noix. II se distingue d'ailleursdu bözoard
lithofellique par les caracteres suivants:

II pese de 1,593 ä 1,661. II est dur, non fusible et ne se laisse
pas p^netrer par la pointe d'une aiguille rougie au feu ; il est in-
sipide, mais il exhale, quand on le scie ou quand on le puiven'se,
une odeur nausöeuse et debilitante qui m'a paru semblable ä
celle degagee du sang de porc par l'acide sulfurique. II est tres-
peu soluble dans l'alcool, mfime bouillant. J'ai montre du reste
que l'alcool separe le bözoard fauve en trois parties : 1° une ma¬
uere resineuse brune, qui se dissout presque completement par
le premier traitement alcoolique; 2° une mauere peu soluble
dans l'alcool bouillant, mais facile ä obtenir par plusieurs traite-
ments successifs, qui la laissent cristalliser par refroidissement.
Toute cette mauere, 6tant redissoute dans l'alcool bouillant et
cristallisee de nouveau, constitue Yacide bezoardique de MM. Mer¬
klein et Woehler, mais plus pur probablement que ces cbimistes
n'ont pu l'obtenir en faisant agir la potasse caustique sur la tota¬
lis du calcul; 3° le bözoard fauve epuis6 par l'alcool laisse un r6-
sidu assez considerable forme de mauere Jaune unie ä l'acide be-

(1) Pelletier, Revue scicntifique, t. XIV, p. 29.
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zoardique qu'elle soustrait ä l'action du liquide. On peut les
separer par l'ammoniaque qui forme avec la matiere jaune un
compose" jaune-brun tres-soluble dans l'alcali, et avec l'acide
bezoardiques un sei insoluble dans l'ammoniaque, dans l'eau et
dans l'alcool.

L'acide bezoardique cristallise se präsente sous forme de pyra-
mides quadrangulaires trös-aigues, ou de prismes ä quatre pans,
plus etroits ä une extrSmite" qu'ä l'autre et terminös par un ou
deuxbiseauxtres-allong^s. U est infusibleau feu et se döcompose
dans un tube ferme\ en donnant naissance ä des cristaux jaunes
d'une substance volatile anciennement obtenue parFourcroy et
Vauquelin et prösentee par eux comme le caractere distinctif du
bezoard fauve. Enfin MM. Merklein et Wcehler, en comparant
toutes les proprietes de l'acide bezoardique avec Celles de l'acide
ellagique de la noix de galle, regardent ces deux acides comme
identiques. Ce rdsultat me. parait d'autant plus probable que, de
meme que l'acide bezoardique, dansle bfezoard fauve, est accom-
pagne d'un acide jaune tres-alterable ä l'air dans ses dissolutions
alealines, de meme l'acide ellagique est accompagne, dans la noix
de galle, d'un acide jaune que j'ai fait connaüre sous Je nom d'a-
cide luteogallique, et qui jouit de la möme alteYabilile" (i). Cette
co'incidencenefaitd'ailleurs queJconfirmerlapropositiondeKcemp-
fer, que j'ai 6tendue a toutes les productions analogues, ä savoir
que les b6zoards, le castor^um, le musc, la civette, etc., tirent
principalement leurs principes buileux, rfesineux, salins et odo-
rants, des vögetaux qui servent ä la nourriture des animaux qui
les fournissent (2j.

Bezoard factice, ou pierre de Goa. Cette pierre, destinee äötre
Substitute aux vrais bözoards, est ainsi nommee du nom de laville
oü eile est fabriquöe. Onla compose avec des especes cordiales au
nombre desquelles est la vraie pierre bezoard (Ksempfer). Elle est
de forme ovale ou ronde, grise intörieurement, noirätre ä l'ext6-
rieur, luisante, souvent recouverte d'une feuille d'or. Aujour-
d'hui, ajoute Kaempfer, le reverend pere Nicolas Monitius en fa-
brique qui se distinguent par les N M gravöes ä la surface, le cöte'
oppose portanl le signe d'une chevre ou d'un autre animal.

L'Ecole de pharmacie possede une pierre de Goa qui porte ces
deux indications. J'ajoule que ces pierres sont form^es, pour la
plus grande paitie, d'une argile plastique qui leur donne la dou-

(1) Merkloin et Woehler, lievue scientifique, t. XIII, p. 61.
(V) Consultez, sur les especes et la nature des bezoards, les Annales du

Musium d'histoire naturelle, t. IV, p. 329; la Revue scientifique et industrielle,
t. XIV, p. 5; le Journ. de pharm., t. XXVII, p. 678, et le Journ. de pharm, et
chim., t. IX, p. 59, et t. X, p. 87.
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ceur de toucher qu'on y recherche ; qu'elles ont g6n6ralement
une cassure terreuse, sans apparence de couches concentriques.
Quelquefois cependant les fabricants sont parvenus ä leur donncr
cette structure; mais la pierre artificielle se reconnait toujours fi
la loupe, qui fait apercevoir un melange de difförentes substances
pulvörisöes et de petiles vacuoles d'air interposö.

Brzoards orientaux, de phosphate calcaire. Au nombre des
bßzoards qui existent dans la collection de l'Ecole de pharmacio,
il s'en trouve une espece bien caract6ris6e, malgre' ses difförencts
de forme et de volume. Ces b6zoards varient, en effel, depuis k
volume d'un pois jusqu'ä celui d'une petite noix; ils offrent le
plus souvent pour noyau quelques döbi'is grossiers d'aliment v6-
gätal, comme de la paille ou des fragments de tige; quelquefois
aussi de petiles pierres ou de petits excrdments semblables ä
ceux de chevre; quelquefois enfm le noyau ne pavait pas difförer
du reste du calcul. Quant ä la forme, eile est tves-variable. Beau-
coup sont arrondis et formds de couches concentriques autour
d'un noyau central; un certain nombre ont la forme conique
d'une noix d'arec; d'autres sont didymes ou sont formet de deux
calculs accolös, autour desquels se sont ensuite döposöes des cou¬
ches communes enveloppantes. Un de ces calculs a la forme d'un
agaric comesüble pourvu de son pödicule, d'autres sont lenticu-
laires. Enfm un dernier a la forme d'un teHraedre spherique dans
lequel on entend sonner un noyau mobile. Ges b6zoards sont g6-
ne>alement d'un blanc jaunätre ä l'exlörieur; mais ils sont sou-
vent recouverts, par places, d'un enduit noirälre. La substance
meme du calcul est blanche, assez peu dense, tantöt nette, tantöt
brillante et nacre'e. Dans ce dernier cas, Ja matiere offre une
structure cristalline et divergente, partant de difförents centres,
ce qui la fait ressembler ä de la mesotype.

Dans la collecüon de l'Ecole, ces bezoards portaient le tiom
de bezoards occidentaux de l'Antilope Rupicapra ou du chamois ;
mais je les avais dans ma collection particuliere sous le nom de
beozards orientaux, et je crois cette dösignation plus exacte, parce
que ces bezoards me paraissent e-tre ceux que Kaempfer attribue
ä l'antilope ahu, bezoards qu'il dit 6tre jaunes, roux ou de plu-
sieurs couleurs, inögaux, difformes ou form6s de un ou deux tu-
bercules arrondis.

Ces calculs, trait6s par l'acide azotique concentrö, se colorent
en rouge, et l'acide prend lui-meme la meme couleur. Par la
soude caustique, les calculs pulveris6s ne dögagent pas d'ammo-
niaque, et ne forment ni coloration ni dissolution apparentes.
Apres avoir ete calcinös, ils se dissolvent sans effervescence dans
l'acide azotique 6tendu; la liqueur pr6cipite par l'oxalate de po-

■I
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lasse, et on obtient ensuite, par l'addition de 1'ammoniaque, une
cristallisation peu abondante de phosphate ammoniaco-magne-
sien. Enfln ces calculs, pulveris6s et soumis ä l'ebullition dans
l'eau, forment un sohlte de surphosphate de chaux melange de
surphosphate de magnesie. Ils sont donc formes des phosphates
neutres de ces deux bases, decomposables par l'eau bouillante,
ainsi que je Tai recounu, en surphosphates solubles et en sous-
phosphates insolubles.

J'ai fait connatlre (1) la composition de plusieurs autres con-
cretions animales, donl j'indiquerai seulement Jes resultats. Le
n° IV, que j'avais dans ma collection, sous le noin de bezoardOc¬
cidental, consiste en un fragment de calcul qui devait etre ovo'ide
et d'un volume considerable. II etait compose de phosphate de
chaux melange de phosphate ammoniaco-magnesien. C'est en
analysant ce calcul, que j'ai recounu la propriete que possedent
les deux phosphates neutres de chaux et de magnesie et le phos¬
phate ammoniaco-magnesien, de se transiormer ä l'aide de l'e-
hullition dans l'eau en surphosphates de chaux et de magnesie
solubles et en sousphosphal.es insolubles; propriete qui avait
ecnappe ä Vauquelin et ä ßerzelius, et qui avait conduit Je pre-
mier h admettre l'existence peu probable de calculs de phosphate
acide de chaux.

J'ai fait eonnaitre egalement la composition d'un magnüique
calcul intestinal donne par M. Dubail ä l'Ecole de pharmacie, qui
m'a presente le resullat le plus inattendu : il 6tait compose d'oxa-
late de chaux presque pur. Ce bezoard est d'un blanc grisätre et
d'une forme ovoüle un peu aplatie; son plus grand diametre est
de 15 centimetres, et il pesait 1088 grammes. II etait forme d'un
tres-grand nombre de couches superposees, et offrait au centre
un espace de -4 centimetres sur 2,5, occupe par une masse de
Ubres vegetales. Ce calcul entier offrait une faible odeur d'ambre
gris, commune a beaucoup de calculs intestinaux de ruminants;
mais par la pulverisation l'odeur devenait semblable a. celle du
crottinde cheval. On suppose que ce calcul a pu provenir d'un
chameau. Voici quelle en etait la composition :

Oxalate de chaux.............................. IG,6(J
Huile resiueuse.. .. |
Chlorure alcalin ■■■ l ............................ 0,47
Sei calcaii-e soluble. 1
Phosphate de chaux............................. 0,20
Sulfate de chaux........... (quantite indetei'mmee)
Mucus animal.................... ........... 1,37
Eau ........................................... 1,46

10ü,00

(1) Guibourt, Memoire sur les bizoards {Revue scienlifique, t. XIV, 1843).
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Un autre calculde m6me nature, de Ia grosseur d'un ueuf de
cygne et du poids de 125 grammes, se trouvait daus ma collec-
tion. II est d'un gris jaunätre assez fonc6, d'une odeur d'ambre
gris et offre un noyau compose" de fibres vegötales entremöl6es,
Lasciure du calcul melangee de celle de la substance ligneuse
interne, a donnö 90,33 pour 100 d'oxalate de chaux. Le calcul
seul en contient par cons6queut davantage.

Un dernier calcul (celui n° III), que j'ai presente" comme etant
un calcul intestinal de cheval, avait probablement une origine
difKrente, les calculs intestinaux de chevaux 6tant presque ex-
clusivement formes de phosphate ammoniaco-magn&sien ( Las-
saignej. Ce calcul est compc-se" de :

Carbonate de chaux ........................... 43,55
Oxalate de chaux .............................. 34,30
Sulfate de chaux ................................. 2,85
Carbonate de magnesie ........................... 2,34
Extrait alcoolique forme de graisse, resine et chlorure

de sodium ................................ ... 1,34
Matiere extractive obtenue par l'eau .............. 1,17

— ligneuse, matiere colorante et mucus animal. 13,02
Eau ___........................................ 1,43

100,00

ORDRE DES CETACES.

« Les.cetaces (l)sont des mammiferes sans pieds de derriere; leur
Ironc se continue avec une queue epaisse que termine une nageoire
eartilagineuse horizontale, et leur töte se Joint au tronc par un
eou si court et si gros qu'on n'y apercoit aucun retrecissement.
Enfln leurs merabres anterieurs ont les premiers os raccourcis, et les
suivants aplatis et enveloppös dans une peau tendineuse qui les reduit
ä l'etat de nageoires. C'est presque en tout la forme des poissons,
excepte que ceux-ci ont la nageoire de la queue verticale. Les vrais
eelacesse tiennent constamment dans les eaux, mais: comme ils respi-
rent par des poumons, ils sont obliges de revenir souventä lasuriace
poury prendre de l'air. Leur sang chaud, leurs oreilles ouvertes ä l'ex-
terieur, quoique par des trous fort petits et sans conque externe; leur
estomac divise en quatre poches comme celui des ruminants, ou en
un plus grand nombre de cavites; leur generation vivipare, les ma-
melles au moyen desquelles les femelies allaitent leurs petits, et tous
les detailsdeleur anatomie, les distingueut d'ailleurs suftisamment des
poissons. »

Cet ordre se compose de deux familles qui se dislinguent par leur
regime, leurs dents et plusieurs autres particularitös d'organisation :

(1) Voir sur les Cetaces et sur leur distribution geogvaphique, Raoul Gue-
vin, Etudes zootogiques et palionto/ogiques sur la famit/e des Celacis (Thetes
de l'Ecole de pharmacie de Paris, 1874).
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ce sont les citacis herbivores, dont les narines s'ouvrent au dehors ä
l'extrßmitö du museau, et les cttaces Souffleurs, dont les narines sont
percees au sommet de la töte.

Les cetaces herbivores comprennent deux genres d'animaux,
!es manates et les dugongs, qui onl ete" longtemps confondus avec
les phoques, dont ils ont la forme, raoins les pieds de derriere, et
dont ils partagent la vie amphibie. Ils ont des dents machelieres
ä couronne plate, les membres anterieurs flexibles et propres a
ramper sur terre, ce qui leur permet de venir paitre sur le ri-
vage. Ils ont des moustaches sur le mufle et des poils epars sur
le reste du corps. Enfin ils portent deux mamelles sur la poitrine,
ce qui de loin, lorsqu'ils fönt sortir verticalement leur partie an-
terieure hors de l'eau, a pu les faire prendre pour des femmes ou
des hommes marins, et a pu donner lieu ä l'ancienne fable des
sirenes et des tritons.

Les yra-is cetaces ou cetaces Souffleurs ont tout ä fait la
forme des poissons et sont constituös pour vivre uniquement dans
l'eau; mais, pour faliciter J'arrivöe de l'air aux poumons, sans
qu'ils aient besoin de sortir Ja lete ou la bouche hors de l'eau,
Jeurs narines s'ouvrent au sommet de la löte. Mais elles leurser-
vent encore ä un autre usage; ces animaux engloutissant avec
leur proie de grands volumes d'eau, il leur fallait une voie pour
s'en debarrasser; cette eau passe donc ä travers les narines, au
moyen d'unedisposition particuliere duvoile du palais, et s'amasse
dans un sac place pres de l'oriflce extörieur de la cavilö du nez,
d'oü eile est chasse" avec vioJence par la compression de muscles
puissants. C'est ainsi qu'ils produisent ces jets d'eau qui les fönt
remarquer de loin des navigateurs. Ils n'ont aucun vestige de
poils, et tout leur corps est couvert d'une peau lisse sous la-
quelle est un lard 6pais et abondant en huile, principal objet
pour lequel on leur fait une chasse meurtriere. Leurs mamelles
sont pres de l'anus et ils ne peuvent rien saisir avec leurs na-
geoires antörieures. Leur eslomac a cinq et quelquefois jusqu'ä
septpocbes distinctes; ceux qui ont des dents les ont toutes co-
niques et semblables entre elles; ils ne mächent pas leur nour-
riture, mais l'avalent rapidement. Plusieurs ont sur le dos une
nageoire verticale, de substance tendineuse, et non soutenue par
des os. Leurs yeux petits et aplatis en avant ont une scl6rotique
öpaisse et solide; leur langue n'a que des tögumenls lisses et
mous. Les principaux genres compris dans cette famille sont
les dauphins, les manouins, les narvals, les cachalots et les ba-
lemes.

Les dauphins {Belphinus) ont des dents aux deux mächoires,
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toutes simples et presque toujours coniques; ils ont une nageoire
dorsale, le front bomb6, et leur museau forme en avant une
espece de bec plus mince que le reste. Ils sont tres-carnassiers et
manquent de coecum.

Les mai'Bouiiin ( Phocxna Rondeltii, Will.) ne different des
dauphins que parce que leur museau est court et uniform6ment
bombe. Le marsouin ordinaire (Delphinus Phocceno, L.) est 1c
plus pelit des c6taces et n'a pas plus de l m ,3 ä. l m ,6 de longueur;
mais une autre espece, nommöe epaulard, acquiert souvent 1 ä
8 metres et est l'ennemi le plus cruel de la baieine. 11 se r6unit en
troupe pour la liarceler jusqu'ä ce qu'elle ouvre la gueule, et
aJors il lui de>ore la langue.

Les narvals (Monodon) n'ont pas de dents proprement dites,
mais seulement une longue d6fense droite et pointue implantee
dans l'os intermaxillaire et dirigee dans le sens de Taxe du Corps.
L'animal a bien le germe de deux defenses, mais d'ordinaire celle
du cöte gauche est la seule qui se developpe et sorte de son al-
veole. On ne connalt bien qu'une seule espece de narval dont la
defense est longue de 2 metres 1/2 ä 3 metres et plus. Elle est
formte d'un belivoire blanc, mais ne peut etre utilisee pour les
ouvrages du lour, 6tant creuse ä l'inle'rieur et composee de gros¬
ses fibres dislincles, tordues en spirale ä la maniere d'une corde.
Le corps du narval est assez gros, ovoide-allonge, marbre de brun
et de blanc, et n'a guere que le double ou le triple de la longueur
de la defense.

Les cachaiots (Physeter) sont d'6normes cetaces dont la löte
tres-volumineuse 6gale presque le tiers de leur longueur totale;
mais ni le cräne ni le cerveau ne participent ä cette dispropor-
tion, due tout entiere ä un enorme developpement des os de la
face. Leur mächoire superieure est large, elevee, privöe de dents,
leur mächoire inferieure est beaucoup plus petite, etroite, allon-
gee et est armee de cbaque cöt6 de grosses dents coniques qui
se logent, lorsque la bouche se ferme, dans des cavites corres-
pondantes de la mächoire superieure. L'event est unique et non
double comme celui de la plupart des autres cotaces Souffleurs,
et place vers l'extrömite" superieure du museau, dont la face an-
terieure est large et comme tronquöe. La partie supörieure de
leur Enorme tete ne consiste presque qu'en grandes cavitös s6pa-
röes par des cartilages, et remplies d'une buile qui se flge en re-
froidissant et dont la partie solide a 6t6 nommee blanc de baieine
ou spermaceti, mais porte aujourd'hui le nom plus convenable de
cetine. Cette substance fait le principal proüt de la peche des ca-
chalots, leur corps n'ötant pas garni de beaucoup de lard. Les
cavites qui larenferment sont tres-diftörentes du v6ritable cräne,
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qui est assez petit, place sous la partie poste>ieure, et qui con-
tient le cerveau comme ä l'ordinaire.

La plupart des naturalistes ont admis plusieurs especes de ca-
chalots, et quelques-uns d'entre eux les ont meme partagös en
trois genres, sous les noms de cachalots proprement dits, de phy-
sales et de physeteres. II est possible, en effet, que plusieurs es¬
peces existent, il est möme probable qu'il n'y en a pas qu'une
seule (Physeter rnacrocephalus); mais jusqu'ä present elles ne sont
rien moins que prouvöes, ainsi que le montre le passage suivaut
que j'emprunte a G. Cuvier (1).

« Ne sera-ce pas maintenant une grande tömerite, ä moi, apres avoir
expose les idees de tant de savants hommes, de prötendre qu'il n'y a
encore aujourd'hui qu'une seule espece de cachalot qui puisse ötre
consideree comme vraiment connue, je veux dire le cachalot vul-
gaire, l'animal du spcrma-ceti ?

« Et cependant, lorsqu'on a fait justice des mauvaises combinaisons
de synonymes et des doubles emplois, lorsqu'on a eliming le beliga et
le grampus ou le globiceps, confondus mal ä propos dans ce genre. que
reste-t-il, sinon des c6tac6s de fres-grande iaille, ä töte önorme, en
grande partie remplie de sperma-ceti, ä dents coniques pius ou moins
arquöes, plusou moins ömoussees, au nombre de quarante ä cinquante
enviroo, mais le plus souvent tres-mal comptees, dout le dos est muni
d'une proeminence peu saillante, que les uns ont appelöe nageoire,
les autres, aröte longitudinale, et les autres,bosse ou tußercule,et que
quelques autres, comme Clusius (2), n'ont pas vue du tout, parce
qu'ils n'ont observö qu'un animal echouö sur le dos, et que l'on ne
retourne pas facilemeiil un cadavre de 60 ou 70 pieds de long sur
20 pieds d'epaisseur ? A peine est-il sur le rivage, que la populace ac-
court etle depece; heureux si le naturaliste en trouve encore quel¬
ques os intacts...

« Quant ä son exterieur, il parait, d'apres ce qu'il y a de plus authen-
lique dans les rapports que l'on en a, que c'est un des plus grands cö-
taces, qu'il atteint 70 ä 80 pieds de longueur, que sa töte est tres-
grande, tres-grosse, et que l'on n'a pas beaucoup exagöre" sa longueur
en disant qu'elle fait le tiers du total; que sonmuseau est tres-obtus et
comme tronquö; que son ötroite mächoire inferieure est regue entre
les levres superieures comme dans un sillon: que ses dents enlrenf,
quand sa gueule est fermee, dans des trous des bords du palais (quel¬
ques-uns pensent m6me qu'il y a dans ou entre ces trous d'autres pe-
tites dents qui ne restent pas dans le squelelte); que son e>ent est sur
l'extremitö de son museau ; que ses pectorales sont petites etobtuses;
qu'il a une dorsale tres-peu saillante vers l'arriere du dos, quelquefois
reduile äune protuberance, ou ä deux ou trois; que sa caudale, fort

(1) Georges Cuvier, Ossemenisfossiles, t. VIII, 2 Cpartie, p. 20S-213.
(2) Clusius a, )e premier, donne une flgure assez exacte et une bonne descrip-

tion du cachalot, dans le VI« livre de ses Exotkarum, p. 131.
Guibourt, Drogues, 7" ^dit- T. IV. — 8
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large, est echancrec au milieu et poinlue de chaque cötß; que sea
yeux sont non-seulement fort petits, mais inegaux, et meine qu'ü ne
voit pas de l'ceil gauche: que sa couleur est en dessus d'un gris plus
ou moins noirätre et quelquefois verdätre, et en dessous blanchätre
ainsi qu'autour des yeux; que l'immense coneavite du dessus de son
eräne, recouverte par une voüte simplement cartilagineuse ou lendi-
neuse, est drvisec interiourement en eoncamerations egalement ten-
dineuses communiquant les unes avec les autres, et en cellules rem-
plies d'une huile qni est fluide tant que l'animal est chaud, etqui, en
se refroidissant, prend !a forme concrete sous laquello on l'emploie.
C'est cette huile ä laquello on donne le nom assez ridicule de sperma-
ceti, et que plus ridiculament encore on a regardee pendant longtemps
comme Ja cervelle de l'animal; mais la vcritable cervelle n'oecupe
dans l'interieur du eräne qu'un fort petit espace. Cette substanee du
sperma-ceti est renanduc aussi lc long du dos et dans plusieurs parties
du corps d'une maniere qui n'est pas encore clairement expliquöe,
C'est dans les intestins de la memo espece que Von Irouve l'ambre
gris ; mais onn'apoint encore bienfait connaltre dans quelle partie du
corps il se forme, ni quelles sont les causes accidentelles de sa for-
mation.

« Ce cachalot vit en grandes troupes, et, ä moins qu'ü n'y ait entre
ceux des divers parages des diffarences qni n'ont poinf ete iudiquees,
on doit croire qu'il se Irouve dans toutes les mers. Aujourd'lmi c'est
dans les mers meridionales et des deux cötes de l'Amerique que Von
en prend le plus.

« Existe-t-if, en oulre, des cachalots ä dorsale ? en existe-t-il dont
l'eventsoit perce pres du front surle milieu de la töte ? en existe-t-il
oü les branches de la mächoire inferieure ne soient pas reunies surla
plus grande partie de leur longueur en une Symphyse cylindrique V
Voilä ce qui roste ä chercher, ce qui reste ä prouver autrement que
par des flgures trace"es par des matelots. Co n'est qu'apres que des
hommes eclaires auront observe ces etres avec soin, et en auront
depose les parties osseuses dans des collections oü elles puissent ötre
veriüees par des naturalistes, qu'il sera possible a la criüque de les ad-
mettre dans le eatalogue des animaux. »

Les baieines (Dakenä) sont plus exaetement connucs. Elles
egalent les cachalols pour la taille et pour la grandeur propor-
tionnelle de la töte, mais elles n'ont aueunes denls. Leur mä¬
choire supärieure, ea forme de carene, ou de toit renverse, a ses
deux cötes garnis de lames transverses minces et serrees, appelees
fanons, formees d'une espece de corne flbreuse, efülees a leurs
bords, et servant k retenir les petits animaux dont ces enormes
cetaces se nourrissent. Leur mächoire inKrieure, soutenue par
deux branches osseuses arcm6es en dehors et vers le haut, sans
aueune armure, löge une langue charnue fort epaisse, et enve-
loppe, quand la bouche se ferme, toule la partie interne de la

Hl
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mächoire supörieure et les lames cornees dont eile est revetue.
Ces organes ne permetlent pas aux baleines de se nourrir
d'animaux aussi grands que leur laille pourrait le faire croire.
Elles vivent de harengs, de maquereaux, de sardines, et princi-
palement de crustaces, de mollusques et de zoophytes d'une
extreme petilesse, mais dont les legions innombrables, une fois
entröes avec l'eau, dansleur Enorme gueule, s'ytrouvent retenues
par les barbes de leurs fanons. Elles ont un coecum tres-court.

Les baleines ont 6t6 divisöes en trois soas-genres: le premier
comprend la baieine franche (Bakena Mysticelus, L.), qui manque
de nageoire surle dos et n'a pas la gorge plissee. Elle peut avoir
22 metres de longueur et surpasse toutes les autres baleines par
la grosseur de son corps, dont le poids equivaut presque ä celui
de 300 bo3ufs gras. Son lard forme sous la peau une couche
epaisse de plusieurs pieds, dont on retire environ 120 tonneaux
d'huile, et qui est la cause de la chasse active qu'on lui fall tous
les ans. Autrefois la baleine franche se montrait dans nos mers
et 6tait assez commune dans le golfe de Gascogne; mais eile s'est
retiree peu ä peu jusqti'au fond du Nord, oü le nombreen dimi-
nue cliaque jour. Outre son huile, eile fournit encore au com¬
merce jäes fanons noirätres et flexibles, longs de 2 m ,G0 ä o m,23,
qui sont connus sous le nom vulgaire de baleines; chaque indi-
vidu en a huit ou neuf cents de chaque cot6 du palais. On dit
que ce monstrueux cetace ne se nourrit que de tres-petits mol¬
lusques qui fourmillent dans les mers qu'il habile. Ses cxcrements
sont d'un jaune safranö ou rougeälre qui teint assez bien la
toile.

Les balenopteres se rapproclient de la baleine franche par
leur gorge depourvue de plis, mais en different par une nageoire
dorsale. On n'en connait qu'une espece nommee gibbar par les
Basques {BakenaPhysalus, L.), et encore n'est-il pas cerlain que
ce gibbar ne soit pas une jubarte mal observee. Le gibbar est
aussi long, mais bien plus gröle que la baleine franche; il est
tres-commun dans les memes parages, mais les pecheurs l'evi-
tent parce qu'il donne peu de lard et qu'il est difficile ä prendre
et dangereux pour les embarcations, ;t cause de la violence de ses
mouvements quand il est attaque.

Lesrorquals ont une nageoire dorsale et la peau du dessous de
la gorge et de la poitrine plissee longitudinalement, et suscepti-
ble, en consequence, d'nne grande dilatation. On en connait
plusieurs espcces dont une, nommee jubarte des Basques (1),
(Rorquahis rostratus) surpasse par sa longueur la baleine franche,

(1) Par corruption sans doute du mot gibbar.
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mais präsente, pour la pöche, les memes inconv6nients que le
gibbar. Le rorqual de la Mediterranee n'en differe que par quel¬
ques caracteres peu iraportants.

l»os huiles de Cetaces.

Ces huiles sont produites prineipalemeat par la baieine, le
caehalot, les dauphins et les marsouins. Mais elles sont souvent
medangöes d'huiles de phoques, de morses et mtoe d'huiles de
poissons, ce qui rend l'exposition de leurs caracteres distinctifs
difficile ä faire.

L'bulle du marsouin ä tete ronde (Globicephalus melas, Lesson;
Delphinus globiceps, Cuv.) a 6te" examine'e par M. Ghevreul, dans
le cours de ses savantes recherches sur les corps gras. Cette huile
est d'un jaune citrin, d'une odeur forte et d'une pesanteur speci-
fique de 0,9178 ä la temperature de 20 degres. Elle est tres-soluble
dans l'alcool, puisque 100 parties d'alcool ä 0,812 de densite en
dissolvent 100 a la tempe>ature de 70 degres, et que 100 parties
d'alcool anhydre en prennent 123 parties ä la tempörature de
20 degr6s.

Gelte huile, exposee pendant longtemps ä des tempäratures
döcroissantes de 10 ä 3 degres, laisse deposer des cristaüx de
ee'tine. L'huile priv6e de cötine est plus fonc6e en couleur, d'une
odeur plus forte, et eile est encore plus soluble dans l'alcool; eile
se convertit pai' la saponiflcation en glycerine et en arides oleique,
margarique et phocenique. Ce dernier, dont la composition est
C 19H 70 3HO, est un acide volatil analogue ä l'acide butyrique. II
se produit en outre deux huiles non acides et plus fusibles que
l'ethal, ce qui semble indiquer dans l'huile de marsouin la prö-
sence de corps gras difförents de V oleine, de la margarine, de la
phocenine et de la eetine, qui la composent priacipalement.

Duile de baieine. Aussitöt qu'une baieine est morte d'epuise-
ment, par suite de la perte de sang causöe par la profonde bles-
sure que lui a faitele harpon dont eile a 6te" frappöe, les pöcheurs
la fixent comme une ceinture autour de leur navire ; puis, armös
d'önormes couteaux et d'un instrument qui ressemble k une
grande beche, ils descendent surson corps, enleventpar tranches
le lard qui le recouvre, et le döposent dans des barils pour etre
fondu ä leur plus prochaine reläche. L'huile qui en rösulte est
plus ou moins brune, d'une odeur de poisson rance, 6paisse et
congelable ä la tempörature de ze'ro. Elle contient une plus grande
quantite de cötine que l'huile de marsouin, beaueoup moins de
phoc6nine, de l'oleine, de la margarine et d'autres corps bien
moins d6termin6s.
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Huile ilecachalot et blaue de baieine. Ainsi que nous I'avons
vu, l'huile de cachalot, peu abondante dans le tissu graisseux
sous-cutanö, est principalement contenue dans de vastes cham-
bres qui oecupent la partie supörieure et ant6rieure de leur
e~norme töte. Gete huile, qui est a l'6tat liquide, dans l'aniraal
vivant, se fige en refroidissant et se presente sous la forme de
lames cristallines,tenuesen Suspension dans une huile d'unjaune
ambro. On lui donne en cet elat le nom de blanc de baieine brut.
En sGparant par la filtration les deux parties dont eile se compose,
on obtient une partie liquide qui est conside're'e comme huile de
baieine, et une partie grenue, d'une couleur brune, d'une odeur
forte et de la consistance d'un miel 6pais, qui est connue sous le
nom de blanc de baieine filtre, et qui contient encore 60 pour
100 d'huile liquide. Cette matiere, soumiseä une forte pression,
forme le blanc de baieine presse, qui est de couleur beaueoup
moins foncöe, sec, sonore et de strueture cristalline. Pour obte-
nir le blanc de baieine purifie, on traite celui qui a 6t6 exprimö par
une faible Solution depotasse, on le lave et onle fond dans l'eau
bouillante. On le coule enfin sous la forme de pains carr^s, du
poids de 15 ä 16 kilogrammes, qui sont d'un blanc äclatant,
translucides, presque inodores, formös de cristaux brillants,
naerös, onetueux au toucher, un peu flexibles entre les doigts,
se divisant, par une pression plus forte, en lames minces, trans¬
parentes et nacrees. A. cet etat, le blanc de baieine fond ä 44 de-
gr6s et n'est pas encore un produit simple. L'alcool froid, ä
0,821 de densitö, en extrait une huile incolore, qui se saponifie
en donnant les mSmes produits comme deux 6tats differents du
meine corps. La matiere cristalline, ou la ce'tine pure, fond alors
ä 49 degres; ä la tempörature de 360 degr6s, eile entre en 6bul-
lition et peut etre distillöe sans altöration; ä une temp6rature plus
61evee, eile se däcompose en partie en produisant de l'acide mar-
garique et de l'acide oleique. Elle brüle avec une belle flamme
blanche, comme la cire; 100 parties d'alcool anhydre bouillant
en dissolvent 13,8; mais l'alcool ä 0,834 n'en dissout que 3, dont
la plus grande partie se pröeipite par le refroidissement. Elle se
dissout dans les huiles fixes et volatiles.

La c6tine se saponifie beaueoup plus difficilementque les autres
corps gras, et laisse presque la moiti6 de son poids d'un corps
neutre auquel M. Chevreul a donne" le nom cVethal(i), et qui parait

(1) M. Chevreul, qui a parfaitement determine la composition de l'etlial
hydrate (C^H^'G 2), lui a donne ce nom, ä cause des rapports de composition
et de proprietös qui unissent ce corps ä l'ether et Ji l'alcool. L'etlial, traite par
1'acidc phosphorique anhydre, so reduit en effet a l'etat d'un carbure d'hydro-
geno liquide, nomine eiterte, isomere du gaz oleifiant (G 4H l ), mais dont la compo-
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joucr, par rapport ä la c6tine, le röle de la glycerine pour les
corps gras ordinaires. Seulement M. Ghevreul avait pensö que
I'autre produit de la saponiflcalion de la cetine etait un melange
d'acides oleique et margarique, tandis que M. Laurence Smith
a montre que ce produit est un acide parliculier que M. Dumas
avait deja obtenu en faisant reagir la potasse causüque solide sur
l'ethal, et qu'il avait noramc acide ethalique. Ccl acide est egale-
ment le mcme que V acide palmitique rßsultant de la saponitication
cie l'buile de palme ; le nom iVacide cetique est celui qui lui con-
viendrait le mieux.

D'apres M. Lrurence Smith, la composilion de la cetine
= C 6*H 8i O*, et, de mßme que pourles corps gras ordinaires, cette
composition correspond ä celle de Pacide ce"tique et de l'ethal
anhydres, de sorte qu'il faut y ajouter 2 äquivalente d'eau, pour
en retirer ces deux corps cristallises et hydrates.

C<»H«K)* = C32H 310 3 + C 3!f 30
cetine = acide cetique anh. -f- ethal anhydre.

CW^O 4 + tpO 2 = C3äH320 4 4- cmjpk)»
cetine -[■ 2 cau= ac. cetique hydr. + ethal hydrate.

On doit choisir Je blanc de baieine le plus rdeent possible, car
il se rancit tres-facilement, ce qu'il doit sans doute ä la graisse
liquide qu'il retient toujours. On l'emploie en pommade cosmö-
tique, uni ä l'huile d'amandes douces, mais son plus grand usage
est pour la fabrication des bougies.

Fourcroy avait cru que le blanc de baieine, le gras des cada-
vres et la matiere grasse des calculs biliaires, etaient un seul et
meine corps gras, etavaitpropose' deleurdonner ögalement lenom
d'apocire. M. Chevreul a prouv6 que ces trois substances etaient
essentiellement differentes, et a propose, pourle blanc de baieine
pur, le nom plus convenable de cetine, tire de xt|to? ou de cetus.

De 1 Aiulire gris.

L'ambre gris est une matiere solide, plus legere que l'eau, se
ramollissant et se fondanl comme de la cire ä l'aide de la cha-
leur; d'une couleur grise jaunätre ou noirätre; qui disparait
souvent sous une efflorescence blanche formee ä sa surface; il a

Bition, pour 4 volumes de vapeur, = CS2EJ32. Ai 0rs l'ethal hydrate (C»*H»,ffO»)
est un bihydrate de c<5tfene, de mcme que l'alcool (CWC] est un bihydrate
de carbure hydrique. Pareillement l'ethal anhydre (HPü ou C 32H;52,HO , tei
qu'on le suppose exister dans la cetine, est le representant de F etiler hydra-
tique (OH»o ou C4H 4,HO).

L'ethal est solide, cristallisable, insipide, inodore, fusible ä 48 degres, so-
luble dans l'alcool et l'ether volatit et pouvant ötre distille sans alteraüon.
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une odeur assez douce, suave, susceptible d'une grande expan-
sion ; il estpresque insipide.

L'ambre gris est en masses irregulieres, tantöt forme de petils
grains blancs jaunätres arrondis, disperses dans une päte grise
uniforme; le plus souvenl composö de couches concenlriques
superpos6es, eommeunealeul ou unbezoardanimal. Sesmorceaux
peseut ordinairement moins de 500 grammes; mais on en cite
des masses de o et de JO kilogramm.es, et quelques-unes meme
de 30 ä 100 kilogrammes. On le trouve flottanl sur la mer, aux
environs du Japon, des iles Moluques, de J'Jnde, de Madagascar,
du Bresil, des Antilles et des iles Lucayes, ou bien on le retire
des intestinsde plusieurs grands cetaces.

On a forme bien des hypotheses sur l'origine de l'ambre gris;
on l'a successivemenl regarde comme un bitume, comme des
cxcr6menls d'oiseaux, des rayons de cire, des resines v6getales
provenant desterres \oisines, et ensuite bituminisees parl'aclion
simultanee de Veau sal6e, del'air et du soleil. Plus recemment,
Virey a emis l'opinion que l'ambre gris 6lait une espece A'adipo-
cire ou de gras des cadavres, resultant de la decomposition spon¬
tane^ des poulpes odorantes qui abondent dans Ja M6diterran6e
et entre les tropiques; il est inutile que je reproduise ici'les rai-
sons que j'ai opposeesä cette hypothese, que rien ne justifie.

On fait genöralement honneur k Scliwediawer ou Swediaur,
de l'opinion admise aujourd'bui que l'ambre gris estproduit par
un cetace. Pour etre juste, il faut que je rapporte ce qu'a ecrit
L'Ecluse ou Clusius sur l'origine de cette substance, bien avant
Schwediawer, et avant bien des opinions erronees emises sur le
meme sujet, Voici ce que dit L'Ecluse (1):

« Quant ä ce que peut ötre l'ambre gris, je dirai ce que m'a rap¬
porte, en 1593, un liomme d'une bonne foi eprouvee, Servat-Marel,
bourguignem, qui avait parcouru un grand nombre de pays pour faire
le commerce de l'ambre, du musc et des pierres preeicuses. Lui avant
dit que je ne connaissais de l'ambre que ce qu'en a\aient decrit Gar-
cias ab Horto et Nicolas Monard, il me repondit : Je les ai lus Tun et
l'autre, mais que rapportenl-ils autre cliose que des teinoignages dou-
teux d'auteurs qui s'egarenl? Croycz-moi, l'ambre n'est autre cliose
qu'un residu d'aliment amasse pendant longtemps dans l'estomac (ou
l'intestin) dela -vraie baieine. Je dis vraie, parce que la plupart don-
nent ä d'autres cedaces, tels que l'orque, physeter et autres pourvus
de dents, le nom de baieine, tandis que la baieine lögitimc n'a pas de
dents, devore les poissons entiers, et aimesurtouta se nourrir de mol-
lusques, tels que poulpes, seiches et autres. Celle nourriture etant
mal digeree, il en resultc beaueoup de matiere epaisse, qui se coagule

(1) L'Ecluse, Exoliques,x>. 148, 140.
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et se trouve rejetäe chaque annöe, ou ä des intervalles plus courts,
lorsque l'estomac en est trop surchargö. Cette matiere, ainsi gardöe
pendant longtemps dans l'estomac, rejetöe ensuife et nageant sur la
mer, est l'ambre gris, dans lequel on trouve quelquefois les becs des
poulpes dövores (Swiödiaur et Romöde l'Isle se sont dispute, deux
Cents ans apres, la dexouverte de ce fait). Lorsque la baieine est prise,
ßtant röcemmcnt döbarrassöe de cette matiere, on n'j trouve pas
d'ambre gris; quand on la prend quelque temps apres, on y trouve un
peu d'ambre, mais d'une qualitö inferieure; mais la matiere croit peu
ä peu, acquiert de la qualitö en vieillissant, et si l'on prend la baieine
avant qu'elle l'ait rendue, c'est alors qu'on y trouve la plus grande
quantitö et la meilleure qualite d'ambre. On en chercherait en vain
dans les aufres cötaces que j'ai nommes. II n'y a donc rien d'elonnant
si ceux qui les ont ouverts, les prenant pour des baleines, n'y onf pas
trouvß d'ambre gris. »

Ktempfer (1), apres avoir venge, suivant son expression, l'ambre
gris des ridicules hypotheses du Journal des Sauanis, nous apprend
qu'on trouve tres-souvent de l'ambre gris dans les inteslins
d'un cetacß nomm6 mokos, long de 3 ä 4 brasses, que l'on prend
aux environs du Japon. L'ambre est commun au Japon, tant
celui trouve dans lesentraiiles des baleines que celui qu'elles ont
rejetö ä Ja mer, avec leurs excröments, pendant Ieur vie; d'oü
les Japonais appellent l'ambre kusurano fuu, c'est-ä-dire excre-
ment de baieine.

Suivant Swediaur, cependant (2), l'ambre gris est l'excr6ment
du cachalot, physeter macrocephalus, L., endurci contre nature,
et melö avec quelques parlies de sa nourriture qui n'ont pu etre
dige>6es. Les raisons qu'il donnepour altribuer l'ambre äcecö-
tace\ etnon aux autres, sont 1° que les pecheurs ame~ricains sont
tellement convaincus de ce fait, que, lorsqu'on leur parle d'un
parage oü l'on trouve l'ambre gris, ils en concluent de suile
qu'il doit etre frequentö par le cachalot, qui est egalement Vani-
mal dont on retire le blanc de baieine; 2° les gens qui sont em-
ploy6s ä la pöche de la baieine ne prennent que le cachalot ma-
crocephale, et l'examinent d'abord pour s'assurer s'il contient
de l'ambre gris, ä moins que l'animal n'ait vomi et rendu ses
excröments apres avoir 6t6 harponnö ; car alors il est inutile de
rechercher l'ambre dans ses intestins; 3° les seches fönt la nour¬
riture principale du cachalot, etles becs de seches noirs et cornes,
que l'on trouve dans l'ambre gris, sont encore une preuve qu'il
provient de ce ceHace.

Cette opinion de Swediaur est tellement accröditee depuis

(1) Ksempfer, Arnoznitatum exoticarum, p. 635.
(2) Swediaur, Journal de physique, t. XXV, p. 278. 1784.



CETACES. — DE L'AMBRE GRIS. 121

longtemps que j'ai peine ä croire qu'elle ne soit pas fondöe (1);
cependant deux des Irois raisons sur lesquelles il l'appuie sont
tout ä fait inexactes; car il est faux que les gens qui vont ä la
peche de Ja baieine ne prennent que des cachalots, et il est faux
6galemenl que ce cötace" se nourrisse principalement de mollus-
ques, puisqu'il a des dents dures et aiguös, et qu'il poursuit avec
acharnement les phoques, les baleinopleres, les dauphins et les
requins (2).

La baieine franche, au contraire, comme l'a tres-bien remar-
qu6 Servat-Marel (que Swödiaur a eu le tort de ne pas citer),
n'ayant pas de dents, est oblig<5e de se nourrir principalement de
mollusques, et cette Observation, qui montre que l'homme qui
l'a faite n'6tait pas un simple marchand d'ambre gris, m6rite
que l'on examine de nouveau si son opinion ne serait pas fondöe,
etsi la baieine franche, plutöt que le cachalot ou, tout au moins,
tout aussibien que lui, ne produirait pas l'ambre gris.

üifferents chimisles ont concouru a nous faire connaitre la na-
ture de l'ambre gris, entre autres Geoffroy, Bucholz, et MM. Pel¬
letier et Caventou.

Geoffroy nous apprend (3) que l'esprit-de-vin ne dissout pas
entierement l'ambre gris: qu'il reste unpeu d'une matiere noire
sur laquelle il n'agit pas; que sa dissolution forme, apres quelque
temps, un södiment blanc tres-abondant, qui, dess6ch6, devient
foli6 et brillant, et qui n'est pas differenl du blanc de baieine.

Suivant Bucholz (4), l'ambre gris, ä part la petite quanüte de
matiere noire insoluble dans l'alcool, estune subslance sui gene-
ris, qui tient le milieu entre la cire et la re'sine, et qu'il a nomme"e
principe ambre. I! a reconnu son insolubilite" presqne complete
dans les alcalis, et adonne" cette propri6le" comme un caractere
distinctif de l'ambre gris.

Pelletier et M. Caventou sont partis de l'opinion de Geoffroy,
que le principe cristallisable de l'ambre gris etait du blanc de
baieine ; ils en ont demontr6 la faussetö, et ont prouve" que ce
principe, qu'ils ont nomm6 ambreine, 6tait difförent des autres
connus jusque-lä, et que celui dont il se rapprochait le plus 6tait
la Cholesterine, ou principe cristallisable des calculs biliaires
humains.

Les auteurs du Memoire, s'appuyant sur ce rapprochement,

(1) Un cachalot trumpo male, ecliouö, en 1741, pres de Bayonne, fournit dix
tonneaux d'adipocire, et on trouva dans ses intestins une masse d'ambre gris
du poids de 12 livres. Ce fait prouve au moins que le cachalot peut produiro
de l'ambre gris.

(2) Sonnini, Histoire des ce'taces, p. 301.
(3) Geoffroy, Matiere midie, t I, p. 287.
(4) Bucholz, Ann. de chim., t. LXXI11, p. !I5. .
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discutent ensuile la question de l'origine de l'ambre gris. Ils ad-
mettent, avec Swediaur (1), que celte mauere se forme dans les
intestins du cachalot; mais ils combatlenl son opinion qu'elle est
un excr6ment endurci, et la regardent plulöt comme une sorte de
bözoard ou de calcul biliaire(2).

En rösumant les opinions les plus probables emiscs sur l'ori¬
gine de l'ambre gris, on voit que Servat-Marel l'attribuait ä la
baieine franche, et Swediaur, au cachalot; que celui-cile consi-
dere comme un excrßment endurci, et MM. Pelletier et Caven-
tou, comme un calcul biliaire. Je puis eclaircir celte derniere
question et montrer que l'ambre gris participe ä la fois de la
nature de l'un et de I'autre.

En 1832, j'ai vu chez M. Ghardin-Hadancourt, parfumeur.de
l'ambre gris rccent, qui elait forme' d'excröment de celace re-
couvert de couches concenlriques adipocireuses. L'excröment
avait la forme du crottin de eheval, elait mou et jaunc, et avait
l'odeur de la mauere fecaie humaine. II elait tanlöt isole, et
d'autres fois reuni au nombre de 3 ou i, au milieu des couches
concenlriques. Des masses plus considerables 6taient formees de
masses partielles ayantchacune leur noyau de 1, 2, 3 ou4 excre-
menls globuleux, puis reunies et enveloppöes ensemble dans de
nouvelles couches adipocireuses. C'est alors que l'ambre gris doit
nuire aux fonctions des intestins et ä !a sante des individus qui
le portent, Alors aussi on conQoil comment sa masse s'accroit
promptement jusqu'ä un poids considerable. La masse d'ambre
du poids de 182 livres, qui appartenait äla compagniehollandaise
des Indes Orientales, et qui se trouve figuröe par Vander (3), est
formee, comme je viens de l'indiquer, de masses partielles rap-
prochees et enveloppees dans un certain nombre de coucbes
superlicielles generales.

Le31 octobre 1832, j'ai soumis a la dessiccation lente, dans
une boite de carton, un fragment d'ambre gris mou et recent,
pesant 34 sr , 69. II s'est desseche ou plulöt durci, sans perdre
de son poids, et, le 31 janvier 1836, il avait encorc exactement
le meme poids; cependant il elait tout ä fait dur, d'une forte
odeur d'ambre, et n'oll'rait plus d'indice de son odeur primitive
qu'au centre du noyau excrementitiel (&). Ge noyau est d'une

(1) Swediaur, Journ. de pharm., t. VI, p. 49. •
(2) Journ. de pharm., t. VI, p. 49.
(8) Vander, Thesaurus cochlearum. Lugd. Bat., 1711, tab. LIII et UV.
i'i) Le 4 septembre 1850, ce morceau d'ambre pesait 54 5r,30. Comme il est

toujours reste, depuis l'annee 1836, renferme dans une conserve de verre, il
possede une forte odeur d'ambre toujours melangeo d'une odeur d'etable, qui
le rend moins agreable en nature que s'il etait reste expose ä l'air; mais je
suis persuade que cet ambre aurait, pour la parfumerie, une puissance odori-
fernnte beaucoup plus grande.
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päte grise uniforme, parsemee de petites taches jaunes; les
couches concenlriques sont noires, comme huilenses, et consti-
tuent la variete" d'ambre que Ton nomine ambr noire, moins
estime quele gris, quoique tres-odorant (d'autres fois les couches
sont grises, plus seches et forment alors l'ambre le plus es¬
time); le lout s'est recouvert d'une efflorescence tres-blanche
d'ambreine.

L'ambre gris estemploye en medeoine comme excitant etaphro-
. disiaque; mais son plus grand usage est pour les parfums. II est

souvent falsifie" dans le commerce : on reconnailra le bon en s'at-
tachant aux caracteres que j'ai indiques au comm.encemeni, et
encoreplus peut-etre par l'habitude d'en manier.

MUXIEME CLASSE

LES OISEAUX.

Les oiseaux sont des animaux vertebres, ovipares, ä sang chaud, ä
circulation et respiralion doubles, eminemment bipedes et üestines ä
vivre dans l'air, oti ils se soutiennent au moyen de leurs membres an-
terieurs developpes en ailes.

« Leurs poomons non divises, fixös confre les cöfes, sont enveloppäs
d'une membranc percee degrandstrous, et qui Iaisse passer l'air dans
plusieurs eavites de la poitrine, du bas-ventre, des aisselles et müme
de rinterieur des os, en sorle que ce fluide baigne, non-seulement la
surfacedes vaisseaux pulmonaires, mais encore cellc d'une infinite de
vaisseaux du roste du corps. Äinsi les oiseaux respirent, ä certains
egards, par les rameaux de leur aorle comme par ceux de leur artcre
pulmonaire, et l'energie de leur irritabilile, de meine que l'augmen-
tation de leur caloricile, sont une consequence de la grande 6tendue
et de la quantite de leur respiration.

« Les extremiles anterieures, deslinees au'vol, ne pouvant servir ä
la Station ni äla prehension, les oiseaux sonl bipedes et prennent les
objets ä terre avecleur bouche; alors, leur corps devant etrc pencbö en
avant de leurs pieds, les cuisses se porlent aussi en avant, et les doigts
s'allongent pour former au corps une base süffisante. Le bassin est
Ires-etendu en longueur pour fournir des attaches aux muscles qui
supportcnt le tronc sur les cuisses: il existe meine une suite de muscles
allant du bassin aux doigts, en passant sur le genou et le talon, de
maniere que le simple poids de l'oiseau fl6cliit les doigts. C'est ainsi
qu'ils peuvent dormir pcrches sur un pied.
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