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LA TE-RRE ET LA VIE 
nEVUE O'JilSTOIRE NATURELLE 

2e Année. - N o 11 Novembre 1932 

LE CASTOR EN ALLEMAGNE 
p;~r 

Ir Professeue \\ ' A LTHEH ScnoE Nrcr-n :t\ 

Dire c t- cm d e l ' Offi ce pub l ic clf' la protec t-i o n 
d e la Nr~tmc e n Prusse (1). 

Aux siècles passés, le Cas toe était 
r épandu cl ans les ea ux de l'Alle

m agn e, m ais il n 'h abite auj ou rd 'hui 
qu e l 'Elhc mo yen et les embouchures 
de ses :.ffl ucnts : la l\ [ulcl c, la Saale, 
l'ElsLer c t. la N uLhe. Son aire de dis
p ers ion s'Nencl, en amont , à peu près 
jusqu 'à la y ill c d e T or gau r.t, en 
aYa l, ju s qu ' ~1 Magdebourg. Outre les 
ri ves d e res co urs d 'eau , les <;tangs, 
can aux et prairi es so uvent inondées 
q ui a bond ent clans cc tLe r égion of
fr cnL à noLrc :unphibie drs co nditions 
rl e v ic Si1 Li s fa isantes . 

On a [a iL le dén ombrem ent des 
Cac; Lors d e l 'Elbe en 1913, 1919 ct 
1929. L es recensements des ann ées 
1913 et 1929 s'é tendaient à tout leur 
h abilat, celui d r 1919 seulem ent à 

(J) Un sa it dan s quPIIe s itu ai io n préca ire 
se trouvaie nt naguère les d erni e rs surv ivants 
d es Castors du Rh ô ne, a uxq ue ls i\J. Cordi e r 
a eo nsa e ré dan s Je lJulletin d e la Soc·ié té 1\'ati o 
na le d'Acclimatation un e importa nte noti ce' . 
l i no us a paru instructif: ct e ncouragea nt pour 
les protect eurs elu Castor rhod a ni e n d e leur 
s i<,. na lc r les efforts acco mpli s par l e~ défe n
se:~"'' de la X at urC' sur les b o rd s d e l'Elbe. 

un e partie rl e cc L h abitat . Les r ésul
tats du d ernier reeensem ent dû à 
M. Max B ehr , de S tcckhy (An ha lt ), 
le m eill eur conn aisseur d u Castor de 
l 'Elbe, sont en core ::1ujourd'hui va
lables . I l complait 232 a du ltes ct 
31 jeun es, c'est-à-dire un Lota! de 
263 Cas lo rs. Si l 'on compare ces 
chiffres il ceux de 1919, on y tcou ve 
un accro issem ent de 75 t êtes ou de 
40 p. 100. L e n ombre des loges était 
154, contre 141 en 10Hl. 

San!' a uc un doute, ce t a ccroisse
m ent est dù aux m esm es de proter,
l.ion qu e l 'on a in ~ Litu ôes, ct r cp ré
scnLc un su ccès d 'auta nt plus grand 
qu e lee; d angers qui m enacent l 'esp r.ce 
ont a ugm enté p lutot qu e diminué. 
P ar suite cl es m es ures de rôgulation 
du cours de l 'E lbe, c t p articuli ère
ment dep uis qu e !'on a consolicl é les 
rives par des ou vrages en pierre, Je 
Castor a cl'ssé, sur p Tusienrs p )ints, 
de p ouvoir con. Lruire srs loges. En 
outre, !e déve loppement du tourism e 
ct de la navi t:ration d e p la isan ce a 
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beau coup d éran gé les an ima ux en 
les porLant à se retirer dan s rl es ca ux 
plu s tra nquill es . Une des consé
gu en ces d e la misère écon omiqu e JUÎ 

r ègne dan s nos camp agn es es L qu e 
b eau co up de gens sans tra\·ai l sc sont. 
mi s à pêch er , dfarou ch ant n al ure ll c
m cn t le Castor. Enfin , i l n e fa uL pas 
ou blier qu e celui-ci es t cl c t emps en 
t emps braco nn é à ca use d e la Y::l leur 
d e sa p eau. 

Mais cc n 'es L pa s sc u lrmenl". du faiL 
d e l'homme qu' il csL m en acé . On a 
r em arqu é penclant r·c!" rl ernières an
n ées qu e beaucoup d e Castors p é ri s
saien t d ans les in ond a ti ons. Au pre
mi er ab nrd , n ous se ri ons LenLés de 
nou s en é tonn er , p ui squ e crt excdlcnl". 
n ageur , h ien adapt0 à la \·ie a qua
tique, scmhk devoir résis ter à lo us 

les com anLs. j\[a is, en v t?riLé, c'f's t 
ex a etc m ent la force cl u courant qui 
l 'a rrache d e sa loge e t 1'rntr ain c. 
Assrz so uvent, il r éuss iL à a tLcindrc 
la rive , m ais on a qu elqu efois observé 
q ue ses forces n 'y s u[[i scnL pas cL 
qu 'il d('ri vc vers d es endroi Ls où i l 
n e Lrou vc plus ses conditions d 'cx is
tence . Il r edoute les inondations ac
compao·nées de gr a nde gelée ; ca r , 
dans cc cas, il n e peut regagne r la 
Lerre, dont les r i ves sont glacées, ct 
trouve misérabl em ent la mort en Lrc 
les gl a~ons. Lr directeur du J a rd i n 
zoologiqu e d e Berlin , l\I. le Dr Lul z 
H eck , a r écemment d émontré t o tll 
lr Lort caus(' a u Castor par les in o n
claLion s. 

D 'autre p a rL, on a trouvé clans ces 
dnn iers 1 cmps des Cas Lors qui aya icnt 

1 Magdeburg 
2. Schdnebec A 
3. Zerbs t 
4 Bernburg 
5 AAen 
6 Dessau 
7 Wittenberg 
8. Bitterfeld 
9 Torgau 

Dr [jfen~rger gez 
Habitat du Castor e n A ll e ma gne. 



Banagc o c c·as t ors, Y ll d'a va l . cla ns un hrns mo rt d e l'Elbe . il \\' artcnb urp;. 

T e rri e r d e ca s t o rs , aY ec prov is io 11 ci e bo is à " ""' ge r , à qu e lque di sta n ce d e J'l•: lbe (Stcc kiJ y). 
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Hutte artificie l! <' s urm o ntée d'un e p rov is io n d e bo is à man ge r. 

s ucco mbé à une maladi e drs pou
mon s, ct Jr d ir ec teur du cc Sch loss
mu sc um » à Zerbs t , M . le Dr I-Iin ze, 
a signal é à ce propos qu e, depui s 
l 'ann ée 1 c;:J 25, cc :Musé um a rec.u 
27 cadav r es de Cas tors . LcF- pou
mon s d e p l t t ~ i e urs dr ces animaux 
éLaien l rata tin és, d écolor és ct ava irnL 
suppuré. L es symptômes indiquaient 
la tuberc ul ose, m ais il n 'é tai L plus 
possibl e d r fair e un examen bacté
riologiqu e, les organ es internes é tant. 
déjà plus o u moins décomposés . Cet 
exam en a cependant é t é fait P-n j an
vier 1931 ch rz un jeune suj et.. Ses 
poumons contenaient de n ombreux 
nodules blanch â tres o ù le micros
cope d écela tout d e suiLe la présen ce 
de b acill es de t uber culose. L es re
cher ch es con sécutives mont rè rent 
qtt ' i l s'ag i s~a iL dr bactéries du typ e 
bovin. CeLLe cons La taLi on pro uYe que 

le Castor, en m an geant, absorbe les 
b;-~ ci l l cs qui proviennent des cxc ré
m cnLs d e Va ch e. tubrrculeuses pâtu
rant au b ord d es eaux. Comm e les 
Cas tors sont cl cs anima ux sociables, 
la maladie p eut ~c transmrtlre faci
kmcnt de l ' un à l 'a utre. 

Depuis quclCJues ann ées, on a es
sayé de parer à ces di ve rs danQ'c rs . 
L es autori tés de Prusse ct d 'Anha lt, 
qui se par i agent l 'h abita t elu Cas tor , 
coop èrent ~ ce t effet. Dans les deux 
pays, le Cas tor es t cc g ibi er », c'est-à
dire que toute personn e qui n e p os
sède pas Je droit de ch asse comme t 
un d élit de ch asse si ell e tu c un Cas
tor ou si ell e r e ti ent un s uje t tomb é 
mort entre ses mains . En ou trc, Je 
Cas tor es t protégé p endant to u Le 
l 'a nn ée, en P r usse, p a r le r èglem ent 
m i ni s t ériel d e protectio n des an i
m a ux cL des planLes du 16 cl é-



cctnb rc HJ29, cL cu .\nha JL par Je 
règl ~'mcnt minis tériel du 5 juin 1930 
r égissant l 'applica tion de la loi sur 
la protection de la nature du 14 juin 
1023. Don c, le détenteur m ême du 
droit de ch asse n e p eut tuer un Cas
to r. C:rs règ lem ents interdisent d e 
po ursuivre le Casto r, de l 'cffm·o u
cher , de Lrndrc des engins propres à 
Je r<~pture r e t de d étruire ou rl 'cn
rl ommager ses construet ions. 

J ,r p eLit État d '. \nhalt a mème 
p ri s cl 'autres m es ures de proLe cti on 
pour les 90 CasLors e t 50 log·cs de son 
l c rrilo irc. Certains di s tricts trave r
sés par l 'E lb e c t la Mu lrlc ont élé 
d rc la rrs « r éserves pour la protee
Li on du Cas ton, e t i l cs!· défendu rl 'y 
sr journcr sans p ermi ss ion, so us prin c 
rl ' un e amend e d r 150 mark ou rl ' un 
empri sonn em ent proporlionn el. Tl 
n 'e n a pas éLé cl c m êm e jusqu 'à pré-

srnt dans ! 1:1 parLic vru s!ô ienn e de l'h a
b i Lat du Castor, m ais dep ui s de 
longues années, on proj ette la cr éa
tion, clan s la forêt de Li:idderitz , près 
cl 'Aken , sur la rive ga uche rle l 'E ibr , 
d ' un e vaste r rsc rvc prussienn e, qui 
ferait le p cnd a1ü. de la r éser ve anhnl
Lo isc de " Bchr » sur IR rive rlroile du 
fl euve . Ce Lte double réserve offrir ait 
a u Cas t or toutes les conditions sa
ti · faisantr~ . 

D:ms le territoire de l 'Élat d '1\rt 
h alt, lrs loca taires cie pêche sont obli 
gés par contrat d'éviter t out Mran 
gcm cnt des Castors ct de prendre 
soin qu e ce ux-ci n e soient p as inqui é
tés par d 'autres personn es. Il leur 
~'St défendu dr s' appro ch er d es ani
maux ou de leurs cons tru cti ons. L rs 
p êch eurs eloi v<' n t aussi porLer 1 cu r 
attention s ur les pi èges qui se ra ient 
ill éga leme nt tendu s ct s ur l0s p cr-

lluttc d e easto rs eo nst ruitc e n p la ntes a quatiqu es, r oseaux c t bois (au bout d e~- ans) . 
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so 11n cs susprc Les. J! s so nL Lrnus <l e 
relâcher les \.asLors qui sc 1 rouvr
raient pris dnn s leurs ·filcLs, d, enfin , 
de communiquer aux nu tori Lés com
pélcnLcs leurs obscrvaLions. 

La co nsrr vntion cln Casto r de 
l'Elbe cxip:e non sc ul cmcnL le ca lme 
rt la sé-curité, mais a u ~s i J'exis ten ce 

Les pour le sa uve lage du CasLo r >)( Bi
hcrrcttungsbügel ). Cc sont des loges 
artifi cielles bâLics en Len c, brous
~ n illes, [ascines d gnzons, ;\ p rox i
miLr des loge.· habit ées par les Cns· 
lors, c t ù un e ha ul cur qui cl1;pnssc 
d 'e nviron 2 m èLrcs le ni vea u max i
mum des inon daLions. Le sommcL de 

llutte servant de r efu ge en temps de cru e, au ùorcl cie l 'Elùr, à Necl<C il. 

de qu antiL~s suffi sanLc8 de bois Lrn
<lrc. rlonl. le ronge ur ne peut sc passe r 
po ur ses cons tru cLi ons cL pour sa 
nourrilmc. L 'Adminif'lration des 
Eaux a do nc défendu de co upe r if'S 
Sa ul f'S c t les P eupli ers qui sc Lrouvcnt 
ù prox imiLé ci e ses logrs, huLLes ou 
barra ges, f'L ell e a ord onn é de nom
breuses pbnLaLions de ces essences . 

On a in vcnLé r écemmcnL un moyen 
d 'rv iLcr la mortalité ca usé-e par les 
i nonclations. Se lon les i ns trucLions 
ci e M. Bchr, on a consLruit des « buL-

ces butLcs es t co uvert de rami ll es de 
Sa u les cL de P eupl iers. A cô té de C f' ~ 
L' di[ices, on a p lanLé des Saules, afin 
qu e le Cas tor puisse s'y nourrir m.èmc 
p-' nrlanL l'in oncl nLi on. P lusieurs de 
crs buLLes a rtifi cielles sont ha b i Lér" 
co nlinu cll emcnL pa r les Cas tors, cc 
C[ UÎ prouve qll 'c llcs atLcignr:nt leur 
but. On l'a parti culièrcmenL co ns
LaLr, pcnclanl l 'inondatio n elu prin
IPmps 19:)2. 

Les indemnités payé s a ux pro
p riétaires des Lcrrcs où les CasLors 
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l·o up<'J JL des arbres, m a nge nt de~ 

[ru iLs, cLc., n 'ont pas été considé
rab les, cc qui es t dû, en p arLic, au 
fa iL qu e les riverains s ubü:sant des 
dommages sc so nt absten us d '{~ levc r 
des réc lamations. On peuL voir rian s 
ceLLe aLti Lude ra isonnable cl ' une gra n
de partie de la pop ulation, l 'indice 
qu'ell e comprend bien les efforts des 
hommes de science et des amis de la 
nature. 

Au s urp lus, la popu lation est en
co uragée à cette co ll aboration par 
les récomp enses promises aux dénon· 
ciaLeurs des déli ts. Depuis de longues 
années, la Ligue pour la protec tion 
des Oiseaux de Stu t tga rt (Bund für 
Voye fsr·hulz) , q ui o:'occ up c aussi de la 
pl'OLecLion d 'autres an imaux, offre 
une récompense de 200 marks po m 
chaque dénon ciation d'actes susccp· 
Lib les de nu ire au Casto r , ct cette 

' 

r éco mpense a éLé doublée .rar un 
versement supplémentaire de l 'Ê tat 
d 'Anhal t. . 

ConLrc les m aladies, i l n 'y a cu 
jusqu 'ici qu 'un commenceme nt de 
p rophylaxie. On a l 'intention de fon
cler une de uxième co lonie de Cas
to rs all em and s clan s quelque autre 
rég ion, p our mi eux ga rantir le pré
cieux ron ge ur de l 'ext ermination. 

Intéressa nte es t la question clc 
l 'élevage. On a fait récemment, 3 
ce t égard, de précieuses expériences. 
Une ferme à Cas to rs a ét é fond ée 
dan s le Meck lembourg, en 1928, avec 
un chep lcl rlc 30 Castors canadien ·. 
Ces anima ux sc sont bien mu lt ip li és 
depuis tro is ans, de sor te cr ue l 'essa i 
pe ut être con ·id éré comme favorab le. 
Il fauL espérer que l 'on obtiendra le 
même succès en cherchant à créer une 
nouvell e co lonie de Castors de l'E lbe. 



LA FLORE ET LA FAUNE 
DES ILES SAINT-PAUL ET AMSTERDAM 

p a r 

E . . \ UBERT DE LA RUE 
Chargé d e mi s> io ns . 

J 'Ar décr·i L, cla ns un précédenL arLi
clc (1), la Yégé La li on r t la fa un e 

de l 'a rchip el de K crfru clen. A u co urs 
de m es deux voyages dan s les m ers 
a us tra les, en 1928-1 929 ct en 1931, 
j 'ai eu la b onn e forLunc d e v isiLer 
égalem ent, à Lrois r epri ses différentes, 
les îles Sa int-P a ul eL .\ms tercl a m, qui 
ém ergent a u milieu d e l 'océan Indien , 
à mi- ch emin entre l 'Afriqu e du S ud 
e t l 'Au s tra li e, à près de 3 .000 kilo
m ètres au S ud-Est d e :.Ia cl agasca r , 
colonie à laqu ell e ell es ont ét é r a t
Lach écs admini s trativem ent en 1925 . 

Ces d eux î les so nt siLu écs à 1.200 ki
lom èt res a u No rd-Ou es t des l( er guc
lcn cL n 'offrcnL guère d ' auLrcs ana
logies aycc ce t a rchip el, qu e leur 
g rand iso lcmr nL, leur ori gin e YOl
caniqu c ct leur clim a L Lcmp éLu eux. 
L eur fl or e c t leur fa un e sont n o
Lammcn t t rès différ cn Les . 

Fait curi eux, les il es Saint-Pa ul 
ct Am sterd am , cl isLantcs l ' un e de 
l 'auLrc de 90 ki lom ètres seulem ent, 
n e présentent p as touL à fait la m êm e 
végé ta tion . 

L a flore cL la fa un e d e ces d eux îl es 
sont aujourd 'hui assez bien connu es, 
ca r p lu sieurs exp éditi ons sc ientifiques 

(1) E. A u m :wr DE L A R ü E, L a Flore c t 
la F a une d es iles 1\:crguP!c n. L a 'l'erre ct la 
V ie, 'l'. II , n° 1, j a n vier· 1932. 

s'y sonL a rr èLécs a u co urs de la sc
cond e m oitié elu XIXe siècle. P a rmi 
ces dernières, j e rappe llerai celle d e 
la fréga te a utri chi enn e la .V ovara, en 
1857 ; la mi ssion as tron omique fr an
c:a isc p our le pass age d e V énu s el evant 
le So leil , en 1874-1875, diri gée p ar Je 
command ant Mo uch ez ct dont fa isait 
partie le r egrelté Ch. Vélain. Cc furent 
en sui Lc cell es d e la Va ldivia, en 1899 c t 
elu Gau ss, en 1903, qu i l ' une c t l 'autre 
n e s'arrêtè ren t qu e qu elqu es h eures sur 
ces J'l es . 

J e n e m 'é Lcndrai p as d avanLagc ici, 
s m· l 'hi sLoirc de l 'cxp lora lion d e 
Saint-Pa ul ct cl 'Amst cn.lam, qu e j 'a i 
lon g uem ent exp osée clan s un ouv rage 
r éccnt ( l ). 

Climat. - J l cs L uLil c de dire 
qu elqu es m o ts elu clima t de ces d eux 
iles, dont on sc fait gén éralcm cnL un e 
id ée assez inexac te. C'es l un elimai 
essen liellemenl tempéré, Lrès compa
rable à celui d es cotes d e BrcLag nc. 
Hors les t emp êtes fr équ entes, il se 
di s tin gue abso lu m ent d e ce lui d es 
K erguelen c t exp li qu e, en g rand e 
p a rti e, la diffé ren ce d e fl or e qui 
exi s te entre ces deux g roup es cl 'l ies . 

(1) E . A u i3EUT n~: LA H."l:E, Tnrcs Fran
r· aise~ }II COIII/111'~. Soc. Pari s iC"nn c cl ï .<: diti o n , 
huis, 19!10. 



L a p ointe V la ming dan s Je S ud de Ja ~ouvelle - Amsterclam_ 

1. 

L es pentes orientales de Ja No uvelle-A mste rd a m ct la poin te H os ken, à droite , 
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La t emp ér a Lu r e m oycnn c d e Saint
P a ul p eut êLre es timée à + 12° , celle 
d 'Ams terdam à + 13o ; les va leurs 
cxLr êm cs ob crvées sont r csp ccLi vc
m cnt de + 3o en hiver cL ci e + 28° en 
é t é. P endant la p ériod e froid e, d e m ai 
à octobre, le Lhermom ètrc va rie en Lrc 
+ 4o cL + 12o ; au cours de la saison 
chaude, qui s'é t end d e n ov embre à 
avri l, il oscill e gén ér alem ent entre 
+ 9° e t + 23o. L es gelées se mbl en t 
don c ex ceptionnell es , si cc n 'es t sur 
les h a uteurs d 'Amsterdam , la p lu s 
éleYée d es deux Iles, qui a Ltcint 
900 m ètres. 

L 'humidité a tmosphérique es t Lo u
jours très g rand e ct les pluies sont 
très fr équ entes, à p eu près qu oti
diennes; ell es a tteign ent so uvcnL 
un e importan ce consid érabl e ct ce 
sont p arfois de véritab les Lromb cs 
d 'eau qui s'abaLtcnt sur ces Iles . En 
hiver , la n eige es t Lrès r ar e ct n e sc 
mainti ent j am ais s ur SainL-P aul ; 
elle p arv ient à r eco uvrir le sommet 
b eaucoup plus élevé de l 'Ile AmsLer
dam où elle cli sp a ra it a u printemps. 

L e vent a tteint cl ans ces p a rag s 
une Yio lencc inouïe cL so uffl e pe n
dant t oute l 'ann ée, a uf d e r a res 
a ccalmi es qui sc pro lon gcnL r a re
m ent p end a nt p lu sieurs jo urs co nsé
cutifs. Ce sont les vents elu Nord
Oues t e t de l 'Ou es t qui domin cnL, 
entret en a nt auto ur des deux Iles 
un e m er Lo uj o urs h o uleuse. 

La tempéra ture d e l 'océa n , Lrès 
con s t ante cl ans ces p a rages, oscill e 
en gén éra l entre lOo cL 15o. 

D ESCH IPTl ON GÉOG R APHI QUE 

Ile Amsterdam ou Nouvelle
Amsterdam. - Ce tte ile, s iLu éc 
pa r 37o50' la t. S ud ct 77°30' lo ng . 
E s t , p orte le nom elu navire el u Go u
Ycrn eur va n Diem en , qui s'en appro
ch a en 1633 , a lors qu 'il allait à Java. 

:::l a forme es t ce lle d ' un quaJrilaLè t·c, 
dont les cô Lés m esurent r csp cc Li vc
m cnt 9 c t 6 kilo mètres ; sa s up erfi cie 
p euL ê tre évalu ée a ppr oximaLivc
m cnL à 55 kil om è Lrcs can és . L es co Les, 
très p eu déco up ées, n 'o ffr ent aw.: un c 
bai e abri t ée eL leur développ em ent 
a tteint un e Lrcntain c d e kilomèLrcs . 

A l 'Oues t , face a ux v ents domi
n ants, s'é Lcndcnt d es falai ses to m
b ant à pic clans la m er e t h a uLes cl c 
500 m èLres environ. L a h o ule cL les 
vagues , en d éferlant à leur pied , pro
duisent des embruns e t des nu ées 
qui s'élèvent lentem ent jusqu 'a u som 
m et de l 'ile. Ai lleurs , la co te cs L éga
lem e nt cnLouréc d e fa la ises, m ais 
b eau coup m oin s élevées cL n e d ép as
sant pas qu elqu es dizaines d e m è Lrcs; 
ell es s ' inLcrromp cnL elu r es Le au Nord
E s t p our fa ire p lace à qu elqu es gr èves 
de galeLs, dont la p lus étendu e es t la 
cc Ch a ussée d es Ot a ries n, n on loin d e 
la p ointe H osk cn. 

L e p oint le p lu s saillanL elu liLtot·al , 
le H oc cl 'EnLrecas t ca ux, s'avan ce 
un p eu a u la r ge ci e la co Le occid en
tale. 

L a 1\o uvc llc-. \ m sLerd am, d e con
f io ura ti on Lrès m ontagn euse, sc dresse 
à ~) lu s d e 900 m èLrcs . La plupa rt d es 
cartes aLlribu cnt à son sommet une 
forme Lrès [anLa isis tc, en forme d e 
con c . Cette erreur ti cnL a u fait , qu 'il 
di sp ar aît à p eu près co ns tammenL 
clan s les nuages qui recouv r ent l 'ile, 
à p a rtir de l ' a ltitud e d e 600 m ètres . 

J 'ai cu la ch an ce d 'ap ercevo ir un e 
fois, p enda nt que lqu es ins La nL , cc 
so mmeL d égagé d es nuages c t j 'ai 
con sLa Lé qu 'il préscnta iL a u co nLrairc 
une forme à p eu près t abulaire, 
comme l 'avait elu r es te fait observer 
Ch . V éla in. Ce p la Leau , à l 'altitude de 
700 m èLres environ , es t dominé p a r 
q uclqucs escarpem ents, clonL le p lu s 
é lcvt; a LLe int 911 m èLres . 

L a No uvelle-A ms Lerdam es t un 
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an cien volcan b a a lLique n'offrant 
p lus a ucun indi ce d 'activ i té'; sa 
forme di ssym étr iqu e cs L cl u e à l 'ef
fondrem en t so us les f lo ls de Lo uLc 
sa p arLi c occ icl cn la lc, La ndi s qu e son 
vcrsanL o ri en ta l s' in clin e en p cn Lcs 
dou ces ve rs la m er. Ce dcrni r r se 
m ontre hé ri ssé d ' un g rand n o mbre 

qu 'e ll e p ermet à la végé tation h er
bacée d e s'é tab lir m êm e sur les falaises 
les p lus abruptes. 

L a qu es ti on la p lus dé licate, lors
qu 'o n a borde Am sterd am , est ce ll e 
du débarquem ent. Cette i le passe en 
effeL po ur être cl' un accès très di ffi-

L ' îl e Sa int-Paul ct la H oc he Qu ille , v ues du Nord. 

de p c LiLs con cs d e scon s, p a rfaite
m ent con servés . 

Amsterdam possède quelques 
é tan gs d 'cau douce, surtout n om
breu x au sommet de l 'île. I ls a li
m entent les cascad es qui Lomb cnL 
à la m er du haut d es fal aises de la 
côte occid entale c t qu elqu es torrcnLs 
qu i déva lent d e la m ontagn e, le long 
d es p entes sud. 

Ce qui m 'a le p lu fr appé, en appro
ch an L de cett e î le, c'est son aspccL Lrès 
ycrdoyanL, de la mer jusq u 'a u so m
met. L'humidité csL si consid é rabl e 

ci lc cL d e n omb reux naviga teurs ont 
dû sc contenter de la contempl er de 
loin . Ccci exp lique p o urqu oi, m algr é 
ses r esso urces mu lLiplcs, e lle dem eure 
en co re a uj ourd 'hui total em ent d é
serte ct inexploitée. 

L es cô tes n 'ont pas un aspect en ga
gcanL ct m êm e à l 'Est, q ui est la par
Li e la m ieux abriLér, on di s tin gue Lou
jours, au pied des f3laiscs, une li gne 
b l3nchc, prouvanL la v io len ce elu r es
Eac. Il exis Le cepend ant au Nord
Est, à l 'abri de la pointe Hosk cn , un 
endroit o ù le débarqurm ent rst pos-
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siLl e (; L m è n1 e facil e, sa uf pa r les 
Ycnl s d'Est qui sont elu rcstr assez 
rares so us ce LLe latiLucl c. 

L e point d e débarq uement, t r è-s 
diffic il e à r epér er el u la rge, est form é 
par un e cou lée de lave, qui s'avan ce 
d ' un e qu aran tain e de m ètres en mer. 
Large de 10 m ètres ct dépassant de 
1 m èlrc env iron le n iveau d es fl ots, 
ell e co nstitu e un véritable quai n atu
r el, le lon g duq u el les emb arcati ons 
pcuYenL accoster sans diffi culté. D e 
ce poinL du rivage, il est Lrès a isé de 
pr nél rc r à l ' intéri eur d e l 'Ile. 

Ile Saint-Paul. - CeLLe Ile, de 
form e 1 ri an gul airc, possède un e su
perfi cie d'environ 7 kilomèLres ca rrés 
et n e m esure pas plu s d e 5 kilomètres 
clans sa plus grand e dim ension; ell e 
es t donc près de huit foi s moin s 
étendue qu e la l\o uvcl lc-Am s t cr
da m . 

Saint-Pau l est le prototype des 
vo lcan s in sul aires. Une v iolente ex
p los ion parait avoir détermin é l 'ef
fo n drement de toute la côte ori en
t a le, ouv rant a in si un e large brèch e 
dans la paroi elu cr atère, qui a éLé 
envahi p a r les fl ots e t tran sform é 
en un e bai e g randi ose, absolument 
circul aire, de p lu s de 1 l\il omè tre de 
la rge . 

L 'a ffa issem ent de la partie orien
ta le sc trad ui t par la présen ce d'un 
h a u t-fond e t de qu elqu es ilots ro
ch eu x, notamm ent la Quille, les 
Hoch es elu Milieu et l 'Ilo t du Nord . 

L 'île est enti èrem ent entourée de 
fa laises à pi c, élevées dan s l 'Es t, mai s 
n e d ép assant gu ère un e trentain e de 
m ètres da ns les autres direction s . Au 
p ied de ces fa laises s'étendent de 
p etites g rèves d e ga lcLs , pour la p lu
part in abordables . 

L e cratère formerait un excellent 
port n a turel, si la passe p erm ettant 
d'y accéder était un peu plus pro-

fon de ; ce ll e-c i, li mi téc par d eux 
lon g ues jetées naturell es, in curvées 
vers l 'intérieur, m esure 80 m èlrcs de 
la rge . Sa parLic la p lus profond e n 'a 
gu ère p lus d e 2 m. 50 lorsqu e la mer 
es t h a u te et, à marée b asse, ell e n' es t 
r eco uverte que par 80 centimètres 
d'eau. Seu ls d es navires d 'un très 
fa ibl e tonn age, comm e le· goélettes 
qu 'employaient autrefois les p êch eurs 
venant de la H éuni on , ou d e simples 
emb ar ca tions, peuvent p én éLrcr dans 
le c ratèr e, bi en abrité de la h oul e c t 
sur les ri ves duqu el on débarq ue 
fac i lem ent. Toutefois, lorsqu e la m er 
es t m auvaise, on observe il l 'enLré c 
de la passe le p h énomèn e cl c la 
'' barre » qui la r end impraticab le 
p a rfois p end an t plu sieurs jours co n
sécutifs. 

L es pentes elu craLère, très abrup
Les, sc dressent d'un seu l j e t ju s
qu'au somm et qui aL tcint en gene
r a l 250 mètres e t 270 mètres en sa 
parti e la p lu s élevée. 

Les versan ts ex té ri eurs elu vol
can sont beau coup moins ra id es ct 
possèd ent qu elqu es pcLiLs cr a tères 
ad Yen ti [s . 

Sain t-Pa ul offr e un e con s Lit ution 
géo logique b eau coup p lu s complexe 
qu e l ' île Ams Lercl am; on y observe 
des laves très acides, voisin es d es 
rhyolites, surmontées par d es Lufs c t 
des dol éritcs . L e tout es t r eco uvert 
par des épan ch em ents basall iqucs 
très feld spathiqu es . L ' arLiv iLé vo lca
niqu e, très ralentie au jourd 'hui , n 'es t 
cep end ant p as en cor e compl èLemr:nL 
é teinte, comme le prouvent certa in s 
espaces où Je so l es t hrù lan t, des 
fumeroll es et d e nombreu ses sources 
thermales . 

Saint-Paul n e poss ède pas d'étan gs 
p erm anents, mais à la suite d es forLcs 
plu ies, l 'cau s 'acc umu le c t séjourn e 
p end ant un certain temps dan s quel
qu es d épression s marécageuses, si-
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Lu ées sur les pentes extéri eures d e 
l'île. En dehors d es sources ther
males, qui sont en gén éra l salées, je 
n e conn n is qu ' un seul rui sseau d 'eau 
p o Labl e , n on loin d e la poin te Hut
chi so n . 

de celle de l 'ile Tris t an ela Cunha clans 
l 'Atlantiqu e. Malgré leur proximité, 
Saint-Paul e t Am s terdam compor
tent une végé tation qui n 'es t p as 
t out à fa it la m êm e : il est clon e 
préfér abl e d 'examiner sép ar ém ent 

Phy lica a u so mm et des fal a ises d e la côt e o riental e de la :\' o u vell e-A mst erd a m . 

La Flore. 

Ces deux îl es, de forma tion r é
cente, ont une flore t errestre qui 
p ar a ît être d 'introdu ction tout à fait 
acc identell e. C'est , dans l 'ensemble, 
un e flor e de car act èr e t empéré, 
offr nnt fo rt p eu d 'affinit és avec la 
f lore d es auLres iles subantarctiques 
d r l 'Ocf-::l n Tndi c· n ri. sc r approchanl , 

la fl or e de ch acun e de ces deux 
î les. 

Ile Amsterdam. - Ell e offre 
ce tte p a rticul arité d 'ê tre la seule, 
de tout l 'extrêm e-sud de l 'Océan 
Indien , à p osséder des arbres . E ll e Je 
doit à son climat tempér é e t sur to ut 
à l 'obs tacle qu 'oppose sa cô te occi
rl enta lc très élrvfe, au vent d 'O u est ; 
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la cô Lc ori cnLalc sc trouve êLre ain si 
rcla LiY cm cnt abritée r t compLc qu r l
q u cs p etites forêts. 

L es arbre d e la Nouvell e-Am s
t erd am appartienn ent t ous a un e 
m êm e espèce : le Phylica arbo1'ecL (ou 
Phyfica ni/ida ), de la famill e des 
Rh amn écs . Ce t a rbre, égalem ent 
connu a Tri s t an d a Cunh a, d ans 
1'"\ Ll antiqu c Sud , p ar ait o ri ginaire 
d 'Afriqu e a usLrale. 

Il apparaît dans Loutc la pat'Lie de 
l ' îl e, compri se entre la P ointe Nova ra 
ct la P oinLr de la R ec herche. L es 
p eupl em ents de Phylica s'o bserve nt 
depui s près du rivage, jusqu 'a l 'a l
Litud c de 200 m ètres environ. Quel
qu es arbres, Lrès espacés , po ussent 
m êm e un p eu plus h a ut enco re. 

L e Phyl ica arborea a l Lcint a u 
m aximum 6 à 7 m èLrcs d e hauL ; 
le tronc, bi en déve loppé ch ez err
t ain s indiYidus, peuL a Ltcindrc d r 
20 à 30 ccn Limètres d e di am ètre; le 
p lu s souvcnL, il sc r amifi e d è-s la base 

Phyl i ca a riJo rea sur J'îl e A rn st erd a m. 

en un grand nombre de branches. 
L 'écorce es t gris pâ le; Je bois es t 
b lanc et d 'un e grand e duret é. L es 
feuilles sont persisLanLcs; ell es sont 
p etit e , argentées en dessous rt vertes 

sur leur fa ce supérieure. L e fruit es t 
un e pcLitc baie noire. P ar son por t, le 
Phylica de l'îl e Am sterd am rapp ell e 
un peu l'o liv ier . L es indi vidus iso lés 
sont gén éra lem ent les plus bea ux ct 
les p lus développés . Dans les b os
qu eLs, il s poussent ordin a irement 
assez se rrés e t leurs bran ches r nchc
v êLrécs r cncl c nL la m arch e ;1 ssrz 
difficile. 

Ces a rbres rec herchent partouL les 
cndroiL les plu s prot égés elu vent , 
no tamment les r ep li s d e Lerrain. Mal
gré ce la, la plupa rt sont forLcm ent 
inclin és eL qu elqu es-uns poussent 
m êm e pres qu e couch és . 

En circul a nL sur l 'il e, j 'a i r elevé 
en p lu s ieurs endroiLs d es 1:cs Lcs d e 
branchages carboni sés . Cec i con
firm e certa in s r écits d e naviga Lcurs 
qui a p cn :: urenL aut refois l 'i le en 
fl am.m c. E n 1792, D 'EnLreca ·Lca ux , 
à la r ech erch e d e L a P érouse, a LLri 
bu a à l' incendi e qui ravageait a lors 
AmsLcrcl am , un e ori g in e volcaniqu e. 
Il es t plus v ra isembl able d e p enser 
qu e les ba leini ers qui fréqu cnLa icnL 
ces pm·;:tges éLa icnt responsab les d e 
cet embrasem ent . L es for êts cl cva icnL 
cl one avoir j adi un e ex tension p lus 
consid érable qu 'à l 'h eure acLu cll e et 
il faut souhaiter , si l 'on sc d écide un e 
fois ou l 'autre à m ettre en va leur 
cette t erre, qu e l 'o n préserv e du 
moin s Je p euplcm enLs de Phyfi ca qui 
subsis lenL. 

i\[ a surpri se a éLé gran le, en expl o
r ant la Nouvcll c-Am sLcrd am , de ren
contrer sur les h auteurs qui domin ent 
la Ch aussée d es Otaries, d e n ombreux 
agav es . Certain s d 'enLre eux, de 
grand e t aille, ét aient muni s de leur 
inf lorescen ce, h aute de p lu sieurs m è
Lres. Il s'agit de l'A gave americana , 
introduit probablem ent à la fin elu 
siècle d ernier p ar d es p êch eurs v enu s 
ci e la R éunion , où cettr p la nte est 
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commune. La présen ce d 'agaves sur 
l 'il e A m s t erd am m ontre combien son 
clim at cs L tempér é. 

L es pra ir ies , très d éveloppées dans 
1 a p a r t ie or ienta le cl u p ays, sont assez 

m iq u e (Planlago S!aunloni R E I CH .). 

D ans les b as-fond s m ar écage ux 
p oussent d e n ombreuses t ouffes de 
JOn c (Jun cus effusus) e t cl ' I solep
SLS. 

J eune Pii!J i i ca for t em ent incli né par les v e nt s do m in a n ts d ' O uest. 
I le d e la Nouvelle-Am st erda m . 

a c cid en t é cs, car elles r ccouv rcn t des 
co ulées d e laves cord ées extrêm em ent 
i rr égu li ères. Ces prairies m ontrent, 
s uivant les endroi ts, un ga zon r as 
o u d e h a u tes h erb es, pa rmi le qu ell es 
vo isin r nL ri es Gra m in r r s, Lr ll es qu r 
P o a N ov a;·ae REI CH A HDT , .'-lpaïlina 
aru nd inace a C ARM TCK , "l gro8! is })e l i s!ei 
Ji r;: MsL. , qui es t un e esp èce cn cl ém i
qu c, e L un e Cyp ér acéc t r è com mun e: 
Jso lep sis noe/osa o u Sc irpu s nodosus 
H ü TTL. 

U ne H ou lqu e d 'introdu c ti on r é
ce n te (lfolcus lana /us L. ) es t Lrè. la r
ge ment r eprésentée cl a n s les p â tu
r ages de l ' ile Am s terd am . 

Jl faut égalem ent m entionn er la 
présen ce d ' un P lanla in as cz com
m un , appa rten ant à un e esp èce en d é-

Il es t intéressant de sign aler sur 
ce tte n e déserte l 'exis ten ce de di ffé
r ents légum es p oussant à l 'état sa u
vage ; ce ux-ci provienn ent de grain es 
in LroduiLcs, ve rs 1870, p ar un créole 
d e la H r un ion , vrnu à la Nou\'e ll e
Am s Lc rcl am e n \'U C cl 'y ent reprendre 
l 'é levage . Ces légum es, trOu \'ant sur 
ce Lte Lcr rc nusLra lc un sol et un c li
mat favo rab les , sc sont m ul tip li és . 
L eurs gra in es, d isp ersées p ar le vent , 
fur ent en sem en cées en diverses p ar
tics cl u p ays. J 'a i pu ain si r encon
trer en p lusieurs endroits d es touffes 
cle pe rsi l, d es céleri s ct sur to ut de 
très n ombreux choux, dégén érés 
comme ce ux dr l 'ile J ersey, c t qui 
a tteign en t des dim ensions cx Lra
ord in airrs. J 'en a i observé clonL les 
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tiges, rampant sur le so l , m esurai ent 

p lusieurs m ètres de long. 
D 'a uLres p la nLes, t e ll es qu e .r...;ofo

num nigru111 L. , !ionchus olei'aet us L. 
semblent avoi r é té introcluiLes acci

dentellement, en même temps que les 
légum es dont je v iens de pa rl er. 

Une d es particu larités d e la flore 

d'Amsterdam est l 'abond an ce des 
Fougères, qui v ivent de préférence 

clans les grottes, d on t le n ombre 
est co nsid érab le. Ces g ro LLes ont 

été formées par les co ulées de laves; 
les un e so nt tr('s vas tes e t spa

cieu ses, tandis que d'au Lres, dr 
forme a ll ongée, sont de vé ritab les 
tunnels qui sc r a mifi ent so uvent 

et p a raisscn t s'enfonce r pro fon

cl ém ent ve rs le centre de l 'île. L e 

temps ct les moyens m'ont fait m al
h eureu sem ent défa ut pour entre

prendre J'exploration so uter raine de 

la Nouvell e-Am s terdam , exploration 
qui ne m anqu er ait cert ain ement p as 

d 'être fort intéressante. 
Ces gro ttes sont donc le lieu de 

préd i lection des Foug'rcs qui en 

obstru ent souvent complètem ent l'en

trée . J c ci tc rai parmi ces Fougères : 

Polypodium australe i\ [ETT, Polypo
dium punclalum THUNB . , B lechnum 
australe L., Asp idium corw ceum 
SWARTS; cette dernière, la p lus 

grand e de t outes, dép asse fréqu em
ment 1 mètre de h aut. Dans k s par

t ies obscures des grottes, i 1 n'est pas 

rare ci e YOir d es Fougères pousser 
d ' un e m ani ère si in clin ée elu cô té 
de la lumière, qu'on les r roirait co u
ch ' es sur le so l. 

S ur les co ul ées de laves cord ées, 
so uvent d énud ées, poussenL de n om
breux Lichen s . L e.:; }[ousses sont la r

gement r ép andu es d ans les p arti es 
hautes de l ' i le o ù e lles participent à 
la forma t ion des Lour·bi ères. 

J'ai pu r ec ueill ir enfin dans les 

pra iries, en gén éra l à l 'abri des Phu
/ica, dont le feui ll age es t très touffu, 
d e nombreux ch ampi gnon s com es

tib les; i l s'agiL d u P sa ll iot e o u Mous

se ron rose (Psall io la campes/ris), si 
commun en a utomn e dans nos prai

n es. 
L a fl ore m arin e es t ex trêm em ent 

f'xubérante auto u r de l 'ile Amster

dam e t de grand es prairies de L ami

n aires s'é tend ent le long du r ivage. 

Ile Saint-Paul. - L a fl ore de 

Sa int-Pa u l, touL en ayant d e grand e 

an a logies avec ce ll e d e la No uvc ll e
AmsLcrclam, s 'en d is tin gue cep en da nt 

par l 'absence Lo La lc de végéLaL ion 
a rbor escente c t par la p résen ce de 

qu elques p lantes offr ant un ca rac

tère n ettem ent trop ical. 
D e m êm e qu e la No uv cll c-Am s Lcr

da m , Saint-P a u l prod ui t, lo rsqu 'o n 
s'en appr oc he, l 'impression d ' un e 

terre assez verdoyante. 
L a végétati on , bi en qu 'étant ici 

exclu sivem ent h erbacée, es t sou vent 

si épaisse que la marche cs L Lrès p én i

b le. A. ce t éga rd , les excursion s ur 
Sa inL-P au l sont certainem ent bea u

co up p lu s diff ici les qu e su1.· l 'i le vo i

sin e, à te l p oint qu'i l c t m a laisé de 
fair e le tou r de l ' île en un e journ ée . JI 
s 'agiL p ourtant là d 'un e randonn ée 

qui n 'excède g uère un e qu in zaine dr 

ki lom ètres . 
L es t o uffes d' 1 solepsis (1. nodo:sa ) 

sonL la rgement représentées s ur Lo u Le 

l'ile, en p arti culi er sur les p enlcs 

ex t ér ieu res du volcan ; ces he rbes 

drues e t très hautes, atteignant so u
vent la tai ll e d ' un homme, sont fré

qu emment en ch evêtrées p a r le vcnL 

ct form ent en certain s end roi ts un 
ob sLaele à peu près infra n chi ssa b le. 

Entre e ll es poussent différentes G ra

mm ccs (notamment P oa iVouarae 
HEI CHARDT, 1'riselum insu/ are HEM SL., 

S parlina. a.rundinacea CAHM. ), un e 
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Ombell ifère (A pium australe Tt-ro
MA. ), e tc. 

L es F ougères sont n ombreuses dans 
l s anfrac Luosi té · des roch ers e t cl ans 
les gro ttes de laves ; B lechnum aus
tra le es t de bea uco up l 'esp èce la p lu s 
commune. 

Il exis te dan s la p arLi c n ord d e l 'ile 
un e zon e, large de 200 m èt res env i-

elu liLtora l, un thermom ètre enfon cé 
cl ans le sol ind iqu e r apidem ent lOOo 
et d avantage. 

On peut obse rver le lon g de ces 
espaces ch a ud s un certain nom bre 
de fum ero ll es aqu euses qu i entre
ti ennent à la s urface du sol un e atmo
sphère ch au de c t humicl r, gr âce à 
laquelle différentes plantes t ropi ca lrs 
prospèrent sur cette terre a us t. ra lc. 

P eup l em ent d ' agaves s u r la fa lai se do min a nt la Cha u ssée d es Ota r ies. 
A d ro ite et à gauche, éta ngs d' eau d ouce, oü vi enn ent s'a breu ve r les bœ ufs sa u vages. 
· l ie d e la No uvell e-A mst erda m . 

r on, o ù la tcmp éra Lurc d u sol a LLcint 
un e Lcmp éra turc Lrès é levée. Ces 
espaces ch a ud s cl éb u t cnL le long du 
r ivage , p ren n cnL en éch arpe la p a roi 
du cr a tère ct v ont se p erd re à 500 m<'
Lrcs el u sommet , sur les pente cx Lé
r icures elu v olca n . 

L e lon g de ce tte zon e, la tempé
r a Lure du sol a tteint en s urface un e 
Lrcnta in c de degrés, 1 ad ois davan
Lage . Près du sommet , j 'ai m es uré 
un e t emp éra Lurc de 60° à 10 ècnti
m ètres d e profond eur , t andis qu e 
cl a ns le fond du cra tère, à proxim ilé 

Cette fl or e pa rLi cul ir rc, qu i con
Lras tc avec le r es Le d e la végé ta Li on 
de Saint-P a ul ct m anqu e LoLalcm cn L 
·ur Am sLcrdam , es t exc lusivem ent 
localisée le lon g de la zon e ch a ud e. 
Elle comprend un e Gramin ée (D igi
/aria san,qui na/is), un e Co nvo lvu lacéc 
(Calislegia. sepium R. BR. ), un e très 
b elle Fo ugè re qu i pe11t a ttein d re 
près de 1 m èLrc de h a ut (.Y ephrodiwn 
vil/osum), un L ycop ode (L . cernuum 
L. ), d es Mousses, d es Sphaign es 
(Sp hagnum la c/eolum BEscH) d des 
H ép ati qu es. 
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L es Sphai gn es, aycc leur LcinLc 
claire, formenL des tapi s bl anch â tres 
q ui signa lent de loin l'empl acem ent 
des espaces chaud s, s ur lesqu e ls il es t 
souYcnt d angereux de s'aventurer , 
car le so l y c t so uve nt form é par de 
l 'a rgile humid e cL brû lanLc dan s 
laqu ell e il est facil e d e s'enli se r. 

. \ u . omm cL de l ' il e, les Lycopod es 
sonL innombrables cL a LLcigncnL près 
d e 40 centim ètres d e h aut ; ils ont 
l 'asp ect d e minuscul es sapins c t l 'on 
croirai t abso lumenL èLrc en présence 
d ' un e forêt en mini a Lurc. 

L 'intéri eur du cr aLè re, de pa rt et 
d 'autre des espaces cha ud s, cs L occupé 
p ar d es prairies de H oulqu es (lfolcu s 
lana/u s L. ) ; ces prairi es se sonL déve
lop pées, m a lgré la p enLc très r aid e, 
sur un so l ch ao Liqu c et cach ent 
d'énormes ébo ulis, Lomb és du h aut 
de la m ontag ne. 

L es rocher. sc m ontrent partout 
recouve rts d ' une grand e va riéLé de 
Mousses ct de Li ch ens, parmi les
qu els j 'ai pu r ecuei llir p lu sieurs es
p èces nouvell es . 

L es roch ers, en bordure immédia te 
du rivage à l ' intéri eur du cra tère, sont 
Lous uniformém ent recouverts p ar un 
li chen d ' un j aun e écla t anL CXan lll oi· ia 
por-ielino , Yar. cuu·eolo Ao-r. ). 

J e n ' ai rencontré s ur LouLc l '.ilc 
qu 'un seul Champi gnon ; i l s'agit 
d 'un Coprin , probab lem ent Copri
nu s micace u.<, r ec ueilli clan les mou s
ses au sommet elu Grand Mo rn e. 

L 'il e Saint-Paul a été le li eu d e 
cliffércn Les ten La ti v cs de co Ioni sa
Li on a u cou rs elu siècle dernier ct 
ce ux qui v inrent s' in s taller sur ce Lte 
Il e d ése rte n e ma nqu èrent p as d'y 
introduire un ce rtain nombre de 
légumes p our ass urer leur subs is
Lancc . L es anciens rapp orts sont 

L a p o i ntc sud d C' l'îl e Sa i nt· P a ul :wcc d e g rand cs pra iri es cl ' Jsolejisi s. 
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assez contradictoires sur les possibi
lités de culture à Saint-Paul. A. Mie
roslawski , qui vécut quatre ans là
bas, entre 1840 ct 1850, écrit dan s un 
m émoire daté de 1846 : « L e sol de 
Saint-Pau l peut produire toute espèce 
de céréales et d'arbres qui n' enra
cinent pas profondém ent ; la chaleur 
de la terre à deux pieds de profon
deur es t partout supp ortab le. Cul
tivée ct r emuée après avoir pris l 'air, 
elle devient fraîche, légère ct très 
productive : les pommes de t erre et 
les n ave ts y viennent d ' une grosse ur 
prodigieuse ; le m aïs, le bl é y vien
nent aussi parfaitem ent. n 

Le capitaine de corvette Guérin, 
commandant de la Sabine, visita 
Saint-Paul en 1844 ct les ren seigne
m ents qu'i l publia, quant aux cultures 
v iv ri ères, sont beauco up moins opti
mi s tes ( 1 ). 

Les m embres de l'expédition a utri
chienn e de la No vara , qui v isitèrent 
l'ile en 1857, essayèrent d 'y accli 
mater quelques arbres, m ais ce tte 
tentative demeura infructueuse. 

Dans la suite, les pêcheurs créoles 
qui fréquentèrent Saint-Paul amé
n agè rent quelques jardins leur per
m ettant de se procurer un certain 
nombre de légumes, notamment des 
pomme de t e rre, des radis, des 
nave ts, des choux. 

Les quelques essais de culture en
trepris dernièrem ent par les pêcheurs 
qui vinrent s' établir à Saint-Pa ul en 
1928 furent peu satisfaisant ·, notam
ment elu fa it des emp lacements 
choisis, trop rapp rochés cle l'endroit 
qu 'hab itent les manch ots ct où le so l 
0st bea uco up trop riche en acide phos
phorique. L 'endroit le plu s indiqué, 
pour réussir des cultures vivrières, 
co rrespond aux pentes inférieur6S elu 
cratère, v is-à-v is cle la passe. 

(1) La ll evue Co lo11ia fe, avril l 8-tù. 

Si la plupart des légumes intro
duits a utrefois ont aujourd'hui com
plètement disparu, la faute en est 

Mme E. Aubert de La Hüe parmi les hautes 
he rbes qui r eco uvrent les p entes de l ' îl e 
Saint-Paul. 

v raisemblablemen t a ux lapins CJ u1 
pul lulent. On retrouve pourtant en
core qu elqu es chou x, le long clc ce r
taines paro is de rochers escarpées. 

Parmi les p lantes introduites ré
cemment par l'homme sur cette i le ct 
qui subsis tent , je citerai: Poa annu a L., 
Polypogon chonolicus BooK., So nclws 
oleraceus L. , Sola.num nigrum , etc. 

Quant à la flore m arine, e!Jc c t 
d 'une r ichesse étonnantr. Tout au-
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t o ur de l ' il e p o usscnL d 'immen ses 
L amina ires, en p a rti c uli er j',Jacro
cy:;/is pyrifem L. L e cr a tère es t 
en combré d 'a lg ues mu lti co lor es . On 
co nnait ac tu ell em ent p lu s d e 80 es
p èces d 'a lg ues m a rin es à Saint-Pa ul , 
les un es ca racté ri s tiqu es des m ers 
a us tra les , t a ndis qu e les autres appa r
Li c nnent d éjà aux m ers chaudes. 

La Faune 
de la Nouvelle-Amsterdam 

l"a fa un e t cn es Lrc d e l'ile .Arns Lcr
dam es L en cor e impa rfa item ent étu
di é• c m ais p a r a ît assez pauvre en cs
p rccs . E ll e sc com pose en g rande 
p arLi e d ' in ceLes, introduiLs d ' un e 
f<H:o n acciclcnLcll c, puisqu e l ' ile cs L 
yo Jc aniqu c c t d e fo rm a Li on r écente. 

Cc qui m ' a le p lus frapp é, en a bor
d a nt ce tte t erre, c'es t le n ombre 
incroyable des m o u ch es . D ès qu e 
l'o n d ép ose un obj cL qu e lconqu e à 
Lcrrc, il en es t liL té ral cm cnt r cco u
Yc rL e n qu elqu es io s t a nLs. L 'c p ècc 
la plu s r ép a ndue es t la m o uch e à 
\ iandc (Ca/lip hora uomiloria L. ). 
L 'abo nd a n ce d es m o uch es c t ccrLai
n r m cnL li ée à la présen ce s ur l ' ile d e 
g- ra nd s Lroup ca ux d e b œ ufs sau vages . 

P a rmi les a utres m o uch es idcnti
fi<'rs fi g urent : !Io111alomuia canicu
/aris L . ct liyd,~oph oru s an!arclicu s 
Sc HI NER. Il exis Lc égalem ent quelqu es 
m o us tiqu es c L d es miLes; ces d c r
ni r rcs so nL en assez g ra nd n o mbre 
d a ns ccrta i n es g ro LLcs CJ ui on L é Lé 
h abitées j a di s })ar cl cs p êc h e urs o u 
d es n a ufragés . 

On a sig n a lé éga lçm cnL un p api ll o n 
(Cra.cilaria. S lrasse nella E NDERLEIN) 
ct un Coléoptè re (_ 1nlar;onospi:; sculp
lujJII!lC!u./u :; E N DEHLJn N ) . 

So us les pi en es cL dan s les g ro LLes 
v i vc nL d e n ombre ux Clop or Lcs (Por
ce //io fJnulensis HELLEn. ), drs Anri
g n(·cs vL d e· Sco lop e ndres . 

L ' un e d cs p a r'Li c u 1 a ri t és cl c l ' i le 
Ams Lcrdam es t cc rLain cm cnt la p ré
sen ce d ' immen ses Lroupcau x d e b cc ufs 
sa uv ngcs, qu e j 'évalue, très approxi
m a ti vem ent , à 1. 500 Lêt c en v iro n 
a u t o t a l. 

!_.'o ri g in e ci e ces a nima u x n 'es t pa · 
ri g-oure usem ent é t a bli e . D 'après cc r
Lains r éc iLs , d es n avigat eurs h oll an
d a is cl ép osèrenL , a u d ébut du siècle 
d erni er , qu elqu es co uples d e t a u
rea ux c L d e v ach es s ur la N ouvcll c
Ams Lc rcl a m , ccc i clan s Je but d' ass u
r e r le ur s ubsis Lan ce, au cas o ü ils 
a ura ienL n a ufragé cl a n s ces parages 
Lcmp élu c ux e n sc r endant à Jav a. 

JI p a ra it n éanm oin s p lu vra isem 
b labl e qu e ces a nima u x IurcnL a m e
n és d e la R é uni on e L introduiLs p a r 
le Créo le, y cnu s'éLablir comm e co lon 
s ur l' .ilc, en 1870. 

Q ue lle qu e soit leur ori gin e, ces 
b ovid és éla icnL e nco re Lrès })C u n om
breux en 1874, lo rsqu e Ch. V é la in 
Yi siLa l ' i le . L e ur n ombre s'é La iL con 
s id ér a b lem ent acc ru , ver s 1900, yu and 
p assè ren t s uccessivem ent la Val vid ia 
c L le Gau ss . 

En approch a nL d e la i'\o u vc ll c
Ams Lcrd a m , la r ob e clai re d e ces 
b ccufs sa uyagcs m c p ermit d e les 
a p er cevoir d e Lrès loin , p a rmi les 
p cnLcs vc rcloya nLcs ck l ' il e. En M
bm·qu a nt la première fois sur ce LLe 
t erre inhabitée, j e n 'é Lais p as sa ns 
avoir qu elqu e appréhen sion s ur l 'ac
cu eil qu 'a ll ai ent m c résr rvc r ces Uleu fs 
sa U\·agcs . L es v a ch es, presqu e Lo uLcs 
accompagn ée. d ' un vea u , c L les 
j e unes La urca ux, p luLô L fa rou ch es, 
n e m a nifes t è rent a ucune hos Li liLé c t 
s' <"•c arLè rcnt a u conL ra irc à noLrc 
approch e, sc r cm e LLanL à brouLc r 
Lranqu illcmcnL un peu plus loi 11 . 
Se uls qu cllJU CS v ie ux Laurcau x , cl ' as
prc L m cn aça nL , s'av a n cè re nt à n o Lrc 
rrn contrc c L nous s ui v ircnL pcncl a nL 
Lo ulc n olrc r a nd onn ée, cssayanL plu s 
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d ' une fois d e nou s ch arger ct no us 
o bli geant à nou s r éfu gier p r cclpl
t ammcnt à l'abri d ' un arbre ou d ' un 
rocher . 

L es b œ ufs d 'Am s terdam sont de 
très b elles b ê tes , d e tai ll e p lu Là t 
p e tite ct a u p ela ge varié. Il s p arai s
se nt d escend re d ' un e esp èce eu ro
péenn e. V iv anL en Lro up eau x sép a rés, 
co nduil s ch acun p ar un v ieux La u
r ea u , ces anima ux, dont le n ombre 
a ugm ente rapidem ent , trou vent d ans 
les p â Lura ges d e l' îl e un e nourriLure 
a bondante. I ls v ienn ent la nuit s'abri
t e r so us les b osquc Ls d e P hylica. 

J l exis tait éga lem e nt a uLrcfois sur 
ce Lte il e q u elqu es Porcs, des Mou
ton s c t d es Ch èv res qui semb lent 
avoir complè tem ent disp a ru. L eur 
dcs t ru cLi on do i t ê tre v r a iscmb lab lc
m cnL a ttribu ée au x p êch eurs, ca r j 'a i 
retro uvé dan s qu elq ues g rottes qu 'il s 
ava ien t h a bitées les res tes de ce rta in s 
d e ces a nim au x. 

Ch. Vélain , dan s la Lrès intéressante 
é tud e qu 'il a consac rée à la fa un e des 
îl es Sa int-Pau l ct A ms te rdam, pense 
qu ' il exis te su r ce LLe d ernièr e un pe t it 
?l[a mmifèr e d e la forme d ' un e B elette. 
J e n 'a i p as eu l 'occasion d e l'observer , 
de m ême q ue je n 'a i r cn conLré a ucun 
lapin . P ar contre , les so uri s c t les ra ts 
m 'o nt semb lé asse z nombreux , sur
to ut a ux a lentours des anc1cnnes 
h ab i ta t ions, a uj ourd 'hui complète
m en t tomb ées en r uines . 

L 'il e A m ste rd am , d e m ôm e qu e 
Saint-Pa ul , n e compte a ucun oisea u 
t crrcsLrc. E lle se r t p a r conLrc de 
refu ge à de nomb reux oiseaux de m er. 
Cc sonL s ur'Lo u t d es A lba Lros, d es 
P étre ls cL b ea uco up p lus r a rement 
des J\ [a n ·b ots , donL je n 'a i co mpLé 

(1} C' h . v ,:: r.A t:-i, H cche rc hes s ur la Faune 
d es iles Saint-Paul c t i\111 s t crdam . . treil . Z Ju l . 
J-:.cp eri11te nl . T. VI , " " l, lS77. 

a u Lo ta! q u ' un n ombre très lim i té, le 
lon g d e la cô t e o ri entale. 

La Faune de l'Ile Saint-Paul 

L a fa un e t cn es Lre de Saint-Pa ul 
n e comporte g uèr e qu e des esp è'ccs 
introd ui t es a ccidentell em ent . 

Sm les esp aces ch a uds du cra Lèrc 
v iven t de n ombreuses B la ttes , ]J ar
fois én ormes (P erip lanela americana ), 
p lu sieurs My riapodes (lulu s corallinu s, 
S colopendra borbonica et Geo ph ilu s 
insularis) e t un e A r a ign ée (Epe ira 
aurala). 

Ailleurs , dan s Lo ute l 'il e, dès qu e 
l 'on so ulève la mousse qui reco uv re 
les r och ers ou qu e l 'on r eto urn e un e 
p ierre , on vo i t d 'innombrab les Clo
p ortes ( Oniscu s a sella), des T a liL res 
e t d ifférentes esp èces d 'Ar aign ées . 

B ien qu e l 'î le Sain t-Pau l soit cons
tammen t ba layée par des ra fa les d e 
v ent d 'une gr and e v io len ce, tou s les 
insectes qu e l 'on y r en contre sont 
ail és, contrairem ent à cc q ue l 'on 
ob serve dan s l 'a rchipel de K erg ue
len, o ù la p lupa rt sont aptèr es . 

Différentes esp èces de Mo uch es , 
très n ombreuses à l' intéri eur du cra
tère, infes tent toutes les h abita ti ons 
de p êch eurs; on tro uve n ot amment, 
en p lu s de la Mouch e dom es tiqu e 
(1\Ju sca clames /i ca) : Scalella. Sanc!i
Pau li ScHINER c t Calliph ora vomi
loria L . On conn aît égalem ent, qu el
qu es Mites. 

A u sommet de l 'île, j 'a i aperçu 
q uelq ues Papi ll on · crui sembla ient 
appa rtenir à un e esp èce noc tume. 
L es puces (P cu·apsyllu s longicornis 
E NDERL Ei t ) son t fr équentes en cer 
ta in es p arties de l 'il e p eupl ées p a r les 
:Man cho Ls. 

J e n 'a i obser vé à :::l ainL-Pau l l[U ' un 

seul Co léoptère, un Ca rabe, très pro
ba b lr mcnt C. rnrralus, à prn :-.: imil r de 
la sLa Li on d e p èch e. 
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D es a nimau x cl om cs liqu cs onL é Lé 
déposés à clive r. cs r epri ses sur l 'i le 
Saint-Pnul par les pêch eurs, en p a r
t iculier de po rcs ct les ch èvr es. 
Ch . Vé lain rapporLc qu r ces derni ères 
éLaicnt en co re assez nombreuses lors 
de la mi s ion d e Vénus. E lles ont 
été déLru i tes depuis lors cL les seuls 
animaux domestiqu es qu e j 'ai r en
conLrés étaicnL d es lap in s, fort n om
br eux c t di sp ersé à lravcrs toute 
l 'i le. ~ [ a l gré leur g rand n ombre, ces 
lapi ns sonL difficiles à chasser , car i ls 
son t cxLr èm cmcnt fa ro uch es c t dispa
r aisscn L clan s les h a uLcs herb es au 
m oindre bruit. 

J e n'ai rencontré a ucun des n om
breux ch a ls dont o n sig-na lait ja dis 
la présence ct qui éLaicn L Ycn us avec 
les goéletLcs de pêcheu rs. P ar conLrc, 
les sou ri s cL les raLs, inLrocl uits de la 
même fa~on, ont r apidcm cnL pullul é 

cL sonL un vériLnblc fl éau . Les so u
ri s sc sont r épandues dan s les prair ies 
m ais les raLs demeurent dan s l 'cn
cc inL du cra Lèrc, près elu rivage . 

Lorsque l '.îl c Sa int- f> a ul fuL éva
cuée, il y a un e année en viron , qu e l
ques ch èvres cL des m outons furent 
laiss('s s ur l 'ile en l ibc rLé; il ser a inLé
rrssa nt de vo ir ce que sero nt devenus 
cc· a mm nux, 1 iv r(•s à eux-mêm es, le 
jour o ù les campagn es de pêch e 
r prendront. 

L es oisea ux de m er so nt ccrLa i
ncmcnL bea ucoup plus nombreux à 
Sa int-Paul que sur la NouYcllc-A ms
Lc rcl am . L es un s son t à dem eure, 
Landi s qu e cl 'a uLres, les p lu s fré
qu cn Ls, n 'y v iennent que d' une fa~on 
Lem p o raire. 

Parmi les oisen ux de passage, i l 
fa u t ciLcr en premier lieu les ?ll anch oLs 

l .a parti e no rd -rst d r la Nouve lle- .\ m ~tC'l'cl a m , reco u ve r te d e a s l es prai ri es. On di s lin g ue dan ~ le fo nd le J'au x -so mnlel"., erntè rc adve ntif', s it ué à l 'a lti tude de ùOO m ètres . 
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L 'entrée du cra t ère de Saint-Pa ul ct à gauch e , la station d e pêc he c réée en 1028. 

t!Ui so nt innombrable c t appar Licn
n c nL Lo us à la m êm e esp èce ( f•.'udyples 
clu:;so lopho). Ils sont h abiLu cll cm cnt 
d ésign és sous le n om d e « Gorfou 
doré n o u d e << Man ch o t p erroqu e t n. 

Ces Gorfous forment sur l 'île trois 
co lonie di s tin cLcs; la p lu s impor
LanLc occ upe les p entes du Grand 
Mo rn e, au pi ed duquel sc Lro uvc l 'é ta
h l isse ment d e p êch e. Un e auLrc rock e
ri c cs L é tab lie au pi ed d es fa laises d e 
l a co Le occidcnLalc c t une troisièm e, 
bea u ·oup m oins n ombreu se, se Lro uvc 
~~ la P o in t c N orel. 

D a ns la g rand e r oc k cri c elu cra
Lè rc, qui compte p lus ieurs diza in es 
d e mi ll iers d e m an ch o Ls, ce ux -ci sont 
g ro up és e n « vi llages n d is LincLs , 
co mpta nt ch ac un qu elqu es r;cnLain cs 
d 'indiv idu s . 

Le Gorfo u d o ré, h a uL d e 40 r;c nLi
m èLrrs, p orte sur la Lê Le d eux Lou [[cs 
d 'a ig rc LLcs j a unes cL n oires. So n 
vc nLrc es t d ' un e b la nc heur imma
r; ul éc ct son d os g ri s-a rd oise. Il n 'es t 
p as très fa ro uch e, m a is vo us ti en t 
LêLc lorsqu 'on veut l 'approch er c t sc 
ddc nd v igo urcusc m r nL à co ups ck 
b rr; cL d 'a il c roll s . 

D ' un e d ém a rch e g ro tesqu e ct m ala
droiLc à Lcrrc, ces Pinnipèd es sont 
d ' un e ag ili t é r em a rqu ab le d ans l 'ca u , 
où il s font d es b on ds étonn an ts; i ls 
n agen t du r es Le la p lup art d u t emps 
cnLrc d eux cau x c t qu and il s se 
reposent à la s urface, on les pren
drait d e loin p our d es canard s. 

A t erre, les fem ell es sc p erc hent 
sur les roch ers, o ù elles consLrui sc nt 
d es nids rudimentai res à l 'aid e d 'h e r
b es. Ces nid s provoquent de nom 
breuses di putes, ca r certains Go r
fou s, p a resse ux , préfèrent a ller vo ler 
les nid s d es autres qu ' ils cmpoi'Lcnt 
cla n s leur b ec en se sauv anL a ussi 
r apiclcm.cnL qu 'il s le p euvent . 

So u vcnL a uss i les fem ell es p on de nt 
n ' imp orLc o ù ; qu elqu es-unes d 'cnLrc 
e lles v onL s'é La b lir près du sommet d e 
l 'He, là o ù la p cnLc es t Lrès r aid e, de 
so rL e qu e le m oindre fa ux-m ouvc
m cnL [a iL d égrin go ler les œ ufs qui 
vont sc bri ser plu s b as. T ous ces 
œ ufs cassé· provo qu ent a u voisin age 
d es co loni es d e Man chots une od eur 
abso lumen t intolér abl e. L es fem e ll es 
n 'onL r n g{'m; ra l qu ' un œ uf , r a rcm r nL 
d eux cL Ja p onLr a 1 icu à p a l'Lir du 
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m ois de scpLcmbre. P cnd anL qu 'ell es 
co uvent , re sont les m â les qui vont à 
la p êch e ct, d e r etour auprès du nid , 
r end ent le contenu d e leur cs Lom ac, 
p our qu e le r es te d e la fami ll e pui sse 
sc nourrir. I c p êch eurs qui sc trou
va ient r écemment en cor e à SainL
P a ul acc usaient les Go rfous de dé
truire d es qu anLités de lan gous tes . Il 
es t fo rt poss ibl e qu 'à un e ce rtaine 
ép oqu e de l'a nn ée, les -:\[ a nch oLs sc 
n ourrissenL d e jeun es langou stes, m ais 
si l 'o n en croi t Ch. V élain , ces oisea ux 
r ech erch ent p lu tôt les Mollu squ es, les 
p oisson s e l surtout lçs pi euv r es dont 
on r etrouve le b ec cl ans leur es tomac. 

E n a bordant en 1928 sur l 'il e 
Saint-Paul , a lors enLi èrem enl cl éscrlc, 
m a p remi ère exc ursion fut p our a ll er 
conLcmpler le )Ian ch ots éLa bli s s ur 
les p entes du Grand Morne; le sen
ti er qu 'il s av aient fini p a r c rée r en 
a ll an L e t en r cven a nL sa ns cesse cle la 
p èch e m e p ermit cl c gagn er les h a u
t eurs sur lcsq ue ll es i ls nichaient. 

Q uell e n e fuL p as m a stup éfaction 
de m c Lrouvr r , ch emin faisant , en 
pré cn cc d ' un h orribl e ch a rni er r éa 
li sé p a r l ' un e des a ncienn es b â Lisscs, 
d e la mi ss ion d e V énu s, donl toutes 
les iss ues éLa icnt closes, m a is donL 
la Loi Lure m a nquaiL, ayanL éLé enl evée 
p ar un o u ra gan. Ce LLe m aison éLai L 
a dossée à la p ente d e la m onlagnc, 
un p eu en dessous elu senti e r suiv i 
p a r les )J a nch o ts, cl c sorte ([U ' un 
g ra nd n ombre cl 'cnLrc eux, aya nt fa iL 
un fa ux-pas, y a vaient g lissé et, ne 
p ouvant en so rLir , y é t aient m orts de 
fa im . T ouL le fond de ce LLe m aiso n 
é t a iL jon ch é d e squ ele LLes e t de cad a
v res de }[a nchoLs sur les q uels s'e n 
Lro uvaicnL un e diza ine, e nco re Yi va nLs, 
mais da ns un Lri sLc éLa t , a ux qu els je 
pus r endre la lib erté. 

L e Gorfo us quiLLcnt g-r' néra le-
m r nt Sa in L- P<1u l au d1.'buL rl 'a n il , 
après la p èriod e d e la mue, eL n ' y 

r evi enn cnL qu 'au m ois d 'aoùl, san s 
qu e l 'on sa ch e o ü il s vo nt dmant ces 
L[U Clqu c. mois d 'ab sen ce . 

L es gr ands a lbatros b lan cs ( Uio
lll edea e:J:ulan s) planent autour d es 
navires au large d e l 'il e, m ai · sc 
p osent cxccpLionn cll cm cnt à Lcrrc. 
D 'a uLres a lb a Lros au contraire, no
tammcnL le :M alamo ch (T halosso,qe
rum chlororhyncu s GM. ) et le Cord on
ni er (Ph œbelria. fuligin osa. GM. ) v ien
n ent ni cher sur l 'ile. 

Parmi les oisea ux d e pa sage , il 
faut en cor e m entionn er des P éLrels 
( Oss ifraga gig a.niea), cl cs Puffins (Pu f
fi nu s œquinoclialis), des Damiers 
(Oa.pLion ca.pense L. ). 

L e Sku a ou S t erco raire ( j\Icgoles
iris anlol'lica. Lt:: ss .) , cc rap ace qu e 
l 'on r eLrouve sur touLes les îl es a us
tra les, exis te éga lcrn cnL à Saint-P a ul 
où il c~t la t e rreur d es .lllanchoLs qm 
[ont un vaca rm e étourdissanL lo rs
qu 'il s voient fon ce r s ur eux ce Lte 
gr and e m ou ci.Lc n oire qui vi enL leur 

enl eve r leur p cLiL. 
Deux· oisea ux se mblent habiLer 

l'il e d ' un e faco n p crman c nLc : le 
P étre l b leu ( P~ · i o n viLla/u s) qui éLa 
b li L so n nid au fond d 'éLroitcs ga le
ri es cr eusées d ans le so l Lo ur·bcux, ct 
un S tern e (S iema me/anoplera), (jUÏ 

sc ti ent fr équ emment sur les roch ers 
b o rdant le fond du cratère. 

Quelques mots sur la Faune 
marine des îles Saint-Paul et 
Amsterdam. 

Si la fa un e Lc rres Lrc d e ces deux 
p etites il es v olca niqu es es t d ' un e Lrès 
g rand e p a uv re t é, il est loin d 'en êLrc 
ci e m ême en cc qui conce rn e la faun e 
m a rin e. Ma lgré leur é loig nem ent cL 
leur iso lem ent consid érable, SainL
Paul rL .\ m sLc rd am ont dt' le li ru de 
n ombreuses ca1npn g ncs de p èch e. 

.. 

• 
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Autrefo is, ve rs la finclu xv rJl esièelc, 
ju squ e ve rs 1840 environ , C' 'é t aicnL 
p rin cipa lement les ba lein es , les oLa
ri es ct les phoqu es qu e l 'on venait · 
cl1 assc r a uLour de ces clrux îlrs. Des 
p êchrms crrnl cs v inrent cns uiLc s'y 

de nos jours, car il s ont émi gt•é vers 
le Sud. On les obse rve surtout pen
dant l'hi ver a us Lra l, cnLrc avril ct 
octobre. Les oLari es (. lrclo ce pholu s 
Jiookel' i , ()faria juba /a), Lrès recher
ch c'rs a utrrfois pour leur pea u, sem-

Co lon ie et c Gorfo us d orés étaù li s sur les ébo uli s à l'intéri eur du cratère de Sa int-FauL 

app rOYJsionn cr en poissons qu 'il s S(;

chaienL cL sa laienL sur p lace cL ve n
dai e nL ens uiLe à la Hc' uni on: lem 
a ll (·es cL ve nu es pri renL fin en 1914. 
Enfin , LouL cl erni èTcmenL, en 1928, 
Lill prLiL éLablissemenL fuL in s Lal lô 
sur Sa in t-P a ul , en v ue de la pèchr 
des lango us tes . . 

l,('s b ~1 l c in cs l'l les ba lein(lpl ères, 
jadis Lrès nombreux, so nL plus r ares 

bl cnL avoir co mpl èLcment disparu 
de ces parages . J e n 'e n ai elu moins 
obse rvé auc un e. P a r co nLrc, j 'ai rcn
conlré à différenLes repri ses sur ces 
deux il es des (; léph anLs de m er 
(. \/ucrorliinu s !erl!linus L. ). 1\ Sa iJIL
P a ul , il s son L peu nom br •ux cL ·e 
Lienn enL ci e préférence su1· les jc
Lres de ga leLs qui limi tenL la passe, 
là où on en co mpLaiL a utrefois des 
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troupeaux de p lusieurs centain es . 
Sur la No uvelle-Amsterd am , j 'ai 

rencontré des éléphants de m er en 
nombre plus important, par petits 
groupes , Je long du rivage, entre le 
Point de Débarqu ement ct la Pointe 
Goodenough. P lusieurs d 'entre eux 
sc trouvaient au bord d ' un éLang, 
près de· la Chaussée des Otaries, là 
où viennent habituellement s'abreu
ver les bœufs sa uvages. 

L es cô tes de Saint-Paul ct d'Ams
t erdam sont ex traord in airement pois
sonn euses et la faun e ichtyologiqu e 
des deux îles parait être la m ême. 

L 'un des poissons les plus répan
dus es t le Cheilodaclylu s fa scia/us, 
dont la r êche sc pratiqu e entre octo
bre ct avril. C'est lui qu e les pêcheurs 
créo les venaient autrefois cherch er à 
Saint-Paul pour le r evendre, un e fois 
séché et salé, à la R éunion, sous Je 
nom de <<Fausse moru e )) ou de 
« Poisson d 'Amsterdam )). 

Ce poisson , d ' un e voracité sans 
pareille, se pêche avec la plus grande 
facilité; la seul e difficul té consiste à 
lui retirer l 'hameçon, car il possrdc 
sur Je dos un e ran gée de dangereuses 
épines auxquelles on risqu e de sc 
blesser. Il atteint en moyenne 50 cen
timètres de long et paraît se nourrir 
en grand e parti e de jeun es lango usLcs, 
dont j 'ai souvent retrouvé un grand 
nombre dans son es tomac. 

Le Lalris hecaleia, plu s connu des 
pêcheurs sous le nom de « Cabot )) 
ou de « Poisson de fond )) cs L l 'un 
des plus gros poissons qu e l'on pêche 
autour de ces îl es . J 'en ai pris dont le 
poids dépassait 30 ki logrammes ct 
j 'ai trouvé clans l'es toma c de l ' un 
d 'eux une lango uste adulte, absolu
ment intacte. 

Le Tazard se tient également à une 
assez grande profondeur . I l m c:; urc 
en général 1 m èLrc de long ct so n 

co rps montre de magnifiqu es rcflcLs 
mauves et argentés lorsqu 'on Je retire 
de l 'cau, mai s une fois à l'air, il devient 
rapidement terne et gri s. 

Parmi les poissons les plus répan
dus, il y a lieu de ci ter également le 
J\ Ienclosoma. elonga. lum ou « P oisson 
bleu n qui change également de t einte 
au contact de l'a ir ct devient gris. 
Plus petit qu e les esp èces précé
dentes , sa chair es t. également plus 
coriace ct les p êcheurs l'utilisent 
principalement comme appât. 

Il exist e enco re autour de ces deux 
iles un e fou le d 'autres poissons enco re 
assez mal éLud iés. Dans le craLèrc de 
Saint-Paul se tiennent de nombreux 
poissons rouges. Autour de la No u
velle-Amsterdam où la t empérature 
de la mer est cependan t assez basse 
(14° environ), j 'ai v u à différentes 
repri ses des poisso ns volants ct l 'un 
d 'entre eux, long de 40 centimètres, 
es t m êm e venu s'écraser sur le pont 
de notre navire, au cours d'un e t em
pête. 

Le prin cipal inLérêt de Saint-Paul 
et d'AmsLcrclam es t ccrLainement 
la pêche aux langoustes qui pullulent 
autour des deux îles . L' espèce ren
contrée dan s ces parages est le Ja.sus 
Lalandei LAM. , la m ême qu 'au Cap 
de Bonn e-Espérance . 

Cette langousLc, rou ge lorsqu 'elle 
es t vivan te, es t de tail le plu tôL petite. 
E li e sc promène assez souvent hors 
de l 'eau, sur les rochers qui bordent 
le ri vage. Il m 'a éLé ainsi possibl e 
d 'en prendre à la main un très grand 
nombre sur la co ul ée de lave qui sert 
de point de déba rq uement à l'ile 
Amsterd am. 

Dans le craLèrc de Saint-Pau l, il 
suffit, comme j 'en ai fait l'expé
rience à maintes reprises, de saisir 
une lango uste ct de la p lacer cl ans 
l 'une des nombreuses so urces chaudes 

. ~ 
l 



qui ja illi ssent au bord cie la m er , pour 
la rcLi rcr cui te à poin L a u bo ut de 
qu elqu es minutes. 

Un ét abli ssem ent a éLé -réé à 
Saint-P aul il y a qu e lques ann ées, 
en v ue d e la pêch e c t ci e la prépa-

Paul recom mence nt bientôt à fonc
Li onn cr. 

Contrairement à cc qui a été elit 
à ccrLain cs r ep ri ses, il n 'existe aucun 
homa rd a ux il es Saint-Paul et Am s
t erdam. E n p lu s des langous tes, les 

L a stat io n d e pêche d e Sa in t-Pau l ct le se nti e r 
qu e sui,·c n t les ma nchot s pour sc r endre à la mer , a u milieu d es to uffes cl ' I so /cp sis. 

O n di stingue clan s le fo nd l 'entrée du c ratère et Ja côte o riental e d e l ' îl e. 

r a tion d es conserves cl c lan gous tes, 
mais il es t actuell em ent fermé depui s 
l 'an d ernier. P endant la saison de 
pêche, qui va elu m ois d'octobre au 
m ois d 'avril , on p arvenait à prendre 
jusqu 'à 25.000 langoustes par j our. 

So uhaitons, dan s l 'intér êt de la 
mi se en Yalcur de ces p etites îles 
ausLralcs, ([U C les p êcheries de Saint-

Crustacés son t encore r eprésentés 
par cl ifféren tc espèces de crabes. 

L es Céph a lopo des sont très fré
qu ents autour des deux îles ct à l 'in
téri eur du cra tère d e Sain t-Paul. 
L es p êcheurs p rennent souy ent des 
pi euv res à l 'inLéricur des casiers à 
langoustes ; eJlcs n 'ont en gén éral 
p as p lus dr 1 m . 50 de long. Ch. Vé-
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lain a cep cn danL r en contr é ù Sa inL

P ~llll un e pi cune g igan l es que à la
quelle il donna le nom d e ,1/ouchez ia 

Sa ncli-Pauli c t. qui m cs uraiL plu . d e 

7 m ètres. 

/rolis Iüuuss, F. mu/abilis G. B. 
Sow., FlanPl/a prod il or FRAU E N o .. 1/el
cioniscus dcpslus REEVE, eLe ... ; des 
Lamellibran ch es } ,asaf' a mbra, 
J\(TG. , cLc .. 

L e résultat d'un e pêche H U X lan go us t es i1 l' îl e Saint-l'nul. 

.J 'a i co ns ta Lé éga lem enL :-\ Saint

Pau l la présen ce d 'ArgonauLes . 
L a fa un e m arin e comprend éga

lem ent de nombreu x 1\'foll usqu cs, 

notamme nt d es GasLéropod es : l 1ur

pura. j\J a.ge l!ani VEL. , Fissu!'!'lla aus-

Il fa uL éga lem ent m e nLionner rl a ns 

cc bref ap erç u d e la faun e m a rin e de 

SainL-Pau l e t ci 'Ams Lc rdam, le nom

bre in c ro y able des A cLinics , d es As Lé

ri es, d es Oph iuri d es , sur les rochers 

du li LLora l. 

Tou if s If s f! hologmp hif's qui illu s!rf'n l Cf / a.rlic!e san! de l ' au leur. 

• 
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LES MÉTHODES MODERNES 
DE MESURE DU DÉBIT CARDIAQUE 

CHEZ L'HOMME 
par 

le Doc l rur Jr:: A N BRETEY 

LA mrsure cl tt MbiL ca rdiaqur -
c 'esL-à-d irc de la qu anLiLé de 

sang rxpriméc en li Lrrs qu i passe 
ch aq ue m inut e dan s le CQ'Ur - pré'
senLc ch ez l ' homme un g rand intér êt. 
Du p oin L dr v ue physiologiqu e d 'a
bord : il rst en ef fe t 11Lile d'avoi r des 
donnérs pré,ci ses qui p ermetlcnL dr 
calcu ler le /rar ,ai l elu ccr ur. Du po int 
de v ue m éd ica l a uss i , ca r on p eut , à 
con di t ion de di sposrr d'une nH; thode 
clr mrsurc simpl e ct r apid e, praLiqurr 
courammcnL ce LLe re ch erche ch ez les 
malad es po ur s uivre l 'évolu tion des 
lés ions c l l ' influ ence rl u traitrment. 

Cc n 'cs L qu'à q uelqu es dizain es 
d 'années qu e remontent les pre m iers 
ess ais ck m es ure ch ez l'homme. L es 
cliffi cu lLrs é ta icnL en effet g rand es, 
et el les n 'ont pu êLrc r éso lu es qu e 
gr âce aux r écents progr ès fait s par les 
phys iologis Les e t les chimi stes en chi 
mi e r es piratoire. I l p eu t à prem if> rc 
vu e pa rait rc paradoxa l q ue la co n
nai ssan cf! du débi t cardiaque dépende 
de cell e des éch anges r espirato ires . 
iVIai s i l faut sc r appeler qu e l 'on 
ne di spose d 'a ucun moyen d 'inves
ti ga ti on direct elu mu scle cardiaqu e, 
à par t toutefoi s l ' électro-ca rdiog ra
phie. Celle-ci consiste à enregistrer 
les modifi cations électriqu es produi-

Les p::1r la conLraclion elu ccr'ur , cc qui 
ne peuL rt rc d 'aucun seco urs pou r la 
mesure que nou s avons en v ue. JI ne 
peut bi en entend u êLrc qu es tion ch rz 
l'homme de branch er à la base d e 
l'ao rte un p e t i t compteu r pour cnrr
gist rcr la qu anLité de san g qui s'écoulr 
en un temps donn é. L es résulta ts 
obtenu s a insi s ur l 'a nimal son t d 'a il
leurs Lrès contes tab les, la se u le inter
vention fau ssant déjà clans de forLcs 
propo rt ions le r és ult at. La q uestio n 
n e pouvait êt re r ésolu e par la mcsurr 
du volu m e du sang circul ant, faiLc 
en étu d ia nL la di lution d ' un e quan
tité connu e d ' une subs tan ce faci le
m ent dosab le, inj ectée direc tement 
dan s un e ve in e. E ll e n e pou vaiL l 'êt re 
n on p lus par la mesure de la capac iL(; 
moyenn e des Ycntri cul es, p ui squ e cc 
volu m e varie d ' un suj et à l 'a utre c t 
qu e rien n e prouve qu 'il s se v id enL 
co mp lè· Lcm ent. à ch a qu e conLracLion. 
On a a uss i cher ch é à t i rer parti des 
chiffres obtenu s en m es urant la p res
sion a rtérielle ct la v i tesse elu co urant 
sangu in dan s certain es artères se
condai res ouvertes au co urs d 'opé
ration s, mais on a été condui t à un e 
tell e abondance ci e formu les m a th é
matiqu es, clans lesqu elles d 'a illeurs 
p lusieurs facteurs n e sont p as m cs u-
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r ablcs (par exemple: surface d e co upe 
de la base de l 'aorte), qu 'il a fa llu 
renoncer à toute solu t ion de cc cà té. 

C'est à Fick que r CYint en 1895 le 
m éri te d'avoir le premi er p roposé un e 
n ouve ll e méth ode basée ur l 'é Lud e 
des éch an ges r espiratoires, c t qui 

m êm e s uj cL, en abandonne des quan
tités égales à l 'a ir qu i sc trouve dans 
les p oumons . On détermin e Je dc' bit 
cardia qu e en m esurant la qu an tité 
de gaz carboniqu e élimin ée en un e 
minuLc ct en div isant cc chiffre pa r 
la quantité de cc gaz qui es t ab an-

Frc:. 1 . - '\uc pnrtirll c clC'S a pparei ls de clé t C' rminnt·io n du d é h it c:ndinCJue 
par lï oclme d" é t h ~· J e. 

devai t dcvrnir le poin t de d épart de 
t ous les trava ux m ode rn es . L 'essa i en 
fut fait sur le chi en p ar C rd1an l c t 
Quin qu a ud . Finalemen t, grârc a ux 
rech er ch es de nombreux savanLs, 
cette m éthode devi nt ::~pp li ca bl e 
m ême à l 'h ommr . Voici en rc'sumr en 
qu oi ell e consis te . On sait q ue l 'hom
mr élimin e, p ar la rcspira Li on , d u gaz 
ca rbon iqu e et qu e celui -ci es t a m en é 
a ux p oum on s par Je san g- qui, d a ns 
d rs condilions id r nLÎC]u e· p our un 

donn ée p ar un liLrc d e sang. L a mc
sure elu tot::~ ] de gaz carboniqu e q ui 
est exh alé p a r le suj eL en une min ute 
ne soufl're auc un e diff iculté; il s uffit 
en effet de co nn aît re le volume d 'air 
expiré en cc t emps, a in si qu e sa t e
n eur en gaz ca rboniqu e. L es clifficul
trs commcncenL à p a rtir de la m es ure 
d e la qu antiLé de gaz ca rbon iqu e qui 
es t abandonnée pa r un litre de san g. 
Cette qu a nLité est évid emment éga le 
à la clifférrncc entre la trncur elu 
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san g veineux arri vant du cœur aux 
p oumons, e t cell e du sang artéri el 
qui par t des poumons pour a rriver 
au cœur, après s'ê tre d éba rrassé en 
p artie elu gaz carboniqu e qu 'il con
t en ait, c t l 'av oir remplacé p ar de 
l 'oxy~·hl C. Il suffit donc de prfl cvc r 
d eux échanti ll ons de sang par ponc
ti on ca rdi a qu e : l ' un proven ant du 
ventri cule droit (sang vein eux), ct 
l 'autre du ventricul e gauche (s::~n g 
a rl éri r l). Chez l' anim::~ l crs prélève
m ent peu vent. être effec Lu és ; encore 
fa uL- il être bi en sùr de ponctionn er 
co rrec tem ent chaqu e vcnLri cul c, cc 
qui n 'est p as t ouj ours fac il e. Il va 
snn s elire qu e chez l 'homme iJ ne 
p eut p as en être ques ti on. E t c'es t 
ici qu e !cs progrès fa iLs en chimie r es
pira Loirc ont été d 'un grand ccours. 
C'es t a in si qu e les gaz d r. J'a ir a lvéo
la ire (1) sont en équilibre avec ceux 
du sa n g- a rtr ri cl (H a ld anc cL Pri cs L
Jcy ). Conn a issant la t ension cl11 gaz 
ca rboniqu e d ans l 'a ir alvéolaire, on 
conn an donc la tension ri e cc gaz 
cl ans le sang a ri ér ic!. 11 n 'es t cl one 
p lu s n écessaire de prélever un rch an
Li ll on ri e cr·lu i-ci . P lesch a montré que 
l'on pouvait aus i sc passe r de celui 
du sa n g- veineux , ra r en faisant res
pirer le suj et d ans tm sac de caout
chouc elos, il se produit, après un e 
co u rl e séri e de respira tions, J' {·qui
libre entre l'a ir du sac ct les gaz elu 
sang vein eux a rri vanL aux poumons. 
Mai. la durée de cc L équilibre es t 
co urlc, c t il es t n écessa ire de r ecom
m encer les dosages à p lusieurs re
pri ses pour être sür d 'avoir un chiffre 
CO JT CcL . 

E n r éaliLé l 'étud e des échanges 
gaze ux qui se produisent au ni veau 

(1) L 'a ir a lvéol a ire est co ns titué p a r l" a ir 
qui r es te a u co ntact du sa ng a r té ri el d a ns 
les n ivéo le du p oumon après une expirati on 
normal e. On l ' obti ent en fai sa nt ex pirer à 
fo nd Je s uj et , e t en recue ill ant l' extrême fin 
d e cette exp ira ti on. 

des pournons ne p u t être exacte qu e 
si l 'on conn an 1rs co urbes de di ssoc ia
Li on d es gaz d ans le sang elu s ujet qu e 
l 'on examin e, car ell es vari en t d ' un 
suj et à l 'au tre. Aussi la m es ure du 
débit ca rdi aque par re tt.e m éthode 
nécessite- t-ell e un e on m êm e deux 
journ ées cl 'exp r ri cnccs conduites par 
un chimi sLc sp éciali sé . LP m Pm C rai
sonncm enL es L na Lmell cment Ya labl e 
au ss i , mni s aYec cerLaines di ffércnces 
pour les échanges d 'oxygène entre 
l 'air r t lr sang·. E n ra ison ri e la grande 
fac ilité de cl os8g-c elu gaz carboni que 
c'est cr derni er gaz que l 'on éLudi c 
le plus souvcnL. 

Au point de VII C de l 'cxactiLurtr , 
cette m éLh odc cs L théo riqu em ent un e 
des plus pa rfa ites, m ais on con ~oit 
qu 'il es t impossible de procéder d ' une 
fa('o n couran te à de telles m es ures, 
cc~ qui lui enl èv b eaucoup de son 
intérêt pour la cli niqu e. 

Auss i a-L-on chnché à simplifi er la 
qu es ti on. En faisant respirer ::~ u suj et 
un gaz non nocif , qui sc détruit assez 
v ite d ans l 'organi sm e pour qu e Je 
sang qui revient au cœur n 'en con
tienne p lus qu e des t r aces n égli
geab les, on p eu t sc p asser de son 
dosage d ans le sang vein eux, dosage 
qui est la p arti e la plus déli ca te des 
op éra ti ons p récédentes . De nom
breux corps on t ét é étudiés sans 
grand succès jusqu 'à cc qu 'en 1925 
H ender on ct H agga rd aient p roposé 
l 'empl oi de l ' iodure rl 'éLhy lc. i'v[alheu
reuscm cnt la t echniqu e de dosage chi
miqu e de cc co rps, tell e qu e cc.s au
t eurs l 'ont décrite, est délicat e et peu 
fid èle. De plus elle nécessi te des 
éch anlili ons d 'air alvéolaire Lell c
ment imporLan ts, qu 'il s ne peuven t 
être recueilli s d ans des condi t ions 
correctes. 

Au co urs de recherches poursuivies 
pend ant trois ann ées au labora toire 
de chimi e de la Cliniqu e de la Tuber-

3 
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cul ose, nous avons pu me LLre a u 
poin t un e m éthode de do age de 
l' iod ure d'éLhy le basée sur la m é
thode eudiométri q ue d rc riLe par 
H. -H. Oli v ier , e t en collaborati on 
avec ce t a uLeur. Avec ce LLe tec h-

1\ 

i\I algré l 'ap parence complexe des 
appareil , la détermin ation du d ébiL 
car dia qu e ne comporte pour Je s uj eL 
aucun e fa Li gue. L 'air chargé d 'iod ure 
d 'é thyle en qu antité ex tr êm em ent 
fa ibl e (il n 'a aucun e odeur), es t brassé 

~t- a.m-pèll.t~ 

/. - -110 weto 
.Q. . o orm i! T 

F 1c . 2 . - Sch ém a d es a ppnre ils d e dét crm in a1 ion d u débit canli aquc 
pa r l'i odure d 'éthy le. 

ni que, ex trêm ement précise, on peut 
doser l ' iod ure d'éthy le au centi èm e 
de m illi gramm e dans des échan ti l
lons gaze ux d e seul ement cen t cen
t imèLres cubes, au lieu de un ou deux 
li Lres dans les précéden tes méthodes . 
De p lus elle est bien p lus rapide, 
mais son princ ipal avan tage est de 
perme t Lre la pri se d 'un a ir a lvéo
laire r igoureusem ent exact. 

au m oyen d 'une turbin e d ans un spi
rom ètre de 200 li tr es . Il es t in spi ré 
par Je suj et au moyen d 'un e va lve 
sp écia le qui perme t dans d 'excel
len tes condi t ions la pri se d es échan 
tillons. A quatre reprises au cours de 
l 'exp érience, qui dure une v in gt aine 
de minutes, le suj et expire à fond 
po ur p ermetLre la prise de l 'échan
ti ll on cl ' air alvéolaire. L es deux au-
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tres éch antillons n écessaire sont ce ux 
de l 'a ir in spiré e t de l 'air expiré. J1 n e 
r este plus cp1'à fa ire les trois dosages 
r t le cl éh i t cardi a que es t. donn é par 
la fo rm11I C : 

DG V(I - E ) 
2A ' 

clans l aqu ell e V = volume d' ai r res
piré p a r minute (en litres), 1 = qu an
LiLé d ' iodure d 'éthy le clans l 'air ins
piré, E d ans l ' air expiré, A clans l 'air 
a lvéola ire, ct 2 es t le coeff icient cl c 
di s tributi on de l 'iodure d 'é thy le dans 
le sang. 

L a du r ée totale de la d étermin a
Li on n 'excède p as deux h eures . 

E t m ainten ant quel s sont les r é
sulta ts obtenus? L es différ entes m é
Lh odcs donnent des chiffres qui coïn
c ident en gén ér a l d ' un e façon sa ti s
fa isa nte. L a valeur elu d ébit car
cli a qu c varie n aturellem ent avec l 'âge, 
la La ille, le sexe du s uj r:t . Sous 
des influen ces d iverses : di ges ti on , 
travail p hysique et m êm e intellec
tu el, e tc., les chiffres sont beau coup 
plus élevés. Aussi les dé termin ations, 

p o ur êtr e comp ar ables entre elles ct 
d 'un suj e t à l 'autre, doiven t-ell es êLrc 
fa ites cl ans des conditions identi qu es. 
Ch ez un homme n ormal. a u r r pos 
compl e t , a ll ongé c t à j eun, la qu an
tité dr sang qui p asse cha qu e minute 
dans Je ventri cule droit e t n aturel
lem ent en m êm e temps aussi clans le 
gau ch e est de six à sept litres. Ccci 
donn e u ne id ée n ette du travail con
sid érable fo urni p ar le cœur. Au 
cours d e ccrta in rs m ala di es du sys
t èm e circula toire ces valeurs peuven t 
s'ab a isse r d ' un e faço n n o table, c t 
n 'être p lu s qn c la m oiti é ou le tiers 
de la n ormale. P ar un traitem ent a p
proprit\ on voiL les chiffres r em onter 
à des valeurs conven ables . 

L a m.csurc dn débit cardi aq ue, 
p r océdé d' inves l.i ga b on de l 'activ iU: 
fon ctionn r ll c du cœur et de l 'état de 
t out l 'app a rei l cireul atoire , est un 
m oyen d 'explora ti on tou t n ouveau. 
L es r ésultats déjà obtenu s nous per
m ettent d 'en esp érer b eau cou p , non 
seulement au p oint de v u e sc ienti
fiqu e, m ais a ussi en m édecine cou
r ante, po m le p lus gr and hien des 
m ala des. 



QUELQUES 

MOTIFS ORNEMENTAUX 
UTILISÉS PAR LES INDIGÈNES 

DE LA N'GOUNIÉ (GABON) 

p ar 

A. i\ f ACLAT CTI Y 

d es Sen·iees c i,·il s de l ' A. 1•: . F. 

L 'EXPOSITI ON coloni a le a pop ul a ri sé 
l 'ar t indi gène so us la forme de 

s La tu ctLcs a ux traits à p ein e esquissés, 
a ux formes disproporLionnéc , dont 

la t ê t r ct le corp , démes urém ent d é

velopp és, reposcnL sur d es jamb es 
cagneuses cL co urLes. Ces g rimaçanLec; 

Cloc hC's d e ela n sC's d e la r ace :\1 issogo, r égion 
de :\Jimo ngo . Les d e ux c loc hes elu mili e u 
po,sèd e nt d e u x t êtes hum a in es gravées 
cla ns un bl oc d e b o is fo rm a nt p o ig née . 

r epr ésen tat ions d' un e humaniLé clif
fon nr; donncnL évid cmm enL un e piè

tre idée de l 'art ind igène . 
Autrement r cprésenLa Livc est l 'o r

n em cnLa ti on des obj cLs u s uels (cuil 

le rs de bois, coutea ux, pipes, eLc.) 
qu i so ùven L dénote un étrange sens 

d écoraLif de l 'artisan q ui le a con

fectionnés. Dans cc genre, je n'ai 
cependant rien v u de comparable au x 

bureLLes à hui le que font les in cli 

gènes de la N'Gouni é (Gab on occi
denta l) d es races Bapounous ct B a

voumbous . L es motifs ornem en tau x 
qui recou v rcnL ces obj cLs m 'ont pa ru 

cl ignes d 'ê tre sign a lés, tant l 'at' Li s tc 

y fait preuve d 'imagin aLion cL d e 
goût. 

Ces b urettes sont utili sées par les 
femmes pour y conserver l 'huil e n é
cessaire à leur coiffure. L es indi gènes 

les confec ti onnent avec un f rui t creux 

de forme sph ériqu e, dont les p lu s 
volumin eux d ép assent la d im ension 
d'une Lrès g rosse orange. L es p a rois 

sont épaisses c t dures eL r essemblent, 
en LouL point, au bois, lorsqu' un e 
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A droite ct à gauche : corn es d'appel en 
ivo ire, race B avo umbo u . Ces co rn es so nt 
ma in te na n t à pe u près in t ro uv ables , les 
é lé phants aya nt di spa ru de ces régio ns . 
i\u mi li e u , clochette de danse bupounou , 
e n bo is . 

v iei lle patine les a recouvertes ; 
ell es prenn ent a lors une couleur 
n oir r ougeâtre, d'un ton ch aud e t 
agréab le. 

L a dure té des p a rois, d e contex
ture fibreuse, oblige l 'artis te a utiliser 
un outi ll age sp écia l quoique som
maire. Celui qu' il m'a été donné 
d'examiner compren ait un co uteau 
a lam e comte e t la rge, un a uLrc lon g 
c t m ince, très aigu e t do nt le Ll·an
ch ant é t ait arrondi a so n so mmet p our 
le gr attage, enfin d ' un p oin~on com
posé d'une grosse pointe emman
ch ée. 

La plupart d es m o tifs sont g ravés 
en re lief, t rès pe u en in tai ll e . De par 
la n a ture m êm e de la m a ti ère, la g ra
v ure se fa it sur b ois debout, les 
fibres étant p erpendicul aires et non 
vc rLicalcs . L 'P,vidage sc fait par grat
Lng-c à l 'a ide du co u tea u, cc qui donne 
à l'obj cL l'asp ect d ' une bo ulc poli e. 

L a surface o rn ementée es t div isée en 
scctcm s vertica ux ct circulaires, so u
vent les deux. L es secteurs vcrLi 
caux sont sép arés par des bagu ettes 
convergeant p arfois p ar leur base, en 
form e de Y Des n ervures circul aires 
div isen t la boule en p lu sieurs band es 
dont ch acun e p orte un motif diffé
r ent. 

L es m o tifs sont ou orn em enta ux, 
et in spirés p a r la fanta isie, ou em
pruntés à la nature. 

On r e trouve d ans les ornements de 
fantaisie un grand n ombre de mo tifs 
de d écorations r appelant ceux u Lili sés 
p ar les a rLi sans frança is elu boi s. Cc 
sont, cl ' ailleurs, pres qu c ex cl usi vc
m cnt, des suj e ts géom étriq ues recti
lign es ou arrondis, les seuls q uc sem
b le cap able de con cevoir l 'humbl e 
ar tiste ind igèn e, dont les concep ti ons 
imagina tives paraissent très limitées, 
sin on rédui Lcs à celles que lui a lé
gu ées la tracl iLi on . L es m otifs le p lu s 
sou ve n t reprodui ts, sont les ch evro ns, 
les clcnLs d e scie , les bâ tons brisés, 

Co utea ux de jet : à ga uche : Bapo un o u ; 
à droite : B e ndj a b i. Cc d ern ier . à ép er o n 
i1nite la tête d ' un to ucan avec b ec ct œ il 
év idé . L es de ux po ig nées so nt r cc.:o uvc rtcs 
de fi ls de c ui vre. 
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les b e ants , les perl es , les bagucLtes . 
On trouve en core, m ais m oins fré
qu emment, d es torsades, des imbri-

Figures humain es en motif circulaire . 

cati on , des écailles, d es p ointes de 
d iam ant, des damiers, des oves . Il 
exis te a ussi un a utre m otif assez 
empl oyé r appelant la pi èce h éral
diq ue elite « fuselé >> . Certain s de ces 
m o tifs t els les oves, les d ents d e scie, 
les bag uc Ltcs , sont t a ill és en biseau 
avec une a rête Lrès sai ll a nLc . Sur 
l ' une d es burettes qu e j e p ossède 
fi gure un Lrès bel entrelacs de qu a tre 
baguctLcs en forme de d eu x hui t 
opp osés . 

T ous ces om emenLs sont uLilisés en 
combin aisons vari ées . Gén éralem ent, 
l 'ouverture, r ond e c t pcLitc, es t en
Lourée d 'une ou plusieurs b ag uettes 
circul a ires, ou d ' un e t o rsade, d ' un 
r a ng d e p erles, de cl enLs d e sc ie. L a 
g- uirlûndc es t .a uss i Lrès uLil iséc en 
1n oLif circul aire, de m ême qu e les ch e
v rons e t b â tons bri sés . L e. bcsa nLs 
so nt qu adrill<'s ou nus cL co mposent 
pa rfois un cha pele t circulaire. L es 
de nts d e scie so nL so uvent opposées 
en p ointe. L es m o tifs r ec tili gn es on en 
li gnes bri sées scmblenL b ea uco up plus 
employés qu e les moL ifs arrondi , pro
b ab lem ent en r aison d e la facili Lé d e 

gravure . Ce Lte r emarqu e s'appli
qu e d'ailleurs à toutes les d éco
rations indigèn es de ces contrées, 
aussi bi en murales qu e d es obj et s 
m énagers. 

Chaqu e secteur porte une d écora
tion différ cn Le du v oi sin c t ind é
pendante d e l'en semble . Habituelle
m ent, les v id es sont comblés par 
un qu adri ll age plu s ou m oin s pro
fond . 

L es m otifs empruntés à la n a Lure 
sont m oins n ombreux e t n e com 
prenn ent guère qu e la r eprésenLa Lion 
d e fi gures humaines ou animales . 
A p art la feui ll e de fou gère , je n 'ai 
jamais v u d 'ornem ents empruntés au 
mond e v égétal ; cette prédomin an ce 
d e la r eprésenta tion animale sur la 
r eprésentation végét a le paraît être, 
d 'aill eurs , l ' un e des caractéris tiqu es 
d e l 'arL indigèn e d e ces r égions. L e 
animau x, a u li eu d 'ê tre silhou ettés , 
comme il s le sont d ans la plupart d es 
cas, sont très défini s . Sur l 'une d es 
burettes en m a p ossession es t gravé 
un p erroquet, m an geant un e n oix 
palmis te qu 'i l porte à sa bou ch e à 
l 'a id e d e sa p a LLe, avec une v ériLé d e 
ges tes a bsolument r cm arq uable. L e 
p lumage cs L figuré p ar un e imbri ca
ti on très fin e. Sont en core r cprésc n
Lés des LorLu rs, un ch ien p orLanL a u 

-
U n l1el e nl rcla c~ ct une f in e déc oration e n 

g-u irl a nd e c t mo t ifs d ive rs . Ici , la. nettet é 
du tra it est re ma rq uab le. 
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cou le grelot de bois uti li sé pour la 
chasse, des lézards, des poissons, un e 
hyène rayée. 

L 'élément humain n 'est représenté 
qu e par des visages ronds, aux pau
pi ères boursouflées, dont l 'ouv erture 
des yeux, très amen uisée, rappelle les 
lumi ères pratiquées sur les masques 
de danses hapounous ct havoumho us 
(masqu es M'Foucl i). 

Le trait es t net ct hien enlevé. 
L 'examen à la loupe ne révr lc pas, 
en général, ces co ups de canifs t â ton
nant qui strient, dans l 'œuvre des 
débutants, les lignes d'une inclcnta
Lion irréguli ère ; les arrond is eux
n1êmes, ouvrage pourtant délica t avec 
u n outi llage aussi élémen taire, offrent 
la m ême régu larit é. Cette s ûrcLé de 
main dénote, de la part de l 'artis te, 
un e longue pratique et semble hien 
corroborer ce que je disais plus 
ha ut, qu e ces conceptions orn emen
ta les lui ont été léguées par la tradi
tion . 

L'aspect généra l présente les cl é
Jau Ls habituels des omcmcnLations 
in digè nes, e t à prime abord le défaut 
ri e symétrie, clans les moLifs circu
laires p rin cipalement : les gui rl andes 
sonL p lus longues, ou plus ovali sées 
ou plus larges les unes que les autres . 
Parfois la d imension a été si mal cal-

:ll ot if's d 'ouvertu re. A ga uc he, to rsa dc ct 
bo udi n , a d roi te, torsad e ct d e nt s d e sc ie 
avec bag uettes. 

culée qu 'un e pace sépare les deux 
extrémités, trop étroit pour y graver 
un moLif similaire, l 'artis te se con-

Un bea u spéc ime n avec g uirla nd es c t oves 
e n bi sea u . La net teté d e la part ie a rrond ie 
des g u irl a nd es est , ic i, re marquable. 

t ent.e alors d'y ajouter un orn ement 
de son cru , sans aucun rapport 
avec l 'ensemble, par exemple un 
chevron ou un damier avec des guir
landes, les baguettes circula ires sont 
gondolées cL donn ent ainsi aux sec
teurs qu'ell es limitent un e largeur 
plus ou moins grande. Là réside d' ai l
lem s l 'une des principales ca uses 
elu défaut de ymétric. Le suj et 
occupant la base es t rarement cl ans 
l 'axe de l'ouvcrt;urc, ct donne ainsi 
l'impression que l'obj et a été posé de 
travers. 

Une autre parti cularité remar
quable ct également très ca ra cté
ristiq ue de l 'art indigène local, es t 
l'abondance touffue de la déco ra
tion. Pas un espace qui ne soit 
occupé par un motif. L 'uniqu e so uci 
de l'a rtis te semble avoir été de co u
vrir Lous les emplacements vides, 
ct pour cela jux taposer ornement 
sur ornement, sans le souci d'har
monie et de simplicité qui cm·ac
Lér·i sc la déco ration telle qu e nous 
la concevons : l es moLifs r ec ti lignes 
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v oisinenL ayec les an ondi s clans 
un m élange gé néral em ent h éLéro 
diLe. 

La décora ti on 
circula ire, le dé
faut d 'orn ements 
vertica ux rec ti li
gnes donne à l' en
semble un aspect 
lourd ct chargé, 
sans élégance, du 
moins à nos yeux 
d 'Européen. 

des artisans noirs d e ces co11 Lrù's ; 
on ne sa urait n égli ger une semblable 

m anifestation cl u 
se n s esthétique 
n èg r e . J ' ni dù 
utili se r dan s 
cette note un e 
t erminologie sou
vent impropr e, 
qui n'a pas rté 
créée ponr cr t 
usage. J e sou
hait e qu e de s 
e thnograph es 
q u a lifi és veui l
lent bi en étudi er 
moins superficiel

En dépit de 
ces quelques dé
fauts, inhér ents 
cl 'aill eurs à tout 
ouvrage indigène, 
l 'œ uvre d én ote 

Pipes bcndjab is, en terre cui te (Uivé ni é) . 
A droite, un e hachette bapounou (Di vén ié). 

lement cet inté
ressant essai ; je 
tiens à leur disun sens ornemen-

tn l remarqu able, et appara ît bien 
sup érieure aux esquisses h abituelles 

position 
possède. 

les quelques pi èces qu e j e 

• 



LES GRANDS MUSÉES 

D'HISTOIRE NATURELLE DE PROVINCE 

LE MUSEUM DE NIMES 
par 

ALBERT H UGUES 

et 

P. M ARCELI N , 

Co nser vate ur elu Museum de Nîmes 

DE P UI S bien longtemps ct à to utes 
les époques, de petits group es de 

naturali s tes : zoolo-
gis tes, bot a n i s t es, 
géologues, se sont 
spontanément form és 
dans notre viei lle vi lle 
pour s 'entretenir en 
commun de leurs su
jets d'étude; dès qu e 
le t emps ou les cir
cons tan ces détrui
saient un de ces 
groupes, un autre sc 
reformait a utour de 
quelqu e animateur, 
avec autant d'enthou
siasme et cl 'amour 
pour la n a ture. 

un e série de t errains des plus an
Ciens aux p lus récents, et des cli

ma ts de moins en 
mo111 s ri goureux, 
donnent naissance à 
des zones variées de 
végét ation allant des 
pâ turages sub alpins 
ct des h êtraies à la 
flore des dunes ct 
d es marai s . Dan s 
chacune de ces zones, 
clans chacune de ces 
régions natur e ll es 
entre lesquelles sc 
cl iv ise notre dépar
tem ent Cévenn es 
granitiqu es et schis-
teuses, Causses et 

ll faut sa ns doul.c 
chercher la raison df' 
ce LLe a rdeur dan s 
l ' intérê t tout parti-

Stan islas CLÉ)IE ~ T , 
Garrigues calcaires, 
b ass in s l ac u s tr es, 
Costières et vallée elu fond ate ur elu l\Iusée d e Nimes . 

culi er qu e présente noLrc région du 
poi n L d c v ue d c la va rié Lé des 
paysages . De la monLagne à la mer, 

Rhon e alluv ionnaires, 
Camargue c t li tto ral m éditerran éen , 
v ivent drs mil liers d 'esp èces vég'
talcs, rt bi en plus Pncore d'esp èces 
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animal es, adaptées les unes c t les 
auLrcs à des mi lieux cliffércnLs. 

CeLte varié té de milieux, cet te 
ri ch esse de form es qui s'offr cnL a ux 
ch er ch eurs, é taient évidemment bien 
propres à susciter d es voca Li on de 
n a Lu rali s Lcs . 

11 n 'es t clon e p as surprr na n t de 
consLa lcr qu e depui s l 'époqu e à la
quel le J ean-Fra nçois Ségui r r (1703-
178t1), boLanisLc c t géologue, auLant 
qu 'arch éo log ue, amassait d 'é Lo n
nanLcs coll ec tions, bi en des naLura
li s lcs ont parcouru n o Lrc pays ct 
fai t d'abondantes r écol tes d 'a ni 
m a ux, de plant es c L de r och es . A 
l' épo qu e m êm e où v ivait Ség ui cr , 
Nimc comptait de zélés '' am a
Lcur · d e choses de la Na Lu re », d es 
<< curi eux », qui avaient formé d es 
<< cabin eLs », ct le p olémi s Lc Boyer
Brun , qui ticYait monLcr sur l 'éch a
faud , avait fondé, da ns n o Lrc v ill e, 
qu e lques années avant 1789, un 
'' J ourn al de Nism es cL d 'Iri s Loire 
Naturell e ». 

Que sont devenues leurs collee
Lion . d'oiseaux, de mollu qu cs, cl 'in
scc Lcs, co mme ces p<=~p ill o n s que l ' un 
de no us a v us, dans son enfa nce, ct 
crui datnicnt d e la fin du X Y Ill e sièc le, 
qu e sont d evenu s leurs h e rbi ers, leurs 
r o ·h r c t leurs fos il es? L es un ont 
émi gr é a illeurs, dan s cl 'auLrcs Yi!J cs, 
pa rfois bien loin de leur li eu de r é
co lte. ct c'est d éjà r cgrcLta bl c. Mais 
combi e n d 'auLres, de pa r l 'impr1;_ 
voya nce d e leurs a uteurs, onL dis
paru à tout jamais, abîm és, gâc h és, 
percl us . T oute un e Yic, p a rfois, d e 
lab eur p a LienL c t d e rechnch c. cs L 
ain si deven ue infécond e. P o urqu oi 
le. ch erch eurs n e co mprenn c nL-il s 
pas, a uj ourd 'hui encor e, qu 'il s doi
vent as urcr , de leur vivant, le ort 
cle leu rs coll ections, c t qu e c'cs L sc u
lr nwnL e n k s d rs lin a nl ;1 d rs :\ lu s('cs 
ou à des ELablisscm cnLs qu a li f iés 

qu ' il assureront l 'avenir de leur 
œ uv re? 

La ra ison d ' une pareille in sou
cian ce ti ent san s doute à cc q ue 
les ch er ch eurs travai ll ent en isolés , 
sont in suffi sammcn t uni s eL très 
m al organ isés . C'est pourquoi la créa
tion, en n ovembr e 1871, de la Socié té 
d'Rludc des Sc iences Nalurclles de 
~Yîmes, par de Lout jeun es gens , r éu
nissant ct organ isant les naturali s tes 
du Gard, sc décid a à prép ar er le sa u
v etage des collcc Li ons r égion ales 
éparses . C'esL, en effet, app uyé par 
les m embres de ce tte Société, c t 
comptant sur leur collaboration qu i 
ne failli t j amais qu e, en 1880, leur 
Prés ident hono ra ire, S ta ni slas Clé
m ent , p r it l 'i ni Lia Livc de demand er 
à la Mun icip a li té d' a lors, ayant p our 
maire J\l. Ali n'Iarg-arot, la cr éa
tion d'un Mu séum d 'Histoire Na
turell e (1). 

De la maiso n elu gard e d e la F on
tain e, o ù sc Lrouvai t dep ui s 1870 
lB Cabinet zoo logiq ue de Crcspon 
e t de b ien d e · e ndroi ts au ssi divers 
qu 'é tran ges, il exhum a ce qui res
Lait en co re d es co llec tions de Sé
g ui cr, des m inéra log isLcs Vi lliers elu 
T errage cL Phi lippe :\Iin gaud , des 
botanis tes .Amorcux, de Ro ch e, Gra
m cr , de l 'cnLo mo logisLc É co ffct, 
des con chy lio loo· is Lcs Faïssc ct Fon
t ayn c, e tc. 

Il r éuniL lui~mêmc un e collcc Li on 
d 'oisea ux, d e mollu sq ues c t de poi ::;
sons d u Ga rd. Pui s, '' to ur à to ur 
class i fî ca Lcu r c t p r épara Leur , p cinLrc 
ou mod eleur , m enuisie r ou ser rurier , 
appelanL la sc ience ct l'a rL à son a ide, 

(l) JL'LES GAL et GAL I E;-; :\lr NGAUD, Sta~ 
ni sla s Clé m e n t, so n œ uvre scie ntif iqu e , Je 
i\lusé u m d ' Hi s toire nnt urc lle d e Nîmes ( JJulle
li n de la So ci été d' J;'tude des Sciences 'llCI/11-

u lles de Sîmes, 1902). 
G. i\ lr N C:AU n, Le ,1/us{llll l d' l!istoire llO/ li

re lie rte X 'i 111 es, « Nîm es c t Je Ga rd .. , pub li é 
à l 'occas io n d u Co 11 g rès d e l'A. 1<'. A . S. , iL 
Nîmes, 1912 . 

.. 
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D e u x v ues du premier eta ge. 
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il p a rvinL à sauver de la ruin e cL à 
r établir la presqu e t o ta li t é de n om
breu x s uj et s d e t ou s genres; en outre, 
pa r ses d ons p ersonnels , il doubl a 
l ' importa n ce d es ri ch esses re trou
vées )) , 

Il y joignit en suite t o ut ce q uc 
lui appor ta ient ses j eun es coll abo
r a Leurs de la Société d 'E tude et les 
n a turalis tes de la région , T orcap cl, 
Scipi on P ell e t , l\lclv ii-Roux, L om 
b ard-Dum as qui s' inLr rcssaicnt v ive
m ent à cet te cntrcpri ~ c , 

ve r a ux v is iLCUI'S d e Lo uLcs so rLcs , L e 
second , d e 1912 à 1923, b ot ani sLc ci e 
t al ent , d evenu entom ologis Lc, a pu, 
p end ant la g uerre , a lors qu 'il m an
qu ait cep enda nt de personnel, cons
Litu er un e collec tion r égion ale d 'En
tom ologie qui est Je r és ulta t d 'un 
effort consid ér able c t qui n 'a pu 
être m en é à bi en qu e gr âce à une 
puissan ce d e Lrava il p eu commun e . 
T ous d eux ont enri chi ct am élior é 
n otre é ta b lissem ent ; ils ont smv1 
J a voie tracée p ar Clém ent, m ais 

Gro up e de l\Ia mmifères sauvages du Gard. 

L a cr éa tion d e n o tre Musé um é tait 
dès lors ass urée. E n 1892 eut li eu 
l 'ouverture des sa ll es du p r emi er 
étage, en 1895, celles du de ux ièm e 
et du t r oisièm e, c t l ' ina ugura tion 
offi cielle. 

Il s'est co nsid érablem ent enri chi 
depuis lors , c t les su ccesseurs de Clé
m ent , d écédé en 1902, les Con ser va
t eurs Gali en J\IIin gaud e t Gus tave 
Cab an és, ont b ea ucoup trava i llé, eux 
au ssi . L e premier , sur tout zoo logis te, 
q ui a diri gé le Musée de 1902 à 1912, 
a laissé le so uvenir d ' un véritab le ami 
de la nalu re, cli gn e su ccesseur d e ces 
curi eux elu xv rne sièc le, p a r a ill eurs, 
Lrès pré·occ up é cl cs soins à appo rLcr 
a ux co llec tions et d e l 'accu eil à r éser-

c'es t à l 'impulsion d onn ée p ar ce
lui-c i qu e n ous elevons, avant t out , 
la b onne t enu e de ce Musée qu e 
n ous so mmes fi ers de fa ire v isiter 
aux étr an gers. 

On p o uva it so uha iter m ieux en cor e. 
On p o uvait d ésirer un lo cal moin s 
m odes te e t plus di gn e, v r a iment, des 
r ich esses qu ' il r enferme. On pouvait 
esp érer un e sall e qui m anqu e, o ù 
ser a ien t r éuni es les coll ection s d 'ar 
ch éologie préhi s tor iqu e et d 'anthro
p ologie ; une sa lle de confér en ces, e tc .. 
Ces so uhaits qu e n o us formions d e
puis si lon g temps sont à la veille 
d 'ê Lre r éal isés, pu isqu e le d ép art 
d ' un e (·co le, in sLall r' e cl ans les lo(;a ux 
elu Musée, va n o us donner des salles 

.. 
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nouve lles qm , précéd ées d ' un j ar
din, m cLLron t e n fin nos collection s 
d an s un ca dre con venabl e. Néan
moin s, m ême clans son é Lat ac Luc l, 
nou s avo n s 
bien ici , Je 
cc gr and Mu
sée n, dont 
p a rl e le Pro
fesse ur Rou le, 
cl u Mu séum , 
d an s un e cn
qu ê Le o ffi
ciell e. 

préscnLcr , pa r a ill eurs, cc qui est 
n écessaire a u p la isir d es v isiLcurs c t 
a ux n éccss iLés d e l' enseign em ent. 
B ien avanL les di sc uss ions acLucll cs 

On a r e
proch é qu el
qu efo is à cer
tain s Mu sées 
d e prov m cc 

U n a utre groupe de i\la mmifèrcs sa uvages du Carel. 

d e n 'ê tre p as s uffi sa mm ent cc r égio
n a ux '' · 11 ser a iL injus te d 'adresse r 
un pareil r epro ch e à celui d e N îmes·. 
L es coll cc Li ons d'oiseaux, d e poi s
sons, d e mollusqu es, d e S tanislas 
Clément; d 'in scc Lcs, d e G. Caban ès; 
d e Géo logie, d'Emi li en Dumas ; d e 
Préhis toire, d e F éli x ~I azauri c; les 
herbiers A nLhou a rcl , Fémin ier, Ca
ban ès, Je group e d es m ammifères 
du Gard cL les cas tors d e J\[ingaud , 
m c LLent b ien en évid en ce Je · ca r ac Lé
ri s tiqu cs elu sol, d e la faune c t d e la 
fl ore d e noLrc pays. 

?Ira is cc se rait v raiment un e con-

Ca st o r du H bô ne. 

ccpLion bi en étroiLr elu rôle d es ?l'fu 
sée q ue d e les limiLcr s Lri eLcm enL à 
la r égion , ct d e n e pas leur la isser 

sur le r ôle d es Mu sées et la nai ssan ce 
d e la ,, Muséo logie n, Clém ent avait 
compri s qu e l 'on pou vait , à la foi s, 
offrir aux sp éciali s Les d es sé ri es r é
g- io na les très compl è tes, a ux v isi
t eurs un p la isir v isu e l et intellec
tu el access ib le e t agréable à tou s, 
a ux j eun es gens d e quoi compl ét er 
l 'enseign em e nt , for cém ent un p eu 
livresq ue, qu 'il s r eçoivent cl ans les 
écol es . 

F aut-il d émontrer l ' utilité de n os 
.\1[u sées prov in ciau x ? Il suffit d e voir 
l 'agr ém ent qu e prend à ce LLe v isite 
Je nombreu x publi c elu diman che c t 

elu j eudi (18.000 p e rsonn es en v i
ron ) ; il s uffit d e voir la joi e des 
enfants qui y v ienn ent , d 'eux
mêm es, en g roupe, e t y rcvicnn enL 
sou vent , p our a dmirer les ani
m a ux d e leurs r éc iLs préférés d e 
voyages c t d 'aventures; il uffiL 
cl c p enser à 1 'enseignement qu e 
r eço it , sa ns qu ' il s'en cloute, cc 
p ubli c popu la ire ct juvénil e qui 
n e p eut. pas n e p as ê tre frapp é c t 

8tLiré par la multipli cité d es form es 
anima les ou végé tal es c t qui re trouve 
sous une forme con crè te l 'évocation 
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du derni er line lu ou l 'obj eL de la 
dern ière co nYersa li on. E L cc l ensei
gnem ent . 'ad resse 8 Lo us, m èmc 
a ux p lu s simples, cL n on pas se ul e
m ent à une minorité culti vée. 

loguc classe ses fo ss il es ct ses roches. 
Ains i le ~Tu ·(·um es L un ccnlre d 'DL
trac tion p our IC's n aturali s les elu 
d ehors comme pour ceux de Nîmes 
où il s n 'ont jmmris manqu é; il s co n-

Vu e du d eux iè me étage. 

JI est é, ·idcmmcnt inu l.il c d 'i ns is
ter ici sur l'utililé des i\ lu sfc. ; ni la 
Sys lématiquc cl 'a ill eur , ni la Bio
logie, n e peuycnt s'rn dfsintérc scr , 
ct. à l 'exempl e de l 'é tran ger, leur 
déY loppcm cnt m éthodiqu e dcvraiL 
être poursuivi . 

E n suivant la voie tracée par le 
fond a teur elu i\Iu séum de Nim cs, les 
Con crva t curs successifs o nL fait de 
l 'établi ssement qui. leur éLait confié 
autre chose qu' un conservatoire de 
clépoui ll rs anim ales ou végétales . L es 
sp écialis tes y v icnn cn L chercher . 
même de loi n , les élém cnls cie com
paraison qui leur m an quent, le bota
ni tc consulte les h erbi ers, l'entomo
logis t e détermin e ses in scc Lcs, Je géo-

s ultcnL s:t bib li o thèque, d éjà riche, 
et li sent les r evu e spéciales qu 'on y 
reçoit. 

i\Iais les n a turali s tes ne sont pas 
les seul à Je fréqu enter. L es chas
sr:urs v ienn nL lui d emander des d é
tails sur les oiseaux qu 'ils n e con
n aissent pas, les agriculteurs ct les 
fores ti ers v ien n cn L Je cons ulter sur 
le sol ct Je sous-so l de notre région , 
les ingéni eurs sur la présence de 
l 'cau ou d e Lcl! c ou t elle mati ère 
minérale. 

E nfin , Je i\Iu séc cs L déjà ct devi en
dra plus encore Je complém ent d e 
l 'É cole ; cl cs rel a Li ons Lrès étroites 
son t établi es avec les maîtres des 
divers ordr s d e l 'enseign em ent, les 
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vi si tes seo lairrs sont fréquentes, de 
petites coll cc Li ons sont formées ct 
di s Lriburrs aux professeurs qu i les 
dcmancl cnL ; cerLain s é- lèves, depui s 
l 'Êco lr Primaire, jusqu 'aux candi
daLs à des diplomes sup érieurs, v ien
nent travailler librement clans le 
Laboratoire , que lques-uns y ont ét é 
rcsu s r éguli èrement à différentes rpo
qu es, p our d es d émons trations et des 
travaux p ratiqu es; p lusieurs coll ee
Lions sp éc ia les ont été constituées 
dan s les salles m êm es de t ell e sorte 
qu e les é- lèves pui ssent trouver rapi
cl cm enL le échanLillons dont il s on t 
besoin rt ce ux- là seu lement. 

ULil r r L agréa hl c, noLrc Mu sée rs L 
ain si, on le voit, bi en v ivant. Cra l.n it, 
comme i l sc doi t, pu is-
qu 'il rst a u totil ! ur, é ta
bli ssement d 'enseig nem ent 
publi c, i] cs L ouver t. a u pu
blic le jcurli c t le dimanch e 
après- m idi. i\Iais il es t a ussi 
Lrès la rgem ent ouvcrL aux 
élrangcc, aux écoles, aux 
ducliants, a ux sp écia li s tes 
ct à tou tes les }JCrsonn es 
qui. ont besoin de r cn
srigncm cnLs quelconqu es, 
tous les jours, de 9 h eures 
il midi ct cl c 14 à 17 hcurrs. 

In sUdlé clans les bâti
m ents d 'un ancien Jyc.ér , 
ainsi qu e les i\Iusrcs é-pi
graphiqu es ct archéo logi
ques, il occupe troi é ta ges. 
Le prem ier étage a clrux 
galeri es. L a premi r rc con
tient les portraiLs d es do
n a teurs cL Ionda LCUI'S . lrs 
coll ecLions cl 'ana Lomic ct 
d 'ost éo logie, en par l icu
li er un e sé ri e assez com
p lèLe de crâ nes, d 'embryo
logie cl'. cl c p a thologic, une 
coll ection de crânrs hu
mains acl uels ct rréhis-

toriqu es c t , parmi ceux-ci, quelques 
cas d e trépanations. Tl contient en
core d es objets d 'cLhnographi c : vê
t cmcn Ls, paru res, armes, féLi ches, 
e tc. , no tamment un p ann eau , en bois 
sculpté, d 'accessoires d e la Danse 
du Diable, employé p:=t.r les fétich is tes 
cingalais ct quelqu cs masques d e danse 
canaqu es. Une précieuse série d'ob
jets, donnés par M. Je Docteur Mari
gnan e t r éuni s clans un e vitrine 

<< d 'E thnographie ca mar g uai se )) , 
montre un art, un outi ll age ct une 
techniqu e très proches d e ce ux des 
primitifs, en France, à une époq ue 
très voisine de la notre. 

La d euxième ga lerie est r éservée 
aux mammifères ct aux oiseaux. La 

Humi11 a deco/lata. 
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faune du Gard y est au complet. On 
peut r ilcr , cnLre autres su jet s : un 
loup tué en 18.J l aux environs de 
Sain t.-Gille , un cbaL sauvage, un 
lynx, des ~cn ettcs, un e sérir de c::ts
tors el u Rhôn e, les prin cipaux mam
mifères du Gard, heureusem ent ras
semblés sur un roch er par G. Min
gaud , des sangli ers, pui s le cerf de 
Corse, un Laureau de ra ce rspagnole 
tué dan s les Arènes de Nîmc . P armi 
les animaux exotiqu es : des ours, la 
panthère des neiges, un a rancl &lan , 
un bœuf musqué c t son vea u ... Les 
oiseaux (collection générale), q11i sui
vent les m ammifères, sont nom
hreux, avec qu elques albin os inté
ressants. Le d ess us des v itrin es es L 
orn é d'une importante coll cdion de 
cr ânes d e ruminants cL d e troph ées 
qui retienn ent !'attcn l ion d es p écia
Ji Les de la g rand e ch asse. Lr. colon
nes porLcnL des Lêtcs de ch rv m1 x cL 
de laurcau x dr race ca m argur; ces 
animaux. si parti culiers, ont a ussi 
rcprrsentés p ar un petit poula in , qui 
est bien la pi èc~ la plus arLisLiquc cL 
la plus v ivante du Mu sée . 

J..,r deux ième <'Lage a aussi deu x ga
leri es. L a premi ère conti ent les col
lec ti ons spécia les d es oisea ux elu 
Gard, form É'es par Stanislas Clém ent. 
E ll e est pa rti culi èrem ent riche, étant 
clonnr la proximité de la Camargue, 
l errr de refu ge pour tanL d 'rspèces, 
auss i trouve-t-on là les fl am ants, les 
ibi s, les h éron s, spal ul cs, avoce ttes, 
la série des can ard s, des goëlancls e t. 
d es mou ettes, le p élica n , ct pui s, pro
ven ant d 'autres r égion· elu Garrl , les 
aigles, le grand vautour, Je percnop
tère, Je grand-du c, les passereaux ct 
ces curieux oiseaux qui ex ci tcn t tou
jours la curi osité des chasseurs ct rlu 
publi c : le rollier, le guêpier ct le 
tichodrome échelette, enfin , les ga n
gas ct les outardes, gran le ct pet.ite. 
Au milieu de cette m ême sa ll e, dan s 

une grand e v itrin e, sont des oisenux 
naturalisés avec soin ct récoltrs en 
m ajorité aux cm ·irons d'Airs par 
i\ L Montoi son , qui en a fait elon a u 
Musée en 1928. 

La coll ection générale d 'oisea ux sc 
continue dan s la deuxi ème galeri e. 
A la suite viennent les r eptiles, avec 
la grosse coul euv re dr, Niontpelli er , 
les léza rd s, les tortu es, avec les caoua
n es pôchées au Grau-du-Roi. Pui s, 
un e co llection de poissons d'eau dou ce 
et d e poissons m arin s du Golfe d 'Ai
g ues-Mortes, non en bocau x, mais soi
gneusem ent montés . Enfin, d es cru s
tacés, d es échinodermes, des poly
pi ers, des m ndu scs ... que qur-lques 
grandes éLiqu c LLcs, quelqu es photo 
graphi es, essayent d e présent er en 
expliquant. 

Au mi lieu dr la sa ll e, dan s les 
v itrin<'s, sonL diverses coll ec ti ons, 
g- roup ées en un e se ule, de conchy li o
logie générale, un e collcc li on spécial e 
de m ollu squ r;s marins elu Grau-du
R oi, du e à Clém ent, un e coll ection de 
moll usq u cs terres tres cl u Ga rd, elu c 
aux rech erches de MM . Margir.r, 
Cabanès eL Cadenet, un e coll ection 
Paul B ércng:ui cr des mollusqu es ter
restres ct flu via lil cs de Provence . 

Toujours au deux ièm e <"Lage, mai s 
elu cà Lé gauch e, sc trouve le labora
toire, Je burea u du Conserva teur, les 
Bibli o th èqu es cL la sall e de travai l 
pour les sp ériali sLes cL les élèves; 
c'es t le ccnLrc d e l 'activité du iVIu
sé um. L~ sc trouvent aussi les col
lec tions d 'é Lud e mi ses à la di sposi
tion des spéciali s tes : coléoptères du 
Gard, orLhopLèrcs de B ércngui er , avec 
qu elq u cs t y p es, 1 épi dop t ères cl u Ga rel 
de Ray m ond Gaill ard, avec des r aces 
et des variét ·s géographiqu es, coléop
t ères d e L e Con te , pui s les impor
tantes coll ections géologiqu es J ean
j ean , Melvil-Roux, Torcap el, Pi carel , 
contenant divers types, parLi culi è-
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rem ent du Crétacé et du Jurassique, 
les herbi ers Anthouard , R édarès, 
Pi c, e tc. 

C'es t. enco re au deuxi èm e étage 
qu 'es t logée la collection Emili en Du
m as, don précieux, dû à la famill e du 
sav ant géo logue de Sommi ères, qui ne 
conti ent pas moins de 20.000 échan
tillons d e géologie, avec plusieurs 
f y p es fi gur és 

Dans la deux ièm e salle, contre les 
murs, Cl ém ent a présenté des pl antes 
sèches sous verre, c 'es t une présen
t ation peu fréquente d ans les musées 
et cepend ant fort intéressante, qui a 
été très rem arqu ée par nos co llègues 
de << l 'Associa ti on des Conservat eurs 
de Collec Lions publiques de France '' 
lors de leur réuni on à Nîmes, en sep-

\ r 
i' 
1 

par Dumas et 
par divers au
teurs, d es séries 
région ales et gé
nérales de pa
léo ntologie, de 
minéra logie, d e 
préhi s toire, des 
pi èces imp o r
t antes, comme 
un s qu e le tt e 
m o n t é d'our s 
d es cavernes, e t. 
le pi ed d 'un très 
grand éléphant 
trouvé à Saint 
Déséry. Enfin, 
au m êm e ét age, 
un e hiblioth t\
qu e géologique 
avec p lus .d e 
3.000 volumes, 
dont quelques-

. t a tue ~l e nhir d e Rragussn rg u<'s . 

uns sont très r a res, une sen e de 
rmtes anci ennes et r écentes de la 
Cam argue qui ont été r écemment 
utilisées par le savant géographe 
Oldham pour ses travaux sur le 
Delta du Rhône. 

Au troisièm e ét age, contre les murs 
de la premi ère salle, sont les collec
tions entomologiques :8co ffe t ; au 
milieu, les très importantes séri es 
r P.gionales d e coléoptères, orthoptères, 
IP. pidoptères , r ecueillies en partie par 
Galien Mingaud , m ais eonsidérablc
ment augmentées par C. Cabanès et 
classées et ins tall ées par ses soins. 

tembre 1929. Là se trouvent a uss i 
l 'herbi er Ca ban ès de pl antes du Gard . 
e t l 'herbi er F émini er , donn é en 1923 
par la Soeiét é d 'É tud e des Sciences 
Na turelles de Nîmes, avec la plupart 
des collections vari ées qu 'e lle avait 
encore conservées après la fondati on 
du Muséum. 

Dans la trois ième sa lle sont expo
sées les coll ec tions de Minéra logie, 
Géologie, P aléon to logie régionales, 
avec de belles séries de gemmes et les 
célèbres poi ssons foss il es du Mont 
Bolca, provenant du fond s Ségui er . 
Dans ce tte m ême sall e es t encore logé 

4 
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l 'ensembl e rl cs coll ection s <1 'Ar chén

logic Préhi f' Loriqu e; r our l 'in st ant , 
ct pour p eu d e Lemps no us 1 'e pi;

r ons, ces co ll ections ~o nl t rop ;-\ 

l 'é troit ct, n e p eu vent pas èLre m ises 
en valeur. E lles sont Je r ésulta t des 

fo uillrs d 'un e pl éia d e d e chrrchcurs : 

Abb é Bayo i, U ly sc Dumas, Féraud. 
Gro up e Sp éléologiqu c d 'Uzès, A lbert 
r t Camil le Hu gu . , R ob ert ci e J o ly, 

L onis et Bruguièr e, LF Mari gn an , 
)\ [azauric e t Bourri ly, Min gaud , R a

vel, et c., rrui ont fa it, d e n otre dépar

t em ent, un d es m ieux connu s en ce 

qui con cern e la Préhis toire. E ll es con

ti enn ent d es pièces d e choix, comme 

les vases d e Sain t-Vérédème, les s t a
lurs-mcnhir de Bragassa r g- ues eL 

d e Saint-Théo dorit , la statu ette d e 

la grotte i\ï colas. On peut voir au ·si, 
d ans ce tt e sa l le, d es séri es comp ara

Lives d e préhis toire exo tiqu e e t du 

paléoli thiqu e du Nord de la France, 

données par M?I'L B énéze t ct Sou
beiran . 

Enfin la Préhi s to ire es t co mpl étée 

par unr sa ll e 01.1 rez-cl e-ch aussl;C 

qui conti ent le résu lt a t d es foui ll es 

du f:ommanclanL C imon à la Sa lp ê

tri ère, près du P onL du Gard, qu i cs L 

en ce mom cnL l'obj et d e n o uve ll es 

fo uill es p arti cu lih·em cnt m ét h ocli 

qu es exécutées pa r lVI. l 'Abbé Bayo l. 

On y vo iL aus i Je r és ulLa L d es d éco u
vertes du géo logue J ea nj ea n, d e 

Sa inL-Hippo ly Lc, qui fuL un des pre-

miers à fouill er le grottes elu Ga rd , 

a insi qu e Je m e nhir elu Mas de la T o ur , 

déco uver t e L décrit par Ca mi ll e 

Hu g ues . 
T el est Je Mu séum d ' Hi s toire N:üu 

r ell c d e N imes, sommai rem ent rs
qui ssé. l J es L devenu cc (j u 'il rst. 

grâce aux efforts éclairés d e ce ux 

que nous venons ci e nommer , grâce 

au ss i à l 'appui gén ér eux d es muni
cip ali t és. 11 a acqui s la rgem ent J'cs

Lim e d es n a tmalistes et la faYeur rl11 

publi c nîmois c t d es visiteurs d e la 

r égion. 
L es étrang-ers q ui sonL a LLirés à 

11mcs p::n sa r éputa ti on cL par lrs 
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guides qui les cn gagcnL à v isiLcr /(( 
Rome française , à cause de la con
servation eL de la beauté de ses m onu
m ents rom ains, n e p erdront pas leur 
Lemps en consacrant qu elque heures 
à la v isite d e notre i\l[u se um qu 'ils 
Lrouvcront touj ours plu s ri che, plu s 
va ri é ct con venabl em ent entretenu. 
ll s n 'y verront pas se ul em ent le lion 
Lu é p ar Jul es Gérard , m ais aussi les 
espèces locales les plus r ares; ces ani 
maux cL ces plantrs, ces roches PL 

crs obj cLs p rébi sLoriqu es, Lou Lcs ces 
cboscs qu ' ils n 'ont pas v ues a illeurs 
leur feront m ieux conn aître ct mi eux 
app réc ier le p ays qu 'il s v isitent. 

L es n aturali s tes, les s p éc i a li s te~ 
y trouveront au. si bi en des suj eLs 
d 'é tude, ne se rait-ce qu e ces types de 
Crespon qu i ont faiL déjà couler des 
flots d' encre. Ce Musée, ses collec
tion , sa bibli othèq ue et sa docu
m entai ion lr ur sont largrm ent ou
verts. 



VARIÉTÉS 

LES SINGES HURLEURS 

Après avoir parcoum une couple de ki 

lomètres dans l'atmosph ère ét range men L 

fr aîche de l' aurore t I'O pi cale, nous nous 

sommes enfoncés 
dans l ' inextricable 
f o r ê t v i e r ge d e 
l'Ama zoni e septen 
trion ale. 

gréable, pa t' un e odeur forte et pene

Lrante. L es<< hul'! eurs >> m e dit m on ami , 

Je Dr L ewis, de l'Université de Stanford 

(E. U.), avec qui je voyageais. Comme 

j 'éca rquill ais les ye ux p our essayer de les 
découvrir, il dé
c h a r gea s ubit e
men t so n fusil eL 
aussitôt , sur J'a rbre 
a u so mm e t du
qu e l d o rm a i e n t 
c-es bètes, ce fut 
un e sa r aba nd e 
furib ond e qu 'elles 
men aient en s'en
fu yant sur les a r 
bres voisins. 

Le doct eur pro
fit a de l' occas ion 
pour me donner 
qu elques renseigne
ments sur ces fa
meu x singes hur 
leurs rouges ou 
alou a tes . 

C'est un enl ace
men t d 'arbres gi
ga n tes qu es sans 
nombre, un fouilli s 
d'arbres aux for 
mes biza rres , reliés 
entre eux par des 
pl a n tes pa r as i 
taires et agrippés 
par des li anes cou 
ran t de branche en 
bra nche, a insi qu e 
des co rd ages au x 
m àts. E n h a u t, 
dans l'entablemen t 
de verdure épaisse 
au point de ne 
laisser filtrer de la 
lumière des tropi
ques qu'un clair
obscur baignant le 
sous-bois d ' un jour 
falot de cathédrale, 

T. es vieux mâ les p orte nt un e barbe épai ss<', 
bro ussfl ill e use , d e co ul e ur bl a nc he. 

Ce sont de su
perbes a nim a u x 
vivant en sociét é 
de trente à qu a 
rante indi v idu s , 
sous la direction 
d ' un c h e f. L es 

s'était réfugiée la vie animale dont on 

entendait le groui ll ement , mais qu 'on ne 

voyait pas. 
Nous foulions avec délices l'épais Lapi s 

de feuilles sèches et de bruyères de la 

jungle mys térieuse, lorsqu' en passant sous 

un arbre énorme, nos narines furent 

a ffectées d 'une façon tout à fait désa-

mâles ont un pe

lage rouge b t·ill a nt tiran t sm Je jaun e 

ve rs le do s. L e pelage des femelles 

est plus foncé et souvent mème noir 

bru n . L es v ieux singes, en pa rticulie r 

les mâles, porten t une b arbe épaisse, 

broussailleuse, de couleur blanche, eL 

qui , avec leurs grosses lèvres ch arnu es, 

leurs dents hideusement t eintées p a r le 
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.i us des fruits dont ils se nourrissent , les 
yeux profondément impl antés dans la 
Lète, donne à ces créa tures un aspect 
sauvage et féroce. 

La queue des hurleurs es t très longue 
et nue à l'extrémité ; les n erfs et les mus
cles de cette partie sont très développés 
e t en fon t un in s trument de préhension 
parfai t . 

F ort peu d'animaux vivent autan t 
ri ans les a rbres que les singes hurleurs. 
Il s ne descendent que t rès rarement à 
terre. Contrairement aux autres mem
bres de lem famille, il s n 'ont rien de vif 
dans leurs allures, ils grimpen t avec len
teur , on dirait presque qu' il s ra mpent 
d'une branche à l' aut re. 

Le chef de la troupe se place touj ours 
dans un lieu plus élevé comme pmu veil 
ler à la conservation de la famille : cette 
famille se meut seulement lorsque le chef 
lui-même s'est mis en mouvement, alors 
elle passe d'un e branche à l' aut re des 
arbres. 

Lorsqu e les branches de deux arbres 
voisins ne se to uchent pas , le mâle qui 
sè trouve en t ète de la troupe se suspend 
par la partie calleuse de sa queue, fait 
osciller . on corps librement , jusqu 'à ce 
qu'il pat'vienn e à saisir la première bran
che. Tous les singes d la bande exécu
tent les mêmes mouvements et au mème 
endroit. 

M. Lewis parlait encore, lorsqu'il fu t 
brutalement interrompu par des beugle
ments de taureau que l'o n égorge. << L es 
hurleurs vont nous offrir un conce rt , me 
dit-il. Leurs instruments ? Leur larynx 
qui présente un e confOI'mation t rès com
pliquée . . L'a ir sortant des poumons par 
la trachée peut suivre en même t emp s 
deux directions différentes : ou so rtit' 
clirect emen t par la glotte ou passe r pa r 
une én orme cavité creusée dans l 'os 
hyoïde et fot'mant un vé ritable réson a
teur. L 'air qui sort directement donne 
des sons aigus, tandis que celui qui passe 
cl am la caisse de l' os hyo ïde produit des 
so ns graves.>> 

P endant ce temps, la bande menait un 
b ruit infern al , on aurait pu croire que 
Lo us les a nimau x de la forèt étaient enga
gés cl ans un e lu LLe meurtrièt'e . Imp ossib le 

de décrire ces sons : tantôt aigus, tantôt 
graves, en passant pa r une douzaine de 
modulations; il s ét aien t à la foi s tristes, 
mélancoliques, haineux, p leins de rage, 
quelque chose qui nous glaçait et nou s 
remplissait en même temps rie stupeur et 
d'admiration. 

Le concert continuait encore lorsque 
nous nous engageâmes sur le chemin du 
retour et, à une distance de 1.500 mèt re~, 
nous l'entendions encore. 

Pourquoi , demandais -j e alors au doc
teur, ces animaux font -ils entendre leurs 
hurlements ? - <<C'est là une éni gme, à 
moins qu'on ne veuille supposer que cc 
soit pour s'égaye r entre eux. >> 

L. K uENTz. 

ARAIGNÉES 
MANGEUSES DE POISSONS 

ET DE GRENOUILLES 

Le fait que des araignées peuvent non 
seulement capturet', mais dévorer des 
poissons et des batraciens est peu connu ; 
il est vrai que les observations sont rares. 
Quelques renseignements à ce suj et ne 
seront peut-êt re pas sans intérêt. 

to '1859. Prof. E. T. Spring, New J ersey, 
U. S. A. - Une grosse a rai gnée noire 
(p robablement Dolomedes sp .) est trouvée 
fixée sur le dos d' un petit << minnow>> 
de 83 millimètres. 

2o 1876 . Mr. S. M. Peters. Lawrence 
County, Ala ., U. S. A. -- Une grosse 
araignée est observée tombant d' un arbre 
clans une petite mare où nageaient des 
<< minnows >>, puis saisis:ant un poisson 
qu'elle mord just e derrière la tête. 

3o 1883. - Mr. Carlos Berg, Arge ntine. 
- L 'araignée D iapontia ! ( ochi (Lycosi
dae) est obse rvée capturant un têtard. 

L1o 1889. Mr. F. R. Welsh, Philadelphia, 
U. S. A. - Une araignée tue 2 <<s un
fi shers >> (probablement Eupomotis gib
bosus) d'environ 50 millimètres. 

so 1890. 1\Jr. W. T . Dav is, Grasme re, 
S taten I sland , U. S. A. - Une assez 
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gro~se araignée (/Jolomedes sp .) attr ape 

un petit poisson de p lu s de 25 milli

mètres. 

Go I D2 J. D1'. T. 13a rb ouJ', St. J oh n's 

Hi veJ', SouL hem Floricl:'l , U. S. A. - Dans 

Fi o- . 1. - A. 1. ' /i a/aslius .':ipenceri ("?)en p êche, 
à l'affùt à la surface de l'ca u , accrochée a u 
ri vngc par ses pattes postéri e ures (d ' après une 
ph otog rap l11 c du H cv. Ab ra ham). 

B. 1.'/i a lassius SpencPr i ("?)e n train d e sa isir 
sa proi e (d' ap rès un d ess in du R.c v. Sm it). 

C . 1'/i o las~ius SJiC!Iccri (?)dévo ra nt le po is
SO li quïl a t ra î 11 é ho rs de l"e:w. s ur la b e rge 
(d"ap rès un e photog rap hi e elu H cv . Abra ham ). 

des éLang marécage ux till !Jolomecles 
capture de petits Ca.mbusia af fin.i s . 

7° 1929. H. . P. P. Boneberg, Ma l'ian
hill Monaste1'y, Pinetown, Nata l. - Un 

Thalassius sp. (? l imbriatu s Walck.) a 

t ué et mangé de nombreux tétards de 

Bafo caren.s, puis une Rappia marmorata 
adulte : l'araignée mesurait 18 mi lli 
mèt l'es, la grenouil le 30 mi llimètres ; un 

aut re spécimen de la m ême espèce a tué 

et mangé un jeune Bufo regalaris se nsi
blement de même taill e que la h'appia et 

de nombreux t éta rds de Xenopus lœris. 

8° 1923. Rev. 1\endick Abraham , Crey
town, Natal (Observations on Fi sh a nd 

Frog-eatin g Spiders of Natal, Annals of 
the Aatal Jll 11 seum, V, p art 1 , october 

1923, pp. 89-94, pl. VII). -- Le Hev. 

Abraham a assisté, en aqua rium , à la cap

ture de poissons par un Thalassi11 s 
!"? Spenceri Pick. Cambr. ]. Vo ici ce très 

intéressant docum ent : l 'a raign ée , plarée 

sur un ca illou, <(s'étendit à la surface de 

l' eau a nssi loin qu e le lui perm ettaient 

ses longues paLLes. La quatrième paire de 

pattes, ét endue tout d roit en a rri ère, 

<( ancrait •> l 'a1'aignée à la pien e. L es 

a utres pal'Li es ét aient complèt ement é ta
lées, reposant légèrement sur la surface 

de l' eau en y imp1'imant · de p t it es dé

pre sions là où leurs extrémités arri
va ient au contact elu liquide, mai s sans 

entamer la surface. L es griffes ap icales 

des La rses des deux pattes postérieures 

ét aient solid ement fi xées à la pi erre ju ste 

au-d essous du nivea u de l ' eau et tout le 

corps était bien au-dess us de l 'eau. 

L 'ar aignée é tant demeurée un certai n 

temps immobil e da ns cette position un 

des poissons v in t à pas er sous ses paLtes 

étendues. Aussi to t le <( péc heur •> fit un 

pl ongeon brusq ue et rap ide et ses longues 

pattes, sa tète et , on corps di spa rurent 

ent ièrement so us l' eau , sans qu 'il aba n
donn àL po u1' ce la sa fixation sur la pie 1' J'C. 

Les pattes furent la ncées a utour du pois
son avec une étonnante rapidit.é et en 

1111 in sta nt les puissants CJ'oc hcts 1 chéli
cè J'csl avaient tra nspercé le COI'ps du 

po isson . Aussi tot l 'araignée appo rta sa 

ca pture sul' la pier re ct sc mit sans déla i 

à la dévo rer . .Lentement mais sùrement 
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Leropodidé, Palystes natalius 
( Karsch) dévorer des lézards 
(T,ygodactylus capensis) (cf. E. 
Warren, Annals of the Natal 
Jl!useum, V, part t , october1923, 
pp. 95-100, l fig.) , on connaît 
donc actuellement dans trois fa
milles cl ' araignées des cas ce r
tains d 'espèces pouvant m ange r 
des vertébrés : Pisauridae ( Uo
lomedes, Thalassius), J~ycosidae 

F ig. 2. 'l'ltrtlass'iu s .fïmbrialus -(?) dévorant une petite oTenou ille (UapJ>ia marm ora/a) 
qu'il a capturée (d 'après une photog raphi e du

0

R. P. Boneberg). 

le poisson commen ç::t à disparaitre eL 
au bouL d' un moment le repas ét ait t er
miné.>> 

Les Uolo medes et les Thalassiu.s sont 
des genres voisins, de la famill e des 
P isauridae , mais la capLuee de t ètarcl s 
ayant été sign alée aussi cbez un Uiapon
tia (Lycosidae), deux famill es au moin s 
sont déjà signalées comme contenant des 

<< pécheurs >> de vertébrés aquatiqu es . 
Comme , par a il leurs, on a v u un 1~1 e-

(Uiapontia) et Heteropodidae ( Palystes) . 
Des mœurs analogues exist ent ce rtai
nement chez de grandes espèces ap
p artenant à d'autres familles et les 
faits constatés rendent en particulier 
vraisemblables les récits de Mygales sud
américaines (A viwlariidae) consommant 
de petits oiseaux. 

Il rest e certainement , clans t ous les 
pays tropicaux , un très gr'and nombre de 
faits des plus curi eux à obse rver cl ans ce 
domaine, mais les observateur's so nL rares . 
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Signalons à ceux de nos amis coloniaux 
qui portent quelque intérèt aux choses 
de la nature un ordre de recherches qui , 
sans leur procurer autant d 'émotions 
qu'un stupide massacre d'antilopes ou 
d'hippopot ames et sans donner lieu à 
des phot ographies d'un genre aussi << hé-

roïqu e >> que celui qu'aff ectionnent t ant 
de chasseurs, leur permettrait au moins 
d 'enrichir la science de quelques obser
vations ut iles et de go ûter, par consé
quent, de plu s nobles sati sfactions. 

Tu. M oNO D . 



1. 

NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 

LES SC IENCES NATURELLES 
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

SÉANCE D U 12 SEPT E MBRE 1932 

Géologie. 

V. H ouRCQ. Sur l'âge des calcaires 
glauconieux de la région d'A ntsalMa 
(Madagascar) (p. 530). 

La plus grande partie de ces calca ires 
est à rapporter au Tithonique , avec, au 
somm et, des couches de passage au Cré
tacé, cor~espond an t au Berriasien. 

SÉANCE DU 19 SEP TEMBR E 1932 

Géologie. 

J. FnoMAGET et F. BoNELL r. A propos 
des matériaux d' Angkor et sw· quelques 
points de la stratigra phie et de la struc
ture géo logique du Cambodge se ptentrional 
et oriental (p . 538). 

L e grès rouge des m onum ents d ' Ang
kor paraît provenir des Grès supérieurs 
du Laos, connus dans la région. L es g rès 
verts proviennent de form ations situées 
sur un substratum cambrien et précam
brien et sous des grès supéri eurs don t 
les couches les plus basses ne sont pas 
antérieures au Rhéti en . 

A. Rrvr ÈRE . Contribution à. l'étude du 
.Jurassique dans l'Elbourz central (p . 5LIO). 

Le Bajocien et le Bathonien sonL 
représentés par des calcaires à Céphalo
podes. L e Callovo -Oxfordien et le Juras
si que supéri eur sonL égalem en t ca lca ires, 
m a is peu fossilifères . 

L. CLAHIOND, N. GousKov etE. Ro c 11 . 
La. série ancienne du pays de S koura 
(Haut Atlas central marocain) (p. 542). 

Deu x coupes montrent : 1o l'indivi
dualité d 'une séri e non métamorphique , 
probablement algonkienne, discordante 
sous l'Acadien fossilifère; 2o l 'existence 
de mouvements d 'âge anteviséen . Le 
Viséen repose directement tantôt sur 
le Gothlandi en , tantôt sur un Dévonien 
très réduit. 

P. MAHTY et P. BouT. S ur la. décou
Perte d'un gisem ent de plantes fossiles 
dans la form atio n pliocène de P errier , 
près I ssoire (Puy-de -Dôme) (p. 544). 

La fl orule de Perrier semble bien inter
m édi aire, comme âge, ent1'e la fl ore des 
Cinérites du Cantal et celle de Ceyssac et 
plu s près de la premiè1'e que de la se
cond e. 

SF; ANCE DU 26 SEPTE MBRE 1 Ç):-)2. 

Cryptogamie. 

L . GHIGO IUK tS. De l'action de l'éther 
sur les micro · Pégétw~x parasites du tissu 
animal (p . 555). 

Géologie. 

A. Rr vtÈHE. La transgression du Cré
tacé dans le Nord de l' E lb our::, central 
(p . 551) . 

Dans le milieu de la ch aîne, la m i:H' 
semble avo ir persisté longtemps après 
la fin du Jurassique, peut-êt re jusqu 'à 
l'Albien. A u No rd et au Sud , il y eu L 
émersion à la fin du Jurassique. L a 
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tran g rcssion a co mmencé p eu de Le mps 
aYant le Cénomani en-Turoni en . 

J . FnoMAC:ET. S ur les plissements 
calédoniens du massif dn Fan S1: Pan 
(T onkin) (p. 552) . 

L e princip al de la lructure cl u Fan Si 
Pan est antéri eur au Dévoni e n. L es 
T onkinides se raient sensibl em ent co n
tempo,·aines des m ouvements ca lédo
niens d 'Europe . 

Mécanique animale. 

A . 1\IAGXAX ct C 11 . PEHH ILLIAT-13oTo
N ET. Su.r le poids relatif des muscles mo
teurs des ailes che;:, les insectes (p . 559). 

De n ombreuses expéri ences t rès pré
cises ont m ont ré des différen ces rela 
t ives très se nsibles et tendent à prou
Yet· q ue les in sectes n 'o nt à leur di spo
sition qu 'une fa ible pu issance p ou 1· vo le r, 
- s i l' on adm et que la pui ssan ce d 'un 
muscle est propo rtionnell e à son p oids. 

Physiologie. 

.P . CAPPE nE 13ALLLOX . L a sensibil ité 
thermique des P hasmidae (p. 557) . 

Chez l'imago des deux sexes, à la face 
supéri eure et p lu s ou moins près de la 
b ase du douzième article des antennes, il 
existe ch ez certains P h asmes un petit 
m a melon sensor iel q ui semble spéciale
m ent adapté a ux imp~essi o ns th er-
miqu es. 

* * * 

H.. F. 

!:ouilles gallo-romaines dans la !l aute
l"ienne. - Gràce à l'amabi li té de M. L ouis 
de Nussac qu i, a u m ois de septembre, a 
orga nisé une excursion de la Société scien
tifiqLw de la Corrè: e, à la Vill a A ntone, 
n ou s sommes en m e su I'e de donn er à n os 
lecteui'S quelqu es rense ign ements sui' les 
fou illes entrep1·ises e n ce li e u en 19:i l p a r 
M. Frank-Delage . L a Vill a Antone est 
si tuée à 500 m ètres de Pien ebuffière 
(H a ute-Vienne) : le site, ,·epéi'é depui s 
long temps, n'e t fou il lé systé matique
ment qu e depu is un a n environ ; les t i'a
vaux ont é lé entrepris g1·àce à un don 

gén éreu x fa it p a r un ri che amcr·rca in en 
. ouvenir d u b on accueil qu ' it ava it 
t rouvé à Limoges p end ant la gue rre; ils 
sont p oursuivi s à l' a ide de sub ve ntion s 
recu eillies p a r la Société archéologique dn 
J,imousin. L a surface ac tuc llemen t élu
d iée att eint déjà 6.000 m ètres ca rrés, 
e l l ' on estime que les ruines doivent 
s' étendre enco re à envi 1·on 500 m ètres 
de ch aqu e côté du périmèt re fouillé. Il 
s ' agi t d ' une imp orta nte v ill a gall o- ro
m ain e détruite a u 11 ,e siècle par· une 
invasion barbare . On a ret rouvé les 
t hermes et leurs piscines , tou t un sys 
t èm e de << ch a uffage cent r·al 1> à air 
ch aud , un b :'ltiment circul aire à ga leri e 
périp hérique qui sembl e avoir été , au 
centre de l ' agglomérati on , un ;vyno
ph:Ewn, à la fois une fontaine publique 
et un édifice con ac ré au x div ini tés des 
ea ux. On a retrouvé to ut un réseau de 
can aux aq uif ères et une source captée 
a u m oye n de tuyaux de p o teri e . Des 
résidus de cui sine ont li vré tout un 
menu : gibier , anim au x domestiques , 
co qui ll ages (huîtres), e tc .. On a install é 
à P ie rrebuffi ère un p et it musée OLr so nt 
co nse r·vée: les p r·incip ales trouvai ll es : 
vases , monnaies , fr agm ents de fres tu es 
et de mos.aïques, e t c. Ajoutons que les 
foui lles son t co ndui tes avec t oute la 
méth ode e t to ul le souci dés irab les : on 
a ime à le savo ir·, ca l' ce n 'est m alhe u
reuse me nt pas touj ours le cas et il a rrive 
en co re tr·op so uvent que d ' imp orta ntes 
stations archéologiques ou préhi sto
r·iques so ient inuti lemen t saccagées par 
des amateurs plus ou moins <• éc la irés •>, 
in capab les de t irer p a l' t i de leur lt'Ou
va illes, mais p a rfa itement capab le· pat' 
conlre d ' épuise r , sa ns au cun p ro fi t p ou 1· 
la sc ie nce , les pt'écieu x gisem e nt s que 
not r·e légi. lation actuelle n 'es t p as e nco re 
en m es ure de protégel' e ffi cacement . 

* * * 
. l u .1/ usée d'Ethnographie dn Troca

déro . - Nos lec teurs n 'ont pas oub lié 
J'exp os iti on du Bénin e t cell e, qu i v ient 
de ferm er ses portes, de la Mi ssion Rivet 
en Indoc hine. Le Musée d ' I ~ Lhnog r·ap hi e, 

devant l ' incontestable succès de ces 
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m a nifes t ations, a J' in tention d 'o ffrir au 
public cu 1 tivé p a ri sien de n ou ve ll es occa
sion s de s' instmire, par Ja prépa ra ti on 
des exp os iti on s sui v a n tes, su r' Jcs q uell es 
nous rev iendrons sa ns doute par la suite: 
Mi ss ion Monteux en Guyane (!1 n oYe m
br·e-11. décembre), J ou ets annamites, 
(1 6 décembre-S janvier) , Mi ss ion s Bacot 
a u Thibet ('13 janv ie r- 26 fév ri er) ; enfin 
le m ois de mars se ra eonsac ré aux fi lms 
d 'explorations. 

* * * 
J I ission !J akar- !Jjiboati. - 'l. - lTr

:'<É fiAIRE. -· L e 3 '\ mai 1931, la Mission 
D ak ar-Djib outi a déb a rqué à Dakar. 

Du 12 juin 1931 au L1 m ai 'L 932, elle a 
pa r'co ur'u le Sénégal, le Soudan fr ançais, 
la Haute-Volta, le Dahomey, le Niger , 
la Nige ri a, le Cam er'oun , le T ch ad , le 
Moyen-Congo, l'Oubangui-Ch a ri , le Congo 
b elge, le Soudan anglo-égyptien , passant 
pa r' les poin ts suivan ts : 

T amb a Cound a, Kayes, 8 a foulabé, 
1\.ita , Bamako , B ougouni , Sikasso, K ou
tiala , Ségou , San , Mopti , Ban di aga r'a , 
Mopti , Ouah igo uya , Ouagadougo u, Kaya, 
Fada Ngourma, Parn a, a titingou , Dj ou
go u, Savalou , Ou idah , Cotonou , Porto 
Novo, Coto nou , Save , K andi , Gaya , 
Niamey , Birni IJ<Oni , Ma radi , K ano, 
May dou go uri , MMa, Ga rou a, Ngao un 
dere, Yaounde, EboJowa , Yaounde , Nan
ga Eb oko, Batouri, B erb er'ati, Carno l. 
Bod a, Bangu i, Fort Sibu t , Bambari, 
F ouroumb ala, Bangassou , Monga , Bond o, 
Bouta, Bambili , Fa r'adj e, Aba, Y ei, Jub a, 
Malakal , Kosti , Kh a rtoum , Se nna r, Geda
r'e f, Gall abat. 

En outre, une p a rti e de la mi ssion a 
descendu le Nige r , de 1\.o ulikoro , ft 
An songo , e n passant par : 

Ségou, Mopti , N ia founké , Kaba ra, 
Gourma H.ha rous, Bourem , Gao. 

Autour de tou s ces p oints de station
nement , Ja mi ss ion a e ffectué des expé
ditions à pied , à cheval ( .li ants .li an
din g, Soudan ; Jlassil du .\'amclû , Ca me
roun) , en automobi le ou p a r vo ie d 'ea u 
(Bani , Logone). Durant to us ses dépla
cr. men ts, ell e s', s L li vrée à des enquêtes 
et a rasse mblé des collec tions . 

2. - O BSE R VATI ONS . - . 1 )- Ethno
graphie . - Étude de la circoncision en 
p ays : wolof ; kassonké; malinké (à Kita, 
à Bamako , à K akélé) ; bamba ra (à B a
m ako, à \V olossébo ugo u , à Ségo u) ; 
bamba r'a fou la ; ma rka ; so mon o ; bozo ; 
sé noufo; dogon (à Bandiagara, à Sanga); 
dogo n pi gna ri (?'t Sisongo, à Songo) ; 
foulbé; namchi ; bata ; m oundang; k a
nouri ; mb oum ; m angisa ; banda. 

Étude de l'exc ision en pays : m alinké ; 
b ambara ; sén oufo ; dogon. 

Enquêtes sur les instit uti ons reli
gieu ses, la magie, sur les sociétés des 
jeunes gen s, les sociétés d 'enfants, les 
t echniques (habi ta ti on, alim ntation , 
agriculture, ch asse, p èche , pote rie, co r 
donneri e, ti ssage, travail du fer' et du 
b ois, et c.) en Afrique occidentale fr'an
ça is , au Cameroun et en A frique équa
toriale fr an ça ise. 

R epé rage de 22 si tes à dessins et pei n
tmes rup es tres dans la région de Kita 
(Soudan fr ançais). 

R ep érage de 50 sites analogues en 
pays dogon pignari et dogon (régions 
de F iko, de K ori 1\.o ri , de So ngo, de 
Sanga, de Yougo). 

Étude in tensive des /Jogon de la ré
gion de Sanga : 

j o Société des masques. - Manifesta
t ion publiques : cé rémonies et danses 
fun éra ires (30 dan ses étudiées, avec 
prises de vues ciném a tog raphiques et 
enregist rements sonores ), grand es fêtes 
d ' ini t iation se transmettant de région à 
région dogon au co urs d ' un cyc le d!' 
60 ans. 

Manifestations sec r'èLes initi ation 
d 'une éli t e , fab rication et conséc ration 
des obj ets rituels, représentations g ra
phiques , sac rifi ces, etc . 

2o T otémisme. Inventa ire des 
totems de la rég ion de Sanga, étude des 
mythes et des ri tes . 

3o Neligion. - Cu lte elu grand dieu , 
des géni es fam iliaux , des gén ies p erson
nels, des a ncètres , des esprits, e tc. 

Cultes spéc iaux des soc iétés (homm es, 
femmes, enfa nts). 

Cir'con cision et exc ision. 
Hcprésen taL ions cn!J ec l ive'>. 
lto . ll agie . - Divinat ion, culLes sp é-
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ciaux publics, :orcelleri e, croyances di
Yerses, e tc . 

5o Jeu:r. - 300 jeux recueillis (nota
Lion , photographie, enregistrement so
nore). 

6° Organisation politique. - Rôle du 
dogon , fonctions publiques, et c .. 

7° LV az:ssance, mariage, mort. 
8° T echniques. - Agriculture, éleYagc, 

chasse, alimentation, habitation, vête
ment, poteri e, instruments de mu si
que, etc. 

Étude des peuples non islami sés dits 
kirdi : 

mora et padoko de la région de Mora 
(Territoires du Cameroun) ; 

fali et namchi de la région de Garoua 
et des massifs du Tingelin et du i\arnchi 
(Territoi res du Cameroun) ; 

moundang de la région de Léré (Colo
nie du Tchad) ; 

'1° I nstitut ions religieuses. - Ma ri age , 
funérailles, init iation , rites agraires, etc .. 

2o Organisation politiq!œ ; 
3° Musique. -· Instrument , ch ants, 

danses, etc. ; 
4° T echniques . - Habitati on , culture, 

alimentation , poterie, etc. 
B) Linguistiq!te. - 26 langues ou dia

lect es étudiés, dont la plupart inconnu s 
jusqu 'à ce jour : 

Plus d' un millier de textes recuei!Jis 
(contes, chanson. , t exte. divers). 

C) Géographie . - Topographie sac r'ée 
de la région de Sanga. 

Carte ethnique de la subdivision des 
i\ amchis-Alantika , T erritoires du Ca
meroun (dressée p ar le lieuten ant Le 
Brun). 

Nombreuses ph otographies de sites. 
Plans et relevés dive rs. 

3. - CoLLECTIO:'iS. - "1) Ethnogra
phie. -· Le nombre des obj ets actuell e
ment recueilli s dépasse 3.000. 

Les principales sé rie. sont constituées 
pa r des . errures (environ '1 50); des pou
pées (environ 200); des pierres peintes 
(une soixantaine); des masq ues et co if
fures de danse (près de 100) ; des potea ux 
et pi eux sculptés; des faiteB de cases; 
des sculp t ures anthropomorphes ; des 
calebasses déco rées ; des poteries ; des 

sièges ; des instruments aratoires ; des 
ust ensiles domestiques ; des ruches ; des 
wasambas et autres obj ets rituels de cir 
concision ; des instruments de musique ; 
des engin s de chasse, de pêche, de n avi
gation ; des objet s m agiques et religieux ; 
des fers forgés ; des armes ; couteaux 
de t aille et de jet , arcs, fl èches, lances, 
etc. 

Chaque objet es t accompagné d' une 
fi che descriptive en double exemplaire, 
établie sur le modèle de la fi che en usage 
au Musée d 'ethnographie du Tro cadéro. 
Outre les termes indi gènes et les rensei
gnements (provenance, usage, fabrica
tion , etc. ), se r apportant à l 'objet con 
sidéré, chaque fi che porte des réfé
rences aux fi ches d'observations, a ux 
collections ph otographiques, et lorsqu'il 
y a li eu , aux prises de vues ciné
m a tographiques et enregistrements so
nores . 

B) Anthropologie. - 70 crânes et os 
recueilli s. 

Un millier d 'individus ph otographiés . 
{') Z oologie. - Les animaux suivants 

ont été recueilli s pour le Mu séum natio
nal d 'hi sto ire naturelle : 

'1 lion d'un an ; 1 léopa rd d 'un an; 
l phacochère adulte ; 2 cynhyènes fe
melles ; '1 can a rd a rmé; << '1 chien sauvage» 
(élevé à la mission) . 

Lors de son p assage au Soudan anglo
égyptien , la mission a pris contact avec 
Je Major W. R. Bal'lcer , inspec teur des 
chasses et direct eur du J ardin zoologique 
de Khartoum . De nombreux animaux ont 
été filmés sur les rives du NiL 

/J) Entomolo gie. 
Environ 5.000 insec tes ou papillons. 
Ont été notés par ailleurs, au point de 

vue ethnozoologique, d ' innombrabl es ri
tes, traditions, jeux, chants indigènes 
relatifs à certaines espèces . 

P,) Embryologie. 
Embryons de plusieurs espèces de 

mammifères. 
Accord avec les se rvi ces zootechniques 

ou vété rinaires du Soudan fr ançais ct de 
la Colonie du Niger pour une récolte per
m a n ente effectuée par' les fonctionnaires 
de ces se r'viccs ou par ce rta ins pa r-ti cu
liers. 
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4 . - D ocu MEN TATIO N ANNEXE . -
Photographie . - 3.000 cli chés, don t cha

cun a donné lieu à une enquête. 
Tous ces cli chés ont ét é développés sur 

pl ace, ce qui a permis, d 'une part , de les 
vé rifier , d 'au t re par t, de recueillir sur les 
scènes, li eux , types ou obj ets représentés 
Lous les renseignem ents possibl es . 

Chacun d 'entre eux es t accomp agné 
d 'une n ot ule où fi guren t ces renseigne
ments, ainsi que les références aux fi ches 
ethnographiques et à la collecti on d 'ob
jets. 

Cinématographie. 'l .600 mètres de 
film , qui n 'ont fa it l'obj et d 'aucun e 
reconstituti on. 

La pelli cule est envoyée en F rance 
a u fur et à m esure de son impression . 
IW e res te cepend ant p arfaitem ent repé
rée, gràce aux cli chés ph otographiques 
p ri s au cours des m êm es scènes, aux 
mom ents I'ituellem ent les plus impor
tants ou les plus ca ract éristiques . 

Dans le cas de cé rémonies à rites mul
t iples et simul tanés (exemple : fun é
ra illes dogon) , les obse rvat eurs européens 
ou indi gène , les opérat eurs sont répa rti s 
en dive rs points. Ainsi la cé rémonie es t 
étudiée sous toutes ses faces et les sé ri es 
concomitantes de rites qui la constituen t 
sont obse rvées , en quelque li eu qu'ell es 
se déroulent. 

Durant son sé jour au Soud an anglo
égy pLien , la mission a eu la chance de 
fi lmer d 'asse z près des troupeaux d 'élé
ph ants, d 'hippopota mes et des oiseaux 
de di ve rses espèces. D ans le m ême temps, 
de nombi'euses ph otographies ont ét é 
prises . 

E nregistrement sonore. 211 cy-
lindres, rep résentant plus de 'l 20 em egis
trements (linguistique, ethnographie, mu
sique). 

Un grand nomb1'e d 'entre eux , eJue
gistrés para llèlemen t aux prises de vues 
ciném at ographiques, permettront de 
sonori ser ultéri eurem ent les films. 

Exemple : batte ries de danses de m as
ques dogon (toutes enreg istrées; ont fait 
l 'obj et d 'une analyse rythmique dét aillée ), 
chants de circoncision et d 'excision, réci
tations, jeux à chants ou à formules, ins
truments divers, etc. 

Dessin. - Plusieurs centaines de des
sins ou peintures rupestres et de gra ffiti 
ont é té décalqués. Il s seront réunis en 
une publicati on spéciale. 

Ont é té décalqués ou relevés à la 
chambre claire les dess ins, peintures et 
gra ffiti imp oss ibl es à P''éleve r ou à ph o
tographier. 

5. - ÉT AB LI SSE MENT D'U:>i Pfl OG RA~IM E 
D E TH AVAUX A VEN IR. - Ainsi qu 'il ét ait 
prévu , la mi ssion a délimité un certain 
nombre de problèmes qui lui ont paru à 
la fois urgents et parti culi èrement inté
ressa nts à étudier. 

Qu atre d 'entre eux ont plu s spéciale
m en t retenu m on attenti on et je m e pro
pose d 'o1'gani se r , dans les ann ées à venir , 
des expéditions qui leur seraient exclu
sivem ent consacrées : 

1° Soud an frança is. - É tud e des 
Dogons, di ts !labé, de la bouche du Nige1' 
(c f. chapitre II du présent rapport). 

2° Dah omey. - Étude des Sombas 
(ce rcle de l'A tac OI'a ) et des Ollis (ce rcle 
de Olli -1-:.é tou) , peuples encore peu tou
chés par la civ ilisati on europée nne. 

3° T erritoires du Ca m eroun. - Étude 
des popul at ions non islami ées , di tes 

<< küdi >>, du Nord Cameroun. 
!1° Colonie du Tch ad . - Conform é

ment au programme proposé par le Gou 
vernement général de l'Afriqu e équ at o
I'i ale fi' anç.a ise (cf. sec tion 1 du présen t 
chapitre), étude hi st orique et ethnogra
phique des sultanats arabes, du déve
loppem ent de l' islamisme et repérage de 
stations archéologiques. Étud es des 

<< kirdi >> de la Colonie du Tchad . 

6. - P uB LI CATrüNS E:\ VTSAGÉES . 
Le nombre des fi ches d 'obse rvations 
ac tuellement rédigées est de plusieurs 
milliers, s'ajoutant à celui des fi ches 
relati ves aux ~i.OOO obj et s recueillis. 

Les m at éri aux rassembl és nous per
m ettent d 'e nvisager dès maintenant les 
publications suivantes, don t chacun e 
comportera de très nombreuses illu s
trations. 

t o Socié té des m asques de la région 
de Sanga. 

2o L angue secrèt e de la société des 
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masques de la région de Sanga (étude 
Cl' i tique). 

:1o Batteries de danses de la région de 
Sanga (analyse rythmique). 

L~o J eux dogons. 
so H.eligion et magie des Dogons de 

la rég ion de Sanga. 
Go No t es di ve rses su t' les Dogons de 

la t'ég ion de Sanga (naissance , m a ri age, 
m ort , organisation po litique, tec h
nique , etc.). 

7o Dialectes dogon . 
So Dess in s et pein tures rupestres du 

Soud a n fran çais. 
go Notes sur la circoncision eL l'exci-

sion. 
'JOo Hecueil de Gh ants de circoncision 

et d'excision. 
'J1o Hecueils de contes d 'a n im aux 

(cycle de l'hyène, de l'éléphant , du sin ge, 
du lapin , etc.). 

Lo Note sue les popu lations du Nord 
Cameroun. 

13o H abitat ions afri caines . 
14o Notes diYerses ne renteant pas 

dans les volumes précédents . 
1So Plusieurs albums consacrrs aux 

collections formant des sé ries . 

* * * 
.Éphémérides du J!usénm.. - L'expo

sit ion d 'automne des champignons a eu 
li eu les 7 et 8 oct ob re. Deux inn ova tions 
sont à signalet' dans l 'o rganisation de 
cette expositi on : Je changement de 
domicile pui squ 'elle s'es t t ranspo t·tée 
cette fois-c i, du Lab oratoire de Crypto
gamie à l ' Ot·anger ie (Ü, m e de Buffon) , 
et la perception d 'un droit d 'entrée . 
L ' Orangeri e constitue un admirable loca l 
pour ces ot·tes de m anifes tat ions, e t 
beaucoup d'a mateurs se sont offert le 
plaisir , au cout'S de ces deux journ ées, de 
parcourir lentem ent , d 'un e extrémité à 
l 'autre dans la vaste sall e, la très belle 
séri e de champi gnons qui , des espèces 
parasites - de c' fidèle <<pied de Ma
dura >> que chaque exposition retrouve 
à son poste - co ndui sait , p a r les ],yco
perdon, les Ho(Jista , les Cl itocybe, les 
Russules, les Bolets e tutti quanti, a ux 
reines du jour , t r·àn a nt deux pa r deux 
tout au b out de Ja sér ie, la fausse-o ronge 
à càté de l 'a mm ani te des Cé ·ars, la citrin e 
- co mestible - à cà té de la phal loïde 
- mortelle. 
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TI-I'IQI ' lïl )IOAT:BOî'. li TIOI ' (Dî"PA 
\Il ~ D.E l\.\ ~ ~~ Ell\.O:'Œ:B. fP. GEORGES 
MoAzzo, La Pourpre, avec seize gravures]. 
A lcx[tnclr ic, Typogra phi e KA:BDI AT H & 
H2\",\ , 15 av ril 1932, XV + '277 p., XVI 
pl ( l5 noires cL 1 co l. ~, 75 drachm es . 

:\!. (; . i\lnHzzo a longte mps séjourné parmi 
no us : il est hi e n co nnu au Musé um , oil il '' 
l"r:~va ill é . C'"est d ' ai ll e urs r:-n Fran ce qu e cet 
excell e nt COIH"h~' iiol og i s t e s ' est trouvé orie nté 
ve rs l 'etud e de la pourpre, e n 1922 . 

Par ve nu a u t c rn1 c du gra nd t ravail nl o no
g rnphiqu e qu ' il avAit e ntre pri s . 'J. :\loazzo 
e n a r écc mnwn t. fa it paraî tre les rés ultats. e n 
un magn ifi que vo lu m e luxuc use m <· nt édité ct 
cl ' une prése ntati on I"Xt i·ê memcnt so ig nél". 

L ' illu st rati on se co mpose d e se ize p lan c hes 
ho rs t l"x t e dont il n·c,t pas inutil e d 'é num é re r 
la compos iti on : 1. PtU"Jiura l!ae/lla Si flmrt J.. , 
Il : !1-lurr ,"C lmll nt lu s L. et Ocin ebra eri11 acetts L. 
1TI : J11urr',1J bm11daris L. ct Ptii)Jitr rt /ap·illus 
Link , IV : Coqui ll e d e j\IJ.m·p,1J tru11Whts bri sée 
pour l'ext ract ion d e l a pourp re ct proven a nt 
de .· n ', idu s d ' un e t e inturPrie a ncien ne, V et 
VI : A na tomi c des rnollusq ues purpurigè ne s, 
d 'apr i's La caze-Duthiers, VII , VIII et IX: 
a na tom ie ct hi sto logie de J'orga ne pUI·puri
gi' n e , d ' après L et c llier <:t Lacazc-Duthiers, 
'( : Cr istaux du l iquirl e co loré, d 'après Lf'te l
Ji c r , XI : fa c -s imi lé du papyrus hi é r>'ltiqu c 
no HS70 du :ll11 séc d'H is toire d e l a T ec hniqu e, 
de Vi e nn e, XII : fra gme nt d ' un ti ss u de Ji n 
prove n a nt rlu tombea u elu pharaon Th o ut
mè' l V, XIII et XIV : Cf' qui s ubs iste d e 
\"an c ie nn e t c in t11re ri e de T .v r. XV : Coq uill es 
à pourpre prove n a nt d es rés i du~ d'anci e nn es 
tc inture ri <:s à T y r et à S irl o n ct montrant 
to utes la rass ure ca racté ri stiqu e pour l'ex tTnc
tion d e la g la nde purpurogènc ( ,11ure."C lr 'l./11 .. 
cnlu.<', NI . bra11dari~, Pllrjl'ura haemastoma), 
XVI : ~avire de Tars is figuré s ur un sm·co
ph:q..!;C d e S idon. 

:\1. i\Ioazzo n ·a pa s c u la pré t e nti o n d' é<· rir c 
un<' monographie COIIIf>lète d e 1 a pou rprc , 
pui s qu e parei ll e entre pri se ex ig-e ra it plu s ic ur 
vo lum es ·- dont un tout e nt ier rl e bib liog ra
phie ! - ct la co llabo rat ion rl c spécialistes 
appartenant a u x discipline. très div f' rses qu e 
le suj et in té resse (zoologistr'S. c himi st es, 
éil"y pto logll es, assyr io logues , hé braïsa nts. he l
l e ni s t es, pe ut-êt re a rabi sa nts , num is mates. 
etc. , He .). Il a vo ulu nous donn e r , so il s 
un e fo rm e maniab le, e n un seul vo l11me, u n 
compe ndium a ussi s ubs tanti el q u e poss ibl e 
s ur un s uj et s i vaste qu'il est à lui se ul presque 
un e sc ience ct mériterait d e s'a ppeler la 
" porph_\' t·ologic "· 

L e vo lum e d e 'I. 1\l oazzo est un très nré
eicux manllc l dt' porph y rolog ie. JI rf'nf"c;·mc 
un e masse co ns irlé ra hlc d t' do r· um e nt s, so u
YCnt lllÎ "; C' ll œuv re pa,r l' a uteur avec 11nc 
<"to nn ante é ruditi on, dan s le dom a in e p hil o lo
g i f)u~ e n parti c uli e r. \'est, e n e ffe t , rlan s le 
doma in e hi stor iq u e que i\1 . i\loazzo se mble 
:-tvo ir aC"O m)J ii un e rc uvre parti c uli è re ment 
persontw ll e e t origin a le. tandi s que les c ha
pitres b io logiques ne so nt qu' un uti le ex posé 
d es trava ux c lass iqu es ~ ur la. f[u cs tion . 

P o ur donn er 11n c id ée d11 conten u de l' ou
v ra ge. nous ne sa urion s 111i f' UX fn ire que d'en 
faire co nn aître l' o rd onna n ce~ e n groupant 
,,.s q11 a torze c hapitres so 11 s troi s chefs : pro
lt'gom è ncs, hi s to ire na ture ll e , questions histo
riqu es . 

I. PToli'gomènn. - 1. La )lowprc était-elle 
P.rtraite r!" u11 e matièl"e végétale ou a nim ale ·J 
J. ' nnt iqu it é a e mp loyé tou te un e sér ie de 
colo rants rouges d 'o ri t!,' in e v égéta le, c-t. se nl
blc-t- il , anténe urc mcnt à \" ext ra ction de b 
pourpre v é rit n bl c. provenant, r·omm c on Je 
sa it , de cer ta in s mollusqu es . - 2. ] JI décou
ve rt e mythologiqu e de la JIOW"JITC et le l 'a ys fiTO
bable de .<on origi11e. Données très in certain e< : 
« in ve ntion , égée nn e et " diffusion " ph é ni
cie nn e ·? Il y a d es pourpres no n méditerra 
néennes . d es Indes jusqu'en Am ériqu e, par 
1' :\n g lct errc. 

JI. llistoire 11a turel/e. ·- :3 . j\lfurex et Purpu
ra . Qu els so nt les mollu sq ues purpurigè n cs ? 
l•: n pratit [U C c inq, dont un exc lus ive m e nt 
at lant iqu e, Pw"jmra1 latnïlus, tro is a tlanto
m é rl ite rra née ns, Oe~n e/na eri na ceus. .l.lurex 
II"IIIICttlns, Fu:l"jllua harmastnllla , un exc lus ive
ment m é dite rranéen. 11lure.r branda.ris. -
·b. .l11atomie et !Jialflgie de la pourpu. R és um é 
d e nos C'onna issanees s ur le sujet. L' a u te ur 
ne c ite pa s la note d e P.-H. F isè her , in titulée 
S11r le 1·6te de l a g la11dc JIW"JIIIrigèll e des Jllurr;c 
et des Polll"j)rc~ parue en 192:3 (C. U .. l e. Sc .. 
pp. laG9- 1371) ct co nC'crn a nt un fait. d es plus 
c uri l" u x, à s a voir qu e la sécr ét io n de l:t glande 
à pourpre est nhondamm c nt mé l an~éè à ln 
masse d e la ponte ct qu e les œ ufs . c segm e n
tent f't les e mbryo ns se d Pvcloppe nt dan s un 
mi li e u ri c he e n s ubstan ces purpurig-è nes. --
5. La pOW"JITC et l a chimie. - · G. J.a réclu• 
du j\.ftne.1' et la pré}JarMinn de la tri n/ure. 

III. Ques.'ion.< hist01·irptes. - 7. f-a col/leuT 
de la powpTe. EJ\ e fut très vari ée : purpure us, 
<p ot·~tzou;, O:l. o~pyf,; , Crryt·,o; . pourpre dibap h ès . 
o:xyb lattin , pourpre ve rt e , pourpre noire . 
et c . - S . . 1 trave rs la ••ie de la JIO UI"J>rc. An
c ie nneté d e cette tl" inture : sa rcophages c t 
momies J•eint s à la pourpre. h î1C'h e r s · fun(·-
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!'aires , draps mortuaires, tombeaux , bateaux 
purpurin s. L a pourpre d a ns i<'s hi érog ly phes. 
- !) . L'origine du mot Purpuut. D e .la ra cine 
sanscrite " bhur "· Parenté entre les mots 

'' borée " et " pourpre "· - 10. L a valeur de 
la p01u·pre. La pourpre dans la mytholo~i e, 

la poés ie c t l'hi stoire. -- 11. L es !i ssus te1 nt• 

rl la ponrpre. (~ue l s so nt les texti les qu e l' a nti
f)Uité a utili sés co mme support au pigme nt 
purpurin '? L e coton a -t-il ex ist é dans le monde 
méditerra née n ant ique ·? -- J 2. Coup d'œ il 

rétrospectif Sltr les tn11ps lllll'ien,. Co mmerce d e 
la pourpre, navi gat io ns e t co lon ies phé ni
c iennes, Lyd ie la t e inturi ère de T hyatire, J e~ 

bateaux de Thars is, H a nn on , le Murex à 
B yzance, Justini en et le mono pole, les mer
ve ill es de l'a rt médiév a l. - 13. J.a pou.rprc 

ct la 1/W//.ismatique. :\lonna ies de Cittion. 
l3vb los et Tyr. -·- l -k La m ort de la potnprc 

avec la chutè de l 'e mpire byzantin . L a pourpre 
rev ivra-t-e lle '? L e chapitre se termine par 
un vers , tran ~c rit en grec, du Hubaiyat ct 
q ui est ce lui- ci dnn s la traduction f ' itzgr
ra ld : 

" The F lower that once ha s blown l'or cvcr 
dies. l) 

l. a sc ht'- mat ique analyse qui précèdC' 
donne une idée très Impa rfaite d ' un ouvra ge 
f)Ui, co mme tou s les t rava ux d'é ruditi on. 
n'est gur rc r~snmab l c e t dünt o n ne pt> ut 
appréc1cr qu':'l l' usage to ute l' utilité. T ous 
ce u x qui sïnté res~e nt à la po urpre, de qu<' l
fJU C poin t de v ue que cc soit , a uss i bien phi
lo logues que natura lis tes , trouveraient à ~l a n cr 

dan s le volum e de :'II. :\l oazzo de precieux 
rc n· eigne ments et se ront reco nnai ssa nt s il 
l'a uteu r d e leur avo ir o ffert - a u prix d ' un 
la beur dont le lec teur non ha bitué à ce ge nre 
ri e rec he rches ne sc rend m peut- ê tre pa s 
c·ompte - une mine a uss i riche d ' inform a 
tions stî res. 

Tl me r e- te a fa ire un ave u a 11 lecteur fran
ça is e t à exprim er un vœ u : l 'o uvrage d e 
.Il. :lloazzo, a pa rt un so mm a ire en fran ça is 
(pp. 2(11-26 :3) es t en g re:' , ct i l fa u t so uh a ite- r 
fJu'une tra du c tion frança ise v ienn e b ientôt 
en faciliter l'accès a ux trava ill eurs occide n
taux . .Je sais que le proj et existe : pui sse-t- il 
êt re proc ha in e me!l t réa li sé ! {1) 

TH. lVIo~oo. 

( l) On devra profitf'r de ce tte tra duct io n 
pour corriger un ce rtain nombre d e fautes 
d ' impress ion, e n gé néral ins i" nifia ntes, comme 
a uss i pour perfectionner la lJib liograph ie qui, 

T. es chasses e l la faun e d'Indo chine, pur 

H . DE MON ESTROL. - Imprim eri e d 'Ex

Lrê m C-ÜI' ient, H a noï. 

Après l 'o uvrage de Mi ll et, L es f!1'allds ani-

111011~' sauvages de I'A ·nnam, on a urmt pu c ro ire 
que tout avait été dit sur le suj et s i pa ss ion
na nt d e la chasse da ns notre be ll e coloni e 
d ' As ie. ?llill c t est un profess io nn el elu beau 
coup d e fu sil et un pi steur d e grosses bêtes . 
:\J. d e :\lonest rol r eprésente p lutôt le c ha s
se ur européen écla iré, t el que l'on co mm en ce 
a en r enco ntrer parmi les fon ctionnaires ct les 
colon s. S i son livre nou s para ît moin s fouill é 
que le précédent ouvrage , s i nous l e trouvons 
moin s fourni en so uvenirs p er so nn els et en 
co nse il s d 'ordre technique pour la co nduite 
d ' une expédition de g rand es chasses , nous y 

t rouvons pa r co ntre d es r cnse iu·ncmcnts sur Je 
petit g ibi er - p lum e e t p oit - qui seront 
a ppréc iés d e tous ce ux qui feront co nn ais
sa nce avec la for êt ép a isse, la " paillotte ,, 
ct le mara is. La nom encla ture de la faun e 
e mpruntée a ux œ uv res d e D claco ur ct 
Jaboui ll e est précieuse par son exactitude 
e t permet a ux chasseurs ig nora nts d ' id en
tifi er avec certitud e le g ibi er a battu . Enfi n , 
une courte réglem entat ion de la cha s e en 
Indochine r enseig ne le lect eur sur les forma 
lités de douane co ncerna nt J' entrée d es armes 
clan s la co lo ni e. ct lui rapp elle ses d evoirs vis
à -vi s d e la faune; il ne s'agit pas d e mass!l 
c rer joyeusement, co mme ce la a rrive dans 
certains co in s d ' Afriq ue, ma is de chasse r 
avec di sce rne ment, dans un esprit sportif ct 
che valeresq ue. 

Le chap itre co nsacré à la préparat ion et a 
la co nser vation des trop hées de chasse a é té 
fort bien traité. l\lai s ic i encore, ?l lill ct nous 
avait fa miliari sés avec la taxid ermie en ca m
pagne. 

Nous a uri ons apprécié, à cô té d e la nomen
clature de -la faune en fran ça is et en lat in, lu 
li ste des no m d 'a nimaux d a ns les dive rs dia
lect es moïs qu e l'auteur a urait pu récolter a u 
cours de ses dépla ce ments da ns l'intérieur 
elu pays. 

Dans l' ense mbl e, un li v re co nscienc ieux , 
inté ressant et bi en co mposé. fJU C nous rec-om
mand ons très vo lonti ers. 

G. DE GE IOII ;-;Y. 

dan s sa pre m1 crc parti e, f'O nsacrée propre 
me nt à la pourpre, ne me ntionne pas d e tra 
vaux postérieurs à 1002 et qui manque par
foi s de prér.is ion dan s le détai l d es références . 
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