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PREFACE 

On me pose toujours la question : pourquoi cette passion pour les rhinoceros ? 

J'en ai longtemps donne une explication plaisante aux salons parisiens : 

Lorsque j'etais en charge de la SEITA, I'un des projets que j'avais imagines pour 
lutter avec quelque chance de succes contre I'invasion des grandes marques etran- 
geres etait de lancer une cigarette tt Philtre reputee aphrodisiaque. 

Le developpement remarquable des ventes de Camel n'avait-il pas tenu, a une 
certaine epoque, a la rumeur subrepticement repandue, quoique probablement falla- 
cieuse, qu'elles etaient legerement opiacees ? 

Une marque speciale de cigarettes chinoises, contenant de la racine de 
Ginseng, censee revigorer les sens defaillants, n'etait-elle pas prisee des caciques du 
regime en mesure de I'acquerir au prix fort ? 

Et les etudiants de Geneve ne frequentaient-its pas la boutique du 40 rue du 
marche pour y acheter, plutbt qu'un coffret d'authentiques Davidoff hors de portee de 
leurs bourses, une botte de cigarettes pakistanaises susceptibles de les regonfler, 
grfice aux milligrammes de haschich entrant, parait-ill dans leur mixture artisanale ? 

L'obligation, reglementaire en France, de mentionner sur le paquetage des 
tabacs fabriques leurs principaux composants m'interdisait le faux semblant d'un 
simple placebo ; il me fallait choisir un additif notoire. 1 



Sur la liste, infinie, des excitants d'origine vegetale ou animale, la corne de rhino- 
ceros me parirt celui dont la renommee etait a la fois la plus repandue et la plus 
durable. 

Depuis que Shen Nong, cc le divin agriculteur dressa la premiere encyclopedie 
medicale transmise a ses disciples au long de quatre millenaires. Et bien avant que les 
indigenes du Gujerat, blemissant d'envie devant les prouesses amoureuses de I'ani- 
mall aient cherche a ravir la seule anomalie pouvant expliquer sa superiorite, a savoir 
sa corne. Au point de condamner de nos jours I'espece a I'extinction. 

M'etant souvenu qu'on m'en avait propose a Bangui, parmi cent autres choses, 
dans le hall de I'hbtel Safari, j'avais demande a un administrateur de nos filiales afri- 
caines d'entrer en contact avec I'un des intermediaires obliges se chargeant, aupres 
de la Cour de Berengo, du renouvellement du harem imperial, de la concession des 
chasses ou du trafic de I'ivoire. 

Je craignais, cependant, qu'on ne lui fourgubt, a 16 ou 17 dollars le gramme, de 
la poudre de perlimpinpin. Aussi me livrai-je, parallelement, a des investigations per- 
sonnelles, dont le support avouable fut la constitution d'une collection de rhinos, dans 
laquelle je lanqais les divers membres de la famille, a I'intention de ma chere epouse. 

Mais depuis qu'a disparu la veritable inspiratrice de cette collection, pourquoi ne 
pas en avouer, a sa memoire, une genese moins romancee ? 

Je voulais en realite, tout simplement, procurer a ma femme un derivatif a d'ha- 
rassantes seances de dialyse en concentrant son esprit sur une recherche esoterique 
suffisamment ciblee pour n'dtre pas decourageante. 

L'image stereotypee que je me faisais alors du rhinoceros me paraissait 
repondre a I'objectif beaucoup mieux que ne I'auraient fait des papillons, des timbres- 
poste ou des boites d'allumettes. 

La lourdeur de I'animal, la disproportion manifeste entre son corps taille en 
forme de tonneau et les Mts de colonne de ses courtes pattes, les touffes de poi1 hir- 
sute parsemant la cuirasse de sa peau rugueuse devaient normalement orienter les 
collectionneurs vers d'autres especes plus familieres ou plus harmonieuses et decou- 
rager artisans et artistes d'en faire un sujet de creation esthetique. 

L'investissement auquel je m'exposais resterait du mQme coup a la hauteur de 
mes moyens. 

Si tel fut mon calcul mfirement pese, je ne tardai pas a mesurer le prix de mon 
erreur. 

Des rhinocbros de toute taille, en bronze, ceramique, cloisonne, resine, bois, 
malachite, cristal, argent, cornaline, cuir ou peluche, me furent successivement signa- 
les par des rabatteurs empresses, chet tel antiquaire, decorateur, bimbelotier, ou mar- 

2 chand de jouets. 



De sorte qu'en quelques .mois, ma femme se trouvait, sans I'effort qui devait la 
distraire, a la tQte d'un troupeau d'une centaine de ces animaux que I'on dit pourtant 
solitaires (fig. 01). 

Fig. 01 
Collection 
personnelle (partielle) 

Plusieurs cartons contenaient, en outre, des dizaines de photos, d'affiches publi- 
citaires, de timbres et de billets de banque, de puzzles, de caricatures de Jean Eiffel et 
de Schlote, d'estampes de Lalanne, ou de reproductions de toiles de Lepri. 

Quelques pieces etaient mkme I'objet d'une dpre concurrence avec d'autres col- 
lectionneurs, parmi lesquels j'appris que se trouvait Salvador Dali. 

Je me risquais donc a le tenter sur le terrain mQme de la creation (fig. 02 et 03), 
en lui proposant un bchange dans une lettre respectueuse qu'ilpe requt malheureuse- 
ment pas, tant est grand I'obstacle des entourages. 

Fig. 02 
Rhino 

en coins 
de leltm 



Fig. 03 - Mosaique 



Les membres de I'important cheptel ainsi rassembles differaient notable- 
ment les uns des autres. Non seulement a cause de leur matiere et de leur 
usage : serre-livres, encrier, porte-fleurs, tirelire, bonbonniere, boite a parfums, 
pendule ou statuette en pied. 

Mais aussi parce que chacun d'eux correspondait plus ou moins correcte- 
ment a I'une des cinq especes de la famille des Rhinocerides, tout aussi variee 
que celle des hommes : le gros unicorne indien au corps barde de plaques 
epaisses, et son modele reduit le Sondaicus javanais, le dicerorhinus de 
Sumatra au pelage laineux et seul en Asie a posseder deux cornes, comme les 
Bicornis africains au profil moins trapu et au mufle plus allonge qu'on distingue 
improprement entre le blanc et le noir lorsqu'ils se sont vautres dans le 
cloaque des marecages (Note 01). 

Le developpement des voyages et la creation de reserves et de parcs 
zoologiques ont en effet permis des productions realistes d'apres nature. 

D'Alfred Jacquemart sculptant le rhinoceros de fonte qui garde desormais 
I'entree du musee d'Orsay, a Picasso plantant son chevalet au Zoo de 
Vincennes, les artistes contemporains mirent ainsi fin plus sirrement que ne 
I'avait fait Buffon a I'influence dominante qu'exer~a pendant trois siecles la gra- 
vure sur bois d'Albert Durer de 1515 (Fig. 04). 

Fig. 04 - Albert Diirer - Xilogravure, 151 5. 



Malgre son anatomie fort imparfaite pour les naturalistes, avec sa courte 
corne dorsale gratuitement ajoutee, ce Panzernashorn marquait, il est vrai, un 
enorme progres sur les descriptions fabuleuses heritees de Ctesias et de Pline 
et transposees au ~ o ~ e n - A g e  dans le mythe de la licorne. 

Constituant ainsi, a lui seul, un maillon essentiel de la chaine plusieurs 
fois millenaire que deroule sous nos yeux I'histoire du rhinoceros dans I'art. 

Car I'etrange attirance qui, contrairement a mes supputations initiales, fit 
du rhinoceros un fascinant sujet d'inspiration pour les plus grands artistes, tient 
peut-gtre au fait qu'a la difference des autres especes, il nous reporte aux 
temps mysterieux de la Prehistoire (Fig. 05). 

Decembre 94 



L'immense materiel mis a jour par les recherches archeologiques conduites 
depuis le milieu du XIXa siecle a fait progresser la connaissance de la prehistoire. Et 
rendu plus ambigue la distinction traditionnellement operee entre le paleolithique, ou 
i g e  de la pierre taillee, et le neolithique, ou ige de la pierre polie, avec ou sans I'inter- 
mediaire du mesolithique. 

I1 est inutile, en toute hypothese, d'accroitre I'insolite en attribuant abusivement, 
comme on le fait parfois, aux iges les plus recules possible, en terme de millenaires, 
I'apparition, en divers lieux d'Europe et d'Afrique, de gravures et de peintures 
rupestres representant des rhinoceros, parmi d'autres animaux. 

Car quelle que soit la date absolue a laquelle remontent ces premieres manifes- 
tations culturelles, celles-ci recelent, pour le profane, sinon pour I'archeologue familier 
de I'extraordinaire, un double mystere. 

Pourquoi des hommes, avant tout preoccupes de satisfaire leurs besoins les 
plus BlBmentaires dans un environnement singulierement hostile, ont-ils pu consacrer 
une part de leur courte vie A ces exercices qu'il faut bien qualifier d'artistiques, avec 
tout le talent qu'ils impliquent ? 

Et comment expliquer que la faune ayant servi de moddle a cet art essentielle- 
ment animalier ait comporte des espdces, comme le rhinoceros, qui ont disparu des 
regions oli leurs representations furent plus nombreuses que dans les zones ob cette 
faune survit pour quelque temps encore aux carnages de I'homme d'aujourd'hui ? 

Les premieres decouvertes firent accepter assez aisement I'existence d'un art 
mobilier paleolithique ; c'est-a-dire de decoration d'objets pratiques - armes et outils -, 
de parure - pendeloques et colliers - ou d'ornement sans but utilitaire - statuettes et 
plaquettes. 

A vrai dire, sans doute, parce que cette forme etait consideree comme un art 
mineur, a la fois par sa dimension, relativement modeste, et par sa valeur esthetique, 
reduite pejorativement a celle d'amulette ou de colifichet. 7 
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1conographie et copies successlves du rhinochros grad sur gain de La Colombiere : 
1 - d'aprbs L. Mayet 6 J. Pissot (1915, p. 126, fig. 56). Grandeur naturelle 

2 - d9apr&s H. Breuil in L Capitan, H. Breuil & D. Peyrony (1924, p. 144, fig. 126, no 1) 

reprise in G.H. Luquet (1926, p. 123, fig. 83) 
et in J. Piveteau (1958, p. 498, fig. 14). 

Fig. 11 
3 - d'aprhi A.M. Radmilli (1954-1955, p. 54. fig. 5, no 2) In : Martine Faure. 
4 - d'apds J. Combier in F. Bourdier (1962, p. 11 1, fig. 251) Rdvision critique 
5 - d'apds A. Leroi-Gourhan (1 965, p. 384, fig. 481 a) d'une collection de gravures 

mobilieres paleolithiques : 6 - d'aprbs A. Marshack (1 972, p. 257, fig. 130 b) les galets et les os graves 
7 - d1apr8s J. Jellnek (1975, p. 453, fig. 735). de La Colombiere. 



Mais aussi parce que son authenticite fut prouvee par la decouverte que fit 
~douard Lartet en 1864, a la Madeleine : un fragment de come de mammouth de 
22cm sur lequel un mammouth grave comportait un detail anatomique, la bosse 
graisseuse cervicale, qui ne pouvait 6tre devine avant I'exhumation de cadavres 
entiers conserves dans les sols glaces de Siberie. 

Encore qu'une grande suspicion entour4t longtemps les gravures sur galets de 
plusieurs rhinoceros, complets ou partiels, du gisement de la Colombiere, pres de 
Neuville sur Ain, signale en 1867 par A. Arcelin, et fouille successivement par L. Mayet 
et J. Pissot en 191 3 et par H. Movius en 1956. 

A une epoque oh I'on croyait hitivement pouvoir 6tablir une correspondance 
entre faune representee et faune chassee, les doutes etaient entretenus par le fait 
qu'un rhinoceros ait ete grave plusieurs fois sur des galets, alors que les os fossiles de 
I'animal etaient rares dans le niveau d'occupation oh ils furent trouves. 

Mais E Bourdier ecrivait encore en 1961 que le galet le plus remarquable "etait 
un faux manifeste ; il porte un rhinoceros caricatural grave par une pointe de metal 
ayant determine sur le galet des traits dont la section est en forme de V ; des particula- 
rites techniques semblables avaient ete observees par A. Locquin sur tes galets de la 
Geniere ; les uns et les autres sont vraisemblablernent I'oeuvre du meme faussaire". 

Les doutes qu'entretenait, pour sa part, A. Leroi-Gourhan jusqu'en 1965 tenaient 
moins a I'existence de ce faux dans un gisement voisin, et d'un autre, possede par un 
amateur lyonnais, soit-disant en provenance de La Colombiere meme, qu'a un probleme 
de datation. 

Malgre la grande dispersion des resultats d'analyse au carbone 14 des sedi- 
ments de la grotte par des laboratoires americains, plusieurs auteurs, dont H. Movius, 
continuaient A tenir I'art de La Colombiere pour aurignacien, alors que la facture moins 
archai'que et plus vigoureuse de la gravure peut 6tre assurement rapporte au style de 
la periode classique, tel que I'a defini Leroi-Gourhan, comme caracterisant le magda- 
lenien IV (note 11). 

I1 faut dire que les divergences malicieusement repertoriees, dans une these de 
Martine Faure, entre les versions de la gravure successivement publiees dans des 
manuels generaux ou dans de simples articles, ne contribuaient pas a la credibilite 
(Fig. 11). 

La gravure d'un avant-train de rhinoceros, double d'un second au trait plus 
leger, sur une plaquette de schiste trouvee dans la couche a burins de Noailles de la 
Grotte du Trilobite, a Arcy-sur-Cure (Yonne), bien datee de I'aurignacien, n'a pas sou- 
leve la mQme rnefiance (Fig. 12). 9 



Fig. 12 - Arcy-sur-Cure. Releve Mayet. 

Et la realite d'un art mobilier leptolithique (34000 a 10000 av. J.C.) comportant 
des representations de rhinoceros fut attestee par la decouverte : 

a dans le domaine franco-cantabrique : 
d'une dizaine d'autres gravures sur pierre, partielles ou completes, de rhinoce- 
ros, aux Ribieres et a Limeuil (Dordogne), a Chaulat pres de Brive (Correze), 
au Saut du Perron (Loire), a Gourdan (Haute Garonne), a Lourdes (Hautes 
Pyrenees), ou sur os a Le Placard (Charente). 

et en Europe centrale et orientale, de la tete en argile cuite de Dolni Vestonice, 
en Moravie, et de la petite statuette gravetienne de Kostienki II en Ukraine. 

Fig. 13 - Dolni Vestonice 



De la a reconnaitre qu'il y eat egalement un art monumental ! 

Le rapport publie par Don Marcelino de Santuola, archeologue de la Region de 
Santander, en Espagne cantabrique, sur la decouverte de peintures d'animaux poly- 
chromes qu'il fit en 1879 avec sa petite-fille Maria dans une salle de la grotte 
dlAltamira se heurta a un scepticisme general dans I'opinion publique et scientifique. 

Le comte, ayant heberge quelques mois auparavant un artiste peintre, fut tout 
bonnement traite de faussaire. 

A un moment oh le parallelisme entre l'etude des hommes prehistoriques et 
celle des hommes primitifs contemporains conduisait a la fausse equation de leur ega- 
lite, on refusait d'admettre que d'aussi belles peintures aient ete I'ceuvre de malheu- 
reux cro-magnoydes "vetus de peaux de b6tes ...". 

On avanqait, en outre, de maniere assez peu coherente, la double objection 
qu'elles n'avaient pu 6tre techniquement realisees dans des cavernes d'une obscurite 
totale, et conservees en parfait etat jusqu'g nos jours. 

II fallut vingt ans d'ardentes polemiques pour que le savant   mile Carthailac pro- 
nonqit son "mea culpa d'un sceptique", visit& les lieux et chargeit I'Abbe Breuil en 
1902 de faire les premiers releves. 

Un fait decisif s'etait produit en 1895 : des gravures avaient ete decouvertes sur 
les parois d'un couloir jusqu'alors obstrue par des depets paleolithiques a la grotte de 
la Mouthe, pres des Eyzies, en Dordogne. 

Selon I'elegante formule de Mario Ruspoli dans son ouvrage sur Lascaux 
"I'homme prehistorique venait d'acquerir son statut d'artiste". 

Fig. 14 - Font-de-Gaume. Releve Hen# Breuil 



Les premiers rhinoceros rupestres a Qtre decouverts I'ont ete precisement aux 
environs des Eyzies : 

dans la caverne de Font-de-Gaume, ou, parmi la quinzaine d'animaux releves 
par I'Abbe Breuil et D. Peyrony en 1910 sur I'etroit diverticule final se trouvent 
un rhinoceros d'une longueur de 0,70 peint au trait rouge, et la t6te d'un 
second surchargee d'un bison polychrome (fig. 14) ; 

a la Mouthe ob la lecture assez difficile de deux gravures de grande dimension 
(1,77 m et 1'40 m) permet de distinguer la silhouette tres ventrue de deux rhi- 
noceros archaiques ; 

et aux Combarelles, oh parmi quelque trois cents figures animalieres se trou- 
vent un rhinoceros partiellement oblitere par une tete de biche et surtout, dans 
la galerie de droite dite Combarelles 11, un autre plus finement grave d'une lon- 
gueur de 66 cm (fig. 15). 

Fig. 15 - Les Combarelles. Relev6 H. Breuil 

Une trentaine de figurations, situees pour la plupart en Dordogne, sont actuelle- 
ment recensees dont douze peintes et dix-huit gravees (Note 12). 

Les plus celebres, a Lascaux et a Rouffignac, ont donne lieu a d'abondantes 
speculations. 

Le rhinoceros peint du Puits de Lascaux (fig. 16) est accompagne non seulement 
de trois rangees de deux points verticaux, qui seraient des signes, mais d'un homme 
gisant, d'un baton surmonte d'un oiseau, et d'un bison perdant ses entrailles, de sorte 
que I'on a pu y voir une "scene" decrite en son temps par !'Abbe Breuil : 

Le rhinoceros a eventre le bison, et I'homme a tente avec son propulseur 
12 d'achever I'animal bless6, qui rassemble ses dernieres forces pour le charger. 



Les differences de techniques et de colorants employes respectivement pour le 
rhinoceros et pour I'homme et le bison ont fait douter depuis lors qu'il s'agisse d'une 
seule et meme scene ; la peinture au noir de manganese tres fonce du rhinoceros, 
prealablement esquisse par de minces traits marquant les poils de son poitrail, est en 
effet soufflee, alors que, pour I'homme et le bison, elle est simplement posee, ce qui 
militerait en faveur d'une genese a tout le moins fractionnee de la scbne. 

Fig. 16 - Lascaux. Le rhinoceros du Puits 

La grotte de Rouffignac est, elle, exceptionnelle par le nombre d'animaux repre- 
sentes qui lui ferait meriter le nom de grotte aux rhinoceros tout autant que grotte aux 
mammouths. 

Une fois eteinte la malheureuse querelle suscitee durant I'ete 1956 par le groupe 
spel8ologique de Perigueux sur I'authenticite de la frise de trois rhinoceros peints 
(fig. 17), ce sont, en effet onze rhinoceros qui ont ete releves : six entiers avec pattes et 
un entier sans patte, d'une longueur moyenne de pres d'un metre, deux protdmes et 
deux cornes seules. 

Les particularites de style et de morphologie de certains d'entre eux - schematis- 
me du seul unicorne du grand plafond, et courbure inverse en forme de pince des 
deux cornes du "Dubois" et d'un des rhinoceros de la voie sacree - ne nuisent pas a 
11homogeneit6 de I'ensemble. 13 



C'est au contraire le groupement systematique des animaux par deux ou trois, 
tant sur le grand plafond que sur la frise de la galerie Henri Breuil et dans la voie 
sacree, qui a semble pouvoir ltvoquer le theme du couple ou encore celui de la famil- 
le, la mere guidant son petit avec sa plus longue corne et le pere fermant la marche. 

Fig. 17- Rouffignac. La grande iise de la gakrie Henri Breuil 

L'existence de pierres gravees le long de certaines pistes sahariennes avait ete 
signalee des le milieu du XI* siecle par des explorateurs comme Henri Barth. 

Mais I'art rupestre saharien n'a vraiment eveille Inattention des archeologues 
qu'avec la publication en 1924 du livre de L. Frobenius et U. Obermaier "Hadjra 
Maktouba" (les pierres ecrites en langue autochtone). 

II n'a touche le Grand Public qu'avec I'exposition a Paris fin 1957 des plus belles 
14 peintures du Tassili Central relevees par Henri Lhote. 



Contrastant avec la situation en Europe, I'art mobilier saharien parait d'une si 
grande pauvrete que I'on n'ose mentionner le rhinoceros figurant sur une plaquette en 
provenance d'El Aslein Bukerch, au Rio de Oro. 

Sans doute cette discordance peut-elle &re due au fait que sur d'immenses 
etendues desertiques, les fouilles posent d'autres problemes que dans les grottes du 
Perigord ; tandis que des gravures parietales sont plus facilement reperables par les 
voyageurs et les ethnographes. 

Mais il existe reellement entre les civilisations des deux continents un tres grand 
d6calagel souligne par Mme Camps Fabrer, pendant toute la duree du paleolithique 
superieur. 

Et il semble qu'au Maghreb et au Sahara aucun developpement de I'art mobilier 
n'ait accompagne le lent cheminement qui, des premiers traits des Capsiens, aboutit 
aux magnifiques gravures de I'Oued Djerat, au Tassili des Ajjers. 

Celles-ci representent la grande faune dite ethiopienne, dans laquelle ie rhinoce- 
ros est en bonne place, avec pres d'une centaine de gravures sur rocher ou sur dalle, 
dont huit pour la seule station XXVlll (Fig. 18, 9, 10). 

Fig. 18 - Oued Djerat. Tassili des Ajjers 



. - ...- 
Fig. 19 - Oued Djerat station XXVIII 

Fig. 11 0 - Oued Djerat Station XXVIII. Releve Henri Lhote 



Parmi les milliers de releves effectues dans d'autres massifs du Sud Saharien, 
de la Lybie au Niger, le rhinoceros est egalement represente avec une expression gra- 
phique qui n'a pas toujours la qualite des gravures du Hoggar (Fig. I 1 1, 12, 13 et 14). 

Fig. I1 I et 12 - T. Tarabine Hoggar 



Fig. 11 3 et 14 - Abalema Hoggar 



Mais m h e  les quatre-vingt~une gravures de rhinoceros, plus recentes, reperto- 
riees par Henri Lhote au Sud Ouest de I'Piir, offrent un grand interst. 

Non seulement parce que les scenes de chasse de la station de Gouret mon- 
trent comment le rhinoceros etait harponne a sa partie posterieure avec un epieu, et 
parfois comment il embrochait I'homme de sa corne (Fig. 11 5). 

Mais surtout parce qu'on croit pouvoir identifier, avec I'Ai'r, I'Agisymbra regio ou 
le rhinoceros abondait d'apres un texte de Pline relatant I'expbdition punitive qu'y 
IanGa le general romain Julius Maternus de conserve avec le roi des Garamantes. 

Fig. 115 - Gouret. Relevds H. Lhote 

Bien qu'il s'agisse dans les deux cas d'un art prehistorique, defini comme ante- 
rieur a I'existence de I'ecriture, les differences I'emportent sur les similitudes entre les 
arts rupestres europeen et africain. 

Par I'epoque, le support, les themes, et le style. 

L'europeen est de beaucoup le plus ancien, puisqu'il precede I'autre de plu- 
sieurs millenaires (- 30.000 a - 8.000 av. J.C.). II s'exprirne au trdfonds de grottes obs- 
cures dans des diverticules si etroits ou a des endroits si peu accessibles qu'on 
pourrait croire a I'intention d'en cacher plut6t que d'en rnontrer les images. 

Ses themes sont essentiellement animaliers, avec de rares compositions, dans 
un style assurement evolutif mais avec des constantes et des conventions graphiques 
temoignant d'une certaine tradition culturelle. 19 



Tandis que I'africain, plus proche des temps historiques, est expose en plein air 
sur des parois rocheuses generalement verticales, oO sont representes, souvent en 
grandeur nature, des animaux d'une gamme beaucoup plus large ainsi que des 6tres 
humains : dans des styles qui ne sont pas seulement distincts selon les periodes, 
mais suivant les zones, et comportent parfois des saynetes. 

Les artistes avaient-ils pour autant, des motivations diffbrentes, et lesquelles ? 

Leur appartenance a des peuples chasseurs et la perfection naturaliste de nom- 
breux animaux figures firent logiquement penser a un art de la chasse, sur lequel I'in- 
Ruence positiviste de I'ethnographie naissante greffa une justification utilitaire. 

Instruments de rites propitiatoires de fecondite et d'envoQtement, gravures et 
peintures devaient conferer un pouvoir magique sur le gibier convoite, en I'attirant aux 
environs de la grotte et en le condamnant d'avance par la representation de blessures 
et de pibges. 

Cette these, avancee en 1903 par Salomon Reinach, fut soutenue avec quelques 
variantes par I'abbe Henri Breuil et nombre d'autres archeologues, qui crurent pouvoir 
expliquer du m6me coup des superpositions de gravures les rendant parfois difficiles 
A lire. 

Max Begouen, I'un des decouvreurs de la caverne du Tuc d'Audoubert, en 
Ariege, se demandait "si les artistes prehistoriques n'enduisaient pas la surface qu'ils 
voulaient dessiner avec une couleur qui, avec le temps, s'est fanee et a disparu. Si, 
comme nous le croyons, ces dessins etaient faits dans un but magique, on peut sup- 
poser que pour renforcer leurs sortileges, ils couvraient la paroi sacree, celle oG ils fai- 
saient d'ordinaire leurs ceremonies, avec le liquide qui possede la plus grande 
puissance magique : le sang. En se dessechant, celui-ci laissait une croirte brune sur 
la roche, effa~ant tous les dessins anterieurs. Le silex mordant sur la pierre remettait 
celle-ci a vif et laissait voir nettement le nouveau dessin. Puis le temps faisait son 
ceuvre, ou bien une nouvelle couche de sang recouvrait paroi et dessins, puis le sang 
s'ecaillait, tombait, disparaissait, mettant a nu ce lacis inextricable de traits que nous 
restons impuissants a dechiffrer. Ce procede peut egalement avoir ete applique aux 
pierres et aux os graves ". 

D'autant plus logiquement, s'agissant de galets, que, comme le remarquait M. 
Koppers en 1950, il etait plus facile a un chasseur de transporter une pierre qu'une 
douzaine dans ses deplacements. 

L'hypothdse n'est cependant pas davantage prouvee que celle qui, A partir du 
mdme raisonnement, pretend voir dans les galets "des feuillets d'esquisses setvant 
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Plus generalement, I'explication d'une "magie de la chasse" se heurte a une 
serie d'objections dirimantes. 

Elle neglige les milliers de lignes, points et batonnets, qui ne sauraient passer 
pour des pieges a esprit. 

Elle explique ma1 ['absence quasi totale dans I'art paleolithique europeen des 
scenes de chasse que I'on trouve parfois dans I'art rupestre saharien. 

Et plus mat encore la compl&te discordance entre faune figuree et faune 
consommee qu'ont minutieusement relevee Brigitte et Gilles Delluc. 

Comparant les especes representees et celles dont les debris osseux ont ete 
retrouves sur place, tant a Lascaux que dans d'autres grottes, ces chercheurs notent 
en particulier que le renne, "providence alimentaire des magdalbniens", est aussi peu 
represente dans I'art parietal que le rhinoceros qui, comme le mammouth, etait sans 
doute bien difficile a abattre avec les armes de I'epoque. Et concluent des resultats de 
leurs comparaisons statistiques qu'ils ne plaident pas en faveur de rites propitiatoires. 

A moins de supposer, avec I'ironie de H. Delporte que les sorciers d'alors dessi- 
naient des chevaux quand ils voulaient tuer des rennes ; ou, avec le serieux de 
L.R.Nougier, d'attribuer la rarete des representations de ces derniers au fait qu'il 
s'agissait d'un gibier se capturant aisement sans que I'homme ait besoin des res- 
sources de la magie. 

L'imagination permet souvent de dissirnuler I'ignorance, a condition d'gtre 
etayee, en I'occurrence, par un minimum de competence cynegetique. 

Faute de quoi I'on s'expose a quelques piques vengeresses, comme K. Lindner 
pour ses commentaires aventureux sur les celdbres fleches du galet de la Colombiere 
(Fig. 11). 

"Cette figure a certainement ete tracee dans un but de magie chasseresse. Elle 
permet de reconnaitre distinctement quatre fleches ayant penetrb dans les parties 
molles de la bete, la oir elle peut etre le plus aisement blessee a mort. Ces fl&ches, qui 
n'ont certainement pas ete tirees a I'arc, mais projetees au propulseurl sont munies 
d'en empennage ovalaire destine a diriger le projectile. La valeur de cette image pre- 
historique reside en ceci qu'elle temoigne de la chasse au rhinoceros laineux au 
moyen de traits projetesn. 

C. Guerin, qui s'est interesse aux problemes poses par la chasse aux gros 
pachydermes, se gausse de ces assertions en notant qunun empennage sert h stabili- 
ser une trajectoire et non a guider le projectile ; qu'une fleche tiree au propulseur n'a 
qu'une vitesse trds reduite par rapport a une fleche tiree a I'arc, et enfin que les empla- 
cements des fleches sur le rhinoceros n'auraient pu au maximum que I'egratigner, la 
seule arme primitive susceptible de le blesser mortellement en ces points etant un 
gros epieu perforant I'intestin. 21 



L'interpretation donnee,. dans une voie toute differente, par le Professeur Leroi- 
Gourhan n'est pas moins audacieuse. 

"Les signes sur fleches, s'ils sont reellement originaux par le trait qui reunit I'ovale 
au corps de I'animal voisin, appartiennent malgre tout visiblement a la categorie des 
ovales feminins de style IV. L'assimilation bien attestee vulve-blessure implique en 
quelque sorte la meme complementarite qu'on rencontre sur les figures marquees de 
blessures". 

Peut-&re est-ce vouloir pousser jusqu'a ses limites les plus hypothetiques une 
construction structurale qui voit dans la disposition repetitive de couples d'animaux, 
autour desquels gravitent des groupements de signes annexes, des compositions 
exprimant un message. 

Et qui fait de la transformation des representations sexuelles de la periode primi- 
tive en symboles abstraits de la dyade fondamentale miile et femelle I'essence de ce 
message. 

D'autres auteurs invoquent les variations constatees dans la thematique animale 
et surtout dans les signes d'une grotte 21 I'autre, m8me parfois voisines, pour y discer- 
ner des marqueurs ethniques d'alliances communautaires ou territoriales. 

Une modestie prudente devant I'autorite de grands archeologues inciterait a 
conclure que la signification profonde de I'art prehistorique releve d'un dosage inconnu 
de toutes les motivations qu'ils preconisent. 

Mais, sans revenir a la theorie simpliste, tres vite abandonnee, d'un goFt crea- 
teur du beau, il est permis de presenter une simple remarque. 

De nos jours, dans une societe qui connait I'ecriture, les dessins d'enfants aussi 
bien que les graffiti des taggeurs denotent la volonte de s'affirmer au regard d'un envi- 
ronnement que I'on veut s'approprier ou combattre. 

Or, les mots employes pour qualifier le sens de ces aeuvres, qui sont parfois 
esthetiquement de petits chefs d'ceuvre, ne sont pas neutres ; et aucun d'eux n'est 
satisfaisant. 

Message, signature, temoignage, defoulement, ex-voto ? 

De mhme, il est sans doute impropre de baptiser sanctuaires des grottes qui 
recelent une atmosphere de mystere et de danger aux yeux de I'hornme nanti du XXO 
siecle. 

Ce qui n'interdit pas pour autant de pr6ter aux gravures et peintures qui les 
ornent un certain caractere incantatoire, dans la mesure oO elles traduiraient chez I'ho- 
mo sapiens un sentiment de communion avec la nature et la conscience d'une vie 
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Aussi bien cette relation devient-elle nettement affirrnee sur plusieurs gravures 
du Sud Oranais qui montrent 'des personnages en position d'orants aupres d'un 
bubule ou d'un belier porteur d'un spheroide. 

Les nouveaux moyens dont dispose aujourd'hui I'archeologue devraient lui per- 
mettre de repondre plus objectivernent a la seconde question concernant I'existence 
de modeles vivant aux temps prehistoriques. 

Etudes paleontologiques des restes fossiles, datation des sediments et des ves- 
tiges organiques en mesurant leur perte en carbone 14, cornptage des cernes ligneux, 
analyse des pollens ... apportent un ensemble de reperes chronologiques pour tenter 
de reconstituer, dans leur environnement, les especes vivantes representees dans des 
regions ou elles n'existent plus. 

La difficulte est cependant de coordonner ces divers reperes qui, de manidre 
isolee, sont souvent aleatoires. 

Le C14 n'est pas un marqueur aussi fiable qu'on I'a cru initialement. En toute 
hypothese, la datation qu'il donne n'est pas celle des figurations elles-mQrnes, mais 
seulement celle des charbons, bois morts et autres debris des gisements voisins. 

D'ou resultent diverses incertitudes liees a la nature des matieres prelevees et 
aux phenomenes geographiques ayant affecte le lieu du prelevernent, qui peuvent 
vieillir artificiellement I'echantillon de quelques sihcles en zone temperee a un millenaire 
en zone aride. 

Et cette datation, exprirnee en annees conventionnelles par les laboratoires, est 
transcrite en annees calendaires suivant des modeles de calibration comportant cha- 
cun son erreur statistique. 

L'interpretation du materiel osteologique que nous ont laisse les chasseurs pre- 
historiques ne traduit d'ailleurs qu'imparfaitement le parc zoologique de chaque perio- 
de consideree dans la mesure oir ils choisissaient leur gibier. 

II est notamment probable que les especes geantes comme le mammouth et le 
rhinoceros, qui ne pouvaient sans doute &re capturees qu'en certaines occasions 
particulieres - animaux jeunes ou tres Ages, malades ou blesses - sont sous-represen- 
tees dans les gisements. 

La presence de certaines especes dans ces gisements ne fournit au surplus pas 
d'indice probant sur les conditions climatiques. 

Car, comrne le note F. Delpech, "des phenomenes glaciaires ont fait se rencon- 
trer au cours du Pl6istocene des especes vivant aujourd'hui dans des aires geogra- 
phiques bien distinctes, de sorte que le prehistorien decouvre des associations 
deroutantes d'animaux". 23 



Aussi revient-on desormais, avec Arlette Leroi-Gourhan, sur le decoupage en 
bandes latitudinales que comporthrent longtemps les cartographies supposees de la 
vegetation quaternaire, avec dans tout le nord une toundra du type siberien actuel et 
une for6t dense au sud tempere. 

Ce schema negligeait I'influence sur les conditions climatiques de facteurs per- 
manents comme I'angle d'incidence des rayons solaires, ou ma1 connus comme la 
position des courants marins. 

II etait donc fallacieux de se demander, ainsi que le faisait J. Morin en 1933 en 
considerant les gravures de la Colombiere, celle de la grotte du Trilobite et la peinture 
de Font-de-Gaume (Fig. I1 et 4)' si I'on ne pourrait pas determiner une epoque de la 
representation du rhinoceros coincidant plus ou moins avec I'aurignacien final. 

C'etait vouloir transposer dans I'art la chronologie prehistorique telle que la 
concevait autrefois Edouard Lartet en distinguant I'2tge du grand ours, I'ige de I'ele- 
phant et du rhinoceros, I'ige du renne et I'ige de I'auroch. 

Elle fut abandonnee lorsqu'on s'aperqut que le grand ours pouvait avoir Bte 
contemporain du renne et de I'auroch. 

Une classification relative plus recente qui adopte comme reperes des 
ensembles de faune caracterises principalement par les elephants et les rhinoceros 
est sans doute mieux fondee. 

Encore ne saurait-on mesurer la regression biologique du rhinoceros en Europe 
au net resserrement de la carte de ses representations parietales et mobilieres. 

II est vrai qu'une large dispersion gbographique de celles-ci a I'aurignacien - 
entre la Pileta en Espagne a Marche les Dames en Belgique - sans parler de la 
Bohsme-Moravie, fait place au magdalenien a une concentration sur les marches de 
I'Aquitaine. 

Mais on constate simultanement une holution inverse du nombre de represen- 
tations de I'ours, dont I'espece s'est eteinte comme celle du rhinoceros. 

II est a fortiori bien temeraire de pretendre attribuer le modele represente a tel ou 
tel sous-genre de telle ou telle famille. 

Ainsi W.T. Schaurte croyant voir dans le rhinoceros unicorne du grand plafond 
de la grotte de Rouffignac un Elasmotherium, espece gigantesque d'origine asiatique 
qui ne semble pas avoir vecu en Europe Occidentale. 

Et F.E. Zenner qualifiant le rhinoceros du puits de Lascaux de Dicerorhinus 
mercki, dont I'esphce n'a jarnais ete trouvee en France dans des niveaux plus recents 
que ceux du Wiirm I1 de la grotte de I'Hortus (Hbrault), oh la dent qui fut decouverte a 
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C'est pourquoi Claude Guerin, qui fait cette remarque, pense qu'il s'agirait du 
Dicerorhinus hemitoechus, espece qui parait subsister jusqu'au Wurm IV 

Tandis que la position de la t6te de I'animal plus basse que la croupe et son abon- 
dante toison evoquent chez d'autres auteurs I'appellation, moins savante que 
Coelondonta antiquitatis, de rhinoceros laineux, a narines cloisonnees, que sont vrai- 
semblablement la plupart des rhinoceros recenses dans le domaine franco-cantabrique. 

Si le changement radical de climat et de faune intewenu en Europe vers 10.000 
ans avant notre ere assurait du moins une certaine base aux hypotheses chronolo- 
giques et aux systemes explicatifs, les representations post-glaciaires n'en disposent 
d'aucune. 

Sauf en Afrique. 

Oh des auteurs comme 1'Abbe Breuil, familier des ecoles artistiques du Perigord 
et du Levante espagnol, durent renoncer a voir leur prolongement dans I'art rupestre 
nord-africain et saharien qu'on croyait alors pal6olithique. 

Et ou les geologues G.B.M. Flamand et Th. Monod penserent au contraire pou- 
voir trouver dans la faune representee une cle de classification distinguant a tout le 
moins un groupe neolithique ou prehistorique d'apres la figuration d'une sorte de gros 
buffle, I'homoioceros ou Bubulus antiquus, dont I1esp&ce a ensuite disparu. 

Developpant leur schema, Henri Lhote identifie au bubule toute une periode qu'il 
situe autour de 5.000 ans avant J.C. et caracterise une seconde periode, dite bovidien- 
ne, par I'apparition du bauf domestique. 

Puis il subdivise ces deux etages de I'epoque precameline suivant des criteres 
de dimensions, de techniques et de patine plus ou moins foncee, reposant sur le pos- 
tulat de la decadance ineluctable des styles. 

Mais dans une these recente fortement argumentee, Alfred Muuolini conteste a 
la fois le particularisme de la presence respective du bubule et du bceuf, la prbtendue 
correspondance entre I'histoire de la faune et celle des groupes ethniques, et les 
cadres diffusionnistes prQtant a ces groupes une uniformite culturelle a 1'echeRe du 
Sahara (Note 13). 

Le rajeunissement relatif que cette remise en cause apporte aux chronologies 
jusqu'alors proposees va dans le mQme sens que les nouvelles hypotheses faites 
aujourd'hui sur la migration des rhinoceros, qui serait survenue progressivement et 
plus tard que celle de I'hippopotame, consecutive a la derniere aridification des oueds 
sahariens. 25 



Au bout du compte, c'est un grand reconfort que le palbontologue apporte a 
I'amateur d'art. 

La Philogenese des rhinoceros n'a pas seulement laisse subsister, apres le 
Pleistocene moyen, le Dicerorhinus Sumatrensis, dont le pelage hirsute couvrant une 
silhouette apeuree n'a pas meme inspire quelqu'horrible dragon asiatique. 

En Afrique, le Diceros bicornis a mbme si peu varie depuis son apparition au 
Pliocene qu'il est impossible de distinguer ses ossements fossiles des formes 
actuelles. 



On a cru longtemps que les representations de rhinoceros avaient disparu 
depuis la plus haute antiquite en meme temps que I'animal. 

Elles ne sont en realite connues que depuis peu. 

Non seulernent celles de IIOrient lointain, oir I'espke vit parfois encore, mais aussi 
celles des terres plus voisines du pourtour mediterraneen, qu'elle ne frequente plus. 

En Chine, I1existence de rhinoceros est attestbe par I'abondance des restes fos- 
sites exhumes notamrnent au Si-Chuan, et par leur survivance actuelle dans la for& de 
Xishuangbana, au Yunnan, aujourd'hui erigee en reserve naturelle. 

Elle est corroboree par la mention de I'animal dans le Tao-t6 King dicte par Lao 
tseu au Vle siecle avant Jesus-Christ, ainsi que par I'utilisation traditionnelle dans la 
pharmacopee chinoise de sa (( corne parfumee J,, ainsi appelee xiang xi jiao en raison 
de I'odeur suave qui en ernane lorsqu'elle est chauffee (Note 111). 

Les motifs animaliers de I'art chinois, fertile en chevaux, chameaux, canards, tor- 
tues et dragons, comprennent cependant plus rarement des figures de rhinoceros. 

Tels sont, de la fin de la dynastie Chang (XIe siecle avant J.C.), deux vases zoo- 
morphes a conserver le vin que les archeologues appellent Tsouen, bien qu'ils n'aient 
pas nbcessairement un caractdre rituel (Fig. I1 1 & 2). 

Fig. Ill - Vase a vin en bronze d'epoque Chang. 



Fig. 112 - Tsouen de la fin de I'epoque Chang 

Et, du debut de I'epoque Tang. ('V1le siecle apres J.-C.). l'enorme statue de pierre 
de 230 cm de haut qui se dressait a I'origine devant le mausolee de I'empereur Kao 
Tsong. pour le decorer et le proteger des mauvais esprits, et que I'on voit depuis 1960 
au mush  de la province du Chan-Si (Fig. 113). 

Ztl Fig. 113 - Statue de pierre du mausolee de I'Empereur Kao Tsong 



En Inde, qui a donne son, nom usuel a I'une des especes actuelles, la frequence 
de sa representation dans la civilisatioin de I'lndus, qui fleurit de 2500 a 1200 avant 
Jesus-Christ, conduit a penser qu'elle abondait dans le Sind et sans doute le Pendjab. 

Le site de Mohenjo daro, decouvert en 1920 par R.D. Banerji' et maintenant sur le 
territoire du Pakistan, a Iivre une serie de sceaux, de figurines, de plaquettes de cuivre 
et de pieces de monnaie, dont plusieurs sont a I'effigie d'un rhinoceros (Fig. 114,5 et 6). 

Fig. 114 - Sceaux de Mohenjo daro (Pakistan) 

Fig. 115 et 6 - Figurines d'argile et plaquettes de cuivre 



Sans que I'iconographie permette toutefois de cerner la nature des relations de 
cet animal avec I'homme. 

La confection manuelle relativement grossiere des terres cuites, qui etaient proba- 
blement des jouets d'enfants, peut-Stre fa~onnes par eux-mSmes, et la presence sur 
divers sceaux d'une sorte de mangeoire suggerent un animal farnilier, voire domestique. 

Tandis que la monnaie Khadga du V" siecle ou I'on voit le roi coupant la corne 
d'un rhinoceros evoque plut6t les usages qu'on en a faits depuis. 

L'animal n'apparait pas au contraire sur les sceaux d'Elam et de Mesopotamie, 
dont les civilisations etaient voisines de celle de I'lndus. 

Et son absence du pantheon egyptien est d'autant plus significative que celui-ci 
etait fort accueillant. 

Une seule representation rupestre, datable de I'epoque prethinite ou thinite, a 
ete decouverte pres de Hbch, en Haute-Egype, par M.A. Winkler. 

Des reproductions en terre cuite de cornes de rhinoceros etaient certes depo- 
sees dans la tombe de Hor-Aha, a Saqqarah sous la le" dynastie ; 

Et les fouilles de Reisner a Kerma au Soudan ont bien livre deux petits objets en 
forme de rhinoceros remontant au Moyen Empire. 

Avec de la patience, on peut msme retrouver dans les ruines abandonnees du 
temple de Thoutmosis I1 a Armant, sur la rive gauche du Nil a 20 km en amont de 
Louxor, une scene de presentation du tribut nubien, sur lequel figure un rhinoceros 
assez peu realiste (Fig. 117)' ainsi qu'un determinatif singulier dont Joachim Boessneck 
donne le dessin dans son livre cc Die Tierwelt des alten Aegypten ~ 3 .  

30 Fig. 117 - Temple de Thutmasis I1 a Arrnant 



Mais, abstraction faite de la variete la aussi controversee des modeles - Diceros 
bicornis ou Ceratotherium Simum - on s'accorde a les croire importes du Soudan. 

Car il faut admettre que les rhinoceros, ainsi que les elephants, avaient compl8 
tement disparu au debut des temps historiques des steppes avoisinant jadis la vallee 
du Nil bleu. 

Ils n'etaient pas pour autant inconnus des habitants d'Alexandrie, ni de ceux de 
Rome, oir Ptolemee Philadelphe et, plus tard, Pompee, Auguste, Antonin, Heliogabale, 
Gordien Ill et autres empereurs les faisaient venir pour combattre dans les jeux du 
cirque. 

Ce dont temoignent les ouvrages de Pline et de Strabon, mais aussi plusieurs 
mosaiques recemment mises a jour. 

Celle, magnifique, representant precisement des scenes nilotiques, que I'on 
peut voir a Palestrina, I'ancienne Praeneste, aux environs de Rome (Fig. 118). 

Fig. 118 - Temple de la Fortune a Palestrina (partielle). 

Et celle de la villa de campagne de la famille imperiale de Maximien Hercule, 
construite a la Piazza Armerina, au centre de la Sicile, et qui fut habitee jusqu'a I'arri- 
vee des Arabes, comme le prouvent des refections operees au VI-Vllh siecle, avant 
d'gtre ensevelie par un eboulement de terrain du Mont Mangone en 1161. 

S'etendant sur plus de 3000 m2 pour illuminer les voirtes et pavements de cet 
enorme ensemble, ces mosaiques furent probablement realisees, d'apres les themes 
traites et les techniques utilisees, par des equipes africaines vers 300 apres J.-C. 31 



Parmi elles, le chef d'oerrvre que constitue I'ambulacre de la grande chasse, 
montre notamment la capture d'animaux vivants, hippopotame, tigre, autruches et ce 
qu'une carte postale qualifie par erreur de bison alors qu'il s'agit sans conteste d'un 
rhinoceros (Fig. 119). 

Fig. 119 - Ambulacre de la grande chasse (partielle) 
Piazza Armerina 

Si le rhinoceros n'avait donc pas disparu dans I'imagerie de I'antiquite, il reste 
que les sources des bestiaires du Moyen-Age, oic figurait en bonne place un animal & 
corne frontale, furent exclusivement livresques. 

I1 n'est pas besoin de se demander, cette fois, quelle pouvait bien etre la signifi- 
catioin de ce nouvel art animalier. 

Car les bestiaires ne sont pas de simples catalogues ou traites de zoologie. Ils 
apportent des comrnentaires explicites aux figurations d'anirnaux, reels ou fabuleux, 
dont les proprietes, generalement merveilleuses, ont valeur de symboles moraux ou 
religieux. 

On s'accorde a voir le modele commun a la plupart d'entre eux dans un livre 
ecrit a I'origine en grec, probablement a Alexandrie au Ile ou Ille siecle avant Jesus- 

32 Christ, par un ecrivain anonyrne. 



Ce livre est connu sous le nom de Physiologus parce qu'a chacun de ses cha- 
pitres, un personnage ainsi baptise (c Savant >a indique la leqon que les chretiens doivent 
tirer des caracteristiques supposees d'une &rie de creatures, decrites de maniere plus 
ou moins fantaisiste, surtout lorsqu'elles sont imaginaires, comme I'antolops, le cala- 
drius ou I'upapa. 

Le systeme typologique qu'il etablissait ainsi en juxtaposant une image zoolo- 
gique et une idee christologique lui valut durant tout le ~oyen-Age un immense succes, 
atteste par d'innombrables traductions, d'abord en kthiopien, syriaque et armenien, 
puis en latin, et enfin en langues vulgaires, assurant sa diffusion de Byzance a I'lrlande. 

Avec le temps, d'autres legendes populaires et dierses reminiscences de textes 
anciens furent parfois incorporees a ce fonds original. 

Mais qu'il s'agisse des Hexamerons, oh Papias, Saint Justin, Saint Basile et Saint 
Ambroise commentaient la creation des Six jours, ou des bestiaires proprement dits, de 
Barthelemy I'Anglais, Guillaume le Clerc ou Pierre de Beauvais, les animaux qu'ils choi- 
sissent pour symboles figurent en general sur les listes du Deuteronome ou du 
Levitique et, bien sQr, dans la Genese. 

D'ou certaines erreurs dues aux versions successives des Livres Saints. 

L'une d'elles interesse precisement I'unicorne. 

Dans le texte hebreu, ce terme ne figure nulle part. 

Mais dans la Septante, achevee vers I'an 117 avant Jesus-Christ, les erudits ont 
traduit en grec le mot tt ramim >>, qui signifie buffle, par monoceros qui apparait ainsi 
sept fois. 

Deux dans les Nombres, une dans le Deuteronome, une dans le Livre de Job, oir 
I'on oppose I'animal sauvage au bceuf domestique ; et trois dans les Psaumes (Note 
1112). 

Auxquelles une erreur plus grossiere ajoute une huitieme, au Psaume WIII, 69, 
par une mauvaise transcription de KammerGmim (comme les hauteurs) en KemB-ramim. 

La Vulgate latine, redigee par Saint JerBme a la fin du IVb siecle, prefhre a son 
tour employer le mot rhinoceros dans les Nombres, le Deuteronome et Job, et adopter 
unicornis dans les Psaumes, dont la liturgie faisait le plus frequent usage. 

De ces alterations naquit la licorne, d'abord appelee nicorne par abreviation 
d'unicorne, qui devait connaRre une prodigieuse carriere. 

Des lors que les versions de I'Ancien Testament, comme les livres originaux, 
passaient pour avoir ete inspires par Dieu, la licorne pouvait apparaitre comme le sym- 
bole authentique de I'incarnation du Christ, et de sa passion. 

Par la se trouvait sacralise le desir de communion avec le monde animal, dont 
I'homme partage le destin mortel, et qu'il est contraint de sacrifier pour vivre. 

Et peut-etre exorcisee une peur de vengeance qui sourdait deja durant la prehis- 
toire. 



La renommee de la licorne ne se mesure d'ailleurs pas seulement a la multitude 
des representations qu'en donnerent les livres, sculptures, mosaiques et tapisseries, 
ou encore les armoiries, blasons et devises de familles et de villes dans toute ['Europe. 

Lorsque durant les croisades, I'evGque Hugues, debarquant a Viterbe, commen- 
qa a repandre I'idee que le pays des licornes existait vraiment au mysterieux royaume 
oriental du Pretre Jean, I'espoir envahit les fidhles que la tout aussi legendaire lettre de 
ce dernier au Pape, leur apporterait enfin la paix. 

La bevue linguistique d'origine nourrit cependant, du m&me coup, I'eternelle 
querelle des commentateurs ulterieurs entre chevaliers de la licorne et tenants du rhi- 
noceros. 

Les uns et les autres revendiquent pour leur champion respectif trois proprietes 
fabuleuses : 

- la plus fantastique, que le Physiologus a leguee aux bons Peres, est I'impuis- 
sance des veneurs a capturer I'animal si ce n'est par I'intermediaire d'une pucelle en 
guise d'appas. 

Les Etymologies d'lsidore de Seville au Vlle siecle, le roman d'Alexandre du Xlle, 
et le livre du Tresor, de Brunetto Latini, la plus dense a compilation de sapience a, du 
Xllle siecle, la colportent avec quelques variantes : 

(C'est une bQte) si cruelle et si redoutable que personne ne peut I'atteindre ou 
la capturer a I'aide d'un piege, quel qu'il soit ; il est bien possible de la tuer, mais on 
ne peut la capturer vivante. Cependant les chasseurs envoient une jeune fille vierge 
dans un lieu qu'elle frequente, car telle est sa nature : elle se dirige aussit6t tout droit 
vers la jeune vierge, en abandonnant tout orgeuil, et elle s'endort doucement dans 
son sein, couchee dans les plis de ses vhtements et c'est de cette maniere que les 
chasseurs parviennent A la tromper. $, 

Fig. Ill0 - Cathedrale Saint Jean B Lyon. Fa~ade XIVb siecle. 



Deux bas-reliefs d'environ 1300, a Strasbourg et a Lyon, traduisent cette scene, 
que I'on voulait edifiante, sans lui donner, assurement, une quelconque interpretation 
freudienne. (Fig. 111 0). 

- La seconde legende, attribuable a Pline IIAncien, souligne I'avantage que sa 
corne aceree, qu'elle soit noire ou tricolore, donne a I'animal dans l'hostilite chronique 
qui I'oppose a I'elephant : 

<( I I  se prepare au combat en aiguisant sa corne contre les 
rochers. II tdche de frapper I'elephant sous le ventre, oir il sait 
que la peau est plus tendre.. 

La licorne, quant a elle, semble preferer attaquer I'elephant de front, si I'on en 
juge par I'un des dessins du psautier de la Reine Mary conserve au British Museum. 

Propagee par Elien, par Diodore de Sicile et par Martial, cette legende fut traduite 
poetiquement, a I'epoque de la PIgade, par Salustre du Bartas, qui apres avoir loue 
les qualites de I'elephant, ecrit : 

Mais cet esprit subtil, ni cet enorme corps 
Ne peut le garantir des cauteleux efforts 
Du fin Rhinocerot, qui n'entre onc en bataille 
Conduit d'aveugle rage : ains plustot qu'il assaille 
L'adversaire elephant, affile contre un roc 
De son museau arme, le dangereux estoc. 
Puis venant au combat ne tire a I'adventure 
La raideur de ses coups sur sa cuirasse dure, 
Ains choisit, provident sous le ventre une peau 
Qui seule craint le fil de I'aiguise cousteau. ,, 

Elle subsistera bien au-dela du ~o~en -Age  puisqu'on la trouve illustree dans le 
Discours dlAmbroise Pare, conseiller et premier chirurgien des Rois Henri II et Henri 111 (<a 
s ~ v o i r  de la mumie, de la licorne, des venins et de la peste,,, publie en 1585 (Fig. Ill 1). 

Fig. Ill 1 - Ambroise Pard. Discours sur la Licorne. 



C'est en vain qu'elle fut contestbe par le chevalier Chardin qui, dans ses a Voyages 
en Perse et autres lieux de 1'0ient n, pretend avoir vu personnellement dans les (curies 
royales d'lspahan un rhinoceros . dont la corne etait presque de la figure et de la gros- 
seur d'un pain de sucre de deux livres m, qui partageait paisiblement la compagnie de 
deux elephants. 

Sans meme que l'on y voie une manifestation de satiete, plausible, a tout le moins 
chez des animarn ; puisqu'il etait cc si miserablement entretenu par un gardien sous- 
trayant sa nourriture qu'on lui pouvait compter les c6tes malgre I'epaisseur de sa peau. D 

Tandis que celui expose quelques annbes plus tard a la Foire Saint-Germain 
cq aimait la biere, le vin et la fumee de tabac ,, d'apres I'abbe Ladvocat, bibliothbcaire 
en Sorbonne, expliquant a contrario sa pretendue antipathie par une concurrence ali- 
mentaire entre gros consommateurs de fourrage. 

La force invincible que I'animal tiendrait de sa corne, et la maniere de I ' a~ te r  ne 
furent pas davantage mises en doute par la constatation, faite depuis lors, qu'un choc 
malencontreux suffit parfois a disloquer cette arme qui, heureusement, repousse. 

11 faudra les peintures venitiennes de Pietro Longhi pour en finir avec les scenes 
d'affbge figurant sur certains dessins comme celui de Hans Sibmacher (Fig. 1112). 

', . 
L.+ ' 

Fig. 1112 
Hans Sibmacher - Fin XVle sihcle - Bibliothbque de Mayence. 



- Ce fut cependant une autre, propriete de cette corne, celle de miraculeux contre 
poison, qui lui valut la plus grande veneration. 

L'histoire de son r61e salvateur contre le serpent malefique apparait dans une des 
dernieres editions grecques du Physiologus, ainsi que chez un pretre d'utrecht, 
Johannes de Hese, de retour de Terre Sainte en 1389 : 

it En ces lieux, il y a un grand lac et les animaux s'y reunissent pour boire. Mais 
avant que ceux-ci s'y rassemblent, le serpent vient et jette son venin dans I'eau. Les ani- 
maux remarquent aussitdt le poison et n'osent pas boire, et attendent I'unicorne. II vient et 
entre aussitdt dans le lac et, de la pointe de sa corne formant une croix, il rend la puissan- 
ce du poison inoffensive. Et alors tous les animaux boivent aussi. 3, 

C'est le theme de I'une des tapisseries des Cloisters, dont I'image est reproduite en 
page de garde du somptueux ouvrage de Margaret Freeman sur la chasse a la licorne. 

Rabelais donne une version, bvidemment plus verte, de ce pouvoir purificateur 
dans le cinquieme Livre qui nous emmene a I'etrange pays de Satin : 

it Lh, me dit Panurge que son courtault (membre viril) ressembloit a une unicorne, 
non en langaige du tout, mais en vertu et propriete ; Car, ainsi comme elle puriffioit I'eaue 
des maretz et fontaines si ordure et venin aulcun y estoit, et ces animaulx divers en seure- 
te beuvoient apres elle, aussi seurement on pouvoit apres luy farbouller sans danger de 
chancre, verolle, pisse chaulde, poullains grenes et telz autres menuz suffraiges, car si 
ma1 aucun ou infection est au trou mephiticque, i t  esmondoit tout avecques sa corne ner- 
veuse.3~ 

Un si grand pouvoir meritait fort d16tre exploite en des temps oh la preparation de 
certains coquetelles paraissait la meilleure recette pour reguler les heritages familiaux ou 
dynastiques. 

Plusieurs auteurs des premiers siecles de notre ere, comme Apollonius de Tyane 
ou Elien, avaient rapporte le passage du livre de Ctesias de Cnide selon lequel, en lnde : 

cc Ceux qui ont bu dans des cornes (car on en fait des vases a boire) ne sont sujets 
ni aux convulsions ni au haut mal, et les poisons m6mes ne peuvent leur nuire pourvu 
qu'avant ou apres I'absorption du poison, ils aient bu du vin, de I'eau ou n'irnporte quelle 
autre boisson dans ces vases. $3 

Sainte Hildegarde en precisait le mode d'emploi : tc I'homme qui craint d'6tre 
empoisonne doit poser une parcelle de corne d'unicorne dans sa boisson ou sa nour- 
riture. Si I'une ou I'autre contient quelque poison, elle deviendra bouillante et ddgagera 
une fumee. >3 

C'est pourquoi, a I'exemple de leurs homologues orientaux, les souverains 
dlOccident userent-ils bient6t de coupes ou de hanaps en corne richernent omee (Fig. 
1113). 



Fig. 111 3 - Coupe de libation (XVP sibcle). Mushe National des Antiquites, 
Lisbonne. 

Les gens de noblesse - rapporte Ambroise Pare - utilisaient plus simplement un 
fragment de corne qu'ils appelaient une cc espreuve >> servant a tester le poison. 

Et les bourses plus modestes achetaient aux apothicaires quelques grammes de 
poudre vendue plusieurs fois le prix de I'or. 

En fait, il est probable qu'en Europe comme en Asie, une matiere premiere aussi 
rare etait en grande partie fournie par des defenses de mammouth fossiles et surtout 
par des dents de narval en provenance de Siberie. 

Aujourd'hui encore, les vertus legendaires de la corne continuent d96tre entrete- 
nues. 

Ainsi que la querelle sur I'animal qui la porte. 

N'est-ce pas dans le be1 ouvrage de Sivaramamurti, de la collection Mazenod, 
sur IsArt en Inde, que I'effigie des sceaux de Mohenjo-Daro est reputee, sur les 
planches, celle d'un rhinoceros, tandis que le texte parle de licorne ? 

Et, B I'inverse, pourquoi Marco Polo n'aurait-il pas aperqu un rhinoceros sur la 
route de la soie ? Car le miniaturiste qui a illustre le Livre des Merveilles avec de 
superbes licornes pouvait fort bien, comme il arrive souvent, ne I'avoir pas lu. 

Les temoignages d'autres voyageurs sont rares et peu probants, car durant plus 
d'un millenaire il fut tout aussi difficile de rencontrer un rhinoceros qu'une licorne. 

Le compte rendu de la visite de Ctesias aux sources du Gange et a la Cour de 
Xerxds, qui ne nous est connu que par une copie due a Photius, patriarche de 
Constantinople au Xllle siecle, donne une description, suspecte a Aristote, cg d'anes 
sauvages de la grandeur des chevaux et meme plus gros, au corps blanc, la tate 
pourpre, les yeux d'un bleu sombre, et une corne au milieu du front de la longueur d'une 
coudee (environ 45 cm) - La partie inferieure de cette corne en partant du front est entie 
rement blanche, celle du milieu est noire, et la superieure, qui se terrnine en pointe, est 

38 d'un rouge vif. ,B 



Pline attribue au rhinoceros a la thte d'un cerf, les pieds d'un elephant et la 
queue d'un sanglier, le reste du'corps ressemblant a celui du cheval m. 

Et Jules Cesar, dans la guerre des Gaules, parle aussi d'un (q ruminant ayant le 
corps d'un cerf dote d'une corne au milieu du front ,>, qu'auraient entrevu ses soldats 
dans la vaste fort3 de Germanie. 

Aucun de ces auteurs ne pretend avoir vu lui-meme une licorne, pas plus que 
I'astrologue Cosmas lndicopleustes qui, quoiqu'ayant visite I'lnde avant de se faire 
moine, tire le dessin qu'il donne dans sa Topographie chrhtienne (c de quatre statues 
de bronze exposees en Ethiopie dans la demeure royale aux quatre tours s. 

La seule attestation d'une vision personnelle est l'inscription latine cc Ces ani- 
maux sont tels que nous les avons vus mentionnee sous les planches de c( I'ltineraire 
en Terre Sainte 3, de Bernard Von Breydenbach, chanoine de la cathedrale de 
Mayence, publie en 1486, et oh figure une licorne pres du Mont Sinai. 

La diversite m4me des descriptions de la licorne plaiderait en faveur d'une crea- 
ture imaginaire. 

Car, avant de revhtir, assez tardivement, la forme de pouliche blanche que nous 
ont rendue familiere les tapisseries du Musbe de Cluny ou le gracieux dessin de 
Gustave Moreau, le type d'animal represent6 est des plus divers. 

Ce peut-6tre un bceuf ou un buffle, une chevre ou un bouc, un cerf, un belief, un 
felin, un chien ... sinon un rhinoceros. 

Mais, dans son audacieux plaidoyer pour la licorne, Yvonne Caroutch retorque 
que Thibetains et Nepalais, ainsi que certaines tribus d1Ethiopie, etaient verses, aux 
temps les plus recules, dans I'art de rassembler les deux cornes naissantes de toutes 
sortes de bovides ; 

Et invoque le livre de John Wood c( Natural History of man ,,, paru en 1868, qui 
decrit le procede. 

Les historiens les plus habiles ont cru pouvoir renvoyer les adversaires dos a 
dos en soutenant que I'unicorne medieval etait en realite un oryx, que les Arabes 
d'Asie appellent, il est vrai, <( rim mais qui n'a rien de redoutable puisque les anciens 
egyptiens I'elevaient par troupeaux ; 

Ou, ce qui est plus plausible, une antilope nilgaut, dont la grande taille est assez 
chevaline. 

Tandis que d'autres auteurs tentaient une reconciliation entre les deux animaux 
concurrents en les faisant coexister. 

A I'instar de Rabelais qui, juste avant la Scene des licornes du pays de Satin dit 
avoir vu (( un rhinoceros du tout semblable a celluy que lui avait autresfoys montre 
Hans Cleberg .I,, le bon marchand allemand anobli par Franqois Ier sous le nom de 
Sieur de Chatelard, qu'il avait en effet probablement frequente a Lyon quand il y etait 
lui-mbme medecin. 39 



Ou comme I'artiste inconnu ayant illustre le Traite d'histoire naturelle de 1460 de 
Petrus Candidus De omnium anirnalium naturis atque formis ,B (Fig. 1114). 

Fig. 1114 
illustration du Traite de Petms Candidus, Biblioth6que du Vatican. 

Ou encore a Sienne, ou deux des dix-sept contrada (quartiers) de la ville qui s'af- 
frontent chaque annee depuis des sikles pour la grande fete du Palio ont respective 
ment pour animal emblematique une licorne et un rhinoceros sous un arbre (Fig. 1115). 

Sans remonter toutefois jusqu'aux magdaleniens qui ont peint la mysterieuse 
<( Licorne )s que I'on decouvre a I'entree de la grotte de Lascaux et oir I'on a vainement 
tent6 de voir successivement une antilope thibetaine, un lynx, un chamane travesti, un 
rnegatherium ou le non moins fantastique elasmotherium. 

S'il n' a pas pour autant mis un terme au combat, un nouveau mythe iconogra- 
phique allait naitre qui, malgre le progres des lumieres, perdurera pendant plus de deux 
si&cles. 



Fig. 1115 
Sienne, Triomphe de la contrade da Silva. 



LE PANZERNASHORN 

Le premier rhinoceros a toucher I'Europe depuis I'antiquite arriva a Lisbonne le 
20 mai 1515 a bord du bateau portugais Nostra Senora da Ajuda revenant de Goa 
avec une cargaison de laque et d'epices de toutes sortes, poivre, cannelle, myrte, 
encens, bois de santal et d'aloes, indigo, clous de girofle et gingembre. 

Dans le sillage des grandes expeditions maritimes de Vasco de Gama en 1497- 
99, Lisbonne supplantait Venise 

- cornme centre commercial, ou affluaient marchands et banquiers flamands, 
italiens et allemands, pour exploiter la fievre d'or, de soieries, de bijoux, 
d'epices et d'esclaves qui saisissait les cours princieres du vieux continent ; 

- et comme phare intellectuel, air I'exotisme des nouveaux territoires imprimait 
sa marque sur les goOts et les rneurs, la cuisine et la culture, ainsi que sur la 
decoration des palais et des eglises. 

Don Manuel ler, le Fortune, participait en personne a cette mode d'insolite par 
des divertissements extravagants. 

La venue d'un rhinoceros constituait par elle-meme un evenement. 

Les elephants etaient assez bien connus, depuis celui dont Haroun al Rachid 
avait fait present a Charlemagne en 801, un autre donne a Henri Ill d'Angleterre en 
1255, jusqu'au celebre Hanno, offert par Don Manuel au pape Leon X en 1514, et qui 
faisait la joie de la population romaine. 

Mais, sauf pour quelques rares humanistes ayant lu le recit de Pline ou vu I'effi- 
gie de certaines monnaies romaines, I'animal miraculeusement debarque sain et sauf 
sur les quais de Lisbonne sous le nom indien de Ganda etait une nouveaute absolue. 

II avait ete offert au Gouverneur de l'lnde portugaise, Afonso de Albuquerque par 
le Sultan Musafar II, Souverain de Cambie, potentat debauche qui partageait son 
temps entre le harem et I'opium. 

En fidele sujet d'un roi dont il connaissait les goats exotiques, Albuquerque 
ordonna a Francisco Corvinel, intendant de Goa, d'envoyer au Portugal ce volumineux 
cadeau avec la masse de fourrage necessaire A sa survie pendant une traversee de 
plusieurs mois. 43 



Don Manuel, qui avait des lettres, voulut rapidement experimenter la legendaire 
animosite du rhinoceros et de I'elephant, dont il possedait dbja un superbe specimen. 

I1 fit donc organiser le 3 juin 1515, pour la fete de la Sainte Trinite, un combat qui 
devait etre sans merci, mais qui tourna court sur un honteux forfait de I'elephant. 

Par deception ou par souci diplomatique, le roi decida de ceder a son tour le 
Ganda au Pape Leon X, dont il attendait a la fois quelques indulgences et la benedic- 
tion pontificale sur I'Empire portugais dYOutre-Mer. 

L'importante mission confiee a cette fin a Tristas de Cunha est diversement rap- 
portee. 

Selon une relation pompeuse faite au Comte italien Salvatore de Ciutiis, le rhino- 
ceros se trouvait en compagnie d'autres animaux rares, tels que panthere et cheval 
persan. 

Tandis que dans la version plus precise des uDeambulacoes du ganda de 
Modafar" de I'historien Fontoura da Costa, "de tous les cadeaux embarques - chopes, 
pots, recipients en argent et six gobelets d'or, le malheureux Ganda etait le cadeau le 
plus precieux, habille comme une fiancee avec une chaine de metal dore et un col de 
velours vert decore de roses et d'aeillets". 

Ce qui est certain, c'est que cette ambassade coOta fort cher a Don Manuel sans 
accroitre le tresor papal. 

Car le bateau quitta Lisbonne en decembre 1515, fit escale au large de 
Marseille, oh Franqois ler lui rendit visite avec la Reine, et sombra dans une tempete a 
la hauteur de Porto Venere fin janvier 151 6. 

Le sort du Ganda donne lieu de nouveau a controverse. 

L'evgque de Nocera estime que I'animal, etant enchaine, a dO perir corps et 
bien, alors qu'un autre chroniqueur de I'epoque Damiao de Gois pretend qu'il 
s'bchoua sur une plage, ou il fut empaille pour Qtre ainsi livre a Rome. 

C'est pour perpetuer son souvenir que la plus ancienne sculpture de rhinoceros 
se trouve en encorbellement sous la guerite de I'angle ouest de la Tour de Belem, qui 
se dressait alors au milieu de I'estuaire du Tage, dont elle defendait I'acces, avant que 
le seisme de 1755 ne detournit le cours du fleuve (Fig. 1111). 

Bien que la pierre du mufle et de la corne en soit rongee par la brise marine, 
elle evoque encore fidelement I'animal, dont I'exotisme est souligne par le style 

44 manuelin du cordage torsade qui le surplombe. 



Fig. 1111 - Tour de Belem - Lisbonne 45 



Ce fut cependant une alltre silhouette qu'imprima pour longtemps dans I'esprit 
occidental une gravure d'Albert Dijrer de 151 5 (Fig. 1112). 

Fig. 1112 - Le rhinoceros #Albert DOrer - 1515 

A 44 ans, cet artiste de Nuremberg atteint une notoriete qui lui vaut commandes 
et pension de IIEmpereur Maximilien, Archiduc dlAutrichel et le respect jaloux des 
grands ltaliens de la Renaissance. 

Plus que ses maitres germaniques du gothique tardif, il a pour I'exotisme un 
goirt aussi prononce que Don Manuel, et un penchant A la bizarrerie qui transparait en 
peinture dans la singularite des mouvements de ses personnages et la disposition de 
ses draperies. 

II comprend donc vite le parti qu'il peut tirer des comptoirs portugais etablis a 
Bruges et a Anvers, avec lesquels il noue des relations etroites et cordiales, dont 
temoigne notamment le portrait au burin de Katherine, servante noire de I'intendant 
Joan Brandao. 

A maintes pages de son journal, il 6num6re les cadeaux les plus divers qu'il 
re~oit  ainsi : 

"plumes et Btoffes de Calicut, pains de sucre, plantes medicinales, couleurs 
orientales, soies et broderies indiennes, produits exotiques et animaux rares, tels 
que deux perroquets offerts a sa femme". 

Point de rhinoceros assurement. 



Mais, par le canal des comptoirs, missives et graphismes decrivant les mer- 
veilles debarquees sur les quais du Tage Btaient rapidement diffusees dans la commu- 
naute flamande. 

Bien que la genbse de la gravure de Durer ait 6te controversee, tous les experts 
s'accordent pour dire que I'ceuvre n'a pas etb conque directement d'apres nature, 
mais a partir d'une lettre, accompagnee d'une esquisse, comme il en circulait beau- 
coup dans les pays du Nord. 

Probablement celle dont I'original a ete perdu, mais dont la bibliotheque de 
Florence possede une copie traduite en italien, qui fut adressbe a un marchand de 
Nuremberg par I'imprimeur de Moravie Valentin Fernandbs, travaillant alors a 
Lisbonne : 

"Tres cher confrere. Le 20 mai 1515 arrive dans la plus noble cite de toute la 
Lusitanie un animal appele par les grecs "rhinoceros" et par les indiens "Ganda", 
envoy6 par le tres puissant roi de la cite de Combala de I'lnde, pour Btre offert en pre- 
sent au Serenissime Manuel, roi du Portugal...". 

Ses termes sont reproduits en allemand au-dessus ou au-dessous du dessin 
preparatoire et de la gravure, avec de legeres variantes, une erreur de date corrig6e 
par la suite, et les habituelles legendes inlassablement repetees depuis I'antiquite : 

"En I'annee 1513, le 1" mai, fut amen@ h notre roi a Lisbonne un animal vivant 
des lndes Orientales appel6 Rhinoceros. C'est pourquoi, en raison de sa splendeur, je 
me suis senti oblige de vous en envoyer la representation. II a la couleur d'un crapaud 
et il est entierernent couvert dsepaisses plaques, mais plus basses que chez un ele- 
phant, dont il est I'ennemi mortel. II a sur I'extremite du nez une forte corne aiguisee ; 
et quand la b6te vient combattre I'elephant, elle amte d'abord toujours sa corne sur 
les rochers ; et fonce sur I'elephant la t6te entre les pattes avant ; puis elle dechire la 
peau de I'elephant la oh elle est la plus mince ; et I'empale ainsi. L'elephant est terri- 
blement effraye par le rhinoceros parce que celui-ci I'encorne toujours a quelqu'en- 
droit qu'il le rencontre ; car il est bien arme, tres alerte et agile". 

Durer n'aurait pas tire d'une telle source une aeuvre d'une aussi grande puissance 
Bvocatrice s'il ne I'avait combinee avec une autre, decoulant de son apprentissage 
d'orfevre, et du voisinage familier de la Schmiedegasse, la rue des armuriers de 
Niirem berg. 

Un rapprochement entre plaques et cuirasses, peau verruqueuse et cotte de 
mailles est ainsi venu spontanement a I'esprit de I'artiste, jusqu'a doter I'animal, a la 
hauteur des Bpaules, d'une petite corne en forme de vrille, pour mieux effrayer I'ennemi. 

Le tirage de la gravure de 1515 fut suivi de trois series d'autres a partir de la 
planche d'origine et, au debut du siecle suivant, d'une edition de W. Jansen en 
diverses couleurs. 



Mais ce furent tous les ,arts appliqu6sl a I'exception, curieuse, des armes de 
guerre, qui en ancrerent le plus solidement I'image dans I'esprit europeen. 

Elle illustre en effet des livres de voyage cornme celui dlAlbert Herport "New Ost 
lndianische Reisenschreibung" paru a Breme en 1669 (Fig. 1113), ou celui de Franpois 
Legat "Voyage et aventures en deux iles dQertes des lndes Orientalesnl publie en 
1708 (Fig. 1114). 

Fig. 1113 - Le Cap de Bonne Esperance (partielle) - British Library 

Fig. 1114 - Fran~ois Legat "Voyage et aventures" - British Library 



Des recueils de patrons pour broderies comme "A book of flowers, fruits, birds, 
beasts, flys and wormes" de John Dunsdall, plusieurs fois reedite depuis 1662. 

Et mdme des precis d'histoire naturelle comme la "Cosmographie universelle" 
d1Andre Theuet, avec la gravure representant le combat du rhinoceros et de I'elephant 
reproduite dans le Discours d'Ambroise Pare en 1582, ou I'ouvrage de Wilhelm Pison 
"de lndiae utriusque re naturali et medica" edite a Amsterdam en 1658, avec son fron- 
tispice (Fig. 1115). 

Fig. 1115 - Wilhelm Pison - Frontispice 
Biblioth&que Nationale - Paris 



Apres les tapisseries flamandes des XVIo et XVIIe siecles, celles des Gobelins du 
XVIIIe la montrent encore, comrne "le cheval raye" dans la serie des Nouvelles lndes 
de 1775, dont le Musee de Gueret possede un carton preparatoire de Franpois 
Desportes (Fig. 1116). 

- 

Fig. 1116 - Les Nouvelles Indes (Detail) - 1775 - Kunsthistorisches mus4um - Wenne 

En sculpture, le halo papal qui entourait le modele, I'admiration que les ltaliens 
portaient a Durer, et la large diffusion de sa gravure dans la fidYe copie qu'en fit le flo- 
rentin Enea Vico en 1548 (Fig. 1117) laisserent dans la peninsule le plus grand nombre 
de traces : 

Fig. 1117 - Enea Vico di Parma. D'apds DL?rer - 1548 



-dans le groupe d'animayx ornant la grotte de la Villa Castello, pres de 
Florence, le rhinoceros grandeur nature en marbre vert (Fig. 1118). 

Fig. 11 18 - Vue partielle de la grotte decoke par Tribolo 
dans les jardins de Castello, villa de campagne de Cosimo I. 

- la grosse tdte maintenant visible dans un cloitre du Musee National de Rome, et 
que son deterrement pres du forum de Trajan fit longtemps passer pour une 
antiquite pompSienne. 

- de mdme qu'un petit bas relief cache dans les reserves du Musee de Naples ; 

- et I'un des panneaux d'une porte de bronze de la cathedrale de Pise, datant 
de 1602, dont on a dit qu'il representait le Christ incarne (Fig. 1119). 5 1 



Flg. 1119 - PISE. Sur une des portes de bronze du Duomo 

Et I'image prend valeur de mythe dans les "Allegories" du sous-continent indien, 
ce qui est normal, mais aussi comme symbole de I'Afrique (Fig. 11110, 11, 12) au 
mepris de la distinction Blementaire des especes que I'on trouve de nos jours dans le 
Petit Larousse illustre ; voire de ISAmerique, OD aucune d'elles n'a jamais vecu ; 

Fig. 1111 0 - Arc de Triomphe des Portugais 
par Pieter Vander Borcht - 1595. British Libmry (Detail). 



- -  - -- ,  
Bayerische ~taats~ern~ldesarnmlun~en - Munich 

-. 

K U ~  ferstichkabinett - Dresde 



Et lorsque, devenu I'embleme d8Alexandre Medicis, premier duc de Florence, a 
I'instigation de Paolo Giovio, on le voit sunrivre a la fin de cette dynastie en 1737. 

Ce qui explique peut-Qre, incidemment, la presence insolite de I'animal sur un 
puzzle italien contemporain (Fig. 11113), ou dans le film de Fellini 'E va la Nave". 

Fig. 11113 - Puzzle. Collection personnelle 



Durer ne fut pourtant pas le seul avoir ete seduit, en ce debut du XVI" siecle, 
par le theme du rhinoceros. 

C'est egalement en 1515 que fut produite Augsbourg une autre gravure du 
Ganda, sous le burin d'Hans Burgkmann. 

Derivait-elle du m6me dessin que celle de Durer, compte tenu des relations ami- 
cales entre les deux hommes, ou d'un autre, peut-6tre m6me pawenu anterieurement 
a Augsbourg du fait de la frequence des echanges commerciaux entre cette ville et 
Lisbonne ? 

II existe des traits communs aux deux oeuvres, dans le volume, les proportions et 
la posture de I'animal ainsi que dans le plumet de sa queue et I'ecartement de ses 
trois orteils. 

Elles se differencient cependant sur de nombreux points. Non seulement par 
I'absence de la petite corne Diireresque et I'ajout d'une corde liant les pattes avant. 

Mais aussi par une expression plus pacifique, avec sa corne plus courte et son 
mufle plus velu, et par une maniere moins stylisee des rayures de son corps et de ses 
jambes (Fig. 11114). 

Fig. 11114 - Hans Burgkmann - 1515 - Albertina - Vienne 

Fut-ce cette plus grande fidelite qui compromit la diffusion de la gravure de 
Burgkrnann, dont il ne subsite qu'un seul exemplaire a I'Albertina de Vienne ? 

De la m6me veine est un dessin a I'encre rouge trace vers 1520 en marge du 
livre de prieres de IIEmpereur Maximilien. 

II combine les elements caracteristiques des gravures de Durer et de Burgkmann, 
petite corne de I'une et cordage de I'autre, avec en plus un damier le long de I'epine 
dorsale. 55 



D'un tout autre style est la gravure figurant en frontispice de I'ouvrage d'un 
auteur florentin, Giovanni Giacoma Penni, publie A Rome le 13 juillet 1515 sous le titre 
"Forme, nature et comportement du rhinoc6ros qui fut amene au Portugal par le capi- 
taine de la marine royale, et autres belles choses apportees des iles nouvellement 
decouvertes" (Fig. 1111 5). 

Fig. 11115 - Giovanni Giacoma Penni. Bibliotheca Colombians - Sbville 

Un titre aussi explicite laisse supposer que la source de cette gravure fut un des- 
sin fait A Lisbonne comme celui adresse a Nuremberg par Valentin Fernandes ; mais 
selon une interpretation tres differente avec le dos pesamment arque de I'animal, la 
forme des plis de sa peau et les tAches parsemant celle-ci, I'enchainement des pattes 
avant et le large espacement des pattes arriere. 

La peinture sur bois qu'un autre florentin, Francesco Granacci fit en 1517 de 
'3oseph et ses freres en Egypte" releve du mdme modele, beaucoup plus elabore. 

Au point que les caracteristiques du dessin encore assez primaire du livre de 
Penni symbolisent ici puissamment le theme de la captivite du peuple hebreu. 

Le traitement de la ville du Caire a la maniere d'une cite de la Renaissance ita- 
lienne dissuade cependant de penser que le peintre ait pu y voir un animal vivant sur 

56 le chemin de la menagerie du Sultan de Constantinople. 



II serait donc errone de croire qu'il n'y ait pas eu d'autres interpretations du rhi- 
noceros de Lisbonne que celle de Diirer. 

Et de pretendre voir celle-ci partout : 

- parcourant les nouveaux tenitoires sur les portulans de I'atlas du grand duc 
Ferdinand de Medicis ; 

- ou crachant un jet d'eau d'une t6te de marbre sur la Piaua Pretoria de 
Palerme (Fig. 1111 6). 

Flg. 1111 6 - Palene Piazza Pretoria (D8tail) 1560 

Ce qui est vrai, c'est que I'image gravee par Durer dans I'esprit occidental 
n'ecrasa pas seulement ses concurrentes immbdiates. 

Elle survecut longtemps aussi aux representations plus realistes qui furent don- 
n6es de certains des sept rhinoceros importes vivants en Europe aux sibcles suivants 
pour y effectuer parfois des tournees bien plus longues. 

Quoiqu'egalement venu de I'lnde et debarque a Lisbonne, le premier rival de 
I'infortune Ganda s'en distingue par le nom d'Abada que lui donnerent les chroni- 
queurs de I'epoque a son arrivee en 1579, et celui de rhinoc6ros de Madrid qu'on lui 
confere aujourd'hui. 

Parce qu'il passa le plus clair de sa vie, jusqu'en 1587, pr&s de I'Escurial, 
comme I'un des animaux favoris de Philippe II d'Espagne. 

Ce qui explique sans doute qu'il soit rest0 largement inconnu du public et des 
historiens d'art malgre sa longevite. 57 



Seule, une gravure sur cuivre de Philippe Galle, publiee en 1586 par son impri- 
merie anversoise, a partir d'un dessin apporte en Flandre par le chapelain du roi 
d'Espagne, eirt une influence notoire, mais peu durable, sur certaines toiles hollan- 
daises a theme mythologique et dans les arts appliques. 

Les deux suivants a parvenir sains et saufs en Europe furent debarques a 
Londres en 1684 et 1739. 

Leur acquisition par des marchands anglais traduisait tout a la fois le declin de 
IIEmpire portugais au profit des puissances du Nord, et I'introduction d'un esprit com- 
mercial dans une mode exotique jusqu'alors reservee aux rois et aux papes. 

Les efforts publicitaires deployes pour amortir des frais d'acquisition et d'entre- 
tien considerables eveillerent un certain inter6t' mais ne trouverent pas d'echo dans 
les milieux artistiques. 

Nombre d'illustrations du rhinoceros de 1684 furent presentees aux Londoniens, 
des annees encore apres sa mort en 1686, sous I'apparence de celui de 151 5. 

Et les dessins du rhinoceros de 1739 faits d'apres nature par le Docteur James 
Douglas et par son assistant James Parsons interesserent essentiellement les natura- 
listes, qui commenpient alors a mettre en cause les idees reques sur I'anatomie et le 
comportement de I'animal (Fig. 1111 7). 

Fig. 11117 -James Parson in the Philosophical Transactions, Londres 1743 



I1 fallut le rhinoceros hollandais, qui parcourut I'Europe de 1741 a 1758, pour 
ebranler le monopole de Durer. 

Capture tres jeune en Assam pour gtre offert au directeur de la compagnie hol- 
landaise du Bengale, ce rhinoceros femelle fut achete par le capitaine de vaisseau 
Douwe Moret Van der Meer a des fins d'exploitation commerciale. 

Mais, a la difference des precedents londoniens, les innombrables affiches, des- 
sins commentes et medailles vendus par I'equipe de Douwe Moret lui ouvrirent un 
grand succes. 

Non seulement aupres des visiteurs payants de toute classe. 

Mais aussi des souverains tels Frederic le Grand a Berlin, Marie-Therese 
d'Autriche a Vienne, Auguste Ill de Pologne a Dresde, I'Electeur Palatin a Mannheim, 
et Louis XV a Versailles, que la situation du Tresor ne lui permit pas d'acquerir I'animal 
pour 100 000 ecus. 

Plusieurs artistes de talent eurent I'occasion d'en faire leur modele tors de ses 
deplacements : 

a Johann Elias Ridinger d'Augsbourg pour six dessins a la craie ; 

Pietro Longhi a Venise pour deux tableaux de genre ; 

a et Jean-Baptiste Oudry a Paris pour une toile grandeur nature dont I'une des 
esquisses preparatoires fut choisie par Buffon, directeur du Jardin du Roi, 
parrni les planches de son Histoire Naturelle (Fig. 11118, 19,20). 

Fig. 11118 - J.B. Oudry. Etude du rhinoceros hollandais - 1749. British Museum 59 



Fig. 11119 - Pietro Longhi. Le rhinoceros a Venise - 1751 (Ca'Renonico - Venise) 



Fig. 11120 - J.E. Ridinger. Rhinocdros allonge sur son flanc gauche. 
1748 - Courtauld Institute Galleries - Londres 

L'affiche qui annonqait sa venue a la Foire Saint Germain, pres de la rue des 
Quatre vents en I'an de grace 1749, decrivait correctement I'animal : "I1 est de couleur 
musc, il n'a pas de poi1 sinon aux extremites des oreilles et au bout de la queue, ou on 
en voit tant soit peu ... Sa t6te se rend un peu pointue au devant, ses oreilles ressem- 
blent a celles d'un ine, ses yeux sont excessivement petits pour sa taille qui est enorme, 
il semble que sa peau soit couverte de coquilles ; elles se battent I'une contre I'autre 
lorsque I'animal se remue ; elles sont epaisses de deux pouces ; ses pieds sont carres 
et fort gros ; il a trois griffes". 

Puis, apres avoir rappele la lhgende de son antipathie pour son ennemi 1'818- 
phant, elle lui prgtait un comportement inedit : 

"I1 court avec une legerete etonnante, il sait nager et aime se plonger dans I'eau 
comme un canard ... il n'est pas farouche, il est au contraire tres apprivoise, doux (si 
I'on peut se servir de ce terme) comme une tendre colombe parce qu'il n'avait qu'un 
mois quand quelques indiens I'attraperent avec des cordes ... a deux ans, il courroit 
dans les appartements comme pourrait faire un chien ; il allait autour des tables des 
Seigneurs oh on le menait pour le faire voir et se laissait caresser par tout le monde". 

Mais la Societe parisienne ne fut guere sensible a I'apparition de cette image 
inhabituelle d'une gentille et paisible creature, ayant eventuellement perdu sa corne 
ailleurs qu'au combat. 

Elle le fut davantage 2i une crise de rhinomania qui fit le bonheur des coiffeurs, 
des modistes, des horlogers et des pogtes epiques (Fig. 11121). 6 1 



Fig. 11121 - Pendule "aux rhinoc6rosn 
Musee de I'Ermitage St Petersbourg 

Le monopole du prototype de Diirer avait simplement fait place a la concurrence 
avec son contrepoint. 

Sans que celui-ci ne l'emporte vraiment avant le XIXe siecle. 

Car le rhinoceros enfin acquis par Louis XV en 1770 grice au Gouverneur du 
comptoir de Chandernagor, et cloitre a Versailles pendant plus de vingt ans, n'attira 
aucun peintre ou sculpteur de renom. 

L'animal qu'un denomme M. Pidcock exiba a Londres de 1790 a 1793, auquel 
un autre succedera brievement en 1799, n'eut pas plus d'influence. 

L'affiche publicitaire qui le presentait comme "le veritable unicorne" (Fig. 11122) 
62 temoignait au contraire d'une reminiscence durable du mythe de la licorne. 



The RHINOCEROS, 
Real U N I C 0 R N, 

JuIi arrived at the 

L Y C E U M ,  
Fig. 11122 - Affiche publicitaire - 1790. British Library 

Peu de gens virent en effet le superbe portrait qu'en fit George Stubbs et qui fut 
au surplus considere jusqu'a une date recente comme l'czuvre d'imagination d'un 
peintre inconnu. 

C'est seulement au siecle suivant, lorsque la faune exotique fut presentee dans 
des parcs zoologiques, que tout le monde put voir de ses yeux a quoi ressemblait 
reellement cette creature extraordinaire dont le profit herculeen s'habilla si longtemps 
de I'armure que lui forgea Albert Durer. 

Et que les livres d'ecole allemands n'abandonnerent qu'avant la derniere guerre 
au profit d'autres panzers. 



LES SURVIVANTS 

Les rhinoc6ros sont aujourd'hui bien connus. 

Les enfants des ecoles les representent correctement, malgre la concurrence de 
I'hippopotame et celle, puissamment orchestree, du triceratops et autres dinosaures. 

Les bandes dessinees de Walt Disney, de Jean Brunhoff et de Franquin y ont lar- 
gement contribue. Ainsi que les illustrations des contes humoristiques de Rudyard 
Kipling a Eugene lonesco, en passant par Peter Bichsel. 

Dans Paris et ses environs, on peut en voir vivants, au Zoo de Vincennes ou au 
parc de Thoiry, et sur pied grandeur nature, non seulement 'dans les expositions mon- 
trant les Lalanne, mais dans le paysage urbain : 

Le bronze dsAJfred Jacquemart, transfer8 de la Porte de Saint-Cloud au parvis du 
Musee d90rsay, avoisinant celui dSAuguste Cain terrassant un lion dans une allee des 
Tuileries, ou celui, en acajou, de I'espagnol Mateo Hernandez dans le jardin de la mai- 
son d'Armande Bejart a Meudon (Fig. IV l ,  2 & 3). 

Fig. IV1 -Alfred Jacquemart. Fonte 1877-78 65 





Symbole de formes et de temps insolites pour Pablo Picasso et pour Salvador 
Dali, qui en a fait le theme d'un present d'anniversaire au President Pompidou, I'ani- 
ma1 prend valeur totemique chez Stanislas Lepri (Fig. IV4). 

Fig. IV4 - Stanislas Lepri. Saturnalia, 1979. 
Collection Jacques Carpentier. Paris. 

Les innombrables figurines taillees en serie provenant du Kenya ou de Hong- 
Kong sont rigoureusement fideles. 

Et c'est a peine si certaines des aeuvres plus inspirees melangent parfois les 
caracteristiques anatomiques de I'unicornis indien, avec son relief de plaques clou- 
tees, et celles du ceratotherium simum africain, au mufle plus elegamment prolonge 
d'une corne effilee. 

En rempla~ant toutefois avec plus de veracite la petite corne postiche de Diirer 
par I'un de ces precieux commensaux, de la famille des etourneaux qui, place sur leur 
dos, les debarrassent de leurs parasites et montent une garde vigilante en donnant 
I'alarme I'approche d'un possible agresseur. 

Leur image illustre des timbres, des pieces de monnaie, des cartes postales et 
des boites d'allumettes. (Fig. IV5). 67 



Fig. IV5 - Timbres el boites d'allumettes. 

Et la consecration supreme leur est accordee par des messages publicitaires qui 
exploitent generalement en eux le symbolisme de la force, mais aussi quelquefois, au 
contraire, celui de la fragilite. (Fig. IV6). 

Fig. lV6 



Car le moindre des paradoxes n'est-il pas que I'animal nous soit devenu familier 
au moment ou il est menace de disparition ? 

Alors qu'au siecle dernier, I'effectif total des rhinoceros dans le monde se chiffrait 
probablement en millions, il etait evalue a 75.000 en 1970, et n'atteignait plus qu'envi- 
ron 1 1.000 vingt ans plus tard : 

600 a 700 de Sumatra, A ['habitat disperse dans les for6ts d'lndonesie et de 
Malaisie, 
50 de Java, dont une quarantaine dans le parc dSUjung Kulon, 
2.000 Indiens, dans les reserves naturelles de IIAssam et du Nepal, 
4.000 dits blancs, essentiellement en Afrique du Sud, et 
4.000 noirs, pour moitie au Zimbabwe et pour I'autre en Afrique du Sud, Kenya 
et Tanzanie. 

En Afrique, ils furent impitoyablement refoules et massacres en quelques decen- 
nies lors du defrichage et du deboisement des vastes espaces acquis a la colonisation. 

Au Kenya, par exemple, au debut du siecle, les capitaines Hunter et Pitman, des 
C' wild life services ,S posaient devant les cinquantaines de rhinoceros noirs qu'ils se 
vantaient d'abattre par jour. 

Tandis qu'aux Indes, les maharadjahs invitaient les representants de Sa Majeste 
Britannique a collectionner les trophees de parties de chasse en verite sans grand 
danger. (Fig. IV7). 

Fig. IV7 - Le Petit Journal Chasse au rhinoceros aux Indes en 1900. 



Car, a la carabine, I'animal est un gibier facile, contrairement a la reputation d'in- 
vulnerabilite que lui valait autrefois sa carapace contre des fleches et des javelots. 

Cette soi-disant brute est le plus souvent de nature nonchalante. Et si le moins 
paisible, le rhinoceros noir, est parfois pr6t a charger sans discernement, en raison de 
sa vue basse, a une vitesse surprenante, il est neanmoins qualifie par Pierre Pfeffer, 
directeur charge des mamrniferes au Museum national d'histoire naturelle, de << petit 
fonctionnaire de la brousse, empruntant fidelement les mQmes sentiers aux m6rnes 
heures de la journee ,a. 

Desormais, la menace d'extinction complbte et rapide pesant sur les cinq 
especes de rhinoceros ne tient plus a des safaris, tres strictement reglementes, mais a 
trois facteurs beaucoup moins maitrisables. 

Dans la lignee de la pharmacopee du << Divin agriculteur *a, la medecine tradition- 
nelle chinoise continue, en premier lieu, a utiliser, par analogie, le corps du rhinoceros, 
dont la resistance aux maladies, apparemment superieure 4 celle de I'homme, est 
ainsi transmise a ce dernier. 

Depuis la peau, employee pour soigner les abces et les affections cutanees, jus- 
qu'a I'urine, qui faciliterait la digestion, les rnoindres parties de I'animal, graisse, os, 
sang, ongles et penis entrent dans la confection de toute une panoplie de pilules, 
decoctions et onguents contre les migraines, la fievre, les saignements de nez, les 
intoxications et I'apathie. 

C'est cependant la corne qui, reduite en tranches ou en poudre, a la plus gran- 
de reputation curative ; puisque, prescrite A I'origine en cas d'empoisonnement ou de 
convulsions, ses indications thbrapeutiques se sont, au fil des temps, etendues a la 
grippe, laryngite, asthme, lumbago, arthrite et mQme poliomyelite. 

Par tradition egalement, seule la corne des rhinoceros dlAsie est jugee de qualite 
convenable parce que, etant plus petite, elle aurait des pouvoirs plus concentres 
(Note II 1). 

De sorte que son prix est d'une dizaine de fois superieur a celui d'une corne afri- 
caine. 

Mais a mesure que ce prix s'envolait vers les 50 000 dollars avec la rarefaction 
des sources d'approvisionnement dans I'lnde et les iles de la Sonde, les officines de 
la diaspora chinoise etablie dans tout I'Extr9me Orient ont bien dO recourir aux cornes 
de rhinoceros noir transitant par le marche de TaTwan. 

Concurremment, en second lieu, la corne a fait I'objet, jusqu'a une date recente, 
de la part du Yemen, d'importations annuelles de plusieurs tonnes en provenance du 
Kenya voisin et de I'lnde. 

Non plus a I'intention des princes orientaux qui, selon Bochart, se faisaient 
fa~onner des poignees de dagues avec des cornes d'unicorne, dans la conviction 
qu'elles se couvriraient de sueur si elles coupaient des aliments empoisonnes ; mais 
pour le lustre qu'une matiere aussi noble donne au manche de la (( janbiya ,,. (Fig. 

70 IV8). 



Fig. IV8 - Exposition Tour de Bolem. Lisbonne, 1992. 
Dagues et Janbiya. 

L'enrichissement par les chocs petroliers des annees 70 des travailleurs 
migrants dans les pays du golfe leur permettait en effet d'acquerir a des prix repre- 
sentant plus d'un an de salaire ce poignard courbe que tout yemenite de souche se 
doit d'arborer ZI sa ceinture comme signe d'appartenance a son groupe social. 

Enfin, et sans doute plus durablement, la corne est victime de I'interpretation 
phallique que lui donnent des esprits occidentaux a la recherche d'un autre prestige ; 
en lui pr4tant les vertus aphrodisiaques que les femmes portugaises de Macao croient 
trouver dans une pincee de (( montagne terrestre s~ cuite dans une soupe de 
semences de lotus blanc. 

Lorsque I'argent s'allie ainsi, pour les exploiter, a la superstition, a la vanite et au 
sexe, il est bien malaise d'en combattre les consbquences pour I'espece. 

Pas plus que le Discours dlAmbroise Pare, logiquement argumente, les analyses 
modernes de laboratoire ne parviennent a troubler I'usager des mixtures orientales. 

Rien ne sert de demontrer que I'appendice du rhinoceros est forrne de simples 
cellules stratifides de keratine, substance protei'que commune que I'on trouve aussi 
bien dans la composition des ongles, des cheveux ou des sabots. 

D'autant que I'etude effectuee en 1982 par la Societe Hoffman Laroche, 
concluant a I'absence de tout element febrifuge dans ce tissu, se voit opposer les 
resultats, publies en 1990, d'une experience menee par le docteur Pin-Hay But, de 
I'universite de Hong-Kong : 71 



L'administration d'une solution contenant des extraits de corne de rhinoceros a 
des rats febriles a provoque, sans qu'on I'explique par un principe actif determine, une 
decroissance significative de leur temperature. 

Pareille experience, realisee avec le concours financier du World Wildlife Fund, 
decevait assurement les espoirs de cette organisation, vouee a la sauvegarde des 
especes en peril. 

Elle a cependant montre simultanement qu'une solution de m6me concentration 
de corne d'antilope sai'ga - ou de corne de buffle a plus forte dose - produisait des 
effets analogues. 

C'est pourquoi Esmonde Bradley Martin, consultant du WWF a Nairobi, estime 
illusoire de chercher a convaincre les consommateurs de I'inanite de leurs pratiques 
ancestrales, et croit trouver une voie plus realiste dans une incitation a I'emploi de pro- 
duits de substitution tires d'animaux existants en abondance. 

Comme I'ont fait, depuis le ~oyen-Age, il est vrai, de maniere occulte, de nom- 
breux apothicaires. 

Un autre procede, plus chirurgical, consiste a devancer les braconniers en 
sciant la corne a la troqonneuse sous anesthesie, et en cauterisant le moignon pour 
eviter qu'elle ne repousse. 

D'abord mise en ceuvre en Namibie en 1989 sur I'initiative d'une botaniste, Blyth 
Loutit, cette mutilation preventive a ete etendue depuis au Zimbabwe. 

L'operation comporte pourtant certains risques pour la sante et le comportement 
des animaux, notamment des femelles, sans apporter de reelles garanties d'efficacitb. 

Car, remarque Pierre Pfeffer il n'est pas sirr qu'un braconnier qui a passe plu- 
sieurs heures a pister un rhino ne lui tire pas quand mQme un coup de fusil par simple 
vengeance des qu'il s'apercevra que I'animal ne porte plus la corne tant convoitee >>. 

Et surtout, que faire des cornes prelevees legalement ? 

Si, comme au Zimbabwe, on les vend au m6me prix que les trafiquants, on ne 
fait que changer le benbficiaire du trafic. 

Alors qu'il faudrait jeter periodiquement les stocks sur le marche pour casser les 
prix. Mais sacrifier ainsi des recettes budgetaires, tout comme brirler le butin des bra- 
conniers, exigerait une abnegation encore plus grande, dans des pays aussi pauvres, 
qu'en France pour detruire les cigarettes de contrebande saisies par la Douane. 

Finalement, les seules mesures qui aient permis d'obtenir quelques resultats ont 
ete adoptees, sous la pressiion de I'opinion publique, par certains pays signataires de 
la Convention de Washington, ratifiee en 1980, sur le commerce international des 
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d'une part des pays consommateurs, comme le Japon, oir I'interdiction faite aux 
mkdecins de prescrire des remedes A base de corne de rhinoceros a tari un debou- 
che qui atteignait annuellement pres d'une tonne de corne ; 

et d'autre part des pays fournisseurs, comme I'Afrique du Sud, le Zimbabwe et 
le Kenya, ou les animaux en danger sont captures, soignes et parques dans certaines 
reserves etroitement surveillees et entourees de barrieres de bois ou d'une cl6ture 
Blectrifiee de 2,50 m de haut ; ce qui a contribue a une remontee sensible des effectifs 
de rhinoceros blancs et noirs. 

On peut certes deplorer que, pour empscher qu'ils ne figurent sur la longue liste 
des especes eliminees par I'homme, il ait fallu en arriver a les domestiquer ainsi dans 
des sortes de super-zoo. 

Mais il faut 6tre paleontologue, comme H.E. Wood, pour faire en ces termes leur 
oraison funebre : 

tt Au lieu de nous lamenter sur leur extinction proche, nous ferions mieux de 
reconnaitre notre bonne fortune : les survivants qui auraient pu tout aussi bien 
s'eteindre dans le passe prehistorique, sont la pour nous aider a interpreter un groupe 
essentiellement fossile w .  

Quel amateur d'art oserait pretendre, avec la mQme s&enite, qu'il suffit desor- 
mais de pouvoir contempler les oeuvres admirables que nous ont leguees des mille- 
naires d'histoire ? 

Tel n'etait pas, assurement, I'esprit de ce livre. 



Notes 

ZOOLOGIE ET ECOLOGIE DES RHINOCEROS 

NOTE 01 

plaques av& tuberwles saillants. 
Dlfferenciation sexuelle : femelles plus claires. 
Reproduction : premier cycle sexuel a 5 ans ; premite portee a 6-8 ans ; gestation de 16 mois. Un nourisson A 

chaque fois, intewalle de 22 mois entre deux portks. 
Longevite : 45 ans. 

Ecologle 
Alimentation : haute5 herbes et feuillages d'arbustes. 
Comportement : solitaire et insociable, en dehors des relations femellenourrisson. 
Territoire : avertit les autres de sa prhence avec ses excrements. Attaque la bouche ouverte, avec Ies inci- 

sives inferieures en defense. 
Accouplement : lutte entre miles et femelles, poursuites prolongees et tapagelrses. 
Habitat : humide, B vegetation t r b  dense. 

plus petite. 
Reproduction : pas de donnees. 
LangBvite : pas de donnees. 

Ecologie 
Alimentation : feuillages et bourgeons. 
Comportement : reste periodiquement a moitie enfoui dans la boue. 
Tenitoire : marque par des jets d'urine. 



canines adapt& au combat. 
Levre supeneure : keratinisee jusqu'h la come. 
Oreilles : velues. 
Peau : grise avec longs poils epars. 
Dlffdrenciation sexuelle : pas de donnees. 
Reproduction : gestation de 7 a 8 mois 
Longevite : 32 ans. 

Ecologie 
Alimentation : feuillages et burgeons. 
Comportement : insociable. 
Territoire : le mile attaque la bouche ouverte avec les canines infkeures. 
Accouplement : lutte entre miles et femelles, poursuites prolongh et tapageuses. 
Habitat : fort3 tropicale. 

Oreilles : assez petite's el anondies, couvefles de poils. 
Peau : glabre, du gris cendrb au chatain. 
Dlffbrenciation sexuelle : femelle semblable au mae, avec comes genbralement trh longues. 
Reproduction : premier cycle sexuel A 5 ans ; premiere portbe a 5-7 ans ; gestation de 15 mois. Un nourisson de 

22 140 kg 1 la naissance, intervalre de 22 mois entre deux portees. 
Longkite : 40 ans. 

Ecologie 
Alimentation : feuillages et branches. 
Comporternent : solitaire ou en groupe familial femelle-nourrisson, se cowre de boue pour se proteger des 

mouches. 
Territoire : occupation exclusive par le mle. 
Accouplement : combat rituel comes contre comes entre mle et femelle. 

76 Habitat : zones arbustives ou forestieres. 



one large bouche. 
Oreilles : grandes et pointues. 
Peau : presque sans poils, de couleur grise. 
Dlfferenciation sexuelle : femelle sernblable au mle, avec comes generatement plus longues et plus grosses. 
Reproduction : premier cycle sexuel a 5 ans ; premiere port& h 6-8 ans ; gestation de 16 mois. Un seul rejeton 

de 40 kg a la naissance, intervalle de 22 mois entre dew port&. 
Longevite : 45 ans. 

Ecologle 
Alimentation : plantes ligneuses, herbes courtes et feuillages divers. 

boisson pouvant ltre esparie de 4 B 5 jours. 
Compotternent : groupement de 3 a 10 et jusqu'h 18 individus, Ies femelles prot6geant leur progeniture. 
Territoire : contrblb par le mYe dominant. 
Habitat : plaines et for&. 

1) La nom de d i i r m c h  bhprw'mt d'une ttaduuian emmde du mot hoIIandais w WUDE parl'&lais WHITE =. 

CHRONOLOGIE DES STYLES DE L'ART PALEOLITHIQUE 
selon Andrb Leroi-Gourhan 

NOTE 11 
Succitdant B la chronologie en deux cycles de I'Abbe H. Breuil, le systbme propose par Andre Leroi-Gourhan en se fondant 
sur I'kolution stylistique distingue ainsi trois periodes : 

-La pbriode primitive va de SAufgnacien (- 30 000 BC) au Gravetien et Solutreen ancien (- 25 000 - 20 000 BC), entre les- 
quels A. Leroi-Gourhan voit successivement : 

Le style I, ne comportant que des gravures ou peintures sur plaques de pierre ou de fragments d'os u tiles d'ani- 
maux, d'avant-trains et de lignes de dos, accompagnbs de figures vulvaires et de points ou de bAtonnets n ; 

et le style I1 qui voit I'apparition dans des abris et de petites grottes om&s de figures animales A courbe ce~co-dor- 
sale tfbs sinueuse, sans exkernitbs dessinh, d'une grande rigiditb et d'une perspective artificielle. 

-La pbriode archaique, allant du Solutrben r b n t  au Magdalenien ancien (- 20 (#M B - 15 000 BC), est caracterisb par le 
style Ill, a dont IUlement fondamentat reste la courbe dorsale, attinube par rapport au style I1 #, mais terndgne d'une mai- 
trise artistique complete ; par I'indication minutieuse du corps des anirnaw, et leur frequente animation globale ou seg- 
mentaire. 

- La periode classique, debutant au Magdalenien moyen (- 15 000 BC) et se terminant au Magdalenine r k n t  (- 8 000 BC), 
est celle durant laquelle ont Qe decorees la plupart des grottes ornbes du domaine franco-cantabrique. 

A L'intbrieur de cette periode, A. Leroi-Gourhan distingue encore deux styles : un style IV ancien et un style IV r h n t ,  qu'il 
assimile par hypothese B dew etapes chronologiques dans I'evolution do style 111 vers un canon academique de plus en 
plus elabore, avec un tres g m d  soin dans le modile des formes et le pelage des animaux, ainsi qu'une animation et une 
perspective tres rdalistes. 77 



NOTE 12 
Le rhinoceros dans I'art paleolithique. 

@ Les Rebieres 
@ Chanlat 
@ Saut du Perron 
@ La Colombihre 
@ Arcy sur Cure 
@ Marche les Dames 
@ Gourdan 
@ Lourdes 
@ Limeuil 
@ Le Placard 

Trois freres 
@ Gargas 
@ Aldene 
@ La Baume-Latrone 
@ La Ferrassie 
@ Font-de-Gaume 
@ La Mouthe 
@ Bara-Bahau 
@ Lascaux 
@ Commarque 
@ Niaux 
@ Les Combarelles 
@ Rouffignac 

NOTE 13 
Chronologies comparees 

I I P E R I O D E  D U  C H A M E A U  I 

Date 
approxim. 
av. J.-C. 

(peintures el gravures) 

"PASTORALE MEDIO" 

"plusieurs mill8nairesN 

PHASE DES TRES RONDES 

H. LHOTE 
1976... 

SAHARACENTRAL - 

F. MORl 
1965.. 

ACACUS 

A. MUZZOUNI 
1986... 

TASSIU et ACACUS 



NOTE I11 
MEDECINE CHINOISE 

ELABORATION 

I) Tranche de come 

Extraii d'une recette traditionnelle 

1. Mettre la corne dans I'eau pendant un jour, puis dans un faitout. Plus tard couper la corne en tranches et 
secher, ou : 
2. Nettoyer la come avec de I'eau limpide, couper la corne en tranches et sbcher. 

2) Lamelles de come 
Couper la corne en petites bandes de 1.5 cm. 

3) Couper et moudre la corne en poudre, puis tamiser. 

CONSERVATION 
S'agissant d'un medicament precieux, on doit le conserver dans des lieux secs, a I'abri de la lumiere et le pro- 
teger des insectes. 

FORME DU PRODUIT 
Les comes se divisent en comes males et femelles. Les cornes mles  sont noires et ont des protuberances, des 

monts 1.. Dans la partie exterieure, elks ont une concavite de 10 cm de longueur et 3 cm de profondeur, appe- 
I& <q vall& celeste V. Dans les parties inferieures, contrastant avec la vallee cdeste, il y a une protuberance de 
1,s cm qu'on appelle le mont terrestre B. 

COMPOSANTS 
On ne sait pas encore quels sont les principaux composants. Les elbments produits apres I'adjonction de I'eau 
sont : la thyrosine, le Thioacide lactique et la cystine. On constate dans les Blements qui existent dans I'eau 
une reaction de saumure biologique. 

I) V6rifications basdes sw I'expdrience. 
Les meilleures cornes sont celles qui ont une couleur noire foncee, qui sont des pieces completes sans fglures 
et qui ont une odeur suave. Les cornes de bonne qualit6 sont lourdes, ont une apparence rugueuse et sont 
faciles a couper. Les tranches de corne de bonne qualite presentent des points si on les regarde A contre-jour. 
Elles ont un arbme quand on les b ~ l e  ou quand on les met dans I'eau chaude. Si elles n'ont pas d'arbme ou 
ne presentent pas les caract6ristiques dhcrites, il s'agit de cornes de rnauvaise qualit4 ou falisifiees. 

2) Normes de qualite 
Les cornes de bonne qualite contiennent moins de 14 % d'eau et les poudres de come moins de 12 %. 

3) V6rification chimique 
Les elements produits apres qu'on ait place la corne dans I'eau doivent presenter une reaction de saumure 
biologique. 

4) Normes et qualitds des cornes commercialisees : 
1. Cornes : voir forme du produit. 

2. Tranches de carne : elles ont des points de transparence en forme de graines de sesame, elks n'ont pas 
de mauvaise odeur et ont de IUlasticite. La qualite des tranches de come peut varier suivant la partie dont pro- 
vient la tranche coup&. Mais elles se distinguent en : 

- tranches blanches, de qualite relativement mauvaise, du fait que la tranche a ete coupee dans la partie 
posterieure de la corne ; 
- tranches noires et blanches, de qualite relativement bonne ; 
- tranches noires, d'excellente qualite. 

Les cornes sont de nature froide, amere, acide et salhe. 
Les cornes ont une fonction pharmaceutique dans les maladies du caeur, du foie et de I'estomac. Leur fonction 
principale est de faire tornber la fikre, sedimenter le sang, dkactiver les venins et calmer les personnes. 

Champ d'application 
1) Soigner les Bpidemies et les fievres typhoides. Soigner les malades en crise de delirium ... Cauteriser les 

blessures, soigner les sympt6mes d'hemorragie, etc ... 
Quantlt6 B utiliser 
1 a 4 grammes. Dans des cas spbciaux on peut utiliser jusqu'a 1 A 3 (c'est-&dire k 11100 kg). 
Interdiction : les femme enceintes et les personnes qui n'ont pas de fievre. 



En additionnant du Sheng Dihuang, Shao Yao et Dan Pi, les comes peuvent soigner les fievres typhoides et 
autres maladies semblables. 

2) Prises avec des medicaments absorbables par la bouche, les cornes ont une fonction tonique. Elles peuvent 
reduire les globules blancs. Elles sont utilisees notamrnent si le malade est moribond ou avec de fortes 
fibvres. Elles sont utilisees aussi en cas de saignements abondants. 

Annexe : Produits falsifies et produits de substitution. 
1. Xiong Jiao. Cornes de rnauvaise qualite, produites principalement en lnde et en Afrique. I1 s'agit de comes 

de rhinoceros inconnus. 
Les cornes de ce type sont grandes et lourdes (entre 15 et 25 kg). Elles ont une apparence rugueuse avec 
des fslures, pas de vallbe celeste, ni de mont terrestre. Elles sont difficiles i~ couper. 
Dans ce type de come exite une sorte de corne blanche de qualite tres mauvaise, A peu prbs 10 fois infe 
rieure, en terrne d'efficacite, par rapport aux cornes de bonne qualite. 

2. She Dian J ib,  originaire de I'lnde, peut servir pour les maicarnents contre les venins (Ne pas ingurgiter). 

3. Cornes de buffle. Elles sont dificiles a couper. Les tranches n'ont pas de points transparents. 
Ces trois types de comes ont une mauvaise odeur quand on les met dans le feu ou dans I'eau chaude. 

4. Pattes de rhinoceros. Peuvent Qtre bgalement utilisees comme medicaments. 

5. Peau de rhino&ros. Peut soigner les rhumatismes et activer la circulation sanguine. 

NOTE 112 
L'UNICORNE DANS LA BIBLE 

Les redacteurs de la Septante en grec ont traduit le mot rarnim, signifiant buffle dans le texte hebreu, par 
monoceros, c'est-adire unicorne : 
- Dans les Nombres, aux chapitres XXlll22 et XXlV 8 : 

"Quand Dieu les fit sortir d'Egypte 
"Ils eurent cornme des comes d'unicome" 

- Dans le Deuteronome, "au chapitre XXXIII, verset 17 : 
"I1 est son taureau premier ne, honneur a lui ! 
"Ses comes sont deux comes d'unicorne" 

- Dans le Livre de JOB, au chapitre XXXIX, ou les versets 9 a 12 evoquent le buffle sauvage, devenu unicorne, 
par opposition au bmuf domestique : 

"Cunicome voudra-t-il te servir ? 
'Passera-t-il la nuit prbs de ta creche ? 
"Attacheras-tu a son cou une corde ? 
"Hersera-t-il les sillons derribre toi ? 
'Te fieras-tu a lui parce que grande est sa force ? 
T t  lui abandonneras-tu ta besogne ? 
"Comptes-tu sur lui pour qu'il revienne, 
"Pour qu'il ramene ton grain a ton aire ? 

- Dans les Psaumes 
"Sauve moi de la gueule du lion 
et ma pawre personne des comes des unicornes (Psaume XXII, 22) 

"11 fait bondir le Liban comme un veau 
et le Syrion comme de jeunes unicornes" (Psaume XXIX, 6) 

"Et tu elkes ma corne, comme celle des unicornes" 
(Psaume XCII, 1 1). 

En outre, au verset 69 du Psaume WIIII, une coupure erronee a conduit h remplacer I'expression 
Kammerdmim M Comrne les hauteurs B, telle qu'elle figure ailleurs, notamrnent au Psaume CXVIII, 1 ou dans 
Job XVI, 19, par Kembrarnim, << comme I'unicorne BB. 
La wlgate latine, quant elle, emploie tantdt le mot rhinoceros, dans les Nombres, le Deuteronome et Job, et 
tantdt unicornium dans lsaie et les Psaumes. 
Tandis que la Bible de Jerusalem Blimine aussi bien rhinodros qu'unicorne au profit de buffle dans la plupart 
des cas, de bcsuf sauvage dans Job, et de taureau dans le Psaurne XXII, 22, auxquels certaines bibles protes- 

80 tantes preferent parfois chevreuil (dans les Nombres et le Deuteronome), et chevre dans Job. 
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