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Contribution à l'étude des interactions sociales
dans une troupe de babouins (Papio anubis)

au parc national de l'Akagera (Rwanda)-
par

Marie-Claude HUYNEN#

SUMMARY : Social interactions in a troop of Olive Eaboons at the
Akagera National Park (Rwanda).

The observation of a troop of baboons Qapio anubi,s) at the
Akagera National Park, f rom April 1985 to July of the same year, allowed
to gather data on social interactions, between and within the different
individuals' categories considered, The troop could be rapidly approached
thanks to food distribution. The indirect followings of that method are
commented upon, Besides the description of the interactions, it was
attempted to examine the recurrence of some interaction sequences that
modulate the current interpretation of these behaviors, when separately
considered. The importance of the spacial context and of vocalizations is
emphasized in the analysis of the social bahaviors and bonds meaning.

RESUME

L'étude des interactions sociales d'une troupe de Papio anubiÂ, au
Parc National de I'Akagera au Rwanda - d'avril à juillet 1985 - a apporté
des données confirmant les premières conclusions de LEJEUNE (,l98-5, l936).
L'étude des interactions et de certaines de leurs données contextuelles
montre que des comportements apparemment semblables servent des
relations différentes, conception qui s'écarte de celle qui voit le comporte-
ment et la relation sociale comme composantes d'une organisation finale
rigide. L'organisation sociale est bien modulée significativement par
I'environnement. Les récurrences constatées, les innôvations observées,
relèvent d'une capacité dtadaptation de I'organisation aux éléments d;
contexte.
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INTRODUCTION

La troupe de ?apio anubi,s que nous avons étudiée d'avril à luillet
1985 au parc de l'Akagera avait été I'objet auparavant (1980-1985) de toute
I'attention de LEIEUNE (1981,1984,1985,1986) qui en avait analysé la
socio-écologie. Pour ce faire, celle-ci avait relevé par échantillon drinstants
Ioccurrence dtinteractions d'épouillage attribuée au comportement amical,
de poursuite attribuée aux comportements agonistique et de dominance, de
présentation attribuée au comportement amical ou de soumission, de monte
attribuée aux comportements sexuel ou socio-sexuel (dominance), permettant
au terme de I'étude de dégager cinq types de relations sociales dans le
SrouPe :

- relations maternelles;
- relations enfants - mâle adulte;
- relations entre lês femelles;
- relations sexuelles;
- relations hiérarchiques.

Par une observation centrée exclusivement sur les interactions
sociales, nous avons pour notre part approché I'organisation sociale de la
troupe, en tentant comme on le verra d'élargir le champ des interactions
observées, afin de préciser la nature des relations amicales et des relations
de dominance.

l. CADRE THEORTQUE

I. APPROCHE DE L'ORGANISATION SOCIALE

l.l. L'organisation sociale

La Iittérature traitant de ltorganisation sociale des primates
propose une variété de définitions et différents niveaux dtapproche de cette
organisation.

ROWELL ( I 982) distingue structure et organisation sociale. La
structure sociale réfère à la taille d'un groupe et à la répartition de ses
membres au sein de classes d!âge et de sexe (ce qui traduit davantage à
notre avis la notion de structure démographique). L'organisation, pour cet
auteur, est définie par ltensemble des relations unissant ces unités
structurelles (démograph iques).
CROOK interprète ltorganisation sociale en terme d'ensemble de sous-
systèmes fonctionnels (CROOK et al., 1976). Les classes dtindividus se
répartissent en sous-systèmes de reproduction ("mating"), d'élevage des
jeunes ("rearing"), de lutte contre le prédation ("predator avoidance") et
drexploitation des ressources. Dans cette optique, les comportements sont
considérés comme des stratégies fonctionnelles.
Pour HINDE (1976-1978), I'organisation sociale est la conséquence ultime du
comportement des individus. Il distingue plusieurs niveaux de complexité
dans l' étude de l' organisatit*rtîît:t; 

portement individuer;
- le niveau des interactions;
- le niveau des relationsl

Les comportement; ,"Ï,Jl:itï 3r*r.it,itlit"".iions sont res premières sources
de données issues de ltobservation. Ltanalyse de ces données permet d'inférer
des relations (relations définies comme des séries d'interactions sur une
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certaine période de temps, entre individus qui se connaissent). L'étude des
relations dessine enfin une structure, une organisation sociale globale (voir
aussi VAITL, 1978; ASQUITH, 1978; SEYFARTH et al., 1978; LEPOIVRE et
PALLAUD, 1982). Bien entendu, les différents niveaux d'analyse de HINDE
ne doivent pas être compris de manière linéaire. Il s,agit plutôt d'un
système de niveaux en interaction constante. Le comporteËrent individuel
influe sur I'organisation du groupe et en porte aussi la marque.

souvent les termes de structure et drorganisation se recouvrent
partiellement. Pour plus de clarté, nous suivroni dans son principe la
distinction établie par RowELL : la structure réfère à la composition de
la troupe, ltorganisation aux relations sociales. Dans ces relations sociales,
nous distinguerons quant à nous le niveau de comportement individuel ei
d'interactions d'une part, et celui des relations proprement dites drautre
part._ Quant au niveau _dtorganisation globale, nous croyons quril peut être
pensé comme une intégration de sys-tèmes de relatiôns et de 'systèmes
fonctionnels. Néanmoins, ce travail n'a ni la prétention ni les moyens
d'atteindre à une lecture globale de ce systèmè intégré, pour la trôupe
étudiée.

1.2. Relations sociales

MORI (1975) distingue trois types principaux de relations sociales :
l. les relations amicales (,'affiliative relationships");
2. les relations de dominance ou de préséance;
3. les relations ludiques.

Les relations amicales impliquent une attraction réciproque des
partenaires, qui -se manifeste par des interactions "positives,r les amenant ou
les maintenant à proximité l'un de lrautre pendant un temps plus ou moins
long. Par interaction positive, on entend que I'interaction bénéficie soit aux
deux partenaires, soit à I'un_dteux, Iautre exprimant alors en quelque sorte
un comportement altruiste. ce point de vue a été et est encore lârgement
discuté dans le cadre de la théorie spéculative de sélection ae f,arenté
!'!iEip selection") (HAMILToN, 1964; ALTMANN, 1979; REISS, 1984;
DUNBAR et SHARMAN, 1984).

Les relations de dominance ou de préséance impliquent un rapport
de force entre partenaires. ce rapport de force est basé sûi un principè de
prior.ité d'accès aux ressources, ob jet ou parten-aire social (ÂtruÀruru,
1962). cette priorité d'accès est cependant modulée par une perception eiun respect de Itespace personnel d'un individu par ses coÀgénères
(KUMMER, 1973; STRUM, r9B2). L'expression de la doàinance va du simple
respect par I'un d'une distance vis-à-vis de Iautre, jusqu'à la compétition
et la lutte.

Les relations ludigues s'expriment par des comportements dont la
forme est empruntée aux relations amicales ou aux relations de dominance.
Néanmoins, I'étude de la durée des unités de comportement, de leur inten-
sité et de leur orientation, permet de distinguer'les relations de jeu des
autres types de relation (OWENS, l97j; LOll:OS, 1967).

Relations et proximité

ces relations peuvent également être considérées sous langle de
la proximité ou de la répartiti,on spatiale des individus (LEpolvÈ.E et
PALLAUD; 1982, BOLIÿIG, 1978) :
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- les relations amicales amènent la proximité et I'intimité des individus,
qui tendent à rester en contact;

- làs relations de dominance au contraire conduisent à l'établissement et
au maintien de distances entre les membres d'un groupel

- les relations ludiques consistent en un aPprentissage de la régulation
de cette distance interindividuelle dans différents contextes.

Une résultante de ces relations combinées serait un jeu souple de

cohésion et de dispersion, variant en fonction des situations. Par exemple :

dispersion relative Pendant la recherche de nourriturel regroupement et
forte densité dtinteractions aux sites dortoirs.

Non exclusivité

Les différents types de relations ne sont pas exclusifs. Un individu
peut interagir aux trois niveaux avec un même partenaire, aveC des transi-
iions parfoË très rapides (LEP9IVRE et PALLAUD, 1982; owENS' l97r).

1.3. Interactions

Déf inition

Contexte

Les relations s'édifient à partir des comportements et des interac-
tions sociales des partenaires. La définition des différentes interactions se

fera tout naturellement Par la description du comportement dtun individu
adressé à un partenaire à un moment donné. Nous parlerons donc :

- d'interacïion d'épouillage, quand un individu épouille un partenaire qui

se prête à ce comPortement;
- d'iÀteraction de piésentation quand un individu présente le postérieur

au Partenaire.
Parlant d'une interaction, nous tiendrons compte de trois éléments:
l'émetteur ou I'acteur du comportement, le récepteur et le comportement
lui-même.'

L'analyse des interactions permet dten relever dilférentes formes.
Elle peut se faire par le recensement systématique de toutes les occurren-
ces d'interaction et par la lecture de "qui interagit avec qui".

Cependant, de nombreuses différences qualitatives existent entre
des interaciions codées de façon identique. La diversité de formes peut
être approchée en tenant comp-te de caractéristiques supplémentaires : par

exemple :

- la durée de linteraction : une présentation d'une seconde est diffé-
rente dtune présentation de vingt secondesl un épouillage d'une minute
est dilférent d'un épouillage de vingt minutes;

- le contexte comportemental : un épouillage .qui suit un comPortement
de monte est différent de celui qui succède à une poursuite;

- le contexte interactif général, comprenant la présence ou I'absence
de signaux vocaux et lé contexte spatial de I'interaction : la qualité
d'un lomportement d'épouillage sera influencée par la répartition
spatiale àes individus ou là présence de tiers qui interfèrent
(kurr,trr,ten, .l968; MoRI, 1975; BoLwIG, 1978).
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Les interactions peuvent aussi être considérées selon leur degré de
symétrie ou de complémentarité (BATESON, 197». Dans I'interaction
symétrique, les partenaires produisent ensemble et stimulent chez ltautre le
même comportement. Dans la relation complémentaire, les Partenaires se
conduisent différemment, le comportement de I'un s'adaptant à celui de
lrautre ou le stimulant. Par exemple, ltépouillage est le plus souvent
complémentaire : la condition nécessaire pour que l'épouillage se Passe et
se maintienne est que le partenaire adopte la position complémentaire
d'invitation à l'épouillage. Dans les relations de préséance, la relation peut
être complémentaire (position haute amenant une position basse de I'inter-
Iocuteur) ou symétrique (menace provoquant une menace en retour). Les
relations complémentaires correspondent à des moments de stabilité tandis
que les relations symétriques se rencontrent dans des périodes de transition.
Par exemple, des relations symétriques sont fréquentes au début des pério-
des droestrus, quand les motivations des protagonistes ne sont Pas encore
clairement dessinées (WADE, 1977).

Une même interaction dans des contextes variables et des formes
di,fférentes aura en conséquence un sens différent.

Symétr ie et complémentarité

1.4. Interactions et relations

On établit I'appartenance des différentes interactions aux relations
où elles srinscrivent le plus souvent. Par exemple :

- la poursuite appartient aux relations de dominancel
- la présentation appartient au registre socio-sexuell
- l'épouillage est central dans les relations amicales.

Cependant, les comportements ne sont pas univoques : un même
modèle de comportement ou des modèles très similaires. peuvent être
utilisés dans le cadre de relations différentes : le comportement de monte
entre mâles est souvent interprété comme interaction de dominance, mais
il peut être aussi de type amical ou encore appartenir au registre socio-
sexuel dans ltinteraction de cour de la femelle par le mâle ("consortshiptt).

Les interactions ainsi catégorisées ont souvent été utilisées pour
définir des structures de relations. La structure la plus étudiée est Ia
hiérarchisation des groupes : hiérarchie des femelles (SOUTHWICK, 1964;
ROWELL, 1969; SADE, 1967), hiérarchie des mâles, variation de la hiérar-
chie dans le temps, corrélation ou causalité entre statut hiérarchique et
comportements amicaux et sexuels (HAUSFATER, 1975; COELHO et al.,
I 983).

KUMMER introduit une nuance à ce type d'analyse, tout en en
conservant les apports discutables. Un individu dominant dans un type de
situation ne le sera pas nécessairement dans un autre, face au même
partenaire :

'rWhen a piece of food is thrown midway between two adult baboons,
the more dominant will usually take it. If, however, the food falls one
meter from the subordonate and ten meters from the dominant, there
is good chance that the former will take it without reprisal."
(KUMMER, 1973) (voir aussi KAWAI, 1957).

Ltanalyse de Itorganisation des relations doit tenir compte des
fluctuations de contexte des interactions et nrest donc jamais définitive.
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Lrorganisation globale des sociétés de primates est sans doute
assez largement connue à Itheure actuelle, du moins dans ses éléments
généraux. Mais les fluctuations des relations et lanalyse de leur contexte
dynamique apporteront certainement des éclairages différents dans la
compréhension des organisations sociales.

2. LIEPOUILLAGE ET LA PRESENTATION

2.1. L'épouillage

Parmi les comportements sociaux, l'épouillage est de loin consi-
déré comme le plus significatif de liens sociaux puissants.

a) Description

Lors de ltépouillage, lracteur examine avec soin le pelage et la
peau du partenaire, utilisant ses mains pour rassembler ou partager la
fourrure. Parfois, il fait le geste de porter à la bouche une paiticule
tenue entre les doigts, ou la prend directement par léchage. II semble que
toutes les zones du corps soient également soumises à l'épouillage (BOLWIG,
1978). Les zones où la fourrure est la plus dense paraissent simplement
être épouillées plus longtemps, De ce point de vue, la crinière des mâles
chez les babouins pourrait fonctionner comme un super-stimulus
(TTNBERGEN, 1950).

b) Fonctions

Utilitaire

La fonction la plus évidente attribuée au comportement d'épouil-
lage est hygiénique : l'épouillage serait un comportement adapté à la
protection contre Ies différents parasites, et donc contre les maladies dont
ils sont porteurs (HUTCHINS ET BARASH, 1976; LINDBURG, 1973; OKI et
MAEDA, 1973; SPARKS, 1967; REISS, |984). Cependant l'épouillage ne peut
être dévolu exclusivement à cette fonction. En effet, Ie temps èonsacré à
l'épouillage dépasse largement le temps nécessaire à i'enlèvement des para-
sites (SPARKS, 1967). De plus, un singe peut épouiller avec enthousiasme
un partenaire à qui I'on vient dtadministrer un shampoing. La présence ou
I'absence de parasites ou de particules nrest donc pas une condition néces-
saire pour susciter le comportement dtépouillage. Un épouillage régulier est
pourtant hautement corrélé avec |absence de parasites dans la fouirure. On
peut donc dire qu'un des effets de l'épouillage est une fourrure dépourvue
de parasites.

Sociale ou communicative

L'épouillage intervient dans la création, le renforcement et Ie
maintien des liens sociaux. Il est central dans les relations de maternage,
les relations amicales, les relations sexuelles. Il intervient pour créer des
alliances, diminuer la tension entre les partenaires (SADE, 1965; OKI et
MAEDA, 1979; LINDBURG, 197); DRICKAMER, 1976). D'après GOOSEN
(1980), ce comportement pourrait jouer un rôle fondamentalement économi-
que, en "évitant les conflits dont aucun bénéfice ne peut être espéré".
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c) Comportements précédant l'épouillage

Le comportement d'épouillage est souvent induit par le comporte-
ment d'invitation du partenaire. Celui-ci se place à proximité étroite et
présente I'une ou lrautre partie de son corps, invitant ainsi à lrexaminer.
Une interaction d'épouillage peut prendre Ia forme de séances de durée
plus ou _moins large-, constituées de séquences d'invitation et d'épouillage,
où le récepteur présente successivement aux soins de ltacteur différenies
parties de son corps. Un examen de I'interaction d,épouillage ira donc de
pair avec celui de Itinvitation. Dtautres comportements peuvent précéder
l'épouillage : la présentation, la monte ou la poursuite.

d) Attitudes des partenaires

Ltacteur est généralement très concentré sur sa tâche. Le rythme
d'épouillage peut variei en relation avec le statut de lracteur. Le récépteur
a lui-même une attitude très absorbée et semble absent à ce qui se passe
autour de lui. Il adopte des postures qui évoquent un état de grande
relaxation. Il fait confiance à son partenaire et expose à ses soiÀs les
zones les plus sensibles de son corps, en particulier celles qutil soustraira
lors de rencontres agonistiques : la nuque qt le bas ventre. Le récepteur
nrest pas passif dans cette interaction; il suit, et souvent dirige I'action de
celui qui épouille.

Dans ltépouillage adulte, les regards se croisent rarement. Quand
ils le font, par exemple dans l'épouitlage de la face qui concentre le regard
de Iacteur sur Ia face du récepteur, on enregistre souvent l'émission de
petits grognements de l'épouilleur auxquels on attribue une fonction d'apai-
sement (SPARKS, 1967; OKI et MAEDA, 1973).

e) Origine ôntogénétique

Dtaprès ANTHONEY, Itorigine de l'épouillage peut être trouvée
dans Itattraction primitive du nourrisson vers les têtons de sa mère ou
toute zone assimilable par sa forme ou sa couleur : pénis, nez, peau du
postérieur. Le comportement d'épouillage serait un moyen utilisé par
I'enfant pour être toléré à proximité de sa mère à la période de sevrage.
Le regard de I'enfant est dirigé vers la face de la mère, comme lorsqu'il
tête. Lorsque la mère s'assoupit pendant l'épouillage, I'enfant regagne
aussitôt le têton. A ce stade, ltépouillage serait donc une manoeuvre de
diversion, permettant le contact (ANTHONEY, 1968).

Les babouins semblent consacrer davantage de temps aux interac-
tions d'épouillage que les autres espèces de singes (BOLWIG, 1975).
Ltépouillage se rencontre dans toute espèce de relations amicales. Il n'est
pas également accompli par toutes les catégories dtâge et de sexe. Des
associations particulières se forment, soit durables entre membres de sous-
groupes particuliers, soit passagères comme celles qui srobservent lors du
comportement de cour dtune femelle en oestrus par un mâle. De façon
générale, les femelles épouillent plus souvent que les mâles et sont épouil-
lées différemment suivant les différents stadej de leur cycle de reproduc-
tion (ROWELL, 1968-1969).
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g) L'auto-épouilla8e

Les babouins stauto-épouillent f réquemment. Ce comportement
prendrait place lorsqu'un partenaire ne serait pas disponible. Son caractère
auto-renforçant le ferait évoluer en une sorte de mauvaise habitude persis-
tante (BOLWIG, I 978). Notons cependant que cette observation a été faite
à partir d'études en captivité, où l'on peut supposer que des systèmes de
régulation sociale sont perturbés. Beaucoup dt"auto-épouillages" se passent
tout à f ait naturellement dans la vie des animaux en liberté, simplement
parce que Itanimal sait se satisfaire lui-même, sans avoir nécessairement
besoin du contact du partenaire.

2.2. La présentation

a) Description

La présentation est un comPortement clé dans la vie sociale. Un
individu s'avance vers un autre et présente le postérieur, en tenant Ia
queue dressée ou de côté. Souvent les pattes arrières sont légèrement
écartées. Cette position expose les parties sexuelles tant du mâle que de
la femelle.

La présentation est généralement produite par I'animal qui prend
I'initiative de I'approche. Elle peut aussi être induite par l'autre animal qui
claque des lèvres ("lipsmacking behavior"), touche I'arrière-train ou I'attire
à lui.

b) Fonction

La première fonction évoquée par la présentation est de faciliter
le comportement de monte ("mounting behavior"). Crest donc un comPorte-
ment rattaché directement au registre sexuel. II semble qu'il soit essentiel-
lement émis par des individus subordonnés vis-à-vis de dominants. Ctest un
comportement dtapaisement, dans le cadre des relations de dominance.

La présentation est aussi interprétée comme une salutation
("greeting behavior"), qui permet d'approcher un partenaire ou de traverser
un espacé contrôlé par un autre individu (BOLWIG, 1978; PELAEz, 1982).

Un examen attentif des modèles de comPortement révèle une
certaine diversité de formes, en rapport avec les différentes fonctions
(LEPOIVRE et PALLAUD, 1983).

Le champ significatif de la présentation est donc large. Le
comportement induit une variété de réponses : monter, toucher, flairer,
tenii I'arrière-train, poursuivre, ignorer (SEYFARTH, 197O. Il prend égale-
ment place dans des séquences de comportement intra-individuelles parti-
culières : présenter-passer, présenter-toucher, présenter-épouiller... Enfin, il
est possible de considérer la présentation comme une ritualisation du
comportement de la femelle pendant la période droestrus (BOLWIG, 1978;
HUTCHINS et BARASH, 1976).
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IL OBJET ET METHODE

I. PRESENTATION DE LIETUDE ET OB]ECTIF

Ce travail est centré sur lrobservation des interactions sociales
drune troupe de babouins Papio anubi,s, dite troupe de "Ihéma'r, au Parc
National de I'Akagera, Rwanda (carte l). La structure de la troupe est bien
connue et le domaine vital qu'elle exploite est décrit fort précisément par
LEJEUNE (198r-1986) qui I'a étudiée de mai l98l à novembre 1983. Nôus
résumerons brièvement les données nécessaires pour camper le cadre de la
présente étude.
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Carte l. Plan de situation dg Rwanda, du Parc National de fAkagera, et
de la zone d'étude (*) au bord du lac lhema-
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L'objectif principal des observations de terrain était I'enregis-
trement des interactions sociales, et principalement de l'épouillage et de la
présentation. L'enregistrement de ces'données permet d'étudier liimportance
relative des différents patrons de comportements sociaux dans le répertoire
des individus. La notation des séquences dtinteractions permet de vérifier
que des patrons identiques s'insèrent bien dans les contextes relationnels
différents. Pour atteindre ce résultat, deux objectifs secondaires ont été
définis :

- habituer les babouins à la présence d'un observateur à une dizaine de
mètres;

- reconnaître un maximum dtindividus.
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2. METHODE

Les observations ont été réalisées en approchant
pied, de I I h. à I 3 h., moment où ils viennent boire au
16 h. à 18 h. et de 6 h. à 7 h. 30 au dortoir.

Le nourrissage Par distribution de bananes, seul moyen dont nous
disposions pour réduire rapidement la distance drobservation, a permis
d'habituer la troupe à notre proximité. La méthode présente certains
risques : le nourrissage modiîie artificiellement |environnement et introduit
dans Ie régime alime"ntaire un élément très prisé, ce qui pourrait entraîner
le pillage de cultures domestiques; il peut aussi avoir un imPact sur le
comportement en provoquant une augmentation de la compétition ou en
centiant ltattention des sujets sur ltobiervation (observateur observé !).

Les données ont été recueillies par échantillon "ad libitum", ce
qui a permis dtapprécier la succession des comPortements et [eur cadre
général. Le nombre d'individus visibles simultanément dépassait rarement la
dizaine et nous procédions par balayage visuel continu de la zone d'obser-
vation.

Des échantillons "de visibilité" ont été prélevés toutes les dix
minutes (échantillons d'instants, ALTMANN, 1974). Ces échantillons permet-
tent la comparaison du nombre moyen dtindividus visibles, pour chaque
catégorie d'âge et de sexe, par raPport à Ia composition de la troupe. De
plus, à cette occasion, nous relevions un maximum d'informations concer-
nant Itactivité majoritaire du groupe, Ie "climat" paisible, agressif, ludique,
Ia présence éventuelle d'indiviàus dissimulés par la végétation, Ies vocali-
sations et leurs circonstances d'émission, ainsi que des indications sur les
distances inter-individuelles (voir photo I : exemple d'espace contrôlé par
I'observateur).

Photo l. Cette photo donne une idée de I'espace contrôlé par lrobservateur,
dans un rayon de 20 m, et de la distance à laquelle se trouvent
les animaux observés.

les babouins à
bord du lac, de
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III. DEROULEMENT DE LIETUDE

Nous disposions au dép-art de la recherche drune quantité de
renseignements sur la troupe Ihéma : sa composition, ses u.iiuités, ,on
cadre de vie. Nous avons Pu utiliser ces données pour établir les itinéiairesà suivre lors de la recherche des babouins, les heures favorables et les
endroits propices à Itobservation des interactions sociales.

I. LA TROUPE IHEMA

LEJEUNE a établi la structure démographique de ra troupe par
recensements répétés,. son effectif moyen est àe 64 individus : l5 'mâies,
20 femelles, l9 juvéniles, l0 enfants. Nous nravons pas constaté d'écari
significatif lors de nos propres recensements. Le sex-ràtio est 1,3'l femellepar mâle. cette donnée est cependant fort variable du fait de lâ migrationde certains mâles. La troupe nrest donc pas une unité sociale : crest
un ensemble de sous-groupes multi-mâles, entités droccupation de dortoirs
ou de recherche de nourriture. De plus, les zones timitei du domaine vital
exploité sont souvent partagées avec lés troupes voisines (cf. carte z), csqui signifie contact entre différentes troupes et transfert possible d'inâivi-
dus dtune troupe à I'autre.

Le budget "temps" consacré aux différentes interactions sociales aeté estimé par LEJEUNE à I zr4 o/o, ce qui représente un peu moins detrois heures par jour. L'activité des babouins est particulièrement impor-
tante le matin, avant que Ia troupe ne quitte le dortoir, et le soir aprèsl6 h.

2. DISTANCE D'APPROCHE

Durant les observations de LEJEUNE, la distance d'approche des
babouins suivis dans leurs déplacements était d'environ j0 mètrej. Le nour-
rissage. nous a permis. d'approcher la troupe à lo ou 15 mètres, quand elleetait a larrêt aux dortoirs ou au bord du lac (photo l). cependant, la
distance. restait.supérieure à-20 mètres quand nous la suivions àn déplâce-
ment. 5i nous étions nous-même immobiÈ, les individus les plus confiants
s'approchaient jusqu'à deux mètres (photo 2).

,. FREQUENTATTON DES DORTOTRS

Nous avons choisi de centrer nos observations sur le dortoir L3,où LEJEUNE avait noté un taux d'occupation de 5g % (cf.. LEJEUNE,
1.981,. carte 6 p. 214). Le relevé de la fréquentation de ce dortoir, repris
dans le tableau l, nous a quelque peu surpris :
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Tableau l. Taux dtoccupation du dortoir L3 en 1985.
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Photo 2. Erection de vigilance, chez Juvénile-Queue-Cassée (sic) JQC.



La troupe a.donc cessé de fréquenter le dortoir L3 à partir de ta
deuxième quinzaine de mai. La raison de cette désertion nous est restéeinconnue. La familiarité croissante des babouins nous a fait écarter
I'hypothèse d'une gêne causée par la présence d'un observateur. L'examendu sol et des buissons du dortoir n'a rien révélé d'anormal. De plus, une
troupe voisine a parfois occupé I'endroit, et la troupe Ihéma est parfois
venue y boire dans la journée. Nos tentatives de locâlisation de la troupele soir en examinant les dortoirs recensés aux jumelles depuis la pisie
secondaire sont restées infructueuses. par contre, en parcourant le domainevitat nous-avons plusieurs fois rencontré les babouins'à la limite supérieurede la. forêt sèche, et ce à des heures ,correspondant au aépaii ou- ÀItarrivée au dortoir. 

_ 
Des recherches systématiques en forêt ont permis

d'identifier une nouvelle "zone" dortoir dans les quadrats Fl et F2 (.a.t" 3,cf. aussi LEJEUNE 1981, fig. 6 p. 214).

ao

D
H

I
I

F2

.F1

I

Carte 3. Emplacement des dortoirs, et traiets explorés (L3, fl et F2, voir
texte).

Les dortoirs habituels étaient composés de grands arbres émer-
Seants qui- pouvaient abriter toute la troupe et d'où Ia surveillance des
alentours était possible. Au nouveau dortoir, des sous-groupes de s à lô
individus occupaient des arbres confondus dans la masse de la forêt, à des
distances variables I'un de I'autre (ae :O à jOO- mètres). Le repérage uisuei
de la troupe était rendu malaisé par la densité de la végétati'on e"t dô;;-dait dav.antage dtindices sonores (cris d'alarme, bruits àe bagarre) o, d.traces de . passage diverses (traces de pas dans les espaces* découverts,
crottes, débris alimentaires, odeurs). L,observation elle-àême ét"ii- urr.,
difficile et le comportement des babouins nettement plus méfiant.
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15 - 3l mai

1 - l5 juin

16 - 30 juin

I - l5 juillet

l6 - 3l juillet

Nombre de jours

FI F2

15 9

1)7
12 12

14 9

96

Tableau 2. Présence des babouins en lorêt (guadrats Fl et F2).

IV. RESULTATS

I. COMPORTEMENTS ADRESSES A LIOBSERVATEUR

l.l. Alarme

Au début des observations, notre arrivée était toujours saluée par
des aboiements émis principalement par des mâles et des juvéniles. Petit à
petit, ce comportement a disparu. Il se manifestait cependant encore quand
nous approchions la troupe en forêt, où les babouins nous Permettaient
d'ailleurs de les repérer.

1.2. Curiosité et vigilance

Après nous avoir repérée, les babouins manifestaient une certaine
"curiosité" à notre égard. Les juvéniles, surtout, se perchaient à proximité
et semblaient nous surveiller. Ils esquissaient aussi des gestes d'intimida-
tion : petits bonds sur place, mouvements dtavance brusque de la tête dans
notre direction.

1.3. Menace

La plupart du temps, les babouins se contentaient de nous surveil-
Ier en conservant une certaine distance. Par deux fois cependant, ils nous
ont directement menacée. La première fois, deux mâles familiers (TOUT-
NOIR et PAU, voir plus loin) se sont alarmés du cri de surprise d'une
femelle à notre approche. Ils ont couru vers nous en menaçant et en
grognant. La deuxième attaque était le fait d'un mâle adulte aPPartenant
peut-être à la troupe I 3 de I'hôtel (cI. carte 3). Il est venu chercher des
bananes et stest approché à moins de trois mètres. Après une dizaine de
minutes, il nous a brusquement chargée par deux fois. Nous avons compris
par après qu'il voulait récupérer des débris de banane tombés à nos pieds,
car il est venu les chercher quand nous nous sommes éloignée quelques
minutes plus tard. Un tel comportement Pourrait bien être caractéristique
d'un animal tout à fait accoutumé à la présence humaine, et habitué à
voler des vivres comme crest souvent le cas à Ithôtel, où les babouins
n'hésitent pas à prendre la nourriture sur les tables.
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2. MODIFICATION DU COMPORTEMENT PAR LIAPPORT DE NOURRITURE

La distribution de bananes était pour nous un moyen d'approcher
la troupe, de I'habituer rapidement à notre présence et de la retenir le
plus longtemps possible dans les endroits propices à I'observation. Nous
espérions cependant que cette méthode ne modifierait pas les comporte-
ments de façon trop sensible. Une des conséquences fréquemment notée
dans Ia littérature est I'augmentation des interactions agonistiques
(BALZAMO, 1973; KUMMER, 1968).

Deux types de conséquences ont été constatés :

a. Focalisation de lattention sur lobseryateur.

Au départ, la troupe ne nous quittait pas des yeux : tous attendaient
manifestement les bananes. IIs se sont par la suite habitués à notre
présence. Très vite, ils ont semblé admettre comme allant de soi le
monopole pris par un petit groupe d'individus sur cette nourriture très
prisée. A notre arrivée, plusieurs babouins s'approchaient et les
autres vaquaient tranquillement à leurs occupations.

b. Monopole de certains individus.

Les mâles adultes étaient les moins craintifs et venaient un à un récolter
les bananes très près de nous. Le premier mâle arrivé entendait récolter
toutes les bananes distribuées. Il menaçait ou poursuivait tout qui pénétrait
dans Iraire de distribution. Cette aire était souvent une zone circulaire,
dont nous étions le centre et dont le rayon correspondait approximative-
ment à une dizaine de mètres (distance de jet des bananeii. Outre les
mâles, les tentatives d'approche venaient souvent des femelles adultes,
surtout de femelles en chaleur, les mieux tolérés, ou parfois de juvéniles
ou dtenfanls. Il est arrivé qu'un autre mâle adulte s'approche d'une démar-
che très assurée, et supplante le précédent, qui s'éloignait sans contestation.

3. INDIVIDUS RECONNUS

Après deux mois d'observation, dix-huit individus sont reconnus.
Nous les avons appelés de noms évoquant le plus possible des caractéristi-
ques Physiques. Ces caractéristiques sont souvent ténues : petites cicatrices
visibles à faible distance ou daÀs certaines positions, physionomies particu-
lières ... et indescriptibles. Nous reconnaissons l5 adultes : l0 mâles et 5
femelles; 3 juvéniles : 2 mâles et I femelle (voir photo 3 - cicatrice CIC
et photo 4 - jeune queue cassée JQC).

4. LE GROUPE DE TOUT-NOIR

Parmi les babouins reconnus, certains appartiennent à un groupe
apparemment assez stable. Il s'agit de TOUT-NOIR, PAU, "Juvénile-Queue-
Cassée" JQC, 'rFemelle V" et "Juvénile Clair" lC. Nous rencontrions
souvent ce groupe qui semble fréquenter très souvent les abords du lac.
Très vite, nous avons. réalisé que ce sous-groupe de moins en moins
craintif venait presque à notre rencontre, ou nous attendait quand nous le
retrouvions en forêt. Ceci était d'une part avantageux, puisquril nous
f ournissait matière à observation, mais d'autre part tenait relativement à
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ltécart le reste de la troupe, vu le resPect du monopole. Cependantr nous
pensons que I'attitude confiante de ces individus à notre égard a eussi
favorisé I'approche et I'activité normale du reste de la troupe en zone
découverte.

Dans le sous-g,rouPe, TOUT-NOIR était manilestement Ie mâle
dominant et aussi le plus âgé. Venaient ensuite PAU, adulte mais plus
jeune, et JQC, grand juvénile. Les trois mâles respectaient leur hiérarchie,
mais entretenaient également des rapports amicaux. TOUT-NOIR accePte

Photo 3. Cicatrice caractéristique sur le côté de la tête, permettant
une reconnaissance individuelle.

67



souvent de récolter quelques bananes avec PAU ou JQC. Nous Itavons
parfois vu tolérer la présence à proximité des bananes de "Femelle V" et
de son enfant et aussi de "Juvénile Clair" JC. Tous interagissaient dans
toute la gamme des relations : présentation, épouitlage, monte, petites
poursuites, disputes courtes, jeux ont été fréquemment observés. TOUT-
NOIR était souvent le dernier babouin à s'éloigner, quand la troupe quittait
le lieu dtobservation. Il venait systématiquement inspecter Itendroit que
nous avions occupé dès que nous le quittions. Il est aussi celui qui, avec
PAU, nous a chargée, alarmé par le cri drune femelle que nous avions
surprise.

Photo 4. Provocation de la part de Juvénile-Queue-Cassée JQC.
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Notre but était bien sûr de tenter d'approcher les

babouins dtassez près, tout en conservant une distance qui ne- favorise pas

les interactions àirectes entre nous et les individus observés. Un risque
réel était aussi de recevoir des menaces causées par la convoitise des

aimaux, comme cela stétait passé avec un babouin de la troupe "Kiyonza".
Ce genre de menace n,est iamais appary dans le. sous-Broupe d'habitués.
Nous" avons cependant pris âertaines' 

'précautions 
à . partir du moment où

,'Femelle V" ef JC ont escaladé et se sont installés dans les arbres que

nous occupions.

,. LEs INTERACTIONS SOCIALES

L'interaction se définit par trois éléments : deux partenaires et
un comportement adressé de Itun à ltautre. Les conditions de travail nous

ont contrainte à tenir compte de quatre catégories d'acteurs seulement :

adultes mâles, adultes femelles, juvéniles, enfants.

5.1. Description des interactions

Au départ, notre intention était de centrer les observations sur

Ies interactions'd'épouillage et de présentation. Frappée par la muttiplicité
des contextes, nous avons décidé d'enregistrer un certain nombre d'interac-
tions supplémântaires, qui nous permettnont par Ia suite de situer ltépouil-
lage et la présentation dans un contexte plus large.

Les unités d'interaction retenues sont
présenter, inspecter, épouiller, flairer, toucher,
ignorer (ELToN, 1977; HALL et DE voRE'
PÉLAEZ, 1952; ROWELL, 1966).

Inviter

' Présenter une partie du corps à épouiller. Toutes les - 
postures

possibles sont adoptées' à cette occasion et montrent sans équivoque
Itintention de I'animal. Par exemple, I'invitation par présentation du Posté-
rieur est subtilement différente-d'une présentation simple (cf. présenter).
f,aÀimal garde généralement la tête dans l'axe du corps et Ies yeux fixés
au sol, lei pattàs arrières ne sont jamais fléchies, I'animal est bien campé
sur les quai.e pattes, la queue reste - dans une. position normale (sauf si

I'animal veut que l'épouillage soit dirigé vers elle).

Présenter

Tourner le postérieur vers le Partenairer le plus souvent en

s'approchant de lui à reculons, la queue piacée de côté, les pattes lÉSèt"-
ment flécnies, le regard fixé par-déssus liépaule sur Ie partenaire. Généra-
lement accompagné 

- de mimiques diverses, souvent de claquements de

lèvres, ce compoitement est produit à des distances variables du partenaire
cible (photos 5a, 6a et 7).

Inspecter

les suivantes : inviter, se
monter, jouer, poursuivre,
1965; HAUSFATER, 1975;

Lracteur touche du doigt les
chercher attentivement. Une des mains
L'inspection est généralement assez brève.

parties ano-génitales et
reste souvent en aPPui

semble
au sol.
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Photo 5.a- séquence de présentation. un jeule, manifestant des signes
d'attente, drappréhension même, "présente" à un mâle; en haüt à
droite, une Iemelle.

*

Séguence dS présentation. Le jeune passe à l'épouillage du mâle;
au centre à droite, deux femelles.

Photo 5.b.
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Photo 5.c. Epouiltage détendu d'un ieune vers un mâle (en bas à droiteb
éiouitta[e détendu d'un ieune Yers un ieung (à gauche] à
l'àrrièrJ plan, un mâle au centre' une femelle à droite-

Epouiller

Manipuler activement la fourrure du partenaire, en explorant des
deux mains, avec parfois léchage ou saisie de particules entre les dents. La
durée de ée comportement pàut varier de quelques secondes à plusieurs
dizaines de minutes (photos 5b et c).

Flairer

Flairer la région ano-génitale d'un partenaire qui se présente ou
se trouve simplement à proximité.

Toucher

Toucher la région ano-génitale ou le bas-ventre. Comportement
souvent très bref et à coloration légèrement agressive.

Monter

Application du bas-ventre contre le postérieur du partenaire, en
prenant appui sur I'arrière-train des deux mains, avec ou sans mouvements
pelviens, avec ou sans intromission.

Poursuivre

Courir derrière un partenaire qui fuit. Comportement produit avec
une intensité et une durée variables; présent à la fois dans les ieux et les
bagarres,
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Deux comportements à statut un peu particulier :

Jouer

Comportement varié, puisqu'il reprend souvent, sous une forme
exagérée, les comportements décrits dans les autres interactions. Nous le
rePrenons comme interaction, parce quren certaines circonstances, certaines
successions rapides ne pouvaient se rattacher qu'au jeu.

Ignorer

- Le partenaire auquel on adresse une quelconque sollicitation ne
réagit. pas par un acte moteur perceptible. Il est possiblè que cette impas-
sibilité soit elle-même un signal. Il est généralement probable qu'il y ait
des regards ou des expressions que nous nravons pas pu saisir.

A première vue, inviter et présenter sont des sollicitations. Les
autres sont des interactions-réponses.. Nous verrons par la suite que cette
distinction nrest pas entièrement fondée.

5.2. Analyse quantitative

_ Le système de notation des interactidns permettait de mettre les
résultats sous Torme de matrices sociométriques, pàrmettant drapprécier les
relations des différentes catégories entre' eliei. 4.8i8 dyadèi ont été
observées, reprenant les dix èatégories d'interactions retânues. L'histo-
gramme n" I montre les pourcentages respectifs des différentes interac-
tions.

Histogramme l.
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Comparaison des émissions et des réceptions

L'histogramme 2 compare les totaux d'émissions et de réceptions
des quatre catégories sociales. Emissions et réceptions sont équilibrées,
les enfants recevant un peu plus qutils ntémettent.

De lrexamen de I'histogramme 3, relatif aux mâles adultes, il
ressort essentiellement que :

- 52 o/o des interactions adressées à des mâles sont des présentations,
tandis que leurs émissions comportent seulement 4r5 o/o de ce
comportement.

- Les mâles sont davaÀtage épouillés qu'ils n'épouillent (22,24 06 contre
16,71 %).

- De f açon générale, pour les autres comportements, les mâles sont
plus émetteurs que récepteurs.

Les interactions des femelles (voir histogramme 4) sont marquées
par l'émission très fréquente de Ia présentation et de l'épouillage. Elles
sont aussi f réquemment épouillées. De façon générale, les femelles sont
plus réceptrices qu'actrices.

Chez les juvéniles (histogramme 5), I'importance des poursuites
est frappante. Il s'agit probablement de poursuites-jeux, essentielles dans
leurs relations. Pour ltensemble des comportements, les histogrammes des
juvéniles et des enfants montrent un rapport émission/réception très équili-
bré. Les enfants émettent cependant plus de présentations qu'ils nren
reçoivent (histogramme 6).

Histogramme 2. Pourcentages d'émission et de réception.
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Histogramme 3. Emissions et réceptions des mâles adultes.
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Histogramme 4. Emissions et récePtions des femelles adultes.
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Histogramme 5. Emissions et réceptions des juvéniles.
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Histogramme 6. Emissions et réceptions des enfants.
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Répartition des interactions au sein des différentes catégories sociales
Totaux des émissions et des réceptions

Compte tenu du nombre, de l'âge et du sexe des animaux en
présence, il est possible de calculer les pourcentages attendus des diffé-
rentes catéBories dtinteractions. Sans entrer ici dans le détail, la comparai-
son des fréquences réellement observées aux valeurs attendues révèle que :

a) Les mâIes interagissent principalement avec les femelles. On enregistre
67 ÿo d'émissions vers des femelles et 49 Vo de réceptions de femelles
(entre 26 et 27 o/o de fréquence attendue).

b) Les femelles adressent 43 oÂ de leurs interactions à des mâles et en
reçoivent 64 oÂ. Les interactions avec d'autres femelles correspondent
aux fréquences attendues. Les femelles émettent peu envers les enfants,
et reçoivent un peu plus qutattendu.

c) Les principaux partenaires des juvéniles sont drautres juvéniles. Ils sont
davantage sollicités par les enfants qu'ils ne les sollicitent.

d) Les enfants interagissent surtout entre eux.

Caractéristigues principales de chaque interaction

Présenter. Les données conf irment que les mâles sont la cible
principale de présentation. Les femelles se présentent cependant souvent
I'une à I'autre, et les juvéniles sont aussi des partenairej fréquents. Ces
résultats laissent penser que si le comportement de présentation est un
comportement de soumission par rapport aux individus les plus forts, il est
aussi un moyen de transaction intra-classe [mâles - mâles (photo 7),
femelles - femelles, juvéniles - juvénilesJ.

épouillage,
receplrrces

Epouiller. Dans la relation dl
centrales, tant comme actrices que comme

les femelles sont

Poursuiwe. Les femelles sont la cible principale des poursuites des
mâles et des autres femelles. Les poursuites entie juvéniles ou entre
juvéniles et enfants sont relativement symétriques et pa.iicipent du jeu.

Inviter. L'invitation lie réciproquement tes adultes mâles et
femelles, les juvéniles aux femelles et aux autres juvéniles, les enfants aux
femelles et aux autres enfants. Les femelles sont donc les principales
'tinvitées't, ce qui est bien sûr en rapport avec .le f ait qu'elles sont aussi
les principales "épouilleuses".

Inspecter. L'inspection est adressée par les mâles adultes à toutes
les catégories, mais principalement aux femeiles. ces dernières nrinspectent
jamais les mâles. Elles sont cibles principales pour toutes les catégories de
sujets.

Toucher. Mâles et juvéniles sont les principaux acteurs de ce
comportement. Il lie aussi de façon particulière femelles et enfants.

Flairer. Ce comportement est principalement orienté vers les
femelles et principalement produit par des mâles envers les trois catégories
de. su jets (mâles, femelles, juvéniles). Il n'a pas été observé chei les
enlants.
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Monter. Les principales cibles de la monte sont les femelles pour
les quatres catéBories de su jets. Les mâles et les juvéniles se montent
également souvent entre eux.

Jouer. Le jeu est surtout observé chez les juvéniles et les enfants.
Les mâles jouent parfois entre eux, mais les femelles ne iouent pratique-
ment jamais.

Ignorer. Ce comportement a été observé chez les quatre catégo-
ries de sujets, mais surtout chez les mâles, ce qui est lié à la fréquence
des sollicitations dont ils sont lrobjet.

6. LES SEQUENCES DIINTERACTIONS

Durant les observations, nous avons noté le plus souvent possible
Ies séquences d'interactions. Un échange est souvent constitué drau moins
deux interactions simultanées ou successives. Exemple : A épouille B qui
I'invite, A se présente à B qui le poursuit.

6.1. Séquences de plus de deux interactions

Nous avons donc étudié les différents contextes de l'épouillage, de
la présentation, de.la monte et de la poursuite. Il est difficile drattribuer
un comportement à un domaine de relation précis. Le comportement de
présentation, par exemple, appartient au domaine des relations amicales stil
est suivi d'une réponse d'épouillage, aux relations de dominance stil est
suivi de poursuite. Et que dire quand il est suivi dtune réponse "ignorer" ?

On peut tout iuste spéculer sur sa valeur communicative, y voir une forme
d'allégeance rituelle, une formule d'apaisement...

Plusieurs interprétations de la fonction des comportements sont
possibles; leur attributiôn univoque à un domaine de relation es1, à mon
sens, inadéquat. Nous nous limitons ici à relater les conclusions de ltanalyse
des séquences.

Le comportement d'épouitlage aPpartient au registre des relations
amicales. Il est manifestement désiré pour le plaisir qu'il provoque. Il peut
aussi être utilisé comme une sollicitation, et est alors synonyme d'invita-
tion. C'est le cas de l'épouillage court produit Par un mâle vis-à-vis d'une
femelle, souvent après qu'une lnvitation classique ait été ignorée. Il joue
comme une amorce efficace de ltépouillage Par la femelle.

Le comportement de présentation joue le rôle de rite de salu-
tation, souvent far rapport à un individu dominant. Il sert d'invitation à
la copulation, signale la disponibilité pour l'épouillage, ou Ie désir d'être
épouiLlé. Il joue également comme provocation à la poursuite dans le jeu.

Le comportement de monte se dif férencie en monte réelle et
simulée, suivant qu'il y a ou non intromission. La monte réelle est
purement sexuelle. La monte simulée sert à marquer la dominance, elle est
souvent brève, les pattes de I'animal restent au sol. Elle marque aussi
I'accord à une présentation qui laisse espérer la disponibilité du partenaire
à l'épouillage. On peut donc y voir également une forme d'invitation.

La poursuite est soit un moyen dtexprimer la dominance, soit un
jeu, selon le contexte.
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6.2. Séquences de deux interactions

Nous avons apprécié la fréquence respective des réponses au
comportement de présentation et celle des comportements amenant
l'épouillage, pour les différentes catégories d'individus.

Réponses à la présentation

Lrhistogramme 7 montre 19. pourcentages des différents types
de reponses à la présentation. La réponse modalé est 'rignorer" (2g 7o).'Si
Iton excepte cette réponse particulière, 54 0,6 sont "épou'iller", "inspecterr,ttmonterttr tttoucherrt.
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Histogramme 7. Pourcentages des réponses à la présentation.
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Etudions à présent les différentes réponses reçues pour chaque
classe. Les différentes catégories reçoivent-elles le même pourcentage de
réponse "ignorer" ? Lthistogramme 8 nous montre que ce sont surtout
les individus les plus jeunes qui reçoivent le plus de réponse "ignorer" :

55 7o pour les enfants et les bébés, 41 7o pour les petits juvéniles. Cela
tient peut-être à un type de présentation très ludique de ces catégories. En
moyenne pour les autres catégories : 25) o/o des présentations sont suivies
de réponses "ignorer".

Histogramme t. Pourcentage de réponses "ignorer" reçues par catégorie.
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Photos 6. Relations mâle-femelle.
a- Présentation (ignorée) d'une femelle en chaleur vers un mâle.

Photo 6.b. Femelle en chaleur suivie par un mâle.
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Photo 6.c- Femelle en chaleur suiyie et accompagnée drun mâle.
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Photo 7. Présentation de mâIe adulte à mile adulte.



Réponses reçues par les mâles

Sur 6l présentations de mâles, 37 sont adressées à d'autres mâles
et reçoivent Surtout deS réponses "monter" et 'rtoucher" (25 Sur 37). Le
mode le plus caractéristique entre mâles est donc "présente ... monte ou
touche". Seize autres présentations sont adressées à des femelles et sont
ignorées ou suivies d'épouillage. Huit présentations à des iuvéniles amènent
principalement la réponse'rmonter't.

Réponses reçues par les femelles

La présentation est un comportement surtout produit par les
femelles. Sur 657 présentations de femelles, 424 G4 oÂ\ sont adressées à
des mâles (photo 6a) qui y répondent dans I 2 oÂ par l'épouillage, I I 7o par
ttmontertr, 20 o/o par "inspectertt, l0 % par 'rtoucher", 9 o/o par t'f lairer",
l 15 o/o par "poursuivre", 24 Vo par "ignorert', 6 oÂ par "suivre", 7 Yo par
"inviter". En dehors de la réponse modale 'rignorer", les principales réponses
sont par ordre d'importance 'rinspecter", "épouiller", "monter" et "touchertt.

Réponses reçues par les iuvéniles

Les juvéniles émettent 137 présentations dont 6l à des mâles qui
répondent dans 57 7o des cas par "ignorer'r. Viennent ensuite les réponses

"inspecter" ettttoucherr'(16 o/o et 25 o/o) et monter (lO %). Les 35 présen-
tations adressées à des femelles reçoivent 46 o/o d'épouillage et 31 ÿo

dr"ignorer". Le mode entre juvéniles et femelles est donc une présentation-
invitation à I'épouillage.

Réponses reç:ues par les enfants

Sur vingt-neuf présentations, dix-sept sont adressées à des mâles
qui les ignorent dans 70 96 des cas.

Comportements amenant l'épouillage

Trois comportements amenant l'épouillage ont été relevés :

"présenter", "inviter", "épouiller". La séquence "inviter-épouiller" se passe
dans 33 % des cas enire mâle et femelle, et la séquence "épouiller-
épouiller" dans 42 7o des cas. La séquence "présenter-épouiller" est inverse-
ment orientée dê femelle à mâle, dans 38 7o des cas. Les mâles se servent
donc nettement de ltinvitation et de l'épouillage pour amorcer l'épouillage
de leur partenaire, tandis que les femelles utilisent souvent la présentation.

7. ORGANISATION ET STRATEGIES PARTICULIERES

Les trois types de relations (amicales, de dominance, ludiques)
traversent à tous moments la vie sociale des babouins. Comptabiliser les
interactions caractéristiques de ces relations donne dtutiles indications sur
le type de , rapPorts prévalant entre les classes d'individr.rs. Mais cette
mesure représente une moyenne des différents temps d'une relation et sa

rigueur ne suffit pas à donner une traduction Jidèle et complète de la
réàtité. Certaines situations complexes, nuancées, méritent pleinement
d'être décrites, en complément de I'analyse quantitative.
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7.t. Organisation de la troupe en déplacement

Les polémiques ont été nombreuses à ce sujet, depuis I'assertion,
certainement trop vite généralisée, de HALL et de DE VORE, selon
laquelle un ordre fixe prévalait lors du déplacement dtune troupe (HALL et
DE VORE, 1965). ALTMANN défendait le point de vue opposé: il observait
le chaos le plus complet lors des déplacements (ALTMANN, S.4., 1979). A
Ihéma, une mesure rigoureuse par comptages (LEJEUNE, 1985-,l986) tend
à monter le caractère aléatoire de la répartition spatiale des différentes
catéBories. Nous nten concluons pas pour autant que I'on ne peut rien
observer de stable dans I'organisation des déplacements.

Nous avons observé à plusieurs reprises le passage de la troupe à
des endroits particuliers : traversées de piste ou de sentiers dans Ia
forêt. Il y a au moins une fonction constante, assurée à tour de rôle par
certains individus suivant les circonstances : crest le rôle de vigie, de
surveillant. Ce comportement est peut-être un comportement d'alarme
miinimale causé par notre présence, nécessité par le désir conjoint de se
déplacer en terrain découvert. Ce rôle est souvent assuré par des mâles,
parfois par des femelles à l'égard dtenfants, de juvéniles ou dtautres
femelles. Une fois rejointe par ceux qu'elle semble attendre, Ia femelle se
réfugie prestement dans la végétation.-Les mâles se succèdent au poste. On
voit souvent un mâle assis, face à l'observateur, ou lui tournant le dos
(de toute façon, il n'en perd pas un geste !), procédant à sa toilette par
exemple, ou épiant les fourrés à I'approche des congénères. Ceux-ci
émergent, traversent la piste plus ou moins rapidement, interagissent
parfois avec la vigie, avant de passer. Il arrive qu'un autre mâle se poste
dans la même attitude. Parfois, il y a interaction entre les deux mâles
(amicale ou légèrement agressive, accompagnée de "ehh !", de mouvements
de tête, de claquements de lèvres, etc...). Souvent le premier mâle s'éloi-
8ne et le deuxième assure la permanence. Ces observations nous amènent
donc à conclure qu'une fonction constante de vigie est assurée, par un ou
plusieurs individus en succession, au moins lors de traversées à découvert.
L'activatjon de ce rôle est sûrement accentuée par la présence repérée
drun intrus, ici Iobservateur.

Lors d'observations de la troupe au repos, Iensemble avec lequel
les babouins s'ébranlaient dans une direction nous a frappée. La question
serait : qui décide "qu'il est I'heure" et "où on va". Souvent, c'est un
groupe de deux ou trois femelles accompagnées de leur progéniture qui
semble donner le signal du départ (7 cas sur l0), à moins qu'il ne sragisse
d'un mâle central (3 cas sur l0). Le mouvement général qui suit est
entraîné par des petits groupes de femelles et de juvéniles. Les mâles
avancent plus souvent seuls, et attendent à certains endroits stratégiques
(carrefour de sentier, angle de bosquet, centre dtune aire dégagée).

7.2. Relations mâles - enfants

Le plus souvent, les enfants approchent les mâles au repos en
respectant certaines règles (présentation à distance, approche lente). Lors
de déplacements dans une "ambiance" ludique, les jeunes n'hésitent pas à
sauter sur le dos des mâles. Ceux-ci les acceptent pour quelques mètres,
ou se secouent pour s'en débarrasser. En cas d'intolérance (rare) les jeunes
sont promptement dissuadés. Toutefois, il arrive qu'un mâle transporte
volontairement un jeune. Il s'agit Ià d'une association décidée dans des
situations ponctuelles.
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A propos de telles scènes, on a parlé d'une utilisation du jeune
par le mâle lors d'un conflit, comme protection par dissuasion de ltadver-
saire. Précisons qu'il ne stagit pas d'une manipulation unilatérale de
Itenfant par Ie mâle, mais plutôt d'une communauté d'intérêt: I'enfant
désire être emmené. Les enfants mâles et femelles sont-ils également
impliqués dans ce type d'interaction ? Les enfants que nous avons observés
étaient des mâles, ce qui ne permet pas de conclure.

7.3. Relations mâles - Iemelles

La règle coutumière est une dominance des mâles pour I'accès à
la nourriture et I'occupation de I'espace. Certaines femelles sont cependant
tolérées, soit parce que le mâle est rassasié, soit parce qu'il désire être
épouillé. Une femelle accompagnée d'un enfant bénéf icie dtattentions
particulières du mâle : ltenfant est lobjet de curiosité, le mâle essaie de
le toucher, tandis que la femelle limite le contact. Le mâle entreprend
alors d'épouiller la femelle avant de se faire épouiller à son tour.

La période de cour est bien sûr un moment très particulier des
relations entre mâles et femelles. Avant que le couple ne se forme, il y a
une période où la femelle présente une belle enflure (photo 6a) qui ne
suffit cependant pas à déclencher le comportement de cour chez le mâle.
La stimulation visuelle nrest pas suf f isante, un élément olfactif est sans
doute nécessaire. En attendant cette conjonction, la femelle en oestrus
manifeste parfois un énervement extrême : elle se déplace sans relâche
d'un congénère à I'autre et le moindre incident déclenche des cris perçants.
Criant la bouche largement ouverte, la femelle poursuit tout ce qui se
trouve sur son chemin, provoque et poursuit même des mâles adultes, qui
réagissent en s'écartant prudemment. Quand le couple se forme, on assiste
à de longues et lentes déambulations, le mâle collé aux f lancs de Ia
femelle ou la suivant de près (photos 6b et c). A chaque arrêt, le mâle la
monte ou l'épouille.

7.4. "Juvénile - Queue - Cassée"

Autre type drassociation, celle de mâles, observée lors de règle-
ments de compte. En scène, plusieurs mâles et un grand juvénile : JQC.
Ce babouin semble souvent agité, provoque les mâles (photo 4), tente
d'attirer à lui les enfants en les tirant par la queue. Il quémande souvent
l'épouillage, I'obtient rarement, et épouille Iui-même très peu. Tout son
comportement semble inadéquat.
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t. CONTEXTE INTERACTIF

Du contexte, nous avons choisi de détailler les vocalisations, et
notamment celles qui accompagnent les interactions, ainsi que la régulation
spatiale.

8.t. Les vocalisations

Ce sont surtout les émissions de haute intensité qui ont été
étudiées chez les babouins (BYRNE, 1982; ROBINSON, 1982; WASER, 1982).
Le répertoire des vocalisations est cependant beaucoup plus large, même si,
à première vue, les babouins ne sont pas des plus loquace5 (MORI, 1975).
Nos observations nous ont permis dtapprécier cette diversité. Nous sommes
donc en mesure de produire une brève analyse des principales vocalisations
et de leurs circonstances d'émission.

a) Emissions de fraute intensité, le lqglSo'

Toujours chez JQC, nous avons observé des moments d'érection,
peut-être érection de vigilance, menace esquissée à notre égard, crainte,
ou reliquat d'une période d'énervement prolongée (photo 2).

Il s'agit d'une émission de haute intensité, simple ("wah") ou
biphasée ("wa-hoo") manifestant principalement un état dtalarme. Les
émetteurs sont le plus souvent des mâles adultes, postés en périphérie de
la troupe, ou des juvéniles qui manifestent de surcroît une vive agitation.
Les conséquences de ces cris d'alarme sur le comPortement des autres
mêmbres de la troupe ne sont pas très marquées. Nous avons à plusieurs
reprises enregistré drautres "aboiements" en réponse à une certaine distance.

Le "wahoo" sert donc peut-être une certaine forme de communi-
cation entre soüs-Broupes distants de quelQues dizaines ou centaines de
mètres. Crest aussi un comportement de mise en garde, dans le même
registre que le brusque mouvement de tête vers ltavant, souvent effectué
pai les juvéniles à notre approche. Si on le considère comme accomPagnant
une interaction, il s'agit drinteraction au sens très large : le "wahoott sert
une communication tnès publique, il stadresse à une troupe entière, ou
menace un adversaire potentiel tout en avertissant la troupe de sa
présence.

Par deux fois, nous avons assisté à la rencontre de la troupe
Ihéma et d'une troupe voisine, accompagnée de suites draboiements,
proférés en alternance par lrune et lrautre troupe. La première fois, la
rencontre à I'arrivée au dortoir L3 srest soldée par une grande bagarre et
par la fuite précipitée d'une sorte de commando de la troupe Ihéma,
constitué de CIC, NASE et PAU, le reste de la troupe battant en retraite
sans s'avancer davantage. Lors de la deuxième rencontre, en savane cette
fois, les deux troupes s'installèrent à proximité I'une de l'autre et conti-
nuèrent à se nourrir en émettant de temps à autre le fameux 'rwahoo't.
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Nous ntavons jamais eu I'occasion d'assister à une scène dralarme
causée par Itapproche dtun prédateur.

La fréquence d'émission de ce signal est très probablement en
rapport direct avec le type de milieu dans lequel les babouins évoluent.
En milieu fermé, ou semi-fermé, comme crest Ie cas à Ihéma, on peut
srattendre à une fréquence plus importante des cris de haute intensité, car
il y a moins de possibilité de contact visuel avec les congénères (J.P. et
A. GAUTHIER, 1977). Nous avons en effet noté davantage de cris dralarme
lorsque nous approchions la troupe en forêt qu'en savane ou au bord du lac
où elle se contentait de nous regarder approcher. Pour ce qui est de servir
la communication entre sous-Broupes en forêt, lrhypothèse nous semble
plausible.

Cris d.rénervement't

Les femelles émettent souvent un cri, que nous qualifions de cri
dténervement, très aigu, perçant, prolongé. Nous nravons pas perÇu sa moti-
vation précise. II est souvent produit par des femelles en oestrus et sème
en général une grande confusion. La iemelle, tout en criant, fonce sur tout
ce qui Ientoure, y compris Ies mâIes adultes. Parfois un ou plusieurs
mâles se mettent à la poursuivre. Ce genre de scène peut se prolonger
pendant une dizaine de minutes, et Itagitation soulevée ne se calme que
lentement. Lors de tels événements, seules, les femelles avec enfant mani-
festent un certain flegme et se tiennent légèrement à l'écart.

b) Emissions de faible intensité

Ces émissions accompagnent certaines interactions inter-indivi-
duelles.

Halètement

I-o.a a" rencontres à caractère agressif, les mâles poursuivant
dtautres mâles, ou même des femelles, émettent un son biphasé, répétltif.
Nous en avons nous-mêmes été la cible par trois fois. Il staccompagne
dtune mimique très suggestive, sourcils haut levés découvrant les paupièies
blanches et oreilles couchées vers I'arrière.

Grognement

Toujours produit par Ie mâle adulte, le grognement sourd et
profond est émis très souvent dans des situations de pri§e de contact, que
le mâle approche un congénère de n'importe quelle catégorie ou qu'il soit
lui-même approché. Il nous a souvent semblé que ce grognement fonction-
nait comme un salut. Nous l,avons également fréquemment observé quand
I'animal était assis tranquillement à quelques mètres d'une femelle ou dtun
juvénile. II semblait alors lonctionner comme un appel : Ia femelle ou le
juvénile. approchait, se présentait éventuellement et, le plus souvent,
épouillait le mâle. A moins que le partenaire ne vienne s'asseoir à
proximité sans plus. Du point de vue de la régulation spatiale, ce grogne-
ment provoque ou intensifie une tendance au rapprochement.

Ehhh

Certains sons émis par des femelles pourraient se transcrire par
"ehhh, ehhh" (très bref, avec coup de glotte initial). Ils sont émis en
diverses situations, impliquant une certaine dose d,impatience, par exemple,
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quand la femelle est bousculée par des juvéniles qui jouent, quand e.lle veut
éviter les agissements d'une autre femeile qui veut ioucher àu prendre son
enfant. Les f emelles l'émettaient parfois à notre adresse en quémandant
des bananes.

Kak-kak

Emis par les femelles à peu près dans les mêmes circonstances, le
"kak-kak'' _est signe d'impatie.nce, mais aussi de peur et de surprise, ou de
contrariété et de menace légère quand un congénàre dérange.

. Eeeuh-eeeuh

Un son émis toujours à I'adresse d'enfants ou de bébés :
"eeeuh-eeeuh", émis du grave vers I'aigu. souvent la femelle sradresse
ainsi à son enfant en essàyant de le déte"rminer à la suivre, ou de monter
sur son dos, ou en le saisissant pour le tenir contre son ventre. En réponse,le même son, ou un son très proche, est émis par le jeune dans sa tonalité
plus faible et plus aiguë. Le béué émet aussi ce son ée sa propre initiative
en suivant sa mère et en demandant à être pris et allaité.

Parmi ces émissions sonores, certaines entraînent un rappro_
chement manifeste : le grognement sourd du mâle, le "eeeuh', de la
femelle et de I'enfant. Le halètement du mâle, les 'iehh" et "kak'r de lafemelle, sont signe d'un certain degré de contrariété, mais n'entraînent
pas automatiquement de prise de distance, quand ils sont émis sans autre
slgne d'enervement ou drintentions agressives.

Conclusions

ce court exposé des principaux sons remarqués lors des observa-
tions est tout à fait insuf f isant à illustrer la gu.À" . des émissions des
babouins. une étude. ultérieure, utilisant du Ératériel drenregistrement
performant, permettrait de produire un relevé plus complet et uÀe analyse
rigoureuse de la structure acoustique des vocalisations. Nous n'avons (ue
survolé rapidemen-t le sujet, en teniant de donner une interfiétation fonc-
tionnelle des différentes émissions.

t.2. La réguhtion spatiale

Le cadre spatial dans lequel se déroulent les interactions influence
les relations et est modulé par elles. ces modulations sont surtout remar-
quables en ce qui concerne lespace personnel des mâles adultes.

Nous décrivons ici deux scènes extraites de notes de terrain, afinde montrer ce qui permet de pénétrer un espace contrôré par un mâle
adulte,. ainsi que les relations où I'on trouve différents degrés de proximité
et la durée de ces rapprochements.

a) Espace personnel

_ - L'e^space personnel des mâles semble le plus délimité et percep_
tible. Un mâle adulte, où qu'il soit installé, semble commander une certaine
zone autour de lui (photo l). comment cette zone est-elle délimitée ? un
nombre de mètres ? Un espace visuel ?
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Toujours est-il que chaque partenaire a sans doute une Perception
particulière des limites en question, perception variant avec sa ProPre
motivation à traverser I'espace ou à approcher le mâle, variant aussi avec
les signes d'encouragement, de dissuasion ou d'indifférence manifestés par
celui-ci.

Nous présentons ici le résumé des notes d'une scène de quarante
minutes, pendant laquelle différents comportements ont été adressés par
trois femelles à un mâle installé à une quinzaine de mètre de nous.

t iuiüer. - 13 h 06 t3 h 45

- Na,se- L^t iru5ta-Llô,sou,s un aiblLL. FeneLLz toLLL^e Q-n oL^t)LuÂ,
appnochz evec deÂ mimiquea Ltâ-,sifnùe,s et enüntiveÀ e-t AL prLA^LntL
à deux ou tt oi,: mèüte,s de distancz. Na,tz Lt ignone et Rou,l^e
,s'dloigne zn coulent.

- Na.te-,LQÂte a.^^iÂ, ,stdpouille dz tzmp^ à' atttxe, ,se couchz à
plal. vzwttz comnL un chien, 

^e- 
nztàvL ...

- Fem. Ve. 
^t&v&ncL 

iusclu'd deux màtnz-t dz NaÂt, Lt 
^LpnôÂenlL à deculovr,t. Na,te pa,sae l-a palfe ent-rLe 

^eÂ 
eui-,s,se,s et

touche ,son ba,s-ve-n1,te, puiÂ La notd ut bat du dod, et la poutt,tuit
 u^ que.LgueÂ mdttz,s. Ensuite, iL nevient atL^^Loin d'un pa,s Len-t.

- Fzn. Tet. appnoche Lentznenl. A ltto.U nà-bte,s de Na,se .c1ui
gtonde doucums-nt zn' couchan-t .Lz.s oneille,s en anniètte, eLLe dmzt
âzux "zeh-eehtt et Le negande de pnodil pilL-dQÂ^uÂ Ltô-paulz. ELLe
dôpasae et vient inspzcten Lz aol 

^ouÂ 
Ltonb,Le où le mz ttouve.

Na-*e c[ngue de,s Lèvne,t en nzizttnl ln tê.tz en anniè-nz. Fem. Tet.
Le rcioint en couiænt, ^e 

p,LL^zntz. Na,se I4 monlz, puiÂ
ynlnyLlen. eLLz L'igno)Le Lt,stôl-oignz. lL La.,suit, L'invite dz
nouvzau, L'dpouille bniàvement et La- (emelle 

^'in^ta"LLL 
en$in à

,se,s côtô,s et l''zpouilLe.

Notre première interprétation était que Fem. Tet. était dominante
par rapport aux autres femelles, ou qu'elle avait une relation privilégiée,
àu .oins momentanée, avec Nase. Cette deuxième hypothèse était proba-
blement correcte car nous Iavons souvent rencontrée en sa comPagnie dans
la quinzaine suivante. Par contre, nous I'avons souvent vue céder sa place à
Fem. Ve. en dtautres occasions.

Dans Itapproche drun mâle, ce
personnelle au mâle que la dominance
Itaccès.

serait donc plutôt
entre f emelles qui

la relation
permettrai t

5 iuiÀe,t - ll h t7 n h20

- Na,sz 
^t&v&nce 

veno,nt du tne e-t t evz4^z La pi,stz. IL ae
dinigz dtun paÂ d.a^unA ven^ CIC, aÀ^iÂ à unz tizttta,ine de ndlheÂ,
à L'1mbte d'.un acaLia. Lot-acque Na,sz eÀt à mi-chemin, CIC az Ldve
et 

^t\caiLz 
d'une dizaLns- de. màltto-,s. NaÂL, ,\anÂ lt'eÂitÂ.tion, va-

^ta^ALoilL 
à la pl.ace quz CIC occupait. Peu aptà,s, iL clacquz doa

Lèvnes ven,s CIC clui Le negaidait.
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- CIC ae nappnochz en cLacluænt ant,si de.s Lèvnet.

- CIC 
^Q- 

pnA^enlL, Na.tz l-z touche e.t Lz montz.

- CIC touche NaÂe., zt ne-touinz 
^tlÂ^zoi_n 

à clue{.c1ue-t mè_tttz,s

- LaÂ mâ-Le,s ,s,auto-'epouit-Lent ensuite pendonl
minule,s, pu.i,s ,s,ôLoignent vena LeÂ eoX-Line.s à'Ia duite
L' o"Lttttz.

Les deux exemples donnés concernent Ie contrôle de ltespace et
de la distance par un mâle. Les mêmes mécanismes jouent aussi pour des
femelles, mais les phases d'interaction sont moins tranchées et.spectacu-
laires. Les femelles les plus respectées selnblent être des femelies avec
enfants, à qui d'autres femelles ou juvéniles se présentent, ou qui délogent
le plus souvent les autres.

b) Interaction et proximité

Les interactions entraînent
gère ou durable.

différents degrés de proximité, passa-

clueLcluZ,S
l-'un de

Les deux comportements remarquables dans les exemples cités
sont : la présentation drun animal qui stapproche d'un congénère occupant
un espace, et le comportement 'rmarcher vers - déloger" accompli par un
individu qui convoite un espace donné, avec I'assurande que lrautre va lui
céder sa place.

- Les groupes où la proximité est La plus grande et la plus durable sont
ceux constitués par les femelles qui tiennent serrés contre elles leurs
jeunes altaités, épouillés, endormis.

- Les groupes d'épouillage entraînent une proximité étroite, dont la durée
peut varier de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes.

- La présentation, selon la réaction du partenaire-cible, peut amener une
proximité étroite et durable si elle esi suivie d'épouiilage, momentanée
si elle est suivie de toucher, monter, flairer... Elle peut aussi
produire le maintien d'une proximité relative, si [es partenaires, après
I'interaction de présentation proprement dite, stinstallent à quelques
mètres l'un de I'autre, se reposent,. stauto-épouillent, pour éthanger
souvent drautres interactions par après. La réaction à la présentation
peut au _ contraire amener une dispersion, soit passive (l'animal qui
s'est pr.ésenté ne suscite aucune réaction et passe son chemin), sàit
active (l'animal qui s'est présenté est poursuivi par son partenaire et
s' enfui t).

. La régulation des distances se fait en accord avec un rapport de
dominance, mais il s'agit d'une dominance en interaction avec des rapports
amicaux particuliers. Les distances sont régulées de façon la plus éviàente
par la présentation et aussi par certaines imarches assértives". Les vocali-
sations jouent un rôle en ce qu'e.lles informent les partenaires de leurs
humeurs et intentions respectives. D'autres informations sont sans doute
fournies par _des indices tels que postures, démarches, mimiques... Mais
ce sont des éléments trop .fins, qui demanderaient de longues otservations,
et sans doute difficiles à réaliser dans la nature.
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Apprécier I'organisation sociale d'un groupe au travers des interac-
tions doit se faire en tenant comPte des éléments du contexte qui colorent
ces interactions dtune valeur Particulièrer et leur donnent un sens. Du

Contexte, nous avons retenu leS séquenCes de Comportement, les voCalisa-
tions et certains asPects de régulation spatiale.

Sollicitations et réponses

Les dix interactions que nous avons observées avaient été classées
par hypothèse en sollicitations et réponses. Sollicitations pour I'invitation et
Ia présentation, réponses pour l'épouillage, la monte, toucher, flairer,
ignorer, jouer, inspecter, poursuivre. De Itanalyse des -séquences, il ressort
que certains comPortement comme "monter" ou "épouiller" sont aussi
utilisés comme sollicitations. Inversement, certaines sollicitations peuvent
être adressées en réponse à dtautres sollicitations : c'est le cas de I'inter-
action symétrique de présentation.

Interactions et relations

Au départ, nous avons présenté Ie cadre des relations dans lequel
s'inscrivent les différentes interactions : trois niveaux : relations amicales,
de dominance, ludiques. Au terme de nos observationsr nous pouvons
maintenir Itopinion selon laquelle les interactions ne se rattachent pas de
façon univoque à un type de relation. Ce qui donne leur sens aux interac-
tioîs leur est presquê- extérieur : ctest l,e contexte, le climat général
régnant dans le groupe, les différents signes émis p-ar les. partenaires,
mimiques et vocalisations, distances admises ou f rontières déf endues, qui
feront d'une représentation un acte de soumission, une tentative de rappro-
chement amical ou une provocation ludique.

Il reste que I'analyse des interactions dans leur contexte met en
lumière ltimportanée de l'épouillage en temps qu'enjeu et de la présentation
comme rituel de prise de contact.

L'épouillage aPPartient de toute évidence aux relations amicales.
Dans le calàul du "budget-temps" qui lui est consacré, on voit que 9r7 o/o

d'une journée de douze heures lui sont consacrés. A quoi sert-il ? Quql
avantaâe en retirent les deux parties ? Sans doute, un des effets immé-
diats àe t'épouillage est-il hygiénique. Mais qurest-ce qui lui confère son

importance sociale ?

Nous pensons que l'épouillage est désiré Pour le plaisir qu'il
procure aux partenaires, plaisir évident quand on observe leur attitude
relaxée et les gestes détendus qui I'acompagnent : le. confort est maximum.
Dans la vie so-ciale des babouins, Ie confort de l'épouillage est objet de

revendication. Pour obtenir I'épouillage, ou pour épouiller, le babouin
développe des stratégies. Crest un avantage qui n'est pas obtenu par la
force. Même un mâle dominant adopte une stratégie de séduction pour

I'obtenir.

La présentation est un comPortement - 
de prise- de contact

tellement fréquent et qui produit une telle variété de conséquences qu'il
doit être considéré comme une clé indispensable, rituel de contact polyva-
lent. Elle est régulatrice des distances entre individus et Porteuse Par sa

V. CONCLUSIONS
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subtile variété de f ormes
motivation de celui qui se
I'individu-cible.

messages, exprimant
même momentané,

la
de

dtun grand
I présente

nombre de
et le statut,

Sa qualité de rituel est particulièrement mise en lumière par le
nombre impoitant d'occasions où elle n'entraîne Pas d'a-utre réponse que

I'impassibilité du partenaire. Elle a probablement un rôle d'apaisement;
c'esi une expression dtallégeance, permettant de se déplacer_dans un espace
contrôlé, ou de stapprocher et de toucher un partenaire. Ctest aussi bien

sûr le comportemànt par lequel une femelie signif ie sa disponibilité
sexuelle.

Evaluation et persPectives

Au terme de ce travail, nous tenons à préciser que. les résultats
rapportés doivent être considérés comme ceux d'une étude préliminaire, qui

now u permis un permier contact avec le travail de terrain. L'étude des

interactions et de leur contexte est un sujet très vaste. LeS interactions
retenues ne sont sans doute qu'une Part des interactions observables chez

les babouins, et leur sétection reflète bien sûr nos intérêts. La distance
diobservation réduite et I'habituation des animaux à notre présence devaient
conduire à reconnaître un maximum dtindividus. Cette connaissance nous

aurait permis de dégager une organisation précise des relations entre les
membres de la troupË."Les condit-ions d'observation et la durée limitée du

travail de terrain ne nous ont Pas permis une telle 
- 
précision : nous nous

,o*-", limitée aux relations entre catégories très vastes (mâles et
femelles adultes, juvéniles et enfants non sexés). Nous avons cependant pu

dégager quelquei éléments permettant de comprendre davantage les interac-
tions dans leur contexte comportemental, par l'étude des séquences de

comportements. L'observation de la_ régulation sPatiale, Itanalyse des voca-
Iisations et de leurs conditions d'émiision ne sont ici qu'ébauchées. Dans

une perspective de recherche ultérieure, il nous semblerait intéressant
d,examiner plus avant cei derniers aspects. Il reste enfin que l'étude des

organisationi sociales, domaine immense et souvent abordé, ne Peut que

uéiéficier de ta diversité des approches qui seront utilisées.
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