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HALLET, Catherine LE REGIME ALIMENTAIRE DU MARTIN-PECHEUR - ETUDE

QUALITATIVE ET QUANTITATI VE

Mémoire de Licence en ZooTogie, Laboratoire d'Ecologie animale, Facul-
tés N.D. Namur, 79 p.,1978. Présenté pour le Concours des Bourses de
Voyages, Bruxelles, 1981.

Le martin-pêcheur, oiseau piscivore, ne pénètre dans le milieu
aquatique que pour se nourrir; cette particularité en fait un matériel
de choix pour l'étude des relatjons proies-prédateurs. Une telle étude
impiique la connaissance de 1a dynam'ique des populations de prédateurs,
celle des populat'ions de proies, et enfin le mode de sélection des proies
par 1e prédateur.

0n sait peu de choses de 1a dynamique de population du martin-
pêcheur; un examen rapide de la bibl'iographie, peu'abondante, met en évi-
dence une grande fécondité et une forte mortalitê naturelles, phénomè-
nes qu'i maintiennent normalement les populations en êquilibre; actuel-
lement, les effectifs diminuent rapidement du fait des activités humai-
nes qu'i augmentent la mortalité (po1 lutions, persécutions) et réduisent
les sites favorables à la nidification. Le martin-pêcheur effectue le
plus souvent deux n'ichées annuelles (parfois une, exceptionnellement
trois, selon les ressources alimentaires du milieu et les conditions
climatiques). Le nid est creusé dans une minifalaise de terre et peut
être utilisé p'lusieurs années de suite; les 6-7 oeufs sont incubés pen-
dant 19 à 21 jours et les jeunes restent au nid de 2? à 26 jours. La
fréquence des nourrissages dépend de la taille des poissons disponibies,
du nombre et de l'âge des ieunes; ceux-ci se dispersent après I'envol.
Des travaux précêdents de D0UCET et de HALLET semblaient indiquer que
le martin-pêcheur est un opportuniste, qui capture 1es petits poissons
1es plus abondants là où il se trouve, tous les taxons de poissons indi-
gènes pouvant être représentés dans son rêgime. I1 capture en plus des
insectes, larves, vers,mollusques, grenouilles, têtarts, crustacês, mais
ces proies ne constituent qu'une nourrjture d'appo'int.

Catherine HALLETa choisj d'essayer de préciser 1e régime alimen-
taire du martin-pêcheur en période de nidification. Excellente ornitho-
1ogue, ayant dêjà une bonne expérience personnelle de cet oiseau, e11e
a entrepris son mémoire en tirant un parti maximum de I'environnement
scient'ifique, puisque le laboratoire d'Ecologie animale de Namur
(Prof. MICHA) est spéciafisê dans l'étude de 1a dynamique des popula-
tions de poissons de nos rivières. Le principe de I'analyse du rêg'ime
alimentaire du martin-pêcheur consjste à jdentifier les restes non di-
gérés des proies, rejetées sous forme de pelotes; la limitation de la
pêrioae d'étude à Ia nidification s'explique par le fait qu'à ce moment,
il est possible de recueillir la totalitê des pelotes rêgurgitées dans
un nid pour un nombre connu d'oiseaux : oisillons, parents couveurs ou

nourrisseurs. L'obiect'if est de préciser les proportions relatives des
différentes espèces de Cyprins, qui constituent le lot le plus impor-
tant de poissons consornmés, de déterm'iner la distribution des tailles
des pro'ies et 1a répartition des classes d'âge soumises à la prédation,
de tenter de définir et êprouver une mêthode efficace de dênombrement
des poissons ingurg'ités de façon à étudier f impact des marlins-pêcheurs
sur ies populations de poissons.L'êtude a été conduite sur les 42 km du

cours inférieur de la Lesse, affluent de la Haute-Meuse, Qui appartient
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alors au type piscicole supérieur de la zone à barbeau. Dans ce sec-
teur, 12 à 15 sites de nidifcation ont été surveillés de i975 à 197g, etle déroulement de la nidification a été observé. La densité a varié
selon les années de 1,19 à 3,57 couples par 10 km de rivière. Le nombre
moyen de puTli au nid a êté 6,14 + 0, 274, ce qui est supérieur aux
données connues en Grande Bretagne-(5.19 + 0,594). La masse des rejecta
a été pré1evée dans le nid-échantillon avec les précautions de rigueur
pour ne pas perturber le déroulement de la nidification., cette masse a
été triée (tests de mollusques, restes d'insectes, mâchoires, os oper-
culaires et pharyngiens des poissons). Les pièces anatomiques les mieux
conservées et les plus caractér'istiques pour chaque espèce de poisson
ont été retenues comme critère de détermination : mâchoire inférieure
pour 1es truites, ombres, brochets et anguilles; os operculaire pour
1es perches, chabots et grémi11es; piaque ventrale de 1,épinoche; os
pharyngien pour 1es Cobitidae et Cyprinidae, os dont les caractères
permettent de distinguer 1es différentes espèces.

Les résultats obtenus montrent que 1es poissons à croissance
rapide (brochet), peu abondants (grém'i11e) ou d.iffic.iles à capturer
(angui11e) sont rarement consonmês. Tru'ite, ombre, perche et épinoche
sont parfois pré1evés en nombre important, mais leur proportjon rela-
tive dans l'échantillon est en généra1 faible; leur augmèntation occa-
sionnelle dans l'échantillon est très fugace dans le temps; elle indi-
que simplement I'exploitation momentanêe d'alevins temporairement faci-
Iement accessibles; elle confirme que 1e martin-pêcheur est bien davan-
tage un opportuniste qu'un spéc'ialiste de ces espèces. Loches (moyenne
de 5 à l0 %), chabots (moyenne de 25 à 50 %) et cyprins (1es pius-abon-
dants : 56% en 1975;55,44 % en 7976 et 61,54 % en L977) sont frêquem-
ment consommés; ces trois taxons constituent de 94 à 95 % du rêg.ime
piscivore; la proie 1a plus fréquente est le goujon. Au cours dè la sai-
son de n'idification, on observe une diminution progressive des chabots
et une augmentat'ion des loches et cyprins, sans doute liée à la phéno-
1og'ie de 1a reproduction de ces différentes espèces de poissons et au
comportement de leurs alevins. Ces résultats incitent à penser que 1e
martin-pêcheur ne se spécialise pas pour 1'une ou I'autre espèce; c'est
un opportuniste, qui capture 1es pet'its poissons 1es plus abondants et
fac'iles à pêcher aux lieu et moment considérés. Les restes d,
et mollusques découverts dans les rejecta proviennent sans doute des
estomacs des poissons consommés.

La déterm'ination de la taille des poissons consommés est fon-
dée sur la corrélation existant entre la taille du po.isson et 1a pièce
anatomique servant à le reconnaître. Cette comélat.ion a pu être éta-
blie à partir de populations-échantillons de référence pour le chabot
et la truite seu'lement. Chez 1e chabot, 1'histogramme des fréquences
des différentes tailles pour les os préoperculajres servant à I'identi-
fication présente deux modes, 1e premier corespondant à de très jeunes
alev'ins, 1'autre, plus important, à des poissons dans leur deuxième et
troisième année. Si on précise cette distribution par rapport au dêrou-
lement de la nidification, on constate qu'aux premières nichées c'est
le mode 1e plus é1evê qui est représenté, les alevins de chabots ne
sont en effet pas encore disponibles; en seconde njchée, les alevins
sont dispon'ibles et sont apportés aux o'isillons en bas-âge, mais
ce premier mode dispara'it rapidement du fait à la fois de la-croissance
des oisil lons, rapidement capables d'avaler des proies plus volumineuses,
et de la croissance des alevins eux-mêmes. chez la truite, une relation
linêaire a été établie entre la longueur des poissons et la longueltp dg
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'la mâchoire inférieure dans une population de rêférence. Dans l'échan-
tillon, 1'histogramme de frêquence des tailles des mâchoires, donc des
truitelles, révèle une distribution proche de la normale pour des lon-
gueurs à la fourche comprise entre 2l et 57 mm (individus de I'année
entre 2 et 5-6 cm de longueur totale) et on observe quelques individus
de 57 à 95 nm (qui sont soit des truitelles de I'année except'ionne1le-
ment grandes, soit des truitelles d'un an exceptionnellement petites).
0n remarque que 1a longueur totale maximum des truites capturées (98,5
nrm) est supérieure à celle des chabots (92 mm); ce fait est dû à la mor-
phologie de la tête de 1a proie, plus large chez le chabot.

Bien qu'on ne dispose pas,
précises des truites et des chabots
1 'on pu'isse conclure que 1a distribt
turés et apportés aux oisillons est
poissons présents dans la rivière.
pet'i ts poissons (infér'ieurs à 5 cm

suite, la distribution normale de

des caractéri stiques démographiques
dans la Lesse même, i1 semble que

ution des tailles des po'issons cap-
en étroite relation avec cel'le des

Le partin-pêcheur apporte de très
aux oi si I I ons en bas-âge; par 1 a

a taille des truitelles révè1e que
)
I

l'oiseau est un bon échantillonneur des classes d'âge de poissons
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Un martin-pêcheur au nid consomme de 5,7 à 9,6 poissons par
jour en 15,5 heures d'activité. Connaissant la relation entre la lon-
gueur de 1a pièce anatomique-êchantillon et 1a longueur des poissons
èonsonmés a'insi que, mais pour 1e chabot seulement, la relation entre
1a'longueur et 1e poids du poisson, il est possible de calcu1er le
poids de po'isson consommé.Celui-ci s'élève à 4,35 à 6,95 grarmes de
chabot par jour et par ieune. Connaissant 1a proportion de chabots sur
le total de poissons consommés, on peut êvaluer 1e poids moyen de pois-
son consommê journellement à plus ou moins 20 g par jeune. Le nombre
de poissons apportés aux ois'illons est plus é1evé pendant 1es deux pre-
mières semaines du séiour au nid; ce nombre êlevé s'explique par 1a pe-
tite taille des poissons, mais aussi par les besoins métaboliques é1e-
vés des ieunes en bas-âge;leur croissance est maximale à cet âge et
leur dépense de thermorégulation plus êlevée; les besoins et la consom-
mation ciiminuent par 1a suite et coïncident avec 'la cessat'lon de nourrissage
par 1e mâle. La'quant'ité de po'issons régurgitée au nid en première ni-
ènée (+ 2.000) est nettement supér'ieure à celle apportée en seconde ni-
chée (Te 1.100 à 1.600), d'ifférence qui subsiste si on la transforme en
consormation par jeune; e'lle pourrait s'expliquer par la diffêrence de
tempêrature au nid, plus froid en première nichée, entraînant de plus
grandes pertes caloriques et impliquant un p'lus grand apport de nour-
ri ture.

En conclusion, excellent travail, soigneusement et logiquement
conduit, clairement rêdigê. I1 apporte des prêcisions sur le régime' le
rythme de nourrissage, la ta'ille des poissons capturês, 'la consommation
jôurnalière. Il confirme le caractère opportuniste du martin-pêcheur.et
iévele son aptitude à sélectionner temporairement les plus pet'its.p,ois-
sons pour sei oisi'llons en bas-âge.0n souhaiterait que soit-précisée
l'évojution de la consommation iournalière, exprimêe non seulement en
nombre de poissons, ma'is en poids, qu'elle soit confrontée à la struc-
ture démogiaph'ique effect'ive des poissons dans la rjvière, à l'évolut'ion
de 1a tem[érature du nid au cours de la nidification. Des problèmes in-
téressants sont en effet soulevês sur 1e plan phys'iologique (1a thermo-
régulation des ieunes au n'id, leurs besoins métaboliques, leur taux de

crôissance) et comportementaux ('influence de 'la participation puis de

I'arrêt du mâ1e au nourrissage, opportunisme et sélection des proies en

fonction de leur disponibjliaé temporaire).
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HAUSBERGER, Martine, 1979

CONTRIBUTION ETHOLOGIQUE A L'ANALYSE DES POPULATIONS D'ETOURNEAUX DE LA
REGION DE RENNES : structure et contexte fonctionnel des sifflementi -
Thèse de DEA, Diplôme d'Etudes approfondies en Ethologie, Université
de Rennes, 76 pages.
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Il n'est plus nécessaire de rappeler les nombreux problèmes
que nous pose 1'.étourneau sansonnet tant dans nos campagnes qu'en noscités. ceux-ci justifient 1es multiples études qui ont été entreprises
sur cette espèce. Pourtant, peu d'études détail'lées traitent des'voca-lisations de cet oiseau prolifique. ce travail, remarquablement réalisépar M. HAUSBERGER, comble en partie cette lacune et, comme tout travaii
de défrichement, suscite de nombreuses questions.

L'étude ne concerne que des éléments bien particuliers du ré-pertoir de l'étourneau: les sifflements qui ont été enregistrés sur
1e campus universitaire de Rennes et dans un village des énvirons enpériode de nidjfication. Les enregistrements ont éié analysés à l,aided'un nographe et les représentàtions graphiques ainsi ôbt"nr"s furÀnt
comparées par une méthode d'indice de diiférence proche de celle propÀ--
sée par BERTRAM.

cette étude a finalement pu mettre en évidence que 1es diffé-rents s'ifflements émis par l'étourneau ne possèdent pas tous la même
val.eur sémantique. En effet, certains d'enire eux sont propres à i'inai-vidu et permettent de I'identifier. D'autres sifflements sônt propres
à un petit groupe, considéré comme unité de reproduction, mait'p"irrànt
se retrouver sous une forme 1égèrement différente dans un autre groupe.
Dans ce cas, ce sera soit une 1égère modification de la structurè du'sifflement, soit une d'ifférence dans la fréquence d,émission de ce sif-flement qui permettra de distinguer.les groupes. Enfin, à plrt g"anàe
éche11e, différentes populations d'étourneaux pourront être caràctéri-
sées par,1a possession de certains sifflements qui ne sont pas émii par
1es populations vois'ines.

ce schéma relat'ivement simp'le est complété par d,autres parti-
cularités du répertoire spécifique. En effet, 1a fréquence d'émiss.ion
de certains sifflements dépend de la mot'ivation ou de l,environnement
social du chanteur. certains s'ifflements sont typ'iquement émis à pro-
ximjté du nid et auraient un effet stimulant sui lâ femelle tandis que
d'autres sont réservés aux interactions entre mâles.

Il faut remarquer enfin que 1a fréquence d,émiss'ion des siffle-
ments change au cours de 1a journée et également au cours de la saison
de reproduction. Par exemple, ia fréquence d'émission des sifflemenis
supposés stimuler la femelle baisse fortement dès le début de l,incuba-tion.

Les sifflements semblent occuper une place importante au dor-toir et même les juvéni1es y chantent alors qu'à cette époque ils ne
chantent pas au cours de 1a journée. Les observations montrent qu,àI'arrivée d'un groupe d'étourneaux, un grand nombre de sifflemerits àcaractère dialectal sont émis par'les'individus déjà présents. ces vo-caljsations pourraient donc avojr pour rôle de ma'intenjr la cohésion
des groupes au fil des jours. cette stabilité des unités de reproduc-tlol 91t égaiement maintenue d'une année à I'autre pu'isque les'carac-
tér'istiques dialectales d'un site de reproduction nè chângent pas.



Peut-on déterminer par simple analyse des vocal'isations d'étour-
neaux leurs origines géographiques ? Dans I'affirmative, 'i I sera peut-
Ciià possible dé raroir à'où viennent les étourneaux qu'i fréquentent les
àiti§ients dortojrs. I1 est très difficile de marquer artificjellement
,n g.unJ no*u"" d'étourneaux. Cette étude montre qite-1e marqueur existe
àü i.i, même de 1,espèce étudiée et ne demande qu'à être utilisé pour

èirài.r en détait tes oeptacements des troupes et, éventuellement, P€r-
mettre d'agi r sur ceux-ci .

P. GAILLY
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KING, l^l.B. (Compilateur) .

ENDANGERED BIRDS OF THE l.lORLD, THE ICBP BIRD RED DATA BCIOK

The Smithsonian Institution Press, t,lashington D.C., 1991

La deuxième édition (1978-79) du Volume II, Aves, de 1a série
Red Data Book de l'UICN est un doss'ier se présentant sous forme de fi-
ches détachées. Le présent livre en est la version reliée, destinée à
1a plus large diffus'i on possible dans 1e public.

Le Comité International pour la protectjon des 0iseaux a vu
1e jour en 79?2; dès 1a création en 1948 de l'union Internationale de
Protection de la Nature ulPN (devenu ensuite ulcN),1es deux organis-
mes ont étroitement collaboré, le clP0-ICBp international étant consi-
déré comme le service spécialisé, pour 1es oiseaux, de I,UICN et de
son service de sauvegarde. c'est donc tout naturellement que 1e cIp0
est chargé, avec l'a'ide de ses sections nationales, de la collecte, du
traitement et de la tenue à jour des fiches du Red Data Book Aves. Il
dispose à cet effet des facilités de la "species conservation Monito-
ring Unit" du Service de Sauvegarde de I,UICN à Cambridge.

La formule des Red Data Books est b.ien connue: une f.iche est
consacrée à chaque espèce considérée comme menacée; des informations
sont fourn'ies sur son statut, sa distribution, sa population (ta.ille et
tendances)1 ]es mesures de conservation (prises ou à prendre), tes rc-
férences bibliographiques 1es plus marquantes. par dCî.in.ition, un tel
ouvrage doit être cont'inuellement mis à jour. La version ulcN en feuil-
les_dêtachables se prête fort bien au travail de documentatjon du spé-cialiste; mais elle n'est pas commode pour 1'ut'ilisation en bibl.iotirc-
que ou à t'itre privé; 1a présente édition rel.iée, dont Ia trame et l,
essentiel des données ne changeront quand même pas tellement au cours
des prochaines années,1e temps de v'ie d,une édition, convient doncfort bien pour 1a diffusion dans 1e pubf ic. Il faut en effet souhaiter
à ce livre un très large succès. Le système des fiches spécifiques,
loin de rendre 1'ouvrage aride, permet en effet de le consulter à n'im-porte quel endroit, et la lecture de n'importe quelle fiche donne unportrait saisissant et édifiant des menaces qui pèsent sur'la nature,et de.la fragilité des espèces. Pourrait-on espérer qu'un chasseur équi-ljbré, 1'ayant parcouru, ne puisse plus presser 1a gachette.

Les quatre cent trente-sept (437) cas traités et fjchés,
partenant à 182 familles, sont groupés en cinq catégories :

ap-

1. Taxons en danger d'ext'inction, dont la survie est exclue si les dan-
gers actuels pesant sur Teur population ou sur leur habitat se ma.in-
tiennent, dont les effectifs ont été diminués de manière drastiquejusqu'à l'extinction probable, ou dont les habitats ont été dégradés
au point qu'jls sont en danger jmmédiat d,extinction;

Taxons vul nérabl es , suscepti bl es de g1 i sser i ncessamment dans I a ca-
têgorie-prEEEd-ênIe si les menaces peiant sur leurs population et
habitatsne cessent pas, etlou dont les populat.ions et les hab.itats

?
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ont subi de graves atteintes et sont sous des influences adverses
et menaçantes;

3.0iseaux rares, dont les populations sont très fajbles, de très pe-
tite taiTTe,localisés ou au contraire très dispersés, non encore
vulnérables ou en danger d'extinction, ma'is pour lesquels il existe
un risque;

4. espèces hors de danger, rêcemment classées dans les tro'is catêgories
précêdenïe§, mâi§-âÏi6urd'hui relatjvement sêcurisées par les mesu-
res de conservation dêjà prises, de telle sorte que 1es dangers pré-
cédents ont été êcartés;

5. Espèces de statut jntermédiaire, appartenant à l'une des tro'is pre-
mières catégories, tnai§-p-our Tesque'l1es on manque encore de données
préci ses .

Notons que 95 taxons (espèces ou sous-espèces) traités dans
la première édition (1966) ne sont pas repris dans celle-ci, les infor-
mations reçues sur les tendances de leur population, la sêcurité de
leurs hab'itats, et leur réaction aux mesures de conservat'ion permettent
de les considérer comme hors de danger et de risque. Cela n'atténue pas

notre désespo'ir devant les 163 taxons irrémêdiablement disparus depuis
l'année 1600 : 9 espèces au 17è s.;9 au 18è;70 au 19è;75 déià en ce
20è siècle de malheur. L'espèce 1a plus menacêe aujourd'hui, le condor
de Californie Gymnogyps californianus, swbole à luj seul du caractère
quasi désespêr@senté en page de couverture
(cfr. chronique sur'le Symbole et 1e Syndrome du Condor dans 1e pré-
sent fascicule).

En conclusion, un livre à diffuser et commenter dans les bi-
bliothèques publiques et les établissements d'enseignement.

J.CI . RUWET
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MACD0NALD, David, l.l. :

RABIES AND I.IILDLIFE : A BIOLOGIST,S PERSPECTIVE

151 p., Oxford University Press, 1980

Un l'ivre sur la rage. Encore un pourrait-on d.ire ...
L'auteur est angla.is; cela peut surprendre au premier abord

puisque la Grande Bretagne est indemne de rage. Mais 1e risque est de
taille pour nos vo'isins de 1a grande île: qu'adviendrait-jl si par
malheur 1a rage franchissait la Manche ? Quelles seraient les mesures
à prendre en pareil cas ? Comment arriver à contrôler la maladie dans
un pays où les renards sont bien établis dans 1es grandes villes et
ont certainement des contacts avec les animaux domestiques : chiens et
chats, par qui le virus arriverait fac'ilement jusqu,à I'homme ? Voilà
bien des raisons qui pouvaient pousser l'auteur de ce livre à un exa-
men approfondi de 1a quest'ion.

David MACD0NALD est I'auteur de nombreux articles scientif.i-
ques traitant du comportement et de l'écoéthologie du renard et c,est
en biologiste qu'i1 s'intéresse à 1a quest'ion, non en spéc'ialiste des
services sanitaires ou vétérinaires. C'est en cela que réside 1'origi-
nalité de son approche.

Ang'lais, il est en-dehors des po1émiques opposant 1es "gazeurs
de terriers" et les "protecteurs inconditionnels" et examine la situa-
tion froidernent, sans passion, de manière rigoureuse et lucide. Son ou-
vrage est bâti sur une base bibliographique solide, son argumentation
paraît sans faille et 1es questions sont posées avec beaucoup d,à-pro-
pos. Vous n'aurez aucune peine à vous en convaincre s'i vous prenez 1a
peine d'entamer la lecture de cet ouvrage. En attendant de le consul-
ter, voici un texte résumant 1es grandes idées qui y sont développées.

Le deuxième chapitre est un rappel de ce qu'il faut absolument
savoir de la maladje : description succ.incte du virus rabique, modes
poss'ib1es d'infestation, progressjon de la maladie, symptômes, traite-
ment (serothérapie).

Le troisième retrace de façon détaillée l'ép'izootiologie de
1a rage dans djfférents pays et renseigne les mesures prophylactiques
prises par 1es autorités sanitaires de ces pays (Belgique, Pays-Bas,
Pologne, Espagne, Italje, Amérique du Nord...).La situation de la
France est examinée en profondeur: depuis 1968, le nombre de cas de
rage ne cesse d'augmenter dans ce pays et le front de 1'épizootie avan-
ce chaque année vers le sud-ouest, malgré f importance des actions prê-
vent'ives (essent'iellement un programme sévère de contrôle des popula-

?55

Dans le premier chapitre, 1'auteur situe la problémat'ique de
1a rage dans une perspective historique, notamment pour 1'Angleterre,
et fait une brève revue des problèmes que crée cette maladie à de nom-
breux pays : menace pour 1es vies humaines en Asie, en Amérique lat'ine;
pertes économ'iques énormes dues à 1a rage des bovins.



tions de renards). Toutefois, suite à une vaccination intensive du bé-
tajl domestique organisée en i971, le nombre de cas de rage observês
chez le cheptel bovin a rapidement diminué. La maladie a néanmoins re-
fait son apparition en 1976 dans 1es 4 départements (Ardennes' Meurthe
et Moselle, Meuse et Moselle) qui avaient été touchés 1es premiers.
L'auteur explique ce fait par 1e relâchement des mesures vaccinales dû
d'abord à un faux sentiment de sécurité et surtout au coût plus ê1evé
de la vaccination par rapport à la prime d'assurance antirabique. Cette
analyse conduit l'auteur à remarquer que quelles que soient 1es opéra-
tions prophylactiques "classiques" mises en oeuvre :

1. 1a rage progresse annuellement d'environ 30-60 km;
2. dans une zone contaminêe, il existe des phases de récurrence de la

maladie d'une pér'iode variant d'après 1a qualité de l'habitat du
renard et paraissant être en relation avec la densité de ses popula-
ti ons ;

3. qu'il existe une fluctuation saisonnière de I'incidence de 1a rage
chez le renard (maximale en février-mars; minimale en août) et que
les mâles seraient infestés plus tôt dans I'année que 1es femelles.

L'interprêtation de ces faits ne peut s'envisager qu'à la condition de
bien connaître l'écologie et 1e comportement du renard dans le plus
grand nombre possible de situations.
C'est dans 1e chapitre 4 que ce problème est abordé.

Animal à vaste répartition mondiale, 1e renard habite 'les mi-
lieux les plus divers: zones urbaines, forêts, régions cultivées, etc.
et adapte son régime alimentaire aux circonstances locales, fouillant
au besoin'les poubelles dans les villes. Les détails de son comporte-
ment social sont encore bien mal connus. De nombreuses études ont êté
réalisées sur les déplacements. Elles ont révélé que 1es adultes sont
relativement sédentaires tandis que 1es ieunes se dispersent, les mâles
plus loin que 1es femelles. Les d'istances parcourues par ces renards
"errants" sont plus courtes lorsque la densité des renards est forte.
Le radiorepérage a fourni des renseignements plus précis sur la taille
des domaines vitaux (1es différences d'un habitat à I'autre seraient
en rapport avec les disponibilités alimentaires) ainsi que sur la struc-
ture sociale : le domaine vital serait défendu (doit-il être dans ce
cas considêré comme un territoire ? 1a question n'est pas réso1ue) par
un mâle adulte aidé au moins d'une femelle adulte.

Des recherches effectuêes sur 1a reproduction montrent que 1a

taille des portées varie en fonction de'la disponibil'ité en nourriture
et que toutes les femelles ne se reproduisent pas,1a proportion de
femelles non gravides allant de 35 à 75 % selon les années. A l'inté-
rieur d'un groupe territorial, ces femelles sans progêniture col'labo-
rent-elles à l'éievage des jeunes de la femelle dominante comme c'est
le cas chez le loup, ou bien leurs n'ichées succomberaient-elles en
bas-âge ? La question reste ouverte et MACDONALD la'isse entendre que

la stiucture sociale du renard change peut-être d'un milieu à l'autre
comme cela a étê constaté chez d'autres carnivores. Bref, les phénomè-
nes comportementaux intervenant dans la dynamique des popu'lat'ions du

renard et donc dans l'êpizootiologie de 1a rage restent à êclaircjr'

Malgré ces lacunes, plusieurs modèles de simulation ont été
élaborés en vue de défin'ir une stratégie d'intervention optimale con-
tre la rage. En outre, il ressort de ces modèles, exposés au chapitre
5, que l'jntervention du renard conrne seul vecteur de la maladie peut
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suffire à expliquer 1a propagation de cette dernière et que la vitesseà laquelle elle se répand est indépendante de la densité des renards,
du moins dans les conditions étudjées. Toutefois, les valeurs in.o"pô-rées dans ces modèles sont des moyennes_ca'lculéei pour des populatiôns
ent'ières et font fi du comportement individuel de certa.ins ànimaux.

Dans la seconde partie du chapitre 5, l'auteur st.igmatise 1eseffets néfastes des progranrnes de destruction des renards ei o,autrespetits carnivores. Pièges, poisons_et gaz ont été utilisés pour réduirela dens'ité de population de ces an'imaui. ces moyens très peu selectifsont été à I'origine de graves déséquilibres écologiques : pullulat.ion
des herbivores entraînant un surpâturage dans cer[aines régions du
Nord de.1'Amêrique; qugs! disparition àu blaireau en Suisse, au
Danemark (et aussi en Bergique !). si res coûts environnÀÀentaux (onpourrait dire aussi -les coups à i'environnement) de ces campagnes sonténormes, les coûts financiers ne re sont pas moins (20g g par renardtué dans le Tennessee)_et 1es résurtats sont maigreè-[àr""apport aux
moyens mis en oeuvre. En effet, 1es opérations dé garàge de'terrier ont
eu_pour conséquence des modifications du comportemént àes renards : ensuisse, on estime que 37 % des femelles mettaient bas en-dehors desterriers lya!t-1a première_campagne de gazage; cette proportion estpassée à 51 u l'année qui 1'a suivie. Lè fait que de nombreux adultessoient tués implique par ailleurs un renouvellement plui-rapide des--populations; ceci est rendu possible par une éventuelle modification
des mécanismes de régulation:1a proportion de jeunes aJgmente sensi-
blement dans les populations soumises à un contrôle sévère, sans douteparce que les vieux adultes sont éliminés, mais aussi parce que 1a fé_cond'ité des femelles augmente. 0n a vu que ies jeunes ie d.isfiersent àul.oin alors.que 1es adultes sont plutôt seaentaiies; dans ces conditionsde proportion élevée de renards subadultes, on n,a-aucune-peine à ima_-giner que 1a progression de 1a rage doit se faire pirt 

"apiaerÀri 
qüÀ

dans une populat'ion normale et non contrôlée de renards. La conclusion
s'impose : le contrôle des populations vulpines n,est pas un moyen ef-f!cgcq pour arrêter la progression de la ràge. D,après liauteur, cette
méthode n'a été couronnée de succès que dani deux las : à Dijon'en l9z3et en corse en 1943. Au Danemark, le contrôle des populations de renardsa également été utilisé avec succès sembre-t-i1 puisilue 1a rage n,a pai-
encore_envahi 1e pays. Ma'is dans la région voisihe aü scnteswig-Holsl -

.!gi!:..19_"uge a disparu sans qu,on prenne de mesure particulièÉe ...
MACD0NALD conclut son chapitre en posant une série de questions trèspertinentes et se demande.notamment quelles sont 1es conséquences de cecontrôle sur la transmjssion du virus à l,intérieur des populations
décimées : est-ellemoin.s rapide ? pour le savoi", nori aàvi^ions diipo-ser, dit-il, de plus d'informations sur I'histoire naturelle du renàrd.

Dans le chapitre 6, I'auteur passe rapidement en revue les au_tres vecteurs de la rage. En Europe, nous n'avons que 1e renard, maisdans les autres continents,le problème est beaucoui plus compliqué :
En Asie, le chacal, 1es mangoustes, les bancicoots'et certaines chauves-souris sont les vecteurs de cette terrible maladie; en Afrique, on
compte au nombre des vecteurs 1es otocyons, genettes, écureuilsterres_tres, mangoustes ..., .g! Amêrique, les chauvès-souris (vamp.ires) serendent responsables d'énormes pertes au cheptel. Il fàut iavoii queles chauves-souris enragées ne meurent pas nbcessairement de la ma'la-die, elles peuvent donc la transmettre i:endant toute leur v.ie et unpassage transplacentaire du virus ne sera'it pas exclu chez ces espèces.
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Dans de pareilles circonstances, il est évident qu'un programme de con-
trôle des popuiations des différents vecteurs est tout à fait illusoire
Il n'est même pas souhaitable, ajoute 1'auteur, qui re'late 1'exemple
des mangoustes des Caraîbes (Herpestes auropunctatus) chez qui on a

trouvédesjndividusdéveloppffibiquesqui,dece
fait, peuvent constituer un obstacle à la propagation de la rage.

Le dernier chapitre est consacré à l'étude des méthodes dites
alternatives de lutte contre 1a rage. Celles-ci cons'istent essent'iel-
lement en l'édification d'une barrière de renards immunisés. Mais vac-
ciner les renards: que11e entreprise ! Impensable de pratiquer des in-
jections : cette méthode sera'it trop coûteuse et ne pourrait être ap-
pliquée à grande échelle. Les chercheurs se sont donc orientés vers la
product'ion d'un vaccin oral qui peut être distribué aux renards dans
la nature. Différents problèmes pratiques se posent cependant :

- Les appâts contenant le vaccin doivent être attractifs pour 1e
renard. Actuellement, on farcit des têtes de poulets avec une gé1u1e
contenant le vaccin. Les résultats sont probants puisque des expé-
riences contrôle ont prouvê que 60 A 70 % des renards prenaient ces
appâts;

- Le vaccin doit être stable et doit être libéré dans la bouche du
renard car il n'est absorbé que via la muqueuse buccale I

- De surcroît, il ne doit présenter aucun danger pour 1es autres espè-
ces susceptibles de manger 1es appâts. Et, sur ce point, il faut
bien reconnaître que les avis divergent ...

Néanmoins, en Suisse, une expérience à eu lieu en 1978 sur 325 kn? :

des appâts contenant du vaccin à virus vivant atténuê (SAD-ERA) ont
êté distribues à raison de l2/kn2. Les résultats ne se sont pas fait
attendre : 1a rage a disparu de la zone ainsi traitée et ne s'est pas

répandue dans les zones contigües. Depuis lors, la Sujsse a récidivê,
notamment dans le Valais,et touiours avec succès semble-t-il (diffê-
rents articles de presse en témoignent). La charge financière de ces
opérations ne paraît pas excéder celle des campagnes de gazage. Ciest
incontestablement là une perspective très encourageante.

R. TIBOIS
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Cahiers d'Ethologie appliquée, 1991, l(Z) ; ZS9_262

N0AKES, David LG. and Jack A. WARD (Editors)

ECOLOGY AND ETH0L0GY 0F FISHES. Comptes-rendus de la seconde biennale
sur I I Ecologie et I 'Ethologie comportementale des poissons

Normal, Illjnojs, 19-22 octobre 7979; 142 pages; JUNK Pub1., La Haye,19g1

Les difficultés et 1es particularités de l'étude du comporte-
ment des animaux aquatiques, en particulier des poissons, ont incité
un nornbre important d'éthologistes à se regrouper en une association
propre susceptible d'accroître les contacts et de permettre une me.illeu-
re circulation des informations. La création en 1978 de l,International
Association of Fish Ethologists (l.A.F.E. ) répondait donc à un besoin
réel. Son succès fut immédiat et se concrétisa non seulement par 1a pu-
bl ication d'un Bulletin, mais aussi par des réun'ions jnternationales.

"Ecology and Ethology of fishes" est un recueil d,articles cor-
respondant à une partie des exposés présentés lors du deuxjème synpo-
sium de l'I.A.F.E. Celui-ci comprenait trois séances de travail avec
présentation de communications sollicitées sur des thèmes prédéterminés
1e comportement d'agrégation (schooling), l,influence des toxiques sur
1'éthologie et 1'écologie comportementale, 1es stratégies de reproduc-
tion; ainsi que des séances de communications libres sur les sujets 1es
plus variés. Le présent recueil rassemble environ un tiers des communi-
catjons présentées, et rend correctement compte de l,éventail des su-jets abordés. Ils sont organisés jci en une séquence allant du compor-
tement d'agrégation au comportement de cour et de fraie, au comporte-
ment parental, et enfin aux relations sociales et connnunauta'ires. L,ou-
vrage comporte en première partie treize artjcles développés, et une
seconde partie de courts résumés des 43 autres communications soumises
pour publication; ceux-c'i ont trait aux aspects 1es plus divers sur les
espèces 1es plus variées.

Les trejze publ ications principales s,inscrivent dans le cadre
de discussions très vastes. Les quatre premières ont trait au comporte-
ment grégaire; sept se rapportent aux statégies de reproduction; les
deux dernières aux relations interspécifiques en mjlieu naturel. Ces
travaux concernent des espèces phylogénétiquement très é1oignées, ma.is
chacun aborde des thèmes d'intérêt généra1 qui dépassent nettement le
cas de 1'espèce étudiée.

Succ i nctement

Description d'une technique photographique adaptée à l,étude trid-i-
mentionnelle des bancs de poissons, et à la localisatjon précise de
chaque 'individu en son sein; cette technique est appliquée à l,étude

2

des bancs de saumons coho (0ncorhynchus kisutch ) dans une écloserie
0ILL, ourugRACK, MAJoR)

Analyse des bancs de poissons par ordinateur; description d'un sys-
tème ordinatorisé d'analyse de films, outil qui permet de surmonter
les djfficultés habjtuelles à l'étude des bancs : mouvance, nombreu-
ses données positionnelles et tridjmentjonnelles ((pOTEL et
!üASSERSUG ) .

Evaluat'ion des coûts et avantages éventuels de I'agrégation faculta-
tive chez Notropis hudsonius (Cyprinidae); un poisson jsolé doit in-
vestir davânTagEïans-ïà-iE-fense et 1a vigilence à 1,égard des préda-
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teurs, mais peut avantageusement gagner du temps dans la recherche
de nourriture, son champ visuel ne recouvrant pas celui des voisins
( SEGHERS ) .

4. Etude en laboratoire des effets d'une pheromone épidermi ue d'al arme
nidae); 1achez le Mèné à nageoires roug es (Notropis cornudus, C,ypr

pheromone au
ce qui peut

mente I a structure, lruniformité, la coh ésion du groupe,
tre une adaptation contre un prédateur aquatique; elle

augmente aussi 1a tendance à rechercher le couvertn ce qui peut être
une adaptation contre un prédateur aérien (HECZK0 et SEGHERS).

5. Utilisation du test du labyrinthe T pour contrôler l'existence éven-
tuelle d'attractants chjmiques chez 1es Brachydanio rerio; 1es pois-
sons sont attirés uniquement par de I'ea[ proÏenâîî-iE5âssins où
ont séjourné des congénères. Malgré les diffjcultés d'extraction des
substances actives et des interférences possibles avec des substan-
ces alimentaires, c'est probabiement la première fois qu'une bande
active est isolée par chromatographie et est partiellement purifiée
et identifiée comme attractant intrasexuel (ALGRANATI et PERLMUTTER).

q

i
s
e

6. BALSA
sei n

Dan s
fet :

dipIo
P. me

N0 et al. étudient ensuite la réduction de la compétition au
de complexes d'espèces sympatriques de Poeciliidés du Mexique.
un fleuve jntermittent Cu nord-est du pays, coexistent en ef-
une espèce bisexuelle Poecilia mexicana; une espèce unisexuelle

Tde P. formosa
xicanâ-lî-PlTât

provenant de 1'hybridat
ipinna; et enfin une esp

fécondat ion d'oeufs dip
icana. Les espè

ion'initiale de
èce unisexuel 1e triplo-

bïdes de P. formo a parrovenant de la
permatozoîdes
énét'iques. La

de P. mex ces unisexueT[ês sont
repFôlu?Eiô-n-ïes trois espèces dépend de I 'inter-

on sexuelle des mâles de 1'espèce bisexuelle mexicana; 1e sperme
ux-ci est en effet nécessaire pour induire laÏiÏiîiîn et le
oppement des ovules des espèces unisexuelles dont 'l'héritage
'ique reste toutefois détermjné par 1a mère exclusivement. Le but
uteurs est de comprendre les mécanismes qui permettent une co-
ence synpatrique des trois espèces. Ils mettent notamment en
nce qu'i1 y a une absence totale de djscrjmjnation et préférence
part des mâles entre les trois possibilités d'accouplement;

e type de femelle préfère un habitat particulier, et elles pré-
nt une asynchronie dans leurs cyclesde maturation et récept iv ité;
, les femelles de 1'espèce bisexuelle se révèlent les plus agres-
vis-à-vis des mâles I Cet article soulève, bien au-delà du cas

oec'iliidés, de vastes problèmes dans les domaines de la coexis-
sympatrique, du choix de 1'habitat, des interactions sociales,
gynogenèse et de la triploidie.

7. Synchronisation de la maturation sexuelle et de 1a reproduction dans
des popu lations naturelles de X'iphophorus variatus (Poeci'liidae)
Les mâles de même tai11e acqui èrent léun mâtuiité s jmultanément, dans

ggèrent que 1esla nature et au laboratoire; B0R0WSKY et DIFFLEY su
juvéniles en groupe homogène subissent de 1a part des mâles moins
d'approches agressives que'les juvéniles sans "semblables", du fait
d'une "fat'igue'r par habituation de ces agresseurs; ce taux p'lus fai-
ble d'agression subje dimjnue I 'jnhjbjtjon sociale et favorjse le
développement simultané. Par ailleurs, les femelles possèdent un cy-
cle ovarien qui est contrarié et suspendu dans les conditjons de sur-
population. L'isolement de femelles rétablit 1e cyc'le et les femelles
séparées simultanément de la foule tendent à être synchronisées;
cette synchronie se détériore avec le temps. La synchronisation
sexuelle des mâle djmjnue 1a pression de prédation qu'ils ont à su-
bir lorsqu'i1s paradent; par ailleurs, la sélection sexuelle d'iminue
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lorsque les femelles sont plus nombreuses. Les mâles sont mieux syn-chronisés lorsqu'ils sont nombreux;1es femelles sont bien synchrôn.i-
sées lorsqu'elles sont moins nombreuses. Les densités sont déterm.i-
nées par le succès des reproductions antérieures, mais aussi par 1esconditions de m'ilieux actuelles, et notamment 1es plu.ies ou la séche-resse' qui étendent ou restreignent l'habitat, dispersant ou concen-trant 1es populations. La taille des femelles et de leurs jeunes estfonction des ressources et de 1a rapidité de succession dei cycles
de reproduction. Il semble que quand la nourriture est abondante,
1es grandes femelles se reproduisent à un rythme plus rap.ide, taÉdis
que quand la nourriture est plus rare, ce sônt 1es plus pet.iies fe-
melles qui se reproduisent le plus activement. on vbit que 1es méca-
nismes régulant ces populations sont particul ièrement complexes.
Les Poeciliidés sont un matériel de choix pour tester sules théonies sur les adaptations démographiques, mais 1e
mographiques doivent être interprétées avec prudence et
tests expérirnentaux en raison de la complexité des facte
détermi nent .

r le terrain
s données dé-
en termes de
urs qui 1es

B. Chez Le omis macrochirus des mâles de petite taille et de coloration
semb I a CE e ES emelles réussissent à se faire tolérer des
mâles territoriaux poss CSSEUTS d'un nid en se comportant comme lefont I es femel I es fonctionnel I es de I'espèce . Ce comportement d' im'i -

tribuerait à assurertat ion aurai t un effet d'entrainement et con
I'attraction dans le territoire des femelles véritables. Le ,,parasi -tisme' ' par des mâles secondaires pourrait donc favoriser le mâle ré-
s iden t comme son commensal. D0MINEY débat des avantages d,une tellesjtuation sur les plans des coûts énergétiques et de la sélection

e

sexuelle. Cette discussion dépasse
Centrarchidés, puisque I'observat.i

le cadre de la seule famille des
on d'associations de mâles terri-toriaux et de mâles secondaires parasites est ra portée chez des

Cichlides et Labridés. Elle fa'it songer aussi à a situation sociale
des cheval iers combattants où des mâles satellites non agressifs par-
viennent à se faire accepter sur 1 e territoire de résidents et peu-
vent ainsi participer aux copulations

Dans "Patrons de comportement parentaux, dispersion et taille des
poissons corall'iens", BARL0W_émet l'hypothèse que 1es modes de repro-duction des poissons de récifs, distribués en isolats, ont été sélàc-
tionnés et ont évolué de façon à assurer une dispersion des oeufs et
des larves aussi large que possîb1e, ce qui a conduit 1a plupart des
espèces à développer. des stades planctoniques, parfois de' longue du-rée. Les grandes espèces produisent généralement une masse d,ôeufsqui sont rapidement injectés dans le piancton et dont une partie réus-sira sa dispersion à longue distance. Les petites espèces, incapables
de produire une guantité suffisante d'oeufs ayant unè chaÉce d,at-teindre un autre récif, .investissent dans une garde parentale des
oeufs et larves jusqu'au moment où celles-ci sèmblent assez déve1op-
pées pour avoir une chance de trouver d'abord et de s'établir ensuite
avec succès sur un habitat convenable avant de se disperser. Le choix,pour 1es grandes et pet'ites espèces, se trouve donc entre la féconditÉet.la dispersion à.grande distance d'une part, l,investissement paren-tal et la faible dispersion d'autre part. En àéveloppant son argumen-tation, BARLOW compare et analyse de façon critique les modes de re-production d'espèces dulcaquicoles et màrines : ponte démersale, her-
maphroditisme, protogynie, ponte adhésive, incubation buccale, étc.
Discussion riche d,hypothèses, st.imulante, mais spéculative.
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10. Description (KEENLEYSIDE et BIETZ) du comportement de reproduction,
sur le terrain et en aquarium, d'un Cichlide sud-américain:
1'Aequidens vittatus du Suriname. C'est une espèce gardienne bipa-
rentale, Fondant sw une plateforme végéta1e mobjle

11. ïactiques reproductives de deux C'ichlides asiatiq
Etroplus maculatus et E. suratensis du Srilanka (

ues sympatriques :

hIARD et SAMARAK00N ) .

à l'abri de la vé-

affectant
poissons vi-
a limite des
et I 'abondan-
de 1'étude,
a communauté

Les couples isolés de 1a prèmièiè es pèce nichent
gétation; pendant 1a pleine saison, les couples choisissent des si-
tes à végétation plus rare, compromis entre la sécurité des alevins
et 1a possibilité de se nourrir pour 1es parents; iis se groupent
en colonies, ce quj réduit les risques de cannibalisme par des adul-
tes non nicheurs. Chez la seconde espèce, les nicheurs ne se nourrjs-
sent pas pendant 1a reproduction et le choix du site est guidé exclu-
sivement par 1a sécurité du frai. Les deux espèces sont du type
biparental -gardien.

12. l,'l0RGAN et FITZGERALD étudient la distrjbution spatiale, 1'abondance
saisonnière et I'actjvité de quatre espèces sympatriques d'épininoches
(Gasterosteidae) de marais salés du Saint-Laurent au Québec. Les don-
nées sont interprétées en termes d'évitabjlité de la compétition in-
terspécifique pour 1'espace durant 1a période de reproduction relati-
vement courte sous ces latitudes.

13. STEPHENS et SEBRA enfin tentent d'élucider les facteurs
la divers'ité d'une communauté de plus de 100 espèces de
vant sur un récif - en fait un brise-lames rocheux - à

zones chaudes et tempérées, en Caljfornie. La diversité
ce totale sont demeurées stables pendant 1es cinq années
bien que le succès de chaque espèce et la structure de
ont changé de man'ière significative.

La sélection des articles principaux est révélatrice de f impor-
tance accordée actuellement à l'éco-éthologie, à l'écologie comportemen-
ta1e, aux travaux s'exprimant en termes d'jnvestissement et de coût,
d'avantages sélectifs et évolutifs. Il est remarquable aussi que 1a p1u-
part des travaux confrontent de manjère complémenta'ire les observatjons
réalisées en milieu naturel et en aquarium.

L'ouvrage dans son ensemble est un exemple vivant de la contri-
butjon des ichtyologistes à des problèmes centraux et actuels de l'éco-
éthologie. Et bien que n'étant qu'une sélection présentée de manière
fragmentaire, ce symposium 'illustre bien l'éventajl des question d'inté-
rêt bjologique généra1 que permet d'aborder f ichtyoéthologie.

J. VOSS et J. Cl . RUt^lET
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Cah iers d'Ethologie appf iquée, 1981, 1 (2) :263-265

WELCOMME, R. L. (Compi lateur) :

REGISTER OF INTERNATIONAL TRANSFERS OF IIILAND FISH SPECIES

FAO, document technique no 213 sur les pêches, FIRI/T213, X + 120 pages,
Rome, 1981.

Frappé, et même, scandal isé par la totale anarchie et incons-
cience qui présidaient aux transferts et introductions de poissons
C'ichljdes d'é1evage, d'un pays et même d'un continent à un autre, brouil-
lant et.perturbant complètement de ce fait la zoogéographie, j'avais re-
commandé (in Zoologie et Ass'istance technique, 7974, pp. 202-213) un
inventaire et un contrôle des introductions et transferts de poissons
d'aquariologie et d'éievage, que je désigna'is comme "des tâches pour
I'UICN et la FA0". Repris dans notre document CIFA5H10 du Colloque
FAO/CPCA sur I'Aquaculture en Afrique (Ruwet et al., 1975), ce voeu a
été adopté et amplifié à l'occasion de djverses réunions internationa-
les: 18è session CIPP (Bangkok 1978),10è session du CECPI (Hambourg
i978),3è session du CPCA (Bujumbura 1977),lère session du COPESCAL
(Mar de1 Plata 1979). Il en résulte aujourd'hui ce premier document de
travail, encore incomplet, et nécess'itant corrections et ajouts, éta-
bl'i à I'injtjative de la FAO (ciculaire FAO des pêches n' 715) avec la
collaboration de 44 correspondants dans le monde, dont notre co11ègue
J.A. TIMMERMANS de la station de recherche des Eaux et Forêts à
Groenendael pour 1a Belgique.

Les 'informations répertoriées concernent 129 pays, dont je ne
puis pas dire s''ils ont été bénéficiaires ou victimes de ces introduc-
tions souvent inadéquates, rarement justifiées et utiles, quelquefois
catastrophiques. Notons que si le document est motjvé par des préoccu-
pations écologiques croissantes, comme la crainte de I'introduction de
maladies ou une concurrence "dê1oya1e" aux espèces indigènes, i"l se
contente à ce stade d'enreg'istrer les transferts; il ne 1es analyse
pas; c'est un'inventaire. Les informations se rapportent à 170 espèces,
dont on ne s'êtonnera pas qu'el1es appartiennent surtout aux familles
des Cyprinidés, des Salmonidés et des Cichlidés; les champjons toutes
catégories sont d'a'illeurs la carpe (d'origine asiatique),1a truite
arc-en-ciel (américaine) et les tilapia (africains). Les espèces sont
passées en revue dans I'ordre alphabétique des noms latins; pour cha-
cune, et pays par pays, on trouve en quelques mots des jndicat'ions sur
1e pays d'origine du poisson introduit, 1'année du transfert, 1e succès
ou le non-succès de 1'opération, ses raisons (pêche sportive, repeuple-
ment, pisciculture, aquariologie, occupation d'une niche vacante, con-
trôle de 1a végêtation aquatique, etc.), l'état actuel des populations
et des opinions ...

En première analyse, on peut distinguer trois phases dans ces
mouvements de transfert. Au Moyen-Age, des échanges internes en Eurasie
concernent des espèces d'élevage et d'ornement; s'échappant des étangs,
gagnant les lacs et rivières, ces espèces se sont intégrées aux popu-
lations naturelles au point qu'on les considère aujourd'hui comme par-
faitement indigènes I L'exemple 1e plus clas
Cyg{nus carpio originaire d'Extrème Orient

sique est celui de 1a carpe
(Asie centrale, Chine,

JaÈoÀ); lT èsI imposs i b1 e d'éval uer aujourd 'hui I 'impact que cette i n-
troduction "réuss'ie", à tout le moins "assimilée" par nos écosystèmes,
a eu sur f ichtyofaune originelle. Du m.ilieu du 19è siècle aux années
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quarante, de nombreux échanges ont été opérés entre Europe et Amérique
et vers les pays à climat méditerranéen ou tempéré de l'hémisphère aus-
tral : Argentine, Chi1i, Afrique du Sud, Nouvelle Zêlande, Australie,
ainsi qu'èntre 1'Europe et ses colonies ou régions de peuplement en mi-
lieu tropical. Dans 1e premier cas, ces transferts éta'ient motivés par
1a croyance simpliste que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce
que 1'on a chez soi : introduction en Europe de la truite arc-en-ciel,
des black basses, de la perche sole'il américains... Dans le second
cas, i1 s'agissait pour les colons de reconstituer autour d'eux les
conditjons favorables à la pêche sportive d'espèces familières' sans
égard pour la faune locale, d'où les introductjons de truites dans les
rivières de montagne au Kivu-Congo, de brochets au Maghreb et à

Madagascar, et i'en passe ... Depu'is les années quarante enfjn, les
échanges internationaux se sont jntensifiés pour des ra'isons mercantj-
les, pour al imenter le commerce des po'issons d'aquariologie (1es eaux
naturelles de Floride sont envahies auiourd'hui de poissons échappés
de fermes d'élevage: petits Cichlides africa'ins et sud-américains
et Anabantidês sud-asiatiques) et pour soutenir le développement de 1a

pisciculture et de 1'aquaculture. Récemment, le dêveloppement de 1a

p'isciculture dans les eaux chaudes résiduelles industrielles a conduit
â f importation, en Belgique notamment, de Cichljdés et Siluridés afri-
cai ns; aujourd'hui confi nés aux étangs et bass'i ns d'él evage ' et sans
chance réelle de succès en cas de reiet acc'identel dans nos rivières,
ces intrus pourrdient faire souche en cas de réchauffement génêra1isé
de nos cours d'eau par I'intensification des reiets industriels : mul-
tiplication des centrales nucléaires sur la Meuse par exemple.

Parmi les 'injections volontaires récentes de poissons étran-
gers dans un milieu naturel, citons les Gambusia affinis, Poecil'iîdés
àméricains introduits dans tous les contilÈl-tJjour Tutter contre la
pullulation des moust.iques, mais qu'i s'attaquent aussi au fra'i des au-
tres poi ssons; 1 a "carpe chi noi se" Ctenopharyngodon i del I a, i ntrodui te
Oans iltus de 50 pays sur tous les c@r et frei-
ner le développement de la végétation aquatique, mais dont 1a repro-
duction spontàhee pourrait mettre en danger une foule d'espèces indi-
gènes; les Limnothrissa miodon (Boulanger), petits Clupeidés pé1ag'i -
[uesetp1a@angany.ika,déversésen1960tantdans
I'e lac aititic'iel dè Kariba en Zambie- Zimbabwe, pour occuper une ni-
che nouvelle, Que dans le lac Kivu au Rwanda-Zaîre, pour occuper une

ni che vacante; I eurs popul ati ons supportent aujourd 'hui des pêcheri es

florissantes. I1 y a donc, dans le domaine des jntroductions, du pour
et du contre I 0n-a trop souvent ioué les apprentis-sorciers, et il ne

faut plus rien entreprendre dêsormais sans avojr évalué soigneusement
1es risques. Ce premier inventaire est donc un premier pas vers 1a

constitrition d'un dossier obiect'if. Il doit être complété, par 1'appe1
à la collaboration d'un plus large éventail de têmoins et spéc'ialistes
Souhaitons que l'appe1 de I'auteur-compilateur soit entendu' mais sou-
haitons aussi que àavantage de soins soient apportés à la réal'isat'ion;
les jndex sont en effet assez fantaisistes et les paginat'ions qui y
sont répertoriées sont toutes décalêes ! A titre d'information, et
pour rêfondre à I ,appe1 de collaboratjons, corrections, _additions de

i'auteur, nous donnons ci-dessous les indications relatives à la
Be1 gi que.
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Introductions de poissons étrangers en Belgique

Ctenopharyngodon idella (Valenc.iennes) :

@iô en 1967 poui co

Ictalurus melas

Import6de-Tougoslavie en 1954-60 pour la pêche sportive et le contrôle
des populations de hotu; actuellement disparu.

Que; efficient; propagation artificiel le

Cypri ni dae , "carpe chi noi se" .
ntrôler 1a végêtation aquati-
seul ement.

Hucho hucho L. Salmonidae; saumon du Danube

(Rafinesque) et I. nebulosus Le Soeur Ictarul i dae,
poi sson cha f.
Importê des USA à la fin du 19è
peste, vorace et indésirable dan

Importês iG§ USA à la
siste que localement,

fmporté--ils USA,
digues et étangs;

Voir aussi, à cet effet,
sent fascicule.

l'article de PHILIPPART et VRANKEN dans 1e pré-

J. CI . RUI{ET

Irepomis gjbbosus (1.) :Centrarchidae, perche-soleil.
Importé des usA à la fin du 19è s. pour 1a pêche; considéré coffine unepeste 1à où il subsiste localement.

s.; considéré aujourd'hui conme une
s les eaux calmes où il s'est .implanté.

Black-8ass à grande bouche : Centrarchidae.
n du 19è s. pour la pêche;'le premier ne sub-
second a d'i sparu.

Kay : Umbridae.
introduit vja les Pays-Bas en 1948. Envahit certaines
non désirable.

llicroptelrls dglomieu Lacépède Black Bass à petite bouche ettt. salmoide§ (LaEEpê'de )fi
le

Salmo gairdneri (Richardson) : Salmonidae, truite arc-en-ciel.

Umbra pygmaea De

ImpdFtEies-TSÂ à la fin du 19è s., pour 1a pisciculture et 1e rempois-
sonnement.

Salmo fontinalis (Mitche11) : Salmonidae, saumon de fontaine.
Importé des USA à la fin du 19è s. pour la pêche; très fragile, déce-
vant.
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CONïENïS (in French)

Rtl{ET, J.Cl. - The condor symbol and syndrom t2t

Arti c I es

!9 i !srie l

PHILIPPART, J.Cl. and VRANKEN, M. - The need for a better pro-
tection of the fish fauna jn [.Jallony, Southern Belgium
(Eng1i sh Surmary)

GERARD, tl.P. and RUIET, J.Cl. - Contribution to the study of
social interactions in piglets under traditional and semi-
industrial rearing conditions (English Sunmary)

I{ETZiIACHER, M. - The feeding regime of the spanish sparrow in
the surroundings of 0ran (Algeria) (English Sunrnary) . . .

8ç :ee rç! -&ulqq-l-q !g - 8t99r9! I _ 8sp9r!:

D0I{SETT-LEMAIRE, Fr
islands.

- The Montane Forests as bio-geographical

I. Effects of size and structure ofMontaneforests on birds
diversity and density in the Nyika Highland, l,,lalawi-Zambia,
Central Africa. Annual Report 1979-80.

II. Eco-ethological study of the Afivauna of the Nyika-Plateaujn Central Africa (Malawi-Zambia). Annual Report 1980-81.

LEJEUNE, A

tz5

155

169

175

191

205
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at the Akagera National Park (Rwanda). Progress report

rnay-september 1981
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