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SUMMARY : Potential influence of the Siberian Chipmunk Tamias
sibiricus (Lnx,vnNn) on the regression of the bird fauna of
the Forêt de Soignes, Brussels

Thc Sibcrian Cl.tiprrurrk. Tirntiu.ç .tibit'it tr.y, was intloclucecl in thc Forêt dc Soigncs
in thc seventies and has constituted in parts ol'thc li»'cst substzurtial poptrlations. evaluatcd
at 2(XX) inclividuals. lts prcscnce has bccn increasingly suggested as a possiblc cause tbr
the severc re-urcssion of the popr-rlatiolrs of several specics of birds, in pntticular insectivo-
rous passerines. which has been observed over thc past decades in the entire ti-rrest. This
decline has resulted in thc local cxtinction of seven species. PltoenicLrrrt.t lthoeuit'trru.r.
Artthus trit'iuli.s. Plttlkt.stolttr.s.sibilatri-r, Stunrrts vulga.ri.s, OriolLt.s rtriolu.s. Cuculu.s tutto-
nt.\, Streptopelia rtrrtur. and is presently ai1'ccting flve additional ones..S,r,1r,ra borin. Sylyia
utricapilla, T'roglodvte.s lroglodvtes. Purus ntajor. Eritltucus rube< Ltlu. In order to gain a
first insight in whether or not an influence of the chipmunk on this trend was likely. the
abundance of birds was compared between arcas with ancl without Tarnius.r-iàrricrr.ç. usin,s
an unlimitcd-distance point-count methodology. No signilicant diflèrences were detected
in the abundance indices of the entire avif:runa or of selected species assemblages. those of
ground nesters. hole nesters. seed eaters and sedentary species. The most likely interpreta-
tion of the results is thal Tutnias .sibiritus has no impact on bircl populations. althoush a
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sink situation with an etlèct compensated by immigration can of course not be ruled out by
the method used. It is, however, highly unlikely in the particular situation investigated. A
species by specics analysis was also conducted; it can only be indicative as it is lnore sus-
ceptible to snrall ditlèrences of habitat between sampling areas. Significant diffèrences
were observed tbr a tèw species, to either the advantage or the disadvantage of the area
colonised by chipmunks. For the most part, considering the species concerned, and the
direction of the dif'fèrences. they are not likely to reflect an influence of the chipmunk.
Only thc cleficit of Tntglod,-te.r troglo(lytcs in the area of presence of Tamiu.s sibiricu.ç
could be relevant, although it may also be linked to the vagaries of recovery afier a period
of low population. In total, the presence of Tamia.ç :;ibiricus does not appear to represent a

serious mana,eernent concern, a comment that could not be made about other, fâr more
threatening. potential introductions thal the pet trade could provoke.

lntroduction

L'invasion de milieux naturels ou semi-naturels par des espèces exo-
gènes dont I'arrivée est due à I'intervention humaine est un phénomène aussi
ancien que les migrations ou les échanges commerciaux d'éleveurs et d'agricul-
teurs (ClurroN-BRocK, 1987;New, 1995). Il a toutefbis longtemps concerné
surtout des commensaux, des parasites ou des espèces à caractère de ressource.
L'augmentation considérable du volume et de la rapidité des transports l'étend
à un éventail de plus en plus large de taxons, et en particulier à des espèces dont
I'absence locale n'est due qu'à des phénomènes biogéographiques historiques
et qlri, la barrière de distance géographique ayânt été artificiellement levée,
peLlvent ne pas rencontrer d'obstacle écologique au développement de popula-
tions viables, relativement indépendantes de I'activité humaine, et échappant à
la régulation par I'intermédiaire de celle-ci.

Il est clair que ces introductions représentent tou.iours une artiflcialisa-
tion des milieux, une perte d'authenticité de leurs communautés, une diminu-
tion de diversité interstationnelle ou interrégionale (VrrousrK, l98ti ; NEw,
I 995 ; Ya.ooEN. 1999 : 2O4). A ce titre, et dans le cadre d'une approche explici-
tement culturelle de la conservation du patrimoine naturel (NoRToN, 1988;
Eunr,Npelp. 1988 ; Rnve»E, 199 I ; Devrllsns et BEUDELS, 1995), elles ne peu-
vent qu'être regrettées. Ce regret peut être nuancé dans des cas particuliers,
notamment lorsque cette colonisation offre à une espèce une chance significa-
tive d'une survie à long terme qui paraît compromise dans son aire naturelle
(CoNeNr, 1988 ; PRIMACK, 1993 ; Luco, 1991). lorsque la colonisation
concerne des milieux déjà très artificialisés (Luco, 1988, 1997), ou lorsqu'elle
peut contribuer à l'attractivité d'un site et par là assurer ou faciliter sa sauve-
garde (VaN»a wecue, 1998).

Le rejet des colonisations allogènes s'exprime souvent sous forme
d'inquiétudes pour la santé des biocénoses indigènes (Ra,nanoe, 199 l. 1993).
Ces inquiétudes sont plus que fondées dans une très large proportion de cas.
Les plus évidents concernent des plantes ou des invertébrés susceptibles d'avoir
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une action structurante sur le nrilieu et d'en modifler profbndément les caracté-
ristiques (Fneruxpr- et ul., 199-5;Nr..w, 199,5). Mais de nombreux exemples
existent aussi d'un effet nétaste de vertébrés introduits sur des biocénoses
entières ou tout au moins sur des espèces errrblérnatiqr-res. el'fèt s'exerçant par
compétition, prédation ou hybridation (H^FEnNlr. 1992; MEpr,e et al., 19971'
Yet>onN, 1999). Toutefbis, ces alarmes pelrvent aussi n'avoir d'autre origine
qtre la répugnance des milieux natLrralistes à admettre expliciten.rent le caractère
culturel, esthétiqr-re ou éthique de Ieurs préoccupations, et leur désir corollaire
de se trouver cles motivations perçues contme plus objectives. Le phénomène
ne clitlère pourtant pas. a priori, au point de vue des biocér'roses locales, d'une
colot.tisittion naturelle (DrrvtcNuauo. 1980). laquelle a touiours été accueillie
avec satisfaction par les mêmes milieux. Dans ce cas de l'igure, malhcureuse-
n1ent, la fbrmulation et la propagation de ces inquiétudes peut clevcnir nélaste
pour la conservation dans la mesure ou elles peuvent masquer des Iacteurs de
risque véritables ct détourner des ressources d'actions plus nécessaires.

Le cas du Tarnia de Sibérie, Tttmia.s .sibiricus, en Forêt de Soignes est
exemplaire d'un enserrble de considérations liées aux problèmes d'introduc-
tion. Il appartient à un groupe cl'espèces qui occupe toutes les forêts boréales et
némorales de l'hémisphère nrtrcl, à I'exception de celles d'Europe occidentale.
Il paraît avoir été introtluit fbrtr-ritcment en Forêt de Soignes. comme en
quelques autres points des forêts européennes. Il semble y avoir constitué des
populations viables, indépenclantes cl'actions humaines directes. Elles se déve-
loppent en etfet en I'absence dc nourrissage intentionnel. d'apport fbrtuit de
noumiture sous forme de déchets, de placement de nichoirs. de contrôle de pré-
dation ou de renfbrcement délibéré de population. Il se trouve dans un milieu
périurbain, nécessairement assez fbrtcment anthropisé. Le complexe forestier
qr-r'il a colonisé est aussi un site confronté à un problèmc cle conservation très
sérier-rx : un déclin rapide et marqué des populations d'oiseaux (Wnrsunes et
J,rc'ou, 1996, 1998;De ScuurrnR et ol.. 1998). Son inrrusion a été sr-rggérée
corrrme une cause possible de ce déclin, puis comme une ciluse probable, sans
qu'âLlcLur élément, ni d'observation directe dans la région concernée, ni cl'ana-
logie avec l'aire naturelle ou avec d'autres aires d'introduction. n'i,rit étayé les
premières suggestions. Enfin, des gestionnaires commllnaux ont présenté cette
colonisation comme une cause certaine du déclin et même comme une ciluse
dominante.

Un contrôle de l'espèce, qui s'irr-rposerait si un rôle néfaste très significa-
tif était probable, serait une opération lourde et coûteuse. mobilisant des ser-
vices de conservaticln de la nature dé-ià trop mal nantis en moyens n.ratériels et
humains. Il s'attaquerait ir une espèce dont la perception publique est positive.
et qui constitue I'un des très rilres mammifères que le visiteur peut régulière-
ment apercevoir en trorêt de Soignes. Lit seule rumeur de I'importance prépon-
dérante de son inf-luence récluit la pression qui peut être exercée sur d'autres
tàcteurs, clairement néfastes à la t:rr,rne sauv.rge. comme le dérangement par les
animaux domestiques, certaincs fbrmes cle récréation semi- sportivc ou le bruit
(WnrsenRs et JACoB, 1996 ; DuvrI-LERS et Dr-:vrr.r.I-.ns-TERScHLTREN. 1998b).
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Il ét:rit donc urgent de tenter de véril-ier la réalité de la menace que le
Tarnia f'erait porter sur l'avitaune fbrestière. C'est I'objectif cle ce travail. Dans
le cadre du court laps de temps imparli à cettc étude préliminzrire il était impos-
sible de confirmer ou d'inflrmer de manière absolue I'existence de compétition
ou de prédation ayant un efïet significatif sur la dynamique de population, phé-
nomènes notoirement dif'liciles àr appréhender au niveau des vertébrés supé-
rieurs (C.qsE et al., 1992). Nous avons donc choisi une méthode indirecte de

comparaison entre les cortègcs aviens de régions affectées de manières difÏé-
rentes et contrastées pal l'invasion du Tatnia. les paramètres de la comparaison
étant choisis en fbnction d'une évallration simple de la biologie du Tamia et des

types d'impact qu'elle permet d'attendre. Une détection de différences signifi-
catives pour Lln r-ronrbre suffisant de pararr-rètres serait indicative d'un irnpact
très probable, pour irutirnt que cles fhcteurs importants. covariatrts avec lit distri-
bution du Tamia. r'rc s«rient pas accidentellement ignorés. Inversélnent, unc
absence cle ditlérences significatives pour ces mêmes paramètres. satns être une
preuvc rl'ahse nce d'irnpact. puisque des phénon-rènes de migration ctrtrc-
s()urces et puits nc peuvent pas être exclus, serait néanmoins un inclice très
inlportant d'une faible probabilité de cet impact ct Lrne fbrte incitation. d'une
part. it ne pas entreprendre d'actions urgentes en I'absence de nouvcaux résul-
tats. d'autrc part. à chercher ailleurs et sans délai les ciluses de déclin de I'avi-
faunc et les rlesures correctives à prendrc.

Biologie de Tamias sibiricus

Tamius sibiric'us.le Tar.r.ria cle Sibérie. Tarnia sibérien, Tamia rayé.
Tamias cle Sibérie, Écr-rrer.ril rayé clc Sibérie. Éclrreuil suisse. Écureuil <le Corée,
Écureuil asiatique, Écurer-ril japonais ou Buruncluk, est un rongeur de la sous-
lamille des Sciurinés. Le genre Ttrtrrius conrprend environ 25 espèces (Conntil
et HILL, 1987) qui fornrent un -qr()Llpe d'écureuils à la tbis fbrestiers et terrestres
morphologiqLlement et écologiquement très homogènes. Le centre de radiation
de l'ensenrlrle se situe clairernent dans le complexe de forêts de montagne et de

forêts côtièr-cs cle I'ouest de I'Arnérique du Nord. auquel toutes les espèces.
sauf trois, sont entièren.rent intéodées (WrlsoN et RUFF, 1999). Les trois excep-
tions s()nt le Tlmia nrineur (Tumios minimu.s) qui, outre les montagnes de
l'Ouest. occLrpc la bancle de taïga nord-américaine, à I'est jusqu'au lac Huron.
et der"rx espèces entièrement affranchies du biome américain occidental, le
Tanria rayé (Tatrtitt.s srriuttt.s) de I'Est américain, et Tutrtitr.s :sibiricus, de
I'Ancien Monde. Le -uenre illustre deux schémas classiques de bi<tgéograpl.rie
fbrcstièrc nord-arnéricaine, la séparation par les plaines d'un tatxon oriental lar-
genrent répandu et d'une constellation occidentale très morcelée, la colonisa-
tion par le complexe occidental, à travers le détroit de Behring, des fbrêts sibé-
riennes. La séparation est-ouest a, ici. probablement précédé la colonisation
transbehringienne, puisque Ttunirts srriultr.s. souvent placé dans un genre mono-
typique (e.g. Pnescorr et RICHAnp, 1996). apparaît cornme I'espèce-soeur du
reste du complexe, regroupé alors dans Lrn genre Euluntius. L'origine nord-
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américirine des ancêtres de Tomia.s sibiricus se traduit sans doute par son
absence, iusqu'à très récemment, de la partie occidentale de la taïga eurasia-
tique (Avont, 1999), et par son occupation naturelle des fbrêts némorales de la
partie orientale du continent, en Chine, en Corée et au Japon, rnais pas de la
partie occidentale. en Europe.

Photo. Tamia de Sibérie en Forêt de Soignes (Phot() P. Devillers)
Siberian Chipmunk Ttuttias ,sibirit'u.s (LAxNtANN) in the Forêt de Soigr-res

Tarnias sibiricu.s (fig.l) est nettement plus petit que 1'Écureuil roux,
SciurLrs vulgaris. Le corps et la tôte ont Llne longueur de 120 à 170 n.rn.r. la
queue de 80 à l1-5 mm. Le poids est de 6O à 120 g (tranNaNoez, 199-5;. Il rnuc
deux fbis par an, au printenrps et alr début de l'automne. I1 est strictcmcnt
diurne. Son activitéjournalière varie au cours de I'année en fonction des condi-
tions météorologiques. Il sort peu par temps tioid ou pluvieux. Son activité la
plus forte se situe en irutorrne au moment de la constitution de réserves alimen-
taires. Il passe I'hiver en hibernation. interrompue toutefbis par dcs périocles
d'éveil et des sorties occasionnelles. E,n Forêt de Soignes, I'hibernation se situc'
de novembre à lévrier (VAN DEN Bnoexe, 1999). Les Tamias sélcctionnent
individr-rellernent un terrier en automne, dans lequel ils accumulent de la nourri-
ture. Ce terrier esl fbrmé au minimum d'un tunnel et d'une chambre. et obturé
durant I'hibernation (ce qui permet une isolation thernriqr-re cle la chambre).
L'animal en sortira au printemps en creusant un nouvear-r tunncl vertical
(KawnvtcHt, 1996). L'accouplement a lieu entre mi-avrilct fin rnai, et lir gesta-
tion et les soins maternels sont de 30 jours (KAwAMtcur. lc)96). Dllrarnt cette
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période, la fèrnelle et les.jeunes ()ccupent un terrier, tandis que les mâles dor-
ment à part, dans d'ar-rtres tcrriers ou dans des trous d'arbres. En Forêt cle
Soignes, deux cyclcs clc reprocluction peuvent avoir lieu annuellement (Jornrs
et ol., 1999), comrrre dans d'autres régions ternpérées de I'aire de distribution
(FEnNeNppz, 1 995).

Lc Tamia de Sibérie est un habitilnt principalcment terrestre des fbrêts de
conifères. mixtes ou de fèuillus. cherchant sa nourriture dans la litière et les
strates ligneuses basses, en -sénéral jusqu'i\ cleux rnètres de hauteur, mais
susceptible de grimper dans les arbres. notallmcnt lorsqu'il est rnenacé
(Knwnnarc'nr, 1980, MAC DoNelp et BARRrlr. 1993 I Fr,.nNnNDEZ, 1995). Son
régirrc alirncntaire est essentiellement végétarien. Pour un habitat donné, ditfé-
rentes espèces végétales sont utilisées selon leur disponibilité au c()urs des sai-
sons. L'étude cle Kewer'rtcnt (1980), menée durant six ans dans une chênaie du
norcl clu Japon. montre que le Tamia de Sibérie se nourrit prir.rcipalerr.rent de
grirines. de bourgeons, de jeunes feuilles et de fleurs. Dans une rnoindre
mcsllre, des inscctes sont consommés, en particulier des lépidoptères, des
coléoptères, cles hérniptères. La prise d'oisillons et d'ceufs est observée. mais
est rare. Le Tan-ria avale sa nourriture immédiatement. oll l:r conserve ditns ses

abajoues pour êtrc consommée plus loin, donnée aux juvéniles ou stockée.
L'accumulation de nourriture se fait de deux fâçons. De petites réserves épar-
pillées sont constituées dans cles trous recouverts de terre et de quelques fèuilles
mortes. Une quantité plus grancle de nourriture est entassée dans le terriel oir
l'animal hiberncra. Lcs réserves clu terrier permettront à l'écureuil de se nourrir
pendant l'hiver, lors des phases de réveil. Les autres sites d'accumulation de
noumiture seront exploités au printerrps. après l'émer,qence, surtout si les végé-
taux frais viennent à manquer.

Le Tamia de Sibérie occupe actuellerrent t()ute lil zone de taiga eurasia-
tique depr-ris Hokkzrïdo, les Kouriles. la Sakhaline et les rivages continentaux de
la mer d'Okhotsk à I'est. jusqu'i\ la Karélie russe it I'ouest. Sa pénétration dans
la partie européenne de cette aire, à l'oucst de l'Oural, et sa progression vers la
frontière finlandaise sont récentes (AMORr. 1999). En Asie, sa distribution
s'étend au sud jusqu'à I'Altaï, la Mongolie. la Mandchouric. la Coréc et le nord
de la Chine, englobant des fbrêts cadr"rcifbliées et rrrixtes (LnNce et ol.. 1994;
Fr,nN,rN»tz. 1995 I Or;rrnn. 1996; AuoRr. 1999). Des popr"rlations provenant de
lâchés accidentcls ou délibérés se sont établies de manière plus ou rnoins per-
manente cn Europe occidentale, en France, en Belgique. aux Pays-Bas. en
Suisse, en Allemagne. en Italie, en Autriche, le plus souvent au voisinagc de
grandes a-sglomérations (LeNoe, et al., 1994; FenNaNDEZ. 199-5; Avont and
Gtpt,or,r'rt. 199-5: Avont. 1999). Le Tamia a été introduit en Forêt de Soigncs
dans les années scptante (ne WnvnrN, 1978a, 1978b: BeRxano et Nrc()r-AS,
1982 I De KEysut<. 1983). Actr-rellernent, la population en Forêt de Soignes
compterait plr-rs de 2000 indiviclus (Jotnts et al.. 1999). E,lle occupe unc glande
partie de la fbrêt bruxclloise et quelques parcs périphériques (DEVILLITRS et
Devtlt-Et<s-TtrRSCHt.rREN. l99tla). avec deux pôles de densité dans les parties
nord-est et nord-ouest de la région fbrestière (VaN ouN Beoere, 1999).
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Matériel et méthode

Aire d'étude - La Forêt de Soignes est située au sud-est de la Région
bruxelloise. Ses 4380 hectares sont recouverts à 80 7a de hêtres. Le régime de
futaie équienne (ou futaie régulière) appliqué dès le début du XVIII. siècle est à
I'origine de Ia hêtraie cathédrale que I'on trolrve dans une grande partie de lâ
Forêt. Une remise en question du bien-fbndé de cette gestion conduit à partir des

années 50 à la mise en place de parcelles de futaie jardinée, comportant des
arbres d'âges et d'essences mélangés. Lesjeunes peuplements denses compor-
tent divers feuillus (charme, érable sycomore, sureaux) dominés par le hêtre ou
le chêne (vnN oen BEN, 1997). Des pins ou des mélèzes, en monoculture ou en
peuplements mixtes, ont aussi été plantés. Actuellement, la haute futaie de
hêtres présente une structure d'âge riche en arbres relativement âgés. approchant
les 180 ans. ce qui est tàvorable à la richesse biologique en espèces spécialisées,
l'avifaune, par exemple. présentant deux pics de diversité au cours de l'évolu-
tion tbrestière, l'un, auquel contribuent de nombreuses espèces non-tbrestières,
dans les stades les plus jeunes. l'autre dans les stades les plus âgés (Frnnv et
Fnocuor, 191O, 1974). Les tempêtes de 1990 ont ouvert des clairières de
grandes dimensions, suffisantes pour accueillir les espèces aviennes liées àr ce
type d'habitat. La proximité de l'agglomération bruxelloise est largement res-
ponsable de la qualité écologique de la forêt. les objectifs sociaux, culturels et
esthétiques ayant pris le pas sur les considérations économiques dans I'orienta-
tion de la gestion. Cette proximité l'expose toutefois à diverses pressions, en
particulier, à une pollution de l'air à laquelle I'absence de lichens est vraisem-
blablement imputable. La fiéquentatior.r importante de la fbrêt, en particulier par
les animaux domestiques, sa traversée par des routes à grand trafic, sont aussi
des facteurs de dérangement de la faune (Welsanes et JACoB, 1996; DE
Scuurrr,n et al., 1998 ; Devrllens et DEVrr"r.ERS-TeRSCULTREN, 1998b).

Ét,aluation cle I'ttbondanc'e relative de I'avifaune - Le but de l'étude
n'étant pas d'évaluer les densités absolues des espèces, mais de comparer I'avi-
fâune de zones colonisées et non colonisées par le Tamia de Sibérie, I'emploi
d'une méthode relative était tout indiqué. En effet, les méthodes relatives four-
nissent des indices d'abondance plus ou moins proportionnels à la population
totale. Elles sont souvent employées pour étudier I'influence du milieu sur la
composition ou la densité de I'avifaune, ainsi que pour suivre les fluctuations
temporelles des populations d'oiseaux (DawsoN, 1981, 1983;BI-oNoel-, 1983:
LRt.'oNrarNE,1992). Parmi ces méthodes, c'est celle des points d'écoute à rayon
illimité (BloN»e,l eT. al., l97O , Br-oNoEt-, 1975l, Btsev et RoBINS, 19t33 ;

Lso,qNr et al., 1988) qui a été choisie. Un point d'écoute consiste, pour un
observateur immobile, à noter pendant un temps déterminé tous les contacts
visuels et auditifs obtenus, par espèce d'oiseau. quelle que soit la distance à
laquelle ils se situent par rapport à l'observateur. Cette méthode a été choisie
parce qu'elle ne nécessite aucune préparation de terrain, elle est applicable dans
tous les types de milieu, et seul le paramètre temps doit être respecté, contraire-
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ment à la vitesse de déplacenrent qui intervient dans la méthode des transects
(AprnE. 1976). E,lle permct aussi d'échantillonner une grande surface de la lirrêt,
en couvrant plusieurs typcs dt: ntilieux. ce clui tavorise ler rencontre du plus
grand nombre d'espèces présentes. L'inconvénient majeur de la méthodc des
points d'écoLrte est lié à r"rne saturation ar-rditive de I'ornithologue, dont le seuil
est plus rapidement atteint que dans Ia nréthode des transects (BloN»el er n1.,
1970). Ce problème n'est pas rencontré dans le caclre cle notre étude, Ia Forêt de
Soignes présentant des densités d'oiseaux lTribles ()u I'lloyennes, qui entraînent
rarenrent ur-r phénomène clc satllration.

Sitcs d'éclurtttillorutuge - La distribution et lcs clensités clu Tantia en Forêt
de Soignes étant connues (Dnvtlr-rR.s et DEVn-r-rrRs-Trrr<sc'rrrrrruN,lL)L)'7,1998a;
VnN »t,N Btror.xE. 1999: Jornrs et ol.. 1999), les points d'écou1e ont été réalisés
clans c1t-tatre sites de la Forêt de Soignes, choisis de telle sorte c1u'ils soient écr>lo-
giclr-rentent sirnilaires. deux d'entre eux situés dans dcs zones colonisées clcpuis
plusieurs itnnées par le Tamia, les deux autres dans cles zones ckrnt il est iibsent.

E:;1tècc.s t'onccrrrée.t yrr l'étutle - Sur les 73 espèces d'oiseaux nichant en
Forêt dc Soignes (RauosLru at al., 1995), un certain nontbre ont été cxclues cle

notre étude. C'est le cas des oiseaux d'ear"r, occupant Lln milieu non accessible
au Tamia. des rapaces qui. conrpte tenu de la taille de leur territoire. nc sont
qu'exceptioltnellet-nettt contitctablcs au poinl d'écoute, des oiseaux noctLlrnes,
des espèces non perceptibles par contilct auditif, qui ne peuvent être correcte-
ment échantillonnécs, enfin de la Perrr-rche à collier (P.sittttculo krunteri), d<tr^tt

les contacts sont difl'iciles à interprétcr.

Motlulités d'e.ré<'uliott dc.s ltoittt.t d'écrstrtc - Lcs points d'écoute ont été
réalisés du l5 n.rars ar,r l-5 juin. c'est-ir-clire pendant Ia période de reproduction
des oiseaux. lorsqr-re l'activité de chant cs1 intense. Durant les quatre heures qui
suivent le lever du soleil (période d'activité de I'avifaune),2-52 points d'écoute
cle -5 rninutes ont été effectués en 126 points _{éographiclr,res. En chaque point
géographique. un premier point d'éct-»rte est réalisé cn débr-rt cle si.rison pour
c()ntilcter lcs cspèces nichant précocenrent. puis un cleuxiènte alin cle contacter
les espèces misratrices nichant plus tardivcrlent. Une I'iche de point d'écoute
c()rnprenanI r.rne description du nrilieu est remplie lors dc chaque mesure. Une
r.rnité est attribuée par contact avec un oiseau chanteur ou Llne farrrille cl'oiseaux,
une clenri-Ltnité est attribuée à un contact visuel avec un individr.r. Ceci pern.ret
cle cléfinir pal z()r1c et par espèce un indice ponctuel d'abondance. exprirtré en
nombre moyr:n d'unités par point d'écoute, qui retlète le nombre de couples
d'oiseaux nicheuls (BL<tNoel- et «1., 1970). Les points d'écoute sont espacés les
uns des autres d'une distance constante de 200 mètres. pour évitel de c«rntacter
les mêrnes oiseaux d'un poir-rt i\ l'autre. Les matinées de terrain flrent altelnati-
vemenl efIêctuécs clans les zones avec et sans Tamia. pour éviter les biais liés
aux v:rriatior-rs saisonnières. Les points d'écclute ne se situèrent pas à moins de
l-50 mètres d'une voie routière, al'in cl'éviter des perturbations auditives tr()p
inrportantes. Enfin. nous avons veillé, dans la rnesure du possible, à I'homogé-
néité des sites échantillonnés d'une zone à l'autre: par exemple les parcelles
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pLrres de conifères ont été évitées. E,n effet. le Tamia y est moins présent que
dans les fèuillus (VeN paN Bnonru, 1999:obs. pers.), et ces parcelles sont dis-
séminées en Forêt de Soignes, ce qui les rend difïiciles à échantillonner.

Tntitenrettî tle.ç dottttée.s - L'avifàune des zones avec et sans Tantia a été
comparée ir trois niveaux. Les indices cl'abondance de I'ensentble de l'avitaune.
obtenus par sommation sur tolltes les espèces corltactées des indices cl'abon-
dance spécifiques, ont été cornparés. afin d'évalr-rer I'impact global du Tarnia sr-rr

les populations d'oiseaux. Une deuxiènte comparaison a porté sr-rr les indices
d'abondance cle quatre ensembles d'espèces, choisis en fbnction de leur poten-
tiel d'interaction avec le Tan'ria. I'indice de groupe étant obtenu par somnrltion
cles indices spécifiques sur l'ensemble des espèces du groupe. Enfin, les indices
d'abondance ont été comparés espèce par espèce, les résultats de cette dernière
analyse étant toutefois moins fiables que ceux portant sur des groupes
d'espèces, parce que beaucoup plus sensibles aux aléas de la méthode de prise
de données et aux inhomogénéités de l"habitat.

Choix de.s groupes d'espèc'es - Le premier groupe est celui des espèces
nichant au sol. Ces espèces sont potentiellement vulnérables à une prédation
systématique du Tamia sur les ceufs et les jeunes, affectant le taux de recrute-
ment. Le second groupe est celui des espèces cavernicoles, exposées à une pré-
dation opportuniste du Tamia sur les ceuti et les jer-rnes, lorsque les mâles cher-
chent des cavités pour dormir, au printemps et en été. Elles pourraient aussi
entrer en concrlrrence tlec Tuuritts ,çibiricus pour la possession de ces cavités.
Ici aussi c'est Ie taux de réussite des nichées qr-ri pourrait en être af'fecté. Les
espèces granivores firrment le troisièrne groupe;elles sont sr-rsceptibles d'entrer
en conrpétition poltr les ressources alimentaires avec le Tarlia, ce qui pourrait
cngenclrer une mortalité accrue de toutes les classes d'âgc. Les espèces séderr-
taires composent le dernier groupe. Ces espèces sont en contact pendant cles
périodes particulièrement vulnérables de leur cycle arvec le Tan.ria en préhiberna-
tion ou en posthibernation. Une compétition durant ces périodes pourrair engen-
drer une mortalité accrue.

Traitentents stutri.tticlues - Les abondances moyennes ont été comparées
pa'le test paramétrique de SrupENl pour échantillons non appariés. après vérifi-
cation des conditions d'emploi de ce test, soit la normalité des distributions et
l'é-ealité des variances des populations. Lorsque les conditions d'emploi du test
de SruoeNr n'étaient pas respectées, le test non paramétrique de MaNN-
WHtrNEy a été utilisé. Les tests évaluent la vraisemblance d'une hypothèse de
non égalité des moyennes réelles. L'hypolhèse est considérée comme re.jetée si
la probabilité p que les deux moyennes observées puissent être obtenues à partir
de distributions réelles de moyennes identiques (Cer,rpenu., 1989) est supérieure
à 0,05. Dans le cas des espèces, les tests ont été effectr-rés sur ['ensemble des
points d'écoute. considérés comme indépendants (Brnnv et RoBrNS. 1983). La
prise en compte liée de deux passages n'est utile en efïèt que pour éviter les dis-
torsions entre espèces. dans la corr-rparaison dcs groupes. Lcs détails dr-r traite-
ment statistique sont donnés par Rrr-.cr-r- (2(n0).

5l



l. RIECEL, R.M. LAFONTAINE, l. PASI'EELS et P. DEVILLERS

Résultats

Le tableau I rassemble les abondances moyennes par point d'écoute de

toLltes les espèces contactées 
- 

soit 30 espèces 
- 

dnns chacune des zones et

note I'appartenance des espèces aux différents groupes utilisés dans I'analyse.
Le tableau II résur.r.re Ies indices ponctuels d'abondance de I'ensemble de I'avi-
laune et des groupernents d'espèces sélectionnés. Dans les deux tableaux, la
dernière colonne indique si les différences enregistrées entre les deux zones

sont significatives ou non, selon les résultats d'un test de SluoeNr, ou, le cas

échéant. d'un test de M,rNN-WHITNTY.

Tableau I. Indices ponctuels d'abondance des espèces contactées.
PLtrtttual aburulattce indices of species.

Espèce Signification
des difTérences

Columba oenos
Cohunba palumbus
Picus viridis
Dryocoptrs martius
Dendrocopos major
I)endrocopos minor
T ro g lo dy te s tro g lo tly te s

Prunello modul«ris
Erithacus ntbecultt
'furdus merula
Turtlus phiktmelos
Turdus viscivorus
Sylvio borin
Sylvia alricupilla
P hy llosc op us c olly b it«
I' hy llo s c o p u s t ro c hi I u s

Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Parus paluslris
Pants montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus corone
Fringilla coelebs

NS p = 0.37
THS P=0*
NS p = 0.90

S

HS
NS
NS
NS
NS
NS

NS

THS

THS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
THS

P = 0.28

P=0

P = 0.0-5

P = 0.01
p = 0.46
p = 0..55

P = 0.09

P = 0.10

P = 0,20

NS P = 0.-55

P=0x
P = 0'30

P = 0.33

P = 0,36

P = 0'95

P = 0.52

P = 0'60

P=0x

L:espècenichantausolouprèsduscll.C:espècecavernicole;G:espècegranivore;W:
espèce sédentaire.
NS : non signitïcatif. S : significatif. HS : hautement significatif. THS : très hautement
significatif. p: probabilité que les deux moyennes observées correspondent à des distribu-
tions réelles de moyennes identiques. '1' Test de MnNN-WutrNEY (sinon test de STLTDEN I).

(iroupes Indices, zone
avec Tam.ias

Indices, zone
sans Tamias

G.C,W
G.W
c.w
c,w
c.w
c.w
L.W

w
c.w
C,W
c.w
C,W
C.W
c,w
c.w
c.w
G.W
w
w
C.W

L
I-
L

L.W
L.W

0,24
0,59
0.14
0,02
0. r6
0,02
1.25
0.01
0,62
0,36
0.1
0,08
0.08
0,52
0,46
0.02
0.0 t

0.01
0.08
0,0.5

0,0 r

0
0,4'7
oq)
0,69
0,3 I

0,19
0,1
t.02
0,39

0.1 9

0.28
0,13
0,01
0,2 r

0
1.72
0
0.45
(t')

0.06
0.I
0. l6
0.35
0.-56

0
0.0s
0
0,09
0.04
0
0,0 r

0,17
0,8
0.81
ôr5
0, 19

0.07
l,08
0,8
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lahleau II. Indices ponctuels d'abondance de groupes d'espèces
Ptrttt luul ttbrutdartce irtdicas ol .slrccies ar()ulrs-

(i roupe

Toute I'avifaune
Espèces nichant au sol
Espèces cavernicoles
Espèces granivores
Espèces sédentaires

Signifïcation
de

dil'ferences

NS. p = t).50
NS.p=0. I)'r'
NS. p = 0.10
NS. p = 0.87
NS. p = 0.30

NS: non signiticatif. p: probabilité que les deux moyennes observées correspondent à des
distributions réelles de moyennes identiques. ,' Test de MeuN-WurrNEy (sinon test de
SruneNr').

Discussion

Diminution de l'avifaune

Les recensements d'oiseaux conduits en Forêt de Soignes depuis plu-
sieurs années (BTLCKE et JorRrs. '19'79 ;Dr Scuurrpn et al., 1998') ont montré un
déclin rapide et important de plusieurs espèces, en particulier de passereaux
insectivores et de visiteurs d'été. Sept espèces, le Rougequeue à fiont blanc.
Pltoenicurtr.s pltoenicurtts. le Pipit des arbres, Anthu:; triviali.y,le Pouillot sif'-
fler-rr, P/rr'11 (),t('opLt.\ sibilutri-r. l'Étourneau sansonnet, Sturnn.s vulguri.s, le
Lcrriot cl'Europe. Oriolus oriolu:;, le Coucor-r gris, Cuc.ulu.r r.ortrtrus, lzt
Tcrurterelle cles bois, Slreptoltcliu lurtur, sont arrivées à I'extinction ou tout au
moins à des populations tellement fàibles qu'elles ne sont plr"rs détectables par
la nréthode des points d'écoute ; cinq autres espèces, la Fauvette des jardins,
S1-lvict borin. la Fauvette à tête noire. S,-lt'io atricultilla, le Troglodyte mignon,
Troglod,-te.s rroglocllte,\, la Mésange charbonnière , Paru.s ma.jor,le Rougegorge
familier, Erithacus rubec'ula, accllsent des régressions très fbrtes. avec un taux
de contact qui diminuait en 1998 de 21,5 7c par anpour la première à 7 clo par
an pour le dernier (De Scuurran et ol., 1998).

Abondances des groupes d'espèces

Au niveau de l'ensemble de l'avifaune, ainsi que pour les ensembles des
espèces nichant au sol, des espèces cavernicoles, granivores et enfin séden-
taires, les tests de SruoENr ou de MRNN-WurrNey réalisés n'ont montré aucune
dif-férence si-er-rificative entre les abondances moyennes des zones avec et sans
Tamia. L'hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de diflérences entre les
abondanccs moyennes comparées ne pellt donc être rcjctéc diins aucun dcs cas.
Dans trois cits, avifaune totale. espèces granivores et espèces sédentaires. les

Indices
d'abondance,
avec Tanias

I rrrl iccs
<l'ir llortrll rrce.
sans 7'rrltics

r-1.I3
4.2tt
5,lri

12.11

13.13

4.69
zl.(r3

2.40
I t.93

5.5
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valeurs de p, probabilité pour les moyennes mesurées de provenir de moyennes
réelles identiques, sont en outre élevées. Dans les deux autres cas, ceux des

espèces cavernicoles et des espèces nichant au sol, p est relativement bas. plus
proche du seuil retenu pour une diflérence significative. Cet et-fèt est entière-
n'rerrt dû à la Mésange bleue, Purus t'aerulcrz.i, dans Lrn câs. au Troglodyte clans

I'autre, cliscutés plus bas. Si ces espèces sont exclues, les valeurs c1e p pclur ces

groupes remontent aux mêmes ordres de grander-rr qr-re celles des autres
groupes.

Abondances des espèces

La comparaison cles indices d'abondance espèce par espèce ne peut être

considérée que comme une orientation. En etïèt, les données tirées de points
d'écoute sont toujours entachées d'une certaine imprécision due aux aléas de

l'échantillonnage. et notamment à la variabilité de la détectabilité des oiseaux
et aux inhomogénéités de I'habitat. Ces effets sont beaucoup plus importants
lorsque des abondances entre deux zones sont comparées pour une seule espèce
que lorsqu'elles le sont pour un ensemble d'espèces. Pour neuf espèces peu

contactées au cours de l'étude, parce que globalement peu abondantes en Forêt
de Soignes ou dans les rnilicux échantillonnés, la comparaison des abondances

ne serait en rien pertinente. Seules ont été retenues les espèces pour lesqr-relles

le nombre d'unités de contact est au moins égal à l0 dans I'une des deux zones,

soit 2l espèces.

Six espèces ont des indices d'abondance qui diffèrent significativen.rr--nt

entre lcs z()nes âvec et sans Talnia, mais ces différences ne sont pas toutes de

mêrne direction (tableau I). Les abondances lrloyennes du Rotrgegtlrge' de la
Mésange bleue, dr-r Merle noir, Turclu.r rnerulu, et du Pigeon ranticr, Crtlttnrlta

ltolumbus. sont significativentent plus élevées dans la zonc avec Tarnia. A
I'inverse. les abondances moyennes du Troglodyte et dr"r Pinsot't des arbres,
Frirtgilla <'oelelt:;, sont sigr.rificativement plus importantes dans la zone sans

Tamia. Parmi ces six espèces. deux seulement, le Troglodyte et le Rougegorge.
figurent parrr-ri celles gue les recensements efl'ectués en Région Bruxelloise ont
désignées comme étant en diminution.

Une relation causale entre présence du Tamia et abondance accrue des

quatre espèces d'oiseaux concernées ne peut s'envisager que de manière indi-
recte. Un impact négatif du Tamia sur certaines espèces pourrait engendrer un

impact positif sur d'autres, si les premières espèces exercent une pression de

compétition ou de prédation sur les secondes. Toutefois, les espèces dont
I'abondance est si-enificativement moins importante d:rns la zone avec Tamia ne

sont pas en compétitiou avec celles dont I'abondance est significativement plus
importante et n'exercent sur elles aucLlne pression de prédation, de sorte qLl'une
telle hypothèse est peu vraisemblable. Il est beaucoup plus probable que les

abonclances sigr.rificativement plus importantes des espèces dans la zone avec

Tanria que dans la zone sans Tamia proviennent cle diflérences entre les habi-
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tats représentés dans les échantillons des deux régions, clifTérences qui n'ont
évidemment pas pu être entièrement éliminées, malgré les précautions prises
dans le choix des points d'échantillonnage. Par exemple la participation cle

chênes Que rcu.r.,i7;. à la futaie est plus élevée dans l'échantillon cle la zone avec
Tamia. et ceci sufïit sans doute à expliquer l'abon«lance de la Mésange bleue,
très Iiée aux chênes.

Pour le Pinson des arbres, moins arbondant dans la zone avec Tamia. il
est probable que ce soit aussi à I'hétérogénéité de l'habitat entre les deux
échantillons plutôt qu'à une int'luence négative du Tamia qu'il faille attribuer
les divergences. En effet, les populations du Pinson des arbres ne sont pils en
déclin en Forêt de Soignes (Wusenes et JACOn, I998; DE ScuurreR et ol..
1998) et si une inf-luence du Tamia s'exerçait, ce ne polrrrait être, compte tenu
des habitudes de I'oiseau et de la biologie du Tamia esquissée plus haut. que
par le biais d'une compétition interspécifique pour les ressources en graines.
qui constituent un élément essentiel du régime alimentaire du Pinson en dehors
de la période de nidification. Or, la compétition dans ce domaine est très diluée,
notamment par I'adjonction aux espèces se reproduisant en forêt de visiteurs
automnaux et hivernaux en nombres importants, constituant une biomasse très
substantielle. C'est probablement la plus fbrte représentation du Hêtre, Fagu.s
sylvatictt. dans 1'échantillon de la zone sans Tamia, et la plus grande proximité
de terrains de gagnage extraforestiers, qui en expliquent le caractère plus
lavorable.

Le Trogloclyte rnignon est par conlre une espèce en déclin cn Forêt de
Soignes (WetsEnes et JACotJ. I998;DE Scuurren er ol., 1998). Cette espèce
étant liée àI la strate ligneuse basse, de l'onces en particr-rlicr, un examen des
llcl.rcs de point d'écoute a été fait, afin d'évaluer si ces variations d'abonclance
étaient liées à une hétérogénéité trappante cle cet habitat. Ce n'est pas lc ciis. On
ne peut donc exclure que les populations du Troglodyte soient aflèctées par la
présence du Tamia, qui exercerait sur elles une prédation prétérentiellc, conce-
vable étant donné la limitation cles activités de I'oiseau et du mammifère :\ une
môme strate forestière. Toutefois. le Troglodyte fluctue de f-açon exceptionnel-
lement forte d'une année à I'autre, au gré d'hivers rigourer-rx or,r cléments
(Su,rnnocr, 1976l. vAN DEN BeRcs, 1919l' ScHrpr,enLr, 1980; RoocenanN.
1988 ; ReeosÉE et ol., 1995 ; VINSTEENwEGEN, 1998), et il est actuellement en
phase de reprise. I1 est donc tout à fait possible que les différences observées
entre les deux zones proviennent d'hétérogénéités dans la recolonisation. Pour
conclure à un impact réel du Tamia sur cette espèce, il serait indispensable de
mener une étude beaucoup plus approfondie, portant directement sur les taux de
mortalité et de recrutement du Troglodyte et les fàcteurs qr,ri les atfectent.
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Conclusions

La comparaison de l'avifàune <Ie zones colonisées et non colonisées par
le Tarnia en Forêt de Soignes m()ntre qr-re les abondances moyennes de toutc
l'avifaune contactée (30 espèces), et de sous-ensenrbles fbrmés des espèces
nichant au sol (7 espèces). des espèces cavernicoles (13 espèces). des espèces
granivores (4 espèces) et cles espèces sédentaires (23 espèces) nc diftbrcnt pas
significativer.nent d'une zone à I'autre. L'hypothèse la plus simple est que le
Tami:.r n'.1 pas d'int'luence substantielle sur ces cortèges d'espèces. La seule
autre explication serait qr-re les zones à Tamia soient particr-rlièrement attrilctives
et soient I'objet d'une recolonisation compensant les pertes ou les déficits de
recrutement, jouant clonc un rôle local de pr-rits. Rien dans les caractéristiques
des zones ne permet de croire à la vraisemblance d'un tel mécanisme. d'autant
plus que le déclin rapide de I'ensemble de la population sonienne des espèces
potentiellement concernées cadre mal avec un dynamisme de colonisation.

Aucun élément ne permet donc d'établir que le Tamia exerce une
inf-luence sur des ensembles aviens. Rien ne permet non plus d'afïrmer que sa

présence constitue un fàcteur de régression de I'avitaune en Forêt de Soignes. Il
n'y a donc pas lieu de prévoir actuellement des mesures de contrôle. qLri

seraient nécessairement coûteuses, impopulaires et potentiellement nél-astes
pour d'i.rutres élén.rents de la faune. Seul un impact limité sur le Troglodytc
n'est pils cxclu nrais, nrênrc s'il s'avérait réel, il ne.justifierait pas la nrise en
place de ûlesures de contrôle de Tumia.ç ,sibiricu.r, étant donné le statut local ct
général de I'espèce. Ces conclusions s()nt sirnilaires ir celles luxquelles arrivenl
WElseRes et J^('oB ( 199t3) à propos de la Perruche ir collier, Psitttt<'rrlu knttneri,
autre espèce introduite qui c«rlonise ccrtaines parties dc la Forêt cle Soignes. Il
fàudra néanrnoins. dans un cas conlnre dans l'autre. rester attentil'à l'évolution
clu phénorlène, et srlrtolrt éviter que d'autres introcluctions ne viennent s'a.jouter
à celles qui existent, et pour lesquelles les gestionnaires sont conll'ontés au fàit
acconrpli. Ttttnius sibiricLrs coexiste dans une grande partie de son aire de distri-
bution avec une fàune de cornposition assez semblable à celle des fbrêts euro-
péennes. Les données éco-éthologiques disponibles sr-rr cette cohabitârtion per-
mettaient. dans une certaine mesure, de prédire un impact peu sévère cl'une
introcluction qui ne fait peut-être que précéder une colonisation naturelle.
Beaucoup d'autres animaux, malheureusement communs en captivité et très
susceptibles de s'échapper. n'offrent pas ces garanties.
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