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CONFERENCES

Conférences et man ifestations
publiques organisées par le Service

d'Ethologie et de Psychologie
animale de l'Université de Liège'

et par l'asbl Faune - Education -Ressources Naturelles FERN'
Saisons 'l 99.,l :1992 à '1994-'1 995'

Avant-propos

Depuis décembre 1984, le Service d'Ethologie et de Psychologie animale
de l'Université cte Liège met sur pied des cycles de conférences, des expositions
et d'autres rnanitèstations ouvertes au grand public, grâce au concours de son
asbl de soutien <. Faune, Education, Ressources naturelles (FERN) ». Au-delà
d'une mission de vulgarisation scientifique et de la promotion de la cclnnais-
sance de la faune en général, ces manifestations permettent aux chercheurs de
faire connaître leurs travaux au-delà du cercle étroit des spécialistes, aux ensei-
gnants de faire fàce à un autre public que celui lbrmé de leurs seuls étudiants, au
public liégeois et d'ailleurs d'entendre des invités étrangers. aux spécialistes de
s'ouvrir à de nouveaux horizons, à des amateurs de disposer d'une tribune. Cette
association Ethologie-FERN anime ainsi un pôle d'éducation permanente, de
fbrmation scientifique, de vulgarisation de haut niveau, et maintient I'Institut de
Zoologie au cocur de la vie culturelle liégeoise.

Dès 1960 en effet, l'lnstitut s'était voué à une triple mission de recherche,
d'enseignement universitaire et de vulgarisation scientifique fondée sur ses
outils didactiques, le Musée de Zoologie et l'Aquarium universitaires. La réduc-
tion des subventions officielles et la diminution du volume du personnel toute-
fois ont fait qu'au fll des décennies, le troisième volet de cette mission n'eût pu
se poursuivre sans la nrise sur pied de cette association de soutien « Faune,
Education, Ressources naturelles r. Celle-ci a en effet permis l'obtention d'un
personnel de complément dans le cadre de programmes de résorption du chô-
mage, intitulés successivement <. Cadres Spéciaux Temporaires CST »,
« Troisième Circuit de Travail TCT » et enfin « Projets régionaux de réinsertion
dans le marché de I'emploi PRIME ,r. Ce personnel sert d'intermédiaire entre les

I Prol'. J.-Cl. RLrwET, Institut dc Zoologie, 22 Quai Van Bencden, B-4O2O LIEGE. Secr. :

04 l/66.50.8 I .

2 fgRN, Faune - Education - Ressources Naturelles. Coordinatrice : Mme Sonia WANSoN,
22 Quai Van Beneden, B-4020 LIEGE. Té1. :041/66.50.03.

3 Ces documents ont été collationnés et mis en forme par Sonia WrrNsoN, Pascal DUMONT
(FERN), Dominique Casra.u, Maggy RrNNorrE et J.-Cl. RUwET (Ethologie). Dessins par
Anne-marie MnssrN (FERN) d'après ses affiches réalisées pour la publicité des conférences.

9l



(-ONFERENCFS

chercheurs et le public, met :\ la clisposition de celui-ci une intbrmation puisée et
vérifiée aux sources, la transmet dans une l'orme accessible. mais sous lc
contrôle rigoureux et talillon dc ses censeurs.

Faune, Education, Ressources naturelles : dix années au
service du public

Créée en 1984. o Faune. Eclucatic'rt-t. Ressoulccs Naturelles >> est une asso-
ciation qui, comme le souli-sne I'article 3 de ses statLrts, a pollr objet la promo-
tion dc la connaissance générale de la faune terrestrc ct aqr-ratiqr-re tant ré-sioniile
qtrc rnttndiale. spécialement dans le «lornaine de l'écologie ct cle I'éthologie fon-
damentales et appliquées. notamment par la r-rrisc cn valeur des collections dr-r
Muséc de Zttttlogie et de I'Aquarium cle l'Université clc Liègc, la prornotir:rn de
lit vr-rlgarisation scientifique et dc 1'éducation, la dil'fusion dcs publications du
Servicc d'Etholo-sic-Musée de Zoologie-Aquarir-rnr ct la pror.r'totion cles
recherches rclatives à la protection et à la conservation clc Ia vic sauvage, àr la

-qesti()n et au contrôlc des ressources et productions anirnalcs.

Depuis dix ans. la FERN a parfaitement joué son rôle. L'octroi par lc
Ministère de l'Ert.rpltti et dr-r Travail, fin octobre 1993. de la prolon-rriitiolt clcs
contrats PRIME du pcrsonnel engagé à la trERN, permet d'envisager avec séré-
nité Ia poursuitc des diverses tâches et actions entreprises depuis I 984.

Le personnel FERN comprend actuellement :

Une zoologiste-coordinatr-ice : Sonia WnNsoN
Une dessinatrice-graphiste : Anne-Maric M,r.ssrN
Un secrétaire-documentaliste : Pascal Drrl,roNr
al'f'ectés à la vulgarisation et servant d'intermédiaires entlc les chercheurs et
le public ;

Deux techniciens : Jacques NTNaNE et Annie V,a.N Leeuw
Trois gardiennes de salles-caissières : Maria VEr;a, Dorniniqr,re LeenuN et
Vilma Sconser
apportant une aide à la gestion et à I'adrr.rinistration dc I'Ac1r-rarir-rnt et asslrrant
I'accueil des visiteurs et la surveillance des salles publiques de I'Acluariun.r et du
Musée ;

Un photographe : Michel Bocrrau
qr-ri sc partage entre ces deux orientations de la FERN

Le bilan des saisons 1991 -92 à 1994-95

Nous préscntons ici le bilan des quatre dernières saisons c()rresp()u-
dant aux années acadér'r'riques 1991-92, 1992-93. 1993-94 et 1994-9-5 dcs
conférences et nranif'estations publiqr-res organisées en comrlun par le servicc
universitaire d'Ethologie et dc Psychologic animale et la FERN. ll fait sr-rite au
bilan détailfé <lans le Volume l0 (3-4), pp.327-37O des Cahiers tl'Ethologie. clui
présente et résunrc les manit'estations organisécs de décembre 1984 à décernbre
1990:47 conlérences avaient touché un total de 8 869 auditeurs. soit unc
moyenne de 189 auditeurs par séarrcc. Lc présent bilan aligne 25 conférenccs
totalisant,l 30 I auditeurs, soit unc moyenne de ll2 ar-rditeurs par séance.
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Saison 1991-1992
(moyenne de 92 auditeurs par séance)

48 . « Maison et jardin d'un naturaliste »

par Eric WALRAVENS, Bruxelles
le 24.O9.1991 (1OO auditeurs )

Par le biais d'une projection de diapositives, I'ttrateur licencié-agrégé
en biologie 

- 
n plfssnté les nombreuses espèces animales qui trouvent dans nos

maisons et nos jardins un habitat fàvclrable ou un refuge saisonnier, c'est-à-dire
des curiosités que toute personne peut découvrir dans et autour de sa maison et
dans ses environs immédiats : insectes. arachnides, chauves-souris, lérot,
hérisson...

Il a également montré les divers aménagements qui pallient aux petits
czrtaclysmes écologiques que constituent, par exemple, le rejointoiement d'une
1açade ou l'obturation d'un grenier. Il nous a guidés au jardin pour créer une
diversité paysagère et floristique, attractive pour une fbule d'insectes, oiseaux,
batraciens, mammifères... Il a tout spécialement expliqué les conditions d'amé-
nagement d'une mare artificielle.
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49 . « L'apiculture hier et aujourd'hui ,
par Henri RENSON, Liège
le 19.11.1991 (52 auditeurs )

Monsieur H. RENSoN, apiculteur, a présenté les abeilles et I'apiculturc.
d'hier à aujourd'hui : rôle des abeilles, intportance pour la pr<tduction de miel et
pour la pollinisation des f-leurs, menaces, avenir. Praticien averti, il a débattu
également des perspectives qu'oflie l'insémination artil'icielle des reines. tcch-
nique dont il est un spécialiste renomnté.

50 . « Contrôle de la rage en Belgique : résultats de quatre
campagnes de vaccination du renard roux »

par Bernard BROCHIER, Liège
le 1O.12.1991 (52 auditeurs)

Depuis 1'automne 1989, quatre campagnes de vaccination du renard par
voie orale ont été réalisées en Belgique sur la totalité de la zone contaminée
( 10700 km2). Deux types d'appâts vaccinaux ont été distribués par voie aérienne
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à raison d'une moyenne de l5 appâts par km2. Les renards les ont-ils consom-
més 'l La rage fàit-elle toujours des ravages ? Quelles sont les zones les plus tou-
chées ? Une dernière campagne généralisée était prévue en automne 1991.
Après une présentation générale du renard roux, l'orateur, vétérinaire-natura-
liste, assistant au Laboratoire de Virologie-lmmunologie de la Faculté de
Médecine vétérinaire de 1'Université de Liège et Vice-Président de l'asbl
FO.RE.RA (Fonds de la Recherche contre la Rage) a commenté les résultats de
ses campagnes et les perspectives pour I'avenir. Pour plus de détails, nous ren-
voyons nos lecteurs à 1'article que B. Bnocuten et ses collègues avaient publié
dans les Cahiers d'Ethologie: 1990, l0 (2) : 169-182.

'r_--

\\
\\r

({
lrtrrr\r

l/r 
r 1,,,,,,, 

,1

ji,
''i

\\"*"

\t\

rl\

ili
fi
lt'

9'7

\rrl



CONFERENCFS

51 . « Turning points in the history of Ethology »

par G.P. BAERENDS, Professeur émérite de l'Université
de Grôningen, Pays-Bas
le 11.03.1992 (135 auditeurs)

L'éthologie est née du désir d'étr-rdier àr l'aide des méthodes des sciences
naturelles le phénomène qui est communément appelé « instinct » et qui met en
évidence les modalités d'adaptation du comportement. Depr-ris les premières
décennies du XXè siècle, le développement de cette discipline a été protbndé-
ment inlluencé par un certain nombre de « problèmes brûlants ,, parmi Iesquels
on peut citer l'évolution du comportement, lc rôle du cor.rtrôle central spontané
par rapport au contrôle réflexe des activités, la dichotomie entre inné ct acquis.
l'émergence de la sociobiologie. Le conférencier a envisagé I'origine de ces
questions, I'ampleur des débats qu'elles ont suscités, quclques-unes des persctn-
nalités scientifiques qui y sont impliquées, les conséqucnces des discussions
pour les voics suivies par la recherche en éthologie, la manière dont I'approche
biologique des problèmes de comportement s'est structurée. L'intprtrtance de
I'apport de l'histoire d'une discipline pour évaluer les potentialités et les lintites
de ses concepts, mais aussi pour susciter de nouvelles contributions qui soient
cohérentes avec ses orientations fbndamentales a été mise en évidence.

Cette confércnce s'inscrivait dans les manilestations du colloquc sur
« I'Histoire de Ia connaissance du comportement animal des origines à nos
jours " organisé du ll au I3 mars 1992 sous l'égide du Fonds National cle
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SAISONS 1991-19c)2 A 199,+-199.5

la Recherche Scientil'ique et dc solt gl'oupe de contact sur l'Histoire des
connaissances zoologiques et des relations entre t'homme et I'animal. dont
Madame L. Bodson est l;r présidente. et Mr Libois le secrétaire. E,lle servait de
conférence inaugurale à ce colloque et le texte intéglal en a été publié dans

" L'Histoire cle lct Conttaissttnce du Cottrltorl<,rttcrtt uttitrtttl de.s origirtes à nos

.jortrs , (Editeur : Liliane Bo»soN, -549 p.. 1993).

Le Prof-csscur BAI,RIINDS se recueille .rvant son exposé

Le conférencier 
- 

le Prof'esseur G.P. BegnENos, de I'Université de
Grôningen atrx Pays-Ba§ 

- 
est r-rn Grand de I'Ethcllogie, qui peltt p()rter stlr

l'évolr-rtion de cette discipline un témoignage de près de soixante ans, ct qr-ri en

tït non seuler-ncn1 Lln témoin, mais aussi un actellr. Sa conférence était attendue
non seulemerrt par les participants au colloque, mais aussi par de nontbrettx étlt-
di:rnts en Psychologie. Zoologie, Sociologie, Philosophie qui reçoivent trnc irli-
tiation à l'éthologie. Le Profèsseur G.P. BautEN»s avait été présenté ar-r public
par le Profèsseur J.-Cl. Rttwt,'r en ces termes :

Cette cott./ét'ence d portr ob.jel tle ttou.s.fàire viÿre ou ret'i're les rttorttertts
cltarttière.s tlcut.s l'érrrtla tltt (()ntl)()rt(tnanl unimul, les rnornenl.ç brûlurtr.ç de
l'étltologie. ()rt tte potn'uil rôt,ar ttrit'trx, p()ur développer t'e tltènte, que l<t

P rofe.s s eur Gé ra rd B a e ra tttl.;.

Monsieur Baerertds en e.fJet e.st tlepttis 1trè.s de 60 atr.ç utt téntoirt irrentpla-
ç'ultle de l'lti.stoire de l'éthologie.
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Témoin par sa carrière d'abord.
Monsieur Baerends est né à La Hat,e en 1916. ll alttit ses études de Biologie à
Leiclen, oii, dès 1934-35, il a partici1té, sur les guêpes.fouisseuses et sur les
goélands argenrés, aux travoux de Niko Tinbergen et oit, à la demande de celui-
ci, il a jeté avec son épou.se les bases de l'étude du comportement des pois.sons
cichlides, poissons largement utilisés ttujourd'hui comme matériel expérimental.
Penclant la période entourant la sec'oncle guerre mondiale, il a été biologiste des
pêches pour évaluer les stoc'k.s de poissons cle la mer de Wodden aux Pays-Bcts.
En 1946 enJ'in, il s'est vu o.ffrir une choire de zoologie à I'Université de
Groningue où il a créé et développé un lnstitut de Zoologie centré sur l'étutle du
comportement.

Témoin engagé lussi,
car il tt été lui-même un acteur de l'évolution de l'étltologie. Monsieur Bnerentl.ç
peur être défini t'omme celui qui a testé et mis à l'épreut,e de l'expériente lu
plupart de.s conc'ept.s cle l'éthologie lorenzienne. Il a.fait évoluer ces tonc.epts. Il
o oc'cu1té utrssi une posiTion privilégiée dans les relotions internutionules,
puisqtr'il a été pendant de.ç décennies le coordonnateur et I'in.stignteur tle.s
réunions bienn«les ou triennales des éthologistes tlu ntontle entier: l(s
confé re nce,s i n te nrutiona le s d' éthol o g ie.

Témoin bienveillant enJin,
que je qualifierois même aussi de paternant, c.ar pdrtout oi.r l'éthologie étlit
susc'eptible de se développer et ne demandait qu'èt ét'lore, il a apporté ses
encourdgements. En 25 ans, il e.çt yenu plusieurs f-oi,s it Liège pour des
conJérences, des soutenances de doctorols, lxtur des colloques qui ont précédé
celui-ci. Et nous sommes plusieurs dans cette sulle à avoir .fàit à ruts débuts le
pèlerinage de Groningue pour ctller y ententlre lu bonne parole. Je pense à
Frctnçois Mairy, Jacques Voss, Jeon Burton, Jacques Balthazar, et aussi, à
notre collègue Jean-Yves Gctuthier de I'Univer.çité de Rennes, ici présent, qui
nous y avait précédés de quelques année.ç.

A tous ceux des auditeurs qui .sottt venus rejoindre ce soir les congres-
sistes, aux habitués de nos c'yc'les de conférences, à mes étudiants, qui vous
connaissent déjà très bien, Mon.sieur Baerends, par vos expérienc.es, wts mani-
pulations, vos.schémas et vo.ç mod.èles, qui sont pour eux des « tu)'aux » d'exa-
men, je voudrais dire à quel point .je suis heureu.r que vous soÿe. là, et que tous
puissenr vous entenclre di rectement aujourd' hui, sans inte rmédiai re.

Ce colloquc dont cette conférence marquait le début l'ut aussi l'occasion
du vernissage d'une exposition organisée par le groupe de travail trNRS sur
l'« Histoire des connaissances zoologiques >>, mise en tbrme par Mme Anne-
Marie BocaERT, et hébergée du l2 mars au 3l mai 1992 parle Musée de
Zoologie. Le thème en était '. << Livres d'Animttux clu XVIè ttu XXè .çièc.le 'r.Fondée sur les collections de la Bibliothèque universitaire Plantin Moretus des
Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, elle retraçait. ilu-travers d'ouvrages
anciens et précieux, aussi bien l'évolution des techniqucs d'illustration que celle
de I'intérêt porté à la connaissance des ditférents aspects de la zoologie. Au-delà
de l'éphémère, cette exposition se survit grâce à la réalisation d'un luxueux cata-
logue, véritable livre illustré de la zoologie, n.ris ar_r point par A.-M. Bocaenr-
D,qunN et J.-4. Ptnox (1987),226 pages,19 x26 cm, nontbreuses illustrations.
Ed. Bibliothèque Plantin Moretus. Namur.
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A l'issue cle sa confërence, le profèsseur Be.cnnNos (à droite) cst congratLtlé par le protèsseur
Marc RtcHel,r-t, qui a dirigé la disct"tssion.

Maclantc Michèle L()NEr.rx (à gauche). irssistanle l'.1'. conservatcut'clu Mttsée de Zotllogie, er

Macla;1c Anne-Maric Bor;,rrn't-I)eurN. couscrvater.rr à la Bibliothèc1ue PlantiI.t Moretus.
présentent l'exposition sur lcs livres cl'anirnaux du XVIc au XXc sièclc acctreillic ltt Musée cle

Zoologie.
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Une partie dr-r ptrblic. attentit', pendant les discours d'inaruguration cle I'exposition sur les livrcs
d'Animaux clu XVIe ar-r XXc siùcle.

Lcs visiteuls adnrircnt les livrcs cl'art
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52 . « La coévolution des plantes à fleurs et de leurs
pollinisateurs »

par E. ROBRECH], Anvers
le 31.03.1 992 (121 auditeurs)

La majorité des Angiospermes, bien qu'ayant des fleurs hermaphrodites,
possède des mécanismes d'auto-incompatibilité. Leur reproduction dépend donc
de la réalisation de la fertilisation croiséc. L'oratcur 

- 
Chcf de travaux au

Jardin Botanique National de Belgique (Meise) et Chargé de Cours à
I'Université d'Anvers 

- 
nouc a donné un aperçLr des phénomènes de co-adapta-

tion qui existent entre les plantes à fleurs et leurs agents vivants de pollinisation
(insectes, oiseaux, chauves-sr>uris). Il s'agit de relations devenant de plus en
plus complexes et spécifiques.

L'exemple des Bennettittales a été discuté comme étant un groupe prinri-
tif où ces phénomènes ont pu évoluer une première fbis, notamment pendant [e
Jurassique. Cette conférence nous a montré que, s'il n'y a pas dc preuves strictes
de cette co-évolution, il est certain qu'une
co-adaptation souvent diffuse
explique le grand succès évolutif
actuel des plantes à f'leurs.

t
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Saison 1992-1993
(moyenne de 252 auditeurs)

53 . « Eduquer chiens et chats en parlant leur langage n

par foël DEHASSE, Bruxelles
le 29.O9.1 992 (378 auditeurs)

Nos animaux de compagnie présentent un langage vocal et postural
propre à leur espèce : ils peuvent aussi acquérir des ritr-rels de communication et
comprendre qr-relques mots du langage humain. Pour intégrer les chiens et les
chats dans notre société humaine, nous devons respecter ler-rrs contraintes com-
portcmcntitlcs tout cn leur donnant une éducation appropriée. En d'alrtres mots,
t'aire dorrlir un animal sur son lit, le faire manger à table, le caresser sans cesse.
n'irlrr()nt pas Ie mên're impact chez le chien ou le chat. Comment concilier nos
désirs al'têctif's et les exigences du « langage >> animal'l

Tel a été le débat de cette conférence, faite par le Docteur DEHassp-,
Médecin vétérinaire, spécialiste du comportement des chiens et des chats, et qui
a publié dans les Cuhiers tl'Ethologie 11992, 12 (.4) : 443-4661 un article inti-
tulé : Epigenèse sensorielle, émotionnelle et relationnelle des chiots.
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54 . u La Psychologie des Primates non humains : Tendances
nouvelles ,
par f .R. ANDERSON, Strasbourg
le 2O.1O.1992 (336 auditeurs)

Les recherches sur le comportement des primates non hr-rmains continuent
à susciter beaucoup d'intérêt. En particulier, les adaptations psychologiques des
primates sc montrent à la fois remarquablement complexes, mais limitées. Un
exemple de flexibilité comportementale des singes vient de ccrtaines situations
de compétition alimentaire, oùr les individus semblent s'engager dans des
.< calculs >> avant de prendre une décision concernant la possibilité ou non
d'accéder à une ressource en présence d'un danger potentiel. Cependant, les
études sur la capacité de se reconnaître dans un miroir suggéreraient qu'une
conscience de soi bien développée est limitée à un petit nombre d'espèces dc
primates.

L'orateur est Maître Assistant à I'Université Louis Pasteur de Strasbourg,
dont dépend un Centre Européen de Primatologie. Il est co-auteur, avec
J.J. Roepen, d'un ouvrage intitulé « Primates: rec'herches actuelle.s,
(Ed. Masson. l99O : XIV + 232 pages) dont M.-Cl. HuvNeN a présenté une anii-
lyse dans les Cuhiers d'Ethologie: l991,ll (4) : 501-506.
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55 . n Observations sur les cichlidés en aquarium ,
par E. ROCHE et G. SCHMELZER
le 1O.1 1 .1992 (212 auditeurs)

Les familiers de cet Institut 
- 

où de nombreuses espèces sont exposées
et étucliées, en raison de I'importance éconornique des espèces de grande taille
comme de la diversité des comportements dans I'ensemble du groupe 

-connaissent bien les poissons cichlides.

Les cichlidophilcs ont très vite découvert. eux erussi, que Ieurs protégés se
ditférencient des autrcs pr:rissons d'aquariunt. Mais pourquoi ? Serait-cc l'évolr-r-
tion du groupc, dont les différentes espèces ont, du fàit de la spécialisation de
leur mode dc nutritirln, occupé des niches écologiques très différentes 'l En
aquarium rien n'y paraît, étant donné que les cichlidés acceptent pr:ltiquenrent
toute nourriture. Serait-ce, d'autre part, la coloration de leur robe'l Cela nc justi-
l-ie pas r.ror.r plus à lui seul t'intérôt qu'on leur porte, puisque d'autres poissons
d'aquitrium leur lbnt i\ ce sujet fbrte concurrence. En lait, c'est leul con-rporte-
rnent, particulièrentent lors de la reproduction, qui les rcnd si inléressants. Le
cichlidophile peut observcr devant son aquarium un répertoire très varié de cont-
portenrcnts. contrle s'il assistait à une représentation de théâtre.

Cette cclnférence, fruit d'une collaboration entre un Docteur en sciences
naturelles (E.R.) et un aquariophile (G.S.) et présentéc sous fitrrnc de fbndus-
cnchaînés de diapositives et de séquenccs filmées, noLls it ntitntré itvec précision
lc cot'nportement de quelques variétés de cichlidés. Elle était organisée en colla-
boration avec le Centre d'Infbrmations aquariophiles asbl : le Cardinal Club. En
guise de référence permanente. noLrs renvoyons Ies auditcurs et nos lecteurs au

I
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tilm vidéo intitulé : La Reproduction des Poissorts cichlicles. produit par le
Service «l'Ethologie et réalisé par le Docteur Lucien HeNoN en 1978; ce film est
disponible au Secrétariat du Scrvice ct ir la caisse d'accueil de 1'Institut de
Zoologie; il peut être visionné à la salle aména-uée ir cct eff-et ct accessible aux
visiteurs de I'Institut.

56 . « Le dernier cerf »

par Gérard fADOUt
le 0B.12.1992 (276 auditeurs)

perturbé par
une activité hu-

maine trop souvent débri-
dée. Son habitat ne cesse

cl'ôtre artificialisé et appauvri
par une gestion fbrestière qui a trop

Iongternps l-ait abstraction de sa pré-
sence et de ses besoins essentiels.
En outre, l'éqLrilibre social de ses

populations est anéanti par une
chasse qui nc respecle pas les plus

élén'rentaires exi gcnccs biologiques.
Enfin, la productiorr cle ccrfs d'origine

étr;rngère dans des f-ermes d'élevage ne
peut que contribuer à cette dénaturiition par

les dangers de pollr-rtior-r généticluc de nos
populations locales et par lcs dift'icr-rltés

accrues de surveiller le braconna-9e. La libre
circulation des animaux saLrvages doit i\ nou-

veau ôtre assurée clans tout le milieu naturel et
la firrôt doit retrouver, par la volonté de ses ges-

tionn:rires, son rôle de sauvcgarde de
la biodivcrsité tant vé-sétale qu'animalc.

L'oratcur, naturaliste passionné et garde
privé d'r-rn ckrmaine ftrrestier dont il assure la gestion.

est le co-auteur d'un ouvrage intitulé << Le Dcntiet'Cetf'r, illustré de nombreuses
photos. Sa conférence, organisée alltoLlr de la pro.jection de nombreuses diaposi-
tives. fut un régal. Le texte en a été pr,rblié dans lcs Cuhiers d'Etlnlogie 1993,
13 (3) : 343-318.
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57 . « La peinture des singes : simulacre humain ou réalité
animale ? ,
par T. LENAIN, de Bruxelles
le 16.O2.1993 (149 auditeurs)

« Eventail. oeuvre de Lldy. Rouge. Courtcsll Wcrncr Miiller'

Dans notre in-raginaire et dans les représentatit'rns que les artistes en ont
eux-mêmes données, le thème clr,r singc-peintre est très présent. Mais il sert là la
dérision du peintre et de l'art lui-nrême : il illr.rstre rrne réf-lexion sur la vanité de
l'un et de l'autre, ur-rc prise dc rccul srrr la condition de I'artiste cornme sur la
condition humaine. Le singc n'est concerné qu'en tant que se référant i\
l'Homrle ; il n'est pas envisagé pour lr"ri-mêrre : au mienx. c'est une calicature.

Les choscs ont changé en 1962 avec la publication de o The Biologt rfi'
Ar'I ,, présentant les résultats dcs expériences de Desmond Monnrs. éthologue
attaché au zo() de Londres et passionné de peinture moclerne. avec Lln pr-tit singe
tr'ès doué appclé Congo, qr-ri produisit sous sa surveillance qr-relque qLratrc cents
dessins et peinturcs cr-t couleurs. Certains y virent une insulte à I'art, r'abaissé àr

lune singerie: d'autres s'empressèrent d'y voir une occasion cle se ntoquer de la
peinture nroderne, puisque un singe pouvait cn faire. C'était poLlrtant l<tin d'être
r,rne plaisanterie. mais une tentative de comprendre les sources nrêrnes de I'art.
Des peintres corrrre D,cr-l et Ptcesso ne s'y trompèrent pr:lint. Une exposition
des oeuvres du jeune Congo fut organisée cn I9-57 i) l'lnstitr.rt d'Art Moderne de
Lonclres sous le patronage du biologiste J.S. Httxt-t,y.

Le sr-rccès de Congo lit des émules et ()n corrpta rapiclcment une quin-
zaine cle singes-peintres à travers l'Eu«rpe ct les Etilts-Unis. La peinture des
singes est donc le produit tant de la culture artistiquc de la seconde moitié du
XXè siècle que de la recherche en psychologie anirrtale. C'est pourquoi les

IOti
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concepts de I'esthétique s'avèrent opérertoires dans le cadre d'une recherche glo-
bale du phénomène.

Thierry LeNetN, historien de l'art, Chargé de Cours à I'Université Libre
de Bruxelles, brosse une remarquable synthèse de tout ce qui a été tenté et
publié sur le sujet, tant du point de vue historique que de I'analyse même des
ocuvres produites. I1 le fait avec une remarqr-rable rigueur scientifique et un zoo-
Iogue ne peut rien trouver à redire à la façon dclnt il prend en considération le
singe et sa nâture propre en se référant aux travaux des primatologues, spéciale-
ment à ceux qui sont à I'origine de l'étude de la cognition chez les primates :

W. Konnr-En, R. YERKES, les GaRpNen. ll analyse ensuite en esthéticien les
oeuvres produites, examinant en détail le processus de production, l'évolution
des oeuvrcs au fil du temps, leur mise en place et leur cadrage. il en résulte
qu'un singe chimpanzé, -gorille, orang-outan, capucin 

- 
placé par I'expéri-

mcntateLrr devant une page blanche, prend plaisir et s'applique àr la production
contrôlée de traits tendant vers un certain ordre et une certaine structLrre. Des
observations tendent it sr,r-egérer qu'en face de son champ, le chimpanzé semble
avoir une idée préalable de ce qu'il va produire. I1 reste qu'il ne prend pas I'ini-
tiative de choisir et de délimiter son champ, prémisse de toute création pictr-rrale.

Lc texte de cette conférence a été publié dans les Cahiers d'Ethologie
11992, 12 (4) : 529-5421 sous le ûrre « La peinture des singes : une approc'he
critique à la lumière de la rhéorie de I'art ». Rappelons que Thierry LENatN est
l'auteur d'un livre intitulé '. La Peinture des sing,es, Histoire et Esthétique', pré-
face de Desmond MonBts, Ed. Syros Alternatives; Paris, 1990, 128 pages et
57 illustrations (dont sont tirés les photos et les dessins annexés).
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58 . u L'animal est-il altruiste ? »
par Vinciane DESPRET, Liège
le O9.O3.1993 (2OB auditeurs)

Pendant des décennies, et s()us I'in1'lr-rence du concept darwinien de lutte
pour la vie et de la sélection cies plus lirrts, la nature a été décrite comme un
monde impitoyable de compétition. Or, les recherches des quinze dernières
années ont amené les naturalistcs àr concentrer lcur attention sur les relations de
coopération entre espèces différcntcs et au sein des espèces elles-mêmes. Cc
n'est donc pas la <. loi de la-jLrngle » qui prévaut dans la nature, et celle-ci nous
apparaît davantage comme un milieu, dont nous sommes issus. où cornmencent
à émerger des bribes de comportements << mol'lrux .' : soins parentaux. aide au
nid. chasse coopérative, partagc d'infbrmations.

Vinciane DEspner 
- 

Licenciée en Philosophie et en Psychcllogie.
Assistante à la Faculté de Philosophie et Lettres de I'Université de Liège 

- 
a

tenté de préciser les conditions du maintien de I'altruisme, cl'analyser comment
la confiance qui en est la condition nécessaire peut s'installer ct comment ces
comportements. qui o priori fiagilisent I'individu donneur, ont pu naître chez les
animaux. en particulierchez les oiseaux, les carnivores socialrx et les primates.

Cctte conférence résume les thèmes abordés dans I'essai de Vinciane
DEspnpr, auquel les Cahiers d'Ethologie ont consacré un fàscicule spécial sous
le titre ; Ethique et Ethologie: une hisroire naturelle tle I'alrruisnte, 1991,
lt (2) : l4l-266.
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59 . « Modèles animaux du comportement humain »

par f .D. de LANNOY, Genève
le 23.O3.1993 (223 auditeurs)

La 1açon dont nous expliquons les comportements des animaux nous per-
met-elle d'expliquer ceux de I'homrne ?

Deux grands types de modèles animaux dominent actuellement l'étlrde du
comportement humain : ceux qui se réÎèrent aux travaux sur le conditionnement
et l'apprentissage et ceux issus de l'éthologie.

L'orater-rr 
- 

Professeur à I'Université de Genève 
- 

a tenté de mttntrer
les ressemblances et les différences cntre ces modèles ainsi que leur applicabilité
à rendre comptc de t'apparition des comportements chez ['homme en considé-
reint trois domaines excmplaires : la déviance (trouble mental, comportentcnt cri-
minel), l'étude du développement (acquisition de compétences sociales et cogni-
tives) et celle des relations sociales (liens Îârniliaux, communication).

La publication du texte de cette conférence, est prévue dans le volume 15,

1995, des Cahiers d'Ethologie.
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Saison 1993-1994
(moyenne de 1BB auditeurs)

60 . « La Belle-Roche (Sprimont) : la Nature et l'Homme, il y
a 5OO.OOO ans »

par fean-Marie CORDY, Liège
le 05.1O.1993 (203 auditeurs)

La grotte de la Belle-Roche (Sprimont, Province de Liège) conslitr,re
incontestabler.ncnt un gisement préhistorique exceptionnel à de nombre-ux points
de vue. En particulier, iI conserve une t-aune lbssile rcmarquablement riche et
variée datant d'un demi-million d'années, qui s'avère être unique en Belgiqr-re et
qui constitr-re un repère biochronologique de première importance en Europe.

D'autre part, cette grotte recèle également lcs plus anciennes traces
d'occupation humaine du Benclux, traces qui, de plus, sont particLllièrement
bien définies dans leur contexte géolo-eique, chronologique et paléoécologique.
Ce site représente dès lors r-rn jalon particulièren'rent précieux et rarc pour la
connaissarnce de la làune et de Ia flore du Quaternaire moyen ancien et du pre-

mier peuplement d'Europe septentrionale.

L'orateur. Chcrcheur qualifié clu Fonds National
belge de la Recherche Scientifique, dirige les

lbuilles de la Belte-Roche et mobilise
toutes les énergies por-rr
«krter le site d'un statr,rt

assurelnt sa pérennité
menacée p:rr

I'exploi-
tatlon

de car-
rières ; la

création
d'une
école

européennc de
firuilles est

Lln pre-
mier

succès
en ce
SCNS.
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61 . « Manchots sous haute surveillance ,
par Yvon LE MAHO, Strasbourg
le 04.11 .1993 (11O auditeurs)

La vie des manchots antarctiques est cilractérisée par I'alternance de
longucs périodcs de jeûne, associées aux séjours i\ terre ou sur la banquise
qu'impliquent la reproduction et la mue, et de voyages alimentaires en nter. Ces
jeûnes peuvent en outre coïncider avec des contraintes énergétiqr,res extrêmes.
Ainsi, chcz lc manchot empereur. lc nrâle s'abstient de toute nourriturc pcndant
les quatre mois du sévère hiver antarctique, avec unc ternpérature anrbiantc pou-
vant atteindre -50 "C et des vents qui parfbis dépassent 200 km/h.

L'une cles questions les plus intéressantes a donc été de déternrincr corn-
ment les manchots arrivcnt dans ces conditions à épargncl leurs réserves énergé-
tiques. Une autre question d'un intérêt nrajeur est cle comprendre par qucls
mécanismes le jcûne des manchots est interrompu avant qr-r'il ne soit trop tard.

En outre. d'un point de vue environncmental, les nranchots constituent de
précieux indicateurs de l'évolution des ressor.rrces de I'océitn austral. En ettet,
grâce alrx développenrents en micro-électloniqr.re et infbrn.ratique, il est mainte-
nant possible de connaîtrc les déplacements des manchots en nrer dans les trois
dimensions, d'étudicr ler-rr comportement alimentaire et l'évolution de leurs
réserves énergétiques en fonction des ressoLtrces
marines. Ces dernières reflètent les grands change-
ments globaux, tel que l'eff'et El Nino, ou
l'impact des activités hunurines.

ALrtant de questions auxquelles
a tenté de répondre I'orateur tout en
nous présentant deux superbes films.
Yvon le MAHo est Directeur dc
recherches au Centre National de
la Recherche Scientiiique (CNRS)
à Strasbourg.
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62 n L'évolution »

par le Professeur M. LAMOTTE, Paris
le 3O.11.1993 (275 auditeurs)

Maxime Lnvrtlrs, Prot'esseur émérite de l'Ecole Normale Supérier_rre àt

Paris, est surtout célèbre comme écologiste. en particulier pour ses travaux sur la
structure et la productivité cles savanes lropicales. Auteur de nombreux ouvrages
d'éctrlo-eie. il avait été lâit Docteur Honoris Causa de notre Ur.riversité en 1992,
pour I'ensemble dc son oeuvre et sur proposition de la Facr-rlté des Sciences.
C'est au titre d'écologiste qu'il avait été invité ensuite par I'lnstitut de Zoologic
ir donner, en novembre I993. une douzaine d'heures de séminaires sur l'étude
comparative des siivanes dans le r.nonde à I'intention dcs étudiants dc la
2è Licence en Zoologie et de ccux de la Maîtrise en Sciences naturelles appli-
quées et cn Ecodévcloppement. Sollicité de présentcr une conférencc pr-rblique,
Mr Lavorrn a choisi de nous livrcr, en avant-prentière en quelqr-re sorte, ses
réflexions, les réllexions d'une vie, sur les mécanismes de l'évolution. le thème
qui fascine tous les zoologistcs, thème auquel notre invité était précisément
occupé ir cor-rsacrer un livre quasinrcnt achevé.

Depuis les premières firrmulations, à vrai «lire assez diverses, de la théorie
synthétiqr-re des mécanismes de l'évolution, bien des fàits nouveaux ont été mis
en évidence. Plus encore, des vues nouvellcs sur certaines connaissarrces
anciennes se sont développées. Si, dans ce
dor-naine, rien ne peut ôtrc prouvé au sens
expérinrental du mot. une théorie cohé-
rcntc ne s'en dégage pas nroitrs arec
r-rne probabilité de plus err plus
grandc. Elle met en acc«r|d la
nature aléatoire des mutations
et la stl'icte adaptation au
milieu que révèle la sélec-
lion. la rigueur de cclle-ci
et la variété inattenduc des
cspèces. lu continuitrt clcs
génér'ations et les disconti-
nuités apparentes dcs
lignées révélées par
les fossiles.

L'ouvrage dont
le Prolèsseur Maxime
Lervlorrr. dans une vaste
synthèsc, nous avait tracé
les grandes lignes,
a paru en février 1994
(M. Leuorrp. : Evolurion.
coll. Histoire et Philosophie
des Scicnces. Hachette.
Paris.444 p.).
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63 « La biodiversité, quelles perspectives après Rio »

par Vincent DEMOULIN, Liège
le 22.O2.1994 (1O3 auditeurs)

Durant les cinq dernières années. le mot birxlive rsité est de plus en plus
fréquemment apparu non seulement dans les discussions dcs biologistes. mais
dans les propos des politiciens. Cela est en grande partie le résultat d'une croi-
sade levée par le célèbre zoologiste américain E.O. WtlsrtN pour sauver la
diversité biologique.
Ce monvement a
mené cn 1992 à
la signature
d'une c«rnve ntion
de I'ONU par les
pays participant ir la
conférence de Rio.
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La destruction des
écosystèmes ct l'extinc-
tion des espèccs du I-ait
des activités humaines a
atteint un rythme tel que I'on
peut consic[érer qu'il s'agit
d'un des problèmes majcurs
qui aflèctent I'environnement
en cette fin de siècle. Quelle réponse
peut-on lui apporter et la prise de
conscience des gouvernements sera-t-
elle durable '? Quel rôlc pcut jouer la conven-
tion de Rio sur la biodiversité et quelles dil-l-icLrl-
tés pcut-on prévoir dans son application 'l Tels ont été
les points abordés par Vincent Drnour-tN, Chargé de Cours
au Département de Botanique de I'Université de
Liègc et Conseiller au Cabinet du Ministre fédéral
de l'Enviror.rnement.
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64 . « La reproduction des poissons de nos rivières »

par Pascal PONCIN, Liège
le O8.O3.1994 (330 auditeurs)

Cette conférencc. mise sur pied avec la collaboration du Syndicat
Provincial liégeois des Pêcher-rrs en ealrx banalcs, et agrémentée de diapositives
et d'extraits inédits de films, ét:rit consacr'ée au contportement de reproduction
de quelques espèces de pt:rissons de nos cours d'eau (ombres, barbeaux,
brèmes, ...). Pascal PoNctN. Maître de Conférences et Assistant au Laboratoire
d'Ethologie de I'Univelsité, a tenté de répondre aux questions suivantes:où,
quand, comment'? Qucls sont les sites de fi:ri des poissons et leuls exigcnccs
écologiques (substrat dc ponte principalement), les dates de ponte et les facteurs
dc I'environncnrcnt qui les déterrninent (température, durée du jour, abondance
en nourriture)'l Quclles sont les parades sexuelles et les straté,rlies nriscs en
oeuvre par les reproducteuls (ponte en couple ou en groupe. individus territo-
riaux, ...) 'l E,nf in, les amérragements nécessaires pour conserver ou restaurer les
liayères ()nt l:lit l'objet d'une attention particulière.

Cette confér-cnce s'adressait à un public assez large cornprenant notam-
mcnt des pêcher-rrs. des enseignants, des naturalistes et les gcstionnaires de nos
cours cl'citLr.

Lc thèrnc dc la conférence a fait l'objet d'r-rne pr-rblication dans les
Cultiars tl'Erlutlogie [993, 13 (3) : 317-3421.

65 « Communications et interactions entre enfants et
animaux familiers ,
par f ean-Louis MILLOT, Besançon
le 29.O3.1994 (135 personnes)

Le jeune enfànt est inrpliqué précocernent dans ditfércnts systèmes rela-
tionnels:avec sa mère, d'autr-es itdultcs ou encore avec d'autres enfants du

It6
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même â9e... Ces interactions sont fondamentales car elles peuvent constituer le
support d'attachements multiples et contribuer ainsi au dévcloppement harmo-
nieux de I'entant. En dehors de ces relations socialcs habituelles. lcs animaux
làrlriliers sont également des partenaires afl'ectifi éventue ls pour I'enfànt.

L'étude .. naturaliste » des interactions spontanées entre l'enfant et son
chien familier permel de dél'inir et d'évalucr ces relations en fonction des carac-
téristiques de l'un ou de I'autre des deux partenaires (âge, sexe,...). Par ailleurs,
diverses situations expérimentales révèlent I'importance des modalités senso-
rielles dans cette communication. Les odeurs, émanant de différentes zones cor-
porelles, les voczrlisations. les productions langagières, les postures, mimiques et
gestes déterrrinent de n-ranière isolée ou combinée des réponses chez le parte-
naire. Ainsi, on peut mieux comprendre les rôles éventuels de ce système rela-
tionnel original clans les interactions sociales habituelles établies ti.rnt par
l'entant qLre par l'animal.

L'orateur, Professeur à 1'Université de Franche-Comté à Besançon,
France, est issu de la célèbre école du Protèsseur Hubert MoNtacxsn, qui fit
lui-mên.re à cette tribune le 24.O2.94 une conïérence remarquée sur la communi-
cation chez les jeunes enfànts.
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66. Colloque : Table Ronde lnternationale Barbus ll,
du 6 au B juillet 1993

Organisé par I'Université de Liège et l'Université de Montpellier II avec
la collaboration de la trE,RN. ce colloque a consisté en trois journées de commu-
nications et de débats tenus à I'lnstitut dc Zoologie.

Le thème central en était le barbeau, ou plus exactement les Bttrbus, un
genre comprenant des poissons qui ctrnstiluenl unc pilrt importuntc de l'ichthyo-
masse des rivières et dont les populations sauvâges sont menacées dans beau-
coup de régions.

La voie la plus efficace pour comprendre, analyser et percer de façon
approfbndie les secrets de la biotogie d'une espèce était d'er.r aborder l'étude par
une approche pluridisciplinaire. C'est dans ce contexte qu'Lrne quarantaine dc
chercheurs belges et étrangers se sont à nouveau réunis al'in de faire la synthèse
de l'état actuel de leurs connaissances et de leurs recherches sur lcs barbeaux :

écologie. éthologie, génétique, biogéographie, biochimie. histokrgie ou phylogé-
nie des Barbus sont autant d'aspects qui ont été abordés et discutés.

Les actes de ce colloque ont làit I'objet d'un numéro spécial cTes Caltie r"^

d'Ethologie [993. 13 (2) : 144 p.]: « Biologie des Bttrltus européens, al'ricains
et asiatiques », qui peut être obtenu auprès de nos services.

l]lt
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Saison 1994-1995
(moyenne de 135 auditeurs)

67. Film : « Le rat et la peste ,
le 08.1 1.1994 (145 auditeurs)

Le rat gris ou surmulot (Rattus norvegictt.s), surnomnré rat d'égout, et le
rat ncrir (Rürus rdttus) ou rat de grenier ont colonisé toute la planète 

- 
la pré-

sence du second est zrttestée en Occident dès le début de l'ère chrétienne et
I'expansion du premier remonte au l4ème siècle 

- 
et ont depuis longtemps

cotoyé I'espèce humaine et participé à ses activités. Corollaire de l'expansion
humaine, le rat vit en « symbiose >> avec nos sociétés.

Intelligent, prodigieusement résistant, parfaitement adapté, capable
d'apprentissage et de dressage (qu'on se souvienne des expériences du psycho-
logue B.F. SrclNNen). le rat possède une capacité de reproduction très élevée : un
seul couple peut avoirjusqu'à l-5000 descendants en une seule année, ce qui
explique sa prolifération exceptionnelle.

La peur ancestrale qu'il provoque résulte moins des déprédations qu'il
commet que des maladies qu'il transmet et propage. La peste en est la plus
grave. Maladie contagieuse due au bacille de Yersin, la peste, sous ses diffé-
rentes formes, a laissé son empreinte en Europe dès le l4ème siècle lorsqu'un
quart de la population humaine en fut victime. Au cours des siècles, il y eut
cl'autres épidémies : Venise, Londres, Constantinople, San Francisco, Ies
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Indes,... toutes très « virulentes ». Aujourcl'hui, la peste est endémique dans cer-
taincs régions d'Asie et d'Afiique qui denreurent les plLls menacées. La récente
flambée de peste pulmonaire en Inde, oùr ccrtains tcnrplcs élèvent le rat au rang
de divinité, réactualise le problèn're et tàit resnrgil lcs grandes peurs. C'est pour-
quoi nous avons programmé la projectiiln d'un f ilm (50') sur le rat, ses
facultés cl'adaptation et la mythologie dont il est l'objet. Cette projection fut pré-
cédée d'une brève présentation dc ccttc problérratique par 1e Docteur
P. De Mol, spécialiste cn micr()bi()logie rnédicale à l'ULg et par F. StnloNs.
assistant en psychologic cxpér'irlcntalc i'r I'ULg.

68. « Lanaye : une biodiversité remarquable »

le 22.11.1994 (2O3 auditeurs)

Lors de cette conlérence. le Service d'Ethologie de I'Université cle Liège
a présenté les résultats d'une large étude commandée par le Ministère Wallon dc
I'Eqr-ripernent et dt:s Transports (M.E.T.) et portant sur deux gravièrcs dc la
Meuse mitoyenne ir la fiontière belgo-néerlandaise à Lanaye-Eijsden.

J.-Cl. Rlrwer a tout d'abord présenté un aperçu historique de l'évolutiot't
hydraulique et paysagère du cours de la Meuse en région liégeoise (de lU-50 à
nos jours) et a défini I'objet de l'étude.

Un l'ilrn vidéo réalisé par L. HeNoN t:t C. Ktlut-trN (2t3'). illustrant la
recherche ct expliquant les objectifs de conservation lut ensuite projeté.

Enfin, C. KEuleN et P. PoNCIN ont mis en valeur la remarquable biodiver-
sité, riche et complexe, de la. Vieille Meuse >> : une mositïque de milieux semi-
naturcls auxquels correspond une fàune qui leur est particr-rlièrement inféodée.
Plus de 300 espèces et sous-espèces végétales. pas nroins de 130 espèces
d'oiseaux dont 69 nidificatrices, une quinzaine d'espèces de poissons qui s'y
reproduisent et des espèces rares d'insectes ont été observés sur une surface de
quelque 6,8 hectares !
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Afin de sauver et sauvegalder cette diversité biologique, mais menacée
par la construction d'une 4ène écluse à Lanaye. un site de substitution, la nou-
velle gravière, doit supporter des aménagctnents nouveilux, et faire I'objet d'un
plan de gestion,... Sous quel statut'? Par qr-relle gestion '/ Comment organiser la
cohabitation avec les difïérents utilisatcurs : natLrralistes, photographes, prome-
neurs, pêcheurs,...? Tels sont les derniers points qui furent développés. Le rap-
port de recherche sur la biodiversité du site de Lanaye a lait I'objet d'un volume
spécial cles Cahiers d'Ethologie (1994, 14 |-2-31 : 2ti6 pages).

69. « Relations intra et inter-spécifiques chez les ongulés
domestiques : implications pour la productivité et
le bien-être ,
par M. F. BOUISSOU, Dir. de recherche à l'tnnn, Nouzilly
le 29.11.1994 (51 auditeurs)

Les carerctéristiqucs c()r-nportemcntales de certaines espèces lcs ont ren-
dues plus aptes à la dornestication et leur ont permis de s'adapter à des condi-
tions de vie de plus en plus artil'icielles. Cependant. cette souplesse d'adaptation
n'est pas sans limite. Le mode cl'élevage irnposé à I'animal atteint parfbis un tel
niveau de contrainte que des problèmes apparaissent et affectent sa productivité
et son bien-être. Une connaissance approfbndie dr-r comportement et «les besoins
fbndamentaux «les animaux est donc nécessaire i\ l'élaboration des techniques
rationnelles d'élevage qui tienner.rt compte des intpératifs économiques tout en
respectant le bien-être de I'anirnal.
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70. « Education canine : Pour qui ? Pour quoi ? »

par N. TITS, licenciée en esychologie
le 13.1 2.1994 (168 auditeurs)

Comment obtenir de mon chien
qu'il revienne quand je I'appelle, qu'il ne tire
pas sur sa laisse, qu'il se taise en mon absence,
qu'il ne poursuive pas les cyclistes, qu'il fasse ses
besoins sur commande, qu'il ne saute pas sur les invi-
tés, qu'il ne déchire pas les coussins de la voiture, etc.'? Tout
est question d'éducation ! Mais éduque-t-on un chien c()mn1c un enlànt ? Qui,
dans la famille, doit s'en charger ? A qucl âge commencer avec un chiot ?

Y a-t-il des races plus intelligentes que d'autres 'l Où, quand et comment incul-
quer I'obéissance à votre compagnon'l Ce lut notre débat, illustré de la pro.j ec-
tion tle diapositives.

(

:\
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71. « Des fourmis et des hommes : Diversité chez Ies fourmis
et interférences avec l'homme »

par Luc GOMEL, lngénieur agronome, Association des
Groupements d'Etude et de Recherche sur les Fourmis (France)
Ie 31.12.1995 (124 auditeurs)

La diversité est la règle au sein du monde des tburmis, tant en ce qui
concerne Ia morphologie que les comportements. Eleveuses de pucerons,
tisserandes, esclavagistes ... ne sont qLle quclques exemples parmi les l2 à
l5 000 espèces de fourmis vivant sur terrc.

Il arrive que certaines activités des fburmis interfèrent avec des activités
humaines et engendrent des nuisances ou des dommages parfois considérables.
C'est le cas des 1-ourmis champignon-
nistes d'Amérique tropicale qui tbnt
1'objet d'une lutte acharnée et
également de recherches devant
déboucher sur la nrise uu point
de noLrvcaux moyens de
contrôle plus respectueux de
l'envirclnnement.
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72. « Communication et auto-organisation chez les fourmis »

par facques M. PASTEELS, Professeur à l'Université Libre
de Bruxelles
le 21.O2.1995 (136 auditeurs)

Un des grands paradoxes des inscctcs sociaux est que leur comportement
individuel paraît peu structuré, désorckrnné, inetficace, mais aboutit à un com-
portement global remarquablement structlrré et el'l'icace. Ce paradoxe peut être
partiellement levé en considérant que les inseeles sociurrx conrmuniquenl enlre
eux, parfbis de n.ranière complexe. Cependant une communication au départ peu
précise peut s'avérer plus efficace qll'une communication très déterministe. De
plus, des comportements globaux efïcaces peuvent apparaître suite aux interac-

tions entre individus répondant à des règles très sirnples. ou entre les
individus et leur environnement. sans que

ceux-ci n'aient une
c()nllaissance

préalable dr-r

résultat à
obtenir.

Ces interactions lbnt appel à des boucles de rétro-
actions négatives et positives résr-rltant des communications
ou de l'apprentissage individuel.
Du même auteur : J. P,q.srEEls & J.L. DSNEUBoURG Eds, From
individual to colLective behaviour itr sot'ial ittsecls, Birkhâuser.
Verlag : Basel - Boston, 1987
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73. « La fourmi et le sociobiologiste »

par Pierre fAISSON, Professeur d'Ethologie à l'Université
de Villetaneuse, Directeur du Laboratoire d'Ethologie
expérimentale (CNRS).
le 21 .O3.1995 (1 24 auditeurs)

Qu'est-ce qu'une s<tciété animale ? Comment fonctionne-t-elle'l
Comment et pourquoi le mode de vie social est-il apparu au cours de
I'Evolution'l

Les sociobiologistes interprètent les sociétés animales dans le cadre de la
théorie cle l'Evolution. lls s'intéressent en particulier aux fburmis et aux abeilles.
Mais les résultats de leurs recherches conduisent à se demander si leur démarche
ne pourrait pas contribuer à mieux fàire comprendre l'Homme lui-même.

Ce fàisant, la sociobiologie a suscité des malentendus et des polémiques,
au point qu'elle est devenue injustement tabou. Pierre Jaisson, I'un des meilleurs
spécialistes des sociétés animales. dresse le prernier bilan sérieux en France
d''une approche scientifique qu'il faut coûte que coûte préserver des idéologues.
Pierre JersSON est l'auteur, sous le même titre, d'un ouvrelge paru aux Editions
Odile JACOB, Paris, 1993.

I
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EXPOSITION

Le cycle des trois dernières conférences, consacrées aux fburmis et présentées
ci-avant, avait été programmé de façon if coïncider avec une manif'estation
d'envergure qui a animé I'lnstitut de Zoologie du va-et-vient de nombreux
visiteurs, au début de I99-5, et qr-ri est préscntée ci-dessous avec la collaborertion
de Christian MrcHEr-.

A LA OÉCOUVERTE DES FOURMIS

Exposition vivante

Du 4 février au 27 mai 1995, le Muséc de Zoologic a accucilli en ses
sallcs public;Lles une exposition consacrée aux lirurnris. conçLle et réalisée en
l9u9 àt Montpellier par I'équipe dirigée par Luc couel. L'initiativc en levcnair
it Jacclues Voss, Adrninistrateur-Directeur de I'Association p«rur la Promotion de
I'Acprariurn et dr-r Musée de Zoologie de l'Université de Liège (APAM Lg) qui,
avcc I'aicle dc quelques mécènes 

- 
crédit comr.nunal, Bclgacorn. Srnap et

Kodak 
- 

a r'éLlni les moyens nécessaires pour transporler I'ensemble des sup-
ports didactiques rassetnblés par nos collègues français et poLlr les adapter et lès
caser dans nos locaux, selon nos besoins, et nos possibilités.

Cette initiativc a connLr un engouement certain : en 4 mois. 33 993 visi-
teurs ont bénéficié de la présence à Liège de cette manitèstation exceptionnelle.
Nombre d'auteurs en cl'lè1, littéraires ou savants, de Maurice Ment.EnlrNcx z\

Bert HôllpoBLER et Edward wrlsoN, ont été inspirés par les lburmis, en parti-
culier par leur organisation socialc, leur division du travail. leur ségrégation en
castes ou en classes, leurs moyens de communication, leurs cités populeuses.
Mythe et réalité se mêlent ainsi dans la làscination qlle ces hyménoptères exer-
cent sur l'esprit humain.

Pour répondre à la curiosité du public, et rencontrer ses attentes, I'exposi-
tion était organisée selon quatre axes principaux.
l. Tout d'abord, et dès I'entrée monumentale de I'lnstitut et ensuite dans les

salles du Musée, le public se trouvait face à cinq élcvages permettant de
découvrir les fburmis au travail dans leur société ct lcur nrilieu reconstitr-ré.
Der-rx de ces élevages étaient consacrés aux lburnris granivorcs (Mes.sor) et
illr-rstraient la notion de caste, montraient la strurcture du nid ct ses c()nnec-
tittns avec le milieu. I'attectation des zones d'activité, les stocks d'aliments
inlassitblement récoltés et utilisés selon les besoins dc la colonie. Un troi-
siènre élevage permettait d'observer chez des fbr-rrrnis cles bois (Cumpon()te.t)
les activités de reproduction, de soins aux oeuf.s et aux lilrves, I'apprttvision-
nelllent de la colttnie en nourriture, l'évacuation des déchets. la cornrnunica-
tior-r pitr trophallaxie ou échange de nourriture entrc les ouvrières et Ieur
coordinaticlt.t. Deux élevages de fourmis champignonnistcs (Ar«) ori-qinaires
de la Guaclcloupe enfin permettaient de suivre les différentes étapcs de la
préparation du tcrreau dc culture des champignons dont se nourrisscnt ces
insectes, ct dot.tL le moins spectaculaire n'était pas le ballet multicolore cles
ouvrières transportant des débris végétaux de toutes sortes: lèuillcs, pétales,
etc. ces élevages ont été entretenus et ont prospéré pendant toute la durée cle
I'exposition avant d'êtrc transférés vers unc autre destination d'accueil.

2. Un ensemble dc 40 panneaux diclactique§ 
- 

textes et illustrations détaillés
ou schématisés 

- 
s'offraicnt cnsuite àr une lecture à plusieurs niveaux,

rapide or-r approlbndie, por-rr sc docunrenter sur tous les aspects de la biologie
des fourmis.
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Echange cf infitrmations par trophallaxie chez cleux ouvrières du gcnrc C.ttttp()n()l(s
(photo Remi AM^NN).

Trlusp()rt cle divcrs végétaux par les fburr.nis charnpitll.tltistcs du ,ecrtrc,'11lrt
(photo Dominique Slorrnr).
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A LA DECOUVERTE DES FOURMIS

3. Plusier-rrs docutrents aucliovisuels étaient projetés dans la salle vidéo, plopo-
sant un exilnlen plus détaillé cles c()r-nportements des fourmis dans leurs
diverses activités, tandis clue plLrs de t00 clichés ori-einaux rassemblés en un
montage sur un Photo-CD agrérrentaient ll visite.

4. Enfin. et pour le spectaculaire. urre tirurrni monumentale, statufiée à une
échelle 1000 fbis plus grandc que s()n rnoclèle. trônait majestueusement et de
manière insolite pan-rri les sqr-rclcttes de la salle des grands rnammifères. On
eût dit qu'elle les avait tous dévorés !...

Accessible à tous. la visite était conrplétéc par un clossier didactique,
cofrçtr égalenrcnt. pour la revue Fotrt'ttri vcrla.;tar Luc c<lnrtjt. et ses collabôra-
teltls. Ce clossier ét:rit à la disposition des 6-50 groLrpcs qui avaient el'lèctué une
réscrvation pour Llne visite scolaire. Par un -jeu de qr-rcstions et réponses. un
clttcstiot-tnairc type permettait aux enseignants rréticuleux clc préltarer la visite en
diri-gcant les éle\ves vers les différents panneâLlx exposés. plusieurs maîtres
avaient lait de la visite I'objet de leur << clzissc vel'te >>.

Cettc nranilèstlttiolt a été ar-rssi une première occ:rsion d'attilcr I'attention
sur le centièrtte anniversaire du Cercle des Entornologistes Liégcois. une société
savante clottt le siè-ge est l'lnstitut de Zoologie; ses membres. en particr-tliel les
profèsseurs éntériles Charles JeuNt,tux et Jean Lecr-rncq. et le Conservateur'
honoraire Noël Mn<;ts. ont collahoré àr l'animation des visites officiellcs. tanclis
que H. TRINE s'es1 révélé r"rn collaborater-rr précieux et enthousiaste pour Ia rnain-
tenance des élevage s ct l'inlirrrnation clu pLrblic.

§§ i. ,,r

§tI

Un éleva-qe et les pilnneaux d'cxposition

llti

§u
F.' §

âÀ
,



sAlsoNS 1991-1992 A 1994-1995

1,1 slatLle géantc cl'une fburmi (agrandie lO00 tiris) clu genrc,4,r,,rorilirrrr',r clans la sallc dcs

grancls ntantnrilères (el bns, photo M. B(x'Kt/\Lr)ct s()rt rttodùlc (tn lttttrl. photo Remi Al,l,qxx).
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