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Analyses bibliographiques

BATESON, P. (Ed.), 1983
Mate Choice
ISBN 0521-27207-6, broché plastifié; 15 x 2216 x 216 cm, 462 p; L 12.
ISBN 052.| -25112-5, cartonné, e 30.
Cambridge University Press, United Kingdom.

Ce livre puise ses origines dans les exposés dtun colloque organisé
par "the Association for the Study of Animal Behaviour" à Cambridge en
1981. Mais ce nrest pas une simple côllection d'exposés que BATESON nous
propose ici. En effet, chaque auteur a consenti un effort pour élargir la
discussion de son sujet. Plus de 1.200 références sont proposées sur le
thème et, rien que de ce point de vue, le livre constitue déjà une bonne
base de départ pour toute personne stintéressant à la sélection sexuelle.
Certes, les différents groupes zoologiques ne sont pas représentés de Ia
même manière et les ornithologues sont particulièrement bien servis puisque
environ un quart des références citées se rapporte directement au monde
des oiseaux. Viennent ensuite les mammifères (primates et homme compris),
puis les insectes (la drosophile principalement) et les batraciens. D'autre
pari, un grand nombre de références concernent des articles généraux
(environ 250) et une petite centaine se rapportent plus particulièrement à la
génétique (de la drosophile principalement). Les références aux théories
sociobiologiques ne manquent pas et, que ce soit pour sty rallier ou en
découdre, bon nombre drauteurs citent les classiques de E.O. WILSON,
J. MAYNARD-SMITH, J.R. KREBS et N.S. DAVIES, les ombres de
C. DARWIN et R.A. FISHER planant en toile de fond.

Le volume est découpé en sept sections et vingt et un chapitres.
Les trois premiers chapitres jettent les bases et définissent les notions fon-
damentales des thèmes abordés mais dès le quatrième, polémique et discus-
sions commencent : les théories classiques sont analysées sous toutes leurs
coutures et les différents auteurs se répondent I'un I'autre. Ltintérêt des
lecteurs est maintenu par le fait que le thème de chaque section est
dtabord dévetoppé dans des chapitres théoriques puis illustré dans des
chapitres plus spécialisés abordant un sujet bien précis.

Section I : introduction
TFI-EÂLIIDAY (chap. 1x) et w. vICKLER & u. SEIBt donnent les défi-
nitions essentielles et insistent drune part sur les confusions résultant dtune
évolution trop rapide des concepts et, drautre part, sur I'importance du con-
texte historique et social dans le développement de cette discipline.
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Section 2 : les caractéristiques de la sélection sexuelle
F. 1ffi6NnLD critique Ies théories de FISCHER (chap. 3), tandis que S.J.
ARNOLD (chap. 4*) expose brillamment celles de LANDE dérivées de celles
de FISCHER. Ces notions de compétition entre mâles et de choix des
femelles sont illustrées par J.W. BRADBURY et R.M. GIBSON (chap. 5)
avec ltexemple des arènes de parade.

Section 3 : différences sexuelles dans le choix
ffi.TÀF.fER (chap. 6) montre que toute une variété de possibilités peut
en fait constituer une stratégie évolutivement stable. M. PETRIE (chap. 7)
continue Ie développqment de ce thème en traitant des espèces, considérées
comme particulières, chez 'qui le choix du partenaire est effectué par Ie
mâle. Ces notions du rôle des sexes dans le choix du Partenaire sont
illustrées par A. ARAK (chap. 8*) qui décrit le choix sexuel chez les
anoures et D.J. BELL (chap.9) qui s'intéresse au cas du lapin de Earenne.

Section 4 : abscence du hasard dans I'appariement
u -FÂRTRIDGE (chap; |0*) nous fait une brillante synthèse des travaux
réalisés à ce sujet sur la drosophile : inlluence de la sélection non-aléatoire
sur les caractéristiques de la descendance. Si I'endogamie doit généralement
être évitée, il peut également être favorable de maintenir des adaptations
locales. Cette idée est développée plus avant par P. BATESON (chap. l I*)
et les mécanismes en sont illustrés par F. COOKE et J.C. DAVIES (chap.
12) avec I'oie des neiges, D.M. WILLIAMS (chap. 13) avec le canard colvert
et par B. DTUDINE et E. ALLEVA avec les rongeurs : le choix sexuel
résulte dtinteractions complexes entre Itapprentissage et dtautres processus
ontogénétiques.

Section 5 : compa.tibilité des partenaires
Ï. TôVfeV (chap. 15) passe en revue les causes et conséquences des

"divorces". Ce chapitre est illustré par J.C. COULSON et C.S. THOMAS
(chap. l6) qui montrent que chez la mouette tridactyle, la compatibilité
n'esi pas sèulement une question de choix initial mais également une
conséquence d'une expérience avec le partenaire. S. DUCK et D. MIELL
(chap. 1 7x), le seul qui ne soit pas écrit par des zoologistes mais par des
psychologues) arriveni aux mêmés conclusi,ons en ce qui concerne I'espèce
humaine.

Section 6 : les mécanismes hormonaux
Ce-îte section est un peu hors thème puisque ce sont cette fois les méca-
nismes physiologiques des comportements décrits dans les sections précé:
dentes qui'sont-abordés. Elle nren constitue pas moins un complément inté-
ressant : l.B. HUTCHISON et R.E. HUTCHISON (chap. 18) proposent le cas
des oiseaux, en fait la caille japonaise, et E.B. KEVERNE (chap. 19) celui
des primates, en fait le singe rhésus.

Section 7 : les règles de la décision
LLanîmâl va-t-il se précipiter sur Ie premier partenaire venu ou au contraire
va-t-il réserver sa décision en attendant de rencontrer un partenaire qui
réunit plus de gualités ? R.I.M. DUNBAR (chap. 20) considère les stratégies
alternatives, notamment dans le cas des arènes de parade : un laible taux
de copulation .peut être compensé par une vie sexuelle prolongée. Le
dilemme est important : les partenaires ne rassemblent pas toutes les qua-
lités et, de plus, ils ne sont pas tous simultanément présents, ce qui com-
plique encore la prise de décision. J.F. WITTENBERGER (chap.2l) montre
que ce dilemme n'est pas sans solution et exPose les stratégies dont les
animaux disposent pour le résoudre.
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Un index, par espèces et thèmes, complète utilement I'ouvrage. Les chapi-
tres marqués dtune rr+rr sont, à mon avis, les plus réussis et ne peuvent être
passés par le lecteur pressé.

Vingt et un chapitres sur un thème. Il était de ce fait impossible
d'éviter quelques redites et longueurs qui énerveront peut-être Iun ou
I'autre. Drautre part, certains chapitres seront vus par drautres comme
traitant plus de structure sociale que de sélection sexuelle : mais où se
situe exactement Ia limite ? La diversité des théories discutées fait
qu'aucun lecteur ne peut embrasser la conclusion de chaque chapitre. Mais
là nrest certainement pas Ie but de BATESON qui a probablement voulu
nous soumettre une abondante matière à réflexion. Cet ouvrage constitue
donc une intéressante synthèse susceptible de stimuler les esprits curieux et
ainsi de faire progresser cette voie de recherche.

P. GAILLY

BOUCHER, Douglas H. (Editeur), 1985
The Biology of Mutualism : Ecology and Evolution.
ISBN 0-7099-3238-3; 13 x 21 x 1,7 cm; cartonné; 288 pages; E 37.50.
Croom Helm, Londres et Sydney. Provident House, Burrel Row, Beckenham,
Kent BR3 lAT.

Ce recueil de I 5 articles par 20 auteurs est une introduction sé-
rieuse, claire et stimulante à un problème complexe qui jusque assez récem-
ment était rarement traité autrement que sur le mode anecdotique et
spéculatif. Les biologistes connaissent Pourtant depuis longtemps les associa-
tions de symbiose ef de commensalisme entre des organismes appartenant à
des espèces différentes. Lorsque ces associations sont stables et se
traduisent par un bénéfice mutuel, au point que les deux parties améliorent
au fil des générations leur a.justement réciproque, on parle de mutualisme.
Ce type dtassociation biologique a d'abord retenu Iattention dans un
contexte reflétant les opinions philosophiques dominantes et les raPports de
force dans la société humaine. La coexistence pacifique et bénéfique entre
organismes fut dtabord considérée comme I'expression de - la sagesse du
Créateur; de plus, cette nature généreuse et paisible était à la disposition
de I'Homme, qui pouvait'et mêmè devait en user. Dans ce cadre de pensée,
Iharmonie est le modèle, la compétition et la violence sont des exceptions,
des déviations, voire des aberrations. Les philosophies pessimistes que
parurent justif ier la révolution industrielle et ses crises, comme le
catastrophisme démographique de MALTHUS' ou des philosophies qui
tentèrent de justif ier I'af fairisme manchestérien, comme le darwinisme
social, ont mis lraccent non sur l'équilibre harmonieux de la Nature, mais
sur la lutte pour la vie, le triomphe du plus f ort, la compétition entre
espèces comme entre les hommes. Dans le domaine . social, les idées ont
auisi évolué de l'idéalisme du socialiste PROUDHON à la lutte des classes
de MARX et ENGELS. Dans cette ambiance, l'écologie naissante a privilégié
les modèles compétitif s, et le mutualisme a tout dabord été considéré
comme I'exception confirmant la règle. Ce sont l'éthologie et le renouveau
de I'évolutionnisme qui ont suscité un regain d'intérêt pour les relations de
coopération dans le monde vivant, mis laccent sur l'étendue et la
complexité de leurs différentes formes, Posant les questions théoriques,
imaginant les expériences de vérification, affinant les modèles pour en
expliquer I'installation et l'évolution.

Le recueil débute par une introduction de D.H. BOUCHER
retraçant I'évolution des idées et des concepts. Les travaux de Pierre-Joseph
VAN BENEDEN, père du fondateur de notre Institut zoologique, y sont
largement commeÀtés. Nombreux en effet sont ceux qui ont oublié que c'est
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à P.l. VAN BENEDEN que I'on doit la première conceptualisation rigoureuse
du mutualisme en biologie. Il fut I'auteur de plusieurs essais publiés entre
1869 et 1875: "Le commensalisme dans le règne animal',; "Un mot sur Ia
vie sociale des animaux inférieurs"; "Les commensaux et les parasites". Ces
essais sont représentatifs de la tendance à comparer vie animale et société
humaine; le terme mutualisme est proposé explicitement en 1873 en
complément de commensalisme, pour désigner le partenariat à Uénéf ice
reclProque.

En un court chapitre, D.H. LEWIS s'attache à établir une terminô-
logie rigoureuse, précisant définitions et concepts. Dans I'Histoire naturelle
du mutualismeil, un chapitre stimulant par le style et les idées, D.H.
JANSEN illustre la diversité et la complexité du mutualisme. K.H. KEELER
développe des modèles en termes de coût-bénéfice, à partir notamment de
systèmes de pollinisation et de relations plantes-champignons ou insectes-
champignons. A.R. TEMPLETON et L.E. GILBERT situent Ie bilan relatif au
coût-bénéf ice du mutualisme au niveau populationnel et examinent des
modèles génétiques de co-évolution des partenaires engagés dans une relation
mutualiste. Dans 'rEvolution dans un environnement mutualiste", R. LAW
examine les interactions entre lenvironnement et le couple en co-évolution,
et en particulier l'effet de rétroaction de ce dernier sur son milieu. C.B.
COOK étudie la stabilité du système mutualiste entre des algues endosym-
biotes et leurs hôtes invertébrés. l.S. MAINERO et C. MARTINEZ del RIO
envisagent le cas de partenaires qui bénéficient d'une association sans
renvoyer ltascenseur, ainsi que le cas de tiers qui vivent en parasites drun
couple de partenaires. Les mutualistes sont souvent considérés comme des
partenaires gui, par leur association, parviennent à mieux ^exploiter des
ressources, et ainsi les limitent davantage. Or, parmi dtautres, les systèmes
de pollinisation (insectes ou oiseaux et plantes), loin de limiter les
ressources, les multiplient ! F. ADICOT pose la question de savoir si de
telles ressources produites par des mutualistes font I'objet drune compétition
dans le chef de tiers. C.L. WOLIN tente de présenter des modèles de
dynamique des populations dans le cadre de systèmes mutualistes à la fois
sous I'angle de la stabilité et de l'évolution. A.M. DEAN analyse à fond et
tente expérimentalemeni un de ces modèles à propos de populations
microbiennes commensales et mutualistes, un matériel se prêtant mieux que
d'autres à une approche réductionniste en laboratoire, permettant des
manipulations, de lrenvironnement chimique par exemple, ainsi que des
vérifications. Les trois chapitres suivants envisagent des relations mutua-
listes au-delà du partenariat classique entre deux espèces, au niveau plus
vaste des communautés et biocénoses. Ils sont essentiellement théoriques et,
à tout prendre, spéculatifs, dans la mesure où on ne dispose pas encore de
beaucoup de données concrètes à analyser. D.H. BOUCHER enfin replonge à
la tâche dans un chapitre final où il envisage le mutualisme en agriculture
entre Ihomme et ses cultures, dans la perspective de lrintroduction de
techniques de manipulations génétiques et moléculaires, qui court-circuitent
Itévolution... Il y exprime des vues spéculatives s'écartant de la prudence
avec laquelle les évolutionnistes ont appris à traiter du futur !

Dans |ensemble, I'ouvrage est marqué par la recherche de défini-
tions rigoureusesl les prédictions avancées sont généralement vérifiables; les
théories formulées sont confrontées à des données empiriques. Il constitue
une introduction stimulante à un aspect en plein renouveau de Ia biologie,
au carrefour de l'écologie, de l'étholotie, de l'évolution. Son prix est
malheureusement prohibitif ; la maison d'édition a commis là une erreur
d'évaluation.
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BUCHSBAUM, R., M. BUCHSBAUM, J. PEARSE et V. PEARSE, t987
Animals without Backbones
19 x 23 x 216 cm; 572 pages; très nombreuses illustrations (photos N.B. et
dessins au trait).
ISBN 0-226-07873-6, cartonné; 29.95 US S; ISBN 0-226-07874-4, plastifié;
t6.e5 us s.
The University of Chicago Press, Chicago et Londres, troisième édition
remaniée, 1987.

Ralph BUCHSBAUM a publié la première version de son livre
introductif sur , les invertébrés en I 938 aux Presses Universitaires de
Chicago. Ce fut un sûccès immédiat, débouchant sur une édition révisée en
t948, dont le succès renouvelé conduisit à une large diffusion en livre de
poche en 195l dans la collection Pelican des éditions Penguin, avec
rééditions successives. Pendant mon année de rhétorique pendant laquelle je
savais me destiner à ta biologie, et pendant ma première candidature à
l'université, en 1953-54, j'ai intensivement pratiqué Ie Buchsbaum, dont
j'appréciai les qualités de synthèse, clarté, simplicité, soutenues par de
nombreux dessins précis et dépouillés et par de nombreuses photographies
(128 planches) iudicieusement choisies.

Le présent ouvrage est la troisième version du livre, remaniée et
complétée, réécrite et toilettée, tout en conservant Ie plan et les
principales subdivisions initiales. Au premier coup d'oeil, on croit avoir
affaire au mêrhe livre; on retrouve ses marques; à la lecture, on réalise que
sans jamais sombrer dans I'encyclopédisme, Ies auteurs ont introduit les
corrections et les ajouts rendus nécessaires par quarante années de
recherches. Comme pour les versions précédentes, Ies auteurs ont réussi à
écrire un ouvrage aussi agréable à lire qutun livre d'histoire naturelle, mais
qui ne néglige pas, comme beaucoup de ceux-ci, ltétude des structures et
fonctions. L'ôUlet est de présenter I'ensemble des groupes d'invertébrés, des
plus simples aux plus complexes, dans un style dépouillé, banissant te détail
qui détournerait ltattention de l'essentiell le texte s'appuie sur de nombreux
dessins au trait stylisés, conçus pour donner une bonne idée des structures
et de leurs relations avec fonctions et comportements. Les principaux titres
de chapitres sont :

Distinction et propriétés du vivant (l et 2); protozoaires simples et
complexes (3); variations sur Ie thème unicellulaire (+); tes éponges
(5);deux feuillets cellulaires (6); les cnidaires (7); cténophores (8);
trois feuillets cellulaires (plathelminthes, 9); greffes et régénérations
(lO); vers plats libres et parasites (ll); némeitiens (12); vers rôndé -
nématodes ( l 3); un chapitre fourre-tout 'rlesser liBhts" ou "seconds
rôles" : rotifères, gastrotrichcs, bryozoaires, brachiopodes, chaeto-
gnathes (14); mollusques (15); vers segmentés (16); crustacés (17);
àrachnides (18); insectes et myriapodes (19); groupes apparentés aux
annélides et arthropodes : onychophores, tardigrades, échiures, sipon-
culiens (20); echinodermes (2lh ébauches des chordés : céphalochor-
dés, tuniciers, hémichordés (22); témoignages fossiles (23); relations
phylétiques (24); un 25è chapitre - perspectives - montre comment
les recherches se poursuivent, définit les différentes disciplines de la
biologie, introduit à une bibliographie spécialisée. Enfin, un appendice
fournit les grandes lignes de Ia classitication (règne, phylum, subphy-
lum et classe) et renvoie au texte.

, Cette nouvelle version de BUCHSBAUM supporte magnifiquement
sa cure de rajeunissement et rendra, comme les précédentes, de grands
services aux étudiants en année terminale des athénées, lycées, collèges ou
en propédeutique et première candidature à I'Université.

J.CI. RUWET
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BURGIS, M.J. et J.J. SYMOENS (Ed.), 1987
Zones humides et lacs peu profonds drAfrique : Répertoire
African wetlands and shallow. water bodies : Directory
21 x 27 x 3,7 cm; ISBN 2-7099-0882-4 (-088 l-6 pour l'édition complète).
Editions de |ORSTOM, Institut français des recherches scientifiques pour le
développement en coopération. Collection ,'Travaux et Documents" n" 2l 'l 

I
Paris, I 987, 650 p.

Ce volume fait partie d'un triptyque aux volets interdépendants et
dont Itobjet est de dresser ltétat des connaissances sur les zones humides et
lacs peu profonds d'Afrique, écosystèmes éminemment fragiles, d'un grand
intérêt scientifique, d'une grande valeur économique (pêchéries), dont Iin-
fluence ntest pas négligeable sur le climat, et la plupart essentiels à la
conservation de la nature. Les milieux traités comprennent les lacs peu
profonds, marais, plaines inondées, lagunes côtières, marais permanents ou
temporaires. Ont été exclus les estuaires et mangroves, les milieux
artificiels (lacs de barrage, rizières), les lacs profonds du Grand Graben
(Mobutu-Albert, Amin-Edouard, Kivu, Tanganyika, Malawi, Turkana-Rodolphe)
ainsi que le Victoria.

Le volume I : "Bibliographie", à paraître, rassemblera la plupart
des références sur les milieux considérés; le volume 3 : 'tstructure,
fonctionnement et aménagementt', mettra Itaccent sur les aspects dyna-
miques de leurs caractéristiques physiques, chimiques et biolôgiques. Le
présent répertoire, auquel ont collaboré 33 scientiliques - hydrobiologistes et
limnologistes présente sous une forme condensée le maximum d'informa-
tions possible sur les principales caractéristiques climatiques, géomorphologi-
ques, biologiques ainsi que sur I'occupation et ltutilisation par lthomme.

L'ouvrage comporte neuf sections régionales, délimitées en fonction
de Ihydrographie, de Ia géographie et du climat, mais aussi parfois en
fonction des collaborations possibles. Ce sont : l, I'Afrique du Nord côtière;
2, le Sahara; 3, I'Afrique occidentale; 4, le bassin du Tchad; 5, le Soudan du
Sud; 6, I'Afrique orientale; 7, le bassin du Zaire; 8, I'Afrique australel
9, Madagascar. La langue dans laquelle ont été traitées les différentes
régions correspond le plus souvent aux langues internationales en usage ou
comprises dans ces régions, et à I'essentiel des références scientifiques
disponibles. Font exception le Sahara, traité exclusivement en anglais, les
lagunes côtières du Nigeria d'yne part, les lacs et marais du Bangwelo, du
Maero et du Mweru Wantipa en Zambie mais faisant partie du bassin du
Zaire, d'autre part, traités en français. En Afrique orientale, Djibouti, mais
aussi I'Ethiopie, sont également traités en français.
Pour chaque site des neuf sections, sont fournies les informations sui-
vantes : géographie et morphologie; géologie; climatologie générale; hydro-
graphie-hydrologie; caractéristiques physiques et chimiques des eauxl des
informations générales - et non une liste exhaustive - sur les espèces les
plus abondantes et marquantes des macrophytes, du phytoplancton (et sur Ia
production primaire), les invertébrés, les poissons, les autres vertébrés
associés au milieu aquatique : batraciens et reptiles, oiseaux, mammifères;
enfin, un dernier paragraphe fait état des activités humaines d'utilisation et
dtaménagement existantes.
Pour le bassin du ZaÏre, le plus vaste au monde après celui de l'Amazonie,
les sites suivants sont passés en revue : le lac Bangweolo et zones humides
annexes (15.0000 km' au total); le lac Mweru Wantipa et zones humides
associées (2.000 km'); le lac Moëro et le bas Luapula (près de I 0.000 km'); le
lac Upemba et la plaine du Kamolondo (quelque 10.000 km'); la forêt inondée
de la grande cuvette équatoriale zairoise dans sa partie occidentale (220.000
km'); les lacs Tumba (765 kn') et Mai Ndombe (ex-lac Léopold II, 2.300 km');
le Stanley Pool ou Pool Malebo et ses annexes (500 km").
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Ce répertoire est suscePtible de rendre de grands services aux
chercheurs à venir comme aux conservationnistes et aux aménageurs. Je ne
puis toutefois mtempêcher de regretter quron ait exclu de cet inventaire des
écosystèmes aquatiques du continent africain certains lacs artificiels (Lufira,
Kariba) qui ont fait I'objet de nombreuses recherches attestant de leur im-
portance'économique (pêcheries), scientifique et faunistique, et dont l'étude
comparée avec les milieux naturels apporte beaucoup de renseignements fort
utiles sur l'évolution des populations et les politiques d'aménagement.

].CI. RUWET

ETTER-KJELSAAS, Hanne, 1986
Schweinemast im Offenfront-Tiefstreustall. Eine Beurteilung aus etholo-
gischer, veterinârmedizinischer, ôkonomischer und verfahrenstechnischer
Sicht.
"L'engraissement de porcs dans une porcherie à logettes ouvertes et à

Iitière épaisse".
Tierhaltung : Ôkologie - Ethologie - Gesundheit, Band 16.
ISBN 3-7643-1772-8; 17 x 2319 x I cm, broché, 173 pages.
Birkhâuser Verlag, Basel, I 986, FS 25.

Ce travail de recherche examine un système alternatif de stabula-
tion pour I'engraissement des porcs, consistant en une série de -logettes ou-
vertei d'un côté et où les animaux disposent d'une épaisse litière. Ce sys-
tème ouvert (Po) a été comparé à la porcherie de référence (R) composée
de logettes avec caillebotis partiel. Dans la porcherie ouverte comme dans
une moitié de la porcherie intensive classique (RA), les animaux ont reçu
une alimentation à volonté, tandis que dans I'autre moitié (RR), .l'alimenta-
tion a été rationnée. L'étude a fait intervenir 504 porcs engraissés (de 25 à
I 00 kg) en cinq rotations. On a cherché les corrélations pouvant 'exister
entre le systèmé de stabulation et le climat, le comPortement, la santé et
la croissance, la rentabilité et la technique.

Les animaux disposant d'une Iitière épaisse ont, grâce à la chaleur
de fermentation, très bien supporté les températures externes basses (jusqu'à

-13'C) alors que la température de I'air variait davantage en fonction de la
température 

'externe dans PO que dans R qui . disposait d'un système
d'aération et dtun chauffage. L'utilisation d'une litière épaisse influence de
manière signif icative le cômportement des porcs, dont 50 % de l'activité
est accaparée par et centrée sur la paille. Dans les logettes avec caillebotis
partiel par contre, les Porcs ont montré de nombreux comPortements
allogènes tels que mordre, grignoter, suçoterr cogner les autres. Des cas de
blesiures diverses, notam*ent-à Ia queue, cannibalismer. nront été observés
que dans la porcherie de référence R, et ceci plus fréquemment dans RA
que dans RR. Par contre, des jeux intensifs, indicateurs de bien-êtrer'ont
été nettement plus souvent observés dans la porcherie ouverte.

La concentration de gaz était peu imPortante dans les deux. por-
cheries. Dans les deux cas, lei maladies nécessitant un traitement médical
étaient rares. La perte de bêtes ne lut due qu'au cannibalisme. A une
exception près, il n'y avait d'ailleurs de pertes que dans la porcherie de
référence, surtout en RA. Dans lrensemble, on observe peu de cas dtenflures
aux articulations, de paralysie et d'éraflures; ces cas toutefois étaient plus
nombreux dans les logettei avec caillebotis partiel. La pleurésie était plus
fréquente chez les porcs en RA et avait une influence évidente sur le ren-
dement.

Le rendement à I'engraissement et à I'abattage était déterminé
surtout par le sexe des bêtes (meilleurs pour les f emelles _ que pour Ies
mâles châtrés) et par .le fourrage; Ia croissance pondérale était meilleure
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en alimentation à volonté, bien que I'indice de consommation soit meilleur
en alimentation rationnée. En dépit des coûts de fourrage plus élevés d'une
alimentation ad libitum et de la fourniture de paille pour la litière, l,en-
graissement des porcs srest avéré plus économique en porcherie ouverte
quren porcherie classique, drautant plus que les frais de construction sont
moindres et la durée d'engraissement est plus courte. Le système de por-
cherie ouverte présente donc des avantages certains quant au comportement
et à la santé des porcs et constitue une alternative économiquement inté-
ressante par rapport au mode traditionnel d'engraissement.

JCR d'après le résumé de ltauteur

FOX, M.W. and L.D. MICKLEY (Editors)
Advances in Animal Velfare Science
Série éditée par The Humqnz Soeietg o( the Uüted Sto.teÂ,2lll L Srreer,
New York, Washington DC 20037 USA.
Vol. 1984-85; l5 x 2215 x 1,5 cm;216 pages; Washington, 1984.
Vol. 'l 985-86; 15 x 22,5 x 216 cm; 304 pages; Washington, 1985.

Cette série prend Ie relai de la revue éaitée par I'lnstitute for the
Study of Animal Problems. Elle est produite par la Humane Society of the
United States et prévoit un volume annuellement. Elle envisage de couvrir
les multiples domaines où interagissent Ihomme et les milliards d'animaux
sous sa domination : chasse, pêche, piégeage dranimaux à fourrure, activités
baleinières, gestion de Ia vie sauvage; production dtanimaux de f ermel
pratigue vétérinaire; utilisation dranimaux de laboratoire; courses de chevaux
et de chiens; combÊts dranimauxl animaux de compagnie. Tous ces domaines
ont un point de rencontre, de par Iâ science du bien-être animal - la
zoonomie selon la définition du Prof. G. HEUSE - une science interdiscipli-
naire par nature intégrant l'éthologie, la psychologie, la physiologie, la
médecine vétérinaire, les technologies de maintenance et de production,
I'ethnozoologie (y compris l'étude historique et comparée des attitudes
culturelles à l'égard des animaux), l'éducation, la législation, l'éthique, la
philosophie. La série devrait donc intéresser tout qui, pratiquant lrune ou
Itautre de ces disciplines, nry est pas aveuglément enfermé et s'interroge
d'une manière critique sur le sens de ce qu'il fait. Il y a trop longtemps
que sciences et recherches scientifiques d'une part, éthique et philosophie
drautre part, ont divorcé. Ethique, morale et philosophie constituent un des
pilier de la science du bien-être animal, lrautre pilier étant I'histoire na-
turelle, au sens où elle repose sur la connaissance du comportement des
espèces et de leurs relations avec lrenvironnement. L'ambition déclarée de
la série est de poser les fondements d'une réflexion scientifique sur le bien-
être animal. Elle aura à débattre de questions de principe et fondamentales
comme la sensibilité, la sapience, la conscience, les besoins et les droits
des animaux, et à se pencher sur des problèmes aussi concrets que le con-
trôle des prédateurs, Iteuthanasie dtanimaux de compagnie "indésirab.les" ou
en surnombre, le transport et labattage dtanimaux de boucherie, etc.

Le Yolume l9t4-t5 pose les principes généraux et aborde quelques
problèms concrets. Françoise WEMELSFELDER, de ltlnstitut de Biologie
théorique de Leiden, pose tout d'abord Ia question de la conscience animale.
La seconde partie, consacrée aux relations homme-animal, comporte deux
articles de réf lexion théorique : Carolyn ZAHM-WAXLER, Barbara
HOLLENBECK et Marian RADRE-YARROW de I'Institut national de Santé
mentale de Bethesda rappellent que des signes d'empathie (capacité à res-
sentir ce que ressent un autre) et des attitudes altruistes existent chez les
animaux, et celles-ci et ceux-là apparaissent chez l'enfant à un âge bien
plus précoce quton ne limagine. Sephen R. KELLERT, de I'Ecole dtEtudes
environnementales et forestières de Yale, expose les résultats d'une enquête

4l6



typologique et .développementale des attitudes des enfants à l'égard des
animaux. Michael FOX discute des relations entre empathie, compassion et
bien-être animal. Enfin, Patricia HINDLEY, du Département de Communica-
tion de I'Université S. Fraser de Burnaby, discute des communications
homme-animal et évoque Ie rôle des cétacés dans des situations de théra-
pies humaines.
La troislème partie est consacrée aux droits de l'animal : Edward
R. BENNETT de l'école vétérinaire de I'Université de Géorgie, envisage les
Iimites et la logique de Ia libération de I'animal. Dane JAMIESON et Tom
REGAN prennent la défense des baleines.
La quatrième partie aborde des problèmes concrets de maintenance.
F. wEMELSFELDER se demande s'il est possible d'étudier expérimentale-
ment les expériences subjectives des animaux. Deux articles examinent les
conditions de maintenance des chevaux et des porcs.
La cinquième partie est une intéressante mise à jour par S.R. KELLERT
d'une enquête sur les attitudes des Américains envers les animaux et sur
leur niveau de connaissance des animaux.

Le Volume l98r-t6 regroupe 17 articles que se partagent 30 au-
teurs, traitant des divers aspects scientifiques et éthiques du bien-être
animal. Il concerne spécialement les lecteurs soucieux d'approfondir les
domaines de la maintenance des animaux de ferme, de I'expérimentation sur
lranimal, essentiellement en psychologie, de la souf f rance animale, notam-
ment comment I'identifier et I'alléger.
La première section traite des animaux de ferme. T. GRANDIN, du dépar-
tement de zootechnie de I'Université de I'Illinois, passe en revue les
méthodes d'immobilisation électrique des animaux et recommande, à défaut
de mieux, I'abattage du bétail et des volailles par application d'un choc
électrique provoquant I'arrêt cardiaque. R. KILGOUR, de la Station zootech-
nique de Ruakura (Nouvelle Zélande) propose ses vues personnelles sur la
définition, Ia perception et les implications concrètes du bien-être chez les
animaux de ferme. D.G.M. WOOD-GUSH, de I'Ecole d'Agriculture de IUni-
versité drEdinbourg, expose et illustre les principes et moyens de iéaliser un
hébergement décent dtanimaux, en I'occurrence des porcs.
La deuxième section traite des animaux de laboratoires. Quatre communica-
tions sont consacrées à la souffrance animale. P.A. FLECKNELL, du Centre
de Biologie comparative de l''Ecole médicale de Newcastle, passe en revue
les moyens de diagnostiquer et d'alléger la souf f rance animale. A.N.
ROWAN, de I'Ecole vétérinaire de Boston, récapitule I'utilisation, pour
I'euthanasie des chiens et des chats, du T.61, un mélange de narcotique du
système nerveux, d'un agent paralysant et drun anesthésique local, usage que
les éditeurs remettent eÀ cause. Deux notes traitent des aspects éthiques de
I'expérimentation sur |animal et de 1'attitude face à la souf-
f rance animale. Trois papiers se concentrent sur Ia ie
tale. M.C. GIANELLI expose une critique fouillée de te
G-l'expérimentat ion sur I'animal. J.A. KELLY, du t de Psy-
chiâtrie et Comportement humain du Centre médical de I'Université du
Missouri, présente une alternative au recours aux processus aversifs dans
I'enseignement de la psychologie expérimentale. R. LOCKWOOD, de la
US Humane Society, réexamine et réévalue I'attitude anthroPomorphique
dans l'étude du comportemen t animal. Deux articles se concentrent sur les

déséqu
I'expér

techniques alternatives. Constatant le ilibre existant en
aux moyens et ressources consacres a rimentation d'une

biologie
part, a

quant
la re-

cherche théorique d'autre part, M.L. FIDELMAN et D.C. MIKULECKY Pré-
conisent un effort de modélisation théorique. Partant du double constat du
nombre croissant de morsures déclarées par des chiens et des chats, et
d'une diminution du risque de transmission de la rage Par ce biais,
D.C. BLENDEN, M.J. TORRES-ANJEL et F.T. SATALOWITCH' du Labora-
toire d'Epidémiologie et de Santé Publique du Collège de Médecine vétéri-
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naire de I'Université du Missouri, préconisent de recourir aux nouvelles
techniques aujourd'hui accessibles pour dépister les risques de transmission
de la rage; au lieu de tuer automatiquement lranimal qui a mordu pour en
analyser des tissus nerveux, il est possible, sans le tuer, d'identifier dans un
échantillon de son sang ou de liquide cérébrospinal des anticorps contre le
virus rabique, voire de rechercher directement des antigènes viraux.
La troisième section porte sur l'éthique vétérinaire. G. LOCKWOOD pré-
sente et justifie le texte drun serment thériatrique destiné à remplacer le
serment vétérinaire qu'il juge obsolète devant l'évolution des notions de
bien-être animal et appelé à englober les attitudes du praticien et du cher-
cheur vétérinaire dans leurs relations avec .les animaux sous influence hu-
maine; "therium'r, bête sauvage, rappelle ici que ces animaux ou leurs
ancêtres furent jadis libres et indépendants de l'influence humaine.
H. ROZEMOND, pour sa part, récapitule l'évolution et fait le point sur
lrattitude hollandaise actuelle quant à la pratique vétérinaire en regard du
bien-être animal.
La quatrième partie enfin englobe trois notes sur les attitudes humaines
enyers les animaux. Cela va des implications pour les animaux du dévelop-
pement du mouvement I'vertrr à Itimmoralité de Itinf liction de souf f rances
aux animaux, en passant par la dimension culturelle, avec référence aux
Peaux Rouges, dans la perception humaine des animaux.

J.CI. RUWET

FUTUYMA, Douglas J. and Montgomery SLATKIN (Eds.), 1983
Coevolution
ISBN 0-87893-229-l; broché plastifié; l3r9 x 2212 x 2,2 cm;555 p.; E 19.75.
Sinauer Associates Inc., publishers, Sunderland Mass. 01375, 1981.
Blackwell Scientific Publications, Oxford.

La coévolution désigne l'évolution des systèmes interactifs dtes-
pèces différentes. Une espèce évolue dans une perpétuelle interaction avec
son environnement; celui-ci sélectionne les phénotypes les plus appropriés,
les mieux ajustés; ceux-ci engendrent la génération suivantel chaque
génération à son tour agit sur le milieu. Dès lors qu'une espèce est non
seulement façonnée par le milieu compris dans son sens large (biotique et
abiotique), mais agit sur celui-ci, son évolution ne peut pas être étudiée
sans que ne soient prises en compte l'évolution des autres espèces et leurs
interactions directes et indirectes. L'évolution drune espèce s'inscrit donc
dans un système écologique et ne peut se déchiffrer que dans ce cadre.

Il n'existe pas de définition ni d'explication unitaire de la coévo-
lution, car les systèmes interactifs d'espèces différentes sont très diversi-
fiés : relations entre les hôtes et leurs parasites, entre les prédateurs et
leurs proies, entre les plantes et leurs consommateurs, entre les compéti-
teurs au sein drune communauté entre les modèles et leurs mimes ou, au
contraire, entre commensaux, entre mutualistes. Pour chacun de ces
systèmes, on a vu se multiplier les investigations de terrain, les expériences
de laboratoire, les modélisations, la théorisation. Il reste qu'il est difficile
de déterminer s'ils sont régis par des principes communs, dtautant plus
qu'ils sont souvent étudiés par des spécialistes différents qui les abordent
s.ous des angles différents : paléontologique, systématigue, génétique,
écologique, ethologique...
Le présent ouvrage, comprenant 20 communications de 23 auteurs, est une
tentative bienvenue de faire le point simultanément dans chacune de ces
sphères, sans espérer toutefois dégager déjà des principes unitaires.

418



Après que les éditeurs ont cerné le sujet, M. SLATKIN déf init
I'arrière-plan génétique, J. ROUGHGARDEN expose Ia théorie et les
modèles, et Cl. MITTER et D.R. BROOKS exPosent les asPects phylogénéti-
ques de la coévolution. Les chapitres suivants sont consacrés à des systèmes
interactifs particuliers : coévolution chez les bactéries et Ieurs phages et
plasmides (R. LEVIN et R. LENSKI); endosymbiose (L. EHRMAN); symbiose
plantes-champignons (f .n. BARRETT); relation évolutive entre les vers
plathelminthes et leurs hôtes (J.C. HOLMES); relations hôte-parasite d'un
point de vue théorique (R.M. MAY et R.M. ANDERSON); interaction
éiotutive entre les plantes et les insectes herbivores (D.J. FUTUYMA); la
dispersion des graines.par le tube digestif des herbivores (D.H. JANZEN);
les modèles et Ieurs mimes, spécialement chez les papillons (L.E. GILBERT);
associations intimes et coévolution dans le milieu marin (G.J. VERMEIJ); les
témoignages f ossiles, notamment chez les carnivores (S.M. STANLEY,
B. vaÀ VÂLKENBURG, R.S. STENECK); les relations proie-prédateur, notam-
ment la phylogénie relative des ongulés et des carnivores (R.T. BAKKER);
coévolution et compétiteurs : limnées, Iézards, anolis, pinsons des Galapagos
(f . RoUGHGARDEN); la taille des espèces en coévolution d'après des
exemples choisis chez les reptilesr'oiseaux, insectes (D.S.M. BERLOFF);
l'évolution des compétiteurs au sein des communautés écologiques
(G.H. ORIANS et R.T. PAINE); enfin, Ies PersPectives de recherche, par les
éditeurs.

L'ouvrgge illustre bien la diversité des systèmes interactifs,
l,émergence d'uni théorisation, la hécessité de confronter Ies modèles aux
donnéei réelles. Crest une bonne synthèse - il rePose sur quelque 2.000
références - et une bonne introduction.

J.CI. RUWET

HALL, D.O., M. LAMOTTE et M. MAROIS (Editors-Redacteurs), 1987

Scierrces de la Yie : Qrrcstions ouvertes de recherche dans les conditions
tropicales de milieu.
The Open Research Problems in t;l.e Life Sciences under_ Tropical Conditions
Compti-rendu drune conférence internationale organisée à Fort-de-France,
I 5-l 8 octobre I 987.
ISBN 90-6191-681-6; 17 x 24 x l,l cml X + 188 pages;229,7, FF,43.r0 $US
AA. Balkema, Rotterdam et Boston' P.O. Box 1675, )000 BT Rotterdam, NL

Cet ouvrage, comPte-rendu dtune conférence internationale convo-
quée à Fort-de-Frai.L un i\,I..tinique en I985, est produit par I'Instifut âe
Ia Vie, fondé à Paris il y a un quart de siècle, et dont I'objet est de faire
servir la science à des oeuvres de vie. En l'occurrence, la conférence de
Fort-de-France tente de trouver quelques solutions aux problèmes qui con-
frontent 78 pays situés dans les-régions tropicales et sont peuplés d'un
milliard quatre cents millions d'habitants. Ces solutions devront respecter
I'homme âans toutes ses dimensions et assurer la pérennité des écosystèmes
et des richesses qu'ils recèlent. Dans le prolongement de la conférence, les
promoteurs souhaitent mettre en place une structure Permanente sous forme
àtun centre international intitulé i'Milieux tropicaux, Science et Société", et
développer des programmes d'enseignement en biologie tropicale, condition
de ba!ê .pour iauver les équilibrés tropicaux indiipensables d'ailleurs à
I'ensemble de la planète.

Les trois premières parties du compte-rendu - Biologie (Botanique,
Zoologie, Limnologie), Géographie et Ecologie .trop.icale. - regrouPent . I I
communications qui toutes mettent en évidence la diversité, Ia complexité,
la richesse, mais aussi Ia fragilité des écosystèmes tropicaux, qu'il stagisse
des forêts et savanes (Amazonie, Martinique, Inde, Afrique) ou des eaux
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intérieures continentales dont les ressources doivent être étudiées pour en
assurer la pérennité du renouvellement. La quatrième partie (trois communi-
cations) traite des problèmes socioéconomiques, et la cinquième des pro-
blèmes de santé (deux communications).

La personnalité des rapporteurs, la notoriété qu'ils possèdent dans
leur domaine respectif laissent espérer qu'ils seront entendus et que les
politiques et les décideurs staviseront enfin qu'il faut, pour le bien de I'hu-
manité tout entière, traiter avec précaution et respect les écosystèmes tro-
picaux.

J.CI, RUWET

HORDER, T.J., J.A. WITKOWSKI and C.C. \I/YLIE, 1986
A History of Embryology
8è Symposium de la Société britannique pour Ia biolog
1983. ISBN 0-521-25953-31' 15 x 22,5 x 2,6 cm; cartonné
Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

ie développementale,
; 478 pages; E 60.

Cet ouvrage d'histoire et de philosophie des sciences relate l'évo-
lution des idées, Iémergence des théories, les errements, les succès et
brusques avancées, comme ies révisions et ajustements de lembryologie en
tant que discipline à part entière de la biologie, de 1880 à nos jours.
L'embryologie étudie le dévetoppement, la dif férenciation et la morpho-
genèse d'un organisme à partir drun oeuf ou d'un germe; elle a été d'abord
descriptive, puis causale, puis chimique. Elle a pris naissance avant que ne
se développe la génétique. Ces deux discipiines ont suivi des voies séparées,
se sont rejointes quand on a compris les mécanismes de la fécondation et la
part des parents dans Ia détermination de l'individu, ont divorcé, ont
finalement fusionné après I'explosion de la biologie moléculaire du gène au
cours des vingt dernières années. Quelle que soit l'époque, le tourment des
chercheurs a toujours été de comprendre comment, à partir d'un oeuf et de
ses réserves "nutritives", peut se développer en quelques semaines un
embryon comp.[exe et dif f érencié. Quel en est le plan d'organisation, quels
sont les indicateurs et les guides du développement? Sous des formes renou-
velées, se sont succédé des querelles sur la préformation ou la néoforma-
tion, la préformation ou l'épiçenèse.

Une première partie de I'ouvrage regroupe des communications
exposant l'évolution des idées et des recherches en Grande Bretagne, aux
Etats-Unis et en Allemagne. Une seconde partie regroupe les communica-
tions portant sur une période commençant en 1 930 avec la publication par
J. NEEDHAM de son "Chemical Embryology". Dans un chapitre qui se lit
comme un roman, J. BRACHET relate comment il est passé de l,embryo-
logie causale à I'embryologie chimique, à l'étude des acides nucléiques, à la
découverte de I'ARN messager dans le cytoplasme de I'ovule; I'ARN mater-
nel apparaît comme la version moderne de la préformation, et I'ARN
néosynthétisé dans I'oeuf activé comme la base de l'épigenèse. D'autres
chapitres font la rétrospective des tentatives pour isoler et cristalliser
I'inducteur de la morphogenèse; K. SANDER analyse ltévolution des idées
sur le rôle des gènes dans la morphogenèse, notamment chez la drosophile,
où on a élucidé la mise en oeuvre de programmes génétiques successifs, et
identifié des groupes de gènes responsables de la différenciation des
seEments.
Au travers des errements, des espoirs déçus, des timides progrès, on voit
stédifier une conception cohérente selon laquelle un oeuf possède sous forme
d'ADN son code, son plan; sous forme de protéines-réserves ses matériauxl
sous forme des ARN messagers et des ribosomes les outils pour mettre en
oeuvre progressivement un pro8ramme. Tout nrest certes pas dit. Et devant
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Ies tâtonnements, intuitions géniales, vérif ications irréf utables, mais aussi
les erreurs des illustres nom"s du passé, on ne Peut qu'être incité à la
modestie quant à nos connaissances actuelles. Un tableau chronologique des

découvertei de l8l8 à 1943 Permet de se réIérer à tout instant au contexte
scientifique d'une époque donnée. Une bibliographie sélectionnée oriente
iudicieusàment Ies lectures comPIémentaires. Ôn notera que l'école belSe
â'embryologie, représentée par les A. VAN BENEDEN, DALCQ, A. et l.
BRACHET, est traitée avec égard.

J.CI. RUWET

HoURDRY, Jacques et André BEAUMoNT, 1985

Les métamorphoses des amPhibiens
Préface d'Eti,enne WOLFF; iconographie par J. HoURDRY.
ISBN 2-225-80310-2; 16 x 24 x l,l cm; 274 pages.
Fondation Singer-Polignac et Masson, Paris, I985

Après que les oeufs fécondés ont été déposés dans I'eau, ou à tout
Ie moins dans un milieu humide, Ie plan classique du développement d'un
amphibien comporte un stade embryonnaire intraovulaire stachevant Par
l'éélosion d,une larve libre et nageuse; celle-ci se déplace, s'alimente, et
uoêr un temps variant selon lef espèces et les conditions extérleures,
nàtamment la température de lteau, subit une métamorphose, ensemble de

transformations non seulement morPhologiques et anatomiques, mais aussi

physiologiques et métabolique., . .onduitàni à un juvénile ressemblant à

i'uâulte;- iet être remodelé possède des comportements Iocomoteurs et ali-
mentaires nouveaux adaptés à un milieu plus terrestre où il se reProduira.
La métamorphose se -â.qr" par Ia disparition ou la régression de certains
organes (branchies, queue des têtards), I'apparition (poumons) ou Ie remode-
lage d'autres (intestin).

Les premiers travaux sur les métamorphoses avaient, comme l'in-
dique Ie no* du phénomène, privilégié les études des changements de

forme. Les travaux plus récenis, béÀéficiant des progrès des techniques
- histologie et cytologie, microscopie électronique, et. histochimie, immuno-
f luoresce-nce et ladioàuiographie, pistage de molécules marquées aux iso-
topes radioactifs - se sont- ait.cnéi à liétude des transformations à l'échelle
tissulaire et cellulaire, aux mécanismes aux niveaux moléculaire et chi-
mique. Le passage d'uÂ stade larvaire à un stade adulte remodelé consiste
en fait en 

- 
Ia rÀise en oeuvre successive de deux Programmes génétiques

différents; I'histolyse ou démontage et récupération des tissus larvaires fait
place à une histogenèse ou différenciation nouvelle ou remodelage Plus ou

moins profond en tissus nouveaux.

Dans cet ouvra8e, J. HOURDRY, assisté d'4. BEAUMoNT, donne

une excellente vue d'eniemble des transformations et de leur mécanisme
d'induction et de contrôle. Les chapitres I à 6 détaillent les modifications
générales et des différents appareils ,et systèmes. .: respiratoire et circula-
ioire, y compris I'apparition de nouvelles hémoglobines, locomoteur, nerveux
et sânsitif, iégu-eàiaire, digestif. Les chapitres 7 à I 0. s'attachent aux

modificationr riétuboliques : -modification du milieu intérieur (pH sanguin,
protéines sériques, évolution de l'équilibre hyd.rominéral et de I'excrétion
Zroté", ainsi que des réactions immunitaires); déterminisme endocrinien (rôle

de Ia ihyroîde, stimulation par les corticostéroides); mode d'action des hor-
;on"r iÉy-iaiLnn.s et mise en place d'un nouveau Programme génétique via
des récepteu.s nucléaires); inhibition pqr la 

_ 
prolactine. Le chapitre I I

analyse lès influences environnementales (température, photopériode, saisons

et élimat, pH, densité et alimentation) tandis que le chapitr.e l2 envisage

i": ;;ar;dri:; ét besoins énergétiques. Le chapitre l3 couvre la différencia-
tion'sexuélle, qui est indépendante de la métamorphose et commence avant

421



celle-ci. Les trois derniers chapitres abordent des problèmes d'intérêt séné-ral .en biologie, en particulier _quant aux relations entre I'ontogenèse Ët la
phylogenèse. Ainsi de la néoténie (chapitre l4). Comme le souligne
E. woLFF dans sa préface, on séparait iadis les amphibiens en perenni-
branches, conservant des branchies à l,éta[ adulte (comme les axolotls bien
connus dans les labor.atoires) et les cryptobranches, chez qui ces organes de
respiration externe disparaissent lors de la métamorphose. Cette distinction
est 

. 
devenue caduque le jour où on vit un axoloti se métamorphoser etperdre ses branchies dans un. aquarium ,du museum à paris. Il eiiste donc

des formes ou des espèces qui ne se métamorphosent pas ou plus, se main-
tiennent en milieu aquatique et conservent des traits iarvaires asiociés à la
capacité de. se. reproduirè. Les 

_ 
aspects morphologiques, métaboliques, bio-

chimiques de la néoté_nie - géographique et acéiàentelle, facultative ou
obligatoire.- sont passés en revue. A llinverse (chapitre l5), il existe des
espèces qui on supprimé la phase larvaire libre et aquati(ue, Iembryon
conduisant directement à un juvénile qui est un adulte en miniatur"; .jtt"
faculté écarte la nécessité dê se maintenir dans un milieu aquatique. Les
cas extrêmes sont représentés par des anoures dont les embryôns à aéve-
loppent en association étroite avec un parent : ainsi, chez une rainette
marsupiale d'Amérique du sud (Garbtotheia" ovidena\, les embryons se déve-
Joppent d.ans une poche "marsupiale" de la mère; cl'rez un crapaud du chili(le rhinoderme de Darwin, Rltinodatma. dallwirutD, irs se dévelofpent dans les
sacs..vocaux du père.9y 1ême, gas qui nrest pas évoqué ici, thez une gre_
nouille australienne (Rheobalttqchws ,siLu,s), cf. Cah. Ethol. 1 996, 6 (à) :
456.-459, dans I'estomac de la mère; chez un anoure guinéen (NectopÿwU_
noides oceidenlali,t), on peut parlei d'une quasi vivip"a.ité , iéi.njuiiËn
interne par accolement des cloaques, développement embryonnaire intra-
utérin, 

- 
nutrition des jeunes aux dépeni de séirétions maternllles, expulsion

de juvéniles ressemblant à de petiis adultes. Le chapitre l6 enfin examine
Ies relations existant entre _la rnétamorphose et la 

-régénération, 
ensemble

des événements morphogénétiques restâurant ra structure normale drun
organe après une ablatioÀ parti,elle ou totale de celui-ci : queue, membres,
cristallin.

Une table des espècesr gêDrês et familles cités, ainsi qu'un index
des matières, complètent utilemeit I'ouvrage, qui est une bonnL synthèse
des phénomènes de la métamorphose, spéciàt".ènt dans ses aspects' méta-
boliques et biochimiques. on souhaiterait que les aspects généiiques de la
morphomutagenèse connaissent davantage de développements] D'une concep-
tion et d'une facture très didactiques, ltouvrage est illustré de nombreüx
graphiques et de dessins au trait délicats et clairs.

J.CI. RUWET

JENSEN Per, Bo ALGERS and Ingvar EKESBO
Methods of Sampling and Analysis of Data in Farm Animal Ethology
Tierhaltung : Ôkologie, Ethologie, Gesundheit, Band I 7.
ISBN.3-7643-1773-6; 17 x 23,9 x 0,5 cm; 86 pages; FS 25.
Birkhâuser Verlag, Basel, 1 986.

L'éthologie, en tant que science du comportement, a pour ob jet
Iétude des moyens par lesguels un individu d'une espèce donnéè s'ajusie,
compte tenu de ses caractéristiques morphophysiologiques et de ses'apti-
tudes sensori-motrices, à son environnement physiquef biologique, social. Èlle
a développé ses -méthodes dtinvesrigation ât-u'oétinl sËs'concepts fon-
damentaux grâce à des travaux conduits sur les insectes, les oiseaux et les
poissons. La branche de l'éthologie qui aborde ces problèmes chez les ani-
maux. domestiques doit reposer sur l'éthologie fondamentale, tout en adap-tant les méthodes aux situations particu.tiàres dans lesqueiles ils vivent.
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Dans le mesure oùr l'éthologie vérifie I'ajustement du comportement à une
situation et I'adaptation de I'animal à son environnem.entr elle est un outil
conceptuel et méihodologique précieux pour évaluer l'équilibre psychophysio-
logique de I'animal et pôu. juger de I'adéquation des systèmes d'élevage, de
màintenance, de production aux besoins de ces animaux. Des techniques
mises au point pour la recherche fondamentale (exPérience de privation, de

choix, comparaiion des comportements sous dif f érents milieux normaux ou
anormaux, iechniques de collecte de données) Peuvent aider _le praticien. Les
auteurs passent en revue les techniques et méthodes de l'éthologie animale
et les évatuent en regard des situations rencontrées dans la pratique profes-
sionnelle. Ils me paràissent toutef ois étroitement centrés sur Ia standardi-
sation et ltautomatisation de la collecte et du traitement des données et
naivement confiants dans leurs possibilités, car si standardisation et automa-
tisation sont synonymes draccuàulation de données Pouvant être comparées
et traitées staiistiquement, elles sont aussi signe de simplif ication obligée
et de perte délibérée de la diversité et de Ia richesse de Iinformation
indispensable à comprendre les comportements. On peut espérer que l'étho-
logie apptiquée aux animaux domestiques a dtautres ambitions que la simPle
confection et utilisation drune p.nopii" d'échelles et d'indices uniformisés.
Ctest peut-être le prix à puy"i pou, passer du fondamental à I'appliqué.
Mais aiors, mesurani la disiance entre le fondamental et I'appliqué, il faut
plus que jamais se Sarder de confondre application et exPlication.

J.CI. RUWET

LOEPER, E. von, G. MARTIN, J. MÜLLER, A. NABHOLZ, G. van PUTTEN,
H.H. SAMBRAUS, G.M. TEUTSCH' J. TROXLER, B. TSCHANZ,l985 et I987
Intensivhaltung von Nutztieren aus etischer, ethologischer und rechtlicher
Sicht.
(L'élevage intensif des animaux domestiques des points de vue éthique, étho-
logique et légal).
Tierhaltung : Ôkologie - Ethologie - Gesundheit, Band l5.
ISBN 3-7643-1746-9; broché; 17 x 23,9 x I cm; 195 p.

Birkhâuser Verlag, Basel, 1985. FS 19.80.

Ethical, Ethological and Legal Aspects of Intensive Farm Animal Mana-

Sement
Tierhaltung / Animal Management, Vol. l8' 1987.
ISBN 3-7643-1910-5; broché; 17 x 24 x 0,9 cml 158 p.; FS 49.
Birkhàuser Verlag, Basel. 

,

La construction euroPéenne basée sur I'uniformisation Par la
compétition commerciale a conduit, dans le domaine de la production ani-
malê, à la concentration et au gigantisme des systèmes de production et au

rempiacement des entités agricoles à dimensions humaines de jadis par de

véritabtes usines à volailles, à porcs, à bovins. Les techniques qui y sont
appliquées ne tiennent guère compte des exigences comportementales des

animâu*. Elles ont entràîné f inalement une double réaction : la prise de

conscience par les producteurs eux-mêmes que le non respect des prérequis
les plus élémentaiàs du bien-être animal conduisait à des perturbations
nuisi'bles au rendement des élevages; les Protestations émotionnelles du

public et la désaf f ection d'une partie des consommateurs en guise de

protestation contre ltunivers concentrationnaire des usines à viande. Etholo-
girt.t "t 

juristes ont été amenés à se pencher sur la définition des normes
ïcceptables de production sous le double aspect éthique et économique. Le
rôle des éthologistes est de fournir le cadre de réflexion, mais aussi des

données con.rèË, pour élaborer des recommandations 'solidement ancrées
non dans le sentimentalisme, mais sur la déf inition et l'appréciation
objectives du bien-être animal et de ses perturbations, sur l'évolution des
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besoins de Ianimal, sur les voies et moyens propres à maintenir son
équilibre psychophysiologique, sur la .on."ption'de' mod[les a,rnltés 

-àà

production et de maintenance alternatives adaptées aux besoins définis. La
législation, tant au sein de la cEE qutaux niveaux régional et national, a
progressé. Certaines questions, certainj procès et décisiàns gouvernementales
demeurent- en suspens et beaucoup reste à faire pour âtteindre à une
objectivité scientifique indiscutable, et la traduire danj la législation.

Les présents volumes, lrun dans la version originale en langue
allemande, lrautre dans son adaptation en langue anglaisef mettent à jôur
Ies acquis _accumulés en ces matières depuis li paruti,on en 1979 du volume
8. de la série porteur du même titre ei rapidement épuisé. ces fascicures
débutent par une revue de G.M. TEUTSCH (bp. 9-40 de la version anglaise)
sur l'élevage intensif des animaux de ferme àu point de vue éthique,-en se
concentrant sur les concepts traditionnels propres à I'Europe centrale -
suisse et Allemagne. suit un court (pp.4l-42) exposé de B. TSCHANTZ sur
les relations entre éthologie et protection animale : comment l'éthologie
Peut-elle évaluer les besoins subjectifs et les besoins matériels essentiéls
des animaux et f ormuler les moyens de les satisfaire ? euels sont les
symptômes et les indicateurs du bien-être et de ses dérèslements ? La
troisième contribution est une étude fouillée de Glarita MARïIN (pp. a9-g2)
sur la collecte et ltévaluation des résultats quant à la gestion 

- 
et à la

maintenance des poulets et poules d'élevage en regard dè Ia législation
allemande (datant de I978) sur la protecti,on des animaux. La quâtrième
contribution, collationnée et coordonnée par J. MüLLER (t) et révisée par
J. TROXLER (pp. 83- I 48) envisage d'une manière très documentée et
argumentée les mêmes problèmes [our le porc en regard des législations
allemande et suisse. Le cinquième et dernier article, par E. van iOEpER,
récapitule du point de vue légal les progrès réalisés iont." la cruauté dei
systèmes d'elevage intensif au sein de la communauté Economique Euro-
peenne-. La version allemande de cette contribution, légèrement antérieure,
se référait explicitement au cas des poules pondeusei.

].CI. RUWET

MACDONALD, D.W., P.J. APPS, G.M. CARR and G. KERBY, l98Z
Social Dynamics, Nursing Coalitions and Infanticide among farm Cats

fd.valges -in Ethology, Suppl. to Ethology - Zeitschrift für Tierpsychologie,
Vol. 28. ISBN 3-489-62436-Xi 16,4 x 24,5 x 0,5 cm; 66 p., 1987.

Il est étonnant que Ie félin qui nous est le plus proche, et depuis
si longtemps - 4.000 ans - nous demeure si mystérieux. sans doute esi-ce
parce qu'il est plus prestigieux d,étudier le léopard africain et le tigre de
sibérie que de vulgaires màtous de nos campagnes. certes, il existe une lit-
terature surabondante sur le chat domestique mais I'anecdote, la fabulation,
I'anthropomorphisme y règnent en maîtres. Il existe quelqueé solides jalons
sur léthologie des chats, notamment les travaux de LEYHAUSEN sur l'étho-
gramme et ceux de BAERENDS-VAN ROON sur I'ontogenèse. Mais les
structures sociales du lion nous sont mieux connues que celles du chat. ce
sont en réalité les deux_seules espèces, sur 35 félins, que lton puisse qua-
lifier de sociables. L'idée selon laquelle le chat est un être sôlitairer' et
qu'accrédite LEYHAUSEN, et que leu.s rassemblements ne sont que des
agrégats momentanés autour de sources de nourriture, doit être abanàonnée.
Crest une des conclusions, parmi drautres, de cette monographie basée sur
une enquête p_ar questionnaire auprès de 867 fermiers dont 8l ,7 % ont
retourné des reponses utilisables, ainsi que sur un travail de terrain de plu-
sieurs années, totalisant 900 heures dto-bservatlon sur les chats vivant dans
la campagne anglaise.
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La taille des "colonies" de l,échantillon varie de 1 à 24 individus,
avec une moyenne de 4.01 + 1.1 . La densité dans Ie Devon est de 6r3lkn'
mais s'élève à lO ina./tm' aîx abords des fermes. 89 ÿo des fermiers four-
nissent une partie de lralimentation des chats, mais ceux des fermiers
attendant de ces animaux un contrôle des rongeurs tendaient à restreindre
cette part de nourriture. Le domaine vital moyen de trois.lemelles adultes
était àe l3,l ha; celui d'un mâle adulte de 83,0 ha. Indépendamment du
problème de nouiriture, les animaux avaient une Propension à se tenir à

proximité les uns des autres dans les Eranges. Il existe chez les femelles
une forte inclination au maternage réci-proqüe des châtons de leurs portées
respectives. Un cas est rapporté î'un" i"-élle impliquée dans I'assistance à

lu-'naùs.nce des châtons dâ sa soeur. Un cas d'infanticide est décrit, où un

mâle a tué les châtons .de trois femelles occuPant un nid commun. La
fréquence, le taux et la qualité 'des interactions entre les,paires ne sont Pas

ao.iélér âux occasions d'interactions, mais sont structurés en fonction des

relations sociales. On distingue une direction nette des contacts en Ce sens

que dans une paire, il existe un initiateur des contacts et un receveur;
I'initiatiori des frottements des joues et de ta région périorale est, parmi

ces comportements, Ie plus asymétrique de tous et est de ce fait un des

meilleuri indicateurs de statut. Les membres du noyau social sont agressifs
,ir-à-ui, des intrus et marginaux. La société des chats est structurée d'une
.nània." centripète; les inieractions circulent de la périphérie du groupe

vers les animàux centraux. Parmi les avantages de la vie en 8r-ouPe,
pourraient figurer Ia coopération dans- l'élevage d-es châtons et la défense

to*.un. conlre I'infantiiide par Ie mâle. Loin d'être un matériel banal, le
chat de nos campagnes se 

'révèle au contraire un matériau des plu:
inl?."ünt.-poui i'ètü. 'de la structuration çt des modulations. d'une société
animale du fait de son aptitude à vivre dans une -8amme très étendue de

milieux et sous des niveaux très variables de dépendance à l'égard de

I'homme. Du point de vue du contrôle des rongeürs et de la. prédation
à*"."é" oar les chats sur les oiseaux, il serait du plus haut intérêt qu'une

enquête semblable à celle-ci sur l'éco-éthologie des chats soit conduite
dans nos milieux ruraux et suburbains.

J.CI. RUWET

MARGULIS, Lynn and Karlene V. SCHWARTZ, 1988
Five Kingdomi An illustrated guide to the phyla of life on earth'
Foreword by StePhen JaY GOULD.
ISBN o-z tél-tg jz-6 (plastif ié); 20 x 2),5 x I ,8 cm; 376 p'; nombreux

dessins.
w.H. Freeman and Co, New-York, deuxième édition, I988'

Le présent ouvrage est un répertoire et un guide des quelque 92

embranChements ou phylums actuellement reconnus_ que comPtent les cinq
grands règnes du mondê vivant : procaryotes (bactéries et alSues bleues ou

Evànàpnv.?"s), I 7; protistes (anciennement protozoaires .et protophytes), 27;

Ë*.Ër,'.oiiirrurôt'et champignons, 51 .anihaux, 33; plantes, IO. U débute

par un expose general des frincipes cellulaires d'orç,anisation du vivant et
explique pourquoi Ies virus Âe peüvent être considétés cotnme des systèmes

,ivunis. ies diffé..nces fondamentales entre les deux Erands types drorgani-
sation cellulaire, procaryote et euçaryote, sont exposées'. La section

.ànr...é" à chaiun'des cinq règnes débuie Par une notice e-n définissant les

caractéristiques fondamentales èt comPrenant un 
- 
arbre phylétique illustrant

Ies relations évoluiives entre les phylums de ce règne. Le corps principal de

chaoue section consiste en de courts Chapitres de deux Pa8es pour chaque

ahti"*, rédigés en termes clairs et simples, illustrés dtun dessin et drune

p6ôto â,un o"u d"u* genres choisis comme exemples; les noms des genres

Lrincioaux des ohvluils sont cités. En fin de section, une bibliographie
."nroi" à des tettüres complémentaires pour chaque phylum. Un tel ouvrage
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de référence se doit de se terminer par une liste de tous les genres cités
dans le texte et d'autres encore, avec mention des phylums àuxquels ils
appartiennent, drun glossaire, d'un index détaillé.

, Aveuglés par la recherche des seuls aspects moléculaires communs
aux êtres vivants, draucuns considèrent encore la taxinomie et la svstéma-
tique, les sciences de la description, de la dénomination et de la classiflca-
tion des organismes, comme des formes périmées et démodées de la biolo-
gie, des disciplines dont les pratiquants attardés ne font pas plus oeuvre
scientifique et utile que des collectionneurs de timbres polte i une telle
opinion traduit tout simplement chez ceux qui la professent une totale
ignorance tant de I'objet et des méthodes de ces disciplines que de la di-
versité et de la complexité . d_u vivant. Taxinomie et sysiématique ne
reflètent pas seulement le côté ordonnateur et classificatêur de i'esprit
humain. Loin d'être figées, eiles sont en effet continuellemeqt rénovées et
incorporent les connaissances acquises dans les différentes disciplines de la
biologie quant aux relations de parenté entre les groupes. Les subdivisions
du vivant qutelles reconnaissent sont lrexpression diune'évolution biologique
s'étalant sur trois milliards d'années ... et de l'évolution des biologistes !

De LINNE au 18è siècle et de CUVIER au 19è siècle à nos jours,
I'image qu'on s'est faite de la diversité du vivant puis de son évolution nra
cessé de se modifier et de se préciser. Zoologistes et botanistes ont une
longue .pratique désormais de la phylogénie (étude de la diversification des
groupes) et . les spécialistes ont attêini un large consensus quant à l,image
que. la systématique doit donner de la phyloge"nèse (émerg"nè. 

"t diversifi-
cation des groupes). Il n'empêche quren l916 un groupé de vers marins
acoel.omates., les gnathlstomulides, a été érigé en phÿlum, et que, depuis la
première édition du présent guide en 1982, un phyium supplémàniaire'a été
reconnu en I 983 : les loricifères, petits animaux marins porteurs de corsets
de plaquettes. Ltimage est moins claire et les avis soni partagés pour la
classification des procaryotes et des protistes, 

- groupes demeuréJ longtemps
mal connus mais qui sont aujourd'hui aux frontièies de la recherche, Jt pour
les champign-ons. Les auteurs , ont parfois ici dû trancher, et ils prévoient de
prochaines révisions, qui portbront sans doute à un" c"Âtuine le nombre de
phylums reconnus.

Ce livre se révèle un excellent outil pour visualiser la diversité du
vivant, .situer chaque groupe par rapport aux autres, relativiser I'importance
de celui dont on est familier; ainsi les chordés ne font qurun parmi les 33
phylums répertoriés d'animàux... Il sera fort utile aux éiudiants et ensei-
gnants, mais s'adresse aussi au lecteur curieux. Il serait souhaitable qurune
traduction en soit faite en français de façon entre autre que notre langue
1e soit pas davantage envahie par les noms anglais des grôupes, const.ùts
dtailleurs à partir des racines grecques et latine{ et dont 

"les 
torrespondants

existent en français.

J.CI. RUWET
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NIELSEN, L., J.C. HAIGH et M.E. FOWLER (Ed.)
Chemical Immobilization of North American Vildlife.
Proceedings of the North American Symposium held on April l982,Milwaukee
15 x 2217 x 216 cm, broché, 460 pages.
Publié par Ia Wisconsin Humane Society, Inc.,4l5l North Humboldt Avenue,
Milwaukee, Wisconsin 53212, USA, 1982.

Les techniques dtimmobilisation pour capturer vivants de grands
animaux sauvages se sont développées assez empiriquementr selon les besoins
des milieux professionnels : récolteurs Pour les zoos et ranchers principale-
ment. Les gestionnaires de parcs et réserves et les chercheurs en écologie
et éthologiè animales ont amplifié le mouvement et, en bénéficiant des
progrès de la chirurgie vétérinaire et en collaborant avec des praticiens et
ies -firmes de produétion des armes et des drogues, ont élevé I'efficacité
des techniques. Mais I'information circule mal, et le temPs perdu en tâton-
nements comme les accidents et le taux de mortalité des animaux de-
meurent trop élevés. Le choix d'une technique inappropriée et les erreurs
d'exécution sont spécialement graves lors de la capture et de la man.ipula-
tion de spécimens au bord de l'extinction. Or, la responsabilité des
décideurs èt exécutants de ces actions est pleinement engagée. Il est
remarquable que Ie symposium technique dont ce recueil constitue le
compte-rend, àit été organisé sous les auspices de la société humanitaire du
Wisconsin. II a pour oblet de rassembler l'expérience nord-américaine (USA
et Canada), de l'évaluer, de la diffuser, de suggérer des améliorations et
des règles déontologiques. Le voeu des promoterirs est que cela aboutisse à
une plus grande efficacité sur le terrain, au bénéfice des pratiquants, mais
au bénéfice aussi des animaux traités.

Ltouvrage rassemble trente contributions que se PartaSent trente
auteurs : biologistes du gibier, Eestionnaires, représentants des firmes, vété-
rinaires, pathologistes, anesthésistes. On peut distinguer un ensemble de con-
tributions constiiuant une revue générale des problèmes, équipements et Pro-
duits : radiotélémétrie et ses applications, derniers développements des
armes de propulsion des seringues d'injection' nature et_effet des drogues,
pathophysiologie de la capture, etc; un raPport. remarqué fut celui de A,H.
HARTHOORN faisant état des dernières expériences en Af rique australe
(acclimatation des animaux dans des corrals de façon à diminuer le stress
avant toute manipulation). Un autre ensemble d'articles examine des cas
d'espèce : captuie et manipulation de cervidés (élans, caribous, cerfs),
d'ongulés (bisoÀs, chèvres de montagne, bighorn, proghorn, .boeufs musqués),
des ours (ours polaires, ours noirs), dtanimaux à fourrure (pumas, coyottest
renards, mustélidés, loutres, castorsr etc.), d'oiseaux (oiesr- canards, raPacest
perroquets), de reptiles (crocodiliens, serpents, tortues, lézards). Les' tech-
hiqu"r et drogues les plus appropriées à chacun sont discutées- Il faut sou-
Iigner une communication d'un médecin anesthésiste sur les dangers de ces
manipulations pour Ithomme lui-même.

Il se dégage de l'ouvrage que des progrès considérables ont été
réalisés quant à faàéquation des armes de propulsion et à la composition
des drogues. On est ainsi passé de I'utilisation- de paralysants musculaires
extrêmement stressants, tels le curare de synthèse, des sels de strychnine,
des alcalo]des de nicotine, à des anesthésiants et tranquillisants. Les parti-
cipants insistent aussi tout Particulièrement sur la formation dtun personnel
qualifié; toute personne appelée à capturer. des animaux par inoculation de
drogue devrait avoir subi une formation théorique et Pratique de base por-
tani non seulement sur la connaissance des armes et des drogues, mais aussi
sur l'éthologie, I'anatomie, des notions de pathologie respiratoire et car-
diaque, des notions de secourisme Pour I'animal autant que Pour les agents
d'eiécution. L'idéal ne serait-il pas d'ailleurs que, de même qu'il existe une
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spécialisation médicale et paramédicale en anesthésie et réanimation, on
mette en place u-n corps de biologistes, vétérinaires et techniciens ayant une
formation en médecine de la viè sauvage. voilà, entre autres, un déf i à
relever pour la mise à jour, en collaboration avec les vétérinaires, de notre
programme de zoologie apptiquée et écodéveloppement.

J.CI. RUWET
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OLNEY, P.J.S., P. ELLIS and B. SOMMERFELT (Eds), 1986
International Zoo Yearbook. Yol 24125
17 x 24 x 3 cm, cartonné, 65,l pages, ISSN 00T4-9664.
Publ. Zoological Society of London, I 986.

La section principale (pp. l-219) de ce volume 24-25 de I'lnterna-
tional Zoo Yearbook, ouvrage incontournable pour qui prétend maintenir des
animaux en captivité sur des bases et dans des buts icientifiques et péda-
qogiques, et source inépuisable de renseignements pour les écologistes,
etholo8istes et _conservationnistes, est consacrée aux comptes-rendus -de la
quatriè-me conf érence mondiale sur la reproduction en càptivité drespèces
menacées - fourth world conferencé on breeding endangered specià in
captivity - organisée à Hardewijk (NL) en septembré 19g4. -Elle comporte 2g
communications. Des progrès et des innovations ont été enregistrés depuis la
précédente conférence oiganisée à san Diego en 1979 (lnt. Zoo yearbook,
Vol. 20, I 982; voir Cah. Ethol. Appl., 5: I l5-117). On sait que les jardins
zoologiques voués exclusivement à I'exhibition de spécimens rares ont été
responsables et complices du déctin 'de maintes espèces sauvages. on connaît
le caractère peu scrupuleux de certains récolteurs professionnèls approvision-
nant les zoos. chacun déplore la prolifération de ménageries, pa.ci'à gibier,
"safari parcs" et zoos de tout acabit à but purèment lucratifr- dont
I'inflation en nos pays est souvent tolérée par les pouvoirs locaux pour
favoriser le tourisme et I'emploi, et dont la création nrest soumise à aucun
avis scientifique et qualifié... 

- Trop souvent, aujourdthui encore, des zoos,
parfois parmi les plus réputés et considérés comme sérieux, sont cités
comme ayant trempé dans Ie tiers monde dans de vilaines affaires de cor-
ruption morale et financière pour se procurer des spécimens drespèces rares
et menacées. Il nrest que temps, dès lors, que les plus prestigieux des zoos
prétendant au statut d'institulion scientifique respectable, el qui servent
malgré eux de couverture et d'alibi à toui c. qüi s'intiiule jaidin zoolo-
gique, consacrent leurs ressources à la recherche sur la reproduction en
captivité d'espèces menacées et contribuent ainsi à leur sauvetâge. L'impos-
sibilité matérielle de sauver par ce biais toutes les espèces sauvatÇs en
danger commande de choisir judicieusement les cibles les plus appropriées,
les cas les plus aigus et pour lesquels les zoos se révèlent être détenteurs
des derniers géniteurs vivants. Le but ntest pas seulement de rendre les
zoos autonomes pour Itapprovisionnement de leurs collections ou de main-
tenir "en vitrine" des lignées d'animaux disparus dans la nature pour cultiver
la nostalgie dans un "cimetière" drombres... mais de confribuer à la
reconstitution de populations à réintroduire idéalement dans leur habitat et
Ieur aire drorigine, pour autant que les chances de survie (braconnage, légis-
lation) y soient garanties. Le cas réussi de I'antilope oryx d'Arabiè seride
porte drapeau à cette nouvelle croisade !

La section passe en revue la reproduction et ltélevage en captivité
de .rapaces diurnes (dont la liste atteint au.jourd'hui 83 esfièces et sous-
espèces) notamment par des techniques de fécôndation et/ou incubation arti-
ficielles, d'adoption, etc.;. des grues, cigognes, ibis et spatules; des phasia-
nidés; des petits mammifères. on note encore une synihèse historique sur
l'élevage des ruminants; un exposé détaillé sur le proframme des zoos pour
l'élevage des primates, des prosimiens aux goriltei. Èor. la première iois,



apparaît un article de réflexion sur la reproduction_ en captivité d'espèces
raies de batraciens, rePtiles, poissons et invertébrés. Une attention toute
spécale doit être accoidée aux articles sur Ia récolte, le stockage et le
tiansfert d'embryons de mammifèresl les premiers succès portent sur ltheu-
reuse naissance d,un poulain de zèbre de Grant Ecluu,S buncltelLi boZluni et
drune antilope harnaci-rée (bongo) Tnagzlapltus z-urLuczfto^ portés respective-
ment par une jument et par un éland Tandothagu,S otux (dans ce dernier
cas, ['embryon f ut envoyé de Los Angeles à Cincinnati !), qui nous sont
montrés sur une photo avec leur mère porteuse et adoptive; on cite aussi un

veau de gaur Bo  güLnLL5 porté par une vache Holstein B. tatl,Lu,5t transfert
plus clasiique. Enf1n, I'importance d'une tenue .soignée des "studbooks" ou

carnets généalogiques, de I'établissement de modèles et de pro8rammes Pour
la gestioi généiique des petites populations dispersées dans les zoos est une

fois de plus soulignée.

La seconde section du vol. 24-25 (pp. 221-3D) comPorte 24 com-
munications présentant les nouveautés dans le monde des zoosl celles-ci
portent sur les premiers succès enregistrés et sur des innovations dans Ia
reproduction et la maintenance d'espèces précises, sur des sucCès vétéri-
nai.es, sur des contrôles hormonaux (p. ex. panda) et vitaminiques, des con-
seils pratiques pour le transport d'oeufs incubés, des méthodes de sexage
d'oiseàux, ètc. La modernisation de I'Aquarium de Berlin et I'aménagement
dtune section "savane africaine" au parc zoologique de Seattle sont exposés
en détail.

La section de références répertorie les zoos et aquariums du

monde (pp. 347 -414) et une iiste des aménagements, transformations et
créations récents (pp. al5-419). La liste des espèces de vertébrés sauv_ages

élevés en captivité en 1982-83 bp.42l-464), le recensement des vertébrés
rares vivant en captivité au ler janvier 1984 (pp. 565-622), la liste des

studbooks et registies officiels des animaux rarei vivant en captivité (pp.

62)-$0), allant te I'alligator chinois au chimpanzé nain, ainsi que les .inde_x
classiqués des auteurs ët d"r espèces citées dans les volumes 22 à 25,
constituent de précieux outils de travail.

J.CI. RUWET

1987oLNEY, P.J.S., P. ELLIS and B. §oMMERFELT (Eds),

International Zoo Yearbook. Vo]. 26
l7 x 24 x 3 cm, cartonné, 582 pages, ISSN 0074-9664.
Publ. Zoological Society of London, t987.

La section principale (pp. l-179) de ce volume -26 comPorte
29 contributions présentant des lnjtallations et collections, générales ou Par-
iicuiiè."r, allant de I'exhibition mégalo relevant de puissantes institutions à

türnénugé*"nt didactique modeste, -*ir"r "n 
place ou réaménagées entière-

ment dè neuf et toutes centrées sur la vie aquatique : cela veut dire des

aquariums et aquaterrariums conçus pour maintenir en vie, élever et exPoser
uu public des poissons (depuis- lei requins jusqu'aux plys précieux des

poissons-affiches des récifs coralliens), des -amph.ibiens, des reptiles, d":
ti."uu* (pingouins et manchots), des mammifères (phoques, otaries, loutres)
et une fôulà d'invertébrés. Les plus spectaculaires de ces expositions ayant
exigé les aménagements les plus sophistiqués et les plus coûteux Portent sur

Ia ieconstitution : de récifs cora.lliens à Honolulu et Hong Kong, mais aussi

à ... Seattle et Chicago; de la zone intertidale.à Montereyl. d'une section de

rivière et de galerie -forestière amazonienne (à Vancouver); de la banquise
antarctique avàc manchots (à San Diego, Chicago, Detroit, 

. 
Berlin, Munich'

San Francisco) et avec pinnipèdes (à Hànovre et en Australie). Des articles
traitent plus ponctuellement de la nourriture ou de la reproduction des
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pieuvres, du manchot empereur, de Ia loutre européenne (à Krefeld), de 1a
bouvière Tanr,h.h tanago (à Tokyo), du poisson 'à quatre y."* l,na|Ufi
anabLepa (à Stuttgartr.

La section sur les innovations dans le monde des zoos (pp. lgl_
318) rassemble 24 articles sur des approches, recherches, observations sur
les soins et la reproduction d'animaux en captivité. parmi les succès men-
tionnés, citons : la reproduction du tuatara Sphznodon punctûuÂ à
Auckland, de la musaraigne. aquatique Neonq,s dodiens à Bialowieza, du lapin
des volcans Ronettolagu,s diazi à Mexico; l'élevage du Galaqo denidovi' à
cincinatti, du tamanoir Tanandta nexicena à uexic"o encore; lïobservation dela parturition et du dé.reloppement du koala à san Diego, de la biologie du
porc-épic à queue préhensile Coend.ou p,Lehen^it-iÂ à"Washington ei New
York, du succès drune seconde génération chez l'orycterope: cincinatti
encore' de I'intégration d'un jeunL capucin czbus ipétu étevé à la main
dans un groupe social, de la mise au point drun test de fécondation chez les
elephants, du décalage des saisons de reproduction de I'antilope lechwe dans
l'hém.isphère nord par rapport à son 

-habitat 
dtorigine au shaba et en

Angola, de la maintenance et de l'élevage de cÈèvres des Montagnes
Rocheuses )teannoa afienicatua à seattle... -Les éthologistes se pencheiont
surtout sur deux articles traitant des grands singes anthropôides; Irun
présente la.colonie de chimpanzés d'Arnheri qui a perïis à l'équipe de vAN
HooFF d'étudier le comportement dans des coÀditions très- proches de
celles prévalant dans la naturel dans lrautre, A.H. HARCoURT résume le
comportement des gorilles sauvages et en déduit les exigences minima à
satisfaire pour leur maintien en captivité.

La section de références comporte les rubriques habituelles : zooset aquariums du monde (321-406) et nouveautés; espèces de vertébrés sau_
vages élevées en captivité en I 984 et familles captives couvrant plupieurs
générations (all-506); inventaire des vertébré. .a."r en captivité (iol'-s4il;
g_ar!e-t: ..généalogigues et répertoires mondiaux d'espèc"s ,à..s en captiviiÉ
(547-556) et enfin index cumulatif des auteurs et espèces cités dans les
volumes 22 à 26.

J.CI. RUWET
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