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OBSERVATION EN BAIE DE CALVI DU COMPORTEMENT SOCIAL

CHEZ Symphodus ( Creni I abrus ) ci nereus ( Bonnaterre 1788 )

(Pisces : Labridae)

par

Ch. MICHEL et J. VOSS *

RESUME

Ce travail décrit 1e système social de Symphodus (Crenilabrus) cinereus
(Poisson : Labridae) au cours de cycles
servés en plongée à Calvi (Corse) de mars à juin 198i.

Après une redescription détaillée de 1'êthogramme de l'espèce, on met
en évidence quatre types d'activjtés comportementales (défense terri-
toriale - construction du nid - parade et ponte - ventilatjon des oeufs),
qui s'enchainent en phases successives et se répètent au cours des
cycles suivants.

La structure sociale de I'espèce résu'lte de deux phénomènes : d'une part,
la territorialité des mâles nidifjcateurs qui se cantonnent sur les
zones sableuses parsemant I'herbier; d'autre part, les déplacements des
femelles et leur choix d'un mâle lorsqu'el1es parcourent I'herbier à la
recherche de partenaires de reproduction.

La population de S. cjnereus comprend trois catégories de mâ1es (nidi-
ficateurs - non niTi f-îcàÏeurs - satel Iites) et deux de femelles (repro-
ductrices et non reproductrices). Le rôle exercé par 1es mâles satel-
lites est comparé aux données recueillies chez d'autres labrjdés médi-
terranêens et tropicaux. Le problème du poiymorphisme et des statuts
sociaux et comportementaux différents est également discuté.

x Université de Liège, Service d'Ethologie et Psychoiogie Animale
(Prof. J.Cl. RUI,JET);
Laborato'ire de I'Aquarium "Dubuisson", Unité d'Ethologie marine
22 Quai Van Beneden - B 4020 LIEGE.
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SUMMARY

The socjal system of
has been studied dur

unmature). The sign
gories and status is

odus Creni I abrus c'l nereus (Pisces: Labridae)
on cyc ES COV ering the bree-ng va ous UC

d'ing period from March to June 1981. This work must be considered as a
part of a more general study about the relatjonshipsbetween adaptation
to the environment, reproductive strategy and intraspecific communication
in this fam'i1y.

As a first step, a complete ethogram is reported in details.

The succession in phases of the four main behavioural activities (terri-
torial defense - nest construction - courtsh'ip and spawning - fry ven-
tilation) is emphasized.

The social structure of this spec'ies is the result of two intermingling
phenomena : on the one hand, the territorialityof breedlngmales established
on sandy patches in the sea grass bedsi on the other hand, the choice
of a partner by the mov'ing females when they swim above the sea grass
beds, search'ing for the males.

S. ci nereus popul at'i ons show three types of males (breeding - non
ites males) and two types of females (mature and
ificance of polymorphism and of different socia'l cate-
di scussed.

breedi ng and satel I

A. INTRODUCTION

Avec KEENLYSIDE (1979) nous estimons que 1'évolutjon concommi-
tante des structures sociales et des moyens de cormunication est l'iée
à la recherche de satisfaction des exigences élémenta'ires des jndividus,
à savoir 1'exploitation des ressources (abris et nourriture), 1a pro-
tection contre 1es prédateurs et 1es impératifs de 1a reproduction (ac-
couplement et soins à la progéniture).

Dans sa lutte pour sa survie, chaque espèce développe a'insi
plus'ieurs stratégies comportementales qui coircourent constamment à

donner à 1'espèce une meilleure adaptation aux caractéristiques environ-
mentales. Ceci semble impliquer que les moyens de con;municat'ion intra-
spécifiques, qui régissent les relations entre congénères, soient étroi-
tement liés aux particularitês sociales; ces dernières étant elles-mêmes
liées à I'util'i sation du mil'i eu.

Si l'étude des moyens de communication nécessjte des travaux
mixtes, en laboratoire et en milieu naturel, 1'étude des structures
sociales ne peut gênéralement être réalisêe qu'en milieu naturel.
L'étude du comportement social des poissons est, de ce fait, particu-
lièrement malaisêe. C'est cependant avec le triple objectif d'éclaircir
les interrelations entre l'éco-éthologie, 1es aspects sociaux et les
communicat'ions, que les chercheurs de 1'Aquarium Univers'itaire "Du-
buisson" ont entrepris l'étude des principales familles de po'issons
côtiers méditerranéens, en particulier les Labridés et les Serranidés
(Travaux de VOSS, LEJEUNE, BOVER0UX, HELAS et MICHEL).
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Nos travaux ont principalement été réalisês dans la baie de
Corse) au voisinage de la station Océanographique Stareso
' 42" N. ; 8o 43' 27' E.).

Fig.1: Cartegénéra1e

STAR

CALVI

0 500m 1000m 2000 m

A : Stareso : 0 à -15m (herbieret taches),
B : Pointe Revellata : -35 m (herb'ier et taches; éboulis jusqu'à

_15m),
C : Osce'lluccia : -tZ m (tache de sable isolée),
D : Baie de Calvi : -38 m (f imite inférieure de l'herbier;

taches ) ,
E : Bibliothèque : -30 m (herbier et taches; éboulis jusqu'à

-27 n).
(d'après la carte 4.860 de l'Institut Océanographique de Monaco)
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La présente publication se veut un résumé de nos travaux surl'êvolution des relations sociales chez s. (c.) cinereus au cours de la
saison de reproduction 1981; (de mars à j-uilll--

L'espèce choisie nous semblait particulièrement intéressante
pour plusieurs raisons :

- elle est bien représentêe dans la baie de Calvi. Néanmoirs, lâ densité
de population est assez faible; ce qui permet des recensements loca-
lement préc'is et une reconnaissance individuelle des poissons êtudiêsl

u'inféodée au milieu part'iculier de I'herbier de posidonies,
ce se reproduit dans les zones sableuses et les chenaux inter-
qui parsèment cet herbier. L'observation des poissons en re-

tion est donc relativement aisée;
- comme la plupart des autres Crenilabrus, §. (C.) cinereus aménage une

surface de ponte. Dans ce cas, cepen-da-nf, re-îîd-esETtr-Tîculièrânent
él aboré;

- i'espèce est relativement peu farouche. Ainsi, la meil leure distance
d'observation n'excède pas deux mètres. A cette distance, 1e poisson
est suffisamment visible et ne semble pas dêrangé par 1a présence du
p1 ongeur.

bien q

1 'espè
ma ttes
produc

B. MATERIEL ET METHODES

2. Photographie sous-marine : nous avons utilisé uf@ptique de 85 mm, placé
et muni d'un flash Vivitar 283, également sous
Péllicules utilisées : Ektachrome 200 ASA et Ag

Cinématographig sous-marine : au moyen d,une caméra S-g étanche de@

Nos observations ont étê réalisées ',in-situ,', entre mars etjuin 1981; e1'les ont nécessitê plus de 200 heures de plongée, de 0 à
50 mètres.

Pour la récolte des informations en milieu subaquatiquêr horrs
avons fait appel à 1a plupaFt des techniques précédemment mises au po.int
par le laboratoire de I'Aqudrium :

1. Ecriture sous-malile : plaquette de PVC dépolie, sur laquelle il estffie d'un crayon gras. Càtte plaquette est munie
d'un thermomètre et d'une règlette graduée (mesure des dimensions
des nids et des po'issons).

n appare'i I 24x36 re-
sous boitier Ikelite

boîtier Ikel ite.
fâpan 400 ASA.

3

4 Ivlagnétophone sous-marin : cette méthode s,est avérée 1a plus pra-
@1ongeurdedécrireseSobservationsdefaçon
exacte, sans quitter les poissons des yeux. Ce matériel permet ê!a-'lement de réal iser des analyses d'activités : .i I suff.i t pour ce1à
d'enregistrer en continu durant une période déterminée 1à type d'ac-
tiv'ité auquel 1e poisson se livre et ce, durant le temps exàèt ou il
s'y 1ivre. Le dépouillement de ces enregistrements permet d'analyser
de manière quantitative l'évolution du budget d'activité des poiisons
plusieurs jours de suite. Le matériel d'eniegistrement utilisb com-
prend un magnétophone à cassette, placé dans un boitier étanche relié
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à.un microphone "à conduction osseuse,,. ce dernier est placé dansI 'embout d'un détendeur.

En plus d":g: méthodes déjà éprouvêes, nous avons pu mettre aupoi nt di verses technr ques mo.t ns courantes .

5. Reconnaissance individuell e des oi ssons
emen es po ssons sans recours

de capture et de ma rquage, nous avons rel
tache bleue noirâtre caudal e de chaque mâ
i nd'i vi duel I es sont tel I es que chaque pois
forme et les dimensions de sa tache cauda
plongée est aisêe (MICHEL, HILAS, DALIMIE

6. Ma UA des terri toi res
par exp men ren
interterritoriales s,est
des dimensions territoria

9. Visibilité: la visibilité moyenne
sibilitI'aide d'une "échelIe de vi

C. ETHOGRAMME

: l:ylilisation de petits ftotteurs, dép1acéslonctton des déplacements des frontières
avéré très utile pour connaître I ,évolution
les des mâles nidificateurs.

: de façon à reconnaître in-
aux méthodes traumat.isantes
evé la forme exacte de la
I e étud'i é. Les vari ati ons
son est caractérisé par 1ale. La reconnaissance en
R et V0SS, 1982).

journalière a été évaluée àê", const.ituée de flotteurs blancs
1igne. Le nombre de flotteurs vi-
ine la visibilité (voir Fig. 2).

7.gqlElg: la prêsentation d,un miroir déclenche chez le mâle descomportements.agonistiques. Ii est alors aisé de-là-reàouvrir d,unrécipient rigide en p)astique transparent appriquc conire re fond.
8. Température : eres ont êté rerevées journelrement à -10 m et à -3 mà-T'âiile--dd thermomètres oe pionsÀà-tÉ = ô,2;èi-ii"ir Ëis. 21.

êquidistants de 5 m et disposés en
s'i bl es à parti r du poi nt ,,b,, déterm

Dans les pages qui suivent, rous.nous proposons de prësenter nosobservations et nos expêrimentations en aeux cÂapii"àr-rri.erslfs :

- redescription de l,éthogranme, sur base de nos propres observationsen mi I i eu naturel ,
- présentation du système sociar observé chez S. (c.) cinereus et deson évolution au cours de 1a pêriode de reprô-duïffi

1. Livrées :

La coloration de base est gris beige. cependant, 2,5% des indi-vidus sont verts. ces derniers appàrt.iennent aux'diffêréntes catégoriessociales décrites plus roin. Les iim.itituaes àà-'càrpo.iàrànt et t.inter_fécond'ité (constatêe-par la.reproduction croiscej n6ùs 
-iôit 

concrure
g^un. phénomène de porymorphismà (polychromismài-(uïènÉr,-ijrLns et voss,1982).

. Le mâ'le porte deux taches noires breutées, 1a prem.ière est situéesur la nageoire dorsare, I'autre couvre ta pàriià'inieliàü"" du pédon_cule caudal.

chez la femeile, cette dernière tache est parfois visibre maisde facon plus estompée.
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chez les deux sexes, on observe un masque facial brun sombre,
souvent fort atténué.

La livrêe de reproduction du mâle est rehaussée par 1a présence
de liserés bleus aux nageo'ires et de lignes bleus sous la'gorge; l,iris-
de l'oeil est alors rouge cuivre, veiné de vert. A ce momeit,-la femelle
se di.stingue_nettement par.sa_papi11e génitale noire hypertrophiee ei -
par des macules sombres qu'e11e porte ious la gorge.

Dans certains cas d'excitation intense et lorsqu'il est au nid,le mâle présente une livrée sombre très camouflante, constituée par 1afusion de bandes transversales irrégu1.ières.

La livrée d'apaisement est caractérisée par deux bandes longi-
tudinales sombres, l.'rlg para11èle à la ligne 1atêrale et 1'autre pàs-
sant-par le milieu du flanc. cette livrée ést utilisée aussi bie; b;;le mâle que par la femelle.

_ Le poisson effrayé s'éclaircit et perd les bandes sombres longi-tudinales et transversales qu,i1 portait éventuellement.

En dehors de 1a période de reproduction-(en-automne et en h.iver)les mâles et les femelles sont porteurs d'une mêràe livrée àaractéris-
tique comportant des marbrures foncées, renforcêes par la présence

de points blancs nacrés, 1'ensemble consiituant une mosaique
extrèmement irrégu1ière. cependant le "masque facial,' reste très marqué.

Il ne nous semble pas utile de redécrire les comportements géné-
raux _(nage, prise de nourriture, baîllement). ceux-ci soht communs à

!gy:_]:: Efenj-Labrs.S et ont déià fait l'objet de diverses aescript;ons
(FIEDLER, 1964; LEJEUNE et V0SS,1980).

S. (C.) cinereus passe 1a nujt dans l,herbier; seuls les mâlesnr0lttcateurs en phase de ventilation passent la nuit au njd.

signalons encore 1es possibilités de nettoyage par 1es poissons
nettoyeurs habjtuels : S. (C. ) melanocercus et Coris-juiis. Il àrrive
également que 1es poissffictemêïEJüFTês posidonies.

2. Comportements génêraux:

3. Comportements a gon'i sti ques :

Le mâle peut également poursuivre 1es

chez le crénilabre cendré, les combats entre mâles territoriaux
comprennent génêralement quatre étapes successives d,importance crois-
sante, correspondant à l'augmentation de la motivation : - I,écartement
des nageoires - la parade latérale - des cercles ascensionnels accom-
pagnés de coups de queue - une morsure (FIEDLER, 1966). Nous n,avonsjamais observé de combat dépassant le sÈade ae ia parâde latérale. A
ce moment, le mâle inférieur prend 1a fuite ou arbore la livrée d,apai_
sement, en s'inclinant sur le côté.

s'êcl ai rcit, il dresse 1a nageoire dorsale et
tant de le mordre. I1 peut é
tibles de menacer le fra'i

rga
q

I ement attaquer
C ocel la tus, S

jul i s , Gobius s

autres
p0ursu
certa i

indiv'idus: sa livrée
it l'intrus en ten-
ns poi sso

C. ti nca
ns suscep-
0, Cori s
f-

Le combat entre femelles se limite à une simple parade 1atéra1e,
avec exh ibi t'ion des papi 1 1es .
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4. Comportements cycliques liés à la reproduction

1') Les 4 activités principales liées à 1a reproduction (défense
du territoire - construction d'un nid - parade - ventilation du frai)
sont observées de façon cyclique.

Nous avons ainsi pu mettre en évidence qu'au cours des trois
mois de 1a période de reproduction, chaque mâle effectue piusieurs
cycles, d'une durêe moyenne de 14,7 jours. Ces cycles sont parfois sé-
parés par de courts intervalles. Chaque cycle est constitué de plusieurs
phases reprenant les diffêrentes activitês comportementales; ces diffé-
rentes phases ne sont pas nettement tranchées et se chevauchent davan-
tage qu'elles ne se succèdent. Nous pouvons représenter ces différentes
phases sur la Fig. 3 qui prêsente, sur une durêe moyenne de 15jours,
1es temps relatifs consacrés par 1e mâle aux différentes activités. Les
analyses d'activités rêalisées fournissent des chiffres qui illustrent
relativement bien ce graphe.

Fig. 3 Compos'ition en "phases" du cycle de reproduction.
I1 représente le temps (tps) consacrê par 1e poisson aux d'if-
férentes activités liées à 1a reproduction. 0n constate que
les différentes activités se chevauchent au long du cycle et
ne constituent pas de véritables "phases" bien tranchées.

DT : dêfense du territoire
C: construction
P : parade et reproduction
V : ventilation

Î,,lote : Faute de données suffisantes, les ordonnêes de ce graphe
ont été choisies arbitrairement. Il n'en constituc-pas
môTns un ëlément 'important pour 1a bonne compréhension
du phénomène.
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Le début plus ou moins prêcoce de la pêriode annuelle de repro-
ductjon semble être fonction de la profondeur (ou d'un ou plusieurs fac-
teurs qui y sont 1iés) : elle débute en mai à faible profondeur (-3 m),
en avril à profondeur moyenne (-10 m) et est plus prêcoce encore en
grande profondeur (jusqu'à -38m, limite inférieure de 1'herbier).

Il semble que 1e princ'ipa1 facteur déterminant cette période
soit la température. 0n constate en effet sur la Fig. 2 que dans chaque
cas, le début de 1a reproduction du ou des mâles cantonnés aux pro-
fondeurs considérées coincident avec une légère hausse suivie d'une
baisse et d'une nouvelle hausse.

2") Défense du territoire (DT )

Lorsqu'il s'est dêlimité un territoire - 1e plus souvent sans
combats rêels, étant donnê la fajble densité de populat'ion -le mâle
f inspecte en combinant ses allées et venues 1e long des frontières
avec des passages aux endroits de nutrition et de prélèvements d'a1gues.
Cette nage d'inspection s'effectue même en l'absence d'autres mâles.

3') Çgr:lrgs!ign-És-nid (c)

Elle débute par 1e creusement d'une légère dêpression constituê
d'une cuvette bordée d'un muret. Ensuite, 1e poisson enfonce des frag-
ments d'algues et les entremêle (Fig.4a).Ce coussin d'algues ainsi
formê est principalement constjtué de cystoseires, fortement ep'iphytées,
que 1e mâ1e pré1ève sur les rochers avoisinants. Nous avons relevés les
positions, profondeurs et orientations de tous les nids observés :

- 1a position du nid est aléatoire; le nid se trouve aussi bien au
centre que sur les bords des petites zones sableuses. Dans le cas des
grandes plages, les mâles se cantonnent aux vois'inages immédiats de
l'herbier et ne s'aventurent jamais au-dessus de 1a plage elle-même.

- 1e profondeur varie entre -3 et - 38 m. Toutes les zones sableuses
sont suscepti bl es d'être col oni sées, même 1 es p1 us peti tes .

- I'orientation est vra'isemblablement fonction des micro-courants de
fondr difficilement mesurables. Nous n'avons pas relevé d'orientation
préférentielle absolue (par rapport à 1a côte) ou relative (par rap-
port au bord de la zone sableuse).

Ce n'est que lorsque le nid atteint
peut être utilisé pour 1a reproduction (C1)
manié et entretenu durant toute la phase de

un diamètre de 6-7 cm qu'i1
; iI sera régu1ièrement re-
parade (C 2)

20sera recouvert de gravier et formera un monticule de
Ensuite, il

cm de diamètre
et de 7-8 cm de haut (Fig. ab). Seule subsiste une petite ouverture
ovale au-dessus de laquelle le mâle se tient pour ventiler. A la fin
du cycle (C:), le nid n'est plus entretenu, il se dégrade et est aban-
donnê.

4") Parade et ducti on (P)

Les femelles aptes à 1a reproduction sont reconnaissables à leur
abdomen rebondi, leur papille génitale noire hypertrophiée et les macules
noires s'ituées sous la gorge. A leur approche, le mâle quitte le nid,
va à leur rencontre et pratique une nage d'invitat'ion. La femelle s'ap-
proche en arborant la livrée d'apaisement; elle se présente au mâle en
adoptant une posture en S. Si elle est acceptée, elle commence 1a parade

25



Fig. 4

o

a) Nid durant 1a reProduction.

b) N'id durant la ventilation' les
algues ont été recouvertes de sé-
diment fin, seule subsite une ou-
verture ovale conrnuniquant avec
une petite cavité centrale.

d) Parade du couple : le mâle et la femelle
cerclent ensemble âu-dessus du nid. La fe-
me1le qu'itte le cefcle pour pondre; le mâle
é1 argi t I e cercl e pour croi ser I a femel1 e
et féconder.

c) Parade de la femelle : elle effectue des
demi-cercles au-dessus du mâlê couché sur
le nid.
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Fig. 5 : Relevés des taches et chenaux intermattes
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en effectuant des arcs de cercles au-dessus du mâle qui est revenu se
placer sur son nid (Fig.4c).Ce faisant, la femelle frotte sa papille
gênitale sur la nageoire dorsale du mâle. Ce dernier dresse progres-
sivement cette nageoire. A un moment, il se soulève du nid et entame
avec la femelle une série de cercles au dessus du nid. Cette séquence
est interrompue par la femelle qui s'abat soudainement dans le n'id pour
y pondre. Elle est aussitôt croisée par 1e mâ1e qui fêconde (Fig. 4d).
Trois à cinq pontes successives sont alors êmises puis la parade de 1a
femelle au-dessus du mâle reprend. Après 2 à 5 séries de pontes, 1e
mâle se désintéresse de la femelle. Celle-ci s'élo'igne et revient par-
fois tenter une nouvelle approche. Différentes femelles se succèdent
tout au long de la journée.

Cette phase de reproduction débute lorsque le nid est achevé;
elle d.rre environ 5jours. Après cela, le nid est recouvert de sédiments,
le mâle n'accuei'lle plus les femelles et se consacre à la ventilation
du frai.

5') Yen!iIeliqr (v)

L'activité de ventilatjon débute parfois avant ou en même temps
que 1a phase de ponte. Le mâle est installé sur son nid et ventile des
nageoires paires à un rythme élevé. De ce fait, il renouvelle l'eau con-
tenue dans le nid et y apporte I'oxygénation indispensable aui oeufs
et aux 'larves. La fin de l'activité de ventilation co'incide avec l'aban-
don du nid et la fin du cyc1e.

D. ASPECTS SOCIAUX

1. Importance de la p_opulation observée

Nos observations ont été principalement réalisées au point A

(Fig. 1). Cette zone est une bande côtière de 230 m de'long sur 100 m

de iarge environ (Fig. 5). Irflnêdiatement après le tombant, on trouve
une bande rocheuse, et enfin l'herbier, parsémé de zones sableuses.

23 .000 62, mai s 'l es
Nos estimations

Cet herbier a une superficie approximative de
zones sableuses ne représentent guère bius de 300 m2.
de Ia populat'ion des poissons basées sur de nombreux comptages à vue,
nous donnent les chiffres suivants :

- nombre moyen de mâles : 14,44 individus J 1,59 f sex-ratio:
- nombre moyen de femelles : 19,67 individus ! 2,60 f O,z+ t 0,07

Le total moyen des individus correspond à 33 t 4^06, ce qui
nous donne une densité approximative de 0,11 jndividus/ml, soit encore
1 Symphodus (C.) cinereus/9,09 n? de fond.

2. Structure de 1a popuiation :

Nous avons pu distinguer 3 types de mâles et 2 types de femelles.

Nos estimations de densitê sont basées sur des comptages à vue
et sont à considêrer avec 1es précautions d'usage.
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1") 992-Ée:-rlêle:-li9iIiçqleur:,

Ces mâles sont les seuls à présenter la totalité des activités
de reproduction dêcrites plus haut. Durant cette pér'iode, ils arborent
leur livrée caractéristique de Ia reproduction.

2' ) .lQZ-qe:-uêle:-nsl:nidilicelesr:'
Ces individus sont soit des immatures, soit des adultes non

motivés. S. (C.) cinereus mâle est adulte à l'âge de 2 ans (7-8 cm).Il meurt â-frEg€f-tT-ou 5 ans, après 1a reprodüct'ion (QUIGNARD, 1Ô66).

3 " ) 5&-99!.8Ê le§ _ §e !e 1 Lile:. _ i n!r§_ _o_u_Ês9e: tgire§ :

Ces différentes appellat,ions sont reprises de diffêrents auteurs
(HOGAN-WARBURG, 1966; FIEDLER, 1964; DOMINEY, 1980) ayant été confrontés à ce
même problème. Elles désignent des individus mâles, de petite taille,
présentant constamment'en surimpressjon sur la livrêe de reproduction
les deux bandes longitudinales caractéristiques de cette livrée de
sournmission.En outre, le champ anal est foncé et 1égèrement hyper-
trophié, érigé en papil1e, à l'instar des femelles. Ces individus ne
défendent pas de territoire, ne construisent pas et ne ventilent pas.
Ils cherchent à s'approcher des terrjto'ires lorsqu'une parade y a lieu
entre un mâle nidificateur et une femelle pour se ruer dans le nid ety féconder en lieu et place du mâle territorial.

4' ) 992-de:-Ierlelle:_reprgqsç!tige§ :

Elles se reproduisent normalement mais présentent parfois des
comportements de p'i11age: au lieu de pondre, elles s'abattent dans le
nid et y happent des oeufs et des algues. Nous ne pouvons encore fournir
d'explications à ce comportement.

5' ) .19&-Écl-Ieuelle:-n9!:tep19g99!r!.çs:'

Elles accompagnent les autres femelles mais ne partic.ipent à
aucune activité de reproduction, elles sont soit imnatures, soit adultes
et non motivées.

3. Territorial'ité et hiérarchie

I1 n'y a pas de terri torial'i té chez 'l es femel I es, el I es se dê-
placent librement, parfois en bande sur I'herbier. Ces déplacements
s'effectuent en ligne droite et sont dirigês vers les emplacements de
mâles, négligeant les éventuels points de nutrition. Lors des rencontres,
ces déplacements donnent parfois lieu à des parades latérales entre
femel I es .

Les mâles nidificateurs, quant à eux, sont fortement tqrritoriaux,
chacun d'entre eux délimite un territoire d'environ 20 à 25 pZ qu'i1
défend contre toute intrusion des voisins (généralement peu nombreux).
En fin de cyc1e, le territoire se restreint à une petite zone d'en-
viron 1,5 m de rayon autour du nid. 0n peut donc parler de "pulsation
terri tori al e" .

Malgré une nette tendance à l'isolement, les femelles sont obser-
vées le plus souvent en groupe. Leurs rassemblements résultent en généra1
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de la convergence vers certains centres d'intérêts : endroit de nutri-
tion, mâ1e reproducteur, route de dépiacement.

Î"la1gré la raretê et la brièveté
femel les, une certaine hiérarchie exist
en présence du mâle. En effet, lorsqu'u
les autres femelles se rassemblent et i
ou huit femelles tournoyant autour du n
que lorsqu'une seule femelle subs'iste e
gnêes à distance ra'isonnable. Le choix
heurt et sans intervention apparente du
s'êcartent pour laisser 1a place à la f
I ement 1 a p1 us grosse.

r des parades latérales entre
,e et se marque quand elles sont
ne femel1e s'approche d'un mâle,
I n'est pas rare d'observer sept
id. Le mâle n'accepte de parader
t que les autres se sont éloi-
de cette femelle s'effectue sans
mâle; la plupart d'entre elles

emelle 1a pius motivêe, généra-

Il ne semble pas y avoir de hiêrarchie caractérisée chez les
mâles, les nidificateurs tolèrent les autres nidificateurs à distance
raisonnable; ils tolèrent également les non-nidificateurs mais pour-
chassent touiours les satell'ites, même entre deux cycles de reproduction

En dehors de la reproduction, mâles et femelles sont rassemblés
en bandes mixtes de 20 à 25 individus, non hiérarchisées.

A la fin de 1a pér'iode hivernale (février), nous avons constaté
l'existence de rassemblements de mâles en grande profondeur à la limite
inférieure de I'herbier (-35 m). Les interactions de combat sont nom-
breuses bien que très faibles et de très courtes durées. Les mâles les
plus pet'its sont porteurs de la livrée d'apaisement et les plus grands
s'jsolent des autres mâles et sont entourés par les femelles. Il-semble
donc qu'une certaine hiêrarchie s'installe chez Ies mâles avant la
saison de reproduction. Cette hiérarchie se maintlent vraisemblablement
durant toute cette période.

Avant la pdFioae de reproduction, la piupart des mâleg sont
cantonnés en compagnie des femelles. Ceiles-ci se séparent progress'i-
vement pour adopter 1e comportement de déplacement à la recherche des
mâles.

i. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS

1. Pêriode de rqlfoduction

La période de reproduction dure approximativêment 3 mois chee
hodus cl nereus . Apparemment, elle commence d'abord chez les

rde profondeur (-38 m, mois de mars) et
sons cantonnés dans les eaux 1es plus
mai). Notons à ce sujet que 1es dêp1a-
rande amplitude ont étê rarement observés;
uents se font dans des zones isobathes.

S c
ES us can nn à gran

plus tardivement chez 1es pois
superficiel1es (-3 mn mois de
cements verticaux rapides de g
les déplacements 1es plus fréq

n

La température semble être le facteurinductif déterminant de la
ponte. Ainsi, des hausses de tempêrature séparées par une courte baisse
coincident presque toujours avec les débuts de période de reproduction.
il est curieux de constater que pareille manipulation du facteur ther-
mique en aquariologie permet généralement l'induction de 1a ponte.

Pour un même mâle nidificateur, 'la période de reproduction est
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constituée de plus'ieurs cycles successifs. Ces cycles ne sont pas syn-
chrones chez les différents mâles, même s'ils sont directement voisins.
Le cycle se compose de quatre phases qui s'enchaînent en se chevauchant
Chacune de ces phases est caractérisée par une activjté comportementale
liée à 1a reproductjon : défense territoriale, construct'ion du nid,
parade et ponte, ventjIation.

a) Défense terri tori a I e

Les combats entre dd nidificateurs sont rares et le taux d'agres-
sivité est fajble, vraisemblablement en raison de la faible densité de
population. La phase correspondant à la défense territoriale est néan-
moi ns bi en dél imi tée.

ctionu) Çql:lrs n

La construct'ion du nid pourrait constituer un stjmulus attractif
important vis à vis des femelles. Celles-ci ne s'approchent du mâ1e que
lorsque le njd atteint 6-7 cn de diamètre et se trouve prêt à recevoir
1es pontes. Nous pensons que 1'apparition des femelles pourrait cons-
tituer 1e signal de la fin de la construction; le mâle se contentant
ensuite d'agrandir lentement son nid lors des réparations, durant la
phase de parade et de ponte. Signalons à ce propos que nous avons obser-
vés un mâle isolé qui, ne recevant pas de femelles, a construit un nid
atteignant 25 cm de diamètre, sans jamais dépasser ce stade de son cycle

c) lcteqe-9!-p9!!e '

Le mâle n'accepte que 1es femelles qui arborent les signes carac-
téristiques de 1'aptitude à 1a reproduction : macules no'ires sous la
gorge, papille génitale hypertrophiée, ventre rebondi. Les bandes lon-
gi tudi nal es constj tuent une I j vrée d'apa'i sement : el I es exi stent chez
les deux sexes. La parade elle-même ne débute que lorsqu'une seule
femelle, deux au p1us, subsiste à proximité immédiate du n'id, les
autres s'étant é1oignées à distance raisonnable (1,5 m).

d)

Ce mouvement apparaît en même temps (et quelque fois avant) 1a
phase de parade et de ponte. Il se maintient jusqu'à la fin du cyc1e.
Cette fin de cycle semble correspondre à l'éclosion des oeufs car les
nids abandonnés cont'iennent des oeufs et des larves.

D'après QUIGNARD (1968), l'incubat'ion des oeufs dure 10 jours
à 12'C et 3 jours à 25-27"C. Aux températures relevées à Calvi durant
nos observations (13 à 19"C),'i1 est imposs'ib1e que 1a totalité des
oeufs emis durant les cinq jours consacrés à 1a ponte soient éclos au
moment de l'abandon du nid. Seuls les oeufs pondus en début de cycle
sont susceptibles d'être éclos : les autres, émis plus tardivement
au cours du même cycle écloront dans 1es quelques jours qui suivent
I'abandon du nid.

2. Le système social

Le système social s'apparente à celui que WARNER et R0BERTS0N
(1978) mentionnent sous le terme "leks" (arène de reproduction, par
analogie au système connu 6hs2 les oiseaux) chez certaines espèces
tropicales de Labridés.

Yel!iLc!iql
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les mâles intrus : dans certains cas, i1 s'agit d'individus de petlte
taille, ne présentant qu'une partie des comportements et livrêes carac-
téristiques des femelles mais arborant aussi certaines caractêristiques
de leur êtat de mâ1e apte â se reproduire. Leur reproduction s'effectue
par 1e biais d'une irrupt'ion dans le nid du mâ1e occupé à pondre avec
une femel I e.

Dans d'autres cas étudiés par WARNER et R0BERTSON (1978), 1a
structure sociale de 1a population comprend deux types d'individus :

- les indiv'idus primaires, mâles et femelles et les individus secon-
da'ires, tous mâles. Les mâles et femelles primaires sont semblables
d'aspect; i1s peuvent se transformer en mâles secondaires présentant
une livrêe différente, souvent beaucoup plus voyante. Dans le cas des
femelles primaires, le changement de liyrée s'accompagne êviderment
d'une'inversion sexuelle.
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Ainsi, les mâles se cantonnent dans un milieu particul.ier, en
l'occurence, 1es zones sableuses de l,herbier. Aux seules fins de la
reproduct'ion, ils y dél'imitent des territoires. Les mâles s'isolent donc
sur une superficie définie. correlativement, les femelles développent un
comportement de recherche; elles parcourent I'herbier selon des voies
préférentielles, en ligne droite, à la recherche des sites de canton-
nement des mâles nidificateurs en phase de parade et de ponte (sensu
stricto; elles se rassemblent autour de ceux-c'i). Au hasard de ies ras-
semblements se développe chez les femelles unecertaine hiérarchie,
basée principalement sur la taille et sur le degré de motivation à
pondre. Le niveau hiérarchique dêtermine ainsi le niveau de prêséance
auprès du mâle.

Toutefois, il convient de remarquer que dans les conditions de
densité observées, les mâles ne se combattent pas pour 1a possession des
femelles et ne les retiennent pas; ils ne se constituent donc pas de
"harems" ou d'autres groupements sociaux analogues.

Une des plus grandes part'icularités de ce système social est
l'existence de mâles "intrus" (FIEDLER, 1966), encore appelês ,'satel-
I ites" (H0GAN-l.lARBURG, 1966) ou "mâles accesso'ires" (DOMINEY, 1980).

Ces auteurs distinguent chez les poissons piusieurs catégories
de mâl es satel I i tes :

- les "im'itateurs de femelles" ("female mimics") sont des individus
mâles de petite tail le dont l'aspect extérieur rappe'lle celui des
femelles. Ils présentent les livrées et les comportements d'approche
des femelles matures et peuvent donc parader avec les mâles nidifi-
cateurs qu'i1s trompent en se faisant passer pour des femelles. Cespetits mâles, matures et fêconds, retlrent de ce mimétisme 1a pos-
sibilité d'approcher le mâle nidificateur et de participer ainsi à
des parades de groupe et de fertiliser une partie des oeufs émis par
les femelles dans le nid du grand mâle. Ce grand mâ1e les tolère car
leur aspect de femelle gravide inhibe son agressivjté. En revanche,
le mâle rés'idant pourrait bênéficier de leur présence, si I'on admet
que celle-ci constitue un signal attractif pour 1es femelles rée'lles,
qui normalement hésitent à s'approcher seules du nid (DOMINEy, 1981).
Il ne faut cependant pas perdre de vue que si les femelles sont hié-
rarchisées et qu'il existe une préséance basêe sur cette hiérarchie;
1a prêsence de pseudo-femelles près du mâ1e peut au contraire constituer
un signal répulsif pour 1es femel Ies réelles.



Chez ces-po'issons, les mâles intrus sont des mâ1es primaires qui pré-
sentent la même livrée que 1es femelles; ils ne sont pas tolérês larles mâles secondaires. chez certaines espèces, les mâles intrus indu'i-
sent les femelles à la ponte à I'intérieur du terr.itoire du mâle se-
condaire rés'ident ("sneaking"); chez d'autres, i1s font subitement'irruption dans le nid ou au milieu du couple à 1,apogée de la parade
et fêcondent ainsi "à la sauvette" (streaking).
Les termes "sneaking" et "streaking" proviennent de WARNER et ROBERTS0N
(19i8) et de la littêrature anglo-saxone; nous 1es remplaÇons par
"induction sournoise" et "passage éclair"

Les intrus que nous avons pu observer chez Symphodus (C.) cine-
I§!! gppartiennent à la seconde catégorie; ils ne sonf-pâs TôTEIEs !
Te mâle nidificateur, bien qu'i1s présentent certa'ines caractéristiques
femelles (papi11e génitale) ainsi que la livrée d'apa.isement (bandes
longitudinales). La présence de s'ignaux propres aux mâles reproducteurs
(1iserés bleus sur 1es nageoires, lignes bleues sous 1a gorge) permet
probablement aux mâles territoriaux de les reconnaître.

FIEDLER (1964) attribuait ce phênomène à un dérèglement hormo-
nal; les intrus ne seraient pas à même de constru'ire un nid.

Pour notre part, nous formulerons l'hypothèse suivante : cette
faible partie de 1a popuiation mâl e (5%) serait éventuellement I'ex-
pression d'une inversion sexuelle protogyne, déjà constatêe chez cer-
tains Labridés européens (QUIGNARD, 1966). Cette inversion est fré-
quente chez les Labridés trop'icaux (WARNER et R0BERTS0N, 1978). Nous
pensons que ces indivjdus en voie de mascul'inisatjon n,auraient pas
acquis la totalité des caractères sexuels secondaires leur permettant
de communiquer avec les femelles et de maîtriser par eux-mêmes les
différentes phases successives du cycle de reproduction. Dès lors, 1a
seule possibilité de reproduction pour ces "mâles en devenjr,' consis-
terait à fêconder 1a ponte d'une femelle courtisée par un mâle njdifi-
cateur ("streak'ing" - passage éc1air).

Il est interessant de constater que 1es Crén'ilabres cendrés ex-hibent un système social adapté à la structure du milieu et à la den-
sité de leur population.

D'une part la territorialjté chez les mâles est complétée par
le "comportement de recherche" des femelles, à qui incombe la recherche
du partena'i re.

D'autre part, 1 a terri tori al i té des mâl es en mi I i eu ',ouvert,, ,
pauvre en cachettes naturelles, imp'lique à la fojs 1a possession d,une
parure territoriale nécessaire à la signalisat'ion du mâle auprès des
femelles et de ses congénères et une livrée camouflante, nécessaire
à la survie des jndividus dans un milieu propice à 1a prédation. Effec-
tivement, para11èlement à 1'adoption d'une livrée signalante de la re-
production, comprenant des éléments bleus très visibles, 1es crênilabres
cendrés possèdent aussi une livrée constituée de marbrures transversales,
camouflant et caractérisant le mâle sur son nid.

Chez cette espèce, 1'apparitjon de la l'ivrée camouflante est
très rapide et semble très effjcace, car le taux de disparition de mâles
nid'ificateurs dans notre zone de travail a été extrèmement faible (un
seul mâle sur 19 suivis au long de"leur cycle).
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