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ETUDE ÉCO-ÉTHOIOGIOUE DE LA REPRODUCTION

DE LA pERCHE (P_!1ç! f I uvi ati I i s L. ) l

OtsSERVATIONS EN PLONGÉE DANS UNE CARRIÈNT INONDÉE.

par N. DALIMIER, J.C. PHILIPPART et ,1. VOSS 
(1)

Iilfg_glglgis : An eco-etholog'ica1 study of the reproduction of Perca
fluviatilis l=. as observed by diving in an inundâîdf-quâE[îf. =

I. INTRODUCTION

Divers aspects de 1'écologie et de 1a dynamique des populations
de 1a perche corilnune europêenne, Perca flwiatilis, sont maintenant bien
connus grâce aux nombreuses êtudes réalisêes en eaux stagnantes et cou-
rantes (SEGERSTRALE, 1933 ; ALM, 1946 ; BERZINS, 1949 ; TESCH, 1955 ;
SHAFI et MAITLAND, l97l; CERNY et PIVNICKA, 1972 . CRAIG, 1974a, b,
L977 ; LE CREN et al., L977 ; TH0RPE, 1977 ; MANN, 1978 ; HOESTLAND,
1980 ; C0LES, 1981). Pour ce qui concerne la biologie de la reproduct'ion
en milieu naturel,la plupart des recherches ont porté sur le cycle sai-
sonnier de croissance et de maturation des gonades, sur la fécondité des
femelles en fonction de 1'âge et de la ta'il1e, sur 1'âge et la taille
de maturation sexuelle (voir LE CREN, 1951 ; STEHLIK, 1969 ; MANN, 1978 ;
HOESTLAND, 1980) ainsi que sur les dates et tempêratures de ponte dans
différents habitats et à différentes altitudes et latitudes (voir 1a
synthèse de THORPE, L977). Quelques auteurs (KONSTANTINOV, 1957 ; SI.IIFT,
1965 ; KOKUREWICK, 1969, H0ESTLAND et DEVIENNE, 1980) ont étudié en
laboratoire l'incubation des oeufs et le dêveloppement des larves et
al evi ns .

(1) Service d'Ethologie et Psychologie an'ima1e de I'Université de Liège
(Prof. J.Cl. RUWET), Unité de Recherche Piscicoles
(Dr. J.Cl. PHILIPPART, Chercheur qualifié du FNRS) et Aquarium
"M. DUBUISSON" (Dr. J. VOSS, Conservateur). Quai Van Beneden, 22,
B-4020 Liège.
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Les difficultés de l'observation directe de 1a reproduction
de 1a perche n'ont guère permis, jusqu'à présent, des travaux étholo-
giques sur ce poisson (FABRICIUS, 1956 ; HERGENRADER, 1969). C'est
pourquoi, au début de l'année 1981, nous avons entrepris d'étud'ier, en
plongée, 1e comportement de reproduction de cette espèce. La publication
de l'êtude de TREASURER (i981), dont nous avons pris connaissance par
la suite, constitue une autre source d'information qui permet quelques
comparai sons fructueuses .

II. PRTSENTATION DU SITE D'ETUDE

La perche vit généraiement dans des milieux (rivières, étangs,
grands lacs de barrage) où son observation en plongée est rendue très
difficile par la turbjdité de l'eau. Cet inconvénient majeur a pu être
évité en réalisant ce travail dans un m'ilieu caractérisé par des eaux
particuljèrement claires : la carrière inondée de La Gombe, située à
une vingtaine de kilomètres de Liège (Photo 1).

Dans les années soixante, cette carrière de grès en voie de
désaffection fut envahie par des eaux d'infiltration et de ruissellement
Actuellement, 1e plan d'eau a une longueur maximale de 148 m pour une
largeur maximale de 78 m ; la profondeur atteint 30 m au maximum. Dans
1a partie immergée du lac se trouvent trois paliers successifs situés
respectivement à -3, -6 et -I2 m; en-dessous de 12 m de profondeur,
1a pente devient abrupte et on atteint directement -20 m. Le sol est
uniformément pierreux mais on trouve en certains endroits des taillis
anciens maintenant submergés ainsi que des arbres (bouleaux et épiceas)
et de nombreuses branches mortes. Les macrophytes phanérogames sont
abSents.

PH0T0 1: La carrière'inondée de La Gombe. Situation en Belgique et
vue aérienne en juin 1977
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Paramètres
Profondeur (m)

-5 -10 -15 -200 Moyenne

Température ('C)
Oxygène mg 02/1

7J saturation
pH

Conductivité pS/cm

Al caI i n i té m9 CaC03/1

13

9,2

90,2

8,2

437

723

13

10,5

102,5

8,0

440

125

t2

9,8

94,o

8,0

418

t28

10

9,7

88,4

7'8
415

r28

7

8'8
74,9

717

415

130

11

9

89

7

418

127

6

9

9

Tabl eau 1 Caractéristiques physico-chimiques fondamentales de l,eau
à La Gombe à la mi-mai i9g1.

L'eau de la Gombe est très minéralisée et alcaline (tableau 1)
mais la charge en nutriments azotés et phosphorés est extrèmement faibie
à cause de 1a pauvreté des apports
1 '01 i gotrophi e du mi.l i eu se tradui

exogènes de matières ni ques ;0 rga
ctivt par une faible produ ité planc-

tonique, qui explique d'aiIIeurs I a grande f impidité de I'eau. La faible
productivité biologique de la Gom be rov l en t aussi du fait qu'i1 s'agit
d'un milieu tout à fait artificiel o la fl ore et la faune aquatiques

pables de colonisation nature
se I'imi tent actuel I ement aux

tères, Di ptères, Ephémères etc.

quel
lle

que
(pa
)o

s espèces ou groupes d'espèces ca-
r exemple Insectes ailés : Tric
u introduites par les oiseaux a

hop-

p

ù

ua-
tiques (plancton, vers, mollusques ) et par I ' homme ( poi ssons ) . Ai ns
en 1975, des pêcheurs ont empoiss onné le I ac en déversant une centaine
de truites (Sa1mo trutta), 20 brochets (Esox lucius 30 perches ( Perca
f I uviati l'is I,unè cenîâi-ne de ardons (Rü us ru US quel ques carpe s

nus ca io et tanches Ti nca ti nca I etlGf ques sandres St'i zos-
on uc o Par la su que ques cheva i nes (Leuci scus US

q
'i

r
a

r0 ES l nlUS er thro htlalmus) ont été a jou ES CSSet I es sandres on pas spara tre totalement. En 1980,1e
peuplement ichtyologique de la Gomb e comprenait 4 tanches, 5 gros bro-
chets et quelques brochetons, 5 grosses carpes, de nombreux chevaines,
rotengl es et gardons et des centa'i nes de perches

III. METHODES

.La plongée sub-aquatique s'est avérêe la me.i I leure technique
d'étude du comportement de 1a perche à la Gombe. Nous avons appliqué
les méthodes mises au point par le laboratoire de l,Aquarium pour

n

La répartition des perches est assez uniforme. Elles se situent
en généra1 entre 0 et -15 m de profondeur mais nous en avons observé
quelques exemplaires beaucoup plus bas (jusqu'à -23 m) où elles reposent
sur le fond. Pendant 1a période d'observat'ion (mars-juin), nous avons
pu distinguer trois catêgories de taille: 12-i3 cm, 15-i6 cm et 1g-20 cm
Les deux prem'ières catégories vivent en bancs; 1es plus grosses perches
sont plutôt sol'itaires ou vivent en groupes de 3-4
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l'étude comportementale des poissons marins (LEJEUNE, 1980 ; LEJEUNE
et VOSS, 1980). C'est ainsi que I'enregistrement des observations a été
réalisê à l'aide d'un magnétophone sous boîtier étanche équipé d'un
microphone à conduction osseuse et d'écritoires sub-aquatiques. Les
documents photographiques ont été réalisés au moyen d'un appareil photo-
graphique NIK0N0S III et d'une caméra EUMIG super I

Au point de vue des possibil.ités de ponte existant pour 1a
perche dans la carrière, tro'is zones (Figure 1) bien différenciées furent
reconnues:
- une zone A, très favorable où la plupart des pontes ont été repérées;- une zone B, constituée par un abrupt ou aucune ponte n,a été observée;- une zone C, où quelques pontes ont été localisées.
ïoutes nos observations furent centrées sur la zone A où 135 pontes ont
été identifiées au fur et à mesure de leur dépôt et marquées au moyen
d ' un fl otteur col oré et numéroté.

Sur les 135 pontes de la zone A (pour un total d'envjron 1g0-
200 dans l'ensemble de la carrière), 59 ont été mesurées et ont fait'l 'objet d'un suivi régu1 ier, jusqu'au jour de I ,écl osion.

Du 1 mars au 17 juin, nous avons quotidjennement relevé la
température de l'eau.à différentes profondeurs (surface, -10 m, -20 m)
(Figure 2) ainsi qu'au niveau des 59 pontes du sous-échantillon.

L'ensemble de nos observatjons (N. DALIMIER) a consisté en
plongées quotidiennes d'une durée moyenne de 80 minutes soit au total
80 heures de plongée pendant les mois de mars,avril et mai 19g1.

N0 20m

/

Fig. i Localisation des aires de ponte des perches
des zones d'observation dans la carrière de

et
Ld

dél imi tat'ion
Gombe .
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IV. OBSERVATIONS

1. Effet de la température sur l ''induction de la ponte

La figure 2 montre l'évolution de 1a température de l,air et
de l'eau du ler mars au 7 juin 1981. En surface, 1a température de
l'eau évolue parallèlement à celle du milieu extérieur mais les fluc-
tuations sont d'autant plus faibles que 1a profondeur s'accroît. La
température de l'eau diminue avec la profondeur.

Le premier ruban est pondu 1e 24.4.81 à 7 m de profondeur et
à 8,5oC, le dernier'le 15.6.81 à 9 m de profondeur et à 13,5"C; la
pêriode de ponte s'étale sur 7 semaines.

Après 1'élévation de température du 6 au 10 mai 1981, on ob-
serve (Figure 3) une nette augmentation du nombre de pontes (du 16 au
29 mai). Une seconde élévatjon de température (du 22 au 26 mai) est
également su'iv'ie d'une augmentation du nombre de pontes. Le temps de
latence (temps écoulé entre l'élévation de température et 1a ponte) est
de 5 à 6 jours. En tenant compte de ce facteur, l'apparition des pre-
mières pontes en fjn avril - début mai, pendant une phase de refroidis-
sement de I'eau, peut s'expf iquer par le réchauffement significatif
qui a eu lieu à partir du 11 avril et jusqu'au 2 mai. En aquarium,
nous avons réussi à induire 1a ponte des perches en augmentant 1égè-
rement 1a température jusqu'à 14-16oC.
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3. Répartition en fonction du temps et de la température de sur_face de l'eau (----r) des nombi^es-àusorus et cumurês de rubansd'oeufs pondus'par 'lés pà"ânâ, àànr"iu zone A.
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Fig. 5. Rêpartition,-en fonction du temps, de la localisation en pro-
fondeur des 135 pontes de perches dans la zone A.
1 : lloyenne pour 5 pontes au moins
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Fig. 7. Longueur des rubans d'oeufs de perche (sous-échantillon de
n = 59 pontes dans la zone A) en fonction de 1a profondeur
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La particularité du site étudié est que les seuls substrats
de.ponte_utilisés par 1es perches sont des branches d'arbres immergês,
principalement concentrées sur 3 ancjens paliers d'exploitation de"la
carrjère (respectivement à -3 m, -6 m et -12 m) dans ia zone A. 0n
trouvait également quelques arbres sur 1e fond(zone A) ainsi que sur lesparois abruptes (zones B et c). Les pontes éta'ient âxclusivement dé-
posées sur des bouleaux, iamais sur des épicéas. De p1us, aucune ponte
n'a été observée sur des aspéritês rocheuses.

2. Répartition spatiale des pontes

a) §u!:l1e!s[_99_p9!!q (photo 2)

La profondeur moyenne de localisation des pontes en fonction
du temps est illustrée par'la figure 5. Malgré 1a grande variabilité
des observations, la tendance du phénomène est que 1es perches pondent
d'abord à de faibles profondeurs (-3 à -6 m);1es pontes à grande pro-
fondeur (plus de -20 m) apparaissent plus tardivement, vers la fin de
1a période de reproduction.

o) SrqI r de local i

!q figure 4 prêsente 1a_répartition en fonction de 1a profon_
deur des 135 pontes repérés dans la zone A. Les pontes sont surtout
.:oncentrêes à -3, -6 el -12 m où I'on trouve un maximum de substrats(paliers) ; une ponte a été observée à une profondeur maximale de 26 m.

:s!ie!

Les femelles qui arrivent 1es premières à maturitê pondent
dans les couches d'eau supêrieures (-5 m) tandis que 1es suivantes pondent
en eau plus profonde, là où les substrats sont moins abondants, la lumi-
nosité plus faible, l'oxygénation moins bonne et 1a température plus
basse.

c) !:-q-99UI:

La tajlle des pontes a été mesurée uniquement pour les 59
pontes du sous-échantillon. Deux phénomènes apparaissent :

- 1es pontes 1es plus petites sont celles émises en fjn de pêriode
de reproduction (deux pontes de 30 cm le 29 mai et le 6 juin) (Fig.6)

- la taille des pontes djminue avec la profondeur (Fig. 7).
Comme la longueur du ruban d'oeufs est fonction de la taille du poisson
(TREASURER, 1981), il est 1og'ique d'en conclure, au vu des figures 5 et
6, gue 1es plus grosses perches pondent dans des eaux supérieures de

Ic i.lle-Éer -ruDq

longs rubans et que les indiv'i dus plus petits éme
fonde des rubans plus courts. Bien que 1a longueu
constitue pas 1a meilleure caractêrisation de I'
il permet néanmo'ins une estimation approximative
ovules qu'e11e contjent. Sur cette base, une pont
de 15.000 à 105.000 ovules. Nous est'imons donc qu

rttent en eau plus pro-
r du ruban d'oeufs ne
importance d'une ponte,
du nombre total des
.e de perche comprend
e les 180-200 pontes

émjses au printemps 1981 dans la carrière inondêe de La Gombe tota-
l isaient quelques 10 mill'ions d'ovules.
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d) qufee-qs-Llilcu[c!isn-de:-qeuI:

Après avoir soigneusement répertorié les dates de ponte et 1es
dates d'êclosion pour 1es 59 rubans d'oeufs du sous-échantillon, nous
avons calculé les durées d'incubation; celles-ci varjententre unmaximumde
27 jours (profondeur 19 m ; température moyenne 6,6oC soit 178 degrés-
jours) et un minimum de 14 jours (profondeur 2 m ; température moyenne
11,8oC soit 165 degrés-jours). Exprimée en degrês-jours,1a durée d'in-
cubation varie entre un minimum de 136 degrés-jours et un maximum de
243 degrés-jours.

Pour l'ensemble des pontes, la durée moyenne de l,incubation
est de 20 jours (température moyenne : 8,3"C soit 166 degrés-jours ;
profondeur moyenne : 9,3 m). Pour les 28 pontes (47% du total) ayant
connu une tempêrature moyenne ident'ique de 8'C, l'jncubation dure de
17 à 26 jours (moyenne : 19 jours soit 152 degrés-jours).

La figure 8 montre clairement une augmentation de la durée
d'incubation avec l'accroissement de profondeur, c'est-à-dire, en pre-
m'ière analyse et tout à fait logiquement, avec la dim'inution de la
température. [n revanche,on n'observe aucune corrélation (r = 0,006)
entre le nombre de degrés-jours et 1a température moyenne alors qu,on
pourrait s'attendre (K0KUREI,IICK 1969, H0ESTLAND 1980) à une relation
inverse entre le nombre de degrês-jours et 1a température, phénomène
reflétant I'influence de 1a température sur le métabolisme et l'actj-
vité enzymat'ique des embryons.

En fait, ce dernier phénomène a été mis en évidence expéri-
mentalement dans une gamme de températures d'incubation (p. ex. 10 à 25';
HOESTLAND, 1980) beaucoup plus large que cei le observée naturellement
à La Gombe (52 observations sur 59 entre 6,9oC et 11,8"C).
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Les observations en milieu naturel furent considérablement
gênées par 1e manque de visibflité et par 1e froid; nous n'avons donc
pu observer que très occasionnellement 1e comportement de parade et de
reproduction de la perche à La Gombe. Néammoins nous avons constatê
que_1es pontes ont lieu vraisemblablement dans les heures qui su.iventle lever du soleil, ce qui tend a'confirmer les observations de cHEVEy
(1925) et HERGENRADER (1969) mais s'oppose à ceiles de BREDER et ROSEN
(1966) pour qui les perches pondent au crépuscu1e.

Les perches mâles sont territoriales et la ponte s,effectue
9n de1 sites précis (branches d'arbres.immergés). La femelle et peut-
être le mâle restent auprès des oeufs mais nous n'avons pas obseivé de
soi ns parentaux di rects .

L'êtude éthologique en aquarium met en évidence l,utilisation
de stimuli optiques colorés (nageoires rouges et bandes transversales
noires) par 1a femelle pour attirer le mâle. Les mâles sont rivaux.
c'est la femelle qui dirige 1a parade sexuelle ma'is elle est stimulée
par 1e mâ1e qui lui mordille le flanc ou la nageoire caudale. Le ruban
d'oeufs est émis au cours d'une série de mouvements circulaires. En
aquarium se produit un phénomène atrésique important lorsque le décor
et les conditions thermiques ne sont pas adêquats.

3. Comportement de reprodqction

précédents ui semble dêterminante. Selo
1a tempéra
n KAYES et

ture pendant 1es jours

capturées dans la nature à 2,
(

5

1979 ) , desCALBERT

V. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Cette étude éco-éthologique confirme clairement le rôle déci-
tempé
latio

sif de la rature comme facteur dêclenchant la ponte chez 1es perches
d'une popu n naturel I e. Une hausse pri ntanl,ère (fi n avri 1 ) de 1a
tempéra
péri ode

ture au-dessus d'un seuil d'environ 7"C marque le début de la
juin). La température absolue pnise

de 1a ponte qui s'étale sur prè
le jour de 1a ponte n'a pas d'im-

s de 7 semaines (jusqu'à mi-

portance décisive; c'est l'élêvation de

perchaudes Perca fl avescens
q
( oC et sto-

ckées en labora re ,0oC se reproduisent dans 1es 4 jours
après 1'élévat'ion de tempéra ture et cela indépendamment de la photopé-
riode. Les auteurs prêcités ont

n'est susceptible de
ég

d
al eme
écle ncher la ponte que si, par 1'ac-

nt constaté qu'une élévation de
tempéra ture
tion de fac
maturi té.

teurs intrinsèques, 1es gonades ont atteint leur stade de

Des facteurs autres que la température et la photopériode sont
également susceptibles d'influencer 1a périodicité de 1a ponte chez la
perche, par exemple la luminosjté, l'abondance de la nourriture et la
densité de population (cf. TH0RPE, 1977) mais cette étude n,a pas permis
leur mise en évidence.

ticulier (
où, nêanmoi
1 es prem'iè
était de 7
perches da

La carrière inondée de La Gombe constitue un mjljeu très par-
grande profondeur, température basse, luminosjté restreinte)
ns, 1es perches se sont très bien acclimatées.0n notera que
res pontes de perches y eurent f ieu lorsque 1a températureoC, alors qu'au même moment nous observions des pontes de
ns le canal de Poulseur (en cormun'ication avec l'0urthe à
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un km de distance) où 1a température était de 12"C. S'i I'on tient compte
des observations de THORPE (1977) qui rappelle que pius 1a'latitude aug-
mente, plus les perches pondent tard dans I'année et plus e11es pondent
dans des eaux froides, alors 1es perches de La Gombe correspondraient
à une population vivant à de hautes latitudes et adaptées à se repro-
duire à basse tempêrature.

Les répartitions spatiale et temporelle des pontes en carrjère
peuvent donner lieu à deux interprétations :

- Les grosses perches seraient "dominantes" et pondraient dans des eaux
peu profondes. Par la suiter les perches plus pet'ites, reprêsentant
des individus "marginaux" pondraient dans des endroits sub-opt'imaux,
en eau plus profondE,

- Les grosses perches, qui seraient plus âgées, pondent dans les eaux
peu profondes parce qu'e11es arrivent à maturitê avânt les perches
p1 us jeunes.

D'après KOKURE}IICK (1969), le nombrê dë degrés-iours pour at-
teindre Ie stade de la ferrneture du blastopore chez I'embryon de perche
est relativement constant (entre 20 et 30 degrés-jours); en Fêvanche,
jusqu'au dêbut de I 'êclosion, il varie cons'idérablement d'un indlVidu
à l'autre, d'une année à l'autre et d'un milieu à l'autre. Les durêes
d'incubation relevées dans la littérature sont 55-228 degrés-jours
(K0KUREWICK, 1969), 96-243 degrês-jours (TH0RPE, 1977) et 106-190
degrés-jours (HOESTLAND et DEVIENNE, 1980 ; H0ESTLAND, 1980). Nos ob-
servations (variation de 136 à 243 degrés-iours pour une moyenne de
165 degrés-jours à 8,3'C) s'inscrivent donc parfaitement dans les données
de la littérature.

K0KUREWICK (1969) a expérimentalement mis en évidencè que 1e
développement des qeufs de perche s'arrête quand 1a tempêrature descend
en dessous de 6oC ou quand e11e dépasse 25"C. Nous avons con§tatÉ que
1a ponte située à 20 m de profondeur, où 1a température moyennê èst de
6oC, n'a jamais éclos.

Sur le plan éthologique, les observations sur 1a pontedes perches
en aquarium et les observations fragmentaires recueillies en plongée
confirment gênéralement les travaux de TREASURER (1981). Cette partie
de notre travail sera discutée dans une publicat'ion ultérieure.

La présente contribution constitue une première approche de
l'étude êtho-écologique de 1a perche en milieu extérieur; elle de-
vrait être poursuivie dans trois directions :

* une anaiyse plus approfondie de 1a popu'lation de La Gombe, notamment
pour ce qui concerne les facteurs intervenant dans le choix des lieux
de ponte, la h'iérarchie intraspéc'ifique, les interractions parents-
alevins, 1a dynamique de la population dans son ensemble;

t une extension des observatlons sub-aquatiques à d'autres milieux pré-
sentant des caractér'istiques plus naturelles qu'une carrière inondée;

x une analyse en aquarium de I'influence respective de 1a tempêrature,
de 1a pression et de la lum'inosité sur le cycle de reproduction.

De telles études sont de nature à amêliorer nos connaissances
fondamentales sur 1a biologie de la perche tout en apportant des infor-
mations indispensables pour résoudre plusieurs problèmes concrets que
pose cette espëce :
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* 1'aménagement de l'habitat pour améliorer le succès de 1a reproduction
dans les mi lieux dégradés physiquement (cours d'eau "canalisés',) ou
surexploités par 1a pêche ou, au contrairer pour freiner'la pullulation
(d'où phénomène de nan'isme) (HOESTLAND, 1980) de 1'espèce dans certains
canaux et plans d'eau fermés;

* 1a production contrôlée en p'isciculture, soit pour le consommateur
car'la chair de 1a perche est excellente, soit pour 1es rempoisson-
nements car la production des perches dans les piscicultures belges
se fait en étang d'élevage extensif et est soum'ise aux aléas du clr'-
mat, d'où des rendements très varjables d'une année à l'autre.
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cette étude présente des observations sub-aquatiques réaliséesen avril-juin 1981 dans la carrière inondée de La Gombe (profondeur
TqIiTy, ' loT)- Les perches ont pondu pendant une périodè'de 7 semaines(24.04 au 15.06) quand 1a température oè I'eau atteignait g,5oc - 13,5;a

rn te
at

i m.
ec
ère
en
ES

s sont déposées sur des branches d,arbres immergés en
une profondeur inférieure à 12 m,mais avec un màxi-
Les longueurs des rubans d'oeufs d.iminuent avec la

I'avancement de la période de reproduct.ion : cette
.que 1es grosses perches, dominantes et mûres préco-
début de saison de longs rubans en zone peu prôfon-
petites perches, mûres plus tard, pondent de plus
ne plus profonde.

La durée de I'incubat.ion (moyenne généra1e : 20 jours à g,3oC,
ou 166 degrés-jours) augmente linéairement aiec I ,accroissèment de pro--
fondeur et la d'im'i nut'i on-correspondante de 1a températurÀ : max. 27 jours
à -19 m et 6,6oC; min. 14 jours à - 2 m et 1l,goC

- Au plan êthologique, 1es perches mâres sont territoriares et1a-ponte s'effectue en des sites prècis. La femelle et peut-être le
mâle restent auprès des oeufs mais nous n'avons pas oosàrve de soinsparentaux di rects .
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SUMMARY

Perca fluviatilis in La Gombe quarry pit, Be'lgium, spawned
over a 7 weE[- perîôE-J2-4.04 - 15.06.1981) when the waier temperaturê
reached 8,5-13r50C. Temperature exerts a major influence on the onset
of spawning in that population (fjg. 3). tggs are lajd on submerged
boughs at various depth, within the range -2 m to -26 m w'ith a maxjmum
occurence above -12 m (fig. 4). The eggs ribbons exhibit a diminution
in length with bôth increasing depth (fig.7) and progress in spawning
season (fi9. 6).The'incubation time (20 days at 8,3"C or 166 desrees-
days, in average) iinearly lengthens with ihcreas'ing depth (fiS.-8) due
to the influence of lower temperatures (maximum incubatjon time =
27 days at -19 m and 6,6oC; minimum = 14 days at -2m and 11,8oC). Male
perch exh'ibit a territorjal behavjour and spawning occurs on well defjned
spawning sites. Female and possibly males stay close to their eggs but
no guarding behaviour was c'lear'ly observed.
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