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DANS LES ARDENNES BELGES

(1)

par Jean-Cl aude

Cha'i re d'Ethol ogi e et Ps
et Station scientifique

RUt,IET

cholog'i e animale
es Hautes-Fagnes

v
d

Black Grouse populations show marked temporal variations,
wh'ich are determjned by natural jnteractions between c1îmate, vegétation
cover, prey populations and predators. The understanding of the mecha-
1!sms regulating these short-term fluctuations would be useful to pre.
dict timing and trends of cycfing. But the biologists have neither means
nor reasons for interfering and controlf ing these interactions within
the eco-system.

0n the other hand, BIack Grouse populatjons show long term
fluctuations that are superimposed on the short-term cycles. ihey have
been specially noticed in densely populated parts of western Eurôpe.
with jntensive land use and high hunting pressure. During the late âine-
tienth.century, Black Grouse populations h,ere severely reduced through
excessive harvesting and habitat deterjorat'ion; from the beg.inning oi
the twentieth century to the 1940's, the species numbers increaseà as
a response to the first conservation measures both for the birds andthelr habitat, and through a balanced djversification of the landscape
thanks to moderate cultivation, hay production and grazing on parts ôf
the heathlands. Since world war the second, however, most Black Grouse
populations of western Europe ([,lest-Germany, Dênmark, The Netherlands,
North-eastern France) are near extinction, through new aggress.ions to
their habitat by intense cultivation or afforestation.

In Belgium, Black Grouse populations have follor,red this gene-
ral evolution. The reljctual populations of the Ardennes inhab'it three

SUMMARY

(1) Autres dénominatjons: Fr. : Petit Coq de Bruyère, Lyrure, Tétras à
queue fourchue; W. : Coq di brouwîre (Jalhay), Co d'bryîre
(Vielsalm); D, : das Birkhuhn, das Birkwild; E. : Blackgrouse,
Blackgame; Nl. : Korhoen.
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isolated sites on the high-plateau between 500 and 690 meters above
sea-level. One is on the border with France and has less than thirty
birds; the second, on the Plateau des Tailles, ljves jn small scattered
botanical nature reserves, and is threatened by the building of a motor
way and by excessive tourism pressure; the th'ird, on the Hautes-Fagnes
Plateau, East of Liège and near the German border, occupies a 4000 Ha
Nature Reserve (all that js left out of a previously 22.500 Ha heath-
land landscape) consisting of high bogs, heathlands and moorlands en-
closed jn dense unbroken units of Norway spruce plantations. In this
fixed habjtat surface, male numbers, who have been carefully studied
since 1966, fluctuate between 40 and 200. Speculations are made, and
indications are given on the factors governing the observed short-term
fluctuat.ions : rabies, predator numbers, cl'imatic hazards, intraspeci-
fic competition on the arenas ... Although the bjrds and thejr habjtats
are under fu11 protection, their numbers shot,v an alarming reduction.
[,Je can do nothing to command a nice June month, necessary to favour re-
productive success and good recruitment of youngs. But we can and we
must, in periods of low densities, reduce all risk factors threatening
the surviving birds, such as disturbance by unscrupulous or unexperien-
ced photographers, noisy tourists and excursjonists, mass walkers or
skiers. After all, a Nature Reserve is not a sports ground and a deôj-
sion has to be made on whether the reserve is or js not a sanctuary.
Moreover, the habitat must be managed as to remain, and even become
more attractive, by controlling tree growth, reclaiming and regenera-
ting heather, maintaining the water level. The way we will solve the
Black Grouse problems in the Ardennes will give insight on the policy
to be chosen jn countries that are by now less critically concerned.
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Fig. 1. Répartition géographique des Tétras lyre en Eurasie

\

7 \

lETRAO TETRIX

DISIRIBUTION
EN EURAS'E

OL

'k;



o

0t
S €

oê'

Fjg 2. Répartition qéooraphique des Tétras lyre en Europe (d,aprèsCRAMP et Vooùs).
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1. DISTRIBUTION GEOGRAPH

1.1 . En Eu et dans le monde (d'après CRAMP et V00US)(F'ig. 1 et 2)

Le Tétras lyre est une espèce paléarctjque largement répandue
en Eurasie entre 45 et 65'N, des Alpes et Hautes Terres d'Ecosse à

l'ouest, jusqu'à l'Extrême-0r'ient (145't) en passant par 1es Basses-
Terres de 1a plaine baltique et de la Sibérie. La forme nominale tetrix
occupe 'l 'Europe continentale, la Scandinavie, et la Sibér'i e septen-tTÏîî
nale, jusqu'à 1a Kalyn a au N-E et la Lena au S-E; 1a forme britannicus
est propre à la Grande Bretagne;le S-E de I'URSS d'Europe (UkrâTne)-
est occupé par viridianus tandis que l'Asie se partage entre quatre
sous-espèces. LeTaucâF-au sud est habjté par une autre espèce Tetrao
mlokos'i ewiczi.

1.2. E_n_tleule:Atqgtlç. (Fig. 3)

Autrefois répandu dans l'ensemble des Ardennes,
est aujourd'hui localisé sur les crêtes non complètement
l'axe du mass'if en trojs foyers distincts :

Quelques observations ont été notées aussi
mi I i taj re d 'Arl on-Stockem-Châtj I I on, dont o
I ement .

Tétras
isées de

le
bo

1 yre

- une population relictuelle dans le secteur de la Croix-Scail1e, dont
la nidjfication n'est pas établie, et qui est à rattacher à une po-
pulation de 20 à 30 oiseaux maximum de trois communes françaises de
la botte de Givet;

- une populatjon relicte njcheuse mais très menacée auiourd'hui par 1es
travaux routiers, le boisement et le tourisme sur la crête de la Ba-
raque Fraiture autour des fagnes de Bihain et Odeigne;

- 1a population protégée de la Réserve des Hautes-Fagnes de 1a Baraque
I'lichel et des sources de la Vesdre ainsi que du camp militaire
d'tlsenborn dans l'est de ia province de Liège.

de 1934 à

n ne sait
1971 dans le camp
pius rien actuel-

Sédentajre, 1e Lyrure est capable d'un vol puissant et soutenu
permettant des déplacements importants, mais il n'use qu'exceptionnel-
lement de cette faculté: des populations distantes de quelques kjlomè-
tres peuvent demeurer séparées. 0n peut noter une certaine émigration
de mâles en période de forte dens'ité, et une dispersion postjuvéni1e,
qui expliquent qu'on puisse observer un sujet loin des stations habi-
tuelles, ou en des sites depuis longtemps délaissés.

2. ECO-ETHOLOGIE

2.1. Habitat

Le Petit Coq de bruyère hab'ite
sières des forêts boréales subarctiques
qu'à 2.500 m d'altitude (France, Italie,

grandes clairières et li-
andinavie) et alpines, jus-
jsse, Autriche); 1es landes,

les
(Sc

Su
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tourbières, bruyères des collines et plateaux (Ecosse, Ardenne,
Tchécoslovaquie) oy des plaines (Danemark, Allemagne, pays-Bas, Campine)
jusqu'à moins de 100 m d'altitude. I'l recherche en fait un milieu mixte'
entre la forêt et 1a steppe, comprenant à la fois des espaces dégagés
et des arbres, en lisjère ou en mosaîque; il lui faut une alternance de
bouquets d'arbres feuillus ou de conifères de tai11e moyenne où percher,
g1ter, surveiller; un couvert au sol où nicher; des broussailles, buis-
sons, prairies, clairières où se nourrir; des parcelles dégagées et ra-
ses où parader en marchant et où s,affronter en courant. Son habitat
est mixte par définition et a donc un caractère essentiellement transi-
toire. Le Petit Tétras tire profit des pâtures, cultures, brû1is, jachè-
res, sarts, tant qu'ils forment une mosaîque variée avec les forêts et
"incultes" : landes, bruyères, tourbières.

2.2. R roduct i

Les mâles paradent sur les arènes tradit'ionnelles dès janvier,
y effectuant tôt le matin des séjours de plus en plus assidus et actifi;
une brusque jntensification de 1a compétition terrjtoriale s,observe
début avri1, dès 1es premières visites des poules; celIes-ci sont mtres
pour 1'accouplement dès la mi-avri1; les copulat'ions prennent place
pendant la dernjère décade d'avril et au début maj; une poule forcée à
une ponte de remplacement peut revisiter 'l,arène jusqu,au début dejuin. L'activité des mâles aux arènes se majntient jusqu,à la mue en
ju'i 1 1et, tout en diminuant d'intens ité. Leur activjté est alors fort
réduite et ils demeurent sur un espace peu étendu, à proximité de leur
arène d' attache.

La reproduction proprement dite est à charge de 1a poule seule;
e11e produ'it une seule ponte annuelle de 6 à 8 oeufs, parfois plus; la
couvaison dure 25 à 27 jours; 1es pouss'ins, précoces et nidifuges, éclo-
sent simultanément,sont capables de voleter fin de la deuxième-semaine
et sont complètement indépendants à trois mois.

2. 3. Bégirc-cliuellcirc

Le Tétras lyre consomme une no
avec un complément de nourriture animal
nourriture au sol pendant la bonne sais
hiver, pendant Ies périodes d'enneigeme
les d'épicéas, pins, sapins, mé1èzes; d
bouleaux, saules, des pointes de bruyèr
les châtons des saules, bouleaux, noîse

urriture végétale toute l,année,
e en été. Il se procure sa
on, davantage sur les arbres en
nt. Il consomme alors des aiguil-
es bourgeons durs et écorces de
es. Au printemps, 'i1 recherche
tiers, trembles, aulnes; les

pousses, tiges et feuilles de bruyères, airel les, myrti l'les; 1es fleursdet
ri ch
la p

quan
cann
dons
nes
été

outes sortes; les herbes (fétuque, fléole, trèfle). Ces aliments
es en protéines sont spéc'ialement indispensables aux poules pour
réparation de ia ponte. En été et en automne, 1e Lyrure consomme
tité de bajes et fruits : framboises, mûres, myrti lles, airelles,
eberges, camarjnes, sorbes, cene11es, sureaux, genèvriers, cynorho-
, riches en sucre, vo'ire des glands et des faînes, et même lès gra.i-
dans les champs: b1é, orge, maîs. Les poussjns et les adultes én
consomment tous les petits animaux rencontrés: vers, limaces et
rgots, araignées, insectes (chenil1es, larves, chrysalides, pupes
ourmis, coléoptères, orthoptères, diptères), voire un pet.it léiard
atrac i en .

es ca
def
oub
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3. STATUT ACTUEL ET ANCIEN DES POPULATIONS

3. 1 . Et-Egrspe

L'espèce est en djmjnution marquée sur I'ensemble de son aire
européenne. Elle a disparu de maints endrojts occupés au début du siè-
cle et 1es populatjons restantes sont de plus en plus fractionnées, iso-
lées, réduites.

Autrefois répandue en Grande Bretagne, 1'espèce a régressé de-
puis 1e début du siècle; une reFlîîe--â'Etë-î6Ïée au Pays de Galles à

partir de 1940 et en Ecosse depuis 1950; mais la diminution persiste au
centre et au nord de 1'Angleterre, et la situation globale est au dé-
clin; 1a population serait maintenant bien en-deçà de la moit'ié de l'es-
tjmation de I'atlas britannique fixée entre 10.000 et 100.000 "paires"
(SHARR0CK, td. 1976).

En Scandinavie (Suède, Norvège, F'inlande), 1a popu'lation se
compte encore par-êenÏîines de milliers d'oiseaux : près de 2.000.000
dans les années soixante, majs une chasse abusive (jusqu'au cinquième
des ojseaux annuellement) a réduit cette population à mojns de la moi-
tié à la fin des années soixante-dix. Tous les auteurs scandinaves ont
noté des f'luctuations de population d'une périodicité de 3-4 ans, que
certains ont mjs en parallèle, voire en relation (ANGELSTRAM,1979;
voir aussi HAGEN, 1952 et LACK, 1954) avec les fluctuations des effec-

I areol us surtouttifs des petits rongeurs Cl ethri
ces fl uctuati ons cycl i ques , n es causes vent être recheo

). En pl us de
rchées

dans les interactions entre 1e climat, 1a végétation, les prédateurs
et leurs différentes populations de proies, une évolution plus généra1e
est également perceptible, et elle est malheureusement partout à 1a
baisse. Ainsi en Suède, 1a population était importante pendant 1a pre-
mjère moitié du siilTe: elle a augmenté jusqu'en 1910, puis 1es cycles
se sont succédé dans des limjtes relatjvement stables jusqu'aux années
quarante; depuis 1ors, 1es effectifs fluctuent autour d'une moyenne
descendante; dans certaines zones de parade régu1ièrement recensées,
la diminution a été de 60 % de 1960 à 1978 (MARCSTROM, 1979).
En Norvège, le Tétras lyre était abondant au début du siècle dans les
forêIi-r-dlativement humides du sud-ouest, en milieu mixte de forêts et
bruyères, possédant des clairières et strates arbustives riches en
Ericacées : Vaccin'ium et Calluna (B0RSET et KRAFFT, 1973). Encore esti-
mé à plus d'u|--ffi-Trfrillion l!-specimens dans les années soixante, I'ef -
fectif, avec un prélèvement annuel de chasse de 100.000 exemplaires, a

été réduit de 60 à 80 % en une seule décennje. Les pics success'ifs des
cycles récurrents se sont situés en 1954,1959, 1963,1966 (l^lEGGE,1979).
En F"inlande, la population moyenne était estimée à 900.000 exemplaires
pouF-Tel-al-nées 1967 à 1971, avec un pré1èvement annuel de 42.000 oj-
seaux tirés. Les nichées ont été excellentes en 1978 (RAJALA,1979).
Les analystes de la situation en Scandinavie exp1"i quent 1'augmentation
de 1a popuiatjon au début du siècle par 1a mjse en exploitatjon et
l'ouverture de la forêt naturelle où la création de clairières et le
morcellement, f implantatjon d'exploitations agricoles et des pratiques
de fauchage, pâturage et brûlage, ont multipfié les effets de lisière
favorables aux Tétras'lyres. Mais depuis quelques décennieso f inten-
sification de 1'exploitation, 1es techniques modernes de sylviculture,
ont renversé 1e processus: extension des pâturages, multjpfication
des fermes, plantation des landes et bruyères en monocultures de coni-
fères, disparition des bois de bouleaux, remplacement en clairières des
buissons à bajes par des graminées, utiljsatjon de fertilisants, d'her-
bicides et de pesticides, ont tous été défavorables (MARCSTR0M, ibid. ).
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Fig. 4. Fluctuations et évolution des effectifs des Tétras lyre dans
le nord de I'Europe :
A. Nombre de Lyrures t'irés annuellement dans le secteur de

Trollheimen,Norvège, d,après I.JEGGE, 1979;
B. Tétraonidés forestiers (le Lyrure intervient pour plus de la

moitié) tirés et déclarés en Suède, d,après tqÀnCStitOl.l, lgZg;
C. Evolution des fluctuations d,après 500 réponses à des ques-

tionnaires du Game Research Institute; 1 = rare; Z = moyen;
3 = abondant. D'après RAJALA, 1979.
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A cette même analyse, WEGGE (jbid.) ajoute comme causes généra1es de
diminution en Nspylgs: l'amoncellement de déchets et ordures, qui per-
mettent le maintien de populatjons anormalement élevées de prédateurs
potentiels, Corvidés et Renards; 1'extension du tourjsme en nature, qui
muitiplie les sources de dérangement aux gltes en hiver, aux arènes au
printemps, aux nids en été; 1es pluies acides en provenance de Grande-
Bretagne et d'Europe occidentale, qui diminuent 1a qualjté de la véqé-
tation, considérée comme couvert ou comme aliment (voir fjg.4 = A,B,C).

tn Pologne, l'effectjf a été rédu
1'espèce, enEorêiiombreuse dans l,ensemble
et régions. Le Tétras est encore présent d
est rare dans 13 d'entre e11es (moins de 5
présenté dans 11, abondant dans quatre (pl
tif total était estimé à 40.000 en 1976 (p
coqs), 33.000 en 1977 (1.623) et 29.000 en
ments et 1a sylviculture moderne avec épan
minéraux et de pesticides, sont mis en cause dans l'évolution à la
baisse (DZIECI0LOLJSKI,1979). De plusieurs milliers d,oiseaux dans les
années soixante, les effectifs de Tchécoslovaquie ont été sévèrement
réduits, avec des extinctions locaT&-Efr-ffitêfrêl-l4oravie et Slovaquie.
Parmi les djfférentes jnfluences humaines, les auteurs tchèques se
préoccupent spécialement depuis 1952 des effets sur la végétation de
stations des Monts Sudètes, des pluies ac'ides provenant des jndustries
de Bohème (P0RKERT, 1979), Diminution également dans les Balkans :
I'espèce devient rare en Epqmanie, diminue en Yougoslavie.

En France, le Petit Tétras a v'i rtuellement disparu des
Ardennes, n'ffi@'occasionnel dans le Jura, n,existe plus qu,à l'état
de relique glacjaire dans les Alpes où on s'itue l,effectjf dans la
tranche i00-1.000 coqs (At1as, YEATMAN,1976 et GINDRE in Lovel, L979).
Cette population est en continujté avec celles de Suisse et d,Italie
où la tendance est également à la diminution depui3-Têïébut dî-I-iEEle,
et surtout depuis 1945 avec le développement du tourisme de montagne.

En Autriche, plus de 13.000 coqs recensés en 1966-67 se sjtuent
aussj dans unE@î!-ective de djmjnutjon depuis le début du siècle.

En Allemagne. le déclin est net et continu depu'is le début dtr
sièc1e, avec-Ex-EïïEîon de maintes populat'ions marginales,en Bade-
wurtemberg par exemple. La situation s'est spécialement déqradée depuis
dix ans. Il y avait encore 500 coqs en 1975 au Schleswig-Hôlstein; i1 enrestait mojns de la moitié - 150 à 200 exemplajres - en-1978; .i1 ÿava'it encore 8.000 oiseaux en Basse-Saxe en 1965; actuellement, on aatteint un seuil critique de moins de 800 sujets, par suite de 1,exp1oi-
tation jntensive des tourbières et de la lignite. Le Tétras est très sé-
rieusement menacé par 1e tourisme dans le Rhôn (ski de fond et delta-
plane), dans la forêt bavaroise à la frontjère tchèque et dans les
préa1pes. C'est seulement dans les Alpes qu'il se maintjent relatjve-
ment ( RUGE, 1980 ) "

C'est en Europe occidentale, à la limite ouest de l'aire de

it de moit'i é en dix ans et
, a disparu de maints postes
ans 28 des 49 provinces; i1
00 oiseaux), assez bien re-
us de 2.000 oiseaux). L'effec-
rélèvement 1éga1 de 1.385

1978 (i.169). Ces pré1ève-
dage aéri en de fertj I i sants

répartition, que 1a §'itualibn esL la plus grave. 0r ces populations,
commes celles du grand nord, présentent des fluctuations naturelles,
d'une périodicité de 6-10 ans. Des recensements ponctuels ou des chjf-
fres absolus n'ont aucune signification s'jls ne sont pas resjtués par
rapport à ces cycles. Les données antérieures à 1950 se rapportent pres-
que toutes aux déclarations des chasseurs; à partir de 1950, on dispose
pour plusieurs pays de données de référence plus sûres consistant en re-
censements plus ou moins réguliers du nombre de coqs actjfs sur les arè-
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nes de parade au printemps. Au-delà des fluctuations cycliques, la com-
binaison des deux sources d'information révè'le la tendance générale
suivante:
- au 19è siècle et au début du 20è siècle, diminution marquée partout

par suite de la destruction des habitats et d'une chasse abusive;

- du début du sjècle à 1940, en réponse à la création de réserves et à
1a règlementation de la chasse, reprise des effectifs;

- depuis 1945, déclin généralisé, encore supportable en Scandinavie et
en Europe centrale, mais conduisant l'espèce au bord de l'extjnction
en occident, par su'ite de 1a dégradation générale de l,environnement
et de la pression du publjc sur les réserves elles-mêmes. Ainsi :

Au Danemark, le Tétras Lyre fréquente deux types de mi'lieu : drune
parEf@ë'res sèches et- plates à Calluna sui' sol sableux; d,autre
part, bruyères hautes et plus variEÇlî61ées de saules et bouleaux
sur tourbières. Au début du 19è sièc1e, la moitié du Jutland était
couverte de landes, bruyères, tourbières, mais au fil des ans, le
paysage s'est transformé, et 1'espèce avait quasiment disparu en
1875 par su'ite de la mise en valeur des terres (drainage, culture,
plantation) et de persécutions toute l'année durant; la population
s'est réétoffée grâce aux me,sures de protection, jusqu,en 1.940, sur
les quelques pourcents d'habitat naturel préservés; el1e périclite
depuis lors à la suite de nouvelles agressions contre ses habitats
et des dérangements continuels : 2.400 oiseaux en 1942; 1.100 en
1966;400 en 1973; 100 en 1978. Extrêmement significative est la di-
minution iontjnue du nombre de mâles au printemps sur trois zones
étroitement surveillées, de 1966 à 1978 (DEGN,1979).

Aux Pays-Bas, de rare à la fin du 19è siècle, l,espèce était devenue
relativement abondante dans l'est, de la Drenthe à la Campine, du dé-

' but du siècle à 1940. Les chiffres intermédiaires dénotent à la fois
des fluctuations et un déclin récent prononcé : 1.500 oiseaux en
1948; 3.000 en 1964-65;400 à 460 coqs adultes sur les arènes en
1967;280 à 360 coqs en !977, 176 en 1980 (NIE[^J0LD, 1981).

En Belgique, 1a tendance générale est identique : diminution marquée
par destruction de I'hab'itat au 19è sièc1e; au 20è sjèc'le, 1'espèce
profite de la diversification du mil'ieu, notamment en Campine où une
mosaique de bruyères, champs, pâturages, bosquets remplace la mono-
tonie de 1a lande; après 1.940, on note plusieurs pics d,abondance:
1944-45; 1957-58; I970-72 qui s'jnscrivent dans un déclin généra1,
tant en Campine qu'en Ardenne (de 1.000 poules en 1944 à 400 en
1970-72, LIPPENS et WILLE, années de forte densité pourtant l).

'I

Neuf coqs et une poule sont visibles sur cette photo d'une
partie de l'arène de Jalhay (Hautes-Fagnes) en mai L971,
année de très forte densité (d'après cliché L. HAN0N).

Photo 1
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Photo 2 : Coq territorial'sur I'ajre de parade dans une prairie à
Jalhay, mai 1971 (d'après cliché L. HAN0N),

3.2. En Ardenne (Fig. 3)

L'habitat d'élection des Tétras dans les Ardennes est situé
aux altjtudes supér'ieures à 500 m 1e long de la lignê-Ze crête orientée
S0-NE, et que 1'on peut suivre de la Cro'ix-Scaille (505 m) par la bar-
rière de Champlon (589 m), 1a Baraque de Fraiture (652 m), la Baraque
lvlichel (672 n), Botrange (69a m), le Bovel (661 m) iusqu'au massif de

Hoscheit (600 m). Au siècle passé, 1'espèce éta'it encore répandue sur
les crêtes non boisées et débordajt aux altitudes-p1us basses dans les
grandes clairières, 1es coupes,'les prés. Le boisement des crêtes a

fractionné et isolé 1es populatjons ardennaises, tandis que 1e drai-nage
et l'enrésinement des Fagnês a réduit en un siècle le domajne du Té[ras
à moins du cinquième de sa superficie. La population relictuelle de la
Croix-Scai11e paraît condamnée. 0n ignore si elle niche encore. Elle
est estjmée à 20 oiseaux en France et 5 maximum en Belgique. Les obser-
vations n'y sont pas annuelles. La population de Bihajn et du Plateau
des Tailles est en régression. Le site a été très perturbé par 1es tra-
vaux autoroutjers et souffre du développement du tourjsme. Les dérange-
ments excessifs perturbent la reproduction des oiseaux.

Dans les Hautes-Fagnes, et d'après la carte de FERRARIS
(1770-1774), le doffifrfr-e-Ï[-TEFas Lyre s'étendait iadis de Hockaj à

Hoscheit, et de Jalhay à Sourbrodt, soit sur une superficie de
22,500 Ha de part et d'autre de 1a faîtière, à des alt'itudes supérjeures
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à 500 m, comprenant des bois de hêtres sur]es crêtes sèches, des bois
de saules et aulnes dans les fonds de vallées humides, et 15.000 Ha de
landes, bruyères, tourbières. celles-ci allaient connaître une réduc-tion continue par dra'inage et plantation de monocultures d'épicéas :
en 1872,'il en subsiste 12.500 Ha; en 1925, i1 y en a encore 7.700 Ha;
en 1.962, i1 n'y en a_p1us que 5.002 Ha, répartis en Z3 lots d,inégaleé
grandeurs, dont_un bloc de 2.041 Ha à 1a Baraque Michel. La plus lrandepartie de ce_reliquat va être sauvée et érigée en réserve intégraie :
1.439 Ha de 1a Baraque Michel par Arrêté Royal du 23 mai 1957;-1.404 Ha
des Fagnes de l'Est (sources de la Vesdre) par Arrêté Royal dü 11 fé-vrier 1964; 574 Ha de Fagne wallonne par Arrêté Royal du-20 mai 1964,
complétés par 24 Ha en 1967 et 1968, so'it 2.037 Ha à la Baraque uichélet 1.404 Ha en Fagnes de I'Est,à quoi il faut ajouter 4IZ Ha apparte-
nant aux communes : un total donc de 3.853 Ha. Il faut déplorer'laperte, en 1964, de 1.026 Ha de la Fagne wallonne, vers Sourbrodt, qui
sont plantés de résineux. Quelques aménagements récents portent là su-perficie totale de la réserve à 3.976 Ha (F. ROBERT, Vieux Liège,
1980). Aux presque 4.000 Ha de 1a Baraque Michel et des sources de la
vesdre, il-faut ajouter, comme partie du doma'ine fagnard du Tétras,'les
Fagnes de Spa à Malchamps,éga'lement sous statut de lrotection, et je --
domaine m'il'itaire d'Elsenborn, vers Rocherath. Dans les Hautei-Fagnes,
1a quasi-totalité des surfaces convenant aux Tétras sont donc actüellé-
ment protégées ou sous survei I I ance. : Ma1 champs, Baraque M.i chel et.
sources de 1a vesdre, ains'i que 1e camp milita'ire d,Elsenborn, couvrent
6.000 Ha. Le domaine fagnard du Tétras est donc fjxé.

Les effectifs des coqs adultes recensés soigneusement sur les
arènes de parade au printemps depuis 1967 (Ma'lchamps-exclu) montrent desfluctuations profondes, du simp'le au quintuple (RUWET et FôNTAINE, --
!e7-8).1-\?67 (90)' l9§a (11s)' 1e6e (i4o), ie70 (16s), 1e71 (ie8);
\el? \ 169), 1e73 (118),1271 (es), 1e7s (51), 1ei6 (4i), rgz) (eô),
1978 (58), 1979 (55), 1980 (54), 1981 (45). ces ftuctuâtions résui[ent
des interactions naturelles des jnfluences c'limatiques, des composantes
botaniques, des structures populationnerles, de 'l,action ae preàaiàurÀ,
L'enneigement prolongé en hiver empêche 1es poules de reconstituer leuis
réserves protéiniques et diminue leur fécondité; 1es p1u'ies prolongéài -
en mai-juin entralnent la mortalité des poussins et freine le recrüte-
ment; 1a compétition des mâles en période de surpopulation entraine un
stress.permanent, la diminution de la fertilité, l'augmentation de la
Tgft?lité des coqs;_'le Renard -s,attaque préférentiellément aux pou'les,
l'Autour aux coqs, les corvidés aux couvées et nichées(fig. 5 et 6 A êt g).
L'accroissement de population observé en Hautes-Fagnes de-1967 à 1971
g1t lpnutable à la fois à l'interdiction du tir au balz sur les arènes(1967), à la réduction des populations de Renards par gazage des ter-riers pour lutter contre. ia rage sylvatique (1968) (fig. 7"), au succès
des.reproductions grâce à l'ensole'illement en juin (1gog et'isog); là-
chute brutale des-populations en février-mars 1972 est due à la éômpe-tition intraspécifique sur des arènes surpeuplées (RUL,IET, en préparâ-tion); il est donc clair que 1e domaine fâgnârd ne peut guè.e srppor-ter p'lus de 200 coqs; la lente diminution àe rgTz à 1976-est due àu
vieillissement de 1a population et au faible recrutement de jeunes, la
]égèqe reprise en !977 est due à la sécheresse de i976 qui a-favoriséla n'idification (RUl,lET, 'ibid. ). A supposer que 'l'ensenble des popu'la-
tions ardennaises fiuctuent d'une manière synchrone, 0N pEUT EVnLurn
LA POPULATION I,JALLONNE TOTALE A UN MINIMUM DE 50 COQS (ET AUTANT DE

?0!!E§) EN pERroDE Dq f4lqlF qEr,lslTE, ET A uN MAXrMùr,l or zso coQS aET
AUTANT DE POULES SANS DOUTE) EN PERIODE DE FORTE DENSITE.
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Il faut se garder, lorsqu,on évalue 1es populations de TétrasLyre, de s.'exprimer en termes de',coup1es,rou dei,paires,,, qui n,"iii_tent pas chez cette espèce; les sexes restent normalement-séparés, entroupes djstinctes, qul le se mê1ent-qu'occas ionnel rement, et au [rin-temps 1es poules ne rejo'ignent les mâles aux arènes que pôur de biefsinstants; il !'y a de couple que pendant le moment nécessa.ire à la co-pulation, et-1a polygam'ie successive est'la règ1e. Du fait du dimor-
phisme sexuel, de 1a séparation spatiale, et dé la spécialisation desrôles, les deux sexes ne subissent pas rès mêmes preisions de sélec-tion, ne connaissent pas les mêmes aleas. A supposer que 1e sexe-ratiosoit 1.1. à la naissance, ce que la'issent pensàr les iésultats des élÀ-
vages (NAPPEE,1981), i1 est douteux qu,il reste stable. Les pouisini-
mâles, qui doivent atteindre un poids-p1us é1evé, exigent davantage denourriture que leurs soeurs; les feme'lles au printempi exigent plüs oàressources protéin'iques pour produire les oeufs; 1es mâ1es-subiisent
un stress considérable sur les arènes en période de forte densité et
s'y_exposent aux prédateurs (F0NTAINE a vu.un Renard capturer un coqet l'Autour tente souvent sa chance); enfin, 1es prédaleurs ne sont
qqs 1es mêmes, ou ne sont pas aussi efficaces pour'les deux sexes.c'est donc une s impl ificatjon très sommaire, pour obtenir 1a pofuiationtotale, que de multiplier par deux le nombre de coqs en parade.

Par ailleurs, 1es recensements qu'on effectue aux arènes àpartir du mois de mars, jusqu'au début juin, concernent essentiellement
1es sujets adu'ltes, installés sur un teiritôire; la ptupait de ces oi-
seaux sont âgés d'un an et 9 mois au mo'ins (oiséaux àe Lroisièm" anné"
c'rvr le)r Lgs.jeunes nés I'année précédente (donc dans leur seconde
année civile).et âgés de 9 mois en mars, soÀt théoriquement capables
de.se.reproduire,. et sont attirés par 1es arènes, où'ils essaient des'installer en pér'iphér'ie.Mais ils sont moins asiidus et stauiÀi, pirt
irrégu1iers, se.déplacent d'une arène à 1'autre, peuvent parader ensolitaire. A mo'ins que tous les oiseaux ne soient'marqués, i'l ÿ a-àonc'le double rlsque de ne pas rencontrer tous les mâtes aux-àraneÉ àu-prin-
temps-drune part, et de compter deux fo'is certains jeunes errant d,unsite à I'autre d'autre part. c'est seulement dans là seconde qriniaine
de mai, quand ils ont-11-12 mois,.que ces jeunes coqs deviennrint pirs-
assidus aux arènes, où ils ont été conduiti dans le'sillage des pôules
en déplacement, et où ils ont eu I'occasion de multiplier"les cohtàcti
sociaux qui les ont déterminés à se fixer. Nous avoni été consèiànii--
de ces faits lors de nos recensements de coqs (RUWET et FONTAINE, tsza).
L'éval.uation_dq 1a population femelle au printemps n'est pas non plus
sans difficulté. L'aire de déplacement d,un groupe de poules ne recou-vre pas nécessairement celui- d'un groupe de iâles d,unL arène aonnèàlelles peuvent al]er d'une arène à üne autre. Dès qu'une poule est fél
condée, el'le cesse de visiter les arènes. Le nombre oe pôutes en viiiteà cel'les-ci diminue donc au fur et à mesure que s,accumirlent les,accou-plements. un recensement des copulat.ions - nécessaireÀent-sous-évaluées
car, très brèves,1'une ou l'autre peut échapper à la vigi'lance de I'ob-servateur, surtout dans la grisaille de l,aube ou les biouillards frè-quents, et certaines poules peuvent préférer'les coqs paradant e, soii-taire.- peut constituer une bonne indication du nombre'de poules adul-tes,-à supposer qu'e11es se reproduisent toutes dès leur sâconde annéecivile. Répété chaque année, un recensement de tous les coqs territo-rjaux sur toutes les arènes d'un secteur, et de toutes lei'copulations
observées aux arènes, peut donner une bonne indication de l,évolution
respective des effectifs des mâles et femelles. Le recensement, appi.,t-qué à une seule arène, peut donner une bonne indicatioÀ àÀ rà Éopüia-tion de poules, comme i'l peut n'être qu'un indice de l,attractivité
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on coàitut"ta forte mortarité qui t. ,àniiôrt.-àa] ru-ri.-üé'r;i.,iiË"'t97t-72 et se poursüit.jrsqüta i;iütàin", par contre, on n,ob_serve aucune rep.ise significative dani tes Fagnes de I,Est en1977, alors qu'elle est-nette pu.ioüi,'".t spectaculaire en
[î:[:.,i.,1onne, 

oans-ié s.Àrp.';,;;Ëiè, des Fasnes oe ia-aaraque
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-i9.7. Evolution de 1a rage sylvatique et des effectifs des coqs aux
arenes.

Superposition de la courbe de fluctuation du nombre de
territoriaux recensés au printemps sur les arènes de p
(d'après RUWET et FONTAINE, 7978 et la présente étude
1'histogramme du nombre de cas de rage déclarés annuel
Belgique (d'après I,4ARCHAL, i981).
La rage sévjt surtout dans l'est de 1a province de Liège, le
domaine du Tétras lyre précisément;1a principale victime de la
maladie est le renard;1a rage se répand en période de forte
densité du carnassier; elle s'éteint en période de faible den-
sité, faute de victime, ce quj permet 1a réapparition du renard,
et ainsi de sujte. En première approximation, on constate qu'une
période de forte épidémie, et donc de forte mortaljté du renard,
est rapidement suiv'ie d'une augmentation des coqs; et que 1e
moment où 1a rage s'éteint, et où la population des renards re-
prend vigueur, est celle aussi de la diminution des coqs. Il se-
rait toutefois trop simple de s'en tenir à ce seul facteur. Les
coqs ont bénéficié en 1967 de I'interdiction du tir au balz
en 1968-69, du gazage des terriers de renards pour lutter contre
1a rage précjsément; en 1968-69 encore, des étés beaux et secs
ont favorisé des couvées exceptionnelles. La chute des effectifs
des coqs en février-mars 1972 est due au stress permanent sur
les arènes surpeuplées. L'absence de reprise de 1972 à 76 est
due aux étés pluvieux ne permettant qu'un remplacement insuffi-
sant des vieux coqs décédés. Enfjn, la reprîse en 1977 est due
à un bon recrutement des jeunes suite à la sécheresse de 1976
(voir texte). [4ais 1es fig. 5 et 6A et B montrent de nettes va-
riations locales: 1a reprise de 1977 est forte dans les Fagnes
de 1a Baraque Michel; e11e est insignifjante ou nulle dans les
Fagnes de I'Est, distantes de quelques kjlomètres à vol d'oi-
seau. Rien n'est simple !
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particulière de cette arène ! A titre indicatif, ie donne en annexele nombre de mâIes territoriaux et de copulations observés de 1971 à
1979 à une arène de Jalhay (Tabt. 1).

0iseau dit,,pet'i t gibier,,, son tir n,est p'lus autorisé en
Belgique depuis i967. En-Iui!, depuis quelques annêes, i1 est p"oiegé
par_omisgign, son nom n'étant plus cité lors de ta puÉtication annuéllede I'Arrêté Min'istér'iel fixant'les dates d'ouverturè oe iÀ crrasse.

4. STATUT LEGAL

5. FACTEURS DE RI SQUE

5.2. La ation

Dans les limites de ses fructuations naturelles, la population
rel'ique. des Ardennes et des Hautes-Fagnes est à son n.ivààu ptànttrer
admissible. Toute réduction supp'lémeniaire de l,habitat Ài toute alté_ration perturbant'le jeu naturei du c'rimat, des prédaieuii et de lacompétition sont des facteurs de risque compromettant Ia surv.ie de
I 'espèce.

s. 1. â]§ÉIe!iglr-rÉ!rÉe1:!s[e!!-s!_!i:pcrl!i9!_gt_!i9!epe

Un site,même classé et protégé,peut s,a'ltérer du fait d'undrainage excessif dans les zones limitrophes, par 1a mu'ltjplication
des monocultures en périphérie, par'le pietinement oe Ia vEgéiàilÀn et
9y to] tourbeux, par de violents'incendies non contrôles. pàr àiriâuis,1'espèce est très exjgeante quant à son habitat, et àeiui-ci, de.àiaàltère mixte, est nécessairement transitoire et aôii aàÀc-rairé i;obj;t-d'une gestion, d'un entretien, d'un renouvellement dirigé-et p'laniiié.

Les populations de certains prédateurs (Renards, corvidés)
sont maintenues anormalement érevées jusqu'aux abords aéi ièsè.vès'par
des dépôts d'immondices; -ces prédateuis font alors peser une menacegrave pour l'espèce en pér'iode de faible densité naïureltÀ. Les chienscourants et errants sont aussi un danger certain

s. r. Lg-s!s::9_9!_19_9t999!tg9q

La chasse au ba'lz, dont certaines allusions suggèrent qu'elle
a encore donné lieu à que'lques trophées, et qui est un üéritabld bra-
connage sur les arènes, est extrêmement.facil'e. L,alimeniation arilii-cielle.en hiver peut auss'i att'irer res o.iseaux ", àes iiÀüi oir iti peu-
vent être tirés ou piégés. ces.pratiques sont un aanger pôr" te, Èopù:lations reli ques et fragiles. Le fait o'un seul prêr"eve*lnt sur unepetite-population peut, au-delà des simples valeürs numér.iques, avo.ir
9ç: çfI.I:..catastrophiques, compte tenu du statut socjal de l'ànimal
él iminé (RUl,.JET, en préparation).
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5.4. Le dér t

Le développement du tourisme est auiourd'hui plus dangereux
en Wallonie que 1a chasse; la pression des promeneurs en été, des
skjeurs en hiver, des photographes au printemps harassent les oiseaux,
dérangent les couveuses, perturbent les parades. Les facilités d'accès,
l'indiscip'line du public, 'l 

''impuissance de la surveillance, I'absence
de poursuites pénales et de sanctions, sont défavorables.

5. 5. Di vers

Les câbles aériens, les clôtures barbelées,
vent être des causes de mortalité. Nous avons relevé
tué en vol en percutant un fil aérien à Jalhay.

1es gri 1'l ages peu-
le cas d'un coq

6. MESURES DE CONSERVATI ON

6.1. ! rotect i on de I ' habi tat

Il convient tout d'abord d'assurer la conservation de tous
les sites et de toutes 1es parcelles de fagnes, bruyères, tourbières
convenant aux Tétras lyre en leur donnant le statut de Réserves Natu-
relles. Il en subs'iste des parcelles de faible étendue sur les crêtes
dans les régions de Lierneux, La Gleize, Stavelot, etc... Ensuite, là
où le domajne du Tétras lyre est déià fixé dans les limites des réser-
ves naturelles exjstantes (Hautes-Fagnes, Fagnes de l'Est, Fagnes du

Plateau des Tailles), il faut étendre ce domaine par 1a récupération
des surfaces de tourbières plantées d'épicéas; 1'abattage des arbres
se fera au minimum dans tout 1e périmètre de tourbières anciennes dé-
limité par sondage (Fagne de Clefay par exemp'le). Sur les crêtes en-
tre le massif des Hautes-Fagnes et le Plateau des Tailles, la topony-
mie indique à suffisance les zones d'anciennes fagnes à sauver' à res-
taurer, à récupérer. Enfin, là où 1es parcelles sous statut de réserve
sont petites, isolées et dispersées (Rob'ièfa et Nazieufa; Fagne des
Mochettes et des Vignerons par exemple au Plateau des Ta'illes), jl faut
les désenclaver en réduisant entre elles les monocultures d'épicéas.

6.2 9c:!ier-9e-ll!c!1!c!

Tl ne suffit pas de classer les s'ites constjtuant I'habjtat
du Tétras 1yre. Il faut 1es gérer de façon à leur conserver la djver-
sité qui en fait l'attra'it pour les Lyrures. A cet effet, il faut'
dans le cadre d'un plan de gestion, rétablir les pratiques ancestrales
qui sont à l'orjgine du facjès des fagnes' tourbières et landes tour-
beuses: contrôle du déveioppement des arbres et arbustes pour éviter
que'le milieu ne se ferme trop, comme c'est le cas dans Ia plus grande
partie des Fagnes de I'Est; blocage des drains conduisant aux fossés
périphériques de la Réserve des Hautes-Fagnes et qui saignent les tour-
b'ières de leur eau; brû'lage et étrépage pour rajeunir 1a bruyère' car
sans jntervention celle-ci vieillit sans se régénérer ni se renouve-
ier; fauchage et pâturage modéré des landes à molinie, pour aérer les
tapis serrés de cette graminée qui empêchent toute régénération d'une
vé9étation plus variée. Si les Tétras affectionnent les milieux à ca-
raètère mixte, 1es mosaîques d'espaces découverts et de bosquets, les
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effets de lisière, ils détestent et évitent les a'l'ignements sombres et
denses d'épicéas, véritab'les murs qui encerclent les réserves de toutes
parts; ainsi, au fur et à mesure gu,ils poussent, les épicéas.plantés
à I'est de la Fagne wallonne à Sourbrodt déprécient la réserve. par-
tout où c'est poss'ible, i'l faut donc remplacer les plantations de ré-
sineux sur le pourtour des réserves par des zones tampon de plantations
d'arbustes de feu'iIlus : saules, aulnes, sorbiers, bouleaux.

Les réserves des Hautes-Fagnes ont été créées sur de petites
surfaces pour y préserver des associations particulières de Ia'flore etde la faune.0r, à cette notion initiale de sanctuaire, tend à se suui-tituer aujourd'hui celle de zone de récréailon pour les masses. Il fautcho'isir, car ces deux options sont incompatibles : on ne peut à la fôisprotéger des sols fragiles, des plantes rares, des oiseaux farouches,et transformer les hauts plateaux en terrajns de sport pour randonneürset skieurs. Il convielt qe revenir au plus tôt au sens originel de ia -

réserve naturelle et de faire preuve de sévérité à l,égard"du puuiic
indiscipliné des promeneurs, photographes et skieurs circulant en de-
hors des p'istes et chemins balisés autorisés. De p1us, étant donné
1'exiguîté de 1a plupart des réserves, 1,'interdiction'de circulation ne
devra'it. pas se-l imiter aux seules périodes de danger d,incendies, pie--jud'iciables à 1a végétation, mais devrait s,étendie à 1a période'oà ni-djfication, du L5 avril au 15 jujllet.

6.3. Canal i sati on du touri sme

6.4. Protection 9g I 'es

Le Tétras lyre est traditjonnellement considéré en Europe
comme un "oiseau-g'ibieru. cette étiquette est saugrenue pour une'espèce
aussi menacée d'extjnctjon, et dont l,habitat et ies populat.ions ont- -

subi de telles réductions. En Scandinavie, des pré1èvèmânts abusifs ren-
dent la situation préoccupante. En Europe occidentale, elle est alar-
mante, et il convient que sans tarder, 1a Commission ôEE donne des
directives pour que 1es 1égislations nationales retirent 1e tyrure dela liste -des espèces-9ibîers, et le transfèrent dans la liste-des espè-
ces protégées en tout temps et en tous l.ieux. Même si, en Belg.ique, iàtlf a! Tétras lyre n'est plus autorisé depuis 796r, ii ne tauàrait'pai
attendre une directive européenne pour prendre l,initiative de cettê
ql9ls99ç psycholog'ique, et aller au bout de 1a logique en protégeani
définitivement cette espèce menacée. une telle meiure raciliteràttd'ailleurs 1'adoption d'attitudes 'identiques dans d,autres pays d,Europe
où le §rure est tout autant en danger: Allemagne, Danemari<,"naÿs-eaii-
France, Ital ie.
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bb.].çc!-l : Nombre de coqs et de poules se reproduisant à l,arène de
Jalhay de 1971 à 1979.
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7. SYNTHESE ET CONCLUSIONS

Le Tétras'lyre, cons'i déré comme un o'i seau-gjbier dans 1a plu-
part des iégislations nat'ionales, est en diminution dans I'ensemble de
1'Europe par suite, essentiellement, d'une chasse abusive et de la ré-
duction et de la dégradation de ses habitats, et plus récemment, de 1a
diminution généra1e de la qualité de l,environnement et de l,augmenta-
tion de la pression de dérangement par le tourisme de masse. En Europe
occjdentale (A11emagne, Danemark, Pays-Bas), i l est menacé d'ext.inction;
en Belgique en particulier, où pourtant il n,est plus chassé depuis
1967, ce qui lui a donné un surs'is, ses effectjfs conna'issent depuis 1a
fin de la guerre une baisse inquiétante perceptible au-delà des fluc-
tuations tradit'ionnelles caractéristiques de 1'espèce. ces fluctuations
ont été suivjes minutieusement dans la Réserve des Hautes-Fagnes depuis
1966. Les facteurs déterminant les variatjons périodiques doivent être
recherchés dans les interactions naturelles entre 1e climat, 1a végéta-
tion, 1es populations de prédateurs et de leurs proies, dont 1e Tétras,
1a compétition jnter et intraspécifique. L,analyse détajllée de ces'interactions n'est pas exposée ici; elle est extrêmement malaisée en
ra'ison de la multiplicité des facteurs en jeu, et exige des études de'longue durée sur plusieurs cycles récurrents; elle requiert notamment
la collecte et 1e dépouillement de données sur les variations climatj-
ques, la structure d'âge des populations de Tétras,1a'longévjté des
adultes et 1e rythme de recrutement des jeunes, les'interactions socia-
les et le njveau de compétition aux arènes; ces données seront exposées
ailleurs. Les mécanismes régulant les fluctuations cycf iques sont du
plus haut intérêt sur le plan théorique, et leur compréhension permet-
tra de prévoir le sens des fluctuat'i ons et leur périodicité. lu'lais nous
n'avons pas à agir à leur niveau. Ce qui importe ici, c,est de dégager
les raisons de la baisse générale de population, du niveau de plus en
plus pauvre des pics d"'abondance" du niveau de p'lus en plus inquiétant
des périodes de faible densité. Nous avons donc tenté d,évaluer la si-
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Iy!!ign prévalant dans les Ardennes, spécialement à la lueur de notretr^perrence 0e ta ré910n des Hautes-Fagnes, et de la resituer dans lecontexte européen. Les causes de dimiiutiôn, rei tàctÀùri-àe risque,et.les mesures à prendre sont passés en revue. Nous n,avons aucuneprise sur les aléas cfimatiques - nous ne pouvons qu,attendre qu,un
été favorable permette le recrutement de jâunes, ei eiperàr qu''i1 nesurvienne pas trop I3.d - et ne pouvons déontolôgiquemànt-agir sur iesinteract'ions naturelles entre 1es proies et prédàteuri. Naii il est ùn
champ d'action à notre portée : protéger 1e site, récupéiàr des surfà-ces, diversifier I'habitat, l'entreteÀir et le rÉgénérbr àans les ré-serves. I1 importe enfin de dim'inuer, déprimer et-réprimer tous lesfacteurs de risgue, comme le dérangement par le tourismà-des animauxau gîte, aux arènes et au nid. prai'iquant'1'exemplÀ, ;;; iis ne veulentse prévaloir d'aucun privilège, les chercheurs tiavài llant sous ma di_rection ont atténué encore leur pression d'observation, ii a{scrètesoit-e'|1e, réduisant leur activité à un recensement géÉérat, i;aààptantà la situation aux arènes, suspendant notamment oepuii isÀo toute in-tervention à l'arène-témoin de.Jarhay, pourtant suivje en-àontinù àôputs1971. un devoir de réserve et de retènuè s,impose en etiét-a toui,-pIà--
meneurs 

' - 
photographes, forestiers, chercheurs, spéci alement en atten-dant qu'à la faveur du bel été esiéré, res suivivanti prààuisent unenouvelle génération de jeunes qui prendront la relèvÀ àtiÀnou".
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