
ALLEN, L.J. and E.C. KINNEy (Edjtors)
PROCEEDINGS OF THE BIO-ENGINEERING SYMPOSIUM FOR FISH CULTURE
Traverse city, Michigan (16-19 octobre 1979); publ. Fish-culture sec-tion of the American Fisheries Society,541ô-Grosve.noi Lune, Bethàsda,Maryland, 307 pages, 1981

s'il est un domaine où ra bio-technologie a fait d,énormes pro-grès, c'est certa'inement ceru'i de 1a piscicu'ltüre. En-dàuierions-nols-
9.qç lgs comptes-rendus du dernjer symposium tenu à traveise Ciit ---
(l'lichi9an) auraient vite fa'i t de nous'en convaincre. A la lectuie decet-ouvrage: lgus pourrions croire que 1a piscicultur" t.uoiiiÀnneiie
en.étang est bien morte et remplacée par une technoloqie iaisant du
po'i sson un animal aussi contrôlé et contrôlab'le que nË i" sont'lespoules, cochons ou vaches ... Face à la demande iro.itruni. en poissons
!e qual ité (prjncipalement sarmonidés) gt a l,augmentàtion oes'cr,arôàsd'exploitation, les pisciculteurs n,avaient qu,uie poislÈil.ité : seretrancher derrière des instal latjons rationnel les â haute productivitéet automatisées au maximum. L'.étang fut donc progressivemÀnt remplacé 

-
par des cages et ensuite par des bàssjns et raceiays

L'objet de ce symposium fut donc de comparer 1es expér.iencesrécentes en la matière.èt.se rapportant tant aul eiig"nè"t brrvsiôiàgi-ques des poissons, au traitement des eaux, qu,à I'auiomàiisâtion oeiinstallations, à la lutte contre Ia poltuiidn et aux roàat"s d,exploi_tation industrielle. ces considérations sont brièvement Àxplicitéêsdans la première section de ce livre.
Dans la section 2, les auteurs attirent l,attention des pisc.i-culteurs sLlr.l'importance-que revêtent 'les cond.itiôns-pÀyiiques,'crrimi_ques' biologiques et éthologiques sur 1e développement, ià croiisance,1a reproduction, 1es migrations des poissons, tànt des SalmonidÈs-;G'des poissons "d'eaux chaudes". une aitention 

-particriiaià'est 
appoltéeà la toxicité de I'azote pour les organismes âquatiluei,-et au iiroto--tactisme des larves de poissons

La section 3 est consacrée au conditionnement ou reconditionne_
ment de l'eau au sein d'exploitations désireuses de I,économ.iser en larecyclant. .Les grands problèmes particulièrement etuoièi-ici concer_nent principalement la dénitrification et la désinfection ou stérili_sation de l'eau. En fonction des ,'tolérances,, des poissons et de pro_
Plary: plus part'iculiers, plusieurs systèmes roni êrriiàôàr .t décrits :bjofiltres; pièges à azote à b'iiles; ijttration sui cti.ËpiirariiÀ; àà_'sinfection par u.v., ozone, chlore ou radiations et ànaiàlr. L'lmpâci-financier de ces techniques sur le coût de.1a produciiàn-Àst enviialeen relation avec le coût de 1'énergie (KlrJh).

\ +-à^ "!ylr! 3yl problèmes cruc.iaux de- 1,oxygénation des installations,a três haut rendement, i1 est particulièrement bien étudié dans lasection 4, non seulement en termes de "seui1 d,oxygénation otoiogique-ment acceptable par les poissons,,mais également âü n.iveau aes aîrre_
::.t::.^t::111au93 qronosées sur te marché. (oxysène liquiàe, a.ir comlri_me' arr pulsé, brassage de I'eau), leur fiabilite et le coôt de leurutilisatjon. Nous trouvons égaiement 1a description diunà-itation uti_l isant.les eaux provenant d'ün barrage, instaliatiàn-paiiiiulièrement
economl que.
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considérant que toute ferme produit des déchets, 1a section 5

envisage 1es problèmes posés par 1a pollution des rivières et provo-
quées iar le rejet des effluents provenant des stations de pisciculture
Les Ojicussions-portent sur la quântité de nourriture non consornmée

pài fei-poissons'et ses causes, la B6D, 1a quantité de matière fécale
âÀ suspeirsion dans l,eau, le taux d'azote et de phosphore, et les dif-
ià.éni!. techniques prônées pour en débarrasser les effluents. Celles-
ci vont du simpie filtre à lamel'les aux étangs de stabulation. B'ien que

ies problèmes iencontrés se rapprochent très fort de ceux posés par le
traiiement des eaux résjduel les domestjques' les techniques de purifi-
cation ne sont pas directement transposables'

La 6ème et dernjère section est plus particulièrement consacrée
aux rapports devant exister entre I',ingénieur et le.biologiste' tous
àeux a'1'origine de la conception des stations de piscjculture. Le man-

que de compréhension réciproque dû à des "langages" différents est s0u-

vent la cause de constructions onéreuses et peu rentab'les. Ces problè-
màs sont soulevés tant théoriquement qu'au niveau de réaljsations con-

crètes. Quelques exemples illustrent ce chapitre:_élevage en eaux

ànàrà.r géothermiques, ut i l isatjon de 1'énergie.solaire.pour 1a produc-

iiôn Oe Ilancton, association cage-étang, assoc'iation Tilapia-macrophy-
tes, écloseries au Bengladesh, etc.. '

ce I .i vre const'i tue à notre avi s un vér'i tabl e ouvrage de chevet
non seulement pour 1'agronome ou le biologiste confrontés à des pro-
Oièmes de ,,gesiion bioiogique,' des pêcheries, ma'is également pour I '

in9énieur cËargé de la cônception des installations. I1 complè!e paf-
tiËut ièrement Éjen 1 'ouvrage de F.llJ. WHEATON "Aquacultural -eng'ineering"
'ed. J. 1n1ILEy & Sons) qui iui, est davantage orienté vers les aspects
technologiques que biologiques.

J. FRANSSEN

BURCKHARDT, Ch., D.t^J. F0LSCH und U. SCHEIFELE
DÂS GIFITDER DES HUHNES : Abbild des Tieres und seiner Haltung

et de son plumaILe plumage de 1a poule : portrait du volatil
6l pp. , 1979, ro 9 de la série Tierhaltun tho I
Gesundbgj!. Birkhaijser Verl ag, ase

Le plumage a, dans 1a vie de relation de l,oi seau, un rô'l e con-
sidérabIe: protection physio'logique du corps en assurant'la régu1a-
tion thermique et l'jsolement contre l,humidité; protection mécaÀique
contre les blessures et dommages corporels et facilitation de 1a coagu-
lation du sang; expression du comportement dans les relations socialés.
Le b'ien-être de l'animal et l,efficacjté des systèmes d'élevage des
pgules recquièrent que l'on puisse évaluer et apprécier 1e degré de
détérioration du plumage et ses effets.

Après avoir rappelé succ'inctement les notions de base sur le
dér,eloppement et la structure des p'lumes, 'la musculature commandant
leurs mouvements, sur l'innervation de leurs gaines, et enfjn sur les
fonctions du plumage, les auteurs exposent la mise au poînt et 1,app1i-
cation de tests quantitatifs reproductibles pour mesurer l'état de dé-
tér'ioration du plumage dans différentes conditions d,é1evage, tant en
station de recherche à Bachs que dans une aviculture inteniive voisine.
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Les tests ont.été app'riqués à des pou'res hybrides (shavsr 296;à 1'âge de 11 à 12 mois, soit donc dans 'leirr septiÉre ,àî, de ponte,pour mettre en évidence 'l'effet sur le plumage àg iÿstâme-d'éI;v;ô;'des poulettes (de r'écrosion au commencèment de ru Éàriàj soit sur ri_tière, soit.en cage, et du.système de-garde aes pàuiàs-i6noeuses pen-
9lll^l: t:liode de production des oeufi, sojent quatre iàssiojtjtés :r'rDre parcours, sur litière, .sur fond grillagé,.en- cage'. []et"ruiÀ-oË,poulettes et ra maintenance des pondeuiq!-sui irtiarà'ou àn cage sontparticuf ièrement désastreux : usure, effilochement, àaiiuie oesplumes; dénudement du corps. Les auteurs comparent reurs résurtats àceux de la littérature, dont ir ressort que ie canniÀàtismà et l'habi_tude prise de s'arracher mutueilement res prrr"s àà ààruà.ir"", le dé_nudement du corps, 1'état des rémiges et rôctrièei-oÈpe"ààÀt non seure-ment du système d'élevage et de maintenance, mais aussi de la race, dela.densité.du peuplemeni et donc de 1 

iespace disponibie [àr olseau, oeI'interaction de ra nour.iture, de Ia tlmièr.,-âè iu i"fipàrutrre. Re_levons notamment que 1e temps.qüe tes pouiei iànrà..àni"i"loigner etentretenir.leur plumage est p1üs grand, par systèmè,-fruna-eiles dis-posent'individuellement.de p1us diespaée,.et [u'à oéniitâ comparable,le temps consacré est-p1us grand.en iugÀ'fpu"-né;";;iiË-i1"qr" ,r,"litière. Notons encore que Irus te corfis.est dénudé, prus ia poule abesoin de nourriture pour compenser soh oéticii JÀ-èr,âiàr. corporer-re.

J. CI . RUWET

Raymond F. DASMANN
TJILDLIFE BI0L0GY (Second edition), 1981.
Ed. John wiley & sons. New York, ch'ichester, Brisbane, Toronto. 203 pp.

Ce 1ivre, déclare l,auteur dans sa préface, est une de ses
contributions à la transformation du monde en une terre meilleure à lafois pour les êtres-humains.et pour res animaux sauvages. Rgréabie;ent
présenté et bien il lustré, i'l n'a d'autre ambition qué d,iniroduire
ses lecteurs aux différents aspects de'la biologie de ces animaux luei'anglais appelle "wildlife". ce terme désigne ious les êtres vivantsni humains ni domestiqués en se référant plus particul.ièrement aux mam-mifères, oiseaux et poissons chassés ou exploités par I'homme.

Certes, ce n,est pas un travail qui s'adresse à des spécia_listes de 1'écologie cari 1s n'y trouveront que rappel oe prirrrè.i pei
généraux et illustrations largement commentées dans'des ouvrages de
base bien connus, ma'is son langage simpre, sans être simpl.isté,-ei-ses
exemples judicieusement choisis en font une excellente oâse üréoriqùÀ-pour un cours d'écologie des popu'lations. Il mériterait aussi d,êtle lupar tou's ceux qui souhaitent, doivent ou devraient effectuer un recycla-ge rapide dans ce domaine, qu'i1s soient étudiants, forestiers, chai- -seurs' agronomes ou pêcheurs. N'ayant souvent qu,une vue très partiel-le des problèmes (d'aucuns pensent bois lorsqu,on leur parle fôrêt etd'autres gibier lorsqu'il est question de faüne sauvage) beaucoup ou-
bl ient .que 1es an'imaux sauvages n'ont pas seulement un intérêt étono-
mique (pêche.ies, fourrures, dÇsâ!s, chasse et pêche dites sportivài... )maisontéga1ementune.valeuréth.ique,esthétiqueouscientii.ique
Beaucoup oublient aussi que dans la nature toutes choses sont iiées :
chaque espèce remplit à l'intérieur des réseaux trophiques une fonc-tion qui lui est propre; e]1e participe auss'i d,une façon singulièie
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aux transferts d'énergie et de matjère dans 1es grands cyc'les de 1a

biosphère. En conséquence, 1a disparitjon ou I'exploitat'ion de l'une
d'entre elles comme toute modification apportée au milieu peut avoir
des répercussions importantes sur toutes 1es composantes de 1'écosys-
tème concerné. C'est au rappel de ces principes fondamentaux que sont
consacrés les trois premiers chapitres. En outre, I'auteur y souligne
l'attitude irréfléchie de l'homme vis à vis des espèces sauvages (pro-
blème de la chasse responsable de l'extinctjon de plusieurs espèces)
et des milieux naturels: les forêts tropicales surexploitées dispa-
raissent, la désert'ification avance à grands pas et la contamination de

1a biosphère par des substances toxiques ou dangereuses telles que pes-
ticides et déchets radioactjfs devient de plus en plus inquiétante.

Après avoir fait une brève revue des exigences m'inimales (no-
tion de facteur limitant) des espèces en matière d'habitat (qualité et
répartition spatiotemporelle des ressources en eau, en nourriture, en

aUiis), 1'auteur aborde l'étude des paramètres démographiques (densité
et biomasse, structure des populations, taux de natal'ité et de morta-
f ité, productivité) et des facteurs les jnfluençant tels que parasitis-
me, prédation, conditions climatiques, nutritionelles, chasse ... tou-
tes choses quiil s'agit de bien connaître lorsque 1'on prétend voulojr
gérer des populations. Le sixième chapitre est consacré aux notions re-
latives au terpitojre et aux déplacements, donne un aperçu de différents
types de structure socjale et insiste sur la nécessité d'une bonne con-
nâjssance de ces phénomènes dans n'importe que'l plan de gestion. Les
deux chapitres suivants traitent de la croissance des populations et
de leur régulation. I1 y est d'abord question de modèles simples de

développemént, chaque fois'illustrés par des cas d'observation: crois-
sance lente, exponentjel 1e, logistique. Ensuite, on tra'ite des méca-
nismes de régulation et des stratégies démographiques (r et K) aboutis-
sant finalement à la stabilisation des effectifs ou au contraire à leur
variation cycl ique. La notion de capacité de support (carrying capaci-
ty) est enfin longuement développée.

Avant de terminer son ouvrage, 1'auteur évoque les succès ob-
tenus par les mouvements de conservation de la nature, considère l'im-
mense tâche qui reste à accomplir dans ce domajne et examine brièvement
les causes de l'extinction des espèces : surexploitation, destruction
des hab'itats, commerce jnternational ... Le dernjer chapitre est consa-
cré à l'analyse de la situation particulière de la conservation et no-
tamment ces "tvildlife agencies" aux Etats-Unis. Le but unique de ces
agences est de maintenir des populations v'iables de chaque espèce sau-
vage présente en Amérjque. Elles sont toutefois soumises aux multiples
pressions des éleveurs, des cultjvateurs, des pêcheurs et des chasseurs.
Selon DASI'ANN, ces derniers sont suffjsamment influents pour faire rem-
placer 1e personnel d'une de ces agences si sa polit'ique nég1ige quel-
que peu leurs jntérêts.0n ne peut s'empêcher de penser qu'en Europe
aussi les chasseurs forment un puissant groupe de pression: jls ont
d'ailleurs obtenu que leur secrétaire soit hébergé dans les locaux de
la CEE à gruxelles ! Heureusement, les personnes qui souhaitent une
meilleure protection des espèces et des habitats sont de plus en plus
nombreuses et les pouvoirs publics sont obligés de tenir compte de
leur avis. Sans doute feront-elles en sorte que 1'agriculture et la
foresterie évoluent favorablement pour 1a vie sauvage et que de solj-
des bases écologiques et éthologiques soient établies pour un déve1op-
pement durable mais DASMANN pense qu'e11es doivent pour cela accepter
de jouer un rôle politique actif.
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F0LSCH, D.l,l. und K. VESTERGAARD

DAS VERHALTEN VON HUHNERN : das Normalverhalten und die Auswirkung
verschiedener Haltungsysteme und Aufzuchtmethoden (Le comportement
des volailles : 1e comportement normal et effets de différents systèmes
d'élevage et de maintenance).
167 pp., 1981, n" 72 de la série UerlgEgg : 0koloqie, Etholoqie,
Gesundhejt, Ver'lag Birkhâuser, Basel.

Ce volume décrit en détail les résultats de recherches sur les
volailles domestiques sous différentes conditions d'élevage et mainte-
nance - parcours 1ibre, parquet, gri11age, cages - et discute des avan-
tages des différents systèmes en regard du bien-être des animaux tel
qu'on peut 1'apprécier par 1'observation de leur comportement.

VESTERGAARD présente d'abord sommairement (pp. 1-8) le compor-
tement normal, qu'on connalt assez bien aujourd'hui grâce à des travaux
qu'i ont porté sur des volailles redevenues sauvages (Mc BRIDE et collab.
en Australie, W00D-GUSH et collab. en Ecosse), sur l'ancêtre sauvage
des volailles domest'iques, 1a forme Bankiva, sojt en milieu naturel en
Inde (COLLIAS et COLLIAS), soit en laboratoire (KRUIJT aux Pays-Bas),
sur des groupes de variétés domestiques vjvant en semj-liberté
(GUY0MARC'H en Bretagne).

Les vola'illes se répartissent en petits groupes sociaux comptant de un
à quatre mâles et jusqu'à dix poules, vivant sur un territoire de 30 à
150 mètres de diamètre défendu contre les troupes voisines. Chaque
groupe est organisé selon une hiérarchje de domjnance (peck-order, ordre
de becquetage), un coq 1'emportant sur tous les autres; une fois éta-
b1ie, cette hjérarchie réduit les interactions agressives, pour autant
que chaque sujet connaisse et reconnajsse tous les autres; chaque in-
divjdu maintient autour de sa personne une zone d'inviolabil'ité, varia-
ble selon les moments et l'activité en cours; à l'approche d,un autre
sujet, l'oiseau concerné attaque, menace, ou s'écarte selon leur rang
respectif. Les'interactions agressives comprenant des coups de bec, bô-
tailles d'ergots et battements d'ai1es, menaces et fuites sont rares
dans les groupes stab'les sauvages ou en parcours libre à hiérarch'ie
b ien étabI ie.
La poule prête à pondre s'écarte du groupe, escortée par un mâ1e; e11e
aménage progressivement un nid en grattant le sol et rassemblant des
brjnd'i11es; son comportement de pré-ponte, comportant un cri particu-
1ier,1a v'isite et I'jnstallation dans le nid, est indujt par 1a pro-
gesterone produite par 1e follicule après expulsjon de l,ovule.
Les comportements de confort comprennent des mouvements d'extension du
corps, cou, ailes, pattes, et 1es mouvements de soins au plumage; i1
n'y a pas de bain d'eau, mais fréquemment des bains de poussière qui
réarrangent duvet et barbes des plumes et les débarrassent de l,excès
de lipides de la glande du croupion.Les comportements de confort ont
une haute valeur sociale et sont souvent exécutés en groupe (facilita-
tion soci a1e ) .

Ce chapitre, très c1air, aurait gagné à détailler quelque peu 1es in-
teract'ions de coopération et de coordjnation entre les ojseaux ainsi
qu'à fournir quelques informations sur les vocaljsations, si importan-
tes pour juger de la nature des interactions, de l'état motivationnel
d'un sujet, du stade du cycle d'activité qu'i1 atteint, et qui sont
bjen connus par 1es travaux de GUY0MARC'H.

fôlSCtl présente ensuite dans le détail son important travajl
comparatif sur l'influence des différents systèmes d'élevage et de
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majntenance sur le comportement des poules pondeuses /pp.9-114).
Un groupe d'animaux en libre parcours sert de référence. Les animaux
d'expérience ont été élevés soit en batterie, soit sur litjère; à 1'âge
de 18 semaines, les oiseaux provenant de ces deux systèmes d'élevage
sont répartis entre les 3 s

cage. Le lot ljbre comporta
gri 11age, 'i I y a ava jt 19 o

3 oiseaux, étajent occupées
groupe-batterie.
52 patrons de comportement,
en consjdération; ils sont
soci ales iattraction-coopér
locomotion; repos; prise d'
nidification. 0n note aussi
d'évitement, cri de contact

ystèmes de maintenance : ljtière, gri11age,
'it 77 poules et^1 coq; sur litjère comme sur
iseaux (2 par pz); les cages, prévues pour
par 1 à 4 poules, 48 en tout pour chaque

identifiables et quantifjables, sont pris
regroupés en six catégories : interactions
ation, comportement agonistique, sexuel );
aliments ou boisson ; confort et entretien;
1e rythme diurne de 3 vocalisations : crj
social, cri de dominance. 0n dresse l'étho-

gramme quantitatjf de 10 à 16 poules par système, chaque oiseau étant
suivi pendant une minute chaque heure du jour, pendant 1a période
d'éclajrement pour le libre parcours, de 8 à t heure pour 1es systèmes
d'intérieur à éclairage artifjc'iel. Des tests statjstiques permettent
de comparer l'influence du système d'élevage et celle des conditions
de maintenance, notamment la nature du sol et 1'espace disponible. Les
oiseaux en ljbre parcours sont évjdemment sous I'influence du rythme
des saisons pour 1a reproduction, 1a ponte, 1a mue. Dans 1es systèmes
d'intérieur, prise d'aliments et de boisson sont Ies comportements les
pTus fréquents, suivis par 1es autres dans un ordre variable selon le
système envisagé (litière, gri11age, cage). Pour l'essentiel, on peut
relever les faits sa'illants ci-après:

L'agression est très rare en fibre parcours. Elle est plus élevée
dans tous les systèmes d'intérieur. Les poulettes élevées en batte-
rie montrent plus d'agressivité que ce'l 

.l 
es élevées sur l'i tière, quand

on les transfère en maintenance sur litière; les poulettes élevées
sur l itière sont plus agressives que cel les élevées en batterie,
quand elles sont transférées sur grillage ou en cage. En outre, il y
a beaucoup plus d'agression en décembre qu'en avri1.
Les poulettes élevées en batterje montrent plus d'activité de loco-
motion que celles élevées sur litière, quand elles sont transférées
dans les différents systèmes d'é1evage.
Les oiseaux élevés dans un système donné se tjennent davantage
dressés et en repos quand on les tranfère dans un autre système de
majntenance; 1es animaux élevés en batterje passent davantage de
temps à s'alimenter quand ils sont conservés en batterie; 1es pou-
1es ayant passé leurs 18 premières semaines en batterie effectuent
plus de mouvements de confort que ce11es provenant des litières,
quel que soit le système de maintenance. Enfjn, 1es comportements
de préparatjon à la n'idjfjcation sont éloquemment différents selon
1e système d'élevage et de maintenance considéré ; ce11es élevées
s.ur'litière 1es pratiquent davantage que celles originaires des bat-
terjes; 1es poules conservées sur l itière nidifient plus que celles
gardées sur gril'lage, tandjs que 1es poules encagées ne nidjfient
pas du tout: e11es pondent djrectement dans un coin de la cage !

Ces différences dans ies fréquences relatives des comporte-
nents exprimés doivent être examinées en regard de la nature du subs-
trat imposé aux oiseaux et de l'espace disponible par oiseau. Pour ce
qui est de la nature du sol, ia fitjère - composée de tourbe, copeaux
de bojs, paille et déchets de mais - est un substjtut satisfaisant au
sol du libre parcours; 1es pou'les peuvent gratter, picorer, prendre
des bains de poussière à volonté. Par contre, les supports grillagés
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et les cages ne permettent pas aux animaux de satisfajre leurs besoins
corporels élémentaires : sur gri11age, les poules effectuent des

"pseudo-bains de pouss'ière" qui ne font que détérjorer 'leur plumage;
marcher, déambuler, courir, voleter, se gratter au sol sur grillage
provoquent des lésjons aux ongles, doigts, paumes. N'ayant pas'la pos-
sibil ité d'assouvjr leurs comportements instinctifs, 1es oiseaux exhi-
bent de nombreuses actjv'ités de déplacement. L'uniformjté du milieu,
1e manque de d'iversité, la pauvreté de stimulations, 1'absence d,objets
à toucher, triturer du bec, déplacer des pattes amènent les oiseaux à
rediriger leurs comportements sur leurs compagnons. C,est 1 ,exp1 jcation
des crises d'hystérie et de cannibal isme si fréquentes chez 1es poules
maintenues sur gri11age. Dans ce système, 1es nids artificiels dont
disposent les pondeuses sont un pis-a1 1er qui pourrait être amél ioré.
Aux 'inconvénients de l'enclos sur gril1age, 1a cage ajoute celui de'l'exiguité extrême. Les simples mouvements de locomotjon - marcher,
courir, voler - sont réprimés par 1e manque d'espace et ne peuvent
être qu'esquissés; les mouvements de confort 1es plus élémentaires
- étendre une aile ou une patte, se mettre en "bain de pouss'ière', -
simplement ébauchés, sont immédiatement interrompus par 1es codétenues,
comme le sont d'ailleurs 1e repos ou 1a prise d'aliments. Un tel systè-
me de maintenance, s'exprimant uniquement en poids d'an'imaux par unité
de surface, et ne tenant aucun compte de la taille du groupe, de 1,âge
des oiseaux, de 1'espace indispensable à chacun, est biologiquement non
fonctionnel, ma1 adapté et nu'isib1e, et est catégoriquement condamné
par 1'auteur, qui suggère des améliorations inspirées du comportement
normal en ljbre parcours. Le comportement, en effet, comme la santé
physique et physiologique, fait partie du complexe conceptuel appelé
b i en -être.

Dans le troisième chapitre, VESTERGAARD présente en anglais un
texte initjalement rédigé en danois (7977) et relatant une série d'ex-
pér'iences étudiant 1e comportement agonistique (coups de bec, menace,
combat, évitement), le bain de poussière et des caractérjstiques du
sang (teneur en calcium, magnésium et phosphore inorganique, taux de
cort'icosterone) chez des poules pondeuses gardées en forte densité
(200 en moyenne, 10/nz) sur parquet à litière et sur enclos à gri1lage.
Sur parquet, 1a moitié de 1'espace est couvert de 1it'ière, l'autre moi-
t ié consiste en fosses d'accumulation de fientes, surmontées d'un
gri'l1age sur iequel sont posés nourrisseurs (10 cm disponibles par
poule) ç(2.1 /nt
(71 .t /nZ
ment 1og
fort que
tandis q

rantes .

place 1e
à la foi
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p1 us fré
sur le t
nourri tu
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t buvettes. Les oiseaux font peu usage de la zone litjère
) et sont concentrés près des nourrisseurs sur fosse à fjentes
). Cette disposition est I ''inverse de ce qui sera'it biologique-
ique, puisque c'est au repos et pendant les activités de con-
1es poules tolèrent 1e plus facilement une voisine proche,

ue c'est pendant l'alimentation qu'elles sont les plus intolé-
Sur parquet, c'est uniquement sur la zone litière que prennent
s bains de poussière, mais jls n'impliquent que peu d'oiseaux
s, la facjlitation sociale n'étant d'ailleurs guère favorisée
zones plus chichement éclairées. Les bains de poussière sont

quents sur parquet que sur gri11age, où ils se concentrent
reillis aux env'irons des nourrisseurs; i1 est possib'le que 1a
re et ses déchets suffisent à déclencher'le comportement,comme
b à la pouss'ière; 1e comportement toutefo.is n'y est guère fonc-
et a le plus souvent i'apparence d'une activité à vide. D'une
généraie, les interactions agressives sont plus fréquentes sur
que sur parquet, mais les différences ne sont pas significati-

d on les ramène au nombre de poules impliquées.
La concentration de corticosterone dans le serum est sjgnificativement
plus é1evée chez les oiseaux sur treillis que chez les oiseaux sur par-
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quet, mais on n'a pu dégager aucune différence quant à la teneur en

Ca, Mg, P et au poids des glandes surrénales'

Dans la quatrième partie, FoLscH résume 1e comportement de re-
production de volai'lles observées occasionnellement de 1972 à 1978 en

iibre purcours. 11 s,ag'it de 30 Bankiva et de 400 hybrides de Leghorn,
aont ii a suivi I'actiijté depu'is 1es premiers symptômes de'l'activité
ièireye et la nidification jusqu'à la mue, année après année. Il sou-
ligne qu,en captivité, les o'iseaux_conservent leur comportement repro-
duéteur; les pou'les sur cage dans le système de production'intense
àlà.ris'montrbnt, à un aegié ptus ou moins poussé, certaines phases du

iorpàrie*.nt repioducteur-comme 1'accroupissement' des essajs d'aména-

ôài'r. nià et dàs symptômes_de.couvaison. De telles femelles, .pré1evées
àès élevages intensifi et placées sur des oeufs fécondés et déià par-
tiellemeni incubés, ont réussi à s'en occuper convenablement, pour au-
tant que leur stadé de matupité coîncide avec le degré de-développement
du pOuSsin dans I'oeuf. Ces observations s'jnscrivent en faux contre
iioFinion de certains auteurs qui estiment que'les poules en enclos et
en Lug. ont perdu I'aptitude au comportement reproducteur et parental
et n'èn éprouvent plus 1es besojns et impulsions.

VESTERGAARD enfin conclut ce volume par un chapitre (pp' 145-
165) sur le bien-être des pou'les pondeuses en cage, une évaluation ba-
ièe'srr 1e comportement normal des volailles. Comme les autres systè-
ÀÀi à. production massive, 1es cages ne permettent pas l'expression du

répertoire comportemental complet. La question est de savoir quels sont
1es comportements, réprimés ou djstordus, quelles sont l.es compensat'ions,
tèi aesàgrements; ces problèmes sont examinés à partir d'une ljttératu-
.à-tiài àbondanté, à la lumière des théopies éthologiques sur 1a-régu-
lation du comportement, en particu'lier sur 1'oli9ine des actjvités à

vide en cas dà forte motivatjon en I'absence de stimulj adéquats' et
de frustrations entraînant des actjvités de déplacement ou de redirec-
tjon, des stéréotYPies.

La stabil.ité sociale, basée sur une hjérarchje de dominance, et la
tajlle acceptable d'un groupe, dépendent de 1a capacjté de disclimina-
tion des poLles et de léur àptitude aux apprentissages, Plisqy'il leur
faut à tout'instant reconnaître leurs compagnes et connaître leur rang.
S.i la ta.i lle.i déale est de 10 à 15 sujets chez les groupes sauvages'
jl semble que 1a sélection a perm'is des groupes un.peu plus importants
chez les variétés domestiques; on a observé des hjérarchjes stables
Ouni aes groupes de 29 et mêmes 96 sujets ! [4ais ceci est assurément
un maximuÀ. Les groupes que 1'on constitue dans les batterjes de-cage
iànt un peu plus-petits que la norme; sur parquet et glil1age, ils dé-
passent bresôre tôuiours la taille normale. Dans un groupe de poules
pànàers.i, l ''agression est beaucoup plus é1evée (de 70 %) qu'elle ne

ie serajt'en piésence d'un coq, car celuj-cj inhibe les interactjons
agressives enire poules. Le n'iveau d'agressivité.est un.signe de mal-
êire, ou un.indicb de frustration. En cage, le niveau d'agression.aug-
mente avec la densité; i1 est maximum pour un espace de 800 cmlloiseau,
,nàis il diminue alors pour un espace encore plus réduit:360 à 412

cn?/oiseau; à ce stade en effet, les poules sont tellement comprimées
que leur eipace personnel minimum chevauche celui de la voisjne, et
il',aqru o'i seau a plus peur qu'il n'est agressif. L'agressjon est spé-
ciaiement élevée sur le ljeu et au moment des nourrjssages, ce qui est
conforme aux faits observés chez les groupes Sauvages Ou redevenus
tels. Des frustrations apparaissent quand un oiseau, du fait de la den-
sité, n'a pas accès à une nourriture visible. L'agression^ augmente
aussi en pér'iode de pré-ponte, spécialement si une étrangère est jntro-
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duite dans 1e groupe à ce moment. La sélection pratiquée par les éle-veurs pour des variétés à forte productivité de ponte a, iemble-t-il,
augmenté également la tendance à 1'agression. Lei poulei àn cage sont
également beaucoup plus peureuses et facilement er?iayààs-que ëellessur.litière, en réponsg à l'augmentation de la densitË ài oonc avec ladjminution des possibil ités d,àccès à ta nourriture. Les .Èà.iiôni-a;[vr_térie (cris, vo1s, dissimulation, cataleps'ie) apparaiiiènt oans les mêi
mes conditions et présentent les mêmes symptômei d,ag.itation annoncia_
l.rl:.La pauvreté du milieu en stimuri àst source dè nombreuses frus-trations,.qui aboutissent à des activités à vide, des redirections etdes subst'itutions. L'absence de stimuli pour la nourr.iture, les frus-trations, 1e stress conduisent au picage du plumage oes càâetenuesJ-
1e picage survient aussi comme redireciion oâ t,a{reiiion, et est fa_vorisé par tout ce qui favorise ceile-ci. En périôoe ae pie-poÀiÀ, iespoules éprouvent le besoin de gratter et creuier, et piéientent de nom_breuses activités à vide de nidification, tout eÀ cherchant à s,iso.lerdes autres.-Les comportements de confort sont influencéi-quantitaiive_
ment et qualitativement par I'environnement. En cage, 1es mouvements deconfort 1es plus élémentaires comme les battements"diailÀ ou l,exten_sion des pattes sont quasiment absents;1es o.iseaux éprouvent le besoinde se baigner dans 1a poussière; en cage ou sur griilâgà, itr n. p"è-
sentent qu'en ébauche-les mouvements, àu se blesient sür'les supports,ce qui augmente leur frustration et les redirections par picagÀ'àà, pir_
mes des voisines;'le bénéfice des bains de poussière èst âbsoiument
absent sur cage ou trejllis,et est contrebaiancé par 1es àormages.or_porels et au-plumage ..., d'autant plus importanti que ia-àensite estplus forte. Sous cet ang1e,1e parquet à titière 

"ri i" ptùs accepta-ble des systèmes de maintenance; 1a_cage est le systèmà ie-moins âoàp-té aux besoins de l'an'imal, 1es enclos-à grillage"ont une-va'leu. iniàr_médiaire.

ce volume de ra sér'ie Tierhaltung ar'ie r,expérience de re-cherches orig'inales et des revues exhaustives de la'litterature. Il po_se de manière rigoureuse les données objectives à part.ir-dàsquel.les
pourront valablement discuter les commissions m.isei en p1aàe pour cher_cher-des compromis entre les nécessités de 1a production Ààssive de vo-'Ia'illes et le bien-être des animaux. Il constitue la meillàure voied'accès actuelle à ce qui est un point de rencontre, ràis àussi defrictjon, entre productionnistes et protectionnjstei. it-oàvrait servirde base à un arbitrage.

J.Cl. RU!,]ET

GUERMEUR,Y. Ct J. Y. MONNAT

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE DES OISEAUX NICHEURS DE BRETAGNE240 pp. Société pour r'étude et ra pràïection de iu nutr"e en Bretagne _Centrale ornithologique bretonne. Ar Vran. 19g0,

cet atlas commenté. de ra répartition des oiseaux nicheurs deBretagne commence par.une brève préiÀniation oe-rà mÈirrôdologie géné-rale de 1'enquête iindices retenLs), de son organisatiôn-particurièreen Bretagne et des principaux orr.âg.s anciens traitant de l,avifaunerégiona1e. pour chaque espèce nroiricàtrice, Jei àuiàr.r-p.esententensuite une carte de répartition et un comméntaire appràpiié. Dunr rn.dernière partie, i19 s'intéressent u, .ur oes espacài'ai!pa.ues, signa-lées à tort comme nicheuses ou pour ieiqueres res.indices accumurésne pouvaient suffjre à les corrsidérer comme telles
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A première vue, cet atlas régional n'a rien de très particu-
lier dans la mesure où les cartes sont pratiquement les mêmes que ce11es
de l'atlas des oiseaux nicheurs de France. Bien entendu, e1les sont
plus complètes et plus correctes majs reposent malheureusement sur le
même découpage en pianchettes IGN au 1/50000è. Cette trame, sans doute
pratique pour de vastes étendues, entraîne une perte consjdérable d,in-
formations : à l'échelle de la Bretagne, jl eut sans doute été préfé-
rable d'utiljser une maille plus serrée ou un découpage cernant de
p1 us près
1a région
ne soient
ne soit ra
Aucune ind
plus sur 1

réalités écologiques à l'instar de ce qui fut fait pour

Toutefois, I'original ité de ce travail réside dans les commen-
taires accompagnant les cartes ; en effet, les auteurs se sont effor-
cés de confronter les données actuelles avec les rensejgnements anciens.
ïls tentent ainsi de retracer l'histoire des fluctuations de population
des djfférentes espèces et essayent de dégager les facteurs qui 1es ont
'influencées (causes de régression, notamment) et qui sont susceptibles
de déterminer leur évolution future. Pour ce faire, ils ont consulté
une bibliographie très étendue (p1us de 300 références) et ont bénéfj-
cié des observations de plus de 200 collaborateurs (nommément cités en
couverture de 1'ouvrage). tvlalgré 1es petits reproches dont nous vous
avons fajt part ci-dessus, les auteurs mér'itent des félicitations pour
leur gigantesque travail de synthèse dans la mise au point de cette avi-
faune bretonne.

R.14. LIBOIS
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HEDLEY, R.H. et al.
HUI{AN BI0LOGY : an exhibition of ourselves.
Brjtish Museum (Natural History), Cambridge Univers.ity press.
1ère Ed, 7977, versjon remanjée i981, 120 pages, 21 x- 2l cn.

Cette plaquette, abondarnment illustrée de photos, dessins,
schémas' panneaux et montages, voire de courtes séquences'insp.iréeé dustyle bande dessinée, a été constjtuée à partir des matér.iaux - panneaux
et textes explicatifs - d'une exposition organisée en 1977 au gritish
luluseum. Exposition et plaquettes ont été réàlisées avec la collabora-tion de spécialistes universitaires dans les domaines de l,endocrino-logie, la croissance, le développement, 1a génétique, 1,embryo1og.ie,
1e cerveau, la perception. Les questions poiées, auxIue.lles ôn eisaie
de répondre de'la manière 1a plus simple et synttrotique, sont : com-
ment nous développons-nous, comment contrôlons-nous nos àctions, com-
ment prenons-nous connaissance et interagissons-nous avec notre envi-
ronnement.

Les thèmes abordés, illustrés et brièvement commentés, sont :la cellule (structure et diversité, y compris les cellules sexüelleset la.fécondation); 1a croissance (dêveloppement, naissance, croissan-
ce, .mitoses); 1es chromosomes (hérédité, jnstruciion, partage, dupli_
cation, mitose-meiose; d'iversité génétique; garçons,fiiles, groupes
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sanguins); 'le mouvement (squelette, muscles, nerfs, système nerveux);
contrôle des actions et états (aires cérébrales; pércêvoir, penser,
agir, contrôler nos actions; homéostasje); les messagers hormonaux
(mode_d'action, inventaire, principe de la rétroactiôn); 1es hormones
sexuelles (nature, développement, cyc1e, gestation, pariurition); froi_
mones et homéostasie; .expérience et apprentissage; percept.ion; eiplora-tion et information; développement de 1a pensée.

àt
les
tai

I1 s'agit de vulgarisation de masse, priorité étant accordée
'image et au style publicîtaire, pour informer vjte. A voir, pour
professionnels de l,informatjon scjent.ifique, et uti'le pour cer_

ns enseignants du secondaire.

J. CI . RUWET

MOUCHES, Alain

!î3;iill'33' i B:,?|lï-:t',::-::::I,HHîJ.,,hi.;, f 
,.u.usi es d' ut i -

Thèse de 3ème cyc1e. Université de Rennes, 139 pagÀi, tsgt

.1,écologie,et I ,.éthologie des petits carnivores sauvages sontq.ytg:. !i.. des sujets d,étude-bien aiiricii"a: Àr;;i-i"i-t"rr.r*
d'tRLINGE sur la territoriarité et sur re regime àiTr.niiir. de cesanimaux, les informations sérieuses sur ces inarei éiàie;i assez rares.En ce qui concerne .re,Braireau, on pouvait trouvÀr à;;r-ï; remarquableouvrage de NEAL (1948) une foure de renseignements prêàii-et dig;es dÀfoi. cependant, ir n'apporte pas une réponie à-iàrtËr'iei questions.

Le problème,fe fond abordé pgr.A. MOUCHES dans sa thèse peutse résumer comme suit: comment te btai..u, i;.ààpià-i-ii aux conditionséventuellement fluctuantes de son m.ilieu ? En d,autres termes, en fonc_tion de quels paramètres choisit-il son habitat, ior*àni-rtirise-t_irses ressources, res expl0ite-t-i1 toujours de lâ même façàn ?

constatant que les terriers implantés à proximité (moins de
500 m) des habitations humaines sont ausq.i ceux qu.i sont-le mieux ca-mouflés. par une végétation dense (test X2),.l auteur décide d'exam.iner
systématiquement les interrelations de neuf facteurs ecotàgiquei qu;itdéfinit.: pente du terrain, type d9 végétation, àrpè.i-àr-iol', aisianceau premier point d'eiu, i 1a première èu1ture,-à 1â première maison,
nombre d'entrées du terrier, fréquentation du terrier, coÀabjtation'éventuelle (avec le Renard ou avec re Lap'in)_. L,utiriiaiiôn d,un pro-
gramme d'analyse des correspondances lui révèle que 1es terriers lesplus_fréquentés sont situés à proximité de cultures ou diun point Ji"ur,que 1e Blaireau affiche une nette préférence pour 1es terra.iirs forte_
ment en pente, pour 1es sols meubles, et qu'il ne cohabite avec reLapin ou le Renard que si le nombre àe gueules ou terriei-n,est pastrop restreint. cependant, des paramètrès supplémenta.ires auraient puêtre inté9rés dans.cette analyse /nature ou'leiriei i principat ou'secondaire, exposition, nature du sol, position du terrier sur la pen-t.,..); on peut se demander pourquoi l,auteur ne lei y a pas fait
lgllref' D'autre part, f interprétation des résultats ési rendue assez
dél icate pour plusieurs raisons :
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- tous les points ne sont pas représentés sur 1es graphiques (fig.i1);
- aucune indication n'est donnée sur le pourcentage d'inertje extrait

par chacun des axes factoriels ni sur les contlibutions respectives
des variables à la construction de ces axes;

- enfin, nous n'avons aucune précision sur la provenance des données
analysées : il est possible que des 144 terrjers concernés,1a
majoiité ne soit originaire que d'une même réqion. Un b'iais d'échan-
tiilonnage à ce niveau n'a rjen de dramatique à condjtion toutefois
que 1e lecteur soit prévenu ...

La partie consacrée à I'alimentation du Blaireau est de lo.in
1a plus développée et 1a plus complète de ce travajl. Elle repose sur
1,aha1yse détaillée de 753 fécès récoltées tout au cours de I'année.
La nouiriture de ce mustélidé est essentiellement constituée de lom-
brics et de végétaux (céréales et fruits) mais aussi d'insectes, de

mollusques et àe petits mammjfères bien que leuLimportance soit mojn-
dre.0ccasjonnellement, le Blaireau mange aussi des amphibiens, des rep-
t.iles et des oiseaux (charognes ?). La composjtion du régime ne reste
pas constante au fil des saisons : les vers sont consomméS surtout en

hiver et au printemps, les végétaux plutôt en été et en automne, de
même que ies insectes et les amphibiens. Dans des milieux djfférents,
le menu n'est pas le même non plus : le Blaireau consomme plus d'insec-
tes en forêt, plus de mammifères et de céréales dans ies champs et
prairies. Par contre, d'une région de France à 1'autre, il semblerait
que le régime ne change guère (comparaison entre la Drôme,1e Nord de
la Loire et les Deux-Sèvres : Chizé). Enfin, après avoir testé sur des
anjmaux captifs le taux d'assimi I atjon de djfférentes catégories d'al i -
ments, l'auteur tente de dresser un bilan énergétique saisonnier et de

le mettre en relation avec les variations de poids des animaux au cours
de l'année. Le métabolisme de base (= 84,6. poids 0,78) reste sensible-
ment le même tout au cours de l'année (de 510 à 580 Kcal/i') mais la
valeur énergétique de la nourriture change. En été et en hiver, l'éner-
gie assimilée couvre 1es dépenses métaboliques, sans plus, tandis qu'
en automne, elle les dépasse largement et peut ainsi être stockée sous
forme graisseuse. Par contre, au printemps, les calories assjmilées ne

suffisent pas à assurer la couverture des besojns du métabolisme, 1es
réserves de graisses sont alors sollicitées. Cependant, chez les ani-
maux élevés en captivité et touiours nourrjs de la même façon, on ob-
serve aussj des variations de poids. Elles sont donc également p'lacées
sous le contrôle d'un système jnterne de régulation (glandes endocrines)

e dernier thème abordé est celui de la répartition spatiotem-
es activjtés du Blajreau.Le radiorepérage coup'lé à des séan-
ervations nocturnes a fourni de très précieuses indications
tinéraires de déplacement et sur les zones prospectées à 1a

porel 1e
ces d'ob
sur les
recherch
des mili

L
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de nourriture. Le Blaireau utiljse rarement pour se déplacer
x où la végétation est dense : i1 préfère les chemins déià
les taillis clairs. Les zones qu'jl visite le plus souvent
ra'iries et les taillis : les endroits où la densité de lom-
le être 1a pius forte. Règ1ant ses sorties sur l'heure de

tracés et
sont 1es p

brics semb
coucher du solejl, jl partage ses nuits entre 1es déplacements /46 à

73 % du temps), 1e repos (3 à 24 %) et I'alimentation dans ses zones
favorites i16 à 46 %).Au cours de I'année, I'intensité de l'actjvjté
subit des variations très importantes : on observe un pic en hjver
chez les mâies, au printemps chez les feme.lles. Elles sont sans aucun
doute à relier au cycle biologique de l'espèce mais interfèrent peut-
être avec la structure sociale. En forêt de Chizé, la densité de popu-
lation des Blaireaux (estimée par marquage-recapture) n'est pas homo-
gène : le quart sud-est de la forêt est plus densément peuplé et il est
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R.M. LIBOIS

REINHAROT, V.
UNTERSUCHUNG zul\4 S0zIALVERHALTEN DES RINDtS : eine zwejjâhrjge Beobach-
tung. an e'lner halb-wllden Rinderherde (Bos jndicus)
(Recherche sur le comportement soclal deTJovTnsl une observation de
deux ans sur un troupeau semi-sauvage de Bos Jndicus);
8e pp., 1980, nô 10-de. ]g rér jr_T-lgit attunîJ-U[ôi6îié, Eil,o ,
Gesundheit. Ver'lag Birkhâuser, BaET.

Un troupeatl de Zébus cornprenant 26 vaches, un taureau et leurs
56 veaux, et vjvânt eh semj-'l'iberté au Kenya,a été observé pendant
deux ans dahs des condltions que 1'on peut qualifier de',naturelles',.

A l'instar de ce que SINCLAIR a constaté ches les Buffles afri-
cains, le troupeau n'est pâs subdivisé en unltés sociales particulières,si ce n'est que ]e_comportement de la vache se fixe de façôn exclusive
sur.sa.propre progénlture, ce quj se margue dans la dispoiition spa_tiale des animaux au sein du troupeau. La vache s,écartà du troupàau
pour 1a mise-bas.et, à 1a faveur de quelques jours d'isolement, ètantit
avec son veau, dès la naissarce, un lien étroit et durable, lei deux
animaux se reconnâissânt essentlellement à l,odeur et à la voix. Cellen ne cesse de se rehforcer, après le retour dans le troupeau, se
maintient après 1e sevrage, et survit après une nouvelle naissance.
Tous les veaux, sauf un,-étaient dominés par toutes 1es vaches, aù
molns jusqu'à 1 'âge de deux ans.

Les vaches forment entre e'lles des relations hiérarchiques ba-
sées sur 1'âge, très stables, durables, ne nécessitant aucun rappel,
ce qui contraste avec l'âpre compétition que chacun peut constater
dans les exploitations intensives. Ma19ré cette h iérarchje de rang trèsstricte, les animaux établ issent, indéfendamment du rang, des re]àtions
amicales se manifestglt par des'léchages mutuels, 'le o16ütage ou le re-pos de concert. La hiérarchie garantit 1'ordre dans le troufeau, et lesrelations amicales assurent sa cohésion et sa conscience de groupe.

t17

bien.possible que 1es Blaireaux ne soient pas organisés de la même fa-
çon dans les différentes zones de la forêt. Les iariatjons de 1à répàr-tition spat'iotemporelle des activités sont donc peut-être sous ia dê-
pendance de facteurs sociaux qu'i1 s'agirait de mettre en évidence.

Ert conclusion, la thèse d'A. [40ucHES aborde plusieurs aspectsfort intéressants de l'éco-éthologie d'une espèce asiez ma1 connue, 
-

longternps eonsidérée comme nuisjble et majntehant en voje de raréfâc-tion dans plusieurs rég'ions-d'Europe occidentale (eays-Bas, eeigiqüà,
Allemagne de l'Ouest ...). Disposant d'une aussi bonne basé, t'àuièuidevralt poursuivre ses travaux par une étude à long terme sur des ani-
nraux jnd'ividuel'lement connus et régu1ièrement suivis afin d,éclaircirles relations interindlviduelles dés Blaireaux et peut-être de trouver
une c'lé pour l r'interprétatjon des nombreux problèmâs qu;ii'soulève dÀns
1e présent trava'i I .



Le taureau adulte domine tous les autres animaux, mais n'est
guère agressif que vis-à-vis des jeunes taureaux.A 1'approche d'un au-
tre troupeau, chaque taureau regroupe ses vaches et empêche tout échan-
9e.

Les veaux jouent énormément entre eux; les veaux mâles sont en
généra1 plus actifs que les femelles. Les premières interactions ago-
nistiques conduisant à l'jnstallatjon de la hiérarchie apparaissent à

1'âge de deux mois. Du fait de I'jnhibitjon de l'agression entre sexes,
ces interactions agonistiques concernent surtout des partenaires de mê-
me sexe. Indépendariment de la h'iérarchje najssante, làs veaux forrient
aussi entre eux des liens amicaux, préfigurant ceux existant entre
adultes,et contribuent à la cohésion du troupeau.

Les auteurs, et comment ne pas les suivre, recommandent que
les éleveurs s'inspirent de l'organisation naturelle des troupeaux de
bovins pour concevoir leur système d'exploitation; les trois condjtions
essentielles sont : un espace vital suffisant, la ljberté d'interactions
entre membres du troupeau, et surtout une composition constante du trou-
peau.

J.CI. RUWTT

l^lEICK, F., avec la collaboration de L.H. BR0WN :

BIRDS 0F PREY 0F THE l^loRLD - DIE GREIFVoGEL DER WELT: a coloured guide
to'identification of all the djurnal species of the order Falconifor-
mes. 1980, 159 pages avec 1144 dessins en couleurs en 40 planches,
comprises dans 1a pagination' et 160 dessins au trait, 29 x 21 cm.

Bilingue anglais-allemand. Verlag Paul Parey, Hambourg et Berlin.

L'ambition de ce 1ivre, ins
sur les Anatjdés - Coloured KeY fo t
de présenter l'ensemble des Rapaces

"qu'i 1 n'y ait plus de difficulté' I
que rapace que ce sojt en quel que 'l

expérience personnelle de 25 ans dan
acquis sa maturité d'artjste-scienti
tjon du "Handbuch der Vôge1 ltlitteleu
Glutz von BL0TZHEIM. L''illustration

piré de 1'ouvrage de Peter SCOTT

he Waterfowl of the World - est
diurnes du monde, de telle sorte
ivre en main, à identifier quel
'i eu que ce soit". L'auteur a une
s l'étude de ces oiseaux et il a

fique en travajllant à l'illustra-
ropas" sous la direction de
est en effet ici primordiale.

L'ouvrage traite successivement des vautours du nouveau monde,
secrétaires et bâlbuzards; vautours de l'ancien monde, milans, éper-
viers, busards, buses, a'ig1es et faucons. Il comporte une clé de déter-
mination utilisant successivement comme critères de tri : sept gran-
deurs de tai11e, 1a longueur du cou, 1a longueur des pattes, la présen-
ce de zones dénudées sur la tête et/ou le cou, 1a couleur et la forme
du bec, la couleur de l'iris, des parties molles, des pattes, les orne-
ments de la tête, la forme de 1a queue, les couleurs du plumage.

I1 présente ensuite en quelques mots et un dessin au tra'it
'les d'ifférents genres de I'ordre des Falconiformes' avec nom du des-
cripteur et daté. Les oiseaux sont enfin présentés en 40 planches dé-
tajllant les espèces,1es races distinctes,1es phases colorées inha-
bituelles, les plumages adultes et immâtures, mâles et femelles; 1es
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espèces proches sont, autant que faire se peut, regroupées sur une
même planche. Pour faciliter 'les comparaisons, toui lei oiseaux sont
pei.nts -dans une position identique; les traits caractérist.iques sont
indiqués d'une flèche, selon la méthode peterson pour'le gui'de des oi-
seaux-d'turope. Les dessins ont été réal'isés d'apiès des éroquis pris
dans la nature, au zoor dans les musées, et si nécessaire diaprès 1es
peaux de collections. L'illustrateur a accordé une attent'ion spéc.ia'le
à la couleur de l'iris et des parties molles, souvent nég1.igées dans
les autres ouvrages et qui, pourtant, frappent souvent lès àbserva-
teurs. En regard de chaque planche, un tableau donne les noms scien-tifiques des.espèces et sous-espèces, et rappelle les principales men-
surations (ai1e, tarse, queue), couleurs, forme du bec et autres ca-
ractères distinctifs, ainsi gue, en deux mots, la distribution ou lo-
calisation dans le monde.

-Lrouvrage se term'lne par des index des noms latins, allemandset ang'lais et par une bibliographie de quelque ZZO titres.

. - Le faJt que 1e texte solt bilingue fait perdre une place con-
sidérab1e, qui eut pu être utilisée pour-fournir davantage dà rensei-
gnements, notamment en regard des planches. c'est év'idemment une con-
cess'lon-commercla'le, de.la part de 1,éd.i teur, d,avoir systématiquement
doublé le texte al'lemand d,une version anglalse.

J. C'I . RUt^lET
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