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LE DECLIN DU GRAND TETRAS TETTAO UTOgAIIUS EN EUROPE

Le point de la situation après 1e colloque international
de Colmar et 1es perspectives de réintroduction dans 1es

Hautes-Fagnes de Belgique
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I NTRODU CT I ON

i1 y a quelques années, la question fut posée à la Commission
Consultative de Gestion de la Réserve des Hautes-Fagnes de savojr s.i
une réintroduct'ion éventuelle du Grand Tétras était opportune, avait
une chance de réussir, et si l'opération valait 1a peine d'être tentée.
A priori, chasseurs et forestiers sont enclins à envjsager favorable-
ment une réintroduction, habitués qu'jls sont à intervenir pour manipu-
ler et modifier des populations naturelles et artjficjelles , et peut-
être aussi parce qu''ils sont conscients de leurs responsabiljtés dans
1a disparition et le déclin de certaines espèces. Les biologistes au
contraire sont enclins à rejeter toute idée de réintroduction, soucieux
qu'i1s sont de ne rien faire qui puisse perturber 1a zoogéographie et
1es équil ibres faunistiques exjstants. Mais 1a question étant posée, en
réal'ité parce que l'occasion se présentajt de disposer de couvées et
d'oiseaux capturés en Suède, il convenait d'y réfléchjr.

Les principes déontolog iques qu i doivent guider I 'examen .d'une
opération de réintroduction d'oiseaux ont été discutés par RAPPE (1977,
DOC Bureau protection AVES).
Dans cette 1"igne et à notre point de vue, l,opération ne vaut d,être
tentée que s'il est prouvé que I'espèce a localement disparu du fait de
I'actjon de l'homme, par destruction djrecte ou destruction du milieu;
l'échantillon utilisé pour 1e repeuplement doit appartenir à la même va-
riété géographique que 1a population disparue ou en déclin à remplacer
ou à soutenir; cet échantillon doit être suffisamment vaste pour garan-
tir sa djversjté génétique et pour que se constitue un noyau de rèpro-
duction capab'le de s'adapter sans qu'i1 soit nécessaire de contjnuer à
l'assister; 1a popylation ré'introdujte doit bénéficier de toutes 1es ga-
ranties de tranquillité et de protection 'légale; enfin, toute 1'opéra-
tion ne vaut d'être entreprjse que si le milieu d,accuejl est satisfai-
sant pour rencontrer les exigences de 1'espèce.

Ardennes, Belgique, Grand Tétras, Conservat'ion, Déclin,
Europe, Habitàt, tlautes-Fagnes, Ré'introduction.
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.. E! ce qui concerne le Grand Tétras dans notre pays, 1'espècea disparu des Ardennes et de son dernier site connu oe iÀ"rôrêt oà tiHertogenwal9 gy ql.O des Fagnes, vers Ja'lhay, aux environs de 1g20
!0. 1zz, vAN HAVRE , r9?B). r,rais il existe dâns res coreàiions de I'Institut Royal des.sciences Naturelles un specimen mâle provenant deLjbramont qn. ip95 (p. 110 ]1 ÿr!Helrru, 1950) et un sàcÀnà'exemplairefut capturé à B'ihain en 1907 (vAN BENÉDEN, in vERHEÿru àp. Citil. ii n,
::!"?ut,exc1u que-ces derniers soient jssus de Grands Tétias importés etaccIrmatés en 1904 dans les régions de Düren, rurontjoie et Eupen. En
1929 et 1930, de nouveaux sujeis originaires-de SuËde fuient'imporieset acclimatés dans les provinces rhéianes près de la frôniiare 6àtgà-dans_l'inspection d'Aix (p. rz9, in DUp0Nb, 1950) et depuis rors denouvelles observations furent faites dans notre pâyi fvÈhrtrÿrru, igsô1.Ainsi, en avril et juin 1932,-sa_présence tut cônitatée à trois 

"epii-ses.différentes par 1e garde JORSTÈN dans re bois du rueàtÀt, près ààla Helle, triage og !9ur!r9!t; 1e même garde arrirma ÿ-iioir vu desjeunes de t'année (vAN HAVRE, ôerfaut 195:, et in oùÈoiio,-1950i. ôà-ptus,
!l^999_fut_signalé pour 1a dernière fois dàns re bois de st Leier Àt'a--'châtillon le 29.09.33 (Gerfaut, 1933 et 1934, p. rs:, in ùrngrÿrr,r, 1940et DUPOND,-1950). La disparition du Grand réirâs a, ôeort du 19è éieàiàest généralement imputée à une chasse excessive, et tiéctrec des réin-troductions.se comprend du fait de la transformàt.ion oe la forêt arden_naise, spécialement gg -t 'Hertogenwald et de 1a région àes-Hautes-Fagnes,
où les monocultures d'épiceas 6nr été systématiquËrÀnt-p"iuiléàiée;: --'
Le dernier.sujet ayall. été observé i1 y'a cinquantà anri arcun"uiàiàgjs-te' forestier ou ornithologue ne dispoie évidemment de ia moindre eiia-rience de cet oiseau_pour juger objeàtivement de 1a pôssibilité oe re-introduction, spécialement sàus r,àng1e de 1a capaàiie-àiàccuej I réel lede la forêt actuelle. Fort heureusemànt, et ceci'tèmoigÀe-oe l,essorde la b'iologie de terra'in en France, un colloque interiàtionat sur le
Grand rétras a été organisé en octobre 19s1 à'colmar. ii a réuni desforestiers, chasseurs, biologistes et ornithologuài i.ànçài. et étran-gers, notamment deux douza'ines de conférenciers-'invités." Il s,esttenu dans les locaux prestigieux de la préfecture du Haut-Rhin, sous l,é9ide-de plusieurs organisaiions et insiitutjons: coniàit Général duHaut-Rhin, université de strasbourg, conseil de l;Eriôpà, I'4inistère del'Environnement et du cadre.de vie, Fondation internuiiàia1e pour 1a 

-
sauvegarde du Gibier, conseir Inteinational de 1a chàsse1i). Les com-munications et débats ont été traduits et publiés en un-ieôueit oisjo_nible dès décembre 1982. Il nous permet de faire rè pôint-àur la situa_tion.de 1'espèce en Europe, et d'êxaminer dans ce caàre 1ei perspecti-
ves de réintroduction dans les Hautes-Fagnes.

LES ACTES DU COLLOQUE SUR LE GRAND TETRAS DE COLMAR
===:==================

Les communicat.ions sont regroupées en cinq parties:1.- statut et Evotution; 2.- Dynami{ue àes popriuïiois; -sl- 
retemetrieet-Prédation;4.- Réintroductiôn;5.- Grand rêtras et É0"èt. Lors duco'l1oque, les séances étaient plâcées sous la prèiià.ncè, respectivementdu Directeur de la protection de la Nature au Ministère de t'Ênvironne-ment, de deux scient'ifiques étrangers invités, du oireàtÀur oe l,OfficeNational de la chasse, du chef de-la Division'de l;gnri.ànn"rent et desRessources Naturelles au conseil de l,turope, du Directeur Général

(*) Secrétariat Général du Colloque : IREpA ,55, Avenue d'A1sace,
000 Colmar.
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de l'Offjce National des Forêts. C'est dire I'importance de I'événement,
et f impact qu'on peut espérer qu'aura ce colloque sur la conservatjon
du Tétras, en France et ajlleurs.

La première partie permet de faire le po'int sur le
populatjo6lEffilÏis-TEFâs en France et en Europe Central

statut desæe. Ln rrance,
: VossE§l-Te GFarxfToq de Bruyère occupe quatre cha înes de montagnes

Jura,Alpes et Pyrénées; i1 a complètement disparu du Massjf Centra'l à

la fin du 18è sjècle.0n n'en connaît bien les effectifs que depuis
1960, mais on a perçu une forte djmjnution dès 1950. R. GINDRE a col'la-
tionné les résultats d'une enquête par recensements sur les places de
chant. En 1975, i1 y avait 500 coqs tant dans 1es Vosges que dans 1e
Jura; en 1980, il en reste la moitié de part et d'autre. Dans les Alpes,
on ne compte qu'une cinquantaine de mâles dans 19 communes de Haute-
Savoje. Les populations pyrénéennes se portent mieux; 1'espèce y dispo-
se entre 400 et 2.000 m d'altitude d'une zone de 350 km de long en con-
tact avec'les popu'lations espagnoles; estjmé à 5.000 indivjdus en 1975,
I'effectif a été rééva1ué depuis à 2.500 exemplaires. La chasse est in-
terdite depuis 1973-74 en France dans les Vosges, 1e Jura et les Alpes;
elle reste autorisée pendant dix jours étalés sur trois semaines en au-
tomne dans 1es Pyrénées; 1e prélèvement s'y é1ève à 350 à 400 exemp'lai-
res pour I'ensemble de la chaîne. La diminution des effectifs du Grand
Tétras en France a été spécialement marquée dans le massjf vosgien,
part'icu1ièrement dans les zones basses de 400 à 750 m d'altitude (cfr.
C. KEMPF, C. PARENNIN et J.J. PFEFFER). Pour le Haut-Rhin seul (Vosges
du Sud), l'effect'if est passé en 25 ans de 500 chanteurs à 100 seule-
ment. Pour l'ensemble des Vosges, il reste 260 mâles et 350 feme'lles
entre 450 et 1350 mètres. Le Grand Tétras se maintient donc dans des
zones d'altitude où la reproductjon est toutefois p'lus qu'ailleurs sou-
m'ise aux aléas climatiques et où, via les routes de crête, s'exerce le
plus 1'envah issement touristique. Les causes principales de diminution
au cours de la décennie ont été la chasse, relayée par 1e dérangement
par 1e tourisme, 1e développement des maladies, les techniques modernes
de sylviculture qui détruisent les vieilles forêts multistrates et con-
duisent à un enrésinement excessif, les feuillus ayant été rédujts à

20-25 % de leur surface initiale; les traitements par 1es herbicides,
pesticides, insectic'ides achèvent le travail. Les auteurs ont spéciale-
ment étudié'les causes de perturbation de 34 places de chant; ils ont
noté une diminutjon globale des effectifs, et une diminution du nombre
moyen des coqs par arène; en 43 visites sur trois arènes témoins, on
a noté 42 dérangements dus à des passages de voitures (10 cas), au pas-
sage de naturalistes, chasseurs, promeneurs (14 cas) ou de skieurs
(18 cas);'il faut souligner que le Tétras revient assez vite à 1a place
de chant après passage d'un prédateur ou d'un véhicule, mais que 1es
dérangements par promeneurs ou skieurs sont beaucoup plus durables et
nuisibles.
En Yolgos'lqvie, à la limite sud de l'aire de répartition, N. ADAMIC es-
time que Ta-ôiminution se poursuit inéluctablement et rend urgente ia
création de parcs et réserves;'l'espèce est Iim'itée aux forêts boréales,
elles-mêmes en réduction; en Slovénie, on connalt 15 places de chant
avec cinq coqs ou p1us. En Roumanie (N. TONIUC et D. GiRLEA), 1a popula-
tion, relativement stable, §ETêFencore à 7.000 à 9.500 'individus; l'
oiseau est considéré'ici comme "monument de la nature" et la chasse ne
porte que sur une centajne d'exemplaires par an. En Bulgarie (M. PASDA.
LtVA), 1'espèce habite les massifs de genévr jers et p-rE6-montagne
ainsi que les forêts de conifères d'altitude; 1a populatjon s'élève à
3.000 cogs et le pré1èvement est de 200 exemplaires par an. En Bohème-
Moravie (E. NOVAK0SA et K. STASTNY), un déc1in progressif se géi6âTise
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par morcellement de l'habitat du fait de la ratjonalisation de 1a sylvi-cuiture, des traitements phytosanjtaires, de la pollution .industr.iÀi le,
du dérangement par les act'ivjtés de loisir.
La Fillande ne connaît pas encore ces gros problèmes de conservation.
P. R-ÆrArÀ-îournit des estimations baséès sur deux tvpei àà comptages ef-fectués dans deux d'istrjcts différents de Fjnlande. bans la pràmiére mé-thode, trois observateurs progressant de front contrôlent une bande deterrajn de 60 m de 1arge, sur un itinéraire établi sélectivement dans
des zones rjches en Grands Tétras, ce qui conduit év.idemment à des sur-estimations par rapport à 1a moyenne finlandaise. De i964 à 19g1, piàt
de 900 battues de ce type ont été effectuées par près de 4.000 cÉas-
seurs, couvrant une superficie éga1e à 25.000 à 30.000 km2. Dans la deu-
xième méthode appliquée en 1966-67 et en 19g0, des observateurs encadrés
pg! dg! biologistes parcourent des itinérajrei échant.illons non sélec-tifs établis au hasard; 1e meilleur encadrement et la non sélectivité
des itinéraires donnent.des ch'iffres plus crédibles quant à ta popuià-tion finnoise réelle. L'ensemble des méthodes donne une estimatiol gros-
sière permettant de fixer le maximum de 1a population autÀmnale à1.0i2.000 oiseaux en^1966 (3.81/kn2) et 1e ininimum à 300.000 oiseaux
en,1976 (1.13 par !rz) qy.g une moyenne nationare ae ooo.ooô (oi-â-.izt
km' ) pour Ia pér'iode 1964-1981._ ?gg, pics de population, plus'modestei,
ont été notés aussi en 1923 et 1980.

La seconde 'le de 1'ouvrage, consacrée à la dynamique des
popu lat i o lS 

'
perme avo r un aperçu sur d'importants travaui et pro-

gramnre s-?ê-chercheurs de Fenno-Scandinavie et d' Europe Centrale.
E. PULLIAINEN discute de f importance pour'la protection d,une compa-raison des stratégies de reproduction, de recherche alimentaire et drhivernage du Grand rétras et du Lagopède d'Ecosse. ce dern.ier est m.ieux
adapté à un mif ieu imprévisibie, sèptentrional : sa ponie est plus .im-
portante et l'jncubat'ion plus courte, donc moins susleptible d',être sou-
mi se aux aléas cl imatiques; ses hab'itudes de nid.ification permettent
une meilleure protection; sa nourriture est plus végétate. tt est doncbien adapté à un climat continental : été chaud et iec; hlver froid
avec neige abondante. Dans la taiga finlanda.i se, la nioif.i cat.ion à dé-couvert, f incubation de longue durée et la croissance plus étalée despoussins, mâ1es surtout, s'accompagne d'un r.isque élevé dà prédation--
pour 1e Grand rétras; de p1us, 1es-poussins sont sensibles â la ra.im et
au froid pendant les périodes pluvieuses. En fait, le Grand rétras estmieux adapté à un climat plus stable, donc ptus pÉévisibià, comme la fo-rêt multistrate. Les fluctuat'ions de ses poi:ulations sont-énvisagées enregard des variations climatiques et des ressources al.imenta.ires-sai-
sonnières. Les facteurs les plus favorables à la survie et au renouvel-
lement de la population sont la fonte précoce de 1a neigà permettant
une bonne alimentation des poules au début du printemps] tâ rrequànce
de l'ensoleillement et un temps sec au moment àe't'écioijon des poussins,
1a disponibilité en plantes préférées et en insectes pÀnoànt la périooe-'
de croissance des poussins.
s. MYRBERGET exam.ine pour sa part dans que11e mesure les variat.ions cy-
çlig,1.s des populations automnales de Grand Tétras soni-syÀcrrrones dansdjfférentes régions de Norvège et sont para'|1è1es aux fluËtuatjons nu-mériques des autres Tétraolîàês.et des lrédateurs à, g.orl.. Les pério-
des de_population élevée déterminées par I'examen oes'tàniÀaux de chas-se de 1932 à 1971 se situent en 1930-33, rg4t-45, tg5z-i6 et 1966, àvÀcdes intervalles longs de 10-15 ans.0n note auss.i des intervalles courts
avec^des pics de population moins élevés en 1937, 1953, 1955, 1959, 1963.ces fluctuations automnales se manjfestent de man.ière identj(ue poür tei'
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cinq espèces de Tetraonjdés norvégiens. Le parallélisme est bon avec
les fluctuat'ions du Tétras lyre et est assez bon avec celles des autres
Tetraonidés. Les années de forte densité automnale ont été caractérisées
par des dége1s précoces et par de faibles précipitations au moment de
l'éclosion des poussins, fin juin-début jui11et. Le succès de 1a repro-
duction est donc dépendant des aléas climatiques. Dans certaines régions,
on a noté un parallélisme entre les fluctuations des Tétras et celles
des rongeurs: toutes les années de pics des premiers sont des années
d'abondance des seconds, mais tous les pics marqués de population de
Tétras se placent en dehors des périodes de forte densité des rongeurs.
Ces parallélismes et synchronisations sont assurés vja la productivité
de 1'écosystème. Il n'est toutefois pas étonnant que 1a synchronisation
Tétras-rongeurs ne soit pas absolue, d'autant plus que 1es populations
des seconds peuvent influencer celles des premiers via les prédateurs,
qui recherchent temporairement 1es proies 1es pius abondantes et acces-
sibles, pour se tourner vers d'autres dès que la fréquence de rencontre
d
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e 1a proie du moment tend à diminuer. T. STORAAS, P. WEGGE et F. SONERUD
nt cherché à approfondir ce problème, en évaluant 1a production de pous-
ins par rapport à I'abondance des rongeurs, en suivant de 1979 à 1981
e sort de 81 nichées. Ils établissent ainsi qu'une année record pour
es petits rongeurs coïncjde avec une année de faible pillage des njds
ar les prédateurs (Hermjne, Martre, Renard, Corvidés); une mauvaise an-
ée pour 1es petits rongeurs coincide à un taux accru de pillage des
ids. L'activité exploratoire de chasseurs cornme I'Hermine est p'lus im-
ortante quand 1a densité de rongeurs est faible, ce qu'i 1ui donne plus
e chances de découvrir par hasard une couvée de Grand Tétras. En 1979,
a densité de pet'its rongeurs est en hausse, mais le taux de pillage
es premiers nids est é'levé (80 %); les pontes de remplacement et secon-
es couvées réussissent mieux (fréquence des couvées:70 %); en 1980,
nnée de pointe pour 1es rongeurs, 1es couvées réussissent bien : le
aux de pillage des nids est faible (11 %) et 1a production de poussins
1evée (fréquence des couvées: 66 %); en 1981, mauvaise année pour 'les

ongeurs, 1e taux de p'i11age des nids est élevé, en augmentation au
ours du printemps et de l'été (78 %); 1a production de poussins est
aible (fréquence des couvées: moins de 15 %). La même année, dans une
égion voisine où la popu'lation de rongeurs n'avait pas encore diminué,
a production de poussins de Tétras fut élevée.

En Allemagne, F. MUELLER attribue avant tout 1a régression du Grand Té-
tras â@Eîr de 1950 dans le massif montagneux de-la Rôhn bavaro.i se à
la destruction du miljeu forestier par 1a sylviculture moderne (prati-
que des coupes à blanc, épandage d'engrais, pesticides et insecticides)
conduisant à un morcellement de I'habitat convenable et à un fraction-
nement de 1a populatjon en petites unités jsolées génétiquement. Le dé-
rangement accru par le tourisme, l'accentuation de la prédation du fait
de 1 'augmentatjon de I 'Autour, du maintien de popul ations artif.iciel'le-
ment élevées de Sanqliers, et de l,jntroductjon du Raton laveur (!), et
l'atlantisation du élimat, plus frais et pluvieux en éié, ont aggravé
la raréfaction. Il faut être conscient que la sédentarité du eràno re-
tras et sa forte fidélité territoriale concentrent la totalité de ses
ressources sur un faible domaine vital, La transformation de la struc-
ture de 1'habitat, et notamment la disparition de la structure de forêt
mjxte rjche en lisières et clajrières, ajnsi que ies dérangements répé-
tés par les skieurs et tra'ineaux à moteur en hiver, les orÀithologues
et photographes au printemps, 1es promeneurs, cavaliers et cherchèurs
de champignons en été et en automne, le condamnent jnfailljblement.
MUELLER cjte l'exemple d'un sjte qu,il a suivi pendant 20 ans, et où
des mesures de protection tardives n,ont pas empêché la constructjon d,
une autoroute, d'une ligne à haute tension, 1a densificat'ion du réseau
routier d'exploitation forestière,'la réalisation pourtant prohibée de
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go!pes à bianc, l'afflux-et I'indiscipline du pubiic, et par conséquent
I 'él im'ination du Grand Tétras .. .

En Euro e Centrale J. P0RKERT estime qu, i1 n'y a pas de chance de sur-vle pour e an étras dans les Sudètes orientales, en raison de 1,influence humaine, allant de la destructi on de l'habitat par ies tech-
niques forestières modernes aux émission s de polluants industriels dans
I 'atmosphère. Les exi gences du Grand Tétras quant à son habitat sontbien connues; i1 1ui faut un milieu forestier âgé d
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réd ujre les populations artif.icje'l les de Cervidéset celles des prédateurs;d'iscipliner et canaliser les tourjstes ; assu-rer I a tran q

j
uillité des aires de chant et des zones de crojss ance des

pou
les

ssins. S on veut sauver le Grand Tétras , i1 faut toutefois réduire
emtsstons de po1 1 uants dans 1'atmosphère, ce oui ne peut se faireque par des amélioratj ons technolog i ques dans le cadre d,accords inter-

nationaux.
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En regard de ces travaux réalisés dans le Grand Nord et en Europe Cen-
trale, jl est jntéressant d'examjner'les premiers résultats d,enquêtes
conduites en Frqnce. B. LECLERCQ, de I'Univers'ité de Dijon, a analysé
des recensemeEÏîÏElon différentes méthodes effectués Oe lgZO à 1978
dans une zone témo'in du Jura.0n note: - une nette régression depuis
1978; - un taux de mortalité annuel variant de 10 à 80 % (moyenne :
55 %); - un taux de reproduction annuel variant de 0 à 65 % de juvén.i-
1es par population (moyenne :31,7 %); - le sexe-ratio d,une année est
lié au succès de 1a reproduction de l'année précédente. La diminution
ces dernières années est à mettre au compte des mauvajses condjtions
météorologiques en été, mais aussi aux dérangements des couvées par'1,
homme et ses chiens.
J.J. PFEFFER étudie pour sa part les modifications comportementales et
territoriales du Grand Tétras dans une zone du Haut-Rhin surveillée de
1966 à 1981. Au début du travail, 1e domaine viEï-ffifiIenait: - une
couverture forestière constituée à 80 % de vieux bois de hêtres, sapins
et pins; - une pelouse à nard rjche en myrtil1es et genévriers; - de
p1us, i1 n'y avait pas de perturbation humaine autre que ceile liée à
1'exploitation forestjère. En 1981, quatre points résument les modifica-
tions apportées par l'homme au milieu : - 1es coupes forestières ont
été intensifjées (30 7i de 1a superficie) et les vieux bois ont été ré-
duits; - 1a peiouse à nard,plantée d'épicéas, est devenue impénétrab1e,
et myrtilles et genévriers ont été étouffés; - une zone de chalets
s'est implantée dans la zone d'hivernage des coqs; - 1a pénétration hu-
maine s'est amplifiée par l'intensificat'ion de 1'exp'loitation forestiè-
re, et par 1'afflux des sk'ieurs dont trois pistes traversent le domaine
vjtal du Tétras. Il en résulte que 1e domaine vital'in'itial des coqs a
éc1até, puisque le Tétras est obligé d,éviter les zones dérangées, de
coloniser des habjtats marg'inaux, de qualité moindre, et est mjs dans
une situat'ion précaire où jl ne peut pius maximaljser son budget temps/
énergi e.

Dans la troisième partie, on relève un article de
B. LARSEN et T. ST0F[§ÿffi-]ETâ'dio-repérage. La compréhe
dynamique d'une population implique que l,on conna'isse son
persion.0n sait déjà que les Grand Tétras sont très séden
que dès qu'i1s sont territoriaux dans leur troisième année
rent fidèles à'leur place de chant et à ses envjrons jmméd
nique de radio-repérage appliquée par les auteurs en Norvè
contrairement à la règ1e qui veut que chez 1es o'iseaux po1
dispersion soit assurée par 1es mâ1es, elle est assurée jc

P. WEGGE,
nsion de la
mode de dis-

ta'i res, puis-
, 'i 1s demeu-
iats. La tech-
ge montre que,
ygames Ia
i essent iel le-

ment par les femelles, du fait de ]eurs déplacements vers les places de
chant et du chojx qu'e'l1es font de la zone de nid'ification, donc de
croissance des poussins des deux sexes. Ainsi, 22 mâles et 12 femelles
ont été munis d'émetteurs et ont été suiv'is pendant trojs ans, de 197g
à 1981. La dispers'ion post-natale des coqs est de 1.,4 km seu'lement en
moyenne. Aucune des 12 femelles n,a visité plus d,une place de chant au
printemps, avant de nidjfier, mais à cet effet, e11es peuvent s'éloigner
assez fort de l'arène choisie, au-delà même de plusieurs autres arènès;
la djstance moyenne de l'arène où a eu lieu l,accoup'lement au sjte du
nid est de 2,I km (extrâmes : 0,6 à 6,6 km). Chez les femelles, on a
noté un déplacement de 4,8 km entre le ljeu de naissance et la'zone d'
hivernage puis de njdificatjon; une autre s'est dép'lacée de 5,5 km entrele ljeu d'hivernage et la zone de nidifjcation. Sur 9 femelles ayant
perdu leur couvée, 5 ont essayé une ponte de remplacement dans là même
zone, et 4 ont effectué des déplacements de plusieurs kilomètres vers
de nouveaux quartiers d,été (une adulte jusqu'à 12,1 km). Les données
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préliminaires suggèrent donc une djspersion printanière importante par-
mi les mâies juvéni1es; une d'ispersion peu importante ou nu11e parmi
les adultes des deux sexes; une dispersion très var.iable àt impôrtante
chez les femelles après l,accouplement.

La.quat.ièTe pqrlie des Actes est consacrée aux problèmes derelnEro0ucr'lon. Le Grand létras étant cons.idéré comme oiseau gibier aTeiîr'objæ-"ans le passé de nombreux essais de réintroducti6n pul^ i.,chasseurs. A.l'1. JONES fait part de remarques très crjtiques sur certai_
nes réintroductions en Ecosse, et sur 1es rapports entre ces expérieÀ-
ces de réintroduction-et 1'organisation sociaie des oiseaux. La'popula-tion écossaise actuelle est vraisemblablement.issue d'un cheptel 

"iiiià_rement réintroduit et contraint de vivre dans des forêts artificielles.
Ces vingt dernières années, ces popuiatjons plus ou moiÀs adaptées oré_sentent, indépendamment des cycles de fructuations tiàaitiôÀnêi;,-u;à-
Igllqn.q générale à la régressjon du fait de 1a sylvjculture modérne.
JONES cite une seule expérîence pleinement réussjé. En 1g32, soit 6ô-ansaprès 1'extinctjon présumée du Grand rétras d!Ecosse aui Ànvirons oe
1775, un lot de 40 adultes des deux sexes provenant de Suède a été lâ-ché à Taynouth. La réussite de la réintroduction dans ce.àas est sansdoute liée au fait que l'échantiron était suffisammeni vàiie-à, pôïrt
9g ,yç génétique'.que 1a. pér'iode de captivité fut de courte durée', queI'hab'itat d'accueil,.riche en pi.ns syivestres, étaii àpprôprie. pori -
cet exemple de réussite, que d'échecs I J0NES rapporte cette citat.ion
selon laquelle "une estjmatjon faite à propos du'iâcher àienviron mille
Grands Tétras fut simplement que ma'rgré'tairt a,argent, tôus les effortiqt tgyl le.temps investi, ir_!'y eut pratiquement aucüne augmentatjon
du gibier (sur 1es zones de lâchers) mais par contre.àiri-èi diminua
aux endroits de pré1èvement 1". Les lâchers effectués pour soutenir despopulations défaillantes sont encore plus contestables. Il importe di--être conscient des inconvénients riés aux effets negaiiri oe t,operà-tion sur les souches génétiques locales, sur 1e comiôrtement et le bonétat sanjtaire des populations lâchées èomme des poi:ulatiàns d,accuejl.
De tels^lâchers ne peuvent être considérés comme ielssis que si les oi-seaux lâchés se fondent dans la population reproductrice. J0NES s'at-
tache.spécialement à ce problème de l,jnsersjon socjale des oiseaux in-trodujts. cette 'insert_ion implîque que Ies coqs parviennent à sainitai-ler et à faire valoir leurs droits territoriaux sur rne àire de_chant.
9l: ''l? condition préa1ab1e à une parade réussie en mir'ieu sauvage(aboutissant à 1a copulation) est.ie passage de l,examen diffic.ile que
constituent les affrontements soc'iauxi,. Deé ojseaux captifs ou d,éleva-
ge ma1 socialisés, inexpérimentés, n'ont guère de chantes de;'impoaà;
sur ces places de chant;-i1s peuvent au côntraire y accentuer tes'fài-turbat'ions conduisant à l'échec des copulations chéz les oiseaux du-lieu; on peut penser gle l'échec de ceitaines réintroduàtions est d0 aufait que les oiseaux lâchés, n'ayant qu,une position iàiiale nierarctri-
quement basse, ont émigré vers des zones marginales où 1a qualité dè l,habitat est moindre, loin des populations quiils étajent censés soute-nir... La réussite d'opérations de lâchers passe donc néàessairementpar une meilleure connaissance de l,organisaiion socjale du Grand rétras.

En contraste avec cette présentat'ion critique des expériencesanciennes, c. NAppEE présente 1es élevages réalisés'iàui-i,egiàe à;---Parc National des cévennes, et 1es premiers resuiiàti-àà.ia.Ë.r, visantà ta réintroduction du Grand rétras dans tà pàrc [râilonài'àéi-'cÉvi,àËË'é.
L'espèce-a disparu du Massif central à la f.in ou tge siècle, par suitede la déforestation. A partir de_1875, ta forêt s,Àit-"ÀàoÀétitreÀ spàn_tanément en pins sylvestres, bouleaux, rrêtres et-sàiÀieri, et o,impoi:-
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tantes surfaces ont été replantées de divers conifères: sapins, épi-
céas, mélèzes et pins de montagne. Le reljef acc'identé, la complexité
cadastrale font que la forêt d'accuei1, d'une superfic'ie de i5 à 20.000
hectares, est parsemée de clairières et frangée de lisières; la bruyère
et la myrtille sont omniprésentes. Les recolonisations naturelles du
Massif Central à partir des Pyrénées et du Jura distants respectivement
de 200 et 300 km, paraissant peu vraisemblab'les, les conditions de ré-
acclimatation ont été jugées suffisamment satisfaisantes pour que soit
tentée une vaste expérience de repeuplement artificiel. Les élevages en
vol'ière (voir note technique, C, NAPPEE,PaTc National des Cévennes,1981)
ont démarré à partir de souches provenant d'Italie, des Alpes bavaroi-
ses et d'Autriche. Les oiseaux sont lâchés en septembre après la mue
post-juvénile, dans une zone de 4.000 Ha de forêt entre 1.000 et 1.400 m

d'altitude, La concentration des lâchers vise à atteindre la densité
critique à partir de iaquelle on escompte que les oiseaux rescapés for-
meront une entité socjale en vue de 1a reproduction. Un premier lâcher
de 7 coqs et 5 poules a eu lieu en septembre 1978; les rescapés sont de-
meurés dans une zone de 7 km. En 1980,8 poules ont donné 103 oeufs,
dont sont issus 51 poussins, dont 44 ont atteint 1'âge du lâcher de
3 mois; le sexe-ratjo était égnl à 7 ; 22 coqs et 22 poules. Un second
lâcher en septembre 1980 a porté sur 38 oiseaux d'élevage : 22 coqs et
16 poules. Au printemps de 1981, les rescapés des deux lâchers étaient
au nombre de B sujets : 4 coqs et 4 poules. Deux ojseaux au moins ont
survécu trois ans. Ces résultats sont suffjsamment réconfortants quant
à la capacité d'accueil de la forêt et aux capacités d'adaptation des
oiseaux pour que des lâchers soient programmés de façon à constituer
un groupe sédentajre suffjsamment dense pour se reproduire et coloni-
ser 1'espace environnant. L'auteur jnsjste toutefois sur la nécessjté
d'améliorer la productivité des élevages et sur 1a préparation des pous-
sins au lâcher par des exercices de musculation des ajles, de 1'appren-
tissage au perché nocturne, de la familjarjsation avec les plantes nour-
ricières. Dans la mesure où on a constaté une amélioration des perfor-
mances des prédateurs (Renards, Martres) au fur et à mesure des 1âchers,
l'auteur propose de contracter leur population,0n ne le suivra pas sur
ce point: la réintroduct'ion d'une espèce disparue du fait de I'homme
ne peut se faire au détriment des populations naturelles indigènes de
prédateurs. Il convient enfin que 1'é'levage ne produ'ise que des ojseaux
à comportement normal et n'ayant, notamment, pas reçu 1'empreinte sexuel-
le de l'éleveur; NAPPEE cite en effet le cas d'une femelle baguée qui
s'était échappée, fut retrouvée près de deux ans p'lus tard en forêt,
se posant au pied des gardes dans I'attitude de sollicitatjon de l'ac-
couplement; e11e put être capturée à la main et dûment contrôlée. Il
est plus que douteux que de tels oiseaux soient capab'les de constituer
avec leurs congénères une ent'ité sociale normale. Ce cas, toutefois,
est assez exceptionnel, car cette poule était le seul produit de l'é'le-
vage en 7977 et avait fajt lrobjet de soins particulièrement exclusifs.
Il illustre toutefois le danger de manipulat'ions socjales d'an'imaux d'
élevage destinés à des repeuplements.

La dernière partie
forêt et le GFaïilTEîï['§Je

du Co1 1 ogue examine les relations entre la
s questions essentiell es sont en effet :

Quelle esf lâltiuEfùa-de I'habjtat forestier du Grand Tétras ? Com-
ment celui-ci réagit-i1 quand on modifie cette structure ? Quelles me-
sures faut-i1 préconiser pour préserver et restaurer cette structure ?

A partir d'exemples particuliers à la Forêt Noire, où le Grand Tétras
ne se rencontre qu'except"ionnellement en-dessous de 600 m, K. R0TH dé-
finjt tout d'abord les exigences de lro'iseau quant à son biotope. Il
trace ainsi un portrait robot de lrhabitat qui cadre parfajtement avec
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çe !y'on.aura déjà retenu des contributions précédentes. Ir faut que raforêt sojt richenent structurée, verticalemeht ài-À."iiàntalement, Qu"elle. soit étagée et variée, aveé alternances de vieilrèi rutàiés-m.ixtes,perchoirs, trouées, petites surfaces de fourrés,.iui.iar., et risiËràsii'l fuit les monocuttures de toutes sortes, tpeàiuiéÀéni-certÀs aièpi_--'céas (!), Ies fourrés gt perchis comme-rei.ôùp.i;;;;; ètendues; Iesvieux bois de plus de 100 ans sont préférès-affi; iiàü-o;r,ir.rnage etcomme place de chant. Ir faut aussi que la si;;tÀ o;à"u"iss"aux, myrtil-les surtout, soit généreusement présente. Il e;t-s;rÀuituÀi" Àniin"qùé'le milieu comprennè des nids de iorrris comme nourriture pour 1es pous-sins, des places de poudrage pour 1es uarns àe pÀr;riË;; àt ae so'reit,des zones de cailroux - afireurements rocheux oil vieui ànemins - pàr"'
::.::I!ll"^1e eés.ier. En Forêt Noire, re oràno ieirà, r.ààr.nte, auprrnïemps et en été surtout, les tourbières d,altitude boisées iaànement
{e pins rampants ou dressési ir arrectionne ra rôrÀi-Jil,à ,,paysanne,,
d'apparence peu soignée, exproitée réquIiàremÀnt, pu"-pii."i,"à-iôngr.révo'lution; la forêt "cultivée',, par éontre, est évitée. La futaie cul_tivée ne devient acceptable que-si on tui ràii-suùi"-ùià àxptoitationde type "jardinatoirei', consistant à ra diversiiià. 

"n 
Àrr"ant de peti_tes surfaces de régénération d'f9es oifrérenti, .À *ritipiiant res ef-fets de bordure, ei alrongeant iËi-.Èrorrtiôrs. i'uËpiiiliron a"."principe_d'expioitation à-70 % de ia superficie oe iâ ro"ct No.ire de_vrait off.ir au Grand rétras de grandes crranàei à;y ir"riire dans cetteforêt jardinée.

si la superficie totale du domaine vital doit offrir les structures né_cessaires.à lu_quiétude et à la sécurité oe t,àiseàü ià*Ë a son alimen_
lutlgl'. ç:":t ]a p'race de chant qui constitue te-pàini-iË-prrs ieÀsiuiôde l'habitat. Dans une des contribut.ions tei-pius-.àmàrquuures du col_1oque, Ingemar HJ0RTH étudie I'influence de lâ sttvi;;iiure sur tesplaces de chant en suède méridionare. ounr ..itè""Éôiàn,-i.. arènes tra_ditionnettes - certaines sont fréquentéei dÀtri; piüi-jË ioo un, pu"25 générations successives_de coqs - sont toirjouri iituèei dans 1es par_ties'tes plus âgées., 1es plus tranquiii.t "i ièi irri-riiËres de ra fo_rêt. Le portrait robot correspondant a zs ptacei ie-ir.,ini-rièquèntées-par un total de 100 coqs est le suivant : une clairière tourbeuse com_prenant des parties sèches et un pourtour maréàagerr-.i àù ont lieu .les
parades intensives; un peuplement'râche oe viÀùi"pinr-pow ta parààe 

--
crépuscula'ire et le perchei nocturne; une-rimite topographiqù.-pe"ipne-rique - une ceinture.de vieux pins ei oe tourrÈi rlài-ËrËfipr. -; .re tout'inclus dans des coilines couvertes de forêts. là liucà àË-cnant est lepoint de rencontre de prusieurs mâres, dont i.i oôràin"r-rituu s,écar-tent radialement à oartir de ce centré, sans l.imite nette vers l,exté-rieur; te terrjtoirà oéfenqu pàr-àrrÀqJË mâre,.n rà"rÀ-àà coin, n,occupeque 1a plus petite oartie de àe dornai'ne vitai.n,àn àrirome pôrntà-pr6_
çfg d, centre, au point le plus,àniiUi.; c,est ce que HJ,RTH appelleI'hvpothèse de 1a dispositiôn des domainés vjtaui-,,Ën-pô.iion de gâteau,,.L'arène proprement dite, c'est-à-d'ire 1e groupe de territo.ires centrauxou place-de chant, couvre une dizaine d'héctares. liàxptoitation desvieux bois des domaines,vitaux, et spéèi;iàil;;-;.; iâl.iiài"". oÀ-para_de' a des effets catrastrophiqües sur une espèce àusai atiàcnee que 1eGrand rétras à sa place de chant. I1 y a o"s'eiàrpièi oà-iirpu"ition com_plète de Tétras de zones où des.orp.É à blanc ont été effectuées surles,places de chant; on connait aussi des exemp)es de ,,coqs fous,' qui,pendant plusieurs années, ont continue a paràJer-Àn"iotiili". sur leur
:lI: tf:diljonnet, plusieurs années up.às'rnà-iorpà ;-üj;;;. De tets su_
i:l:9!t été capturés, bagués, munis d'émetteurs, et on a tenté de lesrranslerer vers des sites-de rempiacement. Devani la demande accrue enbois, it est douteux sue 1'on puisse eÀpêàrre; Ë;;;r;;s'-sJr toutes tessurfaces occupées par 1es Tétras. Ir y â oonc iiàr-à"'rè [àser tes ques_
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tjons de savojr 1.- si, en cas de destruction des places de chant tra-
ditionnelles, il existe des zones de substjtution susceptjbles d'accueil-
l ir et de satisfaire les populations "dép1acées"; 2.- s'il est possible
d'exploiter petit à petit le site d'une arène tradjtionnelle fréquentée
sans diminuer son attractivité, perturber les coqs, provoquer leur ém'i-
gration. Sur une arène test établie dans un vjeux bois de pins de 150 à
200 ans, dont on connaît tous les mâles, bagués et munis d'émetteurs,
on procède depuis 1980 à des coupes selon différentes dispositions spa-
tiales sur'les terrjtoires de 1a place de chant et les domaines v"itaux
adjacents, de façon à déterminer 1a superficje et 1a progressivité ac-
ceptabies pour 1es oiseaux, sans qu'i1s n'abandonnent l'arène. L'auteur
est optimiste quant à la définition d'un compromis entre les nécessités
de 1'exploitation des bois et les impératifs de la protection, à 1a con-
dition "que 1a gestion forestjère suive la solution de concensus et p1a-
nifie les coupes pièce par pièce dans un programme à long terme pour
1 es p l aces de chant" .

Tenant compte des exjgences des Tétras - forêt mixte multistrate stable
à lente régénération, présentant sur un faible espace 1e couvert, la
nourriture,1a sécurité, 1es places de parade - B. LtCLERCQ, biologiste
de Dijon pour 1e Jura français, G.J. t^IILHELM pour 1es Vosges moyennes
et K. EIBERLE, forestier de Zürjch pour'la Suisse, tentent de défjnir
ce compromis et de formuler des recommandations pour une forme d'exploi-
tation de la forêt jardinée qui ne 1èse pas les intérêts économiques
et permette la survje du Grand Tétras. Tous sont optimistes, pour autant
que 1a mentalité forestière s'amende et que ia gest'ion s'améliore en te-
nant compte de 1a qualité généra1e de l'environnement. L'Office National
des Forêts a d'a'illeurs adopté et diffusé une série de recommandations
en ce sens, choisies et adaptées à partir des données jurassiennes,
pour 1es Vosges et les Pyrénées.

DISCUSSION

0 ité et rS ectives de réintroduction du Grand Tétras dans les
Hautes-Fagnes

1 La population belge de Grand Tétras dans les Ar
abord à cause de la chasse. Il doit être clair
question de le réjntroduire pour alimenter cett
lation devrait avant tout être modifjée de faço
Tétras de la.l iste des oiseaux dits "g'i biers" e
dans celle des espèces protégées en tout temps.

de nne
qu'i 1

e pra
nàr
tàt

rs a disparu d'
ne peut être

,tique. La 1égi s-'etirer le Grand
e fai re figurer

2 Depuis l'extinction de la population belge vers 1820, et depuis 1a
disparition i1 y a 50 ans des dernjers rescapés des réintroductjons
du début du sjècle, 1e milieu a considérablement changé. Il est dou-
teux que la forêt actuelle, une des plus cultivées d'Europe et orien-
tée vers les monocultures serrées et sombres d,ép'icéas, puisse con-
venir encore à l'oiseau. Même si des petites zones comme celle com-
prise entre Brandehaag, Porfayi, Grand Bongard et Neckel para'issent
encore acceptables, i1 est certa'in qu'eiies ne pourraient accueillir,
abriter et nourrir suffisamment d,oiseaux pour constituer un noyau
de reproducteurs indépendant. Avant d'essayer une quelconque ré1n-
troductjon, i1 faudrait donc d'abord qu,à 'l'jnstar du dialogue éta-
blj et du consensus recherché en Suède, en Forêt Noire, Suisse et
France, la Commjssion de Gestion de la Réserve des Hautes-Fagnes, où
siègent des forest'iers et des b.iologistes, prenne l,jnitiative d'exa-
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mjner les possib'ilités d'adopter et d'adapter les recommandations
de l'Office national frança'is des Forêts en vue de rendre la forêt
actuel'le plus accueillante, mesures qui d'ailleurs profiteraient aus-si à d'autres espèces, Gélinotte et Bécasse par exemple. Tant qu'il
n'y a pas modificatjon des conceptions actuelles en matière de ges-
t'ion forestière, 1a réintroduction est impensable.

3. A supposer qu'elle le soit, i1 s,agit de ne réintrodujre que des oi-
seaux appartenant à la même variété géographique que 1a population
d'origine. L'ancienne popuiation ardennaise appartenait à la sous-
espèce Tetrao urogallus majq[; or, les ojseaux suédojs habituelle-
ment utffiductjons, et à la base du peuplement
artificiel de l'Ecosse d,ailleurs, appartiennent à la sous-espèce no-
minale T.u. urggallus qui ne peut donc convenir. De p1us, i1 faut
quq !a popuïîtlon-Eîntroduite constitue un échantjtion génétique
suffisamment étendu pour assurer sa stabiljté et sa variété, et que
les oiseaux lâchés sojent assez abondants pour constituer un noyau
de reproducteurs autonome.0r, 1es populations de T.u. major d,Europe
occidentale - Allemagne, Suisse, France - sont trop dTâiFsemées pour
qu'on y fasse des pré1èvements. Il n,est pas question en effet d,es-
sayer une réintroduction aléatoire dans une région, au risque de pro-
voquer des dimjnutjons des effectifs sauvages et de déséquiljbrer
1es populations naturelles dans une autre région

4. Pour éviter de nouveaux pré1èvements dans la nature où que ce soit
en Europe, i1 ne peut donc s,agir, à ce stade, que de se procurer
des oiseaux d'é1evage,à condition que ces élevages respecient les
prescrits du point 3.0r, à propos de ces ojseaux d,élevage, se pose
ie problème délicat de leur aptitude à s,adapter aux conditions àe
vie dans 1a nature, non seulement pour y survivre, y trouver leur
nourriture, éviter 1es prédateurs, mais aussi pour èonst'ituer des
groupes sociaux et des noyaux de reproduction.0n d'ispose encore de
trop peu d'informations à ce sujet, mais on sujvra avec intérêt l,
expérience de réintroduction dans le Massif Central en France, et
les résultats des lâchers à partir de la station d,élevage du parc
National des cévennes. Pour ne pas recommencer les erreuis commises
ailleurs, il faudrait s,inscrire dans la ligne et dans la suite de
ce projet du l4assif Central, en s'intégrant 1e plus poss.ible à I'ac-
tion du Parc National des cévennes.0n remarquera toutefois 1a pru-
dence des personnes 1es plus qualifjées en matjère d'é1evage. l,l,adres-
sant sa note technique sur 1'élevage des Tébraonidés dans les céven-
nes, C. NAPPEE me la dédjcace en espérant que nous parviendrons à
sauver le Tétras iyre dans les Hautes-Fagnes sans devoir recourir à
1'élevage ! Et dans un courrier récent, L. DELSUpEHt, qui fut 1e pre-
mier en Europe-à réussir 1,élevage en captivité des Tétras'lyres à
|'401, me conseille, en cas de malheur pour'le Tétras lyre i1 ést vrai,
de ne pas recourir à des animaux d,élevage en raison àes risques de
dissémination des maladies !...

5. A_supposer malgré tout qurune réjntroduction soit sur le point de
réussir, encore faut-i l que 1es animaux bénéficient non seulement
d'une protection 1éga1e, mais aussi de 1a tranquillité qui leur est
nécessaire.-0r, nos forêts, dans le parc Naturel Hautes-Fagnes Eife1,
sont parmi les plus perméab1es. La densité du trafic (forèstiers,
exploitants, cycf istes, promeneurs, chasseurs ) est te'l ie qù'i I taüt
avant tout discipliner et canaliser cette véritable invasion. La pra-
tique de la chasse au gros gibier doit également être revue car ii
est établi que les populations anormalemènt élevées de cervidés cons-tituent une concurrence alimentaire, modifient les strates herbacée
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arbustive, et que 1a surpopulation de Sangliers est un danger
ur les couvées.

6. En conclusion : La réintroduction éventuelle du Grand Tétras su ppose
avanî-îouf-dês décisions quant aux dispositions 1éga1es sur le sta-
tut de l'oiseau, 1'organisatjon de 1a pénétration en forêt, et aussi
la recherche d'un consensus permettant de défjnir une nouvelle poli-
tique forestière rendant plus accueillante la forêt pour 1'oiseau.
0n est loin de réunir actuellement les cond'itions nécessaires et la
réintroduction n'est donc pas envisageable dans un proche avenjr,
I'4ais les questions évoquées constituent autant de sujets de réflexjon
pour 1a Commissjon de Gestjon de la Réserve des Hautes-Fagnes. Il est
d'ai I leurs souhajtable que cel le-ci recherche des jnformations complé-
mentaires, notamment en consultant des spécial istes capables de l ,ai-
der à apprécier les capacités d'accueil de nos forêts. Je pense sur-

a:
LECLERCQ à l'Université de Dijon;
ROTH, du groupe de travajl Grand Tétras du Bade-Wurtemberg,
EIVERLE, de I'Institut de recherche sur la forêt et le bojs
l'Ecole Technique supér'ieure de Zürich,
spécialement Ingemar HJORTH, de I'Université de Jonkôping,

écjaliste de l'ensemble des Tétraonidés et qui pourrait non seu-
ment apprécier les chances de 1'opération Grand Tétras, mais pour-
it aussi l'envjsager en regard de la sjtuation du Tétras 1yre,
nt les populations sont elles-mêmes menacées, et qu'il ne con-
ent pas de soumettre à une concurrence, et donc à un facteur de
sque supplémentaire.
fin, des contacts dojvent être noués, à tjtre d''information,

avec C. NAPPEE et le Parc National des Cévennes.

La Réserve des Hautes-Fagnes, lim'itée à 4.000 Ha de landes et
tourbières, domaine en fait du Tétras 1yre, n'est pas une ent'ité écolo.
gique suffisante pour résoudre les problèmes d'accueil du Grand Tétras,
oiseau forestier. Le problème de la réjntroduction éventuel'le de ce der-
njer est donc avant tout un problème forestier.

Avec GER0UDtT (1978, p. 233), nous conclurons que :

"... l'avenir de 1'espèce est en grande partie entre les mains des in-
génieurs forestiers; par des méthodes plus raffinées, concertées avec
des biologistes et adaptées aux détaj1s de chaque secteur, sans sacrj-
fier beaucoup le rendement des forêts à longue échéance, il devrait
être possible d'assurer à ce prestigieux "Gall inacé" des conditions d'
existence favorables (partout où il vjt encore)".
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![e Capercaillie decline jn Europe. The state of affairs thanks to the
Colmar Colloquium and opportunity of a reintroduction in the Belgian
Ardennes.

[gy:Wqf!: : Ardennes, Belgium, Capercaillie, Conservation, Decline,
Europe, Habitat, llautes-Fagnes, Reintroduction.

The Capercaillie has disappeared from the Belgian Ardennes at
the beginning of the eighteenth century. Several re'introductions in
Germany near the border in the late ejghteenth and the early twentieth
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century have allowed some b'irds to reestablish small local populations
which survived until 1933. The question arose as to the opportunity
of a rejntroduct'ion in the Hautes Fagnes-Eifel Natural park. Thjs pro--
blem is examined aga'inst the discussions conducted in colmar in lgbi
by two dozen specialjsts from France, Central and Northern Europe.

. ïhe Caperca'i11ie populatjons are on the decljne jn most parts
of their european range since world war the second, and are near io be-
come extinct in numerous traditjonal sites jn western and central Europe,
mainly in France, Germany and Bohemia Factors affecting the populat.iôn-
level are djseases, too high game-ungulates densjties, atmospheric po1-
lution (sharp rains), d'isturbance through touristic invasion, but alj
authors agree that the root of the prob'lem is the development of modern
sy)viculture implying densification of the forest-roads network, sprea-
ding of phyto-sanitary products, and overall spl.itting and destruction
of the habitat. This very sedentary bird needs indeed all jts vjtal
recquirenents on a small area jn mixed heterogenous forests with open
wetter spaces for displaying and courting on the 1ek, dense shrub layer
and plenty of preferred plants as food - blueberry shrub especially -,
big o1d trees as roosting sjtes. Sma11 population jsolates d.isappeàr
here and there.

Numerous reintroduction programms have been conducted in the
past 150 years. very few succeeded, as in Scotland; most failed ! A spe-cial interest is granted to a raising experiment in progress in or-
der to reintroduce the species in the Massif central in France, from
where it disappeared two centuries ago; the young birds are reieased as
soon as they have comp'leted their post-juveni'le moult,in a good hetero-
genous regenerated and planted forest; good attention is paio to the
ontogeny of the behaviour and the adaptiveness of the birds to their
new habitat. The aim'is to produce enough birds to allow the building
up of at I east one reproduct.i ve soci al ùn.i t.

Nevertheless, if the species js to be saved in those places
from where it has not yet vanished, its vital habitat recquiràments
should be taken into consideratjon; p'lantations should be undertaken for
long period-through natural regenerat'ion wjth sma11 changes with tjme jn
natural ecolog'ical successions;clearings, borders should-be multipl icated
and diversity enhanced. Some experiments are 'in progress in sweden,
Switzerland and Black Forest of Germany, in order tô achieve a compromise
between conservation and economic recqirirements. In France, forest'mana-
gement recommandations have been formulated by the natjonai forestry ser-vice, since foresters are responsible for the- structure and quality"oi
the hab'itat: plant composition of the differents layers, importanée of
the clear-cuttings, length of the forest exploitat.ioi cyétes.

From all these considerations and experiments, it seems clearthat conditions for a successfur rejntroductiôn of capércaillie in the
Hautes-Fagnes are not prevailing at the present time.'we n..6 first-ïà
controll the public invasion anà to imprôve the habiiat-süiiàoitity
But contacts with consultants and follôw up of the cevennes programme
should be wellcommed.
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d'après ia.page de couverture des Actes du colloque sur le Grand rétras
de Colmar (photo Patrick F0LTZER).
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