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et 9 février au 14 mars i980. Cha que î1ot fut caractérisé par sa surfa-ce, son éloignement par rapport à l'îlot 1e plus proche et à la plus
proche zone boisée d 'une surface minimale de 3 Ha, f impo

strate herbacée et 1a proportion de s

La piégeabilité des rongeurs étant élevée dans le cas de cetteétude, on peut arriver à connaître avec précis'ion la population de cha-que î1ot çn 3-1 jours seulement. Différents paramatrei itémographiques
peuvent alors être estimés_: densité, sexe-ratio, taux a'imriigi^ation-et
déplacements. D'un ]lo! à..l'autre, rès densités éont très variabtes pàurles deux espèces mais.indépendantes de 1a physionomie de l,iloi-45-r;--riables). Le sexe-ratio est indépendant de rà surface de l,llot èi nàvarie pas non plus avec la densité-de population. chez le campagnol 

-

roux, 1e taux d'immigration calculé entre les deux séances oe'piégeageest faible, souvent nu'l, tandis que chez re Mu1ot, il est é1evb, àtiËi-gnant parfois 100 %. Aucune relation entre ce taui et I'jsolement desparcelles piégées n'a pu être mise en évidence. Quant aux déplace*Àrtr,
entendez par 1à passage d'un terrain de piégeage à un autre, six ontété constatés chez le Mulot (sur 211 indiviàus-capturés) ei un chez le
campagnol roux (sur 59 individus capturés). L'exposé dei résultàts-se-
termine par 1'examen des relations entre que'lquei paramètres ecôtàgi-ques et 1'occupation-des î1ots par 1es rongeurs. Lô tutulot se trouvé pra-
tiquement partout. Il est donc illusojre dè tenter: une démarche de càtype' En ce qui concerne 1e campagnor roux, la moitié dei ierrains n,étant pas habités,1'.étude devenait possibie et ses resuitàts (olienrs
par deux-techn iques de calcul distinctes : class.ification automatiqueet corrélations multiples) montrent que 1es îlots habités se distin-guent essentiellement par leur plus grande surface, leur isolement moin-dre, leur végétation herbacée pius dènse et par f importanàe moindredes zones périphériques à gram.inées.

recouvrement par 1 a

en contact avec des zones à gramînées.
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Dans le dernier chapitre, res facteurs pouvant infruencer lamicrorépartition du Murot et du càmpagnor roux tô;i;;;ré; en revue etdiscutés à la tumière des'informatiôni publiées rr" ià-rùjut. D'emb1ée,l'auteur écarte'la possibirité d,une aciion du climat où àu microclimài.A ce point de vue, les stations étudiées, très p.oiÀ.r-i.i unes des au-tres'.ne doivent guère présenter de différences. t-;arieri-écarte asuiË-ment I'influence éventuelle d,un taux de prédation d.ifiérent d'un 6os_quet à 1'autre. La mauvaise qualité de l,irabitat peut êirè invotreé-[orrexpliquer l'absence de^gtEthriolomys de six pu"ceirÀs Ài ia comrjeiitià,
avec l"lic,rotgs (lequel ?T-de-trojî;utres. Reitent deux terra jns'relat.ive_
ment vides (une seule femelle y a été prise) pour lesquels 1'auteur penie
que joue.un phénomène d'insularité. Quant au Mu1ot, seuls trois terrajnsên.sont (presque) dépourvus. L'auteur n'explique cétà-quien fonction del'insularité marqué. .gg.ces.bosquets. Mgls au 

'fait, por.qüoi n,uuoii pi,tenu compte dans la définition du caractère.insulai.ô-o'un milieu oe ïà-présence de barrières.telles gue routes, ligne ferrov.iàiiâ, quartiershabités...qui parfois sont tout à ra;t iniranch'isiabies-r

Autant 1e sujet-est attrayant, autant 1a façon dont il a étéabordé-m'g-t:e]1e paru 1égère. Toui d,âbord, r,auteui-connaît-jr bieÀ"son affaire" ? Quelques fetits éléments permettent en tout cas de seposer 1a question :

- qs. i5:-La photo du campagnol roux fait furieusement penser à un
campagnol des champs. Si ciest bien un cteir,riànàmvs, ii..t atypiqueou mal photographié.

- pS. 16 * : Il est question de,,la Musaraigne du genre Sorex,,.0r, .i1
existe trois Sore] en Belgique.

* : ,, le Campagnol des champs (Microtus sp. ),,. poureuo.i ,,so-,,
et pas "arvalis" ? L'auteur douterait:îrâE pô'irt oe seJ àet.ffiiru-tions quïTï5se écrjre tq.icrgtus àrrujir-or-gl-.ô.".r-;ii i

- pg. 25 : "Microtus sp.,, ,,Sorex sp.,, . pourquo j encore ,,§L.,, 
?

- p9.73: "Le critère pour 1a présence d,une espèce sur le terrain est1a capture d'au moins un coupie ou d,une rereiiÀ-tràrio"i,. comment l,auteur décide-t-i1.qu'i1 s'agit bien d'un couple i ouuiie-t-il d,au-tre part que.ses piégeages oÀt ete réarisés eir aer,ori-oe'1a périoàe
de reproduction des deui espèces et qu'il ne tui-eiait-àès lors guàrepossible de capturer une femelle en gestation ?l

Ensuite' on ne trouve nulle part 1a moindre réflexion critique quant àla méthode d'estimation de ra densité. pourtant, contrairerent à'.À qrÀ
]'lglçyt taisse supposer (ps.31), on sa.it pertinàÀr.ni uiËn que 1a pro_babilité de capture d'un inàiv'ioü ne reste pas constante diun jour à 1,autre. ce sont des mammifères qui sont étudiér, pài Jôi-uilles-r Ilssont sensibles, ont un psychisme élevé et leur-rèaction dans une situa_tion de stress comme.ia câpture est imprévisibre-i-J;;;.;;; deviennent
"timides" face aux pièges, d,autres non, certains meurent... Enfin, leprotocole de pi.égeage me paraît auss'i dévojr être mis Àn.àrr. tout aum0lns pour re [4ulot. cette espèce, bien qu,ayant une nette prédiiectiànpour 1es m"il ieux boisés, est en eifet connue pour s,accommoder des m.i_lieux les plus divers (on en trouve souvent à'prusieuri-ààntuines de mè-tres-de tout bosquet)._Dès 1ors, tenter d,appliqre".orrÀ ici le modèleinsulaire de [4ac ARTHUR et lnJILSôN sans se pièociuper-àâ iavor. s.i ],ani-mal cons idéré montre effectivement une répartition en-iràii rerève mesemble-t-i I de la plus haute fantaisie .. .
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DAGET, Philippe et Mjchel GODRON

V0CABULAIRE D'ECOL0GIE, 300 pp. (2è éd. ), Consei I Internatjonal de la
Langue française. Ed. Hachette, Paris,1979.

L'écologie est une science relativement neuve, en p1e'ine évo-
lution. Elle est en outre sc'ience de synthèse touchant à tous les as-
pects de la vie puisqu'elle s'intéresse à l'étude des rapports entre
l'être vjvant et son mjlieu. Les domaines qu'elle embrasse sont si di-
versifiés qu'un jargon très riche s'est constitué. Toutefois, ce déve-
loppement s'est majntes fojs réalisé de façon quelque peu "anarchique",
le même mot s'étant vu utjljsé dans des acceptions parfois bien diffé-
rentes. I1 importajt donc que ces nouveaux termes techniques soient dé-
finis et que soit connu le sens qu'attribuent les auteurs à ceux qu'i'ls
utilisent. Le présent ouvrage n'a drautre prétention que de rassembler
sous la forme d'un dictionnaire des citations environ 2.000 définitions
de mots courants ou savants employés dans les d'ifférents domaines de
1'éco1ogie. Chaque définitjon est suivje du nom de son auteur et de la
date de parution du travail duquel elle est extra'ite, 1es références
exactes du travail étant mentjonnées dans une annexe bibf iographique.
Nul doute que ce livre épargnera bien des maux de tête aux étudiants et
aux chercheurs et quril constituera une bonne contribution à l'élabora-
tion d'un vocabulaire "unifié" en éco'logie.

R.M. LIBOIS

J.R. DURAND et C. LEVEQUT (Ed. )

llqRE ET FA[]NE AQUATIQUES DE L'AFRiQUt SAHEL0-SOUEANTENNE; 873 p.
Editjon de l'ORSTOM (I.D.T. no 44 et 45), paris, 1980-198i.

Nous §aluons avec enthousjasme la parution de cet ouvrage de
vulgarisation qui constitue un véritable guide pour tous les natüralis-
tes jeunes ou chevronnés, confrontés à un problème de systématique au
se'in d'un groupe qu'i1s connaissent peu ou pas du tout.-Les auteurs ont
réalisé ici une synthèse de nombreux travaux fragmentaires dispersés
dans des revues scientifiques dont beaucoup sont-d,un accès d.iîficile.

. En 35 chapitres répartis en 2 volumes, 1es 33 collaborateurs
à cet ouvrage, tous spécial istes des groupes traités, norlS permettent
d'aborder la systématique des principà1es espèces tant vegetales qu,ani-
ma1es, inféodées au mjlieu aquatique de la zone sahelo-soüdanienne. pour
chaque groupe envisagé, les auteurs présentent une description généra1e
tant morphologique que biologique, exposent res meiIleures techiiques d,observation, de récolte et de conservation du matériel. Les clés cie dé-termination proposées sont simples et se réfèrent à de nombreuses figu-res, mais s'arrêtent pratiquement toutes au genre. Les planches, touies
constituées de dessins-originaux et non de pËotographies, sont part.icu-
Iièrernent.explicites. chaque chapitre est aôcompàgnb aes'rétérences ui-
bliographiques dont il est la synthèse, et qui peimettront de dirigercelui qui désire pousser I'idenlification jüsqu'au niveau de 1,espËce.quetques groupes ne sont pas traités dans cet ouvrage par manque de
lge91at,istes djsponibles: il s'agit des mousses, lichàns, châmpignons,
nématodes' hydracariens et hirudinées. Il seront vraisembiablemèni pré-
sentés dans la seconde éd.i t.ion de cet ouvrage.
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FOLSCH, D.W. und A. NABHOLZ (Herausgeber)
ETHOL0GISCHE AUSSAGEN ZUR ARTGERECHTEN tiUTZTIERHALTUnG. Tagungsvericht
der Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN), Basel 22-
23 Jan. 198i, Tierha'ltun9, ]f: 1-g4, Birkhâuser Veità9, Bâsel, i9gà.

Aux termes des lo.is de République fédérare d,Ariemagne (lg7z)et de Suisse (1978) sur 1a protection des animaux, i1 est inieroit oe'
causer à ceux-ci des douleurs, souffrances ou atte.intes corporelles ',.in-justifiables" (1oi suisse) ou "sans raison valable" (RFAi; toute per-
sonne ayant des animaux à charge ou en garde est tenue',àé pourvo.ir à'leurs besoins de son mieux" (lài suisse) et de leur gu.aniir^ une al jmen-
tation et des soins convenabres conformément aux besôins de leur 

"rpaiâ,ainsi que des aménagements adaptés à leur comportement; de p1us, le'uà-'soin de mouvement plople à 1'espèce ne doit pas être entravé.r'peiri-
nence ou causer à I'animal des douleurs ou atte.intes corporelles.injus_tif.iables.0n,conçoit.que de telles iég'islations, prenant en compte 1ebren-être et les besoi.ns comportementaux élémentaires des aninraul, aientsuscité 1'opposition des éleveurs et utilisateurs d,an.imaux de feime,-
dont_les techniques de production de masse conduisent de Itus en-ptui ade vér'itables univers concentrationnaires. De v.ives po1émiques ont op-posé les "experts" dans les journaux scientifiques, ôt ànt ", des échosjusque dans-la grande presse, notamment pendant r,ânnée 19g0, et spécia-lement sur la signification exacte des termes,,bien-être, aoüteur, iàri-france", des notions de,'conformes aux besoins de l,animâl et de i,espè_ce", et ont fait naître des doutes quant à l,existence des fondementsscientifigues et des condjtjons nécessaires pour juger oÀ-l'aoéquatiÀn
d'un système d'élevage aux besoins de I'an.imal ou-oé t'eipèce. Il deve-nait dès lors_urgent, "dans l'intérêt des animaux,,selon i", p.op."s
termes du Prof. NABHOLTZ, président de la société Internationàte'pour
1a protection des animaux de ferme, d'écraircir.es qreiiions et d,ex-pliquer ce que 1'éthoiogie peut apporter pour apprécier ra conformité
des systèmes d'élevage aux besoins des animaux.'Les 3'ournèes d'études
des 22 et 23 janvier 1981 de la Société ont réun.i à Éâle oes chercheurs
suisses et al lemands principalement, zoologues et vétér.inaires surtout,pour faire 1e point.et informer objectivemènt 1es groupes concernés del'état de nos connajssances. La revue T'ierhaitung,"qul'ià voue à l'étu-de du comportement des animaux domestiques et à iiamélioration des con-ditions de maintenance et production compatibles avec la nouvel le éth.i-que de nos relations.avec les animaux, consacre son volume 13 à 1a pu-blication des communi.g?Ii9ls. Introduii par 1e prof. t'TABH0LTZ et tynine-tisé par'le Prof. LtyHAUSEN, i1 comportà dix articies, aànt les éiiteurs
donnent de larges résumés en anglais, français et itaijen.
H. SHULTZE-PETZ0LD expiique comment les .implications socio-politiqueset scientif iques interfèrent avec I ,é,,,olution du dro.i t moderne en mat.iè-re de protection an imale.

H. SAMBRAUS cherche à dégager 1es principes
pour définir des systèmes d,élevage adaptés
bien que la difficulté de définir-le bien-ê
tifiquement qu,un animal peut souffrir de I
soins comportementaux, ne nous autorise enet à faire cofiune s'ils n,exjstaient pas I Cpar analogie avec nos propres comporteirents
gager 1a cert.itude que des êtres qui nous s
siologiquement si proches et apparentés, enet vertébrés, peuvent souffrir quand 1,expr,
et de leurs besoins et émotions est contrar
logie comparée de l,animal et de l,honnne bét

tre, et de démontrer scien-
'insatisfaction de ses be-
rjen à négliger ces aspects
'est par voie indjrecte et
et émotions qu,on peut dé-

éthologiques fondamentaux
à I'animal. Il montre fort

ont morphologiquement et phy-
leur qual ité de mammifères

ess'ion de leur comportement
iée; pour une fois, 1'étho-
néficie aux animaux. Comme
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le souligne par ailleurs LEYHAUSEN, i1 est paradoxal gue parmi les scjen-tifiques, ce sont ceux qui utilisent 1e plus l'anjmal comme matériel ex-
périmental pour 1'élaboration de modèles animaux des comportenents hu-
mains, notamment en psychologie et physiologie expérimentales, en psycho-
pharmacologie, qui réfutent avec le plus d,acharnement que 1es animaux
puissent souffrir; pourtant, sj l'extrapolation est valable dans un sens,
elle doit l'être dans l'autre aussi ! SAI'4BRAUS conclut que des subsides
officjels à la construct'ion de systèmes d,élevage ne devraient être dé-
bloqués que s'ils sont conformes aux exigences de 1a protection des an.i-
maux.

H. B0GNER examjne les critères de comportement à prendre en compte pour
1'élevage bovin, et notamment : le besoin d,espace au repos et à la man-
geoire, 'l'importance et la composition du groupe en stabulation l-ibre en
fonction du nombre de 'logettes disponibles, 1,aménagement des stabula-
tions entravées, 1e microcTimat, et 1a complémentation de nourriture
pour 1'engraissement des veaux; BOGNER se plaint du manque de prescrip-
tions léga1es, responsable des jncertitudes quant aux obligations des
él eveurs.

H. SAMBRAUS' pour sa part, étudie 1e comportement des truies dans deux
systèmes très différents: le libre parcours et le confjnement en stal-
1es, où 1es jeunes truies ont des djffjcultés à s,adapter, et où un hom-
bre élevé d'animaux sont précocement réformés, I1 préconise d,allouer
pl us d 'espace à chaque an imal .

Il conv.ient d'insister que B0GNER et SAMBRAUS dégagent l,un et l,autre
le fait que, contrairement à l,opinion aujourd,hu.i répandue, ce ne sont
pas 1es élevages 1es plus intensifs et concentrés qui se révèlent les
plus rentables.

u. SCHUPBACH et G. vAN purrEN (Zeist, pays-Bas) essaient de définir ob-jectivement la délicate notion de bien-être, notion située à la frontiè-
re de ce qui est observable et de ce qui est jnférable d,après 1,expé-
rience, et tentent de dégager des critères permettant de l'évaluer guan-
titativement. ScHUPBACH èonsidère que I'anjmal souffre lorsqu,il ne peut
exécuter ses comportements, ses mouvements au moment vou1u, et lorscju'il
est entravé; en fait, i1 se base uniquement sur une définjtion négative
du bien-être, considéré comme un état exempt ce signes de douleuri ou de
souffrance, ce qui paraît d'autant plus restrictif-que 1es éthologistes
n'ignorent pas que les animaux possèdent des vocalisations et mimiques
qui expriment positivement le bien-être; si ces comportements sont'ra-
res ou absents, c'est en soi une preuve mesurable que 1e bien-être est
contrarjé. Dans l'ensemble, vAN purrEN suggère également de mesürer le
bien-être d'après 1e nombre, 1a fréquence,-la auiée, f,intensité de pa-
trons comportementaux indjcat'ifs d'une perturbation (observation géné-
ra1e, fréquence des actes stéréotypésn des actions à vide, des cofrpor-
tements de conflit, comparaison de données physiologiques, de 1a produc-
tion, de la morbidité, de la mortalité, épreuves de-choix, méthode di
EKESB0); ces différentes méthodes sont complémentaires, aücune n'estparfaite. Elles doivent être complétées par 1'établissement d,un sem-
blable catalogue basé, cette fois, sur les indicateurs positifs du bjen-être' vAN PUTTEN met en évidence qu'une distorsion trop poussée entreles conditions de maintenance et les aptitudes adaptatives spécif.iques
crée fjnalement à l'éleveur plus de problèmes qu'e11e n,en résoud.'

M. RIST discute des critères permettant d'évaluer 1e degré d,acceptabi-
ljté_d'un système de maintenance et d'é1evage. Les normès quantitatives
résultent de 1a comparar'son d''i ndices physià1ogiques, pathologiques et
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éthologiques observables dans des systèmes djfférents. La recherche du
système 1e plus adapté pour 1'animal doit être encouragée pour sa valeuréthique et éducative, car elle amène l,homme à auandoniÀi une attitudeexclusivement anthropocentrique, en acceptant par exàmfie l, inconvé-nient de.payer davantage pour des produiis p.ovenant a';éi"uuges adaptésaux beso'ins des animaux

K. vESTERGAARD (copenhagen, DK) développe un cas très précis: I'impor-tance du bain de poussière pour 1e bien-être des poules pondeuses. be
comportement résul.te de f intégration de hu'it unités motrices, qri-i"répètent, se succèdent et s'enchaînent de manière p.Ècise; i1 i'expriÀede manière récurrente selon_un rythme biologique, ôt u por" effet d,as-surer.1e réarrangement du plumagè, d'en accioîtré la caiàcité jsolatr"i_

ce, et d'en éliminer l'excédent de gra'isse. Quand ce comportement n,apas l'occasion de s'exprimer dans ui contexte normal corr" sr. litièie,mais-sur grillage ou _en batterie, il est souvent déformé, ses fonctionsbienfaisantes font défaut, et dei frustrations apparaissént.

D.|,l. FoLSCH détaille comment, sur la base de ses recherches bien con-nues sur 1e comportement des poules dans- différents sysièmes a;etÀvàgeet_maintenance, (cfr. cah. Ethor. Appr . Lggz, z (1), ii à .onr"ncé dès
1979 à construire et à structurer dà vastes voliÈrés oonf la.ilpà.ii-mentation est adaptée au comportement des volailles; 1e tocat comfortedes aires de grattage pourvues de litière, des pondôirs oÀb."rr, à"s 

-
perchoirs à différentes hauteurs, un libré accès aux màngeoires etabreuvoirs; de plus, 1es anjmaux bénéficient aes erieis àÀ ta lumièredu jour et du climat extérieur. En plus d,un éievàge-eipèiimental oe
!0-poules permettant de préciser des quest.ions oe àetàii, rr. vaste vo-lière fut aménagée dans une exploitation pour abriter t.ôoo poules qi,iy vécurent 14 mois. Les animaux ont tous occupé la voliùre dans toutesa profondeur, et utilisé perchoirs, pondoirs, abreuvo"iis, mangeoireset aire de grattage en -alternance; 1'étât sanitâire et 1a produciiv.ité
des animaux donnèrent.également de bons résultats. ce cai d,espèce mon_tre que la structuration de 1'espace est aussi importaniÀ que l,espace
I u i -même.

G.[4. TEUTSCH enfin examine les nouveaux développements intervenant dansla discuss'ion de l'éthique de r'érevage des animaux domeitiques. n càtede considérations sur la d'ifficulté dè prouver et de mesurer la souf-france, d'évaluer le bien-être, et donc de délimiter et-de constaterles.infractions, il.s'interroge sur les conditions ae-pràgrès de l,éthique en ces domaines,:oylignant qu,on ne peut atieioiË o,eià.gisse-
ment de notre compassion à 1'égard des animaux tant que les revendica_tions éthiques ne sont pas pleinement réalisées dans les relations hu-majnes.cq à quoi LEYHAUSEN rétor_que qu'un être se targànt de prendre
en considération les problèmes d,éthique ne peut refusér de les envisa-ger dans un domaine sous prétexte qu,e11e n,ôst pas ent.ièrement satis-faite dans un autre; 1'éthique forme un tout et ir n;y a-pas de domaineoù l'on puisse prendre une attitude de neutrarité à cËt éiard.

comme le montrent 1es rapports et discuss.ions présentés dans ce volune,et notamment plusieurs cas d'espèce (poures, tiuies, bovins), t,eir,.,Àrà]gie appliquée est à même de déterminer si un systèmô a;élàvage est con-forme aux besoins des animaux et, tenant compté de ceux-ci, de fournirdes indications utiles à la réar isation de systèmes oietàuâge mieuradaptés. 9gtq dit, tout est-il réalisé ? Ceriainement pas. Comme 1econclut LtYHpusEN "nous essayons de faire de notre mieux,'nom sommesouverts à tout qui nous convaincra qu,iI fait m.ieux et nôus sonnnes a,;i-des d'apprendre".

J. CI . RUI^JET
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KASTLtR, A., M. DAMIEN et J.C. NOUET

LE GRAND I'IASSACRE. Ed. Fayard, Pari s , 383 p 1981

Il n'est certes pas de coutume que nous présentions dans cette
revue des livres destjnés au tout grand public. Celui-cj nous paraît
toutefois mériter 1'exception.

Son titre évoque inévjtablement un gigantesque règlement de
comptes entre truands, mais 1e sujet trajté n'a strictement rien à voir
avec une sombre histoire de guerre ou de maffja, du moins pas dans 1e
sens où ces termes sont habituellement compris. Il y est question d'
arme ... al imentaire, d'internationale des pays riches et de conditions
concentrationnaires ... d'é1evage. Sachant cela, vous aurez compris qu'
i1 s'agit d'un ouvrage trajtant de notre alimentatjon trop carnée et de
ses implicatjons tant sur les modalités actuelles de 1'élevage des ahi-
maux domestiques que sur la famjne dans les pays du Sud.

Comme ce thème a déià été longuement abordé dans
numéro de la revue par J.Cl. RUWET (Cahiers Etho1. app1.
117), nous ne présenterons pas ce l'ivre par 1e menu.

'l e prem'i er
1(1):105-

Tout au long de 1'ouvrage, un des seuls du genre en français,
vous suivez les auteurs dans des installations "ultramodernes" d'éleva-
ge: poula'illiers industriels,fermes de gavage des oies, batteries à

escargots de Bourgogne, étables-prisons où de jeunes veaux passent misé-
rablement leur courte vie (100 jours) à s'engraisser entre quatre plan-
ches, sans pouvoir bouger ou, encore, usines spécialement conçues pour
élever des cochons en I'absence de germes pathogènes spécifiques où les
porcelets sont majntenus les deux premiers mois de leur vie dans des
scaphandres individuels en plastique !

Cet unjvers hal lucinant, à peine imaginable, de I'jndustrje
de la viande n'existe que pour satisfajre les "besoins" des consomma-
teurs savamment entretenus et artifjciellement gonflés à f instigation
de certains organismes et "responsables" officiels. Les auteurs se sont
entretenus avec quelques-uns d'entre eux et vous invitent à les rencon-
trer au travers des entrevues qu'ils ont transcrites...

En conclusion, les auteurs - dont un prix Nobel de médecine
(A. KASTLTR) - nous incitent à remettre en cause nos habitudes aljmen-
taires pour deux raisons essentielles, en plus des motifs économiques :

- jl est moralement injustifiable de traiter des êtres sensjbles, dotés
d'un psychisme élevé, de façon aussi inhumajne (inanimale, devrait-on
écrire) à tel point qu'i1s ne sojent plus considérés que comme mach'i-
nes à fabriquer de la vjande. L'être humain s'avilit en se comportant
ajnsj v'is-à-vis de créatures vivantes fort proches de 1u'i;

- i l est moralement inadmjssible, sous prétexte qu'i1s grandissent plus
vite, de nourrir des animaux avec des aliments à haute teneur protéi-
nique lorsque I'on sait que soja, farjne de poisson et céréales sont
importés de pays du Tjers-Monde où sévjt la famine. Nos élevages in-
dustrjels privent 1es plus défavorisés de leur nourriture !

Le Grand Massacre est incontestablement un'livre que tout "ami
des animaux" mais aussj tout homme responsable fera bien de lire et de
méd i ter.
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KILEY-W0RTHINGTON, M. and S. de ta pLAIN
THE BEHAVI0UR 0F BEEF sucKLER CATTLE (Bos taurus) Avec un résumé enf rançai s : Le comportement du béta.il aTïîJEnTl-
Tierhaltung, 14 : 1-195, Birkhâuser verlag àisàr, 19g3. prix : 42 FS.

Jusqu,il y a peu, 1es éthologistes-zoologistes de formation,dont.je suis, répugnaient à se consacier à r,ooseivàiiàn des animaux do_mestiques, considérés comme des animaux oénaturài irp.àp.., à r,écra.ir_cissement.des comportements où sont impliquàs d;; ;;ft;ls phy1ogénéti-ques et adaptatifs. Les points de vue ont changé, oèbuii-uhe"oecènÀie,pour plusieurs raisons. Tout d,abord, Oes ethoiàiiit6s_ioofog.istes sÀ'sont rendu compte que 1a comparaison des.orpôriËnàni;;;, formes sau-vages et des formes dornestr'ques d'une espèce'a,uÀe-firt, et l,étude d,une forme domestique sous différentes conclitions de maintenance ou d,éle-yase 9'autre part, prennent ra vareur o'experiàncÀi àà.ràttunt d,éva-
lyç1 tes effets pius ou.mo'ins profonds et durabres des contra.i ntes demr rleux prus ou moins distordus par rapport au milieu diàrigin" sù"-iamise en place et 1'expression dei comportements speàiriques, individuerset sociaux. La crise conduit par aiIôurs r., èü,6iàgiiiàr, même zooto_
?ir!gt: à se, rapprocher des doma'ines où ta rÀcÀeiitÀ'rànàu*entare estIa plus proche de prolongements rentables ! Les vétérinajres et zootech-niciens de teur côté ont-éprouvé re uésoin oà-ie iuàp.ô.Ë., de r,étho_
]osie, et de- s'inquiéter de ra signification oei ,uÀii"itutions compor-tementales à caractère pathologi{ue qu,.irs obsÀrv;ï"ni-à; ptus Àn Iiusfréquemment.dès qu'irs accentuàient r'es distorsions de ces conditionsd'élevage I iées aux systèmes -de produciior-*àrsirà: iir"i ont été inci_tés, à-la.fois par des considérations de rentab.irité, res comportementspathologiques se révéiant finalement désastréùr, ài'pi, dàs considéra_tions éthiques s0us 1a pression oe i,Àpinion. 

-oi,-ii'i.r"nuturaristes
répugnent à s'attarder aux animaux domestiqr.s en Àn.iÀr ou en étab1e,les chercheurs en éthologie appr]quéÀ aux animaux domeiiiques issus desmjlieux vétérinaires et iooteôrrnicjues se sont pè;chéa-Éôüi jéur-Éàit"-"
sur des comportements très parcell'aires que, en m.imant les conditionsde travail en laboratoire, irs ont abordé oé man.ièrà irès-ponctueile etst.ictement contrôrée. En généra1, ce type o,app"àcÀu, iÀur rigoureuxqu'il soit, a fourni^peu dè renseignements intéressants et utirisabrespar 1es prat'iciens. 0r, si un renoüveau est souhaitable et est possible,i1.ne peut venir que diune étude ou èàmportement des an.imaux domestiquesqui reprenne tes méthodes naturaristes des È.à-etÈàioôi'i[às qri ontmoissonné une foule de données sur tÀi grands ongulés - buffresr srlouS,antilopes, bisons - dans 1es grands espaces afr.ica.ins ou américains.ce n'est-pas en effet en restieignani-àncore davantage ies conoitionsde contrôle de 1'é)evage des bovins domestiqu"i, forË-uitàino." à ra ri_gueur des études de.laboratoire, que 1'on pârviéndra à comprendre re ca-ractère adaptatif et res fonctiôns ae rÀur!-càràà.iàrËnii, ,uis au con_traire en se rapprochant des conditions naturerie, à,À*p.Ëssion des com_portements, dans un, cadre se rapprochant re pirs-possi'uie-de cer;i-q;ia présidé à l'évorution et à la sérection de'ces lorpoitàrunts spécifi_gygI.., Clg:t à une approche de ce genre gue nous i nvi tent I e Dr. f,,lartheKILTY-WORTHINGTON, qui 9-une expéiience personnere tant de fermièreque de l'étude des ongulés sauvages, et §uzanne de ru-pinil,,r, dans reurmonograph'ie sur le comporternent Àatérnel et sociài aÀ, nouin, (sos tàu_rus) au pâturage. 'qr ULJ uvv

ce travair rassembre res résurtats de quatre années de recher_ches sur des troupeaux de bétail araitant en sem.i-riberté sur des pâ-turages du sussex. Deux groupes ont été spécialement,;;;ir: un trou-peau de 32 à 38 vaches 11êi9nt au printemps, et passant toute Iannéedehors, et un troupeau de 120 à 150 vaches'verairi-ààÀ;r;-; l,automnÀ,
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majS passant l'hjver sous abri et recevant une pluS abondante nourri-
ture de complément, Le but des observations est de déterminer ce que

font les animaux, comment ils vivent et s'organisent quand ils sont
lajssés à eux-mêmes. Il est digne d'être noté que ies ressemblances
avec Ie comportement du buffle africajn, du b'ison américa'in, du zébu

iaos indicus) et 6e bovi"s redevenus sauvages (B_os taurus_féral ) pe.-
Èaæ.;t-" penser que la domestication n'a pas Tondamentalement modif ié
dans ces cohditions 1es patrons Comportementaux et Sociaux de ces anj-
maux de

manifesta
1ysées; 1

gées; les
de la nat

puis I'auroch (.

itre 2 tente de
Bos primigenius) (ch. 1)-rêLe chap des bovins, en

sant en revue l'anatotrie teurs sensorie
et du cerveau. Le chaPitre 3 analYs e les canaux de commun i cati on

IimlEi-IE monde percepti f
et 1a physioT-oSre P

pas-
ls
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Les chapitres 4 et 5 s'at
signes avant-coureurs de
mère-veau, notamment Par
Ta îârÏuritjon dans douze
fiable, i1 a été possible
paraissant dans 1es rappo
Le chapitre 6 analyse 1a
sur les distances interin ue es en re re

rticulièrement à l'étude des
et de I 'ontogenèse Ces lel gliq§
lléedesffi-
imal étant parfaitement identi-
s différences ind'ividuelles ap-
fiI iaux entre mères et veaux.
u trou au à partir des données

veaux, entre adultes

a

'un à l'autre s'indi-

tions visuel les sont décrjtes, e eurs causes s ana-
es communications tactiles,olfactives, gustatives sont envisa-
communicatjons auditives et vocales sont examinées, en regard

ure et du niveau des motivations sous-iacentes. Le compqltqp!
seXuel, et spécialement la parade et les interactions vache-TaLlreau-
ffinfiilîiant à l,intromission, est analysé en détail comme exemple d'in-
teract.ion et de complémentalité entre signaux v'isuels, gustatifs, odo-
rants, tactiles et auditifs.

tachent tout pa
Ia parturition
1'ai'-â[sôïEïâi
cas. Chaque an
d'apprécier 1e

rts sociaux et
structurati on d

et entre veaux. Il s'en dégage que 1a structuration du groupe dépend
mo.ins des relations de dominànce (à tendance dispersive) que des rela-

actions avec le miIieu.
Dans le chapitre 8, |t4. KILEY-IdORTHINGT0N rapporte des expériences qu'
elle a réalisées dans sa ferme personnelle, de façon à éclajrc'ir les mé-

canismes de reconnaissance mère-veau, et à trouver'les moyens de con-

tions d'affiliation (de tendance cohésive). Le chapitre 7 décrit le
ournalier d'activité et le mode d'utilisation de l'es ace alns

g-
'lcle

que ES AC ons u roupeau c0ns comme un .0u qu an
'ses .i nter-

tourner ceux-cj de façon à favoriser l'adoption d'un veau étranger. L'
association d'une vache et d'un veau étrangers I
quent quand une vache a perdu son propre petit, ou quand un veau a per-
du sa mère. Certains recourent ainsi systématiquement à l'adoption d'
un veau supp"lémentaire pour chaque mère pour rentabiliser la product'ion
à partir des surplus de veaux des é'levages laitiers. La reconnaissance
du veau par 1a vache s'établit pendant 1es premières minutes iuste
après 1a na'issance, sur base de crjtères visuels et olfactifs. Pour fa-
ciliter l'adoption, 1'essentiel est de favoriser l'habituation de la va-
che au veau introduit, en les confinant ensemble, en même temps qu'on
atténue 1es capacités percepti ves de la vache (on 1'aveugle momen-

tanément et tente d'atténuer son olfaction) et qu'on masque les odeurs
propres du veau introduit; celui-ci a d'autant plus de chances d'être
toléré et même adopté qu'i1 apprend à synchroniser ses têtées avec cel-
les du veau propre. Il est à noter qu'une vache qu'i a adopté un veau en
plus du sien se montre plus tolérante pour laisser têter occasjonnel'le-
ment d'autres veaux encore.

Le chapitre 9 examine 1es problèmes comportementaux des bovins d'éleva-
ge à 1a lumière des connaissances acquises sur leurs comportements et
structures sociales "naturelles" et en se référant à l'éthogramme com-
plet de 1'espèce. Les bovins posent actuellement moins de problèmes que
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1es porcs
mis à des
que leurs
minance q

ruminants
maux de f

et la volai11e, en partie parce qu,ils ne sont pas encore sou-
cond'itjons aussj concentrationnajres, en part.ie aussi parce
structures sociales sont moins basées sur la

ue sur l'association d'affidés. il faut noter
confinés développent moins de stéréotypies qu

erme, peut-être parce que, étant ruminants, i1

hiérarchie de do-
de plus que 1es
e les autres ani-
s sont habitués
t sont donc moinsà se replier sur de longues séances d,autostimulatjon e

frustrés par un environnement uniforme peu stimulant. Djfférents problè-
mes liés à 1'élevage des bovins sont passés en revue : - la taillô limite
des troupeaux et le degré limite de concentration; en fait, les bovins
sont très sociaux et peuvent constituer naturellement des troupeaux de
plus de 300 têtes, mais il faut veiller à ne pas les déstructurer, no-
tamment de ne pas perturber et changer continuellement 1es sous-groupes
d'anirnaux apparentés ou affiliés d,une même classe d'âge; - le tàible
taux de réussite des inséminations artificjelles en regard de l,actjvj-té stimulante et synchronisatrice d'un taureau, même vàsectomisé, évo-
luant au milieu du troupeau; - la nécessité de mieux connaître lés ca-
pacités d'apprentissage des animaux, soit pour 1es dresser (condition-
nement operant) à satisfaire par eux-mêmes certains de leurs besoins(distribution à la demande de nourriture ou de boisson), soit pour évi-ter de les conditionner à des situations stressantes.
Le chapitre 10 replace l'étude du comportement et des structures socia-
les des bovins dans une perspective écologique et sociobiologjque, non
seulement d'un point de vue pratiqueffiôins
des anjnaux d'é1evage, mais aussi dans la perspective plus théorique et
académique de comprènàre la mise en place évolutjve et les fonctions de

cette rro"ographie n'est pas 1e point final aux problèmes comportemen-
taux des bovins d'élevage dans la mesure où, abordant une foule de pro-
b'lèmes, elle ne peut prétendre les résoudre tous : les canaux de commu-
nication et moyens de reconnaissance interindividuels, les aptitudes
aux apprentissages, etc. doivent être analysés d'une manière plus ri-
goureuse encore. Mais elle est extrêmement rafraîchissante dans la me-
sure où elle aborde franchement l'étude du comportement des bovins dans
une pers:ective adaptative et fonctionnelle. [1ême sj les interprétat.ions
finales sont encore largement spéculatives, 1'approche constitue un pro-
grès certain, et on peut espérer qu'e1le incitera davantage d'éthologis-
tes à s':ngager dans I'histoire naturelle des animaux de ferme. Cettè mo-
nographie doit être consultée par 1es praticiens - éleveurs ou vétéri-
naires.- et par les étudiants en éttrologie et sciences vétérina'i reS, QU'ils soient fondamental istes ou intéressés par ies applications.

ces corportements. A l'origine de la domestication,les bovjns, animaux
des lisières forestières, auraient dépendu d'une nourriture hérbacée
largernent distribuée, dont jls devaient fajre chacun une grande consom-
mation, et dont 1'exploitation 1a plus profitable supposait dès lors un
mode de,rie nomade et non territorial, et en groupe pour assurer la sé-
curité contre 1es prédateurs. L'édifice social de ce groupe est mainte-
nu par des relations d'affidés bien plus que par une hiérarchie de do-
minance, dont I'accentuation dans les fermes est un artefact de l,éle-
vage en concentration; les relations sont d,abord celles de la mère et
du veau, qui s'établissent précocement, puis celles de jeunes de même
âge,_dont on suppose que, moins errat'iques que les adulies par nécessi-té alinenta'ire, ils avaient jadis intérêt à se grouper dans des lieux
arborés, et dont la cohés'ion se maintiendrait eÀtre pairs dans 1es grou-
pes adulres. 0n souligne aussi I'intérêt au groupement des animaux, au
même stacie physiologioue : vaches gestantes,-vaches allaitantes, etc.
Dans l'établissement des relations sociales avec la mère ou aveè lespairs, les animaux doivent faire preuve de larges aptitudes aux appren-
tissages; ce11es-ci expliquent sans doute la faèulté des bovins de s,
adapter à une vaste gamme de conditions d,é1evage.
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GOSSE, J.P.
GUIDE DES POISS0NS D'AQUARIUM (EAU DOUCE)i 176 p., dont 144 planches en
couleurs 12 x 2,1 cm. Ed. Duculot, Paris-Gembloux, 1982; 395 FB.

Ce guide est le sixième d'une collection destinée à faciliter
la détermination et la connaissance des espèces animales, végéta1es et
des mjnéraux. Il bénéfjcie d'une large promot'ion, pu'isque en même temps
que 1a version originale française, sont djffusées des vers'ions alleman-
de, anglaise, espagnole, italjenne et néerlandaise. Il est 1e signe du
succès commercial des ouvrages sur la nature et les an'imaux.

Les éditeurs se sont assuré'la collaborat'ion de deux auteurs
très connus; J.P. GOSSE, chef de travaux à l'lnstitut Royal des Sciences
Naturel 1es de Belgi

'l orateur qu i a

eurs ouvrages;
pub
it

ue, est un de nos meilleurs ichtyologues et un ex-
ié des travaux scientjfiques cités dans les mej l-
st l'auteur du texte et des notices sur les diffé-

q

I
e

rentes espèces; H.R. AXtLR0D, président de 1a Tropical Fish Hobbyist
Assocjation et sans doute l'aquariolog'iste le plus connu dans les mi-
lieux aquariophiles, a réa1isé la sélection des planches photograph'i-
ques.

Destiné aux débutants en aquariophilie, ce guide est conçu
pour fournir les renseignements essentiels sur les plus beaux et plus
fréquents des poissons tropicaux d'aquarium d'eau douce: facjlité d,
é1evage, sociab'i1 ité, nourriture, modes de reproduction, occupation de
1'aquarium, dimensions conseiIlées de celui-ci, température, PH et éclai-
rage requis. Tous ces renseignements sont condensés, pour chaque espèce,
dans un tableau de pictogrammes dont 1es symbo'les sont rappelés par un
signet. L'utiljsation du guide est donc fort pratique.

J.CI. RUWET

J.D. LEE et T.D. LEE
STATISTICS AND NUMERICAL METHODS IN BASIC FOR BIOLOGISTS, 267 pp.,
Van Nostrand Rheinhold, New-York-London , l9BZ.

L'objectif prjncipal de cet ouvrage est de fourn.ir des program_
mes d'inférence statistique directement utiljsables sur des mjn.iôrdina-
teurs travajllant en BASIC. ces programmes sont bjen entendu listés et
leur mise en oeuvre commentée. cette dernière est aussi explic'itée par
un exemple, ce qui n'est pas superflu pour les utilisateurs non familia-
risés avec 1a programmation.

Son intérêt ne se limite cependant pas à cela. Ce livre sera,je pense, apprécié par tous ceux qui doivent s''i n.i t.ier aux méthodes eitests statistiques simples. Très djdactique, il introdujra sans trop de
peine 1es étudiants et_les chercheurs que 1a statistique rebute a priori
aux tests de base qu'iis seront obligés d'appliquer pour mjeux mettre en
valeur certa'ins de leurs résultats ou de comprendre pour accéder à toutela finesse des informations publiées dans leur domaihe de recherche.
Bannissant en effet toute démonstration théorique "inuti1e", 1es auteurs
expl iquent les notjons essentjel les à I'aide d'exemples clairs principa-
lement choisis dans le domaine de'la biologie médicâle. Les tests et
leur mode d'application sont décortiqués dé sorte que 1es étapes du cal-cul soient bien individualisées et ajnsi rendues plus facilement program-
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mables sur certa'ines calculatrices de poche. po.int n'est donc besoin dedisposer d'un miniordinateur pour profiter pleinement àe iiapport ae iÀt0uvrage.

comme 'il se doit, 1es habituer res tabres statistiques sontfournies en annexe. Les doma'ines couverts sont res su.ivànts :- calcul de.moyenne, médiane, var.iance
- lest du IZ (comparajson des djstributions)
- Iesl de Student (comparaison des moyennes)- test de Fischer-snedecor (comparaisôn des var.iances)- test de l,Jilcoxon
- analyse de la variance
- coefficients de corrélation (pearson, Spearman, Kendall) et droitesdrajustement
- comparaison des drojtes de corrélation_(pente.et ordonnée à i'orig.ine)- ajustement des courbes (méthode des polÿnomes)
- appl'ications pratiques à 1a biologie.

R.I"I. LIBOIS

B. SERET et p. OpIC
POISSONS DE MER DE L'0UEST AFRICAIN TR0PICAL; 416 p. Edition de l,ORSTOM(l.D.T. n" 49), paris,19g1

Enfin un ouvrage"de.vulgar.isation_concernant 1a systématiquedes poissons de mef^qg T,Arrique-0.ciàentàrà.. ùi; è ;.;; i", orr"us",de FowLER, H.l^J. 0936) gt.dg.aLncHÈ,'J., cRorrunT, J. et STAUCH, A.(i970), réservés aux spécialisies,-iors ne disposions d,aucune documen_tation accessibre aux profanes, pôui-cette pariiè àà-r;nirrque. A ,op_posé de tous res rivres oe sys[emàiiqüe, celui-ci ne fournit aux rec_teurs non spéciar'istes aucuné crà àe'Jeierminatlon'à.i-Ëipa..s ... com_me nous 1e sisnalent-res auteurs, tes-iiàtô, iiiritr.iili! oont l,ouvra_se est constitué suffisent à suider ie ràliàu. ;;-;'i;i";Ërmettre d,iden_tifier 1e poisson jnconnu.

Les espèces présentées sont désignées par leur appelration cou-rante française et reur nom scieniiii[re. Eiles sont décrites brièvement(caractères distinctifs, .otàiaIià., i.i lle, répartition géographique,biologie, données sur râ. pecÈei d;;; ;àr termes simpres. [es querquesexpressions techniques absorumént-rtnoiàpensabrÀs-pôI.-iàs-oescriptions

;:l:r:rr,iquées 
dans un siossaire iiiuitra àrqrÀr"iî'.;;"uisé de se ré_

Les ilrustrations de cet ouvrage présentent une réere vareurartistique et sont toutes .onrtiiràài'àé a"irin, à, à."ôàintures réari_sés par P.0pIC.

J. FRANSSEN
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VERSCHUREN, J.; E. VAN DER STRAETEN et t,J. VERHEYEN
EXPL0RATI0N DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA: Mission F. B0URLIERE etJ. VERSCHUREN. FASCICULE 4 : RONGEURS.
Ed. Fondation pour Favorjser les Recherches Scientifiques en Afrique,
Bruxelles, 121 p, 12 p1. N.B., 1983.

Vingt ans après 1a miss ion Bourl ière-Verschuren, vojcj enfin
pubiiées les données concernant 1es rongeurs des Virunga. Ce n,est pas
trop tôt ! Pourtant, à plus d,un point de vue, ces observations n,oht
pas perdu de leur intérêt: on sait tellement peu de choses sur les ron-
geurs d'Afrique centrale I Leur statut taxonomique n'étant pas toujours
c1air, 1a répartition et 1'écologie d'un certain nombre d'espèces iestedifficile à préciser. J. vERSCHUREN a eu la prudence avant de nous li-
vrer ses résultats d'attendre que 1'étude systématique de ses specimens
sojt réalisée. Son travajl n,en est que plus précis et plus précieux.
Le fascicule qu'il nous présente constitue une somme capitale de rensej-
gnements pour qui souhaiterait approfondir l'étude écologique et étholo-
gique de ces rongeurs mais aussi une bonne base pour 1a définjtion d'
axes de recherche à caractère p'lus pratique : impact économique dans les
régions cultivées, conséquences sanjtaires du développement des popula-
ti ons de rongeurs anthropoph i I es . . .

Deux parties dans cet ouvrage : 1a première est consacrée à
1a description des p

tits mammifères et à

mes : j nsul ari té, fe
phénomènes vol canj qu
seconde est purement
façon suivante :

rincipaux types d'habitat où ont été piégés 1es pe-
la réaction de ces derniers à des facteurs extrê-

ux de brousse, haute altitude, dégagements de C02,
es tels que coulées de 1ave, eaux thermales... Ia
faunistique. Chaque espèce y est présentée de la

- nom scientifique actuel
- nom donné par 1e premier descripteur de l'espèce et référence précise

de cette descri pt'ion
- local ité-type
- nombre d'exemplaires capturés et localités de récolte (avec date et

no de col 1 ecti on )- g9ry91taires portant notamment sur la chorologie, I ,identification,
1'habitat, les conditions de capture ...

- quelques indications sur ie régime al imentaire, 1a reproduction etquelquefois sur I'un ou I'autre trait du comportement.

R.1,4. LIB0IS
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