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LE MENU DES JEUNES MOINEAUX DOMESTIQUES,

Passer domesticus 1., ET ESpAGNOLS,

Passer hispaniolensis TEMM,, EN ORANIe (nr-eÉntr). (i)

par

Maxime METZMACHER

RESUIlE

La composition et la structure du menu des jeunes moineaux
ont été étudiées dans le nord-ouest a1gérien.

Cette étude est basée sur l'analyse de 302 contenus stoma-
caux ; 68 proviennent d'une colonie de mojneaux domestiques établje
près des habitations humaines et 234 de quatre colonies de mo'ineaux
espagnols installées dans 1a campagne.

Cette analyse a montré que, pour leurs jeunes, 1es deux moi-
neaux sont des omnivores à tendance prédatrice marquée, leur tendance
vêgétarienne s'accentuant en fjn d'é1evage.

La hiérarchie des catégories de proies peut varier avec 1,âge
des poussins, la situation de la colonie et la saison. La structure-
du menu, Dar contre, est similajre chez les deux moineaux, et leurs
deux cl asses d'âge.

Enfin la répartitjon des proies entre les diverses catégories
taxinomiques 'indique que 1es mojneaux sont des prêdateurs généraiis-
tes. Mais les moineaux espagnois se spéc'ialisent parfois iortement.

(English suffinary at the end of the paper).

(1) Contribution du laboratoire d'Etholog.ie et psychologie animales
de I'Universitê de Liège, 2?, quai Van Beneden, 8-4020 LITGE
(Belgique) et de la Station d'Avertissements Agricoles de
Misserghin, A1gér'ie.

N.B. Article reçu en juillet 198i et destiné à la Société d'Histoire
naturelle d'Afrique du Nord, où il est accepté en octobre 19g1.
Toutefois, 1e dêcès de son directeur n,a pas perm.is 1a publica-
!i91. Récupéré. en juiltet 1983, réaménagé et accepté pôur 1es
Cahiers en octobre 1983.
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I NTRODUCT ION

En A1gérie, comme dans d'autres pays d'Afrique du Nord, les
fellahs se plaignent régu1ièrement des mo'ineauX, QU'ils accusent de
pi11er systêmatiquement leurs rêcoltes. Pour évaluer f impact de ces
oiseaux sur les cultures, il faut non seulement quantifier 1'ampleur
des dêprêdations avjaires que subissent celles-ci, mais encore calcu-
ler la part de responsabilité dans ces dégâts des différents granivo-
res qui les visitent. Ceci implique de cerner et 1''importance, et 1a

dynamique de leurs populat'ions et de bien connaître leur éco'logie ali-
mentai re.

La présente note tentera, pour clarifier ce dernier problème'
d' i nventori er I e menu des ieunes moi neaux domest'i ques et espagnol s ,
d'en analyser la structure et, para11è1ement, d'en extra'ire certa'ines
informations sur les stratégies des adultes en quête de nourriture.
Les résultats de ces investigations complètent ainsi les données déià
obtenues sur le rêgime alimentaire des moineaux espagnols adultes
(METZMACHER, 1981). Pour l'A1gérie' ils comblent partiellement une
lacune, carr à ma connaissance, cette question n'y avait pas encore
été étudiée. Pour 1'Afrique du Nord, enfin, cette recherche prolonge,
grâce à 1'analyse de plus nombreux paramètres, 1es travaux de
BACHKIROFF (i953), au Maroc, et de B0RTOLI (1969), en Tunisie. Quant
aux autres problèmes évoqués plus haut, ils ont fa'it (METZMACHER et
DUB0IS, 1981), ou feront, l'obiet d'autres articles.

MATERI EL ET I.IETHODES

Colonies étuCiées

Les ieunes moineaux furent collectés au nid dans cinq colo-
nies : quat!'e de moineaux espagnols et une de moineaux domestiques.
Toutes se situa'ient dans I'ouest oranais (fig. 1).
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Les colonies de moineaux espagnols comportaient plusieurs
centaines ou plusieurs milliers de couples, tandis que-ce1le de moineaux
àomestjques n"en hêbergeait que quelques dizaines. Celles de moineaux
espagnols, .installées àans 1a campagne sur des acacias, des eucalyptus,
ael ientiéques, des pins, des oliviers ou des tamaris, étaient proches

àu bordaierit dés chainps àe cêréales et des vignobles- Les moineaux
domestiques, par contie, étaient établjs oans un village. Les bâtiments
où ils nicnàiânt - de vastes poulaillers -, étaient entourés d'un ver-
ger irrigué et Planté d'agrumes.

Les deux moineaux se différencient également au niveau de

leurs cycles de reproduction annuels. ceux-ci sont beaucoup plus syn-
chron.isês chez le moineau espagnol que chez le moineau domestique.
De p1us, dans bon nombre de colonies du prem'ier' on ne note qu.'Yne --
ieu\e p6nte, alors que dans celles du second' on en observe habituelle-
ment plus'ieurs par saison de reproduction.

Dans chaque colonie de moineaux espagnols, les ieunes furent
réco'ltés en des points régu1ièrement espacés, lorsque I'accès des n'ids
1 e permettai t. Pour I e moi neau domesti que, 

-i 
e nombre 

. 
l.'imj té de ni chées

a exige une prospection systémat'ique des différents nids. Presque
tous èes échantjllons furent prêlevés en matjnée'

Les jeunes, immédiatement tués au chloroforme, furent dissé-
qués dans les heures sujvant leur capture, ou plus tardivement après
iongé1ation. Le contenu de 1a partie antérieurr, du tube digestif 

_

(oeiophaOe, ventrjcule succenturié, gésier) fut conservé dans une solu-
tion de formol A 5 %.

Collecte et conservation

Tri dênombrement et nature du matériel

Comme

de de leur menu
centurié - gés'i,
suite du texte)
68, pour 'l e mo i
cle de boite de
et I'inventaire

I nvertébrés

1a plupart des jeunes avaient 1'oesophage vide, I'étu-
fut basée sur le contenu des ensembles ventricule suc-

er (= "aonrenu stomacal" ou encore "relevé" dans la
. 2Zq de ces contenus, pour le moineau espagnol, et
neau domestique, purent ainsi être triés dans un couver-
Pétri et sous une loupe binoculaire. L'identification
des aliments furent réalisés sur ce matériel humide.

Leur nombre êta'it génêralement obtenu à partir des débris
1es plus nombreux et les plus représentatifs des divers
groupes taxinomiques, plus rarement à partir d'indjvidus
compl ets. Les capsul es cépha1 j ques, par exempl e, furent
utilisées pour 1e comptage des arachnides, des dictyop-
tères, des orthoptères, des caraboides, des curculioni-
dés, des coccinél idés, des planipennes, des 1ép'idoptères,
des diptères, des différents groupes d'hyménoptères, des
hétéroptères et des homoptères ; les pronota furent uti-
1isés pour les curculionidés,1es cocc'inélidês et les
hétêroptères ; 1es élytres pour 1es caraboides, les
chrysoméf idés, les curculionidés, 1es scarabéjdés et les
coccinélidés ; les mandibules pour 1es orthoptères et
les formicoides ; 1es génitalia pour 1es orthoptères,
1es cerques pour les dermaptères, les fémurs pour 1es
curculionidés, les chélicères pour 1es araignées, et 1es
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coquilles, enfin, pour 1es gastéropodes.
Lorsque certaines pièces se présentaient par paires, leur
nombre était évidemment divisé par deux pour obtenir ce-
lui des proies.

Yese!rsr Les grains furent comptés individuellement,'lorsqu'i1s
étaient de grande taille, comme ceux des céréales culti-
vées par exemple. Pour les petites graines d'habitude
peu nombreuses, ainsi que pour 1es grains de mais et1es
graines fragmentées, un indice d'abondance fut utilisé.

l4odes d'expressi on des 1ésu1 tats

Pour chaque espèce de moineau, 1es rêsultats sont présentés
en fonction de deux classes d'âge. La première va de l'éclosion à
1'apparition des rémiges hors de leur fourreau, vers 6 à 8 jours, et
la seconde de cette étape à la sortie-du nid. Çhez 1e moineau espagnol
l'envol a lieu d'hgbitude entre le 13e et le 15e jour et chez le domes-
tique, entre le 14è et 1e 16ê jour.

D'autre part, les résultats sont exprimés au moyen des para-
mètres suivants :

i chesse e11e représente le nombre de catégories taxinomiques
de I 'échanti I I on. Cel I es-ci sont rel ati vement 1 arges,
bien que dans certains cas favorables les détermina-
tions aient pu être menées jusqu'au genre.
La richesse moyenne, quant à elle, est le nombre moyen
de catégories taxinomiques par contenu stomacal.

itlgn!: par contenu stomacal ;

- I a IrÊgselçe elle correspond au rapport du nombre d'individus d'une
catégorie taxinom'ique donnée au nombre total d'indivi-
dus de l'échantillon ;

la constance e11e êquivaut au rapport du nombre de relevés où une
catégorie taxinom'ique est présente au nombre total de
relevés non vides de l'échantillon. Elle n'est calcu-
1ée que pour des êchantillons de plus de 10 relevés.

éfinitions sont insp'irées des travaux de BL0NDEL (1975)

De plus, 1a représentation graphique du lien entre la riches-
se (S) et la taille d'un échantillon est basée sur 1a technique de cal-
cu1 qu'utilisent BLONDEL (1975), BOURNAUD et C0RBILLE (1979) r poul
l'étude de la richesse des peuplements d'oiseaux. La pente de la cour-
be de la richesse cumulée ainsi obtenue a été calculée, entre le der-
nier (Sn) et I'avant dernier relevê (Sn - 1) de l'échanti11on, qrâce à

1'êquation de Ferry (in BLONDEI., 1975) :

Sn-1=Sn-a/n
où n est le nombre de relevés et a le nombre de catégories taxinom'iques
qui ne sont rencontrêes que dans un seul de ces n relevés. Cette pente
"est nulle quand a est nul ou quand n tend vers.l'infini" (BLONDEL,

- le nombre d'al

Ces d
et HENRY (1977)
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Par ail leurs, I'indice de Shannon (H'
1978 b) a perm'is d'évaluer la diversjté des pro

(voir HENRY, 1977 et
es à partir des frêouen-

ces des diffêrentes catégories taxinomiques. Et finalement, 1a spécia-
lisation du menu a été mesurée par la valeur du rapport de cet indice
à la diversjté maximale possible, soit J' = H'lH' max. Ce J', indice
d'équirêpartition, peut varier de 0 (spêciaf isation maximale : une seule
catéqorie de proies consommées) à 1 (spécialisation minimale : toutes
les catéqories sont également représentées).

L jmi tes méthodol ogiques

Les aliments peuvent cheminer au travers de i'oesophage à'des
vitesses différentes (GARTSHORE et al.,1979). Ils peuvent donc com-
mencer à être digérés à des moments différents. De p1us, 1a vitesse de
1a digestion peut varier d'un al'iment consonuné à I'autre. Les obser-
vations de COLEMAN (7974, de CUSTER et PITELKA (1975) indiquent que 1es
graines et les grains subsistent beaucoup plus lonQtemps que les inver-
tébrés dans les estomacs des espèces qu'ils ont étudiées. Pour les
moineaux cela reste à démontrer, mais 1a présence d'une chitinase gas-
trique chez le moineau domestique (JEUNIAUX, 1962\ laisse présaQer une
situation analogue, au moins pour 1es parties non sclérifiées des in-
sectes.

Enfin. 1a digestion peut encore se poursuivre après la mort
des oiseaux (DILLtRY, i965). Les pourcentaqes présentés dans cette no-
te sont par conséquent plus ou moins biaisés. En attendant de pouroir
disposer de facteurs correctifs, comme il en existe pour d'autres espè-
ces (COLEMAN.1974, CUSTER et PITELKA, 1975), 'il faut surtout les consi-
dérer comme des ordres de grandeur.

RESULTATS ET DISCUSSION

Caractères du menu

R i chesse

Chez le moineau espagnol, 1a richesse des proies par échan-
t'illon est en moyenne de 11 (tableau 1), alors gu'elle est en moyenne
de 1$ chez son conqénère (tableau 2). La fiqure 2 montre qu'e11e dé-
pend partiellement de la taille des échantillons.

L'allure des courbes de la richesse cumulée nous montre aussi
dans quelle mesure celle-cj s'approche de la richesse totale (fig. 2).
Parmj ces courbes, il n'v en a que deux qui atte'ignent pratiquement unpalier. Dans ce cas,la richesse cumulée, qui se chiffre à 12 ou 15,
est par conséquent proche de la rjchesse totale des populations de
nroies dont proviennent ces échantillons. Il a donc suffit, respecti-
vement, de 40 et 33 relevés pour répondre à cet objectif.

De p1us, qràce au rapport a/n de 1'équation de Ferry, l'ef-
fort d'êchantjllonnage, requis pour é1ever encore d'une unité la ri-
chesse cumulée, peut ètre quantifié. Pour nos échantillons de proies,
ce rapport vaut respectivement :0.?2 (Ain el Berd,31 mai, stade B),
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Tableau 2 Frëquence et constance des proies dans le menu des jeunes moineaux domestiques

Annêe

Lieu

Date

Stade

1977

l4i sserghi n

25.U 2.Ut 5.VI 23,VI

A(6 ) B(8) B(11) A( 13) B(ll) B (11)

Catégories animales F F F C F C F L F c

GASTEEOPOD€S

ARACII'IIDES

Ii{SECTES indêterminês

0rthoptères

Dermaptères : Forficules

Col ëoptères i ndétenni nês

Carabo-i dea

Chrysomel i dae

Curcul ionidae

Scarabaei dae

Coccinel idae

Diptères

Hynênoptêr€s i ndêtenni nês

Sphecoi dea

Formi coidea

Hêmiptéroldes indéterminês

Hétéroptêr€s

Homoptères

Larves indêterminées

Coléoptères indét. (L)

Chrysoml idae (L)

Planipennes (L)

Diptères (L)

1.0

9.?

3.1

ll.3
2.1

2.1

2.t

10.3

2.1

10. 3

?.L

4.1

1.0

14 .4

6.2

17.5

1.0

4.7

16. 3

7.0

7.0

20.9

9.3

30.?

?..3

2.3

9.1

7.8

9.1

?.6

26.0

11 .7

1.3

7.8

?.6

1.3

15.6

r.3

45 .5

54.6

36 .4

18.2

45 .5

45 .5

?7 .3

9.i

L8.2

18. 2

9.1

54.6

9.r

IE

2.8

10.6

1.2

5.9

t.2

1.6

0.4

0.4

t.2

1.2

24,8

1.6

4.7

0.4

5.5

t.2

0.4

?.8

27.2

46.2

30 .8

69.?

15.4

69.2

15.4

30 .8

7.7

7.7

15.4

7.7

69.?

23.t

53.9

7.7

38. 5

15 .4

7.7

23.t

92.3

1.9

0.9

2.8

1.9

1.9

17 .0

0.9

0.9

1.9

4.6

7.6

2)..7

4.6

27 -4

3.8

18.?

9.1

27 .3

18.2

L8.?

91.0

9.1

9.1

18.2

36 .4

9.1

63 .7

,.( q

9.1

36.4

13.3

3.5

5.3

?.7

6.?

15 .0

1.8

2?.L

ll.5

1.8

10 .6

6.?

54 .6

36 .4

36 .4

18.2

54. 6

?7 .3

18.2

45. 5

45.5

18.2

18. 2

36.4

Légende : voir tableau 1
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0.07 (Oued Médiouni, 29 mai, stade A),0.05 (Oued Atchane,4 ma'i, stade
B), 0.03 (Aîn el Berd,22 nai, stade A) chez le moineau espaqnol et
0.38 (Misserghin, 5 juin, stade A) chez son conqénère. En théorie, i1
aurait donc fallu 5, 15, 20, 33 et 2.5 relevés de plus pour qagner une
catégorie de proies. Cependant, pour obtenir un bcn aperÇu du menu des
moineaux,'il n'est pas indispensable de connaitre exactement la riches-
se totale en projes. Les catêgories taxinom'iques "rares" ne sont en
effet souvent représentées que par un très petit nombre d''indiv'idus.

Par ailleurs,onaura remarqué que, d'une courbe à l'autre, la
montée peut être fort variable. Ceci est la conséouence d'une plus ou
moins grande spécialisation du régime, problème qu'on abordera plus
tard. Quant au maximum atteint, il est détenu par le moineau domesti-
que : S = 16. Cette dernière particularité peut être liée à la situa-
tion de sa colonie, si I'entomofaune de son verqer est plus variée que
celle des emblavures de cérêales où se nourrissent les moineaux
espagnols. Un spectre plus large de proies peut aussi, selon SCHOENER
(1971), résulter d'une plus faible abondance absolue de nourrjture.
Ces deux hypothèses ne sont pas incompatibles.

La ric.hesse moyenne permet de poursuivre 1'analyse de certains
résultats. Ainsi: pour les relevés des proies du 5 ju'in dans la colo-
nie de Misserghin, la richesse moyenne du stade A (m = 5.2) est supé-
rieure, et siqnjficativement différente (P ( 0.05), de celle de B
(m = 3.5). Les poussins les plus jeunes ne peuvent accepter que des
pro'ies de petite taille; ceci obiige sans doute leurs parents à pros-
Decter un plus qrand nombre de catégories taxinom'iques pour sat'isfaire
cette condition.

't8

t6

ta

12

10

I

6

I

2

Richcs.ê cumulaê

s=i6

20

Fig. 2. Courbes de la richesse cul
tillons de contenus stoma,
Moineau espagnol, stade A
(Ain ei Berd, 22 ma

rr (Ain el Berd, 31 ma

lvloineau domesti que, stade

s=t5

È12
s=ll

R.l.vdr succ...il.

15

mulêe des proies (S) dans cinq échan-
caux.
: æ (0. Médiounj, 29 mai), +rr

tade B : o{ (0. Atchane, 4 mai),
i).
A : À-{ (Mi sserghi n, 5 ju'in ) .

i) ; s
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Pourcequiestdel'apportvégêta.lenfin,la,richessetotale
est le plus souvend ae Z ou 3 chài le moineau esoagnol (tableau 3) et
àË-: ôr'q-.nei te domesrique (tabteau 4). La facitl!é 9:accès à ces

àiir"nit, àt parfo'is leur'aboÀdance considérable, n''incitent sans doute

;;; i;;-;"ineâux a exploiter un nombre de catégories plus grand'

Pourchaquemoineau,etpourcnaqueclassed.âge'l.analyse
de ce paramètre est basée sur-le regroupement de tous les êchantillons
àitpàniOt.r. Le tabiààu 5, qui préiente ces_synthèses, montre ainsi
Àüà-i.rl"i te moir"ar-à.pàôndt, à, stade A, la-deuxième et la troisième
ilurr" d,abondance numeriqüe dés proies se Dartagent 1e pic des obser-
,uiiànt. Le moineau domestique, par contre, présente au-même stade

deux maxima , ,n oor" la deuiième classe et un secnn9- plus petit, pour

ià-âi"àrleÀ". Ce dernier résulte essentiellement d'un nombre élevé

de Iarves d'insectes dans queloues contenus'

AustadeBlesummumdesobservationsestljéchezlesdeux
moineaux à ]a prem'ière classe. Le mo1neau domestique montre en outre
;;;;iit pi. pbr. tes deux dernières : cetui-ci correspond à 1a pré-
iànlà-aà iu"râr a'tnieiiài, ou d''imagos de coccinélidés et de fourmis
ààni certains relevéi.- Cette oarticülaritê ne s'extériorise-pas chez

îà ,oin"àù âspagnol,-mais-elle existe néanmoins car ses dern'ières clas-
;;r;;i;*ànl égaférent'le plus qrand nombre de proies de ces catégo-
ries.

LadjminutiondunombredeproiesparcontenudustadeAau
stade B, observée.n"i t.. deux moineàux. est compensée par 1'accrois-
iàment àe 1'apport ràôCtuf (tableaux 3-et 4). Ung,augmentat'ion de la
;;ïiï; ààs p"bi"t est'également possible. Les orthoptères les plus

ià"gi. pà" àxerpt", ont-été rencôntrés au stade B. Mais le nombre

i-"àË-."rtr"int d'inaiviari entiers n'a toutefois pas. permis d'étudier
ii-[iri.iurtiôn ae teur ta'ille. Selon HENRY (1978 a)' ce paramètre

cànditionne fortement la sélection des proies chez certarns oassereaux'

Nombre d'al imen ts pa r contenu stomacal

Fréquen ce et constance

Cas dr mo i neau esDaqnol

Les tableaux 1, 2, 3 et 4, qui consignent 1es principaux ré-
sultats de l'examen des contenus Stomacaux, ne reprennent pas les échan-
tillons inférierrrs à six relevés. Ces dern'iers ont cependant êtê uti-
lisês dans les analyses globales du régime alimentaire. Les aph'idiens
n'y figurent pas non plus à cause de leur faible b'iomasse et de leur
faible-constance : un seul relevé de moineau esoagnol et sept de moi-
neau domestique en contenaient. cette raretê traduit une digesti,on
iupia" ou bidn une consomlration réduite car 1e-ga1n énergétique des-
piâi"i dè pet'ite taille est sans doute trop fa'ib'le pour certains pré-
dateurs (HENRY, 1978 a).

Invertébrês. La figure 3, qui condense des données du tableau 1 et
àËi=pfri-patits relévés, àonne un aperçu 91oba1 des grands.groupes de

proiàs trôuvés en 1977 dans le menu des ieunes. Au ltqdq.A et pour ce

[u.i est de 1a frêquence, elle montre ains'i une maiorité d'orthoptères'
lürtout des criquets. Les hémiptéroîdes, essentielIqment des hétérop-
tères ; 1es co1êoptères, pr.incipalement des coccinélidés et des
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Tableau 5 : Nombre de proies pâr contenu stomaca'l (en 1977)

r stades A et B : explications voir texte

MOTNEAU TSPAGNOL (A) r

Nombre de proies
par contenu
sto{îacâl

0 6 1l 16àààà
51015?0

27
d

25

?6 31 36 41 46ààààà
30 35 40 45 50

Nombre
d'observations ll z0 2081

33.3 13.3 t.7
0 0

0

0 0 0

0

N=60

18.3 33.3 0 0

HOINEAU ESPAGNoL (Bt r

Nombre
d ' observati ons 38 18 13

44.2 20.9 15.1

93
10.5 3.5

3 2 0 0 0 N=86

3.5 ?.3 0 0 0

M0INEAU D0r4tSTIQrlE (A)

llombre
d'observati ons 58

1 8. 5 29.6

?3
7.4 11.1

5 ? I I 0 0 N=27

18.5 7.4 3.7 3.7 0 0

}IOINEAU DOi,IESTIOUE (B)

Nombne
d'observations 24

58. 5

10 3 1 I 0 0 0 1 I N=41

24.4 7.3 ?.4 2.4 0 0 0 ?.4 ?.4
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Invertébrés. Au stade A, les larves d'insectes (fig. a), surtout de
Aiptêië;-éi'de coléoptères (probablement coccinél idés), constituent le
grôs de 1a fréquence. Quatre autres groupes cependant sont également
6ien représentés : les fourmis ; les coléoptères, surtout cocc'inélidés
et curculionidés ; les orthoptères, essentiellement des criquets i et
1es hémiptêroîdes, principalement des hétéroptères.

En constance, les co1éoptères sont d'importance comparable
aux larves d'insectes. Les hêmiptéroides, 1es orthoptères et les four-
mis viennent ensuite.

Au stade B, la fréquence des co1êoptères s'accroît aux dépens
de celles du groupe des larves el des orthoptères. Sinon, ses varia-
tions sont faibles.

La constance donne une hiérarchie des proies assez compara-
ble à celle de'la fréquence, sauf pour 1es larves d'insectes qui de-
viennent I'un des groupes les moins importants. De plus' par rapport
au stade A, la constance diminue pour tous les groupes.
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currulionidês ; et les dermaptères, uniquement des forficules, sont
moins bien reprêsentês, mais ensemble ils constituent tout de même

près d'un quart des proies. Les autres groupes, par contre, sont d'im-
portance secondaire.

En ce qui concerne la constance, 1es diffêrents groupes d'in-
sectes révè'lent la même hiérarchie.

Au stade B, la frêquence des orthoptères reste élevêe, mais
elle a diminué de moitié par rapport au stade A. Ce changement s'opère
surtout au profit des fourmis, des coléoptères et dans une mojndre me-

sure des deimaptères. Cette fois cependant, la distribution des cons-
tances ne suit plus tout-à-fait celle des fréquences.

BACHKIR0FF (1953) et BORTOLI (1969) ont déià signalê 1a pré-
sence des principaux groupes de proies présentês ci-dessus. Mais le
premier auteur n'a pas trouvé de dermaptères. 11 indique en outre une

faible constance pour les fourm'is et les hêm'iptéroides' ce qui contras-
te également avec les résultats d'§ranie. Quant au second, il mention-
ne les fourmis comme des proies très rares.

Véqétaux. L'essentjel du matériel végéta1 est représenté par 1es gra'ins
dê-ôêiêâtes, principalement du b]é (tableau 3). La quantité et la cons-
tance de ceux-ci augmentent gênéralement du stade A au suivant (tableau
3 et fig. 3). Le maximum a été observé chez des ieunes très proches
de I'envol (moyenne de 7.3 grains par contenu ;0. Atchane' 12 iuin
Le77).

Les graines de plantes spontanées, très petites et surtout du
qenre JQNCHUS sont trouvées en très petit nombre et en fajble constance.
ées observâTîons, comme 1es précêdentes, s'accordent avec celles de

BACHKIROFF (19s3), de BORTOLI (i969) et de GAVRILOV (1963).

Les pois chiches enfin ont une importance accessoire; ils ne
prov'iennent en'effet que d'une seule.colonie (0. Atchane' stade B) oÙ

ils n'ont guère, semble-t-il, servi de nourriture aux ieunes.

Cas du mojneau domestique



Vêqétaux. Au premier stade, 1es grandes graines de plantes spontanées

ti"iil=Son.titirent 1a catégorie végêta1e 1a-p1us importante en abondan-

èe et'en constance. Ces giaines, iouiours fragmentées, !'o!! pu être
identifiées. Les petites graines de plantes spontanées_(= I), surtout
du-qenre Jonchus, àinsi què te maîs et les autres céréales, ne iouent
qu'ün rô16-âîEsoire (tableau 4 et fig. 4).

Ausecondstade,lapartdesgrainesllaugmenteencoreen
abondance et constance ; celle du maîs évolue de même'

Le stade B fournit 4 échantillons qui permettent quelques
brèves remarques sur ce type de variation.

certaines pro.ies, comme les curculionidés, disparaissent des

relevês à la fin juih; d'autres au contra'ire, comme les fourmis, les
homoptères, ies 1àrves de co1éoptères et de diptères apparaissent ou

augmàntent au cours de ce mois (tab'leau 2).

A côté de cela il existe des catégories de proies dont les
fluctuations numériques n'ont pas de sens bien précis, les coccinêli-
dés, 'les gastéropodes et 1es orthoptères par exemple.

Quant à 1'apport végétaf i1 ne paraît pas présenter de va-
riations importantes (tableau 4).

Modificat'ions saisonnières du menu

Compa ra'ison du menu des deux moineaux

Il est certainement hasardeux de confronter un ensemble d'é-
chantillons provenant de colonies différentes à un autre qui est issu
d'une seule. c,est pourquoi cette comparaison se bornera à relever
les contrastes et les simil itudes 1es plus marquêes.

Les principales différences concernent :

- les orthoptèi^es et'les dermaptères, beaucoup mieux représentês en

constance et fréquence chez le moineau espagnol, et cela aux deux

stades;
-'les coléoptères qui, en revanche, prédominent pour les deux paramètres

et les deux stades chez le moineau domestique.

Le cas des larves d'insectes,autres que 1es larves d'orthop-
tères, est plus particulier. En effet, si leurs effectifs sont surtout
notabies eh tgZZ chez le moineau domestique (fig. a), ils furent êga-
lement bien reprêsentês chez l'autre moineau en 1976 (tab1.eau 4). Cette
variation est peut-ètre une conséquence de la sécheresse de 1977 en mi-
lieu non irrigué.

En revanche, la disparition presque complète des arachnides
au stade B, et I'apparition consécutive des gastéropodes reprêsentent
un trait commun à ces deux oiseaux. Par ailleurs, les ieunes des deux

moineaux reçoivent des proies qui, pour 1a plupart, vivent au sol ou

dans la strâte herbacée (tabl. 1 et 2). Il s'agit en outre d'organismes
peu mobiles.
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Fourmis

0 20

F'ig. 3

A

,nsêctcs

de ptantes spontanêes I

Frêquence

Cons tonce

B

d'Insectes

câicâcs

de plontcs spontonées I

BA

10 60 80 t00% 0 20 t0 60 æ 100%

Fréquence des invertébrês et constance des princ'ipaux aliments
(invertêbrés et vêgé aux) dans le rnenu des-poussins de moineaux
èspagno'l s de deux classes d'âge (Oranie, 1977.)-.
A : ieunes pouss'ins, B : pousi'i ns plus agês (vo'i r texte).
A.I. = autrès qroupes d'jnsectes. A. Inv. = autres invertébrés
(arachnides et gastéropodes). Larves = larves d'insectes.

Larvcs

Coléoptères

Hémiptéroides

Orthoptàrcs

Fourmis

Oermo,ptèrcs

HCmiptéroi'dcs

Colêoptèrcs

OrtllÆ,ptères

Cérêolcs

204



Fréquence

B

Constonce

(blé, orgo)

plantes spoafoaécs I spontanéc.s I

Fréquence des invertébrés et constance des principaux aliments
(invertébrés et végétaux) dans le menu des poussins de moineaux
domestiques de deux cl asses d'âge (Mi sserghin , 1977 ) .
A: jeunes poussins, B: poussins plus âgés (voir texte).
Autres ins. = autres groupes d''insectes. Autres inv. = arach-
n'ides et gastéropodes. 1 = petites graines entières, II =
grandes graines en fragments.

A

BA

o 20 40 60 æ ,o0% 0 20 to 60 æ ,00v.

F'ig . 4

Larvcs d'Ins '

c
o

Loryês rf rnsêctes

Fouîmis

Orthoptères

Hêmiptéroidcs

Coléoptères

Mal's

Graincs a

Graincs de plantcs spootan{rs II

Lorves

Fourmis

Hémiptéroides

Coléoptèrcs

de

Nais

Grainæ dc plantcs spontonâes II
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Jusqu'àprésent,lesparamètresfréquenceetconstanceont
été analysés séparbment. Leur èombinaison est cependant-indispensable
pôur révÉter la structure du menu des jeunes moineaux. Cette structure'
ôrÀ aonn" 1a f.igure 5, a êté dressé à partir des valeurs reprises aux

tableaux 1 et 2.

une première constatation s'impose : l'allure de cette distri-
but.ion, quel qire sojt le moineau ou la classe d'âge, es!-semblable d'un
ààf.1uniiflon à l'autre. Elle est, par ailleurs' comparable à celle don-

née par HENRY (1977) pour la rousserolle effarvatte. Dans ces deux cas,
ta ràtation entre lô ioqarithme de 1a fréquence et la constance n'est
pas f inéaire.

cette relation, si on'la compare à celle prêsentée par FRELIN

(1982 : 441), s'ajuste, en première approximation, à un modèle de dis-
tribution au hasard.

L'examen du rÔle structural des différentes catégories taxi-
nom.iques révèle, d'autre part, la possibilité d'un chevauchement des

niches alimentaires des deux moineaux. En effet, des catégories iden-
tiques occupent la mème position dans la hiérarchie de leurs_proies
(eiemple : àrachnides ; Misserghin' 5 iuin, et Aîn el Berd,22 nai ;
ètaa"'R1. Comme certaines catégories conservent le même rôle d'un sta-
de à l'âutre (exemple : hétéroptères, stades A et B, Missergh'in
5 juin), ce cÈevauôhement pourrait bien se prolonger pendant une grande
partie de la croissance des ieunes.

D'un autre cÔté, des catégories tax'inomiques différentes
sont jnterchanqeables. Le menu des ieunes présente ainsi différentes
versions, qui traduisent la souplesse d'adaptat'ion de leurs parents,
car cellés-ci sont vraisemblablement liées aux fluctuations d'abondance
du peuplement des Proies.

A ces résultats, on peut encore aiouter, grâce au tableau 6'
que ia classe de constance 1a plus petite (0 - ?0 %).rassemble les ca-
iegories tax.inomiques 1es plus nombreuses ; ceci vaut pour les deux

moineaux et quel que soit le stade. 11 suOgère en outre une différence
inter-stades'dans la distribution numérique de ces catégories, chez
chacun des moineaux, B présente en effet moins de contraste que A entre
les deux premières élasses de constance. La taille des débris dans les
estomacs àes pouss'i ns plus âgés'i nd'i que que ceux-cl peuvent'i ngurgiter
des proies reiativement granàes. Théoriquement, ils.doivent donc reje-
ter moins de proies de cèrtaines catégories, ce qu1 doit logiquement
entralner une hausse de la constance.

La figure 5 montre encore que dans 1 a première -cl asse de constance,
1a fréquence es-t gênéralement inférieure ou égale à 

-4. 
%. Les quelques

exceptions concernent des coccinéljdés, des formicoides et des larves
de cô1éoptères, c'est-à-dire des proies qui sont - ou qui sont proba-
blement - distribuées en agrégats dans les zones de gagnage des oiseaux,
et que certains ind.ividus peuvent consommer en abondance. L'observa-
t'ion directe du nourrissage des jeunes moineaux domestiques me l'a con-
firmé pour les coccinelles, car certains adultes en ramenaient rêgu1iè-
rement d'une même zone de caPture'

Structure du menu : d'istribution des proies
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Fig, 5. Distribution des proies se'lon leur fréquence et leur constance

(en 1977).
a = gastéropodes ; b = dictyoptères ; c = dermaptères ; d = diptères ;
e = planipennes ; f = apoides i I = larves de planipennes i h = scara-
bêidés ; i = chrysomélidés ; j = coccinêlidés ; k = formicoîdes i I ='larves de chrysomé1idés ; m = homoptènes ; n Ê lépidoptères ; o =

arachnides ; p = curculionidês ; q = carabidês i r = larves de coléop-
tères (coccinélidés ?) ; s = sphêcoîdes ; t = larves de 1épidoptères ;
u = hétéroptères ; v = orthoptèr"es i w = larves de diptères.
I'loineôu espôgnol, stade A : Â (Aîn el Berd, 2? nai) et f (Oued
flé"ioÏÏî,-29-mai) ; stade B:O (Oued Atchane, 4 mai) et E (Ain el
Berd,31 mai). Moineau domestique (Misserghin), stade A:O (5 juin) ;
stade B : O, e-l-l-IfJ-êT-73-.juin).
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Tableau 6 : D'istribut'ion des catégories de proies selon leur constance.

n A, B : cl asses d ' âoe ( vo'i r texte )

Enfin,1a figure 5 ind'ique aussi une absence de proies peu
fréquentes et régu1ièrement distribuêes. Cette observat'ion, à 1'opposé
de ra préeédente, renforce 1'hypothèse d'une chasse au hasard.

Eclectisme et spécialjsation des adultes

Tableau 7 : Diversité des proies dans le menu des jeunes moineaux esoa-

taille des échan-
20);2)4mai
mai 77 (B = 18) ;

3).

H' : indice de diversitê Ce Shannon ; J' = H'lH' max
répartition

indice d'équi-

gnol s et domestiques-
Dates des collectes et, pour chaque stade,
tillons entre parenthèses : 1) 3 juin (B =
77 (B = 40\ l 3) 22mai 77 (A = 33) ; 4) 31
5) 29 mai 77 (A = 55) ; 6) 5 juin 77 (A= I

Cons tance 0-20 % 20-40% 40-60% 60-80 % 80-100%

Nombre de caté
taxinomiques c

s
h

ori es
ez le :

13

10

8

8

2

2

4

6

1

2

2

0

1

2

1

0

1

0

I

0

moineau espagnol (A) x

moineau domestique (A)

moineau espagnol (B) x

moineau domestique (B)

Lieu 0ued
Atchane1l 2

Ain el Berd

3 4

0ued
Médi oun i

5

Mi ssergh i n

6

Stade B B A a A

H', ...
H' max

J', .,.

2.37

3.t7

0.75

2.67

3. 59

0.75

2.58

3 .91

0.66

2.52

3.t7

0.79

0. 57

3.32

0. 17

2.74

4. 00

0.68

270



Le tableau 7 réunit, pour 1es plus gros échantillons, les
valeurs de I'indice de diversité (H') et d'équirépartit'ion (J'
proies dans le menu des jeunes moineaux (x). Il traduit certa
fects du comportement des adultes en quête de nourriture' Mai

de le commenter, une remarque préalable s'impose : les valeurs
jndices sont biaisées. En effet, lorsque 1a pente de la courb

des
ns as-'
, avant
de ces
de la

S

e

richesse cumulêe (fig. 2) n'est pas nulle, la richesse de l'échantillon
est inférieure à la richesse réelle de 1a population et la diversité
maximale, qui équivaut au logarithme de la richesse, est sous-estimée
(BL0NDEL, 1975). Par conséquent la valeur de J' sera supérieure à sa

valeur réelle.' Cemme l'erreur va dans le même sens pour tous les J',
on peut nêanmoins discuter des plus grands écarts.

Les valeurs du tableau 7 montrent ainsi que dans l'ensemble
le moineau espagnol se comporte en généraliste et que 1e moineau domes-
tique semble également mêriter ce qual ificatif. Toutefois, une valeur
très faible de J' (0.17) indique une spécialisation marquée dans une
colonje de moineaux espagnols. Celle-ci pourra'it être 1iée à une pu1-
lulat'ion d'orthoptères. HENRY (1978 b) a en effet dêcelé, chez d'au-
tres passereaux, une tendance à la spécialisation durant 1a période
d'abondance maximale de leurs proies potentielles'

Le développement de cette tendance peut s'accorder avec 1'hy-
pothèse ci'une chasse au hasard. Si la proportion de proies d'une caté-
gorie augmente et si celles-ci sont réparties au hasard, la probabi'li-
ie ae capturer ce type de proies doit, elle aussi, logiquement s'ac-
croître. Mais il est également possible que l'oiseau développe une
préférence pour 1a catégorie de proies dont les effectifs se multi-
pfient dans le milieu (voir HENRY, 1978 a et i9ll2, pour une discussion
plus complète du problème).

CONCLUS IONS

Le menu des poussins de moineaux, qu'ils soient domestiques
ou espagnols, jeunes ou plus âgés, se caractérise par une structure
similàiÉe. Les éléments de cette structure en revanche varient forte-
ment selon le moineau et 1'âge envisagés.

A cet êgard, les contrastes observés entre les deux moineaux
peuvent refléter une différence d'habitat, des caractérist!99q! "spC-
tifiques" 1iêes par exemple à 1a morphologie du bec (METZMACHER' à
paraltre) ou à une combinaison de ces divers facteurs.

En ce qui concerne 1es proies, l''importance relative de ces
facteurs reste inconnue, 1a composition et 1'organisat'ion spatio-tem-
porelle du peuplement d'invertébrés de la zone d'étude n'ayant pas été
âna1ysées. 

'Pour 
1es catêgories végéta1es par contre, 1a prépondérance

du fàcteur habjtat est tout-à-fait plausible. Le maîs, en effet, a

toujours été un aliment abondant et fac'ile à obtenir pour les moineaux
de Misserghin, et il en a été de même du blê et de'l'orge pour ceux
des autres colonies.

(x) Notons que 1es catégories de pro'ies indétermjnées n'ont pas été' 
reprises pour effectuer les calculs.
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La stratêgie de collecte des proies est êgalement une question
à clarifier. Le caractère "généralistei' du régime, ainsi que certajns
àspects de sa structure, soni favorables à 1'hypothèse-d'une chasse au

haiard. par contre, d'autres particularités structurales et quelques

ôbservations de terrain laisseht penser que 1es deux moineaux utilisent
;i;;i;;r ;iratégies pour co]lectâr 1es pro'ies destinées à 1'êlevage de

leurs jeunes.

Pour apporter des réponses à toutes ces questions, une étude
plus intensive dê'1'écologie aiimentaire des moineaux est indispensa-
6i;: ii-serait souhaitable de la rêa'liser dans des colonies voisines,
iiin a;Cvatuer le degré de chevauchement éventuel ou au contra'ire d'ex-
clusion de leur régime respect'if.

Enfin, d'un point de vue théorique, la relation liant la
constance d'une catégoiie de proies à sa fréquence mériterait d'être
Àààcrisée, car cela fiermettrait peut-être de déduire 1es fréquences à

partir des constances.
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ABSTRACT

Nestljnq diet of house and spanish s parrovÿs in Orania (Alqeria).

ïhe compos'ition and the structure of the diet of nestling
sparrows were studied in the north-west of Algeria.

302 stomach contents were analysed ; 68 were collected from
a house sparror{ (Passer
ments and 234 fromTour
nies established in rura

) colony situated near human settle-
arrow (Passer hispaniolensjs) colo-

domes ti cu s
s pan sp
I areas

S

This investigation indicated that the nestling's food of the
two sparrows consisted mainly of animal food in the beginning of the
nestlinq period, the vegetable fraction of the diet becoming more im-
portant at the end of this period.

Preys hierarchy can vary with nestlinq age, colony situation
and season. The two sparrows, and their two recognized age-classes,
however, have s'imilar diet structure.

The distribution of preys between the different taxa revealed
that the sparrou/s are generalist predators. The spanish sparrows,
however exhibit sometimes a strong specialisatjon.
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