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ANALYSES ET SYNTHÈSES BIBLIOGRAPHIOUES

Les livres d,Ethologie sensu stricto (marqués d'un-astérisque) recensés

dans cette .rurique'tà;;i"i'àÈi.t à,ùn. âna'lyse. p1us. svstématique dans

le fascicute spéciuf iri,'i"ru-iËnsacre fin 19à4 à 1a bibliographie de

base en Ethologie.

ATKINS, P.I,J.
THE CREATI0N, 132 P.
W.H. Freeman & Co, 1981.
cisco, 660 Market Street'

Oxford, 20 Beaumont Street, 0XL 2NQ.San Fran-
California 94104.

ceci n'est pas un ouvrage supplémentaire sur l'astronomie et
1es particJfàr Aléààn[ài.ài, mais-une rêflexion sur I'origine de I'uni-
,à"rl-fi V a a ce propos dei questions fondamentales, telles que son

oriqine. la nature du'temps et l'émergence de la conscjence, qui sont
.liËiliürài ârjôria;Àri à' une investilation scientifique,-et pour- 1es-

oue'lles 'il est possinie de formuler dès réponses rationnelles' Celles-
;i".;;i iàrj6r"!-l;une-eiànnante simplicité, car derrière 1a complexité
àpp"ràrtà-àË-t;rniveis, se cachent dàs structures et principes de base

s imples.

Leparti-prisdel'auteur,maîtredeconférencesenphysico-
chimie à ]iÙniversilé à'Oxtord, est qu'i] n'est rien qui ne puisse être
ànritàsà et àxpiiqué rationneliement. I1 présente t9n-lillt comme un es-

sâi àà-iuiionnâtismà miljtant et de réductionnisme extrême. Son objet
est de démontrer qriii"n;àii put nécessa'ire d'invoquer une intervention
extérieure pour expliqràr-à.t'notjons-aussi abstraites que le début du

iâÀoi,-1;à"iôin"-âà ilàipu.é "t la créat'ion elle-même, et sa démarche

est de convaincre qrà à"!-piincipes et structures simples permettent d'

àÉàriir-à oàs maniiàitàiiofis uusi'i riches et complexes qY9 l'exjstence
ô;-;iunËtàil r;ê*".éànè. dÀl'humanité, 1'apparition du libre arbitre'

L.ouvrageestconçupourêtreluàdifférentsniveauxetvi-
tesses, A,âUàià Jiiquement iur'les pages de dro'ite, narratives, et en-

;îi;;'eveniuettem"ii, àn 
".cortunt' 

aüx explications et démonstrations

consignées sur les pages de gauche.

Un essai stimu'lant pour 1es esprits curieux'

J.C'I. RUhIET
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*BARNETT, S.A.
M0DERN ETHOL0GY : THE SCIENCE 0F ANIMAL BEHAVI0UR, 705 p., nombreuses
photos en noir et blanc, graphiques et dessins.
0xford University Press, New-York et 0xford, 1981.ISBN 0-19-502780-9.

Cette "Ethologie moderne" entend ne pas présenter 1e point de

vue d'une seule école, ou priv'i1égier une approche zoologique ou au con-
n'aire psychotogique, naturafiste ou expérimentaliste, majs traiter de

1'éthologie comme de la Science du comportement an'imal, ce qui lui con-
fère au iein des sciences biologiques un statut équivalant à celuj d'au-
tres discjplines comme l'écologie ou 1a génétique. C'est là' il faut
bjen le dire, un po'int de vue largement partagé depuis près de 20 ans,
et qu'i fajt l'unanimité auiourd'hui. C'est dans cette acception qu'i1
faut entendre le "moderne", sans quo'i 1e qualificat'if pourra'it faire
croire à une certajne suffisance quand il est utilisé par 1'auteur lui-
même I L'auteur, qui a bénéficier d'une aide sabbat'ique de l'Unjversité
natjonale australienne, s'efforce de présenter cette science du compor-
tement animal d'une manière qui puisse satisfajre les utj'lisateurs, étu-
diants et enseignants, zoo'logistes et psychologues, quel que soit 1'as-
pect du comportement qu'ils désirent illustrer.

Dans son acception moderne, 'l'éthologie est à la fois compara-
tive, illustrant la diversjté du monde animal et de ses adaptat'ions, ana-
lytique, s'inspirant de Ia physiologie et de la psychologie expérimenta-
lè à la recherche des relations de causalité, et synthétique' dégageant
1es principes généraux et lo'is communes qui font l'unité du monde anjma'l.
Ce câractère intégratif de l'éthologie est souligné dans la première par-
tie.

Le comportement est étudié selon ses fonctions dans les sec-
tions II à IV; 1es exemp'les y sont souvent présentés dans I'ordre taxo-
nomique, des unicellulaires aux primates. Les caractères adaptat'ifs_des
comportements, 1es relations entre écologie et éthologie, la physiologie,
ne îont pas l'obiet de chap'itres ou paragraphes particuliers, dans la
mesure où ils sont partout présents.

La sectjon II traite des problèmes de maintenance : mouvement
et orientation (espace et temps; clâssifjcation ôêf@d'oriëfrtâIiôfr
ên-ôFiêntâiiôfr stationnaîre, cinèse, taxie; 1es organes des sens; 1es
migrations et la navigation); prédatio!-ç!-pf9!99!igl (0, comment pren-
drà sans être pris); i'tromeôitâtiê-êt-Të-côfipQF!ë4ëll (maintien de 1a

stabiljté interne; resFiFâliôn;-thënmoiêgüIâtiôn;-fâim et soif; tout
écart par rapport aux valeurs moyennes de référence détermine un chan-
gement de comportement qui restaure celle-ci).

La section III trajte de I'aiustement aux circonstances et
abordedessujetshabituellementregrffiissages
soit les comporternents et processus par lesquels 1e comportement est mo-
djf.ié en fonction de 1'expérience: les féllglq!, les 9§§3i!, qllgll! et
succès, examinés dan.; leurs pr.incipes et-ânâIÿ§ê expérimëitâ1e-ôôfrfiê-au
tFâiêis de la série zoo'log'ique, et enf in l'elplqtqlion, 'improv'isation et
innovation, culminant aveè ie iangage et le§-ifrtêFâôtion§-§ôôiâTe§:--

Bien que les interactjons sociales ont été mentionnées précé-
demment, la section IV est vouée à l'examen systématique de l'étholggie
sociale, c'est-à-dire des relations entre indiv'idus d'une mêmeÏ!ffie-
LG-ïfiîflitre 9 port.e sur les aç!]yi!É9-lqplgqqçlliçg:, cour et soins pa-
rentaui; 1e chapitre 10 analÿ§ë-Të§-mêôânismê§-dtê§§qCiq!ion et de dis-
pgI:1g!, y co*piis 1es problèmes de surpopulationl-âdië§§iüité et stiëss
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soc ja'l ; les pr
patrons socj âü
ce- §6frt-êi àmin
dal ités sensor

imates mérjtent seuls le chapitre 11;'la plasticité des
!,-et-t''importance de 1'ontogenèse pôur têüF-frî§ê-êfr-pla-
êes dans 1e chapitre 12;-Të-ÉFô6lEmè ae communication'(mo-jelles, signaux, parades) terminent la sëôtiônl

La section V est consacrée à I'eqpÈçq_hqryqilq et s,interroge surla iustjfication d'une éthologie humain-ë;-eTTê-pâ§§e en revue rei oomai-
nes qui se sont révélés fructueux, comme l,étude des bébés et la commu-
nication non-verbale, mais souligne aussi les dangers d'une approche
comparatiste simpliste qui ne déjouerait pas toujours 1es piègès de 1,
analogie.

La section vI enfin réexamine les fondements théoriques de l,étho-
]ggi., .en s'efforçant de clarifier des concepts ambigus, iargement uti-
lisés dans la littérature des trente dernières annéei, et doit certains
passent de mode (i1s sont définis dans un glossaire annexe). cette sec-tion traite de domaines importants dans toutes Ies branches de'la biolo-gie, comme la variatjon et l,hérédité (chapjtre 16) et le concept d'jl:!ilg! (chapifFë-I7);-ëTTe-pFë§efrtê une approche épisénétiAüe-êipIîci-
tant l'interaction entre 1e progranrne génétique et l'envjronnement'au
cours de l'ontogenèse. Le chapitre 18 enfin aborde les relations entre
Éllglggig_g!_Éyglgljgl; 1es comportements sont incontestabtement 1e pro-
düif-aê-'lrëvôTüiiôn-pâr sélection naturelle, mais nous ne pouvons en
étudier le mode d'act'ion qu'en analysant dans quel'le mesurà, par leurs
stratégies_reproductrices, alimentaires et anti-prédatrices, ies espè-
ces actuelles sont adaptées à leurs condjtions de vje.

Le livre se termine par plus de 40 pages de références bibliogra-
phiques, 1a plupart postérieures à 1950 et i,arrêtant à 197g.

En conclusion, la modernité de l,ouvrage réside dans son espritintégratif, dans l'importance égale qu'il acèorde à l,approche réàuc-
tionniste conduisant à 1a physiologie et de là à la bioêhimie d'unepart' à 1'approche globale conduisant à l'écologie et à 1a sociologie
d'.autre part; au souci de ne pas négliger I'espèce humaine, et de ëonsi-
dérer l'homme dans ce qu'il a de commun comme de particulier vis-à-vis
des autres primates et de la série zoologique. Les nombreuses illustra-
t'ions - photos en noir et blanc sur le tèrrain et au 1abo, graphiques,
dessins - sont judicieusement choisies pour renforcer ces-différentes-
impressions et donnent, à elles seules, envie d'en savoir davantage.

J.C1. RUWET

qqryôL0fF, A., J. BOURGUET, p. et N. FAVARD, J.C. LACR0IX
BI0L0GIE ET PHYSI0L0GIE cELLULAIRES. vOL. Iÿ : CHROM0S0MES, NUCLEOLEs,
ENVELOPPE NUCLEAIRE.195 x 255,196 pages,99 il'lustrationi en couleuis,
nombreux dessjns et photos, broché soui couverture métallisée. Edition
nouvelle refondue et augmentée,1991. ISBN 2-7056-5932-3; g6 FF chez I'éd'iteur. HERMANN Edjteurs , 293, rue Lecourbe, 75015 parié.

ce dernier volume de la série bien connue des Berkaloff est consa-
cré princ'ipalement aux chromosomes. Il en étudie d'abord la constjtution
moléculaire : acides nucléiques et protéines h'istones et non histones,
dont- jl analyse la structure-et les propriétés, puis iI examine 1es hyipothèses et modèles quant à l'architecture de la'fjbre nucléosomioue Ét
de ses modifications pour passer de l,état étiré chromatine à l'état
condensé chromosome. Le mécanisme de la transmission de l,information
lors de la mitose et de'la méiose est largement traité. Le mécanisme de
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la transmission de I'information au niveau moléculaire est abordé par

l'étude des chromosomes interphasiques comme les chromosomes en écouvil-
jon àei ovàcytes d'amphibiens et les chromosomes polyténiques des glan-
des salivairés des diptères. L'ouvrage s'achève par 1'étude des nucléo-
ià;;i de leur rôle dâns 1a synthèse-des préribosomes et enfin, par.l'
eiùOe Oe 1'enveloppe nucléairé. Pour chaque organite, sont-donc envjsa-
àèi ir.."rrivement' la structure, la compos'ition chimique, 1e rô1e phy-

sio'logique, 1a biogenèse.

0n a plaisir à retrouveLi ci les gualités qu'i ont fait l'origina-
lité et le iuccès mérité de cette sér'ie : accent mis non seulement sur
ta èontigu.ation des molécules et leur arrangement en édifjces complexes'
,ài. ur.ii sur leur perpétue1 renouvellement: des organ'ites comme la
chromatine par exemple, dont les molécules informatjonnelles sont res-
pôniiUfur ai: ta synifrèie des proté'ines, ou comme les nucléoles qui.par-
iiiipànt a t,édification des iibosomes, où se fera précisément la tra-
Ouàtion du messager en proté'ine spécifique' ne sont pas isolés mais in-
tàiàgiir.nt avec"d'autrès molécules se trouvant dans le mjlieu qui 1es

enviionne. Il est donc essentiel que 1a description des structure ne

iàit pur figée, mais permette la visualisation des interactions dynami-
ques,' que sirrétrre et fonctions s'expliquent mutuellement- L'exposé
niest j'amais dogmatique; une large part est faite à la méthodolog'ie' au

cheminàment du iaisonnement, à là formulation des hypothèses et à leur
vérjficatjon. Le texte peut se ljre à deux niveaux ou à deux vitesses,
làs détajls techniques étant groupés dans des paragraphe-s en petits ca-
ractères. L'ouvrage réussit pleinement à intégrer et à. fondre en une

seule synthèse la-biochimie, ia physiolog'ie et 1a morphologie.ultrastruc-
iùiette"des cellules. A cet'effet,-1e choix et la concept'ion de l''illus-
tratjon revêtent une importance capitaie. De très nombreux dessjns au

trait et en couleurs explicitent 1es photograph'ies au microscope électro-
niqr", ou les complèteni et les prolongent sous forme.de modè1es hypo-
ir,eiiôret. Ces iliustrations, très libéralement 1égendées! permettent
une approcne parallèle de 1'ouvrage à un trojsjème n"iveau'

En résumé, une conception qui rend l'approche réductionniste bien
séduisante et accessible. iiappelons la matière, tra'itée de la même fa-
con. des ouvraqes précédents :

üài: i : t'lembràne blasmique (membrane, hyaloplasme' microfilaments et
microtubules, ribosomes, réticulum).

Vol. 2 : Cel lules et üirus (appaiei I de Golgi, 'lysoson]es, mitochondries,
cellules et v'irus).

Vol. 3 : Ch'l orop'l aste, Peroxysome' divis'ion cel lula'i re : mitose'

J. Cl . RUt^lET

*BERNSTEIN, I.S. and E.0. SMITH (Editeurs)
pRIMATE eôOlOeV AND HUMAN 0RIGINS : ECoLoGICAL INFLUENCES 0N SoCIAL

OneÀr'rrZniiOlt, gOZ p. Gartand STPM Press, New-York et Londres, 1979,
545 Madison Âvenue, New-York, NY 10022. ISBN 0-8240-7080-1'

vingt experts en primatologie et artthropo'logie_se sont réunis en

Ig77 à Boürg-tJârtenstejh, au cenire européen de conférencesr à l'invita-
iion ae la iondation Wenner-Gren pour 1a recherche en anthropolog'ie,-
.ti. àà ràire le b'ilan de ce que nous savons de l''influence des paramè-

ires écologiques sur 'l'organisatjon sociale,.des causes de vapiations
dans le comportcnent soc'ià.l, des mécanismes évolutifs qui provoquent

.ài-.t ànàÀ*ànts . I 1 siagi t i à d' une des rares conférences qui favori se

;i-.;;;;;;9à ràellement-les participants à remettre en question et à
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reformuler les positions théoriques en fonction de leurs apports respec-tifs. Aussi, 1e livre issu de cette conférence n'est-it pai 1a simpie
somme d'une vingtaine de communications, majs iI reflète i,interaction
des participants et recueille Ie frujt de cette redéfinition des concàp-
!i9!.r c'gs! ce qui, au-de1à de 1a personnalité des apports particul.iei:s,fait l'unité de 'l 

'ouvrage.

Deux thèmes majeurs ont considérablement évolué. Tout d'abord, les
explications s-implistes pour relater 1'éco'logie et l,organisation sôclàie
ont_été écartées, et-sont remplacées par'la èonstatatjoà qu,une multitudè
de facteurs sont impliqués dans 1'écologie des primates ei les originei -
de I'homme. Les discutants consjdèrent la façon dont les stratégiei Jàvie influencent la démographie et comment ceile-c.i à son tour iàfluencela structure et l'organisation sociales. Tenant compte par exemple dà--
l'espérance de vie d'un primate et de'la durée des perturbationi aémà-
graphiques, i'l paraît érident qu'un primate participe au cours de son
existence à plusieurs types d'organisation sôciale.'Le second thème im-portant souligne que Ies processus évo'lutifs ne produisent pas invaria-
blement 1es adaptations optimales; i'l n'y a pas àe,,grand dèssein,'dans
la_nature; n'i 1'évolution b'iologique, ni- l'évolution-sociale ne sont
tél éo 1 og i ques .

Les théories et concepts redéfinis paraissent cohérents en regard
des données-disponibles, mais Ieur varjdité à terme réside dans teui--ap-titude à prédire Ies-résu'ltats-d'|enquête encore à faire. IoéalÀmeni, 

--
celles-c'i devraient étudier : I) la même espèce dans de nombreux haÉi-tats pour dégager l'influence de I'habitat; 2) plusieurs espèces dans'le
même habitat pour dégager I'infr.uence phvrôgénétique; 3) pii,iiàü"i-ôôpr-
lations d'une même espèce dans des habitâts-similâirés,'pôur évatuei iàvariabilité d'expression; 4) plusieurs espèces, dans piusieurs habitati,pour évaluer l'éventai l d,adaptations poss.ibles.

. -1.: chapitres. sont organisés de façon que transparaisse la succes-sion logique des thèmes résultant de l,eàrichissement'réciproque des par-ticipants; de plus, pour faciliter 1,intégration des djfféi^enies conti^i-butions, les éditeurs ont rédigé non seulèment une introductjon et une
synthèse finale, mais aussi dei paragraphes introductifs pour chaque cha-pitre, ce qui fac'ilite les transitjoÀs èt I'enchaînement àe l,ensemble.
Sont successivement considérées 1es questions suivantes :
1) Qu'entend-on par patron social adaptatif ?
2) Qu'entend-on par qualité de l,habitat ?
3) comment les contra'intes-du mjlieu, et notanment démographiques, in-fluencent-elles les styles de vie et les organ'isations iociatei;4) L'influence des perturbations occasjonnelrei et de l,éco1ôgie iàcate
. sur les processus démographiques;

5) L'importance des comportements ac(uis;
o) tllq_organisation socia'le spéc'ifiquement humaine et son ajustement àdifférents habjtats : les aborjgènes australiens;
7) La signification de la variabilité dans Ies orgànisations sociales
^. 9ç: primates non humajns - ch.impanzés et colobés;
B) L'éventail possible des variations et la notjon âe tolérance chez

^, 9.t espèces. sympatriques.- _singes hurreurs et singes ara'ignéeij--9) Ies corrélations entre différentes caractérjstiqués populit'ionnelles- domaine vital, densité, habitat, société - chez l'ànsemble desprimates,
10) et chez les primates du nouveau-monde;
i1) Les paramètres biologiques et facteuri du milieu qui ont marqué 1es

--. changements majeurs dans ie style de vie des hominidés;
12) L:impact des changements majeuis d,habitat sur le déveioppement de1'organisatjon sociale humaine;
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13) Une approche théorique - Ie concept de comportement écosocial et le
groupe social considéré cornrne système - montrant conment 1e compor-
tement social est organisé et se rapporte à l'éco1og'ie.

Ce livre est à recommander aux biologistes - écologistes et étho-
logistes - psychologues, sociologues, anthropologues, et à tous ceux qu'
intéressent les quest'ions fondamentales des origines de l'homme et de
son organisation sociale.

J.CI. RUI,IET

*BOER, L.E.M. de (Ed.)
THE 0RANG UTAN : its Biology and Conservation, 353 p.
Dr. W. Junk Publishers, La Haye, 1982.
Distribution : Kluwer Academic Pub'lishers Group, Distribution Center,
P.0. Box 322, 3300 AH. Dordrecht, NL. ISBN 90-6193-702-7.

L'orang outan est un des plus proches parents de I'homme et,
comme tel, i1 a toujours suscité chez les primatologues et anthropolo-
gues autant d'intérêt qu'i1 en a toujours eu pour les peupies de la iun-
g1e vivant à son contact, et qui 1e nomment "l'hornme de la forêt". S'jl
à fait 1'objet d'études comparatives, il a pourtant été mo'ins étudié que

ses cousins africains 1e gorille et 1e chimpanzé, plus accessibles et aux
comportements et structures sociales spectaculaires. I'l n'a pas bénéfi-
cié d'un intérêt pour lui-même. Le regain subit d'attention pour 1'orang
outan vient de ce que lorsque, dans les années so'ixante, il est apparu
que 1'espèce était proche de l'extinction en raison des persécutions,
du morcellement de son milieu, de I'jsolement des réserves, on s'est
aperçu que les données sur la biologie de 1'espèce nécessaires pour é1a-
borei un programme de conservatjon faisajent cruel'lement défaut.

Ce sont les dix-hu'it contributions à un colloque sur la conser-
vatjon de l'orang tenu à Rotterdam en 1979, qui constituent le matériau
de 1'ouvrage. Ce col'loque avait pour objet de mettre en présence et d'
amener la èonfrontation puis la collaboratjon de diverses catégories de
chercheurs disposant d''informations sur I'espèce: naturalistes de ter-
rajn au fait de la djstribution des caractéristiques de l'habitat natu-
rel, des besoins vitaux, du comportement et des habitudes sociales de
I'animal sauvage; biologistes attachés aux centres de prirnatologie et
laboratoires de diverses universités et disposant d'informatjons sur
des problèmes fondamentaux de 1a bio'logie de I'espèce : cytogénétique'
variâbjlité chromosomique, polymorphisme protéique (hémog'lobines) et
enzymatique, immunologie; zoologistes et vétérinaires des jardins zoo-
logiques à mêrne de collecter des informations du plus haut intérêt sur
l'éndocrinologie de 1a reproduction, 1a pathologie, la maintenance.

Au-delà d'un débat sur 'les responsabjlités de chacun dans la
raréfaction de 1'espèce, 1e colloque tendait donc à rassembler d'abord
tous les spécialistes de'l'orang et leurs connaissances, à déterminer
les recherches complémentaires indispensables pour éIaborer un program-
me scientifique de conservation dans les sites naturels. A'insi par
exemple, l'étude de 1a gestion des petites populations fractionnées dis-
persées dans les zoos devra servir de modèle pour 1a gestion des iso'lats
génétiques dispersés dans des réserves é1oignées les unes des autres.
t'essentiel aujourd'hui est que des connaissances éparpillées dans des
groupes parfois antagonistes soient rassemblées et mobilisées pour assu-
ier la survie de 1'orang dans ses pays d'origine. La qualjté scjentifi-
que et le sérieux de 1'ouvrage produit sont de bon augure.
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*BR00M, A.M.
BIOL0GY 0F BEHAVIOUR - Mechanisms, functions and applications, 320 p.,
1981, Cambridge University Press, Cambrïdge, The Pitt Building, Trumping-
ton street, Cambridge CB21RP. ISBN 0 521 23316 cartonné; 29906 3 broché.

Cet ouvrage se présente comme une'introduction à l'étude du
comportement des animaux,.sauvages ou domestiques, homme compris. L,ap-
proche qst glassiquement éthologique, faisant référence à des descrip-
tions détaillées des comportements des diverses espèces et à leur va]eur
adaptat'ive, mais aussj aux corrélations physiologiques et biochimiques
ainsi qu'aux apports de la psychologie expérimentale. I1 y a donc une
volonté intégrative de bon a1oi, avec des pointes dans des directions
nouvelles nées de la sociobiologie, de l'étude des motjvations, des ap-
prenti ssages.

Après I'introduction, 1'auteur analyse d,abord les fonct'ions
sensorielles, 1e contrôle des mouvements,'l'homéostasie (allocation des
ressources, régulations corporelles, maintenance); puis il considère les
systèmes motivationnels et fonctionnels comme la nutrjtion, 1es compor-
tements ant'iprédateurs, reproducteurs et sociaux. De bons index par'au-
teurs et matières et une abondante b'ibliographie terminent l,ouvrage.

est fort vaste, puisqu'elle embrasse le rôle du com-
les aspects de la vie et certajns problèmes ne peu-

1ue superficiellement. Pourtant dans l,ensemble I'au-
1u'i'l ne puisse expliquer. Dès lors qu,'i 1 est diff ici-t bref tout à la fois, le livre se cantonne - valable-
.ants - à introduire les problèmes, et lajsse les spé-
faim. Par contre, le fait qu,i1 n'y ait pas d,excès
guq dals chaque chapitre l,auteur vei'lle à souligner'l 

'étho logie dans les domaines de 'l a production dès
le contrôle des pestes devrait lui valoir une large
étudiants en agronomie et en sciences vétérjnairei.

J.CI. RUWET

*COHEN, M.N., R.S. MALPASS and H.G. KLEIN (Editeurs).
BI0S0CIAL MECHANISMS 0F P0PULATI0N REGULATI0N, 406 p.
Yale university Press Ltd, New Haven et Londres, 1990. ISBN 0-300-02399-5

Alors que le "Primate Ecology and Human Or.igins,'de BERNSTEIN
et SMITH cherche à déterminer l'influence des paramètres écologiques et
démographiques sur les structures et organisations socjates, té iivre
de C0HEN, MALPASS et KLEIN, tous trois professeurs associés au Suny col-
lege de Plattsburgh, respectivement en anthropo'logie, psycho'logje ét uio-'logie, a pour objet d'ana'lyser comment et dans quèlte mesure rès méca-
nismes sociaux et comportementaux interviennent dans la modulation des
structures et le contrôle des effectifs des populations anjmales et hu-
maines.

La matière
portement dans tous
vent être évoqués q
teur ne pose rien q
le d'être complet e
ment pour les début
cialistes sur leur
de théorisat'ion, et
1es applicatjons de
animaux de ferme et
audience auprès des

L'étude des populations dans les civilisations
donc de 1a période historique, a pris son essor au 17è
par contre que récemment, au 20è sièc1e, que 1es biolog
cé à s'intéresser à 1a dynamique des populations anjmaJ
les démographes et les écologistes des populations ont
ter 'leurs données et leurs conceptions. Devant 1,exp1os
et 1a surpopulation qui sévit déjà en plusieurs points
important en effet de comprendre pourquoi les mécanisme

littéraires,
sièc1e; ce n'est
tistes ont commen-
es. Et depuis peu,
cherché à confron-
ion démographique
du g1obe, il est
s naturels de con-
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trôle et de restrictjon font apparemment défaut et fajllite chez I'hom-

*.-*àaÀrn. et, à cet effet, il'àst essentiel de compretldre les mécanis-
ffiu"';;"j;; ààÀs-tes pôpulations naturelles, animales ou humaines. La con-

i.o.i"tiÀn des donnéàs des anthropologues et des éthologistes-écologistes
pàrï-Ciié rort constrqctive. Les a.imàux en particulier, et les popula-

tions de chasseurs-cràjllerts survivants offrent une très grande djver-
iiiË-aà-.itràiior; 1es populations animales de p1us. se prêtent à des ma-

"iprfâtiôrs 
àxpérimentalei, sur le terrain ou au laboratoire.

Les seize chapitres qui constituent ce livre ont d'abord été
concus pour être prérÀhte, et'discutés à un symposium jnterdisc'iplinaire
;;;:;irË";;.-i;ùniuài.ite ae l'Et.at de New-York au campus de Plattsbursh
;;'iô;8; !r. i.i tÀàmés oe la "surpopulation", de "facteurs dépendant.de

iu àéniitè;, de 1a ;régulation des'pôpulations",.concepts en usage, -et
à;rrà àuniaie intuitivË*.nt siri'la'ii^e, en biolo!ie, psycholog'ie sociale
àt intrrropo'logie, mais faisant rarement l'obiet-d'une confrontation
transd i sc'i pl'i nai re.

Le thème central de discussjon portait donc sur.la recherche de

mécanismei endogènei réàgjssant à 1'augmàntation de densjté et à ses ef-
ï;i;, pfùiOi qué sri les"facteurs exteines de régulation tels que-1es.

,iiààiâs, 1a prédation,-tu ài*inution des ressouices. Comme ces mécan'is-

mes sont'sans doute haütement adaptatifs, on a des raisons,de penser.qu'
jts sont étroitement iiài à o.i iituations locales particuljères plutôt-

;;; ;étÀ.-inè. pu" i.s 
"àtàtions 

phylétiques. Mais les.promoteurs du.col-
iàqrà-p"rtu.ient'aussi-qriii y a sâni doute plus de con!j111ité entre les

;;;Ë;.;, ;peiïaràmènt entre i,homme et tes âutres mammifères, dans l.a

il;;;;ii.;'èi t. t"âitèment des informations liées à'la densité et dans

ià iepÀ"iôiie Oe réponies à ces informations, que les-différentes disci-
piinài n" le reconnâissent et ne l'admettent habituellement. Le sympo-

sjum et le livre oni àànà été organisés dans l'jdée que des homologies

àt Jui ana'logies perrÀni-ei"e reéherchées quant à 1a perception.de la.
ààrriie-àt l; iés;iàiiôn aes populations, et que chaque d'isc1pline.peut
ii"àr puiti ae tà cÀntiôntaiiôn'des théoiies, méthodes-, concepts et don-

,e.r ,ânipu1és par tàr àrtrer dans I'analyse de..prob1èmes cornmuns. 0n

â-iàii-ipb.l à quatre tvpe de-contributions et d'approche :

il î;Ètüââ-aei errets libs à 1a densité, spécialement chez les rongeurs'-' ,oit dans des siiuatiàns ex[ér'imentaies'de ]aboratoire, soit chez des

populations naturelles sous contrôle:
2) des études fongitüAinàlÀs de longue-àurée sur l'évolutjon comportemen--' iif., sociale,-démographique chei des_populations de, primates et

o.unés mammifÉrei vivant en ljberté (loups; singes rhésus en Inde' au

üepu1, et à l'île Cayo Santiago de Porto Rico; s'inges langurs en

Inde);
S) iôs-iËcfrerches portant sur les réponses humaines à 1a surpopulation,

soit dans Oes popuiâïioni conirOlèes (buildings, métro, écoles) ou.

au travers Oe maiiprlations statistiques basées sur.les recensements;

+) iàs-ài;à.r pàteô,rAinog"aphiques portant sur l'évolutjon des réponses

à ta densjtO et-i-'ti'rÈôrfàijôn des populations chez 1'homme, spéci.a-

lement au cours àu pu.iâge de la sociéié Oes chasseurs-cueilleurs du

piàiitocane rrp.-i"li-àui sociétés agricoles sédentarisées du néolj-
thique.

L'accent est mis, chaque fois, sur 'les paramètres environnemen-

taux auxqueii t.r àrSanismes répondent, sur-les mécanismes neuro-hormo-

nàri t.uitant les iniormations ôt assuiant 'les réponses' sur I'arsenal
lài 

"èpànsès 
disponibles et utilisées selon 'les circonstances. Un con-

iànrui'iâ-àègag.'srr-tà-ràit qu'i1 n'y a pas.un seu'il.limite de toléran-
Ëà à iu-à.nsîté et-inà-reiatiôn simplÉ et'unique densité-réaction, mais
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un réseau de re'lations mu'ltiples facteurs-réponses. L'augmentation de
densité se man'ifeste de diverses manières, perçues de différentes fa-
çons selon les circonstances, et les popu'lations y répondent selon leur
itructure locale, le moment et en fonction de leur h'istoire propre. Les
questions traitéés sont: les réactions physiologiques, comme les inter-
actions entre les axes hypothalamo-antehypophyso-adrénocortical et -gona-
dal; les effets des organisatjons sociales et de la taille des groupes
sur les performances séxue'lleS, la fertjlité, l'espacement des naisSan-
ces; f ihfanticide, pratiqué tantôt par le mâ1e,-tantôt par la mère, et
les-sacrifices humàihs; les facteurs contrôlant 1'ém'igration; le rô1e
des terlitoires et de la hiérarch'ie dans'l'espacement et dans 1a percep-
tion de la densité.

Cet ouvrage est à recommander aux zoo1ogues - éthologistes.et
écologistes - anthiopologues, psychologues sociaux, sociologues et dé-
mographes.

J.Ct. RUWET

COLE, H.H. et l,l.N. GARRETT (Editeurs)
ANIMÂL AGRICULTURE : The bjology, husbandry and use of domestic animals,
739 p., seconde édition, 1980. t^I.H. Freeman, San Francisco.
ISBN 0-7167-1099-4

Cet ouvrage est centré sur'la production de biens d'origine ani-
male, en bref, sur-'l'usine à viande,'lait et oeufs.0n sait que l'exploi-
tatjôn des animaux domest'iques par'l'horrne a suscité des réactions de
plus en plus nombreuses, en raison notamment des conditions de concentra-
t.ion de plus en plus contraignantes des animaux dans les systèmes d'é'le-
v age
134- 1

intensif (vo'ir les Cahjers, 1981, 1 (1) 105-i17 et i983, 3(1)
76). En fajt, seul sJEfrG, étal'iens peuvent contester cette évolu-

tion, car tous les autres Y Par i c'ipent. Si l'essentiel du 1 ivre, des
sect'ions II à VI, s'étend sur les techniq ues d'améliorat'ion (de la sélec-
tion, de la maintenance, de I'alimentation, du traitement post mor tem )
des variétés animales les plus aptes à produire les biens que requ i èrent

lèmes

st

nos populat'ions, il a le grand mérite de ne pas se cacher 'les prob
de la controverse sur l'usine à viande,i sont souvent au coeur surqu

t,le grand massacre" voir les Cahiers 1983, 3(1) n. t:21. Dans 'la Pre-
mière section en effet, qui tra=iïê-?lê I'ori lne de 1'ob et et des rs-
pectives de 1'agricql !q1e animale dans e mon e ex am ne ec

ffi ques réel§ de cette produc
uitable

tion intensive, ai
que le
I 'ense
nent avant tout des Etats-Un'is, chaque fois que c'est possible les au-
teurs font état de données chiffrées connues pour d'autres pays et s'ef-
forcent d,atteindre à une vision globale à travers le monde. Les trois
chapitres de cette première section relèvent de la culture générale.et
conbernent tout homme de réflexion. Les débuts de 1a domestication (par

'la répartition
de 1a planète.

éq
Si 'les données de base prov

des biens produit

ve-
nsi
sà
i en-

esti-
( par

grave problème de
mble des habitants

Ch. A. RE

des rel at
ques; les
J.G. MORR

ces produ
p 1 anète ;
(par R.hl.
plosion d

nven a re

ED) me t en avant des expl ications Ï'iJEilques èIbtologiqu
ions quasi symbiotiq ues entre l'homme et les animaux domes

roduits animaux et vé aux I' al imentation humajne

its
Ite

dans différentes régions du de et pour
s pon
Ite nsembl e

en
de la

a s s nse
mOnr

aven

a

losion d

émograph i que
US e accro s seme n

ue et 1' ir de l' iculture animale
0n par ex-c

Dès le néolithique, Ia domestication de p'lantes et d'animaux,
et la naissance de I'agriculture et de 1'é1evage, sont à I'origine d'une
augmentation des populàt'ions humajnes. Cette augmentation, à son tour,
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a détermjné une demande accrue en bjens alimentaires' promouvant une

amélioration incessante des rendements, par le jeu de Ia sélection des
géniteurs, de 1'appropriation de la nourriture' de l'é1évatjon de la
{ua1ité dés soins, toltes techniques qui ont abouti aujourd'hui à une

vérjtaUle industrie de production massive de biens alimentaires d'ori-
gine animale. Malgré les progrès d:s techniques et l'élévation des ren-
àements, la produètion de nourrjture pour 'l'humanjté reste un formida-
ble déii. Augmenter les rendements revient à détourner les flux d'éner-
i,je des écosÿstèmes naturels vers quelques espèces et produits privilé-
,tjés. au oril O,énormes jnvestissements de travail et d'énergie dans la
Ërépârat.iàn des so'l s, ia maintenance, le traitement,'les circuits de

àistriUution des nutriments et a'liments entre les producteurs de biens
végétaux, 'les consommateurs phytophages transformant ceux-ci en produits
animaux, et les consommateurs humains en position terminale de cette
chaîne âtirnentaire.0r, l'énorme flux d'énergie dans cette chaîne éta-
b1.ie par I'homme à son profit ne peut être majntenu qu'au prix de l'in-
jectibn dans le système d,une fabuleuse quantité d'énergie d'origine
iossi'le : 1,énergle nécessaire pour fabriquer Ies machines agricoles,,
pour produire dei engrajs, pour transformer et traiter 1es biens végé-
taux ôt les convertii en bièns animaux, puis en aliments aboutjssant à

lrhomme. un bilan de ces circuits pour 1eg uSA, ramené par tête d'ha-
bitant et par an, é!ab1it que pour 80.169 5ou1es fixés par 1a végéta-^^
tion au prix de 7-169 joules de'préparation et travail agricole^ 3,1.109
joules sôus forme de produits végétaux mais^ayant cotté 13,5.109 iou]es
Ët 1,9.109 joules mais en ayant coûté 15.109 de traitement et transfor-
matiôn en blens animaux parviennent au consommateur ! Cela rev'ient à

dire que nous consommons'l'énergie stockée par 1es végétaux au cours
des périodes géologiques sous fôrme de charbon, pétro1e et gaz naturel.
Cornme les resiourcès en combustibles fossjles ne sont pas renouvelables,
'il faudra bien que l'on trouve le moyen d'améliorer la production en di-
mjnuant l'iniection d'énergie aux différents n'iveaux. Le défi est de

tai I le.

L'humanité comptait en 1980 quatre milljards et dem'i de consom-
mateurs.0r la répartition de la product'ion et des besojns n'est pas
éga1e à la surface de 1a terre. Des chiffres précis sont fournis sur les
disponihilités en calories (exprimés en KCal/personne/jour), en protéi-
nes totales, en protéines an.ima'les, et en produits d'origine animale es-
sentiels (1ait, viande, poisson, oeufs) exprimés en gr
pour l'ensemble de 1a planète et pour 1a plupart des p

Urugay est le premier pays quant à 1a quantité de prot
(77.4 grlpers./jour contre 3.6 au Rwanda; L7 pays en o
la Finlande vient en tête pour 1e lait (899 gr./pers./
en Indonésie et Corée); Israël est premier pour les oe
Japon pour le poisson (89 gr.). Ces djfférences sont d

ces de sol, climat, capitaux, qualification du personn
des différences de techniques, de labeur, de tradjtion
vis-à-vis de 1a production et de I'utilisation des pro

. /personne/j our,
ays du monde. L'
éi nes animales
nt moins de 10 gr.);
jour contre 2 gr.
ufs (58 gr. ) et 1e
ues à des différen-
e1, mais aussi à
s et d'attitudes
du i ts animaux .

1950) et 50 ans suffiront pour dé-
on estimée à 6 milliards en l'an

La population mondiale s'élevait à 250 mill'ions au premier siè-
cle de notre ère;il lui a fallu L6 siècles (1650) pour passer à 500 mil-
1ions, deux siècle^ :ncore (1850
seulement pour passer à 2,5 mjll

pour atteindre le milliard, un siècle
ard

passer un nouveau doublement (populat
2000). Cette explosion a agî comme pression de sélection pour promouvo'ir
1a production de biens alimentaires, et e'lle détermine les besoins fu-
turs. Considérant que 1a population mondiale aura doublé de 1960 à I'an
2000, on peut, sur base des faits présents, estimer que 1es besoins et
donc la production devront plus que doubler. En effet,'les inéga1ités
sont criantes; 1es populations des pays sous-développés sont sous-ali-
mentées, et les rations de chacun doivent s'y amé'ljorer. I'l faudrait donc,
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selon la FAO, que la production globale de nourriture augmente de rl4 1(,et la nourrjture d'g!jglnq animaie de 20g %. Et la répariition doit êtrételle que la disponibi'lité de ceux-ci augmente de 4g3'% dans ces pays,pour permettre des rations journalières de 2450 ca]ories et 21 gr. ie-produits animaux. 0r, 1'augmentation de la production animale eËtre Àn
concurrence avec d'autres formes d'utilisation des terres (extension
des,vi'lles, construction d'autoroutes, récréation, usinei,'Àîi. i. [â.surfaces disponibles pour 1es culturei et 1a prodüction dé nourriture d,origine animale passeront respectivement de o,zs et 1,42 Ha en 1920 à0,24 et 0,44 Ha par personne en l,an 2000.

. _Puisqu'll y a pénurie de biens animaux, réduction des terresdisponibles, et inéga)ité de 'la distribution deé produits, une économie
en.même-temps qu'une opération de justice consistàrait a-réàüi.À-il-;;;-primer'la consommation des produiti d,origine animale pour se concentrersur.la production et la consommation de biens d,originà regètaià.-iT-àslclair qu'il est nécessaire.de. rééqui'ribrer ces deux-tÿpes-àe p"ààràiiàn;
1'engraissement d'animaux de boucherie avec du soja, àI mais,'où gràin'est un scandale qui doit cesser. Il est évident que'certainei rralîtudesalimentaires-- !g gaver de crème fraiche, ex'iger'de la viande blanchàdg.y.uy' engloutir des steacks énormes --dojvént être jugÈes avec sévé-rité;_leur caractère immoral est éclatant; elles relèvéni-o'un incivii_*" 9..!'échelle planétaire. Mais il faut ténir compte-auisi que les dii-positions anatomiques et physiologiques de I,honrmè ne tui permettent detraiter qu'une biomasse !§sétate iéduite, et de ne tirei pàrt.i que d,unetrès petite partie de cellé-c'i. Nous sommes incapab'tes-d,âisimiier laplus grande parllg des.structures végétales (parties iigrÀrres, cellulo-
:e) eI sommes obligés dès lors, pour exploiter cette biômasse autrement
hors de notre portée,.de passer_par f intermédiaire des animaux phyto-
phages. II faut considérer.aussi que 24 % seutement dei ià.rÀi tâô"ni-
1i 4 rttlisées aujourd'hu'i) sont iultivables. Nous ne pouvons tirÀr par-ti des trois_quarts restant, pour la production o,atimânts, qu,en Ieiconfiant ou Ies laissant aux herbivoràs, bétai'l domestiquà'et faune sau_
vage.

ces réflexions faites, on en revient dès lors aux chapitres
techni ques.

La section II f
viandes; le Ia
viandes et oeuf
re et aquacu'ltu
tect'ion ). Pour
leur nutritive,
son, marchés.

La section III

'l
ait l'inventaire et décrit 1es produits animaux : 'les
t et les produits taitiers; la lffiTE-Iiô"Ifriles,
s; les poissons et autres produ.its dè pêche, p.iscicültu_re; le travail animal (ch!fg!, trait, monte, garde, pro_
chacun, sont examinés qualité, quantité, corirp6sit.iôni va-traitement, manutention, emba'llage, conservâtion, tivràt_

Iii6-ffiiîs-ïi-ifâux:
puls des prlncrpe
tatives et quant'i

traite de la

on sur es conna ssances ue s quan
produisent et convertissent le
iande, f ibres - et quant à 'l 

a

sélection ani Ie et de I'amélioration de
el le débu tê par un expos can

s
smes e

s de sélectio n, et de 1'application des méthodes qual i-tat i ves sur I'amél i oration des variétés et produi ts;elle passe en revue , en relation avec les produits escomptés, les carac-téristiques des différente s souches et variétés d'ani ma ux producteurs delait de viande, de fibres, d'oeufs et viande blanche, ainsi que 1a pro-
d uct on d'espèces aquatiq ues.

La Section IV I fonctions an'i les et leurs ontrôles i olo

,

ues
a açon

urs al iments en pro-
f on de les contrô-

'l

dont les animaux se re
dujts - 1ait, oeufs,
ler et améliorer. Ell

aç
b

endocrinien, neuroendocrinien; traite ensu
e expose d'abord les tèmes de ase nerveux,
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l' insémination artificielle, des transferts d'embryons, assez briève-
ment il est vraj; s'étend sur la lactation, la cro'issance et' la compo-
sition corporel'le, la digestion, et sur 'l'influence de I'envirorrnement
(température, lumière, humidité, ensolej I lement, alt itude, nourriture,
maladies, parasites) sur 1es fonctions physiologiques. Saluons un cha-
pitre spécial sur 1e comportement des animaux domestiques.

La section V a

des considéra.utritive, éne
el le détaiIle
cycles métabol
digest'ibles du
raux; e1 le s'a
fonctions phys
nrent, croissan

La section VI , gestjon et maintenance, décrjt 'les systèmes et jnstalla-
îions -IFchniqtrei pour I a -maînlenance,
tés à 1a production massive de bétail
autres producteurs de fibres (camé1idé
veaux et du bétail laitier, des chevau

I'alimentation et 1es soins, adap-
viandeux,des porcs, des ovins et
s, chameaux, lamas, alpagas) des
x, des vol a j l'les, des espèces

aquatiques (les données concernent surtout, à titre d'exemple, le pois-
son chat, avec quelques informations sur les truites, saumons, huitres
et crustacés; carpes et tilapias sont cités pour mémoire). Un chapitre
est consacré aux maladies dans les unités de production intensive et aux
méthodes de prévention. Notons enfin un chapitre sur la gestion des
mammifères sauvages. Cette section montre à que'l point 'la physiologie'
la nutrition, 1a biochimie, 1a génétique sont utilisées dans la concep-
tion des systcrnes de gestion; le rôle des microbjologistes et vétérinai-
res est mis eri cjvidence. L'esprit qui imprègne cette section est tout
entier résumé c,:ns cette professsion de foi : "La tendance vers des sys-
tèmes de prodLrction jntensive se poursuivra;1es entreprises, de plus en
plus spécialisdes, deviendront plus grandes et plus sophistiquées, et
plus rigoureux les contrôles et expertises de tous les facteurs influen-
çant 1a productivité. Les équipes de gestion comprendront des nutrition-
Àistes, généticiens, ingénieurs, rnicrobiologistes et vétérinaires. Des

efforts contjnus dojvent être poursuivis pour jdentifier les conditions
environnementales, a'limentaires et de maintenance affectant les patrons
biologiques et comportementaux. Des méthodes sérieuses d'évaluation de
ces facteurs cjevront être établjes. Un effort multidjsciplinaire est es-
sent'iel pour intégrer ces principes physiques et bjologt'ques en program-
mes économi ques avantageLrx. "

Deux chapitres intéressent spécialement 1es zoologistes et na-
tural istes. E.0. PRICE (section IV, chap'itre 25, pp. 477-495) esquisse
siirip'lement et comectement, en moins de vingt pages, 1es princjpes de
cor'.rpcrtement inLéressant spécialement les animaux de ferme. I1 envisage
d'abord les effets de la domestication. Les répertoires comportementaux
des animaux dornestiques reflètent les exigences écologiques comportemen-
tales de leurs ancêtr-ôs sauvages, établis par la sélection s'exerçant
dans le milieu naturel. Certaines espèces, par'leurs traits comportemen-
taux et physiologjor''s, étaient prédisposées à subir la domestication :

vie en groupe, péri,rdes sens'ibles, socialjsation précoce, systèmes so-
ciaux hiérarchiques, dominance d'un mâle sur un groupe de femel1es, ap-
titude à se noumir de matériaux grossierà et de déchets. Dès lors, la
sélect'ion artificielle va prendre le relai de la sélection naturelle :

contacts avec I'homme, concentration des populat'ions, a1tération de'la
quantité et de la qualité de I'espace, modificatjon de.l'alimentat'ion,
manipulation des géniteurs selon des critères autres que ceux qui jou-
aient dans 1a nature. Cette sélection va tantôt jouer dans 1e même sens

t
pprofondit 1es questions de 1a nutritio!_eÛmg]e; après
i ôns nutri ti onne I 1 es généra1 e s T6în-ffiIdilTa val eur
rgétique, degré de digestibilité des différents aljments),
des méthodes et techn'iques d'éva'luation et contrôle des
iques et flux d'énergie, de détermination des fractions
bol alimentaire, des valeurs en vitamines et sels miné-

chève par la détermination des ex'igences alimentaires des
iologiques (mouvement, travail, reproduction, développe-
ce, lactatjon).
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et va renforcer la sélection naturelle, tantôt aller dans un sens op-
posé; 1a sélection naturelle en effet agit sur la totalité du phénoty-
pe; la sélection artificielle ne prend en compte que les caractéristi-
ques du phénotype choisies par 1'éleveur. Une attention spécia1e est en-
suite accordée aux problèmes et principes sujvants : développement des
comportements ( périodes sensibles, apprentissages ), comportement soci al
(communication, reproduction, soins parentaux), comporternent agonist.i-
que et organisat'ion socjale (agressivité, hiérarchie, dominance, compor-
tement des populations).Ce dernier point a reçu une attention accrue
dans la mesure où on s'est rendu compte que le stress socjal résultant
des conditions de surpopulation peut entraîner une mojndre résjstance
aux parasites et aux maladjes, une croissance ralentie, une maturité
sexuelle retardée, une fécondjté altérée. Chez des animaux sauvages, ce
sont là des mécanismes régulateurs de la densité des populations, 1a ra-
menant à un niveau compatible avec les ressources du milieu; dans un
é1evage, cela s.ignifie des pertes économiques. Les comportements anor-
maux comme les stéréotypies (qui traduisent un mal-être et une jnsuffi-
sance de stjmu1ation), ne sont cités que pour mémoire, dans la mesure
où jls ont une incidence économique. Si on doit se réjouir de 1a présen-
ce de ce chapitre sur le comportement, une innovation par rapport à 1a
prem'ière édition, on doit regretter qu,i1 n,envisage que I'inc'idence éco-
nom'ique, et passe sous s'ilence le problème du bien-être, qui est pour-
tant à la base de la contestation contre ces systèmes d,élevage'inten-
sif.0n peut regretter aussi que si 1e comportement fait l,objet d,un
chapitre spécia1, ce quj est un pas dans la bonne direct'ion,1'étholog'ie
ne soit pas plus présente tout au long des chapitres techniques.

l^I.M. LANGHURST (section VI, ch. 36, pp. 675-692) trajte de'la
gestion des marnrnifères sauvages, un concept fami'ljer aux zoologistes et
dont'la présence dans cet ouvrage de zootechnie vient de 1a prise de
conscience que 1es terres non cultivées ne peuvent être convenablement
exploitées dans leur totalité par 1es seuls troupeaux d'herbivores do-
mestiques. Les manrnifères sauvages en effet présentent des aptitudes
- résistance aux maladie, rusticité, sobriété, mode de digestion, uti-
lisatjon complémenta'ire des différentes niches écologiques par 1es d'if-
férentes espèces - qui leur permettent de tirer un mei'l1eur parti de
certaines zones marginales que les formes domestiques plus uniformément
spécial isées. Cette exploitation peut revêtir différents aspects, depuis
la vente de viande, peaux, trophées, gibiers, jusqu'à la domestication
de nouvelles espèces b'ien adaptées à ces conditions locales, en passant
par 1a recréation dans les parcs nationaux.
L'uti'l isat'ion, 1a conservatjon, le contrôIe des anjmaux sauvages re1è-
vent d'un concept qui remonte à la Grèce antique, aux temps bibliques,
et dont on trouve des mises en oeuvre dans les empires mongol et inca.
Les progrès en ce domajne ont suivi une filière que 1'on retrouve par-
tout dans le monde : restriction de la chasse, contrôle des prédateurs,
création de refuges, repeuplement, manipulation du mil ieu (habitat,
nourriture), sélection des populations. Les principes de gest'ion aux
USA ont été défin'is dès 1933 par'le pionnier en ce domaine, A. LE0POLD,
dans son livre "Game management". Les auteurs insistent sur les d'iffé-
rences de conception entre 1'Europe et 1'Amérique en matière de gest'ion
de la faune et jl est amusant de constater que ce que nous ne cessons
de répéter et que d'aucuns refusent d'admettre, est exposé jci en toute
simplicité, avec une naîveté "désarmante", à savoir quê si en Europe,
comme héritage des temps féodaux, 1a possession du gibier est attachée
à 1a possession de la terre, aux Etats-Unis par contre, la vie sauvage
est une ressource naturel le qui appart'ient au peuple !

Contrajrement aux anjmaux domestiques, qui sont sélectionnés pour des
services spécialisés, les animaux sauvages doivent être maintenus dans
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leur diversité pour assurer 1'exploitation équilibrée de 1a végétation
naturelle. La gestion cons'iste dès lors à maintenir la diversité de la
faune et de la flore, à se préoccuper des espèces menacées, mais aussi
des espèces surabondantes qui risquent de perturber 1es équilibres et
d'interférer à leur seul avantage avec les autres par 1a conrpétition
al imentaire, la prédatjon ou 1'oc:upation de I'espace. Les interventions
doivent porter sur la manîpulation de I'habitat (réserves en eau , patu-
rage, fourrage, couvert) et des populations (pour ne pas dépasser la ca-
pacité de charge). L'exploitation consiste à retjrer des profits sous
r'orme de recréation, fourrures, peaux, viande.

L'exposé de ce chapitre n'est pas exempt de ra'isonnements cjrculaires
auxquels nous ont habitués éleveurs et chasseurs' Ainsj, i1 faudrait
éljminer 1es prédateurs dans la mesure où ceux-ci menacent 1es troupeaux;
or les coyotes et les loups de 1a prairie et du grand nord n'ont jamais
menacé les bisons et caribous, pas plus que les lions du Serengeti ne
parviennent à freiner 1'augmentatjon des gnous. D'où i1 décou1e que,
puisque l'homme a éliminé 1es prédateurs, il devrajt les rempiacer en
prélevant sa dîme sur les animaux sauvages par 1a chasse.0u encore,
pour augmenter les effectifs sauvages, i1 faudrait distribuer une nour-
riture de complérnent, mais les effectifs augmentant du fait de ce nour-
rissage artificiel, jl faut prat'iquer la chasse pour éviter que les ef-
fectifs ne dépassent 1es capacités de charge du milieu I

Parmi les réussites récentes dans le doma'ine de 1'exploitation de la
faune sauvage, L0NGHURST cite l'antilope Saîga, menacée d'extinctjon au

début du siècle, et dont 1a protection en Ukraine à partir de 1920 a

perrnis la reconstitution de troupeaux exploitables; 'i l y a aujourd'hui
deux millions de têtes en Union soviétjque, dont plusieurs milliers sont
abattus chaque année. 0n pourrait y ajouter le cas de la vigogne, qui
produit la laine 1a plus fine au monde, et qui figurait'i1 y a dix ans
sur la'liste rouge des espèces menacées; d'énergiques mesures de protec-
tion par 1es pays andins à l'jnitiative du Pérou ont permis'la recons-
t'itutjon de troupeaux exploitables dans des zones marginales d'altitude
impropres à tout autre usage (cfr. PONCE 0EL PRADO, UICN,1982). Dans

leur effort de participation à la promotjon de produits animaux, 1es
pays en voie de développement devraient s'inspirer de ces modè1es par-
faitement adaptés aux conditions locales, exigeant peu de capitaux. Nous

avons longuement traité de ces prob'lèmes dans'Zoologie et Assistance
technjque" (1974).

En conclusion, ce manuel a été écrit pour'les étudiants en
zootechnie, pour leur donner une vue globale des problèmes de product'ion
alimentaire dans le monde, de l'approche multidisciplina'ire - génétique,
nutrition, physiologie, biochimie, microbiologie, hygiène, santé - né-
cessaire au dévetoppement de 1a disc'ip1ine, pour attirer leur attention
sur'les effets prévisibles de 1'explosion démographique sur'l'industrie
cie 1'é1evage, ou sur 1es problèmes connexes de pollution et de compéti-
tion pour I'espace, sur 1a sophistication des techniques. Les chapitres
sur la domestjcation, 1e comportement animal, les ressources piscicoles
sont nouveaux par rapport à'la prem'ière édition et témo'ignent d'une ou-
verture. S''i I s'adr,:sse aux zootechni ciens, agronomes et vétérinaires,
1'ouvrage ne doit " ts 'lajsser indifférents les zoologistes. Après tout,
1a plus-importante biomasse anjmale existant au monde est celle des ani-
maux de feime. C'est là un jmmense champ de recherche et d'interventjon
dont les zoologistes ne devrajent pas s'exclure. Il devrait intéresser
aussi les éconômistes et les socjologues;1a production de biens pour
nourrir I'humanité, et la répartition équitable des produits les con-
cernent au pren;ier chef.

J.CI. RUWET
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DEVILLERS, Ch. et J. MAHE
MECANISMES DE L'EV0LUTI0N ANIMALE, 145 p.
Collection Abrégés. Ed. Masson, Paris,1980.120, Bd. Saint Germa.in,
75280 Paris. ISBN 2.225.64581.7

Vo'il à un
ra fort utile pour
dus, notions amb'i g
1 'éclairage conver
mais aussi de 'l a b
t ique mo1 écul ai re
sent.

petit ijvre dense et c1a'ir, bien écrit, qui se révéle-' remettre en place 'idées défraîchies, concepts distor-
ruës, et pour replacer'la théorie de l'évolution sous
gent de I'anatomje comparée et de la pa1éonto1og.ie,
iochimie comparée et de la zoogéographie, de 'la géné-
et des popuiations, en balayant 1e passé comme le pré-

Les faits d'observation des formes présentes et fossiles ont
établi la transformation des êtres vivants, d'où découle l,idée de lien
historique entre les espèces, donc la notion de lignée évolutjve.0r,
si tout 1e monde, ou presque, est d'accord sur le fajt de 1,évolution,
presque tout le monde est en désaccord sur les mécan'ismes en jeu. Lesfaits de l'évolution sont donc considérés comme acqu.is, et c'est à l,
expfication des mécanjsmes qu'on s,attache ici. Les conditions pour 1'
évolution peuvent se résumer en ces termes :
- possession d'un stock de variabilité héréditaire ;- existence de mécanismes qui trient, cumulent et orientent les varia-

tions.

La première partie de 'l,ouvrage porte sur les ob ets de I 'évo-
I ution : gènes, génomes,

ture, 1a variab'ilité, l'express'ion, 1'évolution (ch. 1). 0n évoque en-
suite l'expression du génome, son décodage, au cours de l,ontogenèse
(ch. 2); 1'hétérochronie, source de variàbilité , la cro.issancè allomé-
trique, l'irréversibilité de l,évolution sont traitées en toute clarté.
0n passe enfin dans 1e chapitre 3 des phénotypes'individuels aux carac-
téristiques des populations et espèces; population - unité de base de l,es-
pèce et.de l'évolution - et espèce sont redéfjnies;1a structure géogra-
phique (iso1at, dér'ive, intergradation) des espècei actuelles, là slruc-
ture temporelle de 1'espèce pa1éontologique, la structure génétique des
populations et de l'espèce (dont 1e polymorphisme) sont envisagées suc-
ces s i vement.

La seconde partie de l,ouvrage porte sur 1

!e 'l 
'évol ution. Des exemples judicieux, d'observat i

EffiTissênTïIrabord la rèatité de ta sétection. pui

Ae ces njveaux, claireme

modal ités et I a notion d'ada tat i on
met à la sélection d' r sur
sulte l'adaptation. Ce chapitre 4 n
mes de I'élimination - aléatoire o

phénotypes, popu'lations, es
nt défin i s et dél imi tés, on

S urc ac un
examine la struc-

es forces directrices
on êFirexpEFiêncel
s sont examinées ses

; Trin-GFâ'dtion organisme-mi I ieu per-
variabilité des organismes, d,où ré-
e nég1ige pas d'exposer 1es problè-
u sélective - au cours de la vie de

I'individu, et ceux que pose 1e po1 ymorphisme, notamment la thèse du
po 1 ymorph i
des allèle

sme neutre, et la notion de fardeau génétique (constitué ar
s récessifs, éventuellement désavantageux dans les condit ons

du moment, mais qui sont le prix de la variabif ité, réserve de 1'adap-tabilité). Le chapitre 5 est consacré à 'la s éciatjon, à ses
modes (géographique ou al
graduel ou phylétique ) s

'lopatri que eco 0g que ou sympat

p

i

pri nci paux
rique;

ans négiiger 1a confrontation des concepts
d'anagenèse et de saltati on. Le chapitre 6 et la conclusjon i ntègrent

atomie, lales notjons exposées précédemment, notions empruntées à l,an
biochimie, 1 'embryologie, 1a biogéographie, 1a tique, et qui consti-
tuent les ma tériaux de la théorie synthétique auteurs font un sort
au faux problème de 1'hypertilie et à la notion fausse de "foss'ile vi-
vantrr.

géné
Les
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Ce livre s'adresse surtout aux zoologistes, qu'il aidera à re-
mettre à leur place des notjons acquises de manjère dispersée; sa'lectu-
re fera également beaucoup de bien aux spéc'ialistes des sciences humai-
nes qui a6ordent généralement la notion d'évolution avec beaucoup de pré-
jugés, spécialement à 1'égard de la sélection.

J.C1 . RUWET

il,JERT, J.P.
NEURO-ETHOLOGY : An introduction to the neurophysiological fundamentals
of behavjour, 342 p. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 1980.
ISBN 3-540-09790-2 et 0-387-09790-?.

La neuroéthologie est concernée par 1'analyse expér'imenta'le des
mécanismes qui contrô1ent et déclenchent 1es comportements, une préoccu-
pation qui remonte loin dans 1e passé, et dont N. TINBERGEN avait' i1 y
a plus de vingt ans, souhaité le développement. Ce livre se veut une in-
troduction à cette branche en plein essor de l'étho'logie, à cette disci-
pline intégrant des approches,méthodes et traitements relevant de 1a phy-
sique, de la chimie et des mathématiques. Il cherche, sans être exhaus-
tif, mais à partir d'exemples judicieusement choisis, à montrer comment
les problèmes de neuroétholog'ie peuvent être méthodologiquement abordés.

L'ouvrage commence par énoncer quelques fondements essentiels
de la neurophysiologie (1e contrô1e de la contraction musculaire) et de
i'éthologie classique (1es stimuli-cIé et les mécanismes innés de déclen-
chement). Les questions de neuroéthologie et les méthodes utilisées pour
1es résoudre sont illustrées à travers un exemple que 1'auteur a person-
nellement étudié : la reconnaissance et la localisation des stimuli en-
vironnementaux chez 1es amph'ibiens, ou, formulé d'une manjère plus pro-
saîque, "comment un crapaud distingue-t-il ses proies et ses prédateurs".
Plusieurs chapitres montrent alors comment cette approche est applicable
à d'autres animaux et systèmes : les aires fonctionnelles dans le systè-
me visuel des vertébrés; des exemples de contrôle et déclenchement de
comportements par d'autres systèmes sensorjels; 1es circujts neuronaux
pour 1es programmes comportementaux fixes; 1es représentations centrales
des nrotivations comportementales (faim et soif, attaque et défense, com-
portement sexuel, stress social, apprentissages). Un dernier chapitre
condense les techniques courantes en neurobiologie, tandis qu'en annexe
est développée une longue liste de lectures conseillées dans les domai-
nes de 1'éthologie, de 1a physiologie du système nerveux et des organes
des sens,des neuroanatomje-neurochjmje et neurogénétique, de 1a biocy-
bernétique et des techniques expér'imentales.

Le développement et la disposition du texte rendent la lecture
très claire. Des jllustrations nombreuses et bjen conçues, soutenues par
des 1égendes explicites, permettent une lecture progressive et judicieuse
Cet ouvrage est à recommander à tous les étudiants des sciences du com-
portement, et spécialement aux éthologjstes-naturalistes, comme aux psy-
cho'logues à qui on fait souvent le reproche - iustifié - de mal connaî-
tre les bases physi logiques des comportements qu'ils observent et sur
lesquels'ils djscutent.

J.CI. RUWET
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*FAGEN, R.
ANiMAL PLAY BEHAVI0UR,684 p.
0xford university Press, New-york, Oxford, 1991. ISBN 0-19-s02760-4 car-
tonné et -76I-2 broché.

ce livre constitue 1a première approche g'lobale du phénomène
du jeu chez les anjmaux, envisagé dans une perspeétive évolutionnisieet développementale. Il est basé tant sur dàs dônnées concrètes àe-iihistoire naturelle.du jeu, que sur des considérations inspiieei ààs théo-ries récentes en b'iologie des populations et sociobiologib. Il s'atta-que à un paradoxe biologjque : les oiseaux et les mammiières, homme iom-pris, passent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d,énergie, et Ààn
sans r.isques physiques et sans perte de v'igilance, eh ces aciivitèi âp-
paremment inconséquentes que nous appelons-le jeu.

. L'ouvrage comprend une revue déta'i 'l ]ée et sol idement documen-
tée du jeu chez les oiseaux et les mammifères;.une analyse sociobiotôgi-
que de la ba'lance souple entre égoîsme et coopération dâns le jeu anil
ma'l; une discussion des mécanismès biologiques à'la base des aspects dom-
mageab)es ou profitables du jeu.

- Le livre, écrit clairement, illustré judicieusement, s'adresse
aux professionnels comme aux amateurs, aux acaàémiques comme aux étu-djants, intéressés à 1'histoire naturé.l1e, Ia psychologie et l,étholo-gie des.animaux et de l'homme. Nous l,avons iniciit au programme 19g4
des séminaires des compléments de psychologie animale dàstinés aui ètr-diants en zoolog'ie, psychologie et pédagogie.

J.CI. RUWET

*GAST0N, A.J. and D.N. NETTLESHIp
ïHE THICK-BILLED MURRES 0F pRINcE LEopoLD ISLAND : a study of the bree-ding ecolog.y 9f a coloniat high arctic seabird, 350 p.
Canadian l,Jildlife Service, Monograph series no-6. Ottawa, 19g1.
ISBN 0-660-10857-7. nglgs!g : print'ing and pubtishing, süppty and ser-
vices Canada, Ottawa K1A 0Sg.
Remarque importante : disponible aussi en français à la même adresse.

voilà une splendide monographie sur r,écologie des populations
et.1 'écologie comportementale du gu i l lemot (ou marmeite ) de bri.innichUria,]oryia, gon:idéré -i1 V. g peu comme un des oiseaux de mer les-f lusabondants, mais très vulnérable en fait à cause de sa forte spécialisa-tion. Il a souffert en trente ans d'une diminution de z0 à 40'% sur unelarge partie de son aire de répartition par suite o,àciioÀs directes(tir, noyade dans les-filets de pêche, mâzoutage, aerangemènir)-àr-àe
causes indirectes (pollution de la mer par 1es-péstic.idés, àevétàppÀÀent
des pêcheries, et autres causes de diminution 'aes resiàürces alimen-taires). L'intensification de 1a prospection et du traiiè pétrolieii
dans l'Atlantique nord-ouest augmèntera 1a précar.ité de ia marmette etdes autres oiseaux de mer dans èette rég.ion'arctique en mÀnaçant les-si-tes de nid'ification et les zones d'aljmèntatjon de ces espècês à raiotetaux de reproduction. cette monographie s,inscrit dans un'programme du
canad'ian wildl ife Service sur la-distribution et 1,écologie des oiseauxde mer du canada oriental. E'lle a couvert trois années süccessives,
1975 à 1977, au cours desquelles une foule de données ont été récoltéessur la biologie de ia reproduction et res exigences écologiques oe tiài-seau, avec un souci de méthode et de rigueur tel que i'étüde do.it ser-vir de point de référence-fiable pour céux qui, dans 50 ou 100 ans, vou-dront apprécier les transformat'ions de l,écosyitème aictique. L'étude
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s'est concentrée à Lancaster Sound, sur l'île Prince Leopold qui est si-
tuée à 1a porte du passage vers le Nord-0uest. Les auteurs sont spécia-
lement intéressés par 1es aspects du comportement et 1'écologie permet-
tant de prédire les effets des changements environnementaux sur l'ave-
nir des popu1ations.

L'étude a été programmée de façon à ana'lyser le retour et la
fréquentation de la colonie, le déroulement des cycies de reproduction,
les performances reproductrjces, 1'écologie de I 'al imentation, et sur-
iout, 1es variations interannuelles de ces paramètres supposées très
marquées dans cet environnement nordique hautement imprévisible 0r,
les travaux ont rév
de chaque année, da
taux de croissance
de retour à la colo
des coup'les njcheur

été
NS

des
nie
sp

de fortes variations intracolonjales, au cours
1a période et le succès de la reproduction, 1e
poussi ns, 1e rythme d'al imentation, 1es époques
des oiseaux reproducteurs, 1e rapport du nombre

ar rapport au reste de la colonie. Ces variations
intraannuelles importantes ont mod'ifié le caractère de lrétude et limité
1a portée des généralisations, qui exigeraient le choix d'un plus grand
nombre de secteurs-échantillons pour qu'i1s soient représentatjfs d'une
aussi vaste colonie.

Les chapitres apparaissent dans I'ordre correspondant au cycle
biolog.ique. Le Chapitre I décrit les caractéristigues généra'les de la zone
d'étude et les méthodes d''investigation; le chapitre II décrit 1e patron
d'arrivée des oiseaux à la colonie et le comportement des cohortes suc-
cessives et des d'ifférents groupes d'âge, ainsi que les méthodes de re-
censement des oiseaux reproducteurs; le chap'itre III analyse le déroule-
ment de la rridification, et éva1ue le succès reproductif et ses déter-
minants au cours et entre les années;'le chapitre IV décrit la grosseur
et la couleur des oeufs, la cro'issance et le régime alimentaire des pous-
sins; le chapitre V porte sur la morphologie et 1e régime alimentaire
des adultes et sur le ravitail'lement de la colonie; 1e chapjtre VI enfin
intègre et synthétise I'ensemble des'informations; 1es auteurs y résu-
ment leurs conceptions sur les propriétés biologiques de la marmette et
des forces sélectives qui ont façonné sa spécialisation, ces relatjons
entre l'oiseau et son environnement autorisant des spéculations sur l'
avenir de l'espèce. L'ouvrage débute par une remarquable série de 19
planches en couleurs décrivant le milieu et 1e cycle de vie des marmet-

epuis 1a fin de I'hiver et le retour aux colonies jusquraux nichées
ves surprises par les nouvelles neiges en septembre. I1 comporte
'igures - graphiques, schémas, photos - dans 1e texte, et s'achève
4 pages d'appendices fournissant des détai'ls sur des aspects impor-
de l'étude (notamment des photographies et schémas des secteurs

de dénombrant les nichées et localisant leurs positions exactes)
et sur 1a majeure part'ie des données brutes (

conditions c'limatiques, succès reproducteurs)
recensements quotidiens,

J.C1 . RUWET

GUILB0T, Robert
ELEVAGE DES PAPILLONS, DE LEURS OEUFS, CHENILLES ET CHRYSALIDES (indi-
gènes et exotiques\ 165 F., 16 planches photographies en couleurs.
Société nouvel le des édit'ions Boubée, 11, pl. Saint-Michel,75006 Paris
rsBN 2-85004-034-7 1982

Après avoir présenté trojs ouvrages monographiques (araignées,
mi11e-pattes et coccinelles), la Société nouvel'le des Editions Boubée
aborde, avec ce nouveau volume, un aspect particu'lièrement attrayant de
I 'étude des 'i nseltes : I 'é1evage.
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si l'on se réfère à ra bibriographie donnée par Robert GUILBOT,i1 s'agirait-du premier ouvrage modernè-sur ce sujet irodult en lanlùà'française. Il ne fait pas de doute qu,i1 répondra-à'liatiÀnte des ama-teurs de papillons - co]lectionneurs et autres - qui s,avèrent de plus
en plus nombreux.

- Plus -qu'une simple compiration, c'est avant tout re fruit desa longue expérience que l'auteur cherche à partager. sàn mànueT àrtiur-se un tel ensemble de techniques, décrit et illusire une gamme d,appa-reillages, du plus humble au plus é1aboré, qu,il s'inàiquË tout autântpour des chercheurs orientés vers l,expérimentation, souvent tributaired'un matériel abondant et standardisé. Le souci de i'auteur de ne rienlaisser dans l'ombre, même lorsque ra manipulation oevièni oeiilàte,-setradu'it'-par exemple, dans les pages consacrées aux accouplementi pro--
voqués. Il s'agit d'une méthode encore peu connue, qui trôuve enfin
dans cet ouvrage une description claire qui accroitra jndiscutablement
le nombre des succès. Le ch,apitre vI "Le jardin de'l'éleveur amateur,,
complète très judicieusemera,t 1'exposé. Il comprend tout diabord une lis-te-de quelques plantes décoratives spécialement attractives pour 1es pà-pi'l1ons. I1 rappel1e, ensuite, les aibres, arbustes ài piàntes basses
1es plus, courarnment uti I isés pour a1 imenter les cheni t tàs. I I s, achèvepar.une l iste de plus.de 

.deux -cents espèces de papil'lons-- exotiques Àt
il9ig:l:: -,accompagnée de t,énoncé de teur ptahtà_tOie ou des espècesvegelales de remplacement.

centré exc'lusivement sur 1es Lépidoptères, l,ouvrage peut in-téresser aussi les entomologistes passiohnés'par à;autiÀs inrelies ptry-
tophages, comrne les Tenthrèdes oui,mouches à icie', ou bien encore Ies
Chrysomè1es aux vives couleurs.

N. MAGIS

HARDY, Kimber
BACTERIAL PLASMIDS, 104 p., 1981.
No-4 de la série Aspects of M.i crobio'logy.
Nelson House, Mayfield road, t,lalton on-ih
ISBN 0-17-771i04-3

Thomas Nelson and Sons Ltd.
ames, Surrey KT125PL.

cette série consacrée à la microb'iolog.ie a pour objet d'att.i rerI'attention des étudiants du niveau des secondè et troisième candida_tures sur_des sujets d'intérêt courant ou controversés ou malaisés àconceptualiser; elle s'adresse aussj à des étudiants plus avancés ou àdes chercheurs désirant se tenir au courant dans des àomaines ne rele_vant pas de leur stricte spécialité. son but princ.ipat àit de comblerle vide existant entre les ouvrages du n.iveau oes-côurs-introductifset la littérature de recherche. [es éditeurs et auteuri cherchent à at_teindre ce résultat en concevant des textes précii,-àujeàïirs et uieii,utilisant un langage et une illustrat.ion coriesponéant-aux besojns et âI 'attente des étudi ants.

Le présent livret introduit à'la connaissance des plasmides,
ces.anneaux d'ADN porteurs, selon les cas, de facteurs de rèsistance'auxantibiotiques, de production de toxine, ou de facteurs de sexualité.Drautres codent pouf ]a dégradation de molécutei oiganiques compleres,
comme.des composés d'hydrocarbure, des herbicides, àài ieià.gents. Itéconstituent des vecteurs_privi 1égiés en ingénieu"i"-àénÈii;ué; 1a retà-tive facil ité avec 'laque11e on y-introdujt-des ganès'ài.àni"., por. ,u-placer ensuite tes chimères ainii réatisées dàn;-à;; uà.iâii., ài tes-y
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cloner en font des outils'importants du génie génétique. C'est par cette
technique que d'importantes protéines an'imales ou humaines, comme f in-
terferon, l'insuline, 1'ovalbumjne, ont pu être produites récemment par
des bactéries recombinées.

L'auteur, chercheur à la Société Biogen de Genève, expose suc-
cessivement la structure et la repljcatjon des plasmides, 1e rô'le des
plasm'ides dans la conjugaison des bactéries,'les plasmides R de résis-
tance aux antib'iotiques et métaux lourds,'les plasmides codant pour des
':xines ou facteurs de dégradation;enfin 1es plasmides dans les manipu-
lat'ions génétiques. Texte et dessjns sont effect'ivement fort clairs et
précis.

J.CI. RUWET

HIERNAUX, J.
LA DIVERSITE

(

B

Ed i teur )
IOLOGIQUE HUMAINE - Human biol j:al diversity, 420 p.

20 Bd St Germajn, 75280Collection d'Anthropologie physique, Masson
Parjs, et les Presses universjtaires de Mon
ISBN 2-225-62920-x.

og
1

tréa1, 1980

Cet ouvrage fait le point, avec une remarquable clarté pour
une matière aussi complexe, et une étonnante sérénjté pour un sujet aus-
si chargé émotjonnellement, sur la djversité biologique de I'humanité
actuelle. L'anthropob'iologiste décrit, mais surtout cherche à compren-
dre, la nature et I'orjgine de cette diversité. I1 utiljse à cet effet
la mesure de 1a fréquence de caractères physiques et biochimiques (mar-
queurs sanguins, protéines sériques, enzymes) dont on connaît le con-
trô1e génique. Utilisant 1es techniques de la taxinomie numérique,'i1
tend à découper l'humanité en populations génétiques que caractérise
leur génôme collectif (ou pool de gènes), stable en principe au fil des
générations. Il mesure les djstances biologiques entre ces populations,
sur base des fréquences allé1iques, et en dresse 1es dendogrammes. La
disposition en arbres de ceux-cj, les distances entre branches et 1a po-
s'ition des fourches ne retrace pas toutefois de manière stricte 1a phy-
'logenèse de ces populations, car celle-ci est marguée et compiiquée par
d'innombrables échanges de gènes qu'ont connus majntes populations, tan-
dis que d'autres sont Ie reflet de convergences adaptatives qui rappro-
chent les caractères génét'iques de popu'latjons par ailleurs séparés de-
puis longtemps. Tenant compte de la djstribution et de I'extension géo-
graphique, de 'l a démographie, de 1'épidém'i o'logie, comparant des ensem-
bles génétjquement semblables vjvant dans des conditions d'ifférentes,
et des populations génétiques différentes et vivant dans des conditions
semblables, i1 cherche à débusquer ces ciivergences et à établir I'in-
fluence du mjlieu physique comme du milieu socio-culturel. La structure
génétique de 1'humanité, de ses sous-groupes, est en effet inséparable
de son histoire. Face à cette d'iversjté, 1e souci majeur de 1'anthropo-
logiste n'est plus de classer les populations, de 1es jdentifier à des
taxons et d'y affecter" les individus, majs de retracer leur histo'ire bio-
1 ogi que.

J. HIERNAT introduit ce problèor: dans un chapitre de généra1i-
tés d'une très grande clarté et justesse de ton; i1 y présente les élé-
ments de génétique des populations (mutation, sélection, changements
aléatoires des fréquences d'allèles, dérive, isolement, interaction de
1'expression du génôme et du milieu, not'ions de taxinomje numérique),
discute de f interprétation de la diversité biolog'ique humaine et de ses
difficultés, de la taxinomie des populations actuelles. Partant du pa-
r4olithique, et prenant en compte, chaque fois, 1es données sur l'histoire
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des peL,plo.::':, la démographie, les calres physiques, géographiques,
climatiques, 1es fréquences des gènes actuellement obieivéàs,' t,épiàé-
miologie,.l'interaction des données biologiques et des systèmes ci,ttu-re'ls, sociaux et polit'iques., des spécialiites présentent alors la genèse
de la diversité bio'logique humaine dans Ies grândes subdivisions oü màn-de, so'i t :

- 1'Europe et le bassjn médjterranéen (E. CROGNIER);
- 1'Afrique subsaharienne (J. GOMILA), y compris liétude de quelques

cas particul'iers comme les agriculteurs Bediks au Mali, 1a pygméisa-
tion dans'la forêt équatoriale, 1e lien entre structuré poliiique et
structure génétique au Rwanda;

- lq vgr]été bio'logique en Asie, avec référence spéciaie aux Indes(4. BASU, P.P. I'4AJUMDER, A.K. GH0SH et S.K. BISWAS; en anglais);- le Pacjfique (S. FRIEDLANDER; en anglais);
- les_Amériques (!. BEN0IST), où sont considérés à la fois d'une partle fond originel, la microdifférenciation, I'adaptation à l,environ-

lgTen! circumpolaire et aux hautes altjtudes andjnes, et d'autre part
l'immjgration et 1e métissage;

un ouvrage à recornmander pour sa clarté et sa rigueur scientifique.

J.CI. RUI,IET

*IMMELMAN, Kl., c. BARLotJ, L. pETRINoVICH, M. MAIN
VERHALTENS-ENTI.IICKLUNG BEI MENSCH UND TIER. Das Bietefetd projekt.
Paul Parey, Berlin und Hamburg, 834 p., lgBZ. L.indenstrasse 44-42,
D-1000 Berl'in 61 et Spitalstrasse 12, D-2000 Hambourg. ISBN 3-499:61836-x
BEHAVI0URAL DEVEL0PMENT - The Bjelefeld interdisciplinary project, zs+-p.
cambridge university Press, cambllgsg, 1981. The pitt Bui tàjnô, TÉumpinii-
ton Street, carnbridge cB2 lRA. ISBN 0-szl-24058-1 cartonné; -lÉqto-q'
broché.

cet ouvrage considérable a été inspiré par un projet'interdis-
ciplinaire u!jqlq èn son genre, consjstant àn grôupes dà dr:scussions,-
séminaires et séjours financés et coordonnés pàr là centre pour la ré-
cherche interdisciplinaire de la jeune université de BielefâId, et qui
a permis à un groupe de scientifiques de onze pays de vivre ensemble
pendant des périodes de durée variable, de réf1éthir, rédiger et conce-voir leur contribution en interaction les uns avec les auties. cela con-fère au livre une unité de conception remarquable, inhab.ituelle dans cegenre d'ouvrage collectif à contributions multip'les. Il constjtue un ef-fort réel pour faire tomber les barrières entre spécialistes des diffé-
Iellgs disciplines liées au développement du comportement, ma.is abordant
habituellement cette étude sous des perspectives diverses'et clojsonnées:
étho'log'istes, psychologues, psychiâtres, neurologues, anthropologuei. 

----
Leur approche part'iculière tient conrpte ici de-toutes 'les autrès ets'y intègre.

Le livre aborde tous les grands problèmes du développement tels
que l'influence des gènes et du miiieu, de l''inné et de I'acquis (nature/
nurture), de I'existence de traits universaux et de pér'iodes sensibles
du développement, la distjnction entre causes immédiâtes et causes ultj-
mes, 1a conceptual isation du changement et de la continuité, etc...
Les sections portent successivement sur: I. les aspects théoriques et
méthodologiques; II. 1a génétique et'les processus précoces; IIi. le dé-
veloppement-des patrons de comportement; IV. les phâses et [ériooes sen-sibles; vr !es aspects comparatifs; VI. l'évolution du comportement so-cial du bébé humain.
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L'intérêt majeur de l'étude développementale du comportement
animal situe l'importance de cet ouvrage pour 1es éthologistes et psy-
chologues, et spéàjalement pour les étudjants avancés; ce livre est ins-
crit àu programme 1984 des sém'inaires des compléments de psychologie
animale.

J.CI. RUWET

Institute of Biology (the) - 41, Green's Gate, London St^l7sHV

THE INSTITUTE OF BIOLOGY'S STUDIES iN BIOLOGY

Edward Arnold (Publishers) Ltd. 41 Bedford Square, London t^lc13DQ

tstimant qu''i 'l n'est plus guère poss'ible de concevo'ir un livre
de cours couvrant tous les domaines de la biologie en demeurant contj-
nuellement à jour, 1'Institut de Biologie publie une série, déià riche
de plus de 15Ô tiires traités chacun par des spécialistes et destinés
à permettre aux étudiants et chercheurs de se tenir au courant des dé-
veioppements significatifs survenus dans des domaines autres que- 1e-'leur
Un aspect commun aux différents livrets est de condenser sur 50 à 60 pa-
ges une littérature extrêmement rjche, en insjstant sur les méthodes,
èn conseillant une liste de lectures supplémentaires, en suggérant des

exerc'ices pratiques chaque fois que c'est possible. Selon 1es sujets
traités, les auteurs tiennent 1a gageure avec plus ou moins de bonheur.
Nous avons sélectionné quatre titres.

BIRCH, Mc and K.F. HAYNES

INSECT PHEROM0NES. Studies in Biology no 146, 60 p., 1982.
ISBN 0-7131-2852-6.

0n connalt 1'expérience de J.H. FABRE sur le rapprochement
sexuel chez les papilions Paon-de-Nuit et la découverte du principe des
communjcatjons olfactives qui devait conduire, des dizaines d'années
plus tard, à l'isolement, 1'ana1yse, 1a synthèse d'attractants sexuels
spécifiques permettant de leurrer les insectes et de les capturer avant
que 1a fécondation naturelle n'ait eu lieu, une forme spécialement élé-
gante de lutte bioiogique pour 1a protection des cultures et forêts. Ces
messages ch'imiques entre individus d'une même espèce ont été appelés
phéromones i1 y a quelque 25 ans, après 1a purification, à part.ir de
500.000 femelles vierges, de la phéromone du Bombyx du mtnier. Depuis
lors, l'éthologie, la chimie et le contrôle des pestes sont trois do-
maines qui ont-contribué à mieux connaltre 1es phéromones et leur lit-
térature se multiplie d'une manière effarante. Les phéromones dom'inent
les activités physiolog'iques et comportementales des insectes, depu'is
la localisat'ion d' un compagnon, 1'attraction sexuelle,'la transmission
d'une alarme, jusqu'aux coordinations et déterminations des castes dans
leur société. Les auteurs Se concentrent ic'i sur les attractants sexuels
des papillons et les substances agrégatives des co1éoptères. Emportés
par leur enthousiasme, ils semblent tenir pour négligeable les autres
moyens de communicatjen, tactiles, visuels, acoust'iques.. Ce livret peut
êtie considéré conrme une introduction estimable, mais sélectjve au su-
jet.

CATCHPOLE, C.K.
VOCAL COMMUNICATI0N IN BIRDS. Stud'ies in Biology n" 115,68 p.' 1979

Etant:lonné son'i ntérêt tout spécia'l pour les ornithologues,
ce livret fera I'objet d'une analyse particu'lière dans un prochain nu-
-éro des Cahiers.
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TRIBE, M.A., A.J. MORGAN and P.A. t^lHITTAKER
THE EV0LUTION 0F EUKARI0TIC CELLS, Studies in Bioiogy no 131,6I p. 1981.
rsBN 0-7131 -2821-6

Ce ljvret traite d'un des aspects 1es plus controversés de I'
évolution : _1e passage d'une organisation cellulajre du type procaryote
à une organisation de type eucaryote. c'est un domaine en-effàt où l'évo-
lution présente une très nette d'iscontinuité, et celle-ci est très dif-ficile.à expliquer puisque les phénomènes ont pris place .il y a plus d,un
millard d'années. Alors qu'on suppose généralement que 1es piemières for-
mes de vie ont évolué à partir d'un ancêtre originel par l,accumulation
graduelle de mutations favorables sélectjonnées par l'environnement, i1
semble possible que ce processus très lent ait été à certains momenti
accéléré par des fusions endosymbiotiques. Les partisans de cette théo-rie ont amassé au cours des dix dernières années un certain nombre d,ar-
guments et présentent des hypothèses sur l'origine des chloroplastes,
mjtochondrig: -et noyaux des eucaryotes, mais d,autres biologistes pio-
posent des théories alternatives pour rendre compte de la diicontiniljté
évolutive entre procaryotes et eucaryotes.

Cet essai expose impartialement les fa.its et les diverses théo-
ries.

VEVERS, G.
THE COLOURS 0F ANIMALS, Studies in Biology no 146,55 p., 1982.
ISBN 0-7131-2851-6.

Les animaux sont porteurs d'une grande variété de structures
et patrons colorés qui interv'iennent dans les communications, 1e signa-
lement, 1e mimétisme et le camouflage, iouent un rôle importànt danil'attraction, 1a coordination, 1'avertissement, la dissimu'lat.ion. Ces
structures colorées peuvent être permanentes, saisonnières et changer
et se renouveler à l'occasion des mues, ou sont extrâmement 1abi1ei, se
modifiant de manjère subtile sous contrôle neuro-hormonal (poissons,
reptiles). certaines espèces fabriquent aussi des sécrétions coloréés.
Si.l'éthologiste est familiarisé avec ces problèmes, jl est beaucoup
moins au fait de la nature des substances chimiques et effets physiques
à'l'origine de ces coloratjons. L,objet de ce livret est d'en iournir
un aperçu, passant rapidement en revue effet Tynda11, interférences,
djffraction, réf1exion, puis présentant les mélanines (présence, sÿf-
thèse, fonction); sc1érotine, ommochromes et pourpre; caroténoîdes;
tetrapyrolles; qu'inones; flavines, pteridines et flavines. Il se ter-
mi ne par quel ques exerci ces .

J. CI . RUt^lET

LINTS, Frédéric
GENETIQUE, 580 p., 1981
Office International de Librairie, 30 Avenue Marnix, 1050 Bruxelles.
ïechnique et Documentation, 11 rue Lavoisier, 75008 parjs.
ISBN 2-85206-086-B

Le livre de F. LINTS est un livre de culture et d'ouverture,
gue tout "honnête homme" se devrait de posséder dans sa b.ibliothèque;
il s'adresse aux étudiants comme aux curieux, pour leur donner une vue
synthét'ique et critique des déve'loppements de 1a génétîque, de la con-
ception encore abstraite du facteur selon Mendel aux gènes en mosaîque
de la biologie mo1éculaire actuelle. LINTS se place résolument dans une
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perspective historique, et expose clairement les découvertes successi-
ves qui ont modulé le cheminement des idées et 1a conception des théo-
rjes. 0n passe ainsi des explications antérieures à Mendel, comme la
théorie de I'Humunculus, à la révolution mendeléenne par des expér'ien-
ces drhybridation des petits pois, à la théorie chromosomique de l,hé-
rédité basée sur les travaux des cytogénéticiens de l'école de Morgan,
oour aboutir au séquençage des nucléotides dans l'ADN des procaryotes,
oux modèles du contrôle de 1'expression génétique chez les bactéries
et au cours du déve'loppement des eucaryotes, pour tracer enfin les pers-
pectives alléchantes ou inqu'iétantes de f ingénierie génétique. L'ex-
posé est donc classique, c1air, logique, organisé selon 1es développe-
ments historiques de la djscipline. Les quatre parties et chapitres se
présentent donc comme suit :

lfqdÈfe__plf!,le : gé1étique phénoméno logique ou formel le : historique;
éIérnents 

-dê cyfolo 'hybridation;
I rhérédité chromosomique, 1es recombinaisons intrachromosomiques, les
cartes et unités génétiques; I 'héréd ité extranucléaire : les systèmes
et leur contrôle (mitochondries, chloroplastes, plasmides, symbiontes);
les mutatjons chromosomiques et géniques. Cette partie est basée sur'les travaux accumulés sur les eucaryotes, piantes et animaux.

Deuxième partie : génétjque moléculajre : le matériel génétique, depuis
1ê§ éxpériences deffi 1e principe transformant des
pneumocoques; structure, dupl ication, transcription; 1a structure fine
du gène, éta0lie par l'étude des procaryotes, bactéries et virus; la
fonction des gènes : code génétique et synthèse des protéines.
Troisjème partie : 1a énét'i ue du dével nt : le contrôle de l'ex-
[Fesil on -ôe§lEnes ez es procaryo ES operon lactose par exemple)
et les eucaryotes (structure fine des chromosomes et interactjons hormo-
nales). La différencjation cellulaire au cours du déveioppement, surtout
depuis les travaux sur la drosophile, domaine de l'auteur; 1es répres-
sions réversibles et irréversibles. La différenciation sexuel'le.

Quatrièqe partie génétique et évolution : introduction à la gén

C

Aes popufaïions : loi de Hardy-Weinber pour 1es popul at'ions à l '
1ibre, et facteurs de variat'ion : muta ion et sélection, polymorp
Introduction à la génétique quantitative. L'évolution macromo'lécu
et 1'apparitjon de 1a vie; les faits de l'évolution et les théori
sées et présentes.

st
ét i que
équi-
hisme.
laire
es pas-

Contrairement à d'autres crit'iques, qui reprochent à LINTS de
ne pas donner assez de déve'loppement à la génétique molécu'laire, je lui
sais gré au contraire de donner de
four de 1a morphologie, de'l'embryo
chiinie et de l'étude statistique de
s'ituant chacune de ses branches à s

génétique, d'iscipline au carre-
ie, de 1a cytolog'ie, de 1a bio-
opulat'ions, une vue complète, re-
uste p'lace par rapport à toutes

la
log
sp
aj

les autres, et privilégiant, p'lutôt que I 'accumulat'ion de faits, 1e
raisonnement et l'évolutjon des idées, ce qui donne à chacun une 1eçon
d'humilité.

J.C1. RUWET

LUCOTTE, G.
BIOLOGIE ANIMATE ET HUMAINE, PCEM 1, 396 p.
Col'lection Abrégés,Masson, Paris, 1980. i20 Bd Saint Germain,75280
Paris. ïSBN 2-225-63129-8

Biologie ne dojt pas être comprise'ici dans son sens large de toutes
les djsciplines concourant à l'étude de 1a vie, de 1'approche réduction-
njste à 1'approche g1oba1e, mais dans le sens classique et restrictif
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quron lui donne encore souvent dans les.pays francophones. L'ouvrageest ainsi constitué de tro'is parties d'impôrtance approrimativement
égales : la biologie.de ra reproduction, ia biologiË'a, aèr.roppement
ou embryologie, 1a biologie de l,hérédiié ou généllque. ti est centréessentiellement sur la bio'logje des vertébrésl tout'àn-oônnant quelques
aperçus dans le domaine des invertébrés. conrmènt trajter en erret ae tafécondation sans.parler des oursins, d'embryologle àauiatà run. l,asci_die, et de génétique sans la drosopÀire. Mais dàns ra memÀ togique,-àns'étonnera qu'il ne soit fait aucune allusion au pro.u.ÿàtes, donf t'étude récente a permis des progrès considéraules en gèÀefiqr" et dansl'étude des phénomèlg: de paraiexuarité. Le parti-frii àÀ't''auteui, àont'i1 s'explique dans I'jntroduction, est en efiet de'concevo.ir ta oiôto-gie en fonctjon de l'homme. L'utilisation et]e recou"r-uu animaux s'explique par le fait que ]'1a plupart des expérien.es nà pàuvent être ef-fectuées directement sur I'homme. Dès lors,' 1,expérimàntlieur choisiraparmi les espèces qu'i1 aura à disposition, soit'celles qui sont 1esplus proches de notre propre espèce, soit éer1es qu;ii-pàr..u se procu-rer facilement et en abondance, ou soit encore celles qui présentôront
un maximum d'avantages en tant que matér.ie'l d'étudei. --

Les chapitres ont été rédigés de façon à être 1es plus indé-pendants possible les uns des autrei, ce qui'amène certainei répétiiions,mais aussi à certaines anticipations par rapport à l;oràrà de succes-sion des différentes notions fondamentales iirtroauiteii-quet que-iàit
1e chapitre que't'on désire aborder en premier, t,inàài irà, i"ecii pe"_
met.cependant de repérer 1a page exacte où cha(ue nouvâau i"r*e o, con-cept a été introduit et caractérjsé.

Le texte est très clair, et comme ir doit soutenir un ensei-gnement essentieJlement visuel, i1 comporte de très nombreuses illus_trations : dessins en^couleurs, photogiaphies en noir ài uiun., g"à[hi-ques. Lrouvrage peut être recommandé àux'étudiants ou n.ivàau séc6naâire_sciences terminal ou comme introduction à une parilà-oàs'ior", de b.io_Iogie en première candidature universitaire.

J.CI. RUWET

tes et la f,
le mode de

Ce
tionnaire s
par des spé
quab 1 eme nt
animal. Cha
finition ou
ne sont pas

comme le rôle des hormones sexuelles, et
minisme génét'ique du sexe et l,hérédité
descriptive et causale, couvre la qenèse
de la fécondation jusqu,à la larve] L,ou
génétique.formelle (loi de Mendel, cytog,et à la génét'ique des poputations.

La biolo ie de la re od uct i on
on, a NS que cer n

formation et la structure des

concerne la formation des gamè-
s aspects de la sexualité comme
gonades, de 1a physiologie
de l'hérédité, comme le déter-

liée au sexe. L,embryoloqie-
de 1'embryon, dmrËlêtfàde

vrage fait une large part à 'la
énét'ique, génétique ch.imique )

*Mc FARLAND, D. ( Ed . )
THE OXFORD C0MPANI0N T0 ANIMAL BEHAVIOUR, 657 p., Oxford 1981.
9llq"9 Universjty press, Walton Street, ôxford'OiZ OOp.
ISBN 0-19-866120-7

t-ouvrage, présenté comrne une sorte d'encyclopédie ou de djc_é1ectif, consiste en quelque deux cents aiticies, tàus-Ècritscialistes et-1a plupart très clairs, bien rAàigèi .i-;;;;_a Jour' sur ]es principaux thèmes de 'l'étude dù comportement
cun permet, soit de rechercher un détair, de précisâr unà-oé-un concept, et surtout, de se recycler àans ies oomainàs tuide sa compétence propre. Le lecteur toutefoi. Àsi-ôurl;é ;.

32.l



s'accommoder des intitules choisis par l'j.]'i t-r,;t', e* si s.', clls':ifir:a'
tion et sa termino'logie personnelles des thèmes de 'l 'étholcgie ne ,:or-
r,esponden. pas à ceux du coOrdonnateur, il lui faudra effectuet'ses re-
cherches au travers de plusieur"; rubriques. Cela dit' i1 y apprendra
tc,ujours quelque chose ! Sur I'enssmble de 1'ouvrage, un très bon équi-
I'ibi'e est maintenu entre1es thèmes et préoccupations relevant du ter-
r^ajn ou cu laboratoire, de I'approche fonctionnel'le ou causale, des as-
pects comparatifs, développementaljstes ou évolutionnistes. Parmi Ies
'itres des rubriques, c'itons au hasard : ontogenèse, navigat'ion, mimé-
tisme, rorrent'issage, temps, intelligence, territoire, chant, hormone,
cerveàu. elc.," 0n-est heureux d'y tiouver auss'i quelques biographies :

Danvin, Von i:risahr Lorenz, Paviov, N. Tinbergen... Sans doute peut-on
discuter du choir,les sectjons et des titres retenus, majs l'ensemble
satisfelr tout le :rronde, y compris les plus difficjles.

L'ouvràge peut être .tn;,'l.vsé s;':teniatiquement ou feui l leté; on

peut ailer à la pêche de ses thèrres pr"dférés ou I'ouvrir au hasard; on

est assrrré d'y brouver des informatjons cldires, récentes, iud'icieuse-
ment iIIu-.trées quand c'est nécessaire ou utile. C'est assurément un

livre de chevet type, et 1e compagnon nécessaire à toute personne inté-
ressé+ au cc,nportàment anima'l : zoologiste , psychologue ou vétérinai-
re. naLur"aliste, étudiant ou professionnel.

J.CI. RUWET

*Mc FilillAiirl" 0. aiid A. HOUST0N
qUAIiTiIAIIVE ETH0LOGY: the state space approach,204 p., Londres L98L.
P itman Brtok:; I imi ted, 39 Parkes Street, London t'lC2B 5PB.
ISBN 0-273-03417-B

l.'étho'logie (:st caractérisée par une double approche du com-
portement anirnai : elle combine une approche évolutionniste et fonction-
nel1e, pratiquée par ies naturalistes et hornmes de terrain, et l'9ppro-
che rnécâ.1iste et cause'e pratiquée par 'les physiologistes et psycholo-
gues expérimentaljstes de laboratoire. L'éthologie quantitative se doit
àe refléter les <jeux, et ce ljvre est la première tentative de fondre
1es expiicatjons fonr:tionnelles et causales à un niveau quantitatif.
L'ouvrage est hrlé sur le cours d'étholog'ie quantitative de l'univer-
sité d'0xford e" tend e fournjr aux chercheurs les fondements théoriques
nécessaires pour coordnnner et fondre les nombreuses découvertes qui
jailiissenL dans tous les domaines de l'éthologie. Il s'adresse aux bio-
iogistes vcr:iés en mei.ématiques et aux mathématiciens intéressés à la
bià1og'ie et arr comportement; jl introduit aux problèmes théoriques de

1'optimaiisation t:t fc.rnit les bases permettant d'aborder'l'analyse des

aspàcts multi-dimensionnels du comnorteirient anjmal, de recourir à l'ana-
lyse systémique. I1 s'agit d'un ouvr,'1e très théorique' hypothétiqqe et
mËtnoAôtogique, dont la-réflexion plonge des racines dans les données de

l,éconorlià, cle f ingéi.,ierie , de la psychologie. Les non initiés aux tra-
vaux du groupe de Mè F;RLAND à 0xford trouveront sans doute djfficile de

rattachei ctl livre i.ti :oncret qu'i1s côtoient. Mais cela fera du bien à

chacun de côloyer ' ;. la réflexion théorique.

J.CI. RUl^lET
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MATZ,
GUIDE
coule
Niest

G. et D. I^IEBER

DES AMPHIBIENS ET REPTILES D'EUR0PE, 292 p,, 44 planches enurs, 169 cartes. Collection Guides du Natuialiste, Delachaux etIé, Neuchâtel et Paris, 1983.

Depuis plus de trente ans, les éditions Delachaux et Niesilé
se distinguent par l'excellence de leurs productions relatives à la na-ture, qu'il s'agisse de la collection des,,Beautés de la Nature,,ou decelle des "Guides du Naturaliste',. Le présent l.ivre, rédigé par
Gilbert MATZ, professeur de biologie anjmale à 'l,un'ivérsité"d,Àngers,
qré1e1tg 1'herpétofaune européenné: en tout, L69 animaux, oistriouéé
de l'Atlantique à l'0ural, dans le sud-est transcaucasien (ma.is 1a
Turquie n'est pas prise en considération) et dans les îles'méditerra-
neennes.

. Après que 1es caractéristiques morphologiques, biologiques et
zoogéographiques des grands groupes - classès, oidres ét ramiites - ont
été.esquissées, 1'essentiel de 1'ouvrage est consacré aux 169 fiches par
espèce; elles.comprennent chacune: noris 1atin, français, anglais, atie-
mand (pourquo'i pas dans la'langue correspondant a t,âire'géolràprriqr.,-parfois très. localisée, occupée par l'animal; ce pourrait-êtie tras uii-le sur place); description sommaire des caraétèrei externes; répartition
géographique, toujours complétée par une cartel habitat, et'chaque fois,
un paragraphe très.réussi sur les moeurs (mode et cycle de vie, nourri-
!y""'. reproduction). Sont ainsi traitées successivement : 49 eipèces
d'amphibiens, soit 23 urodè.l9! (salamandres,.tr.itons, et 1e protée),
26.anoures (crapauds, grenouilles, rainettes); 120 espèces dà reptiies,soit 73 lézards sensu lato (geckos, agames, lézards sànsu strictô, or-'
vets et le caméléon),35 serpents (dont 2 boas,2L couleuvres, l0'vipè_res) et 12 tortues (5 marines, 7 djeau douce). Quelques planches de des-
sins au trait sur 1es plaques des tortues et'les écaiiles de la tête dès
lé4gqd1, couleuvres et vipères aident le recteur dans'la terminologie --
utilisée pour 1es descriptjons. Je comprends moins 1a présence de ia
planche_représentant une d'issection de 1a grenou.ille; i.i c'est pour con-tenter-Ies trop nombreux professeurs de biôlogie qu.i-cro.ient enàore encette forme de pédagogie, elle choquera par côntre les très nombreux
naturalistes protecteurs; ce qu'e1le suggère n'a pas sa place dans ceguide qu'i se veut de la nature vjvante !-

L'auteur insiste avec raison sur re fait qu'une détermination
ne peut être basée sur le paragraphe descriptif seü.l, assez sornmaire eneffet, mais do'it reposer aussi sur les moeurs et la Éistribution. Je ne
pense pas qu'i1 fai11e présenter ce livre cornme un gu.ide de détermina-tion; dans 1a p'lupart des cas,'les faits présentés àe sont pas assezprécis et complets pour ]e spécialiste, et sont déjà très cômpliquéipour 1e novice. A cet fgard, un glossaire des termàs techniquàs inévj-
tables serait fort utile. Je pense que ce livre représente bien davan-
tage; son princ'ipa1 mérite est d'introduire le novice et Ie naturaliste
dans un monde d'une variété'insoupçonnée, et dont les moeurs se révè-
lent_passionnantes. L'éthologiste àésjreia en apprendre davantage encoresur les parades des tritons,1ézards et vipèresi il sera fasciné par'les
astuces développées_par plusieurs espèces pour àssurer 1a protection deleur progéniture. Si, chez les anoures, la plupart des espàces abandon-
nent dans I'eau des chapelets de plusieurs initiiers d,oeuis, quelques
espèces en prennent soin , comme le crapaud accoucheur, chei {ui le mâleellglle 1e chapelet d'oeufs autour de ses tibjas et se charge'de les hu-mjdjfier périodiquement dans les mares; certaines espèces sdnt ovoviuipa-res : les oeufs poursuivent leur développement dans ies oviductes, Ieslarves se dégageant de leur enveloppe au moment de 1a ponte seulement.
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LAM0TTE et LESCURE ont consacré i1 y a quelques années dans Terre et
Vje une étude extraordjnaire sur les stratégies des anoures pour proté-
ger 'leur oeufs et embryons : certaines rainettes arboricoles arnénagent
des nids de feujlles pour recueillir et conserver quelques gouttes d,eau;
d'autres reprennent les oeufs en bouche, ou les protègent dans une poche
dorsale, faite d'un repli de la peau. De même chez les reptiles, nombreu-
ses sont 1es espèces qui surveillent et même incubent 1a ponte; plusieurs
espèces sont ovovivipares, 1a plupart du temps sans qu'i l y ait avec la
-\re des relations de nutrition; toutefois, chez certains Scincjdés

(seps ou scinques des genres Chalcides et Mabuya), les annexes embryon-
naires développent une placentation assurant une nutrition au détriment
de la femelle. Dans tous ces cas, 1a protection pro'longée des oeufs se
traduit par une diminutjon de leur nombre et l,augmentation de leur tail-
1e, toutes caractéristiques indicatrices d'une stratég'ie reproductrjce
de type K.

Lréthologie des amphibiens et reptiles a été nég1igée par rap-
port à celle des poissons, oiseaux et mammifères. Nul doute que ce ljvre,
et c'est son mérite, détermjnera p'lus d,un naturaliste à en savoir davan-
tage. Ajoutons que la justesse et le charme de ce livre ne seraient pas
ce qu'ils sont sans les remarquables planches en couleurs de Denise t^lEBER,
Grand Prix de l'Art Animalier 1982.

J.CI. RUl,JET

*PATTERSON, I . J.
THE SHELDUCK : A study 'in behavjoural ecology, ?76 p.
Cambridge University Press, Cambridge 1982, The P'itt Bui lding,
Trumpington Street Cambridge CBz 1RP. ISBN 0-521-24646-6. 27,50 E

Cette monographie du canard tadorne, basée sur vingt années de
recherches dans l'estuaire del'Ythan en Ecosse, s'inscrit dans le cou-
rant de 1'écologie comportementale, cette discipline qui envisage et
intègre 1es aspects écologiques, économiques, adaptatifs du comporte-
ment, et 1es aspects comportementaux de 1'écologie animale. Elle illus-
tre et discute des nombreux thèmes de cette disc'ipline de recouvrement
mais à partir du concret et du vécu, à partir des faits bjen connus re-
latjfs à une espèce. Des études détaillées sont en effet nécessaires
pour éprouver les théories qui fleurissent.

A partir du tadorne donc, espèce hautement territorjale,1'au-
teur discute de la manjère dont un anjmal survit dans son environnement,
et notarrynent de la façon dont le comportement, et spécialement 1'orga-
nisation sociale, limitent les effectifs de la populat'ion. Les diffé-
rents chapitres sont organisés dans I'ordre de successjon des différen-
tes phases du cycle annuel. 0n mettra surtout en exergue le minutieux
travail sur la survie des poussins, 1a prédation exercée sur eux, 1es
crèches, l'influence de la densité sur le succès du recrutement, ainsi
que 1'étude du territoire et de la dominance comme facteurs socjaux de
régulation de 1a pop,rlatjon.

L'ouvrage peut être cité en exemple, en ce sens qu'il démontre
qu'i1 n'y a pas de sens à étudier un comportement sans le replacer dans
son contexte populationnel, et que l'écologie d'une population ne peut
se comprendre sans tenir compte du comportement et des structures socia-
les ! Cela dit, et malgré la contributjon importante de 1'auteur, i1
est clair que 1a compréhension des mécanismes de régulation de 1a popu-
lation chez cette espèce comme chez d'autres demandera encore beaucoup
de travai.]...
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Un modèle à lire et à méditer, tl,autant plus que l,écritureest claire, l ''illustration abondante, mais malheuieuseniÀnt, le pi ix,luj aussi, est d'un niveau assez élevé |

J.CI. RUWTT

REDII, G.P.
GENETICS, 772 p., 1982

IuçYitlan pub1. Co. Inc. 866 Third Avenue, New-york, Ny10022collier MacMjllan Ltd, !!glkl".y-close, stôck1ey Roaà, wàst Drayton,
Middtesex uB7 -qBE, cB. ISBN 0_ô2_398850_9. 9,9É

Le Rédei est un ouvrage destiné avant tout aux étudiants, etest bâti à.partir d'un cours dispensé à I'Universjté Columb'ia du MissourjIl ne-requiert en principe que des connaissances élémentaires en biolo-gie généraie et en chimje. Ces notions, supposées acqu.ises dans l,en-
seignement secondaire, sont fort opportunémànt résumées en début d'ou-
vrage "pour rafraîchir les mémoires, remédier aux défic.iences, et four-nir à portée de main les références 'ind.i spensables à I'examen de 'l a su.i -
I.". 9. souci de guider l'étudiant se traduit dans la façon de concevoir'la présentation et l'enchaînement des vingt chapitres et'irente-six sec-tions : chacun est précédé d'un rappel de"l,arr\ère-p1an requis, d'un
renvoi_aux chapitres.appropriés, et d,une brève annonce du ionténu; .i1
est suivi d'un résumé des po'ints essentiels et généralement, d,exemplesd'appfications en médecine, agronomie et autres sciences humaines; il -

se termine par une bibliographie et une liste de quest.ions et proÉ1èmes
destinés à jauger de la maîtrise du chapitre, de 1'a compréhension des 

-

principes, et'introduisant à 1a logique de la co]lecte âes données etde f interprétation des-résultats èxpérimentaux; 1es réponses et solu-t'ions sont groupées en Ij!-de volume, ainsi qu'ün substântiel g'lo;a;ire
des termes techniques utilisés.

. L'ouvrage entend fournir aux étudiants la matière de base, mi-
nimum recquis nécessaire pour la suite des études, et correspondani à
un semestre de cours. _Tous les grands problèmes de 1a génétique sont en-visagés sous ses différents aspects moléculaire, celluiaire, population-
ne1, appliqué. selon nos critères, cette matièré apparaît encyciopédique.

Un bref exposé des développements historiques (ch. 1) et unplaidoyer quant à f importance de 1a génétique pour la iociété icrr. z)sont suivis du rappel (ch.3) des notions de bio'logie indispensables
pour aborder valablement 1a génétique: macromolécü1es, structures cel-lulaires et organelles intervenant dans la conservatioÉ, reproduction,
transmiss'ion et expression de l'informatjon génétique; éycie de vie di
une cel1ule, mitose, meiose; 1a morphologie èt le nom6re-des chromoso-
mes-sont présentés pour un large éventail d,eucaryotes; 1es mécan.ismes
de 1a reproduction des virus et bactéries, 1e cycie de vie et modes de
reproduction sexuée représentatifs des diverses catégories de levures,
champiSloll: algues, gamétophytes, autres plantes et animaux, sont ex_
posés et'illustrés. Les expériences d'hybridation condu.isant aux con-
ceptions mendeléennes, introdu'isant les notions de probabi 1 ité, signi -fication et tests statistiques nécessaires pour appi^éhenaer tei Èoüuia-tions mendeléennes; la modification des proportiohi mendeléennes'pàr 

-

inversion de dominance et effet p1éiotropique font l,objet des châpitres4 à 6: L9 ch. 7, trajtant du déterminisme chromosom.ique du sexe, siin_tercale igi; i1 expose des cas pathologiques, et passe assez rafiidement
sur I'influence hormonale. Le ch.8 esi consacré âux chromosomes comme
groupes de Linkage; il étudie les mécanismes de recombinaison par cros-
sing over, introduit à leur interprétation pour dresser la carte des
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facteurs, et développe 1es cas du maîs et de la drosophile. Le ch.9
expose lés recombinaisons chez les bactéries et bactériophages, par

iôljùùaisàn, transduction et transformation, et fournit la-carte des gè-

nài-aiEsct,eiicniu coli et du phage T4. Les chapitres 10 à 13 développent
ài ve i s=Eerc-ts-,aa Tâ-lenét i que c hromo s om'i q ue n orma l e et p atho 1 og i que 

_ :

les aberrations cnroüosomiciues (délétion, dupf ication' inversion), 1es

phËr;Ë;;-àÉ iorvproidie (p1us àe-deux 9fnômes),,d'aneuploîdie (plus de

âàùx ct,romosomôs Éômotoguei'), d' allopolyploîdie (deux.ou trois génômes

l;à.igir,.r diverses) soit exâminés en-ràgard.de .leur importance théori-
qrà iËrôirtionj,-ÀiÉei.imentate et appl]grlqe (méaecine, asronomie). Le

ëon.àpt OÀ locüi et'1es systèmes polyalléliques; la nature, 1e mécanis-
il,-iË; iàux et effets dei mutations-géniques sont examinés en rapport-
àr.. ià diversité et l'évolution des fopulations; une attention spécia1e
àsi-accorOée aux méthodes d'isolement et d'ident'ification des mutants'
ài urr-iecf,niques d,évaluation des risques des agents-mutagènes. Les

.Àupitr"r 14 et 15 se sjtuent résolument au niveau moléculaire : nature
àr'ifiiqrà-0, matériel génét'ique, replication, transcription; organisation
,ôfe.üfaire de la fibie nucléoiomique et du chromosome; méthodes d'hybri-
Jàtiàn et de séquençage de 1'AgN; code génétique; mécanismes biochimi-
qüàr-àr-i"Àirài.j àe'liexpression'des.gènes; différents systèmes - opérons

et modèles de rétroinhibition et régulation de la m'ise en oeuvre du

progià*rÀ-génétique au cours de la diiférenciation cellulaire et du dé-
velàopemen[ embryonnajre. L'hérédité extranucléaire est passée en revue

;; ;[;;ii;; io (Ër,to.oplastes,mitochondpies, plasmides) ' Les perspecti-
vàs nolrvetles pour ta bgnetiqüe des techniques de culture de t'issus, hy-
UriOation des bellules et c1ônage des gènes sont examinées au chapitre
rz.-[àt lr,upitres 18 et 19 intrôduiseni à ]q sÇlÉ!!qle.des populations
ât':,-ià àénetiqru des caractères quantitatifs (définition des populations
*ànJetàennes, notioni àà poot Oe iènes, panmixie, dérive,.héritabilité'
iyità*à potygénique, consânguinité, etc. ; théorème de Hardy-Weinberg;.
;ÉtÀ;à; àe Ëàtcri dés fréquénces diallèles). Le dernier chapitre traite
;;; à;ui;"i oiintérêt commun entre la génétique et l'évolution; il mon-

iià 
"n 

particulier comment 1'analyse des macromolécules fournit un ou-
iii pôri etuàier t'oligine des es!èces, évoque 1es horloges moléculaires
de l'évolution, et dévéloppe 1'exemple de l'arbre phylétique du cyto-
iÀrorÀ ô; il eéquisse te i^ôte de l'évolutjon des chromosomes, de leur
rËuiiànàËrent et de 1a polyploictie dans l'isolement reproducteur et donc

tà-Oivârgence des espècàs.-L'ouvrage se termine par plusieurs annexes de

tableaux de tests siâtistiques et àe tables de calcul de 1a ségrégation
génétique et de l' intensité des l inkages.

L,.illustration (dessins, schémas, modè1es, photographies. aux.-
microscopés à lum'ière àt'électroÂique) est très abondante et fort uti le.
Ëlie àst'considérée comme partie intégrante de la démonstration, et est
àÉi-ràii iiàr pè, tégendée, les explièations renvoyant au texte. C'est
pàut-être dommâge, càr cela empêche une pénétrat1on de 1'ouvrage'par
étapes.

contrairement à F. LINTS, qui calque le développement de son

exposé sui ielui de 1a génétique e1le-même, développant successivement
qràtiÀ part.ies dévorues'à 1a génétique mendeléenne, chromosomique, mo-

iéculaire et des L,ulations,-REDEI adopte I'option intégrative, envj-
sàgeant à tout *orn"ht et pasiant continuellement des niveaux moléculaire
et-cellulaire aux niveaux'organismique et populationnel, de 1a tructure
àes gènes et chromosomes aux expression phénotypiques.normales et patho-
1àéiqràr, envisageant les aspects fondamentaux et appliqués.,Cette façon

,le"voir éolle daiantage au réel, mais la clarté y perd-dans le foisonne-
ment des idées, et elie ne peut empêcher les redites. Il est vrai que-si
tà neaei est utilisé .à**" brr".ge' de référence, 1'enseignant peut.sélec-
tionnÀi pàùr thème à..or.s I'un ou I'autre chapitre, et.dispose, dans

if'àqr. câs, de tous-ies tenants et aboutissants (y complis'les renvois
aux prérequis) relatifs à ce thème.
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L'auteur se fixe comme ligne de conduite et se glorifie de col-
ler au plus près à l'actua'lité scientifique, et d'intégrer les données
1es plus récemmen.t publiées, Ce parti-pris de modernité, honorable et
témoignant du respect de l'étudiant, et qui doit être la règle de tout
enseignant pour 1e cours qu'il dispense, ne me paraît pas 1'essentiel
pour un livre. Car à prétendre s'en tenir à I'actualjté la plus récente,
un livre est périmé sitôt publié I Mieux vaut s'attacher aux grands prin-
cipes et aux modes de raisonnement reposant sur des exemples judjcieuse-
ment sélectionnés, qui gardent longtemps toute leur valeur formative.

J. CI . RUWIT

REHM, H.J. et G. REED (Ed. )
BIOTECHNOLOGY : a comprehensive treatise in I volumes
MICROBIAL FUNDAMENTALS, 520 p., 240 fig., 106 tab'|.,
Ver'lag Chemie GmbH, D-6940 Weinheim, 1981
ISBN 3-527-25763-2 cartonné

. Vol. 1 :

7 p1 anches .

La biotechno'logie est défjnie cornme l'util isation intégrée des
connaissances en biochimje, microbiologie e.t chimie de f ingénieur pour
aboutir aux applications à l'échelle industrielle des aptitudes métabo-
liques et chimiosynthétiques des microorganismes et du potent'ie1 de
crojssance des cellules en culture. I1 s'agit donc de domestiquer des
m'icroorganismes - bactérjes, levures, aigues, champignons - et de les
mettre au travail pour 1a production massive de substances utiles (mé-
dicaments, aliments, combustjbles), le traitement des eaux usées et 'la

dépollution des hydrocarbures (biodégradation), la fixation intensive
d' azote.

Dans la foulée de la révolution néol ith'ique aboutjssant au dé-
veloppement de 1'agriculture et de l'élevage i1 y a 12-15.000 ans, 1'
histoire de 1a production ou de la transformation des biens impliquant
I'intervention des microorganismes a connu quatre étapes principales.
La première remonte au néolithique et a conduit à la fabrication de
boissons alcoolisées, de produits lait'iers fermentés (fromage), de pain
levé. La seconde est ljée au nom de Pasteur, à la naissance de la micro-
bio'logie, au développement des industries de la fermentat'ion, des tech-
niques de conservat'ion des produits par 1a pasteurisation et la stéré-
ljsation; 1es technigues utiljsées restent relativement simples et four-
nissent une masse de produits tels que éthanol, acide acétique, ac'ide
citrique, g1ycero1, butanol/acétone, ferments. La troisième .torrespond
à la domestication véritable des microbes et à 1a sophistication des
techniques permettant l'isolement de souches et la multipl ication de
cultures pures! et donc 1a production de substances à effets très spé-
cifiques, comme la v'itamjne 812, des enzymes, la cortjsone, des acides
aminés, spécialement l'acjde glutamique, et surtout, les antibiotiques
qui ont sauvé des millions de vies humaines, et 1es hormones stéroides
qui ont condu'it à la mise au point de la pilule anticonceptionnel'le,
deux résultats qui, chacun à leur njveau, ont considérablement modifjé
1e comportement des hommes et des femmes de la seconde mojtié du vin
ème sièc1e, la structure de leurs populations et de leurs sociétés.

ti-s
L

quatrième étape, qui s'est amplifiée depuis 10-15 ans, consiste en la
domesticatjon des molécules el les-mêmes, en ce compris leurs isolement,
sélection, manipulation, reproduction et multiplication, et enfin mise
au travail sous cond'itions contrôlée (enzymes immobilisés). Discipline
à la charnjère de la bjochjmie, de 1a microbiologie et des sciences de
f ingénieur, 1a biotechnologie s'est enrichie depuis v'ingt ans des pro-
grès de 1a biologie moléculaire et de la génétique, cu'lminant aujourd'
hui avec f ingénierie génétique qui a condu'it à la fabrication bacté-
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rienne de molécules d'eucaryote: ovalbumine d'oisêau, interféron, in-
suljne, hornrone de croissance humains. tlle implique un large éventail
de connaissances fondamentales et pratiques.

La sér'ie de 8 volumes du traité Biotechnology const'itue une re-
vue de l'état de nos connaissances sur 1e§-fiôîôor!ânTsmes et les réac-
tions chimiques et processus métabol'iques qu'i1s accomplissent, et des
technologies permettant de les util'iser. Elle a l'ambition de promouvoir
ra compréhension et la coordinatjon entre 1es spécialjstes des différen-
tes disc'ip'lines'concernées. Le traité entend être à Ia fois un ouvrage
de référence, un inventaire global des connaissances et de la recherche
fondamentale et appliquée, un guide vers la littérature spéc'ia1 isée, un
document de base pour 1'ensemble du domaine. Il n'est pas étonnant que
1a plupart des contrjbutions soient dues à des ressortissants des na-
tjons le plus résolument engagées clans la révolution biotechnolog'ique :

USA, RFA, Grande Bretagne, Japon, France.

Le volume 1, dont il est plus spécialement question ici, sert
d'introduction à la série, et contient les bases scientifiques de l'en-
semble du dornai ne; i 1 i ns j ste sur
de nombreux exemples d'uti I i sation
cipes;avec le vojume 2 qui traiter
chimique, i 1 présente 1es principe
p1ine, scientifique et technique,
compréhension des autres volumes p

coupé conrme su it :

Ch. 1 : principes taxinomiques (y compris la taxinomie numérique), clas-
sification et caractéristiques des microorganismes d'utilisation jn-
dustrielle : procaryotes (virus, bactérjes, cyanobactéries) et eucaryo-
tes (algues et champignons
Ch. 2 : les fondements de

;
a croissance des microorganismes et les mé-

thodes d'évaluation de la masse cellulaire par mesuie des nutriments con-
sommés, du contenu cellulajre, des produits du métabolisme; modulation
de la croissance par 1'environnement et le mil'ieu de culture;
Les ch. 3 et 4 passent une revue de détai1 des processus métaboliques
(chimiosynthèse, processus anaérobique et aérobique) et des voies de la
biosynthèse des substances;
Les djfférentes sections du ch.5 développent tous'les aspects de la gé-
nétique des microorgan'ismes en relation avec les besoins industriels :

a. rappel de 1a génétique classique, des cycles de replication et repro-
duction sexuelle des microorgan'ismes; 1es régulations, inductions, les
progrès réalisés; b. 1es mutations (mécanismes, effets, fixation, répa-
ration;mutagenèse et antimutagenèse) et c. l'hybridation (processus
sexuels et parasexuels des bactéries - conjugaisonn transduction, trans-
formation; 1es recombinaisons mitotiques, les fusions et jnfections pro-
toplastiques) comme moyens d'améliorer les variétés et souches à usage
industrjel; d. et enfjn I'ingénierie génétique (principes, excision,
vecteurs, c1ônage), ses premiers succès et les perspectives;
Le ch.6 traite de I entretien, des sources et de la production de sou-
ches pures à usage industriel, et 1e ch. 7 des cultures, limitées et en
cont'inu, des m.icro'3anismes et des cellules de plantes et animaux, ain-
si que des nrilieux nécessaires à ces cultures. Une section est réservée
à 1a protection 1éga1e des inventions bio'logiques et au système des bre-
vets.

Signalons que ]es volumes 3 et 4 décrivent plus systématique-
ment les produi ts industriels d'origine microb ienne et 'l 'accroissement
de biomasse; 1e 5ènre sera consacré à la production de nourriture et ali-
inents; le 6ème aux transforniations microbjennes; le 7ème à la productjon
et à l'utiljsation des enzymes et enfin le 8ème, et dernier, aux biodé-
gradat i ons .
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Cet ouvrage et la sérje complète sont destinés avant torrt aux
biochimistes, microbiologi stes, généticiens,'ingénieurs ch jmistes et
pharmaciens travaillant dans la recherche appliquée ou dans l'industrie.

peuvent toutefojs laisser indifférents'les bio'logistes-naturalis-
es conservatjonnjstes-protectionnistes, car c,est de la réussite
techniques que viendront les solutions alternatjves (cultures de
pour 'les tests de médjcaments, domestication des microbes, des
et des enzymes pour 1a production de biens alimentaires) à I'ex-

tion intensive des animaux de ferme et à l,utilisation d,animaux
oratoi re.

J. CI . RUWET
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Une fois n'est pas coutume, voilà un ouvrage qui ne confond
pas histologie et accumulation encyclopédique. Il est conçu pour aider
les étudjants en médecine et en biologie humaine à se débiouiller dans
1a jungle de cette discipline, et i1 parvient à la présenter de manière
attractive. Cela est dû non seulement à une i'llustration chois.ie, com-
prenant que'lque deux cents dessjns, schémas, photographies au micros-
cope à lumière (1a plupart en couleurs, et d,une splendeur telle qu,on
croit feuilleter un ouvrage d'art) et au microscope électronique (d,une
remarquable précision et clarté). Cela est dû aussi à 1,espr.it qui a
présidé à sa conception; l,auteur ne perd pas de vue que 1'histologie
est une science au carrefour de la biochimie, de 1a physiologîe et de
1'anatomie; il ne se limite pas, comme tant d,autres, à décrire des
structures statiques et figées; i1 1es resjtue dans leur contexte fonc-
tionnel; i1 met d'emblée l'accent sur la recherche de corrélations sim-
ples entre structures et fonctions,'i1 apprend à dégager de la üiversité
des cas les tendances communes, i1 in'i t'ie à leuri nterprétation. Une
large place est accordée aux phénomènes de la coordination nécessaire
entre les différentes populations de cellules différenciées organisées
en tissus, de 1a régu'lation de la croissance, et introduit à leurs dé-
règlements qui conduisent aux manifestatjons pathologiques.

Après une adresse aux étudiants (chapitre 1), une introduction
aux techniques dispon'ibles (chapitre 2) et une présentation sobre de l,
anatomie de la cellule (chapitre 3), l,auteur traite des épitheliums(traits cornmuns, jonctions et communicatjons entre cellu1es, quelques
cas particuliers), des tissus conjonctifs (fluide extracellulaire, ce1-
lules et fibres), des tubes, condujts et vaisseaux (digestifs - en par-
tjculier de l'intestin grêle -, rénaux, sangu'ins (ch.4,5,11 et 14
respectivement); i1 initie à l,examen des coupes (ch.6); 1e sang et 1a
réponse immunjtaire aux matériaux étrangers font l,objet des ch.'7 et g;
la contraction musculaire et sa transformation en mouvement sont exami-
nées dans les chapitres 9 et 10; le ch. 12 est dévo'lu aux coordinations
par voies nerveuses et hormonales; le ch. 13 s'intitu'le "v'ie et mort
d'une cel'lule", et le ch. 14 injtje à'l'interprétation des structures
anormales, en illustrant des cas d,inflamrnations et de cancers.

En bref, 1'ouvrage est lo'in d,être exhaustif; certains tjssus
et organes ne sont même pas cjtés. Il se veut sélectif, et fa.i t davan-
tage -appe1 au rajsonnement qu'à 1a mémorisation. Un excelient outi l par
conséquent pour aborder 1 'h istolog'ie.

J. CI . RUWET
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La découverte de la structure en double hélice de la molécule
d'ADN en 1953 par WATSON et CRiCK n'a excité qu'un petit cercle d'ini-
tiés, d'emblée très conscients de tenir là 1e moyen d'étudier enfjn les
gènes au niveau moléculaire. Et même si CRICK s'est autorjsé des décla-
iations assez inguiétantes aux relents d'eugénisme sur le rôle des sa-
vants dans la société, ces initiés eux-mêmes ne se doutaient pas des ré-
percussions pratiques que cette première découverte entraînerait
débats pubiics passionnés sur les plans éthique, déontologique,
sécurité qu'e11e suscjterait vingt ans plus tard. A fortiori, 'le

tes, sociologues, ph'ilosophes ne se soucjaient et ne se doutaien
f importance que prendrait pour eux cette découverte.
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En 1971 en effet, plus ieurs chercheurs envisagent d'introduire
un gène du virus de singe, 1e SV40 cancérigène chez les rongeurs, dans
une bactérie, et en L973, se situe la première réussite de la fabrjca-
tion expérimentale drune chimère de plasmide, dans lequel est 'introduit
un fragment d'ADN étranger, le plasmide manipulé étant ensuite réintro-
dujt dans un colibacjlle. Il est donc désormais possible de clôner un
gène quelconque par multip1 ication de 'la bactérie recombinée. Les scjen-
tifiques prennent conscience que ces premiers balbutiements peuvent con-
duire à une véritable ingénierie moléculaire, et que ce qu'on croyait
ressortir du domaine de la science fiction - modifier 1e patrimoine gé-
nét-ique - devient du doma'ine du possible. Spontanément, 1es scientifi-
ques prennent conscience aussi des dangers potentiels de leurs bricolaqes
expérimentaux - le terme d'apprenti-sorcier revient souvent - et réa-
lisent la nécessité d'une réflexion sur les risques, sur'le caractère
éthique, sur 1es répercussions aux plans humain et social de ce type de
manipulations génétiques. C'est de 1973 que datent les lettres écrjtes
par un groupe de savants dont Paul BERG à I'Académie des Sciences des
USA et aux revues Science et Nature, où i1s prônent 1e respect d'un mo-
ratoire sur les recombinaisons génét'iques, moratojre entrant en vigueur
en 1974,1e temps de réfléchir et de mettre sur pied, en 1975, 'la con-
férence d'As'ilomar en Ca'lifornîe. Celle-ci aboutit à énoncer des recom-
mandarions et règ1es de sécurité : laboratoires confinés, non utilisa-
tion de souches microbiennes pathogènes, util isation de souches affai-
blies 'i ncapables de vivre en dehors des laboratoires. Quo'i qu'i'l en soit,'le mouvement est trop lancé pour s'arrêter; les groupes d'intérêt, scien-
tifiques ou pratiques, déjà trop puissants et influents; 1es perspecti-
ves d'app1 ication sont d'une te'l 1e ampleur (fabrjcation microbjenne in-
dustrielle de biens et produits, armes bactériologiques), la curiosité
scientifique est tellement attisée que 1es chercheurs, tout en s'auto-
analysant et en s'entourant de règ1es de sécurité, décident de conti-
nuer les travaux de laboratoire. Mais, et c'est icj'l'essentiel, 1e pro-
b1ème, et surtout celuj des risques - perte de contrôle de bactéries
r.:ombinées pathogères à résistance accrue, bouleversement de l'évo-
lution - tombe dans le domaine public; journalistes et politiciens s'en
emparent et exjgent des explications dans'la clarté. Le débat se dép1ace
et se développe dans 1a presse, dans 1es nrunicipalités, et au sénat.
Que des savants soient interpellés par la société qu'i1s prétendent ser-
vir à leur manière en a traumatisé plus d'un parmi eux.

C'est I'histoire de i'ADN et surtout de ce débat public que
retrace ce 1ivr,:;'le temps paraissait en effet venu de réunir les docu-
ments orig'inaux ccmme pièces à verser au débat, et de les rendre lar-
gement accessibles. Qu'un tel débat public ait pu avoir ljeu sur un su-
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jet impliquant autant de personnalités de premier plan et mettant en jeutant d'intérêts, gu'il lui soit assuré aujôurd,hui une telle diffusioi
lg peut se vo'ir quraux uSA, nation souveni si décriée chez nous ! c,eit
]à pourtant une fameuse leçon de démocratie. Dans notrÀ fiàys en tout cas,f ingénierie génétique a été mjse en place en escamotàni-toute torme àà'débat, si ce n,est entre spécia'l .i stes.

Le'livre commence par une chronologie rappelant'la successiondes-découvertes qui1.en. yn sièc1e, depuis liisolemànt Ct iriqr" àÀ-i;Àôruen 1871, son identificat'ion cornrne-support des caractèréi treieoitaires-
9ul: I'expér'ience de transformation dàs pneumocogues en i.943,et l'élucj-dation de sa structure en 1973, ont condirit a i;irôÉniârîé ôenetiqrà,à la constitution de sociétés industrielles pour tiÀxpioiiution de sesapplications à la fin des années soixante-dii, et au àepai de brevetspour protéger les bactéries recombinées, en pàssant par 'la découvertede l'universaljté du code génétique, dei métirodes de'ieqrànçug" de l;ADN,de I'utiIjsation des endonucréases ét Iigases aans ies-ànneés"soiiantâ. '
Il continue par quelques planches en couieurs résumani Jà raçon.i;i;;'et simpie, accessible à tous, les principes de recomo'inaison. Enfin,I'essentiel de 1'ouvrage,527 pages, consiste oani tès Ir,àtocopies âeslettres, fac-similés dès coupuiei de presse, minutes àei àomparutionsdevant des comm'issions municipa'les et sénatôriates,-prÀèas-vàrbaux oÀsdébats des conseils munic'ipaux et du sénat, oes aèélsiàni-et recommanda_tions de l'Institut National de la santé ttiH, actei àonititrtirs oe io_ciétés de biotechnologie, formules de prjse ée pa"iièiôàiton d,actionsdans ces sociétés ! II y a là une massà de documents oànt oevraient serepaître journalistes et représentants des sciences aàministratives etpolitiques ! pour ceux qui âésirent approfondir i;àràiÿrà sur'te pianscientifique enfin, 1'ouvrage se termihe pgl une cinquântaine ae iatàsexposant les fondements de 1a génétique môléculaire, 'oÀfuis la structurede.l'ADN jusqu'aux gènes en moiaique, et est suivi d,unà-importante bi-

b1 iographie.

Que I.JATSON soit favorable à'l a poursuite des recherches de re-combinaison et au développement de 1,ingênierie genétiquô et de sàs ap-plications industrielles n'est pas étonàant. pour-làs piomoteurs et dé_fenseurs de ces techniques, ces débats sont déjà du àoiluin. de l,histo.ire.Lrimportant est qu'ils aient eu lieu. Je recommande dès lors tout spé-cialement 1'ouvrage aux représentants des sciences trumainÀs - Surislàs,sociologues, phi]osophqs - qul chez nous abandonnent irof-iacirementleurs responsabilités devant la confjance et la sûreté àâ soi des tech_nocrates. Pour leur faire face, il est indispensable d'assimiter un-À.i_
nimum de connaissances techniques. Dans la mèsure où ta uiotechnolàgieet où les biotechnocrates.façonnent la société du XXIè siècle, ir Àit-urgent que 1es meilleurs d'entre les spécialistes oes sàiàÀcei humainess'en inquiètent et s,y préparent.

J. CI . RUWET
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Ce

ect
volumineux manuel apporte enfin à la sociobiologie la réfé-ive qui était nécessaire.à sa respectabiljté. Tiop de poté-
n effet-sujvi- 1a publication du tivre de E.0. WIL§0N; Ei i.ss 'intellectua'lisantes de maints ouvrages en ce domaiÉe, etas exempt le Behavioqlal. Eco-logy de KREBS et DAVIS, mémà sitimulantes, pffiiscussion srr aei-ptânr'qùl
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.ne peuvent qu'opposer oiologistes et spécialistes des sciences humai-
nes. WITTENBERGER se garde icj de plaider;'i1 expose la théorie sociobio-
'logique, mais aussi les explications alternatives, en soulignant bien
les l imites des données disponibles, les difficultés d'interprétation,
1a mult'ip1icité des facteurs en jeu rendant malaisées les discussjons en
termes de coût et avantages.

Le I ivre débute par une courte discussjon de 1'explosjon d'in-
térêt pour les recherches comparées sur 1e comportement social des ani-
aux et de I'homme depuis les années soixante-dix, ainsi que sur 1es

controverses nées de 1a publicat'ion du livre de WILSON sur la sociobio-
1og'ie; i1 présente cle manjère logique et critique 1'objet de celle-ci.
I1-expose errsuite les notjons de base sur la génétique et la théorie
de la sélection, depuis 1a génétique mo1éculaire jusqu'aux problèmes
de sélection de groupe, de parentè1e, de valeur adaptative. Un chapitre
est consacré à liexamen de chacune des notions propres à la sociobjolo-
gie : altruisme ; coopération (dans 1a défense antiprédateur, 1a réduc-
[ion des coûts,liefficacité de la recherche de nourriture); agression
(bénéfice, coût, tactiques); territorialjté; colonjalité; cycles de vie
(comportement parental, parasitisme, confl its de générations); 1e. sexe
et lâ sélection sexuelie'(pourquoi ie sexe, pourquoi deux sexes,théorie
du sexe-ratio, systèmes de choix des conio'ints, évolution des caractè-
res sexuels seconda'ires, sélection intersexuelle et intrasexuelle); les
systèmes de reproduction (monogamie,polygynie, polyandrie, promiscuité).
Lès trois derniers chapitres sont consacrés aux structures socjales chez
les jnsectes et les mammjfères (essentjellement chez les tro'is groupes
principaux : ongulés, carnivores et primates) et chez l'hornme.
IiITTENBERGER, qui ne cherche pas 1a po1émique, demeure dans une stricte
objectivité, énonce les faits, évite 1es spécuiations.

L'ouvrage se termine par 82 pages citant 2800 références en
petits caractères, ainsi que par un glossaire définissant les termes
techniques.

Ce livre de sociobiologie vient à son heure. Nu1 doute qu'i1
sera bien accue'illi et lu avec attention. Il est à recommander chaleureu-
sement aux zooiogues, psychologues, sociologueS, et catégories apparen-
tées s'intéressant au comportement et aux structures Sociales, ainSi
qu'à leur évolution et leur valeur adaptative.

J. CI . RUWET
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