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par j.C. PHILIPPART

Si nce 1970, the Fish Research Unit of the University of Liège
has been conducting ecoiog ical research on the fish fauna of the River
0urthe, a medium size (20-30 m wide) "barbel river" jn the vicinity of
Li ège Data were collected on Parameters structure, density and bio-
mass of the ichthYofauna, dynamic and production of the most rePresen-
tative popuiations (mainlY Barbus barb Leuci scus
'leuciscus and Leuciscus cep a us: run ex-piliTî:-

ined with regards to f
cipal prac-
i shery mana-

gement and conservation of the fish resources

0n the whole, the ecological and fishery situation of the
R.Ourthe is rather satisfactory: the 23 species recorded form an

ichthyomass amounting to 315 kglha out of which 210 kg are available
for angling, taking account of the 1ega1 sizes. Nevertheless, some
alterations of the fish fauna are revealed, these are due to an eutro-

ïïon-Iy angl in§-ânî rêstocIînÇ-Thi s p

tical impl icaticlns of the results obta

phication process or physical s to tre stream
fecting main1y S trutta T us and A. bi

damage
thyma 1 1

(these factors af-
ctatus) and to a

high angling pre
P Jl uvi ati I js,
A. Oàrbus ) .

SSUTE nrajor i nc i dence on rU ta, 11us,
E. lucius, P. phoxinus an d-îo a-T6se gree onr

Becau
for which the
management sh
through three
- protect i on
- modificatio

C. nasirs an

L-,@!t
be caught;

- artificial propag
G. gobio, etc...

se of the 'importance of those wi 1d species popLtlat'i ons
re exist no restockîng methods, most efforts in fishery
ould be centered on the conservation of these populations

k i nds of act'i on :

of the habitat against pollution and physical altérations;
n of certain angling regulations (fixing a 1ega1 size for
d !Jeu!l:çtis; legal size of 25 cnr instead of 18 cm in
; èlosirig the fishing season for T. thymal lus by Novenrber-

Dècembêr înstead of January; ljmiting the num6er-oï T'ish allowed to

ation of wild species like T. t
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As far as the other valuable species (S. trutta, R. ruti I us , P.lqvia-
tiIis, E lqryf) are c3ncerned, there-i§-î:ilEd TôF irnprwin g ïFe--eË
îicî-encÿ oTT,[e restock ing technics presently in practice at à large
scale and, simultaneousiy, for protecting the habitat (spawing grounds)
and reducing the grcwing angling pressure.

The general c.-,nclusion stresses a special attention on the
urgent necessity of protecting some endangered fish species or repre-
reitutjve populâtions or ichtyocenosis by taking severe conservat'ion
measures (icnthyological reserves, total prohibition of catchjng cer-
tai rr spec i es ) .

Ce rapport examine 1es impljcat'ions pratiques d'une recherche
écologique effectuée sur les populations de po'issons-de.l'0urthe à

Hamoii (zone à barbeau) depuis 1970. Les données écologiques de base

concernènt 1a compositjon et la structure (abondance relative des espè-
ces) de 1'.ichtyofaune, 1es densités-biomasses absolues de f ichtyocé-
nosô et des populationset leur production ainsi que 1'exploitation par
I a :-,êche.

Au plan écologique et piscicole, la situation de 1'Ourthe pa-

raît assez satisfajsanie dans l'ensemble:23 espèces formant une ich-
tyomasse totale de 315 kg/ha dont 270 kg/ha exploitables p3r 1a pêche,
vàriété des espèces (espèces principales: truite, ombre, barbeau, ho-
tu, chevaine, goujon, perche, brochet), croissance rapide et belle tail-
le des poissôni, pré1èvements globaux par 1a pêche relativement équi1i-
brés pai rapport à 1a production tota'le de la rivière).0n décèle cepen-
dant des perturbations de l,ichtyocénose dues à l'altération de 1a qua-

lité de l,eau et du milieu (réduction des populations de truites, om-

bres, ablettes de rivière) et à la surexploitation halieutique (truite,
ombré, perche, brochet, vairon). Vu I'importance des_populations sauva-
ges (espèces pour lesquelles n,ex'iste aucune possibilité de rempoisson-
nement), tous les efforts d'aménagement doivent être centréS sur.la con-
servatiôn de ces populations, via la protection du milieu, 1'amél iora-
tion de 1a 1é9islârion halieutique (instauration drune taille 1éga1e
pour 1e hotu,-é1évation de la tai11e 1éga1e du chevaine, _avancement de
'la période de fermeture de I'ombre, règlementation des méthodes de cap-
ture) et la mise au point de piscicultures de repeuplement (ombres, gou-
jons, barbeaux). Pour les autres espèces (tru'ite, gardon, brochet, per-
èire), il existe des possibilités de rempoissonnement mais .le recourt
a cétte technique - dont l'efficac.ité n'est pas touiours évidente *

ne doit pas exciure des mesures de protection du même type qug celles
appliquées aux espèces sauvages (notamment aménagements du milieu et
des frayères ) .

En conclusion, cette étude insiste surtout sur la nécessité,
d'une part cl'appiiquer en matière de pêche et d'aménagement piscicole,
des solutions no,rvelles, mieux adaptées à la situation actuelle des

ressources piscico.les et de la pression de pêche et, d'autre part,
d'envjsager des n]esures de conservation de la faune ichtyologique
pour el1é-même, inoépendamment de toute considération halieutique.
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I NTRODUCT I ON

De i971 à 1976, l'Unité de Recherches P'iscicoles (U.R.P.) du

Service d'Ethologie animale a effectué un ensemble de recherches sur
l'écologie, 1a démograph'ie et la productivité des poissons dans une
partie de l'Ourthe - ici appelée 0urthe condruzienne - comprise entre
Bomal et Comblain-au-Pont. Plusieurs publications scientifiques ont
rendu compte de ces travaux (Philippart, 1977 a et b ; 1979 a, b et c;
i980 a, c, d, sous presse ). Les implications pratiques de ces étu-
des, dans les domaines de 1'aménagement halieutique et de la conserva-
tion de la faune'i chtyolog'ique, ont été exam'i nées dans deux rapports
(Philippart, 1978 a et b) transmis à la Commission provinciale de

Liège du Fonds piscicole, dans le cadre de la collaboration existant
depuis 1966 entre cet organisme représentant les pêcheurs,d'une part,
et I'Université - Service d'Ethologie, d'autre part.

A I'occasion de la sortie de presse des Cahiers d'Ethologie ap-
pliquée, i1 nous a paru intéressant de réunir dans 1e présent article
l'essentiel des rêsultats et conclusions publiés dans les deux docu-
ments précités et dont la diffusion fut, à 1'époque, relativement res-
treinte. L'analyse de la situation qui va suivre reste parfaitement
d'actualité, bien qu'e11e repose sur des données datant de près de

10 ans (1973-74 surtout) ; en effet, des contrÔles effectués régu1iè-
rement depuis 1976 n'ont révélé aucune modification sensible, ni sur
1e plan de 1a quafité de I'eau, n'i sur celui des caractéristiques pis-
cicoles. Des indications plus détaillées et mieux à jour seront bien-
tôt dispon'ib1es après l'êtat des lieux "10 ans après" qui doit être
organisé dès la mi 1981.

Par rapport aux documents de 1978, une approche beaucoup plus
complète du problème de l'0urthe est poss'ible auiourd'hui, grâce aux
apports de plus'ieurs études conduites par l'U.R.P. entre 1976 et ce
jour:

- une étude sur les ressources ichtyolog
l'Ourthe et dans 1a région 1iégeoise (

1980 a, c, d) ;

iques dans le bassin de
Vranken, 1978 ; Phii'ippart,

- un état des lieux (à
d' Ethol ogi e appl i quée
Province de Liège ;

araître dans un procha'in supplément des Cahiers
relatif aux populations piscicoles de la

p

)

- deux enquêtes (1979-80 et 1980-81) sur 1es aspects écologiques et
socio-économiques de 1a pèche récréat'ive dans la province de Liège
(Gi1on, 1979 ; Jadot, 1981, U.R.P., 1981) ;

- une enquête en cours depu'is 1979 (dépôt officiel du rapport en fin
1981) sur 1a rêpartition géographique et l'état de la faune ichtyo-
iogi(ue en l,,lallonie, commanditée par le Ministère des Affa'ires wal-
lonnes dans le cadre d'une'investigation plus large sur les Verté-
brés menacés de l',lal I oni e ;

- les travaux de l'auteur dans le cadre d'un programme de recherche du

Fonds nat'ional de la Recherche sc'ientifique (F.N.R.S. ) intitulê :

"Dynamique et productivité des populations et communautés de Pois-
sons d'eau douce. Aspects fondamentaux et bases écologiques de

1'exploitat.ion, de la conservation, de 1'aménagement rat'ionnel et de

la restauration des écosystèmes rivières et lacs" et centré princi-
palement sur l'étude à long terme des populations de barbeau, Barbus
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barbus (1. ), hotu, Chondrostoma nasus (1. ), chevaine, Leuciscus
ceptr'atus (1. ), vandoise, Leuciscus leuciscus (1. ) et ombre,
ThÿnnTlus thymallus (1.) dàns les rivières wallonnes.

1. BREVE DESCRIPT]ON DU MILIEU ET DES METHODES.

1. 1. L'0urthe condruzienne

L'0urthe condruzienne (fig. 1) est défjnie comme un tronçon
d'une vingtaine de km, centré sur la localité de Hamoir (42 km de

l'embouchure et 133 km de la source de l'Ourthe occidentale) et com-
pris entre le confluent de l'Aisne à Bomal et celuj de l'Amblève à

Comblain-au-Pont. C'est une grosse rivière (largeur moyenne du I it
majeur à 1'étiage : 25-30 m ; débit moyen annuel pendant la décennie
1964-1973 :24 n '/sec.), de pente assez forte (1,63 o/oo) et appar-
tenant au type supérieur de la zone à barbeau selon la classification
de Huet ( i949) . Par 1a composition chimique naturel le de I 'eau
(Tableau 1), l'0urthe condruzienne se range dans la catégorie des
rivières alcalines pauvres (catégorie 4 : 51-110 mg CaC03 / 1)

ffirécemment établie par Descy et Empain
(1981), suite à une étude approfondie dans le bass'in de la Meuse' Si
l'on se réfère aux normes de valeur piscicole des eaux fixées par
Nisbet et Verneaux
à la teneur en calc

i970
ltfl,

, notamment quant au pH, à 1'alcalinité et
'Ourthe condruz'ienne est une eau à très bon-

)
I

ne productivité biologique (en fait la meilleure de I'ensemble du

cours).

Au cours des 25 dernières années, 1'0urthe condruzienne n'a
connu aucune pollution grave ayant entraîné des mortaljté massives et
visibles de poissons. Les analyses chimiques révèlent (Tableau 1 et
Descy et Empain, 1981) une situation tout à fait normale dans l'en-
semble, mais localement et dans des conditions exceptionnelles d'étia-
ge (1976), on constate une concentration excessive en matières orga-
niques (origine : activitês touristiques) qui reflète une eutrophisa-
t.ion de I'eau. L'êvaluation de 1a qualité de l'eau à partir de l'é-
tude des communautés d'algues benthiques (Diatomées) révè1e une situa-
tion normale (lndice diatomique ) 4,0 à Hamoir amont et à Comblain-
au-Pont aval) ; l'examen des peuplements de Bryophyte (mousses), ca-
pables d'intégrer 1a qualité de I'eau sur une pér'iode plus longue
que ne le font 1es algues Diatomêes, met en évidence une s'ituation
normale à Hamoir amont (Indice bryophytique > 4,5) mais une 1égère
pollution à Comblain-au-Pont (Indice bryophytique: 3,5 à 4'5) due
aux apports polluants successifs de Hamoir, Combla'in Fairon, Comblain'
'la-Tour et Combla'in-au-Pont. UtiIisant Ia méthode des Indices b'ioti-
ques basés sur la composition de la faune des Invertébrés benthiques,
p'lusieurs auteurs (Vranken, 1978, Hansoul,1979, IHt, 1979) confir-
ment la très bonne qualité biologique (Indice biotique:9-10) de

l'0urthe à Hamoir ; Hansoul (1979)signale toutefois une légère po11u-
tion dans 1a région de Comblain-au-Pont (Indice biotique:7), ce qui
coroborre les résultats obtenus avec les Indjces bryophytiques. L'étrr
de de Hansoul (1979) met encore en évidence une forte contaminat'ion
bactér'iologique de l'ensemble de l'0urthe 1ié9eoise, -v compris dans
la région de Hamoir. Enfin, il faut rappeler l'existence (Dés'ir,
1979) d'une contamination significative des poissons de 1'0urthe par
du mercure provenant des gisements filoniens de blende, ga1ène et
pyrite dans la région de l,larre-Durbuy.
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division en zones et secteurs. Les dénombrements des popu-
lations de poissons furent effectués dans les 5 secteurs de
I a zone central e.
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Tab I earr 1 Cai':ciéri st jques phvsi co-ch imi ques de l'eau de l'0urthe

à Har.o'ir Situation I975-1916

(Sc;r':e : DescY et EniPain' 1981)

P ara,nè tre s

Températu re

pH

0xygène di ssous

OC

ng/1 0Z

/o 5dL,

Conducti v i té
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Oxydabilité
Ch I orures

Ni trates
Phosphates

Su I fates
Calcium

14agnés i uir,

Sod i um
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p:'/ cm
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Tableau lbis. Régime de p êche dans I' 0urthe condruzienne ( cours d'eau
nrixte, partie lterilrolale du pavs)

Espèce a e a ede Période de fermeturecapture (cm)

Tru i te
0mbre

Brochet

Perche

.L

aô

AÊ

i8

1er octobre à la mi-mars

1er févrjer au début juin
1er janvier au début juin
1er février au début juin

Barbeau

Chevai ne

Gardon et rotengle
ïanche

Carpe

Brème

30

10IO

15

25

25

1er mars au début juin
Hotu

Vando i se

Go uj on

Ablette spirl in
Vai rorr

Angui 1 1e

Autres espèces

2 Aucune
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Fig. 1bis. Habitats caractéristiques de l,0urthe
(au-dessus) et de calmes (en-dessous).

zones de rapides

I



1.2. Méthodes.

La plupart des données de base de cette étude ont étê obtenues
lors de recensements piscicoles par pêche électrique réa'lisés de 1972
à 1974. Les dênombrements piscicoles les plus 'intéressants furent
exécutés pendant 1'étiage d'août-octobre 1973 en employant la méthode
de capture, marquage et recapture. Le tronçon Vieuxville - Comblain-
Fairon, long de 9,55 km, a été subdivisé en 42 secteurs mesurant en
moyenne 219 m et délimités en fonction des caractères de I'habitat
(rapide, calme, profond) et de la profondeur. Du ler août au 10 sep-
tembre, chaque secteur a été prospectê par pêche électrique (1 à 2

secteurs par jour selon la longueur, les difficultés du trava'il et
f importance des captures) : 1es poissons capturés êtaient comptés,
mesurés, éventuel Iement pesés puis marqués (muti1ation de nageoire)
et bagués (dans 1e cas du barbeau), puis remis à l'eau au centre du
secteur. Une seconde série de pêches (dite de recapture par rapport
à 1a première sérje, dite de marquage) a été réaTi§êê clu 10 septembre
au 15 octobre avec comme objeEfifÏe-contrôler 1e pourcentage depois-
sons marqués parmi 1es captures totales effectuées à ce moment dans
chaque secteur. Avec cette méthode, le nombre absolu des poissons
présents dans le tronçon de 9,55 km est calculé espèce par espèce et
parfois pour différents groupes de taille chez une même espèce au
moyen de la formule simple ;

1

(r+1)

m = nombre de poissons marqués et relachés au cours de la série de
pêches de marquage

c = nombre de poissons capturés au cours de la série de pêche de re-
capture (c = marqués r + non marqués)

r = nombre de poissons marqués recapturés
N = nombre de poissons présents dans la rivière au moment des pêches

de marquage.

Les mêmes
de la zone de 9

2. RESULTATS

N= m+1 c+ 1

expériences ont été répétées en 1974 dans l'ensemble
,5 km

Caractêrist'iques de la faune ichtyologique2.1.

2.7.1 si ti on DECESres

La faune piscicole de l'0urthe condruzienne comprend (Tableau 2)
1 espèce de Cyclostome, 1a petite lampro'ie ou lamproie de Planer et
23 espèces de poissons dont 2 espèces non indigènes (saumon de fon-
taine et truite arc-en-c.iel ) introduites lors des rempoissonnements
mais non acclimatées et une espèce non-indigène (carassin doré ou
poisson rouge) provenant sans doute d'un élevage ou d'un aquarium ou
introduit par un pêcheur (amorce pour 1a pêche au brochet).

D'autres espèces n'ont pas été recensées au cours de cette étu-
de mais font partie de la faune ichtyologique de l'0urthe dans son
ensemble: c'itons parmi 1es espèces sauvages, le carassin (Carassius

(0urthe famenienne et Basse-0urthe) et 1a bouvière lRhocl-eus

-47-

carassius



Tableau 2. Liste des espèces de poissons recensés dans l'Ourthe condru-
zienne pendant 1a période l97l-76 et résultats des captures
(nombre et poids) par pêche électrique dans le secteur
Comblain-Fairon-V'ieuxville (9,55 km; 27,21L ha) en 1973 et
197 4

Espèces lornbre (kg) ("/")

Sal mon i de s
TFultë-Tario, Salnio trutta
Ombre, Th;'ra I I u§T6ymâT'l-us

Cyprins ci 'equjle
Earbeau,-Tâi[ùgf!u!
Chevai ne,@ rlplr]yt
Hotu, Chor-rdrostoma nasul
Vando i se, -[êucl scuiJeuci scus

ïanaI% llnca Ti rrca
Brènre cofrfrune,-nlrami s brama
Carpe, cvp r.lnus carp'lo

Prédqleurs d' accompaqnem
Brochet, Isox lucius
Perche, P@11til
Ang ui 1 1e, Angui l

Autres esoèces .ind'igè1es

Â6leTîe spi-îTîn;
Ablette commune,
Va'i ron , 2noxi nus nus
Grémi I I e, a us cernua
Chabot, Co usg
Loche, ire:r,ache'i I us barbatu lus
Ep inoche, Ga$ teus culeatus
Peti te I ai-,pro et ra aner

Espèces i:,troduj tes

@
Alburnus alburnus

3.627
777
475
625

L 933
1 .502

373
2.055

2

228
?69

?q

I

1

i.-

i

I
I

I

F

I

I

I

i
i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Cvori ns q' accontpaqnement
Gîr@
Gou.ion. Gobio qobio
Roténsi"@

Cypri ns o 'eau 1q]rnq

C

96
(RRR)
LLL

3
LLL
LLL

AR

0

Iar as s-Tî.arE;fâr" as s ir s auratu s

Tru j te arc-en-cÏêlJaTnto §qiidneri
,Saumon de fcntaind', SâTveÏtru: sp

Les not"ations et les nonrbres entre parenthèses
ces les plus rares capturées en dehors du secte
soumis à un échanti',onnage quantitatif intensi
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1

(RRR)
(RRR)

3

SE

ur
f.

i

5,22
I,lb
7;æ

70,17
6 ,63
7 ,97
1 7att,!

86,55

192,186
83,?07

2753q1

2. 583,169
243,9L9
293,449
65,487

3 . lB6 ,024

0,93
1 ,49
0,005
2,43

34, 1 58
54,893
0, 185

6tr236'

0,015

Ç6r

r,7 2

1,19
0, 56
3 ,48

0,05

0,565

0,048
0;613

63,485
43,862
20,652

127 ,999

0,200

rapportent aux espè-
échantillon de 9,55 km

691 7

70

?

?

0,1
?

?

?

?

Bi omasse
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sericeus) (Basse-Qurthe) et, parmi 1es espèces jntroduites, le poisson-
Eh'a[-ffieiurus nebulosus) (Basse-0urthe) et 1a perche soleil (Lepomi:
gibboiu§fll-deml---Plusîeurs espèces ont totalement di sparu de-_

e saumon atlantique (Sa1mo salar) (

sses Battes vers 1935J;-Tâ Tamproi
I '0urthe dernières captures au

fluviatilis), 1a lote de riv'i ère (Lota lota) et la loche de
e fluviatile ( Lampetra

rlvlere
quai des gro

taen i aS

?.1.2. 9i,qrq::e-êe-Lllc[lvqlegre.

En août-septembre 1973, la biomasse moyenne de l'ichtyofaune de

l'0urthe (à 1'exclusion des espèces de petite taille: ablette spir-
lin, vairon, loche, chabot, ép'inoche) était de I'ordre de 315 kg / na

(900 kg / km) ; 1a répartition détai11ée par espèce apparaît dans le
tableau 3. §oixante % de f ichtyomasse est due au barbeau ; viennent
ensuite par ordre décro.issant d'importance le hotu (16 %), le cheva'i-
ne (6,5 %), 1e gouion (5,0 %), la truite de rivière. (3,? ,r-)' la van-
doiie (2,0 %),1e gardon (1,9 %), le brochel (1,7 %), 1' ombre et la
perche (chacune 1,3 %). La tanche, la brème, 1a carpe, le rotengle
et 1a grémille sont relativement peu abondantes et représentent moins
de 5 t<è / ha. Les espèces de petite taille (vairon, loche, chabot)
sont numériquement abondantes mais moins importantes en b'iomasse.
Pour des raisons pratiques et méthodologiques (diffjculté de capturer
efficacement 1es petits poissons par 1a pêche à l'électricité), ces
espèces n'ont pas été recensées avec prêcision sur l'ensemble du sec-
teur de 9,5 km. Les données disponibles concernent des secteurs de

100 à 200 m en facies (radiers, herbiers à renoncules) et correspon-
dent à des valeurs de peuplement maximales :

ablette sprilin 1,0 kg / ha - / ha

vairon 4,0 kg / ha 250 / ha

2.1.3. ?rqducliqr-!q!u19lle.

La production naturelle des populations - c'est-à-dire 1a quan-
t.itê de matjère vivante fabriquêe annuellement - a été est'imée de ma-

nière précise pour 1es quatre cyprin'idés d'eau courante : barbeau
(63 kg'/ ha), lrotu (20 kg / ha), chevaine (13 kg / ha) et vandoise
(: kg-Z tra). Pour ies autres espèces' aucun résultat précis n'est
àispônible'mais on peut considêrer que 1a production annuelle reprê
sente au moins la môitie de la biomasse présente (Tableau 3). Au to-
tal, cela donne pour 1es espèces.intéressantes pour 1a pêche une pro-
duciion annuelle de près de 115 kg / ha / an, soit 39 l; de 1a popula-
tion dénombrée (297 kS / ha) correspondante et 60 % de 1a population
expl oi tabl e.

2.1 -4. çe[pe:i!ie!-sêt-!qilIe-Ée:-pepslc!ie!:'
Les figures 2 a, b, c montrent 1a composition-par tailles des

principales fiopulations en août-octobre 1973; sur les mêmes graphi-
ques sônt indiquês 1a position des principaux_groupes d'âge consti-
tuants (âge déterminé par la lecture des écailles et des os operculai-
res) ai'ni.i que (tra.it pointillé) la taille'léga1e de capture quand

ellô existe. Côncernant la structure par âge, on notera surtout les
f a its su'i vants :
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- La population d'ombres, espèce à faible longévité (max.5-6 ans),
est composée de trois groupes de taj11e correspondant à trois grou-
pes d 

| âge pri nci paux :

75 - 775 mm : groupe 0+, poissons nés en 1973, 1 été de croissance
185 - 255 mm : groupe 1+, poissons nés en L972, 2 étés de croissance
255 - 325 mm : groupe 2+, poissons nés en 1971, 3 étés de croissance

- A cause des variations annuelles du succès de 1a reproduction, la
population de hotus est formêe de quelques groupes d'âge représen-
tés par un nombre sign'ificatif d''individus ; la figure 2 b montre
nettement Ies groupes d'âge suivants b'ien d'ifférenciés d'après Ia
tail le :

35-65mm groupe 0+, po'issons nês en mars 1973 : 1 été.de
crot ssance

groupe 2+, poissons nés en i971, 3 étês de croissance
groupe 3+, poissons nés en L970, 4 étés de croissance
groupe 6+, poissons nés en 1967, 7 étés de cro'issance
au moins 10 groupes d'âge superposés ma'is avec dorni-
nance des groupes 9+ et 14+ correspondant aux pois-
sons des classes i964 et 1959 (nés en 1964 et 1959).

- La popul ati on de vando'i ses est dominée par tro'i s groupes de ta'i I I e
correspondant aux classes d'âge 1973, 1977 et 1967 (même phénomène
que chez l'ombre et 1e hotu).

- Le goujon est une espèce à faible longêvité (5-6 ans) ;1e pic de

taille 100-150 mm regroupe des poissons de la très abondante classe
1971 et de quelques autres groupes d'âge.

- Chez 1e gardon, la classe d'âge 1971 (groupe d'âge 2+) est dominan-
te comme chez le gouion et la vandoise.

2 -1 -5. !gpuIelLqr-eIPlei!êPLe-PiI-Ie-pee!e.

Le tableau 4 donne, pour'les espèces jntéressantes pour 1a pê-
che, le nombre de poissons à taille 1éga1e dans le secteur de 9,55 km

étudié en août-octobre 1973. Sur 1 km de riv'ière (largeur moyenne de

125 - 215 mm

135 - 265 mm

305 - 395 mm

) 400 mm

27 m) , 1 a popul ati on
(59 kg) chevaines, 1

truites, 11 (9 kg) b

23 (7 kg) ombres, 18
(17 kg) goujons de p

sentant une biomasse
proportion en nombre
port à 1a population
lation de barbeaux (

environ 25 '. des eff

exploitable comprend 661 (27a kg) barbeaux, 212
97 ((146 kg) hotus de plus de 30 cm,91 (1a kg)
rochets, 48 (11 kg) perches ' 67 (10,5 kg) gardons,
3 (18 kg)vandoises de plus de 12 cn el 1.778
lus de 9 cm, soit au total 3.218 poissons repré-
de 564 kg. Le tableau 4 indique êgaiement 1a

et en biomasse des individus pêchables par rap-
totale dênombrée. Dans la très importante popu-

> 15 cm), ies individus pêchables représentent
ectifs et 55 ". de la b'i omasse.

La répar"tition du nombre de poissons pêchables par classes de

tailles est détail lêe cians le tableau 5.

2. 2. Rempoi !Eonry!-en!:

cl
ap
LU

'0urthe entre Sy-Vieuxville et Comblain-au-Pont (17 km;
lupart des rempoiss0nnements d'entretien (cf. Philippart,
rganisés sous l'égide de la Commission piscicole

-53-
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Tableau 5 Réparti t'ion par classes de tailles du nombre de polssons

êchabl es d

Secteur de 9, 55 krn et 27 ,2 ha

I '0urthe. Si tuati ût-octobre 197

:spece
Cl asses de

taille
(cm )

/secteur

Nombre

/ha lkm %

Poids moyen
(s)

Trui te de
rivière

Cirb re

B arbe au

Chevaine

Gardon

?t-25
25-30
30 - 35

>?q

Total >21

26-30
30-3s
35-40

Total >26 (281t)

18-20
20-25
25-30
30-3s
35-40
40-45
45-50

Total > 18

Total > l6

3
+

0
5

01

t4
2l

2

0

00

2

1

2

0
1

I
0t
I
2

J
7

5

0
5

0I

649
t87

33
4

873

125
215
334
550

154

i60
E1

6

2L9

1-7

5

1

2?

1) 1

/L /

t7

100,0

319
256
4l
26
T4

6

662

24
7

1

1

1a
JL

6
2

<1
8

I4
2

5

6B
19

3
1

91

301

27,5 - 30
30 -35
35 -40
40 -45
45 -50

>50
Total > 27 ,5 (

3.042
2.442

389
t5J
131

59

3i6

299
855
390
338
Lt2

2L
10

t.ut7

û,4
,oJQt

6,
4,
?,
0,

100,

266
386
555

303

295
402
629
925

1 
'O 

1

1.952

4t4

14

tl2
90
I4

9

5

2

2a,

l2

i1
31
14

.1J-t
90
41
35
12

2

1

?t?

42,
19,
16,

Â

l,
0,

00,

99
1q7

305
488
730

1. 106
l. 550

369

42,3
10,3
14,5

67

63, 1

15,4
a1 E

100,0

90
204
314

156

4

i
1

74

16-20 404
99

1?a

641

8
6

1
20-J5

>25
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provinciale de L.iège et subsidiés parelle (via le Fonds central ).
Pour la période de L964-1976 (Tableau 6), ils s'élèvent en moyenne à

21,7 kg / ha (61,4 kS / km), ce qui correspond numériquement à environ
715 inàividus / ha (2.020 / km). La plus grande masse des poissons
(59,1 9: du poids) est formée par des gardons 11/14 cm et 14/18 cm;
ùjennent ensuitg par ordre décroissant d'importance en poids, 1es per-
ches 12l15, 14,u 18 et 15/18 (??,7 %), les truites fario 3/5' 8/10 et
75/78 (12,8 î.), les brochets (3,7 "l) sous forme de brochetons de 5-6
semainès ou de brochets 15/25, 20/30 et 30/39 et enfin les ombres

(1,8 ",) uniquement sous forme de juvéniles 6/9 de 7-8 mois. Si l'on
tiént êompte de la croissance rapide des ieunes ombres, la contribu-
tion ponCbrale des renrpoissonnements avec cette espèce est en réalité
plus importante que ne l''indique 1e poids initial des poissons remis
à l'eau'. C'est également vrai pour 1es truites 3/5 et 8/10 ainsi que

pour 'les brochets de 5-6 semaines. Malgré ce1q, la tendance 9énéra1e,
c'est-à-dire f importance prépondérante du gardon et de la perche,
subs'iste. Cette situation est encore accentuée par ies rempoiSsonne-
ments organisés par les socjétés de pêche locales ; il s'agit surtout
de repeu[lements au moyen de gardons 14/78, de perches 15/78, de trui-
tes fâ11o 15/18 ou à taille 1éga1e et parfois de carpes, tanches et
mème saumons de fontaine. Noui ne disposons pas actuellement d'infor-
mation permettant de préciSer I'importance de ces rempoissonnementS ;
.ils ne àoivent toutefois guère dépasser 200-300 kg pour l'ensemble du

se.jteur, soit environ 20 kg / km ou 7 kg / ha. La totalité des rem-
poissonnements est êva1uée en moyenne à 80-kg / km.ou 30 kg / ha' Ce

chiffre de 80 kg / km est pratiquement éga1 à la biomasse absolue des

espèces de rempàissonnement en août-septembre 1973 (88,5 kg / km;
31,1 kg / ha).

2.3. Exp loitation hal ieutique

D'après 1'enquète récente de l'U.R.P- (U.R.P.,19q1).sur les as-
pects écoiogiques et socio-économiques de 1a pêche recréatjve en Pro-
vince de Liége, l'Ourthe condruzienne correspond à une zone de pressjon
de pêche maximale, au même titre que la Basse-Amblève et la Basse-
ourthe. une étude antérieure (Phiiippart, 1979 d) a mis en év'idence
quelques caractêr'istiques de cette clientèle halieutique, notamment
son origîne géographique (Tableau 7, fig. 3).

Grâce à une enquête sur le terrain, réalisée de iujn à septembre
1974, dans un tronÇon de 3,5 km de l'ourthe à Hamoir, on a pu évaluer
ia piession de pêcÉe pour cette période (environ 600 personnes d'iffé-

"ent"s, 
so.it t7o / kn et 62 / ha) et obten'ir d'intéressantes informa-

tiôns éut 1es prises (Tableau 8). La tru'ite' 1'ombre, 1e gardon' ia
perche et le hàtu sont plus abondants dans 1es prises que dans 1a po-

i:ulation exploitable, ce qu'i traduit-une nette préférence des pêcheurs
porr .". espèces qui tendent donc à être surexploitées ; à-l'opposé'
à'autres espèces sont plut rares dans les prises-que 9ul:-la rivière :

vanàoise et'chevaine (peu recherchés à cause de leur faible valeur ha-
lieutique et culinairè ?) et bar"beau (faible vulnérabilité relative
due à un habitat particui ier : herbiers, zones profondes, etc" ' ) '

connaissant les prises effect'ives par pêcheur pendant les 17

jours écnant.illons, puis tenant compte du nombre total de pêcheurs et
àe 1a,.êpartition de I'activité de pêche au cours de la semaine, nous

àvons estimé que 1es prises totales de iuin à octobre.approchaient les
80 kg / ha ou 218 kg / km, ce quj correspond à une prise moyenne de

O,'z kg/ha/pêche,-rrl.jour (2,5 kg/pêcheur/saison) .

-56-



Tableau 6. Renrpoissonnements effectqés dans 1'0urthe condruzienne
(moyenne pour les années 1964-1976)

(l) Proportion dans ia population naturelle

(2) Rempoissonnements en juvéniles 6/9 uniquement

N/ha

716 .020 100 ,0

%(%)(r
Nombre

N/km

?58

?71

BO

30

727

ILé

765

tlb

84

36 ,0

10,g

37 ,9

lr,2
û_1

(36 ,0
(r2,9
(19,6

(t2,9
( 17,0

( 1,6

0mbre ( 2 )

Gardon

P erche

Brochet

Carpe- tanche

Espèces kglha

61,4 100 ,0TOTAL 2r,7

Biomasse

k g/km

ruile fario 2,9
nÂ

12,8

419

0,8

!2,9
1,8

59,0

22,6

10,6

7rB

1r1

36,2
12 0

)')

Li ège

Luxembou rg

Ha'i naut

B raban t
L i mbou rg

Anvers

Fl andre occ

IL

i
1

5

1
I

1

1

Tota I

-57 -

Nombre de
I ocal i tés Nombre de pêcheurs

87 ,9

t,2
1)

6,1

\,2
7,2

I,Z

F

264

258

(95,3 %)

1

I
4+7

1

4

ln

f,;:,,1

Lt I

g3,0

0,4

0,4

4,0

0,4

1,4

0r4

8? 100 ,0 100,0

F : région francoPhone N : région néerlandophone

I

Tableau 7. Crigine par province des pêcheurs fréquentant l'Ourthe

à Hamoir (situation iu.in-septembre 1974).
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I

I
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. 1..

N10 km

OToNGERETf... .{'

(f

'I -------=2 o=3

Fig. g 0rigine géograph'ique des pêcheurs qui fréquentent l'0urthe
à Hamoir (situation 1974) (d'après Phif ippart, 1979).

1 = limite d'état 2 = l imite de province

3 = localités (communes avant la fusion de 1975) d'origine
des pècheurs

4 = autres localités
Sur cette carte ne sont pas reprêsentées une sér'ie de loca-
lités situées en dehors des provinces de Liège et de
Luxembourg : Charleroi, Djest, Machelen, Antlerpen, Merchtem,
Tremelo, Tienen, Ath, Bruxelles.
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Tabl eau 8. Propo rtion numérique et le des espèces dans les

popul ati gn s expl oi tab.l es dans les p rises par les

pêcheurs dans l'Ourthe à Hamq'ir en jui n-s eptembre 1974

(Enquète chaque samedi matjn de 7 à 13 H. sur un tronÇon

de 3,5 km - 9,6 ha) (d'après Phi f ippart' 1979).

Es pèce

Salmonidês

Truite fario
0mbre

Cypri n i dés

Ba rbeau

Hotu

Chevai ne

Vandoi se

Gardon

Gouj on

Va i ron

Perche

B roche t
Angui l 1 e

Evaluation des captures

Ce juin à septembre 1974

kg/ ha

Prjses par 1es pêcheurs

( 1e74)

N/ha % ug/nu i;

5

f,

?

t-1

2,0

1,6

1,8

30

35

lr7
?,0
,. 1

?

?

+ 8,5

0,40 4,8

0,?0 2,3
2,4 (i1,6)
0,5 ( 2,5)

23,7

52,6

2,0
,a

8,3
?

?

4,4

5 r6

0,4

1,4

4,8
?

?

2,00

4,44

0,77

0,?0

(21 , 1)

(27 ,t)
( 2,0)
( 6,5)
(23, 1) 0,70

?

?

1,9

2,7

?

1,0

0,2

0,19

0,17

?

( 5,0)
( 1,0)

TOTAL
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Chez le barbeau,.les prises par 1es pêcheurs ont été estimées
lors de plusieurs expériences de capture-marquage (bagues numérotées)
et recapture dont une effectuée parallèlement à 1'enquête "pêcheurs"
en juin-septembre 1974; la mortalité due à 1a pêche se s'itue entre
10 et 15 % par an. Le pré1èvement en barbeaux pêchables s'élève à en-
viron 60 individus et 25 kg / ha, soit mojns de 5,'l des effectifs
) 15 cm et 10-15 % de leur biomasse. Le taux de mortalitê par 1a pê-
che est relativement plus important dans la classe ) 35 cm que dans ia
classe 25-35 cm mais, en valeur absolue, 1es prises sont quatre fois
plus nombreuses dans la dern'ière classe que dans la première.

Toutes ces estimations des prises devront être affinées à l'ave-
nir, pour obtenir une image plus fidè1e de l''incidence de 1a pêche

sur les populations de poissons ; mais il est déià bien établi que

dans l'0urthe 1a pêche pré1ève annuellement au moins 1/4 du peuplement
total (+ rempo'issonnements) et près des 3/4 de 1a production naturelle,
ce qui est considérable.

3. LES ALTERATiONS DE L'iCHTYOCENOSE.

3.1 Djminution des possibilités de reproduct'ion naturelle de la

trui te

tn 1973
trui tes de 15
l'année (6-13 cm

dans les affluen
rejets d'eaux us
dui ts d'épandage
Le peuplement en
l'0urthe que grâ
Vi bert) , en tru i
taille 1éga1e de

Fig. 2 a), 84 % de la populati
25 cm (2-3 ans). La rareté (

) résu1 te des mauva'i ses cond'i
ts : les causes de cette altê
ées domestiques ou de lisiers
rout'ier, obstruction mécaniq
truites n'est maintenu à un

ce à des rempoissonnements en
telles 3-5, 8-10, 70-12, l8-2
capture.

on était constituée de
5,9 %) des truitelles de
tions de reproduction
rat.i on du mil ieu sont des
, ruissellement des pro-
ue ou envasement du lit.
niveau acceptable dans
r oeufs embryonnés (boites
11 et parfois en truites à

(

d

3.2. Régressio n du vairon et de l'ablette spirlin

Depuis une diza'ine d'années, on constate une rêgression de deux

espèces iauvages : le vairon et l'ablette spjrlin. La raréfaction du

vairon (p1us ipectaculaire dans la Semo'is que dans 1'0urthe) peut s'ex-
pliquer'par unè pêche commerciale excessive (bouteille à vaifgn) ; en

effet, le vairon résiste bjen à 1a pollut'ion organique et à I'eutro-
phisation comme le prouvent 1a présence de cette espèce dans des sec-
teurs très po11ués de la Haute-Semois (Phi1ippart,1980 b) et sa pro-
lifération dans I'Amblève de Remouchamps oÙ 1es cyprinidés rhéophiles
sensibles (barbeau, hotu) ont étê presque complètement êliminés par 1a

pollution (nnitippart, 1980 a). La régression de I'ablette spirlin
(observée ègatemààt dans la Sémois et dans les autres riv'ières wal-
ionnes réiulte d'une altération de 1a qualité de l'eau etlou des con-
ditions de reproduction (envasement du fond) puisque cette espèce est
inexploitée par 1a pêche, contrairement au vairon. L'ablette spirlin
pose toutefois un pioblème particulier dans la mesure où elle tend à

disparaître dans des riv'ières apparemment peu polluées alors qu'e11e
se meintient dans des livières comme la Haute-Sambre, canal isée et
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sensiblement plus polluée que l'Qurthe, I'Amblève et la Semois (Micha

et de Moffart, 1975).

3.3. Probl ème de I 'ombre

L'ombre est un poisson très menacé dans les prochaines années,

à cause de sa grande iensib'ilitê (moindre toutefois que celle de la
irrit"; a la p6llution organique chron'ique de faible.intensité (eutro-
ph.î sation) qui se déve1op[e dans l'0urthe et aux modifications des ha-

bitutt-trâye".t. En 197b, on a observé des mortalités d'ombres très
importantes dans I '0urthe supérieure_ (rég'ion de Laroche-Nisramont) 

-

oùi:i au déficit d'oxygène causé par la sêcheresse et par i'eutrophisa-
tion de l,eau déversêés pa.1e barrage de Nisramont. A la même époque,

des mortal'ités massives ie sont produites dans l'Amblève de Remouchamps

fàitqr.1e curage du lac de retenue du barrage hydro-électrique de

Làrcc-Chevron a mis en suspension dans l'eau de grandes quantités de

uur"t o.guniques, en période d'étiage. Des phénomènes semblables ont
eôàiÀ*"ni eu'tieü aani la Basse-Semois en iuin 1976 (ro!!1]ité de gran-
àËs quantités de poissons en Semois française, Pierre, 1977).

L'ombre fraie dans l'0urthe même, ce quj entraine des risques
d' i nsuccès de I a reproducti on ( c'est-à-di re de mortaf i té précoce des

àeufs, larves et alevins) en cas de niveau d'eau trop é1evé et trop
,à"iuUl., en cas de poltütion et en cas d'envasement et de destruction
mécanique (dragage êljminant les hauts fonds) des frayères'

Enfin,l'ombrefaitl'obietd'unepêcheassez.'intensivequicons-
t.itue également une menace de réduction des populations naturelles.
ia àispàrition presque totale de I'ombre dans l'0urthe vers les années

rôsd à!i prouaotemerit explicable par 1a surexploitation halieutique
?iàiii. lbgale de ZZ cn, longueur'totale) car le problème de^l'eutro-
Èhisat.ion àe I'eau ne se posait.pas à cette êpoque avec la meme grav'l-
[e qr;urjorrd'hui. Les pôpulations.ont été restaurées à partir de

196d grâée à une politique de rempoissonnements intensifs en ieunes
;;b;"; âé-Otg cm iO mois;. Le reièvement de la tai11e 1éga1e à partir
àu-fààS 1fi'*C" a àg cm 1ôngueur totale)-g! l'organi;ation de rempois-

iànnÀÀànir annuels dans toüte t'gurthe fiégeoise ont assurê le main-

tien de 1 'esPèce.

Sur la base des données du recensement de 1973 (population ex-
ploitabie : 8'individus / ha, 23 individus / km; surtout des 3 étés

ât-qrÀfqùut poissons > 325 mm), 'i1 apparaît que la tai11e 1éga1e de

Ze ËÀ-ii (ZO'.* Lf) entraîne üne exploitation de 1a population à par-

tir a'rn àgu ou environ 1/4 des femelles se sont déjà reproduites une

iàit-tàênüi-1973) ; mais ia pêche pendant la saison de 7973-74 exploi-
te nêèessairement une fractiôn impôrtante de femelles sur 1e point de

ià .àproouire pour 1a première-fois (mars l9l1)' Bien qu'apparemment

éi"uàE, tà taiit" teguie actuelle est tout à fait indispensable (voire
Àam" *inimale) pour [roteger efficacement le stock de gêniteurs. La

raietc relative'des bmbrei dépassant la tai11e 1éga1e_de capture ré-
sulte d'un taux annuel de mortalité de l'ordre de 60-70 i; qui est,nor-
,ij 

-porr 
a"s salmonidés comme 

'l'ombre (croissance rapide, fa'ible lon-

ôCui!c naturelle et grand 'intérêt pour 1a pêche) '
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3.4. Déséquilibre des prédateurs

Les prédateurs (brochet, perche, anguille) atteignent une bjomas-
se de 10,0 kg / ha, soit 3'Z % de l'ensemble de la communautê, ce qui
est nettement'inférieur à la situation normale d'équilibre correspon-
dant à une biomasse de 10-20 % de prédateurs (Swing1e, 1950 ; Holcik,
l97O ; Huet et Timmermans, 1963). Signaions (Philippart, 1980 b) que

dans la Basse-Semo'is (région de Bour'11on),1es prédateurs forment en-
vjron 10 % de 1a biomasse piscicole totale (estimée en moyenne à
290 kg / ha), ce qui se rapproche davantage de 1'équilibre biologique'
Le déséquilibre qui apparaît dans l'Ourthe a plusieurs causes : sur-
pêche (surtout brochet et perche), raréfaction des possibilités de

reproduct'ion (principalement pour le brochet qui dépose ses oeufs sur
1a végétation rivela'irS, appauvrissement de 1a capacité d'accueil de

la rivjère dans les calmes (réduction des abris naturels des berges,
empi errement de cel i es-ci ) .

4. MESURES DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT

4.1. Option de base

Les espèces "de rempo'issonnement" (truite, gardon, perche, bro-
chet, tanche) représentent a peine 8,3 % (26,3 kg / ha) de I'ichtyo-
masse totale de l'0urthe. L'essentiel du peuplement piscicole est
constjtué par des espèces "sauvages" pour lesquelles n'existe (en
Belgique) aucune possibilité de rempoissonnement. la politique d'qryé-
nagément piscicole de l'6urthe doit donc vjser à ma1ntenir les cond'i-
tiôns Ce vie et de reproduction de ces espèces (barbeau, hotu, che-
vaine, ombre, vandoise et goujon) qui sont bien adaptées au mil'ieu.
La disparition des cyprinidés rhéophiles et surtout du barbeau et du

hotu, très sens.ibles à la pollution, laisserait un vide qui ne pourrait
jamais être comblé par des espèces de rempoissonnement ciassiques in-
téressant 1es pêcheurs. En effet, à mojns de modifier physiquement
la nivière (barrage ou plan d'eau, par exemple), i1 est impossible de

constituer dans uÀe rivière rapide comme l'0urthe des populations de

gardons, tanches, carpes, brochets aussi importantes (250 kg / ha)
àue les populations de barbeaux et de hotus actuellement dominantes.

En cas de pollutjon organique chronîque ou d'eutroph'isation ex-
cessive, l,évolution de la cômmunauté piscicole actuelle de l'0urthe
se traduirait par 1a disparition rapide des Salmon'idés, comme cela
s,est produit âans la Semois. Mais, vu 1es possibilités de rempoisson-
ner en truites d,é1evage, en général assez rustiques, la disparition
des Salmonidês affecterajt surtout l'ombre. Dans un second temps, on

assisterait à l'êlimination du barbeau et du hotu et à leur remplace-
ment progressif par des espèces tolérantes mais mojns ou pas du tout
jntéressàntes pour 1a pêche, telles que le chevaine, la vandoise, le
goujon, le vairon, la ioche, 1'épinoche. La simplification de la fau-
Ée ét 1e remplacement des espèces sensibles par des_espèces tolérantes
ne signifie fas nécessairemeht un appauvrissement g1oba1 cie la rivière
en teime de biomasse p'iscicoie à l'hectare. Ce phênomène est illustré
par ia situation de l''Amblève à Remouchamps et de l'0urthe ardennaise
en aval du barrage de Nisramont (Tableau 9).
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1964 (*)
E s pèces

kg/ ha

7979

kg/ ha

Truite fario
Ombre

Ba rbeau

Hotu

Chevai ne

I Vandoise
I

I Gardon

Gouj on

Perche

B ro chet

Angui 1 1 e

13,3

3,1

4l ,0
33,3

14 ,3

7,J

t,?
2,4
1?

0,9

3r1

11,0

2,6

39 ,0

27 ,6

11,9

r,4
1,0

2,0

0,2
017

2,6

120,5

T?,3

2,0
0r1

4,6
?a o

25,3

4,0

12,1

0,6

94,2

Tableau 9. Evolut'ion de la faune pi sc icole de l'0urthe dans la

rêq ion du Hêrou (Maboge) entre 1964 et 1979'

( 1 d'après Huet et Timmermans, 1966.

Noter surtout le statu quo des salmonidês, truite et ombre (main-

tenus en partie grâce à des rempoissonnements) mais la très nette

régression des espèces sauvages polluosensibles (barbeau, hotu)

au prof.it des espèces sauvages polluorésistantes (chevaine, van-

doi se, goujon) .
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4.2. Protection du milieu.

La protection des populat'ions exig e avant toute chose la conser-
vation d'une bonne qualité d'eau ; cela i mp1 i que une I utte 'i ncessante
contre 1a pollution et pour la mise en piace d'une infrastructure
d'épuration efficace. Les principales sources de pollution de l'0urthe
entre Bomal et Comblain-au-Pont sont bien connues : pollution par 1es

égoûts et les effluents domestiques de Bomal, Sy-V'ieuxviIle' Hamoir

1§tation d'épuration mise en fonctjon en 1980), Fairon, Combla'in-au-
Pont, pollution par 1'Usine Nestlé à Hamoir (eau chaude + déchets de

laiterie + fuel), pollution des affluents (Nébion : lavoir à Hamoir
et égoûts d'0uffet ; Lambrée : déversements de f isier). S'ignalons
aussi les pollutions venant de l'amont : ville de Barvaux avec son

complexe touristique, camp m'il itaire de l4arche à Noiseux, pollution
par 1'Eau d'Heure - Marchette, eutrophisat'ion due au barrage de

i,lisramont et à l'enrichissement en matières organiques Sur I'ensemble
du cours en pêriode estivale d'activ'ité touristique.

En p1us de 1a qual'ité de I'eau' iI est indispensable de conser-
ver au mil'ieu une capacité d'accueil et de convenance pour 1e poisson
qui soit maximale au point de vue du cadre physique. Les éléments im-
portants sont la protection des frayères (qui, pour 1es cyprinidés
rhéophiles, sont des zones peu profondes à courant rapide) et la con-
servation d'une rivière aussi variée que possible quant à 1a profon-
deur, à la vitesse du courant, aux abris naturels des berges (buissons,
racines, branches) et à la végétation aquatique' Notre étude
(Phil'ippart, 1977'b) a démontré 1a pauvreté piscicole des secteurs de

iiviCre trop profonds etlou trop uniformes. Les dragages et les cana-
lisatjons, I'empierrement des berges, leur comblement (1ors des tra-
vaux de construction de chem'ins touristiques), l'élim'ination de la
végétation des berges et aquatique (pour facil iter la pêche), _1a .cons-
trùction de plans à'eau dans des secteurs normalement peu profonds
(par exemple, dans la traversée de Hamoil) aim]nuent.fortement et de

ôanjère irréméd'iable 1a capacité d'accueil de la rivière. 0n sait en

effet qu'indépendamment de toute pollution, la banalisation et I'uni-
form'isation physique d'une rivière (par exemple à la suite d'un dra-
gage) entraihent ta disparition des espèces ou des ind'ividus de grande
iaitie au profit des espèces de petite tai11e (1oche, vairon, gouion)
sans intérêt pour 1 a pêche (Phi I i ppart, 1980 e) .

D'une manière généra1e, les mesures à prendre pour protéger 1a

convenance physique de la rivière pour les djfférentes espèces repo-
sent sur ta cônnaissance des besoins écologiques de ces espèces et de

leur biolog.ie: localisatjon et caractéristiques des frayères, préfé-
rence pour I'habitat, zone d'actjv'itê des indjv'idus et des populations'
migration (en rapport avec la présence d'obstacles), débit maximum et
miiimum acèeptabie, régime hydrologique annuel, température l'imite,
etc. Ces problèmes ont été étudiés chez 1es cyprinidés d'eau vive
(barbeau, hotu, vandoise, chevaine) (cf. Philippart' 1977 b' 1980 d)

àe l'0urthe et feront l'obiet de prochaines publicat'ions.

Pour protéger effjcacement 1es populations de poissons de

l,gurthe (et des-autres rivières du même type), i1 serait sage de mo-

difier ceitains points de la législation hal ieutique concernant les

4.3. Protection des pcpulations au po int de vue hai ieutique
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les tailles 1êga1es de capture, les périodes de pêche et d'autres
quÀstions (quoia de capture, méthodes de capture, etc')'

4.3.1. Taille lésil e

Parmi les grands cyprinidés rhéoph'iles, la vandoise et le hotu

ne sont pas protégés paiune tai11e 1é9a1e de capture ;.cela laisse
lrppàt". qr.'."t àeux'espèces sont surabondantes etlou "nuisibles" et
;;E'i;;, dàit fes pêcher sans restriction. La vandoise étant en 9éné-
.àt p", abondante et peu recherchée par 1es.pêcheurs,,le problème con-
cerne surtout le hotu. 0n attribue à ce poisson 1a réputation de dé-

tru.ire le frai des salmonidés "nobles" et de les concurrencer pour 1a

nourriture. En rêalité, i1 n'y a guère d'arguments scientjfiques éta-
bl.issant cette réputation et iustifiant du po'int.de vue de 1a pêche

t;etirinat.ion du hotu, directe (destruction mass'ive sur les frayères,
en-France par exemplei ou ind'irécte (absence de taj11e 1éga1e).

Examinons 1es quelques arguments suivants'

- Le hotu se nourrit d'al
teuses) "broutées" sur
sommer accesso'irement de

sents NS esa gues et

ues ( dj atomées , p1 us rarement a l gues fi I amerr

es càilloux et rochers du fond ; 'i1 peut con-

la nourriture animale (vers, insectes) pré-
, comme 1a plupart des autres poissons' des

s
I

oeufs au moment du frai.

- Dans les rivières où vit le hotu, n'ex"iste aucun autre poisson ayant

ià *erà-régime alimentaire que lui et pouvant, éventuellement, subir
les effets-d' une concurrence alimentaire'

- En Belgique, le hotu ne vit pas dans les petites.rivières où la trui-
ià iÀ i"ri"oâuit;'il luj est donc impossible de détruire son frai.
La situation est différente vis-à-vis de I'ombre qyi peut se repro-
àu.ire aans des r.ivjères peuplées de hotus (cas de 1'0urthe), .ry3i:
les deux espèces se rep.ôdrisent au même moment (fin mars - début

urriij àt 1à risque de destruction des oeufs d'ombre par 1e hotu est
sans doute assez I im'i té.

- Des études réalisées en Europe orientale ont montré 9!9 le hotu est
,n A"s poi ssons cypri ni dés I às p1 us producti fs et qu' i 1 consti tue '
à. pu. ion statut- briginal d'trerUivore, un ma1llon important dans

i;clàtyitere des riviéres "à barbeau". Dans les pays où le hotu re-
pràiàrià'ùnÀ vcritable ressource naturel le intensivement exploitée
pu" iu pêche sportive et commerciale, il existe une tai'lle 1éga1e de

Liptr."'Àt 1'eipèce fa1t I'objet d'aménagements_pour assurer 1a pro-

tettion et 1a perpétuat'ion de 1'espèce (pisciculture de repeuple-
ment).

Dans une riv.ière comme l'0urthe, 1a pollution et 1'eutroph'isa-
tion menacent directement le hotu et il est dangereux.d'accroître ce

iiiqr. pu. des pratiques de pêche-inadéquates ; le hotu reprêsente une

traition importânte (10-20 '') de 1a biomasse piscicole totale et four-
nit souvent aes captùies oe grande taille susceptibles de satisfaire
Oon noÀU"u Ae patÀâurs, mêüe si ces captures sont jugées "facjles"
éi si fe hotu en'luilmême est réputé culina'irement médiocre (n'ya-t-il
our rn effort à faire dans ce domaine ?). sur la base de ces argu-

["rti, i;intiur.ation d'une taille léga1e de 30 cm (comme pour le bar-
UÀuri'serait une mesure actuel lement tout à fait iustifiée.
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Avec la vandoise, on pourrait prévoir une tai11e 1éga1e de 15 cm

(comme pour 1e gardon) mais, vu son faible intérêt p'iscicole et sa
plus grande résistance aux altérations du milieu, le problème se pose

avec moins de gravité que chez le hotu.

Dans le même ordre d'idée, il faut envisager le relèvement de la
taille 1éga1e du chevaine (25 cm au ljeu de 18 cm). En effet, 1a po1-
lution des eaux et leur eutrophisation croissante (phénomène qui sub-
sistera mème en cas de dépollution des effluents par 1es méthodes tra-
ditionnelles) crêent des conditions de vie défavorables pour le hotu,
le barbeau, i,ombre mais souvent assez propices à 1a proljfération du

chevaine. cans ces conditions (cf. Amblève de Remouchamps, 0urthe ar-
dennaise), ia pêche est dévalorisée mais la solution du problème ne

réside certainement pas dans l'éliminat'ion du seul poisson de grande
taille qui parvient à survivre quand les autres régressent ou dispa-
ra.issent. 0n peut regretter la s ituation d'abondance de iad'is où les
espèces nobl es ne manquai ent pas ; auiourd'hui , 1 'al ternat'i ve est cl ai -
re : admettre de pêcher des espèces Sauvages de moindre valeur ou éven-
tuellement des espèces nobles dans des conditions peu valorjsantes
(rempoissonnement surdens'itaire en poissons et plus spécialement en

truites dépassant la tai11e 1éga1e) ou ne plus pêcher du tout. En

pratique, 1es pêcheurs cherchent rarement des chevaines de moins de

25 cm et l'élévatjon de 'la taj11e 1égale ne leur serait pas préjudi-
cjable quant au nombre des captures intéressantes. Mais une telle me-

sure traduirajt dans 1a 1égislation halieutique le souci de protéger
plus efficacement des espèces considérêes jusqu'à présent comme Secon-
da i res ou sans i ntérêt.

Le problème de la tai11e 1éga1e de I'ombre a déià été évoqué
précédemment.

4.3.2. Pêriodes de peçhe

Les périodes de fermeture concordent bien dans l'ensemble avec
les moments critiques de la vie des poissons (reproduction) sauf dans

le cas de l'ombre. Dans l'0urthe, r'ivière mixte, 1a pêche à l'ombre
est autorisêe du début iu'in au 31 ianvier, c'est-à-direll/2 à 2 mojs
avant la reproduction en fin mars - début avril. En fin de saison
(novembre-janvier), beaucoup d'ombres sont souvent capturés car la
iermeture de 1a pêche à la tru'ite en début octobre pousse un certain
nombre de pècheurs à s'attaquer à I'ombre avec généralement des métho-
des dangereusement efficaces (pêche aux vers, à I'asticot). 0r, à

cette éfioque (décembre-ianvier surtout), 1es ombres sont déià dans une
phase de pré-reproduction qui les rend mo'ins méfiants et plus vuinéra-
bles à la capture. Lorsque les eaux Sont moyennes ou basses en novem-

bre-janvier, on assiste à de véritables "massacres" d'ombres sur le
poi nt de se reprodui re. Une mei l l eure protecti on des géni teurs serai t
assurée en avançant de deux mois (fin novembre) 1a date de fermeture
de 1a pèche.

Aa)
T.J.J ôs ! re: -ue:sts:

La rotection de I'ombre constitue un obiectif absolu
es pro re ève a conserva 0nS ap e

qui, par
I a nature

IESUTES

forme de

delà I
et des
suggér

espèces menacées de disparition. En comPlément des m

iI faut arriver à interdire touteées antêrieurement,
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commerce impliquant des ombres pêchés dans les rivières. Pour toutes
1es espèces aisément surexploitables et sans possibilité importante de
rempoissonnement (ombre, vairon, goujon), une réglementation plus
stricte concernant les mêthodes de capture (bouteilles à vairon) et 1a

fixation, à certaines périodes de l'année et en certains lieux, de
quota de capture iournaliers constitueraient des moyens supplémentai-
res pour assurer la subsistance des populations, dans l'intérêt de la
pêche, à moyen et à long terme. A ce suiet, iI faut s'ignaler que 1a

société gérant 1a pêche dans un tronçon de 19 km dans l'Ourthe orien-
tale a interdit 1a pêche à l'ombre depuis le dêbut de la saison 1980 ;

des recensements réguliers par pêche électnique permettront de déter-
miner I'incjdence de cette mesure expérimentale sur 1es populations.

Enfin, des mesures doivent absolument être prises pour I imiter
les prélèvements ntassjfs de petits poissons (vairons, goujons, alevins
de poissons blancs -y compris ceux protégés par une taille 1éga1e de

capture) destinés à 1'approvisionnement des pêcheries.

4.4 . Amél i orat i on des techni ques de rempo 'i ssonnement c1 assiques

Dans les limites du présent article, il est impossible de trai-
ter en déta'il f important et épineux problème des rempoissonnements ;

nous y avons consacrê antérieurement (Philippart, 1976) une êtude qui,
après actual j satj on , fera I 'obiet d' un prochai n arti cl e dans cette
revue. Nous nous l'imiterons donc à analyser brièvement ce qui se fait
dans l'0urthe condruzienne en considérant les trois questions fonda-
mentales qui dojvent être posées :

- 1es rempoissonnements sont-ils nécessaires compte tenu de l'état des
populations de poissons et de 1a press'ion de pêche (critère de né-
cessité) ?

- sont-ils bien adaptés aux caractéristiques naturelles de la riv'ière
et des communautés ichtyologiques (critère de valeur écologique) ?

- sont-ils efficaces et rentables en terme d'amêlioration de 1a pêche
(critère d'efficacité hal ieutique) ?

û-û.1

Au pian des principes, les rempoissonnements d'entretien (au
moyen de poissons n'ayant pas 1a taille 1éga1e de capture) sont tou-
jours une solution de rechange par rapport à une politique de protec-
iion de l'eau et du milieu et de l'imitation de ia pêche. Mais d'un
point de vue réaliste, les rempoissonnements en truites, en perches et
en brochets se justifient à cause de la réduction naturelle des stocks
et de la forte pression de pêche. Ceux en gardons paraissent beaucoup
plus discutables, vu la rareté des biotopes à gardons dans la rivière
àt ia pression de pêche, dans I'ensemble assez faible. Quant aux coÛ-
teux rempoissonnements en ombres (coÛt i5 F./pièce pour un ombre de

8-13 cm en 1980), ils sont certainement justifiés les années où la
reproduction naturelle est hautement déficitaire mais parfaitement
inut.iles les années oÙ la reproduction naturelle est satisfaisante ou

exceptionnelle: des pêches électriques effectuées en iuin-.juillet
permettraient de vérifier le succès de 1a reproduction et de décider
s'il faut envisager ou non un déversement.

!É ces-s-i!É
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4.4.2. Ygis!I-e99199i9ve.

Les rempoissonnements en perches (4,9 kg / ha pour une b'iomasse
naturelle de 4,0 kg / ha) et surtout en brochets (0,8 kg / ha pour une
biomasse naturelle de 5,3 kg / ha) devraient être augmentés de manière
à compenser le déficit de 1a reproduction naturelle et 1a surexploita-
t'ion halieutique : un plus iuste équiljbre du peuplement en prédateurs
serait obtenu en portant à 20-25 kg / ha la biomasse du groupe perche -
brochet. Par contre, 1es rempoissonnements en gardons paraissent ex-
cessifs (12,8 kg / ha pour une biomasse naturelle de 6,1 kg / ha) sans
toutefois ir,troduire un déséquil'ibre écologique majeur.

Plus regrettable est le fait que i'importance pondéra1e globale
des rempoissonnements, 1a proportion des espèces et des tailles des
poissons au sein d'une mème espèce subissent d'énormes variations an-
nuelles (fig. a). Ces variations n'ont aucune justification écologi-
que ou halieutjque mais reflètent uniquement les fluctuat'ions annuel-
les de la d'isponibiljté des différentes espèces de poissons dans les
pi sci cu1 tures . Les gardons et I es trui tes sont en généra1 di sponi b1 es
en nombre suffisant chaque année; au contraire, les perches, brochets
et ombres son*, produits et fournis plus irrégu1ièrement. L'impossibi-
ljté de rempoissonner avec une espèce au cours d'une annêe donnée est
souvent compensée par un accroissement des rempoissonnements avec les
aurres espèces, surtout 1e gardon et 1a perche. Cette pratique a

1'avantage d'épuiser les crédits attribués mais ne constitue certaine-
ment pas une bonne opération sur le plan biologique et halieutique.
En 1976 par exemple, les coÛteux rempoissonnements en ombres n'ont pas
eu lieu de sorte que 1es repeuplements en perches et en gardons ont
atteint environ 40 kg / ha soit près de quatre fois la bjomasse moyen-
ne des peuplements naturels (10,1 kg / ha en 1973). Il faut craindre
qu'une fraction importante de ces poissons meurent et/ou ne participent
pas à 1a valorisatjon de 1a pêche. Une meilleure adaptation du volume
des rempoissonnements aux besoins réels de la rivière exige 1a connais-
sance de 1a production du stock naturel d'une part, et des pré1èvements
effectifs des pêcheurs, d'autre part. 0r, dans la situation actuelle,
on ne connaît pratiquement rien (mis à part 1'enquête de 1974, voir
Philippart, L979 d)duvolet exploitatjon, ce qui limite la mise en pla-
ce d'une politique rationnelle de rempoissonnement.

La prise en compte des critères économiques et de rentabjlité
halieutique immédiate au détriment des critères écologiques et de qua-
lité de la pêche ont conduit à la pratique des rempoissonnements au
moyen de poissons directement pèchables ; dans 'l'Ourthe, le problème
se pose surtout avec la truite. Utilisê avec modération (c'est-à-dire
associé à des rempoissonnements d'entretien systématiques au moyen
d'alevins et de iuvéni1es), localement (dans 1es zones où 1a pression
de pêche est marimale) et dans de bonnes conditions sanitaires (ce qui
est de plus en plus rare l), ce procédé n'est pas à rejeter à priori
dans la mesure où i1 permet un "délestage" des populations naturelles
et une satisfaction acceptable pour une grande masse de pêcheurs. Ne

pas envisage- le probième de cette manjère revient à assimiler la ri-
vjère à un sinple étang de pêche, ce qui est non seulement un désastre
êcologique nrais, dans beaucoup de cas (surtorrt- dans les grosses riviè-
r'ês cofirTrê i'0urthe), une très mauvaise opération économique en ra'i son
du faible taur de r'eprises : mo'ins de 30 ', de reprises dans I'0urthe à

Hamoir (Phi l icpai t, 1977 c) et dans la Semois (Timmermans, 1978).

De la riême manière que 1es rempoissonnements surdensitaires en

68-



fD90z
a@80
o
o-

370
(f
960
J)
= 50

!
I

40

30

20

10

5

o

Fig. +

64 6s 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

ANNE ES

Importance numérique des rempoissonnements effectués dans
l'Ourthe (région Sy - Comblain-au-Pont) de 1964 à 1976 par
la Commjssion provinciale de Liège du Fonds piscicole.

1 = brochet ; 2 = perche I 3 = gardon ; 4 = ombre ;

5 = tru'i te fario

4"I
,i1rt

I

Il

il
,t I

1

-69-

'___\.

-_\"\à

{

\----'-7v
\.7

A
t- '.

3\ê, Ë u
\r//



4.4. 3. Effi caci té hal i

truites pêchab1es, f introduction de poissons non indigènes (tru.ite
arc-en-ciel, saumon de fontaine, sandre) constitue une menace sérieuse
de dégradation écolog'ique de I'0urthe. Heureusement, ces formes d'amé-
nagement piscicole ont jusqu'à présent étê peu pratiquées dans l'0urthe
condruz'ienne, grâce à 1a position fernre de la commission provinc'iale
de Liège du Fonds piscicole en cette matière. l'4ais le coût moindre
des poissons non indigènes par rapport aux poissons indigènes et 1a
pression inévitable des piscicultures pour vendre des poissons pius
faciles à produire sont des facteurs qui risquent, à terme, d'inflê-
chir la position des sociétés de pêche, comme cela s'est vu dans d'au-
tres régions moins favorisées (Hainaut, Luxembourg). Dans une rivière
encore intacte comme l'0urthe, le déversement de poissons non indigè-
nes doit être absolument proscrit, tant par principe que pour des rai-
sons sanitaires (bucéphalose introduite avec.le sanCre, maladies vira-
les introduites avec la truite arc-en-cie1) et par souci de protection
des espèces indigènes (concurrence du sandre vis-à-vis du brochet, de

la trujte arc-en-ciel vis-à-vis des autres poissons). D'ailleurs une
étude (Timmermans, 1978) réalisée dans une partie de la Semois tout à

fait comparal'le à l'0urthe condruzienne indique un taux de reprises
deux fois moindre avec la truite arc-en-cie1 qu'avec la truite fario,
pourtant de mème origine géographique.

eq!ique

0n ne possède actuellement aucune donnée scientifique sur 1'ef-
ficacité (mesurée en terme de reprises par 1es pêcheurs) des rempois-
sonnements d'entretien en gardons (ll/14, 14/78 cm), perches (72/15,
14/18, 15/18 cm), en brochets (brochetons 5/6 semaines, iuvén'iles 15/
25, sub-adultes 20130 ou 30/39 cm), ombres (6/9 cm) et même truites
(oeufs embryonnée en boîtes Vibert, iuvén'iles 8/10, 70/72, 15/18 ou

78/?l cn). Actuellement, toute 1a politique des rempoissonnements dans
'l'0urthe se fonde soit sur des expériences réaljsées dans des rjvières
difficilement comparables (petites rivières à truites: cf. Timmermans,
1971), so'it, le plus souvent, sur I'e-pligli que 1es rempoissonnements
sont efficaces (brochet, perche, gardon, ombre), au moins au plan ha-
lieutique (reprises par 1es pêcheurs), indépendamment de 1'aspect êco-
nomique (prix de revient du poisson pêchable). Prenons le cas simple
de I'ombre. En admettant un taux annuel moyen de survie de I'ordre de

20 ', (valeur cbservée dans 1es populations naturel les de 1'0urthe),
1.000 ombres de 6/9 (1 5 S) sont susceptibles de donner 200 ombres de

2 ans mesurant une vingtaine de cm (+ 90 g) et 40-50 individus attei-
gnant 1a tail1e 1éga1e de capture (à-3 ans). L'efficac'ité du rempois-
sonnement est évalué à 50 ombres pêchables pour 1.000 6/9, soit 5 %

des effectifs de départ. Un rempoissonnement au moyen de i0.000 6/9
sur 'l'ensemble du secteur S-y - Comblain-au-Pont fournirait 500 ombres
pêchables de 250 g soit une biomasse de 2,7 kg / ha (cf. 4'0 kg / ha
pour'1a populatjon naturelle). Dans ces conditions, le prix de re-
vient c'un onbre pêchable approche les 140 F./pièce. La situation
prêoccupante des populations naturelles d'ombres iustifie une telle
dépen,<e; nêanmo'ins i1 y a intérêt à limiter les rempoissonnelnents aux
années où il: apparaissent vraiment nécessa'ires et à explojter" au mieux
1es possibil ités de reproduction naturelle.

Chez t-cutes les autres espèces et plus spécialement chez le bro-
chet et la truite, le problème est d'autant plus complexe que les rem-
poissonnements portent sur des poissons d'âges et de tajlles très dif-
férents. llcus avons établ'i (Phi1ippart,197B b, tableau 10) que, dans
l'0urtne, i.tne truite pêchable serait obtenue au prix de nevientminimum
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en partant des oeufs embryonnés mais cette technique est d'un emploi
limité à cause de la mauvaise qualité des affluents-frayères où iniplan-
ter les boites Vibert; les autres systèmes (rempoi,ssonnement en trui-
telles 8110 ou 10/12) produiraient une truite pêchable à un prix de

revjent supérieur à celu'i d'une truite de même ta'ille venant directe-
ment de la pisciculture.

A côté de cet aspect quant'itatif, il faut évidemment ten'ir compte
du fait que 1a qualité des truites pêchables est d'autant meilleure
(combativité, rusticité, etc...) qu'elles sont produites à partir de

plus petites trujtelles... De même, il semble quelesrempoissonnements
en brochets sub-adultes de 20/30 cn soient plus rentables (moins coû-
teux) que 1es rempoissonnements en brochetons de 5-6 semaines mais ces
derniers fournissent probablement des poissons de meilleure qualité
écologique et halieutique.

En cette matière, un effort consjdérable de recherche est néces-
saire pout- définjr avec plus de spécificité quelle forme de rempoisson-
nement convient le mieux pour chaque type cie rivière et plus spécia1e-
ment pour 1es grosses rivières à faune mixte telles que l'Ourthe, la
Semoi s, 1 a Basse-Ambl ève et I a Basse-Lesse.

4.5. Nouvelles p i sci cul tures de repeupl ement

Si la situatjon des espèces de poissons sauvages (c'est-à-dire
pour iesquels n'existe aucune possibil ité actuelle de rempoissonnement)
est sat'isfaisante dans l'0urthe condruzienne, c'est loin d'être le cas
pour 1e bassin de l'Ourthe (et de manière généra1e pour tout le pays)
où l'on constate une très nette régress'ion du barbeau, du

hotu, du goujon, de l'ablette spirlin. Pour enrayer cette évolut'ion
catastrophique de la faune ichtyologique et pour restaurer en certains
endroj ts des popul ations di sparues , i 1 est i ndi spensabl e d'envi sager
la création de piscicultures de repeuplement en espèces non convention-
nelles, sur'le modèle de ce qui se fait dans d'autres pays : cyprini-
dés d'eau courante et spéc'ialement barbeau, hotu et chevaine en Europe
de l'Est, goujon en France (Brunet et Koestland' 1972).

Dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi développer dans la
région 1a production d'ombres'indigènes plutôt que de s'approvisionner
en aleVins êtrangers (en 1'occurenCe bavarois) correspondant à une sou-
che génétique qui n'est pas nécessa'irement idéale pour nos eaux (pro-
blèmé de la conservation de stocks génétiques). La technique d'éleva-
ge de 1'ombre est bien connue (Svetina, 1958 ; Huet' 1970) mais la né-
éess'itê de capturer des géniteurs en nivière et les beso'ins alimentai-
res particul ier s des alevjns (plancton) rendent 1'opération d'ifficile
et aléatcire donc économiquement peLi rentable pour 1e pisciculteur
professi onnel .

Signalons qu'en 1974, notre.laboratoire a entrepris
l'alevinage de l'ombre à partir d'oeufs embryonnés proven
pisciculture allemande (D'Hu1stère, l9l5 ; D'Hulstère et
1976\ ; les essais ont eu lieu dans une petite station ex

d'alevinage installée sur un ruisseau affluent de l'0urth
Gravier), Cans le domaine un'iversitaire du Sart Tilman.
observalions et expériences prévues (en iuii let-août) ' en
jeLines ombi'es de 5-6 cm ont été déversés d"r.ns I '0urthe à

avec succès
ant d'une
Philippart,
péri menta 1 e

e (le Blanc
A la fin des
vi ron 200
Col onster.
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Quant à la truite de rivière, il est urgent d'accroitre 1a pro-
duction des souches'indigènes, si possible dans des conditions d'éle-
vage extensif (cf. piscicultures des taux et Forêts) et éventuellelnent
selon des méthodes modernes plus intensives ; cette dernière solut'ion
nous paraitrait de toute façon meilleure que f importation massive de
tru'i tel 1es étrangères prat'iquée aujourd'hui .

5. CONCLUSIONS GEI]ERALTS ET PERSPECTIVES

5. 1. Extensi on à o' autres ri vi ères

L'analyse de la situation et les propositions concrètes d'aména-
gement qui viennent d'ètre fa'ites se rapportent à l'0urthe condruzien-
ne p0ur laquelle on cisposait d'un maximum d'.informations. Tous les
résultats de cette étude ne peuvent donc être app'liqués tels quels à

d'autres sectjons oe l'0urthe ou à d'autres rivières du même type.
Ainsi, par exemple, ce qui est valable pour l'0urthe condruz'ienne en

matière de rempoissonnements I'est beaucoup moins pour l'0urthe fame-
nienne (Noiseur.-Dur buy), pour 1'0urthe ardennaise (Laroche) ou pour
la Basse-0urthe, différentes aux points de vue de la zonation p'iscico-
le, des influences humaines (po11ution, eutrophisat'ion, canalisation,
dragage) et de la pression de pèche. Toutefois, certa'ins résultats
(efficacité des rempoissonnements par exemple) et 1es grands principes
à'aménagement évoqués ont une portée 9énêra1e et peuvent s'appliquer
à d'autres mi l ieux. La priorité absolue accordée à la conservation du

milieu naturel et des populations sauvages (notamment à travers des
rempoissonnements d'entretien au lieu de rempo'issonnements surdensi-
taires au moyen de poissons ayant la tai11e 1é9a1e de capture) est un
principe écologique fondamental à respecter partout où cela est pos-
sible compte tenu de la qualité piscicole de l'eau (naturelle ou modi-
fiée par l'activité humaine) et de son degré d'exploitation par 1a pê-
che. En fonction de ces deux éléments considérés conjointement, cha-
que cours d'eau constitue un cas particulier pour 1eque1 il faut défi-
nir une option d'aménagement originale.

5.2. Nécessité d'apoliquer des solutions nouvelles

Les rivières changent, 1es populations de poissons régressent ou
se transforment, la pêche elle-même évolue et surtout s'intensifie
(accroissement du n:irbre de pêcheurs, amélioration des méthodes de pê-
che, facilité des Céolacements, etc.). Ces changements modjfient iné-
v'itablement les données du problème en matière de pêche, ce qui'impose
des réponses différ"en+-es, c'est-à-dire des 1égislat'ions halieutiques
et des pratiques d'alrênagement piscicole adaptées à une évolution se
traduisant par ur oêséquil ibre de plus en plus prononcé entre 1a pro-
ductivité nature.l le des rivières (en diminution) et 1a press'ion de pê-
che (en augmentation).

Au cours des Cer^nières anr:ées, Ia recherche scientifique fonda-
mentale et aoplicuée a mis en évidence des phênomènes biologiques et
écologiques peu LLrnl-iiJS iadi.', et a dégagé'l es lois qui r'égissent la dy-
namique des populations et des communautés de poissons ainsi que l'éco-
logie des rivjères et des écosystèmes aquatiques. Les études réalisées
apportent un éclairage nouveau sur de nombreux problèmes (concurrence
entre les espèces, facteurs qui contrÔlent le succès de 1a reproduc-
tion des poissons c, ra productivité des rivières, exigences écologiques
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précises des espèces de poissons, etc.). E11es permettent également
âe prévoir f impact des modificat'ions du milieu ou de 1a pêche sur les
populations et communautés de poissons. Elles ouvrent enfin des pers-
pettives intêressantes dans le domaine de la p'isciculture de repeuple-
ment. Tous ces apports de l'écologie devraient rapidement se concré-
tiser sur 1e plan de la gestion-aménagements piscicoles des eaux inté-
rieures. Parmi les aspects 1es plus importants à nos yeux, citons :

- concevoir une gestion-aménagement, non par province ou par section
de rivière majs par rivière entière et même par bassin hydrographi-
que,1a seule vraje unité écologique.
Àinsi, on peut regretter qu'i1 n'y ait pas actuellement une meilleu-
re harmonisation entre ce qui se fait dans l'Ourthe 1iêgeoise et
dans l'0urthe luxembourgeojse, compte tenu que 1e poisson ignore
totalement les limites des provinces et des sous-régions.

- dans le nrême ordre d'idées, adapter davantage 1es réglementations et
1es pratiques d'aménagement aux conditions et problèmes particu1 iers
de chaque ri vi ère, notamment sel on des opti ons d'aménagement évoquées
a nté ri e u rement.
cela implique par exemple de fixer les ta'illes 1éga1es en fonction
du taux de croissance, de protéger certa'ines espèces selon l'impor-
tance cie leur exploitation et les risques de régression de leurs po-
pulations, de ne pas imposer des règ1es de rempojssonnement partout
j denti ques , etc. . .

- axer tous les efforts sur la protection du milieu (par exemple la
protection des frayères naturelles exjstantes) plutôt que sur les
rempoissonnements dont I',effjcacité n'est pas évidente-dans de nom-

breux cas ou sur la construction de frayères artificielles ou

autres travaux (éche11es à poissons, barrages, etc.) dont la ren-
tabil ité écologique et halieutique reste souvent à prouver'

- dans le domaine des rempo'issonnements, adopter une position plus Sou-
ple pour ce qui concerne par exemple la taille des poissons fournis
par les pisciculteurs ou les dates de fourniture, mais être beaucoup
plus vig'ilantet exigeant quant à 1'origine et l'état sanitaire des
poissoni, qui est de loin l'élément détermjnant le succès ou l'échec
d' un rempoissonnement.

- expérjmenter les techniques de restauration écologique des rivières
sous l'ang1e de l'amélioration du milieu physique et de la recons-
tructicn àe stocks sauvages (transfert de populatjons, réimplanta-
tiOn ci'eSpèces d'isperSées, rempgisSOnnementS en espèces non Conven-

ti onnel I es ) .

5.3. Protecti on de I a faune i chtyoloq'i que

La or-atique d'une pêche de qualité implique l',existence d'un en-
vjronnement aquatique de qualité et dans une'large ntesure garantit-son
maint'ien, car, sj les pêcheurs ne sont pas tout à fait'irrêprochables,
on peut ie Cemander ce que seraient auiourd'hui beaucoup de rivières
s iis n'avaient existé et combattu depui-s de longues années contre la
pollution des eaux et les autres agressions du milieu aquatique. â
t.ave.s la défense d'une pêche bieÀ conçue, c'est donc finalement la
nature que 1,on préserve. Néanmoins, là faune ichtyologique d'un bas-

sin ou d,une région ne doit pas être envisagée uniquement en fonction
de ia pêche et protégée et aménagée en tant que ressource halieutique;

- 74 -



elle fait partie d'un patrimoine biolog'ique qui doit être protégé pour
lui-mème, indépendamment de toute cons'idération utilitariste. Vu l'é-
tat catastrophique actuel de la faune ichtyologique dans nos régions,
il est urgent de prendre des mesures vjsant à assurer 1a protection
intêgra1e de plusieurs espèces en voie de disparition et la mise en
réserve natu rel 1 e i chtyol ogi que de ri vi ères ou tronçons de ri vi ères
relat'ivement inaltérés et représentatifs de milieux de grande valeur
écologique. Tous ces problèmes seront examinés de manière beaucoup
plus détaillée dans deux prochaines études concernant l'état des popu-
lations de poissons dans la Province de Liège et dans I'ensemble de

1a région walIonne.
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