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NOTE SUR LE REGIME ALIMENTAIRE

Passer hispaniolensis TEMM.

par Maxime METZMACHER *

MOI NEAUX ESPAGNOLS
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ABSTRACT

The.feeding-lggiqg of the spanish sparrow passer hisparniolensis wasstudjedinl976-77ln,t|9surroundingsorffiuTvii'
of 277 crops indicated that the vegeial food constituteâ at teast ôÀ %of the intake of the free-living birds in the non-breed.int period andat least 92 %'rn the_breed'i n9 pèriod. For the f.i rst periàà ïooo .onr.,.r-ted.largely of cereal, weed seeds, and various vegetal parts, which re-lative importance varied much between successive üonths. For the secondperiod, cereal seeds constituted the most important part. The animalfood consisted mainly of insects.

RESUI4E

Le -régime al imentaire du moineau espagnol,
a été étudié dans 1a région d,Oran (A19érie
211 jabots indique que la nourriture vègéta
des aliments consommés par 1es ojseaux iola
de reproduction, et 92 % au moins pendant c
riode, la nourriture végéta1e consiste prin
réales et de plantes spontanées, ainsi qu,e
f importance relat'ive de ces djfférentes ca
mois à l'autre. En sajson de reproduction,
réales prédominent nettement. La nourr.iture
posée d'insectes.

Passer h i s iolensis , Temm.,
en ana

le constitue au moin
yse de
s98%

nts en dehors de 1a période
elle-ci. Pour 1a première pé-
cipalement en semences de cé-
n.divers fragments vé9étaux;
tégories varie fort diun
par contre, 1es grains de cé-
animale est quant à elle com-

* Contribution du Laboratoire d'Ethologie et Psychologie animale de
I'Unjversité de Liè9e,22, quai Van Beneden, 8-4020 Liège, et de la
Station d'Avertissements agricoles de Misserghin, A1gérie.
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Cette note fait partie d,une étude de 1,écologie des moineaux
dans I'ouest algérien. Elle concerne 1e régime alimenta.ire des oiseaux
volants et complète ainsi les données déjà fournîes sur celui des pous-
sjns (MEiZl,lACHER, publication en cours).

i. INTRODUCTION

2. ZONE D'ETUDE

Le travail de terrain a été réalisé en 1976-77 d
des ouecjs i''lisserghin et Atchane, respectivement situées
ouest et à 35 km à I'ouest-sud-ouest d,Oran. La première
dortoir de moineaux et I'autre des colonies de reproduct
la vallée de Misserghin, qui est principalement couvert
vre en bordure de la sebkha d'Oran sur une plaine consac
liculture et aux vignobles. Ces deux derniers types de c
trouvent également sur les bords de l,Atchane. Chacune d
présente aussi des versants partieilement couverts de bu

ception de quelques oiseaux tirés au fusil au dortoir,
furent pris au fjlet droit. Il y eu 1e plus souvent 6
capture par mois, répartis entre les dates données par

4. RESULTATS

tisques ciont les fruits, I'automne venu, attirent beaucoup d'oiseaux

ans les val lées
à 13 km au sud-
hébergeait un

ion. Le fond de
d'agrumes, s 'ou-
rée à la céréa-
ultures se re-
e ces vallées
issons de len-

e d'octo-
pri ntemps

gétati on

les autres
jours de

'i gure 1 .

heures
urent

È. o/

t pesé.

bre
fut
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Le cl imat de cette région présente une saison pluvie
à mai et une saison sèche de juin à septembre. En 1977,
hâtif; cela provoqua un développement plus rapide de 1a

une nidification plus précoce des moineaux.

US

le
vé

3. TECHNiQUES UTILiSIES*

De mars à avril 1976 et de novembre 1976 à mars 1977, des moi-
neaux espagnols, Passer hispaniolensjs Temm. furent capturés en fin
d'après-m.idisurffiiond,Avert.issemântsagrico1esde
Misserghin. Celui-ci se situait sur une ligne de vol d,un doitoir fixé
un peu plus en amont dans la vallée. En maj 1976 par contre, a.insi qu,en
avril et nai 1977, 1es captures auront lieu en fin de matinée dans'la
vallée de l'Atchane et à proximité des colonies de reproduction. A l,ex-

tous
ou7
la f

Les o'iseaux tués au chloroforme furent d'isséqués dans
suivantes, ou plus tard après congé1at.ion. Au total,211 jabot
utiljsables. Leur contenu, conservé dans une solut.ion de formo
fut ensuite séparé du gravier, trié, séché à 1'étuve, jdentjfi

les
sf
tà
ée

La figure 1, réalisée à partir des plus gros échantillons men-
sue1s, donne la composition du menu des moineaux espagnols dans les
deux lieux de captures. Certaines graines fragmentées (A) ou décortj-
quées (B) n'o1t pu être identifiées. Pour A, certains fragments en ger-
mination révèlent toutefois qu'i1 s,agit de Dicotylées.

* Actuel lement,
mentaire qui
a1., 1980, p.

i I ex'i ste au mo ins une techni que d ,étude du régime a'l i -
n'oblige pas à tuer l'oiseau (par exemple: BERTHOLD et
60-61 ) .
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Globalement, et en dehorS de 1a période de reproduction, 1,a1i_mentation végétale représente au moins 9g % du poids iec des aliments
consommés. En période de nidification, ce11e-ci constitue encore aumoins 92 /.. ÿ1ats d'une période à l'autre le nombre de catégori"s uege-tales varie fortement. Ainsi _à Misserghin, de novembre a màrs ou aviil,quatre catégories figurent régulièrement ou constamment au menu des moi_neaux et e.11es représentent habituellement plus de 5 % du poios sÀè Jàsaliments. 

-Leur_ importance relative présente de fortes variations men_suelles (fig. 1). I1 s,agit d,Amqranthu? sp., des graines A, dei t"uin,de céréales, et d'une caiégorieTe?é5Fis végétaux"provenant de feuil-1es, de tiges, de fleurs etlou d'enveloppes àe graines. pàrmi les céré_a1es, 1a présence d'avoine et de blé a éié notéé en hiver, et celle de
l'9rsg au stade pâteux en avrir. Les autres graines comme't-otiùÀ sp.,-sgtgrig sp. et Stçllaria media, n'ont qu'un iôre accessoire. Tf-en'và
9eneralement de même des aliments de 1a catégorie,,divers,', qui regroupe
des petites graines jndéterminées, des grainès déterminées-mâis trÉs fâureprésentées, et les'invertébrés lorsqué leur b.iomasse est insignliialtà.Enfin, pour compléter les informations données par 1a figure 1,"ajoutàni'que 1es céréales sont souvent consommées par un plus petit nombre-drin-dividus que certaines petites graines, comme Amaianthus sp. par exemple.

En saison de reproduct
senti el I ement des céréal es au
de 1'orge en avril et du blé e
vra'isemblablement pas d,une di
de la coîncjdence spatiale des

par contre, les moineaux récoltent es_
de pâteux, principalement ou uniquement
ai. Le contraste saisonnier ne résulte
rence dans les heures de captures, mais
lon.ies et des embl avures.

La consommation de nourriture d'origîne animale, ins.ignifiante
de novembre à avri'l et peu importante en mai, concerne ées Inüertébrés
de petite taille appartenant aux Arachnides, aux Mollusques et aux
Insectes. Parmi ces dern'iers, mieux représentés, figurent des collem-
bo1es, des aphr'diens et des coiéoptères, puis en aviil-mai égalemeni
des diptères, des formicoTdes, des 1épidoptères et des orthofitères.

5. DISCUSSION
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Durant la mauvaise saison, 1es moineaux espagnols consomment re-
lativement peu de grains de céréales. ceux-ci sont piobablement récoltés
1e long des routes et dans les fermes. Dans le premier cas, it s'agit ààgrains perdus par 1es camions céréaliers: leur consommation ne cause
donc pas préjudice à 1'agriculture. parmi les débris végétaux indéter-
minés, une partie peut proven'ir d'espèces cultivées. c'ést une question
que 1'observation djrecte des moineaux sur leurs ljeux de gagnage éclair-cira. Il est dès lors prématuré - en cette saison et en cei éndËo.it -
de considérer cette espèce comme un déprédateur important.

Pendant la saison de reproduction, par contre, les mojneaux
concurrencent I'homme dans l'exploitation des céréales. Mais leur pré-
sence dans les emblavures correspond aussi à une collecte d'invertbbrés
pour-1eurs poussins (tUETZMACHER, à paraître); elle n'indique donc pas
systématiquement des déprédations. celles-ci cependant ne sont pas'né-
gligeables dans la zone étudjée (I4ETZMACHER et DUB0IS, igg1).
l'lais pour déterminer_1a part de responsabilité des moineaui'espagnols,jl faut encore calculer les besojns énergétiques de leurs popuiaiions'
locales. Ceci dojt faire l,objet d,une autre note.
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Par ailleurs, ajoutons encore que 1es résultats d,0ranie concor-
dent, en ce qui concerne l'évolution du régime, avec ceux obtenus au
l"laroc par BACHKIROFF (1953), au Kazakhstan par GAVRILAV (1963) et en
Tunisje par BORTOLI (1969).
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LES FORÊTS DE MONTAGNE EN TANT OU,lTTS BIOGÉOGRAPHIOUES,

EFFETS DE LA DIMENSION ET DE LA STRUCTURE DE FORÊTS DE

MONTAGNE SUR LA DIVERSITÉ ET LA DENSITÉ DE L,AVIFAUNE

DANS UNE RÉGION D,AFRIOUE CENTRALE (PLATEAU DU NYIKA :

MALAI,II ET ZAI-4BIE)

Prem i er rapport annuel : 1979-80

par Françoi se D0I,JSETT-LEMAIRE*

Le Plateau du Nyika (Parc National) est 1e plus grand massif
montagneux d'Afrique Centrale (superficie 1.300 kmz, sommet 2.600 m).
Il est situé entre 10"25'- 10'50'S et 33"30'- 34"05'E, principa-
lement au Malawi, avec une petite partie en Zamb'ie. La plus grande
partie du Plateau, entre 1.900 et 2.300 m, consiste en collines her-
beuses parsemées de nombreux îlots forestiers. Comme ces fragments
de forêt sont de dimension variable et qu'ils sont s'itués à de plus ou
moins grandes distances les uns des autres, il présentent une situa-
tion idéale pour l'étude des facteurs détermjnant la distribution et
1 a di spersion des oi seaux.

L'avifaune de forêt (Annexe p.189) compte plusieurs espèces
à distribut'ion très limitée en Afrique : Sheppardia sharpei, Apalis
chap'i ni , Lani ar j us fuel I eborni et 1a race-aTïFeilr--de-P1lTl-astrepEus
fTa vosTri@e 1 q ue s ma s slTs rnon ta g neux Tu-JEênTre )
loFd-IuTtlawi et du sud de la Tanzan 'i e. A.l ethe f uel I eborni et

sont à peine plus répandu§, àvGc une popula tion mar-
uest du Moza mbi que .

défi ni t i
La biologie de ces espèces n'est

pratiquement pas connue. La on des exigences écologiques de

* Chargée de Recherches du Fonds Nat'ional Belge de la Recherche
Scientjfique FNRS (1979-1981). Recherche bénéficiant du soutien
fj nanci er du Fonds Bel ge de l a Recherche Fondamenta l e Col l ecti ve
FRFC (contrat 2.4560.75 au Prof. J.Cl. RUWTT).

Cossypha anomal a
ginaTe au-ïofd-ol
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chaque espèce (d'imension et structure des forêts habitêes) aura une
importance pratique relative à la conservation de ces espèces en de-
hors du Nyika.

Les résultats préljminaires présentés ici sont basés sur le
recensement des populations nicheuses dans 75 forêts individuelles,
1a plupart appartenant à quatre vallées et crêtes contiguês (Fig. 1).
La zone d'étude est située dans 1a partie occidentale du Plateau, qui
présente une plus forte densité et variété de forêts qu'ailleurs ; en
outre, cette région est facilement explorée à pieds dans un rayon de
quelques km de la Rest house zamb'ienne où nous séjournons. Septante
trojs forêts mesurent de 0.16 à 12.0 ha, avec une relativement forte
proportion de petits fragments (36 < 1.0 ha) ; les deux plus grandes
forêts (en territojre zamb'ien) couvrent 75 et 90 ha et sont en fait
les deux plus grandes forêts de tout le Plateau. Certaines forêts de
dimens'ion intermédiaire (+ 30 ha), une quinzaine de km au sud de no-
tre zone d'étude, seront ÿisitées au cours de la saison prochaine.
Elles ne nous étaient pas accessibles au cours de l'exercice êcoulé
à cause de f impossibilité d'utiliser notre véhicule d'octobre à jan-
vier du fait d'une pénurie complète d'essence dans le pays.

Le baguage (avec marquage individuel par bagues de couleur
a été entrepris dans onze petites forêts (0.2 à 1.2 ha) et une part
(20 ha) de 1a grande forêts de Chowo (90 ha), dans le but d'étudier
1es problèmes de fidélité territoriale et de d'ispersion des adultes

)
i e

et'immatures. Le marquage d'oiseaux au Ny'ika avait été entamê en L972
par R.J. DOIISETT dans quatre de ces mêmes forêts (Chowo incius) et
poursuivi au cours de v'isites de quelques semaines en 1973, L975-76 et
1977 .

Des expériences de translocation d'oj seaux marqués, d'une ré-
gion du Plateau à une autre, ont été entreprises en septembre 1980.
Ces expériences ont pour but de tester les facultés d'orientat'ion et
de navigation des oiseaux de forêt et la vitesse de recolonisation
des territoires vides de leurs occupants.

Cl i mat

L'unique saison des pluies tombe en été et dure six à sept
mo'is, de novembre à avril ou mai. Il est tombé quelque 188 cm d'eau
dans la zone d'étude en 1979-80. Les températures varient peu au
cours de I'année, sauf les minima nocturnes (Tableau 1).

TqDlgau 1. Températures enregistrées à Chilinda (16 km à l'est de la
zone d'étude, 2.300 m).
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Saisons de nidification

La majoritê des espèces njchent d'octobre à décembre ou jan-
vier, soit juste avant et pendant 1a première mo'itié de la saison des
p1 ui es (Tabl eau 2) .

Tableau 2. Sajsons de nidification des oiseaux de forêt au Nyika

Hois des débuts de 1a ponte

Tota uxMJJASO
sai son sèche

NDJFMA
saison des piuies

COLUMB I DAE

MUSOPHAGI DAE

TROGON I DAE

BUCEROTIDAE
CAPITONIDAE
PICIDAE
TIMALIIDAE
PYCNONOTI DAE

TURDIDAE
SYLVI IDAE
MUSCICAPIDAE
STURN I DAE

NECTARINI IDAE
ZOSTEROP I DAE

ESTRILDIDAE

Totaux

31
4

11
1

t21
4 t2

7

2

l7
37
12
12
4a

2

14
I

165
s18

1

I 7 6 11 45108

1

1

L

4

6

1

1

(
onOL

95 55
159
34 23
32

146

1

5

4 2

? 2

17910510 4 0 2

11
1

6
?

6

4
4

44
194

41
89
13
18
43

1

478

Présence sur le terrain et méthodes

En raison des diffjcultés de transport, nous n'avons atteint
Ie Nyika que la dernière semaine d'octobre, au lieu du dêbut du mois
comme prévu. Certaines espèces à n'idification précoce sont probable-
ment passées inaperçues dans quelques forêts ; les résultats pré1imi-
naires présentés ici seront complêtés au cours de la saison 1980-81.

De fin octobre à janvier, j'ai recensé I'avifaune nicheuse
des 75 forêts, les visitant chacune au mo'ins deux fojs. L'activité
vocale des oiseaux en pér'iode de reproductjon a rendu cet exercice
relativement aisé. Des preuves de nidification ont été obtenues pour
beaucoup d'espèces, en généra1 par 1'observation du nourrissage desjeunes. L'avifaune des deux plus grandes forêts (Chowo et Manyenjere :

90 et 75 ha) nous était déjà bien connue grâce aux visites précédentes
( 1977 surtout) .

La densjté (nombre de couples) des espèces nicheuses a été
déterminêe dans un nombre plus limité de forêts. Celles-ci compren-
nent les 11 forêts,où la quasi totalité des oiseaux sont marqués de
bagues de couleurs, et une douzaine d'autres (jusqu'à 10 ha) que j'ai
visitées régu1 ièrement, au moins une fo'is par mois.

De février à mai, j'ai contjnué à contrôler une trentajne de
forêts pour étudier la sédentarité/dispersion des o'iseaux suivant la
période de n'idification. J'ai également consacrê une proport'ion
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importante de mon temps à l'étude de 1a végétation des différents ty-
pes de forêts.

Je me suis absentées six semaines en juin-juiliet pour recher-
ches bibliographiques en Belg'ique. Courte absence de nouveau en août,
à I'occasion du cinquième "Pan-African 0rnithological Congress" qui
s'est tenu à Lilongwe (Malawi) et où nous avons présenté 1es premiers
résultats de cette étude.

R.J. D0l,lStTT a apporté une contribution considérable au tra-
vail de baguage, une activité qui a occupé le meilleur de chaque mo.is.

I I . STRUCTURE DES FORETS

D'après leur compos'ition floristique, les forêts du Nyika ont
été classées en deux catégories : forêts (basses) de montagne (= "Mon-
tane forests") et forêts (hautes) de 1'étage inférieur (= "submontane
forests", Chapman et Wh'ite, 1970). Elles n'ont que peu d'espèces
d'arbres en comnun. Je désignerai ces deux types fioristiques par M

et SM, respectivement. Cette classjfication apparaît cependant trop
simpliste; d'après leur structure, les forêts du Nyika occidental
dojvent être reclassées en trois catégories.

1. Forêt basse.

C 'imes ( 12 m, parfois jusqu'à 16 m, deux strates (cîmes plus
. Le sous-bois, relativement bien éclairé, est dense et
ssons, fougères, ronces, lianes, graminées et une abondance

sous-boi s

varié (bu
d'Acanthaceae). L'échantillon comprend douze forêts (de 0.25 à 3.0
ha)l-l6nElîit ri vera i nes .

2. Forêt riveraine, haute à cimes non jointives

Les cimes atteignent 20-25 n (quelques arbres à 30 m) ; sous-
bois comme en forêt basse. L'échantillon comprend sept forêts (0.? -
2.1 ha) dont deux sont aussi en partie forêts basses.

Du point de vue floristique, ces deux catégories sont essen-
Maesa lanceolata,

a volkensii et
Syzyg'ium cordatum 1e long des ruisseaux.-
3. Forêt haute, à cimes jointives, conUguës.

Les cimes atteignent 20 m dans 1es petits fragments (< t ha),
et 25-30 m ajlleurs, avec certains arbres émergeant jusqu'à 40-45 m

dans les grandes forêts rjveraines. Trois strates (cîme, strate in-
termédjaire, sous-bois) ; tes lianes sont plus robustes qu'en forêt
basse. Le sous-bois, assez sombre, est moins dense qu'en forêt basse;
les buissons de Rubiaceae (Tricalysia myrt'ifof ia, Coffea ligustroides,
Psychotri a zombamontana ) dominenî-; par end-roif§, seul enrell- un Tâpr- s
l-e--TèuiTies-mofïes. -T-est 1e type de forêt 1e plus répandu dans hotre
rêgion ;54 forêts (0.16 - 12.0 ha) dont 23 riveraines (toutes celles
> 4.5 ha ont au mojns un ruisseau) plus Chowo et Manyenjere (90 et
75 ha). Ces deux dernières sont essentiel'lement de type SM, avec 1es

179
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espèces M seulement en lisière ou dans les clajrières. Par contre,
les forêts de petite dimension (< 12 ha) sont encore largement de type
M, avec seulement trois espèces de grands arbres SM rencontrées régu-

t en forêt
AUSSI

tes pour
Diospyros
Chowo et

Manyenjere, sem blent manquer complètement dans les petites forêts.

Ces trois catégories de forêts sont à la même altitude et su-
b'issent le même régime des p1u'ies : les différences de structure (et
en particuljer hauteur des cîmes) sont sans doute causées par des fac-
teurs édaphiques.

III. RESULTATS

Trente-hu'it espèces d'oiseaux ont un statut de njcheur possi-
ble/confirmé dans les forêts du Nyika occidental (Annexe p. ). Cet-
te liste exclut 1es rapaces diurnes dont les territoires couvrent p1u-
sieurs forêts (principalement 1'Aig1e couronné Stephanoaetus coronatus,
et I 'Autour Acci pi ter tachi ro) . D'autres espèces-ïE-§onT que-Zesli-
siteurs saisonni-ers noilïlcïêurs (par exemple les frugivores : Perro-
quets du Cap Poicephalus robustus et P'igeons verts Treron australis).
En outre, deux Tawettes p-àTEarEEi que s ( Syl vi a bori n- et S.-îtn- câpîl I a)
se rencontrent en forêt, de novembre à fêvFîer,-elJrès petlts nom6res.

La diversité spêcifique est faible, comme c'est généralement
le cas dans les mil'ieux stables de montagne. 11 y a peu de chevauche-
ment écolog'ique entre espèces du même genre (Annexe) - par ex. Cossypha
anomala en sous-bois et C. caffra en lisière. Les deux grives T[FAus
oTîvâEeus et T. gurneyi§ont-JuFfout séparées par un facteur d'âTtitu-
de - T. gurneyi est très marginale à 2.000 m, présente seulement dans
1es deux-gFàndes forêts de 75 et 90 ha ; 1'espèce est plus commune à
moyenne al ti tude. La même remarque s 'appl ique aux apaf i s de cimes,
A. chapini et A. cinerea.

Dimension des forêts

Il existe une forte corrélation entre la dimension des forêts
et la diversité en espèces de l'avifaune (r = 0.91), comme I'illustre
la relation 1og-1og de 1a Fig.2. C'est une règle bien connue en zoo-
géographie des hab'itats isolés (cf. DIAMOND,1975) ; elle a êté démon-
trée par exemple pour 1es alpages en Amér'ique du Nord (BR0l^lN, 1971) et
en Amérique du Sud (VUILLEUMIER, 1970), les forêts de conifères de mon-
tagne (TH0MPSON, 1978), les savannes en Nouvelle Guinée

re à cel
DIAMOND, 1975)
e généra1 e-

(

ILa pente (z = 0.25) (Fig. 2) est un peu inférieu
ment obtenue pour les îles océaniques ou les île
(PREST0N, 1962; H00PER, 1970), étant donné que
des sous-unités (= "samp1es") plutôt que de véri
(= "isolates", PREST0N , 7962). Il est évident q

forêts qui ne contiennent en généra1 pas plus d'
espèce seraient pratiquement désertes si elles é
i sol ées . L'av i faune des peti tes forêts ne peut
sage génétique entre forêts voisines.

s continentales
nous exami nons ict'

tables habitats isolés
ue les plus petites
un couple de chaque
taient complètement
survivre que par bras-
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pèces exc
barbatus,
Ailors de

forêts ne semblent avoir d''importance ; d
un continuum - directement voisines les u
qu'à présent, le seul exemple de d'i stribu
rencontré. Six espèces ne se trouvent qu
forêts de 75 et 90 ha : Turtur tympanistr

Les cinq es-
Pycnorrotus

)lrlcïenE en
u1tés parti-

ix des onze forêts sont dans
nes des autres . C ' es t, j us -
tion "par taches" que j'aie
e dans les deux pius grandes
i a, Bycari stes bucfurator

Laf
I ues

Nec
a

culières de recensement (Strix, Cryptospiza). Nectarinia verticalis
niche en fin de sa'i son des pT[iesfte-wier - av@s-
pèce dans ce cas (cf. Tableau 2) : il a été trouvé dans 11 des 42 fo-
rèts revisitêes à cette époque, c'est-à-dire dans les trois catégories
de forêt, à part'ir de 0.55 ha. Ni la structure ni la dimension des

(dont 1e statut de nicheuFîIesf-cepênd-ànt-pas errcore prouvé-) ,
Sheppardia sharpei, Turdus gurney'i, Apalis cinerea et Terpsyphone vi-
Fidis . -T-l -excepEj on-î[Th+ pa rdia, ce s e s pêces îe f onî- p-as s tFicîe -
menfpartie de I 'avifaune-îE-haute montagne et se rencontrent plus
fréquemment à moyenne altitude (1.500 - 1.800 m) ou même à plus basse
altitude (1e gobemouche Terpsyphone v.). Leur présence au Nyika dans
seulement les deux plus granAes'Forêî§ de la zone 1.900 - 2.100 m

s'explique sans doute par leur préférence pour la s'ituation 1a plus
abri tée à cette al ti tude.

D'autre part, cinq espèces sont présentes dans 100 % des fo-
rêts visitées : Andropadus tephrolaemLls, Bradypterus c'innamomeus,
Apal i s thoraci cal-TeîtâFili a nrediocrr-s et-7o§Ierops seneÇàïensiT. Le
Bra-Avptems occupe seuTêmenf la Tisiilre etffii-
veaux de la forêt, lis'ière comprise. A part le nectarin, on peut aussi
les trouver dans les zones buissonnantes de régénération ("secondary
montane scrub" de FANSHAVE, 1969) en dehors du milieu forestier sensu
stricto. Deux autres espèces, bien répandues (Cossypha caffra dans
toutes les forêts sauf deux ou trois, et Chloro[eîa-ffiiTiîÏ-ans 43/75
forêts) sont aussi principalement des espèEEîTe TislêTE, préférant
les forêts basses et les zones bu'issonnantes. Enfin,1a p'ie-grièche
Laniarius fuelleborni (56/75 forêts) occupe tous les niveaux de la
Tof6[-Ielte FTus Ia Tisière à bu'issons.

Parmi les espèces d''intér'ieur de forêt sensu stricto, la plus
répandue est le petit turdidé Pogonocichla stellata: la limite'infé-
rjeure de 0.16 ha (cf. Fig. Z)-correlpond-a-Tâ-pïu§ petite forêt où
on trouve déjà un couple nicheur de cette espèce. Le Tableau 3 pré-
sente les limites inférieures des forêts occupées par 1es douze espè-
ces les plus comrnunes d'intér'ieur de forêt.

A 1'opposê, 1es espèces les plus rares (ia tourterelle
A lo lia larvata, le babillard

US avos tr 'i atus
A1c'ippe

a-pîe-gri
abyss'i nica, le bulbul
èëïe-mÏ-aconotus mu I t'i co] or )
ri veràï ne . -T-FârîTIÿTTâsTre-
, tZ ha, les trois autres e+ê-

n ESS p US eurs rêt haute
x forêts de 10 et
s que par un ou deux couples dans les plus gran-

En conclusion, les forêts hautes de 10-12 ha contiennent dêjà
presque toute l'avifaune sténotopique du Haut Nyika, mais les espèces
1es plus rares ne sont pas représentées par des populations v'iables
dans l'isolement.

phys, gréga'ire dans deu
ces ne sont représentée
des forêts de 10-12 ha.
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Structure des forêts.

Les différences de divers'ité spécifique observées pour des
forêts de même djmensjon (Fig. 2) sont dues à des djfférences dans la
structure du milieu forestier. Les forêts basses et les forêts rive-
raines hautes à cimes non jointives sont généralement plus pauvres en
espèces que 1es forêts hautes à cimes jointives de même d'imension.
Cinq des treize espèces d'intérieur de forêt présentes dans plusieurs
forêts hautes de moins de 3 ha manquent (presque) complètement dans
deux autres catégories de forêts demême dimension : 1e trogon Apalo-
derma vittatum (niche=capture aérienne d'insectes dans le haut-FTa
ITFâîe-TnJTermëdiaire),1a grive Alethe fuel leborni (qui requiert un
tapis de feuilles mortes en sou§:boG so'n6re ; ce type de sous-bois
manque en forêt basse), 1'apalis A. chapini (qui vit dans les cimes
contiguës de la forêt haute exclu5ivemeïî)-et deux frugivores,
Columba arquatrix et Tauraco livingstonii. En ce qui concerne les
TFuElvores, Ta composîfïo-nTlorisîîq{eZe la forêt a peut-être plus
d'importance que 1a structure per se. Certaines espèces de type SM

semblent indispensables pour aTfirer 1es frugivores comme nicheurs.
Les forêts basses, de type M, ne semblent pas offrir un apport de
fru'its suffisamment varié et constant ; elles n'attirent ces oiseaux
que comme visiteurs, par exemple sur les fru'its de Polyscias fulva
ou Myrica salicifolia. Ce problème sera étudié p1u§rcen-d6[aiTs au
couFi-de-l a saison T980-81.

Au sein de la 3me catégorie "forêt haute" (riveraine), on
observe aussi des variations dans la diversitê de I'avifaune

de 20 à 26 espèces dans des forêts de 8 à 8.5 ha. Cec
pa
i

r
est

différences dans la structure de la strate intermédiaire et,
oiseaux frugivores, 1a présence ou l'abondance de certaines

espèces d 'arbres . Une strate i ntermédi ai re très dense, avec aggl omé-
rats de lianes créant localement des massifs fermés
requi s Phyl 1 astrephus fl avos

("th
tri a

ickets"), est
tus et

Ma I aco FèEes sonf-e6sênïes Tâ oü-ce mi I ieu

exempl e,
dû à des
pour 1es

par A1c'i ppe abyssi n ica,
notus ntuTti-coTor. C.es es

n'est pas s samlen représentê.

Un tableau présentant 1es exigences écologiques de chaque
espèce, par rapport à la dimension et la structure de la forêt, sera
préparé après 1es contrôles de la deuxième saison, 1980-81.

Espèces visitant d'autres forêts que celles de nidification

Un autre facteur susceptible d'influencer la d'istribution
de certains oiseaux pendant la nidification est la proximité d'autres
forêts uti l'i sées comme terri toi res suppl émentai res de nourri ssage.
Pendant toute la saison de reproduction, toutes 1es espèces de frugi-
vores vis'itent régu1ièrement plusieurs forêts autres que celles où
elles se reproduisent. Chez le touraco Tauraco 1iv'ingstonii au moins,
i1 apparaît que 1es mêmes couples visitenT rEguliE-remênfTes mêmes
forêts. L'espèce n'iche probablement dans ?7 forêts (à partir de 0.37
ha etenavis'ité au moins 25 autres régulièrement dans la zone d'étude.
L'étourneau 0nychognathus walleri a niché dans douze ou treize forêts,
toutes sauf une-ile--u[eFfiEie supérieure ou égale à 4 ha, et en a vi-
sité vingt autres de toutes dimensions. Le pigeon Columba arquatrix
a occupé seulement quatorze forêts (1a plus petite de T7-nâI, entiai-
tant au moins dix*neuf autres dans.la zone d'étude et un nombre'incon-
nu en dehors.
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Le trogon Apa)aderma vittatum excursionne aussi très régu_
I i èrement en dehors de'là-Tôrêt- G- nlilîT'icatio; . ü; ;;;;i. terri to-rial-(ou plus) a été recensé dans toutes les forêts h;ui;; de 2.3 haou p1us, et dans deux des plus pet'ites forêts, de 1.i 

"t-1.0 ha - irn'est pas encore prouvê que 1'espèce peut nicÉer ur.. ,r.iè, dans desforêts aussi rédui tes . Même r es i ndi vi dus qui o..r[Àni-ùn terri toi redans des forêts aussi-grandes que 10-12 ha res qriilÀni ircquemmentpour se nourrir dans 1es petites forêts environnantes (souvent demoins de 0.5 ha) et res couples occupant des forêis à"'i.ô à 2.6 hapassent au moins le tiers du temps en dehors du territoire princrpàr.
chez deux couples suivis régu1ièrement, il semble qr" i" *al..r.r"-
sionnait-beaucoup plus souvent que 1a iemelle (qui'eiait pàut-être
occupée à couver). Le trogon est audible partôut où il sâ trouve,mais i1 ne réagit à la repasse du chant que dans la forêt de nidifica-
f,'l on .

Il est douteux_que.1es espèces ci_dessus (et surtout 1etrogon'qy] n'a pas un vor puissant) occuperaient deè roiàts rerati-vement petites si elres étaient piui isorêes que dans ra presente si-tuation.

Lorsque la dimensjon de la forêt augmente, la densité d,uneespèce nicheuse n'augmente pas dans res mêmes firopo"iions. L,-irpà"- 
-

tance du comportement territorial corme facteui^ timitani-l'a densitéapparaît beaucoup plus cons.idérable que prévue (Tableau 3). Desdouze espêces comnunes (d'intérieur de forêt) piésentées âans le ta-
9l:.!.r l'Alethe apparaît comme.la plus torcrânie, ià piùt-petite fo-re[ avec.deux coupres étant moins de quatre fois plus granàe que 1aplus petite forêt avec un couple. D'autre part, it esi surprenant deconstater que 1'autre grive, Turdus olivaceus _ une espèce beaucoup--plus largement distribuée en FfFlque--êT rnoînr rpàiiàiiiàà - est aussiagressive : une forêt de 12.0 ha,26 fois la dimànsiàn àÀ-ru prus pà-tite forêt de nidification,ne contient toujouis àriun .àrpr". De mê-
Te' dans 1a part'ie de. chowo où nous baguons, nous ne connairroni-qràdeux couples dans Z0 ha. Le touraco T: livjngstonii àppârait aussi
comme 

. 
une espèce très i ntol érante, maîs îi- on--indrut' i es forêts denourrissage (qui.sont défendues vocalement, comme la forêt de n.idifi_cation), 'l e territoj re global m'inimum est ptrt p"o.À. àe-à ou : tra.

Compétition terri toriale et densité
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Tableau 3 Effets du comportement territorial sur les densités de
quelques espèces communes d'intérieur de forêt.

et aussi des adultes de plusieurs espèces d''insectivores 1 es gobe-
mouches Bat'i s

Espèce
P1 us pet'i te forêt (ha )

avec I couple avec 2 couples

Tauraco f i v'i ngstoni i
Apaloderma vittatum
Pogoniul ius leucomystax
Alethe fuelleborni
Pogonocichla stellata
Cossypha anomala
Turdus ol ivaceus
Bradypterus mariae
Apalis chapini
Batis capensis
Trochocercus al bonotatus
Laniarius fuelleborni

0. 37
1.0
0.t7
0.45
0. 16
0.2
0.45
0.36
0.5
0.2
0.3
0.45

l2
8
1

1

0
1

t2
2

4
i
1

4

0+
q

I
7

75
0
0+
2

0
2

7
a

Même si elles sont trop petites pour la nidification d,une
série d'espèces, les petites forêts (de moins d'un ha ou d,un l/Z ha)
jouent un rôle important dans la pér'iode de dispersion post-nidifica-
trice, surtout pour 1es jeunes oiseaux. Lorsque 1es pluies commencent
(novembre), une brusque poussée de végétation herbacée et de jeunes
arbres attire un afflux d'insectes au niveau du sol. Vers la fin de
décembre, 1'abondance des insectes se dép1ace vers les lisières et les
cimes ; ceci coîncide avec un déplacement des oiseaux des grandes fo-
rêts vers Ies plus petites, juste après ia nidification. Ôes oiseaux
comprennent des juvéniles récemment émancipés de beaucoup d,espèces

Ces constatations sont en faveur du concept de "super-terri-
toire" proposé par VERNER (1977) - bien que rejeté par DAVIES (1978)
sur les plans théorique et évolutif. Quel qu'en soit le mécanisme
(ou 1a fonct'ion), i1 est important de tenir compte du problème lorsque'l'on étudie la viabilitê de certaines réserves naturelles. Si I'es-
pèce à conserver occupe des fragments d'habitat relativement petits,
une série de petits fragments proches les uns des autres devrait con-
tenir une populat'ion plus importante qu'un seul fragment plus 1arge.
La forme du fragment est également'importante : j'ai constaté qu'une
forêt oblongue d'une certaine superficie peut contenir deux couples
d'une espèce alors qu'une forêt arrondie de même dimension n'en con-
tient qu'un. Dans le cas de la forêt oblongue, les distances inter-
territoriales sont suffisantes pour permettre la cohabitation de deux
coupl es .

Di spersion post-nidi fi catrice

Apal oderrn'a v.
capens i s
et1--eîîTs

en coupl es (r I s sembl en
Trochocercus se di spers

et Trochocercus albonotatus, quelques trogons
tu@i fiatis se depiacent

t accouplél-pi,our Ta vr-_e) tandTs-q-ue 1es
ent isolêment (1e l'ien du couple se rompt vers

la fin de Ta nidification). Une femelle baguée de chacune de ces
2espècesa été contrôlée à 2.5 km de la forêt d'origine (Chowo : 90ha)
dans de pet'ites forêts de mojns de 0.4 ha, non occupées par des oi-
seaux nicheurs. La femelle de Trochocercus a été de nouveau contrôlée
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en jujn, de retour dans sa forêt d'origine. 11 n'y a pas de doute que,
dans la période janvier-juillet, les petites forêts sont relativement
plus riches en o'iseaux 'insectivores que 1es grandes forêts.

Les femelles de seulement deux espèces de turdidês (Pogonoci-
chla stellata et probablement aussi Alethe fuel lebornj) semblent qu-T-
ter complètement 1a région pendant les mois d'h'iver (avri1 à juillet-
août), probabiement vers des régions plus chaudes de basse altitude.
Les autres espèces sont sédentaires.

Sédentari té et I ongévi té

Durant 1a pér'iode novembre 79 - début août 80, nous avons
capturé 1.088 oiseaux de 55 espèces, dont 112 sont des reprises des
années précédentes. Les espèces 1es plus souvent capturêes sont :

Pogonoc'i chl a stel I ata
Zos terop
Andropad
Nectari a

Bati s ca
Apalis t

s senegal ensi s

us tephrol aemus
n'i medi ocri s
pensi s

horac i ca

?04
154
111
ot
69
57

ont 28 reprises)
repri ses )

4 repri ses )
reprr ses
repri ses

d
3

1

7

8
5 repri ses )

Quelques-uns de ces oiseaux ont été repris ou reconnus (par
I eur combi nai son de bagues ) dans d'autres forêts que ce1 1 e d'ori gi ne,
jusqu'à 2 ou 3 km du lieu de capture, notamment pendant 1a période
de dispersion post-nidjficatrice. Mais 1a grande majorité des repri-
ses concerne des oiseaux n'ichant ou occupant le même territoire dans
la même forêt d'une année à l'autre.

Les reprises démontrent aussi que, contra'irement aux espèces
des régions tempêrées, les oiseaux des Tropiques ont une très grande
longévité. Plusieurs des adultes bagués en t972 et 1973 sont encore
en vie
la, un
Pogono
(1es immatures de première année ont un plumage vert distinct du p1u-
mage adulte), avait donc au moins neuf ans lorsqu'il a été repris en
décembre 1979. Pour dix espèces, nous avons des individus âgés d'au
moins six ans et, pour quinze espèces, d'au mo'ins quatre ans - un
total de 47 reprises.

Grande longévité, sêdentarité, fidélité territoriale et fai-
ble effort reproducteur (la plupart des pontes de passereaux ne sont
que de deux oeufs et nous n'avons aucune preuve de seconde ponte an-
nue11e) caractérisent ces populat'ions de milieux stables et saturés.

Expériences de translocation

Les forêts choisjes pour cet exerc'ice sont les quatre seules
forêts (basses, de type l\4) d'une petite vallée à I'est de la zone
d'étude. Elles mesurent respectivement 0.6,0.8,1.2 et 1.8 ha et
contiennent de neuf à treize espèces, avec généralement un seul coup'le
par forêt - ou deux pour certa'ines espèces dans les deux plus grandes
forêts. Deux espèces seulement (Andropadus tephrolaemus et Nectarin'ia

étaient en train de nicher et les ind-vîtus captu

(de 1972 : un Andropadus, un Phyllastrephus, un ç!§sypha anoma-
Pogonocichla, un-BàTiî, un Laniariusl-un steropsf.-Te mâle

cFïch'lâ, -6aWe dans son plumage Te-l-euxièmê-aïnEe en août 1972

medi ocri s
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été relâchês sur p1ace. Les autres espèces prêsentes devraient com-
mencer à nicher en octobre ou novembre. Pour 1'Apalis thorac'ica, il
est clair qu'un certain nombre d'ind'ividus non teFiïTorjauxEfâîent
aussi présents.

En sept matinées (du 9 au 19 septembre), 26 oiseaux de forêt
(Tableau 4) plus quatre fauvettes de'la zone de bordure, Cisticola
nigriloris, ont été capturés, bagués et dép1acés à 6 km à-l-5uE§î-pour
être relâchés en lisière d'une forêt de 1.8 ha (= 1t1' 12, Fig. 1).

Tabl eau 4. Individus dêp1acés d'une forêt à une autre, à 6 km de
di stance.

Apalis thoracica
Pogonoc'ich1a ste'l latâ
Batis capensi s

Zosterops senegal ensi s

Cossypha caffra
Trochocercus al bonotatus

Cossypha anomala

Chloropeta similis
Bradypterus ci nnamomeus

'I9

3

5

2

2

2

1

1

1

6 Q, 1

z(,t
3 Q, 2

r&,r
1 0, 1

t(,t
d
{
i ndêt.

nd (,
0

3
0+

I
j

2

ndét

étind

Cinq femelles d'Apalis thoracica ont été remplacées très ra-
pidement (4 des 51e lendemar-ï-mEmE)-eîïn mâle temitorial a été rem-
placé que'lques jours plus tard. L'exemple suivant est part.iculière-
ment frappant : la femelle d'un Apalis est capturée et dép1acée ; Ie
lendemain, il est de nouveau accoupTÇ mais la femelle est capturée ;
de nouveau réaccouplê le 3me jour et 3me femelle capturée ; réaccouplê
1e 4me jour. L'identificat'ion des sexes est facilitée par 1e compôr-
tement vocal distinct des deux sexes : les membres d,un couple main-
tiennent le contact par un chant en duo, 1e mâle émettant des notes
roulées ascendantes ("trui, trui") et 1a femelle un tri11e a.igu("sirrrr")- Un mâle qui perd sa femel'le chante sa partie seuiement ;toute femel"le visiteuse est donc immédiatement informée de sa condi-
tion de célibataire. Les remplacements très rapides chez cette espèce
sont vraisemb'lablement le fait d'individus non nicheurs, déjà présents
sur p1ace. C'est peut-être aussi le cas du pogonocichla. Dans la
zone d'étude principale, 1e baguage a prouvélurtr-ê-ïes à-dultes non ni-
cheurs sont fréquemment cantonnés en zone "neutre,,, par exemple entre
deux territoires occupés et ce, pendant toute la saison de nidifica-
tion.

Des contrôles continueront au cours de I ,année. Jusqu,a pré-
sent, 1es observations de non retour des oiseaux dép1acés confirment
l'absence de la faculté d'orientation chez 1es espèces concernées.
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IV. RESUME ET CONCLUSIONS

L'avifaune nicheuse de 75 forêts de montagne a été recensée
au Plateau du Nyika (l"1alawi/Zambie), à une altitude de 2.000 m. Les
forêts, à proximité les unes des autres (Fig. 1), diffèrent par leur
dimension et structure.

11 y a une forte corrélation positive (r = 0.91) entre la di-
mension de la forêt et la diversité en espèces de I'avifaune (FiS. Z).
En outre, la rjchesse de l'avifaune dépend de la structure de l,habj-
tat forestier. Les forêts basses et les forêts riveraines à cimes
non jointives, de type floristique de montagne ("Montane,') sont plus
pauvres en espèces que 1es forêt
fl ori sti que m i xte, de montagne e
CHAPMAN & WHITE, 1970). Six esp
pius grandes forêts (75 et 90 ha
communes à des altitudes (un peu

s hautes à c'ime continue - de type
t de l'étage inférieur (= "Submontane",
èces d'o i seaux n'habi tent que I es deux
) , mai s el I es sont généra1 ement p1 us
) inférieures. D'un autre côté, les

(le
ell

espèces 1es plus répandues sont peu spéciaf isées écologiquement, ex-
p)oitant surtout la lisjère. Les forêts hautes de 10-12 ha contien-
nent déjà presque toute l'avjfaune sténotopique du haut Nyika, mais
1es espèces 1es plus rares ne sont représentées que par un couple.

Quatre espèces, comprenant trois frugivores et un .insectjvore
trogon Apaloderma vittatum) visitent d'autres forêts que ce11e où

es n'i chenï-pour Ta iêEïèrch'e de la nourriture.

Lorsque la dimension de la forêt augmente, 1a densité d,une
espèce nicheuse n'augmente pas dans les mêmes proportions. La dimen-
sion de 1a plus pet'ite forêt avec un couple doit être multipliée par
un facteur variant de 4 (dans le cas de I'Alethe fuelleborni, 1'espèce
1a pl us 

. 
tol érante ) à 29 (dans 1 e cas de I a-grr- ve TürduElT-i vaceus )pour qu'un second couple apparai sse. L'importanctdu com!ôFÏemeni

territorial comme facteur limitant la densité est une des découvertes
1es plus intéressantes de cette étude et a des appfications dans l,amê.
nagement des hab'itats fragmentés. Pour beaucoup d'espèces, -il est
c1a'ir que 1'on peut obtenir des dens'ités plus fortes avec un groupe-
ment de petits fragments plutôt qu'avec un seul grand fragment.

Les forêts trop petites pour la nidification de certaines es-
pèces abritent souvent leurs jeunes qui s'y dispersent après 1a nidi-
fjcation. Dans 1a pér'iode janvier-ju'i11et (après la nidification),
un déplacement dans l'abondance des insectes du sous-bo.is vers les
I i s'i ères et cimes s 'accompagne de I a di spersi on de certai ns i nsecti vo-
res (gobemouches surtout) des grandes forêts vers'les plus petites non
occupées par des couples nicheurs).

Seul es I es femel I es d'une espèce de turdi dé ( Pogonoci ch1 a
stellata), et probablement aussi les femelles de I'Aletïe-TueTTe6oFn.i,
émigrent en hiver. Le baguage, entar.né en 7972, confirnre Tâ-Très gran-
de sédentarité et fidélité territoriale des adultes n'icheurs et aussi
leur longévité remarquable par rapport aux espèces des régions tempé-
rée1, Des expériences de translocation d'oiseaux marqués d,une région
du Plateau à une autre (à six km de distance) ont été entreprises èn
septembre 1980 (juste avant le début de la nidification) pour tester
les facultês d'orientation de ces o'iseaux apparemment si sédentaires
et la vitesse de recolonisation des territoires ainsi vidés. Dans les
trojs semaines qui ont suivi le début des expériences, aucun des tren-
te oiseaux dép1acés n'est apparemment revenu et 1a plupart des
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territoires vidês sont toujours inoccupés.

Grande sêdentarité et longévité, faible effort reproducteur
caractérisent ces populations de forêts, à I'inverse des populations
mobi les et dynamiques des î1es océan'iques.
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ANNEXE : AVIFAUNE NICHEUSE DES FORETS DE MONTAGNE DU NYIKA OCCIDENTAL

(Les espèces marquées d'un * ne sont pas strictement
en Afrique Centrale mais peuvent aussi se rencontrer
1.500 m).

de ha
en de

ute montagne
ssous de

Famille / Espèce Ni che

COLUMB I DAE

MUSOPHAGi DAE

STRIGIDAE

TROGON I DAE

BUCEROT I DAE

CAPITONIDAE

PICIDAE

TIMALLIDAT

PYCNONOTI DAE

TURD I DAE

SYLVIIDAE

MALACONOT I DAE

STURN I DAE

NECTARINIIDAE

ZOSTEROP I DAE

ESTRI LD I DAE

Col umba arquatri x
Turtur tympanistria*
Aplopelia larvata
Tauraco 1i v'i ngstoni i *

Stri x woodfordi'i *

Apaloderma vittatum
Bycani stes buci nator*
Tockus al boterm'inatus*
Pogoni ul i us I eucomystax

Mesopicos griseocephalus

Alcippe abyssinica
Pycnonotus barbatus*
Andropadus tephrol aemus
Phyl lastrephus flavostri atus

Al ethe fuel I eborni
Pogonocichla stel lata
Sheppardia sharpei
Cossypha anomala
Cossypha caffra
Turdus ol ivaceus
Turdus gurneyi

Bradypterus mariae*
Bradypterus ci nnamomeus
Ch1 oropeta simi I i s
Apalis thoracica
Apafis chapini
Apalis cinerea*
Bati s capensi s
Trochocercus al bonotatus
Terpsiphone viridis*
Dryoscopus cubla*
Lani ari us fuel I eborni
Malaconotus mul ticol or*
Onychognathus wal I erj
Nectarinia vertical is*
Nectari ni a med i ocri s

Zosterops senegal ensi s*
Cryptospiza reichenovii

F, cime
F, sol / sous-bois
F, sol / sous-bois
F, I, cime

C, sol / strate interm
I, cime / strate interm

I, F, tous niveaux

I, troncs / tous niveaux

I, strate intermédiaire
F, I, lisière / c'ime
F, I, tous niveaux
I, cime, strate interm.

so1 / strate
tous niveaux
sous -bo'i s
sous-boi s
lisière
so1 / cime
so1 / cime

'i nterm

i
'I

c
I

tr

tr
me

me

I
I
I
I
I
I
I

I , sous-boi s
I, lisière
I, lisière
I, strate interm / lisière
I, cime
I, cime

I, tous niveaux
I, tous niveaux
I, tous niveaux

I, cime
I, lisière / tous niv.
I, cime / strate int.
F, cime

I, N, tous niveaux
I, N, tous niveaux

I, N, tous niveaux

G, I, sous-bois

(F = frugivore, C = carnivore, I = insectivorê, l',1 = nectarivore,
6 = granivore).
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