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EC9LSGIE ET STRUCTURE SOCIALE DES BABOUINS (papio anubi s)

AU PARC NATIONAL DE L,AKAGERA - RI,,IANDA

Recherches effectuées au Lac Ihema,
Mai - Septembre 1981

par Anne LEJEUNE*

] . - INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d'années, les observations de différents
groupements sociaux de mammifères en liberté dans différentes régions
d'Afrique ont permis le développement d'une nouvelle branche interdis-
ciplinaire: la socio-éco1ogie. Celle-ci se fonde essentiel'lement sur
Ies corrélations entre Ies données concernant 1'organisation soc.iaIe
d'une espèce (composition et stabilité du groupe, dispers'ion spatio-
temporelle, relations interindividuelles,... ) et 1es données concer-
nant I 'écologie (c1 imat, formations végéta1es, ressources alimentaires,
dens'ité, prédation,. . . ).

Du point de vue de la recherche fondamentale, 1a socio-éco1og.ie
apporte, notamment, la notion de sélection "socio-naturelle" qui est au
centre de certa'ines théories actuel'les sur l'êvolution (par exemple, 1a
sociobiologie, WILSON, 1975). Au point de vue de la recherche appliquée,
cette branche apporte les bases scientifiques nêcessaires à la gestion
et i'aménagement des êcosystèmes naturels tels que 1es parcs nai.ionaux.

Licenciée en Psycholog'ie, Chercheur au Laboratoire d'Eth

En Primatologie, une première synthèse socio-écologique a été
présentée en 1970 par J.H. CR00K qui défin'it les differents types d,or-
ganisation sociale rencontrés chez les Primates et souligne 1es insuf-
fisances méthodologiques de nombreuses observations éthologiques dont
les résultats sont'inutil'isables pour une étude comparat.ivé jtoOate. It
est indispensable, dans cette perspective, de mul tipl ier les études com-
paratives méthodologiquement cohérentes de d'ifférentes espèces et de diffé-
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FIGURE I : Distribution des cinq espèces de ,,Babouins,,;
a : d'après D0RST et DANDELOT(19i0); b : d,après FIEDLER(I956)

Fis.2: SITES D'ETUDE DE BABOUINS EN AFRTOUE DE r EST ET
CENTRALE. (d'oprès HAROING, 1976, p. 146)
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rentes populations d'une même espèce, dans des milieux variés. La vali-
dité scientifique d'une théorie reliant les organisations sociales, 1,é-
cologie, 1a dynamique des populations, et l'êvolution des espèces anima-
les et humaine, dépendra de I'abondance des donnêes d'observations éco-
éthologiques systématiques et fiables.

Les multiples populations du genre Papio constituent un maté-
riel idéal dans cette perspective de rèEÏerche gTobalisante. Inclus
dans la famille des Cercopithecjdae, 1e genre Papio comprend cinq espè-
ces dont les aires de rêpartition se recouvrent partiellement (cfr.
fig. 1). Plusieurs troupes de babouins ont été ou sont actuellement étu-
diées dans différentes régions d'Afrique (cfr. fig. ? d' après HARDING,
1976). Les observat'ions en milieu ouvert (savanes herbeuses et arbusti-
ves) sont 1es plus nombreuses, pour des raisons méthodologiques (v'isi-
bilité, facilitê de déplacement - cfr. ALDRICH-BLAKE, 1970).

La population de Papio anubis du Rwanda oriental occupe une
grande variété d'habitats,Ja-racJffiique du parc national de I'Aka-
gera: les savanes herbeuses, arbustives à boisées,1es forêts sèches,
ies collines roca'illeuses, les galeries forestières, etc. Les babouins
y sont abondants mais peu habitués à 1a prêsence humaine; ils sont, de
ce fait, très mal connus.

Les différents paramètres socio-écologiques dont on dispose
pour 1es babouins étudiés au Kenya, en Tanzanie,0uganda' Ethjopie'
Afrique du Sud, ...flê sont pas transposables, tels que1s, à la popula-
tion de babouins du Rwanda.

Exemple 1 : _Lê-!qiLLe-g!-l.q=99[p9:i!i9!-qg:-gI9gP9! étudiês varient for-
terneiif : les-gFôùpë5-dè-Pàpîô-à[qbii, de P. cynocephalus, P. urs'inus
sont de s g.oufles mu I t i -mâTâ§-îe-ZOâ 80 i nfitÏfus-,-Ionï-l a- sTâETTitE-
varie d'une région à l'autre (formation de sous-groupes, échanges inter-
troupes); tandis que 1es Papio hamadryas (KUMMER,1971) et 1es P. papio
(BOE§E,' 1975) s'organisenl-enl-e-îTts groupes unimâ1es qui se rassern-
blent chaque soir en grande troupe de 100 à 300 individus. Ces groupes
comprennent souvent, mais pas touiours, plus de femelies que de mâles
adultes - comme f indique 1a fig.3 où nous avons superposé nos données
à celles de ALTMANN.
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Fig. 3 : Proportion des mâles et femelles dans 1es troupes de Papjo
anubis et P. cynocephalus.
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Exemple 2: Les habitudes alimentaires présentent une grande variabilité
Erun groupe à-T'âütFê:-Lâ-pFêdeiion-iêmble être une acquisition cultu-
relle dans certaines troupes qui ont appris à tuer et à manger de jeu-
nes antilopes (STRUM, 1975). L'exploitation de 1'agriculture humaine
est également un comportement alimentaire plus ou moins bien établi dans
certaines troupes et qui modifie leur structure sociale (l,J.R. MAPLES,
1e76).

Exemple 3 : Le patron d'activité journalière est variable selon que 1a
ïroupe occupê-ün-miTiêü-Ficfie-ên-nôüiiiiüFê-ou à nourriture très dis-
persêe. Le temps passé à la recherche de nourriture influence les autres
activités des babou'ins : si la nourriture est abondante et d'accès ai-
sé, 1es membres de 1a troupe ont plus de temps dispon'ib1e pour 1es com-
portements sociaux, les jeux et les découvertes donnant ljeu à des ap-
prentissages nouveaux. Un indice du patron d'activité est la distance
parcourue chaque jour par 1a troupe (cfr. tableau 1).

Troupe ( AUTEUR ) Mi I ieu ouvert Mi I ieu fermé

Chacma de la Réserve du Cap (HALL, 1962)

Chacma de savane aride d'Afrique du S-0
(HALL, 1962

Chacma de savane au Transvaal
(ST0LTZ & SAAYMAN, 1969)

Hamadryas en milieu aride (KUMMER, 1968)

Anubis de savane au P.N. de Nairobi
(DE V0RE, i965)

Anubis de 1a galerie forestière d'Ishasha
(RowELL,1966)

Anubis de la forêt de montagne de Debra
Libanos (CR00K,1968)

Anubjs de la forêt sèche au P.N. Akagera
(cette étude)

Anubis de savane boisêe au P.N. Akagera
(étude prél iminaire, 1980)

Cynocephalus de l'Amboseli (ALTMANN, 1970)

4.7 kn

19.3 km

8.0 km

13.2 km

4.8 km

5.8 km

4.2 kn

1.5 km

0.8 à 4.8 km

4.7 kn

Exqp]gl: Lg_!gl:i!é de population est plus^ou moins élevée suivant le
typ-e--d-Iâbi tqt:-ETîé-üari e de 0.7 i ndi v'idu/kmr en mi I i eu ari de à 20 .2
'individus/kmz en milieu forestier :
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Troupe (AUTEUR ) Milieu ouvert Mi I'i eu fermé

de la Réserve du Cap
(DE VORE & HALL, 1965)

du Transvaal - Afrique du Sud
(ST0LTZ & SAAYMAN, 1969)

du Parc de Nairobi (DE VORE, 1965)

d'Ishasha (ROI.JELL, 1966)

de l'Awash Va11ey - Ethiopie
(ALDRICH-BLAKE & al ., 1971)

du Gombe Stream - Tanzanie
(RANS0N,1971)

des savanes de Gi1gi1 - Kenya
(HARDTNG,1976)

Chacma

Chacma

Anubi s

Anubi s

Anubi s

Anubi s

Anubi s

2.3 individus / kmz

2.5 à 5.6

0.7 à 3.6

6.2 à 74.9

20.2

11 .4 à 18.3

Z,'

Tableau 2 : Densitê = Nombre d'individus / kn?

. Nous pouvons constater que chaque population s'est adaptée à
son mil ieu naturel et que, par conséquent, 1es paramètres socio-écologi-
ques qui sont le reflet de cette adaptat'ion d'iffèrent d'une étude à l;
autre.

Au cours d'une étude pré1im'inaire da
National de I'Akagera, en août et septembre 1

de 1a population de babou'ins ont été estimês
non publié). Ceux-ci sont réexaminés en détai
mois d'observation en 1981, et complétés par
nant essentiellement i'occupation du domaine
I hema .

s 1a région sud du Parc
80, certains paramètres
Rapport de Mission, 1980,
, sur ia base de cinq
'autres données concer-
'i ta1 par 1a troupe de

n

9

d

II. HABITAT : LE PARC NATIONAL DT L,AKAGERA

II.1. STTUATi0N GE0GRAPHTQUE ET GEoMoRPHoLoGr QUE

Le P.N.A. est situé entre 1 et 2o de latitude sud et entre
30o15 et 30'50 de long'i tude est, à la frontière ori entale du RI,{ANDA.
Il couvre une superficie de 250.000 hectares, à une altitude variant
de 1.280 à 1.825 m. Les roches du socle appartiennent au système du bu-
rundien précambrien (ou système Karagwe-Ankole). 0n distingue trois en-tités géomorphologiques (voir fig.4) :

1) La zone granitique sénile du Mutara au relief arrondi (limite N-0);
2) La zone schisto-quartzitique au relie

- 1a pénéplaine bordant le lac Mohasi
- 1a région escarpée du N-E, longeant

accidenté, jeune, comprenant
1 imi te S-0) ,
a ri vi ère Akagera,

f
(

I
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- 1a rêgion montagneuse centrale autour du mont Mutumba (point cul-
minant).

3) La dépression de i'Akagera, à fond p1at, occupée par la rivière
s'écoulant vers le lac Victoria et ses expansions lacustres et maré-
cageuses.

I I .2. SITUATION CLIMATIQUE

Le climat du P.N.A. est de type subéquatorial à température
stable et a un rêgime de précipitations suivant quatre sajsons : petite
saison sèche en janvier, grande saison des pluies de février à mai,
grande saison sèche de juin à août-septembre et petite saison humide
de septembre à décembre. Les moyennes mensuelles de préc'ipitation, cal-
culêes sur 24 années d'observation à la station climatologique de
Gabiro, sont présentées dans la fig. 5.

mm.
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Fig. 5 : Précipitations mensuelles moyennes (moyenne annuelle = 788 mm)

D'après l'étude de KISS (1976), le sud du parc (Lac Ihema) se-
rait pius chaud et plus sec que le reste du parc. La température moyenne
annuelle atteindrait 22"C à Ihema contre 20.7oC à Gabiro. L'isohyète de
700-800 nrn longe approximativement la frontière occjdentale du parc,
tandis que f isohyète de 600-700 mm encerclerait la région bordant le
Lac I hema .
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Le Rwanda oriental appartient au domaine oriental de 1a région
Soudano-Zambézienne (TR0UPIN, 1966), caractêr'isée par des bosquets ou
forêts xérophiles et des savanes arborescentes ou boisées à Themeda tri-
andra, Loudetia s'implex et Hyparrhenia. Les formations végêta1es de 1a
zone d'êtude seront détaillées ci-dessous (cfr. IV.2.).

Ii.4. FAUNE DU P.N.A

Dix-neuf espèces d'herbivores (buffles, hippopotames, topis,
zèbres, impa1as,...) exploitent de façon complémentaire et donc très

I I .5. INFLUENCES ANTHROPIQUES

efficace 1es biotopes variês du^P.N.A. La biomasse varie de 2.7 (Mutara)
à 18.7 (plaine lacuste) de T/krnZ (MONF0RT, Ig74). Les prêdateurs'princil
paux sont le lion, le lêopard et 1'hyène. 0n y trouve aussi tro'is espè-
ces de Primates : (par ordre d'abondance) Cercopithecus aethiops,
Pap'io anubis et Cqrcopilhecus mitis.

- Tourisme : Un réseau de pistes, très dense (0.? kn/kn?)
met aux touFi§Es cle visiter toutes 1es régions du parc. Un nouvel

r PêF-
hôtel ,

inauguré en 1980, dans le sud du parc, a modifié 1e comportement de cer-
tains animaux qui ont vite appris à tirer profit des déchets de nourri-
tures et d'un nouveau po'int d'eau permanent au sommet des collines. Par-
mi les espèces habituellement observêes à proximité de l'hôtel, citons :

les vautours Pseud afri canus, Nqcloq4tes monachus), le milan
(Mily; rn1 rans rvusJlbus ite), 1es

ochères etma

surtout une e ns.

- Pêcherie : Egalement en juillet 80, un projet d'exp1o'itation
piscicole du Tac Th-ema a êté mis en application sous le contrôle de deux
agronomes. Dès les premières pêches, une centajne de marabouts se sont
installés à prox'imité, profitant des poissons avariés. Un an plus tard,
une première n'ichée a réussi dans l'enceinte même de la pêcherie. A I'ex-
ception d'un jeune hippopotame mâ1e, refoulé par ses voisins, et des
tro'is ê1éphants apprivoisés de Lulama (cfr. MONFORT et MONFORT*),
aucune autre espèce ne fréquente régu1ièrement 1a pêcherie.

- Aglicgltuqe et braconnage: Au cours des v'ingt dernières an-
nées, suite@hique au Rwanda, de nombreuses fa-
milles d'agriculteurs se sont installées à la limite du P.N.A. dépour-
vu de "zone-tampon". Deux conséquences sont constatées actuellement :

- L'introduct'ion des produits de 'l'agriculture (bananes, manioc, sor-
gho) dans 1e régime alimentaire de babouins des régions lim'itrophes du
parc;
- L'i ntrod
dans 1e pa
1 es popul a

des effectifs d'animaux. Il semble cependant que 1e braconnage soit en
régression et qu'il touche principalement 1es antilopes les plus abon-
dantes.

r espEce iîtr-odu
s, chacal s, phac

uction dans les repas des agriculteurs de gibier braconné
rc ! Il est difficile d'estimer f impact du braconnage sur
tions d'ongulés car on ne d'ispose pas d'estimation réguf ière

tilos c rus
e cor eau

212

* Cfr Terre et Vie, Rev. Ecol. : !977,31 : 355-384 et 1979,33 :27-48.



Remarque: Dans ma zone d'étude, en juin-juillet, j'ai enlevé personnel-
lement une cinquantaine de cables métalliques (co11ets), constaté 1a
prise de dix impalas, d'un buffle et d'un guib harnaché (Tragelaphus
scriptus) et rencontré à deux reprises des groupes de 3 à-6-Sracilnnr-ers
chargés de cables et de viande. Les problèmes de conservation au P.N.A.
sont exposés en détai1 par N. MONF0RT (1981 et à paraître).

III. OBJECTIFS ET METHODES

Deux objectifs ont été définis en vue d'une étude comportemen-
ta19 à plus long terme orientêe principalement sur les processus d,adap-
tation par apprent'issage et transmission culturelle :

1. L'hab'ituation d'une troupe de babouins d'un milieu forestier à la
présence d'un observateur à pied.

2. La récolte d'un maximum de données sur l'organisation sociale et
1'écologie de cette troupe.

I I I . 1. CHOIX D'UNE ZONE D'ETUDE

La zone d'observation est située au bord du lac lhema, à pro-
ximité de 1a pêcherie (cfr. fig.6). Cette région a été chois.ie pour
plusieurs raisons:
- la variété des formations végétales, dont la forêt sèche (cfr. infra

p. 233) ;- ta-iàite densité de babouins estimée à 12,3 ind./km2 en septembre
1980;

- le nombre suffisant de pistes touristiques et de service;
- 1a probabilité élevée d'observer certaines modifications du milieu

et du comportement des babouins, suite à l'ouverture de l,hôtel et
de 1a pêcherie.

111.2. PERIODE D'OBSERVATION

La période d'observat'ion (du 15 mai au 30 septembre) couvre 1a

fin de la saison des pluies, toute la grande sajson sèche et le début
de 1a petite saison des pluies. Les observations sont effectuées de
6 heures du matin à 17 ou 18 heures, moment où la troupe rentre au dor-
toir pour la nuit. Au total,1.197 heures ont été passées sur le ter-
rain. Ceci ne comespond pas aux heures d'observations effectives, sur-
tout au cours des trois premiers mois :

1'1a végétation, en fin de saison humide, réduisait la visibil'ité à

moins de 10 mètres en beaucoup d'endroits; le passage de feux de

brousse les 20 et 21 iuin rêsolut partiellement 1e problème;
2'la distance de fuite des babouins dépassait la centaine de mètres au

début des observations et ne s'est réduite considérablement (+ 30 m)
qu'au cours du mois d'août.

Les 912 heures d'observation utilisables se répartissent comme suit :

48 h. en mai, 216 h. en iuin, 264 h. en iui:l1el, 264 h' en août et
144 h. en septembre.

2t3
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Après 1'étude préliminaire réal.isée en 1980, les limites du do_
maine vital étaient connues approximativement. celuj-ci a été découpé
en 33 quadrats en fonction de limites naturelles (cfr. fig. 6) :- Le bord du lac = zone de + 60 ha découpée en 6 part.i es (t_t â f_e 1;- Lq_§qyA!ë Uôi59. de piedmônt (1300-13sb m. d,attitro"l àiviré" 

"n8-ôüâAFâI§-dë i-so ha chacun ( si a sa;;
- Le_Iqfg!=lÊfqpEile = 2 quadrats de 30 ha (F1 et F2);
- LCf çql I'i nes 1-2-3-4-5 couvrant approx.imati vement 150 ha (so.i t 5 qua-

aFâiil-c1-â-cs) ;
- Lel fqlaises rocheuses et le sommet de la colline Kiyonza, zone divi-

§éê-ên-5- (KI -à- 
KS) :- - -

Les 33 quadrats sont tracés sur une carte au l/z0.ooo, dessinée d'après
photographie aérienne, et servant aux relevés sur le terrain

La troupe de babouins, retrouvêe avant 6 h. à 1,un des sept
dortoirs connus, est suivie à pied, à une distance supérieure à tà Ois_
tance de fuite, et est localjsée tous 1es quarts d,heure, avec 1a pré-
cision que permettaient les conditjons d'observation : il était imilos-
sible de localiser le centre de 1a troupe et de reporter ce point prê-
c'is sur la carte, comme l'ont fait ALTMANN (1970) et HARDING'(1976) ob-
servant des babouins en milieu ouvert. Seuls les individus périphéri-
ques étaient quelquefo'is visibles et c'est la,,queue,,p1utôt quô te
centre qui pouvait être situé dans un des quadrats du domaine'vital. Au
cours des premi ères semai nes, I a I ocal i sation s 'effectuai t surtout par
repérage auditif (cri s d'alarme et cris de,'détresse,,ém.i s lors d'ih-
teractions agonistiques) et relevé de traces récentes (empreintes, crot-tes, restes de végétaux mangés). cette méthode d'observation assez indi-
recte avai t 1 'avantage de n' i nfl uencer que rel ati vement peu 1 es dép1 a-
cements de.1a troupe, mais l'inconvénient de ralentjr 1e processus d,ha-
bituatjon des babouins à l'observateur, celui-ci restant invisible la
p1 upart du temps.

III.3. RECOLTE DES DONNEES

t.- lrsg uentation du domaine vital

z.- [rÉguentation des dortoirs

Le dortoir principal était l'aboutissement de chaque journée
d'observation, I'occupation d'un deuxième ou troisième dortoii par des
sous-groupes ou une troupe vojsine était vérifiêe en parcourant 1es pis-
tes, en vojture, après 17 h, notant Ia présence ou I'absence de baboü'ins
à chaque dortojr exam'iné aux jumelles depuis la piste.

3 rtement al imentai re

Les données sur le régime alimentaire sont obtenues par analyse
d'un échantillon de crottes, réco1té tous 1es quinze jours en même
temps-qu'un êchantillon des fruits présents dont les graines ou noyaux
servaient à identifier les graines retrouvées'intactei dans les exlré-
ments sèchés.

215



IV. RESULTATS

IV.1. STRUCTURE SOCIALE

1.- Çgups:t! de la t étud i éei

Méthode de recensement : 64 comptages, enregistrés sur m.ini-
cassettes, sont effectués au départ du dortoir, lorsque 1a troupe tra-
verse la piste vers les zones plus riches en ressources aljmentaires.
La traversée de la piste peut durer de 5 â 120 minutes (1e plus souvent,
10 à 15 min.). Quatre catégories d'indiv'idus sont distinguées dans la
plupart des comptages et neuf catégories lorsque les conditions de visi-
bi I i té sont excel I entes .

A partir de
des comptages de so
moyenne :

US

0 recensements de 1a troupe complète (exclusion
-groupes),1a composition de 1a troupe est, en

Nb moyen Ecart- type

- Mâles adu'l tes et
subad.

- Femelles ad.

- Juvêniles
- Enfants

16

20

2t

9

2

2

2

24

30

32

t4

TOTAL 66 100

A partir de 5 comptages plus précis, on peut
catégories d'individus d'après les critères définis
cité par HARDING,1976, p. 153) :

Mâles adultes, + de 6 ans

Mâles subadultes, 4 à 6 ans

Femel'l es adultes, + de 4 ans

Grands juvéniles mâles, 3 â 4 ans

Juvêniles mâles, 2 à 3 ans

Juvéniles femelles, 2 à 4 ans

Petits juvêni1es (sexe indéterminé) 1 à 2 an

Enfants de 6 à 12 mois

Bêbés de - de 6 mois

Nb de mâles (ad. + sub.) _ 16@=zo
ruu oe d d (iuv. * ad. + sub.)
rb dep{ftuv. t tilJ

d'i s ti nguer neuf
par RANSON (L971,

Nombre
13

3

22

4

6

9

3

4

q

t9

4

32

6

9

13

4

6

7

d t t.zs g= 0.8 =Sex-ratio =

?I6

26
3T = 0.84 = 1 6rr.rg



Le nombre total d'ind'ividus quittant le dortoir est très varia-
ble d'un jour à I'autre : cfr. la distribution des comptages fig. 7.
Des groupes de 16 à 101 individus ont êtê recensés. ces écarts èons.idé-
rables s'expliquent par 1a faible cohésicn soc'iale constatée dans cettetroupequisefragmenterégffiroissous-groupeSet
accepte des individus de troupes voisines. ces sous-groupes ne consti-
tuent pas une unité sociale plus petite et pius stab'le comne c'est le
cas chez 1es hamadryas (groupe unimâle - KUMMER, 1971) mais sont des
groupements tqmporaires et variables (NAGEL, 1973). Les sous-groupes
exploitent diffêrentes zones du domaine v'ital et aboutissent èn fin dejournée à un dortoir commun ou à des dortoirs différents. Deux groupes
provenant de deux dortoirs différents peuvent fusionner à un moment de
1a journée et continuer ensemb)e jusqu'au dortoir, ou se séparer à nou-
veau (et différemment ?) quelques heures pius tard. Mais le problème dela structure sociale ne peut qu'être esquissé à ce stade de la recher-
che. Il faudrait, en effet, reconnaitre individuellement tous les mem-
bres de 1a troupe et observer 1a fréquence des associat'ions entre les
mêmes'individus. A la fin de cette étude, sept'individus seulement
êtaient reconnus grâce à certa'ines caractéristiques physiques (cicatrj-
ces, queue cassée). Le réseau d'interactions agonistiques et de lustra-
ge mutuel (grooming) est probablement très complexe et mériterait defaire I'objet d'une êtude approfondie.

E 20 30 40 50 c0 70 æ !t0 r0o

Fig. 7: Histogramme et courbe cumulat'ive des comptages
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Depui s I 'étude pi onni ère de I,,,ASHBURN et DE VORE, I e schéma d ,une
troupe de babouins en déplacement est devenu une jllustration classique
des manuels d'éthologie. ces deux auteurs ont dêcrit 1'arrangement spa-tial d'une troupe de Papio anubis au départ du dortoir comme suit :
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"Quand on rencontre pour 1a première fois une troupe de Pap'io, on
n'y distingue aucun ordre apparent mais ceci n'est qu'une impres-
sion superficielle. La structure fondamentale du groupe apparaît
beaucoup plus clairement quand une grande troupe s'éloigne des ar-
bres où elle était en sûreté et avance dans la plaine ouverte. Dans
ces conditions, ce sont les mâles adultes les moins dominants, ain-
si peut-être qu'un ou deux grands juvéniles, qui sont en tête. Vien-
nent ensuite les femelles et d'autres grands juvéniles. Puis les
mâles les plus dom'inants, 1es femelles avec des enfants et 1es pe-
tits juvéniles forment le centre de 1a troupe. La queue de celle-ci
est analogue à la tête et ce sont les mâles 1e plus bas dans l'or-
dre hiêrarchique qui ferment la marche. Dans ces conditions, un prê-
dateur rencontrera toujours en premier lieu des mâles adultes -
que11e que so'i t la direction d'où'i I vient" (I^JASHBURN & DE V0RE,
1962, p. 135 ) .

Actuellement, cette description est remise en question par 1a
plupart des primatoiogues qui ont observé des déplacements de babouins
dans leur milieu naturel.

RHINE (1975) effectue des comptages systématiques de troupes en
déplacement dans la réserve de l'Amboseli et conclut que : les mâles
adultes ont effectivement tendance à se situer en tête ou à 1a queue;
mais ce sont les dominants que l'on retrouve en tête et les subordonnés
à l'arrière; les femel'les adultes portant un bébé occupent n'importe
que11e position sauf les trois premières et les trois dernières places;
1es juvéniles sont plus fréquemment au centre de 1a troupe.

S.A. ALTMANN (1979) réfute statistiquement une série d'hypothè-
ses concernant I'organisation spatiale fixe décrite par DE V0RE. Il
trouve cependant une tendance à avoir des mâles adultes et des juvéni-
les au début, un peu plus de femelles au centre qurailleurs et peu d'en-
fants en avant de Ia troupe.

Au cours de cette étude, trente-sept traversées de 1a piste au
dêpart du dortoir ont été enregistrées avec l'ordre de passage de chaque
'individu. Ainsi, 1e Tableau 3 indique l'ordre de passage lors de la tra-
versée de 1a piste le 03.08.81 entre 6h.30 et 6h.48.

Tableau 3

No d'ordre de passage sur la piste Total

Mâles ad. + (sub. )

Femel I es ad. (* )

Juvéni I es

Enfa n ts

1

47
5 6 7 10 (14

48 50 (51) 53 s
)
6

(t7) 2t 22 28 43 44

2 3 8 91113151618202329
3s 36 38 39 46 s4

25 26 27 31 32 33 34 40 41 42 45 49 52

4t21924303755

18

18

13

7

56

(*)Le: femelles portant un enfant de moins d'un an ont un numéro souli-
gne.
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Chaque comptage est divisé en 3 parties : la tête,1e centre
et la "queue" de la troupe. La moyenne du nombre d,indivjdus de chaque
catégorie, comptés dans chaque tiers, est représentée dans 1a figure
suivante:

100 o/o

l3.l

32.2

50

30.7

centrê ,,qUGUE,,
p

Fig.8: Proportion de chaque classe d,individus au début, milieu et fin
de 1a troupe en déplacement.

0n constate donc :

- une tendance des mâles à se trouver en tête : différence significative
au seuil .01 (t de Student = 5.75);

- aucune tendance chez les femelles à occuper des places priv.ilégiées
(sauf 1es porteuses d'un enfant);

- une faible tendance à trouver ies juvéniles au milieu et à la f.in :
différence significative au seuil .01 (t = 3.28) et 1es enfants,

également au centre et à la fin.
En outre, dans la piupart des déplacements observés, 1es juvé-

niles sont groupés par 4 ou 5 individus - sans doute des groupes de
"compagnons de jeux" -; 1es femelles en oestrus sont suivies par 1 à
3 mâles adultes; 1es enfants et.les bébés sont à cheval sur le dos de
leur mère (occasionnellement sur un mâle adulte) ou agrippés à la four-
rure ventrale.
L'organisation spatiale des individus est plus 1e reflet des relations
interindividuelles (1iens mère-enfants, cfr. ALTMANN, 1980;,,consort-
ship" ou lien sexuel, cfr. SEYFARTH, 1978; groupes de jeux, cfr.0[,JENS,
1975) qu'une "stratégie" de défense contre 1es prédateurs

21.0

E. r0 14.3l5

I 3o.B1 31.230
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3.- Jrssps:-yqi:ilg:

En août-septembre.1980, 1a troupe de Lulama, fréquentant un
domaine vital au N-0 du Lac Ihema, était sujvie un jour sur deux en
alternance avec la troupe de Ihema. cette troupe compte 46 individus.Il n'existe pas de frontière nette entre les doma'ines vitaux des deux
troupes, mais bien une large zone de recouvrement (cfr. fiq. 9).

Depuis l'ouverture de l'hôtel Akagera, un nouveau point d,eau
permanent est à la disposition des animaux au sommet de la colline
Kiyonza à I'ouest de notre zone d'étude. une troupe supplémentaire de
babouins y est observée quasi chaque jour. t11e occupe, notamment, undortoit situé sur le versant 0. de Kiyonza et fréquente régu1ièrement
la forêt sèche située à l'est de I'hôtel. Son domaine vital s,étend
vers la plaine Nyamwashàma(à I ,ouest de Kiyonza). Enfin, la
du domaine vital est partagée avec une quatrième troupe de +
dus, observée à plusieurs reprises aux dortoirs 1.1. et C.T

I imite sud
40'indivi-

IU. 2. DOI'IAINE VITAL

déplacements journaliers de 1a troupe de Ihema, suivis en
de mai à septembre 1981, sont tous inclus dans une zone(p.230
domaine vital (cfr. cartesdes dép'lacements journal iers

i-ci couvre une superficie de 870 ha environ et comprend
variés, et spécialement les zones principales suivantes :

Les rives du lac Ihema,
La zone de piedmont ou rupture de pente,
Les col l i nes de moyenne al t i tude,
Les sommets de la colline Kiyonza.
La forêt sèche et bosquets xérophiles.

Les formations végéta1es sont définjes sur la base de relevés
botanjques effectués

Le
août 1980 e
I imi tée : 'l

et 231 ).
des biot

tation.
1es pri
pour 1 a
distin
arbu s t
2 m.),
strates
;EFîenn
timés s
grami né,
mesurée
5 point
pourra i
po i nts
le (la
tai I lon
sites;
risque*

En chacun des
ncipales poacé
forêt sèche).

ue une strate
ve (entre 2 et

S

t
e
U

S

Cel
ope

1)
2)
3)
4)
5)

Ij

en 30 points-échantillons pour chaque type-lê-ïE§é-
points, pris au hasard, 1es espèces ligneuses et

es ont été déterminées dans un rayon de 30 m. (15 m.
Suivant la terminologie de TROUPIN (1966), on

arborescente (arbres de plus de 4 m.), une strate
4 m.), une strate suffrutescente (entre 0.25 et

une strate herbacée et une strate graminéenne. La densité des
arborescente et arbustive est estimée d,après leslhôEfrffiies

es au 1/20.000è. Les recouvrements herbacé et graminéen éont es-

en suivant I a méthode proposée par NAGEL (1973, p. 127) : en
s-échanti 1 1ons, la distance maximum à 1aque1 le deux babouins
ent se voir (60 cm. de hauteur) est mesurée suivant 1es quatre
cardinaux. Le médian est utilisé comme mesure de tendance centra-
djstribution des distances mesurées n'est pas normale). Nous dé-
s cj-dessous 1a composition de 1a végétation dans 1es quatre
1es plantes mangées par Paio anubis sont si gnalées par un asté-

Voir aussi 1a fig. 10

1) Les rives du 1ac Ihema ("

ur le terrain (proportion de sol nu
es). Enfjn, Ia visibilité, dans cha

, de plantes herbacées et de
que type de végétation, est

Phoe -
.6.).
trate
I

L

S

n

quadrats " L. 1, L .2. , L.3. , L .4. , L. 5.

Ficus ovata*, Ficus vall is choudae*,bores cente (A)ar
Ti , ÀTb-7îa, ax rec n âtâ ATSi zia amaia*

22r

rS ana, ac o canth
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Ac. sieberana kagerensis*, Aesctinqlne!§ g]qph1g21yloï sont 1es espè-
ffi
Strate arbustive iB) : Vernonia amygdalina, Allophylus africanus,
Sâpiüm-êTTi[tiôüm, Grewîa môllT§+l-TecTea noffii s

et vulgaris*, Ac ac iâ seneqaT eI-b revispica, et que ques Zi zi phus*

Strate suffrutescente /S) p. ex. Asparagus abyssi ni cus*

Strate helbqçég (H) : p. ex. Cissus quadrandularis, Cyperus papyrus

Strate grarlinéenne (0) : Eqhiloc!1oa sp.*, êt nombreuses spp. indé-
têiminéô§. -

Densité des strates : A-B 5, S 3, H 4, G 2

Visibilité : 15 nt

2) Savane boisée à bosquets xérophiles en rupture de pente (1.300-
1

Strates I i glgg:g: (arborescente et arbustive ) cfr. Tableau no 4

- Densité des strates : A-B 6, 5 3, H 4, G 2

- Vis'i b'i lité : 15 m. (pas de feu de brousse)

3) Savane arbustive et arborescente sur collines de moyenne altitude
(1.350-1.450 m. )
( "quadrats" 5.9 à 5.15 et C.1 à C.5)

!!tg!g_liglgg:g: cfr. tableau no 4.

Strate graminéenne : Themeda triandra*, Panjcum maximum*
§ p : ; 

- 
S p ô a ô 6 6 T ü § 

- pÿr amliâl u s,-n a r pâôhîe sîï'împ eFi--
, lypalrlrer i a

- Densité des strates : A-B 3, S +, H 1, G 8

- Visibil'ité : 30 m. avant et 50 m après 1es feux de brousse

4) Savane arbustive des sommets de collines (1.450-1.550 m.)
("quadrats":K.1àK.5)
Strate arbust i
fü Tü â; -026iôâ- Combretum Dal ber 'i a n jtidula, Ficus sp., LanneaVE:

iët i cu aa r n0s
Rlus lon9rpes, aren n a raveo ens

UCCNS nn0cua{--R-hamnus lïE&i6*,
men SC ra*. . .

§!tC!e-Sf flilÉellq (Poacées ) Loudetia silLpJex, Andropoqon dumeri.
Dens'i té des strates : A-B 1, S *, 11 +, G 9.

- Visibiljté : 15 m. avant et 70 m. après 1es feux de brousse

s) Forêt sèche et bos quets xérophiles ("quadrats" F.1, F.2)

- Strate liqneuse : Croton dichoqamus
(29), Strychnos usambarensis*118), T

(22/30), Haplocoelum gai 1 aense*
aren n a a v eol e n i *T3Ofl-Te c Ie a

nobil i§ETf,TFiô esta* ( s0n es esp CCS pri nci!âTêE.
Strate herbacée : Cissus quadrangl!1 ari s (.22), Sansev i eri a

I28), -+-ÀTôë màcrosiphon- Era ro§îi s sp.

Qel:i!É_9e:_:!Ig!g: : A-B 10, S +, H 8, G +

Visibilité : 20 m. (pas de feu de brousse).

?23
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Tableau 4. Comparaison des peuplements ligneux dans deux biotopes
vol s'lns

Espèces 1 i gneuses 2 ) Savane bo i sée 3 ) Savane arbust i ve

Acacia brevispica
Ac

Ac

Ac

gerrard i i *
. .. *
nocK r 1

seqega 1

Ac. sieberana kagerensis **

Albizia amara *

Albjzia petersiana

Bosc'i a an stifol ia
Capparis fascicularis *

Cassia singueana

Combretum collinum et molle
Commiphora africana
Dalbergia nitjdula
Dichrostachys cinerea
Dombeya rotundifol ia
Euphorbia candelabrum

Fagara chalybea

Grewia mollis *

Lannea fulva
Lannea humilis *

Markhamia obtusifol ia *

Ormocarpum trichocarpum *

0lea africana *

0zoroa reticul ata
Rhus natalensis et vulgaris *

Teclea nob'i lis
Z i z'i phus mucronata **

Buissons xérophiles **

?5

L0

2

29

22

t?

2

27

1

1

i

4

a

1

16

J

?t

I

1

7

16

23

20

lc,

JJ

?7

4

4

6

19

1

1

i3
i0

6

5

74

2

7

13

2t

l2
17

12

2

72

7

5

10

BgflfgUg : Les espèces soulignées sont les
d i re qu ' el I es sont présentes en
lons/30.);

p1 us
p1 us

fréquentes ( c 'est-à-
de 20 points-échanti l-

Les sp. suivies d'une ou deux ** sont consommées un peu ou
abondamment par'l es Papio.
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P

Lac

L3

Q2

F.S

.E S

oma nev
P. = Pêcherie; C.5 = Colli
L3; 53 = Savane boisée 53;

yonza K4 (août 1980)

; S.T. = Station de pompage; L3 = Dortoir
. = Forêt sèche; S. = Savane arbustive

ne5
F.S

IV. 3. FREQUENTATION DIFFERINTIELLE DU DOMAINE VITAL

Le domaine vital n'est pas fréquenté de façon homogène. La pro-
portion de temps passé dans chacun des 33 quadrats est représentée sur
1a figure 11 : le rayon de chaque "horloge" est proportionnel au pour-
centage de temps. Ces résu'ltats sont synthétisés dans le tableau 5.

Tableau 5 Fréquentation différentielle des 5 zones du domaine viLd

Zon es Superficie (ha) % temps % temps/ha

1) Rives du lac Ihema

2) Savane boisée de piedmont

3) Savane arborescente

4) Savane des sonnnets

5) Forêt sèche

60

?40

360

i50
60

2t.9
27 .0

28.8

4.7
17 .3

365

t1?
080

031

288

Les différentes zones sont fréquentées préférentiellement cer-
taines heures de 1a journée: la répartition temporelle de l'occupation
de chaque quadrat est représentée en noir plein dans chaque "hor1oge"(fi9. 11 ). Ceci traduit une certaine régularité du rythme journal ier
déterminé par la succession de trois types d'activités qui s'effectuent
dans des zones différentes:
1) 1a recherche de nourrjture, de 7 à 11 h. et de 14 à 16 h. (mode =

th.30 - 10h.) principalement dans les quadrats F.1, F.2, S.3, S.4 et
s.12;

2) se désaltérer au 1ac, de 11 h. à 14 h. (mode = 11h.3q - 7? h.), prin-
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cipalement dans les quadrats 1.4,1.3,1.2 et 1.6;
3) 1a recherche de sécurité dans les "dortoirs", de 16h.30 à 6h.30 dansles

zones 1.3, C.4, C.7, C.3 et 1.1.

Examinons de manière p

tielle en fonction des fluctuat
Les principales espèces végéta1
tissent de façon hétérogène sur
223-224). Les parties comnrestib
férentes espèces se développent

A la fin du mois de mai /fin

détaillée la fréquentation différen-
s de ressources al imentaires :

consommées par 1es babouins se répar-
ut le domaine vjtal (cfr. supra pp.

(feu'i l1es, fleurs ou fru.i ts) des dif-
arrivent à maturité successivement :

saison humide), 1es Tqrelna graveolens

I us
ion
CS

to
les
et
de

buiet les Tricalys i a congesta ssons et bosquets xéroFllTeÇf-TlucEJ:
fi ent.
Au cours de la seconde quinzaine de juin, 1es baies de Zlziphus mucro-
nata arr.ivent à maturité, ains i que 1es figues de F'icus-ovâîa.
Âu nrois de jui11et, après les feux de brousse, 1es-pôaîEës repoussent
dans les savanes arborescentes brûlées.
Au début d'août, 1es gousses d'Acacia gerardij et A. hockji sont
mûres.
Après 1es "pluies du sorgho" (15 août),1es Albjzia et les Acacia
s ieberana !egej. f leuri ssent.
EnTln, en-aêFtembre, 1es Asparagus
f igues de Ficus çhoqdae mûffiêÏÏl

(suffrutex) se développent et 1es

Remarque : seuféî-Tê3-f,loraisons et fructifications des espèces impor-
tantes pour 1es babouins sont signalées c'i-dessus.

Si on ne consjdère que 1es heures consacrées principalement à

la recherche de nourrjture (déplacements et comportement al imentaire =

80 % du "budget temporel" des Papio, d'après ALTMAII\' , 1980; ROSE,

1977 et P0ST, 1981), on remarque des variations considérables d'une
quinzaine à I'autre, dans 1'exploitation du domaine vita1 (cfr. tableau
6).

La fréquentation de la forêt sèche, qui dépas
en fin de saison humide, diminue progressivement au co
sèche, tandis que 1a fréquentation de la savane bojsée
mente inversément. Les autres zones sont exploitées de
mais on ne remarque pas de tendance nette à 1'augmenta
mjnution. A la fin de la saison des pluies, plusieurs
aient une ressource en eau exploitée par 1es babouins
daient pas chaque jour au bord du lac. Au mois de juin
des points d'eau les obligea à se rendre au lac pour s
fréquentation des rives du lac Ihema passe ajnsi de 4
juin.
Au début de la saison sèche, les bajes de Tricalysia e
tituaient 1a principale ressource alimentaiiè èî ceTa
bre. Comment expliquer alors cette dim'inution de la fr
forêt sèche dès la mi-juin ? Deux facteurs ont dû joue
fication des habitudes des babouins: d'une part, la s
obligea de descendre au lac chaque jour et, d'autre pa
de ressources al imentaires variées dans les zones brûl
savane boisée à proximité du lac (S.2, S.3, S.4 et S.1
zones devenaient plus attractives pour 1es babouins qu
seulement les baies de Tricalysis et Tarenna (dans les
1es) mais aussi, des baJes Zè Zî7iphu§, ies gousses d'
hockii et, en août-septembre, Tês-TTêlrs d'Albjzia et

sait 60 % du temps
urs de la saison
de piedmont aug-
façon f1 uctuante

tion ou à la di-
mares constitu-
qui ne descen-
, 1 'assèchement
e désaltérer : la
%.à23%àlami-

't de Tarenna cons-
j u s qurEnïê[-tem-
'équentat i on de 1 a

r dans cette modi-
ècheresse qui 1es
rrt, 1 ' appari ti on
ées et dans la
2-brû1ée). Ces
ri y trouvaient non

bu i ssons xéroph i -
Acacja gerardi i et
drÂctcîa,-l es
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xérophiIe im-d@coelumga laense,-T76isième es pèce

portante, portaient beaucoup p'lus de fruits qu'en
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TASttAU 6. Fréauentôti on di fférent iel l€ au rs du tenps (du ?4/5 au 29/9)

Quinza ine 1 I Rives 1ac 2) Savane boisée 3) Collines ê) Smets 5) Forêt sèche

?4/5-10/6

1) /6-25/6
?6/6-l?/7
t3 /7 _?6/7

27 /7 -13/8
14 /8-26 /8
?7 /8-13/9
l4 /9 -29 /9

23 I
II
237
l?1
20 I
?67
35 I

llr
17.5 I
23 I
?6.5 X

39.51

48 I
54 I

?0/
24 I
37.5 I
26.5 I
16X

35X
19 I
r0*

r?T

1.5 r

65X
23.5 1

24r
?1 X

8.5 I
7*
11

Moyenne 19,3 I 31,8 X ?3,s / ?1,4 I

a,la
100

90
80
70

60
50
10
30
20
l0

Moi Juin Juillet Aôut Scptembre

Ri ves I ac

Savane boi sée

Col I ines

l-iÈ§H sommets
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sèche était fréquentée pendant 45 % du temps. Il existe non seulementdes variations saisonnières mais aussj des' variatjons ànnuer les; ei uneseule année d'observations ne suffit pas pour connaître les habitudesd'une troupe de babouins dans un miliêu aux ressources auss.i variées etvariables d'une année à l,autre.
Sur la base de cinq mois d'observation en 1991, on peut déjà

remarquer une zone intensément fréquentée par 1a troupe de Ihema :F.l + S.3 + 1.3 Cette région centrale (oui,core area,,) représente Z %de 1a superficie du domaine vital et est fréquentée pendant plus de
30 % de temps, soit un taux de fréquentation (% tempszha) égâl a .À:0.cette zone centrale ressort également de 1,ana1yse des trajèts journa-
liers présentée dans 1e paragraphe suivant.

Le trajet effectué chaque jour dépend de la dispersion des res-
sources alimentaires et des dortoirs sur le domaine vitai. Les papio
des régions arides où les ressources sont très dispersées effectuànt
des déplacements beaucoup plus importants que ceux qui fréquentent 1esforêts à ressources plus abondantes (cfr. supra Tableau I ).

La troupe de Ihema effectue quotidiennement des déplacements
de 1.9 à 7.3 km. La moyenne calculée sur 72 trajets complets éga1e
4.734 kn v- = 177 m). Les déplacements observéi de mai'à septèmbre
sont représentés sur 1a figure lz. L'itinéraire suivi est parfois sem-
b1ab1e-plusieurs jours de suite, 1a troupe exploitant les mêmes ressour-ces, plus ou moins constantes, pendant de courtes périodes. par exemple,du 20 au 25 jui11et, 1e trajet journalier part du dortoir situé trr 1e
versant est de la colljne c.4, passe par 1a savane brûlée où les babouins
se nourrissent des jeunes pousses de graminées et de diverses racines(!.1?, s.13),.ensuite descend dans la forêt xérophile et la savane boi-
sée (s.l: s.a), puis marque un arrêt au bord du iac (L.a) où les babou.ins
se désaltèrent, puis remonte vers les dortoirs de colline : fig. 13.
0u bien, un tour du domaine vital est bouclé en deux jours, 1a-troupe
s'arrêtant à un dortoir secondaire (dortoir S.B) avani de retourner versle dortoir principal (1.:) : itinéra.ire des 25 et 26 septembre, par
exemple (fig. t3). Mais en général il est impossible de prévoii âveccertitude les déplacements d'une troupe. Tout au p1us, peut-on estimer
1a probabilité (jamais très élevée) de trouver les babouins à telle heu-re et à tel endroit: par exemple, on a 19 chances sur 100 de trouver
1a troupe de Ihema au bord du lac (1.4) entre 11h.30 et 12 h.;36 % de
chances de la trouver dans la forêt sèche (F.1) de 9h.30 à 10É.; ou 23 %de chances de les observer près du dortoir 1.3 après 1z h. (ces'probabi-
lités sont calculées d'après les taux de fréquentation des différents
quacirats ).

I V.4. DEPLACEIÿ:ENTS JOURNAL I ERS

Fig. 13. Dép1 acements journai i ers succession des quadrats fréquenté s

c.4, s.13, F.l, S.4, 1.4, S.3, 1.3, S.?, F.l, s.13, C.3, C.4
c.4, s.72, F.1, S.3, 1.3, S.2, F.1, S.12, C.4

c.4, s.13, S.L2, F.2, S.4, 1.4, S.3, F.2, S.12, C.3
c.3, s.13, F.2, S.3, S.4, 1.4, S.4, S.5, S.1i, C.4

c.4, s.72, F.2, S.4, 1.4, 1.3, S.3, t.1, S.13, C.3

c.3, s. 13, F. 1, S.3, L .3, S .2, F .1 , S, I 3, C.3
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La vitesse de déplacement n,est pas constante au cours des
douze heures d'activité. Elle est la plus é1evée au début de 1a journée,
lorsque 1a troupe quitte le dortoir vers les zones riches en nourrjture:
entre 6 h. et 7 h., 1a distance moyenne parcourue éga1e 599 m; e11e di_
minue vers le milieu de 1a journée et augmente à nouveau 1'après-mjdi
jusqu'au moment où la troupe s,arrête au dortojr pour la nuit : 4g9 m/h
entre 16 et 17 h. (tabieau 7 et figure 14).

Tableau 7. D'i stance nne rcourue à ch ue heure de la ournée
n ours

HIURES 6 7 8 9 10 11 12 13 74 i5 16 77 i8

MOYENNE (m) 599 453 408 433 379 282' ZB? 362 424 476 489 t71

ECART-TYPE (m) 39 ?7 28 26 23 21 19 26 ZB 32 Zg ZZ

m.
600

500

(00

300

200

t00

1?O
--1I'-Moycnncs

7 E I m 1l n 13 y, tS 16 17 tsHcures

Fig. 14 : Distance moyenne parcourue à chaque heure de 1a journée

Troupe de Ihema

Troupe de Gilgi 1, Kenya (d'après HARDING, 1976, p.777)

Les données de HARDING (n = 100 jours d'observations) nous per-
mettent de comparer 1es déplacements de deux troupes de papio anubis.
A Gi19il, l'activité des babouins commence plus tard, la-liElCEfl6 dé-
placements auqmente -iusqu'à midj puis elle diminue et augmente à nouveau
vers 16 h.

Icj encore, nous pouvons constater la varjabilité du patron
d'activité journalier de deux groupes d'une même espèce exploitant des
milieux différents (le site de Gilgil est un habitat ouvert, dans la
Rjft Valley, cfr. flg. 2).
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IV.5. OCCUPATION DES DORTOIR S

Hu'it dortoirs différents ont été occupés par 1a troupe de
Ihema au cours des cinq mois d'observations. certains d,entre'eri per-vent être considérés comme des dortoirs secondaires, n,éiant fréquàntésqu'occasionnellement. Presque tous les soirs, entre 17 et 1g h.;-;À;q;;dortoir est examiné aux jumelles depuis la piste 1a plus proche'et liprésence d'un sous-groupe ou d,une troupe vôisine est notêe.
Remarque : Au mois de mai, 1es observations sont fragmentà.ires car p1u-
sieurs dortoirs 11.1, c.5-Est, c.1) n'étaient pas coinus (rig. tà).- -

Tableau 8. 0ccupation des dorto i rs

a

DORTO I RS 1.3 1.1 c.1 c.4 c. s-0 .Etr K.4 S.B
10/5 a
7L/5 a
l2 ( )
14
16
17 t

8 a v
a

21 ( )

o
24 a
25 v
tô I

l/ o
o

29 ( )
30
31 )
1/6 o I
2 o ) I

3 ( )
4 I

5

6
o

---
8 o
9 I

10 ) a
11 ( )
t2 ) o
I4 r( )
15 o
1b (

I/
1B v a I

19 o
20 ( )

2r/6 o v
a? v
23
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ZZ
7l

v

Z8

v
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DORTOIRS: 1.3 1.1 c.1 c.4 c. s-0 4trtr K.4 QO

24/6
l5 ( ) v
26 ( ) v
t/ ( )

Z8 ) ( )
29
30
l/7 a )
Z v

I
4 v
5 o
6 v
7 o v
8 ( )
9 )

1U o
t-t ( )
tz (
t3
T4 o
15
16 a
t7
19
20 (

21 o
aa
LL

l4
25 ) I
30
?lJI v
7/8 a v
2

3 )

5 (

6

7 ( )

I ( )

9 o )
i0

2 )

13 ! ( ) )
14 (

15 I

1b ( ) )
l7 I

18 )

19 a
20
?1

LL
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DORTOIRS: 1.3 1.1 al c.4 :. 5-0 c. 5-E. K.4 QO

?3/8 o
'16 o't7 v

o
29 a v
30 v?1JT o2/9 ( )
J a
AJ

14 I

15 O D
16 v
L7 ( ) v
1ô ( ) v
19 ( ) v'lu v
2! V
tt o

a I

a
25 v ( )
Zb ( )
Z/ v
130 jours 54 14 1.4 9 t5 3 4

41.5 10 .8 10.8 6.9 9.2 19.? L-5 3 l
a roupe ema :

Un sous-groupe de Ihema

Une troupe voisine :

Constitution des dortoirs

1 ) Le dortoir principal est situé
au lieu-dit "Gashiranyota". C'est un groupr
tjtué de Ficus ovata, Ficus val I is-choudae
et Al b i ziâ-lêTêî!î afr a.@

au bord du lac Ihema (1.3),
ement de hauts arbres, cons-
, Acaci a s i eberana vermoeseni i

e

sont les plus grands Ficus
@ troupe est très nombreuse (au complet + gr6üpë-
vôlJîn) les babouins s'installent dans les arbres à proximité àes Fjcus.
Entre la frange d'arbres et 1a piste, une zone dégagée est très souvent
occupée avant l''installation dans les arbres ainsi qu,au pet'it matin,
à la descente du dortoir; 1'activité sociale y est intense à ces moments-
1à (comportement de lustrage mutuel ou "al1o-grooming', et interact'ions
agonistiques ).

2) Le second dortoir est situé sur le versant Est de la col-
line C.5. Il est constitué de bosquets xérophiles à Haplocoelum, Tarenna
et Tricalys ia, dont émergent que lques Albizia petersiânll_Ies-îndîv-îdus
'insEaTl6liâis ces dernièrs ont une vu6-dîêTlEfrïdîïl-Ta zone de pied-
mont et détectent un danger distant de près d,un kjlomètre, en émettant
I eur cri d ' al arme.
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3) Le dortoir situé dans la partie sud du domaine vital, au

d du lac (1.1) est occupé par 1a troupe de lhema et par 1a troupe
. Il se compose de deux "bouquets" d'Albizia peteJ'siana.

r
d

4) Lr

ljne 1, s'est
dans une peti
te1. Cette pi
pêcherie et r,
ou y arrivent
babouins au d

retrait de la
de colline (C

( \ 6+J I wv

avec la troupe
lines 4 et 5.

e quatrième dortoir, situé sur le versant tst de la col-
déplacé depuis l'année dernière : jl se trouvait, en 1980,

te forêt sèche traversée par 1a piste qu'i monte vers I'hô-
ste est empruntéechaque jour par le camion isotherme de la
égu1ièrement par 1es touristes qui quittent I'hôte'l à 6 h'
le soir. Ces passages de véhicules ont dû déranger 1es

ortoir et les pousser vers un endroit plus tranquille, en
piste. Sa composition est semblable aux autres dortojrs

.5 et C.4).

6) Deux dortoirs relativement peu fréquentés, partagés
de Kiyonza, sont situés sur les versants 0uest des col-

7) Le dortoir K.4 est situé sur la falaise rocheuse, versant
Est de la colline Kiyonza. Il est surtout occupé par 1a troupe de

Kiyonza qui fréquenté quotidiennement les alentours de l'hôtel (point
d'eau ) .

8) Enfin, le dortojr S.8, à la limite N.-E. du domaine vital,
est le dortoir principal de 1a troupe de Lulama et a été occupé seule-
ment 4 fois par 1a trouPe de lhema.

ques fois que deux troupes voiSjnes aboutissent
même dortoir. A ce moment, on n'observe pas de
hes préférées; les individus arrivés les der-
les arbres voisins (le dortoir 1.3 s'étend par-

ong du lac) ou bien, lorsqu'il s'agit de deux
ernière renonce à s'installer au dortoir occupé

I'l arri ve que

en fin de journée à un
rjvalité pour les bran
niers s'installent dan
foissur4à500mle
troupes complètes, la
et s 'éloi gne raPi demen
Sud arrivant au dortoi

vers un autre dort
1.3 déjà occupé pa

oir (par exemple, 1a trouPe
r la troupe de lhema, fait
).

I

c
S

I
d

t
r

demi-tour et va s'installer au dortoir 1.1

IV.6 COMPORTEMENT ALIMTNTAIRE

Les Papio sont omn'ivores et o

Leur régime se compose essent'iellement
dont ils consomment différentes partie
feuilles (,21,4 %); les graines (14'3 %

(4,2 %); les racines et les bulbes (3'

nt beso i n d 'eau quoti dj ennement
de végétaux (arbres
: les fruits (57,1

; 1es fleurs et les
%) (d' après MORENO

herbes )

; 'l es
urgeons
ACK, 1977 )

S

)
6

et
%)
bo

-BL

Le rég'ime aljmentaire varie cependant d'une région à l'autre
et même d'une iroupe à l'autre, en fonction des ressources disponibles
Àt Oes habitudes aijmentaires acquises par tradition. ALTMANN (1970)
remarque que leS Papio cyno. de I'Amboseli - Kenya se nourpissent prin-
cjpalemeni d,herbdi-7F6ii6î.es et ieunes pousses).et de 1'Açacia xantho-
prliôa-tiàuilles, sève et gousses). oE vone (rc62) jnventoiiES[EEèîês
iégërales entrant dans la composition du menu des baboujns au P.N. de
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Nairobi. HALL (1963) distingue 94 espèces végéta1es utilisées par 1es
chacma (P. ursinus) en Afrique du Sud. ROWELL (1966) observe de fortes
variations du régime alimentaire en fonction des cycles de fructifjca-
tion des différentes espèces ligneuses des galeries forestjères
d'Ishasha - 0uganda

Un supplément protéinique est
termites, fourmis, larves diverses, oe
ongulés et autres primates (grivet et
ne se retrouve pas chez tous les babou
culturel1e" propre à chaque troupe. La
social du chasseur (souvent un mâle ad
te'l type de gibier sont variables d'un
temps (STRUM, 1975).

trouvé dans les proies an.imales :
ufs d'oiseaux, rongeurs, petits
galago). Le comportement prédateur
'i ns. I1 s'agirait d'une,'tradition
fréquence des captures, 1e statutulte), 1es préférences pour tel ou
groupe à l'autre et au cours du

Espèce (part'ies consonrmées )

Ziziphus mucronata (bajes 
)

Tiiaà] 1a con esîa (ba
arenna veo ens ( bai

jes et feuilles)
es et feu'i11es)
bai es )

euilles et nodosités des rac'ines)
ocoe UM aen se

SEV er a grac S

a (.

f
Poacées et autres p'lantes herbacées indétermjnées

(jeunes pousses après les feux et'inflorescences de panicum)
(Racines, bulbes, rhizomes... )

Asparagus abyssinicus (f1eurs, feui11es, fruits)
@is (gousses en fin de iajson humjde

et fleurs et
Albizia amara
Âcacï-l.oEEîi

usses, feui I les )
ifol ia ( gousses )

LànnêalumTlF -frEs-inE, racjnes et feuilles jeunes)
cus ova a F. vallis-choudae (fi gues )

0l ea afTictrna ( drupes
Rhua nafâTênsi s (feu'i 1 1es )
Ca rl S SE rar ia (feujlles et frujts

jeunGs TêuTTles en f in de sa json sèche)
( i dem)
(gousses et résine)

)
r

amnus s 0 ru
(feu i l les et fleurs )
s)

S n 'I Ca
a

Grewia moll'i s ( drupes )

4lb'izia petersiana (gousses
0rmocà1bull !t]cEocarpum (jeunes feui I Ies

)

)
i lles)AIoe mâcroijEh-ôn-(parïîe charnue des feu

SynâAeniÏm granîi i (feui I 1es charnues )

r naa

18.0-7 -l

qo

3.0
5.6

5.9

7.7
5.0
5.6
5.0
3.0
,-7

0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
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L'étude du régime al'imentaire des babouins de Ihema pose quel_
ques problèmes méthodologiques liés aux condit'ions de visibilité très
variables d'un endro'it à I'autre. L'échantillon d,observation obtenu au
cours-de ces cinq mois d'habituation est bjaisé et les chiffres indiqués
dans le tableau 9 n'ont donc pas de valeur définitive. Des données com-
p1émentaires sont obtenues à partir de 1'analyse de plusieurs échantil-
lons (4.! !g) d'excréments récoltés tous les quinze jours à partir du
mois de juin.

Tableau 9. Régjme alimentajre (valeurs rlqlatives) des babouins du qrouDe



Sept échantillons de + 600 g d,excréments ont été récoltés à
quinze jours d'intervalle (un lin juin, deux en jui11et, deux en août
et deux en septembre). Après avoir séché deux jours au sojeil, 1es échan-tillons sont tamjsés de façon à séparer 1es graines non diqérées des au-
tres .résidus vé9étaux (fibres végéta1es). Les graines sont ensuite iden-tifiées, par comparaison avec les graines d'unè collection réal isée au
cours de cette étude, lors de la fructification des différentes espèces.
Seules ies graines suffisanrnent dures sont retrouvées intactes, lesfleurs' 1es gousses d'Acacia, 1es feui11es,1es figues de Ficui et res
herbes forment un résiEl-li6reux et poussiéreux non anaiys6.-rês don-
nées de ces échantillons complètent les résultats d,observatjon directeet montrent une variation du régime alimentaire au cours de la saison
sèche. Les résultats de ces anaiyses sont présentés dans le tableau 10.

Analyse des excréments (n = 7 échantillons de 680 9)0e DaDou r ns

Eau = 72 %, extra'i t sec = 28 %

Constituants Juin Ju'i I let Ao0t Septembre

Tricalysia 68% 70 y" 19%

3%

t4%
Tarenna

Haplocoelum 9% çol

aol

2%

20%

Ziziphus

Grewia + olea
Résidu non analysé

23%

54%

a.) o/

1%

22% 48%

La consornrnation de Tricalysia dinlinue nettement à partir du
mois d'août, de même que celTâ-ôê-lâiês d'Haplocoelum. par contre, en
août et septembre, le résidu de f jbres végEïâTes6ient très impor-
tant tradujsant une augmentation de la consommation d,herbes, de fleurs(Albizia et Acacia sieb.) et de 1'Asparaqus abondants en fin de saison
sEEfrE-l-ctr. supra--)--ïes baies de zîzr-pT[iTonstituent une ressource im-
portante dès la fin de juillet
Le régime alimentaire des babouins de Ihema apparaît donc déjà très va-riable au cours d'une seu'le période de 4-5 mois.

Le comportement alimentaire proprement dit (attitudes, mouve-
ments ayant une fonction aljmentajre) est aussi très diversifjé.
Au cours des observations, de nombreux croquis des attitudes pendant
I'alimentation ont été réalisés. Ici encore, 1e problème de quantifica-
tjon n'g pur pu être résolu et je me suis ljmitée, dans un prem.ier
temps, à.une approche qualitative, décrivant les différents comporte-
ments alimentaires observés.

1) Cuejllette de baies dans les arbres
P.lusieurs attitudes ont été observées lorsque un individu cherchait
à attejndre les baies de Ziziphus ou de Trjcalysja.
- Position debout sur troillàTîes ,,tripEdâ'f-f-ËT-îng',, cfr. ROSE

(1977), 1a main libre saisissant les frujts entre-1e pouce et
l'index et les portant à la bouche (figure 15a).
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Fi9.15 ATTITUOES EI MOUVEMENTS A FONCTION ALI MENTAIRE. (voir tcxt.).
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- Position assise, une main attire une branche garnie de baies qui
sont cueillies par l'autre main (fig. b et c).

- Position debout sur deux pattes ( "bipeda1 feeding", ROSE , 1977) ,

une main saisit une branche, 1'autre cuejlle les fruits (figure d).

2) Cueillette des herbes au so I
Cette posture, debout sur trois pattes, 1a main libre arrachant les
herbes et les portant à la bouche, est décrite par ROSE (1977, flg.3,
p. 70).
La consommation des graminées à maturité nécessite un comportement
particulier : les jnflorescences de Panicum maximum sont g'lissées
entre les dents de f açon à séparer tes-gÏîiÏês-î'u reste de 1a plante
laissé intact (Figure e). Ce comportement est très fréquent dans les
savanes arborescentes à Panicum, en fin de saison des pluies.

3 ) Ecorcement

Les babouins sont friands de résine de Lannea humilis et d'Acacia
an ' arbre§-à-Tra i -

Ae dæ incisives et des canines, 1

hockii. Celle-ci est obtenue en éc orç
eb abouin étant debout sur les pat-

ES roncs

tes postérieures ou agrippé au tronc (f).

+ ) llqsi::ese!!: -es-ree!9rç!e-9e-ple!!e:-:es!gtreile:
Les racines sont obtenues en
mains, jsqu'à 15 cm de profon
les incisives (g et h).

rattant le sol à l'aide des ongles des
eur, puis elles sont arrachées avec

abouin assjs, ronge
our des galeries
ock'i i morts sont

I
d

s) Bec!src!e-9q-lgrve:-Ivl9p!Êse:
Après avoir cassé le tronc d'un arbuste mort, le b

le bois mort saisj à deux mains, jusqu'à la mise à

ale (i). Les j eunes Acaci a

j
hde larves dont i1 se rég

souvent exploités de cet te manière par la troupe de Ihema

ères6) Chasse des tits mammif

Ce comportement prédateur est décrit abondamment par STRUM (1975).
J'ai pu observer deux captures de jeunes impalas à lhema : deux à

trois mâles adultes se déchirent 1a proie encore vivante I Les inter-
act'ions agonistiques sont vjolentes à ce moment d'excitation jntense
et les àutres évitent d'approcher. J'ai également observé les
poursuites par un mâle adulte d'une jeune impala et d'un francolin;
je mâle abandonna dans le premier cas après 200 m de poursuite et'
dans le second cas, après l'envol du francolin.

Les patrons de comportement alimentaire des baboujns sont très
diversifiés et très adaptab'les aux modifjcatjons des ressources du mi-
1ieu (par exemple : exploitation de déchets alimentaires à I'hôtel
Akagera ou des cultures de babanes, manioc, sorgho, etc... à la ljmite
du P.N.A.; cfr. aussi MAPLES, i976).
L'utilisatjon d'outils n'a pas encore été observée dans 1e genre Papio.
Mais I'utjl isation combjnée d'organes précis et puissants (pouce, in-
dex, machoires, musculature des bras... ) permet au baboujn d'exploiter
une grande variété de ressources aljmentajres. Son régime alimentaire
omnivore et ses capacités d'adaptation 1ui permettent de survivre et de

coloniser les miljeux ies plus vapiés et les plus arides. L'évolution
morphologique et socio-éthologique des Papios va dans le sens d'une ex-
ptoitatiôn optimale des mil ieux ouverts (cfr. DE V0RE, 1962) mais cette
ipécialisatjon n'a pas réduit les capacités d'apprentissage qui permet-
tênt aux'individus du genre de s'adapter à un mjljeu forestier ou à des
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milieux totalement transformés par 1'homme.

V. DISCUSSION

L''intérêt de l'étude d'une nouvelle populati
réside essentiellement dans la varjabiljté des compor
des de ces Primates. Cette variabilité est le résulta
adaptatifs qu'i se situent à deux niveaux :

1) Au niveau phylogénétique, la sélection ',socio-naturel le,, favorise
1'acquis'itjon de caractères morphologiques, physiologiques et com-
portementaux, programmés dans 1e génome, permettant à I'animal de
survivre et de se reproduire dans son milieu.

2) Au niveau ontogénétique: pendant sa croissance et son déveioppement,
l'an'imal réagit aux multiples stimuli de son environnement phys"ique
et social et acquiert des réponses comportementales (habitudes, tra-
dit'ions, précu1ture, ITANI, 1957 ) qui peuvent présenter une grande
variabi I ité inter-ind ividuel le et intraspécifique.

L'adaptation des espèces, d,un point de vue phylogénétique,
a été abondamment étudiée par-les zoologues évolutionhiiteé Oepuis
DARI,JIN, et les sociobiologistes depuis WILSON. Mais l,importance des
acquisit'ions ontogénétiques conrme processus d,adaptation de I, indiv.idu
à son env'ironnement est souvent nég1igée par 1es évolutionniste§-qîî-
considèrent ce type d'adaptation comme un processus secondajre, éven-
tuellement préprogrammé génétiquement. 0u bien,'le processus d,appren-
tissage ontogénétique est étudié pour 1ui-même, en laboratoire, par
1es psychologues behavjoristes depuis WATS0N et SKINNER, qui se concen-
trent davantage sur 1e processus, son mécanisme, que sur 1a valeur adap-
tat'ive des comportements appris. Il semble pourtant évident que - du
moins pour les marnmifères supérieurs - les apprentissages réalisés au
cours de 1'ontogenèse sont déterminants pour'l ,jndividu, tant pour sa
propre survie que pour celle de ses descendants.
Les observations en mil'ieu naturel visent à recueillir un max'imum de
données permettant de comparer les "stratégies adaptatatives', mises au
point par différentes populations d'un même groupe taxonomique au cours
de l'évolution phylogénétique et ontogénétique (apprentissages indjvi-
duel s et soci aux )

L'information bibliographique, dont on dispose actuellement pour le
genre Papio, est extrêmement abondante mais aussi de niveaux très varia-
bles. Les méthodes de récolte de données sont parfo'is tellement djver-
gentes que 1es résultats d'études para11è1es ne sont pas comparab'les.
C'est pourquo'i, au cours de cette recherche sur les babouins de
1'Akagera, un fil conducteur nous ramènera constamment à quelques étu-
des fondamentales (ALTMANN, 70 et 80; HARDING, 76; HAUSFATER, 75, JAY,
68, NAGEL,73; SUGAWARA,79, etc...) de façon à obtenjr des résultats
méthodologiquement comparables à celles-ci et qui permettraient, dans
une thèse docto
du genre Papio.

ra1e, d'envisager g lobalement 1es capacités adaptat i ves

on de babouins
tements et habitu-
tde TOCCSSUS
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