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C . h r y s a n l l i è m e d e s m o i s s o n s d a n s i m c h a u m e . 
(Photographie li.-U. Noaittes). 

D r a g a g e d a n s l e s b r a s m o r t s d e l a S e i n e , a u x e n v i r o n s 

d e T r o y e s . T o u t e s l e s p l a n t e s e n v a h i s s a n t e s d e c e s 

s a b l e s s o n t d e s a d v e n t i c e s d e c u l t u r e s t é m o i g n a n t d e 

l ' a n c i e n n e u t i l i s a t i o n d u s o l . (.Photographie G. Aymorun). 



Les Messicoles 
vont-elles disparaître ? 

pa r Gérard AYMONIN 

Assistant au Muséum 

Bien cur ieuse est l 'h is toire de ces p lan tes 
de moissons q u e les f loristes n o m m e n t « mes-
sicoles ». 

Il f a u t tout d ' abo rd essayer de définir cet te 
ca tégor ie dc végétaux, puis ana lyse r quelques-
uns des p rob lèmes qui se posent à leur 
p ropos en liaison avec leur his toire . 

I. — LES MESSICOLES E T LEUR HISTOIRE 

L ' i iomme, depuis des mi l lénai res , utilise un 
cer ta in n o m b r e d 'espèces végétales. Cette uti-
lisation ne f u t d ' abord q u ' u n e cueillette, celle 
de f ru i t s et de gra ines sur tout . Puis, p a r m i 
toutes les p lan tes ainsi consommées , quelques-
unes p a r u r e n t p lus nour r i s san tes , p lus faci les 
à explo i te r : on che rcha a lors à se les p r o c u r e r 
en p lus g r a n d e a b o n d a n c e ; on a procédé à 
une exp lora t ion sur place, le plus sou-
vent à un tri et à la cul ture , dans le but 
d 'ob ten i r une quan t i t é p lus i m p o r t a n t e d 'es-
pèces pa r t i cu l i è r emen t choisies. Or, ins ta l ler 
une cu l tu re sur une te r re vierge n'est pas, à 
l 'origine, un p r o b l è m e s imple. P a r m i les 
p ré l imina i r e s se p lace la préparation du ter-
rain a d é q u a t ; cet te p r é p a r a t i o n consiste à 
s u p p r i m e r la végéta t ion spon tanée qui , la 
p l u p a r t du temps, existe su r le te r r i to i re 
choisi. Une telle opéra t ion se n o m m e le défri-
chement, que l 'on p r a t i q u e soit p a r le f eu , 
soit p a r coupe et a r r achage . Ensui te , on p lan-
tera ou l 'on sèmera l 'espèce que l 'on a 
souha i t é cul t iver . Il fa l lu t bien des essais, 
bien des « échecs » aussi, au début , avan t que 
tel ou tel végétal fu t l a rgemen t exploi table. 
P a r m i les p lan tes que l ' h o m m e réussi t à ins-
tal ler et à cul t iver et qui, a u j o u r d ' h u i , ont u n e 
impor t ance p r imord ia l e , f igurent les céréales : 

blé, avoine, orge, seigle, et plus r écemment 
en E u r o p e le maïs, le riz, qui devinrent dans 
beaucoup de pays, les bases de la nour r i tu re 
végétale. 

Le cas des céréales de nos pays, et spécia-
lement celui du blé, sera évoqué dans ces 
lignes. 

« Adventices » et « Messicoles ». 

Chacun connaî t l 'aspect du c h a m p de blé : 
la moisson dorée où çà et là appara i s sen t les 
têtes d ' azu r des bleuets (Centaurea cijcuuis. 
Composées) et les taches rouges des mul-
tiples coquelicots (Papaver rhoeas, P a p a v é r a -
cées). P o u r le cul t ivateur , b leuets et coqueli-
cots sont des « pestes », des « paras i tes » dans 
la cu l tu re : ils gênent le t rava i l ; p o u r l 'agro-
nome, ce sont des « advent ices » : ils dimi-
nuen t le r endemen t . P o u r le botanis te ce sont 
des « messicoles » (plantes de moissons) 
que lquefo i s aussi dites « arvicoles » (plantes 
des champs) : ils accompagnen t la céréale. 

Ici encore, il f a u d r a donner quelques défini-
tions. Le mil ieu « cu l tu re » est artificiel et, 
théor iquement tout au moins, on n 'y devrai t 
r encon t r e r que des p lan tes établies in tent ion-
ne l lement . Tou te at i t re espèce que celle que 
l ' h o m m e a voulu cul t iver est une « acciden-
telle », u n e « advent ice ». On ne doit cepen-
dan t pas c o n f o n d r e en un seul lot toutes les 
« é t rangères » à la cul ture . Une espèce que 
l'on r encon t r e ra b rusquemen t , hors de son 
a i re géograph ique habi tue l le et connue, hors 
de ses stat ions, sera une « advent ice » au sens 
des botanis tes : p a r exemple, de nombreuses 
p lan tes in t rodu i tes en France , après avoir été 
t ranspor tées accidente l lement , souvent à son 
insu, p a r l ' h o m m e ; des espèces amér ica ines . 



as ia t iques se r e n c o n t r e n t sur no t r e terr i to i re , 
pa r fo i s m ê m e dans les cul tures . 

Au cont ra i re , le cas des messicoles est assez 
d i f férent . Il s 'agit d 'espèces qui, p o u r la p lu-
par t , exis ta ient là où croissa ient l 'é tat sau-
vage, les souches spon t anées don t sont issues 
nos céréa les cult ivées. Si l 'on p r e n d spéciale-
m e n t le cas du blé q u e les phy togéog raphes 
cons idè ren t c o m m e or ig ina i re des m o n t a g n e s 
du Moyen-Orient et qui , c e r t a inemen t , f u t 
d ' abo rd cul t ivé d a n s cet te région, on est sur -
pr i s de cons ta te r q u e les messicoles des 
c h a m p s de b lé en E u r o p e exis tent éga lemen t 
en T u r q u i e ou au L iban . 

Dans le bassin parisien : 

Sans qu ' i l soit ques t ion bien e n t e n d u d ' exa-
m i n e r une à u n e toutes les messicoles et de 
déf inir leurs g r o u p e m e n t s , il p a r a î t tou t au 
moins in té ressan t de s igna ler à t i l re d o c u m e n -
taire la compos i t ion de que lques « f lores de 
moissons ». De bons exemple s p e u v e n t ê t r e 
choisis d a n s la rég ion de P a r i s m ê m e , où 
ce r t a ins c h a m p s de céréales , su r t e r r a in s 
calcaires , o f f r en t u n e assez g r a n d e r ichesse en 
messicoles. Dans le sud de la Brie, aux 
confins du Gât inaîs , au mois de ju in , il n 'est 
pas r a r e de récol te r u n e d iza ine ou u n e 
d o u z a i n e de ces espèces : coquel icots , b leuets , 
dé j à cités, ma i s aussi la n ie l le des blés (Agros-
temma githago, Caryophyllacées), a u x g r a n d e s 
f leurs v io le t -mauve , u n e des p l an t e s les p lus 
r edou t ée s des cu l t iva teurs , les gout tes de 
sang (Adonis aestivalis, A. flammea, R e n o n c u -
lacées), la nigel le (Nigella arvensis, R e n o n c u -
lacées) ainsi q u e d e n o m b r e u s e s pet i tes 
espèces annuel les , a u x fleurs m inuscu l e s : 
Valér iane l les , Alsines, Spergu la i res , etc. Ci tons 
encore les mi ro i r s de Vénus , Specularia Hybri-
da et 5. speculum (Campanu lacées ) , les P i eds 
d ' a loue t t e sauvages (Delphinium consolida, 
Renonculacées) aux n o m b r e u s e s fleurs violet 
foncé . La p l u p a r t de ces espèces d e m e u r e n t 
isolées d a n s les blés et ce n 'est q u e b ien r a r e -
m e n t q u e l 'on c o n s t a t e r a l ' ex is tence de p o p u -
la t ions denses , c o m m e c'est le cas p o u r les 
coquel icots don t l ' a b o n d a n c e est p a r f o i s telle 
que les c h a m p s sont e n t i è r e m e n t rouges . 

Dans les Causses : 

Si, d a n s les r ég ions ca lca i res du Bass in 
pa r i s i en le n o m b r e des mess icoles r e s t e 
m a l g r é tout peu é levé (que lques 10 ou 12 
espèces cons tan tes ou typiques) , les hau t s -
p l a t e a u x ca lca i res p r é m é d i t e r r a n é e n s o f f r en t 
à cet éga rd des pa r t i cu l a r i t é s r e m a r q u a b l e s . 

Les ma ig re s cu l tu res des G r a n d e s Causses 
des Cévennes (que nous p r e n d r o n s p o u r 
exemple) , recè lent pa r fo i s t ren te à c i n q u a n t e 
espèces p r e s q u e exc lus ivement messicoles 
(c 'est-à-dire q u e dans cel te région on ne les 
t r ouve ra pas hor s de terres cult ivées) . Des 
listes c o m p a r a t i v e s ou exhaus t ives se ra ien t 
fas t id ieuses ma i s que lques espèces mér i t en t 
d ' ê t r e citées, ca r elles ont u n e rée l le va leu r 
en t an t q u e ca rac té r i s t iques b iologiques du 
mi l ieu é tud ié : 

— Renoncu lacées : 

Adonis flammea ; ) 
Adonis anniia ; i ioilUe df s a n g . 
Adonis anlomnalis ; ) 
Hanuncnlus sp. ; 
Miiosnrus minimus, ( | u e n c - d e - s o i i r i s ; 
Delphiniiim consolida, p i e d d ' n l o i i c U e ; 
Niqella arvensis, n i f i e l l e ; 

P a p a v e r a c é e s : 
Papaver argemonc ; 
Papaver rhoeas ; 
Papaver hispida ; 
Papaver diiiia ; 

co( |nc l ic ( i l . 

gesse . 

— Plus ieu r s c ruc i f è r e s ; 

— Ombel l i f é re s : 
Caacalis daiicoides ; 
Tordnjiiini apnlnm ; 
Toriiis div sp. ; 
Oriana plalgcarpos ; 
Bupienrnm rolundifolium ; i i,„„lèvre 
Buplenrum prolracliim ; I 

— Pap i l lonacées : 
Lalhi/nis sphaericus ; ^ 
Lalhurus nissolia ; 
/.alhi/nis angiilalns ; 
Lalhyrns selifolius ; ' 
Vicia onobrychioides ; \ 
Vicia anguslifolia ; I y^sce 
Vicia disperma ; i 
Vicia gracilis ; ) 

— Valé r i anacées : 
Valerianella rimosa, m â c h e , d o n c o l l e ; 
Valerianella pu mi la ; 
Valerianella echinala ; 
Valerianella eriocarpa ; 

— Composées : 
Crupina vulgaris ; 
Xeranlhernum inaperlum, i m n m r t e l l c ; 
e tc . 

— P r i m u l a c é e s : 
Androsace maxima ; 

— C a m p a n u l a c é e s : 
Specularla speculum, Mi ron- d e Vt -nns ; 
Specularia hgbrida ; 

— Lab iées : 
Ajuga chamaepitijs, b u g i e ; 
Teucrium boiras, g e r m a n d r é e , e tc . 

— Monocoty lédones : 
Gladiolus segeluni ( I r i d a c é e s ) , g l a ï e u l ; 
Gagea ( A m a r y l l i d a c é e s ) , g a g é e j a u n e , é t o i l e j a u n e 
Tu'lipa ( L i l i a c é e s ) . 



l ' icd d ' i i lo i ic l lc {Delphi-
Ilium consolida). (Pholo-
iiraphie R.-ll. Noailles). 

Cx's p lan tes iic sonl ])as de g randes ra re tés ; 
K- fait r e ina r ( juab lc csl qu 'e l les vivent ensem-
ble dans de ))elils pé r imèt res , et qu 'e l les cons-
l i luent un vér i lable g r o u p e m e n t de mcssi-
fo les calcicoles. Bien d ' au l r e s espèces peuven l 
()ccu])ei- ces mi l ieux, ma i s on les t rouvera 
f r é q u c n u u e n l a i l leurs éga lement . 

/:// Orient : 

Ce type de i lorule messicole, p résen t de 
l 'Espagne à la P rovence existe d a n s une 
g r a n d e pa r l i e de l 'Eu rope ma i s aussi, t rès peu 
d i f fé rent , dans tout le Moyen-Orient t empéré 
m o n t a g n a r d , c 'es l -à-dirc d a n s la zone de spon-
tanéi té des blés sauvages. T rè s ins t ruct ives el 
ciu' icuses sonl les c o m p a r a i s o n s de délai l : on 
r e m a r q u e les mêmes genres, f r é q u e m m e n t les 
m ê m e s espèces. Les indica t ions su ivantes ont 
élé tirées de re levés effectués dans les cul tures 
de blé des p l a t eaux a r m é n i e n s el k u r d e s : 
.\donis, Mijosaras, Papaver, Delphiniiim, Tor-
dijlinm, Orlaya, Xeranthenuun, Androsace 
m a x i m a , u n e mu l t i t ude de Tnlipa, etc. 

II. — LES EACTEUHS DE LA DISPARITION 
DES MESSICOLES 

Biologie des Messicoles. 

Les biologistes sonl en droi l de se préoccu-
[)cr du p rob lème tic la d ispar i t ion des messi-
coles, d i spar i t ion progress ive dont on peut , 

Vesce {Vicia onohruchioides). 
U'holoyraphie R.-ll. Noailles). 



Krui t s de la R e n o n c u l e 
des c h a m p s {Photographie 
R.-H. Noailles). 

au mo ins su r le p lan généra l , su ivre l 'his toire . 
Il y a éga l emen t là un cas de P ro tec t ion 
de la N a t u r e p a r t i c u l i è r e m e n t d igne d ' ê t r e 
évoqué. 

Cela f u t di t p lus h a u t : l ' h o m m e r e d o u t e les 
espèces sauvages au mi l ieu des cu l tu res et 
s ' ingénie , depu i s des siècles, à les é l iminer . 
Sur le p l a n bio-écologique, les messicoles ont 
le c a r ac t è r e c o m m u n à peu p rè s généra l d ' ê t r e 
des p l an t e s h e r b a c é e s annue l l e s : l eur a p p a -
reil végétat if ne d u r e q u e que lques mois , et 
elles passen t la m a u v a i s e saison ( f ro ide ou 
sèche) à l ' é ta t de g ra ines en fou ies d a n s le sol. 
Les messicoles sont des Thérophytes d a n s 
la classif icat ion des f o r m e s b io logiques de 
R a u n k i a e r . Non seu l emen t ces p lan tes n e souf-
f r en t pas du t rava i l de la t e r re p a r l a b o u r 
(p ra t iqué h o r s des pé r iodes de p le ine végé-
ta t ion) , m a i s de p lus s emblen t « a d a p t é e s » 
à ces modi f i ca t ions et souvent sont f avo -
r isées p a r les p rocédés c u l t u r a u x p r i m i t i f s 
mis au po in t p o u r la c u l t u r e des céréales , 
éga l emen t thé rophytes . 

Céréales et messicoles. 

A l 'or igine, les « céréa les » sauvages 
occupa ien t des t e r r a i n s assez roca i l leux , des 
sols r e l a t i v e m e n t pauv re s . Peu à peu , au 
cours des siècles, le t rava i l con t inu ou discon-
t inu de l ' h o m m e réuss i t à créer , à p a r t i r des 
sols p r imi t i f s , d e vér i t ab les « terres » infini-
m e n t p lus f a v o r a b l e s à la cu l tu re et à u n e 

p roduc t ion p lus accen tuée dc gra ins . En 
m ê m e t emps q u e l 'on amé l io ra i t le sol, on 
découvra i t p a r m i toutes les p l an t e s sauvages 
essayées p o u r la cu l tu re , ce r ta ins lots d'origine 
hien déterminée, p lus spéc ia l emen t ren tab les . 
Une « sélection in ten t ionne l le » s ' a jou ta i t 
donc à la sélection na tu re l l e . 

Le t rava i l des sols d ' u n e pa r t , la sélection 
de l ' au t r e f u r e n t le po in t de d é p a r t de mod i -
fications assez n o m b r e u s e s en t r e les phyto-
cénoses or ig inel les à cé réa les sauvages et les 
g r o u p e m e n t s mess icoles actuels , les g roupe-
m e n t s de moissons tels q u e nous les connais -
sons n ' é t an t d ' a i l l eurs sans d o u t e nul le pa r t 
réa l isés d a n s les cond i t ions na ture l les . Des 
espèces sont i m m é d i a t e m e n t é l iminées p a r 
les cu l tu res (par e x e m p l e b e a u c o u p des Agro-
pyrum vivaces, dc n o m b r e u s e s Pap i l i onnées 
et Labiées , etc.), d ' a u t r e s ne se m a i n t i e n n e n t 
qu ' en pet i t n o m b r e . D ' a u t r e pa r t , des p lan tes 
n ' ex i s t an t p a s avec les cé réa les d a n s les 
b io topes n a t u r e l s d 'Or ien t ont pu p r e n d r e 
p lace d a n s les chami)s cul t ivés p a r c e qu 'e l les 
y ont t r ouvé des mi l i eux f a v o r a b l e s à leur 
d é v e l o p p e m e n t , p a r f o i s à l eur ex tens ion (cas 
du Silene dicliotoma en F r a n c e , de nom-
breuses Composées) . 

L 'o r ig ine g é o g r a p h i q u e des espèces cult i-
vées s emble avo i r eu, au débu t de l 'extension 
d t la cu l tu re , u n e i m p o r t a n c e t rès g r a n d e sur 
les « acc idente l les » qui pouva i en t ê t re t rans-
po r t ées en m ê m e temps . C'est peu à peu et 
de p r o c h e en p r o c h e q u e l 'on c o n n u t le blé. 
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H.-ir. Nixiilles}. 

i 'avoinc, l 'orge, du Moyen-Orient au res te du 
monde . Chacune des céréa les avai t u n cer-
lain n o m b r e de locali tés ; les p remiè res 
cu l tu res curen t une flore messicole d i f fé ren-
ciée. Ces Jlores messicolcs respect ives semblent 
avoi r e f fec tué les m ê m e s migra t ions que 
c h a c u n e des espèces cult ivées. 

CiiUiirc el messicoles. 

. \ m i ' ; l i ( ) r . \ t i o n d k s c é r i U l e s e t l e u r c u l t u r e . 

C'est ainsi qu ' en E u r o p e occidentale , m a l g r é 
p lus ieurs d iza ines de siècles de cul tures et de 
sélection, la p l u p a r t des « compagnes » du 
blé se sont m a i n t e n u e s j u squ ' à une époque 
récente et les g rou j j cmen t s de messicoles 
sonl for t ])r()ches de ceux ([ui pu ren t exister 
au tout débu t du tri et de la cu l ture des 
céréa les : l)lés, avoine, orge, euren t chacun 
leurs compagnes typiques ; il en est d ' a i l l eurs 
de m ê m e du lin. 

Mais le dévelop])cmcnt m o d e r n e des techni-
(fues, la conna i ssance p lus a p p r o f o n d i e de la 
physiologie et de la biologie des êtres v ivants 
ont t r a n s f o r m é lo ta lemenl les r i tes cul t in 'aux 
ances t raux . On amél io ra encore d a v a n t a g e le 
r e n d e m e n t en f avor i san t un iquemen t , ma i s 
au plus h a u t degré, le déve loppemen t des 
céréales , en f açonnan t les te r res spéc ia lement 
à leur convenance , d ' abord en choisissant .judi-
c ieusement dates de labours ct de semailles, 
puis en p rocédan t , p a r des m é l h o d e s p u r e m e n t 
physiques, au désherbage . I^lus tard on connut 
avec plus de [)récisions les besoins spécifiques 
de chacune des céréa les et l 'on put a p p o r t e r 

à la terre de cul ture un complément de 
substances nourr ic iè res (engrais phosphatés , 
calciques; ni t rates , oligo-éléments). Il ne f au t 
pas p e r d r e de vue que s imul tanément se pour-
suivit la sélection des espèces et des races el 
que l 'on a jju dél imi ter assez exactement des 
lots (clones) ayan t des caractères bien déter-
minés, et pouvan t éventue l lement ê t re utilisés 
avec plus de succès dans cer ta ins types de 
te r ra ins ou sous cer ta ins climats. 

l ' é l i m i n a t i o n d e s m e s s i c o l e s . 

Au f u r et à mesure que la p lan te cultivée, 
favor isée de tous les côtés, p rena i t une place 
privilégiée dans l 'uti l isation des ressources du 
sol, les compagnes originelles qui, bien enten-
du, n 'é ta ient l 'objet que d ' in tent ions néfastes, 
ne réuss i rent pas t ou jou r s à s ' adap te r à ces 
nouvel les condit ions. Pour t an t elles ne fu ren t 
pas i r r éméd iab l emen t dé t ru i tes et ce n'est que 
r écemment , quand on a subst i tué aux pro-
cédés de dest ruct ion physiques (arrachage) 
l 'emploi des substances chimiques (herbicides), 
q u ' u n coup fa t a l f u t donné aux messicoles 
vraies. Non seu lement l 'apparei l végétatif ne 
se déve loppe plus, mais, dans de nombreux 
cas, les organes de survie (graines) sont éga-
lement suppr imés . En Beauce, en Brie, dans 
la p lupa r t des régions à g randes cul tures 
cxtensives, ccs herbic ides utilisés mass ivement 
ont to ta lement él iminé les adventices. Lors 
des p remiè res années on assiste à une trans-
fo rma t ion des organes (al longement, hyper-
trophie) qui empêche la p lan te d ' a r r ive r à 



N i e l l e {Agrostemma githago). 
{Photographie R.-II. Noaittes). 

m a t u r i t é ; que lques années de ces t r a i t e m e n t s 
suff i sent à épu i se r le stock d e g ra ines dor -
m a n t e s con tenues d a n s le sol. Il en r é su l t e 
qu 'en t rès peu de t emps p r e s q u e toutes les 
messicoles q u e nous avons ci tées plus h a u t onl 
été t o t a l emen t é l iminées . P r e s q u e t o u j o u r s 
d a n s le c h a m p cult ive, il n 'y a pas a u l r e chose 
que la cé réa le ; la récol te est ainsi faci l i tée , il 
il n 'y a p lus de tri de g ra ins ; la sélect ion est 
in f in iment m e i l l e u r e ; de plus, l o r squ ' un stock 
dc g ra ines cé réa l i è res est envoyé d ' un lieu à 
l ' au t re , les messicoles acc idente l les n 'y f igurent 
plus : elles ne p e u v e n t donc plus s ' i m p l a n t e r 
et s ' é tendre . 

Il y a donc à la fois d i spar i t ion d a n s les 
locali tés où elles ex is ta ien t et de p lus impos-
sibili té d 'ex tens ion , donc, su r le p l a n généra l , 
ext inct ion progress ive des espèces mess icoles 
originel les . E n effet , p r e s q u ' a u c u n e de ces 
p l an t e s ne réuss i t à s ' a d a p t e r à d ' a u t r e s 

mi l i eux : leurs an ip l i ludes écologiques sont 
r e l a l i vemen t fa ib les vis-à-vis de n o m b r e u x 
fac teurs , cl, spéc ia lement , il leur csl impos-
sible de conqué r i r un mil ieu à végéta t ion 
f e r m é e et p é r c n n a n t c . 

LA C O N C l U t H E N C E I N T H H S P L C l l T Q U H LT LIiS M E S -

S I C O L E S . 

11 faut évo(iucr ])our m é m o i r e (pielques 
au t r e s ])rol)lèmcs re la t i f s aux étiuil ihres bio-
logi([ues au sein d ' u n e cul lure , car , de mul t i -
ples causes et el ïets en t r en t en jeu. Les 
céréales , c o n u n e toutes les ])lanles, donnent 
asile à des paras i t es o rgan iques in te rnes (nom-
b r e u x c h a m p i g n o n s in fé r ieurs ) ayan t souvent 
un cycle c o m p l e x e (s ladcs d i f f é ren t s sur deux 
espèces végétales, quehp ie fo i s ])lus; cas bien 
connu , ma i s a u j o u r d ' h u i p a r f o i s contesté , du 
blé et de l ' épine-vinet le) . En é l iminan t cer-
ta ines ¡l iantes sauvages des moissons, on sup-
p r i m a i t du m ê m e coup l 'hôte i)0ssiblc des 
l iaras i tes de ])lantes cult ivées, ma i s inverse-
ment , ce r t a ins pa ras i t e s plus s[)écialemenl 
a d a p t é s à ces p l an t e s sauvages , ] )erdanl cct 
hôte, ont pu a t l a t fuc r la p l a n t e cult ivée. Mais, 
si r i i o n u n e a réuss i à s a u v e g a r d e r l 'espèce 
cult ivée, g râce aux recherches des i)hylopa-
Ihologistes, il ne s'est i)rati( iuenicnl j a m a i s 
I)réoccupé des me.ssicoles p o u r lcs([uelles ces 
c h a n g e m e n t s d 'hô te de ce r t a ins paras i t es 
f u r e n t des dange r s supp l émen ta i r e s . 

De mul l ip l e s consécjucnces de la I rans for -
m a t i o n progress ive des techni( iues cu l lu ra l e s 
do iven t ê t re s ignalées. A u j o u r d ' h u i , lo r sque le 
bo tan i s t e p a r c o u r t des cul tures , il r encon-
t rera , p a r m i les espèces « sauvages », ])ien 
d ' a u l r e s p l an t e s q u e les messicoles vra ies . 
Ces au l r e s p lan tes f o r m e n t éga lemen l un 
complexe . Sur un te r r i to i re donné , des végé-
taux occuiiant des mi l ieux na tu r e l s à végéla-
lion f e r m é e onl pu s ' ins la l le r d a n s les cu l tu res 
où il existe des vides (par cxem])le TAtcliira 
pprcniiis, d a n s les cu l tu res au pied des fa la ises 
et d 'éboul i s calcaire.s) ; d ' a u t r e par t , un cer ta in 
n o m b r e d 'espèces (géné ra l emen l o r ig ina i res 
de mi l i eux sauvages assez spéc iaux , r iches en 
sels) fon t depu i s l ong temps p a r t i e d ' un cor-
tège lié à la p ré sence de l ' homme . Ce sont 
des an th ropoph i l e s . Cer la ines d ' e n t r e elles, 
don t b e a u c o u p de n i t rophi les , on t t rouvé , 
d a n s les cu l tu re s a m e n d é e s en azote, un 
mi l ieu é m i n e m m e n t f avo rab l e . L e u r j)résence 
fu t u n e c o n c u r r e n c e sup] ) l émenla i rc ])our les 
messicoles. Et reni])loi généra l i se des engra is 
p e r m i t u n e l a rge ex tens ion dc ces es]5èccs 
con t r e lesc[uelles on lu t t a ensui te au m ê m e 
t i t re q u e con i r e les messicoles. 



La not ion de messicole peut donc être plus 
é t ro i t ement précisée : une messicole est u n e 
p lan te qui, v ivant avec l 'espèce céréa l ière 
cul t ivée dans la région d 'où cette de rn iè re 
est or ig inai re , a été t r anspo r t ée accidentel-
l ement p a r l ' h o m m e au f u r et à mesu re qu' i l 
é tenda i t la cu l tu re de c h a q u e espèce cul t ivée 
(« c o m p a g n o n n a g e ag ra i r e » de R. Por tè res ) ; 
les messicoles sont des p lan tes annuel les ayan t 
uu cycle b io logique c o m p a r a b l e à celui des 
céréa les et sont très in féodées au mil ieu 
« moisson ». 

Les messicoles qui, venues avec le concours 
de l ' homme, grâce aux m o u v e m e n t s de ce 
de rn ie r et de ses cul tures , f u r e n t in t rodui tes , 
des « advent ices » au sens b iogéograph ique 
du terme, para i s sen t c e p e n d a n t inf in iment 
f ami l i è r e s en comi)ara ison des mul t ip les 
envah i s san tes des c id tures amendées . Qui 
songera i t en effet à contes ter que bleuets et 
coquel icots soient bien des p lan tes f r ança i ses ? 
P o u r t a n t cc n 'est q u ' a u cours des de rn ie r s mil -
lénaires , sans dou te depu is le néol i th ique, 
qu 'e l les sont ar r ivées , a lors qu 'on connaî t des 
espèces p résen tes depu is le t e r t ia i re sur no t re 
terr i to i re . 

Tel le csl, esquissée r a p i d e m e n t , l 'h is toire 
des messicoles de nos régions, his toire pro-
bab le de l eur venue, h is to i re de leur d ispar i -
tion actuel le . Mais quel r e m è d e ? Le p r o b l è m e 
de la Pro tec t ion de la N a t u r e est ici un 
d i l e m m e : p ro téger les messicoles, n 'est-ce 
pas aussi la isser p l a n e r .sur les cul tures , sur 
nos cu l tu res nourr ic iè res , un dange r ? 

Si pu i ssan tes soient ses techniques, si é ton-
nan te s soient ses invent ions , j a m a i s encore 
l ' h o m m e n 'a pu vé r i t ab l emen t c réer une 

Une des mess i co le s les p l u s i n t é r e s s a n t e s : la Nigel le 
(Nigella aruensis) d a n s u n c h a m p près de N e m o u r s . 
(Photographie G. Agmonin). 

espèce; il n 'a réussi, à pa r t i r de celles qui 
existaient , qu 'à f ab r i que r des hybr ides ou 
des races mieux adaptées . 

N'est-il p a s alors désolant malgré tout, de 
songer q u ' a p r è s avoir dé j à c o n d a m n é tant 
d 'ê t res vivants , a n i m a u x et végétaux, l ' homme 
m o d e r n e consacre, p le inement conscient, la 
pe r te d ' une par t ie , si insignif iante soit-elle 
q u a n d il s 'agit des messicoles, du pa t r imo ine 
na tu re l que lui léguèrent ses ancêtres ? 

T a l i p a austratis d a n s u n e 
c u l t u r e .jeune (Esp inouze ) . (Pho-
tographie G. Aijnwnin). 



A n g k o r Val vn de la p o r t e Oues t . (1). 

B a n t e a y .Srei. D é v a l a (génie) . E n v a h i s s e m e n l p rog re s s i f 
de s s c u l p t u r e s p a r la « m a l a d i e no i r e ». (2). 



MALADIES DE LA PIERRE 

AU CAMBODGE 
pa r Giselle HYVERT 

Il n 'esl pas exagéré de d i re q u e les m o n u -
m e n t s anciens et souvent précieux, legs de 
civi l isat ions qui f u r e n t f lorissantes, sont f r é -
q u e m m e n t les v ic t imes de l ' admi ra t ion des 
h o m m e s . C'est un peu le cas des m o n u m e n t s 
cons t ru i t s p a r les K h m e r s du ix<= au début du 
xni" siècle qui, tant que la n a l u r e les masqua i t 
aux r e g a r d s et aux m a i n s des hommes , sont 
restés p o u r la p l u p a r t intacts. Les plus connus 
de ces m o n u m e n t s se t rouvent dans la région 
de S i e m r e a p ; ce sont les g roupes de Roluos et 
d 'Angkor , ce d e r n i e r é tan t le plus r é p u t é 
p a r c e q u e le p lus accessible et peut -ê t re le 
p lus beau . 

C'est su r tou t sur ce de rn ie r et sur le joyau 
de l 'Art K h m e r qu 'es t le t emple de Ban teay 
Srei (en dehor s du site d 'Angkor) que po r t e r a 
cet exposé sur les m a l a d i e s de la p ierre . 

Les t emples K h m e r s sont soit des temples 
p y r a m i d e s o rnés à l 'é tage supé r i eu r de tours 
sanc tua i res , soit des t emples cloîtres à encein-
tes et ga ler ies p o u r t o u r n a n l e s concent r iques 
avec au cen t r e un qu inconce de tours sanc-
tuaires . L ' ensemble est c a r r é ou rec tangula i re , 
c h a q u e face c o r r e s p o n d a n t à l 'un des points 

ca rd inaux . L 'en t rée pr inc ipale est normale-
men t s i tuée sur la f ace Est, sauf pour Ankor 
Val, temple funé ra i r e , dont l ' en t rée se t rouve 
sur la f ace Ouest. Les por tes des enceintes 
ou des sanc lua i res comprennen t tou jours un 
seuil, des piédroits , un l inteau, un f ron ton à 
t y m p a n décorat i f , des colonnettes. Sur les 
faces Nord, Ouest et Sud les ouver tures sont 
géné ra l emen t s imulées pa r des fausses por tes 
en grès ou en briques. Les m u r s sont décorés 
de fausses fenê t res à colonnet tes tournées ou 
de bas-reliefs. 

On peu t r ep roche r à ces architectes de 
génie qu 'é ta ien t les Khmers quelques défau ts 
dans l 'édif icat ion des temples qui cont r ibuent 
à leur dé tér iora t ion : p ierres non liées, voûtes 
en encorbel lement , p ierres posées en délit, 
t rava i l lan t en flexion, etc. Mais ceci, grâce au 
pa t ien t t ravail de l 'Ecole França i se d 'Ext rême-
Orient , effectué sous la direct ion de M. B. P. 
Groslier, Conserva teur d 'Angkor , est main te -
nan t r épa rab l e et leurs a d m i r a t e u r s pour ron t 
bientôt r e t rouve r ces édifices tels qu'i ls étaient, 
ou presque , au temps de la sp lendeur klnnère . 
A côté de la res taura t ion p rop remen t arcliitec-

Angkor Vat . P a v i l l o n a x i a l du 2« é tage , 
l - in t eau dé l i t é p a r le t r a v a i l en f lex ion . (3). 



A n g k o r Vat . G a l e r i e O u e s t d u 3« é t age . P i l i e r d e s q u a m e 
à la b a s e . (4). 

tura le , la conse rva t ion doi t s 'occuper des 
a l t é ra t ions phys iques , ch imiques et biologi-
ques de la p i e r r e e l l e -même qui m e t t e n t en 
d a n g e r n o n s e u l e m e n t le m o n u m e n t , m a i s 
aussi les o r n e m e n t a t i o n s qui l ' embel l i ssent . 
Dans ce bu t l 'Ecole F r a n ç a i s e d ' E x t r ê m e -
Or ien t a d e m a n d é à M. le P r o f e s s e u r Roger 
He im de confier à ses co l l abo ra t eu r s spécia-
lisés d a n s la p ro tec t ion des m a t é r i a u x l ' é tude 
de ces p rob lèmes . Nous vou lons exposer ici 
les obse rva t ions q u e nous avons fa i tes , M. 
P. F u s e y et m o i - m ê m e , au cours de cet te 
mission. 

Avan t d ' a b o r d e r les a l t é r a t ions e l les-mêmes, 
voyons quels sont les m a t é r i a u x uti l isés p o u r 
la cons t ruc t ion d e ces temples . 

Le gros œ u v r e des m o n u m e n t s est géné ra -
l emen t édifié en p o u d i n g u e la té r i t ique , rouge 
sombre , dur , de s l r u c t u r e a lvéo la i r e et res té 
p r a t i q u e m e n t in tac t au cours des temps. D a n s 

les temples montagnes , y compr i s Angkor 
Vat, le c œ u r de la p y r a m i d e esl en t e r r e 
sab lonneuse (pholo n° 1). Dans les m o n u m e n t s 
très anc iens les sanc tua i r e s sonl en bricfues, 
l ' ensemble est resté sol ide; c e p e n d a n l l 'éro-
sion a f o r t e m e n t a t t a q u é les scu lp tu res tail lées 
dans ce m a t é r i a u . Por te s et re l iefs <lécoralifs 
de ces sanc tua i r e s sont en grès. Dès la fin 
du ix" siècle la p y r a m i d e du Bakong (groupe 
de Roluos) est en t i è r emen t en grès de m ê m e 
q u e les g r a n d s temples des xi° et xii" siècles : 
B a n t e a y Srei, Angkor Vat , Bayon, P r e a h 
Khan , T a P r o h m . T o u t e la strucLure du 
m o n u m e n t , les s ta tues en r o n d e bosse, les 
sp lend ides re l ie f s r ep ré sen t an t des scènes 
gue r r i è r e s ou de la vie (p io l id ienne sont 
sculptés d a n s le grès. 

Les K h m e r s ont uti l isé ditTérents types de 
grès : 

— les grès verls : ce sont des grès sombres , 
ver ts ou bleutés , très d u r s ; c'est p o u r cet te 
d e r n i è r e p r o p r i é t é qu ' i l s ont été choisis p o u r 
l ' exécut ion des s ta tues en r o n d e bosse ; 

— les grès roses : sont p a r f o i s de cou leu r 
r o u g e â t r e p lus ou m o i n s foncée , mêlés p lus 
r a r e m e n t de grès j a u n â t r e s ou b l anchâ l r e s . 
Ce sont des grès de d u r e t é m o y e n n e et t endres 
qui se p r ê t en t p lus f ac i l emen t a u x scu lp tu res 
fines telles q u e celles de B a n t e a v Srei O'iioto 
n° 2). 

Cer t a ins a u l e u r s (1) ont émis l ' hypo thèse 
q u e les p i e r r e s f u r e n t ex t ra i t e s des ca r r i è r e s 
à u n e f a ib l e p r o f o n d e u r et supposé de ce fa i l 
qu 'e l les a u r a i e n t pu sub i r un débu t d 'a l té-
r a t i o n a v a n t m ê m e d ' avo i r é té mises en 
œ u v r e . Cet te t héo r i e s emb le i n f i rmée p a r le 
f a i t q u e les a l t é r a t i ons sont b e a u c o u p p lus 
é t e n d u e s et p r o f o n d e s depu i s q u e les t emples 
ont été dégagés de la fo rê t où ils é ta ient 
enfouis . 

Quels sont les aspec ts de ces dé t é r io ra t ions : 

— d é t a c h e m e n t de blocs g é o m é t r i q u e s sui-
van t des d iac lases ; 

— dé l i t age d 'écai l lés su ivan l les lits de s t ra-
t if ication (photo 11° 3) ; 

—• d e s q u a m a t i o n de p l a q u e s a p p a r e m m e n t 
sa ines se d é t a c h a n t à la s u r f a c e de la p ie r re 
et l a i ssan t a p p a r a î t r e d a n s la région sous-
j a c e n t e un grès p lus ou m o i n s a l t é ré (photo 
n" 4) ; 

— e f f r i t e m e n t p a r modi f i ca t ion de la tex-
tu re de la roche qui devien t p u l v é r u l e n t e ; cel 

(1) J e a n DELVERT, Les Grès d'Angkor, t h è s e complé -
m e n t a i r e p o u r le d o c t o r a t è s - L e t t r e s . 



B a y o u . A p s a r a (danseuse ) . 
.Mté ra t ion i ) ro fonde . (5). 

. \ u g k o r Vat . Galer ie Ouest . 
K o n n a l i o n de c roû tes b r u n â t r e s se 
déco l l an t de la p ie r re . (6). 



B a y o n . G a l e r i e Sud 2® e n c e i n t e . R u i s s e l l e m e n t des e a u x 
de p l u i e e n t r a î n a n t les d é j e c t i o n s des c h a u v e s - s o u r i s . (7). 

e f f r i t e m e n t use la p i e r r e et peu t se c o m p l i q u e r 
de f e n d i l l e m e n t d a n s toutes les d i rec t ions 
p r o v o q u a n t la chu te de p l aques en t iè res ou 
p a r f o i s u n e érosion a lvéo la i r e (photo n° 5) ; 

— f o r m a t i o n de c roû tes b r u n â t r e s ou b lan-
châ t r e s avec u n e a t t a q u e sous - j acen te don-
n a n t l 'aspect d ' un gonf lement de la r o c h e 
(photo n" 6). 

Quel les sont les causes de ces a l t é r a t ions ? 

— les agents c l ima t iques ; 
— la végé ta t ion ; 
— les chauves - sour i s ; 
— les bac té r i es ; 
— la « m a l a d i e n o i r e ». 

Les agents clinmlicjnes : le r a y o n n e m e n t 
solaire , le vent et la p lu ie ont un rô le d a n s 
l 'érosion. Il est n é a n m o i n s incon tes tab le q u e 
c'est la p lu i e qui a le p lus i m p o r t a n t . 

L 'ac t ion d i rec te des ven ts semble négli-
geable , ils sont p e u violents , et ne t r a n s p o r t e n t 

que très peu d ' é l émen t s solides. On ne peu t 
r e t en i r non p lus la possibil i té d ' u n e act ion 
d i rec te sur la p i e r r e du r a y o n n e m e n t solaire , 
les a m p l i t u d e s des va r i a t ions t he rmiques res-
tant de l ' o rd re dc 30 à 40° au m a x i m u m . Le 
seul effet , indi rec t , dc ces deux agents est 
p r o b a b l e m e n t la modif ica t ion de la t eneur en 
eau, soit du mil ieu a m b i a n t , soit de la p ie r re 
e l le -même. 

En o u t r e le vent r e n f o r c e la violence des 
pluies, ce p h é n o m è n e é tan t pa r t i cu l i è r emen t 
visible sur les t emples non pro tégés pa r la 
forê t . 

A S i emréap , il t ombe en m o y e n n e 1 463 m m 
de p lu ie p a r an, celle-ci concen t r ée à peti p rè s 
en t r e ma i et n o v e m b r e . Cette eau de p lu ie a 
un p l l ac ide de 4,9 à 5,9. Cet te ac id i té est 
due à la p résence de gaz c a r b o n i q u e et sur tot i t 
des ions n i t r e u x (NO,, 0,035 mg / l i t r e ) et 
n i t r i que (NO.,, 0,460 mg/ l i t r e ) d ' a p r è s les 
dosages de M. Brédi i le t , de l ' Ins t i tu t P a s t e u r 
du Cambodge . L 'é ros ion causée p a r le ruissel-
l emen t des e a u x de p lu ies use la p i e r r e et 
f init p a r r e n d r e impréc i s les f o r m e s et con tour s 
des scu lp tures . 

E n o u t r e l ' eau ser t de véh icu le à d ' a u t r e s 
é l émen t s f a v o r a b l e s à la des t ruc t ion de la 
p i e r r e : t r anspo r t des dé jec t ions des chauve-
sour is et du s o u f r e nécessa i re au m é t a b o l i s m e 
de ce r t a ines bactér ies . 

Les voûtes en encorbe l l emen t , peu é tanches , 
la issent u n l ibre pas sage aux e a u x de p lu ie 
qui s t agnen t ensu i te d a n s les ga le r ies (photo 
n" 7). 

La végétation : les p h o t o g r a p h i e s du Ta 
Som (n° 9), et d ' u n p o n t k h m e r (n° 11) 
l iv ren t u n e idée de l ' é t r e in te de la n a t u r e su r 
ces m o n u m e n t s . 

Si ce t te végé ta t ion l u x u r i a n t e d o n n e à ces 
t emples un aspect r o m a n t i q u e qui ne m a n q u e 
pas de c h a r m e , ce r t a ins a r b r e s sont la cause 
de m u t i l a t i o n s graves . Au P r é a h Pal i lay , au 
P r é a h K h a n , les r ac ines envah i s san te s des 
F r o m a g e r s p r e n n e n t pet i t à pet i t possession 
du m o n u m e n t . Il a r r i v e pa r fo i s , d u r a n t la 
p é r i o d e de la mousson , a u cou r s d ' un violent 
orage , q u e l 'un d ' eux s ' a b a t t e sur le temple , 
a c h e v a n t b r u t a l e m e n t le lent t r ava i l de dislo-
cat ion de l ' a r b r e v ivant . Au Ta Som c o m m e 
au Beng Mealea , c 'est le Ficus elaslica (le 
B a n y a n ) qui s 'est ins ta l lé sur la p o r t e d ' en t rée 
et don t les fines r ac ines se sont insérées dans 
les in te rs t ices des p ie r res et a r r i ven t à dis-
j o i n d r e des blocs imposan t s . 



r.cs lichens, algues, mousses n 'ont sans 
dou te q u ' u n e action directe très fa ib le sur la 
pierre , ma i s jouen t n é a n m o i n s un rcjle dans 
l 'évolut ion de la teneur en eau de la roche 
qui leur sert de suppor t . Nous avons en out re 
cons ta té au Ta P r o h m et au P r é a h Khan la 
fo rma t ion de c a r b o n a t e dc calcium sous cer-
tains lichens. 

Ces l ichens bruns , noirs, gris, blancs ou 
verts d o n n e n t i)arfois un agréable aspect à 
ce r ta ins m o n u m e n t s , cn par t icu l ie r à Angkor 
Vat qui , g râce à eux, changen t de couleur à 
c h a q u e saison. Ailleurs, p a r contre, mousses 
et l ichens a f fad i ssen t sens ib lement les bas-
rel iefs ou les scu lp tures (photo n° 8, Bayon) . 

I.es a lgues r e l a t ivemen t peu abondan te s 
(Chloroi)hycées r a r e m e n t , Cyanophycées le 
plus souvenl) ne se r encon t r en t que dans les 
l ieux pa r t i cu l i è ren ien t humides . 

Q u a n t aux mousses , p lus ra res (pie les 
lichens, elles n 'ont pas d 'act ion plus destruc-
trice q u e ceux-ci. 

Les clumoes-soiiris : i nnombrab le s sont ces 
m a n u n i f è r e s qui ont élu domicile dans les 
galer ies et les sanc tua i res des monumen t s . 

Hayon . N'isagc ( .nnahi i)ar les l ichcns . (Hl. 

Ta Som. Ficus élastica su r la p o r t e d ' en t r ée . (9). 

Leurs déject ions, ou t re qu'elles n 'embell issent 
pas les temples, cont iennent des acides orga-
niques néfas tes et du souf re sous f o r m e 
récluite (acides aminés soufrés) nécessaire au 
déve loppement des Thiobactér ies . 

I.es bactéries : dans cer ta ines lésions de la 
pierre , à Angkor Vat en part icul ier , la respon-
sabili té des dégrada t ions a pu être imputée 
aux Thiobactér ies (2). Ce sont des bactér ies 
à gram-négat i f c l i imiol i thotrophes qui oxy-
dent les fo rmes rédui tes du souf re avec for-
mat ion de l ' ion SO. et secondai rement de 
gypse à par t i r du calcaire contenu dans le 
grès. Le sou f re peut proveni r du sol, amené 
l)ar l 'eau mon tan t pa r capil lari té. On sait que 
les Sporovibrio desulfuricans, qui réduisent 
les sul fa tes (état normal du souf re miné ra l 
tel lurique), sont très abondan t s dans le sol 

(2) J . POCHON et CoLL, Dégradation des temples d'Ang-
kor et processus biologiques, .^nn. Ins t . P a s t e u r , 98, 
pp. 457-461, 1960. 



P o n t K h m e r su r le 
Sl i ing à S i e m r é a p . 
E n v a h i s s e m e n t p a r 
les F r o m a g e r s , (10). 

t •• au voi.siiiagc des f o n d a t i o n s des n ionunients . 
D ' a u t r e pa r t , eoninie nous l ' avons vu précé-
d e m m e n t , ce s o u f r e peu l ê t re a p p o r t é p a r les 
dé jec t ions des cliauNcs-souris. 

La f o r m a l i o n de gypse cr is ta l l isé p r o v o q u e 
la désagréga t ion du grès ct de g r a n d e s p l aques 
se dé tachen t la issant a p p a r a î t r e le grès a l té ré 
en p r o f o n d e u r (])hotos n° 11 et n° 12). 

Les dépô ts en n ids d 'abe i l les cjui accom-
pagnen t souven t ces lésions sont des phéno-
m è n e s seconda i res d ' a c c u m u l a t i o n . Ils cont ien-
nent du sable, des débr i s o rgan iques végélaux 
et a n i m a u x . Ils ont u n e t e n e u r é levée en gypse 
(25 % envi ron) et abr i t en t que lques ï h i o b a c -
téries. 

La « maladie m)irc » .• ce type d ' a l t é ra t ion 
est pa r t i cu l i e r à B a n t e a y Srei, t emp le du 
x" siècle cons t ru i t en grès rose (grès qua r t z i t e 
à c imen t a rg i lo - f c r rug ineux) . Ce t emple a été 
édifié p a r im B r a h m a n e et non p a r un Roi ; 
de ce fa i t il est ])lal et de d imens ions très 
rédu i tes , m a i s le bâ t i s seur s 'est pa r t i cu l i è re -
m e n t a t t aché à la s c i d p l u r c qui est p a r m i les 
j)lus belles (j)hoto n° 13). 

L o r s q u e de la chaussée qui m è n e à la po r t e 

Angl ior Va t . Cour du 2« é t age B i b l i o t h è q u e Sud . A p s a r a s 
a t t a q u é e s paj- les ThiobiiriUiis. (11). 



Angkoi- Vat . ( Ja ler ie ci i i -
c i l 'orme a i le Oiiost. P i l i e r s 
rongés à la b a s e p a r les 
ThiobaciUua. (12). 

i r ' t . ^ 

l'̂ sL on con temple l 'ensemble, on ne peut que 
dép lore r ces immenses taches noires qui 
donnen t l ' impression c[ue cc temple a jadis 
subi l 'a l le inte des i lammcs. 

L ' examen du grès mon t r e au début de petits 
])oinls noirs (]ui len tement deviennent taches 
et s 'é tendent ensui te la rgement . La p lupar t 
du temps il s 'agil d ' une mince pellicule super-
ficielle de 1 m m d'éj^aisseur; toutefois cer la ins 
blocs brisés laissent a])])araitre de vér i tables 
veines noires t raversant toute r é ] ) a i s s e u r de 
la i)ierre. 

Les par t i es a t t aquées p rennen t un aspect 
bleuté et luisant, puis deviennent noires et 
mates . 

Là encore l 'eau send)Ic être sinon à l 'ori-
gine tout au moins un élément impor t an t de 
l 'évolution de la « nui ladie ». 

I.. 'analyse ch imique mont re que si la teneur 
en f e r va r i e peu (de 0,7 à 1 %), pa r conl rc 
la teneur en m a n g a n è s e qui est de l 'o rdre de 
0,03' % dans le grès sain peu t a t t e indre et 
m ê m e dépasse r 5 % dans la pellicule noire. 

Xous i-echerchons ac tue l lement p a r quel 
|)roccssus cette accumula t ion d 'oxyde de m a n -
ganèse peut se i ) roduire . 

Labora to i r e de Cryptogamie 
(Protect ion des Matér iaux) . 

B a n t e a j ' .Srei. D e v a l â . OeUe p h o l o nioi i l re nc l l e inen l les 
p o i n t s (le d é p a r t de la m a l a d i e no i r e ef l eur e x l e n s i o n . (13). 



— C L O S S A R I U M EUROPAE M A M M A L I U M TERRES-
T R I U M , par le Dr Erna M o h r - A . Z i e m s e n Ve r l ag . W i t t e n -
berg L u t h e r s t a d t 1 9 6 1 . 7 2 pages. Pr ix : 7 , 5 0 DIVl. 

Que l le que so i t sa langue m a t e r n e l l e , les noms la t ins des 
a n i m a u x e t des p lan tes sont compréhens ib les d u spéc ia l is te . 
Par con t re , les noms vu lga i res ou « ve rnacu la i res » d i f f è r e n t 
s u i v a n t les pays e t , pa r fo i s m ê m e , s u i v a n t les rég ions 
in té r ieu res . Or il est souven t u t i l e au pub l i c i s t e s c i e n t i f i q u e 
pou r b ien se fa i re c o m p r e n d r e de ses lec teurs de c i te r les 
noms vernacu la i res . Ce glossaire rendra de grands services 
dans ce sens. II év i te ra de grosses er reurs d ' i n t e r p r é t a t i o n 
et f ac i l i t e ra les t r a d u c t i o n s . Rappelons q u ' i l ex is te chez le 
m ê m e é d i t e u r u n Clossarlum europae avium. 

— I N T R O D U C T I O N A L A GEOLOGIE, par Char les 
C c m b a l u z i e r . Sér ie « le Rayon de la Science » . C o l l e c t i o n 
M i c r o c o s m e . Ed i t ions d u Seui l . 192 pages. 1 9 6 1 . 

La géo log ie est une sc ience beaucoup p lus v i v a n t e q u ' e l l e 
ne pa ra i t . O n y é t u d i e , b i en sûr , des é l é m e n t s qu i , pou r 
le p ro fane , p e u v e n t semb le r ine r tes : roches, séd imen ts , 
fossi les ; mais , c o m b i e n l ' e r r e u r est p r o f o n d e e t , de m ê m e 
q u ' u n ca i l l ou grossier p e u t révé le r à la cassure une g e m m e 
de t o u t e beau té , la géo log ie à la r é f l e x i o n e n t r a î n e le 
c u r i e u x dans u n d o m a i n e pass ionnan t : 1' « h i s to i re de la 
T e r r e e t de la V i e j usqu 'à l ' H o m m e », Une « I n t r o d u c t i o n » 
exce l l en te , c la i re , a t t r a y a n t e que nous conse i l lons v i v e m e n t 
à nos lec teurs . El le leur o u v r i r a des ho r i zons n o u v e a u x e t 
créera p e u t - ê t r e des voca t ions . 

— DES A N I M A U X ET DES H O M M E S , par Paul C h a u c h a r d . 
C o l l e c t i o n « Le Psycho logue » d i r i gée par Paul Fraisse. 
Presses Un i ve rs i t a i r es de France. Paris 1 9 6 1 . 2 0 0 pages. 
P r i x : 8 N F + T . L. 

Ce t ouv rage est consacré à la compara i son é v o l u t i v e des 
a n i m a u x e t de l ' h o m m e en ce q u i concerne leur psych i sme . 
Il s ' a p p u i e sur la conna issance de la c o n s t i t u t i o n i n t i m e de 
l ' ê t r e . « Pour c o m p r e n d r e l ' h o m m e , i l f a u t avo i r c o m p r i s 
l ' a n i m a l », ma is il ne f a u t pas nous laisser e n t r a î n e r par 
une d é f i n i t i o n t r o p n a t u r a l i s t e e t cons idérer l ' h o m m e c o m m e 
u n a n i m a l . La Science reconna î t à l ' h o m m e une s u p é r i o r i t é 
s p i r i t u e l l e e t l o in d u m a t é r i a l i s m e m é c a n i q u e o u d u d u a l i s m e 
car tés ien , e l le m e t d ' a c c o r d le m a t é r i a l i s m e d i a l e c t i q u e e t 
le s p i r i t u a l i s m e u n i t a i r e e t réa l i s te en a d m e t t a n t une « sér ie 
d ' ê t r e s d ' a u t a n t p lus r iches en psych isme q u ' i l s son t p lus 
c o m p l e x e m e n t organ isés » . 

U n l i v re qu i p e u t nous a ider à c o m p r e n d r e b i en des 
c o m p o r t e m e n t s h u m a i n s ac tue ls . 

— A L I M E N T A T I O N ET E Q U I L I B R E B I O L O G I Q U E , par 
R a y m o n d Fer rando. B i b l i o t h è q u e de Ph i losoph ie S c i e n t i f i q u e . 
F l a m m a r i o n , é d i t e u r . Paris 1 9 6 1 . 

A une époque o ù l ' h o m m e m o d i f i e la N a t u r e v o l o n t a i -
r e m e n t ou i n v o l o n t a i r e m e n t et se classe c o m m e u n des p lus 
grands p e r t u r b a t e u r s de l ' é q u i l i b r e b i o l o g i q u e , ce l i v re v i e n t 
à p o i n t p o u r é tayer nos thèses en f aveu r de la P r o t e c t i o n 
de la N a t u r e . 

Placé dans le seul cadre des p r o d u c t i o n s an ima les , l ' a u t e u r 
é t u d i e avec une g rande c o m p é t e n c e le sol, base de l ' é q u i l i b r e 
a l i m e n t a i r e e t l ' é q u i l i b r e de la r a t i o n en f o n c t i o n de l 'espèce, 
do la race, de la va r i é té , de l 'âge e t des é ta ts phys io log iques , 
d u m i l i e u e t de l ' é t a t san i ta i re . D u s tade b i o l o g i q u e il passe 
au p lan é c o n o m i q u e q u i nég l i ge le p lus s o u v e n t le cô té 
t e c h n i q u e e t s c i e n t i f i q u e d ' u n p r o b l è m e , ne le c o m p r e n a n t 
que sous l ' aspec t s t r i c t e m e n t f i n a n c i e r . A b e r r a t i o n q u i m e t 
en danger l ' a ven i r de l ' h u m a n i t é . D ' u n g rand i n t é r ê t s c i en -
t i f i q u e e t t e c h n i q u e , d ' u n e l ec tu re fac i le , ce t ouv rage d o i t 
ê t re c o n n u de tous e t p e u t - ê t r e p lus p a r t i c u l i è r e m e n t des 
indus t r i e l s , des économis tes , des f i nanc ie rs , des t e c h n i c i e n s 
chargés d ' é t a b l i r les g rands p lans d ' a m é n a g e m e n t d u 
t e r r i t o i r e . . . 

— A U T O R E V O L U T I O N . S 'assurer la Santé e t le Bonheu r . 
Conserver la jeunesse, c 'es t t rès s imp le , par A n d r é L, 
D u m o n t . Ed i t ions d u Solei l l e v a n t . C o m p i è g n e . 3 9 2 pages. 
Pr ix : 1 6 , 9 5 N F ( T . T . C . ) . ( E x p é d i t i o n f r anco ) . 

Faisant appe l à u n c e r t a i n n o m b r e de vé r i t és essent ie l les , 
l ' a u t e u r nous expose, avec cou rage , c o m m e n t il est poss ib le 
d ' u n e pa r t de se m a i n t e n i r en b o n n e santé , d ' a u t r e p a r t 
d ' a f f i r m e r sa p e r s o n n a l i t é . 

Très d o c u m e n t é , basé sur des connaissances é lémen ta i res 
mais s c i e n t i f i q u e m e n t démon t rées , ce t ouv rage gu idera de 
n o m b r e u x lec teurs dans les méandres de la v ie moderne , 
pai- t r o p a r t i f i c i e l l e e t déséqu i l i b rée . 

E tude in té ressante , saine. 

— LE V I S O N . M é t h o d e s d 'é levage , par R. M a m y . 
N o u v e l l e é d i t i o n . La M a i s o n Rus t ique , Paris 1961 Pr ix • 
1 0 , 5 0 NF . 

N o u s avons dé jà eu l 'occas ion d 'ana lyser la p r e m i è r e 
é d i t i o n de ce gu ide , de sou l i gne r son i n t é r ê t pour la 
c u l t u r e généra le de nos lec teurs e t d ' i ns i s te r sur son u t i l i t é 
pou r l ' é l eveu r . C e t t e nouve l l e é d i t i o n c o m p o r t e une é t u d e 
p lus déve loppée des dern iè res m é t h o d e s employées dans 
no t re pays par nos p lus grandes fe rmes d 'é levage . 

Lorsque nous aurons s igna lé que le M i n i s t è r e de l ' A g r i -
c u l t u r e encou rage l ' é levage d u v ison , la p a r u t i o n de ce 
v o l u m e d ' e s p r i t p r a t i q u e appo r te ra u n é l é m e n t de p lus 
pou r l ' e n t r e p r e n d r e . 

— RESERVES F R A N Ç A I S E S D ' O I S E A U X DE MER ET 
DE M A R A I S , éd i t é par l ' U n i o n des Fédéra t ions d é p a r t e -
m e n t a l e s cô t iè res des chasseurs sous la d i r e c t i o n de R. D. 
E tchecopar . I 9 6 I . 

Ce t i n v e n t a i r e d e s c r i p t i f des réserves f rançaises d 'o i seaux 
aqua t i ques , t rès b i en p résen té e t i l l us t ré , f a i t le p o i n t des 
mesures de p r o t e c t i o n prises en faveu r de l ' a v i f a u n e . 
C o n t r a i r e m e n t à ce que beaucoup de personnes c r o i e n t , la 
France, grâce la p l u p a r t d u t e m p s à des i n i t i a t i v e s pr ivées, 
n ' e s t pas en re ta rd sur les pays é t rangers dans ce d o m a i n e 
e t c o m p t e à son a c t i f de bel les réa l isa t ions. S igna lons e n t r e 
au t res : ia C a m a r g u e , la Po in te d ' A r c a y , le Cap S i z u n les 
S e p t - l l e s . . . 

— FEU V E R T POUR L'ESPACE, par Rober t Lechene . 
C o l l e c t i o n « Savoir e t C o n n a î t r e ». Ed i t i ons La Farandole. 
Paris 1 9 6 1 . 125 pages. Pr ix : 1 0 , 5 0 N F . 

U n exposé t rès c la i r sur t o u t ce q u ' i l f a u t savoi r de 
l ' A s t r o n a u t i q u e e t sur ce que personne ne d o i t en ignorer 
à l ' h e u r e ac tue l l e . De t rès bons schémas, des p h o t o g r a p h i e s 
pr ises à 2 5 2 k m d ' a l t i t u d e , d ' e x c e l l e n t s d o c u m e n t s d ' a c t u a -
l i t é f o n t de « Feu v e r t pou r l 'Espace » u n bon ouv rage de 
d i f f u s i o n s c i e n t i f i q u e sur ce s u j e t . 

— CASTORS, par A . Z g o u r i d i . Ed i t i ons La Farandole . 
T r a d u i t d u russe par Paul C i l . 1 9 6 1 . C o l l e c t i o n 7 à 10 ans. 
P r i x : 6 , 5 0 NF . 

Réc i t i n s t r u c t i f i l l us t ré de t rès bons d o c u m e n t s p h o t o -
g raph iques , d o n t la l ec tu re p e u t ê t re r e c o m m a n d é e aux 
jeunes en fan t s . 

— A U BORD DE L A M E R , par Jean O l l i v i e r . Ed i t ions La 
Farando le . Dessins de René M o r e u . C o l l e c t i o n de 5 à 8 ans. 
P r i x : 3 NF . 

Que lques é tudes , adaptées pour les t o u t - p e t i t s , d ' a n i m a u x 
d u bo rd de mer . Desc r i p t i ons romancées a t t r ayan tes , j u d i -
c ieuses, ne t rah i ssan t pas la réa l i t é . 

— L A F A U N E D U SCHISTE DE B U N D E N B A C H , par le 
Pr Dr Oskar K u h n , M i j n i c h , avec 4 5 i l l u s t r a t i ons . — N o u -
ve l l e l i b r a i r i e B r e h m - Ed i t i on Z i e m s e n , W i t t e n b e r g 
L u t h e r s t a d t . 

A cô té des g î tes foss i l i fè res c lassiques de la va l lée de 
Ceise l e t de So lenho fen o u de H o l z m a d e n les dépô ts de 
B u n d e n b a c h des m o n t a g n e s schis teuses rhénanes o n t une 
s i g n i f i c a t i o n t rès i m p o r t a n t e . Dans ces couches schisteuses 
i n f r a dévon iennes v ie i l l es de q u e l q u e 2 5 0 m i l l i o n s d 'années 
a é té d é c o u v e r t e dans ces de rn iè res décades une masse 
i n n o m b r a b l e d ' a n i m a u x p é t r i f i é s , q u i a p p a r t i e n n e n t presque 
tous au ben thos , c ' e s t - à - d i r e à la t o t a l i t é des a n i m a u x 
v i v a n t dans le sol de la mer o u dans son vo is inage . Les 
d i f f é r e n t s genres des f o r m e s an ima les , qu i o n t progressé 
a u t r e f o i s j u s q u ' a u poisson, v i v a i e n t dans la mer dévon ienne , 
par e x e m p l e les é to i l es de mer o u les ours ins , les coraux 
e t les éponges, les écrevisses, les t r i l o b i t e s , les scorpions 
et les xyphosu res , les mou les , les gas téropodes, les b rach io -
podes e t poissons. Les beaux e t dé l i ca t s lis de mer , aux 
longues t iges si mob i l es , q u i ava ien t poussé sur le sol de 
la mer , o n t acqu is une r e n o m m é e p a r t i c u l i è r e , e t ce n 'est 
que dans les sch is tes de B u n d e n b a c h qu ' i l s o n t pu nous 
ê t r e res t i t ués dans leur é t a t le p lus p a r f a i t . E. G. 

(à suivre page .3.T1. 



^ H a d d e s d u ( x c L o 
par P. C. ROUGEOT 

Sons-Direclenr de laboratoire au Muséum Natiomd 

d'Histoire Naturelle 

n 

^ Le ])rcf c répuscu le des régions équator ia les , 
s'il m e t un t e r m e proviso i re à l 'activité de 
ceux des Lép idop tè re s qui ont des m œ u r s 
d iurnes , l ibère de leurs cachet tes tous les 
au l res , les « papi l lons de nui t », dont la biolo-
gie, d ' u n e é tude p lus diffìcile mais non moins 
pa s s ionnan t e q u e celle des br i l lants amis du 
soleil, res te souvent encore i m p a r f a i t e m e n t 
connue . 

T rans i t i on b r u t a l e : les de rn ie r s Sa tyr ides 
sau t i l l en t çà et là, le long des sentiers, en 
forêt , et d é j à les Sphingides au vol bour -
d o n n a n t s ' é lancent à la r echerche des corolles 
odor i f é ran te s . 

Et bientôt , ceux-ci f on t p lace à leur tour à 
des m y r i a d e s de noc tu rnes dont les essaims 
obscurs , sans cesse r enouve lé s ju squ ' à l ' aube 
l ) rumeuse , vont se p e r d r e en un ballet f an tas -
t ique vers l ' i nunens i t é des savanes c o m m e 
d a n s les moi te s p r o f o n d e u r s de la g r a n d e 
sylve hygrophi le . 

De f igure é t r a n g e pa r fo i s ou de taille gigan-
avons tout p a r t i c u l i è r e m e n t é tudiés p e n d a n t 
de n o m b r e u s e s années , les At tacides (ou Sa tur -
nides) occupent une p lace de choix. 

De f igure é t r a n g e pa r fo i s , ou de laille gigan-
tesque, ils a p p a r t i e n n e n t à un g roupe t rès 
vaste de L é p i d o p t è r e s cosmopol i tes sur tou t 
ca rac té r i sés p a r la f o r m e et la s t ruc tu re des 
an tennes , l ' a t r o p h i e de la t rompe , ainsi q u e 
p a r la ne rva t ion et l ' o r n e m e n t a l i o n des ai les; 
no tons q u e b e a u c o u p d 'At tac ides possèdent 
les ocelles de no t r e m o d e s t e « G r a n d - P a o n » 
européen . 

E n v i r o n un t iers des douze cenls espèces 
de la s u p e r f a m i l l e des At lacoïdes recensées 
ac tue l l emen t v ivent d a n s la région éthio-
p i enne ; p a r t i c u l i è r e m e n t a b o n d a n t e s en Afr i -
que or ienta le , elles sont un peu p lus de la 
cen ta ine au Gabon el d a n s les te r r i to i res 
l imi t rophes . 

Les unes, ubiquistes, sont r é p a n d u e s par tout 
au Sud du Saha ra , suppor t an t tous les climats, 
s ' a d a p t a n t aux biotopes les p lus variés, indif-
fé ren tes au choix des plantes-hôtes. 

Il en est ainsi de cer ta ins Bunaea ou Imbra-
sia p a r exemple . D 'au t res formes , très large-
ment dis t r ibuées dans les régions les moins 
boisées, ne pénè t ren t guère, d 'ord ina i re , dans 
les districts où domine la h a u t e fu ta ie , laquel le 
semble conslit uer une ba r r i è re in f ranch issab le 
à la p lupa r t des Bunaeopsis, Gonimbrasia, 
Pseudobunaea, Cirina, Gynanisa... 

Bon n o m b r e d'espèces, au contra i re , ne 
s ' aven turen t qu 'except ionnel lement (à l ' instar 
de quelques Charaxes) en dehors des l imites 
de leur biotope, tels beaucoup de Ludiinés, 
Pseudaphél i inés , etc. 

Des localisat ions plus étroites au sein de la 

D a n s sa l ivrée l i e -de-v in et j a u n e ce v i s i t e u r du soir 
ne s a u r a i t p a s s e r i n a p e r ç u : c 'es t un m â l e à'Imbrasia 
(Xiidanrelia) anihina Kar sch . {Photographie P. Rougeot). 
I . a s tourv i l l e , Gabon . 



C a r t e de r é p a r t i t i o n : 
A Micragone marlinae R o u g e o t . 
• Lobobiinaea jamesoni Dri ice. 
^ Gynanisa maja Klug . 
.... L i m i t e s de la f o r ê t d e n s e . 

fo rê t on t m ê m e été cons ta tées (c'est le cas 
p o u r Imhrasia longicaudata Ho l l and , les sous-
espèces de Lobobiinaea jamesoni Druce , etc.) 
et, si l 'on n e sait pas g rand-chose ac tue l l emen t 
de la r épa r t i t i on du g r o u p e d a n s les pr inc i -
p a u x mass i f s m o n t a g n e u x a f r ica ins , la décou-
ver te r écen t e d 'espèces al t icoles t rès r e m a r -
quab le s laisse pense r qu 'on p o u r r a i t encore 
t r ouve r au-dessus de 2 000 m è t r e s de n o u -
veaux e n d é m i q u e s dont l ' é tude p résen te ra i t 
un in té rê t sc ient i f ique indén iab le . 

Dans les rég ions du globe jou i ssan t d 'un 
c l imat t empéré , n o t a m m e n t l 'Af r ique aus t ra le , 
ce r t a ins At tac ides — les m â l e s su r tou t — ne 
c ra ignen t po in t de voler au soleil ; t rès ra res , 
en A f r i q u e cen t ra l e (Psendaplielia apollinaris 
Boisd uval et ses d i f ï é r en te s sous-espèces) , sont 
ceux qui les imi ten t . 

Les nu i t s sans lune, t ièdes, p luv ieuses ou 
b rumeuses , sont en effet les p lus f a v o r a b l e s à 
l 'essor de ces g r a n d s papi l lons , les m â l e s 
r e c h e r c h a n t les f eme l l e s à pe ine écloses, gui-
dés qu ' i ls sont d a n s l eur subt i le et f r é j i é t i que 
quê te d ' a m o u r p a r les la rges a n l e n n e s p lu-

meuses , o rganes de détect ion d 'une sensibil i té 
sans égale, qui les carac té r i sen t . II esl vra i q u e 
les adu l tes ou imagos ont une Ijicn cour te 
exis tence — pa r fo i s tme h u i t a i n e de j o u r s — 
pour leur r ep roduc t ion , car ils ne ])renncnt 
a u c u n e nou r r i t u r e , à l 'except ion toutefois des 
Epiphora don t la t r o m p e r u d i m c n t a i r e reste 
p lus ou mo ins fonct ionnel le . A jou tons que la 
p l u p a r t de ces Lép idop tè re s sont f o r t emen t 
a t t i rés pa r les l umiè re s les plus br i l lan tes , 
su r tou t dans les p r e m i e r s et les de rn i e r s 
m o m e n t s de la nuit , les h e u r e s de vol va r i an t 
d ' une espèce à l ' au t re , les femel les d ' o r d i n a i r e 
p r é c é d a n t les mâles . 

Con t r a s t an t avec la br ièveté du s t ade final, 
la lente succession des é ta ts p o s t e m b r y o n -
nairos se dé rou le ii l ongueur de semaines et 
de mois. 

Sitôt l ibérée de son œ u f , la j e ime chenil le , 
t rès vite saisie d ' u n e f r i nga l e f o r m i d a b l e , 
a c c u m u l e sans cesse, m a l g r é ([uatre m u e s 
labor ieuses , les rése rves nécessa i res à l 'acti-
vité de l ' insecte pa r f a i t . Q u a n t au r epos 
n y m p h a l , qu' i l s 'efî 'ectue à le r re ou d a n s un 
cocon aér ien , il esl, o r d i n a i r e m e n i , de que lques 
mois et m ê m e , d a n s de r a r e s cas, de p lus ieurs 
années . 

Pap i l l ons et chenil les , o u l r e la f o r m e el 
l ' o r n e m e n t a l i o n pa r t i cu l i è res à chaciue espèce 
ou à chacun des genres les r e n f e r m a n t , sont 
p a r f o i s r e m a r q u a b l e m e n t h o m o c h r o m e s de 
l eur mi l ieu hab i tue l : feui l les m o r t e s entas-
sées stu- le sol ( Pseudanlhevaea. Tagoropsis, 
Anriuillins), f eu i l l age des r a m e a u x nou r r i -
c iers ( larves de Psendobunaea, etc.). 

Les At tac ides gabona i s peuven l ê l re r é p a r -
tis, c o m p t e tenu de leurs af l ln i tés spécif iques 
ou génér iques , en deux g roupes p r inc ipaux . 
Le p r e m i e r , celui des Lmli lnés , ne c o m p r e n d 
q u e des f o r m e s assez pet i tes , p a r f o i s cur ieu-
s e m e n t fa lquées , dentées , ornées . Les genres 
Ovthogoniopiilum el Carnegia o f f r en t en ])ar-
t iculier une va r i a t ion sexuel le des plus 
e x t r a o r d i n a i r e s , les ai les des f emel le s ayan t 
de n o m b r e u s e s f e n ê t r e s hya l ines et i r régu-
l ières {Carnegia mirabilis Aurivi l l ius) . Chez 
tous on obse rve un semis d 'écai l les modif iées . 
P o u r a u t a n t qu 'on le sache encore , les chenil les 
de ces At tac ides p r imi t i f s sont souvent é t ran-
gement p o l y m o r p h e s (une d o u z a i n e de f o r m e s 
d i f fé ren les chez Holoeerina angnlala Aurivil-
liu.s); elles sont ga rn ie s de ve r rues , hér issées 
e l l e s -mêmes de soies cl de poi ls ur t icanls . 

Ces la rves filent un cocon assez grossier 
d 'où l ' imago é m e r g e peu de l emps ap rè s la 
n y m p h o s e el en plein jour . 



Sc (lislinguaul. du précèdent i)ar d ivers 
dclai ls de s t ruc tu re (nervat ion, ocelles, an len-
nes, etc.), le second de ces groupes (Attacinés) 
se m o n t r e le plus r iche en belles et g randes 
f'tjrmes. 

La p lupa r t d ' en t re elles ont une n e r v u r e 
discale t ransversa le f e r m a n t complè tement la 
cellule ; elles const i tuent la vaste section des 
Sa tu rn i t es dont nous ci terons qiiek[ues-uns 
des r ep ré sen tan t s les plus r emarquab les . 

I.es }/icra(/()ne, aux ailes souvent découpées , 
ma i s dépourvues d'ocelles, p résentent un 
d i m o r p h i s m e sexuel très marqué , la g r ande 
m a j o r i t é des femel les rehaussées d 'une large 
zone b l anchâ t r e baso -méd iane aux posté-
r ieures, de m è m e que cer ta ins I .as iocampidcs . 
A bien des égards, d 'ai l leurs, ce genre nous 
pa ra i t re l ier les I .udi inés aux aut res Attacites 
plus évolués ; les Micragone sont en effet 
revê tus çà et là d 'écail lés modif iées tandis que 
leurs cheni l les sont recouver tes de poils 
dangereux . 

i:i-dessus : los c l icni l lcs ép ineuses 
il'linhnisid Otudaureila) dione F a b r i -
c ius son l | ) o l y m o r p h e s et grégai res . 
(Photogrtipliie H. Pujol). Sérèdou, 
G n inée . 

Ci-conlre : la j e u n e cheni l le de 
f . o h o b u n a e a chrisl;/i S h a r p e est 
épaisse , g labre et ver te . La voici d a n s 
l ' une de ses a l t i t u d e s f avor i t e s . (Pho-
lographie R. Pujol). Elevage J . Lécuyer-
a . P u j o l . Grossi 3 fo i s env i ron . 



Un r c ' t n a r q n a b l e e x e m p l e de m i m é t i s m e . Chez le m à l e 
d'Orihogonioplilum prox K a r s c h de co i i lenr b i s t r e la 
b a n d e t r a n s v e r s a l e b r i m e s i m n l e la n e r v u r e m é d i a n e 
d ' u n e f e u i l l e m o r t e . {Photographie P. Rongeai). L a s l o u r -
vi l le , G a b o n . Gross i d ' 1 / 3 . 

U s e x t r a o r d i n a i r e s el f r a g i l e s Eustera m a r i e n t le rose 
ou le b r u n - l i l a s de l e u r s a i l e s a u x f e u i l l e s v e r t e s de 
la b r o u s s e . Voici la f e m e l l e E. brachyura D r u r y . 

J 

CIicz les PseiKlapheliinés que de fo rmes 
é t ranges ! 

Tan tô t j aune , tantôt l)run, Pscudantheraca 
di.fcrepans But ler est issu d 'une grosse chrysa-
lide épineuse, p resque toute verÎe, suspendue 
dans les feui l lages à quelques fils de for te 
soie. L ' adu l t e conrme la n y m p h e s 'ha rmo-
nisent de façon si p a r f a i t e avec leur milieu 
fores t ie r qu'il est bien difficile de les y 
découvr i r ! 

Le joli Tagoropsis genoviefae Rougeot dont, 
pa r contre, la nym])hose s 'e lfectue à ^ e r r e , est 
un au t r e exemple d ' homochromic par fa i t e . 
Quant aux Eiisiera. ces ex t raord ina i res et très 
f rag i les por te -queues à ocelles mult iples , ils 
ne peuvent m a n q u e r de s u r p r e n d r e ceux à qui 
l 'occasion se p résen te de les r encon t re r dans 
la na tu re , soit au repos, soit au vol au tou r des 
lampes, vol très par t icul ier , (piasi vert ical , 
accompagné d 'une sorte de ba l ancemen t pro-
voqué p a r l ' a l longement démesuré des ailes 
pos tér ieures ; n 'avons-nous pas cap tu ré dans 
la région de Lastoursvi l le un m â l e û'Eustera 
argipliantes Maassen-Kirby dont l ' envergure 
(70 mm) ne dépasse guère le liers de la lon-
gueur des pos tér ieures (200 mm) ! La p lupar t 
des chenil les des Pseudaphe l i inés porlent des 
tubercules sé t i fères plus ou moins longs, 
pointus ou obtus ; elles sont grégaires de 
m ê m e que tant d ' au t res larves^ d 'Attacides. 

On t rouve chez les Bunéinés queUpics-ims 
des Atîacides é th iopiens les plus connus : 
Biinaea alcinoë Stoll ct Imlmisia (Nndau-
relia) diane Fabr ic ius , tous deux Irès f ré -
quents dans la zone côtière, Lobotjnnaea 
phaedusa Drury , l 'un des géants du groupe 
avec Iinbrasia eblis S t recker ; chez le dern ie r 
sur tout le g rand anneau rouge de l 'ocelle des 
ailes pos té r ieures est vé r i t ab lement fasc inant . 

Psendobunaea clcopcdra Aurivil l ius, au di-
mor])hisme sexuel assez accentué, se dis t ingue 
des espèces voisines ])ar l 'excessive ra re té du 
inâle. 

Moins f réquen t s , les Athletes comptent par -
mi les p lus beaux noc tu rnes de cette région 
p a r leur g r a n d e faille, leur colorat ion déli-
cate, la complexi té de leurs dessins. 

Les éno rmes chenil les des Bunéens , très 
var iées (les unes du type Eobohnnaea, glabres, 
épaisses et vertes, pa r fo i s ornées de lâches 
ou de p laques br i l lantes , les au t re s du lype 
Biinaea, épineuses ou sét ifères) , se m é t a m o r -
phosent t ou jou r s dans le sol, sans véri table 
cocon. Leui-s chrysal ides sonl grosses et très 
fo r t emen t ])rolégées par d 'éj iais téguments. 



I . a r g c m e n t q i i ad r ipec t inées sur les 4/5® de leur l ongueu r , ca rénées d i s t a l e m e n t , les a n t e n n e s 
du m â l e de Lobohunaea chrislui S l ia rpe lu i p e r m e t t e n t do s en t i r sa l o u r d e f e m e l l e de t r è s 
loin et de la t r o u v e r a i s é m e n t . Cct te be l le espèce r é p a n d u e du .Soudan au C a m e r o u n ne 
pénè t r e p a s en g r a n d e f o r ê t . {Photographie R. Pajol). E levage J . Lccuycr -R. P u j o l . Grossi 3 fo i s . 

Le.s imagos se m o n t r e n t sur tout dans les 
sa isons pluvieuses , l 'éclosion é tant généra-
lement noc turne . 

B e a u c o u p mo ins i m p o r t a n t n u m é r i q u e m e n t 
que le p r écéden t est le g roupe des Attacites, 
r ep ré sen t é en A f r i q u e pa r le genre Epiphora. 
Chez ces é légants Lép idop tè re s à cellule 
ouver te , l 'ocelle a r r o n d i des Bunécns est 
r e m p l a c é p a r u n e g r a n d e fenê t re crescenti-
forme. 

P a r m i les p lus belles espèces du genre 
m e n t i o n n o n s le magn i f i que Epiphora albida 
Druce, aux ailes pos té r i eu res d 'une b lan-
c h e u r ne igeuse ainsi que le g igantesque 
(180 m m ) et s o m b r e E. vaciina ploelzi Ploetz. 
Ces g r a n d s pap i l lons éclosent p resque tous 
au débu t de la saison des pluies (octobre); 
on peu t a lors les voir , dès la tombée de la 
nuit , b u v a n t a v i d e m e n t dans les f laques d 'eau , 
au mi l ieu des rou tes ou des sent iers de 
brousse. 

Leu r s grosses cheni l les parcsseu.ses, à longs 
lubercules nus, filent un cocon b run dans le 
feui l lage de l ' a rbus te nou r r i c i e r ; bien cur ieu-
sement , les chrysa l ides de ces I . ép idoptères 
sont f ragi les el peli tes. 

La durée de l 'existence n y m p h a l e des 
Epiphora est quelquefois très longue, la sortie 
de l ' imago é tant d iurne, le plus souvent. 

Tan t de diversi té dans la morphologie 
c o m m e dans la biologie des Attacides de 
l 'ouest a f r ica in , ne peut qu ' a j ou t e r à l ' a t t ra i t 
de leur étude, si r iche encore, à n 'en pas 
douter , d 'heureuses découvertes.. . 

Elégance des f o r m e s , h a r m o n i e des dess ins et des 
cou l eu r s c l a s sen t les Epiphora au n o m b r e des p lus b e a u x 
L é p i d o p t è r e s a f r i c a i n s . Voici, au repos , un magn i f ique 
m à l e d'Epiphora perspicua B u t l e r {Photographie P. Rou-
geol). La.stourviI le, Gabon . R é d u i t d ' 1 /2 . 



RONGEURS 
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GUINÉE FORESTIÈRE 
De nombreux Rongeurs habi tent la région 

forest ière guinéenne et pa r analogie toute la 
zone forest ière et préfores t ière d 'Afr ique 
occidentale. Beaucoup d 'ent re eux se re t rou-
vent également dans les forêts centre-afr i -
caines, spécifiquement ou subspécif iquement 
différents. Ils appar t iennent à six famil les 
distinctes dont les types pr inc ipaux sont 
l 'Aulacode, l 'Athérure, les Ecureuils , les Ano-
malures ou « Ecureuils volants », les Loirs et 
les Rats. La fami l le des Muridés, comprenant 
Rats et Souris dont la morphologie est f ami -
lière à tous, en représente il est vrai une 
par t ie substantielle, tant pa r le nombre des 
espèces que p a r son rôle impor tan t dans 
l 'économie humaine . 

Comme on peut s'y at tendre, ces Rongeurs 
sont pour la p lupar t inféodés au milieu fores-
tier, à cl imat chaud et humide , les uns exclu-
sivement cantonnés dans la g rande forêt , les 
autres p ré fé ran t le voisinage des cultures où 
ils t rouvent une nour r i tu re facile. Toutefois 
certaines espèces abondantes en région décou-
verte, ou tout au moins sans vocation fores-
tière, sont également présentes ici, sans doute 

Ci-dessus : l 'Ecureui l de Gambie (Heliosciurus gam-
bianus) est un Ecureui l arbor icole . Il est f r é q u e n t dans 
les p l a n t a t i o n s où il pré lève les noix de pa lme, f r u i t s 
du p a l m i e r à hui le , don t il est t rès f r i a n d . 

par Jean ROCHE, 

Assistant au Muséum National d'Histoire Naturelle 

à la f aveu r de la déforestat ion liée à l 'exten-
sion des cultures. 

Lors d 'un récent séjour en Guinée forestière, 
dans la région de Macenta-Nzérékoré, nous 
avons pu étudier ces Rongeurs dans leur 
milieu naturel et aussi en captivité. Leur 
é tude systématique est loin de donner entière 
satisfaction, certains genres présentant des 
problèmes qui restent pour l ' instant inso-
lubles. La connaissance de leur biologie 
continue également à être embryonnaire , pa r 
suite des difficultés inhérentes au milieu 
forestier. On ignore pa r ail leurs leur rôle 
exact en tant que déprédateurs , car il est 
malaisé de démêler leur par t de responsabi-
lité en ce qui concerne les dégâts constatés 
dans les cultures vivrières. 

Des photographies de ces animaux, que 
nous avons tenus en captivité dans la région 
même, ont pu être réalisées en te r ra r ium. Ce 
sont ces dernières que nous voudrions pré-
senter plus spécialement ici. Toutefois cer-
tains Rongeurs correspondant à des types 

impor tants dans le milieu en question, pour 
lesquels le hasard ne nous a pas permis une 
capture, seront également mentionnés, pour 
que cette revue des Rongeurs forestiers d'Afri-
que occidentale ne soit pas trop f ragmentaire . 

L'Aulacode ( T h r y o n o m y s swinderianus) est 
le seul représentant de la famille des Echi-
myidés en Afr ique occidentale. C'est cet ani-
mal que l'on n o m m e à tort « Agouti » en 
Afrique, bien que ce dernier soit un Mammi-
fère typiquement américain. C'est un Rongeur 
aux fo rmes massives, à queue très courte, 
dont la taille peut at teindre celle d 'un Renard. 
Le pelage est part icul ièrement rude, son 
contact fa isant penser à de petites épines. 

L 'Aulacode se rencontre aussi bien en région 
forest ière qu 'en terra in passablement décou-
vert ; aussi sa distribution est-elle très vaste 
en Afrique. On peut dire qu'on le trouve un 
peu par tout , au Sud du Sahara. Cet animal 
aux m œ u r s nocturnes, affectionnant spéciale-
ment les lieux marécageux, est bien connu 
des Africains. Ses incursions fréquentes dans 

les zones cultivées, en particulier dans les 
rizières, sont redoutées à juste titre par les 
agriculteurs. 

L 'Athérure (Atherura africana) appartient 
à la famil le des Hystricidés. Il remplace, en 
région forestière, son proche-parent le Porc-
épic installé dans les contrées environnantes 
beaucoup plus sèches. De taille moindre, 
également recouvert sur le dos et les flancs 
de piquants, mais de piquants plus courts, 
l 'Athérure se caractérise surtout par sa longue 
queue dont l 'extrémité présente une forma-
tion qu'on ne retrouve nulle par t ailleurs : 
un pinceau de lanières cornées, en fo rme d'épi 
d'avoine. 

Cet animal est très mal connu du point de 
vue biologique. On sait seulement qu'il est 
nocturne, vit pa r couple et souvent aussi en 
société nombreuse. 

La famil le des Sciuridés comprend les 
Ecureuils proprement dits. Les espèces étant 
assez nombreuses, nous ne mentionnerons 
que les plus typiques, celles qui sont le plus 
couramment rencontrées. 

Ci-dessus : l 'Ecureuil fouisseur (Xerus erythropus), 
improprement nommé « Ra t pa lmis te ». est au contraire 
terrestre . Sa queue longue et touffue est repliée au-dessus 
du corps, a t t i tude probablement de défense qui lui est 
f ami l i è re en captivité. 
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Le Rnt de Tullbei-g, RnlUis 
{l'raomiis) Tullbergi, semble 
lié au mi l i eu fo r e s l i e r . C'esl 
un a n i m a l l e r res l r c , a u x 
f o r m e s svcl les el à longue 
f |ucue, de m œ u r s douces ct 
sociables . 

Prolo.Tcriis Stangeri est un Ecureui l d 'assez 
for le laille, s t r i c tement i n f éode à la g r a n d e 
forêt . Fiinisciuriis leucosligma est un joli an i -
mal au pe lage m a r q u é de deux lignes longi-
tudina les claires. I>es Heliosciurus ont une 
colora l ion d é p o u r v u e de rayures . Le pelage 
est dans l ' ensemble gris ou n o i r â t r e t iqueté 
de clair , d o n n a n t p a r f o i s une te in te géné ra l e 
lilus ou moins v e r d â t r e {ileliosciurus poeiisis) 
ou rous sâ t r e (Heliosciurus gamhiauus). Cer-
tains de ces a n i m a u x , appe lés Ecureu i l s aux 
bras rouges (Heliosciurus rufobrachium), onl 
la f ace i n t e r n e des m e m b r e s d 'un roux vif. 

Fuuisciurus et Heliosciurus visi tent volon-

tiers les p l an t a t ions oîi ils t rouvent une nour -
r i l u r e facile et a b o n d a n t e . I . 'Ecurcu i l de 
G a m b i e (Heliosciurus gumbiauus), le moins 
fo res t i e r de lous pu i sque cer ta ines de ses 
sous-espèces r e m o n t e n t jus(]ue dans les sava-
nes boisées du Sénégal et du Soudan , esl un 
des r e p r é s e n t a n t s de la f ami l l e q u e nous 
avons r encon t r é le plus f réc iuemment en zone 
cult ivée. Son régime a l i m e n l a i r e se compose 
en g r a n d e i)artie de noix de pa lme , f ru i t s du 
p a l m i e r à hui le , dont il esl très f r i a n d . 

C o n t r a i r e m e n t aux Eciu-euils venan t d 'ê t re 
cités, qui sont tous arbor icoles , l 'Ecureui l 
fou i sseur (Xerus cri/lhropus) csl humico le . 

Le l iâ t à m a m e l l e s m u l -
ti])les, RaUiis (Masionujs) 
iialaU'ii.sis, cs l c e r t a i n e m e n t 
le R o n g e u r le p l u s c o m m u n 
en . \ r r i que . C'csl un R a t de 
tj-pe c lass ique , qui p u l l u l e 
d a n s les c u l t u r e s et n ' hé s i t e 
)Kis à | ) cné l rc r d a n s les 
l i ab i tn t ious . 



Les P:uropéens d 'Af r ique le n o m m e n t « Rat 
lialmiste », t e rme doub lemen t i m p r o p r e puis-
(|u'il s 'agit d 'un Ecureu i l et qui plus est d 'un 
Ecureui l terrestre . C'est un an ima l aux fo rmes 
plus lourdes ([ue celles des Ecureui ls arbo-
ricoles, au pelage rude , p resque épineux, de 
teinte généra le d 'un gris roussâ t r e sur le dos, 
ag rémen té d 'une b a n d e b l anche sur les flancs. 
Sa q u e u e longue et touffue lui confère en 
ou t re une s i lhouet te bien carac tér is t ique . 

L 'Ecureu i l fouisseur est l 'hôte classique des 
zones cultivées, au dé t r imen t desquel les il 
p ré lève l 'essentiel de sa nour r i tu re . On a 

fouisseur est de na tu re re la t ivement ca lme et 
fami l iè re en captivité. Cela n ' empêche qu'en 
main tes régions il soit considéré pa r les Afri-
cains c o m m e un an imal dangereux par sa 
morsure . Des recherches entreprises à l'Ins-
titut Pas teur de Daka r ont en effet mont ré 
que les glandes sal ivaires de ce Rongeur 
hébergent souvent un streptobacil le pouvant 
causer une grave septicémie. 

Les Anomalures sont cou rammen t désignés 
sous le nom d' « Ecureui ls volants ». Leur 
aspect général ne rappel le toutefois celui 
d 'un Ecureui l que d'assez loin et l ' ana tomie 

f r é q u e m m e n t l 'occasion de le voir t raverser 
les rou tes avec agilité, m ê m e aux heures les 
p lus c h a u d e s de la jou rnée . Il passe pou r 
const i tuer , à la m a n i è r e des Hamsters , des 
réserves d a n s son terr ier creusé entre les 
r ac ines d 'un buisson. Bien qu ' abondan t en 
région fores t iè re , ma i s un iquemen t installé 
p a r m i les cu l tu res vivrières , cct Ecureui l est 
un e x e m p l e typique d 'é lément avant tout 
savanico le ayan t é t endu son habi ta t à la 
f a v e u r de la défores ta t ion . 

A l ' inverse des Ecureu i l s arboricoles men-
tionnés, t o u j o u r s agités et agressifs, rEcureu i l 

du c râne est d i f férente . Aussi appar t i ennen t -
ils à une au t r e famil le , celle des Anomalur i -
dés. L e u r carac tè re le p lus é t range est la pré-
sence d 'une m e m b r a n e a l i fo rme re l iant les 
m e m b r e s an té r i eurs aux postér ieurs , sauf 
dans le genre Zenkerella connu du Cameroun , 
Gabon et Moyen-Congo. La queue est longue 
et touffue, p o u r v u e d 'une série d'écailles 
al longées sur sa face infér ieure . 

Ci-dessns : la f e m e l l e du R a t à m a m e l l e s m u l t i p l e s 
se f a i t s u r t o u t r e m a r q u e r p a r le n o m b r e élevé de 
m a m e l l e s qui peu t a t t e i n d r e 12 pa i r e s . Cc ca r ac t è r e 
est eu r e l a t i on avec la h a u t e prol i l lc i té de cet te espèce, 
l.a f e m e l l e ph i i l og raph iée c i -dessus p o r t a i l 10 j u a m e l l c s 
d 'un côlé el 11 de l ' a u t r e . 



Les Irois espèces susceplibles d 'è l rc ren-
conl rces en (u i ince forcs i iè rc sonl Anoinalu-
rops Bcecrofti, à colora l ion gris v e r d â t r e p o u r 
les i)arties su])érieures, les par t ies i n f é r i eu re s 
é tan t souvent f o r t e m e n t teintées de roux . 
Anomaluvns Frasevi, à f o u r r u r e d 'un gris 
roussâ t re , enfin Anomaliivns Peli, le ])lus 
g rand , au jjelage noi r avec le bord des meni -
l)ranes et la queue d 'un b lanc pur . 

Les A n o m a l u r e s sont des hab i t an t s dc la 
g r a n d e forê t . De m œ u r s crépuscula i res , ])as-
sant le j o u r dans des t rous d ' a rb res ou accro-
chés immobi les coni re un Ironc, ils é chappen t 

licrs les p lan ta t ions . Ils élisent en par t i cu l ie r 
domici le dans les cavi tés des t roncs des 
banan ie r s . Nous avons en ou t re cons ta té plu-
sieurs fois la ])résence de Gvaphiiiriis miirinus 
d a n s les hab i ta l ions , de la m ê m e façon que 
I .oirs et I .érots s ' instal lent dans nos f e rmes . 

Enf in nous a r r ivons à l ' impor t an t e f ami l l e 
des INIuridés à laquelle a p p a r t i e n n e n t Hats et 
Sour is typi(iues. l ' n e lisle complè lc des espè-
ces dépasse ra i t le cad re de cet exposé. Nous 
nous con ten te rons de i)résenter les plus carac-
léris l iques, eni re au l r e s celles qui ont élé 
l)hot()gra])hiées et ([ui i l lus l rent cet art icle. 

I.e Hat à iiiiisiMii roux 
{(Ennmi/s hmio.viinl luis) csl 
une espèce cai-actér isUque 
(les b io lopes l'oi-osliers. II 
cons t ru i t des n ids aér iens , 
sa q u e u e longue et p r é h e n -
sile lui facil i la ni la vie 
a rbor i co le . 

la p l u p a r t du t emps à l 'observa t ion . C'est 
pou rquo i l eur biologie est à peu p rès incon-
nue . On sait t ou te fo i s ([u'ils sont f rug ivo res el 
p e u v e n t p l a n e r d 'un a r b r e à l 'atilre, m ê m e 
d i s tan t s de p lus de c i iu iuante mètres , la queue 
se rvan t de gouverna i l . 

La f a m i l l e des Muscard in idés est repré -
sen tée p a r le seul genre (iraphinriis : ce sont 
les Loi r s a f r ica ins . Trois espèces in téressent 
la région fo re s t i è r e gu inécnne , Grapliiiinis 
Hueii, Graphiiiriis mnrinus et Grapliiiirus 
crassicaiiddliis. Ces pet i t s a n i m a u x arbor i -
coles, su r tou t f rug ivores , f r équen l en t volon-

I . e H a t d e T u l l b e r g , Halliis {Praomi/s) Tiill-

bcrgi, est un I^at de taille f a ib l e ou m o y e n n e , 
d ' a l lu re sveltc, à f o u r r u r e lisse et ser rée . La 
([ueue est i)lus longue q u e la tête et le corps. 
C'est un a n i m a l ter res t re , très a b o n d a n t 
d a n s les cul tures , qui semlile lié au mi l ieu 
fores t ie r . Ses m œ u r s en capt iv i té sont assez 
douces cl sociables. 

Le Rat à m a m e l l e s mul t ip les , Rcilliis {Mas-
tomijs) nalalensis {= Rattns (Maslomys) 
coucha), est c e r t a i n e m e n t le R o n g e u r le plus 
c o m m u n en Afr i i jue . C>ela n 'eni i )êche qu'i l 



I .e R a t des m a r a i s (Mala-
coinys loiujipes) e s t u n R o n -

gCMir t r è s i i a r t i cu l i e r . Sa 
longue f]ucuc, ses g r a n d e s 
orei l les , r a l l o n g e m e n t r e m a r -
cjuable du mass i f f a c i a l et 
s u r t o u t du p ied le d i f f é r en -
c ien t de lous les auti-cs 
Mur idés . 

soit atl fond le pltLs mal connu du point de 
vue systcmali t iue, pu i sque le nombre des 
espèces est loin d 'è l re fixé. C'est nn Ra t ter-
rcs i re de type classiciue, à queue légèremenl 
plus cour le q u e la lêle et le corps, à^ fou r ru re 
line et soyeuse, ma i s qui se fa i t sur toul r e m a r -
(pier, chez la femel le , p a r le Jiombre ])arlicti-
l i è remenl élevé de mamel l e s qui ])cul a l l e indre 
douze ])aires. Celte abondance dc mamel les 
est en re la t ion avec la h a u t e proliticité de 
cetle espèce à tendance iui thropophile, qui 

pul lule dans les zones cultivées el n 'hésite 
pas à péné t r e r dans les habi ta t ions . Or cet 
a n i m a l passe pour un dangereux vecteur du 
baci l le pes leux. Sa vasle répar t i t ion sur le 
cont inent a f r ica in , en par t icul ier dans les 
régions peu densémen t boisées, laisse penser 
([u'il .s'est infi l t ré en région fores t ière grâce 
à la défores ta t ion et à l ' implanla l ion des 
cul tures . 

En captivi lé , ce Rat se mon t re tou jours 

Le R a t l i é r i ssc (Lojyhuronujs 
sik(ipiisi) est un M a r i d é le r -
r e s t r e au.K f o r m e s l o u r d e s cl 
à q u e u e l'cla I i v e m c n t cour t e . 
11 se s igna le p a r la n a t u r e 
lie son pe lage (|ui est r u d e 
et d o n l le con tac t r a p p e l l e 
cclui d ' u n e tine lii 'ossc. 



Le R a t h i r s u t e (Dasynujs incomtiis), d ' a l l u r e p l u t ô t m a s s i v e , a f f e c t i o n n e s p é c i a l e m e n t le vo i s i nage 
des m a r a i s . Son pe l age es t h i r s u t e , m a i s s o y e u x . 

e x t r ê m e m e n t r a p i d e d a n s ses m o u v e m e n t s et 
p a r a i l l eu r s agress i f . 

N o t r e Ra t no i r {Rattus raltus) a suivi 
l ' h o m m e et p é n é t r é p r o f o n d é m e n t en région 
fores t iè re . Il colonise pet i t à pet i t les cen t res 
hab i t é s d a n s lesquels il s ' instal le so l idement , 
p i l l an t les r é se rves d e gra ins . 

Le Rat de G a m b i e ou Ra t géant (Cricelomys 
gambiamis), espèce t y p i q u e m e n t a f r i ca ine , est 
é g a l e m e n t le c o m m e n s a l hab i tue l de l ' homme. 
Aussi le r encon t re - t -on un peu pa r tou t , en 
forê t , en s a v a n e et en p le ine ville. C o m m e le 
Ra t à m a m e l l e s mul t ip l e s et le Ra t noir , il 
f igure sur la l iste des R o n g e u r s vec teurs de 
la peste. Sa t rès g r a n d e tai l le et sa q u e u e 
pa r t i e l l emen t b l a n c h e p e r m e t t e n t de le recon-
na î t r e i m m é d i a t e m e n t . 11 au ra i t la cur ieuse 
h a b i t u d e d ' e m p o r t e r d a n s son te r r ie r tous les 
pet i t s ob je t s qu ' i l r encon t re , ce qui exp l ique 
qu' i l soit encore désigné sous l ' appe l la t ion de 
« Ra t vo leur » dans ce r ta ines régions. 

Le Ra t à m u s e a u roux {Oenomys hypoxan-
Ihus) s ' ident i f ie a i sément . Le m u s e a u est de 
cou leu r roui l le , on d i ra i t qu ' i l a été t r e m p é 
d a n s de la t e in tu re d ' iode, ainsi q u e la 
c roupe . La q u e u e est longue. Cette bel le espè-
ce, n e t t e m e n t arbor icole , est ca rac té r i s t ique 
des b io topes fores t iers . Le peu de f r é q u e n c e 
de ses c a p t u r e s résu l te sans doute de sa dis t r i -
bu t ion t rès s p o r a d i q u e et de son m o d e de vie 
a rbor ico le . C o m m e nous l ' avons cons ta té 

dans u n e r izière, où elle n ' é ta i t pas r a r e et 
sembla i t se p la i re , elle cons t ru i t des n ids 
aé r i ens p o u r le r epos ou la r ep roduc t ion . C'est 
un Rat e x t r ê m e m e n t agile et p r o m p t à m o r d r e . 

Le Ra t des nu i ra i s (Malacoinys longipes), 
encore n o m m é t rès j u s t e m e n t R a t a u x longs 
pieds, est un R o n g e u r t rès pa r t i cu l i e r . Sa 
longue queue , ses g r a n d e s orei l les, l ' a l lon-
gemen t r e m a r q u a b l e du massif f ac ia l et sur -
tout du pied le d i f fé renc ien t i m m é d i a t e m e n t 
de lous les au t r e s Muridés . Il r e c h e r c h e les 
sols dé t r empés , sur lesquels il passe p o u r se 
dép lace r avec b e a u c o u p de fac i l i té g râce à 
la longueur except ionne l le de son p ied , et le 
bord des cours d ' e au de la g r a n d e fo rê t qui 
est son vér i l ab le doma ine . Le pet i t n o m b r e 
de spéc imens figurant d a n s les collect ions, 
ainsi que l ' un ique e x e m p l a i r e c a p t u r é d u r a n t 
no t re sé jour , laissent p r é s u m e r qu ' i l n'est pas 
a b o n d a n t en A f r i q u e occ identa le . 

Lophuronujs sikapiisi, ou R a t hér issé , est 
un Mur idé te r res t re a u x f o r m e s l ou rdes et à 
q u e u e r e l a t i v e m e n t cour te . Il se s igna le p a r 
la n a t u r e de son pe lage qui est r u d e et dont 
le contac t r a p p e l l e celui d ' u n e fine brosse. 
Les pa r t i e s i n f é r i e u r e s sont d e te in te rougeâ -
tre. C'est un Rat c o m m u n en rég ion fo res t i è re 
et p ré fo res l i è re , b ien ins ta l lé p a r m i les 
cul tures . Il est de n a t u r e indo len te et a i m a b l e 
en capt ivi té . 

Le Rat h i r su te (Ddsyinys incoinlus) affec-



I.c l i â t r ayé {i.enuusconu/s siriatus) es t un jo l i pe t i t a n i m a l p a r t i e l l e m e n t i r b o r i e n l p -'i 
f< ,ur rure cour le , r e l a l i v e u , e n t du re , o r n é e de s t r i e s ou de t a e h e s ' ^ a l i g n é e T en s é r ^ s ' 

t ionnc s j )ccia lemein le vois inage des mara i s , 
aussi peu l -on di re que l 'espèce est essentielle-
m e n t ri])icole. Le pelage de ce Rat de moyen-
ne taille, d ' a l l u re ])lutôt massive, à q u e u e 
plus cour l e ([ue la têle et le corps, esl h i r su te 
ma i s soyeux. 

Très a b o n d a n t dans les zones cultivées, en 
pa r t i cu l i e r p a r m i les r iz ières donl il m i n e les 
digues, ce R o n g e u r esl aussi b ien r ep résen té 
en région fo res t i è re que dans les savanes 
boisées env i ronnan te s . C o m m e l 'espèce pré-
cédente , il est fac i le à g a r d e r el à m a n i p u l e r 
en capt iv i té . 

Le Ra t r a y é (Lcmniscomijs slrialns) est un 
joli pet i t a n i m a l à f o u r r u r e courle , re la t ive-
m e n t du re , o rnée de s tr ies ou de taches ali-
gnées en séries. Ce R o n g e u r pa r t i e l l emen t 
a rbor ico le est su r tou t un hôte des p lan ta t ions , 
où il est c o m m u n , d a n s la région fo res t i è re et 
sur sa lisière. 

Les Ihjbomijs sont éga lemen t des Rats r ayés 
r ep résen té s en A f r i q u e occ identa le fo res t i è re 
p a r les deux espèces du genre : Hijbomijs 
nnivitlalLis, p o r t e u r d ' u n e seule str ie dorsa le 
noire, c o m m u n aux fo rê t s d ' A f r i q u e occiden-
lale et cen t re -a f r i ca ines , Ihjbomijs irivirgalns, 
au pe lage m a r q u é d o r s a l e m e n t de trois b a n d e s 
noires, conf iné à l 'A f r i que occidentale . 

Ces a n i m a u x , b ien que terrest res , hab i t en t 
exc lus ivement la g r a n d e fo rê l hygrophi lc . On 
peu t penser , vu l eur c a p t u r e peu f r é q u e n t e , 
que leiu- dens i té n 'est nu l le pa r t impor t an t e . 

Enf in nous t e rmine rons ce r a p i d e inventa i re 
p a r les pet i tes Souris af r ica ines , Mus {Leg-
gada) musculoides, au pelage plus ou moins 
mêlé de soies ra ides . Elles sont nombreuses 
dans les zones cult ivées de la région fores-
t ière et s ' é tendent m ê m e bien au delà. Alors 
qu 'el les sonl terrestres, les Souris du genre 
Dendromus, ou Souris des bananie rs , a p p a r -
tenant à une soiKs-famille bien différenciée, 
sont arboricoles . 

A l 'except ion des espèces s t r ic tement inféo-
dées à la g r a n d e forêt , tous ces Rongeurs 
sont an lh ropophi les , ou tout au moins m a r -
quen t une net te a t t rac t ion pou r les cultures. 
Le n o m b r e élevé des espèces qui se tolèrent 
ainsi dans ce mil ieu artificiel, et l ' abondance 
de leurs individus , pe rme t t en t na tu re l l emen t 
de penser que chacune d'elles a un biotope 
p ré fé ren t i e l et un r ég ime qui lui convient plus 
pa r t i cu l i è rement . L'essentiel de leur nourr i -
lure est év idemmen t pré levé au dé t r iment des 
cu l tu res vivrières. Aussi ces a n i m a u x sont-ils 
des fac teurs de déséqui l ibre pou r l 'économie 
h u m a i n e , p a r sui te des dégâts dont ils se 
r e n d e n t responsables . Les r izières sont spé-
c ia lement menacées : ou bien une b a n d e 
d 'Aulacodes au cours d 'une visite nocturne , 
cn sec t ionnant les tiges à dix cent imètres 
env i ron du sol p o u r s'en repa î t re , a tout sac-
cagé sur son passage, ou bien l 'une des espèces 
de Muridés, a n o r m a l e m e n t abondante , a 
m a n g é toute la récolte. Quand on saura que 
ces Rongeurs sont secondés dans leur ma l fa i -



saut t ravai l p a r des Oiseaux Plocéidés des 
genres Ploceus, Spcrmesles et Enpiecles, ])ar-
nii lesquels f igurent les célèbres « G e n d a r m e s » 
et « Mange-mil », p i l leurs dc riz infa t igables , 
on c o m p r e n d r a a i sément q u e cer ta ines années 
la récol te peu t ê t re s inis t rée à 100 %. Rac ines 
dc manioc , no ix de cola, cabosses dc cacaoyer , 
rég imes dc noix de i)alnie en pa r t i cu l i e r ne 
sont éga lemen t pas épargnés . Les Ecureu i l s 
en t r e au t r e s y ont ce r l a ine inen t u n e g r a n d e 
p a r t de responsabi l i té . 

Ces R o n g e u r s sont f r é q u e m m e n t cap tu ré s 
dans des pièges de f ab r i ca t ion locale, ingé-
nieux et t o u j o u r s efficaces. Ils sont c o n s o m m é s 
p a r les popu la t ions , c o m m e l 'est p a r f o i s chez 
nous l 'Ecureu i l c o m m u n , no t re p lus beau 
Rongeur . Ainsi, d a n s cet le région où la v i ande 
de b o u c h e r i e est r a re , ils sont u n e source 
a l i m e n t a i r e non négl igeable , qui c o m p e n s e 
q u e l q u e peu leur g r a n d e nu isance . 

Photoqraphiex Mission R. Pnjol - J. Roche. 

Lophuronnjs p r i s d.ans un piège ind igène eons l i l ue d une 
lige courbée en a r c de cercle à l ' a ide d ' u n l ien au 
cen l re d u q u e l est m a i n l e n u un a p p â t . Deux l a s sos sont 
en o u l r e r e s p e c t i v e m e n t fixés s u r c h a q u e e x l r e m i t e . 
Le R o n g e u r sec t ionne le l ien en m a n g e a n t l a p p a l et 
l ibère a ins i les d e u x lassos s u p e r p o s é s qu i 1 é t r a n g l e n t . 

ÌUBLI0GRAPH1K SO.M.MAIRK 

DEKEYSER P. L., 1955. — Les Mammifères de ¡'.Afrique 
\oire Française (2<i éd.) . Daka r , IFAN, pp. 169-225. 

IliîiM DE BALSAC H . e l LAMOTTE M., 1 9 5 8 . — Mammifères 
Rongeurs in La Réserve nalurelle intégrale du Mont 
Niuiba. Mémoi res de l ' IFAN, Daka r , n° 53, fase . IV, 
pp. 339-357. 

.MACLAUD Ch., 190G. — Noies sur les Mammifères et les 
Oiseaux de F.Afrique occidentale. Pa r i s -Vendôn ie , 
lip. 35-45. 

.MAI.BRANT R . e l MACLATCHY A . , 1 9 4 9 . — Faune de 

l'Equateur .Africain Français. T o m e II, Mamni i f e r e s , 
P a r i s (Lecheval ier ) , Encyc lopéd ie b io log ique , pp. 
248-293. 

TEMMINCK ('.. .1., 1853. — Esquisses zoologiques sur la 
Côte de Guinée. Leiden (Bri l l ) , pp . 121-172. 

Broche l t e de L o p h u r o m ij s 
gri l lés , iM-êts à ê t re c o n s o m m é s . 



MUSÉUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE 
NOMINATION AU MUSÉUM 

^ A la cha i re de Phys ique végé ta le du M u s é u m N a t i o n a l 
d ' H i s t o i r e N a t u r e l l e t r op t ô t laissée vacan te par le Professeur 
P ier re D o n z e l o t , un nouveau t i t u l a i r e v i e n t d ' ê t r e n o m m é : 
M . Char les Sadron, jusque là professeur de P h y s i c o - C h i m i e 
m a c r o m o l é c u l a i r e à la Facu l té des Sciences de St rasbourg 
e t d i r e c t e u r d u C e n t r e de Recherches sur les M a c r o -
mo lécu les ins ta l lé dans c e t t e m ê m e v i l l e . 

Du Lycée de Troyes o ù il est n o m m é en 1 9 2 7 , dès 
l ' ag réga t i on passée, il deva i t , l ' année su ivan te , re jo ind re 
le Lycée K léber à S t rasbourg où lui é ta i t con f iée une 
classe de M a t h é m a t i q u e s spéciales. C 'es t là, au con tac t de 
P ier re W e i s s , alors professeur de Phys ique à la Facu l té de 
St rasbourg , et sous sa d i r e c t i o n , que l ' a c t i v i t é de M . Char les 
Sadron va s ' o r i en te r vers la recherche, d 'abo rd dans le 
d o m a i n e d u f e r r o m a g n é t i s m e qu i fera l ' o b j e t de sa thèse 
de d o c t o r a t , pu is dans ce lu i de la mécan ique des f l u ides 
où le g u i d e r o n t les consei ls d u cé lèbre spécia l is te von 
K a r m a n , lors d u sé jour q u ' u n e bourse de la Fonda t ion 
Rocke fe l l e r lui p e r m e t de fa i re aux E t a t s - U n i s en 1 9 3 3 . 
De c e t t e époque da te le d é b u t de ses t ravaux sur la 
b i r é f r i n g e n c e d ' é c o u l e m e n t qu i deva ien t assurer à M . Sadron 
une r e n o m m é e m o n d i a l e e t lu i va lo i r d ' ê t r e lauréat de 
l ' I n s t i t u t , pu is d ' ê t r e dés igné par la Physical Society o f 
L o n d o n e t la Société Française de Phys ique c o m m e p rem ie r 
t i t u l a i r e d u Pr ix H o l w e c k . 

La guer re , la c l a n d e s t i n i t é e t la d é p o r t a t i o n f o n t marquer 
u n o b l i g a t o i r e t emps d ' a r r ê t à c e t t e car r iè re qu i , dès 1 9 4 5 , 

semble repar t i r sur sa lancée avec une ardeur accrue. Cràce 
a l ' appu i de l 'Un i ve rs i t é et d u Cen t re Na t iona l de la 
Recherche Sc ien t i f i que qu i me t à sa d ispos i t ion, en 1947 , 
le Cen t re d 'E tudes de Physique Macromolécula ' i re d 'abord 
heberge par la Facul té des Sciences de Strasbourg avant de 
deven i r , en 1954 , dans un i n s t i t u t spéc ia lement éd i f ié à 
cet e f f e t , le Cen t re de Recherches sur les Macromolécu les , 
M . C. Sadron peu t poursu iv re dans les mei l leures cond i t ions 
matér ie l les des recherches qui von t inspirer les t ravaux que 
mène a c t u e l l e m e n t à b ien une équ ipe d ' une so ixanta ine de 
chercheurs groupée au tou r de lui au Cen t re de Recherches 
sur les Macromo lécu les . 

De \a s i m i l i t u d e des lois qui régissent, quan t à la 
b i ré f r i gé rence d ' é c o u l e m e n t , les macromolécu les syn thé t iques 
et_ les grosses molécu les cons t i t uan t la mat iè re v i van te , 
na î t ra p e u t - ê t r e un aspect nouveau de la Biologie dans le 
doma ine t o u t neu f et p le in de promesses de la Physico-
C h i m i e b io log ique . Les t ravaux que M . Sadron et son école 
o n t en t repr i s sur les acides nuc lé in iques, sur les changements 
et la dég rada t i on de la susbtance o n t déjà appor té une 
ér iorme c o n t r i b u t i o n à cer ta ins prob lèmes de la Céné t ique . 
L è v e r o n t - i l s dema in un co in du vo i le der r iè re lequel se 
cachen t encore les or ig ines de la v ie, et le M u s é u m 
p o u r r a - t - i l s ' enorgue i l l i r alors d 'avo i r appelé à lui le grand 
d é c o u v r e u r ? Il est de t o u t e façon assuré, en c o n f i a n t 
a u j o u r d ' h u i une de ses chaires à M . Charles Sadron, 
d ' accue i l l i r un savant é m i n e n t , de ceux d o n t la présence 
honore l ' é tab l i ssement auquel ils appa r t i ennen t . 

LE SALON DE L'AQUARIOPHILIE 

C e t t e e x p o s i t i o n de Poissons et de Plantes aqua t i ques 
d ' o r n e m e n t organ isée par l 'Assoc ia t i on Française des A q u a -
r ioph i les sous l ' ég ide d u M u s é u m N a t i o n a l d ' H i s t o i r e 
N a t u r e l l e se t i end ra d u 2 8 fév r ie r au 18 mars 1 9 6 2 , de 
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. , tous les jours, dans 
la Ga ler ie de Bo tan ique , 1 0 - 1 2 , rue de B u f f o n , Paris 5°. 
Ls p r i x d ' e n t r é e est f i x é à 1 ,50 N F (Enfan ts : 1 N F ) . 

Dans de n o m b r e u x aqua r i ums , ag rémen tés de p lan tes 
décora t i ves peu c o m m u n e s , seron t présentées des espèces 
rares e t cou ran tes de Poissons mar ins et d 'eau douce des 
rég ions t rop ica les les p lus diverses. De plus, que lques 

te r ra r i ums , peuplés de rept i les e t de bat rac iens de couleurs 
v ives, f e r o n t conna î t re au pub l i c les espèces suscept ib les 
d ' ê t r e conservées f a c i l e m e n t en cap t i v i t é . 

Tous ces organismes, à l 'é légance f rag i le , aux fo rmes et 
moeurs é t ranges, c o n s t i t u e r o n t un des plus beaux ensembles 
jamais présentés au pub l i c par is ien. 

Les v is i teurs de c e t t e expos i t i on pou r ron t appréc ier les 
grandes ressources es thé t iques et i ns t ruc t i ves que représente 
la possession d ' u n a q u a r i u m et ils t r o u v e r o n t au cours de 
ce t t e v i s i t e la d o c u m e n t a t i o n et les rense ignements qu ' i l s 
p o u r r a i e n t dési rer . 

LES LIVRES (suite de ta paye 18) 

— A N I M A U X A ECAILLES, par le Dr Erna M o h r , de 
H a m b o u r g , 7 2 i l l u s t r a t i ons - Ed i t i ons Z i emsen , 1 9 6 1 . 

Les v i s i t eu rs de zoos, m ê m e les p lus zélés, n ' o n t que 
r a r e m e n t l ' occas ion de vo i r des a n i m a u x éca i l l eux v i van ts . 
Et m ê m e si u n j a rd in zoo log ique en possède, le v i s i t eu r 
n ' es t guè re p lus avancé, car les a n i m a u x à écai l les m è n e n t 
une v ie s u r t o u t n o c t u r n e e t s ' e n d o r m e n t le jour , reposant 
enrou lés dans u n c o i n de la cage aux a n i m a u x . 

Il appa ra î t j u s q u ' i c i que ces « cônes de sapin v i van t s » 
n ' o n t p u ê t r e conservés p lus de deux ans en c a p t i v i t é , m ê m e 
pas dans leur pa t r i e , les t r op iques d ' A s i e et d ' A f r i q u e . 
Cela repose en g rande p a r t i e sur la d i f f i c u l t é de leur 
p rocurer r é g u l i è r e m e n t des q u a n t i t é s su f f i san tes de n o u r -
r i t u re n a t u r e l l e . Ces a n i m a u x sont p l e i n e m e n t e t u n i l a t é -
r a l e m e n t spécia l isés (dans la c o n s o m m a t i o n ) des f o u r m i s et 
des t e r m i t e s , e t le p lus souven t ils son t en d i f f i c u l t é avec 
la n o u r r i t u r e de r e m p l a c e m e n t q u ' o n p e u t leur f o u r n i r en 
dehors de leur pa t r i e . C 'es t p o u r q u o i la p l u p a r t des ja rd ins 
zoo log iques é v i t e n t de conserver e t de présenter des êt res 
aussi é t ranges . 

Le p résen t opuscu le d u Dr Erna M o h r , dans leque l est 
condensé t o u t ce q u i m é r i t e d ' ê t r e c o n n u sur la v ie e t le 
c o m p o r t e m e n t de ces a n i m a u x au c h a r m e « a n t é d i l u v i e n », 
do i t m o n t r e r t o u t le p r o f i t que l ' on re t i re ra de ce t t e occas ion 
de s 'occuper de ces a n i m a u x . E. C. 

— LES T Z I G A N E S , par J.-P. C lébe r t . Co l l ec t i on « Signes 
des T e m p s ». Ed i t ions A r t h a u d 1 9 6 1 . 2 9 2 pages. 

E tude e t h n o l o g i q u e pass ionnante . Des or ig ines à nos jours, 
les t z iganes sont un cas un ique car ils rep résen ten t un 
ensemb le e t h n i q u e b ien d é f i n i qu i a réalisé une fan tas t i que 
m i g r a t i o n sans a l té re r son o r i g i na l i t é . Répart is sur qua ran te 
pays e t , ma lg ré que lques d i f f é rences apparentes, les tz iganes 
sont un is par u n m ê m e amour de la l iber té , de v ie au 
sein de la na tu re et par la m ê m e i nd i f f é rence des événements 
po l i t i ques soc iaux. . . 

U n e connaissance de plus à acquér i r sur des êtres qui 
nous sont f am i l i e r s mais inconnus. 

S i g n a l o n s é g a l e m e n t t ro i s envois des Ed i t ions .Arthaud so r t an t 
dn c a d r e de n o t r e revue : 

— Madame de Pompadour, p a r J a c q u e s L e v r o n . Réhabi l i t a t ion , 
fondée su r des d o c u m e n t s a u t h e n t i q u e s et inédi ts , de Jeanne-
.Antoinette Po i s son . Récit olj jectif , ne c a c h a n t pas les e r r e u r s 
c o m m i s e s p a r la f avor i t e de Louis XV, m a i s d é g a g e a n t la femme 
p ro tec t r i ce des a r t s , che rc l i an t la g r a n d e u r de la F r a n c e . 

— Naujocks, l'homme qui déclencha la guerre, p a r G u n t e r 
Peis . Recons t i t u t i on de la c a r r i è r e de cet espion célcMire. 
CdiUr ibu t ion à l ' h i s to i r e de n o t r e t e m p s . 

— Hitler, chef de guerre, p a r Ger t Buchhe i t . Descr ipt ion 
assez i n a t t e n d u e d ' u n h o m m e qu! a t a n t pesé su r l ' h i s to i re 
du m o n d e . Hi t l e r , non p a s un chef de gue r re , m a i s un a m a t e u r 
doué d ' é t o n n a n t e s in tu i t ions , un vi . i ionnaire. im f a n a t i q u e 
borné dont I.t longue sér ie de f a u t e s n condui t l'.MIem.ngne ,i 
I.T p ' u s gr.nnde des c a t a s t r o p h e s . 



I x ' z a r d a n d i i i . 

(l'hotographie Jean Dorst). 



LE LÉZARD 
DES A 

p a r J e a n DOI ' .ST 

DES 

Les l iants p l a t eaux des Andes péruviennes , 
d ' u n e a l t i tude m o y e n n e fie 4 000 m, sont sans 
con t red i t un mi l ieu n a t u r e l très peu prop ice 
aux Repti les. Les basses t empé ra tu r e s qui y 
r égnen t tout au long de l ' année const i tuent 
en effet, c o m m e pa r tou t , un f a c t e u r l imi tan t 
p o u r cet te classe de Ver t éb rés ; le f ro id noc-
tu rne y est très intense, su r tou t p e n d a n t ia 
saison sèclie (le t h e r m o m è t r e descend alors 
j u s q u ' à — 2 0 " ) , et la t e m p é r a t u r e m o y e n n e 
annue l l e n'est d ' u n e m a n i è r e généra le que 
de l ' o rd re de 2" à ces a l t i tudes . 

Le n o m b r e d 'espèces de Rept i les é tabl ies 
d a n s les hau t e s Andes est de ce fa i t m ê m e 
très fa ib le pu i squ ' au P é r o u on ne compte 
q u e deux r e p r é s e n t a n t s de cet te classe de Ver-
tébrés : l 'un est un Co lubr idé opis thoglyphe, 
Tacinjinenis penwiaua, s e rpen t de fa ib le tai l le 
qui esl r é p a r t i depu i s Cuzco j u s q u ' a u Sud du 
pays ; l ' au t r e est un lézard du g roupe des 
Iguanes, Liolaenms nmlliformis. 

Ce Léza rd , don t la tête et le corps mesu ren t 
de 75 à 100 m m , la q u e u e é tan t un peu p lus 
longue, doi t son n o m lat in à l ' invra i sem-
blable p o l y m o r p h i s m e de sa robe, don t non 
seu lemen t la couleur , m a i s éga lemen t la dis-
l)osition des taches va r i en t à l ' infini. La f o r m e 
m ê m e de l ' a n i m a l est changean te , sans que 
l 'on puisse r a t t a c h e r ces va r i a t ions à des d i f -
fé rences d 'âge, de saison ou de sexe. Cer ta ins 
ind iv idus p r é sen t en t des taches foncées t rès 
m a r q u é e s sur le dos, d ' au t r e s ont une colora-
tion dorsa le p lus u n i f o r m e avec un semis de 
taches minuscu les . Les cou leu r s va r i en t tout 
au tan t , su r t ou t celles des f lancs et des pa r t i e s 
i n fé r i eu res qui sont m a r q u é e s de ver t vif chez 
les uns, de j a u n e o r a n g é chez les au t res , et 
sont p a r f o i s m ê m e mul t ico lores . 

Ces L é z a r d s se r e n c o n t r e n t dans les mi l i eux 
les p lus rudes , p a r f o i s d a n s des p a m p a s cou-
vertes de p ie r ra i l l es et sans a u c u n e végéta t ion , 
j u squ ' à p lus de 5 000 m d 'a l t i tude . L e u r 
b io tope d 'é lect ion se t r o u v e c e p e n d a n t sur 
les pen tes bien exposéees , où les rochers de 

toutes d imens ions sont nombreux , en t ra înan t 
de ce fa i t des microcl imats plus favorab les 
que les p la ines ouver tes aux vents f ro ids . Ces 
Repti les sont capables de creuser leurs pro-
])res terrier.s, mais ils util isent volont iers ceux 
des rongeurs ou des pet i tes cavités naturel les . 
Leur n o u r r i t u r e comprend aussi bien des 
végétaux — n o t a m m e n t des bourgeons et des 
pet i tes feui l les — que des insectes, mouches, 
papil lons, et des araignées. Ceux-ci sont 
cependan t r a r e s à cer ta ines saisons, no tam-
m e n t en plein cœur de la pér iode sèche, et 
seul un rég ime volont iers végétar ien leur 
pe rme t de surv ivre alors. 

Le pr inc ipa l p r o b l è m e écologique qu 'ont à 
r é soudre ces Léza rds andins est cependan t 
d ' o rd re thermique . Il leur f a u t prof i ter au 
m a x i m u m de la cha leur dispensée p a r l ' inso-
lat ion, très fo r t e à cer ta ines heures du jour , 
ma i s souvent de cour te du rée ; aussi les voit-
on sort i r dès les p remie r s rayons du mat in et 
se p lacer bien en évidence sur u n e pierre , ou, 
mieux , sur un mate las végétal les isolant du 
sol p lus f ro id , les pa t tes an té r i eu res tendues 
c o m m e pour p résen te r le m a x i m u m de sur-
face corpore l le à l ' i r rad ia t ion . Les rad ia t ions 
incidentes sont absorbées très r a p i d e m e n t et 
avec g r a n d e intensité. On a mesu ré des tem-
p é r a t u r e s in ternes de 19°, alors que l 'air 
a m b i a n t étai t encore à — 5 ° . 

Une des adap t a t i ons les plus poussées 
consiste en la facu l té de présen te r des mou-
vement s coordonnés , et en par t icu l ie r de se 
déplacer , a lors que leur t e m p é r a t u r e in te rne 
est encore fo r t basse. C o m m e l 'a m o n t r é en 
l iar t icul ier le physiologiste amér i ca in Pearson, 
des ind iv idus dont la t e m p é r a t u r e rec ta le ne 
dépasse pas 4° — et m ê m e dans un cas 1,5° — 
m a r c h e n t p a r f a i t e m e n t quo iqu 'avec lenteur. 
Cela l eur p e r m e t bien en tendu de mani fes te r 
une activité dans des circonstances au cours 
desquel les des Repti les moins bien adap tés ne 
p o u r r a i e n t ê t re actifs. Le temps changeant 
r a p i d e m e n t sur les hau t s p la teaux , et une 



I . é z a i d s a i u l i n s . 

R e i n a r q u o r la d ilïcM-eii'.'o e n t r e l e s 

d e u x i n d i v i d u s . 

(I'hoioqniphie Jeun Dorst). 

t empê te de neige p o u v a n t su rven i r jus te ap rès 
une pé r iode d ' inso la t ion , avec des écar t s de 
t e m p é r a t u r e si accusés qu ' i ls sont sans dou te 
une des ])r incipales ca rac té r i s t iques c l ima-
liques des h a u t e s Andes, on c o m p r e n d q u ' u n e 
telle a d a p t a t i o n l e u r p e r m e t de r e g a g n e r un 
abr i m ê m e q u a n d ils se sont f a i t s s u r p r e n d r e 
])ar le f ro id loin de l eu r ter r ier . R a p p e l o n s q u e 
de telles a d a p t a t i o n s ont éga l emen t été obser-
vées d a n s d ' a u t r e s h a u t e s m o n t a g n e s , el, en 
pa r t i cu l i e r , au C a u c a s e p a r les biologis tes 
russes. 

R e m a r q u o n s que l 'excès de c h a l e u r l eur est 
p r é j u d i c i a b l e c o m m e à tous les Repti les . 
P e n d a n t les h e u r e s les p lus ensolei l lées de la 
j o u r n é e , ces L é z a r d s évi tent de re s t e r exposés 
au soleil p e n d a n t de longues pé r iodes et se 
m e t t e n t f r é q u e m m e n t à l ' o m b r e de végé taux 
ou de rochers . S inon ils sont suscept ib les de 
pé r i r d ' inso la t ion c o m m e tous les Rept i les 
p lacés d a n s les m ê m e s condi t ions en ra ison 
du m a n q u e d ' un disposit if de régu la t ion ther-
n i ique c o m m u n à tous ces Ver tébrés . 

Les L é z a r d s a n d i n s sont v iv ipares . Les 
p a r a d e s nup t i a l e s et les a ccoup lemen t s ont 
l ieu, semble-t- i l , cn avr i l et ma i , soit au débu t 
de la saison sèche, et les j eunes nais.sent 
d 'oc tobre à décembre , dès que c o m m e n c e n t 
les pluies , c 'est à l ' époque la p lus f a v o r a b l e 
p o u r les j eunes au m o m e n t où éclosent les 
insectes. 

La gesta t ion a donc lieu p e n d a n t l 'h iver 
a u s t r a l On n 'es t p a s encore très rense igné 
sur les f acu l t é s d ' h ibe rna t i on de ces Lézards . 
L e u r l é tha rg ie n 'es t sans aucun dou te pas 

totale, ca r on en r e n c o n t r e en plein c œ u r dc 
l 'h iver , au cours des h e u r e s les p lus c h a u d e s 
de la j ou rnée . Ils sont c e p e n d a n t r a r e s à cet te 
époque , ce (jui donne à pense r q u e la m a j e u r e 
pa r t i e d ' en t r e eux res tent e n d o r m i s d a n s des 
r e t r a i t e s où ils passent la m a u v a i s e saison, 
en en so r t an t s i m p l e m e n t dc t emps à au t re . 
De toutes m a n i è r e s la n o u r r i t u r e est a lors 
t rès r a re , aussi bien les insectes q u e les végé-
t aux desséchés p a r u n e absence totale de 
])luies, la fo r te insola t ion et un f ro id t rès 
intense. 

Ces L é z a r d s j o u e n t un rôle non négl igeable 
d a n s l ' équ i l ib re b io logique des h a u t e s Andes . 
C o m m e ils sont loca lement t rès n o m b r e u x , 
leur act ion sur les popu l a t i ons d ' insectes est 
sans a u c u n dou te des p lus i m p o r t a n t e s . 
Aucun M a m m i f è r e du grou])e des Insec t ivores 
ne se t rouve en compé t i t ion avec eux, en 
ra i son dc l ' absence totale de cc g r o u p e sur les 
h a u t s p l a t eaux , où seuls que lques R o n g e u r s 
p ré lèven t des insectes p o u r c o m p l é t e r l eur 
r é g i m e végé ta r ien . P a r a i l l eu r s les e n n e m i s 
lui turels des L é z a r d s a n d i n s se r e n c o n t r e n t 
p a r m i les R e n a r d s {Diisicijon culpaens), les 
Mouffet tes {Conepaliis rex) et les o i seaux 
carn ivores , Buses et Ca rnea ra s . Ils r ep ré sen -
tent dc ce fa i t un cha înon r e l a t i v e m e n t 
i m p o r t a n t d a n s la b iocénose des h a u t e s Andes . 
Leur p résence d a n s ce mi l ieu hos t i le témoi-
gne en lous cas u n e fois dc p lus de la plas-
iicilé a d a p t a t i v e des a n i m a u x , dont cer ta ins , 
à p r e m i è r e vue peu ap tes à s u r v i v r e d a n s un 
mil ieu aussi host i le , ont n é a n m o i n s réussi à 
s'v ins ta l ler et à y f a i r e souche. 
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lyC lihotograr-he (lui désire fixer sur la pellicule 
cles su je t s se mouvant clans le milieu aciuaticiue est 
a u x prises avec de nombreuses difficultés, facile-
ment résolues ou même inexistantes lors des prises 
de vues ordinaires. Elles t iennent aux facteurs 
suivants : 

— Le su je t est généralement petit , d 'où la néces-
sité d 'opérer à distance rapprochée pour obtenir 
un cliché lisible. On entre déjà là dans le domaine 
de la macrophotographie , avec le cortège de ses 
écueils (t). Xous savons, en effet, cpie dans ces 
conditions, la profondeur de champ est t rès réduite. 
l'Ule est, de plus, d iminuée dans de notables 
proport ions à cause de l ' indice de réfract ion de 
l 'eau. Enf in , la prise de vues à distance rapprochée 
absorbe une part ie des rayons lumineux . 

— Le sujet est, bien en tendu, vivant , souvent 
très r emuan t et se déplace dans les trois dimensions 
de l 'espace. Dès lors, son a t t i tude doit être saisie 
en une infime fraction de seconde. I l n 'es t point 
ici (luestion de pose, ni même d ' ins tan tané de 
moyenne durée (1/50° ou î /100" de seconde). I l 
f au t 0])érer beaucoup p lus vite. 

— Le sujet est facile à effrayer, surtout dans les 
conditions parculières où on le ])lace pour le photo-
graphier . Une vive lumière, surtout si elle est trop 
longtemps prolongée, gêne considérablement les 
poissons. De plus, la pigmentation de la peau, chez, 
de nombreuses espèces, se modifie sous un violent 
éclairage : les marques ou barres sombres, notam-
ment, ont tendance à s 'a t ténuer et peuvent même 
disparaître. 

—• Les reflets et les ombres parasites provenant 
des glaces de l ' aquar ium et du milieu liquide doivent 
être éliminés. 

• • * 

A. — L ' A P P A R E I L P H O T O G R A P H I Q U E 

La querelle des formats trouve, dans le domaine 
particulier qui nous occupe, un terrain fécond en 
a rguments opposés. Elle est cependant facilement 
résolue si nous considérons d 'une part , que nous 
devons pouvoir j îhotographier correctement les 
poissons même les plus petits (certains n ' on t que 
deux ou trois centimètres de longueur) et d 'au t re 

Cichlasoma meeki. F n n i i l l e de s Cichl i -
dés. A m é r i f i u e cc i i l r a le . P o i s s o n s 
d ' a q n a r i i i m . L o n g u e n r : 10 cm. 

Appareil 9 X 12 à double lirage. 
I' : 22. Flash éleclronique. Surface 
sensible : .Agfa 17° Din. Eclairage 
fronlal. 

(1) Voi r « La M a c r o p h o t o g r a p h i e », 
pa r H.-H. . \ oa i l l e s , d a n s Science el 
\alure, n" 45, m a i - j u i n lOfil, p. 37-39. 



part, que nos clichés devront nous permettre d'obte-
nir des épreuves reproduisant le sujet au moins en 
grandeur nature. 

1° L'appareil de petit format (24 x 36 mm). 

Le seul avantage qu'il comporte, à notre avis, 
est sa rapidité de mise en place et d'emploi, à 
condition qu'il s'agisse d'un appareil mono-objectif 
à visée reflex. C'est l 'instrument de reportage type, 
t(;u,iours prêt à servir. 

L'économie apparente qui résulte de l'utilisation 
de surfaces sensibles de format réduit est, croyons-
nous, largement compensée par le grand nombre 
des clichés inutilisables. En effet, le poisson se 
déplace souvent avec rapidité et se trouve très 
décentré et même hors du champ lorsqu'on travaille 
à distance très rapprochée. Cet inconvénient est 
particulièrement gênant lorsqu'on se sert d'émul-
sions en couleurs destinées ensuite à la projection, 
le cadrage étant ici de première importance. 

I/avantage apparent d'une grande profondeur 
de champ ne résiste pas non plus à l'examen. On 
sait en effet que, SI L 'ON VEUT OBTENIR SUR 
LE CLICHE UNE IMAGE DE DIMENSIONS 
DONNÉES, la profondeur de champ est exacte-
ment la même, quel que soit l'appareil utilisé et, 
par conséquent, la longueur focale de l'objectif. 

Dans la pratique, d'ailleurs, les images que l'on 
obtiendra avec un appareil de petit format seront 
minuscules et devront, pour permettre d'obtenir 
une épreuve utilisable, être agrandies dix à vingt 
fois. 

2° I.cs appareils de grand format. 

Ils sont généralement niunis d 'uu soufflet de 
tirage permettant, à l'allongement maximum, d'ob-
tenir sur la surface sensible une image au moins 
égale aux dimensions de l'objet. Ils existent en des 
formats divers, depuis 9 x 12 cm. Leurs avantages 
et leurs inconvénients sont à peu près inverses de 
ceux que nous avons vus précédemment. 

L'inconvénient majeur de ces instruments est leur 
mise en place laborieuse. La pliotographie de repor-
tage est pratiquement interdite et seule est permise 
la prise de vues « en studio », aquarium et appareil 
étant installés avec le réglage convenable pour une 
série de photographies. 

Ils ne présentent, autrement, que des avantages : 
— Image relativement grande par rapport au 

sujet, permettant des agrandissements d'excellente 
qualité. 

— Même lorsque le sujet est mobile, il y a beau-
coup moins de risque à ce qu'il soit hors du champ 
de l'appareil. Pour les diapositives en couleurs, on 
peut « recadrer » en 24 x 36, 45 x 60 ou même 
60 X 60 des clichés où le sujet est décentré. 

— Enfin, le verre dépoli permet une mise au 
point et un cadrage parfaits. 

Après de nombreux essais, j'ai fixé mon choix 
sur une chambre de format 9 x 12 cm à double 
tirage (objectif Zeiss Tessar, obturateur Compur), 
longueur focale 135 mm. 

La mise au point et le cadrage s'effectuent sur 
une plaque de verre dépoli à grain fin. La mise au 
point, pour être précise, exige le plus grand soin. 
Après avoir placé l'appareil muni de son verre 
dépoli sur une table bien plane, nous disposons à 
une certaine distance de l'objectif un objet très 
lumineux, rigoureusement parallèle au plan du 
verre. Ce peut être une feuille de papier blanc, 
fixée sur un carton bien plan, et sur laquelle on 
aura tracé à l'encre de Chine, à l'aide d'une plume 
très fine, des dessins quelconques. On peut égale-
ment se servir d'une lampe-tube (linolithe) à fila-
ment métallique, du type de celles qu'on emploie 
pour les galeries d'éclairage des aquariums. Cette 
lampe a évidemment l'avantage d'être extrême-
ment lumineuse ; elle permet en outre une mise au 
point très précise, puisque le filament, apparem-
ment linéaire, est en réalité constitué d'un grand 
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nombre de fines spires ayant seulement (|ucl(|ues 
di.xièmes de millimètre. I.orsque la mise au ]ioint 
est correcte, on doit apercevoir distinctement ces 
spires sur le verre dépoli à l'aide d'une bonne 
loupe. Il va sans dire que cette opération doit se 
faire avec l'ouverture maximum du diaphragme, 
c'est-à-dire celle qui tolère la moins grande pro-
fondeur de champ. 

On utilisera d'abord l'appareil photographique 
au maximum de son tirage. L'image sur le dépoli 
est alors approximativement de la même grandeur 
que l'objet et, pour une focale de 135 mm, celui-ci 
se trouve à environ 25 cm de l'objectif. Puis, on 
éloignera l'appareil de l'objet-test, en le plaçant 
successivement par exemple à 35, 45, 60, 80 cm 
et I mètre et en effectuant a chaque fois une mise 
au point très soignée (veiller notamment à ce que 
la plan du verre dépoli soit bien parallèle à celui 
de l'objet-test). On notera également pour chaque 
distance le rapport entre l'image et le sujet. Des 
points de repère finement mais clairement indiqués 
seront marqués sur l'appareil pour les différentes 
distances, et on possédera ainsi un étalonnage prêt 
à servir pour la prise de vues à des distances diver-
ses. Lorsqu'on voudra prendre une pliotographie 
devant l'aquarium spécialement aménagé à cet 
effet, on n'aura plus qu'à cadrer le sujet. 

Dans le cas où on utilise des plaques Q X 12, la 
totalité de l'image visible sur le dépoli sera enregis-
trée sur la plaque. Si on emploie un adaptateur 
spécial pour pellicules (permettant les formats 6 x 9 , 
6 X 6 et 4,5 X 6, grâce à des caches spéciaux), on 
dessinera sur le verre dépoli, à l'aide d'un crayon 
à mine de plomb, les différents formats pouvant 
être employés. Les avantages de l'adaptateur pour 
pellicules sont de trois ordres : rapidité d'emploi, 

économie de surface sensible et utilisation de la 
région centrale de l'objectif, d'oii une meilleure 
image. Les plaques seront néanmoins utilisées 
lorsqu'on aura affaire à des poissons de grande taille. 

li. — L'AQUARIUM. 

Un aquarium à cornières en fer peint, de 50 cm 
de longueur, fait parfaitement l'affaire, à condition 
que la glace antérieure ne comporte aucune rayure, 
si fine soit-elle. Les cornières latérales supérieures 
seront préparées comme il est indiqué sur la figure 
n" I, qui représente un aquarium vu du dessus. 
Les encoches pratiquées successivement à 2, 3, 5 
et 8 centimètres de la glace frontale permettent 
d'isoler les poissons à photographier à la partie 
antérieure de l'aquarium, grâce à une feuille de 
verre qu'on glisse verticalement dans les encoches. 
I/évidement pratiqué à 2 cm de la glace frontale 
sera utilisé pour les très petits poissons ou les 
alevins. Celui pratiqué à 3 cm servira pour les 
poissons ne dépassant pas 5 ou 6 cm de longueur. 
Dans tous les cas, en effet, il faut que le sujet à 
photographier puisse évoluer avec une certaine 
aisance et notamment se retourner sans trop d'effort 
dans sa prison provisoire, ce qu'il fera en se met-
tant à environ 45° par rapport à l'horizontale. 
Certains poissons à colonne vertébrale très souple 
(Betta) s'accommodent fort bien d'un espace très 
réduit. Lorsque les laissons sont plus gros, on place 
la feuille de verre à 5 et même à 8 cm de la glace 
frontale (Queues de voiles adultes, par exemple, ou 
poissons dépassant 12 cm). 

Le fond de l'aquarium est garni d'une couche 
de gros gravier de 3 ou 4 cm d'épaisseur. Choisir 
ce gravier de teinte claire, pour augmenter la lumi-
nosité. De même, l'aquarium lui-même sera placé 
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22. Flash 

devant un fond clair, à une distance minimum de 
trois décimètres. Certains poissons transparents 
pourront être avantageusement photographiés devant 
un fond noir ou très foncé ; on devra, sur ce point, 
procéder à différents essais. Il est inutile de préciser 
que toutes les parois de l'aquarium et le verre de 
séparation doivent être d'une propreté méticuleuse, 
ainsi que le sable. La moindre impureté difïracte 
en effet les rayons lumineux et il est nécessaire de 
filtrer l'eau en permanence, grâce à une petite 
pompe du commerce actionnant un filtre extérieur. 

Pour les photographies en noir et blanc, on peut 
agencer, dans la partie postérieure de l'aquarium 
laissée libre par la séparation en verre, un décor à 
l'initiative et à la fantaisie de l'opérateur : rochers, 
plantes, etc. En ce qui concerne les photographies 
en couleurs, par contre, il faut être beaucoup plus 
circonspect, car les dominantes colorées apparaissent 
rapidement. Deux ou trois brins de myriophylle, 

par exemple, peuvent être utilisés, mais uu plus 
grand nombre produirait une teinte générale ver-
dâtre qui altère les couleurs naturelles. 

C. — LA PRISE DE VUES. 

1° Profondeur de champ. 

Notre matériel est maintenant prêt. Supposons que 
nous utilisions notre appareil à une distance de 
6oo mm de l'objet (distance prise depuis la partie 
antérieure de l'objectif jusqu'au plan de netteté 
maximum). Nous avons placé un petit poisson de 
trois ou quatre centimètres de longueur dans la 
case de 3 cm. En supposant que nos poissons se 
placent au milieu de la largeur disponible (ce qu'ils 
font presque toujours d'instinct), ils se trouvent 
à 15 mm en moyenne de la glace frontale de l'aqua-
rium. Celle-ci a elle-même une épaisseur de 3 mm. 
A quelle distance DANS L'AIR correspondent ces 
3 mm dans le verre et ces 15 mm dans l'eau ? Il 
faut ici faire intervenir l'indice de réfraction de ces 
deux milieux par rapport à l'air, soit environ 1,4 
pour l'eau et 2 pour le verre. 15 mm dans l'eau 
représentent donc 

15 X 1,4 = 21 mm dans l'air ; 

3 mm dans le verre correspondent à 
3 x 2 = 6 mm dans l'air. 

En additionnant ces deux distances, on obtient 
27 mm. Il faudra donc que nous approchions notre 
appareil à 

600 — 27 = 573 mm 
d2 la glace frontale de l'aquarium. Ces calculs sont 
très importants, car une erreur de quelques milli-



mètres peut aboutir à uu cliché flou. En effet, à 
cette distance, la profondeur de champ dans l'eau 
est très réduite, même lorsque le diaphragme est 
très fermé. 

I.a formule de la profondeur de champ est 
complexe. Pratiquement, la profondeur de champ 
est proportionnelle : 

— à la distance entre l'objectif et l'objet (plus 
cette distance est grande, plus la profondeur de 
champ est importante) ; 

— au numéro de diaphragme utilisé (la profon-
deur de champ est d'autant plus grande que le 
diaphragme utilisé est plus petit ; par exemple, la 
profondeur de cliani]-) est à peu près doublée lors-
(ju'on passe de F S à P' i6). 

D'autre part, la profondeur de champ est inver-
sement proportionnelle au carré de la distance focale. 
Xous avons vu plus haut que, pour la photographie 
rapprochée, cette notion n'a aucune conséquence 
pra t ique puisque, pour une image de grandeur 
déterminée, la profondeur de champ est identique, 
quel que soit l'appareil utilisé. 

Reprenons notre exemple du début. Si nous 
utilisons notre appareil de 135 mm de focale à F 16 
et à une distance de 600 nun de l'objet, la pro-
fondeur de champ dans l'air est de 15,2 mm, soit 
I l mm dans l'eau ! On voit, par cet exemple, la 
très faible latitude de champ aux distances rappro-
chées ct le grand intérêt cpii réside dans l'utilisation 
d 'un diaphragme très fermé, soit I" 22 ou P" 32, 
par exemple. 

2" Perle de luminosité. 

Elle commence à être sensible lorscpie le rapport 
image i 

avoisine —. Elle est de 50 % au rapport 
objet 10 
I I 

-, de 75 % au rapport — et de près de go % 
2,5 I 

2 
au rapport —. 

I 

3° Source de lumiere. 

Elle doit être à la fois puissante, de courte durée 
et bien répartie ; en outre, elle doit permettre la 
¡photographie en couleurs, comme en noir et blanc. 

I-a source de lumière doit être puissante, car 
d'une part, nous opérons avec un diaphragme très 
fermé, et, d'autre part, une perte de lumière sen-
sii>le se produit lorsqu'on photographie de près (i). 

Elle doit être bien répartie, cc qui olilige à la 
disposer à une distance minimum du sujet. 

Elle doit être de courte durée, car les poissons 
so déplacent souvent avec rapidité dans l'espace 
qui leur est réservé. En outre, une vive lumière trop 

(1) Le v e r r e c t Tean a b s o r b e n t é g a l e m e n l n n e f a i b l e 
p a r t i e des r a y o n s I n m i n c n x . 

longtemps dispensée les effraie, ce qui élimine les 
lampes flood et les lampes-flash ordinaires au 
magnésium. 

Elle doit permettre enfin la photographie en 
couleurs avec le maximum de fidélité. 

Seul, le flash électronique répond à toutes ccs 
conditions. Son éclair, d'une durée de 1/600° de 
seconde environ, n'effraie aucunement les poissons , 
il répartit convenablement la lumière ; il peut être 
inu.ssant (de 100 à i 000 joules). En cc qui concerne 
la photographie en couleurs, les pellicules type 
« lumière du jour » seront seules utilisées. Le flash 
électronique émet généralement une lumière un peu 
bleutée. Un léger filtre compensateur est habituel-
lement nécessaire (se renseigner auprès du fabri-
cant). Il peut être supprimé, après essais, dans le 
cas qui nous occupe, car la glace frontale de l'aqua-
rium, à travers laquelle passe le flux lumineux, 
sert elle-même de filtre et absorbe une partie des 
rayons bleus. 

4" Surfaces sensibles. 

a) émulsions en noir et Iflanc. 

Les clichés étant destinés à être ensuite agrandis, 
ne jamais utihser de pelHcules de rapidité supé-
rieure à 21° Din (100 ASA). Les traiter au besoin 
avec un révélateur énergique « grain fin » pour 
gagner une ouverture de diaphra.gme au dévelop-
liement. Procéder à plusieurs essais, car le grain 
peut rapidement apparaître. 

il) émulsions en couleurs. 

Avec un flash de 100 joules, seules, les émulsions 
raiiides sont lîtilisables. Plusieurs marques en pro-
posent maintenant : Super Anscochrome 100 et 
200 ASA, Ektachrome 160 ASA, etc. Si on a la 
chance de posséder un flash électronique de i 000 
joules, les émulsions ordinaires peuvent être 
employées (t2 à 18° Din) ; elles ont l'avantage de 
posséder un grain beaucoup plus fin. 

5'"' Dispositif pratique. 

Il est donné par la figure n" 2, représentant 
l'installation vue en plan. Il faut toujours diriger 
la torche du flash électronique exactement dans la 
direction des poissons à photographier. 

La surface réfléchissante située à gauche de 
l'appareil photographique permet de renvoyer vers 
l'aquai-ium une partie des rayons lumineux de la 
torche et de compenser d'une façon satisfaisante la 
perte de lumière qui ne manquerait pas de se pro-
duire (surtout avec les émulsions en couleurs) dans 
la partie gauche de l'aquarium, du fait de l'éloigne-
ment de la source lumineuse. Si l'on possède, ce 
qui est mieux, deux* torches dont l'éclair est syn-
chionisé, on les place de part et d'autre de l'appareil 
photographique, symétriquement par rapport à l'axe 
ai). 

Il est bon de munir l'objectif d'un pare-soleil, 
quoique si Ton opère selon le schéma indiqué, les 
reflets parasites sont éliminés. 



l'Icrois voliliiiis. l i a s c a s s c v o l a n l o . 
F a i i i i l l c d e s S e o r i i a e n i d é s . E a u x 

m a r i n e s c ô l i è r e s d e l ' O e é a n I n d i e n . 

Rolleiflex (i X 6. I' : 22. Flash 
élerlroniiiue. Surface sensible 
Agfa 21° i>in. Eclairage fronliil. 

6" Quelques particularités dc la j^rise de vues. 

a) Manipuler les poissons avec précaut ion, après 
avoir clioisi les plus beaux spécimens. A t t end re au 
l:>esoin quelques jours pour photographier les exein-
l^laires nouvel lement acquis , et qui aura ient , par 
exemple, l ' abdomen t rop c reux par sui te d ' u n jeûne 
lirolongé. 

b) Couvrir la par t ie supér ieure de l ' aquar ium 
dès que les poissons on t été in t rodui t s dans leur 
case, afin d 'évi ter des .sauts in tempest i fs d ' a u t a n t 
plus à redouter que le poisson se t rouve dans un 
domaine inconnu où il a quelque ])eine à évoluer 
avec aise. 

c) Placer les poissons dans leur prison provisoire 
au dernier moment , une fois que le matériel est prê t 
à servir, et les remet t re dès que possible dans leur 
aquar ium habi tuel . 

d) P longer de préférence l ' aqua r ium servant à 
l'i photographie dans la pénombre , en a t t endan t 
(|ue le su je t s 'hab i tue à sa nouvelle demeure . Ainsi , 
Ll f rayeur bien naturel le qu ' i l éprouve se dissipera 
plus vite, il restera moins longtemps au fond et 
reprendra plus rap idement ses couleurs. I l y a des 
suje ts t rès peu craint i fs (Guppy, Danios, Poissons 
rouges, etc.) ; d ' au t res , au contraire, ne reprennen t 
jamais leur livrée habi tuel le ni leur comportement 
normal t an t qu ' i l s sont dans les condit ions très 
spéciales de la prise de vues. Pour avoir quelque 
chance de réussir , dans ce dernier cas, il f au t utiliser 
un apparei l de repor tage (genre ref lex 6 x 6 ) et 
tâcher de les photographier dans l ' aqua r ium où 
ils ont cou tume d 'évoluer . 

r) La position de la torche du flash est t rès impor-
tante pour l'éclaira,ge correct du su je t . Si on la place 
sur le côté, contre l ' u n e des vitres latérales de 
l ' aquar ium, on peut réussir des photographies d ' u n 
certain effet, mais on en rate nne plus g rande quan-
t i té encore. Si tuée au-dessus de l ' aquar ium, elle 

éclaire le dos du poisson, mais les flancs restent 
dans la pénombre, ce qui produi t u n effet de contre-
j cu r nuisible à la mise en valeur des détails. 

L 'éc la i rage par la glace f ron ta le est celui qui 
semble donner les meil leurs résul ta ts . La position 
de la torche sera précisée par t â tonnements , en 
s ' insp i ran t des points su ivants : 

— main ten i r la torche au-dessous du niveau de 
la sur face de l ' eau . Dans le cas contraire , on enre-
gistre sur la pellicule une ombre portée pa r t an t de 
la l imite antér ieure de la surface de l ' eau , ombre 
d ' a u t a n t plus impor tan te q u ' o n a placé la torche 
plus h a u t . 

/) La « mise en page » est une quest ion de 
goût personnel et parfois . . . de h e u r e u x hasards ! 
Les poissons ne mon t r en t pas t o u j o u r s la bonne 
volonté nécessaire pour se laisser p rendre en photo-
.graphie sous l ' ang le le plus favorable . La position 
s t r ic tement horizontale est à éviter ; elle manciuc 
d 'ha rmonie . IMais dès qu 'e l le est légèrement 
oblique, elle est beaucoup plus agréable à l 'œil . 
S ' i l s 'agi t d ' un couple de poissons, on pourra 
essayer de les fixer sur la pell icule l ' u n au-dessus 
de l ' au t r e et tête-beche. Mais il ne f au t pas oublier 
que, ma thémat iquemen t , il y a qua t re fois moins 
de chance de t rouver deux poissons dans une posi-
tion favorable que lorsqu ' i l s ' ag i t d ' u n seul, neuf 
fois moins de chances s ' i ls sont trois, etc. 

* * * 

Les principes géné raux étant posés, il s ' ag i t main-
tenant de les met t re en pra t ique . Mais ce qui compte 
encore plus que toutes les not ions théoriques, c 'est 
ln patience, une très g rande pat ience, celle qui sait 
accepter les échecs — dont on tire souvent le plus 
grand profit — qui ne se lasse pas de recommencer 
au t an t de fois qu' i l est nécessaire pour parvenir à 
la réussite, celle enfin (]ui ne se conten te pas de 
résul ta ts moyens mais exige tou jou r s un progrès. 



SOCIÉTÉ DE PHOTOGRAPHIE D'HISTOIRE NATURELLE 

R E U N I O N DU 17 N e V E M B R E 1 9 Î 1 

Le vendredi 17 novembre 1961 , dans la soirée, eut l ieu à 
l 'annphi théât re d 'En tomo log ie la première réun ion de la ses-
sion 1 9 6 1 - 1 9 6 2 , placée sous la présidence de M . Cuy Colas. 

Une c inquan ta ine de membres assistaient à ce t te réunion 
qui débuta par un intéressant exposé, très documenté , de 
M . J. M . Bauf le, secrétai re général de la Société, sur la 
l i r Biennale de Pho to -C inéma qui s'est tenue au Grand 
Palais du 9 au 2 0 novembre. M . Bauf le, qui a consacré 
une qu inza ine d 'heures à ce t te man i fes ta t i on in te rna t iona le , 
s ignale que le f ro id qu i règne sous la grande verr ière rend 
pén ib le ce t t e v is i te et a ce r ta i nemen t con t r i bué à réduire 
l ' a f f l uence des v is i teurs. Le second inconvén ien t de ce t te 
expos i t ion réside dans la d i f f i c u l t é qu ' i l y a à ob ten i r des 
rense ignements valables d 'o rd re techn ique, en raison de 
l ' i ncompé tence quasi générale du personnel préposé aux 
divers stands, espérons qu ' i l ne s 'ag i t là que d ' une impres-
sion et que l ' a tmosphère glaciale des l ieux n ' é ta i t pas 
propice aux discussions techn iques. 

Ce qu i caractér ise, en p remier l ieu, ce t te III® Biennale 
c 'es t un vér i tab le envahissement des fabr ica t ions japonaises. 
Leurs apparei ls ré f lex à m o n o - o b j e c t i f , les seuls qu i so ient 
rée l l emen t indispensables pour la pho tograph ie d 'h is to i re 
nature l le , sont irès nombreux , d ' une fabr ica t ion , en général , 
f o r t soignée, et su r tou t , avantage Impo r tan t , sont accom-
pagnés d ' une série très comp lè te d'accessoires ingén ieux et 
p ra t iques. Les ob jec t i f s , dans la mesure où l 'on peu t s 'en 
rendre comp te , paraissent sat is fa isants. Les p r i x sont no r -
maux , et pour les ré f lex s imples sont assez rédui ts , pu is -
q u ' o n peu t s 'en procurer à pa r t i r de 7 0 0 NF. Les grandes 
marques a l lemandes sont tou tes représentées, ce qu i n 'est 
pas le cas des marques amér ica ines t o u t au moins en ce 
qu i concerne la pho to , le c inéma amér ica in é tan t m ieux 
représenté. L 'appare i l suédois Hasselblad, i m i t é par la 
marque japonaise Bronica, est d ' u n poids t rop élevé et ne 
s'est pas amél io ré sous le rappor t de la mise au po in t t rop 
du re à man ier . Le réglage par bou ton sur le côté c o m m e 
celu i d u Ro l le i f lex est à cet égard f o r t agréable. Ce t te 
dern iè re marque d o m i n e tou jou rs le marché du ré f lex à deux 
ob jec t i f s par le f i n i de sa fab r i ca t i on et la qua l i t é de son 
op t i que . 

La f ab r i ca t i on f rançaise accuse encore son re tard. C'est 
ainsi que les Réf lex m o n o - o b j e c t i f que cer ta ins fabr icants 
exposent , o f f r e n t un in té rê t l i m i t é en raison de la non -
in te rchangeab i l i t é de l ' ob j ec t i f . 

Une aut re carac té r is t ique de ce t t e Biennale est la présen-
ta t i on de n o m b r e u x ob jec t i f s à focale var iable, t an t pour la 
pho to e t le c inéma, que pour les p ro jec t ions f ixes et pa r t i -
cu l i è remen t animées pour lesquel les ces ob jec t i f s cons t i t uen t 
une nouveauté très in téressante. 

Enf in l 'appare i l Po laro id f a i t p rogress ivement son appa-
r i t i on . Envi ron d i x secondes après la prise de vue, le 
résu l ta t est o b t e n u sur papier . Ce qu i f a i t l ' i n t é r ê t de ce 
système c 'est q u ' i l peu t ê t re adapté à cer ta ins apparei ls 
qu i n 'ava ien t pas é té prévus pour cela. 

Enf in pour en t e rm ine r avec les apparei ls p h o t o - r é f l e x , 
notons un d ispos i t i f p e r m e t t a n t qua t re prises de vue à la 
seconde. Il est év iden t q u ' e n un temps si cou r t l 'escamotage 
du m i ro i r ne peu t se p rodu i re , ce qu i rédu i t l ' i n t é r ê t de 
ce t t e rap id i té . 

En ce qu i concerne le c inéma, le f o rma t 8 m m prend 
de plus en plus la p remiè re place parmi les apparei ls dest inés 
aux amateurs . 

Kodak lance une caméra s imp le mais so igneusement cons-
t i u i t e pour moins de 2 0 0 NF. 

C o m m e pour la pho to , la généra l isa t ion de la visée 
Réf lex pour les caméras s'est encore accentuée, de même 
que cel le des ob jec t i f s à foca le var iab le , c o m m e d i t plus 
haut . Cer ta ines caméras sont dotées d ' u n mo teu r f o n c t i o n -

nant sur pi le, ce qui donne une grande douceur au dérou-
lement du f i lm . 

^ Enf in, en mat ière de cel lu le, il fau t noter la présentat ion 
d ' un posemètre à cel lu le photorés is tante a l imentée par une 
pe t i t e p i le au mercure qui est capable d ' ind iquer des temps 
de pose de 1 / 4 0 0 0 ' de seconde à... 8 heures I 

Les bains photographiques ne sont pas restés non plus 
en arr ière du progrès, puisque certaines marques ont mis au 
po in t un bain un ique, à la fois révélateur et f i xa teur . Tels 
sont les intéressants renseignements qu 'en techn ic ien avert i 
M Bauf le a t i ré de ses visi tes à la 111= Biennale. 

Le Président ne manqua pas de le fé l i c i te r pour son 
exposé si pa r fa i t emen t documenté et le remercia au nom 
des membres de la Société présents qui en t i rè rent un 
grand p ro f i t . 

Ceux d 'en t re eux qu i avaient apporté des diaposit ives 
f u ren t ensui te invi tés à les pro je ter . Ils f u ren t par t i cu l iè -
rement nombreux ce t te fo is -c i et il faut s 'en fé l ic i te r , car 
c 'est la preuve qu ' i l s p rennent un in térê t de plus en plus 
v i f à ces réunions. 

M . Bayard, don t les photos sont tou jours f o r t appréciées 
des membres, f i t une remarquable présentat ion sur le 
Ph i lan te apivore, guêpe sol i ta i re qui creuse un n id tubu la i re 
dans le sol. Il est, comme son nom l ' ind ique, s t r i c tement 
parasi te des abei l les domest iques qu ' i l capture et tue avec 
une rare témér i té , se jouant des armes ter r ib les de ses 
v ic t imes. 

M . Bayard a pu, grâce à plusieurs jours de pat ientes 
fact ions devant un peup lement de Philantes, saisir le compor -
t emen t de cet ét range prédateur . Il nous m o n t r e d 'abord 
les aspects très par t icu l iers du b io tope et les traces ex té -
r ieures des t ravaux de terrassier auxquels se l ivre notre 
guêpe. Puis la tê te du Phi lanthe a f f leu re à l ' o r i f i ce de son 
t rou, c 'est le guet p ruden t avant le dépar t pour la chasse. 
Après une absence var ian t d ' u n quar t d 'heure à deux heures, 
qui m e t à rude épreuve la pat ience du photographe, c 'est 
le brusque re tour avec le chargement d 'une v i c t i m e qui est 
p res tement entraînée dans le terr ier ; el le servira soi t à 
nour r i r une larve, soi t su r tou t à nourr i r le ravisseur qu i lui 
fera régurg i te r le nectar qu 'e l le avai t emmagasiné dans son 
jabot au p r o f i t de la ruche. Le cadavre v idé est ensui te 
re je té dé l i bé rément à l ' ex té r ieur . 

M . Bayard a été assez heureux pour saisir, sur un remar-
quable et rare c l iché, une arr ivée, en p le in vo l , d ' u n Phi lante 
avec son chargement . 

Ce t te présenta t ion accompagnée d ' u n commenta i re précis 
et intéressant f u t v i vemen t appréciée. 

M . Char t ie r f i t de nouveau mon t re de ses ta lents de 
photographe en présentant des insectes aux vives couleurs 
et des rept i les b r i l l a m m e n t ornés. 

Les produc t ions de M M . Bourgogne et Pujol f u ren t une 
fois de plus admirées ; l ' i n té rê t sc ien t i f ique des insectes et 
cheni l les pour la p lupar t t rop icaux, exce l l emment photogra-
phiés qu ' i l s mon t rè ren t , ne f u t pas le mo indre a t t r a i t de 
ces présentat ions. 

M . A u r a d o n f i t passer de beaux cl ichés de f leurs o rne-
mentales ; quan t à M M . Gu i l l e t e t d 'And rée , ils nous 
présentèrent des diaposi t ives, pa r t i cu l i è remen t d' insectes et 
de rept i les qu i ne manqua ien t pas de qual i tés. 

Pour sa par t M . Rousseau s 'é ta i t l im i té à des vues de 
deux espèces d'araignées, l 'Argiope Briinnichl ( l 'épeire 
fasciée de Fabre) et la Thomisus onustus. 

La femel le de la première, une des plus belles araignées 
de France, a l 'abdomen jaune clair barré t ransversalement 
de l ignes noires festonnées. Le céphalo thorax présente une 
pubescence soyeuse que la pho to permet d 'apercevoir . Elle 
cons t ru i t une to i le ver t ica le reconnaissable au ruban en 



z i g - z a g , le s t a b i l i m e n t u m que , en guise de s igna tu re , e l le 
a t issé e n t r e d e u x rayons au-dessus e t au-dessous d u 
c e n t r e où l ' a ra ignée se t i e n t i m m o b i l e , dans l ' a t t e n t e de 
ses pro ies, dans une a t t i t u d e ca rac té r i s t i que de l 'espèce, 
t ê t e en bas, les deux pa i res de pa t tes an té r ieu res jo in tes . 

Le mâ le p lus p e t i t e t t rès d i f f é r e n t de la f eme l l e , se t i e n t 
avan t l ' a c c o u p l e m e n t sur une p e t i t e to i l e à peu de d is tance 
de cel le de la f e m e l l e . A p r è s d ' i n f r u c t u e u x essais de prend. 'e 
uno v u e d ' e n s e m b l e des d e u x to i les, souven t disposées l ' une 
de r r iè re l ' au t re , ce l les -c i rencon t rées cô te à cô te , presque 
SU' le m ê m e p lan , p e r m i r e n t e n f i n u n c l i ché . 

La seconde ara ignée, la Thomisiis Onustus, se t r ouve sur 
les o m b e l l i f è r e s à l ' a f f û t des insectes qu i v i e n n e n t s 'y poser 
e t d o n t e l le f a i t sa pro ie . L ' a b d o m e n de la f e m e l l e , t rès 
v o l u m i n e u x par r a p p o r t au cép ina lo thorax , est de cou leu r 
b l a n c h â t r e avec des raies t ransversa les so i t ¡aunes, so i t 
roses. L ' a b d o m e n se t e r m i n e par d e u x angles assez p r o -
noncés. Les yeux ex te rnes son t po r tés sur des p ro tubé rances 
v is ib les sur la p h o t o . En j u i l l e t la f eme l l e p o n d ses oeufs 

dans u n cocon de soie b lanche p a r c h e m i n é e f i x é sur une 
f l eu r . Elle s 'y ag r i ppe e t ne m e t t r a f i n à sa garde qu 'ap rès 
l ' éc los ion des oeufs que lques semaines p lus t a rd . 

En f i n M . Le febv re , f i dè le à son appare i l p h o t o u t i l i s a n t 
de.s f i l m s de 16 m m , f i t a d m i r e r d ' e x c e l l e n t e s vues de 
mouches d 'espèces d iverses aux pa t tes desquel les é t a i e n t 
accrochés des pseudo-sco rp ions , v r a i s e m b l a b l e m e n t de 
l 'espèce Chel i fer nodosus, qu i t r o u v e n t ce m o y e n p r a t i q u e 
de se fa i re t r anspo r te r sans e f f o r t d ' u n e n d r o i t à un au t re . 

C 'es t sur ces de rn iè res p ro j ec t i ons que se t e r m i n a c e t t e 
r é u n i o n en tous p o i n t s réussie grâce d ' u n e pa r t à l ' i n t é -
ressant c o m p t e - r e n d u sur les nouveau tés de la III® B ienna le 
par M . J. M . Bau f le e t à la va r i é té des p résen ta t i ons des 
m e m b r e s de la Soc ié té . 

En ra ison de l ' abondance de ces p résen ta t i ons e t de l ' heu re 
ta rd i ve , M . R. H . Noa i l l es qu i d e v a i t , c o m m e p r é v u à l ' o rd re 
d u jou r de la r éun ion , p ro j e t e r e t c o m m e n t e r des vues prises 
sur les bords de la Durance , v o u l u t b ien accep te r de repo r te r 
sa con fé rence à une p rocha ine séance. C. R. 

VISITE A LA llh BIENNALE 
PHOTO - CINÉMA 

p a r J.-M. liAUFLl-: 

Pour ce lu i , a m a t e u r o u p ro fess ionne l , pass ionné par les 

p rob lèmes de la p h o t o et d u c i néma , une m a n i f e s t a t i o n 

d î l ' i m p o r t a n c e de la B ienna le revê t un i n t é r ê t e x c e p -

t i onne l , car depu is sa c réa t i on , en 1 9 5 5 , e l le n 'es t encore 

que la t r o i s i ème e x p o s i t i o n de ce genre . En p lus de sa 

p r e m i è r e q u a l i t é qu i est d ' ê t r e une p r é s e n t a t i o n de m a t é r i e l 

e l le d e v r a i t aussi e t t o u t a u t a n t serv i r de c e n t r e d ' é c h a n g e 

d ' idées e t d ' i n f o r m a t i o n s t echn iques , e t p résen te r par des 

images incomparab les les résu l ta t s o b t e n u s par l ' i n t e r m é -

d ia i re de ce m a t é r i e l e t de ces t echn iques . Ce n 'es t m a l h e u -

reusemen t pas le cas, e t a v a n t d ' a b o r d e r des p rob lèmes p lus 

p ra t i ques sur le su je t q u i nous in téresse, c ' e s t - à - d i r e les 

appare i ls et les t echn iques adap tés à la p h o t o et au c i n é m a 

d ' H i s t o i r e N a t u r e l l e , ou suscep t ib les de l ' ê t re , il semb le 

bon d ' a p p o r t e r que lques c r i t i q u e s sur les c o n d i t i o n s de c e t t e 

p r é s e n t a t i o n e t de dégager les tendances les p lus généra les 

sur les progrès réal isés dans l ' i n d u s t r i e p h o t o g r a p h i q u e . 

Dès l ' en t rée dans l ' e n c e i n t e d u Grand Palais l ' a m b i a n c e est 

f r a n c h e m e n t désagréable. A u c u n m o y e n de c h a u f f a g e n 'a 

é té p r é v u ma lg ré un f r o i d po la i re et les s tands sont déser tés 

par les vendeurs et les t echn i c i ens qu i songen t s u r t o u t à se 

r é c o n f o r t e r au bar le p lus p roche . O n peu t d i scu te r l ' i n t é r ê t 

d ' u n e t e l l e m a n i f e s t a t i o n , logée dans des b â t i m e n t s inadaptés , 

e t à une époque de l ' année dé jà surchargée de salons e t 

d ' e x p o s i t i o n s . Ma i s au m o i n s les o rgan isa teu rs a u r a i e n t p u 

p révo i r la venue de que lques v i s i t eu rs ! E n f i n q u a t r e o u 

c i n q jours après l ' o u v e r t u r e , ayan t s u r m o n t é en pa r t i e e t 

par des moyens de f o r t u n e le p r o b l è m e d u c h a u f f a g e , le 

personne l p résen t dans les s tands est p rê t à répondre à vos 

ques t ions . A c o n d i t i o n t o u t e f o i s de ne pas d e m a n d e r a u t r e 

chose que des r ense ignemen ts c o n c e r n a n t les p r i x des appa-

re i ls e t d u ma té r i e l . C 'es t l ' a u t r e surpr ise de ce salon : 

il n ' y a que des vendeurs . Les techn i c iens sont rares, t rès 

occupés e t il est p r a t i q u e m e n t imposs ib le d ' o b t e n i r une 

i n f o r m a t i o n sér ieuse. Les vendeurs conna issen t ma l ou peu 

le m a t é r i e l exposé e t v e n d r a i e n t avec a u t a n t de bonheu r 

des appare i l s ménagers . Si le v i s i t e u r n ' e s t pas r e b u t é par 

ce t accue i l d o u b l e m e n t g lac ia l e t s ' i l consen t , obs t i né , a 

passer de longues heures dans ce pala is d é m o d é il cons ta te 

alors q u e la B ienna le reste une e x p o s i t i o n de m a t é r i e l , e t 

de prouesses o p t i q u e s e t mécan iques , t rès réussie. 

L ' é v o l u t i o n de l ' appa re i l p h o t o g r a p h i q u e e x t r ê m e m e n t 

i m p o r t a n t e ces de rn iè res années, les progrès t e c h n i q u e s 

réal isés dans les doma ines de l ' o p t i q u e e t de la sens ib i l i t é 

des ému is i ons o n t surpr is pa r fo i s l ' u t i l i s a t e u r qu i s 'est 

t r ouvé , en s o m m e , dépassé par les poss ib i l i t és de ses a p p a -

rei ls. L ' a u t o m a t i s m e et p resque l ' a u t o m a t i o n sont devenus 

l=i règ le pou r les appare i l s de tous f o r m a t s d o n t le po ids et 

les d imens ions o n t encore d i m i n u é . N o t o n s à ce propos la 

d i s p a r i t i o n t o t a l e de la c h a m b r e en bois remp lacée pour 

les appare i l s de g rand f o r m a t par des c h a m b r e s en a l l i age 

léger. La q u a l i t é des o b j e c t i f s s 'est encore amé l i o rée e t les 

o u v e r t u r e s se sont accrues ( j usqu 'à F : 0 , 9 5 ) et nous 

d isposons m a i n t e n a n t d ' u n e g a m m e très é t e n d u e d ' o b j e c t i f s 

à foca le va r i ab le non s e u l e m e n t pou r le c i n é m a mais, ce 

qu i est nouveau , pour la p h o t o et la p r o j e c t i o n . Les é m u l -

sions en cou leu rs et en no i r et b lanc son t aussi devenues 

p lus sensib les ( j usqu 'à 3 0 0 0 A S A ) e t la issent présager des 

a m é l i o r a t i o n s t rès no tab les en q u a l i t é . E n f i n sou l i gnons la 

p lace e x c e p t i o n n e l l e pr ise par les caméras de 8 m m qu i 

r ep résen ta ien t p lus de 5 0 % d u m a t é r i e l c i n é m a exposé. 

Q u a n t â l ' i n d u s t r i e p h o t o g r a p h i q u e , en progrès dans tous 

les pays, mais représen tée t r a d i t i o n n e l l e m e n t par les usines 

a l l emandes , e l le est sé r i eusemen t menacée par la concu r rence 

des appare i ls japona is d o n t la q u a l i t é est i nd i scu tab l e et à 

des p r i x égaux o u p resque à ceux de l ' i n d u s t r i e na t iona le . 

V o l o n t a i r e m e n t nous avons l i m i t é le c h o i x des appare i l s 

c i tés à ceux qu i s e m b l e n t p lus adap tés aux besoins de 

l ' H i s t o i r e N a t u r e l l e o u q u i possèdent u n accessoire nouveau 

ou une p a r t i c u l a r i t é o r i g i na le . En e f f e t pou r le seul f o r m a t 

8 m m q u a r a n t e - c i n q appare i l s é t a i e n t exposés. . . 



C I N E M A 
8 m m 

P E N T A F L E X de Zeiss Dresde. La p lus é t o n n a n t e n o u -

veau té de la B iennale , dans ce f o r m a t , e t p a r f a i t e m e n t 

adaptée su c inéma en H i s t o i r e N a t u r e l l e aussi b ien pour 

le chasseur -c inéas te o p é r a n t sur le t e r ra in que pour le 

che rcheu r en labora to i re . Elle possède tou tes les qua l i tés 

d ' u n e caméra p ro fess ionne l le en pa r t i cu l i e r la visée ré f lexe 

par pales à m i ro i r s e t v iseur avec image agrand ie t r en te 

fo is . O p t i q u e i n te rchangeab le e t , avan tage très I m p o r t a n t , 

chargeurs pour la pe l l i cu le - 7 vi tesses de d é r o u l e m e n t et 

4 poss ib i l i tés de d é c l e n c h e m e n t d o n t l ' image par image. 

De p lus expos i t i on a u t o m a t i q u e par ce l l u le incorporée. 

K O D A K - B R O W N I E 8. — Dans les nouveau tés nous la 

c i t ons à cause de son p r i x (mo ins de 2 0 0 N F ) . O u v e r t u r e 

F : 1,9. Poids 5 9 5 g. El le p e u t ê t re un i n s t r u m e n t de 

secours à ne pas nég l ige r . 

H 8 REFLEX de Pai l la rd . — Exce l len te réa l isa t ion de 

Pa i l la rd . V isée ré f l exe c o n t i n u e avec tou re l l e d ' o b j e c t i f s e t 

o b t u r a t e u r va r iab le . Bob ine de 3 0 m . 

L E I C I N A de L e i t z . — Fabr iqué par la f i r m e L e i t z avec 

le m ê m e so in qu i a f a i t la r é p u t a t i o n de ses appare i ls pho tos . 

V isée ré f l exe c o n t i n u e - a u t o m a t i s m e in tégra l - m o t e u r 

é l e c t r i q u e - o b j e c t i f s i n te rchangeab les . 

B E A U L I E U R 8. — Encore une caméra avec une exce l l en te 

v isée ré f l exe c o n t i n u e e t la poss ib i l i t é d u vue par vue. 

C i t ons encore p a r m i les nouveau tés les caméras : 

Z O O M E X de Cevaer t , C A N O N , E R C S A M , E U M I C , e t une 

s o l u t i o n o r i g i na le pour les o b j e c t i f s à foca le va r iab le : la 

c o m m a n d e a u t o m a t i q u e d u c h a n g e m e n t de focale par m o t e u r 

m é c a n i q u e ( K E Y S T O N E ) ou par m o t e u r é l ec t r i que (BELL 

ET H O W E L L ) . 

9 , 5 m m 

Ce f o r m a t ava i t c o n n u de nouveau une ce r ta ine faveur 

lors de la de rn iè re B ienna le . I l semb le b i en m a i n t e n a n t q u ' i l 

so i t appe lé à d i spa ra î t re . Seu lemen t t ro is caméras présentées 

d o n t B E A U L I E U e t P A T H E . 

1 6 m m 

U n f o r m a t t rès u t i l i sé pou r la recherche et pou r tous 

t r a v a u x de d o c u m e n t a t i o n e t aussi par de n o m b r e u x p ro fes -

s ionnels pou r des prises de vues d i f f i c i l e s qu i se ron t par 

la s u i t e agrand ies au f o r m a t s t anda rd 3 5 m m . 

A R R I F L E X . — La p lus p e r f e c t i o n n é e des caméras 16 m m 

possédant tous les avan tages d ' u n e caméra 3 5 m m . V isée 

ré f l exe par pales à m i ro i r s . O p t i q u e i n te rchangeab le . C h a r -

geur de 120 m. M o t e u r é l e c t r i q u e à v i tesse va r iab le . F i x i t é 

abso lue de l ' i m a g e par c o n t r e - g r i f f e . Accessoi res p révus 

pour t o u t e s les app l i ca t i ons d o n t le vue par vue . A R R I F L E X 

p résen ta i t une nouve l l e caméra avec synch ron i sa t i on d u son. 

Les c lassiques caméras B E A U L I E U , P A I L L A R D , P A T H E 

r es tan t t o u j o u r s b i en adaptées aux nécessi tés de l ' H i s t o i r e 

N a t u r e l l e avec le m o t e u r é l e c t r i q u e adap tab le sur chacune 

d 'e l les e t la v isée ré f l exe en c o n t i n u . 

S igna lons e n f i n en 16 m m d e u x caméras à g rande v i tesse 

à v isée r é f l e x e c o n t i n u e : la P E N T A Z E T (de 3 0 0 à 3 0 0 0 

images par seconde) e t la F A S T A X (de 3 0 0 à 9 0 0 0 Images 

par seconde) . M a l h e u r e u s e m e n t le p r o b l è m e de l 'éc la i rage 

excess ivement puissant pour l ' u t i l i sa t i on de ces techn iques 

n 'es t tou jours pas résolu en ce qu i concerne l ' é tude sur 

des su je ts v ivan ts . 

P H O T O G R A P H I E 

Micro- format . — Un fo rma t qu i sera in téressant pour de 

nombreuses app l i ca t ions mais les qua l i tés de ces apparei ls 

res ten t insu f f i san tes et s u r t o u t la f inesse des émuls ions 

do i t ê t re amél iorée. C i tons le M I N O X , le M U N D U S et de 

nombreuses réal isat ions japonaises. 

2 4 X 3 6 . — Dans ce f o r m a t v i c to i re presque to ta le d u 

système ré f lexe don t les apparei ls les plus remarqués sont 

dus à l ' i ndus t r i e japonaise. 

A S A H I P E N T A X . — Appa re i l de bonne cons t ruc t i on , 

p o u r v u d ' u n e gamme très comp lè te d'accessoires, s u r t o u t 

remarquab le par son p r i x . Visée ré f lexe. O p t i q u e i n t e r -

changeable . M i r o i r escamotab le à re tour a u t o m a t i q u e . 

D ispos i t i f s pour la macro et la m i c r o - p h o t o g r a p h i e . 

N I K O N F. — Le plus comp le t et le p lus soigné des 

apparei ls ré f lexes présentés. Tou tes les poss ib i l i tés o n t é té 

é tud iées e t les accessoires réalisés en conséquence. Cho i x 

de 12 o b j e c t i f s à présé lecteur a u t o m a t i q u e . Focla var iab le 

de 8 5 à 2 5 0 m m . Accessoires pour la m i c ro et la macro, 

e t s u r t o u t le cho i x de t ro is mo teurs é lec t r iques p e r m e t t a n t 

jusqu 'à 6 vues à la seconde avec chargeur de 2 5 0 vues. 

U n e au t re nouveau té prévue pour 1 9 6 2 le FOCAFLEX II 

à o p t i q u e in te rchangeab le . 

C i tons encore des apparei ls déjà connus A L P A , C O N T A X , 

C A N O N , E X A C T A . 

6 X 6 et 4 X 4 . — A cause de son encombremen t 

rédu i t le f o r m a t 4 X 4 est de p lus en p lus répandu et 

là aussi en p lus d u classique ROLLEIFLEX nous re t rouvons 

les appare i ls japonais c o m m e le K O M A F L E X . 

Dans le f o r m a t 6 X 6 à deux ob jec t i f s le ROLLEIFLEX 

s y n o n y m e de tou tes les qua l i tés est accompagné d ' u n 

nouveau modèlèe m u n i de té léob jec t i f s de 150 m m . C u r i o -

s i té I n a t t e n d u e le M A M I A Y F L E X à qua t re obe j c t i f s i n t e r -

changeables mais d ' u n e n c o m b r e m e n t assez considérable. 

Le f o r m a t 6 X 6 m o n o - o b j e c t i f tou jours représenté avec 

honneu r par le HASSELBLAD se t rouve en concur rence 

avec le B R O N I C A S qu i a l ' avantage d ' une mise au po in t 

précise e t rap ide, le re tour a u t o m a t i q u e d u m i ro i r et d o n t 

le p r i x n 'est pas excessif pour un appare i l de ce t te qua l i t é . 

I l est cependan t reg re t t ab le q u ' i l soi t surchargé de chromes. 

6 X 9 . — D ispa r i t i on de p lus en p lus prononcée d u 

f o r m a t 6 X 9 réservé à des apparei ls de t rès bon marché . 

Sauf en ce qu i concerne L I N H O F qu i adop te d 'a i l l eu rs un 

f o r m a t spécia l le 6 5 X 7 2 ; et le P O L A R O I D u t i l i san t 

des pe l l i cu les à d é v e l o p p e m e n t ins tan tané, moins de 10 

secondes, e t d ' u n e sens ib i l i té ex t r ême . 

9 X 12 et formats plus grands. — Etan t réservé la 

p l u p a r t d u temps à l 'usage exc lus i f des profess ionnels ce 

m a t é r i e l évo lue peu e t nous c i t e rons seu lement pour 

m é m o i r e les marques L I N H O F , CRAFLEX e t S I N A R . 

Dans un p rocha in a r t i c l e nous c i te rons les nouveautés 

conce rnan t les pe l l i cu les e t les c o m p l é m e n t s des apparei ls 

te ls que posemètres , f lashes, p ro jec teu rs e t p rodu i ts . 



L ALUMINIUM ET LA PHOTOGRAPHIE 

QU'EST-CE QU'AS-ALU ? 

... une tôle d 'a luminium- t r a i t ée pa r procédé SCl-^EE.N'-PHO'r 
(Breveté S. G. U. G.) et rendue sensible pa r é t endage su r 
l 'une de ses faces d ' u n e couche d ' émuls ion p h o t o g r a p h i q u e 
AH D E T R E F L E . 

Le méta l — l ' a l u m i n i u m en par t i cu l i e r — en t a n t que suppo r t 
p h o t o g r a p h i q u e e s t depuis l ong temps demandé , en ra ison des 
innombrab les appl ica t ions possibles . 

C e r t a i n s f a b r i c a n t s ont a d o p t é une solut ion app rochée qui 
consis te à o.xyder é lec t ro iy t iquement la su r f ace du métal , puis 
à i m p r é g n e r celle-ci d ' u n e subs t ance photosens ib le . Les p laques 
ainsi p r épa rée s ont une sensibi l i té faible et ce t rava i l fas t id ieux 
doit se f a i r e su r de l'o.xyde f r a î c h e m e n t p r é p a r é . Les i m a g e s 
ob tenues son t d ' a i l l eu r s loin d ' a v o i r la f inesse des images au 
gé l a t i no -b romure d ' a r g e n t , don t la souplesse de t r a i t e m e n t est 
i ncomparab le . 

Mais quand on recouvra i t le méta l oxydé d ' u n e couche 
d 'émuls ion vér i table , celle-ci r i squa i t de s ' a l t é r e r et de s ' e i f r i t e r 
r ap idement , p a r su i te d 'un r e s se r r emen t inévi table des pores 
de l 'oxyde . 

G r â c e au procédé S C R E E X - P H O T mis au point en 1949, 
on obt ient m a i n t e n a n t l ' adhé rence absolue , indélébile e t déf ini t ive 
do l ' émuls ion p h o t o g r a p h i q u e su r l ' a l u m i n i u m . 

Les p laques a ins i ob tenues ont , s u r les p rocédés an t é r i eu r s , 
l ' i ncon tes tab le supér io r i t é de pouvoi r ê t re s tockées , conservées , 
t r a n s p o r t é e s e t développées n ' i m p o r t e quand , r ap idemen t et 
avec la plus g r a n d e faci l i té 

AVANTAGES D'AS-ALU. 

. \ v a n t a g e s g é n é r a u x : 

— Rig id i té abso lue . 

— Reproduc t ion exac te s a n s r i sque de re t ra i t ou d ' a l l o n g e m o i t 
( l ' a l umin ium ne « bouge p a s ») . 

— .AS-.ALU peut ê t re e m b o u t i . 

sont 

les qual i tés 

cons tan tes " 

tle nos produ i ts : 

papiers, f i lms , 

calques h plaques 

Pour t ou t p rob lème, 

consu l tez-nous 

SOCIÉTÉ NOUVEt_LE 

AS DE TRÈFLE 
71 r. de Maubeuge , Paris 10" 
L A M . 7 9 - 2 0 
usine à Carpentras 

Pour tous vos t ravaux 

de rep roduc t i on les plus dé l ica ts : 

sur méta l : de consignes, tex tes , 

p h o t o g r a m m é t r i e AS A L U -

de t i rage par con tac t 

ou agrandissement : ASBROM -

d ' e n r e g i s t r e m e n t de tous spots 

l u m i n e u x et ca thod iques : 

ENREGISTRAS 

Ut i l i sez 

nos papiers u l t r a - c o n t r a s t e 

nos p rodu i t s p h o t o - c h i m i q u e s 

nos pel l icu les pour amateur 

— AS-At^U recoLuert d ' un p rodui t spécial du rc i s s an t , u 
l ' aspec t de l ' émai l . II peut se laver à l ' eau , ê t re exposé s ans 
inconvénient aux in tempér ies . 

A v a n t a g e s sur les procédés d ' impres s ion ou de g r a v u r e s u r 
mé ta l : 

— AS- . \LU pe rme t de r ep rodu i re , su r m é t a l pour un pr ix 
mod ique e t dans un t emps record, que lques e.xerrrplaires seu-
lement ou m ê m e une un ique pièce, d ' un texte , d ' u n dessin ou 
d ' u n e photo, a lo rs que l ' a m o r t i s s e m e n t des procédés hab i tue l s 
d ' impres s ion s u r m é t a l exige un for t t i r a g e . De plus, l ' aspect 
d'.AS-.AL.U, a p r è s t r a i t e m e n t , peut ê t re à ce point semblable à 
celui de la g r a v u r e qu ' on les confond . 

— AS-.-\LU es t in f in iment plus léger q u ' u n e tûle émail lée et 
mo ins f r ag i l e . 

— Les no i r s é t a n t donnés p a r de l ' a r g e n t sont solides à 
la lumière . 

— .'\.S-.'\LU exposé (durci ou non) a un aspec t lisse, m a i s il 
peut auss i , d a n s ce r t a ines condi t ions , d o n n e r un relief t r è s 
p rononcé et sensible au toucher . 

A Q U I S'ADRESSE AS-ALU ? 

. \ L ' l N D U . S T l i t E L dont les a te l ie rs r éc l amen t Ix chaque 
ins tan t des documen t s , des c a d r a n s ne s ' a l t é r a n t pas , des 
r ep roduc t ions de p ro to types . 

AU G R A V E U R qui es t obligé de r e f u s e r une c o m m a n d e 
quand un client ne dés i re que quelques e.xemplaires d ' u n tex te . 
L a g r a v u r e ch imique ex ige un t r ava i l de sér ie . Le pr ix de 
revient pour que lques exempla i r e s seu lement se ra i t p roh ib i t i f . 

AU S P E C I A L I S T E D E LA l i E P R O D U C T l O N qui , le p lus 
souvent , t ravai l le pou r des indut r ie l s et qui p o u r r a a u g m e n t e r 
ses possibi l i tés d ' a f f a i r e s en r e p r o d u i s a n t d é s o n n a i s s u r mé ta l 
n ' i m p o r t e quel texte, dess in ou photo , à n ' i m p o r t e quelle 
d imens ion , 

AU P H O T O G R A P H E qui a ainsi , avec A S - A L U une s u r f a c e 
sensible d ' u n aspec t a b s o l u m e n t nouveau d o n n a n t une é t o n n a n t e 
sensa t ion de relief. Le p h o t o g r a p h e p o u r r a a ins i , n a n t i d ' un jeu 
de le t t res ou de c h i f f r e s en pap ie r , r e p r o d u i r e tou t texte s u r 
mé ta l . 11 é t end ra ainsi ses débouchés . 

AU P U B L I C I T A I R E qui rechercl ie un s u p p o r t inédi t ne 
c i a i g n a n t ni l ' eau , ni le soleil, p o u v a n t t r a d u i r e t ou te s les 
demi- te in tes 

A Q U O I S E R T AS-ALU ? 

A exécute r l ous les t r a v a u x de p h o l o g r a p h i e c o m m e avec un 
pap ie r b r o m u r e . 

C e p e n d a n t , AS-.-VLU es t pa r t i cu l i è r emen t ind iqué p o u r : 

— les p l aques de cons igne , d ' a d r e s s e , de m a c h i n e s , d ' a p p a r e i l s , 
d ' a u t o s ; les p laques p o u r l 'é lect r ic i té ou la radio , les c a d r a n s 
pour l ' av ia t ion , l ' i ndus t r i e autonrobi le et m é t a l l u r g i q u e , les a p p a -
reils de poids et mesu re , e t c . 

—• la r ep roduc t ion de p lans , p o u r le b â t i m e n t , les a te l ie rs de 
mécan ique , la publ ici té , les a te l ie rs de cons t ruc t i on , p lans de 
û. .blage é lec t r ique ; la r ep roduc t ion de c a r t e s g é o g r a p h i q u e s , 
de p lans de ville. 

— la p h o t o g r a m m é t r i e , c ' e s t la m a t i è r e idéale c a r la pho to-
g r a m m é t r i e ex ige u n e indé fo rmab i l i t é abso lue du s u p p o r t . 

— la décora t ion de bureau.x, d ' a p p a r t e m e n t s , e tc . 

C A R A C T E R I S T I Q U E S D AS-ALU 7 

AS-ALU es t doté d ' u n e émuls ion b r o m u r e r ap ide AS D E 
T R E F L E et est dés igné : 

AS-ALU F O N D M E T A L , F O N D M A T G R I S , F O N D B L A N C . 

Il e s t l ivré en g r a d a t i o n N" 3. 

AS-ALU a une é p a i s s e u r de 4 /10 ' de m m . P o u r lés épa i s seu r s 
7/10" et 15/10", nous i n t e r r o g e r . 

.•\S-ALU exis te en 6 f o r m a t s , l ivrés sous boî tes de 10 p laques : 

envi ron 9 x 12 envi ron 24 x 30 

— 13 X 18 —• 30 X 40 

— 18 X 24 — 50 X 60 

Aut res f o r m a t s à la d e m a n d e , m a j o r a t i o n 5 



Nouvel objectif pour le CONTAFLEX 
^ Avec le nouveau PRO-TESSAR 1 : 4 / 1 1 5 m m de C A R L 
ZEISS, la ZEISS I K O N A C . répond aux demandes formulées 
par de nombreux u t i l i sa teurs d u C O N T A F L E X , désireux de 
disposer d ' une p lus longue focale. 

L ' o p t i q u e est fou rn ie avec la même mon tu re à ba ïonnet te 
que les PRO-TESSAR I : 3 , 2 , / 3 5 m m et 1 : 3 , 2 / 8 5 m m , 
et peut ê t re ut i l isée sur les modèles C O N T A F L E X I I I , IV, 
rapid et super. Elle v ien t comp lé te r d 'une façon idéale les 
accessoires op t iques de ce t te gamme d'apparei ls . En raison 
de sa luminos i té in i t i a le re la t i vemen t élevée et de son 
exce l len te réso lu t ion, le PRO-TESSAR de 115 m m conv ien t 
t ou t pa r t i cu l i è remen t à la pho tograph ie spor t ive, à l ' a rch i -
t ec tu re et au paysage. La focale de l l i m m permet au 
pho tog raphe de sé lec t ionner les é léments impor tan ts et 
intéressants d u su je t , t o u t en lui assurant une perspect ive 
agréable et des cond i t ions favorables en ce qu i concerne 
la p ro fondeur de champ. Une a t t e n t i o n par t i cu l iè re est à 
accorder au fa ib le encombremen t et au poids rédu i t de 
c e t t e op t i que par rappor t à la l uminos i té et à la focale. 

Le PRO-TESSAR de 115 m m est une op t i que à six 
len t i l les qu i , avec l ' é l émen t de TESSAR f i xé à demeure à 
l 'appare i l , cons t i tue un ob jec t i f à neuf lent i l les. Dans ce 
cas éga lement , le d iaphragme et l ' ob tu ra teu r sont logés 
dans le p lan le p lus favorable d u po in t de vue op t ique . 

La m o n t u r e de l ' op t i que compor te une bague des p ro -
fondeurs de champ p e r m e t t a n t une lecture d i rec te . Un f i l e t 
in té r ieur de 67 m m de d iamè t re est p révu pour la mise en 
place du parasolei l et des f i l t r es correspondants. 

(Comm uniqué) 

N O U V E A U T É S B I E N N A L E 
IHAGEE. - - E x a k t a - V a r e x — .Nouvelle p résen ta t ion de l ' appa-

reil . — .Nouveau capuchon de visée, lentilles de c h a m p inter-
changeab les , c o m m u n e s au.\ a u t r e s disposi t i fs de visée. — 
.Nouveaux objec t i f s : Domi ron 2/50 avec mise au point 
j u s q u ' à 0,34 m, l ' anco la r Zeiss 2/50 avec nouvelle m o n t u r e 
à présélect ion totale — Le Vare. \ l i a est p résen té pa r 
•S.C.O.P. avec objectif a cellule couplée et Zoonia r à focales 
va r i an t de 36 à 82 m m 

KONICA, — C a m é r a é lect r ique 8 m m à Zoom incorporé avec 
té lé -conmiande . Pe rme t toutes p r i se s de vues de 2 cen t imè t r e s 
à l ' inf in i — a\ 'ec visée reflex — cellule couplée — vitesses 
va r iab les . 
Kefle.x 24 X 36 F . S . — de c lasse except ionnel le . 
P a r t i c u l a r i t é : un o b t u r a t e u r focal p lane méta l l ique d ' u n e 
s tabi l i té et d ' u n e régu la r i t é e x t r a o r d i n a i r e s , synchronisé au.x 
g r a n d e s vi tesses . 
P a r m i les d i f fé ren t s • ob jec t i f s : un 1,4 r e m a r q u a b l e . 

O L Y M P U S . - - C a m é r a Z o o m 8 m m . Mise au point reflex — 
d i a p h r a g m e a u t o m a t i q u e avec lecture pendan t la visée — à 
un pi'ix t rès accessible . 
Une sér ie d ' a p p a r e i l s rédui ts 18 x 24 m m sur film 35 c h a r g e u r 
s t a n d a r d , p a r m i lesquels P E N E E — sans mise au point •— 
sans r é g l a g e de vi tesses — sans r ég l age de d i a p h r a g m e s — un 
déc lenchement qui n ' opè re que lorsque l ' éc la i rage est su f f i san t 
— un objectif sensa t ionne l 3 ,5 /28 le Zu iko fou rn i s san t des 
i m a g e s s u p p o r t a n t les plus fo r t e s ampl i f i ca t ions . 
En 24 X 36 l ' .Auto-Eye va lable pou r le débu t an t le plus 
incompé ten t auss i bien que p o u r l ' a m a t e u r le plus aver t i —• 
t o u j o u r s équipé du f a m e u x Zu iko . 

l E N O P T I K (Car i Zeiss d ' I e n a ) . — Un nouveau W e r r a au to-
m a t i q u e — le W e r r a m a t i c — p e r m e t t a n t le contrôle dans le 
viseur de tou tes les opé ra t ions : Dis tance , pa r le t é lémèt re — 
Exposi t ion , p a r l ' a igui l le du poserrrètre et lecture de la 
vi tesse —• O u v e r t u r e , p a r lec ture des d i a p h r a g m e s , et C a d r a g e 
bien e n t e n d u . — Le W e r r a m a t i c reçoit 3 object i fs : F l ek togon 
35 m m , T e s s a r 50 m m , C a r d i n a r 100 m m , , tous t rois couplés . 
-Autre n o u v e a u t é ; le W e r r a m a t , W e r r a m a t i c s implif ié , s ans 
objectif i n t e rchangeab le , équipé du T e s s a r 2,8/50. 

S T E I N H E i L . — I jn appare i l spécial pour l ' en reg i s t r emen t 
p h o t o g r a p h i q u e d ' o s c i l l o g r a m m e s su r p laques , f i lms r igides 
ou en rouleaux , et sur po la ro îd . 
Une série de photo- jumel les a d a p t a b l e sur la p lupa r t des 
appare i l s ref lex. — Un téléobjectif de 100 m m pour E x a k t a , 
de d imens ions ident iques ù celle d 'un objectif s t a n d a r d 

{(Ainuniiniqiié. pur les Els SJ'.O.P.) 

ZEISS 

STÉRÉO-MICROSCOPE II 
Pour tous t r avaux microscopiques 

et observat ions stéréoscopiques, en 

éc la i rage par ré f lex ion , par trans-

pa rence et en lumière po lar isée. 

Changeur rap ide de grossissement: 

de 2,5 X à 2 0 0 x pa r s imple rotat ion 

d 'un tambour . Distance f ron ta le 

constante 10, resp. 4,5 cm. Image 

dro i te sans inversion la té ra le . 

Accessoires : chambre microphotographique, 

apparei l à dessiner. 

N o u s f o u r n i s s o n s é g a l e m e n t : 

Microscopes d'opérat ion - Loupes éclairantes, 

Loupes pliantes - Loupes serre-téte - Lunette 

et Loupe Telupan. 

CARL ZEISS . OBERKOCHEN 

Agent G é n é r a l : PAUL BLOCK, S I r a s b o u r g - M e i n a u , Tél. 34 13 n 

et 3 4 , Cti . -Ely$ée$, Par is , Bai. la 
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Netteté instantanée 
par le système 

QioyoFmO 

Object i fs N O V O F L E X pour mise au point rapide 

î ^ r ' r ' r . Î ' T ' " ' ^ O ^ O / L E X pou, m,se au point rapide, nous avons combiné des 
ob jec l i t , éle de grande p r e c . o n avec le système N O V O F L E X de mise au point rapide. 

SgnTe ré:oL°e ' " " ^-Pl« 

loyer . 2 4 0 , 5 0 0 4 0 0 et 4 6 0 mn. Leur assemblage, poignée de mise au point et tèle 
d ob iec l i f , permet le char,gcment d ob iect l l . Vous pouvei utiliser avec la poignée de mise 

Î w a 7 r t ^ N n i o p V v ' f ^ O ^ O f - E X convenant pour votre J m a t . 
LZn^J 7 'T' , ' N O V O F L E X pour mise au point rapide se compose d 'un système 

Les obiect i ts N O V O F L E X pour mise au pornt rapide possèdent la correct ion couleur • 
toutes es surlaces de lent i l le entrant en conlact avec l 'air sont pourvues d 'un revêtement 
ann- re i lec-

leuc assurent 

lumière + fraîcheur 
PROTECTION TOTALE DE LA PELLICULE 

CHEZ VOTRE REVENDEUR HABITUEL 



n'importe ou 
n'importe quand 
mais avec 

GEVACOLOR 

et les petits Flashes électroniques 
à grand rendement lumineux... 

CORNETM 

CORNET P 

Accu sans en t re t i en , 4 0 - 5 0 éclairs. 
Fonc t i onne i n d i f f é r e m m e n t sur sec teur ou 
avec accu C a d m i u m - N i c k e l i nco rpo ré . 

Flasti a m a t e u r M o n o b l o c . Cha rgeu r indé-
pendan t . Accu sans en t re t i en 8 0 écla i rs. 
Prise secteur . 




