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J. PREVOST 

Chargé de recherches au C. N. R. S. 

Quelques aspects de l'Ecologie 

Au c o u r s de l ' é lé aus l r a l , les a f f l e u r e m e u l s 
r o c h e u x c o n l i u e u l a u x ou i n s u l a i r e s s é p a r a n t 
l 'Océan A n l a r c l i q u e de l ' I n l ands i s sont p e u -
p lés d ' i m p o r t a n t e s co lon ies d ' o i s e a u x t r ibu-
ta i res d ' u n s é j o u r t e r r e s t r e p o u r l eu r r e p r o -
duc t ion . 

Les Sphén i sc idés , p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t 
r e p r é s e n t é s s u r ce s u b s t r a t p a r les M a n c h o t s 
Adél ie , Pijgoscelis adeliae, f o r m e n t la g r a n d e 
m a j o r i l é des p o p u l a t i o n s cô l iè res . Mais en 
c e r t a i n s e n d r o i t s c l i m a t i q u e m e n t pr iv i lég iés , 
l 'effect i f des P r o c e l l a r i e n s n ' es t p a s négl i -
geab le . C'est le cas de la r ég ion de P o i n t e 
Géologie , T e r r e Adé l i e (66° 40 S, 140° 01 E) 
où c inq espèces n id i f i en t s u r les î les les p l u s 

i m p o r t a n t e s de l ' a r ch ipe l . Ce sonl : le Pé t re l 
de W i l s o n Oceaniles océaniens, le P é t r e l des 
ne iges I^agodronia nivea. le D a m i e r du C a p 
Daption capensis, le F u l m a r a n t a r c t i q u e Fnl-

marns glacialoides, et le Pé t re l g é a n t Macro-

necies gigaidens. 

Le p r e m i e r ne pèse g u è r e p lu s de 50 g a lo r s 
q u e le d e r n i e r d é p a s s e l é g è r e m e n t 4 kg . Une 
lelle d i s p a r i t é de p o i d s in ip l i ( jue nécessa i r e -
m e n i u n e g r a n d e i néga l i t é de d u r é e du cycle 
repro(Uic leur c o m m e elle inlli ie é g a l e m e n i 
s u r la r é s i s l a n c e o l f e r l e p a r l ' o i seau a u x 
ag re s s ions du c l ima t . Les o b s e r v a l i o n s p o u r -
su iv ies su r ces o i s e a u x p e n d a n l les a n n é e s 
1952, 195() el 19()1 n o u s on l j i e rmis de con-

Je i ine P é t r e l (les 
neiges à l ' en t rée 
du t e r r i e r quel -
ques j o u r s avau l 
son envol . 
(Mars 195(i). 



des Procellariens antarctiques 

n a î t r e c e r t a i n s aspec t s dc ces p r o b l è m e s su r 
lescpiels n o u s v o u d r i o n s d o n n e r q u e l q u e s 
déta i ls . 

Le Pétrel de Wilson, Oceanites oceanicus 
Si la p l u p a r t des P r o c e l l a r i e n s a n t a r c t i q u e s 

v iven t en co lonies t o p o g r a p h i q u e m e n t b ien 
dé l imi tées , le Pé t re l de W i l s o n cons t i t ue à 
cct é g a r d u n e excep t ion . L e m o d e de nidif i -
ca t ion t rès p a r t i c u l i e r de l ' espèce fa i t q u e 
les n ids son t r é p a r t i s i r r é g u l i è r e m e n t d a n s la 
p l u p a r t des zones r o c h e u s e s d i sponib les . E n 
ef fe t le n id est cons t ru i t a u - d e s s o u s du 
n i v e a u de la s u r f a c e du sol d a n s des a n f r a c -
tuosi tés ou des fa i l l e s s é p a r a n t d e u x roche r s , 
à 20 ou 30 c m en a r r i è r e d ' u n orif ice d ' accès 
p lu s ou m o i n s é t roi t . 11 est b ien ce r t a in q u e 
le cho ix de tels t e r r i e r s est m o t i v é p a r la 
tai l le r é d u i t e dc l ' o i seau qui se ra i t i n c a p a b l e 
de m e n e r à b ien l ' i ncuba t ion et l ' é levage des 
pous s in s d a n s les d u r e s cond i t i ons du c l ima t 
a n t a r c t i q u e s'il n id i f ia i t à découve r t . C o n u n e 
l 'a m o n t r é R o b e r t s (1940) en T e r r e de 
G r a h a m , le m i c r o - c l i m a t r é g n a n t au n i v e a u 
du nid est b e a u c o u p p lu s f a v o r a b l e q u e 
l ' a m b i a n c e e n v i r o n n a n t e et il n 'es t p e u t - ê t r e 
pas é t r a n g e r à l ' acqu is i t ion p récoce de la 
t h e r m o r é g u l a t i o n — el le a p p a r a î t ve r s le 2" 
j o u r (Hoberts , f940) — chez le j e u n e pouss in . 

Les p r e m i e r s o i s eaux a r r i v e n t à la côte au 
d é b u t du mo i s d e n o v e m b r e et la p l u p a r t 
son t p r é s e n t s dès le 25. Les p r e m i e r s œ u f s 
sont p o n d u s fin n o v e m b r e , d é b u t d é c e m b r e 
et il s e m b l e qu ' i l y ai t un é t a l e m e n t des 
p o n t e s p lus g r a n d q u e d a n s les a u t r e s espèces. 

Selon Rober t s , l ' é l evage des pouss ins de-
m a n d e r a i t u n e c i n q u a n t a i n e de j ou r s . En 
4"erre Adél ie les d e r n i e r s o i seaux qu i t t en t la 
côte au d é b u t du m o i s de m a r s (13 m a r s 1952 
et 19 m a r s 1956) p o u r ne r e v e n i r q u ' a u mo i s 
de n o v e m b r e su ivan t . 

l . a m o r t a l i t é est r e l a t i v e m e n t i m p o r t a n t e ; 
el le a t t e igna i t 65 % au s t ade des pouss ins en 
l ^ r r e de G r a h a m (Rober ts , f940). N o u s 

n ' a v o n s a u c u n e idée de son i m p o r t a n c e en 
T e r r e Adél ie , m a i s elle est p r o b a b l e m e n t 
aussi élevée. L ' e n n e i g e m e n t des voies d 'accès 
du t e r r i e r exerce u n e in f luence très sensible 
su r la m o r t a l i t é des œ u f s et des pouss ins , 
c o m m e il p e u t éga l emen t ê t re f a t a l a u x 
a d u l t e s ; c 'est a insi q u e nous avons t r ouvé 
l ' un d ' e n t r e eux e m p r i s o n n é p a r u n e g a n g u e 
de glace à l ' en t rée du t e r r i e r à la fin d ' u n e 
t e m p ê t e de b l izzard . 

Le Pétrel des neiges, Pagodroma nivea. 

Cet o i seau esl le seul avec le Pé t re l géant à 
e f f ec tue r des visi tes h i v e r n a l e s à la côte. Ces 
visi tes i n t e r v i e n n e n t g é n é r a l e m e n t au cours 
des j o u r n é e s à f a ib l e « p o u v o i r de r e f ro id i s -
s e m e n t », m a i s elles sont é g a l e m e n t inf luen-
cées p a r les débâc les h i v e r n a l e s pa r t i e l l e s de 
la glace de m e r . El les c o m p t e n t de 1 à 4 indi -
vidus , r a r e m e n t p l u s ; m a i s il n 'es t p a s r a r e 
d ' o b s e r v e r im coup le cn p a r a d e à p r o x i m i t é 
du n id . 

Les a r r i v é e s des p r e m i e r s o i seaux sur les 
l ieux de r e p r o d u c t i o n co ïnc iden t avec l ' amé-
l io ra t ion sens ib le des cond i l ions mé téo ro lo -
g iques à l ' a p p r o c h e du p r i n t e m p s , ce qui cor-
r e s p o n d à peu p r è s au débu t de la d e u x i è m e 
q u i n z a i n e d ' oc tob re en T e r r e Adél ie . 

La p é r i o d e qui p r é c è d e la p o n t e est ca rac -
tér isée p a r l ' absence des femel les . L e u r s é j o u r 
m a r i n est p r o b a b l e m e n t m o t i v é p a r la 
d e m a n d e a l i m e n t a i r e i m p o r t a n t e qu ' ex ige la 
f o r m a l i o n de l 'œuf . Ce d e r n i e r pèse env i ron 
57 g (49,2-65) (6) soit f6 ,4 % du po ids du c o r p s 
de la f emel l e , 347 (242-425) (6) et l 'on cons-
tate à la dissect ion qu ' i l occupe à peu p r è s 
t o t a l emen t la cavi té a b d o m i n a l e . La f e m e l l e 
r ev ien t à la co lonie 24 à 48 h e u r e s a v a n t la 
p o n t e (on p e u t a lo rs pe rcevo i r la p r é s e n c e de 
l 'œuf p a r le s imple p a l p e r de l ' a b d o m e n ) et 
a c h è v e la p r é p a r a t i o n d u n id c o m m e n c é e p a r 
son p a r t e n a i r e . 

f .es p r e m i è r e s p o n l e s i n t e r v i e n n e n t au 
débu t du mo i s de d é c e m b r e (les 2 d é c e m b r e 



l- 'iilinar n i i l a r c l i q u c près de son nid 
(oc lobre 195(i). 

1952 et 3 d é c e m b r e 1956) les d e r n i è r e s vers 
la m i -décembre . L ' incuba t ion , longue de 38 à 
42 jours , est a s su rée à tour de rô le p a r les 
deux m e m b r e s du couple . C o m p a r a t i v e m e n t 
aux au t r e s espèces, la t e m p é r a t u r e d ' i ncuba -
tion res te assez basse, 26°0 (21°4-31°6) p o u r 
6 mesures , m a i s c 'est éga l emen t celui des 
P roce l l a r i ens a n t a r c t i q u e s dont la t e m p é r a -
ture rec ta le est la m o i n s é levée 38°7 (37°6-
40°5) p o u r 26 mesures . 

La m a j o r i t é des éclosions se p r odu i s en t 
en t re le 11 et 20 j a n v i e r et le j e u n e poussin 
acquie r t sa t h e r m o r é g u l a t i o n , au p lus tard 
en t re le 6" et le 9"= jou r , son po ids co rpo re l 
é tan t égal à 3 ou 4 fois celui de la na issance . 

La cro issance p o n d é r a l e a été é lud iée chez 
12 pouss ins de l 'espèce au cours de l ' année 
1956. Le t aux de croissance moyen , ob lenu 
en f a i s a n t la d i f fé rence de po ids en t r e d e u x 
pesées consécut ives et en r a p p o r t a n t l 'aug-
men ta t i on ou la d iminu t ion cons ta tée à la 
p r e m i è r e d ' en t r e elles, est de 10,2 %. 

Le poids corpore l du j e u n e oiseau passe 

p a r un n u i x i m u m (550 g envi ron) en Ire les 
26 et 39° j o u r a p r è s quoi il d i m i n u e Irès sen-
s ib l emen t j u s q u ' a u d é p a r t de la côte (25 fé-
v r ie r à 10 m a r s env i ron) . A la d e r n i è r e pesée 
p r é c é d a n t l 'envol le po ids moyen des 12 
su je t s é tud iés n 'é ta i t p lus que de 332 g (246-
486). 

L ' é levage ind iv idue l esl long de 42 à 
50 j o u r s el le cvcle r e p r o d u c t e u r annue l 
d e m a n d e 117 à 143 j o u r s (124-136). 

La m o r t a l i t é au s t ade des oeufs et des 
pouss ins esl r e l a l i v e m e n l élevée. Elle a t te i -
gnai t 55 à (50 % d a n s les pe l i les colonies 
con t rô lées p a r nous sur l ' île des Pét re ls . 

L 'espèce h a b i t e les éboul is s i tués au pied 
des fa la i ses rocheuses o r ien tées au Sud et le 
nid est p r o f o n d é m e n t abr i lé q u e ce soil en t re 
deux r o c h e r s accolés ou sous une roche en 
siu-plomb. 

Quo ique m o i n s p ro t égé que celui du Pét re l 
de Wi l son , le t e r r i e r du Pé t re l des neiges 
n ' en p e r m e l pas m o i n s à l 'o iseau de se sous-
t r a i r e à i)eu p r è s c o m p l è t e m e n t à l 'act ion 



Fu l i i i a r a n t a r c t i q u e couveu r au 
(décembre 1956). 

nid 

(lu vent . L 'emie igenic i i t f r é q u e n l esl ù l 'ori-
g ine d ' u n ce r t a in n o m b r e de décès d ' œ u f s cl 
de pouss ins m a i s l ' espèce se m a i n t i e n t n é a n -
m o i n s sous ces l a t i t u d e s a lo rs qu ' e l l e cn 
se ra i t i n c a p a b l e si ses r e p r é s e n t a n t s é ta ien t 
d i r c c t c m c n l exposés a u x r i g u e u r s du c l imat . 
Les zones d ' ébou l i s de fai l) le i m p o r t a n c e ont 
p e r m i s l ' é t ab l i s sement d c co lonies de r e p r o -
duc t ion excédan t r a r e m e n t 40 couples . 
C o m m e nous l ' avons vu p r é c é d e m m e n t les 
ex igences p lus g r a n d e s du Pé t r e l de W i l s o n 
ont e n t r a î n é une r é p a r t i t i o n Irès i r r é g u l i è r e 
des n ids su r la to ta l i t é des zones r o c h e u s e s 
é p a r g n é e s p a r la glace. 

Le Fulmar antarc t ique, Fulmarus glacialoides. 

I /efl 'ect if de cet te espèce est pa r t i cu l i è r e -
m e n t r édu i t à Po in t e Géologie, la seu le colo-
nie de l 'Archipe l ne c o m p t a n t g u è r e p lus dc 
70 o i seaux n ichan t d a n s une fa la i se abru]) te 
o r i e n t é e au Nord , ("ette expos i t ion e n t r a î n e 
p a r f o i s un e n n e i g e m e n t i m p o r t a n t des n ids 
m a i s elle a su r tou t p o u r effet de les p r o l é g e r 

des vents d o m i n a n t s (E à S). Un tel site, bien 
([UC to t a l emen t dift" é rcn t de celui des Pé t re l s 
des neiges, p r é s e n t e des avan t ages et des 
i nconvén ien t s à q u e l q u e chose p rès iden-
li([ues. 

Ccl o iseau n 'et ï 'eclue a u c u n e visite h iver -
na le à la cô te ; les p r e m i è r e s a r r ivées , étroi-
t emen t d é p e n d a n t e s des cond i t ions m é t é o r o -
logiques locales, on l g é n é r a l e m e n t lieu vers 
le 15 oc tobre . P e n d a n t la p é r i o d e qui p r é c è d e 
la p o n t e la p l u p a r t des o i seaux déne igen t 
a c t i v e m e n t l ' e m p l a c e m e n t du nid à l ' a ide du 
bec. Si la couche de neige est épa isse ils p a r -
v i e n n e n t à c r euse r u n e sor te de pe t i t e loge 
don t les p a r o i s se t r a n s f o r m e n t r a p i d e m e n t 
en glace. 

La copu la t ion s ' e f fec tue semble-t- i l le p lus 
souven t su r le n id , et la p o n t e est p r é c é d é e 
d 'un s é j o u r des f eme l l e s à la m e r . Les œ u f s 
sont p o n d u s en t re les 5 et 18 d é c e m b r e 
([tielqite 50 joi t rs env i ron a p r è s les p r e m i è r e s 
a r r i vées à la colonie. Le i)oids m o v c n de 
l 'œuf est de 103,8 g (96,7-118,8) p o u r 13 spé-



Pi-cmièi'o « s o i i i c » d ' u n 
j e u n e p o u s s i n de F u l u i a r 
auUi rc t i quc ( j a n v i e r 1951)). 

c i m e n s (soit 14,9 % du p o i d s m o y e n des 
f e m e l l e s 696 g (662-746). 

L e s éc los ions i n t e r v i e n n e n t e n t r e les 14 et 
25 j a n v i e r et la d u r é e d e l ' i n c u b a t i o n a t t e i n t 
45 à 47 j o u r s (du j o u r d e la p o n t e à la fin de 
l ' éc los ion) . N o u s n e c o n n a i s s o n s p a s la t e m -
p é r a t u r e de l 'œuf en i n c u b a t i o n m a i s n o u s 
a v o n s p u s avo i r q u e celle q u i r è g n e e n t r e la 
« p o c h e i n c u b a t r i c e » et l 'œuf est s u p é r i e u r e 
à 29°. 

L a t e m p é r a t u r e r e c t a l e m o y e n n e d e 23 
o i s e a u x é ta i t de 38°8 (37°6-40°()). L a t h e r m o -
r é g u l a t i o n du p o u s s i n a p p a r a î t au p l u s t a rd 
e n t r e les 15 et 18° j o u r s ; son p o i d s est a lo r s 
de ± 600 g soit e n v i r o n 7 fo is ce lu i d e la 
n a i s s a n c e . Le t a u x d e c ro i s sance , ca l cu lé 
c o m m e p o u r l ' e spèce p r é c é d e n t e , a t t e i n t 
16,2 % ; c 'est le p l u s é l evé des t rois P r o c e l l a -
r i e n s é t u d i é s à P o i n t e Géolog ie et il f a u t p r o -
b a b l e m e n t l ' a t t r i b u e r à l ' a cqu i s i t i on t a r d i v e 
de l ' h o m é o t h e r m i e et au m i c r o - c l i m a t t rès 
f a v o r a b l e des n ids . 

L e p o i d s c o r p o r e l des j e u n e s f u l m a r s p a s s e 
p a r un m a x i m u m de l ' o r d r e de 1 200 g (1 043-
1 406) e n t r e les 21 f é v r i e r et 1 " m a r s , ce q u i 
c o r r e s p o n d à un â g e de 33 à 41 j o u r s . Il 
déc ro î t t rès s e n s i b l e m e n t p a r la su i te p o u r 
a t t e i n d r e 863 g (751-1 072) d a n s les t ro is j o u r s 
p r é c é d a n t le d é p a r t d e la côte . 

Les d é p a r t s on t l ieu e n t r e les 5 el 16 m a r s 
a p r è s un é levage long de 48 à 56 j o u r s , et la 
d u r é e to ta l e du cycle r e p r o d u c t e u r v a r i e e n l r e 
145 el 155 j ou r s . 

L a m o r t a l i t é r e p r é s e n l e , selon les a n n é e s . 
40 à 60 % des œ u f s p o n d u s . E l le est su r tou l 
i m p o r t a n t e a u s t a d e des œ u f s d o n t u n ce r l a in 
n o m b r e sont e m p r i s o n n é s p a r la g lace ou la 
ne ige et chez les p o u s s i n s d a u s les hu i t p re -
m i e r s j o u r s de la vie. 

Le Damier du Cap, Dapf/on capensis. 

C o m m e le Pé t r e l g é a n t , ce t t e espèce n id i f ie 
à p e u p r è s c o m p l è t e m e n t à d é c o u v e r t . Les 
co lon ies son t é t ab l i e s au vo i s i nage d u so jn-
m e t des î lo ts ct e x p o s é e s à la d i r e c t i o n des 
v e n t s d o m i n a n t s ; les n id s des o i s e a u x n e sonl 
g u è r e p r o t é g é s des ag re s s ions c l i m a t i q u e s , cc 
qu i les s é p a r e d ' e m b l é e des t rois e spèces p ré -
c é d e n t e s . 

C'est le P r o c e l l a r i e n s a n s d o u t e le m i e u x 
r e p r é s e n t é à P o i n t e Géo log ie ; a u c o u r s de 
l 'é té 1961 n o u s a v o n s d é n o m b r é 118 pous s in s 
au 31 j a n v i e r s u r la s eu le I le des P é t r e l s soil 
u n e p o p u l a t i o n de q u e l q u e s 350 a d u l t c s p o u r 
u n e supe r f i c i e lo la le de 54 h e c t a r e s . 

Bien q u e q u e l q u e s o i s e a u x v is i ten t hi côte 
en s e p t e m l i r e on p e u l e s t i m e r q u e les p re -
m i e r s n ' y s é j o u r n e n t r é e l l e m e n t q u ' à p a r t i r 
du 15-20 o c t o b r e . Les p r e m i è r e s p o n t e s s 'ob-
s e r v e n t 30 à 35 j o u r s p lus l a r d , les d e r n i è r e s 
ve r s le 5 d é c e m b r e . Le p o i d s m o y e n de l 'œuf , 
é l ab l i d ' a p r è s l ' é l u d e de 10 s p é c i m c n s , é ta i t de 
67,3 g (58,5-77,9) soil 15,9 % d u p o i d s d u corj is 
des f e m e l l e s , 425 g (397-448). Les éc los ions se 
p r o d u i s e n t e n l r e les 5 et 20 j a n v i e r ; l 'obser-
va t ion de 13 n i d s n o u s a m o n t r é qu ' i l s 'écou-



l ' a r a d c d'iiii couple 
de D a m i e r du Ca]) 
il p r o x i m i t é du nid 
(octobre 1956). 

lait 43 à 46 j o u r s outre la ponte et la fin de 
l 'éclosion. 

La t e m p é r a t u r e de l 'œuf en inculpation 
a t te ignai t 29°6 (22°9-33"()) pou r 10 spécimens. 
11 fau t ]u)ter à ce p ropos ({uc la t e m p é r a t u r e 
cen t ra l e du D a m i e r du Cap est plus élevée 
f[ue celle des espèces j)réccdentes, 39°1 (38°f-
4000) pou r 29 suje ts . 

11 ne nous a pas été ¡¡ossiblc de cont rô le r 
les éclosions et les p r e m i e r s j ou r s de la crois-
sance des pouss ins au cours de no t re sé jou r 
de 1956. Tou te fo i s cer ta ines observat ions 
nous ])ermetlent de penser que la régula t ion 
the rmique devient a u t o n o m e vers les f l ° à 
14" jou r s au ])lus tard, le poids a t te ignant 
200 g environ soit à i)cu jn'ès 5 fois celui de 
l 'éclosion. 

Le taux de croissance p o n d é r a l e — 12,3 % 
— est i n t e rméd ia i r e en t re celui du Pétre l 
des neiges et celui du Fu ln i a r an ta rc t ique . 
Les j eunes Damie r s du Cap a t te ignent leur 
I ) o i d s le p lus élevé, près de 700 g (586-770) 
en t re les 12 et 2(5 févr ie r à l 'âge de 34 à 40 
j o u r s ; le poids moyen em-cgistré à la <ler-
n iè re jpesée ])récédant l 'envol était de 490 g 
(340-675). Les dépar t s s 'échelonnent ent re los 
24 févr ier el 10 m a r s ot la durée individuel le 

de l 'é levage a l le int 45 à 50 jours , le cycle 
r ep roduc t eu r é tant long de 119 à 131 jours . 

La mor ta l i l é des œ u f s est beaucoup plus 
rédui te que chez les espèces précédentes et 
ceci est à r a p p r o c h e r du fa ib le enneigement 
des nids ; les décès au s lade des œ u f s et des 
pouss ins concernen t 35 à 40 % des œuf s 
pondus . 

Le Pétrel géant, Macronectes gigonteus. 

l .a colonie de reproduc t ion de Pointe 
Géologie est une des r a r e s colonies établies 
au Sud du Cercle Po la i re Antarc t ique. L'ins-
tallation d 'une impor t an t e s tat ion de recher-
ches à sa ])roximilé a cons idé rab lement per-
turbé les o iseaux dont l 'effectif d iminue 
d ' année cn année depuis 1956. Cette année-là , 
on ne compla i t pas moins dc 70 poussins au 
mois de janvier , 69 d 'en t re eux ayan t qui t té 
la còle que lques mois plus lard. En févr ie r 
19()2, Arnaud (coin, pers.) n 'en a compté que 8 
sur les 35 œuf s pondus que lques mois plus 
lôt. Un taux de mor ta l i l é aussi élevé pou r 
un laps dc lemps aussi court laisse présager 
la d ispar i t ion complè te de cetle colonie à 
brève échéance. 

D 'une envergure de près de deux mèt res 



Nid de P é t r e l g é a n t : le père et la m è r e p a r a d e n t p r è s de l e n r p o u s s i n . 

p o u r un po ids d ' e n v i r o n 4 kg, cet o i seau n iche 
s u r une p e n t e de l 'Ile des P é l r e l s e.xposéc 
a u x ven t s d o m i n a n t s . Il p e u t a ins i , le vent 
a i d a n t , s ' e n v o l e r en é t e n d a n t s i m p l e m e n t les 
ai les, a lo r s q u e p a r v e n t c a l m e , u n e c o u r s e 
p lu s ou m o i n s l o n g u e s u r la p e n t e de l ' î le lui 
p e r m e t de p r e n d r e l 'a i r . Le beso in d ' u n e tel le 
« p i s l e de déco l l age » s e m b l e a v o i r e m p ê c h é 
le t r a n s f e r t de la co lon ie d a n s u n e a u l r e l ie 
de l ' a r ch ipe l d o n l a u c u n c ne pos sède de ve r -
san t s auss i f a v o r a b l e s q u e l ' î le des Pé t re l s . 
D e u x ou t rois c o u p l e s se r e p r o d u i s e n t b ien 
su r l ' î le du G o u v e r n e u r m a i s ils ne p e u v e n t 
g u è r e ê t r e p l u s n o m b r e u x . 

Le cycle r e p r o d u c t e u r a t t e i n t p r è s de 9 
mois , soil à q u e l q u e chose p r è s la d u r é e de 
celui du M a n c h o t e m p e r e u r . N o u s a v o n s pu 
c o n s t a t e r p a r des d é n o m b r e m e n t s q u o t i d i e n s 
au cou r s du p le in h i v e r q u e l ' a b s e n c e des 
o i s eaux n ' e x c é d a i t g u è r e d e u x à t rois mois . 
E n effe t dès le m o i s d ' av r i l l ' é l evage des 
pous s in s t e r m i n é , les a d u l l e s q u i t t e n t t ou r à 
t ou r la côle. Au c o u r s de cc m o i s un d é n o m -
b r e m e n t p a r t i e l p o r t a n t s u r cincj j o u r s n o u s 
a p e r m i s de c o m p t e r 158 adu l l e s . Ils é t a i en t 
71 le 4 et G s e u l e m e n t les 2(5 et 30 avr i l . 

13 o i s eaux v in ren t à la côte en mai , 10 en 
j u i n , 1(58 en ju i l le t et 401 en aoti l . En 10.5(5 
ces c h i f f r e s f u r e n t r e s p e c t i v e m e n t de 10, 4. 
50 et 331. Com]) le t enu de la r é d u c t i o n de 
l'ciTcclif en 195(5, l ' ana log ie e n t r e les d e u x 
a n n é e s d ' o b s e r v a t i o n est f r ap ] ) an l e . On p e u t 
c o n s i d é r e r ([ue les p r e m i e r s r e t o u r s à la côle 
s ' e f f e c t u e n t dès la m i - j u i l l e l ( t ab l eau 1). E n 
effe t 29 o i s e a u x f u r e n t d é n o m b r é s en 1952 
c o n t r e 9 en 195(5 i i e n d a n l la p r e m i è r e (piin-
z a i n e de ce mois , a l o r s q u e ces c h i f f r e s f u r e n t 
r c s p e c t i v e m e n l de 139 el 50 [ iour la seconde . 
L 'e f fec t i f de la co lon ie esl au c o m p l e t dès 
le mi l i eu du m o i s d ' a o û t . 

T A B L E A U I 

Xoinlii-e (Foiseaux dénombrés à la cóle 
enIre deux cyeles reproducteurs 

1952 1956 

Mai 13 in 
.Itiin 10 4 

.liiillcl ( 1 
1 K) 

au 
au 

15 2!) 
189 108 j 9 

4 1 
.50 

Août 
au 
au 31 

123 
281 

404 1 1.30 
181 

331 



Pé t r e l géan t au n id p e n d a n t 
la p é r i o d e d ' i n c u b a t i o n . 

Les p r e m i è r e s pon tes in t e rv iennen t vers les 
20-25 octobre , les éclosions à la fm du mois de 
décembre . La d u r é e de l ' incubat ion n 'a pu 
ê t re con t rô lée que su r un seul n id ; elle at tei-
gna i t 60 jours , ce qui co r re spond aux ch i f f res 
donnés p a r W a r h a m (1962) p o u r les o iseaux 
de Macquar i e Is land. L 'œuf pèse cn m o y e n n e 
234 g (220-244) (5 spécimens) et le po ids du 
pouss in est i n f é r i e u r à 200 g à la na i s sance ; 
deux pouss ins nouveau-nés pesa ien t respec-
t ivement 176 el 185 g le 28 décembre , un du 
3 j a n v i e r 162 g. Il n e nous a pas été possible 
d ' é tud i e r la croissance p o n d é r a l e de l 'espèce 
l )endant la total i té de la pé r iode d'élevage. ' 
loul au p lus savons-nous qu 'un poussin nê 
le 28 décembre pesa i t p lus de 900 g le 11 j an -
vier, un au t r e du 3 j anv i e r 361 g au 8° jour . 

Les dépa r t s des pouss ins s'eflfectuent en 
deux temps. Ils qu i t ten t tout d ' abord la colo-
nie p o u r se dir iger vers la glace de m e r où 
ils se t i ennent p e n d a n t que lques j ou r s ; n ' é tan t 

a lors plus a l imentés p a r leurs parents , ils 
pe rden t progress ivement du poids et sont 
bientôt capables , après des vols de courte 
durée , de qui t te r déf ini t ivement la côte antarc-
liciue. Les p remie r s poussins déser tèrent la 
colonie les 15 avri l 1952 et 12 avri l 1956 et le 
de rn ie r dépa r t de la côte eut lieu le 10 mai 
p o u r les deux années. La durée de l 'élevage 
— 100 à 110 j o u r s en T e r r e Adélie — est 
donc sens ib lement équiva len te à celle de 
Macquar ie Is land où les m i n i m a s sont ± 102 
jours et les m a x i m a s de ± 117,5 ( W a r h a m 
1962). 

E t a n t donné les ra isons évoquées précé-
d e m m e n t , il ne nous est pas possible de citer 
aucun ch i f f re concernan t la mor ta l i t é na tu -
rel le au s tade des œ u f s el des poussins. 

Le tab leau II i nd ique le poids corporel 
et que lques m e n s u r a t i o n s relevées sur des 
o iseaux adul tes . 

4 'ABLEAU II 

SEXE DATE POIDS 
LONGUEUR 

TOTALE 
e n c m 

ENVERGURE 
e n c m 

t.ONGUEUR 
TARSE 

e n m m 

CULMEN 
e n m m 

t'OIDS DES 
DEUX TES-

TICULES 
e n g 

POIDS 
DU FOIE 

e n g 

Cf 2i)-XII-52 4,600 89,4 190 81 92 0,8 94 
9 8-II-52 — 81,0 195 82 

cf 4-II-52 — 104,0 202 90 
:!= Ç 4-II-52 — 07,0 194 80 

9 28-XI1-52 3,400 80,5 191 80 75 — 143 

* Ces deux oiseaux appartenaient à la phase blanche. 
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P o u s s i n d e P é t r e l g é a n t a u n i d . 



Ce bref ape rçu du cycle r ep roduc t eu r des 
Proce l la r iens de l 'a rchipel de Pointe Géologie 
nous a p e r m i s de soul igner les caractér is-
t iques p rop res à c h a q u e espèce. 

Le p lus pet i t de lous, le Pétre l de Wi l son 
nidifie c o m m e nous l 'avons vu dans des ter-
r ie rs p ro fonds . Il se soustrai t ainsi par t ie l le -
m e n t à la r i gueu r du c l imat ; la t e m p é r a t u r e 
du terr ier , b e a u c o u p plus u n i f o r m e que la 
t e m p é r a t u r e ambian te , p e r m e t à l 'espèce de 
m e n e r à bien sa r ep roduc t ion sous les lati-
tudes élevées. L ' enne igemen t est un f ac t eu r 
de mor ta l i t é non négligeable, ma i s il n 'est 
a p p a r e m m e n t pas d é f a v o r a b l e à l 'espèce. 
L ' a u t o n o m i e t h e r m i q u e du poussin est acquise 
très tôt, dès le d e u x i è m e jour . 

Le Pé t re l des neiges, qui p a r son poids se 
place i m m é d i a t e m e n t ap rès le Pét re l de 
Wi lson , cons t ru i t éga lement son nid dans un 
site abr i té . Ce n'est p lus un ter r ier ma i s une 
a n f r a c t u o s i t é s i tuée dans des en tassements de 
rochers . L ' enne igemen t inf luence la mor ta l i t é 
des œ u f s el des pouss ins ma i s il esl moins 
néfas te à l 'espèce que la nidif icat ion à décou-
vert . Le j e u n e poussin acquier t son homéo-
Ihermie en l re les 6" et 9" j ou r s au p lus t a rd , 
donc b e a u c o u p p lus tôt que chez le D a m i e r 
du Cap dont le po ids n 'esl guè re p lus élevé 
ma i s donl le nid est b e a u c o u p moins protégé. 
P a r con t re son taux de croissance p o n d é r a l e 
— 10,2 % — est p lus fa ib le que ceux du 
D a m i e r du Cap et du F u l m a r an t a r c t i que et 
ceci est peu t -ê t re la conséquence de la p ré -
cocité de l ' homéo the rmie . 

P a r son poids le D a m i e r du Cap occupe le 
t ro is ième rang . Cet oiseau nidif ie à peu p rès 
c o m p l è t e m e n t à découver t sur des fa la ises 
exposées au vent d o m i n a n t et l 'on c o m p r e n d 
ainsi d ' a u t a n t m i e u x p o u r q u o i la the rmo-
régula t ion du pouss in est r e l a t i vemen t ta r -
dive (11" à 14® jou r ) . Les n ids sont r a r e m e n t 
r ecouver t s p a r la neige et le taux de m o r t a -
lité est le p lus f a ib le de toutes les espèces 
étudiées . Le t aux de croissance — 12,3 % — 
est i n t e r m é d i a i r e en t r e celui du Pét re l des 
neiges et celui du F u l m a r an ta rc t ique . 

On p o u r r a i t c ro i re que ce de rn ie r dont le 
po ids est le doub le de celui du Pétre l des 
neiges est p a r conséquen t p lus apte à se 
d é f e n d r e con t re le c l imat et qu' i l nidif ie dans 
un endroi t peu pro tégé c o m m e le D a m i e r 
du Cap. Il n 'en est r ien et si les nids sont 
ef fec t ivement cons t ru i t s à découver t , ils sont 
tous si tués sur une fa la i se abr i t ée des vents 
d o m i n a n t s et i)ien exposée au r a y o n n e m e n t 
solaire. C'esl donc hi t rois ième espèce de 

Procel lar ien an ta rc t ique nidifiant dans un 
micro-mil ieu protégé. 

L 'enne igement y est f r équen t et influe sur 
la mor ta l i t é dont le taux est voisin de celle 
du Pétrel des neiges. Pa r contre l ' au tonomie 
the rmique n ' appa ra î t que vers les 15" à IS'' 
j ours au plus tard. Sachant que les adul tes 
n 'e f fec tuent aucune visite h iverna le à la côte 
on est enclin à penser que de tous les Pro-
cel lar iens de Pointe Géologie le F u l m a r est 
le moins adap té au c l imal antarc t ique, ce que 
pa ra î t conf i rmer le r a p p o r t entre le poids de 
l 'œuf el celui du corps qui n'esl que de 14,9 % 
cont re 15,9 % au Damie r du Cap et 16,4 % 
au Pétrel des neiges. P a r conire le taux de 
croissance élevé — 16,2 % — est probable-
men t inl luencé p a r l 'acquisit ion tardive de 
l ' homéo the rmie et p a r l 'exposit ion des nids 
au r a y o n n e m e n t solaire. 

Enfin le plus gros de lous, le Pélre l géant , 
est celui pou r lequel nos rense ignements sont 
les moins complets . L ' impor t ance de la f a u n e 
h iverna le (Manchots empereurs ) et estivale 
(Manchots Adélie et Pinnipèdes) de Pointe 
(iéologie, aux dépens de laquel le ces p réda-
teurs se nourr issent , n 'est pas é t rangère à leur 
présence à cet endroi t . Cel oiseau est en effet 
géné ra l emen t établi dans les régions sub-
antarc t iques , mais il n 'en pa ra î t pas moins 
bien résister aux agressions c l imat iques plus 
sévères des la t i tudes an tarc t iques el no tam-
ment aux bl izzards des mois d ' intersaison 
(septembre-octobre et mars-avri l ) dont le 
pouvoi r de re f ro id i ssement est élevé. Poussins 
et adul tes peuvent êlre empr isonnés pa r une 
gangue de glace p e n d a n l les tempêtes, mais 
ils s 'en l ibèrent généra lement quelques heures 
plus tard . 

Ces quelques lignes nous ont m o n t r é cer-
ta ins aspects de l 'écologie des Procel lar iens 
des hau tes lat i tudes. Mais elles soulignent 
sur tout combien nos connaissances sur ces 
oiseaux mér i te ra ien t d 'ê t re approfondies , 
no ta inment dans les domaines de la micro-
cl imatologie des sites de reproduct ion , de la 
thermorégula t ion et du régime a l imenta i re . 
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i< Les Beautés de la Na ture 
y > 

vient de pa ra î t r e ; 

P. SCHAUENBERG 

Les plantes 
bulbeuses 

32 planches en couleurs et nombreux dessins, relié 33 F 

Les plantes bulbeuses, décrites et 
i l lustrées en couleurs, pour les ama-
teurs de jard ins et les hort icul teurs. 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

DELACHAUX & NIESTLÉ-ÉDITEURS 
3 2 , R U E DE G R E N E L L E - P A R I S - V I I « 

Ce point i m p e r c e p t i b l e . . . 

devient dans tous ses détails 
homme, animal ou chose . . . 

a v e c la SENSATIONNELLE 
NOUVEAUTÉ 

LE ZOOM MULTI-KILAR 

lO f i fU t 
il s'adapte sur tous les objecti fs Kilfitt de 90 à 600 mm et 
permet de travailler avec une variation de focale de 2 à 4 
fois la focale initiale : (exemple le 90 mm devient un Zoom de 
1 80 à 360 mm - le 600 mm un Zoom de 1.200 à 2.400 mm) 
Renseignez-vous sur tous les objectifs Kilfitt et le Mul t i -Ki lar 

"en écrivant à : 

INTERNATIONAL PHOTO 
144, Champs Elysées - Paris S»̂  - Tél. 359.50.06 

Bon à découper et à nous retourner pour recevoir la docu-
mentat ion complète KILFITT 
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LA LUTTE GÉNÉTIQUE 
C O N T R E LES M A L A D I E S 
CRYPTOGAMIQUES DES PLANTES 

Jacques LECLERCQ 
Ingénieur Agricole 

La lul le la p lus spec lacula i re coni re les 
ma lad i e s c ryp logamiques des p lantes esl sans 
mil dou te celle qu 'on m è n e à l 'a ide de l ' a rme 
c h i m i q u e ; car les progrès de la ch imie orga-
nique de synthèse ont fou rn i à l 'ut i l isateur 
des subs tances de plus en plus clficaces, et de 
mieux en mieux app rop r i ée s à ses besoins : 
c 'est un spectacle bana l que celui du vigneron 
t ra i tan t ses vignes à l 'a ide d 'un puissant 
appare i l , ou de celui du c i tadin , sur son 
balcon, soignant ses p lantes à l 'aiile d 'une 
« bombe » pro i )or l ionnéc aux d imens ions de 
ses cullui-es... 

Une au l r e lutte, moins visible que la i)rc-
micre , se l ivre cependan t d a n s les labora-
toires d ' amé l io ra t ion des plantes, où les géné-
ticiens s 'ef forcent de créer des var ié tés de 
p lan tes rés is tantes aux maladies , ( 'e n'est pas 
là, d 'a i l leurs , leur unitiue préoccu])ation : la 

product ivi té , la r ichesse des coloris s'il s'agit 
d 'une lleur, la teneur élevée en principes 
uti les (le sucre, pa r exemple, chez la bette-
rave...), sont pou r eux des object ifs p r imor -
diaux. Mais c o m m e le disait dé jà Schr ibaux 
— précurseur de l ' amél iora t ion scientifique — 
« Quel intérêt une p lante excellente à tous 
égards lorsqu'elle se développe no rma lemen t , 
présentera i t -e l le si elle ne résistait pas au 
milieu vivant et non vivant, si elle ne résistait 
])as à la cha leur et au f ro id , aux insee'ces, aux 
champignons qui sévissent dans les stations 
où elle est appelée à vivre ? ». 

l.a lutte contre les nuiladies cryplogamiques 
const i tue un hon exemple de lutte biologique: 
pa r une mei l leure connaissance du parasi te , 
par une mei l leure connaissance de l 'hôte, le 
généticien parvient dans de nombreux cas à 
la créat ion dc p ' an tes résistantes. 

Une pép in iè re de c réa l ion de 
var ié tés de céréales : c o u v r a n t 
p l u s i e u r s l iectarcs , ce d ispo-
sitif est semé eiU ièrcuiciit à 
la ina iu . 



Quel le q u e soit la p l a n t e é tud iée , l ' idée 
m a î t r e s s e r e s t e la m ê m e : r e c h e r c h e r les 
gènes de r é s i s t ance a u x m a l a d i e s q u ' o n veu t 
c o m b a t t r e , p u i s les i n t r o d u i r e d a n s le p a t r i -
m o i n e h é r é d i t a i r e des va r i é t é s (1) q u ' o n v e u t 

a m é l i o r e r , o b t e n a n t a ins i u n e p o p u l a t i o n où 

l 'on p o u r r a e f f e c t u e r le tri des i n d i v i d u s in té-

ressan t s . Ainsi se t r o u v e t racé le p r o g r a m m e 

q u e doi t s u i v r e tout s é l ec t i onneu r . 

La prospection des 

L a r e c h e r c h e des g è n e s se t r a d u i t , en p r a -
t ique , p a r la r e c h e r c h e d ' i n d i v i d u s d o n t le 
p h é n o t y p e laisse p r é s u m e r qu ' i l s p o s s è d e n t 
les gènes en ques t ion . L e u r d é c o u v e r t e sup -
pose des c o n d i t i o n s e x t é r i e u r e s l eu r p e r m e t -
t an t de m a n i f e s t e r le c a r a c t è r e r e c h e r c h é . 
Mais ce la n e suffi t p a s : il f a u t s avo i r si cet 
i n d i v i d u est c a p a b l e de t r a n s m e t t r e à sa des-
c e n d a n c e les q u a l i t é s q u ' o n lui a r e c o n n u e s . 
E t dès lors , les choses se c o m p l i q u e n t , c a r on 
p e u t avo i r a f f a i r e à u n e e spèce a u t o g a m e . 

A u t o g a m i e f o r c é e d e la l u z e r n e : l e s fleurs f é c o n d é e s a 
la m a i n p a r l e u r p r o p r e p o l l e n , s o n t e n s a c h é e s a f in 
d ' é v i t e r t o u t e f é c o n d a t i o n é t r a n g è r e . 

gènes de résistance 

c ' e s t -à -d i re d o n t les fleurs son t f é c o n d é e s 
n o r m a l e m e n t p a r l eu r p r o p r e po l l en , ou à 
u n e espèce a l l o g a m e , chez l aque l l e la f écon-
d a t i o n c ro i sée est l a r g e m e n t m a j o r i t a i r e . 

S'il s ' ag i t d ' u n e p l a n t e a u t o g a m e , la p l a n t e 
t r ouvée p e u t ê l re à l ' é t a t h o m o z y g o t e ou à 
l ' é t a l h é t é r o z y g o t e : c 'est l ' é t u d e de sa des-
c e n d a n c e q u i r e n s e i g n e r a su r son é t a l ; si e l le 
est h o m o z y g o t e , les i n d i v i d u s fils s e ron t en 
tou t s e m b l a b l e s à l ' i n d i v i d u in i t ia l , e t l 'on 
a u r a o b t e n u u n e l ignée p u r e , qu i est p a r déf i -
n i t i on la d e s c e n d a n c e a u t o g a m e d ' u n h o m o -
zvgole . Mais s'il s 'agi t d ' u n e p l a n t e h é t é r o z y -
go te — et c 'est le cas le p lu s f r é q u e n t — on 
o b s e r v e r a u n e d i s j o n c l i o n d a n s la descen -
d a n c e : se lon le n o m b r e de gènes mi s en j e u , 
un n o m b r e v a r i a b l e de p l a n t e s d e ce t te des-
c e n d a n c e p o r t e r a le c a r a c t è r e r e c h e r c h e ; il 
f a u d r a ef t 'ec tuer u n e sé lec l ion , g é n é r a t i o n 
a p r è s g é n é r a t i o n , j u s q u ' à l ' a p p a r i l i o n d ' u n 
i n d i v i d u h o m o z y g o t e p o u r cc c a r a c l è r e . L e 
b lé f o u r n i t un b o n e x e m p l e de p l a n t e a u t o -
g a m e a ins i t r a i t ée . 

S'il s 'agi t d ' u n e espèce a l l o g a m e , la p l a n t e 
est a lors ' — et o b l i g a t o i r e m e n t — à l ' é t a t 
h é t é r o z y g o t e ; c a r d e p u i s q u e l ' e spèce exis te , 
c h a q u e "généra lion est en p r i n c i p e i ssue d ' u n e 
h y b r i d a t i o n . Il f a u t a lo r s r e c o u r i r à l ' a u t o -
g à n i i e fo rcée — si l ' e spèce .s'y p r ê t e — afin 
de p o u v o i r o b s e r v e r les d i s j o n c t i o n s c o m m e 
d a n s le ca s des p l a n t e s a u t o g a m e s : tel le est 
la l u z e r n e , p a r m i les p l a n t e s de g r a n d e 
c u l t u r e . Mais ce t le a u l o g a m i e , q u i n ' es t en 
s o m m e q u ' u n e c o n s a n g u i n i l c p o u s s é e à 
T e x t r ê m e l imi le , c o n d u i t à u n e d i m i n u t i o n 
d e v i g u e u r q u i p e u t ê t r e c o n s i d é r a b l e : chez 
la l u z e r n e p a r e x e m p l e , q u e l q u e s g é n é r a t i o n s 
d ' a u l o f é c o n d a t i o n p e u v e n l c o n d u i r e à des 
l ignées i n c a p a b l e s m ê m e d e p r o d u i r e des 
g r a ine s . On se ra a lo r s a m e n é à cesser l ' au to -
f é c o n d a l i o n p o u r c ro i s e r e n t r e el les d e u x 
p l a n t e s s œ u r s p o s s é d a n t lou les d e u x le c a r a c -
tè re so id ia i lé . On s 'e f f 'orccra m ê m e de t r o u v e r 
le c a r a c l è r e de r é s i s t a n c e s u r des p l a n t e s 
i ssues de p o p u l a t i o n s t rès d i f l ' é ren tes : on 

(1) L e m o t « v a r i é t é » n ' e s t p a s p r i s ici d a n s s o n s e n s 
b o t a n i q u e s t r i c t , m a i s d a n s son s e n s a g r o n o m i q u e ; 
h o t a n i q u e m e n t p a r l a n t , c e t t e « v a r í e t e » e s t u n c u l t i v a i . 



g a r d e ainsi la poss ib i l i té de « r e s t a u r e r » 
une v i g u e u r n o r m a l e en c ro i san t ces plantes , 
sans | )our cela r é i n t r o d u i r e des gènes de sen-
sibil i té. 

Il n 'est p a s t o u j o u r s poss ible de t rouve r 
d a n s la n a t u r e les gènes dés i rés : on peu t 
t ou te fo i s avo i r l ' e spo i r q u ' u n e m u t a t i o n va 
se i ) rodui rc , et qu 'e l l e se ra h e u r e u s e ; ma i s 
les m u t a n t s n a t u r e l s sont très r a r e s . Aussi 
peu t -on ê t re tenté d 'u t i l i se r les agen t s m u t a -
gènes , en vue d ' a u g m e n t e r la f r é q u e n c e des 
m u t a t i o n s et de f a i r e a p p a r a î t r e des gènes 
e n c o r e inconnus , la f r é q u e n c e de l eu r m a n i -
fes t a t ion n a t u r e l l e é tan t f a ib l e : on p e u t 
cho is i r les r a d i a t i o n s é l ec t romagné t iques , les 
r a y o n n e m c n l s pa r t i cu l a i r e s , ou les subs tances 
c h i m i q u e s . Ainsi, le t a u x de m u t a n t s ch loro-
phy l l i ens chez Forge, qui n ' e x c è d e pas 0,05 % 

n a t u r e l l e m e n t , a t t e in t 5 % p a r t ra i temcj i t a u x 
r a y o n s g a m m a , et j u s q u ' à 50 % p a r t rai te-
m e n t au m é t h a n e s u l f o n a t e d 'é thyle . Il ne 
s 'agit p a s s eu l emen t dc m u t a t i o n s p ropre -
m e n t géniques , qu 'on p e u l déf in i r c o m m e la 
t r a n s f o r m a t i o n d 'un gène en un al lèle sans 
m o d i f i e r l ' a p p a r e n c e des ch romosomes , ma i s 
su r tou t de m u t a t i o n s c h r o m o s o m i q u e s : des 
r e m a n i e m e n t s d ivers abou t i s sen t à une sté-
r i l i té é levée des o rganes r ep roduc t eu r s . P a r -
lan t des m u t a t i o n s na tu re l l es , Muller c o m p a -
ra i t l eu r découve r t e à celle qu 'on peu t f a i r e 
su r un t ro t to i r , d ' un bil let de b a n q u e qu 'on 
r a m a s s e sans p o u v o i r d i r e d 'où il vient . 
A u j o u r d ' h u i , si l 'on conna î t des agents m u t a -
gènes pu i s san t s , on ne sait pas encore p ro-
v o q u e r la m u t a t i o n d 'un é l émen t du pa t r i -
m o i n e hé réd i t a i r e , p lu tô t que d 'un au t r e . 

L'introduction des gènes de résistance 

La p l u p a r t du lemps , les « g é n i t e u r s » qu 'on 
a a ins i ob t enus , cl co l lec t ionnés , n 'on t d ' a u t r e 
in térê t q u e le c a r a c t è r e b ien d é t e r m i n é p o u r 
lequel on les a r e t e n u s : il peu t l eur m a n q u e r 
une q u a l i t é essent ie l le telle (pie la p roduc t i -
vité, ou les a u t r e s f a c t e u r s d c r é s i s t ance au 
mi l ieu . Il f a u t f a i r e « c o n v e r g e r » tous ces 
gén i t eu r s , t en te r de r a s s e m b l e r l eu r s q u a h t é s 
en une v a r i é t é i d é a l e vers l aque l l e on s 'ef-
f o r c e de t end re . Or, la l ignée p u r e n 'es t pas 
a m é l i o r a b l e : u n e seule issue s ' o f f re a lo rs 
au géné t i c i en , et c 'es t F l iybr ida l ion qui lui 
] )e rmct t ra de r a s s e m b l e r , cn un seul ind iv idu 
iils, les q u a l i t é s dc ses p a r e n t s . 

L ' o p é r a t i o n de l ' h y b r i d a t i o n , au m o i n s 
celle de l ' h y b r i d a t i o n in t r a spéc i f ique , ne 
rc([uicrt pas d c c o n n a i s s a n c e s pa r t i cu l i è r e s . 
P o u r les i ) lantes a u t o g a m e s , la c a s t r a t i o n de 
l ' i nd iv idu chois i c o m m e f e m e l l e ])récède la 
po l l in i sa t ion à l ' a ide du pol len de l ' i nd iv idu 
chois i c o m m e m â l e . P o u r les c.spèces allo-
g a m c s , on ut i l ise le m ê m e p r o c é d é ; il est fac i -
lité chcz le ma ï s , i)ar e x e m p l e , où les inflo-
rescences m â l e cl f e m e l l e sont t rès n e t t e m e n t 
s é p a r é e s ; d a n s c e r l a i n s cas, m ê m e , on peut 
se d i s p e n s e r de la c a s t r a t i o n : Ici est le cas 
dc la l uze rne , chez hu jue l l c l ' au lopo l lcn 
g e r m e , s u r le s l i gma lc , m o i n s vi te q u e l 'al lo-
pol lcn. On i)cut a insi , s ans ca s t r a t i on , ob ten i r 
p lus de 95 % de f é c o n d a t i o n croisée. 

d-conlre : h y l i r i c h u i o n (iii b ' é : l ' cp i , p r o c é d c m m c n t 
r é d u i t à q u e l q u e s i l e u r s cl c a s t r é , est f é c o n d é avcc le 
p o l l e n d ' u n e a u t r e p l a n t e . 



L'hybr ida t ion de deux p iaules choisies 
comme géni teurs est le cas le plus simple. 
Car l 'hybr ide peut êlre imméd ia l emen t recroi-
sé par"^l'un de ses pa ren t s — qu 'on appel le 
pa ren t r écur ren t — pour ne re ten i r que les 
gènes intéressants du pa ren t non récur ren t : 
un tel croisement se n o m m e un back-cross, 
et le rccroisement n 'a pas lieu en général 
une fois, mais de nombreuses fois. On utilise 
aus.si le croisement à 3 voies (trois géniteurs) , 
et le croisement double (quat re géniteurs) . 

1 

Les hybr ides in le rgénér iques t iennent une 
place cà par i . Un exemple r emarqua l j l e en esl 
donné p a r les t r avaux d'Y. Caude ron (Institut 
Nat ional de la Recherche Agronomique) . C'est 
un t ravai l d ' introgression, c 'est-à-dire d 'u i l ro-
duction expér imen ta le d 'un ca rac lè re é t ran-
ger, chez le blé. Il n 'a pas été possible, jus-
qu'ici, de t rouver chez le blé des gènes de 
résislance à la roui l le b rune , Piiccinia Triti-
cina Erikss. Cependant , il exisle chez cer la ins 
chiendents une résis tance à cette rouille, et 

U n e l i g n é e d ' iu l i l i t io i i {Triliciuii aestioum X Agropijnim 
intermedium') r é s i s U i i i t e à la r o i n U c b r u n e . 

Ci-contre : a) K p i s d e c e l t e l i g u é e . 

Ci-dessus : l>) M é t a p l i a s e r é d u c l i o n n e l l c d a n s e e U e 
l i g n é e : u n e c e l l u l e - n i è r e d u p o l l e n a v e c 21 c h r o m o -
s o m e s b i v a l e n t s eu a n n e a u , v e n a n t d u b l é , e l 1 c h r o -
m o s o m e d r o i t m a r q u é d ' u u e n è c h e , v e u a n l d e Vagro-
pijrum ( c h r o m o s o m e d i l é l o c e n t r i q u e , a y a n t p e r d u n u de 
ses b r a s ) . 
Ci-dessous : c) V u e d u d é t a i l d u b i v a l e n t d i l é l o c e n t r i q u e 
i s su d e VAijropijrum d a u s u n e a n t r e c e l l u l e . 

l'hotoijrnphies V. Cauderon {I.N.R.A.). 



en par t icul ier chez Agropijrum intermedium 
qui est une p lan te de demi-montagne plutôt 
r a r e en France . Le croisement de cet agro-
p y r u m avec le blé tendre est possible, mais 
les indiv idus fils sont la p lupar t du tenq)s 
to ta lement stériles, à la suite d ' i r régular i tés 
d ' appa r i emen t s à la méiose; il f au t donc 
opérer une série de back-crosses, en utilisant 
le blé c o m m e paren t récurrent . Au terme de 
ces t r avaux — for t longs — et après trois 
recroisements p a r le blé tendre accompagnés 
de sélection, Y. Cauderon a isolé des lignées 
d 'addi t ion stables et fert i les possédant 22 
pai res de chromosomes : 21 pa i res venant du 
blé, plus une pa i re venant de l ' ag ropyrum; 
les ch romosomes de cette dern ière pai re 
por ten t le gène de résis tance à la rouille 
b rune . De surcroît , d ' au t res gènes situés sur 
les m ê m e s chromosomes provoquent l ' appa-

rit ion de poils sur les l imbes des feuilles; si 
bien que l 'observation de cette pilosité — fort 
aisée — renseigne efficacement sur le devenir 
de la pa i re de chromosomes étudiés, donc des 
gènes de résislance à la rouille brune, même 
en l 'absence de cette dernière. 

La p remiè re générat ion de croisement ne 
fa i t en général pas l 'objet d 'études part i-
culières, sauf cas de back-crosses ou de croi-
sements complexes; mais la deuxième géné-
rat ion se disjoint : c'est une phase où tous les 
gènes in t rodui ts se dispersent au hasard des 
plantes, dans la mesure na ture l lement où ils 
ne sont pas liés; le sélectionneur se trouve 
là face à une populat ion, dont il devra tirer 
le meil leur . Le « tri » commencé dès cette 
générat ion sera parachevé au cours des géné-
ra t ions suivantes où les disjonctions, moins 
marquées , se poursuivront . 

Les méthodes de tri 

La chance — au sens m a t h é m a t i q u e du 
t e rme — de t rouver dans la popula t ion ainsi 
créée, l ' individu qu 'on recherche, dépend des 
moyens qu 'on a de t r ier cette popula t ion . Par 
exemple, s'il s 'agit d 'une popula t ion de blé 
possédant les gènes de rés is tance à la rouille 
noire (Puccinia graminis) on ne p o u r r a effec-
tuer de tri efficace qu ' à la f a v e u r d 'une épi-
démie. Et les ép idémies ne su rvenan t pas sur 
c o m m a n d e , le tri r es tan t impéra t i f , le géné-
ticien devra donc imag ine r des procédés 
mieux contrôlés, tels qu 'ép idémies provo-
quées et mé thodes indirectes. 

Dans la région par is ienne , cer ta ines mala-

dies se développent f r é q u e m m e n t : ainsi en 
est-il des rouilles noire, b r u n e et j aune du 
blé (respectivement : Puccinia graminis Pers. 
P. Triticina Eriks. et P. Glumarum (Schm., 
Erkss. et Henn.), du Cercospora de la bette-
rave ou du Pseudopeziza de la luzerne. Mais 
l 'épidémie, à condition qu'elle se produise, 
peut survenir t rop tard, se développer « en 
foyers », ne pe rmet tan t pas une notation suf-
f i samment régulière. Il f a u d r a donc installer, 
à un moment bien choisi, l 'épidémie en 
question. 

La p remière chose est de bien connaître le 
cycle évolutif du cryptogame parasite, afin 

RécoUe des spo re s de r o u i l l e n o i r e 
p r o d u i t e s en se r re , à l ' a i d e d ' u n 
mic i -o -a sp i r a t eu r cyc lone . 



I n f e c t i o n a u c h a r b o n d ' u n e p h i n t e de b lé . 

d ' in te rveni r au bon m o m e n t et sans contre-
sens. La seconde est de disposer d ' inoculum 
en quan t i t é suiFisante pou r infec ter de g randes 
surfaces , les c h a m p s d 'essais couvran t le plus 
souvent p lus ieurs hec tares . La produc t ion de 
l ' inoculum peu t ê t re fo r t s imple, pour le 
Cercospora de la be t te rave , p a r exemple ; ce 
champignon a t t aque les feuil les, y développe 
son mycél ium, et p rovoque leur dessiccation. 
La photosynthèse est r édu i t e d ' au tan t , donc 
la fo rma t ion des sucres. Les spores se ma in -
t iennent sur les f r a g m e n t s de feui l les res tées 
à terre, et ge rmen t au p r i n t e m p s su ivan t ; le 
p lan de t ravai l est dès lors tout t racé : récol te 
des feui l les cercosporiées à la fin de l 'été, 
séchage de ces feui l les et conservat ion pen-
dant l 'hiver. Puis, au p r in temps , réduc t ion de 
ces feuil les en p o u d r e et pulvér isa t ion sur les 
p lantes à la f a v e u r d ' une pluie. 

Pour les rouil les des céréales, qui sont des 
paras i tes hétéroïques , le p rob lème se com-

pl ique; il ne saurai t être quest ion de recour i r 
à l 'hôte écidien pour obtenir une infection 
massive : il f au t donc conserver les urédo-
sporcs de façon artilicielle. Or, leur durée 
de conservat ion normale est fa ib le ; on est 
donc a m e n é à ma in ten i r cn serre des p lantes 
sensibles, à les infecter , faisant a l te rner semis 
et infect ions depuis le mois d'aotit j u squ ' au 
mois de mai suivant . La quan t i t é de spores 
nécessaires pour une infect ion mass ive en 
c h a m p étant impor t an t e (plusieurs cm"), la 
récolte est effectuée à l 'a ide d 'un micro-aspi-
r a t eu r qui pe rme t de n'en r ien perdre . Les 
spores sont alors mélangées avcc du talc, 
puis r é p a n d u e s sur le c h a m p d'essais où l'on 
a jud ic ieusement répar t i des var ié tés sen-
sibles pou r p ropage r l ' infection. Sauf condi-
tions a tmosphér iques tout à fait exception-
nelles, une ép idémie très violente s ' installe 
après une vingta ine de jours ; il ne reste p lus 
qu ' à no ter les p lan tes pa r r appor t à une 
échelle de témoins dont la réact ion esl 
connue. 

Le charbon du blé, U.slilago trilici (Pcrs.) 
Rosir.) ne saïu-ait ê lre t rai té de la m ê m e 
façon : car les spores pénè t ren t dans les 
o rganes l loraux lors de l ' an lhèse ; le grain 
infecté esl no rmal , ma i s d o n n e une p lan te 
donl les épis désorganisés ne sonl p lus q u ' u n e 
masse spor i fè re . Une pulvér isa t ion de spores 
donnera i t des résu l ta t s inégaux, puisque les 
var ié tés rassemblées dans des c h a m p s d 'essais 
ont des da tes de l loraison très différentes . De 
plus, il exisle p lus ieurs races de charbon 
auxquel les les var ié tés réagissent d i f fé rem-
ment . On opère donc une suspension aqueuse 
de spores — ce qui l imite les r isques d ' infec-
tion accidentel le p a r le vent — et l'on conta-
mine fleur p a r fleur un épi de chaque p lan te 
à tester à l 'a ide d 'une ser ingue h y p o d e r m i q u e ; 
les g ra ins issus de cel épi seront semés sur 
une ligne l ' année su ivan te ; et à l 'épiaison, il 
res tera à compte r le n o m b r e d 'épis éventuel-
lement infectés . P lus ieurs dizaines de mil l iers 
d 'épis sont ainsi examinés chaque année. 

Il peut a r r ive r qti 'inie m a l a d i e soil difficile, 
ou longue, à no ter : le pié t in-verse du blé 
pa r exemple {Cercosporella herpotrichoides 
Fron) . Les conidies p ro je tées du sol sur les 
j eunes p lan lu les germent , et le champignon 
s ' installe, croissant en m ê m e t emps que la 
p lante . Après l 'épiaison, les tissus désorga-
nisés de la base de la lige s 'affaissent , pro-
voquan t ainsi la verse de la p lan te : c'esl 
une m a l a d i e très grave, qui peut p rovoquer 
des chutes de r e n d e m e n t spectacula i res . 



Une l ignée de b lé s ens ib l e an c h a r b o n , 
i n fec t ée l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 

Or, la notalioii des p lantes ainsi détra i tes 
est diiTieile. Un pathologis te de l ' Insti tut Natio-
nal de la Recherche Agronomique, Ponchet, a 
mon t ré qu'il existait une bonne corrélat ion 
en t re la sensibil i lé des variétés en infection 
naturel le , et la sensibili té au s tade plantule. 
A l 'aide d ' une cul ture pu re broyée du cham-
pignon, on infecte ces j eunes plantules culti-
vées en serre f ro ide pendan t l 'hiver. Après 
un mois, on effeui l le les p lantu les : le nombre 
de gaines fo l ia i res at te intes est proport ionnel 

à la sensibilité. Ainsi, des milliers de plantes 
peuvent être triées faci lement à un moment 
où l'on est moins sollicité par d 'aulres 
travaux. 

Il en est de même pour la verticilliose de la 
luzerne, Veriicilliiim Albo-Atnim Rheinke et 
Berth. Le parasi te pénètre dans la p lante à la 
faveur d 'une lésion de la racine ou du collet; 
le mycél ium envahit progressivement les 
tissus vasculaires, et la plante réagit en for-



U n e i n f e c t i o n a r t i f i c i e l l e de l ignées de l u z e r n e s : u n e l ignée s e n s i b l e à Fiisarium est c o m p l è t e m e n t 
d é t r u i t e , a l o r s q u e les l i gnées r é s i s t a n t e s q u i l ' e n t o u r e n t s o n t i n d e m n e s . 

m a n t des concrét ions gommeuses qui contr i -
buen t encore à obs t rue r les vaisseaux. Cette 
t rachéomycose peu t af fecter une par t ie des 
tiges, puis la to tabté , e t la p l an te m e u r t ap rès 
un lemps plus ou moins long. De p lan te à 
p lante , l ' infect ion s 'établi t l en tement , provo-
quan t des ép idémies en taches où la notat ion 
est difficile et r i sque d 'ê t re hé térogène . 

C'est p o u r q u o i l 'on recour t à l ' infection cn 
ser re : les j eunes p lan tu les sont a r rachées , 

leurs rac ines sont sect ionnées en biseau, el 
t r empées dans une cu l tu re p u r e de vert i-
ci l l ium broyée ; on r ep l an t e en godets, et l 'on 
note ap rès que lque temps le f lé tr issement 
carac tér i s t ique . Un n o m b r e i m p o r t a n t de 
p lantes peu t ainsi ê t re t ra i té dans des condi-
tions expé r imen ta l e s r igoureuses . Le m ê m e 
dispositif est ulilisé pour une au t r e ma lad i e 
à flétrissement de la luzerne, Fiisarium oxy-
sporum medicagiiiis. 

* * * 

A l'issue de ces épreuves , les p lan tes 
indemnes ou peu sensibles — s'il en reste ! — 
sont so igneusement notées, é tudiées p e n d a n t 
p lus ieurs générat ions , puis exploitées direc-
tement ou ré in t rodu i t e s dans un au t r e pro-
g r a m m e d 'amél io ra t ion convergente . 

Souvent , plus d ' une qu inza ine d ' années 
auron t été nécessaires pou r about i r à un 
résultat. . . qui peut être provisoire . Car pa r a l -
lè lement au t ravai l du sélect ionneur , les races 
physiologiques des organismes pa thogènes 
évoluent : tel blé rés is tant au charbon il y a 
dix ans possède m a i n t e n a n t sa race spéci-
fique, à laquel le il est sensible. Les races de 

roui l le j a u n e se modi f ien t ; on a ca ta logué 
plus de 200 races de roui l le noire , p a r 
exemple , une telle popula l ion ayant une plas-
ticité é tonnan te dans son évolut ion. La mono-
cu l ture d 'un blé rés is tant « sélect ionne » des 
f o r m e s r a r e s du pa ras i t e dont la v i ru lence 
n 'ava i t pu j u sque là se man i fe s t e r . 

L 'ob ten t ion de var ié tés de p lan tes totale-
men t rés is tantes aux ma lad ie s c ryp logamiques 
est un m y t h e ; car la r eche rche de telles 
var ié tés est cont inue. La tâche consiste à 
suivre l 'évolut ion des paras i tes , p o u r ê t re en 
m e s u r e de p a r e r r a p i d e m e n t à l 'extension de 
l 'un ou de l 'aut re . 



Une intéressante réserve de l'Est Africain 

LA RÉSERVE DE SAMBURU 
DANS LE NORD DU KENYA 

— D ^ F. BOURLIËRE 
Président de l'Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature et de ses ressources 

La Northern Frontier Province, vaste région 
in te rmédia i re ent re les hau tes terres du 
Kenya au Sud, l 'Ethiopie au Nord et la 
Somal ie ex-i ta l ienne à l 'Est, a tou jours f o r m é 
une sorte de zone- tampon entre les colonies 
de l 'Est Afr ica in b r i t ann ique et les états 
voisins. D'accès difficile, elle ne f u t explorée 
pa r les Européens que tard et superficielle-
ment . Cc n'est qu 'en 1888, pa r exemple, que 
le Comte Teleki découvri t le lac Rodolphe. 
La péné t ra t ion anglaise y f u t lente et l imitée 
à l 'é tabl issement de quelques postes mili-
taires chargés de survei l ler les pr incipales 
pistes ca ravan iè res et de r édu i r e les incur-
sions des p i l la rds ou des braconniers abyssins 
ou somalis. Habi tée pa r des populat ions 
n o m a d e s f a r o u c h e m e n t a t tachées à leur genre 
de vie t radi t ionnel — Suks, Turkanas , W a n -
derobos, Samburus , Borans —̂ son accès en 
fu t tou jours soumis à autor isa t ion préalable . 
En fai t , seule la région de la Montagne de 
•Marsabit, la vallée de la r ivière Uaso Nyiro 
el le Lor ian Swani]) onl reçu la visite d'assez 
nombreux chasseurs el de trop ra res na tu ra -
listes. Le paysage et la végétation y sonl 
sahél iens au Sud et à l 'Est, passant rapide-
ment à la stepj)c à Acacia el Cornmiphora 
au lour du Lac Rodolphe, el m ê m e au déserl 
vrai en t re ce dern ie r et la montagne de 
Marsabil . Ici ct là cependanl , sur les som-
mets les i)lus élevés des pi t toresques mon-
tagnes ([ui donncnl tant de c h a r m e à cetle 
contrée (Ml. Marsabil , Ml. Kulal el Malthews 
Range, p a r exemple) , persistent des lambeaux 
de forêt de mon tagne à Jnniperus procera 
([ui n 'ont dû leur survie jusqu 'à l 'époque 
actuelle qu ' aux efforts incessants du service 
fores t ier b r i tannique . 

Dès 1899 le g rand gouverneur -na tura l i s te 
Sir Ha r ry .fohnslon avait la sagesse d 'établir 
sur le côté ouganda i s de la f ront ière (qui 

passait alors beaucoup plus à l'est qu ' au jour -
d'hui) une p remière Sugota Game Reserve 
de 33 250 k m ^ bientôt complétée du côté 
kenyan p a r le Juba land Game Reserve, cc 
qui constituait un ensemble impress ionnant 

C e t t e p l a n t e é t r a n g e p h o t o g r a p h i é e p r è s d ' A r c h e r ' s P o s t 
n ' e s t p a s n n e C a c t é e n i u n e E u p h o r b i a c é e , m a i s u n e 
A s e l e p i a d a c é e à f l e u r s n o i r e s e t f é t i d e s , le Caralluwa 
retrospiciens. (Photo F. Bourlière). 

•S? 



de quelque 95 750 k u r Ihéor iquemeut pro-
tégés. F a u l e de tout ga rd iennage efficace 
cette région désolée cont inua cependant à 
être le terra in de chasse favor i des bra-
conniers qui y récoltaient , aux dires de cet 
au t re f a m e u x gouverneur -na tu ra l i s t e Sir F.J. 
Jackson, les hui t d ixièmes de tout l ' ivoire du 
Kenya ! En 1906, puis en 1908, les l imites de 
cette éno rme Northern Reserve fu ren t modi-
fiées et la su r face rédui te , sans que la sur-
veillance en f u t t rès renforcée pour au tan t . 
Pendan t la seconde guer re mond ia le de nou-

au jourd 'h i i i que des débris, intéressants 
certes, mais lout à fait insutlisanls pour assu-
rer l 'avenir du cheptel de g rands Ongulés de 
la région, dont beaucoup sout la rgement 
migra teur s et ne restent donc j ama i s long-
temps dans les pé r imèt res protégés qui leur 
ont été a rb i t r a i r emen t assignés. En 1963, 
avant la p roc lamat ion de l ' i ndépendance du 
Kenya, n 'é ta ient cn elfet interdi ts aux trou-
peaux des nomades que 97,5 k m ' de forêt 
sur le mont Marsabit , 100 k m ' sur la r ive 
Nord de la Rivière Uaso Nyiro près de la 

G i r a f e r é t i c u l é e b r o u t a n t le f e u i l l a g e d ' u n .- \cacia. {Photo F. Honrtiére). 

veaux massacres de f a u n e y f u r e n t e l fectués 
p a r les t roupes p a r t a n t du Nord du Kenya 
en direct ion de la Somal ie et de l 'Ethiopie. 
En sep tembre 1948 une Marsabit National 
Reserve de 25 700 km= f u t é tabl ie qui cons-
t i tua pendan t quelques années la plus vaste 
des régions protégées du Kenya. Cette pro-
tection f u t m a l h e u r e u s e m e n t de cour te durée , 
car la réserve de Marsabi t f u t p u r e m e n t et 
s implement abolie en 1961. Il n 'en reste 

S a m b u r u G a m e Lodge, et une réserve fores-
tière sur les sommets de la Mat thews Range. 
Tou t le reste de l ' anc ienne Marsatnt National 
Reserve étai t passé sous l ' admin i s t ra t ion du 
Service de la Chasse du Kenya ([ui avait 
sagement organisé un plan de « rotal ion » 
des pâ tu rages , des zones de chasse sportive 
pour sa fa r i s pédes t res et que lques ]iérinièlrcs 
d 'explo i ta t ion de la f aune sauvage. Lors de 
ma visite de s ep t embre 1963, le County 



Màle a d i i l l e sol i la i i -c do z è b r e dc Grévy . (Photo F. lioiirUère). 

l ' a r i l e d ' u n p t i i l t r i ) u j ) f a u dc d o u z e z è b r e s dc t l r c v y . (Pholo F. lìouri ii-re). 



Mâle a d u l t e so l i t a i r e de Gci 'énuk. {Photo F. Boiirtière). At t i t ude ea i ' ae té r i s t ique d 'un Gérénuk b r o u t a n t le f e u i l -
lage d ' u n Acacia tortitis. {Photo C.A. Spinage). 

Un inà le a d u l l e 
-ài de Gérénuk avee 

ses deux fe-
mel les . {l'hoto 
l\ Bourtière). 



Council local venait , grâce à une généreuse 
donat ion du Capi ta ine Sorsbie, d 'accepter de 
doubler la laille de la Saniburu Reserve à 
da te r de j anv ie r 1964. P a r ai l leurs le capi-
taine I.R. Grimvvood m'a informé, en date 
du 11 novembre 1963, que le County Council 
d'Isiolo avait également décidé d ' a jou te r à 
la minuscule réserve les 250 k m ' qui lui font 
face sur la rive Sud de la r ivière Uaso Nyiro, 
ce qui devrait por te r la sur face totale de la 
Samburu Reserve à quelque 450 km^ Ceci est 
dé jà plus sat isfaisant que les 55 k m ' prévus 
en 1961, mais ne saurai t suifirc écologique-
ment à assurer la survie de popula t ions impor-
lantes de gros Ongulés nomades si l ' aména-
gement des zones de chassc qui les entourent , 
et le plan de « rotat ion » des t roupeaux de 
la région, ne cont inuent pas à êlre étroite-
ment surveillés p a r le Game Depar tmen t . 
Ajoutons à cela que la Northern Frontier 
Province consti tue ma in lenan t la « p o m m e de 
discorde » des nouveaux gouvernements indé-
pendan t s du Kenya et de la Somalia, celte 
dern ière en réc lamant l 'annexion. Espérons 
que ces querel les enlre voisins ne s 'enveni-
meron t pas trop dans les années à venir, car 
ce serait ce r la inement la très originale f aune 
de cette région qui en fera i t les frais , sans 
aucun bénéfice pour personne. 

* * » 

Cette par t ie de l 'Afr ique or ienta le cons-
lilue en effet une entité b iogéographique très 
par l icul ière , r iche en espèces endémiques à 
biologie à peine é tudiée et dont l 'extinction 
const i tuerai t ce r la inement une per te scienti-
fique i r réparable . Son carac tère écologique 
dominan t cn para î t être une r emarquab l e 
adap la l ion à l 'ar idi té qui ¡prévaut dans cetle 
zone géographiquement isolée des autres 
déserts afr icains . Nous possédons encore peu 
de données cl imalologiques sur la réserve de 
Samburu . Tout cc que nous savons c'est qu'il 
tombe cn moyenne 295 mm de pluie par an 
à Archer 's Post (une quinzaine de ki lomètres 
à l 'Est), 575 m m à Isiolo, à 25 k m à vol 
d 'oiseau vers le Sud, el 654 mm à W a m b a 
à 65 km au Nord-Ouest . Au Nord de la 
r ivière Uaso Nyiro les sols sont cail louteux 
et peu profonds , fo rmés d'argile f r iab le 
rouge, avec de nombreuses émergences 
rocheuses. Les plaines sont recouvertes d 'une 
savane sahél ienne très ouverte où la Gra-
minée la plus abondan te est le Cijnodon plec-
tostachyns et les a rbres el a rbr isseaux domi-

nants sont Acacia tortilis, /l. etbaica, A. 
niellifera el Newtonia hildebrandtii. Au Sud 
de la r ivière bordée de palmiers doums et 
d'acacias, paysages et végétation sont assez 
similaires mais on trouve par endroits des 
zones recouvertes d 'une argile b rune très 
sombre qui permet l 'établissement de petits 
boisements d'acacias. 

La grande faune d'Ongulés y comprend 
d 'une par t des espèces très largement répan-
dues en Afr ique orientale comme l 'Eléphant, 
le Rhinocéros noir, le Buffle, le Wate rbuck 
(le long de la r ivière seulement, tous de 
f o r m e ellypsipnjmnus), l ' Impala, la Gazelle 
de Grant et quelques Elands du Cap (bien 
que je n'en aie point vus). Mais ce ne sont 
point ces an imaux, aussi spectaculaires qu'ils 
soient, qui font la valeur de la Réserve de 
S a m b u r u ; on peut en voir plus et plus faci-
lement ailleurs. Le cachet part iculier de ce 
sanctuaire , comme sa valeur scientifique, 
résident sur tout dans la présence d'espèces 
ou de formes propres à celte par l ie du conti-
nent et que l'on peut contempler et étudier 
a isément ici : la Girafe réticulée, le Zèbre 
de Grévy, l 'Oryx beisa, le Gérénuk ou Gazelle 
de Wal ler , et le Dik-dik de Guenther. 

La Girafe réticulée (fig. 2), avec son extra-
ordinaire robe brun chocolat recouverte d'un 
réticule blanc à grandes mailles, f o r m e une 
populat ion si homogène, si différente des 
autres et géographiquement si bien délimitée, 
que l'on comprend presque de Win ton qui 
en faisai t une espèce à part . C'est en tout cas 
une très bonne sous-espèce de Girafa came-
lopardalis. On rencontre cet animal soit iso-
lément (dans un cas il s'agissait d 'un mâle, 
et dans un au t re d 'une femelle, tous deux 
adulte.s), soit pa r petits groupes mono-sexués 
(2 femelles adul tes ensemble; 3 mâles adultes 
ensemble), soil pa r groupes bisexués de sujets 
d'âges différents (7 à 8 têtes en toul). La 
couleur de fond de la robe m'a semblé varier 
sur tout chez les jeunes où certains sont nette-
ment plus clairs que les aulres. 

Le Zèbre de Grévy csl d 'aulani plus inlé-
ressant à é tudier ici qu'il cohabite dans la 
réserve avec le Zèbre de Burchcll. Plus gros 
que ce dernier (385 kg conire 299 kg chez les 
mâles adultes), il s'en dislingue faci lement 
par ses grandes oreilles rondes, ses raies plus 
nombreuses et plus fines, ainsi que par son 
ventre blanc, tous caractères faci lement 
visibles sur les photographies ci-jointes. La 
voix des deux espèces serait également diffé-
rente, bien que je n 'aie pas eu l'occasion de 



l ' ro f i l c a r a c l é i - i s t i q u c d'irii D i k - d i k d e 
CiucnthcT. (t'holo C.AAV. Oiujijishenj). 

vérifier le fa i t : le Grévy est r épu té b ra i re à 
la façon d 'un âne, a lors que le Burchel l 
« aboie ». Lors de m a visite deux types de 
compor t emen t social é ta ient a p p a r e n t s chez 
les Zèbres de Grévy : des mâles adul tes 
isolés (fig. 3) et des t r oupeaux bisexués d 'une 
douzaine de têtes; celui r ep résen té pa r la 
f igure 4 était composé de 3 mâ les adultes , 
de 8 femel les et d 'un poula in . J ' a i éga lement 
observé une fois deux mâ les adul tes ensemble. 
L 'espèce ne semble j a m a i s f o r m e r de vastes 
t roupeaux , à la f açon du Zèbre de Burchell . 
C o m m e je l 'ai dit p lus hau t , les deux Equidés 
cohabi ten t dans cet te région sans que l 'on 
ait pu encore découvr i r quel le par t icu la r i t é 
les sépara i t écologiquement ; j 'a i vu 8 Zèbres 
de Burchel l p â t u r e r non loin de 12 Zèbres 
de Grévy dans le m ê m e type de s teppe el à 
la m ê m e heure . Notons cependan t que les 
Zèbres de Grévy sont beaucoup plus nom-
b r e u x que les Zèbres dc Burchel l dans notre 
région. Lors de ses recensements aér iens 
d ' aoû t 1961 D.R.M. S tewar t a compté par 
exemple 1871 Eqiuis greviji pour 97 Eqmis 
burchclli dans les 1 175 k m ' du secteur de 
W a m b a , c 'esl-à-dire au Nord dc la r ivière 
Uaso Nyi ro ; au Sud dc celte m ê m e r ivière 
les p ropor t ions var ient suivant les saisons. 
Plus au Sud encore (Mcru Nor thern Grazing 
Area) les Zèbres dc Grévy ne sont plus qu'en 
peti le minor i t é lout au cours de l 'année. 

L 'Oryx beisa est f r équen t et pas trop sau-
vage dans no t re région. Le fond de sa robe 
est d 'un beau gris, t r anchan t avec le noir du 
dessus du m u s e a u et des joues, du bas des 

lianes, du milieu du dos ou du genou, ainsi 
qu 'avec le b lanc de la face el de l ' abdomen. 
Sur 66 spécimens observés en 36 heures , 60 
élaient en t roupeaux bisexués dc 5 à 22 têtes, 
avec jeunes (d'âges dif îerents) , a lors que six 
é ta ient isolés (mâles surtout , mais également 
une femelle) . 

Le Gérénuk abonde dans la réserve de 
S a m b u r u . Nulle par t a i l leurs cn Af r ique 
or ienta le je n'ai pu observer cette espèce si 
a isément et en aussi g rand nombre . Sur 39 
spécimens vus de près en une journée , 25 
étaient en groupes bisexués compor t an t cha-
cun un mâle adul le et 2 (1 fois), 3 (3 fois), 
ou 4 femelles (2 fois). Six au t res ind iv idus 
étaient solitaires, 3 fois un mâ le (fig 5) et 
3 fois une femelle. J ' a i observé par a i l leurs 
un couple, un g roupe dc deux mâles et un 
au t re de deux Vcmclles. Cette gazelle para î t 
fort bien adap tée au milieu ar ide. Backhaus 
a vu une femel le du Zoo de F ranc fo r t boire 
régul iè rement l 'ur ine de son mâ le cl dc ses 
j eunes bien (pfe l le ait t ou jou r s cu dc la 
boisson à sa disposit ion. C'est une bien 
curieuse façon d 'économiser l 'eau ! 

Le Dik-dik dc (n ien lhe r (fig. 8) est facile 
à reconna î t re du Dik-dik dc Kirk p a r sa 
« I rompe » plus longue el son ven t re l)lanc. 
Très abondan t , il est géné ra l emen t observé 
cn couples. Sur 41 indiv idus observés, 30 
étaient pa r g roupes de deux et 6 en groupes 
de trois. Sur cinq adul les isolés, deux certai-
nement é taient des mâles . 

Grâce aux d é n o m b r e m e n t s aér iens effeclués 



Un ìlelerocephalus glaber 
v i v a n t , e x t r a i t cle son 
t e r r i e r . 

(Photo C.II. Stocktey). 

pa r D.R.M. Stewar t cn 1961, en mai (fin des 
pluies) el août (fin de la saison sèche), nous 
possédons ma in l enan l quelques indicat ions 
précises sur les densités de peup lemen t des 
divers Ongulés sauvages et domest iques dans 
cette région à deux pér iodes impor tan tes du 
cycle annuel . L 'a i re recensée a une super-
ficie de 1 175 k m ' et est située immédia te -
men t au Nord-Ouest de la Réserve, dans la 
p la ine comprise entre W a m b a , la r ivière 
Uaso Nyiro el les Karissa Hills. Les effectifs 
su ivants des diverses espèces y ont été 
comptes : 

Míú 1961 Aoûl 1961 

Zèbre de Grévy . . . . 1 266 1 871 

Gazelle de Grant . . . 796 1 797 

Oryx beisa 534 880 

Girafe rél iculée 422 378 

Zèbre de Burche!! . . 318 97 

Eland du Cap 203 215 

E léphan t 123 134 

Buffle 68 — 

Impa la 61 4 

Gérénuk 11 45 

Rliinocéros noir 7 34 

Bœufs ? 18 500 

Chèvres et moutons . . ? 6 010 

Malgré l ' énorme quant i t é de bétail domes-
tique, il res te donc encore un cheptel sauvage 
d 'Ongulés assez abondan t . On notera cepen-
dant que les densités au k i lomèt re ca r ré des 
espèces les mieux représentées (Zèbres, Oryx 

et Girafes) sonl loujours très basses. Pour 
assurer la survie d 'une populat ion impor tante 
de Zèbres de Grévy ou d'Oryx, il f a u d r a donc 
interdire à l 'élevage une zone beaucoup plus 
g rande que les 450 k m ' actuels. 

Les grands Carnivores sont encore assez 
nombreux dans la région. En 36 heures, sept 
lions, cinq guépards et un léopard purent 
être observés. J 'a i également vu un Croco-
dile dans la r ivière Uaso Nyiro, mais ce 
grand Reptile ne para î t pas y être très 
abondant . 

De tous les petits Mammifères , le plus 
cur ieux est cer ta inement le Rongeur fouisseur 
ìlelerocephalus glaber, à fou r ru re rédui te à 
quelques poils ra res répar t is sur l 'ensemble 
du corps, à j 'eux et oreilles vestigiales et 
dont la peau t ransparen te laisse deviner 
l ' emplacement des pr incipaux organes in-

.Aspect c a r a c t é r i s t i q u e des t a u p i n i è r e s de i'IIeteroce-

phatus gtaber. (Photo F. Bourlière). 



S c h é m a d u t e r r i e r A'Heterocephalus f o u i l l é p a r R .T . B l o o m e t J . S e a g o , e u A Je u . d e o m m u u a la d o u z a m e d h a l ' t ^ " ^ 
d u t e r r i e r ; en B. g a l e r i e s ; en C, p e t i t s c u l s - d e - s a c p e r m e t t a n t a u x a n . m a u x d e 
s o r t i e s i t u é s a u f o n d d e la t a u p i n i è r e e r a t é r i f o r m e ; e n E , g a l e r i e s v u e s en c o u p e . D ' a p r è s H i l l e i« / . , Proc. Zool. Soc. 

London, 128, 1957, p a g e 461. 

ternes. Cet adu l t e à aspect de nouveau -né 
(fig. 9) n 'en est pas moins un fouisseur r e m a r -
quab le excavant de vastes r é seaux de galeries 
et capab le de c reuser un nid dans un sol 
e x t r ê m e m e n t dur . L 'espèce est coloniale, une 
douza ine d ' indiv idus de tai l le d i f fé ren te vi-
vant en c o m m u n dans un réseau de terr iers 
r épa r t i s sur une centa ine de mèt res carrés. 
Les galer ies s 'ouvrent à l ' ex tér ieur p a r les 
cur ieuses « taupin ières » en f o r m e de cra-
tère que l 'on peut voir sur la pho tograph ie 10. 
I_-e p lan du seul te r r ie r jusqu' ici exploré (])ar 
R.T. Bloom et L Seago) est r ep rodu i t dans 
la f igure 11; le nid commun à toute la colonie 
étai t tapissé de restes de racines, de fibres 
végétales et de quelques gousses sèches, 
Aucune la t r ine ne fu t t rouvée. Ces a n i m a u x 
para issent ne sortir de ter re qu 'except ion-
nel lement , quand leurs ter r iers sonl inondés 
pa r les for tes pluies. Ils se nourr issent de 
rac ines et de tubercules; la s t ruc tu re démo-
graph ique ct sociale de leurs colonies, toul 
comme leur compor l emen t r e p r o d u c t e u r , 
res tent encore un complet mystère . 

La f a u n e orn i thologiquc de la réserve de 
S a m b u r u est aussi in té ressante que son peu-
p lement m a m m a l o g i q u e . P a r m i les espèces 
les plus a t t r ayan tes que j 'ai pu y observer , 
citons d ' abord que lques vieilles connaissances 
des zones a r ides de l 'est du Kenya telles (fuc 
le Faucon pygmée Poliohierax semitnrqnaiiis, 
le Calao de von der Decken Tockiis deckeni, 
le Dinemellia dinemelli Plocéide si typique 
avec sa tête b lanche ct son croupion rouge 
orangé, ou encore le Tou raco gris Conj-

thaixoïdes leucogasler. Pa r l i cu l i è remcnt inté-
ressantes sont cependan t que lques fo rmes 
typ iquement « somal ies » c o m m e le Guêpier 
de Revoil Melittopliagus reuoilH, le Merle 
méta l l ique noir à longue q u e u e Galeopsar 
salvadorii ou le Corbeau Rliinocorax rhipi-
diiriis, espèce déser t ique r é p a n d u e du Saha ra 
or ienta l à l 'Arabie. Mais j ' avoue que l 'oiseau 
qui m ' a le plus c h a r m é au cours de mon 
sé jour est la m a j e s t u e u s e P in t ade vul tur inc 
{Acrgllium vnltnriiuim) donl la pho tograph ie 
en couleurs de la couver tu re de ce fascicule 
met bien en va leur le mervei l leux p lumage . 
Ses t roupes étaient nombreuses et f r équen te s 
près de la r iv iè re ; elles se nourr i ssa ien t pa r -
fois à que lques mèt res seulement de celles de 
la P in t ade mi t rée Niiiuida rnitrata. On m 'a 
m ê m e soutenu que l'on voyait pa r fo i s des 
bandes mixtes de ccs deux Gall inacés, qui 
ont ap i ) a rcmmenl le m ê m e régime. 

+ * 

Il est donc hau t emen t souha i tab le cpie les 
autor i tés du Kenya indépendan t comprennen t 
tout l ' intérêt que présente la Réserve de 
S a m b u r u cl me t len t lout en œ u v r e pou r 
en faire , non seulement une a t t rac t ion touris-
ti([ue « payan t e », ma i s éga lement un cent re 
de recherches sur la g r ande f a u n e sub-déser-
t ique de cetle pa r t i e du Cont inent Noir . Il 
ne fa i l aucun dou le que les t r avaux que 
l'on pour ra i t y en t r ep rend re compor t e r a i en t 
n o m b r e de conclusions impor t an t e s pou r la 
mise en va leu r ra t ionnel le des zones a r ides 
de l 'Af r ique or ienta le . 



E. POSTEL 
APERÇU SCHEMATIQUE 

SUR LES METHODES 
ET LES ENGINS 

DE GRANDE PÊCHE 

La pêche en mer , à laquelle on d e m a n d e 
de plus en plus d 'ef lorls pour tenter de sou-
lager une h u m a n i t é en état chron ique de 
sous-al imentat ion, fai t appel à un ensemble 
d 'activités qui vont du s imple ramassage à 
l 'emploi de méthodes met tan t en jeu des 
techniques avancées et des énergies considé-
rables. On y reconnai t cn général , dévelop-
pées sur une ganune sans solution de conti-
nuité , une pelile pêche et une grande pêche, 
séparées l 'une de l ' aut re p a r une f ron t i è re 
p u r e m e n t a rb i t ra i re . En fixant à 15 mètres et 
50 chevaux les caractér is t iques des embar-
cat ions dont la mise en œ u v r e définit cette 
f ront iè re , il n'est nu l lement quest ion de 
fonde r le pa r t age sur des données d 'o rd re 
social (changement dans le régime d'exploi-

tation du bateau) ou géographique (situation 
des lieux de pêche pa r rappor t au por t d'ori-
gine), mais s implement de r endre compte du 
fai t que c'est à par t i r de cette taille et de 
cette puissance que les méthodes se clarifient, 
que les engins se s tandardisent , et que le 
ra i sonnement p rend définit ivement le pas sur 
l ' improvisat ion et la fantais ie dans la concep-
tion et l ' aménagement du navire. 

Les méthodes et les engins de petite pêche 
sont d 'une var iété infinie. Il est impossible 
de les fa i re en t rer dans un simple canevas. 

Les méthodes et les engins de grande pêche 
sont pa r contre re la t ivement peu nombreux 
(dans leurs types sinon dans leurs variantes) , 
et se prê tent assez bien à une tentative de 

A la l i m i t e de ia p e t i t e et dc 
la g r a n d e p è c h e les c h a l u t i e r s 
a r t i s a n a u x d u p o r t de la Cot i -
iiière d a n s l ' I le d ' O l é r o n . 



class i f ica l ion. C'esl celle-ci qui csl r éa l i sée d a n s le t ab l eau 1 (1). 

T A B L E A U I 

TYPES D'ENGINS DESCRIPTION SOMM.\IRE DE LA MÉTHODE 
POISSONS 

CAPTURÉS 

TYPES 

DE BATEAUX 

I. - Pêche aux filets 

Filets droi ts I m m e n s e s n a p p e s vert icales moui l l ées (c'est-à-dire 
tendues, immergées ) en surface ou entre deux eaux 
dans lesquel les les p o i s s o n s v i ennent mai l ler par 
les ouïes . 

Hareng, Maque-
reau, etc. 

Dr i f l ers 

Fi lets tour-
nants, sennes , 

cercos , 
bol incl ies , etc. 

Nappes vert ica les avec lesquel les on entoure rapi-
dement les bancs aperçus en surface , ou détectés 
au sondeur ultrasonore. Le c y l i n d r e f o r m é est bouc lé 
à la base par un sys tème de ra l ingues coul i s sant 
dans des anneaux . Le po i s son se trouve alors pri-
sonn ier dans une p o c h e que l'on réduit de p lus en 
plus jusqu'à ce qu'on pu i s se le prendre à l 'aide de 
gaffes ou de grandes épuisettes , et par fo i s m ê m e 
dans certa ins cas le pomper . 

Hareng, Sardine , 
Thons , etc. 

Senneurs 

Clialut P o c h e ayant gross i èrement la f o r m e d'un c ô n e 
coupé en deux par un plan méd ian . Il est traîné 
sur le fond , la part ie plate raclant le sol , la gueule 
maintenue béante par des f lotteurs. 

II. - Pêche aux lignes 

Grosse inajorité 
des p o i s s o n s ven-
dus frais sur les 
ma rchés : Merlu, 

Colin, Merlan, 
Morue, Grondin, 

Sole, etc. 

Chalutier 

Palangres Longues l ignes dormantes portant de n o m b r e u x 
h a m e ç o n s répart is à interval les régul iers . El les sont 
tendues soit au f o n d (palangres de f o n d ou l ignes 
de fond) , soit en sur face (palangres f lottantes ou 
longues l ignes) . 

Raie, Congre, Ju-
l ienne, Chien de 

mer, etc. 
(Palangres 

de fond) 
Thon , Bonite , 
Espadon , etc. 

(Palangres 
flottantes) 

Pa langr iers 

Lignes de 
traîne 

Lignes d'une v ingta ine à une c i n q u a n t a i n e de mètres 
qu'on la isse tra îner (d'oii leur nom) derr ière le 
bateau en marche . Système en vo i e de d ispar i t ion 
cn tant que m é t h o d e de grande p è c h e . 

Thon, Bonite , etc. Tra ineurs 
T h o n i e r s 

Cannes 
(Appât v ivant) 

P ê c h e fa i te à l 'aide de cannes dont le p r i n c i p e 
d i f fère p e u de ce lui des gaules e m p l o y é e s en rivière, 
ma i s dont la rés i s tance est beaucoup p lus grande. 
L'appât des t iné à la p ê c h e est conservé en v iv iers . 
Lorsqu'un b a n c est en vue, le bateau l 'approche , 
s toppe , tente de l'attirer en jetant à l'eau un peu 
d'appât et, en cas de réussite, c o m m e n c e à travail ler. 

IIL - Pêche aux nasses et casiers 

Thon, Bonite , etc. Cl ippers , Tho-
niers à appât 

v ivant 

Nasses 
et cas i ers 

Mouil lés en chapelets , toujours au fond , et surtout 
e m p l o y é s pour la capture des crustacés . 

Crustacés (lan-
goustes , homards , 

crabes , etc.) 

Caseyeurs , 
Langoust iers , 
Homardiers , 

Crabiers , etc. 

(1) Ce tab leau t i en t su r t ou t compte des act iv i tés dc 
la g rande pêche f rança ise. C'est p o u r q u o i j e passe v o l o n -
t a i r e m e n t sous si lence : 

a) les f l o t t i l l e s centrées sur un bateau-us ine, en usage 
au Japon et dans les Pays de l 'Es t ; 

b) l a pêche é lec t r ique et ses d i f fé ren ts coro l la i res , 
ob je t d ' e x p é r i m e n t a t i o n su iv ie en A l lemagne, aux E ta ts -
Un is , en U.R.S..S., ma is q u i n 'en est, chez nous, qu 'au 
stade des essais p r é l i m i n a i r e s ; 

c) l ' i n d u s t r i e ba le in iè re . On ne pêche d ' a i l l eu rs pas 

la ba le ine (ou p lus exac tement les ba le inop tè res ) , on la 
chasse. T o u t le monde sa i t qu 'une expéd i t i on ba le in i è re 
se compose d ' un bateau mère, du type cargo, vé r i t ab le 
usine flottante et d ' u n ce r ta in nombre de chasseurs ou 
« catchers » armés chacun d ' un canon lance-harpon . 
U n câble de n y l o n de hau te rés istance re l ie le h a r p o n à 
un système c o m p l i q u é de ressorts ou de con t repo ids 
chargés d 'absorber l 'énerg ie déployée pa r l ' a n i m a l touché 
au cours de ses réact ions. Une grande ba le ine b leue peut 
dans ses démarrages b r u t a u x déve lopper une puissance 
de 6 à 800 chevaux. 



U n cha lu l i e r f r a n ç a i s d e 
m o y e n t o n n a g e : La 
J e a n n e M a r i e d u p o r t d e 
B o u l o g n e - s u r - M e r . 

--- - r 

Quelques chiffres 

Les fi lels d ro i l s e m p l o y é s d a n s la pêche 
au h a r e n g , ou d a n s celle au m a q u e r e a u , sont 
d i sposés en « tessures » (1) de p l u s i e u r s ki lo-
m è t r e s ( p a r f o i s p lus de d ix) . 

Une s enne à thon p e u t d é p a s s e r 700 m è t r e s 
de l o n g u e u r , 60 m è t r e s de chute . El le pèse, 
sèche, p r è s de 5 000 kg. 

Les v iv ie r s d ' u n c l i p p e r c o n t i e n n e n t plu-
s i eu r s c e n l a i n e s de m è t r e s cubes d ' e au . L a 
c o n s e r v a t i o n de l ' a p p â t en b o n n e cond i t ion 
exige q u e ce l le eau soi l r e n o u v e l é e loutes les 
d ix m i n u t e s . Des b a t t e r i e s de p o m p e s a s s u r e n t 
ce r e n o u v e l l e m e n t . 

Les c h a l u t s les p l u s r écen t s o u v r e n t u n e 
g u e i d e l a rge de p r è s de 80 mè t r e s . On les 
t r a î n e j u s q u ' à 600 et 800 m è t r e s de p r o f o n -
d e u r au b o u t de « f u n e s » (2) de 2 0t)0 à 
3 000 m è t r e s . Des t reui l s d ' u n e p u i s s a n c e de 
400 à 500 c h e v a u x sont néces sa i r e s p o u r les 
« v i r e r » (3). 

(1) C ' e s t - à - d i r e m i s b o u t à b o u t . 
(2) C â b l e s d e r e m o r q u e . La l o n g u e u r d e s f u n e s est en 

p r i n c i p e é g a l e à t r o i s f o i s la p r o f o n d e u r d e p è c h e . 

(3) V i r e r = r e l e v e r . 

(4) L a v i t e s s e e s t c o m p t é e e n n œ u d s à la d e m i - m i n u t e . 
Il y a 120 n œ u d s d a n s u n m i l l e , e o m m e il y a 120 d e m i -
m i n u t e s d a n s u n e h e u r e . D i r e q u ' u n b a t e a u f i l e n n œ u d s 
(on n e p r é c i s e . j a m a i s l ' u n i t é d e t e m p s ) r e v i e n t à d i r e 
q u ' i l f i l e n m i l l e s à l ' h e u r e . Le n œ i u l v a u t 15.43 ni, le 
m i l l e 1 852 m . 

La l o n g u e u r des p a l a n g r e s de f o n d se 
ch i f f re , c o m m e celle des filets droi ts , en 
k i l omè t r e s , cel le des p a l a n g r e s i lo t tantes en 
d iza ines de k i lomè t r e s . Ces de rn i è r e s sont 
mou i l l ées à la vi tesse de 8 à 10 n œ u d s (4), 
r e levées à p r è s de 7. La dex té r i t é des équi-
jiages qui les m a n i e n t (là aussi à l ' a ide de 
t reui l s spéc iaux) t ient de celle du jong leu r . 
Les J a p o n a i s sont les g r a n d s (et p r e s q u e 
seuls) m a î t r e s de ce m o d e de pêche. 

Les c a s i e r s à c rus tacés , accrochés en 
m o y e n n e à 30 m è t r e s les uns des au l res , 
f o r m e n t des chape l e t s ou « filières », le p lus 
souven t t ronçonnés , m a i s don l le n o m b r e 
total des é l é m e n t s a t t e in t f r é q u e m m e n t 250 
à 300. D o u a r n e n i s t e s el C a m a r e t o i s se classent 
en tête des ca seyeu r s m o n d i a u x . 

On se r e n d c o m p t e q u e la m a n œ u v r e des 
eng ins r a p i d e m e n t é n u m é r é s ci-dessus n'est 
poss ib le q u e g râce au d é v e l o p p e m e n t récen t 
des sources d ' éne rg i e et à la domes t i ca t ion 
de celle-ci sous ses d e u x f o r m e s , m é c a n i q u e 
et é lec t r ique . Un b a t e a u de pêche m o d e r n e 
est, avec ses a p p a r e i l s de p ropu l s ion , ses 
engins de pêche , ses a p p a r e i l s de m a n u t e n -
t ion, ses a p p a r e i l s de nav iga t ion el de détec-
tion ( r a d i o g o n i o m è t r e , r a d a r , nav iga t eu r 
Decca , s o n d e u r s u l t r a - sonores ) , ses ins ta l la-
t ions p o u r la conse rva t i on du poisson, un 



v é r i t a b l e concentré d ' ac t iv i t é s et de t echn iques 
r é p a r t i e s à t e r r e d a n s des u s ines ou des a te -
l iers à voca t ions sépa rées . L a c o m p l i c a t i o n 
c ro i s san t e des t âches et des f o n c t i o n s s 'est 
a c c o m p a g n é e , ou p lu s e x a c t e m e n t a i m p o s é 
u n e a u g m e n t a t i o n de la ta i l le et de la pu is -
sance . Un l a n g o u s t i e r ou u n thon ie r qu i , 
a v a n t g u e r r e , t o u r n a i e n t a u t o u r de 20 m è t r e s 
et n a v i g u a i e n t e n c o r e à la voi le m e s u r e n t 
m a i n t e n a n t de 30 à 35 m è t r e s , et sont m û s 
p a r des m o t e u r s de 500 à 1 000 c h e v a u x . L e 
t ab l eau II (1) conc ré t i s e la c ro i s sance des 
c h a l u t i e r s a l l e m a n d s . L e Cap Fagnet III, b a s é 
s u r F é c a m p , l ong d e 75 m, p r e m i e r c h a l u t i e r 

f r a n ç a i s à p r o p u l s i o n Diesel é l ec t r ique , pos-
s è d e t ro i s m o t e u r s p r i n c i p a u x de 750 c h e v a u x 
et p l u s i e u r s a u x i l i a i r e s de m o i n d r e pu i s sance . 

Les J a p o n a i s e n v a h i s s e n t tous les o c é a n s 
avec des b a t e a u x de p ê c h e e n c o r e n e t t e m e n t 
p l u s g ros et n e t t e m e n t p lus fo r t s . L ' e n s e m b l e 
de la f lo t te f r a n ç a i s e r e p r é s e n t a i t en 1952 u n 
t o n n a g e de 219 825 t o n n e a u x et u n e pu i s -
s a n c e de 483 941 c h e v a u x , en 1956 u n t o n n a g e 
de 243 461 t o n n e a u x et u n e p u i s s a n c e de 
583 772 c h e v a u x , en 1959 un t o n n a g e de 
254 070 t o n n e a u x et u n e p u i s s a n c e de 673 322 
c h e v a u x (2). 

T A B L E A U II 

C R O I S S A N C E D E S C H A L U T I E R S A L L E M A N D S 

DATE 

1 8 8 4 

1 8 9 9 

1 9 0 9 

1 9 2 1 

1 9 2 8 

1 9 3 0 

1 9 3 3 

1 9 3 6 

1 9 4 3 

1 9 4 9 

1 9 5 0 

1 9 5 4 

1 9 5 5 

1 9 5 7 

1 9 5 8 

1 9 6 0 

1961 

NOM DU BATEAU 
PRIS COMME EXEMPLE 

S a g i t t a 

A u g u s t W i l h e l m 

E i n s w a r d e n . . . 

C a r s t e n R e h d e r 

W e i s s e n f e l s . . . . 

S a g i t t a I I 

C l a u s s E b e l i n g 

N o r d s t e r n . . . . 

L o f o t e n 

A a c h e n 

W a r t b u r g 

H e r m a n n K r o n e 

B r a u n s c h w e i g . 

E s s e n 

S a g i t t a I I I 

H o l s t e i n 

B g m s t r . S m i d t 

JAUGE (fi) 

1 4 8 

208 

3 0 9 

3 0 0 

3 3 0 

3 2 2 

4 2 8 

4 3 0 

5 4 6 

3 9 4 

5 7 0 

6 0 2 

6 5 3 

7 2 5 

7 2 0 

9 1 5 

100 

PUISSANCE 
EN CHEVAUX 

2 6 0 

3 5 0 

4 5 0 

4 5 0 

6 5 0 

7 0 0 

7 3 5 

800 

7 5 0 

7 5 0 

7 5 0 

1 000 

1 000 

1 000 

1 800 

2 0 5 5 

2 3 0 0 

VITESSE 
EN NŒUDS 

11 

12 

11 

11 

1 3 

1 3 

1 4 

15 

15 

15 

CHARGE 
UTILE 

EN TONNES 

4 5 

1 3 0 

1 7 5 

1 7 0 

2 2 5 

160 
2 5 0 

2 7 0 

2 7 5 

2 6 5 

3 0 0 

3 5 0 

4 3 0 

<rA La i a u c e e s t le v o l u m e i n t é r i e u r d u b a t e a u . E l l e s ' e x p r i m e e n tonneaux de jauge. Le t o n n e a u d e j a u g e 

v a u t § 3 I n T o î u m e d e 100 p i e d s c u b e s a n g l a i s . U n e j a u g e d e 1 5 f J " " r r è t , i e T ' ' X " i a u g e e 
longue îu - d ' e n v i r o n 30 m è t r e s , u n e j a u g e d e 600 t o n n e a u x à u n e l o n g u e u r d e n v i r o n 60 m e t i e s , u n e j a u g e 
1 100 t o n n e a u x à u n e l o n g u e u r d ' e n v i r o n 75 m è t r e s . 

Résultat et conséquences 

Le r é su l t a t c h e r c h é d ' u n a c c r o i s s e m e n l des 
a p p o r t s p a r la m o d e r n i s a t i o n des m é t h o d e s 
de p ê c h e a é té a t t e in t . Les m i s e s à t e r r e ont 
c o n t i n u e l l e m e n t a u g m e n t é d e p u i s le d é b u t du 
siècle ( t ab leau III) . E n o u t r e l ' éven ta i l des 

(1) E m p r u n t é à W . K r o n e : 
H e e n e m a n n K G, B e r l i n 31, 1963. 

W e l t f i s c h w i r t S c h a f t , 

p o i s s o n s (3) o l f e r t s à la v e n t e s 'es t cons idé -
r a b l e m e n t é la rg i p a r l ' i n t r o d u c t i o n d e f o r m e s 
exo t iques , ou p o u r les r é g i o n s p l u s r a p p r o -

(2) S l a t i s l i q n e s o f f i c i e l l e s d u S e c r é t a r i a t g é n é r a l d e la 
M a r i n e M a r c h a n d e . 

(3) Poisson e s t p r i s ici d a n s s o n s s e n s p j c h ^ - On 
n ' e n t e n d j a m a i s p r o n o n c e r le m o t d e crustacé à b o r d 
d ' u n l a n g o u s t i e r , p a s p l u s q u e c e l u i d e mollusque c h e z 
u n d r a g u e u r d e p r a i r e s o u d e c o q u i l l e s S a i n t - J a c q u e s . 



P o c h e a u filet t o u r u a u t . S a r d i n i e r on 
p è c h e a u l a r g e de Safi (Maroc ) . La 
p o c h e f o r n i c e p a r le f i le t e s t m a i n -
t e n a n t f c r i n o o ot p r o g r e s s i v e m e n t 
r é d u i t e . Safi ost a c t u o l l c m e n t le 
p r e m i e r p o r t sa i -d in lor ilu m o n d e . 

-

( ; h a l u t a r r i \ : m l on s u r f a c e a p r è s a v o i r t r a î n é a u f o n d . 

T A B L E A U III 

P K C I I E S - P R O D U C T I O N M O N D I A L E («) 

PRODUCTION PRODUCTION 
.\NNI';E (EN MILLIONS 

DE TONNES) 
.\NNlUi (EN MILLIONS 

DI' TONNES) 

1014 4 1957 30,8 

1924 9,5 1958 32,1 

1934 13,7 1959 35,6 

1938 20,5 19()0 37,7 

1948 19,1 19(i l 4 1 , 2 

(I/) ChitTrcs ex t ra i t s do : PAO Yoar lx iok of f ishery 
stat is t ics, vo l . X I V , m i l l (1!)G2). Lcs pôchcs f luviales 
sont incluses dans les to taux indi t |ucs. .Au cours des 
c inq doi'uièros années leur p roduc t ion a été dc Tordre 
de 4 m i l l i o n s dc tonnes. 

l ' I ion io r à t a n g o n s ( I ra inc i i i ' ) 

en pôcho a u lai-gc (T.-Vr Mon. 

i 

' L A • 



chéos de formes des moyennes et g randes 
p ro fondeurs . C'esl ainsi que, pour nous en 
tenir aux appor t s dc la pèche f rança ise , des 
espèces reconnues ma in l enan t c o m m e cou-
ranlcs telles (luc les Ihons du large ou des 
Iropiques {(lermo alalunga el Neothiinnus 
albacora), le colin parisien {Mevliicins merhi-
cins) (1), la langoust ine (Nephrops norvégiens) 
étaient p ra t iquemen t inconnues, sinon des 
faunis t ic iens et de quelques privilégies du 
moins dc la grosse masse des consommateurs , 
jusqu 'à un pa.ssé re la t ivement récent (lin de 
ia p remiè re guerre mondiale) (2). 

Cependant des consc(iuences secondaires se. 
sonl bienlôt fait sentir sur les plans : poli-
t ique (extension des eaux terr i toriales) , éco-
nomique (bouleversement des circuits com-
merciaux) , sociaux (sous-emploi cl s[)éciali-
sation de la ma in -d 'œuvre , conti ils ent re 
pèche ar t i sana le el pêche industr ie l le) , bioh)-
gi([ue enfin ({ui nous intéresse ici plus par t i -
cul ièrement . 

Sur ce dern ie r ])()int le dcvcloppeiuej i ' de 
la g rande pêche a : 

(D Oli sni i à co i i f i i s id i i pon i c d i i d u i r o l ' o inp lo i 
a u UM-mc col i l i q u i à l ' a r i s (Icsif inc le iiici-lu (Merhicnis 
nwrliicins) c l s u r Ics c ò t c s d c la M a n c h e le licii i io i r 
(Gadiis uirens). H a p p c l o i i s q i ie le co lu i a l i a s 
n i e r l u d e B o u l o g u c , de Lor ie iU ou d c La R o c h c U e , es l 
a p p c l é i n e r ' a i i cn M e d i t e r r a n e e . 

(2) \('ol]uinnux albiironi n ' c s l i i icinc a p p a r i i s u r U' 
i i ia rc l ic f r a i i t a i s d c s c o i i s c r v c s d e po i s so i i quo d c p u i s 1,););). 

Ci-canlrc : un g r a n d sci i i ic i i r I ho i i i c r . I-a sci i i ic c s l s u r 
le p o n i cn hau l , ' à g a u c h e , la p o u l i c aiiloiiii i I i t ine ( P o w e r 
B lock) <|ui s e r i à la i i i a i i a -uv rc r . 

ì ' i ì ; 

L a n g o u s l i c r 
p r é p a r a n t le 
dc ] )a r t i l a i i s le 
p o r t d e D o u a r -
n e n e z . 
Ou c h a r g e d e s 
c a s i e r s j u s q u e 
s u r la p a s s e -
r e l l e . 



Bal )y-c l ip ] )e r ( p e t i t t l io i i i e r à a p p â t 
v i v a n t ) l u z i e n clans le p o r t cle D a k a r . 
R c i n a r c | i i c r à g a u c h e les c a n n e s avec 
lesc iuel les on p è c h e . 

('.¡-dessous : t y p e d e p o i s s o n s p é l a -
g i q u e s p r i s à la t r a î n e , a u f i l e t t o u r -
n a n t ou a u x p a l a n g r e s l l o t t a n t e s . 
T h o n à n a g e o i r e s j a u n e s ( les d e u x 
p l u s g ros ) (Neothunnus albacora). 

1) d' t tnc iiarl ouver t des liorizous nouveaux 
à la recherche océanograph ique et contr ibué 
à l ' amél iora t ion de nos connaissances sur de 
nomln-euses espèces an imales ; 

2) d ' au t r e par t conduit à rai)])auvrissenieut 
de cer ta ins fonds, oii la surexploi ta t ion se fail 
(lurenicnt sentir . 

La jirise en considérat ion de ces deux pro-
blèmes sort no rma lemen t du cadrc d'un 
article c.ssentiellemcnt consacré aux luélhodcs 
et engins de grande pêche, mais il paraî t 
dillicile, dans une revue sensibilisée au 
concciit de conservat ion des ressources natu-

relles, de passer coniplètenient sous silence 
le second d 'entre eux. La Mer du Nord, la 
Manche, le Golfe de Gascogne, les côtes ouest-
afr icaines, l 'Atlantique du Nord-Ouest, le 
Pacifique nord sont gravement menacés. Des 
indices significatifs comme la diminution des 
r endements par unité d 'effort ou celle de la 
taille moyenne des i)oissons capturés iniiuiè-
tent les biologistes au point que Statislicpie ct 
Dynamique des populations sont passées au 
premier rang de leurs préoccupations. Des 
conférences nat ionales ct internat ionales onl 
dé jà débat tu, et à maintes reprises, des ques-
tions d' « overfishing » et de protection des 
fonds de pêche. Le problème csl lechuique. 
Il est aussi moral . Des règlements existent, 
lilus ou moins adaptés. C'est en définitive 
dans leur cri t ique désintéressée et, après 
révision pa r des personnalités compétentes 
et de bonne volonté, dans leur application 
honnête et sans réticence qu'il f au t chercher 
sa solution. 

T y p e d e p o i s s o n i i e r i t h o - b e i i t h i q u e p r i s an c h a l u t ou 

a u x l i g n e s d e f o n d : g r o s s e D a u r a d e rose de M a u r i t a n i e 

{Denlex s[>.). 
(Photographies E. Postel). 
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Un étrange rongeur de 

" LA M A B O K É " 

Prionomys botesi 
FRANCIS PETTER 

Prionomys bcilesi a é lé décr i l en 1910 d ' a p r è s un un ique spéc imen colleclé au C a m e r o u n 
t .e r o n g e u r loul a f a i l a h e r r a n l esl un des r a r e s s u r v i v a n t s en A f r i q u e de la f a m i l l e des Cricé-
l ides qu i y e la i l i lo r i ssan le à l 'Ol igocène et au Miocène. II n ' ava i t j a m a i s été r e t r o u v é depu is 
sa desc r ip t ion j u s q u ' a u mo i s de n o v e m b r e d e r n i e r au cours d u q u e l j ' a i eu la cbance d 'en 
o b s e r v e r p l u s i e u r s i n d i v i d u s v ivan t s lors d ' u n s é j o u r au l a b o r a t o i r e de La Maboké (Républ ique 
C e n t r a f r i c a i n e ) et d ' en r a p p o r t e r q u e l q u e s spéc imens p o u r les col lecl ions du Muséum. 

L 'o r ig ina l i t é de Prionomys balesi esl mu l t ip l e . De la d imens ion d ' u n e sour is il se p ré -
sen te dès l ' a b o r d c o m m e un G r a p b i u r e (petit loir a f r i ca in ) don t la q u e u e sera i t longue, n u e 
et p r e b e n s i b l e . Sa grosse tête, ses « m a i n s » et « p i eds » a u x doigts longs et souples , et son 
p e l a g e d e n s e et de tona l i t é s o m b r e sont l ' esponsables de cet te r e s semb lance C e p e n d a n l l ' é tude 
de sa den t i t i on et dc son c r â n e n e p e r m e t t e n t p a s de d o u t e r de son a p p a r t e n a n c e à la sous-
f a m i l l e des Dendromiirinae r e p r é s e n t é e d a n s la n a t u r e a f r i c a i n e p a r des f o r m e s toutes très 

Main f e r m é e . Pied fe rmé . 



P i e d . Main . 

spécialisées el qui semblent avoir t rouvé un r e fuge dans celte spécial isat ion m ê m e contre 
l ' envahissement de leur niche écologique p a r les rongeurs Muridés qui se sont mul t ip l ies a une 
époque géologique récente . 

Si les « ma ins » de Priononnjs batesi n 'ont que q u a t r e doigts, une i m p o r t a n t e callosité 
ca rp ienne r emplace le pouce absent dans les m o u v e m e n t s de préhens ion . Les « pieds » sont au 
cont ra i re pourvus d 'un pouce long et p a r f a i t e m e n t opposable . La q u e u e préhens ib le est une 
caractér is t ique supp l émen ta i r e du m o d e de vie a rbor ico le de ce rongeur . 

C'est donc avec surpr i se que j 'ai vu vivre cet é t range rongeur à que lques d iza ines de 
cent imètres de i ) rofondeur dans la ter re de la g r a n d e forê t , dans un ter r ier qu'il c reuse lui-
m ê m e et dont les déblais sont visibles à l ' ex té r ieur c o m m e ceux d 'une taupin iè re . 

Si l 'on est exercé à sa chasse, il esl possible de t rouver un Priononnjs au cours d ' une 
jou rnée de recherche. Le rongeur p lacé dans un l e r r a r i u m réserve a lors une nouvel le sur-
prise : c'est avec ses incisives proclives qu'il creuse son te r r i e r à la f açon des^ Ra ls - laupes 
avec lesquels il n 'a p o u r i a n t aucunc ressemblance . Lorsqu 'on s au ra que son rég ime para î t 
être exclusivement insectivore, ce qui esl co r roboré p a r la morpho log ie de ses inola i res hau te s 
et coupantes , on au ra une idée du degré de spécial isat ion de ce pet i t m a m m i f è r e el de l ' inté-
rêt que présente son élude. 



AU CINÉMA 

es rim nunaax « 
cL f'n.écimic ^ossi^ 

Michel ROUSSEAU 

Docteur-Vétérinaire 

Lauréat de l'Académie Française 

« Les Animaux », un film de Frcdéric Rossif.. . 
N'est-il pas remarquable que le cinéma ait a t tendu, 
pour offrir ce simple titre, les derniers jours de 
1963, et un auteur qui, depuis 13 ans, n ' a cessé 
de réunir , pour la télévision, uu innnense matériel 
sur ce thème ? A travers le monde, cent caméras 

ont multiplié les « tournages » ; chacune, en 
moyenne, assure une minute de projection.. . Un 
tel effort ne peut laisser le naturaliste indifférent. 

Essayons donc d'apprécier rapidement, de son 
point de vue, l 'orientation de l 'œuvre, son plan 
de montage, ses séquences. 

Certes, ce (pii a été visé, uous dit-on, c'est « une 
fabuleuse symphonie de formes, de rythmes, de 
lumière, de sous et de nnisique ». C'est un « émer-
veillement », une (( fa.scination devant l 'ensemble des 
êtres vivants ». Mais c'est aussi de « réapprendre 
à voir », de sentir la profondeur et l 'a t t rai t de 

l 'énigme avec la même intensité que Darwin : 
« l 'œil du poisson me donnait la fièvre... ». A cet 
égard, le cinéaste cite aussi, fort à propos, Buffon : 
« L 'homme serait encore plus incompréhensible à 
lui-même si les animaux n'existaient pas ». 

Intent ions excellentes, donc, ofi la poésie ne 

P : i i - e s s c i i x d e l ' ; U , i g ( i n i e . 



Cerf Axis ou ChiUil (Cervus axis). 

s 'oppose pas à une at t i tude scieutifique. Le plan 
choisi mont re mieux leur place respective. 

La « naissance des êtres vivants » est d 'abord 
évoquée par quelques exemples : les « galaxies 
invisibles » des unicellulaires, les méduses et 
actinies {« gorgones ») sous le vocable imagé, mais 
déplacé, d ' « animaux-plantes », le ballet de « sou-
coupes volantes » des coquilles Saint-Jacques, la 
gueule menaçante du lézard (sans doute Phryno-
cephahis), le lourd galop des bisons sur la neige.. . 
vSuite brillante, mais qui eût pu mieux dégager 
les grandes étapes, coinme la conquête de l 'air et 
du sol : par exemple en présentant ici le poisson 
amphibie Anabas (à Bornéo) que nous verrons 
ramper, presque marcher , nn peu plus tard. 

Xous arrivons ainsi a u x derniers l ieux ott notre 
monde semble être « resté la terre des animaux » : 
l 'Afr ique noire et sa grande faune, l 'Aniéi ique 
du Sud avec ses singes, ses fourmiliers et ses 
oiseaux-mouches, Bornéo (où le Tr i ton archaïque 
est fâcheusement promu « ancêtre de tous les 
animaux »), l 'Arct ique, ainsi que l 'Antarc t ique (ott 
le Manchot empereur est baptisé pingouin par une 
confusion trop fréquente) . 

Suivent des monographies de la vie de quelques 
insectes dont la curieuse fourmi-parasol, k célèbre 
« piégeur » (pt'est la larve du fottrmi-lion, et le 
scarabée. Ce dernier fait l 'objet d ' u n e séquence sur 
laquelle nous reviendrons, de même que cigogne, 
faucon et renard. 

De ces scènes particulières, le cinéaste ne nasse 
pas directement aux comportements plus généraux, 

comme « la lut te pour la vie », puis les combat? et 
la « fête de la fécondité ». Il souligne la brutal i té 
des conflits en les rapprochant de deux suites d ' une 
rare poésie, et de thèmes d 'ai l leurs voisins. 

L ' u n est « le rêve » : « ces an imaux que nous 
regardons nous regardent . Leurs yeux nous han ten t , 
ils sont nos fantômes, nos peurs d ' en fan t . Dans 
la nuit , les chevaux de l ' imaginat ion mènent leur 
ronde, connne une fête perdue au fond de la 
mémoire ». La magie du « ralenti n lenr prête, en 
effet, une souplesse infaillible, une grâce aérienne, 
une légèreté immatériel le . . . 

L ' a u t r e thème, c 'est « le vol » : « toutes les 
nuits, il se produi t à l ' in tér ieur de l ' âme htimaine 
un é t range envol. . . Toutes les nui ts nous rêvons, 
et les rêves heureux sont des rêves de vol, d 'ascen-
sion, de libération de l ' âme par le départ vers les 
hauteurs . . . Les grands Oiseaux blancs de la nui t 
composent alors le grand ballet imaginaire de 
l 'envol ». Le film, ici encore ralenti , montre_ des 
flamants roses qui tentent , en interminables enjam-
bées, de s 'évader de leur miroir d 'eau sous le ciel 
nocturne. 

Nouveau contraste. Après les materni tés heu-
reuses chez le pélican ou le t igre, la cigogne ou le 
lion, voici ce dernier percé par les javelots des 
Massaï. La chasse par tou t . . . C'est encore souvent 
une « lut te pour la vie » mais trop inégale. . . Pour-
tant , l ' H o m m e peut inverser la tendance meur-
trière du lion et faire, comme au zoo de Moscou, 
de la chèvre l ' amie du fauve : vision finale du 
({ paradis perdu et re trouvé ». 



T u 1)0 li (111 l 'I in i i ì à k ' v a i n c u esl p i T c i p i l ( ; d a n s r a b i i u e p a r son r i v a l . 

Dans la nature même existe une tendance... 
altruiste entre espèces différentes (]ui aurait pu 
mériter tui développement (( à part » : de la sym-
biose à l'association lihre. C'est a cn passant » (]ue 
le Héron garde-lxeuf est montré utile au.x: g^rauds 
herbivores sauvages comme sentinelle et comme 
iiifinnier. Il avertit par son cri et son envol de 
l 'arrivée des fauves. Il tue et mange les parasites 

cutanés. Nous entrev(jyoiis même un singe épouil-
lant une encolure de cervidé à Bornéo... On sait 
rim])ortance psyclio-sociale de l'épouillement chez 
les Simiens. 

L'éc]uilibre entre espèces — par l 'antagonisme 
de leur mode de vie et de nourriture — est évo-
c|ué un peu rapidement à propos du a repas de 
l 'araignée ». 

* * * 

Ces neuf parties abondent en seciuences remar-
(lual)les nuiis inégales. Quelles sont celles ciui 
retiendront le i)lus l 'attention des naturalistes ? 
Les unes sont des apparitions plus ou moins fnr-
tives, les autres sont des scènes de comportement 
tantôt assez simple, tantôt en évolution complexe. 

La face ventrale de la raie suggère un visage 
humain au point d'avoir pu inspirer des monstres 
des vieux bestiaires. Le mécanisme impitoyable des 
divers types de charnières de plantes carnivores 
est minutieusement analysé. Nous voyons la régur-
gitation, pour le jeune, du pélican et du cormoran. 

11 n'est pas fréijuent de ]>ouvoir oI)server ainsi 
à loisir le Nasicjue de Bornéo... sous le nez, (]ui 
est retroussé chez les jeunes et les femelles, et de 
plus en plus proéminent (et mobile) avec l'âge 

cliez les mâles, aux promptes et tonitruantes 
colères. Plus irascibles encore, une dizaine de lynx 
en furie, bonds et menaces jouant au centième de 
seconde. ÏMais les animaux donnent l'impression 
d'avoir été affolés, en décor naturel, dans une 
enceinte invisible. En parfait contraste, le chemi-
nement du paresseux atteint, dans les arbres, cinc] 
cents mètres à l 'heure. 

Les combats entre mâles sont spectaculaires chez 
les cerfs ou les daims, mortels chez les aigles (nous 
dit-on), et chez deu.x bouquetins (dont l 'un est 
basculé par son rival dans un précipice...). Nom-
breuses sont les captures i«u- les bêtes de proie. Le 
brochet dévore un congénère avant de l'être par 
la loutre. Le cobra est victime de la mangouste, 
le saumon de l'ourson lilanc, le phocjue de l'ours, 
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la gazelle cUi tigre, le gnou de la lionne, le daim 
du guépard (après avoir fait front un instant) ; 
la biche rattrapée échappe aux nuichoircs du loup... 
^lais avec le lion à la belle crinière et la chèvre (pti 
se laisse prendre, il ue peut guère s'agir ipie de 
figurants. 

Non sans surprise, nous voyons les jeunes ou 
le territoire victorieusement défendus par les colo-
nies d'oiseaux de mer contre l 'aigle ou le renard, 
par des .singes de l 'Himalaya contre l 'ours, par 
le sanglier ou le bou(]uetin contre le loup, par 
la cigogne contre le faucon. 

Tout un « sketch » est d'ailleurs consacré au 
« pauvre faucon affamé ». Les écureuils lui 
échappent ; puis il se fait voler ses proies tour 

à tour par un basset, uu chien courant et un renard. 
L'opérateur, à notre avis, n 'aurait pas dtl, dans 
uu tel film, faire jouer la comédie aux bêtes. Encore 
uue interventicn humaine, mais judicieusement 
evpérimentale : le scarabée sacré pousse sa boule 
de bouse de ruminant (comme le soleil roule dans 
les cieux, aux yeux des Anciens Egyptiens, qui 
divinisèrent l'insecte et l'associèrent au culte 
solaire). Brusquement, c'est l'échec : la boule a é t j 
épinglée au sol. Infatigable et astucieux, l 'animal 
parvient à l'eu éjecter. Mais il doit repousser une 
razzia de congénères. 

Autre lueur d'intelligence : le jeune singe triste, 
socialement rejeté, se découvre un conqiaguon. 
Hélas ! cc n'est que son image sur uu miroir daus 
sa main. Par derrière, longuement, vainement, 
l 'autre main tente de saisir l'insaisissable. Non 
moins infortuné, l 'orang-outang de Bornéo est jeté 
à bas de sou arbre et capturé pour avoir voulu 
attraper les perches à nœuds coulants (pii lui sont 
traîtreusement tendues. 

Des cigognes passent en migration vers le sud. 
L 'une d'elles se blesse à des fils électri<iues. Sou 
compagnon s'en aiierçoit, (|uitte 1' « e.scadrille », 
la rejoint, veut l 'entraîner en reprenant son vol. 
lille se redresse avec peine et retombe. Il atterrit 
à nouveau près d'elle, la re.garde. vSeuls, ils passe-
ront l 'hiver ensemble dans les brumes du Danube. 

vScène phis extraordinaire encore. Devant le 
renard, deux corbeaux perchés. 11 les voit. 11 les 
convoite. 11 s'arrête, fait le mort, laisse atterrir 
sur son dos les charognards impénitents. D'un 
bond, il .se retourne, et un oiseau meurt entre ses 
dents. Ainsi, le comportement animal authentique 
peut rejoindre, i)ar éclairs, le ronum sensible ou le 
conte « vieux conune le monde ». 

* 
* * 

Ce n'est pas ici la place de souligner le comique 
naturel du paresseux au perpétuel sourire d'inno-
cent, ou du nasique, avec ses fureurs de barbon. 
Ni l 'émotion des maternités des bêtes les plus 
féroces, libres ou même prisonnières (cet ourson 
qui s 'endort, entre les pattes énormes et douces...). 
Ni le dynamisme bondissant des phoques, ou des 
babouins dans les eaux bouillonnantes. Ni la beauté 
des ballets d'éi>hémères, des fuites de cervidés et 
d 'autres ralentis, en dehors même des parties poé-
ti(:ues déjà évoquées. 

Maurice Jarre accompagne ces dernières d 'un 
l)iano romantique, alors que ses percussions stri-
dentes ex])riment l 'agonie des insectes dans les 
prisons de plantes dévoreuses. ^lusicpie d 'une rare 
(ptalité, cx])ressive et variée. Comme dans un 
concerto, elle laisse place, tour à tour, aux bruits 
naturels de la forêt : feulement et ricanements, 
cris et chants. Elle en reprend les thèmes. Nous 
sonmies loin du plaipiage artificiel d'airs cor,nus 

sur des mouvements animaux qui suivent, par 
hasard, les mêmes rythmes : recherches curieuses, 
mais bien artificielles, chères à Walt Disney. 

Le texte de Madeleine Chapsal a de très beaux 
accents, comme ceux (pie uous avons cités. Il est 
in.structif, non, malheureusement, sans quelques 
erreurs. Il évite soigneusement les dévelo])pements 
ironiques ou moralisateurs du Cinéa.ste américain. 
Il est sobre. Il sait respecter des silences ofi l ' image 
règne dans sa seule beauté : il s 'agit alors d'espèces 
bien connues, ou, au contraire, dont le secret ne 
sera révélé qu'après un temps de réflexion et 
d 'étonnemeut. 

Les interventions humaines dans la vie des ani-
maux faussent trop souvent le naturel des films 
américains, voire soviétiques (par exemple « La 
Chasse merveilleuse »). Nous avons regretté k i 
quelques scénarios trop bien montés. Au contraire 
l 'épingle et le miroir déclenchent des réactions 
intére-ssautes res]>ectivemcnt chez le scarabée et le 



singe. Quant à la cigogne coniiiatissantc ct au 
renard digne des failles, ils enchaînent d'eux-mêmes 
uu comportement exceptionnel (|ue l 'opérateur a eu 
la chance — et le grand mérite — de saisir pour 
nous. 

La brièveté, le morcellement — parfois regret-
tés — des sé(iuences (non ralenties) ue se justifient 
<|ue lorsqu'elles portent la mar(|ue de rauthentici té 
ct de la rareté. Leur montage vise surtout l 'art des 

contrastes. C'est ainsi (jue se trouvent intercalés, 
voire répétés, les développements p«éti(iues. 

Les intentions de l 'auteur sont multiples, com-
plexes. Mais il veut avant tout dégager la beauté, 
l 'étr angeté du monde animal. Il n'analyse guère 
la nécessité et les moyens de le protéger. Ni les 
mécanismes de son équilibre et de son évolution. 

Ni démonstration ni plaidoyer : le foisonnement 
même de la vie. 

l 'h i i n a i i l s . 
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Réunion du 31 Janvier 1 9 6 4 

Le v e n d r e d i 3 1 j a n v i e r 1 9 6 4 , s ' e s t t e n u e d a n s la s o i r é e , à 
l ' A m p h i t h é â t r e d ' E n t o m o l o g i e d u M u s é u m , 4 5 bis, r u e d e 
B u f f o n , Pa r i s V®, la p r e m i è r e r é u n i o n d e l ' a n n é e d e s m e m b r e s 
d e la S o c i é t é , s o u s la p r é s i d e n c e d e M . R. H . N o a i l l e s , V i c e -
P r é s i d e n t , r e m p l a ç a n t le P r é s i d e n t C . C o l a s qu i s ' é t a i t f a i t 
e x c u s e r . 

Les m e i l l e u r s v œ u x d e r é t a b l i s s e m e n t f u r e n t e x p r i m é s à 
l ' a d r e s s e d e M . C o l a s . 

A p r è s la p r o j e c t i o n d e d i a p o s i t i v e s p r é s e n t é e s pa r q u e l q u e s 

m e m b r e s , M o n s i e u r R. H . N o a i l l e s f i t la p r é s e n t a t i o n d ' u n e 
s é r i e d e f o r t b e l l e s v u e s d e s C a u s s e s e t d u S i d o b r e , q u ' i l 
a c c o m p a g n a d e c o n s i d é r a t i o n s f o r t i n t é r e s s a n t e s s u r la g é o l o -
g i e t r è s p a r t i c u l i è r e d e c e s d e u x r é g i o n s . 

En l ' a b s e n c e d u P r é s i d e n t Co la s , M . T r a g n a n s e f i t l ' i n t e r -
p r è t e d e l ' a u d i t o i r e e n a d r e s s a n t à M . N o a i l l e s s e s f é l i c i t a -
t i o n s e t s e s r e m e r c i e m e n t s p o u r c e t t e p r é s e n t a t i o n . 

G. R O U S S E A U 

Assemblée Générale du 91 Février 1 9 6 4 

Le v e n d r e d i 2 1 f é v r i e r 1 9 6 4 , s ' e s t t e n u e d a n s l ' A m p h i -
t h é â t r e d ' E n t o m o l o g i e d u M u s é u m , 4 5 bis , r u e d e B u f f o n , 
Pa r i s V" l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s m e m b r e s d e la S o c i é t é , 
s o u s la p r é s i d e n c e d e M . G. C o l a s a s s i s t é d e s m e m b r e s d u 
B u r e a u . 

T o u s les s i è g e s d e c e t t e s a l l e é t a i e n t o c c u p é s p a r les 
m e m b r e s qu i é t a i e n t v e n u s p a r t i c u l i è r e m e n t n o m b r e u x . 

Le P r é s i d e n t C o l a s e x p r i m a sa s a t i s f a c t i o n d e c o n s t a t e r 
q u e les r é u n i o n s d e la S o c i é t é p r é s e n t a i e n t t o u j o u r s u n 
a t t r a i t c e r t a i n p o u r s e s m e m b r e s a t t e s t é p a r le n o m b r e d e s 
a s s i s t a n t s . 

M a i s si c e s r é u n i o n s o f f r e n t u n te l i n t é r ê t , c ' e s t a u x 
p r é s e n t a t i o n s q u ' e l l e s le d o i v e n t a ins i q u ' a u d é v o u e m e n t d e s 
m e m b r e s d u B u r e a u : M e l l e M a l z y , M M . N o a i l l e s , B a u f l e 
B o u r g o g n e , T r a g n a n , R o u s s e a u , à q u i le P r é s i d e n t C o l a s 
a d r e s s a s e s b i e n v i f s r e m e r c i e m e n t s . 

M o n s i e u r C o l a s r a p p e l a les p r o j e c t i o n s c o m m e n t é e s a u 
c o u r s d e s r é u n i o n s d e 1 9 6 3 e t r e m e r c i a v i v e m e n t l e u r s 
a u t e u r s . 

A l ' A s s e m b l é e d u 2 2 Fév r i e r M . Cl . D u j a r d i n p r é s e n t a u n 
f i l m s u r le s u j e t : « D e u x n a t u r a l i s t e s e n C o r s e » . 

L e V e n d r e d i 2 2 m a r s f u t m a r q u é p a r u n e b r i l l a n t e m a n i -
f e s t a t i o n d e s t i n é e à c o m m é m o r e r le d i x i è m e a n n i v e r s a i r e d e 
la c r é a t i o n d e la S o c i é t é , qu i s e t i e n t d a n s le G r a n d A m p h i -
t h é â t r e d u M u s é u m s o u s la p r é s i d e n c e d e M . R o g e r H e i m , 
m e m b r e d e l ' I n s t i t u t , D i r e c t e u r d u M u s é u m . 

A u p r o g r a m m e f i g u r a i e n t les 5 f i l m s s u i v a n t s : 

— M œ u r s a l i m e n t a i r e s d e Scaraboeus Semipuncfatus p a r 
le P r o f e s s e u r R. B u v a t . 

— Alytes obstétrlcans p a r M . F. G r a f . 

— La b o r d u r e s a h é l i e n n e p a r M . H u b e r t G i l l e t . 

— La v i e c a c h é e d e s r u i s s e a u x p a r M . le P r o f e s s e u r 
P e s s o n . 

— La v ie d e l ' A b e i l l e ( b i o l o g i e e t c o m p o r t e m e n t ) p a r 
M M . J . - M . B a u f l e e t R. H . N o a i l l e s . 

A la r é u n i o n d u v e n d r e d i 3 m a i M , H u b e r t d e L e s s e 
p r é s e n t a d e s v u e s s u r s o n v o y a g e e n A m é r i q u e d u s u d . 

En o u t r e le s a m e d i 4 m a i , a v a i t é t é o r g a n i s é e u n e v i s i t e 
d u j a r d i n a l p i n e n p l e i n e f l o r a i s o n , a u c o u r s d e l a q u e l l e d e 
n o m b r e u s e s p h o t o g r a p h i e s f u r e n t p r i s e s . 

A la r é u n i o n d u j eud i 2 0 ju in M . J . - M . B a u f l e f i t p a r t 
à l ' a u d i t o i r e d e s e s c o n s i d é r a t i o n s s u r la B i e n n a l e 1 9 6 3 , 
P h o t o - C i n é d e C o l o g n e . 

E n f i n à la r é u n i o n d u v e n d r e d i 8 n o v e m b r e M . B o u r g o g n e 
p r é s e n t a u n e s é r i e d e v u e s p r i s e s e n B r e t a g n e , a y a n t c o m m e 
t h è m e : « A u b o r d d e la m e r » . 

P u i s le P r é s i d e n t f i t p r o c é d e r à m a i n s l e v é e s a u r e n o u v e l -
l e m e n t d ' u n t i e r s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l . 

E t a i e n t r é é l i g i b l e s c e t t e a n n é e M M . B a u f l e , B a y a r d , 
M e l l e M a l z y , M M . C h e v n i n e , B o u r g o g n e , R o u s s e a u . 

C e s c o n s e i l l e r s f u r e n t r é é l u s à l ' u n a n i m i t é . 

I n v i t é e p a r le P r é s i d e n t à p r é s e n t e r les c o m p t e s d e la 
S o c i é t é , M e l l e M a l z y , T r é s o r i è r e , i n d i q u a q u e c e u x - c i o n t 
f a i t a p p a r a î t r e e n 1 9 6 3 : 

R e c e t t e s 1 9 5 7 6 3 F 

D é p e n s e s 1 2 4 4 3 6 F 

B a l a n c e 7 1 3 2 7 F 

L ' A s s e m b l é e a p p r o u v a c e s c o m p t e s à l ' u n a n i m i t é . 

P u i s le P r é s i d e n t C . C o l a s r a p p e l a q u ' u n e p r é s e n t a t i o n d e s 
t r a v a u x p h o t o g r a p h i q u e s d e s m e m b r e s d e la S o c i é t é s e r a i t 
o r g a n i s é e , d u 17 a u 2 5 avri l 1 9 6 4 , d a n s u n e sa l l e d u S e r v i c e 
P h o t o - C i n é m a d u M u s é u m 18, r u e d e B u f f o n . 

L e s d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t d e c e t t e e x p o s i t i o n , d e 
c a r a c t è r e p r i v é , o n t é t é e n v o y é e s à t o u s les m e m b r e s d e 
la S o c i é t é . 

M o n s i e u r le P r é s i d e n t e x p r i m a le s o u h a i t q u e les p a r t i c i -
p a n t s s o i e n t n o m b r e u x . 

Pu i s s u r l ' i n v i t a t i o n d u P r é s i d e n t , f u r e n t p r o j e t é e s d e s 
v u e s p r é s e n t é e s p a r les m e m b r e s s u i v a n t s : M M . C h a r t i e r , 
G a g e y , Lassus , M e t r o n , R iom, l ' a b b é S i m o n i n , V a s s e r o t . 

O n p u t a d m i r e r s u c c e s s i v e m e n t d e s p l a n t e s , d o n t q u e l q u e s -
u n e s r a re s , d e s i n s e c t e s , é t o i l e s d e m e r , r e p t i l e s e t c . . C e s 
p r o j e c t i o n s s o u v e n t f o r t b e l l e s d o n n e n t t o u j o u r s l ieu à d e s 
é c h a n g e s d e v u e i n t é r e s s a n t s e n t r e les a s s i s t a n t s . 

Le p r o g r a m m e p r é v o y a i t d e s p r é s e n t a t i o n s d e d i a p o s i t i v e s 
e î d ' u n f i l m s u r les a r a i g n é e s . 

M . G. R o u s s e a u m o n t r a d ' a b o r d d e s v u e s d e q u e l q u e s 
a r a i g n é e s q u ' i l r e n c o n t r a e n j u i l l e t d a n s la r é g i o n d e M e n t o n . 

Ses p h o t o s c o n s t i t u e n t a v a n t t o u t d e s d o c u m e n t s qu i 
d o n n e n t l ' o c c a s i o n d e c o n s i d é r a t i o n s b i o l o g i q u e s . 

O n v o i t d ' a b o r d l 'Arglope Bruennichi f e m e l l e , ( l ' é p e i r e 
f a s c i é e d e Fav re ) qu i e s t u n e d e s p l u s b e l l e s a r a i g n é e s d e 
F r a n c e , a v e c son a b d o m e n é l é g a m m e n t f e s t o n n é d e l i g n e s 
t r a n s v e r s a l e s j a u n e s e t n o i r e s . 

Sa t o i l e e s t r e c o n n a i s s a b l e a u r u b a n d e so i e qu i z i z a g u e 
e n t r e d e u x r a y o n s , a u - d e s s u s e t a u - d e s s o u s d u c e n t r e d e la 
t o i l e o ù la f e m e l l e se t i e n t i m m o b i l e , t ê t e e n b a s , les d e u x 
p r e m i è r e s p a i r e s d e p a t t e s r é u n i e s d e u x à d e u x . 

F a b r e a v o u l u vo i r d a n s c e r u b a n a p p e l é s t a b i l i m e m t u m , 
u n d i s p o s i t i f d e s t i n é à r e n f o r c e r la t o i l e . 

Si l ' on a c c e p t e c e t t e i n t e r p r é t a t i o n e n t a c h é e d ' u n c e r t a i n 
f i n a l i s m e , il e s t d i f f i c i l e d ' e x p l i q u e r p o u r q u o i d ' a u t r e s a r a i -
g n é e s é g a l e m e n t t i s s e u s e s d e t o i l e s o r b i c u l a i r e s n ' u s e n t p a s 
d e c e m ê m e m o d e d e c o n s o l i d a t i o n p o u r l e u r p i è g e . P o u r 
d ' a u t r e s a r a n é o l o g u e s le s t a b i l i m e n t u m c o n s t i t u e r a i t u n e 
s o r t e d e c a m o u f l a g e qu i p e r m e t t r a i t à l ' a r a i g n é e d ' ê t r e m o i n s 
v i s ib l e . A v o u o n s q u e c e t t e h y p o t h è s e n ' e s t p a s n o n p l u s 
e n t i è r e m e n t s a t i s f a i s a n t e e t g a r d o n s - n o u s d e c o n c l u r e . 

L e m â l e d e l ' a r g i o p e e s t t r è s d i f f é r e n t d e la f e m e l l e e t 
p l u s p e t i t c o m m e il e s t d e r è g l e c h e z les a r a i g n é e s . L o r s -
q u ' a p p r o c h e l ' é p o q u e d e l ' a c c o u p l e m e n t , v e r s j u i l l e t , le m â l e 
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C o n s c r v c x v o t r e C o l l e c t i o n 

de SCIENCE et NA TURE 
d a n s u n e m a g n i f i q u e 

RELIURE 
Spicialemeni étudiée pour la revue 

C o n t e n a n c e 1 2 s o i t 2 a n s 

* Elégante 
Dos rond noir, 5 nerfs, 
t i t re doré, plats jaunes 

ir Simple 
S y s t è m e à tr ingles 
mobi les 

* Pratique 
Chaque numéro garde 
sa mob i l i té 

1 0 F. à nos b u r e a u x 

Envoi p a r pos te + 2 f . 5 0 

À. f ^ u f i n ¿ t b a s v o l t a g e , . . 

c t X ^ m a x i m u m d e l u m i è r e 

i y ^ p r o t e c t i o n a b s o l u e 

d u f i l m 

I o 

I u 

1 3 

SAiPEm ' S O w 

IOO w 
La SEULE lampe qui n'envoie 

snr le ûlm que les rayons 
visibles, les infra-rouges 
nuisant à celui-ci. 

LABORATOIRES SAIPE 19 RUE DE MONTREUIL - PANTIN 

nouvelle collection LAROUSSE 
de large vulgarisation scientifique 

POUR CONNAÎTRE 
I C 

I . ' • V y* " «»ÔU« cou««!*«« 

les sciences . ;/ la géographie ^ 
\ • «T..1«» «m«,. - ^ 

LAROUSBB 

une série d 'ouv rages faci les à lire, r i chement i l lustrés en noir 
et en couleurs , d ' une c o n c e p t i o n très or ig ina le qu i cons t i -
t uen t pour tou te la fami l le la mei l leure des in i t ia t ions à 
tou tes les conna issances humaines. 

LES SCIENCES chimie - physique - astronomie 

présenta t ion de Louis Lep r ince -R ingue t de l 'Académie des 
Sc iences 

LA NATURE la Terre - les plantes - les animaux 

"me i l l eu r l ivre 1 9 6 3 " (sé lec t ion "Lo is i rs J e u n e s " ) 
tex te de Danie l Pr ivaul t 

LA GEOGRAPHIE notre planète - ses peuples - ses ressources 

tex te d ' A n d r é Mer l ier 

sous presse 

L'HISTOIRE la civil isation depuis ses origines 

texte d 'A lbe r t J o u r c i n 

c h a q u e v o l u m e relié p le ine to i le ( 2 0 x 27,5 c m ) , sous 
jaque t te , env i ron 3 7 0 pages et 2 0 0 0 i l lust rat ions en noir et 
en cou leurs , g lossaire des termes sc ient i f iques, index. 

à la m ê m e l i b r a i r i e : 

MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES 

par Georges Bresse ; nouve l le éd i t ion revue et augmentée. 
En un seul manue l , la s t ruc ture et le f o n c t i o n n e m e n t de tous 
les organes du corps huma in , é tud iés du t r ip le po in t de vue 
de l 'h is to log ie , de l ' ana tomie et de la phys io log ie . 

Relié ( 1 6 x 2 5 c m ) , sous jaque«e , 8 6 4 pages, 6 3 8 i l lustra-
t ions en noir et 32 p lanches en c o u l e u r s ; index. 

C H E Z T O U S LES L I B R A I R E S 



s e t i s s e u n e to i l e à sa m e s u r e n o n loin d e ce l l e d e la 
f e m e l l e c h o i s i e p a r lui. 

D a n s l ' a t t e n t e d u m o m e n t p r o p i c e o ù il p o u r r a a b o r d e r 
la f e m e l l e a v e c q u e l q u e c h a n c e d e s u c c è s , il o c c u p e le c e n t r e 
d o sa t o i l e c o m m e le f a i t la f e m e l l e s u r la s i e n n e . 

P o u r le p h o t o g r a p h e n a t u r a l i s t e il e s t t e n t a n t d e v o u l o i r 
f i x e r les d e u x t o i l e s s u r le m ê m e c l i c h é . M a l h e u r e u s e m e n t 
la p o s i t i o n d e c e l l e s - c i l ' u n e p a r r a p p o r t à l ' a u t r e ( é c a r t e -
m e n t , i n c l i n a i s o n , p l a n d i f f é r e n t ) p o s e d e s p r o b l è m e s d i f f i -
c i l e s à r é s o u d r e . La s é r i e d e p h o t o s p r é s e n t é e s i l l u s t r e c e t t e 
d i f f i c u l t é qu i n ' a é t é q u ' e n p a r t i e r é s o l u e . 

L 'Agelena labyrinthica, c e t t e g r a n d e a r a i g n é e d o n t la 
f e m e l l e a t t e i n t 12 "J/,, t i s s e d a n s les h e r b e s e t les b u i s s o n s 
u n e g r a n d e t o i l e e n n a p p e t e r m i n é e , à u n e e x t r é m i t é , p a r u n 
t u b e d e so ie , d a n s l eque l e l l e se t i e n t e n p e r m a n e n c e . C ' e s t 
h t o i l e q u e les n a t u r a l i s t e s d e l a n g u e a n g l a i s e a p p e l l e n t 
« f u n n e l - w e b » a u t r e m e n t d i t : t o i l e - e n t o n n o i r . 

La f e m e l l e r e s t e à l ' a f f û t , i m m o b i l e , à l ' e n t r é e d e s o n 
t u b e q u ' e l l e n e q u i t t e , a v e c u n e r a r e r a p i d i t é , q u e p o u r s e 
p r é c i p i t e r s u r l ' i n s e c t e q u i , i n t e r c e p t é p a r les f i ls s u s p e n s e u r s 
e n c h e v ê t r é s a u - d e s s u s d e la to i l e , t o m b e s u r c e l l e - c i . 

La so i e d o n t e s t c o n s t i t u é e la t o i l e n ' e s t p a s p a r t i c u l i è r e -
m e n t a d h é s i v e e t c ' e s t à son é p a i s s e u r q u ' e l l e d o i t d e r e n d r e 
d i f f i c i l e le d é p l a c e m e n t d e s i n s e c t e s s u r sa s u r f a c e d o n t 
la m a r c h e p e u t ê t r e c o m p a r é e à c e l l e d ' u n h o m m e qu i e n f o n c e 
j u s q u ' à la t a i l l e d a n s u n e n e i g e é p a i s s e e t m o l l e . 

P o u r q u o i c e t t e a r a i g n é e a - t - e l l e é t é q u a l i f i é e d e « l a b y -
r i n t h i c a » a l o r s q u e son t u b e , e t le p r é s e n t a t e u r a é t é à 
m ê m e d e s ' e n r e n d r e c o m p t e a u c o u r s d e c a p t u r e s , n ' o f f r e 
a u c u n e c o m p l i c a t i o n p a r t i c u l i è r e . 

C e q u a l i f i c a t i f , e l l e le d e v r a i t , si l ' on e n c r o i t c e r t a i n s 
a u t e u r s , à la s t r u c t u r e i n t e r n e d u c o c o n d a n s l e q u e l e l l e p o n d 
s e s œ u f s qu i e s t s i l l o n n é d e s o r t e s d e c o u l o i r s a y a n t u n 
a s p e c t d e l a b y r i n t h e ! 

Pu i s f u r e n t p r é s e n t é e s d e s v u e s d ' a r a i g n é e s qu i se t i e n n e n t 
s u r e t s u r t o u t s o u s les f l e u r s , p a r t i c u l i è r e m e n t les o m b e l l i -
f è r e s , la Thotnisus onustus e t la Lynema globosum. La 
p r e m i è r e s e p a r e d ' u n e c o l o r a t i o n p r o t e c t i v e , ro se , j a u n e o u 
b l a n c h e s e l o n la c o u l e u r d e la f l e u r qu i lui p e r m e t d e s e t e n i r 
à l ' a f f û t d e s i n s e c t e s b u t i n e u r s . Le c h a n g e m e n t d e c o u l e u r 
d e m a n d e à p e u p r è s 2 4 h e u r e s p o u r ê t r e c o m p l e t . 

Q u e l q u e s p r o j e c t i o n s d e p h o t o s p r i s e s p a r u n e A m é r i c a i n e 

d u N e v a d a , M . D. L A M O R E , m e m b r e d e la s o c i é t é , p e r m i -
r e n t d e vo i r u n c e r t a i n n o m b r e d ' a r g i o p e s e t d e l i n y p h i a 
a m é r i c a i n e s . 

Q u e l q u e s d i a p o s i t i v e s d e M . R. H . N o a i l l e s s u r l ' a r g y r o -
n è t e (Argyroneta aquatica) p r é c é d è r e n t s u r l ' é c r a n le f i l m 
e n c o u l e u r s q u ' i l a é g a l e m e n t c o n s a c r é à c e t t e i n t é r e s s a n t e 
a r a i g n é e qu i m é r i t e b i e n son n o m d ' a q u a t i q u e . 

C e s e x c e l l e n t e s p h o t o s a ins i q u e le f i l m a v e c c o m m e n t a i r e 
s o n o r i s é m o n t r è r e n t les c u r i e u r e s é v o l u t i o n s d e c e t t e a r a i -
g n é e qu i , b i e n q u e p a s s a n t p r e s q u e t o u t e son e x i s t e n c e 
d a n s l ' e a u , a n é a n m o i n s b e s o i n d e l ' a i r a t m o s p h é r i q u e p o u r 
r e s p i r e r . Elle a r é so lu le p r o b l è m e e n se c o n t r u i s a n t u n e 
c o q u e d ' h a b i t a t i o n , a p p e l é e « c l o c h e à p l o n g e u r » . 

Auss i s e s po i l s e n t o u f f e s s e r r é e s a b o n d a n t e s s u r t o u t son 
c o r p s , e t o r n é s d e b a r b u l e s , lui s o n t - i l s d ' u n g r a n d s e c o u r s 
p o u r c a p t e r les b u l l e s d ' a i r q u e l ' a n i m a l v i e n t cue i l l i r à la 
s u r f a c e à l ' a i d e d e sa d e r n i è r e p a i r e d e p a t t e s , a p r è s u n vif 
p i v o t e m e n t d u c o r p s , s u i v i e d ' u n e s o r t e d e r u a d e d e s d e u x 
p a i r e s d e p a t t e s p o s t é r i e u r e s . 

C ' e s t a u p r i x d e n o m b r e u s e s a s c e n c i o n s e t d e s c e n t e s , d e 
la s u r f a c e à sa c l o c h e , q u ' e l l e p a r v i e n t à r e m p l i r , p r e s q u e 
c o m p l è t e m e n t , c e l l e - c i . Elle va y v i v r e le p l u s c la i r d e s o n 
e x i s t e n c e . En e f f e t , e l l e s ' y n o u r r i t , s ' y a c c o u p l e , y p o n d s e s 
œ u f s d a n s u n c o c o n , y é l è v e s e s p e t i t s . 

L ' a i r v i c i é d e la c l o c h e e s t r e m p l a c é d e la f a ç o n la p l u s 
s i m p l e , g r â c e à l ' o u v e r t u r e q u e l ' a r a i g n é e p r a t i q u e à la 
p a r t i e s u p é r i e u r e e t q u ' e l l e r e b o u c h e e n s u i t e , u n e fo i s l ' a i r 
v i c i é é c h a p p é . 

La c l o c h e e s t l ' o b j e t d e t o u s les s o i n s d e l ' a r a i g n é e qu i la 
c o n s o l i d e f r é q u e m m e n t e n la p o u r v o y a n t , l o r s q u ' e l l e l ' e s t i m e 
n é c e s s a i r e , d ' a m a r r e s d e so i e s u p p l é m e n t a i r e s , o p é r a t i o n à 
l a q u e l l e le f i l m f a i t a s s i s t e r . 

S o u v e n t l ' a r g y r o n è t e f i x e à l ' e x t é r i e u r d e sa c l o c h e d e s 
g r a v i e r s , v r a i s e m b l a b l e m e n t d a n s u n b u t d ' é c o n o m i e d e s o i e 
e«- d e c a m o u f l a g e . M a i s e n c o r e là, il f a u t s e g a r d e r d e 
t h é o r i e s t r o p f i n a l i s t e s . 

C e f i l m p a r f a i t e m e n t s o n o r i s é p a r s o n a u t e u r f u t t r è s 

v i v e m e n t a p p r é c i é p a r l ' a u d i t o i r e . 

Le P r é s i d e n t , a p r è s c e s d e u x p r é s e n t a t i o n s e x p r i m a seb 
s i n c è r e s r e m e r c i e m e n t s à M M . R o u s s e a u e t N o a i l l e s . 

C . R O U S S E A U 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

PROMOTION DANS l'ORDRE 
DE LA LEGION D'HONNEUR 

La r é d a c t i o n d e la R e v u e S c i e n c e e t N a t u r e a d r e s s e à 

M . le P r o f e s s e u r M a u r i c e F o n t a i n e , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t , 

r é c e m m e n t p r o m u O f f i c i e r d e la L é g i o n d ' f H o n n e u r , s e s t r è s 

v i v e s f é l i c i t a t i o n s . 

AU MUSÉE DE L 'HOMME 

AFRIQUE MADAGASCAR IMPRESSIONS 64 
I m p r e s s i o n s . . . p h o t o g r a p h i q u e s p u i s q u e c ' e s t u n e e x p o s i -

t i on e x c l u s i v e m e n t p h o t o g r a p h i q u e q u e le M u s é e d e 
l ' H o m m e , a v e c le c o n c o u r s d u M i n i s t è r e d e la C o o p é r a t i o n 
e t les d o c u m e n t s r é a l i s é s p a r M M . P h i l i p p e Bi l lè re , H e n r i d e 
C h a t i l l o n e t L é o n H e r s c h t r i t t , a o r g a n i s é e s u r les n o u v e a u x 
é t a t s a f r i c a i n s e t m a l g a c h e . 

I m p r e s s i o n s d ' u n e A f r i q u e t r a d i t i o n n e l l e d a n s ses f i g u r e s 
e t s e s c o u t u m e s , a ins i l ' é v o q u e n t c e s p o r t r a i t s d e v i e i l l a r d 
o u d e p a y s a n d u s à H . d e C h a t i l l o n qu i a p r i s se s m o d è l e s 
a u S é n é g a l , les d a n s e s d e la t r i b u d e s D o g o n s o u la f e m m e 
d a n s e u r c o s t u m é q u e P h . Bi l lè re a c h o i s i e s a u Mal i e t e n 
C ô t e d ' I v o i r e , o u b i e n e n c o r e c e t a t o u a g e d e b e a u t é c a m e -

r o u n a i s q u ' a r e t e n u L. H e r s c h t r i t t . I m p r e s s i o n s d ' u s a g e s t o u t 
n e u f s , t o u t i m p r é g n é s d e la F r a n c e à qu i ils o n t é t é e m p r u n -
t é s s a n s a v o i r e u le t e m p s d ' ê t r e a s s i m i l é s e t d o n t le s p e c t a c l e 
e s t t o u c h a n t a u t a n t q u e c o c a s s e , c o m m e ce lu i d e c e t t e 
f e m m e - p o l i c i e r q u ' H e r s c h r i t t a c r o i s é e a u C a b o n . I m p r e s s i o n s 
d ' o u v e r t u r e s u r l ' a v e n i r p a r t o u t o ù d e g r a n d s t r a v a u x s o u l i -
g n e n t la m a r c h e e n a v a n t d u c o n t i n e n t a f r i c a i n : t e c h n i q u e s 
d e la m é t r o p o l e , e x é c u t a n t s à la p e a u s o m b r e , c ' e s t p e u t -
ê t r e la m e i l l e u r e i m a g e d e c e t t e c o o p é r a t i o n , a b o u t i s s e m e n t 
l o g i q u e d ' u n p a s s é o ù la F r a n c e , e n r e c e v a n t , a s u d o n n e r 
d ' e l l e - m ê m e j u s q u ' a u x m o y e n s d e c e t t e i n d é p e n d a n c e 
c o n q u i s e s a n s h e u r t s . 



LES MONTAGNES DE LATEBRE 
FRISON-ROCHE 

prix de faveur 
pour les deux tomes 
jusqu'au 30 juin 1964 

POUR LA PREMIERE FOIS UNE ENCYCLOPEDIE DE LA MONTAGNE 
PAR UN VERITABLE ECRIVAIN, VERITABLE MONTAGNARD 

FRISON-ROCHE 
LES MONTAGNES DE 

LA TERRE 

FLAMMARION 

T O M E 1 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
DES MONTAGNES 

416 pages en hél iogravure 
3 5 0 i l lustrations en noir 
4 5 i l lustrations en couleurs 
1 al las de 24 pages 

TOME 2 
L'HOMME 
ET LA MONTAGNE 
à paraître début septembre 

4 4 8 pages en héliogravure 
4 5 0 il lustrations en noir 
100 i l lustrations en couleurs 
1 index des deux volumes 

Il s ' a g i t d ' u n m a t é r i e l p h o t o t e c h n i q u e i n t é g r a l e m e n t 
n o u v e a u . C o u p l é a v e c les o b j e c t i f s K i l f i t t , il p e r m e t la 
p h o t o g r a p h i e à d e s d i s t a n c e s f o c a l e s e x t r ê m e m e n t l o n g u e s 
e t o f f r e d o n c d e n o u v e l l e s p o s s i b i l i t é s p o u r la p h o t o . Il 
s ' i n t e r p o s e e n t r e l ' o b j e c t i f K i l f i t t e t l ' a p p a r e i l d e p r i s e d e 
v u e ( r e f l e x m o n o o b j e c t i f ) et augmente la longueur focale 
de l 'objectif de base de deux à quatre fois selon le tableau 
ci-dessous : 

KILFITT ZOOM MULTI KILAR. 

— L ' o b j e c t i f Makro-K i la r 

— Kilar 

9 0 m m d e v i e n t u n z o o m d e 

1 8 0 à 3 6 0 m m 

1 5 0 m m d e v i e n t u n z o o m de 

3 0 0 à 6 0 0 m m 

— " Te le -Ki lar 3 0 0 m m d e v i e n t u n z o o m d e 

6 0 0 à 1 2 0 0 m m 

— " Pan Te le -Ki lar 3 0 0 m m d e v i e n t u n z o o m d e 

6 0 0 à 1 2 0 0 m m 

— " Fern Kilar 4 0 0 m m d e v i e n t u n z o o m d e 

8 0 0 à 1 6 0 0 m m 

— " Fern Kilar 6 0 0 m m d e v i e n t u n z o o m d e 

1 2 0 0 à 2 4 0 0 m m 

Le r é g l a g e à la d i s t a n c e f o c a l e d é s i r é e s ' e f f e c t u e i n s t a n -
t a n é m e n t g r â c e à u n d i s p o s i t i f d e p r é c i s i o n à m a n i v e l l e . 
O n p e u t u t i l i s e r aus s i r a p i d e m e n t les p o r t e - f i l t r e s à g l i s s i è res 
K i l f i t t o u les f i l t r e s p o l a r i s a t e u r s r o t a t i f s 

L e Z o o m M u l t i - K i l a r e s t u t i l i s a b l e p o u r t o u s les a p p a -
re i l s m o n o r e f l e x à o b j e c t i f i n t e r c h a n g e a b l e d e f o r m a t 
2 4 X 3 6 e t 6 X 6 e t p o u r les c a m é r a s d e c i n é m a à 
v i s e u r r e f l e x 16 e t 3 5 m m . 

L e s q u a l i t é s o p t i q u e s e t les p o s s i b i l i t é s p h o t o g r a p h i q u e s 
q u ' o f f r e le K i l f i t t Z o o m M u l t i - K i l a r à h u i t l e n t i l l e s n e 
p e u v e n t s e c o m p a r e r à c e l l e s d c l e n t i l l e s a d d i t i o n n e l l e s ou 
c o n v e r t i s s a n t e s o u à c e l l e s d e p h o t o s p r i s e s à t r a v e r s d e s 
j u m e l l e s , t é l é s c o p e s , e t c . . 

D a n s le s y s t è m e M u l t i - Z o o m , c e l u i - c i r e ç o i t d ' a b o r d 
l ' i m a g e c a p t é e p a r l ' o b j e c t i f K i l f i t t e t p r o j e t t e a lo r s c e t t e 
m ê r n e i m a g e a v e c u n e n e t t e t é a b s o l u e , j u s q u e s u r les b o r d s 
e x t r ê m e s , s u r le p l a n d u f i l m . 

Le d e g r é d e l u m i n o s i t é r é p o n d e x a c t e m e n t à la m u l t i p l i -

c a t i o n d e la d i s t a n c e f o c a l e , c e qui p e u t c o r r e s p o n d r e à 
u n e v a r i a t i o n d e t ro i s à q u a t r e c r a n s d e d i a p h r a g m e . 

U n e é c h e l l e en d e u x c o u l e u r s i n d i q u e au m o m e n t d e la 

m i s e a u p o i n t les f a c t e u r s r e l a t i f s à la p r o l o n g a t i o n d u 

t e m p s d e p o s e e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e la d i s t a n c e f o c a l e . 

Exemples d'utilisation : 

(1 ) - u n e p h o t o n o r m a l e d e f o r m a t 2 4 X 3 6 , p r i se a v e c 
u n o b j e c t i f d e 4 2 m m d e f o y e r , n e d o n n e q u e p e u d e 
d é t a i l s à 1 0 0 m e t à 1 1 0 0 m d e d i s t a n c e , d é t a i l s qu i n e se 
d i s t i n g u e n t q u ' à p e i n e . 

(2 ) - U n e t â c h e b l a n c h e é l o i g n é e d e 1 0 0 m e t d i f f i c i l e m e n t 
i d e n t i f i a b l e se r é v è l e ê t r e u n p a n n e a u t e s t su r lequel se 
d i s t i n g u e n t n e t t e m e n t n u a n c é e s les f l è c h e s co lo r ée s , p a r f a i -
t e m e n t d e s s i n é e s j u s q u e d a n s l eu r s p o i n t e s e x t r ê m e s . 

(3 ) - La t ê t e d ' u n m o n u m e n t d e t e i n t e g r i s - v e r d â t r e e t 
s i t u é e d e v a n t u n é c r a n d e f o n d é g a l e m e n t s a n s c o n t r a s t e s 
e t à 1 0 0 m d e d i s t a n c e d o n n e u n e i m a g e n e t t e à m u l t i p l e s 
d é t a i l s . 

(4 ) - T r è s é l o i g n é , à p l u s d ' u n k i l o m è t r e , u n r i en i n f i m e e t 
i n c e r t a i n se p r é s e n t e c o m m e l ' a i l e d ' u n e s t a t i o n h y d r a u l i q u e 
a v e c d e n o m b r e u x d é t a i l s t e c h n i q u e s . 

D e u x a v a n t a g e s i m p o r t a n t s ; 

1). - A u l ieu d ' u n é n o r m e o b j e c t i f , t r è s long e t d e p l u s d e 
1 0 0 Kgrs , o n é r e u x , d i f f i c i l e m e n t t r a n s p o r t a b l e , o n t r ava i l l e 

a v e c u n i n s t r u m e n t d e 2 5 c m d e long, d e 6 5 m m d e d i a m è -
t r e e t n e p e s a n t q u e 5 0 0 grs . 

... A ins i , la c o m b i n a i s o n T é l é -j- M u l t i - Z o o m p o u r u n e 
d i s t a n c e f o c a l e d e 3 0 0 à 1 2 0 0 m m se loge d a n s u n c o f f r e t d e 
2 0 X 3 0 c m . 

2 ) . - C e t e n s e m b l e O b j e c t i f K i l f i t t M u l t i - Z o o m c o n s e r v e 
t o u j o u r s la p r o f o n d e u r d e c h a m p d e l ' o b j e c t i f u t i l i sé , a ins i 
la p r o f o n d e u r d e c h a m p n e se ra p a s m o i n d r e a v e c la d i s t a n c e 
f o c a l e é n o r m e d e 2 4 0 0 m m q u ' a v e c l ' o b j e c t i f d e 6 0 0 m m , 
c o m m e e l le s e r a la m ê m e a v e c l ' e n s e m b l e r é g l é à 3 6 0 m m 
e t l ' o b j e c t i f d e 9 0 m m . 

Le m a n i e m e n t d e g ro s o b j e c t i f s d e m a n d e l ' u t i l i s a t i o n d u 
s u p p o r t u n i v e r s e l K i l f i t t qu i a s s u r e la f i x a t i o n s t a b l e e t f e r m e 
d e c e u x - c i su r u n t r é p i e d . 
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DES DIAPOSITIVES 
EN COULEURS 
haute fidélité consacrées à 

la ZOOLOGIE - la BOTANIQUE 

ty, | géologie 
' ^ - la PROTECTION DE LA NATURE 

Collection dti Muséum National d'Histoire Naturelle 

présentée en pochettes plastiques de 6 vues, accompagnée d'une notice explicative 

UNE DOCUMENTATION VISUELLE UNIQUE 

Premières séries disponibles : 

PETROGRAPHIE - Microphotograph ies de lames minces. 

1 - Introduction. Observations essentielles réalisahles à partir d'une lame mince. 

2 - Roches métamorphiques. Métamorphisme de contact. 

5 - Roches métamorphiques. Métamorphisme régional. 

4 ~ Roches volcaniques. Roches quartziques. Roches feldspathiques. 

5 - Roches volcaniques. Roches Jeldspathiques. Roches à plagioclases seuls. 

6 - Roches volcaniques. Roches Jeldspathoïdiques. Roches à plagioclases seuls, 

y - Roches plutoiiiques A. Roches quartziques. 

8 - Roches plutoniqucs B. Roches feldspathiques. Roches à plagioclases seuls. 

5» - Roches plutoniqucs C. Roches feldspathiques et feldspathoïdiques. 

10 - Roches sédimentaires A. Roches sédimentaires détritiques. 

11 - Roches sédimentaires B. Roches calcaires d'origines variées 

12 - Roch es sédimentaires C. Autres types principaux de roches sédimentaires. 

ZOOLOGIE - Les papillons tropicaux. 

1, 2y 5, 4 ~ Les lépidoptères attacides pochettes de 6 vues). 

6 ~ La me Je Loholntnaéa Cliristyi SJiarpe (i pochette de G vues). 

BOTANIQUE - La Flore des Dunes (i pochette de 6 vues). 

La Revue SCIENCE et NATURE, réserve à ses lecteurs une certaine quantité de 

pochettes au prix exceptionnel de y,jo francs la pochette de six vues. 
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