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Les pois
Ils sont p resque  tou jou rs  invis ib les, les 

po issons de nos lacs et de nos riv ières, 
m ais d ’au tant p lus im portan ts , ne 

sera it-ce  que  com m e ind ica teurs  de la 
santé de ces eaux. Pêche tro p  in tensive, 
d ispa rition  de b io topes, po llu tion  on t été 
les causes im m éd ia tes des m enaces 
pesant sur leurs popu la tions, do n t les 
plus beaux spécim ens déco ra ien t a u tre 
fo is  les tab les des tê tes cou ronnées de 
no tre  con tinent.

Le po isson a, par sa vie «secrète», caché 
sous la surface de l'eau, to u jo u rs  a ttiré  
l'hom m e, souven t d ’a illeu rs  pour sa cha ir 
très  recherchée. Les to rren ts  avec leurs 
tru ites , les eaux des lacs avec leurs 
carpes, les riv iè res que rem on ta ien t sau

m ons et esturgeons, é ta ien t des lieux 
de pêche p ro fess ionne lle  in tensive. 
C e lle -c i a beaucoup d im inué , m ais des 
m illions  de pêcheurs spo rtifs  on t pris  la 
relève.

C lô tu ra n t la série de tro is  num éros de 
N atu ropa  consacrée à la cam pagne sur 
«Les rivages», ce num éro  s ’a ttache à 
p résen te r les po issons d 'eau douce  en 
Europe.

Le de rn ie r num éro de ce tte  année sera 
consacré  à «la na ture et l’o rd ina teu r» , 
dom a ine  d ’une im portance  g rand issan te  
éga lem en t pour le Conseil de l'Europe.

H.H.H.

Editorial
■ ■

(Photo G. Kraczkowski)

La « T ru ite» de S chu be rt d o it ê tre  l ’un  
des thèm es les p lus  connus e t les 
p lus  app réc iés  de la m usique  e u ro 

péenne. Q u ’il  s ’ag isse du po isson  lu i- 
m êm e ou de la m usique, la tru ite  suscite  
des idées de brillance , de pu re té  et de  
libe rté  : le p é tille m e n t d ’un ru isseau de 
m ontagne et l ’im p é tuo s ité  d 'un  po isson  
qu i saute.

Ceux q u i o n t rem on té  des riv iè res  
ju s q u ’à le u r sou rce  ou passé de pa is ib les  
jo u rnées  à pêcher, fa ire  de l ’a v iron  ou  
nager, conna issen t ou pensen t conna ître  
la va leur de l'eau. L ’in d u s tr ie l d o n t l ’usine  
re q u ie rt p lus ie u rs  tonnes d ’eau p a r jour, 
et le paysan d o n t les cu ltu res  son t 
m enacées de désastre  en cas de séche
resse, c ro ie n t auss i au m irac le  de l'eau. 
Et pourtan t, nous nous p la ignons  lo rsque  
la p lu ie  to m b e ; tro p  souven t l ’in d u s tr ie l 
capte l ’eau e t la re n d  in u tilisab le  p o u r  le 
reste de la co llec tiv ité ; les paysans su p 
p lie n t le u r go uve rnem e n t de d ra in e r  
l ’excéden t d ’eau.

Ces a ttitudes  con tra d ic to ire s  quan t aux  
b ien fa its  de l ’eau nous re n d e n t d iffic ile  
d ’en com p re n d re  la valeur. Ceux q u i tra 
va illen t ac tivem en t à la p ré se rve r son t 
re la tivem en t peu  no m b re u x  e t son t s o u 
vent cons idérés com m e ap pa rte na n t à la 
m in o rité  lu na tique  des cha m p ions  de la 
conserva tion. I l d o it y a vo ir que lque  p a rt 
un p o in t d ’éq u ilib re  entre, d ’une part, 
les extrém is tes q u i d isen t «nos eaux son t 
trop  p réc ieuses p o u r p e rm e ttre  à q u i
conque  de les tro u b le r» et, d ’au tre  part, 
ceux q u i p ré te n d e n t «no tre  en tre p rise  
assure un no m bre  d 'em p lo is  te l que nous  
avons le d ro it de fa ire  ce que nous  
vou lons de l'eau».
Les anciens E uropéens ava ien t une a ffi
n ité  très é tro ite  avec l ’eau. Ils é ta ien t des 
chasseurs et cue illeu rs  q u i ava ien t ap p ris  
les secre ts  de la pêche. Des po issons  
com m e le saum on, que  l ’on cap tu re  
a isém en t en h ive r lo rsqu e  les au tres  
no u rritu res  son t rares, o n t assuré la 
subs is tance  de nos aïeux. Les E uropéens  
m odernes  peuven t vivre sans po isson, 
m ais ne le souha iten t pas. Le n o m bre  de 
ceux qu i p è che n t p o u r vivre a d im inué  à 
m esure q u ’au gm e n ta ie n t les sources  
poss ib les  de revenus; ils o n t été re m 
p lacés p a r des m illions  d ’am ateurs  qu i 
p è che n t avec fe rveu r à titre  spo rtif.

La co llec tiv ité  des pê che urs  de lo is ir  a été  
dans b ien  des cas à i ’ava n t-ga rde  de la 
cam pagne p o u r la qua lité  de l ’eau. Il est 
év iden t que le po isson  a beso in  d ’eau, 
m ais les caractè res ch im iqu es  et p h y 
s iques de cette eau on t une égale im p o r
tance p o u r le u r b ien-ê tre . Les spéc ia 
lis tes du po isson  on t dé m on tré  que la 
tru ite  a besoin d ’une eau de la p lus  haute  
qua lité  rien  que p o u r surv ivre. Le niveau  
d ’oxygène en d isso lu tion  d o it ê tre  p rès  
de sa va leur m axim ale , e t l ’eau ne do it 
pas con ten ir une quan tité  excessive de 
lim on  en suspension. D ’au tres po issons, 
te lles la carpe, la b rèm e e t l ’angu ille , 
to lè ren t m ieux le m anque d ’oxygène e t la 
boue, m ais m êm e eux ne peuven t s u r
v ivre à une p o llu tion  grave.

S i la d ispa rition  du po isso n  des lacs et 
des riv iè res é ta it la seule conséquence  
néfaste de la p o llu tio n  de l ’eau, i l  se ra it 
p e u t-ê tre  poss ib le  d ’ig n o re r les p la in tes  
des pê che u rs ; m ais le b ien -ê tre  du p o is 
son est d ’une im p o rtan ce  in fin im e n t p lus  
g rande  p o u r la co llec tiv ité  q u ’i l  n ’y  pa ra ît 
de p rim e  abord .

L ’oxygène de l ’eau fa it beaucoup  p lus

p o u r le b ien de l ’hum an ité  que de c o n 
serve r s im p le m e n t la vie aux po issons. 
Les bacté ries  q u i recyc len t nos p ro d u its  
de re b u t en les changeant en eau, en  
d ioxyde  de ca rbone  et en co rps  c h i
m iques s im p les  ex igen t éga lem en t de  
l ’oxygène. Nous avons ic i un m ouvem ent 
à do ub le  sens : l ’eau, avec son oxygène, 
p u rifie  l ’égout, m ais l ’égou t épu ise  l ’o x y 
gène. S ’i l  y a trop  de déchets, l ’oxygène  
d ispa ra ît e t les rebuts  ne pe uve n t p lus  
être neutra lisés. L ’eau dev ien t a lo rs  
im p ro p re  à la consom m ation  p a r  
l ’hom m e, les an im aux ou l ’industrie . 
Lo ng tem ps avan t que l ’on en a rrive  à ce  
po in t, le  po isson  m e u rt e t le p ê ch e u r p ro 
teste. Cette p ro tes ta tion  d o it fa ire  l ’o b je t 
de l ’a tten tion  la p lus  urgente, ca r la m o rt 
du po isson  annonce  la m o rt de l ’eau  
elle-m êm e.
A u jo u rd ’hui, ap rès des s ièc les d ’é tude  de  
l ’eau e t de tou tes les créa tu res  q u i y 
vivent, nos savants peuven t nous d ire  ce 
do n t nous avons beso in  en fa it de qua lité  
de l'eau. P lus encore  : ils saven t co m 
m en t m a in te n ir au niveau o p tim a l nos  
ressources en eau, e t com m e n t res tau re r  
les cou rs  d ’eau q u i on t été gâchés p a r  
l ’in d iffé re n ce  du passé.

M ais i l  ne s u ffit pas de savo ir q u o i faire. 
Le p u b lic  d o it ê tre  p rê t à p a ye r le p r ix  du  
m ain tien  des ressources en eau dans un 
éta t de p ropre té . Les ex igences im m é 
diates d ’énerg ie  à bon m arché, d ’a li
m ents e t d ’au tres  b iens de con som m a
tion s o n t en c o n flit avec les nécessités à 
long te rm e du m a in tien  de ressources en 
eau p ro p re . Il en coû tera  sans doute  
beaucoup  p o u r é lim in e r les causes des 
p lu ies  ac ides et d ’au tres fo rm es de con 
tam ina tion  de l ’eau. M ais no tre  inac tion  
p o u rra it se révé le r p lus  coû teuse encore.

L ’ave n ir p e u t ê tre  souriant. Dans ce 
num éro  de  Naturopa, un a rtic le  pa rle  de  
la res tau ra tion  réussie  de deux de nos  
grands fleuves, le Rhin et la Tamise. B ien  
d ’au tres en treprises  on t été m o ins sp e c 
tacu la ires, m ais éga lem en t cou ronnées  
de succès.

Nous nous ré jou issons a u jo u rd ’h u i de 
savo ir avec ce rtitud e  que la po llu tio n  
p e u t ê tre  vaincue. Ce q u ’i l  nous faut, 
c ’es t la vo lon té  de vaincre.

Paddy O’Toole
Ministre de la Pêche et des Forêts 
Irlande



Un riche isolement
Ignacio Claver Farias

Tout le m onde connaît la vocation , 
fo rtem e n t en racinée et tra d itio n 
nelle, de  l’Espagne en m atiè re  de 

pêche et ceci en raison, d ’une part, de  la 
g ra nd e  extension de ses cô tes et, d ’au tre  
part, de la d is tr ibu tion  pa rticu liè re  de son 
réseau fluv ia l, un ie à la su rface  co n s id é 
rab le  occupée par les eaux ca lm es na tu
re lles (lagunes, lacs, etc.) et par les 
retenues. Il ne fau t pas o u b lie r non plus 
l’ex is tence  d ’au tres m asses s ingu liè res 
d ’eau, parm i lesquelles nous pouvons 
c ite r les « r ia s » de G alice et des Asturies, 
les estua ires anda lous, l’A lb u fé ra  valen- 
c ienne, le M ar M enor de M urc ie  et le 
de lta  de  l'Ebre.

Par a illeurs, la s itua tion  géog raph ique , 
l’o ro g ra p h ie  et les con d itions  c lim a to lo - 
g iques de no tre  pén insu le  on t perm is, 
depu is  tou jou rs , la pêche, en plus ou 
m oins g rande  abondance, d 'espèces 
p isc ico les variées, certa ines d ’en tre  e lles 
é tant très  prisées, d ’au tres m oins. Pour 
tou tes ces raisons, la popu la tion  a to u 
jo u rs  beaucoup p ra tiqué  la pêche sous 
tou tes ses fo rm es les p lus d iverses.

Pour ce qu i est de la pêche con tinenta le , 
il conv ien t de s igna ler que  no tre  lég is
la tion cons idè re  com m e eaux con tin e n 
ta les tou tes les sources, lagunes, lacs, 
ru isseaux, retenues, lacs artific ie ls , 
canaux, a lbu féras, cours d ’eau, riv iè res et 
fleuves, q u ’ils so ien t d ’eau douce , sau
m âtre  ou salée, ju squ 'au  m om ent où ils 
se je tte n t dans la mer.

La pêche, source indispensable de subsistance 

(Photo J. C. Chantelat)

La pêche 

source d ’emplois 
et de subsistance

Depuis que l'hom m e est ap pa ru  sur la 
te rre , la pêche, com m e la chasse, a été 
l’une de ses sources ind ispensab les  de 
subsis tance. A l’heure actuelle , cette

Evolution de la pisciculture

(Dessin NCC)

vantes : saum on a tlan tique , tru ite  de 
riv ière, tru ite  a rc-en -c ie l, saum on de 
fon ta ine , b roche t, ca rpe  b lack-bass  à 
g ra nd e  bouche et tanche, en tre  autres.

fonc tion  p rim a ire  de rav ita illem en t se 
conserve encore  dans les pays les m oins 
déve loppés où elle a tou jou rs  été et con 
tinue  à ê tre  la seu le sou rce  d isp o n ib le  de 
p ro té ines an im ales.

En Espagne, com m e dans de nom breux  
au tres pays, cette  fonc tion  de rav ita ille 
m ent est rem p lie , p resque  en tiè rem ent, 
par la pêche m arine  pro fess ionne lle , la 
pêche con tinen ta le  subs is tan t un iq ue 
m ent dans certa ines zones de l’in té rieu r 
du te rr ito ire ; pa ra llè lem en t, on a vu 
cro ître  rap id em en t la p ra tiqu e  de la 
pêche sportive , aspect qu i revêt a c tue lle 
m ent un grand in té rê t dans no tre  pays, 
com m e le prouve le fa it que, sur 45 Espa
gnols, on trouve un pêcheur.

Il y a cependant une série de ph én o
m ènes qu i nous fon t penser à un nou
veau changem en t de cette  s itua tion  que 
l’on v ien t de décrire . La p o litiq ue  m on
d ia le  et la pression qu i s ’exe rce  en ce 
m om ent sur la pêche on t fa it appa ra ître  
un vé ritab le  prob lèm e. P résentem ent, le 
niveau m ondia l des cap tu res  est supé 
rieu r à la capac ité  na tu re lle  de re p ro d u c 
tion  et, en outre , l'ex tens ion à 200 m illes 
m arins des eaux ju r id ic tio n n e lle s  a é n o r
m ém ent affecté nos in té rê ts en m atiè re 
de pêche en em pêchan t les cap tu res 
espagno les dans la p lup a rt des lieux 
m aritim es de pêche trad itionne ls .

Pour les ra isons que l’on v ien t d ’ind ique r, 
on a vu renaître  depu is  une v ing ta ine  
d ’années, avec p lus de fo rce  encore , 
l’in té rê t pour la pêche con tinen ta le  qui 
peut fo u rn ir  des a lim en ts  exce llen ts  et 
bon m arché à trave rs  le dé ve loppem ent 
et l’im p lan ta tion  d ’une aquacu ltu re  
m oderne  et Intensive, p ra tiquée  dans 
des ins ta lla tions ad  h o c , qui peut ainsi 
répondre  aux besoins hab itue ls  de la 
consom m ation .

Les é tab lissem en ts  p isc ico les de no tre  
pays peuvent ê tre  g roupés en deux types 
d iffé ren ts  que l’on po u rra it appe le r 
sociaux et industrie ls . Les prem iers , p ro 
prié té  de l'Etat, on t po u r m ission fo n d a 
m enta le  d ’ob ten ir un p ro d u it pour des 
fins spo rtives et de  conserva tion . Les 
espèces les p lus cu ltivées son t les s u i

La p ro du c tion  actuelle  des é tab lisse 
m ents p isc ico les  in du s trie ls  dépasse
15.000 Tm, avec un ch iffre  d ’a ffa ires de 
p lus de 3 m illia rds  de pesètes; p lus de
5.000 em p lo is  on t pu ê tre  créés. Leur 
activ ité  est axée sur l’é levage et la co m 
m erc ia lisa tion  de la tru ite  a rc -en -c ie l et, 
en m o ind re  m esure, de la tru ite  de 
riv ière, du saum on de fon ta ine , de la 
tanche et de l’anguille .

Faune ichtyologique continentale

Le réseau fluv ia l espagno l est de
72.000 km et la surface des eaux ca lm es 
dépasse 250.000 hectares. La faune 
p isc ico le  qui y v it est com posée de 
20 fam illes  et de 59 espèces d iffé rentes. 
Si nous ne re ten ions que cette  donnée, 
nous po urrio ns  en dé du ire  que, dans 
une certa ine  m esure, il s ’ag it d ’une faune 
pauvre. En effet, la va rié té  des espèces 
de pêche de nos eaux con tinen ta les est 
m o ind re  que ce lle  d 'au tres  pays 
d ’E urope, pour des ra isons d 'o rd re  s u r
to u t c lim a tiqu e  et géograph ique .

Le fa it, tou te fo is , de nous trouve r p ra ti
quem en t iso lés du reste de l’Europe par 
la chaîne des Pyrénées nous donne une 
faune p isc ico le  tou t à fa it ca ra c té ris 
tique, avec des po issons aussi hé té
rogènes que le saum on a tla n tiq ue  — roi 
des riv iè res — et le fle t (F lesus tlesus) 
po isson p la t asym étrique.

Du po in t de vue zoogéog raph ique , la 
ca ra c té ris tiq ue  de no tre  faune est q u ’elle 
se trouve  en trans ition  en tre  la faune 
d 'E u rope  cen tra le , à ca rac tè re  ém ine m 
m ent pa léarc tique , et la faune africa ine, 
tro p ica le  ou é th iop ique . Pour cette 
ra ison, il est fréqu en t dans no tre  pays de 
trouve r la lim ite  sep ten triona le  de la zone 
de d is tr ib u tio n  gé og raph iq ue  d ’espèces 
typ iq ue m en t é th iop iques  ou la lim ite  
m érid iona le  de certa ines espèces ty p i
quem ent pa léarctiques. Il est par a illeurs 
fréqu en t que  les espèces é th iop iqu es  ou 
pa léarc tiques de no tre  pays y so ien t 
représentées par des sous-espèces d if
fé ren tes de celles typ iq ue s  de ces 
espèces.

Bien que  les activ ités p ro p re m en t d ites  
de la p isc icu ltu re  espagno le  da tent d ’ il y 
a bien long tem ps, on peut d ire  que c 'es t 
au douz ièm e s ièc le  qu 'a  com m e ncé  la 
p isc icu ltu re  des sa lm on idés, au m on a 
stère connu a u jo u rd ’hui sous le nom  de 
Santa M ara de Conxo, dans la p ro v in ce  
de La C orogne.

L’incuba tion  d ’oeufs de tru ite , au q u in 
zièm e s ièc le  — sans que l’on pu isse 
a ffirm e r q u ’il s ’ag isse de féconda tion  a r t i
fic ie lle  — et la découverte  de ce lle -c i au 
d ix -h u itiè m e  siècle  ont donné lieu à la 
créa tion  d 'ins ta lla tions  destinées à l’é le 
vage et à la cu ltu re  de po issons.

En 1866 déjà, ava it été con s tru it à La 
G ranja de San llde fonso  (Ségovie) un 
pavillon qui fu t le p re m ie r la b o ra to ire  
ich tyogén ique  espagno l. C 'est en ce tte  
m êm e année que l’é tab lissem en t p is c i
co le  du M onaste rio  de  P iedra de 
A lham a de A ragon (Saragosse) inaugure  
ses activités.

La révo lu tion  espagno le  de 1868 m arqua  
l’in te rrup tion  des travaux en cours, en 
m atiè re  de p isc icu ltu re , qu i deva ien t ê tre  
rep ris  qua to rze  ans plus ta rd . Vers 1950, 
il y ava it en Espagne douze ins ta lla tions 
de p isc icu ltu re  éta tiques. Il y a ac tu e lle 
m ent dans no tre  pays près de 200 é ta 
b lissem ents p isc ico les, é ta tiques et 
privés.

Les con d itions  nature lles en Espagne 
sont idéa les pour la p ra tique  de la p is c i
c u ltu re  su rtou t en ra ison de la te m p é 
ra tu re  élevée des eaux que l'on peut q u a 
lifie r com m e eaux fra îches et tièdes.

Les p rem ières on t été to ta lem en t e x p lo i
tées po u r l’é levage de sa lm on idés — en 
pa rticu lie r tru ite  a rc-en-c ie l. Le po tentie l 
de ces eaux est encore  im p o rtan t po u r 
d iffé re n ts  types d ’é levages; cependant, 
une g ra nd e  pa rtie  de nos eaux se s itue  
dans l’in te rva lle  des tem pé ra tu res  d ites 
tem pérées. Ce sont ce lles qu i, en p r in 
c ipe, o ffren t le p lus d ’avantages pu is 
q u ’e lles favo risen t une plus g ra nd e  
vitesse de cro issance  du po isson.

Parm i les nom breuses espèces do n t il 
fau t ten ir com p te  pour nos eaux tièdes, 
on rem a rqu era  l’angu ille . En Europe cen 
tra le , e lle  d ispose  d ’un m arché de no m 
breux m illions  de k ilog ram m es et, ou tre  
le fa it ex trêm em en t im p o rtan t que la  
m ilieu nature l so it adapté, nous pouvons 
o b ten ir de grandes quan tités  de 
«sem ences» (alevins).

Nous ne voudrions  pas te rm in e r sans, 
auparavan t, ins is ter sur les espo irs  
fondés de no tre  pays pour que  se déve 
loppe, de façon prom etteuse  et dans un 
avenir p roche , sa richesse p isc ico le  et 
aqu ico le  et ce, sous tou tes ses fo rm es; 
aussi bien en ce qui conce rne  les o b je c 
tifs de  conserva tion  que du po in t de vue 
de la pêche spo rtive  et, éga lem ent, de 
la cu ltu re  in tensive. I.C.F.
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Les po issons cons tituen t la classe de 
vertéb rés  la p lus im portan te  par le 
n o m b re d e s e s  espèces : on peut d ire  

q u ’une espèce de vertéb rés sur deux est 
un po isson. Sur un to ta l d ’au m oins
20.000 espèces de po issons, 19.000 sont 
des té léostéens et environ 600 des 
requ ins et des raies. Le reste se ré p a rtit 
en «po issons à bouches c ircu la ires»  
(lam pro ies de riv iè re  et m yxines) et en 
que lques «vieux po issons» (d ipneustes, 
b ich irs , o rph ies, po issons lim ico les, 
esturgeons). Les seuls de cette  ca tégorie  
qu i v ivent dans les eaux eu ropéennes 
sont les la m pro ies  et les estu rgeons, les 
autres étant des té léostéens : so it au to ta l 
environ 130 espèces, ce qu i est fo rt 
peu par ra p p o rt au reste de la faune 
p isc ico le  du g lobe. Il s ’y a jou te  que lque  
650 espèces des m ers européennes. En 
som m e, no tre  faune p isc ico le  n ’est pas 
préc isém ent im portan te .

Les eaux eu ropéennes ne sont pas non 
plus v ra im en t riches en zones de pe up le 
m ent variées. De vastes rég ions on t été 
peup lées récem m en t (en te rm es gé o lo 
g iques), c ’e s t-à -d ire  après la pé riode  g la 
cia ire. C ’est vra i su rtou t des zones de 
haute m on tagne  où l’on ne re lève aucun 
phénom ène d ’adap ta tion  rem a rqu ab le  
com m e dans les to rren ts  des A ndes ou 
de l'H im alaya.

La vie dans l’eau

La m orp ho log ie  typ iq ue  du po isson est 
adap tée à son m ode de dép lacem ent. Il 
a une fo rm e  hyd rod ynam iqu e  très  favo 

rab le  qu i lim ite  au m in im um  la dépense 
énergé tique  de ses dép lacem ents . Il en 
est ainsi des po issons pé lag iques en p a r
ticu lie r, c ’es t-à -d ire  des po issons qui 
p ra tiqu em en t nagent sans in te rrup tion  
com m e les saum ons, les tru ites , les 
corégones et la p lu p a rt des carpes. Les 
po issons de surface , p lus paresseux, 
nageant par in te rm ittence  seu lem ent tels 
que les fle ts, les pe rches gou jonn iè res, 
les silures, etc. on t une m orp ho log ie  qui 
s ’écarte  davantage de la fo rm e  hyd ro 
dynam ique  idéale.
La vie est apparue  dans l’eau, ce qu i ne 
s ign ifie  pas que ce lle -c i cons titue  un 
m ilieu pa rticu liè re m en t favorab le . L’eau 
est certes ind ispensab le  pour tou tes les 
réactions b ioch im iq ues  do n t le co rps  est 
le siège, po u r les m étabo lism es au sens 
large, m ais e lle fixe  aussi d ’é tro ites 
lim ites. A insi, elle n 'o ffre  que des q u an 
tités  très  lim itées d 'oxygène pourtan t 
nécessa ire  aux fo rm es  supérieu res  de 
vie. Elle po rte  assu rém ent bien le corps, 
les d iffé rences de dens ité  en tre  les 
deux é lém ents étant très  m in im es; elle 
oppose en revanche une très fo rte  rés is
tance au dép lacem en t des co rps  du fa it 
d ’une v iscos ité  et d ’une densité  bien 
supérieure  à ce lle  de l’a ir (environ
1.000 fo is  supérieure ). C ’est vra i en p a rti
cu lie r dans les eaux cou ran tes où le 
dép lacem en t do it pa rfo is  s ’e ffec tue r à 
con tre -cou ran t. Il s ’ensu it que le co rps 
du po isson do it ê tre  adap té  au m ilieu 
aqua tique  sous le ra p p o rt de  la m o rp h o 
logie, de l’anatom ie  et, é lém ent non 
m oins im portan t, de  la physio log ie .
Le co rps  du po isson do it va incre  la rés is
tance de l’eau, qu i se fa it sen tir tou t pa r
ticu liè re m en t dans la rég ion de la tête. 
En gros, le cou ran t exe rce  une pression 
d ’avant en a rriè re  sur la tê te  et la fo rce

m uscu la ire  d ’a rriè re  en avant. Le crâne 
est cons titué  en conséquence. C epen
dant, la tê te  ne sert pas seu lem ent à 
b rise r le cou ran t. Elle est d ’un po in t de 
vue pu rem en t abs tra it non seu lem ent un 
«pô le  m oteur»  mais éga lem en t un «pôle 
sensorie l»  destiné  à g u id e r le m ouve
m ent : e lle  g ro up e  tous les grands 
o rganes des sens. Elle est en ou tre  un 
« pô le nu tritionne l », par lequel est ingérée 
la n o u rritu re  et inhalé l’oxygène néces
sa ire  à la p ro du c tion  d ’énerg ie . La com 
m ande des m ouvem ents, l ’o rien ta tion , la 
nu trition , la resp ira tion  et ce rta ins  co m 
po rtem en ts  com m e ceux qu i s ’observen t 
en pé rio de  de rep rod uc tion  ex igen t aussi 
la loca lisa tion  dans la tê te  de l’o rgane 
essentie l du systèm e nerveux cen tra l, le 
cerveau.
L ’a lim en ta tion  varie  beaucoup selon les 
espèces de po issons, depu is  le p lancton, 
les déb ris  végétaux m orts  ou fra is, 
ju s q u ’aux p ro ies  an im ales. L ’appare il 
buccal do it ê tre  adap té  aux d iffé ren ts  
types d ’a lim en ta tion  : seu les les carpes 
b ro ie n t leur n o u rritu re  à l’a ide  de dents 
s ituées sur le de rn ie r arc branch ia l. Les 
dents des m axilla ires, lo rsq u ’elles 
existent, ont pour seule fonc tion  de re te 
n ir la proie.

Les organes sensoriels
Les organes sensorie ls  des po issons ont 
la m êm e cons titu tion  que ceux des an i
m aux te rrestres . Les yeux do iven t to u te 
fo is  avo ir un c ris ta llin  g lo b u la ire  pour 
avo ir l’ind ice  de ré frac tio n  nécessaire. 
La cornée  qui, chez les an im aux te r
restres, renvoie l’im age sur la ré tine  peut 
chez les an im aux aqua tiques ê tre  inopé 
rante, les ind ices de ré frac tion  de l’eau 
et de  la cornée étant par tro p  vo is ins. La 
d ispo s ition  la téra le  des yeux rend im p os

sib le  la v ision b ino cu la ire  im m éd ia te  
d 'une p ro ie  par exem ple . L’o b je t d o it ê tre 
d ’abord  perçu par le jeu d 'un  dé p lace 
m ent pa ra llac tique  à l’a rr iè re -p la n  avant 
l’en trée dans le c h a m p  b inocu la ire  le plus 
souven t très  é tro it.

L ’odo ra t a son siège dans le nez; les sacs 
nasaux n ’ in te rv ie n n e n t to u te fo is  pas 
dans la resp ira tion  et son t séparés 
des voies resp ira to ires . Le go û t a 
ses récep teu rs  dans la cavité  bucca le  
et souven t aussi sur l’ensem b le  du corps. 
Le sens s ta tiq u e  est trè s  d é ve lo p p é  
chez les an im aux qu i évo luent dans les 
tro is  p lan s  de l ’espace . L ’o rg a n e  
d ’é q u ilib ra tion  avec ses tro is  s ta to lithes 
rense igne sur la pos ition  dans l’espace. 
L’o rgane du sens de la ro ta tion , c ’est- 
à -d ire  les tro is  canaux sem i-c ircu la ires , 
est capab le  de pe rcevo ir l’accé lé ra tion  
angu la ire . Les po issons ont aussi le sens 
du toucher et de  la tem pé ra tu re . Les 
spéc ia lis tes  sont en revanche d iv isés sur 
l’ex is tence chez eux d ’un sens de la d o u 
leur, dou te  qui ne sau ra it na tu re llem en t 
nous donner ca rte  b lanche  dans nos ra p 
ports  avec eux.

A la d iffé rence  des an im aux te rres tres, 
les po issons ont enco re  un sens qu i, en 
ra ison de l’évo lu tion  des espèces, est 
é tro item en t lié au sens aud itif, lequel 
existe aussi. Les récep teu rs  de I’ «organe 
de la ligne la téra le» en reg is tren t la p res
sion dynam ique  dans l’eau, provoquée 
par le dép lacem ent d ’un an im al ou d ’un 
au tre  po isson et par les obstac les  que 
rencon tre  le cou ran t. Ce n ’est pourtan t 
pas le sens du cou ran t car le po isson ne 
peut repére r q u ’à l’œ il un changem ent de 
sa pos ition  au fond. Les «pa lpeu rs»  du 
systèm e la téral son t d isposés dans des 
canaux au tour de la tête et le long du 
tronc ; ils son t v is ib les  de l’ex té rieu r au 
travers  des pores.

Les branchies
La tê te  est aussi le s iège de l’o rgane de 
resp ira tion , c ’e s t-à -d ire  des branch ies. 
Les qua tre  arcs b ranch iaux son t en 
généra l com posés chacun d ’une doub le  
rangées de lam es pourvues de lam elles 
branch ia les  par où s ’op è ren t les échan
ges gazeux. C om m e nous l’avons dit, 
l’eau o ffre  à la resp ira tion  des co n d i
tions m éd iocres; à 0 °C, e lle ne co n 
tie n t to u t au p lus  qu e  10 m l d ’o x y 
gène par litre , so it à pe ine 1 /2 0 e de ce 
don t l'an im a l te rres tre  d ispose. Pour 
ob ten ir une m êm e quan tité  d ’oxygène, le 
po isson a besoin d ’un espace bien plus 
cons idé rab le  et d o it ê tre  p lus apte que 
l’an im al te rres tre  à t ire r parti des res
sources en oxygène présen tes dans cet 
espace. S ’ag issant de  l’oxygène, les an i
m aux aé rob ies v iven t en s itua tion  d 'excé 
dent et peuvent se pe rm e ttre  de re je te r 
80 % de l’oxygène insp iré , chose im p o s 
s ib le  pour un po isson. C e lu i-c i peut dans 
le m e illeu r des cas pré lever de 60 à 80 % 
de l’oxygène d ispo n ib le  et, en cas de res

p ira tion  rap ide, 20 % seu lem ent. L’eau 
est en ou tre  beaucoup p lus dense que 
l’a ir et donc plus po rteuse ; e lle  est aussi 
p lus «co llante» du fa it de sa p lus g rande  
g ra nd e  viscosité. Elle ne peu t donc ê tre 
dép lacée  q u ’au p rix  d ’une bien plus 
g ra nd e  dépense d ’énerg ie. Un po isson 
do it donc dépenser pour sa resp ira tion  
ju s q u ’au s ix ièm e de ses ressources én e r
gétiques.

L’é lim ina tion  de l’ac ide  ca rbon ique , p ro 
du it f ina l du m étabo lism e, pose m oins de 
p rob lèm es car il se d issou t beaucoup 
m ieux dans l’eau que l’oxygène et est 
donc plus fac ilem en t abso rb é  par elle. 
C’est éga lem ent vra i d ’un autre  sous- 
p ro d u it du m étabo lism e p lus dangereux, 
l’am m on ium  qui est issu de la d é g ra 
da tion  des pro tides et qu i est aussi fa c i
lem en t re je té  par les branch ies. Les 
branch ies sont jus tem en t de très  bons 
«échangeurs» fo n c tionn an t selon le 
p rinc ip e  du con tre -cou ran t. L’eau riche  
en oxygène va en e ffe t dans les lam elles 
branch ia les  à la ren con tre  du sang 
pauvre  en oxygène, d ’où une d iffé rence  
de concen tra tion  constan te  qu i ga ran tit 
un échange op tim a l. Le re je t du gaz c a r
bon ique , de l'am m on iaque  et de la cha
leur dégagée par le m étabo lism e  s ’opère  
selon le m êm e p rinc ip e  (rares sont les 
po issons qu i, com m e le la im argue  et le 
thon, sont à sang chaud. Ces de rn ie rs  
peuvent g râce aux échanges de cha leur 
à con tre -co u ra n t dans le systèm e m uscu 
la ire  et dans le fo ie  re ten ir dans le cop rs  
la cha leur dégagée par les m é tabo
lism es).

L’op tim isa tion  des échanges dans les 
branch ies assure la lib re  c ircu la tio n  de 
l’eau au travers de l’ép ithé lium  branch ia l 
fo rcém e n t m ince, ce qu i est im portan t 
pour l’éq u ilib re  de l'o rg an ism e en eau et 
en sels m inéraux, m ais la dépense 
d ’énerg ie  est élevée. Les po issons d ’eau 
douce  don t le sang et le liqu ide  tissu la ire  
con tiennen t des quan tités  p lus im p o r
tan tes de pa rticu les  en so lu tion , p r in 
c ip a lem en t d ’ions de sod ium , que l’eau 
env ironnan te  abso rben t en pe rm anence  
et passivem ent de l’eau par leurs b ra n 
chies. Leurs re ins do iven t d onc  re je te r de 
g randes quan tités  d ’eau po u r m a in ten ir

D e s s in  NCC

à un niveau constan t la concen tra tion  des 
liqu ides  dans le corps. Il en résu lte  une 
d é pe rd itio n  d ’ions essentie ls à la vie qu i 
do ivent ê tre  rem p lacés. Les ionocytes, 
ce llu les  pa rticu liè res  s ituées sur les b ra n 
chies, y pourvo ien t. Les po issons de m er 
do iven t à l’inverse com penser une pe rte  
d ’eau pe rm anen te  par les b ranch ies car 
leur co rp s  est irr igué  par des liqu ides  qu i 
con tiennen t m oins de substances en s o 
lu tion que l’eau de m er env ironnante . Ils 
do iven t donc bo ire , c ’es t-à -d ire  in gé re r 
une fo rte  so lu tion  saline. Les ions qu i 
sont a insi absorbés sont é lim inés par les 
ionocytes des branch ies. Les té léostéens 
m arins on t fo rtem e n t lim ité  l’é lim in a tio n  
active de l’eau par les re ins et réd u it de 
su rc ro ît les corpuscu les rénaux. Les p o is 
sons qu i, te ls le saum on, le fle t et l ’a n 
gu ille , peuvent changer de m ilieu  do iven t 
s ’ad ap te r au changem en t de con d itions  
dans les em bouchures  des fleuves.

La sp é c ific ité  des échanges en eau et en 
sels m iné raux  exp lique  que les b ranch ies 
ne pu issen t se d ila te r à vo lon té  po u r 
m ieux cap te r ce co rps  ra re  q u ’est l’o xy 
gène. En ra ison m êm e de la d ive rs ité  de 
leurs fonc tions , les b ranch ies son t tou t 
p a rticu liè re m en t exposées aux con sé 
quences de la po llu tion  des eaux pu isque  
c 'est par elles que les substances nocives 
peuvent péné tre r le plus fac ilem en t dans 
le co rps. Ce ne sont év idem m ent pas les 
b ranch ies seu lem ent qui son t a ffectées 
mais l’o rgan ism e dans son ensem ble.

On ne peut dé ta ille r ici l’anatom ie  des 
organes in ternes. Il conv ien t tou te fo is  de 
noter que  c 'est seu lem ent ces de rn iè res  
années q u ’il a pu ê tre  é tab li que les po is 
sons ava ient un doub le  systèm e arté rie l 
m ais aucun systèm e lym phatique .

L’appareil de locomotion
L’appa re il de locom otion  du po isson 
est éga lem en t adap té  au m ilieu . Les 
nageoires ven tra les et pecto ra les c o r
responden t aux m em bres an té rie u rs  et 
pos té rieurs  des ve rtéb rés  te rres tres. 
Elles servent ra rem en t à la locom o tion  
m ais p lu tô t à la s tab ilisa tion  dans 
l’espace, à la com m ande  de la p ro 
fon deu r et au fre inage. La p lup a rt des 
po issons à dép lacem ent au tonom e ont 
une vessie gazeuse qu i n ’in te rv ien t to u te 
fo is  pas dans les dép lacem ents  vers 
l’am ont ou vers l’aval parce q u ’e lle  ne 
peut se d ila te r ou se ré trac te r rap id em en t 
à vo lon té . C ’est un o rgane hyd ros ta tique  
qui em pêche le po isson de cou le r bien 
que son tissu co rp o re l so it p lus lou rd  que 
l’eau. Le flo tte u r com pense  ce tte  d iffé 
rence de po ids. Elle pe rm et un dé p lace 
m ent rap ide  dans les g randes p ro fo n 
deurs  où elle est com p rim ée  par la p res
sion de l’eau et perd de ce fa it de  son 
effet po rteu r. Pour se d ila te r à nouveuu, 
e lle a besoin du gaz p résen t dans le sang. 
Il y a assurém ent dépense d ’énerg ie, 
m ais m oins qu 'il n 'eû t fa llu  pour p ro 
du ire  une fo rce  hyd rodynam ique  ascen-



dante dans la nage con tinue lle . D’au tre  
part, la vessie gazeuse rend d iffic ile s  les 
dép lacem ents  rap ides vers l’am ont car le 
gaz se d ila te  sous l’e ffe t de  la d é co m 
pression p lus v ite  qu 'il n ’est expu lsé  de la 
vessie. Les po issons év iten t en con sé 
quence de rem o n te r b rusquem en t à la 
su rface  afin de m ieux m énager leur 
organ ism e.

O utre  les nageo ires paires, p resque  tous 
les po issons on t des nageoires im paires, 
no tam m ent une à tro is  nageoires d o r
sales et une à deux nageoires anales 
à rayons en pa rtie  s im p les, durs et 
po in tus, en pa rtie  doux et ram ifiés. Les 
nageoires im pa ires  fo rm en t pa rfo is  un 
seul et m êm e bourre le t. Les nageoires 
do rsa les et anales fon t p rinc ip a lem en t 
o ffice  de gouve rna ils  la téraux m ais p e r
m etten t le p lus souven t aux té léostéens 
d ’e x té rio rise r leurs hum eurs : agressiv ité , 
peur, dés ir d 'accoup lem en t. Le p rinc ip a l 
organe de p ro pu ls io n  est la nageo ire  
cauda le  qui c o n trib u e  de m an iè re  essen
tie lle  à la transm iss ion  des fo rces  m éca
n iques p ro du ites  par les m uscles du 
corps. La m em brane  de la nageo ire  est 
tou jou rs  spon taném ent m ode lée de 
façon à avo ir un e ffe t hyd rodynam ique  
op tim al.

Font partie  de  l’appa re il m oteur, ou tre  le 
m oteu r lu i-m êm e, à savo ir la m uscu la 
ture, le sque le tte  axial, au trem en t d it la 
co lonne  ve rtéb ra le  et la peau sur les
quels s 'insè ren t les m uscles. Les c o n 
trac tion s  m uscu la ires  donnen t ainsi na is
sance aux on du la tio ns  du corps.

La m uscu la tu re  du po isson n ’est pas en 
tou t po in t sem b lab le  à ce lle  des an im aux 
te rres tres . On connaît leur cou leu r c la ire  
due au m anque de m yog lob ine. Ils son t 
peu irrigués  par le sang et donc fa ib le 
m ent oxygénés. La m asse m uscu la ire  du 
po isson trava ille  sans consom m er d ’oxy
gène m ais e lle  ne peut le fa ire  que  pen

dant un tem ps  rédu it. Elle tire  son én e r
gie  de la trans fo rm a tion  du g lucose  en 
acide lactique, c ’e s t-à -d ire  d ’un p ro 
cessus de fe rm en ta tion  qui ne fa it pas 
in te rven ir l'oxygène. L 'ac ide  lac tique  
re trouve en fin  son u tilité  par la con som 
m ation d ’oxygène m ais il ne peut ê tre  
p résent en g rande  quan tité , fau te  de quoi 
il r isq ue ra it de p e rtu rb e r l’ensem b le  des 
m étabo lism es et su rtou t la resp ira tion .

Les m uscles b lancs ne peuvent donc 
serv ir q u ’à des besoins pa rticu lie rs  : 
fu ite , défense, cap tu re  d ’une pro ie . Le 
broche t rep résen te  à cet égard un cas 
extrêm e : il est —- po ur rep ren d re  le 
ja rgon  des spo rtifs  —  un sp rin te r. Il nage 
en pe rm anence  à v itesse constan te  — il 
tien t la v itesse com m e d isen t les c o u 
reurs — en s ’a idant d ’une petite  partie  
de sa m uscu la tion  reconna issab le  à sa 
cou leu r rouge. Ces m uscles son t en 
généra l situés d irec tem e n t sous la peau 
com m e le m on tren t les file ts  de po isson. 
Ils sont bien irrigués  ca r ils on t cons tam 
m ent besoin d ’oxygène et de substances 
nu tritives, le p lus souven t de gra isse. 
Ils con tiennen t éga lem en t de la m yog lo 
bine qui pe rm et de p ré lever l’oxygène de 
l’hém og lob ine  du sang. Ces m uscles 
rouges pe rm e tten t à la tru ite , par 
exem ple, d ’échappe r au cou ran t d ’un 
to rre n t et au saum on de rem on te r les 
fleuves ju s q u ’en haute m ontagne. Ils 
do iven t en ou tre  fa ire  trava ille r leurs 
m uscles b lancs po u r su rm o n te r les 
obstacles. C ependant des «po issons 
tranqu ille s»  com m e la carpe  p résen tent 
aussi une fo rte  m uscu la tu re  rouge. 
C onstam m ent à la reche rche  d ’une n o u r
ritu re  qui n ’est pas très  riche, ils ne p o u r
ra ien t abso lum en t pas u tilise r leur im p o r
tan te m asse m uscu la ire  si ce lle -c i avait 
besoin d ’oxygène, l'eau ne pouvant en 
fo u rn ir de te lles quan tités.

La coloration

La co lo ra tion  pe rm et au po isson ou bien 
de se cam o u fle r par m im é tism e  ou bien 
d 'ém e ttre  des s ignaux de chasse ou 
d ’accoup lem ent. Les rivages eu ropéens 
n 'on t pas de cou leurs  aussi som ptueuses 
que les réc ifs  de coraux par exem ple. 
Nos po issons son t donc le p lus souvent 
un ico lores. Fait exception  la « robe» n u p 
tia le  des ép inoches à tr ip le  ép ine  et des 
va irons. Elle n 'est v is ib le  que  pendant 
une cou rte  pé riode  de l’année. Nos p o is 
sons ont le p lus souvent un dos som bre  
et des flancs argentés. La cou le u r du dos 
se con fond  avec les ténèbres des eaux. 
Lo rsque  le fond  d ’un ru isseau est p lus 
c la ir, les ce llu les ch ro m a tiq ues  de la 
peau concen tren t leur p igm en t sur de 
petites surfaces et la cou leu r 
s ’éc la irc it.

L 'éc la t a rgen té  de la peau du po isson 
vien t d ’une ré flex ion to ta le  de la lum ière  
sur des p laquettes très m inces de gu a 
nine. Ces cris taux  sont eux-m êm es in co 
lo res m ais ils sont superposés  dans les 
ce llu les  de la peau, séparés les uns des 
au tres par une m ince couche  de cy to 
plasm e. Les épaisseurs de guan ine  et de 
cy top lasm e sont te lles que, par le jeu 
d ’in te rfé rences, tou tes les ondes lu m i
neuses sont pa re illem en t ré fléch ies, ce 
qui donne un éclat m éta llique  argenté. 
La guan ine  est d isposée de te lle  sorte 
que la lum iè re  est ré fléch ie  en chaque 
po in t du co rps  du po isson de la m êm e 
m an iè re  que là où il n ’y au ra it pas de 
po isson. L’an im al se dé rob e  ainsi la rge 
m ent à la vue, que l’obse rva teu r se trouve  
près de lui ou en dessous.

C om m e tous les an im aux aqua tiques, les 
po issons on t tiré  le m e illeu r parti de 
leurs con d itions  de vie. l’eau ne constitue  
pas un m ilieu p a rticu liè re m en t favo rab le ; 
le processus d ’adap ta tion  s 'est é tendu 
sur une pé riode  in croya b le m en t longue. 
Il ne fau t pas pe rd re  de vue les fac teu rs  
na ture ls  don t les organ ism es on t dû 
s ’acco m m od er : quan tité  d ’oxygène d is 
pon ib le , densité , inertie , degré  d ’ac id ité , 
d ité, teneur en m inéraux, tem pé ra tu re  
po u r n ’en c ite r que que lques-uns. 
L’action de l’hom m e a dé jà  m od ifié  en 
pa rtie  ces con d itions  et la po llu tion  cau 
sée par le re je t des eaux usées, des 
substances nocives et des déche ts de 
tou tes sortes ne peut avo ir q u ’un im 
pact négatif. Il sera it naïf de  c ro ire  que 
les o rgan ism es vivants pu issent s 'ada p 
te r rap idem en t à des trans fo rm a tion s  
aussi cons idérab les. Ce n 'est d 'a il
leurs pas vrai pour la seu le faune 
aqua tique. W.H.

Cette scène, fréquente il y a une quinzaine d ’années, ne doit plus réapparaître 
(Photo Verney, Ministère de l’Agriculture, France)

Nils-Arvict Nilsson

menaces 
multiples

I est assez fac ile  de d resser la liste des 
té trapodes, insectes et p lan tes te r
restres m enacés, ca r on peut les vo ir et 

les com p te r v ivants. Avec les po issons 
c 'est beaucoup p lus com p liqué , car on 
peut ra rem en t les vo ir et les com p te r 
avant de les avo ir cap turés. Depuis des 
tem ps im m ém oriaux , ils on t cons titué  
l’une des p rinc ipa les  ressources a lim en 
ta ires de l ’hom m e. A u jo u rd ’hui, les 
pêcheurs spo rtifs  les ap p ré c ien t à leur 
m anière, ra rem en t sans les cap tu re r.

Une liste des «espèces de po issons 
m enacées dans le m onde» peut a isé
m ent appara ître  b izarre. Il peut a rrive r 
que le hareng is landais, qu i eut naguère  
beaucoup d ’im p o rtan ce  pour l’a lim en ta 
tion et est au jo u rd 'hu i sé rieusem en t 
m enacé ou éte int, ne so it pas m entionné, 
a lo rs que la liste com p ren d  des coré - 
gones ou cyp rin id é s  p lus ou m oins 
obscurs.

L’isolement géographique

Selon M ayr et d ’au tres experts  en spé c i
fica tion , l’iso lem ent gé og raph iq ue  jo ue  le 
p rinc ipa l rô le  dans l’o rig in e  des espèces. 
A ucun ve rtéb ré  ne peut fo u rn ir  de m e il
leur exem ple  de l’im p o rtan ce  de l’iso le 
m ent gé og raph iq ue  que  les po issons 
d ’eau douce, en fe rm és q u ’ils on t été 
depu is des m illéna ires  dans des sys

tèm es de lacs et de riv ières. En fait, tou te  
popu la tion  iso lée est un ique  en ra ison de 
son adap ta tion  à son b io tope  d ’o rig ine .

Ce fa it ex ige des taxonom is tes beaucoup 
de labo rieuses ré flex ions. Une expé 
rience  des plus im p ortan tes  a été ce lle  
des «espèces d ’o rig in e  com m une». Ce 
son t des espèces é tro ite m en t ap pa ren 
tées, de sorte  q u ’il est p lus ou m oins 
im poss ib le  de les d is ting ue r m o rp h o lo 
g iquem en t, sauf, par exem ple , par des 
m oyens physiques ou ch im iqu es  te ls que 
l'é lec trophorèse  des enzym es, etc. Ils 
son t cependant d iffé re n ts  dans leurs 
ca rac té ris tiques  éco log iques  généra les 
et, partant, d iffé ren ts  dans leurs réac
tions aux changem ents de m ilieu. En 
Europe, on a so igneusem en t analysé en 
p a rticu lie r les d iffé rences  phys iques et 
éco log iques en tre  les corégones (Core- 
gonus) et l’om b le  cheva lie r (Salve linus  
a lp inus).

Saumon
(Dessin Christiane Daske)



Saumon remontant le courant pour frayer ... 
(Photo Hjalmar R. Bardarson)

Plus ép ineux encore  est le phénom ène 
des •< sou s-po pu la tio ns  », « fam illes  »,
« races » ou « sous-espèces » d ’espèces 
capab les de se cro ise r m ais qu i de m eu
rent séparées en ra ison d ’iso lem ent gé o 
graph ique , de fidé lité  au gîte, etc.

Le re tou r au gîte, par exem ple , est un très 
im p o rtan t fac teu r qui conserve  d is tinc tes 
les sou s -po pu la tio ns  de saum on (Salm o  
sa lar) et de tru ite  de m er (Salm o tru tta ). 
C ’est un fa it bien connu que  le saum on 
revient, par exem ple, de la B a ltique  au 
fleuve où il est né ou a été lâché com m e 
tacon. On vo it souvent pe rs is ter, chez les 
tru ites  de m er, des po pu la tio ns  d is tinc tes 
frayan t dans des c riques  ou des e m b ou 
chu res  et qu i ne se c ro isen t p ro b a b le 
m ent jam ais. Un des exem ples les plus 
in té re s s a n ts  en E u ro p e  es t ce lu i du 
saum on en fe rm é du Lac Vanern, en 
Suède. On y vo it au jo u rd 'hu i deux p o p u 
la tions d is tinc tes, l’une ap pa rte na n t au 
chena l d 'en trée  p rinc ipa l, le fleuve Kla- 
râlven, l’au tre au fleuve G üllspängsä lven. 
Les deux popu la tions sont g ravem ent 
m enacées par le dé ve lopp em e n t hyd ro 
é lec triq ue  et par la popu la tion . Elles d if
fè ren t de p lus ieurs  m anières, on t des 
aires d ’a lim en ta tion  d is tinc tes  et, surtou t, 
des taux de cro issance  très  d iffé ren ts . 
La surv ie  du saum on de G ü llspängsä l
ven insp ire  a u jo u rd ’hui des e ffo rts  
in tenses de conserva tion , qui se tra 
du isen t en pa rticu lie r par la préserva tion  
des frayères a insi que par le pré lèvem en t 
d ’œ ufs et de la itance pour la re p ro d u c 
tion  artific ie lle , su iv ie  de lâcher de 
tacons.

La p lup a rt des popu la tions  de saum ons 
de S uède sont ainsi p ro tégées par des 
m oyens a rtific ie ls .

La p ro tec tion  de la na ture  s ’est depu is 
long tem ps fixé  essen tie llem en t les o b 
je c tifs  suivants :
1. C onserver les po pu la tio ns  végétales 
et an im ales aussi in tactes que possib le , 
afin de pe rm e ttre  aux savants de l’avenir 
de  les com p are r avec les popu la tions 
fu tu res (par exem ple, ce lles qu i son t to u 
chées par des activ ités hum aines).
2. P réserver les popu la tions  qu i p o u r
ra ien t avo ir une va leur dans l'avenir, soit 
com m e alim ent, so it à des fins  réc ré a 
tives.
3. A ssure r que le m ilieu pou rra  être 
to lé ré  par les espèces surv ivan tes, y 
com p ris  l’espèce hum aine.

P lus ieurs espèces de po issons sont 
m enacées aux fron tiè res  m êm es de leur 
d is tr ibu tion  géograph ique . On m en tion 
nait récem m ent, par exem ple , sur une 
liste de po issons d'eau douce  m enacés 
en Suède, les espèces su ivan tes : la 
L isette (Leucasp lus de linea tus), le G ou
jon  (G ob io  gob io), le Rasoir (Pelecus  
cu ltra tus), l’A spe (Aspius asp ius), la 
Loche franche  (N em achilus ba rba tu lus)  
et le S ilu re  (S ilu rus g lan is). Toutes ces 
espèces on t une d is tr ib u tio n  o rien ta le  et

ne son t nu llem en t m enacées, sauf en 
S cand inavie  du sud-est.

Il nous fau t ap pa rem m en t revo ir le con 
cep t des «espèces m enacées» sous 
cette lum ière . Q ue lles espèces ou sous- 
espèces m ériten t le p lus d ’ê tre  p ro té 
gées : le saum on ra re  du fleuve G ü ll
spängsälven en Suède, le p réc ieux sau
m on du Danube (H ucho hucho), l'in té re s 
sant S alm othym us  yougoslave, ou tous 
les cyp rin id és  m éd ite rranéens endé
m iques?  Tous son t appa rem m en t 
d ignes de pro tection , au m oins d ’un po in t 
de vue sc ien tifique ; m ais je pré fè re , pe r
sonne llem ent, sou lig ne r le po in t 2, 
c i-dessus, d 'au tan t que le po isson est 
appe lé  à p rend re  une im p o rtan ce  c ro is 
sante dans l’a lim en ta tion  de no tre  p la 
nète surpeup lée.

Qu’est-ce qui met en péril 
nos poissons d’eau douce?

Nous avons dé jà  m en tionné  que la con s 
truc tion  d 'ins ta lla tions  hyd roé lec triques  
cause souven t de graves dom m ages, en

œ ufs et ce, ju s q u ’au s tade de m ig ra tion  
vers l'aval (le stade «tacon»). On a c a l
culé, par exem ple, qu 'un saum on sur c inq  
cap tu ré  dans la B a ltique a été incubé ou 
élevé a rtific ie llem e n t dans des é ta b lis 
sem ents de p isc icu ltu re  et lâché à 
l'em b ou chure  du fleuve, où il rev iendra  
après deux ou tro is  années passées en 
m er.

A la d iffé rence  de l'aval du fleuve, les 
rése rvo irs  d 'am on t son t soum is  à d 'im 
po rtantes fluc tua tions  du niveau de 
l'eau. Cela s ign ifie  que le séd im en t mou, 
les plantes, les an im aux, etc. sont é li
m inés dans la zone am énagée, ce qu i se 
tra d u it par une im p o rtan te  pe rte  de n o u r
ritu re  et de lieux de fra i dans le secteur. 
On a ten té  de com penser la pe rte  d ’o rg a 
nism es nu tritifs  en transp la n tan t des 
crustacés (M ysis re lic ta ) dans les sec
teu rs  atte ints. Ils ne c ra ign en t gé né ra 
lem en t pas les eaux peu p ro fondes et 
régulées des réservo irs , et cons tituen t 
rap id em en t des popu la tions  très  denses : 
exce llen te  ressource  a lim en ta ire  pour 
ce rta ines espèces de po issons qui sou f
fren t de  la perte  de n o u rr itu re  causée 
par les fluc tua tions  du niveau de l’eau.

évacués par les indus tries  d ’Europe 
occidenta le .

L 'excédent de m atiè res nu tritives  est un 
fac teu r de rup tu re  d ’éq u ilib re  : les eaux 
pauvres en m atiè res nu tritives (o lig o tro - 
ph iques) sont parfo is  am é lio rées par 
l'a p p o rt de  no u rritu re , tand is  que des 
lacs riches en a lim ents (eu troph iques) 
m euren t a isém ent par su ite  d ’une s u r
p ro du c tion  de plantes, d ’un dé fic it en 
oxygène et de  p ro du c tion  d ’ac ide  su lfhy- 
d riqu e  tox iq ue  (H2S).

La conséquence  la p lus ca ta s tro ph iqu e , 
non seu lem ent pour le po isson d ’eau 
douce m ais pour la nature en généra l, est 
l’ac id ifica tion  c ro issan te  des te rres  et des 
eaux en ra ison des ém iss ions de sou fre  
des zones urba ines et de l’in du s trie  
lourde. Les fum ées industrie lles , qu i c o n 
tiennen t de g randes quan tités  d ’anhy
d ride  su lfu reux  (S 0 2) se répanden t sur 
tou te  l'E urope . Par suite de la p ré d o m i
nance des vents de sud-ouest, la S can
d inavie  a pa rticu liè re m en t sou ffe rt des 
dépô ts de sou fre  sous fo rm e  d ’ac ide  su l- 
fu riq ue  (H2S 0 4).

D iffé rentes espèces de po issons m eu
rent rég u liè re m en t à des va leurs de pH 
précises ;

Espèces

R utilus ru tilus  
P hoxim us phox im us  
S alm o g a ird n e ri 
S a lve linu sa lp in us  
S alm o trutta  
C oregonus a lbu la  
S alve linus fon tina lis  
Esox luc ius  
Perça fluv ia tllis  
A ngu illa  angu illa

Valeurs de pH  
critiques
5.5
5.5
5.5 
5.2
5.0
5.0
4.5-5.0
4.4-4.9
4.4-4.9 
4.0-4.4

avec, parfois, l ’aide de l ’homme (Photo Mario Broggi)

pa rticu lie r, aux espèces de po issons 
anadrom es, en tro u b la n t leur m ig ra tion  
ou en rendan t ce lle -c i im poss ib le . L 'é d ifi
ca tion  de barrages non seu lem ent fa it 
obstac le  aux m ig ra tions  vers l’am ont, 
m ais se s itue  souven t en des lieux où se 
fa isa it une g ra nd e  pa rtie  du fra i.

La pe rtu rba tion  des m ig ra tions  vers 
l’am ont est parfo is  com pensée en partie  
par l’am énagem ent d ’éche lles à po isson, 
m ais le m oyen p rinc ip a l de com p en sa 
tion  est l’é levage de po isson à p a rtir des

La po llu tion  est un con cep t très  co m 
plexe qui ex ige ra it un cha p itre  à lui seul.

En term es sim ples, e lle est un e ffe t nu i
s ib le  décou lan t de p lus ieurs  fac teu rs  tels 
que la libé ra tion  d ’un excès d ’é lém ents 
nu tritifs  (phosphore , su lfa tes, azote, ch lo 
rures, etc.) dans un lac receveur. C e r
ta ines de ces m atiè res, te ls  les sulfa tes, 
son t tox iques  en g ra nd e  quan tité . En 
ou tre , des substances é trangères plus 
ou m oins tox iques  po lluen t nos eaux, 
par exem ple  le DDT et l’ac ide  su lfu riq ue

Il appa ra ît que le ga rdon (R u tilus ru tilus ) 
est le p re m ie r à succom ber, tand is  que 
la pe rche  (Perça fluv ia tilis ) et l’angu ille  
(A ngu illa  angu illa ) sont p lus résistantes. 
L 'écrevisse (Astacus fluv ia tilis ) est p a rti
cu liè rem en t sens ib le  à un pH c ritiq u e  
de 6.0.

Les e ffe ts des plu ies acides, qu i se tra 
du isent par une baisse de pH, posent 
des p rob lèm es qu i ex ige ron t encore  
beaucoup de recherches. L’ac id ifica tion  
des bassins d ’a lim en ta tion  p ro d u it un 
lessivage accru des m étaux lourds, qui 
a tte ignen t les eaux de surface. De fo rtes  
concen tra tions  de cadm ium  (Cd), de 
m ercu re  (Hg) et d 'a lum in ium  (Al) sont, 
par exem ple , observées dans les lacs 
ac id ifiés. N.A.N.



La régénération de la Tamise
Derek Gren

A utre fo is  la Tam ise fa isa it v iv re  des 
pêcheries  d ’une im portance  é co no 
m ique  cons idérab le . L’éperlan  de 

la Tam ise abonda it au m arché aux po is 
sons de B illingsga te ; les 30 ou 40 
bateaux qu i pécha ien t en tre  W andsw orth  
et H am m ersm ith , à que lques k ilom è tres  
seu lem ent en am ont de W estm inster, 
pouva ien t e ffec tue r ju s q u ’à 50.000 prises 
par jo u r. A loses, flets, angu illes et b lan 
cha illes  éta ien t péchés dans la Tam ise 
pour ê tre  consom m és, et p lus d ’un m il
lion de lam pro ies  éta ient vendues 
chaque année com m e appâts à des 
pêcheurs ho llanda is. On a ttrap a it m êm e 
des estu rgeons, de  tem ps à autre , dans 
le lit de la m arée.

1810 - Destruction des pêcheries

Au débu t du d ix -neuv ièm e siècle, la co n 
jo nc tion  de p lus ieurs  fac teu rs  devait c o n 
d u ire  à la de s tru c tion  de ces pêcheries.

A p a rtir de 1810 environ, l’usage des WC 
se répanda it à Londres, le dé go rgem e n t 
des fosses d ’a isance dans les égouts 
m un ic ipaux  en tra îna une po llu tion  très  
im portan te  de la Tam ise et d ’un grand 
nom bre  de ses affluents.

La m u ltip lica tio n  des locaux à usage 
industrie l dans Londres joua  éga lem ent 
un rô le : aba tto irs , brasseries, en trepô ts  
à cha rbon , é tables, fosses à tan in , 
repousseurs  de canons et m archés aux 
po issons, tous déversa ien t leurs déche ts 
dans le fleuve.

Un au tre  é lém ent d ’im portance , qu i to u 
cha no tam m en t la lam pro ie , l’alose, le 
saum on et la tru ite  de m er, fu t la con s 
truc tion , à T edd ing ton  et en am ont de 
cette com m une , de barrages qu i em p ê 
cha ient ces espèces de re jo in d re  fa c ile 
m ent leurs frayères. La po llu tion  de la 
Tam ise a tte ign it un po in t tel q u ’e lle devin t 
une ba rriè re  in franch issab le  po u r les 
po issons m ig ra teu rs . A la fin  du d ix - 
neuvièm e s iècle, l’ap p lica tio n  de nou
velles m éthodes de tra item e n t des eaux 
usées devait pe rm e ttre  d ’assa in ir q u e l
que peu le fleuve, m ais cette a m é lio ra tion  
fu t m a lheureusem ent de cou rte  durée. 
A pa rtir de 1920 environ , l’im p o rtan ce  de 
de la po llu tion  abo lit tou te  vie m arine  
dans la pa rtie  m é trop o lita in e  du fleuve, 
de G ravesend à W estm inster. Pendant 
près de quaran te  années, pas un po isson 
ne fu t observé  dans la Tam ise.

1953 - Lancement d’une opération 
de dépollution de la Tamise

C onscient du tr is te  éta t du cou rs  d 'eau le 
p lus connu du pays, le Conseil du C om té 
de Londres (London C ounty C ounc il) 
s ’est lancé, en 1953, dans un g iga n 
tesque p ro je t de reco ns truc tio n  et d ’ex 
tension des p rinc ip a les  usines de tra i
tem en t des eaux usées de Londres, les 
grandes responsab les de la po llu tion  de 
la Tam ise.

Ce p ro je t a lla it s 'é tendre  sur v ing t ans. Il 
a été m ené à bien par le Conseil du 
G rand Londres (G reate r London C o un
cil) et depu is  1974, par la Tham es W ater. 
Son coût, ca lcu lé  sur la base des p rix  
actuels, s ’est élevé à 200 m illions  de 
livres.

Ce trava il a pe rm is  un assa in issem ent 
notab le du fleuve, et l’on y vo it l’opéra tion  
de dé po llu tion  des eaux la p lus réussie 
du m onde.

La Tamise aujourd’hui

Le re tou r p ro g re ss if des po issons et 
d ’au tres fo rm es de v ie  m arine, a été la 
p rem iè re  dé m onstra tion  de la réussite 
de ce trava il de dé po llu tion . Cette com 
m unauté  s ’est, depu is , s tab ilisée  en un 
réseau com p lexe  d ’espèces in te rd é p e n 
dantes.

S ur les 104 espèces de po issons recen

sées, toutes, sauf six, on t été iden tifiées 
au cou rs  d ’é tudes systém atiques du 
m ilieu  fluv ia l par des b io log is tes de la 
Tham es W ater, qui y trava ille n t depu is  
1974. C inq espèces, a insi que l'h yb rid e  
ga rdo n -b rè m e , ont été découve rts  par 
d ’au tres spéc ia lis tes  aux environ de 
1970.

Dans les pé riodes  les p lus p ro lifiques , 
le c rib le  d 'a rrivée  d ’eau d ’une cen tra le  
é lec trique  située légè rem en t en aval des 
déverso irs  de la p rinc ip a le  usine de tra i
tem en t des eaux usées de Londres peut, 
en une m atinée, a rrê te r ju sq u 'à  10.000 
po issons, de  plus de 30 espèces d iffé 
rentes. Lo rsque ce la  est possib le , 
ceux-c i son t re je tés à la riv iè re  et s ’en 
von t re jo in d re  les m illions  d ’au tres c ré a 
tu res  v ivantes q u ’ab rite  une étendue 
d ’eau où, vo ic i m oins de 20 ans, ne po u 
va ien t su rv iv re  ni po issons ni g ros inve r
tébrés.

La m iss ion de la Tham es W ater a u jo u r
d ’hui est le con trô le  de la po llu tion . A 
p a rtir d ’un la bo ra to ire  flo ttan t, des 
équ ipes  de sc ien tifiques et de b io log is tes  
e ffec tuen t des sorties régu liè res pour 
pré lever des échan tillons, e ffec tue r des 
analyses et cons igner des in fo rm a tio ns  
sur l’é ta t du m ilieu et des eaux de la 
riv ière.

C 'est à la Tham es W ater q u ’il incom be 
déso rm a is  de fa ire  que la Tam ise 
dem eu re  l’estua ire  m é trop o lita in  le plus 
p ro p re  du m onde. D.G.

La vaste station d ’épuration de Beckton à i ’Est de Londres 
(Photo A. Handford)

Réussirons-nous au moins partiellement à réparer nos dégâts? Disparu du Rhin depuis quelques décennies (Salmo salarj le saumon 
atlantique, pourrait repeupler le Rhin. En effet des experts, près de Bâle en Suisse, ont commencé un programme de réintroduction, a partir 
d ’œufs fécondés suédois, qui vise à relâcher chaque année, sur une période de 5 ans, quelque 20.000 jeunes saumons marqués. Après 
avoir descendu le Rhin pour gagner la mer, ils pourraient, dans 2 ou 3 ans, remonter le fleuve pour frayer (Photo W. Hermann)

Dans le Rhin la vie reprend
Helga Inden Le Rhin est une des vo ies navigables 

les p lus fréquen tées  d ’E urope co n ti
nentale. C ’est aussi un m ilieu  v ivant 

do n t la faune et la flo re  ja d is  d ive rs ifiées 
et abondantes ont, hélas, beaucoup 
régressé depu is  la fin  du x ix" siècle.

Son cou rs  traverse  une po rtion  de l’A lle 
m agne où l’ac tiv ité  é co no m iqu e  et la c o n 
cen tra tion  de popu la tion  son t supé 
rieu res à la m oyenne.

A la po llu tion  qu i en décou le  : déverse
m ent des eaux usées, re je t de m étaux 
lo u rd s  et de  p ro du its  ch im iques , cha leur 
rés idue lle  p rovenant des cen tra les  nu
c léa ires, s 'a jou ten t les e ffe ts  néga tifs  des 
travaux  de rec tifica tion  et de  régu la tion  
destinés à am é lio re r la nav igab ilité  du 
fleuve.

Les espèces an im ales, et en p a rticu lie r 
les po issons, on t beaucoup sou ffe rt de 
ce tte  dé g rada tion  de leur m ilieu  de vie.

Les seules espèces qu i subs is ten t en

q u a n tité  re la tiv e m e n t im p o rta n te s  
appa rtienn en t aux «po issons b lancs» 
peu app réc iés  sur le plan cu lina ire  (ga r
dons) ainsi q u ’à que lques espèces de 
va leur m oyenne (brèm e, perche, hotu). 
Q uant aux espèces ne ttem en t p lus 
cotées : angu ille , tru ite , b roche t, om b le , 
ca rpe  e t tanche, e lles ne se ren con tre n t 
p lus en des quan tités  com m e rc ia lem e n t 
exp lo itab les , que dans que lques p o r
tions du fleuve. P ourtant, si la pêche p ro 
fess ionne lle  est en régression, la pêche 
de lo is ir se déve loppe  constam m en t.

Pour enrayer la des truc tion  p rogress ive  
de l’écosystèm e rhénan et recréer des 
con d itions  p rop ices  à la vie d 'une  faune 
d ive rs ifiée , un certa in  nom bre  de lo is  et 
d ’o rd on nan ces  on t été m ises en place 
po rtan t su r le déversem ent des eaux 
usées, l’usage des dé tergents, le re je t de 
substances tox iq ue s  à b iod ég ra d a b ilité  
lente ou nulle. Ces lo is exis tent, il fau t les 
fa ire  a p p liq u e r avec constance  et fe r
meté. H.l.



Les biotopes

Le poisson et l’eau son t ind issoc ia - 
b lem ent liés. Dans les ouvrages 
destinés au grand pub lic , le po isson 

est p resque to u jo u rs  rep résen té  pa ré  de 
m agn ifiques  cou leu rs  et nageant dans 
une eau lim p ide . Ces im ages sont très 
a ttrayantes, m ais e lles fon t c ro ire  au lec
teu r q u ’un po isson est ob lig a to irem e n t 
m u ltico lo re , g rand , sain et p le in  de  vie. 
Dans les p u b lica tio ns  qu i s’ad ressen t aux 
conna isseu rs  ou aux am is des po issons : 
pêcheurs, am is  de la nature, posses
seurs d ’aq ua rium  ou gastronom es, 
l’ im age du po isson possède un p re m ie r 
plan ou un a rriè re -p la n  : la m are dans 
laque lle  nage le b ro che t s ’o rne de nénu
phars, l’env iro nne m en t de la tru ite  est un 
tum u ltueux  ru isseau... Cette m an iè re  
de p résen te r les choses co rre spo nd  
souvent à la réa lité , m ais elle ne p rend  en 
com p te  q u ’une tou te petite frac tion  de 
l'env ironnem en t où évo lue un po isson de 
sa na issance à sa m ort.

Un œ uf d ’un à c inq  m illim è tre s  donne 
naissance à une larve d ’une qu inza ine  de 
m illim è tres, qu i peut deven ir un ind iv idu  
adu lte  de d im ens ion  respectab le . Pour 
ga ran tir ce tte  évo lu tion , à chaque stade 
de la v ie du po isson, une g ra nd e  d ive rs ité  
de b io topes  aqua tiques est in d isp e n 
sable. Les eaux changen t avec les sa i
sons. Ces changem en ts  on t une g rande 
im p o rtan ce  et un cha rm e p a rticu lie r; les 
rom antiques, les poètes et les co m p o s i
teu rs  ava ient dé jà  découve rt et d é c rit à 
leur m an iè re  la d ive rs ité  du cou rs  d ’un 
fleuve.

En fa it, en s im p lifia n t à l’extrêm e, le 
fleuve, à sa na issance, est un m inuscu le  
ru isseau qu i p rend  sa source que lque  
pa rt dans la m ontagne. A lim en té  par les 
eaux de plu ie , il se m êle à d ’au tres petits 
ru isseaux po u r deven ir une riv iè re  au 
cou rs  p resque  tou jou rs  p rison n ie r d ’une 
é tro ite  vallée. Il dev ien t enfin fleuve, 
ra len tit son cou ran t pour dessiner des 
m éandres en fonc tion  de la pu issance 
des eaux et de la con figu ra tion  du te rra in  
et se d irige  vers la m er à travers  de plats 
paysages de p ra iries . Tant du po in t de 
vue h yd ro log iqu e  que lim no log ique , la 
na issance et la m a tu rité  du fleuve  dé fin is 
sent deux m ondes to ta lem en t d iffé re n ts  
qu i se m êlen t dans une zone in te rm é
d ia ire . Le dé b it et la v itesse des eaux, leur 
com p os ition  ch im ique , leur tem pé ra tu re , 
le p ro fil du lit et sa nature sont chaque 
fo is  d iffé ren ts . Les rives et les te rres  avo i- 
sinantes changen t éga lem ent ainsi que 
leur flo re . En fon c tion  des p ré c ip ita tion s  
et des saisons, on note, en ou tre , des 
m od ifica tions  de la surface des eaux. Les 
êtres qu i peup len t le fleuve, po issons

Anton Lelek

com pris , se son t adap tés à ces e n v iro n 
nem ents variés. Pourtant, en E urope, 
cette de sc rip tion  schém atique  de l’éco- 
systèm e fluv ia l, va lab le  il y a que lques 
décennies, ne s ’ap p liqu e  p lus q u ’à q u e l
ques po rtion s  de fleuves.

Que connaissons-nous 
de l’environnement des poissons?

Bien que  nous d ispos ions  d ’une m asse 
de conna issances, ce lle -c i ne nous 
pe rm et pas de p réserver de façon sûre  
et d u ra b le  tou tes les espèces de p o is 
sons. A l'heure  actuelle, si les pa ram è tres 
les p lus im p o rtan ts  pour la dé fin ition  des 
eaux peuvent ê tre  dé te rm inés à la p e r
fection , on ne conna ît que  pa rtie llem e n t 
leur ac tion  sur la s truc tu re  éco log ique  
et on sait peu de choses de l’in fluence  
des p ro du its  noc ifs  sur la santé des po is 
sons. Des m éthodes d ’é levage on t été 
m ises au po in t pour certa ines espèces 

(Photos G. Kraczkwoski) p a rticu liè re m en t prisées; tru ite  a rc-
en -c ie l, carpe, saum on. La re p ro d u c 
tion en v iv ie r pe rm et de rep eu p le r les lacs 
et les cou rs  d ’eau en a levins et m êm e en 
po issons adultes. A insi en est-il du 
broche t, de la tru ite , du sandre , du silure, 
de la tanche  et de certa ins  corégones. 
Ces résu lta ts  concre ts  on t une g rande  
im p o rtan ce  pour la pêche. Si l’on co n s i
dè re  cep en da n t l’ensem ble  de la faune 
p isc ico le , ces m esures d ’élevage et de 
pe up lem en t n ’on t eu la p lup a rt du tem ps 
q u ’une u tilité  m arg ina le , quand elles ne 
se son t pas, hélas tro p  souvent, révé lées 
nu is ib les.

La p lu p a rt des po issons peuvent s é jo u r
ner et se re p ro d u ire  dans une eau m od é 
rém ent po lluée. Nous conna issons sou 
vent les seu ils de  to lé rance  à la po llu tion . 
Il ne su ffit pas, pourtan t, de  se p ré o ccu 
per de la qua lité  de l’eau po ur ga ran tir 
l'ex is tence  de nom breuses espèces. La 
d ifficu lté  tien t à ce que, à chacune des 
étapes de son déve loppem ent, le po is 
son a besoin de con d itions  d iffé re n tes  en 
ce qu i conce rne  l’eau et l'env ironnem ent, 
ce lles-c i pouvant souven t va rie r très  la r
gem ent. Pour m on tre r c la irem e n t la 
d ive rs ité  des besoins des d iffé ren tes  
espèces, je  m ’e ffo rce ra i de  dé c rire  c i- 
ap rès le cyc le  b io log ique  des po issons. 
A cet égard , la recherche  nous a beau
coup  apporté .

On peu t cons ta te r que chaque é tape du 
dé ve lopp em e n t d ’une espèce p réc ise  de 
po isson est m arquée par l’a p pa rition  de 
certa ines s truc tu re s  m o rp ho log iq ues  
assu ran t la surv ie  dans le b io tope  p ro p re  
à ce tte  espèce. On a a insi dé c rit avec 
m inu tie  les dé lica tes s truc tu re s  de l’enve-



Il leur faut

du poisson



loppe  de l’œ uf et leu r com p os ition  b io 
ch im iqu e  et on a é tud ié  et exp liq ué  la 
m o rp ho log ie  des o rganes resp ira to ires  
de la larve. Pour de nom breuses espè 
ces, on a observé  le dé rou lem en t de la 
m étam orphose  d ’une larve en jeune 
poisson. On en a d é du it que, pour cha 
que étape de leur ex is tence, les po issons 
on t besoin d ’un env ironnem en t d iffé ren t, 
qu 'il s ’ag isse de la présence d ’une p lante 
aqua tique  ou d 'un lit de grav ie r, d ’une 
p ro fo n d e u r ou d ’une tem pé ra tu re  p ré 
cises de l'eau, d ’un cou ran t ou d ’une 
quan tité  donnée d ’oxygène d issous dans 
l’eau. L’hab ita t (b io tope ) d ’une espèce 
co m p o rte  d ive rs  pa ram ètres physiques 
(p ro p rié tés  de l'eau, con figu ra tion  du 
substra t) et b io log iques  (no u rritu re  
app rop riée ), don t l'im p o rtan ce  peut se 
m od ifie r selon le stade de la vie.

Le cyc le  de la vie des po issons peut être 
d iv isé  en c inq  pé riodes  : em bryonna ire , 
larvaire , juvén ile , adu lte  et sénescente. 
La pé riode  em b ryon na ire  com m ence 
avec la féco nda tion  de l’œ uf; e lle se 
carac té rise  par une fo rm e  d ’a lim en ta tion  
endogène (à p a rtir des réserves de 
l’œ uf). Dans la pé riode  la rva ire , d ’e n do 
gène l'a lim en ta tion  dev ien t exogène. 
Cette pé riode  du re  ju s q u ’à la m é tam o r
phose, phase pendan t laquelle  la larve 
se trans fo rm e  en po isson. C ’est au cou rs  
de cette pé riode  que se fo rm e  le p rem ie r 
squelette . Il appara ît de véritab les  na
geoires. Les organes resp ira to ires  te m 
po ra ires de la la rve (pa r exem ple  les 
vaisseaux sangu ins, auparavan t situés 
dans les ébauches des nageoires se 
résorbent. La fo rm a tio n  des b ranch ies a 
rendu leur fonc tion  superflue . La pé riode  
juvén ile  se caracté rise  par le fa it q u ’il 
ex is te  dé jà  des nageoires en tiè rem ent 
déve loppées et que  tous les organes 
tem po ra ires  on t été rem p lacés par des 
organes dé fin itifs . Elle du re  ju s q u ’à ce 
que les gonades a tte ignen t leur m aturité . 
La cro issance  est rap ide  et on observe 
souvent une co lo ra tion  juvén ile  typ ique . 
La pé riode  adu lte  com m ence  lo rsque  la 
m atu rité  sexuelle  est a tte inte. Le com 
portem en t, souvent com p lexe  à ce stade 
de la vie, est p a rticu liè re m en t tr ibu ta ire  
de l’ins tinc t de rep rod uc tion . La c ro is 
sance phys ique  se ra len tit. Au cou rs  de 
la pé riode  sénescente, les ce llu les  c o r
po re lles  ne se renouve llen t p lus  que 
m odérém ent, le déve loppem en t des 
gam ètes s ’in te rro m p t peu à peu et la 
c ro issance  est m in im ale .

La rep rod uc tion  est le po in t de dépa rt 
d ’une nouve lle  géné ra tion ; il fau t donc 
que les p laces de fra i des adu ltes o ffren t 
des con d itio n s  favo rab les  po u r la p re 
m iè re  pé riode  de la vie du fu tu r poisson. 
Des recherches sur les con d itions  de suc
cès de la rep ro d u c tio n  on t m on tré  que de 
nom breuses espèces on t besoin d ’une 
série  de  pa ram è tres très  sem blab les, ce 
qu i pe rm et de  les ré p a rtir  en groupes 
éco log iques  d is tinc ts . C itons que lques 
exem ples : Les a loses a p pa rtienn en t à 
la ca tégorie  des po issons qu i frayen t en

haute m er; les es tu rgeons et que lques 
co ré go n id és  frayen t sur les p ie rres  et les 
ga le ts; les carpes reche rchen t la végé
ta tio n ; les gou jons, le sab le ; les sandres 
et les ép inoches con s tru ise n t des nids, 
etc.

Un en v ironnem en t a p p ro p rié  d o it donc 
ê tre  cons idé ré  com m e la con d ition  p re 
m iè re  d ’une rep ro d u c tio n  naturelle. 
Il fau t répé te r que les substra ts  
des fonds  aqua tiques  ne rep résen ten t 
p lus a u jo u rd ’hui q u ’une frac tion  de ceux 
qu i ex is ta ien t au tre fo is . Les p lus p ro 
p ices on t souven t en tiè rem en t d isparu . 
La cana lisa tion  de certa ines po rtions  de 
fleuve pour favo rise r l'écou lem en t des 
eaux do it ê tre  cons idérée  com m e la 
cause essentie lle  de la rég ress ion, ou de 
la lente d ispa rition , de nom breuses 
espèces. Dans des cas de ce genre, les 
e ffo rts  pour am é lio re r la qu a lité  de l’eau 
ne son t pas suffisants.

Que faut-il faire?

Dans les tem ps  h is to riq ues  le po isson 
é ta it cons idé ré  com m e un p ro d u it na tu
rel. Pour les pêcheurs, il rep résen te  une 
ressource  renouvelab le . La pêche en eau 
douce  étant de  plus en p lus com p rom ise  
par la con tam ina tion  et la po llu tion  des 
eaux, on s ’est e ffo rcé  de p réserve r q u e l
ques espèces in téressantes. C ’est l’an
gu ille , do n t l’in tro du c tion  généra le  a été 
un grand succès, qu i pa ra issa it se p rê te r 
le m ieux à ce tte  action. Ces de rn iè res  
années, a lors que les e ffo rts  po u r am é
lio re r la qua lité  de l’eau on t connu, au 
m oins loca lem ent, des résu lta ts  p ro m e t
teurs, le peup lem en t in tens if par des 
angu illes  appara ît souda in  sous un jo u r 
très  d iffé re n t : dans que lques  b io topes 
où des re liqua ts  de la faune in itia le  po u 
va ien t encore  se re p ro d u ire  na tu re lle 
m ent, les angu illes se son t concen trées 
à un po in t tel q u ’elles on t déc im é une 
g ra nd e  pa rtie  des au tres po issons. Cela 
s 'app lique  non seu lem ent aux rares bras 
m orts  qu i subsis ten t, m ais aussi aux 
parties les p lus élevées des riv ières, 
do m aine  des om b les et des tru ites. On a 
consta té  dans ces rég ions que les an
g u illes  rep résen ten t 20 à 40 % de 
l’ich tyom asse. Elles ne son t pas seu le
m ent des con cu rre n tes  a lim en ta ires  
po u r de nom breuses espèces m a isco n s - 
titue n t aussi d ’im p o rtan ts  p réda teurs  
pour les pe tits  po issons : loches, va irons, 
jeunes  tru ites  et pa rfo is  lam pro ies . L 'an
gu ille  n ’est m entionnée ici q u ’à titre  d 'e x 
em ple . Il con v ie nd ra it pour les p ro je ts  de 
conserva tion  de l’ich tyo faune  de ne pas 
p rend re  l'ha b itu de  d ’ins is te r exagéré
m ent su r le repeup lem en t.

Si l’on veut m od ifie r dans les d iffé ren tes  
eaux la com p os ition  de la faune souvent 
très peu satisfa isante , il fau t, de  p ré fé 
rence, p rend re  des m esures techn iques  
à p rédo m ina nce  éco log ique . La p re 
m iè re  con d ition  est d ’am é lio re r la qua lité  
de l'eau dans les riv iè res po lluées. Ce but

A chaque stade de la vie du poisson, une grande diversité de biotopes aquatiques sont indispensables 
(Photo G. Kraczkowski)

peut fo rt b ien ê tre  atte int. A I inverse, 
l’idée selon laque lle  il fau d ra it rend re  à 
tou tes les riv iè res leu r ca ractè re  in itia l est 
u top ique . Dans la pra tique , il appara ît 
q u ’une rénova tion  des d iffé ren ts  habita ts  
et m êm e la créa tion  dé lib é ré e  d ’une 
d ive rs ité  d ’espèces est possib le . L ’in ten
sité avec laque lle  on trava ille  dans ce 
do m aine  resso rt d ’une liste de  pu b lica 
tions (800 é tudes recensées au M in is tè re  
de l’A g ricu ltu re  des E tats-Unis, 1982), 
tra itan t des m oyens poss ib les  pour am é
lio re r ou réam énager les hab ita ts  de la 
tru ite . Il s ’ag it à nouveau ici d ’espèces 
qu i ont, po u r l ’hom m e, un a ttra it spo rtif 
ou a lim enta ire .

Il est ce rta in  q u ’il est possib le  de créer 
des hab ita ts  po u r des espèces m oins 
connues et peu prisées des pêcheurs. 
En p re m ie r lieu, il fau t recenser à g rande 
éche lle  les espèces m enacées et décrire  
leurs habita ts, en tenant com p te  de leur 
cyc le  b io log ique . Il n ’est pas reco m 
m andé d ’esqu isser un m odèle un iversel. 
Il paraît p lus utile  de com b le r, d ’abord , 
nos lacunes re la tives à la b io log ie  de 
certa ines espèces (pa r exem ple  : le b la- 
geon (Leuc iscus soutia), le zinge l (Z ingel

zinge i), le s trebe r (Z in g e l s trebe r), la 
loche de riv iè re  (C ob itis  taenia).

Il fa u d ra it in tro du ire , dans les habita ts qui 
pa ra issen t se p rê te r à un peup lem ent 
du rab le , les espèces ap p rop riées . Dans 
la m a jo rité  des cas, ces espèces v iva ien t 
au tre fo is  dans les b io topes c o rre sp o n 
dants, de sorte  q u ’ il s ’ag it essen tie lle 
m ent d ’une ré in trod uc tion  rendue po s 
s ib le  par l’adop tion  de techn iques éco 
log iques en lia ison avec des am é lio ra 
tions de la qua lité  de l’eau. L’am énage
m ent des b io topes na ture ls  est éga le
m ent nécessaire.

C ’est ap pa rem m en t dans les cou rs  d ’eau 
à cou ran t rap id e  (riv iè res  à tru ites ) que 
cette  tâche sem b le  la p lus facile . On 
trouve  encore  dans les m ontagnes de 
l’Europe une quan tité  de b io topes  na tu 
re ls à p re nd re  po u r m odèles dans les 
p lans d ’am énagem ent. Dans la partie  
m oyenne des cou rs  d ’eau, qu i sont des 
zones à om b les et à barbeaux, il existe 
pa rfo is  que lques poss ib ilité s  de m od ifie r 
favo ra b lem en t les dégâ ts causés par 
l'hom m e. P resque tou jou rs , ces riv iè res 
fu re n t end iguées au tre fo is  pour p ro du ire

de l ’énerg ie. Bien souvent, les tém o ins 
de ce passé, par exem ple  les m ou lins  et 
les sc ie ries ne fon c tionn en t plus. C epen
dant, les barrages on t été préservés, 
leur dé m o lition  n ’é tant géné ra lem en t pas 
concevab le  pour des m o tifs  h yd ro lo 
g iques et économ iques. Il fau d ra it dans 
ces cas-là  coupe r les tro p  vastes plans 
d ’eau do rm an te  par des sections à cou 
rant p lus rap ide, en am énageant par 
exem ple  des g ra d ins  de p ie rres  am on
celées. Les cou rs  in fé rieu rs  des riv iè res 
sont souven t navigables et leu rs  rives 
sont constru ites . On ne peut les ré tab lir 
dans leur état an térieur. N éanm oins, il y a 
là aussi de nom breuses  poss ib ilité s  de 
préserve r des b io topes ou d ’en c rée r de 
nouveaux, par exem ple  en ra ttachan t 
au cou rs  d 'eau p rinc ipa l, les bras m orts  
et les m ares qu i en ava ient été détachés 
a rtific ie llem en t.

Enfin, c ’est aux ins titu ts  de recherche  sur 
la pêche q u ’il fau t la isser le soin de p ro 
poser des techn iques  d 'am énagem ent 
éco log iques  et d ’assurer la gestion  p isc i
co le  en tenan t com p te  du bio tope. A.L.



Tout n’est

Henri Hoestlandt

Il est adm is  que le m onde v ivant dans 
lequel nous som m es p longés a évolué 
au cou rs  des tem ps; les sc ien tifiques  

nous l’on t ne ttem ent prouvé. Il est éga le 
m ent adm is  en p rin c ip e  que l’évo lu tion  
b io log ique  se poursu it ac tue llem en t 
mais, en pra tique , on c ro it v iv re  dans un 
m onde b io lo g iqu e  qui dem eure  s tab le  
et fixe, c ’e s t-à -d ire  sans changem ents. 
Il est vra i que  l’évo lu tion  na tu re lle  est 
lente et q u ’il est d iffic ile  d observe r des 
cas préc is  d 'évo lu tion  en l’espace d ’une 
vie hum aine ou m êm e de que lques 
siècles. D’au tre  part, l’évo lu tion  causée 
d irec tem en t ou in d ire c tem en t par 
l'hom m e est p ra tiqu em en t à l’éche lle  
hum aine; c 'est ce  qu i appara ît en pa rti-

Esturgeon (Photo Jean-Louis Duzert)

pas perdu

cu lie r pour de nom breuses espèces en 
voie de d ispa rition  dans de nom breux 
b iotopes.

Dans le m onde des po issons de nos eaux 
douces eu ropéennes, pa rm i les espèces 
m enacées, il fau t d is ting ue r ce lles qui 
n ’on t guère  d in té rê t a lim en ta ire  et les 
autres. Les p rem ières ne sont connues 
que des ich tyo log is tes, m ais les secon
des in té ressen t les consom m ateurs  que 
nous som m es tous.

Nous in d iq ue ron s  très  som m a irem ent 
les p rem ières espèces po u r ins is te r sur 
les secondes en présen tan t d ’abo rd  leur 
b io log ie  généra le  pu is en s igna lan t les 
causes de leur ra ré faction , pour in d iq ue r 
en fin  les m oyens à em p loye r pour 
essayer de  conse rve r ces espèces.

Poissons en voie de régression

Parm i les po issons dépourvus  d ’in té rê t 
a lim enta ire , c itons deux exem ples.

C 'est d ’abo rd  la bouv iè re  (Rhodeus am a- 
rus) que l’on trouve  en Europe cen tra le  
et occ identa le . Ce pe tit po isson (6 à 
7 cm  de longueur) a la pa rticu la rité  de 
pond re  ses oeufs dans des m ou les d ’eau 
douce  (Unio  ou A n o d o n te ); les a levins 
dem euren t dans ces bivalves du ran t 3 à 
4 sem aines avant de m ener leur v ie  libre. 
Or, ces grandes m ou les se ra ré fien t en 
ra ison de la dégrada tion  du m ilieu na tu 
rel, des po llu tions  et su rtou t de  leur p ré 
da tion par le ragond in  ou le ra t m usqué. 
Ceci con d u it donc in d ire c tem en t à la 
d ispa rition  lente des bouvières.

C ’est ensu ite  la b lenn ie  fluv ia tile  (S/en- 
nius fluv ia tilis ) qu i est répa rtie  su r tou t le 
po u rtou r de la M éd ite rranée  occidenta le . 
Ce po isson, qu i m esure  10 cm  de lo n 
gueur, ex ige  des eaux pures et des fonds 
ca illou teux ou rocheux. En ra ison de ses 
exigences éco log iques  et de la vu lné ra 
b ilité  de la ponte, cette espèce est en voie 
de d ispa rition .

Parm i les espèces in té ressant no tre  a li
m enta tion , nous re tiend rons  tro is  exem 
ples p rinc ip au x  : es tu rgeon, saum on, 
alose. Ces tro is  espèces son t m ig ra trices  
«anadrom es», c 'e s t-à -d ire  q u e lle s  se 
rep rod u ise n t en eau douce, m ais e ffec 
tuen t la p lus g rande  pa rtie  de leur c ro is 
sance en m er.

Il y a sept espèces d ’es tu rgeons e u ro 
péens mais six sont p ra tiqu em en t lim i
tées à l’URSS; une seule (A c ipenser 
s tu rio )  v it dans les bassins de l'A tlan - 
tique, de la M éd ite rranée  et de la m er 
Noire. Cet estu rgeon rem onte  les fleuves 
au p rin tem p s po u r frayer; les oeufs (con 
nus sous le nom  de caviar) son t pondus 
sur des fonds de grav ie rs à 6 ou 8 m de 
p ro fo n d e u r et se fixen t aux p ie rres  ou 
aux plantes aquatiques. Les jeunes vivent 
en eau douce  ou dans les estua ires ju s 
q u ’à l’âge de 3 ans avant de descendre  
en m er. La cro issance  m arine  est rap ide  
dans des eaux de 20 à 50 m de p ro fo n 
deur; l’estu rgeon  m esure 2,50 m à l’âge 
d ’une qua ran ta ine  d ’années. La m a tu rité  
est a tte in te  vers 14 ans po u r les m âles et 
18 ans pour les fem elles. A p rès  la ponte, 
les gén iteurs  redescendent vers la m er.

Cet estu rgeon est devenu ra re  et m êm e 
ra riss im e. On le trouve  encore  en 
G ironde , dans le G uada lqu iv ir, dans le 
lac Ladoga et en m er Noire. A titre  d ’ex 
em ple , on cap tu ra it 250 estu rgeons dans 
la G ironde  en 1953, m ais seu lem ent 4 
en 1983 : on com prend  que cette pêche 
so it ac tue llem en t in te rd ite  en France.

Le saum on a tlan tique  pénè tre  dans les 
eaux douces d ’Europe et d ’A m ériqu e  du 
N ord pour frayer, ce qu i a lieu p r in c ip a 
lem ent en hiver. La fem e lle  creuse un 
«n id » dans les grav ie rs  du fond et le m âle 
féconde  les ovules pondus par la fem e lle . 
Peu d ’adultes (5 % env iron) re jo ig ne n t la 
m er en vue d ’une deux ièm e et tro is ièm e 
activ ité  rep roduc trice .

Les jeunes, de co lo ra tion  foncée, a p p e 
lés «Parr» passent 1 à 8 années en eau 
douce  selon la la titude ; ils descendent 
vers la m er au p rin tem ps en p renan t une 
livrée argentée et son t appe lés a lors 
«S m olt» ; ils m esuren t 12 à 16 cm . Depuis 
que lques années, on sait que les sau
m ons e ffec tuen t leur c ro issance  en mer, 
du ran t une ou deux années, dans des 
«a ires d 'engra issem ent»  a ttitrées, tro is  
d ’en tre  e lles son t bien connues et reço i
vent 80 % de l’ensem ble  des saum ons; 
ce son t le la rge de la cô te  ouest du 
G roen land , la m er de N orvège et le vo i
s inage des îles Féroé. Lors de la rem o n 
tée rep rod uc trice , les saum ons re jo i
gnan t les eaux douces de leur jeunesse 
(«h om in g ) grâce à un sens o lfa c tif très 
prononcé ; la m ém o ire  de ce tte  odeur 
est en reg is trée  lo rs du s tade S m olt; les 
e rre u rs  d ’o rien ta tion  son t très  rares.

Le saum on abonda it sur nos côtes e u ro 
péennes dans le passé; on c ite  tou jou rs  
le fa it su ivan t : en B re tagne frança ise , le 
con tra t des ouvrie rs  ag rico les  prévoya it 
que l’on ne do nn e ra it du saum on aux 
repas que deux ou tro is  fo is  par sem aine. 
Ceci se com p ren a it a isém ent au d ix- 
hu itièm e siècle, a lors q u ’on p rena it
4.000 tonnes de saum on dans cette B re 
tagne m ais, en 1970 le to ta l des ca p 
tu res frança ises ne dépassa it pas 
30 tonnes; il est vra i que les eaux douces

La pêche à l ’esturgeon est interdite en France depuis 1982. Chaque individu capturé 
accidentellement est soit relâché, soit emporté vers un centre d ’élevage artificiel 
(Photo Jean-Louis Duzert)

frança ises sont devenues pa rm i les plus 
pauvres d 'E u rope  en saum on : le to ta l 
des cap tu res eu ropéennes est de l'o rd re  
de 13.300 tonnes.

Il y a d ix espèces d ’aloses en Europe, 
mais hu it d 'en tre  e lles sont lim itées aux 
eaux in té rieures d'URSS. Parm i les deux 
espèces des bassins a tlan tique  et m éd i
terranéen, nous ne re tiend rons  que la 
p lus im portan te , la g rande  alose (Alosa  
alosa).

Cette alose en tre  en eau douce  au p rin 
tem ps pour po nd re  dans des eaux c la ires 
sur fond de g rav ie r. La plus g ra nd e  partie  
des gén iteurs  m eu rt après la ponte. Les 
jeunes g ra nd issen t rap id em en t (9 à 
13 cm  en une année) et descendent vers 
la m er à l’âge d ’un ou deux ans. La c ro is 
sance se po u rsu it en m er (fonds de 200 
à 300 m) du ran t 3 à 5 années et parfo is  
plus.

Cette alose est devenue ra re  dans les 
fleuves du nord et du no rd -o ues t de 
l'E urope  ainsi que sur le po u rtou r de la 
M édite rranée . Elle est encore  re la tive 
m ent abondante  dans l’ouest et le sud- 
ouest de  l'E urope  : Loire, D ordogne, 
G aronne, G uada lqu iv ir, M inho, Douro, 
Tage. A titre  d ’exem ple , on pécha it 
encore  500 tonnes de g rande  alose, en 
D ordogne et G aronne en 1978.

Parm i les espèces, encore  abondantes, 
m ais a tte in tes de régression, on peut 
c ite r l’angu ille  (A ngu illa  angu illa ) qu i vit 
en eau douce  et se re p ro d u it en m er 
(cap tu res de 20.000 tonnes en 1963 pour 
l'E urope  et de 13.000 tonnes en 1981). On 
peut c ite r éga lem ent le b ro che t (Esox 
luc ius) et la tru ite  ind igène (S aim o tru tta ) 
qui ne sont m ain tenus dans nos eaux 
douces que par l'ap po rt de  la re p ro 
duction  et de l’é levage des jeunes dans 
des p isc icu ltu res.

Causes de raréfaction

Ces causes conce rnen t su rtou t les tro is  
espèces anad rom es décrites, m ais elles 
s ’a p p liqu en t aussi en g ra nd e  pa rtie  aux 
autres espèces raréfiées.

Il s ’ag it d ’abord  des a ires de ponte  sur 
fonds de grav ie r ou fonds rocheux dans 
des eaux c la ires  bien oxygénées. Or, ces 
fonds sont de m oins en m oins nom breux ; 
ils on t tendance  à se co lm a te r à cause 
des nom breux  barrages qu i ra len tissent 
le cou ran t en am ont et en tra înen t des 
dépô ts lim oneux, à cause des no m 
breuses exp lo ita tions  de g rav iè res qui 
condu isen t à la fo rm a tio n  de fonds  lim o 
neux ou vaseux, et à cause de l'eu tro - 
ph isa tion des eaux qui accro issen t les 
dépô ts  o rgan iques. Il s 'ensu it donc la 
m o rt de no m bre ux  œ ufs qu i son t e n ro 
bés de lim on, de vase ou de dépô ts  
o rgan iques  et qu i, par con séquen t,m an
quen t de l’oxygène nécessa ire  à leur 
déve loppem ent

Il s ’ag it ensu ite  du ra len tissem en t de  la 
cro issance  par appauvrissem en t du ben
thos (faune du fond). Ceci est dû à la 
ra ré faction  des fonds rocheux ou ca illo u 
teux ainsi q u ’aux po llu tions  phys iques ou 
ch im iques. Or, le benthos constitue  une 
partie  im p o rtan te  de la n o u rritu re  des 
jeunes po issons m ig ra teu rs .

Il fau t éga lem en t s igna le r les entraves 
im portan tes  aux m ig ra tions  causées par 
les nom breux barrages do n t les effets 
ne son t consta tés q u ’avec re tard . Certes, 
il existe  souvent des éche lles à po issons, 
m ais les m eilleures d ’en tre  e lles ne p e r
m etten t pas le passage de la to ta lité  des 
gén iteu rs ; il s ’ensu it donc une ra ré faction  
p lus ou m oins rap ide  des espèces ana
drom es.

Il fau t en fin s igna le r les pêches exces
sives ind iv idue lles  mais su rtou t in du s 
trie lles ; on u tilise  pour ces de rn iè res 
des eng ins de plus en p lus pe rfe c tio n 
nés; c itons le cas des pêches dano ises 
de saum ons sur l’a ire  d ’engra issem ent 
du G roen land avec des file ts  p lus p e rfo r
m ants, m ono-fils  en nylon quasi in v i
s ib les par les po issons.

Espoirs de restauration

On peut fon de r ces espo irs  sur les 
actions hum aines dans tro is  d irec tions  
p rinc ipa les  : la p isc icu ltu re , la p u rifica 
tion  des eaux, les rég lem en ta tions  na tio 
nales et européennes.

Il fau t d ’abord  ob ten ir la rep rod uc tion  
a rtific ie lle  des espèces m enacées et sou 
vent un débu t d ’élevage des jeunes; 
ainsi les œ ufs fécondés ou les jeunes 
seront déversés dans les eaux qui pe u 
ven t leur conven ir. Ceci a été bien réa
lisé pour la tru ite  (boîtes V ib e rt par exem 
ple), pour le saum on et po u r le broche t, 
m ais devra  encore  ê tre  accru . Ceci do it 
être possib le , g râce  au pe rfe c tion ne m en t 
des techn iques, pour la g ra nd e  alose et 
m êm e pour l’estu rgeon.

Il fau t ensu ite  in tens ifie r les techn iques  
de pu rifica tion  des eaux par une lu tte  
a n tipo llu tion  p lus e fficace. Il est néces
saire de réd u ire  les po llu tions  u rba ines  et 
indus trie lles  par des épu ra tions  plus 
rigoureuses. Il fau t éga lem en t ve ille r à 
év ite r l’a rrivée  dans nos eaux d ouces des 
fe rtilisan ts  agrico les, des pestic ides et 
des he rb ic ides. A titres  de conso la tion  
on peut c ite r l’exem ple  de la Tam ise dans 
laque lle  il n ’é ta it p lus péché de saum on 
depu is  160 ans : un saum on a été pris  
en 1973 à 16 m iles en am ont de London 
Bridge.

Les rég lem en ta tions  des pêches s ’im 
posen t su r les p lans na tionaux et e u ro 
péens, en tenant com p te  des con na is 
sances b io log iques  récentes des 
espèces considérées. Pour ne p rend re  
q u ’un exem ple , ce lu i du saum on, nous 
savons que sa rare té  en France est en 
g rande  pa rtie  liée à une rég lem enta tion  
insu ffisan te  dans un passé re la tivem ent 
récent, mais que la rég lem enta tion  
actue lle  pe rm et de p révo ir une ère m e il
leure. S ur le plan européen, il est très 
heureux que les Danois a ien t accep té  de 
réd u ire  leurs pêches sur l’a ire  d ’en g ra is 
sem ent des saum ons au G roen land 
(1.191 tonnes ac tue llem en t); ceci év ite ra  
la d ispa rition  du saum on dans les riv iè res 
eu ropéennes ainsi que, par vo ie de co n 
séquence, sur les a ires d ’engra issem ent.

Il est éga lem ent très  heureux q u ’ac tu e l
lem ent la C om m unauté  eu ropéenne  soit 
sens ib ilisée  à ce p ro b lèm e de res tau 
ration du chepte l p isc ico le . Si l'on ne peut 
espé re r un to ta l re tou r au passé ( l’évo 
lu tion  n ’est pas un regard en a rriè re ), on 
peut néanm oins pa rven ir à un nouvel 
é q u ilib re  b io lo g iqu e  grâce à l'ac tiv ité  des 
d ivers o rgan ism es sc ien tifiques  et a d m i
n is tra tifs  afin de sa tis fa ire  les besoins 
hum ains tan t pour l’a lim en ta tion  que 
pour les lo is irs . H.H.



Les pollutions

L'un ivers des écosystèm es qu i c o n s ti
tue no tre  p lanète, est m e rve illeu 
sem ent organ isé, avec sa chaîne 

b io log ique , ses agents a tm osphériques, 
ses cycles et ses ry thm es de tra n s fo r
m ation et de régénéra tion , pour a ffron te r 
tous les processus po lluan ts  d ’o rig ine  
naturelle.

A u jou rd 'hu i pourtan t, agressé par une 
guerre  ch im ico -b io lo g iq u e  cyn ique  dé 
clenchée par les déchets du progrès, 
l'éq u ilib re  éco lo g iq ue  est g ravem ent 
m enacé dans ses m écanism es essen
tiels.

A titre  d ’exem p le  d ’une des p ra tiques  les 
plus p ré ju d ic iab les , on peut c ite r l’em p lo i 
de dé te rgen ts  à des doses élevées et à 
fo rte  concen tra tion  de phosphates, m oins 
pour laver que pour con treba lance r l’ac 
tion des sels incrustan ts  présen ts dans 
l'eau et ad ou c ir ce lle -c i à des fins do m e s
tiques.

Les résu lta ts  son t sûrs et im m édia ts, 
certes, m ais les conséquences on t une 
am p leu r d ram atique . Le déve loppem ent 
d 'a lgues par su ite  des phénom ènes d ’eu- 
troph isa tion  p rovoqués par l'excès des 
com posés ph ospho riques  tue les lacs et 
les m ers. Une nouve lle  fo is — car ce fu t le 
cas de no m bre ux  processus p ro du c tifs  
acceptés avec une m yop ie  a la rm an te  au 
nom  du progrès  et du p résum é b ien- 
ê tre  — le b ilan est dé fin itivem en t négatif.

On oub lie  tro p  souvent que tou t d o m 
m age occas ionné  à l’env ironnem en t est 
un dom m age que  l’hom m e devra  payer 
très cher.

Une conscience politique doit naître

Connus depu is  long tem ps, les effets 
tox iques de la po llu tion , désorm a is  ré 
pandue à tous les n iveaux de la b io 
sphère, fon t a u jo u rd ’hui l'o b je t de no m 
breuses études. Il en est issu une sc ience 
nouvelle, l’éco tox ico log ie , qu i v ise 
no tam m ent à a p p ro fo n d ir la conna is 
sance des écosystèm es et de leurs in te r
dépendances — par a illeu rs  évidentes.

En revanche, il n 'ex is te  pas enco re  de 
consc ience p o litiq ue  du p ro b lèm e  qui, 
par sa na ture  m êm e est socia l et partant, 
po litiq ue m en t im p liqué . Les m oyens 
don t on d ispose  pour le dé ve loppem ent 
de ce tte  sc ience et po u r la p ro tection  
de l’env ironnem en t son t p resque pa r
tou t m odestes, tou jou rs  insuffisan ts  et 
mal d is tribués. L’u tilité  de ces é tudes et 
recherches et l’u rgence de leur in te ns i
fica tion , de  leur coo rd ina tio n  et de leur 
concré tisa tion  dans des p rog ram m es 
opéra tionne ls  est tou te fo is  ind iscu tab le .

Effets toxiques de la pollution

Les m écanism es et les agents resp on
sables de la po llu tion  des eaux na ture lles 
sont, com m e nous l’avons som m a ire 
m ent vu, nom breux, ex trêm em en t co m 
plexes et ils on t une in fluence  d iverse 
sur les con d itions  env ironnem en ta les  : 
concen tra tion  d ’oxygène, pH (don t nous 
pa rle rons rap id em en t car on ne saura it 
ig no re r le phénom ène des plu ies acides), 
anhyd ride  de carbone, tension  s u p e rfi
c ie lle , pression  osm otique, substances 
tox iques, déchets organ iques, etc., aux
que ls nous devons a jou te r un au tre  é lé
m ent essentie l pour la vie des po issons : 
la tem péra tu re .

Avec cette de rn iè re , l’éva luation  du 
degré  de v ivab ilité  des eaux peut ê tre  
ram enée à tro is  é lém ents fondam entaux, 
q u ’il est par a illeu rs  im p oss ib le  d ’ana
lyser tous dans la p résen te  note :
— la quan tité  d ’oxygène d issous;
— la tem pé ra tu re  et ses varia tions;
— la présence de substances tox iques  
de nature d iverse.

En nous ré fé ran t à ces é lém ents, nous 
exam inerons donc certa ins  e ffe ts to x i
ques que la po llu tion  p rovoque  sur les 
po issons en p renan t en cons idéra tion  
deux pa ram ètres dé te rm inan ts  pour la 
vie des o rgan ism es aqua tiques : la te m 
pé ra tu re  et la concen tra tion  d ’oxygène 
dissous. Ces pa ram ètres son t d 'a illeu rs  
é tro item en t liés : l'é léva tion  de la te m p é 
ra tu re  d im inue  la capac ité  de l’eau à d is 
soudre  l'oxygène, c ’est po u rq uo i les eaux 
fra îches sont p lus oxygénées que les 
eaux chaudes.

La tem pé ra tu re  de l’eau est d é te rm i
nante pour le m étabo lism e  des espèces 
de po issons, o rgan ism es po ïk ilo therm es. 
(C 'es t-à -d ire  do n t la tem pé ra tu re  in te rne

suit les varia tions  du m ilieu  exté rieu r.) 
Leurs réactions enzym atiques ne s ’ac
com p lisse n t donc de façon op tim a le  que 
dans des in te rva lles the rm iqu es  d é te r
m inés, c 'est pourquo i leu r m étabo lism e 
et leur vie m êm e dépenden t é tro item en t 
de la tem pé ra tu re  du m ilieu dans lequel 
ils vivent.

Sous cet aspect, on d is ting ue  les espè
ces eu ry therm es, qui s ’ad ap te n t fac ile 
m ent aux varia tions de tem pé ra tu re , 
m êm e lim itées, et les espèces sténo- 
therm es, p lus nom breuses, qu i do iven t 
v ivre  dans des in te rva lles the rm iqu es  
bien défin is.

En ce qu i conce rne  la resp ira tion , il co n 
vient de préc ise r que, dans l’eau, la d iffu 
sion de l’oxygène se fa it très  lentem ent. 
Sa p ro po rtion , dans l’eau saturée, est 
environ v ing t fo is  in fé rie u re  à ce lle  de 
l’air. Pour l’ex tra ire  et l’u tilise r, les po is 
sons son t donc con tra in ts  de fa ire  passer 
à travers  leurs b ranch ies un vo lum e 
d 'eau bien sup érieu r au vo lum e d ’air 
équ iva len t nécessa ire aux vertéb rés  te r
restres. De plus, la dens ité  et la v iscosité  
de l’eau sont in fin im en t supérieu res  à 
ce lles de l’air, de  sorte  que l’e ffo rt, exigé 
des po issons pour extra ire , de l’eau, 
l'oxygène nécessa ire  à leu r resp ira tion , 
est énorm e. Les phénom ènes re sp ira 
to ires  chez les po issons con som m e nt à 
eux seuls environ 20 % de l’oxygène 
to ta l u tilisé  dans les processus v itaux : 
so it d ix  fo is  p lus que chez les m am m i
fè res te rrestres.

En tenan t tou jou rs  com p te  de nos pa ra 
m ètres fondam entaux, il est év ident 
q u ’une augm enta tion  de tem pé ra tu re  
p ro longée dans le tem ps, en d im inu an t 
la facu lté  de l’oxygène à se d issoudre  
dans l’eau, con tra in d ra  le po isson à une 
activ ité  resp ira to ire  p lus in tense.

La fonc tion  resp ira to ire  accé lé rée favo 
rise la péné tra tion  des substances to x i
ques éventue llem en t présen tes dans 
l’eau. Cette péné tra tion  peut a ffec te r la 
resp ira tion  dans ses m écan ism es les 
p lus p ro fonds. Chez le po isson, les 
échanges gazeux se fon t su rtou t au 
niveau des m em branes branch ia les  au 
cou rs  des m écanism es resp ira to ires .

Toutes les substances tens io-actives, 
com m e les dé tergents, m od ifie n t la p e r
m éab ilité  et accé lè rent en conséquence  
le passage d ’au tres substances, par 
exem ple  les pestic ides et les sels de 
m étaux lourds qui dev iennent très  d a n 

(Photo F. Bibal, Unesco)

On oublie trop souvent que tout dommage occasionné à l ’environnement est un dommage 
que l'homme devra payer très cher

(Photo G. Kraczkowski)

gereux pour la vie, m êm e à des con ce n 
tra tions  qui ne sont pas jugées c ritiq u e s  
dans des con d itions  norm ales.

Les déche ts o rgan iques peuvent p e rtu r
ber g ravem en t le d iffic ile  et dé lica t é q u i
lib re  du besoin en oxygène et a tte ind re  
des niveaux de concen tra tion  m orte ls .

A leur con tact, les m ic ro -o rga n ism es  
déve loppen t des processus na ture ls  
d ’oxyda tion  et d ’oxyd o ré duc tio n  c o n 
som m ateurs  d 'oxygène. Liés à ces p ro 
cessus d 'oxyda tion , des réactions e x o 
the rm iques  élèvent la tem p é ra tu re  de 
l’eau et con tribu en t à d im inu e r en co re  la 
quan tité  d ’oxygène d ispon ib le . Q uand la 
concen tra tion  des déchets o rgan iques  
augm ente, la vie des po issons dev ien t 
p rob lém atique , vo ire  im p oss ib le  : c ’est 
l’asphyxie.

Lo rsque l’on parle  de substances to x i
ques et de m écanism es resp ira to ires , il 
ne fau t pas ou b lie r l'in te rfé ren ce  dans 
le tra n sp o rt de  l’oxygène vers les tissus, 
de substances qui ag issent d irec tem e n t 
sur les p igm ents  hém atiques com m e 
cela se p ro d u it pour l’hém og lob ine  par 
su ite  de l’action  des nitrites.

Les varia tions du pH, m êm e lim itées à 
des va leurs acceptab les pour la vie des 
po issons (com prises no rm a lem en t en tre  
5 et 9) on t aussi une in fluence  sur la to x i
c ité de certa ines substances po lluan tes 
en en accé lé ran t la d isso lu tion  : c ’est le 
cas des sels am m on iacaux don t la to x i
c ité  augm ente  avec l'é léva tion  du pH, ou 
des cyanures, pour lesquels c 'es t une 
d im inu tion  du pH qui p ro d u it le m êm e 
effet.

Dommages pour la pêche 
et la production halieutique

On ne peut con c lu re  ce b re f aperçu sans 
évoquer les dom m ages qu i fra p p e n t la 
p ro du c tion  ha lieutique. Le po isson, par 
su ite  de con tacts  avec des acides, des 
m atiè res en suspension, des substances 
caustiques, etc., peut p résen te r des 
lésions et des ab rasions cu tanées qui, 
privées de la pro tection  du m ucus, sont 
rap id em en t envahies par des m o is is 
sures et des bactéries. Il en résu lte  une 
a lté ra tion  irré m éd iab le  de la v ita lité  et 
de l’aspect es thétique du p rodu it.

Le co rp s  du po isson est éga lem ent 
dégradé  par les hu iles m inéra les, les 
phénols, les éthers, les su lfu res, les m er- 
captans, etc., qu i sans com p rom e ttre , à 
de basses concen tra tions, la vie de 
l’an im a l, con fè ren t aux cha irs  des odeurs  
et des saveurs te llem en t désagréab les 
que leur consom m ation  s ’en trouve 
abso lum en t déconse illée . La conserva - 
b ilité  m êm e du p rodu it se trouve  altérée 
et son dépérissem ent rap id e  en rédu it 
encore  l ’in té rê t com m erc ia l.



Une des dernières nasses pleines de ce pêcheur professionnel? 
(Photo Alain Kayser)

Le cas du lac Nemi

Le lac Nemi est un pe tit lac vo lcan ique  
appa rtenan t au g ro up e  de cra tè res des 
co llines A lban i près de Rome.

Il est en touré  de bo is et de te rres  c u lt i
vées, n'a pas de cou rs  d ’eau tr ib u ta ire  et 
est a lim en té  par l’un ique bassin h yd ro 
g ra ph iqu e  et par des sources sous- 
lacustres pas tou jou rs  actives.

Au débu t du siècle, le lac avait été classé 
com m e o lig o tro p h e  avec des va leurs 
d ’oxygène à sa tu ra tion  dans presque 
tou te  la m asse d 'eau, des sels nu tritifs  
d 'azote et de phospho re  dans les lim ites 
de la no rm a lité  et un p lancton peu ab on 
dant.

La popu la tion  ha lieu tique  é ta it rep rése n 
tée par de no m bre ux  cyp rin id és  d ’eau 
tem pérée , par l’angu ille , le broche t, la 
perche et, depu is  environ 1925, date de 
son in tro du c tion , par le co régone (core - 
gonus  sp.) espèce no rd ique  s téno therm e 
qu i s ’éta it bien acc lim atée  dans le lac, y 
trouvan t en effet, pendant la saison es ti
vale, des eaux p ro fondes plus fra îches 
et bien oxygénées pa rfa item ent ad ap 
tées à ses besoins vitaux.

Entr,e 1928 et 1932, le niveau des eaux 
fu t abaissé d 'env iron  20 m po u r p e r
m ettre  la récupé ra tion  de deux anciens 
navires rom a ins. Puis le lac re trouva  p ro 
g ress ivem ent son niveau antérieur.

Les nouve lles con d itions  ph ys ico -ch i
m iques engendrées par la v idange favo 
risè ren t l’ins taura tion  d ’un niveau d ’eu- 
troph ie  p lus é levé que celui qu i ex is ta it 
auparavant.

En 1969, le S tab ilim e n to  ittiog en ico  de 
Rome, en tam an t une série d 'é tudes sur 
l’ich tyo faune du lac, a consta té  que les 
cond itions  généra les ren tra ien t encore  
dans les lim ites de la norm alité , la s itu a 
tion  estiva le  resta it favo rab le  à la vie du 
corégone qu i trouva it, vers 15 m de p ro 
fondeu r, des eaux fra îches et su ffisa m 
m ent oxygénées.

Bien exp lo ité , le lac a tte igna it la p ro d u c 
tion ha lieu tique  la plus é levée des 
m ilieux nature ls ita liens : environ 200 kg 
de po issons, par hectare à l’année, le 
seul co régone rep résen tan t 80 %. Ce 
rendem ent op tim a l fu t tou te fo is  ra p id e 
m ent co m p ro m is  par le déversem ent 
tou jou rs  p lus m assif des décha ts 
o rgan iques en p rovenance des 
égouts des agg lom éra tions  de Nemi et 
G enzano auxque ls  s ’a jou tè ren t les eaux 
usées de l’hôp ita l g é ria tr iq ue  d 'une  capa
cité de 1.200 lits. C ’éta it m an ifes tem ent 
trop  pour ce pe tit lac dans leque l se 
déversa ien t égalem ent, les eaux de ru is 
se llem ent des cu ltu res  ag rico les avec 
leur charge de fe rtilisan ts  et de pes ti
cides.

Le p re m ie r s igne de la rup tu re  de l’é q u i
lib re  h yd rob io log iqu e  ap pa ru t en 1974. 
La surface du lac com m ença à roug ir,

su ite  à .un phénom ène de « fleu r d ’eau» 
dû au déve loppem en t de l’a lgue cyano- 
phycée «osc illa to ria  rubescens». Le 
phénom ène s ’aggrava l’année su ivante 
avec le déve loppem en t m assif des 
algues. Leur dé com p os itio n  et leur fe r
m enta tion p rovoquèren t, pendan t la 
saison estiva le  de 1975, la d ispa rition  
quasi to ta le  de l’oxygène ju s q u ’à q u e l
ques m ètres de la su rface  de l'eau.

Il s ’ensu iv it une m orta lité  presque to ta le  
de l’ich tyo faune qui en tra îna la d isp a 
rition  com p lè te  du corégone. Seuls su rvé 
curen t que lques ind iv idus  des espèces 
les p lus résistantes, a ffa ib lis  et, partant, 
pro ies fac iles  pour les m o is issures et les 
bactéries présentes en abondance  dans 
un env ironnem en t aussi altéré.

Au cours des années suivantes, on assista 
à des am é lio ra tions  pé riod iques  dues à 
la rég lem enta tion  des déversem ents 
po lluan ts. Mais la po llu tion  o rg an iqu e  
cons titua it désorm a is  une ca ra c té ris 
tique  constante  du lac de Nemi avec des 
dé fic its  estivaux d 'oxygène im p o rtan ts  au 
po in t de ne p lus pouvo ir accu e illir  le 
corégone. Ceci p rovoqua, en tre  autres,

de graves dom m ages pour l’ac tiv ité  de la 
pêche.

P our rem éd ie r au m oins en pa rtie  à ces 
dom m ages, le S tab ilim e n to  Ittiogen ico  
exp é rim e n te  actue llem en t l’in tro du c tion  
d ’une espèce de po isson en p rovenance 
d ’A m ériqu e  du sud, Y «odontesthes  
bonariensis» .

Ce po isson, qu i ap pa rtien t à la fam ille  
des a thérin idés, est eu ry the rm e et s u p 
po rte  très bien les a lté ra tions de l’env i
ronnem en t tou t en ayant de bonnes qu a 
lités organo lep tiques. Les résu lta ts  ont 
été encouragean ts  m ais l’aggrava tion  de 
la s itua tion  de l’env ironnem ent, in te rve 
nue l’année dern iè re , a p ro voq ué  la perte  
d ’une bonne partie  des ind iv idus  p ré 
sents dans le lac. Avec la pe tite  quan tité  
de rep rod uc teu rs  qu i on t survécu, il sera 
tou te fo is  poss ib le  de rep ren d re  le rep eu 
p lem ent du lac et de déve lopper les 
résu lta ts  pos itifs  de l'expérience .

E.G.

La pluie source de vie? William Dickson

A u cou rs  des deux de rn iè res  décen
nies, le sol et les eaux de surface 
de la Suède on t été exposés à des 

quan tités  d ’ac ides tou jou rs  p lus im p o r
tantes. La cause essentie lle  de cet éta t de 
fait, n ’est au tre que  l’usage accru des 
com b ustib les  d ’o rig in e  fossile.

Dans le sud -oues t du pays, le taux d 'a c i
d ité  des p ré c ip ita tion s  est au m oins d ix  
fo is sup é rieu r à ce qu 'on  peut supposer 
q u ’il é ta it avant l'in du s tria lisa tion .

Dans la p lus g ra nd e  partie  du pays, la 
roche de fond n ’o ffre  que peu de p ro te c 
tion  con tre  les phénom ènes d 'a c id ific a 
tion , ce qui en tra îne la dégrada tion  de 
nom breux lacs et cours d ’eau.

Le processus d ’ac id ifica tion  peut être 
d iv isé en tro is  phases. D urant la p re 
m ière, la va leur du pH reste élevée et 
stable. Les ions d ’hyd rogène présents 
dans l'eau de p lu ie  sont absorbés par le 
systèm e tam pon du b icarbona te . La 
seconde phase com m ence  lo rsque, par 
périodes, ce systèm e tam pon  ne fo n c 
tionne  plus. La va leur du pH peut a lors 
tom be r au -dessous de 5,5 : les o rg a 
nism es aqua tiques son t touchés et l’on 
observe des m orta lités  ép isod iques  dans 
les popu la tions  de poissons. Au cou rs  de 
la tro is ièm e phase, la va leu r du pH se 
s tab ilise  aux environs de 4,5 (m êm e si 
l’ac id ité  des p ré c ip ita tions  dépasse cette 
lim ite). A ce stade, l’a lum in ium  et l’hum us 
présents dans le sol et dans les eaux fon t 
o ffice  de systèm e tam pon. P ara llè lem ent 
à la d im inu tion  des va leurs du pH, on 
observe une augm enta tion  de la teneur 
de l’eau en m étaux (surtou t en a lu m i
n ium ). Ces m od ifica tions  ch im iqu es  in d i
rectes dans des eaux ac id ifiées peuvent 
avo ir des effe ts b io log iques  plus graves 
que l’augm enta tion  du nom bre  d ’ions 
d ’hydrogène, elle m êm e.

Zones acidifiées

La m a jo rité  des lacs ac id ifiés  est située 
dans le sud -oues t du pays.

Dans la rég ion de la côte occ identa le , 
environ  75 % des lacs p résen ten t des 
va leurs de pH in fé rieures  à 5,5 
du ran t au m oins une partie  de l'année 
et 33 % d ’en tre  eux ont dé jà
a tte in t la tro is ièm e  phase d ’ac id ifica tion  
(va leur du pH in fé rie u re  à 5 du ran t l'été). 
Dans les autres rég ions sensib les du sud 
de la Suède, environ 50 % des lacs sont 
acid ifiés.

Au nord du pays, le pourcen tage  de lacs 
acides est p lus d iffic ile  à estim er car les 
fluc tua tions  du pH dans les lacs de fa ib le

d im ension  et dans les eaux cou ran tes 
peuvent ê tre  cons idérab les. D uran t la 
fon te  des neiges, on observe  des va leurs 
du pH très fa ib les  pendan t une cou rte  
pé riode, m êm e dans des eaux no rm a le 
m ent pro tégées par un systèm e tam pon 
efficace.

On dénom bre , en Suède, au m oins
14.000 lacs en phase 2 d ’ac id ifica tion  et 
environ 4.000 en phase 3.

Les lacs les p lus sensib les, du sud de la 
Suède, se son t p ro ba b le m en t ac id ifiés  
dès la pé riode  1950-1970, c ’es t-à -d ire  
lo rsque  les dépô ts  a tm osp hé riqu es  de 
sou fre  on t connu leur p lus fo rte  augm en
ta tion . Au cours des années 70, si le 
ry thm e de l’ac id ifica tion  sem b le  s ’ê tre  
q u e lque  peu ra lenti, les va leu rs  du pH 
on t néanm oins géné ra lem en t baissé, 
dans les lacs sensib les.

Effets biologiques

L 'ac id ifica tion  entra îne une d im inu tion  
du nom bre  des espèces d ’o rgan ism es à 
tous les niveaux troph iq ues  de l'éco - 
systèm e.

Une invasion m assive de spha ignes et 
une accum ula tion  c ro issan te  de débris  
o rgan iques  liées à une d im inu tion  de la 
m inéra lisa tion  — su rtou t dans les 
rég ions litto ra les  — , sont des consé 
quences typ iques de l’ac id ifica tion .

De nom breux  invertéb rés benth iques, 
su rtou t les crustacés, les ép hé m érop - 
tères, les gasté ropodes et les m o llus 
ques, sont très sensib les à des valeurs 
fa ib les  du pH.

En Suède, les po issons les p lus sensib les 
à l’ac id ité  sont le ga rdon  (R utilus Ruti- 
lus), et le va iron  (P hoxinus p h o x in u s ), 
don t la rep rod uc tion  est pe rtu rbé e  dès 
que la va leur du pH avo is ine  5,5. Les 
sa lm on idés sont m oins frag iles . Le b ro 
chet, la perche et su rtou t l'angu ille  sem 
blen t ê tre  les espèces les plus rés is 
tantes.

Les effets de l'a c id ifica tion  s ’observen t 
à des va leurs de pH qu i ne son t pas 
tox iques pour la p lupa rt des organ ism es 
d 'eau douce  : l'a lum in ium  peut p ro voq uer 
la m ort du po isson, à des concen tra tions  
re la tivem ent fa ib les, et sa to x ic ité  est 
m axim ale  quand le pH est légè rem en t 
sup é rieu r à 5,0.

Si certa ins organ ism es c lés son t é li
m inés par su ite  d ’un em p o isonnem en t à 
l'a lum in ium  (ou pour une au tre  raison), 
l'écosystèm e tou t en tie r en souffre . C 'est

po urquo i l’on pense que de nom breux  
e ffe ts de l'a c id ifica tion  sont des effets 
seconda ires, causés par une m o d ific a 
tion des con d itions  de vie dans des 
dom aines aussi d ivers que l'a lim e n ta 
tion, la com p é titio n  et la p réda tion .

Selon des experts  locaux, l'a c id ifica tion  
a fa it d im in u e r les popu la tions  d ’écre- 
visses suédo ises (Astacus astacus) dans 
20 à 30 % des lacs du sud -oues t et du 
cen tre  de la Suède. La surface to ta le  
des lacs touchés est estim ée à 115.000 
hectares, auxque ls il fau t a jou te r les
150.000 hectares des lacs présum és 
atteints.

Dans le sud -ou es t de laS uède, le g a rd o n , 
jad is  très  com m un mais sens ib le  a d im i
nué dans 2.000 lacs de plus d ’un hectare, 
(soit la m oitié  des lacs de ce tte  rég ion).

Au sud et au cen tre  du pays, les p o p u la 
tions de po issons de 2.500 lacs son t g ra 
vem ent touchées et l’on cons idè re  que, 
dans 6.500 autres, elles son t en déclin . 
Ces 9.000 lacs rep résen ten t environ 
10 % du nom bre  et de la surface to ta le  
des lacs suédois.

Dans le nord  de la Suède, où les lacs 
sont nom breux, on ne connaît pas encore  
d ’une m an iè re  a p p ro fo nd ie  les e ffe ts  de 
l’ac id ifica tion . On sait tou te fo is  que 
beaucoup de petits cours d 'eau de cette 
rég ion, qu i possèdent pou rtan t des sys
tèm es tam pons satisfa isants, peuvent 
p résen te r des va leurs de pH très basses 
et de fo rtes  concen tra tions  d ’a lum in ium , 
su rtou t du ran t la pé riode  de fon te  des 
neiges.

Le chaulage : un moyen de lutte 
contre l’acidification

En vue de com b a ttre  l’a c id ifica tion , un 
p ro g ra m m e de chau lage à g rande  
éche lle  a été lancé au cou rs  des d e r
nières années. On a ainsi tra ité  près de
3.000 lacs en y déversant un to ta l de
700.000 tonnes de ca lca ire  finem en t 
broyé. Le coû t de l’opéra tion , assuré par 
l'E tat pour une large part, s ’est élevé 
cette année à 70 m illions de cou ronnes 
suédo ises (8,5 m illions de do lla rs  US). 
M algré  ses effets b io log iques  positifs , 
ce tra ite m e n t ch im iqu e  ne rep résen te  
q u ’une so lu tion  tem po ra ire . Rédu ire 
é n e rg iquem en t l’ém iss ion dans l’a tm o 
s p h è re  de p ro d u its  g é n é ra te u rs  
d ’acides est, à long term e, le seul rem ède 
e fficace. Le dépô t de sou fre  do it être 
ram ené à m oins de 0,5 g ram m e par m 2 et 
par an. W.D.
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Evolution de la pêche

L’espèce actue llem en t la p lus  rech e r
chée par les pêcheurs, su rtou t en Suisse, 
est la perche. La palée, la tru ite  lacustre , 
le b roche t et l'om b le  cheva lie r son t éga le 
m ent régu liè rem en t exp lo ités . L’eu tro - 
ph isa tion  (l'en rich issem en t des eaux du 
lac en m atiè res fe rtilisan te s  d ’o rig ine  d o 
m estique  et ag rico le) et l’am é lio ra tion  
con s id é rab le  des m éthodes de pêche 
a idant, le rendem ent de  la pêche p ro fe s 
s ionne lle  s ’est rég u liè re m en t accru au 
cou rs  des décennies, po u r a tte ind re  près 
de 1.500 tonnes dans les années 1971 à 
1975 (23,7 kg /ha ). Cette évo lu tion , basée 
su rtou t su r une augm enta tion  effrénée 
de l’e xp lo ita tion  de la perche , s 'est su b i
tem en t in te rrom p ue  après 1977. Le ren 
dem en t p isc ico le  a sub i une chu te  ex trê 
m em ent dou loureuse  pour les pêcheurs 
pro fess ionne ls  surtout. Le ré tab lissem en t 
des po pu la tio ns  de pe rches ne s ’est 
m an ifesté  que depu is  1983 et su rtou t 
1984.

Coopération franco-suisse

Avec l’en trée en v igueur, en 1983, de 
l’A cco rd  franco -su isse  conce rnan t la 
pêche dans le lac Lém an, les au torités 
des deux pays sont tenues de gé re r la 
pêche lém an ique  en com m un. Des m e
sures v isant no tam m ent à réd u ire  l’e ffo rt 
de  pêche de la perche on t été décidées. 
Elles e n tre ron t en v igueur dès 1985. De 
plus, un g ro up e  de trava il réun issan t des 
sc ie n tifiq ues  des deux pays à été créé. 
Son m andat est de m ieux coo rdo nne r les 
recherches sur les popu la tions  p isc i
co les du Lém an et de fo u rn ir  les bases 
sc ie n tifiq ues  utiles à la gestion  de la 

B e rn a rd  B ü t t ik e r  pêche.

Le Lém an constitue  le p lus grand 
rése rvo ir d ’eau d 'E u rope  centra le . 
Sa p ro fo n d e u r a tte in t 300 m, sa 

superfic ie  582 k m 2, son vo lum e re p ré 
sente 89 km 3 d ’eau. Pourtant, la d ive rs ité  
des po issons q u ’il héberge, so it 25 espè
ces, est fa ib le  par ra p p o rt à d ’au tres 
rég ions d ’Europe, no tam m ent le bassin 
du D anube ou la péninsule Ibérique. 
En effet, de nom breuses espèces qui 
peup la ien t l’Europe cen tra le  avant la d e r
n ière pé riode  g lac ia ire  — la faune p isc i
co le  é ta it a lo rs  p lus riche que de nos 
jou rs  — on t d ispa ru  lo rsque le con tine n t 
a été envahi par les g laciers. Par la suite, 
le rep eu p le m en t de ce tte  rég ion a été 
en travé par des ba rriè res g é o g ra p h i
ques. Le bassin lém an ique a en ou tre  
sub i un iso lem ent supp lém en ta ire  du fa it 
que p lus ieurs  espèces m ig ra trices  n ’ont 
pas pu rem o n te r le Rhône ju squ 'a u  lac. 
Par a illeurs, 11 espèces ont été in tro 

du ites dans le bassin lém an ique  au cours 
des de rn ie rs  s iècles. Deux espèces (ou 
races) de haute va leur économ ique  et 
p rop res  au Lém an, la fé ra e tla g ra v e n c h e  
(C oregonus sp.) on t été ex te rm inées  par 
les pêcheurs  au débu t du siècle. Elles 
ont été rem p lacées par la pa lée (C ore
gonus lavare tus) en p rovenance du lac 
de Neuchâtel.

Deux sa lm on idés, la tru ite  lacustre  et 
l’om b le  cheva lie r se po rte n t encore  bien 
à l’heure actuelle. Pourtant, les frayères 
na ture lles de ces deux espèces très  p ré 
cieuses sur le plan fau n is tiq ue  et de la 
pêche sont m enacées : ce lles de l’om b le  
risquen t de s 'envaser par su ite  de l’eu tro - 
ph isa tion  tand is  que les voies de m ig ra 
tion des tru ites  vers leurs lieux de ponte, 
loca lisés dans les affluents, risquen t 
d ’ê tre  in te rrom p ues par la cons truc tion  
de barrages et d ’au tres am énagem ents.

Perspectives d ’avenir

En vue d ’assurer à long te rm e de bons 
rendem en t p isc ico les, il sera it néces
sa ire  de gé re r les po pu la tio ns  de po is 
sons en conna issan t m ieux encore  leur 
b io log ie . On p o u rra it a insi évite r la s u r
e xp lo ita tion . Il s 'ag it éga lem en t de d ive r
s ifie r la pêche en exp lo itan t s im u ltan é 
m ent p lus ieurs  espèces. M ais com m ent 
peut-on conva incre  le con som m ateu r 
qu 'il existe  dans le Lém an d 'au tres  po is 
sons que la perche, tou t aussi savou
reux?  Les ten ta tives d ’in fo rm a tion  sont 
souven t restées vaines ju s q u ’à présent.

La p ro tec tion  de l’env ironnem en t 
lacustre  est un au tre  souci des ges tion 
naires. La dégrada tion  de la qua lité  de 
l’eau a a tte in t un stade c ritiq u e ; il s’ag it 
d ’a m é lio re r l ’éta t du lac sans ta rde r, afin 
d ’év ite r de  dépasser un po in t de non- 
re tour. Enfin, il fau t éga lem en t sauve
ga rde r ce qu i reste des rives nature lles 
et m a in ten ir les frayères des po issons.

B.B.

L’élevage

M.P. Grimm

L’é levage d 'espèces au toch tones afin 
de peup le r les eaux na ture lles est 
devenu très  po pu la ire  depu is  la 

S econde gu e rre  m ond ia le . G énéra le 
m ent, l'o b je c tif poursu iv i cons is te  à 
m a in ten ir et à dé ve lopp e r la ren tab ilité  
de la pêche; en d ’au tres te rm es, on sou 
ha ite p réserve r une dens ité  de po pu la 
tion  co rre sp o n d a n t à la capac ité  m ax i
m ale d ’un bassin ou du m oins em pêcher 
ce tte  dens ité  de décro ître  d ’une certa ine  
lim ite , fré q u e m m e n t é tab lie  selon des 
c ritè re s  économ iques.

L’élevage a été en tre p ris  d ’abord  pour 
lu tte r con tre  l’in fluence  négative des 
m od ifica tions  que l’hom m e ap po rte  à 
l’habita t. Plus récem m ent, les p ressions 
exercées par la pêche on t con du it à p ré 
ven ir le dépeup lem ent. H ab itue llem en t, 
le m e illeu r ra p p o rt c o û ts /b é n é fice s  est 
recherché  : en conséquence, les in d i
v idus élevés on t la p lus pe tite  ta ille  éco 
lo g iquem en t accep tab le  et la p ro d u c 
tiv ité  na tu re lle  d ’un systèm e aqu ico le  est 
u tilisée pour a tte ind re  la capac ité  m en
tionnée  ci-dessus.

Plus récem m ent encore , le ra p p o rt 
coû ts /b éné fices  a été jugé  m oins im p o r
tan t dans certa ins  élevages, par exem ple  
ce lu i d ’ind iv idus  a rtific ie llem e n t p ro 
pagés po u r p réserve r une espèce m ena
cée ou le repeup lem en t de bassins après 
des désastres éco log iques  com m e le 
déversem ent de substances tox iques.

Frai de saumon dans le Rhin

La m ise en c ircu la tio n  de fra i de saum on 
dans les a ffluen ts  du Rhin a été l’une des 
p re m iè re s  opéra tions  de p isc icu ltu re  à 
g rande  éche lle  lancées en Europe. Elle a 
débu té  dès la deux ièm e m o itié  du siècle 
de rn ie r, sans tou te fo is  a tte ind re  son but; 
en effet, le déc lin  des po pu la tio ns  de sau
m ons adu ltes revenant à leur fleuve d 'o r i
g ine  n ’a pas été enrayé.

A près la Seconde guerre  m ondia le , 
l’é levage de jeunes saum ons m ig ra teu rs  
d ’env iron  deux ans (tacons) près de l'e m 
bo uch ure  du fleuve a abou ti à d ’exce l
lents résu lta ts. Cet é levage de tacons 
s ’est répandu dans le m onde en tier. 
D’au tre  élevages on t été des succès, par 
exem ple  ceux de la c ive lle , de la ca rpe  
com m u ne  et, dans certa ins  pays, du 
corégone. Ces réussites, qui conce rnen t 
pour la p lup a rt des espèces d o n t la 
rep ro d u c tio n  n 'é ta it p lus  sa tis fa isan te  
dans les con d itio n s  naturelles, on t donné 
à penser que l’élevage en généra l éta it 
un in s tru m en t u tile  de la p isc icu ltu re .

Quoi q u ’il en so it, la qu as i-to ta lité  des 
Etats eu ropéens p ra tique  a u jo u rd ’hui 
l’é levage d ’espèces très  d iverses. 
C ependant, les éva luations sont ra res et 
la question  de savo ir s ’il s ’agit de réu s 
s ites ou d ’échecs donne souvent lieu à 
des con troverses.

L’introduction d’espèces allogènes

L’op éra tion  à g rande  éche lle  la p lus 
anc ienne  dans ce dom a ine  con ce rn e  
pour l'E u rope  la d is tr ibu tion  de la ca rpe  
com m une . La p lupa rt des au tres in it ia 
tives de ce type on t été beaucoup plus 
récentes et sont in te rvenues p rin c ip a le 
m ent au cou rs  des tro is  de rn iè res  
décennies. L 'ob je c tif de la gestion  
cons is te  à am é lio re r le rendem en t de la 
pêche. On postu le  fréqu em m e n t q u ’un 
écosystèm e, avec ou sans m od ifica tions  
dues à des é lém ents hum ains, con tien t 
des en d ro its  vacants et n ’est d o nc  pas 
p le inem en t exp lo ité  par les popu la tions  
de po issons existantes. L 'in tro du c tion  
d 'espèces de sa lm on idés dans les lacs 
a rc tiq ue s  de Suède, où n’ex is ta it aucun 
po isson préda teur, et de la ca rpe  
argen tée (espèce phytophage) dans le 
lac Balaton, pa rticu liè re m en t eu trophe , 
sont des exem ples de ces ten ta tives 
d 'o ccu pa tion  des endro its  vacants.

L ’élevage des poissons permet de repeupler les lacs et les cours d'eau 
(Photo O. V. B.-Foto)



Il a rrive  éga lem en t que l’on in trodu ise  
invo lo n ta irem e n t des espèces dans des 
hab ita ts  nouveaux.

La péné tra tion  de deux po issons m arins, 
la la m pro ie  et l’a lose, dans les g rands 
lacs des E ta ts-U n is est l’une de ces in tro 
duc tions  acc iden te lles  bien connues. 
C 'est éga lem en t par nég ligence que 
d ’abondantes po pu la tio ns  de ga rdons 
se sont é tab lies  en Irlande  (des pêcheurs 
con tinen taux  ava ient libé ré  les restes de 
leurs s tocks  im portés). De m êm e, la libé 
ration de po issons dé co ra tifs  a créé  des 
popu la tions  loca les de gupp ies  et de 
pe rches-so le ils  (E upom otis  g ibbosus). 
Une in tro du c tion  invo lon ta ire  et illégale 
a perm is le déve loppem en t d ’une p o p u 
la tion de sandres dans l'Est A ng lie  
(R oyaum e-U ni).

Les effets des introductions 
précitées ou de l’élevage

C om m e pour les espèces a llogènes en 
généra l, les e ffe ts  de l’in tro du c tion  de 
po issons von t du désastre to ta l (tel a été 
le cas lo rs de la péné tra tion  de la lam 
pro ie  et de l’a lose dans les g rands  lacs) 
à la réuss ite  occas ionne lle  com p lè te . On 
peut c ite r dans la p rem iè re  ca tégorie  
des espèces incapab les  de se rep rod u ire  
dans leur en v iro nne m en t nouveau.

Les conséquences béné fiques e t/o u  nu i
s ib les des innova tions sont souven t con 
testab les, m ais on observe  tro p  fré q u e m 
m ent une in fluence  négative su r les co lo 
nies de po issons ind igènes.

R econnaissan t ces inconvénien ts, les 
Etats m em bres  de la C om m iss ion  e u ro 
péenne consu lta tive  pour les pêches des 
eaux in té rieu res  on t adop té  — en é tro ite  
coo pé ra tion  avec le Conse il in te rna tiona l 
pour l’e xp lo ra tion  de la m er — un code 
de p ra tique  qu i pe rm e t de m a in ten ir 
dans des lim ites  to lé rab les  les risques 
d ’effe ts noc ifs  de l’in tro du c tion  de p o is 
sons nouveaux.

C om m e l’h is to ire  le dém on tre , il y a lieu 
de co n s id é re r q u ’une espèce a été in tro 
du ite  dans un pays dès lo rs qu 'e lle  a 
franch i une fron tiè re . A cet égard , les 
trans fe rts  in con trô lés  et à g rande  éche lle  
des po issons décora tifs , qui dev iennent 
cou ran ts  dans la p lup a rt des pays, sont 
très p réoccupan ts .

Nous in d iq u ion s  p lus h a u tq u e  les consé 
quences d ’une in tro du c tion  sont souvent 
incerta ines et con testab les. La m êm e 
rem arque  s ’ap p liq u e  à l’é levage d ’es
pèces au toch tones. En ra ison de l’in su f
fisance de nos conna issances sur la 
dyn am ique  dé m og raph iq ue  de la quas i- 
to ta lité  des espèces, l’im portance  des 
e ffec tifs  d ’une année qu e lconque  est 
im p oss ib le  à p révo ir. C ’est po u rq uo i les 
e ffe ts  de l’é levage ne peuvent ê tre  qu an 
tifiés. L’ im p o rtan ce  de ces données b io 

log iques est illus trée  par une éva luation 
de la p isc icu ltu re  concernan t les b ro 
chets a rtif ic ie lle m e n t p ropagés par 
l'o rgan isa tion  néerlanda ise  pour l’am é
lio ra tion  des pêches des eaux in té 
rieures.

w * .
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(Photo O. V. B.-Foto)

M esuré en te rm es de fréquence  d ’appa
rition  des in d iv idu s  adu ltes  m arqués, cet 
élevage de b roche ts  a été jugé réussi par 
des ges tionna ires  des pêches d ’Europe 
et des Etats-Unis.

Le déclin  num ériq ue  de la popu la tion  de 
b roche ts  aux P ays-Bas et le ré tré c is 
sem ent de sa zone de d is tr ib u tio n  ont 
été a ttribu és  à une réduction  m arquée 
de l’hab ita t de rep rod uc tion  pré fé ré , à 
savo ir la végéta tion  et les pâ turages 
récem m en t im m ergés, de p lus en plus 
rares, no tam m en t à cause de rég le m e n
ta tion  s tr ic te  du niveau des eaux em p ê
chan t les in on da tio ns  de p rin tem ps.

Un tab leau d iffé re n t de la s itua tion  a été 
ob tenu en con trô la n t les e ffec tifs  par 
ca té go rie  d ’âge et de longueu r au cou rs  
d ’une pé rio de  de hu it ans et en d é te r

m inan t leurs hab ita ts pré fé rés. Dans les 
po pu la tio ns  nature lles, les b roche ts de 
40 à 60 cm son t associés à la végétation 
aq ua tiqu e  à un degré  tel que l’on trouve  
à la fin  de chaque été une b iom asse 
cons tan te  de 80 à 150 k ilos de po isson 
par hectare de végétation.

La b iom asse des b roche ts  de ta ille  in fé 
rieu re  à 40 cm , en p a rticu lie r celle des 
in d iv idu s  d 'un an (15 à 35 cm ), est liée 
très  ne ttem ent et de façon négative à 
la b iom asse des broche ts  p lus âgés et 
p lus g rands. Ce ra p p o rt quan tita tif 
dé m o n tre  que l’élevage du b roche t est 
inutile . La fréquence  d ’ap pa rition  im p o r
tan te  d ’ind iv idus  élevés sous la fo rm e  de 
jeunes po issons s'est révé lée ê tre un 
rem p lacem en t, des b roche ts  na tu re lle 
m ent recru tés, par les ind iv idus  en ques
tion . Il s 'ag issa it d ’un rem p lacem en t — et 
non d ’un apport.

Les résu lta ts  de ces recherches à long 
te rm e  on t m on tré  que le recru te m en t des 
jeunes b roche ts  dépenda it de la surface 
de la zone com p ren an t de la végétation 
— l’hab ita t de cro issance. La p ro tection  
de la végéta tion  aqua tique  — en p a rti
cu lie r des plan tes im m ergées — po u 
va ien t donc rem éd ie r au déclin  des 
popu la tions.

La dens ité  de b roche ts  la p lus forte , 
souven t recherchée pour la bonne ges
tion  des pêches, peut ê tre  a tte in te  selon 
tou te  p ro b a b ilité  dans les eaux peu p ro 
fondes  où la végétation est répandue sur 
25 % de la su rface  to ta le. La p ro tection  
de la végéta tion  aqua tique  est donc  la 
con d ition  de résu lta ts  sa tis fa isan ts dans 
ce dom aine.

Nous avons dé jà  ind iqué  que les effets 
de l’é levage n’é ta ien t généra lem en t pas 
q u an tifiab les  éco log iquem en t, au niveau 
d ’un systèm e et m oins encore  à ce lu i de 
la synerg ie . Nous devons nous rendre  
com p te  que les ges tionna ires  des 
pêches, eu égard aux in té rê ts  éco no 
m iques qu i son t leur m otiva tion  p rin c i
pale, en tre p re nn en t souven t l’é levage 
d ’une espèce en postu lant q u ’il sera utile 
ju s q u ’à preuve du con tra ire .

C ette a ttitude  est con tes tab le  aussi bien 
du po in t de  vue d ’une p ro tec tion  e ffec
tive  de la na ture  que dans le souci d ’une 
gestion  e fficace des d iffé re n tes  espèces 
de po issons. C ’est po u rq uo i les Etats 
m em bres  de la C om m iss ion  européenne 
consu lta tive  pour les pêches des eaux 
in té rieures  ont é tab li un g ro up e  de travail 
sur l’élevage, cha rgé  no tam m en t d ’ «en
cou rag e r la coopé ra tion  dans le dom aine  
de la recherche». Il y a lieu d ’espérer 
que la nécessité  de la recherche  sera 
c o m p rise  par les au tres pa rties  in té res
sées et que les fonds  nécessa ires seront 
d ispon ib les . M.P.G.

Des étangs faits par l’homme
Jan Kleinert L’eau est sans aucun dou te  un é lém ent 

essentie l pour la v ie  sur no tre  terre . 
Un étang, de m êm e d ’a illeu rs  que 

n ’im porte  que lle  é tendue d ’eau d o r
m ante, représente, ou p o u rra it re p ré 
senter, un exem ple  d ’un écosystèm e p a r
fait, se su ffisan t à lu i-m êm e, ab ritan t une 
la rge gam m e de p ro du c te u rs  et de c o n 
som m ateurs. C’est souven t le seul 
e n d ro it où la vie an im a le  peut subsister, 
une oasis de calm e.

Néanm oins, il se peut que  ce tte  fonc tion  
des plans d 'eau so it co m p rom ise  si 
ceux-c i sont situés à p ro x im ité  des villes, 
dans des sites accessib les fréqu em m e n t 
visités, ou au vo is inage de sources de 
po llu tion , d ’eu tro ph ie  ou d ’au tres nu i
sances. Dans la zone cô tiè re , on trouve  
souvent des m an ifes ta tions de l’in d iffé 
rence des vis iteurs, y com p ris  des pê 
cheurs, qu i, par nég ligence la issent tra î
ner leurs dé tritus , ou m êm e u tilisen t 
l’eau pour laver leurs vo itu res. L’im p o r
tance de l’éduca tion  en m atiè re  d ’en v i
ronnem ent, ou p lu tô t l’im p ac t de l’a b 
sence d ’une te lle  éduca tion , appara ît 
c la irem en t ici, bien q u ’un pe tit nom bre  
d 'é tangs, de lacs et de cou rs  d ’eau so ien t 
dé jà  équ ipés de sentiers d ’in itia tion  à la 
nature, de caches pour observe r les 
o iseaux, etc.

L’importance de la pêche

La pêche a lim enta ire , dans les cou rs  
d ’eau et dans les eaux do rm an tes , est 
p ra tiquée  depu is  l’époque p réh is to rique . 
Il sem b le  q u ’en Europe, l’h is to ire  de l’é le 
vage des po issons en viv ie rs, ou p is c i
cu ltu re , a it com m encé au xine siècle, 
époque où la pêche est devenue une 
activ ité  com m e rc ia le  et le po isson, un 
p ro du it pouvant ê tre  échangé ou vendu 
sur le m arché. Cela a encouragé  la c ré a 
tion  d ’é tangs a rtific ie ls  où des espèces 
plus g randes, à cro issance  plus rap ide , 
donc plus ren tab les et, en ou tre , 
savoureuses on t pu ê tre  sé lectionnées, 
é tud iées et élevées. Il est prévu q u ’en 
T chécoslovaqu ie , la consom m ation , qui 
est ac tue llem en t de 0,7 kg par hab itan t, 
sera au m oins doub lée  et que la p ro d u c 
tion annue lle  a tte ind ra  10.000 tonnes.

La p isc icu ltu re  est p ra tiquée  dans des 
g rav iè res exp lo itées, dans d ’anciens lits 
de riv iè res et dans d ’au tres cavités re m 
plies d ’eau de surface ou d ’eau sou 
te rra ine . A titre  d ’exem ple, la S lovaqu ie  
possède à p résen t près de 30.000 hec
tares et la Bohêm e, plus de 50.000 hec
tares de rése rvo irs  a rtif ic ie ls  d ’eau d o r
m ante. Ils sont généra lem en t con trô lés  
et gérés par des associa tions de pêche

Les étangs artificiels constituent souvent des sites très diversifiés pour la faune et la flore 
(Photo Jan Baltus)



(b ien que certa ins  ap pa rtienn en t à l’Etat). 
Un élevage in tens if et con trô lé  pe rm et de 
p ro du ire  450 kg de po isson par hectare 
et par an.

A fin d ’accro ître  la p ro du c tiv ité  de l'éco - 
systèm e du plan d 'eau et les réserves de 
po issons, l’eau est parfo is  fe rtilisée  au 
m oyen d ’engra is  ou am é lio rée  avec de la 
chaux. Cela se fa it hab itue llem ent au 
p rin tem p s pour dynam iser la c ro issance  
du phy top lanc ton  et pour rec tifie r le pH 
et l’éq u ilib re  ch im ique .

La pêche com m e passe-tem ps est au to 
risée pour ceux qu i on t acheté un pe rm is ; 
c ’es t-à -d ire  pour les m em bres d 'une 
associa tion de pêche. Les pé riodes où la 
pêche est au torisée sont lim itées, en 
fonc tion  de la na ture  des eaux (pa r exem 
ple de mai à décem bre  dans les réser- 
vo irs )e t des espèces. Le nom bre , le po ids 
ou la longueu r m in im a le  de la prise son t 
éga lem ent rég lem entés.

Aux term es de la loi su r la conserva tion  
de la nature, 14 espèces de po issons 
d ’eau douce  son t en tiè rem ent pro tégées, 
don t p lus ieurs  espèces de lam pro ie ,

l’estu rgeon du D anube et le saum on du 
Danube.

Seule ce tte  de rn iè re  espèce est élevée 
en v iv ie r et ré in trod u ite  dans des eaux 
couran tes non polluées. Toutes les 
autres, en p a rticu lie r celles qui v ivent 
dans les riv ières, on t un avenir incerta in  
en ra ison de la po llu tion  pe rm anente  de 
l'eau : environ 5.000 km de cours d ’eau 
ne con tiennen t p lus le m o ind re  poisson. 
L ’associa tion de pêche, organ isa tion  p r i
vée, s ’in té resse con s id é rab le m en t à ce 
que les eaux douces so ien t préservées 
de la po llu tion . Il ex is te  des cou rs  de 
fo rm a tion  in tensifs  pour les inspecteurs  
chargés d assurer le con trô le  de la q u a 
lité de l'eau et de dé te rm in e r les sources 
et les conséquences de la po llu tion . Les 
co llec tiv ités  rég ionales, la po lice  et les t r i
bunaux son t censés c o n trib u e r à la p ré 
vention.

Il con v ie nd ra it d ’am énager p lus de rése r
vo irs  de petites d im ens ions, dans des 
sites app rop riés . Ils rem p lace ra ien t, bien 
que de m an iè re  im parfa ite , les zones 
hum ides asséchées ou dé tru ites  par l’ex 
pansion de no tre  c iv ilisa tion . U.K.

1. Salmo salar 
50-120 cm, Saumon

2. Rhodeus sericeus amarus 
10 cm, Bouvière

3. Cobitis taenia
7-10 cm, Loche de rivière

4. Tinea tinca 
30-50 cm, Tanche

5. Anguilla anguilla 
40-90 cm, Anguille

6. Salvelinus alpinus
25-40 cm, Omble chevalier

7. Silurus glanis
1-2 m, Silure glane

8. Leuciscus souffla 
15 cm, Blageon

9. Abramis brama 
40-60 cm, Brème

10. Gobio gobio 
15 cm, Goujon

11. Lampetra planeri
15 cm, Petite lamproie
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