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de la perdrix gambra (Alectoris barbaraL)

dans la région de Yakouren (Algérie)
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De 1992 à début 1994, a été menée sur une territoire de 290 ha, sur la commune de Yakouren
(Kabylie), la prernière étude sur la dynamique de reproduction d'une population de perdrix gam-
bra. L'estirnation de I'effectifdes reproducteurs à la sortie de I'hiver, le succès de lareproduction
et la détennination du rôle des facteurs abiotiques agissant sur ces populations sont autant de
pararnèlres nécessaires aux écologistes et gestionnaires pour gérer ces populations en zone mon-
tagneuse et plus particulièrernent en Kabylie. La méthode absolue dite méthode par battue à blanc
est retenue pour le recensement des couples nicheurs au printemps. Les densités moyennes (08)

calculées en couples par 100 ha sur le territoire d'étude sont importantes et pourraient supposer
que les populations dans ce type cle milieu (rnaquis médircnanéen humide) sont à effectif élevé.

Les indices de réussite de la reproduction (T = juv / ad, et FI - juv / n compagnies) calculés
sont respectivement 2,48 - 2,01 et 8,36 - 6,75, et sont interprétés à partir des données météoro-
logiques.

llots clés : perclrix gartbra, Alectoris barbara, clynamique de reproduction, battue à blanc,
cirr:rils, d ettsi t é, réu s sit e, tnontagne.
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Reproduction perdrix ganrbra

II{TRODUCTION

I-es populations de perdrix gambra (Alectoris barbara) ne cohabitent avec aucune
auffe espèces du geme Alectoris en Atiique du Nord, et particulièrement dans la région
montagneuse de Yakouren.

An Parc national du Djurdjura, où l'introduction de la perdrix chukar (Alectoris chu-
kar) a été réalisée, Ia cohabitation semble avoir réussi. L,es diftërentes observations des
fbrestiers et écologistes de terrains attestent ce fait. l,es problèmes d'identification sur le
terrain, dûs à la ressentblance morphologique des deux espèces ne permettent pas un
dénonlbrement et un suivi des populations autochtones et autres. A 'Yakouren, 

on consi-
dère que les populations de perdrix gambra sont naturelles ; on ne recense aucun lâcher
de perdrix chukar dans I'adrninistration fbrestière.

Bien que sédentaires, les perdrix forrnent des populations ouvertes (Seber in Brun et
al., 1990) : la mortalité et les déplacements ne sont pas négligeables, compte tenu des
échelles de temps et d'espace utilisées (supérieur à 100 ha). Le genre Alectoris, d'origi-
ne ntéditerranéenne probable, est lié aux milieux ouverts à végétation clairsemée : quatre
espèces sont répandues dans I'aire rnéditerranéenne (Alectaris barbara, ,4lectoris grae-
ca, Alectoris rufa et Alectoris chwknr) et toutes sont polytypiques, ayant manifesté loca-
lement une forte variation infraspécifique (Blondel, 1982).

D'après Heim De Balsac et Mayaud(in Ledant et al., 1981), la perdrix gambra niche
de la côte jusqu'aux grands ergs (4. b, bcLrbarn) ainsi qu'au Tassili (A. b. dupreei). Ils la
décrivent colnme une espèces commune et abondante de la côte à I'Atlas saharien. On la
recense jusqu'aux plus hauts sommets. Les seules observations concernant la perdrix
ganrbra en Algérie datent de 1962, certaines données sont antérieures à 1940 (Ledant et
al., 1981). Les plus récentes (Schoenenberg, in l-edant et al., 1981) la décrivent comme
une espèce rare en zone présahadenne et sur le Djebel Chelia. Dupuis (in Ledant et al.,
1981) signale A" B. spatzi plus au sud, à Abadla" En 1968, Lafenère distingue une autre
sous-espèce, A. b. durezi.

En Afrique du Nord, les récentes données disponibles sur la reproduction de la perdrix
ganrbra sont celles de Maghnoudj (1991), Wadsack (1992) et Alaoui (L992) au Maroc.
Maglrnoudj estinte la taille moyenne de la farnille à l'éclosion 112,44 poussins/ nid et 7
poussins/nid vers la mi-juillet. Les pertes au niveau du nid (1/3) et durant les premiers
jours de la vie des perdreaux (40 Vo dans le premier mois) sont considérables. La perdrix
ganrbra, prolifique, pond en moyenne 14 æufs/nid) avec un taux d'éclosion de 9I ù97 Vo

au Maroc.
Pour la perdrix grise, Reitz (1988) signale des variations importantes d'une année à

I'autre de la réussite de la r'eproduction, évaluée par le rapport du nombrc de jeunes au
nombre de femelles observées en fin d'été. Les caractéristiques du niilieu susceptibles de
déterminer de telles lfuctuations à cette échelle et sur cette courte période sont les condi-
tions climatiques intervenant pendant ies périodes de nidification et d'élevage des jeunes
(Birkan, 1979\.

{?



M. AKIL et S. BOUDJADA

Il a été p,ossible, dans ce travail, de suivre une population de perdrix gambra sur un ter-
ritoire de référence de montagne dans le but :

. d'eslimer l'effectif des reproducteurs à la fin de I'hiver,

. d'esûmer le succès de la reproduction,

' et de détenniner le rôle des paramètres climatiques agissant sur ces populations"

1) PRÉSENTATION DE LA ZONE D'É'[UDE

La zone d'étude, sise dans la commune de Yakouren" est localisée au nord-est de la
wilaya de Tizi-Ouzou. D'une superficie de 290 ha, ce territoire, situé entre 450 m
(lghzer-Zougaghène) et 950 m (pépinière de Tagma), est représentatif des paysages de
montagne de moyenne altitude.

Intégrée au bioclimat méditerranéen huniide à variante tempérée (Messaoudène,
1989), cette zone est représentative de la forêt des Beni-Ghobri où les défrichements, les
incendies et le pastoralisme ont réduit la forrnation végétale initiale de type forester.

Cette dernière est remplacée par les formes dégradées de divers maquis : zone de col-
Iine à maquis bas et de parcours à petit bétait.

Sur ce teffitoire, deux grands types d'occupation du sol apparaissent :

l. des parcelles cultivées très réduites, qui représentent 5 7o cle Surface agricole utile,

2. des espaces naturels qui couvrent"95 Vo de la zone d'étude, où quatre types de faciès
de végétation dominent. Par ordre d'importance :

' formation ligneuse basse à genêts : environ 60 t/o de la superficie et souvent
accompagnée de cistes, ce faciès pionnier est caractéristique d'une reconquê-
te végétale après incendie,

o formation dégradée à diss sur terrain rocailleux, environs 20 Vo de la zone,

' formation herbacée : très morcelée et occupe environ 5 7o de la superficie,
' fbmration ligneuse haute à chêne-liège': elle se présente sous forme de bou-

quets isolés.

2) r\{ÉTHODOLOGTE

Le choix des méthodes de recensement a été effectué en tenant compte de la superfi-
cie des parcelles retenues et de la main d'æuvre disponible.

Le tenitoire d'étude a été découpé en deux (02) secteurs délirnités en fonction de la
géomorphologie du terrain : Begoub (170 ha) et Tagma (120 ha).
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Reproduction perdrix gambra

Sur la zone de Tagma, au printemps, il a été possible d'organiser une battue à blanc.
En été, la présence d'un observateur à temps complet sur Ie terrain a permis d,utiliser la
méthode dite de <<l'observation continue>>, en fait ùès proche de celle àécrite par Blondel
sous le nom de <plans quadrillés>.

o La battue à blanc

La battue à blanc est organisée après la formation des couples (mars-avril) ; les déran-
gements causés pour les oiseaux sont importants. Elle consiste à découper le <carré-
échantillou en traques, 12 au total, parcourues dans un ordre tel que les ôiseau* soient
poussés soit à I'extérieur du carré soit vers une traque déjà parcourue.
' Parmi les participants, on distingue : une ligne marchante, formée de 10 rabafieurs,
espacés de 5 à 10 mètres selon le tôuuert végéial, et deux observateurs postés le long et
en bout des traques, chargés de compter les oiseaux sortant de celle-ci. ils sont rn ptu."
avant le départ de la ligne et sont reliés à elle par des appels de sifflet.

Après chaque traque, une synthèse des observateurs èst errectuée. Une synthèse défi-
nitive est f'aite en fin de séance.

" Les circuits

L'observation continue sur circuits permet de différencier les compagnies à partir de
différents crjtères : localisation, structure (nombre de jeunes et nombre d'adultei), taille
des jeunes. Elle a été appliquée sur le biotope Begoub pour dénombrer les mâles chan-
teurs au printernps et les compagnies sur les deux secteurs en été.

Les observations ont été effectuées durant la période d'actvité maximale des oiseaux,
c'est-à-dire aux premières heures du jour.

3) RÉSUUTATS

3-1) Effectif de la poputation

Le tableau nol présente le nombre de couples recensés et les densités aux 100 ha enre-
gistrées au cours du printernps 1993, dans le secteur de Tagma. A Begoub, le comptage
des couples n'a pu être mené à terme.

Année Période de
recencement

Nombre de
couples

Individus
isolés

Densité
C/100 ha

1993 L3tUn993 l0 02 08

Tableau I : Nombre de couples reçensés au printemps 1993.
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L'-:s:n'rtion des difïérents couples est confirmée par deux, voire trois, rabatteurs,
D::-r 13 cas d'individus isolés, la recherche d'un éventuel partenaire aux alentours du
;r-r;:l de ler'ée est automatique. Un seul trio a été enregistré en lisière de forêt, tous les
ois3rux ler'és <boulent>> dans le sens de la pente.

3.2) Suivi et estimation de la reproduction

3.2. 1 ) Réussite de la production

Les indices de réussite de la reproduction sont calculés après cumul des oiseaux vus et
jugés différents, retenus sur I'ensemble des sorties de la période de recensement. Le
tableau no2 présente les résultats obtenus enl99?l93 dans les deux secteurs.

Année Fériode
de rec.

Jeunes Adulte Nbre
com+Je

I=J/AD DensiU
100 ha

Total
oiseau

Ntrre
JÆEM

Tept
t

1992

1993
Eré

Eré
92

115

JI

57

ll
L7

2"48

2,0r
43

59

129

t72
8,36

6,75 NS

Tableau 2 : Indice de réussite de la reproduction.

I = J/AD, le rapport des âges pour res deux saisons (1992, 1993) et pour
topes.

w
Année

0 3 4 5 o 7 8 9 1Q ll L2 13 l4 15
Nbre de

compagnies
Test
t

r992
1993

4

5 I II I

I
I

2

2

2 J

3

I 2

2

I
I

2

1 15

22

NS

Tableau 3 : Nornbre de compagnies de Xjeunes recensés durant les êtés L992 et |gg3;. .

Le recensement des compagnies en 1992 s'est pratiquement déroulé en hiver sur une
période s'étalant du 19.09 au28.12. Les perdreaux, âgés de 3,5 à 4 mois, présentent des
difllcultés de distinction rvec les adultes.

La production de jeunes par femelle présente en été est de 8.36 avec un âge-ratio de
I'effectif des 11 cornpagnies recensées de 2.48. En 1993, l'échantillonnug.-u Çu Içq
durant le mois d'août, du 01 au 31. L indice de production des 17 .orpugni.r, ayant un
rapport des âges de 2.0I, est de 6.75 jeunes par fernelle

les deux bio,
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Le nombre de compagnies recensées en 1993 est supérieur à celui de 1992" avec des

effectifs légèrement inférieurs (tabl. n"3). La proportion de poules qui n'ont pas élevé de
jeunes ou les ont tous perdus brutalement est la même d'une année à I'autre. L enombre
de femelles suitées à faible efefctif est plus important pour I'année 1993.

4. DISCUSSION

L utilisation de la battue à blanc omme méthode de référence peut-être discutee car

deux types d'ereurs peuvent être commises : des oiseaux peuvent être comptés deux fois
ou ne pas être levés. Le nombre important de participants permet d'éviter ces pièges.

Les auteurs considèrent généralement la battue à blanc comme la mesure de la densi-

té de perdrix, Farthouat (1983) émet cependant, des réserves quant à son utilisation en

milieu fermé. Il estime le rendement de la méthode entre 50à 70 %en milieu semi-ouvert

avec une pression d'observation de 0.1 à 0.3 pers-heure/ha. Dans notre étude, la pression

d'observation a été de 1.74 pers-heure/tra soit 5 à 6 fois supérieure. Il apparaît donc réa-

liste de considérer le résultat de la battue comme une très bonne estimation de la densité

des perdrix. L'application du test et de STUDENT pour la comparaison de smoyennes

des deux variables (nombre de compagnie/année et nombre de jeunes/compagnie) ne fait
ressortir aucune différence significative sur les deux années d'étude (Tabl. III).

Le sindices de reproduction obtenus, confirment la forte mortalité des poussins de cette

espèce. La taille moyenne de ponte théorique est environ de 11.42 æufs par couple,

moyenne calculée sur I'observation de 19 nichées dans la région de Yakouren (1x6, lx8,
3x10, 7x1 1, 3xI2, lxl3, 2x15, lx17).

Les données climatiques (Tabl. noIV) montrent qu'en 1993 les pluies ont été beaucoup

plus importantes en mai et faibles au mois de juin. L'influence des conditions climatiques

sur la qualté de la reproduction semble être à I'origine des décalages annuels des dates

d'éclosion (BIRKAN, 1989) et des différences enregistrées quant aux indices de repro-

duction. DUBITAY (1988) confirme le rôle joué par les facteurs clirratiques sur la réus-

site de la reproduction de la perdrix rouge liées à la sensibilité des poussins durant leurs

trois preniières semaines aux pluies d'orage violentes. La comparaison de la période mai-
juin pour les deux années, fait ressortir ce qui suit :

1- 98,5 nrm d'eau pour 14 jours de pluies en 1992, soit 7,05 mm/ jour de pluie et

2-- 86,4 mm pour huit jours de pluies en 1993, soit 10,8 mm/ jour de pluie.

En 1993, les pluies clnt été nettement moins nombreuses (faibles en juin : 2,3 mm) mais

plus intenses (14 mm / jour de pluie en juin). Or, il est bien connu que les orages impli-
quent souvent la destruction cornplète du nid ou son abandon par la femelle, ou encore

la destruction de la couvée (POTTS, 1986). U été 1992, à forte intensité de précipitaton,
est tavorable à la réussite de la reproduction de la perdrix gambra. L'alternance des

pér'iodes de chaleurs et de pluies sont des conditions climatiques favorables à I'activité
des poussins et donc à leur quête de nourriture (REITZ, 1988).
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\lois Variablcs clirnatiques r992 1993

]\IAI Ternpér'atule miuirnale (torn, oC)

Ternpérature moyenne rnensuelle (ToM)

Quantité cle pr'écipitation (mrn)
nornble dejouls de pluie

t2,5
19,5

58
05

13,7

19,8

u,1.
06

JUIN t"m
T"M
Qrre
N"' jours

14,2
2t,4
40,5
09

17,8

02

JUILLET totn

TOM

Que
N"" jouls

17,9
,{ o

\)
0l

18,3

27,8
00
00

Xi NL" cle j eu nes/t'ernelle 08,36 06,75

M. AKIL et S. BOI-IDJADA

Tableau IV : Données clirnatioues

En Or"rtre, I'absence de.réflexes homéothermiques, particulièrement nlarquée pendant
la prentière semaine de la vie, Ies contrains à un réchauffement périodique par la rnère.
POTTS note que le taux de mortalité des poussins diminue avec l"augmentûtion du
nontbre de jours de pluies orageuses entre le 10 juin et le 10 juillet. Il explique ceci par
la variation d'abondance de la ressource alimentaire des poussins : les insectes qui consti-
tuent la majeure partie de celle-ci se développent d'autant plus vite et ont une activité
d"autant plus grande que le climat est chaud et humide (DAJOZ, 1975).

4.1) Comparaison des taux de réussite de la reproduction :

L'analyse de la variance à deux f-acteurs (année et secteur) nous permettra de tester
I'influence de chaclue facteur et celle de leur interaction sur le succès de la reproduction
estinlé par Ie nombre de jeunes par fernelle.



Irlilicu/
Année

Thgma

X'X
Xlegoub

1992

I 993

2,16 6,16

0,33 4,33

2,11 6,11

2,30 6,30

f,teproduction perdrix gambra

X = noyenne de jeunes pff femelle. X'=X-4

Tableau V : Analyse cofiecte facteul.s <milieu> et <<année> simultanément.

En conclusion, lt solution correcte est donnée par l'analyse de la vadance du tabieau
V qui présente : la variance "entre périodes", la variance "entre milieux" et ia variance
résiduelle elui est la diflërence entre la somme des lignes 1 et Z et ta ligne "total".

on tlouve alors qu'il n'existe pas de facteur "période" ni de facteur "milieu" pour le
nombre de jeunes par fèrnelle. I-es deux secteurs dillèrent du point de vue exposition et
altitr.rde. [.es légères diftérences bien que non significatives, sont probablement liées aux
différences du ntilieu. Tagrna est plus exposé au vent dominant ouest, très fréquent et
frais, Begoub, à exposition sud, est, par contre, plus ensoleillé.

Les deux échantillons proviennent de deux populations de même moyenne, soumises
aux nlêmes pressions biotiques (braconnage, prédation) et abiotiques (conditions clima-
tiques) sur la tranche altitudinal450-950 nr.

'l'i 2,49 4.41 TG = S,!Q

Tj,

L^.1

6,20

4.90

19,44

q14

ZTj'=zs,oq

2 f = 14,64

Originc S. C. E. d. d. t. o' Test F

Entle années

Entre milieux

Résicluelle

ITi'/n-TG'?/N=0,67

I1j'/n-TG'?/N=0,92
Par clitlérence = 0,25

I

I

I

0,67

o c)?

0.25

2,68

3,68

'lbtal Ix'?-TG/N=l,g{ J
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l-r':;iri dr-'l'ér'olution de la réussite de la reproduction d'une population de perdrixiii{'>:' Sur l'trfr5L'11'ation en fin d'été du nombre de survivants par côuvée. Cela permet
i'c::intr'r deu.r paraltètres : le pourcentage de f-emelles non suitées et le taux de survie
di-'s ji-'unÈs. Leurs ér'aluations, valiables d'une localité à I'autre, sont utiles à des fins
d'anr.<nxg.'rrienrs cynégéticlues de territoires (REITZ et ar., 19gg).

CL's résultats' échelonnés sur deux années d'étude de la dynamique des populations de
p-'rdrix gambra, sont en accord avec les relations antérieurement étabtiès par pOTT'S
(1986) et REITZ (1988) entre la réussite de la reproduction de ia perdrix grise et les
conditions climatiques <Ie la période de nidification et d'élevage des jeunes.

L'enrecistrenlent sul" plusieurs années des pararnètres <te la reproduction et des
Variables climaticlues permettrait d'étudier la liaison qui existe entre ces facteurs pour
dégager la nature précise des conditions climatiques les plus susceptibles d'expliquer les

'ariatio.s 
des erIèctif-s des poputations de perdrix garnbra.

Des traits d'l'Iistoire naturelle (grandeur de la ponte, taux de reproduction) d,une popu-
lation de perclrix gambra se reproduisant dans cles habitats géomorpholqgiquement dis-
tincts, sont conlparés entre-eux. Il apparaît que ces échaniiilons subis$ent les mêmes
pressions extrinsèques et sentblent avoir ajusté quelques-uns de leurs paramètres d'his-
toire naturelle par rapport aux richesses trophiques de leurs habitats reipectifs.

SUN,II\,IARY

Frorl-r 1992 to eiuly 1994, the first stucly ou the breecliug success of a population of barbary
paru'idge, Aleûoris barbara, was canied out ou a territory of 290 ha, situated iu the comrnune of
Yakouretr (Kabylia). We estiinate'd the uurnbers of breecling bircls at the encl of the winter, ûreir
breeding success, iurcl déerrninecl tlie inl'luence of abiotic factors on these populatious with the
obje'ctive [o provide ecologists ancl rnanagers with a sirnple and efficient tool tbr the rnanagernent
of tlicse populations in mclunlain areas ancl rnore particularly in Kabylia. The rnéthod useci to
invesligale tite uutnbe of breecling pairs in spring is an abosoiute couut, illso called clrive count.
On the stucly area, t-lie count of pairs per 100 ha yielcled a calculatecl rnean density of g, a rather
important figure. Therelbre, one lnay consi<Jer that the populations in ttris type of habitat (rnedi-
terralleAti hutnid rnacluis) are present in great uurnbers. The calculated inclices of breeclipg suc-cess(I-jtrv/adanclH-juv/ncoveys)respectivelywere2.4S-2.01 anclg.36-6.75.Their
i'.rportauce was assessecr by taking weadrer conclitions into account.

Kel'ryords : bttrbary pctrïr'ige, Alecroris bctrbura, breetlirtg success, tlr1te cotnû, dertsity"
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