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1 - I N T R O D U C T I O N 

Les mara is qu i , du po in t de vue b io logique ont une t rès f o r t e p r o d u c t i v i 

té en ma t iè res organ iques , passent encore à not re époque pour oes zones sans i n 

t é r ê t économique car c e t t e i m p o r t a n t e p roduc t i v i t é n 'est pas u t i l i sab le d i r e c t e m e n t 

par l ' h o m m e . 

Pour ob ten i r une r e n t a b i l i t é plus rap idemen t , les éleveurs ont dû c h a n 

ger de méthodes : i ls p r é f è r e n t au jou rd 'hu i la s tabu la t i on à l ' u t i l i s a t i o n des mara is 

communaux , car ils se m é f i e n t de l ' hyg iène des t roupeaux qui est ivent avec le leur 

dans les mara is et qui pou r ra ien t le con tam ine r . Ce t t e mé f iance est d ' a i l l eu rs e n t r e 

tenue par les vé té r i na i r es . Plus géné ra lemen t , la popu la t ion d ' a g r i c u l t e u r s a d im inué 

e t d i m i n u e r a encore . ce sont b ien sûr les ag r i cu l t eu rs les plus âgés qu i cessent 

leur ac t i v i t é et c ' é t a i t eux qui avaient l ' hab i tude d ' u t i l i s e r les communaux . 

A i n s i , l ' u t i l i s a t i o n t r a d i t i o n n e l l e de ces mara is tend inexorab lement à d i 

m inuer et la d i s p a r i t i o n de ces zones tend à s 'accé lé re r soit par abandon, soit par 

assèchement . 

Dans le p r e m i e r cas, la s t r a t e herbacée est colonisée assez rap idement 

par les arbustes qui peuvent se développer dès que cesse le fauchage ou le p â t u r a 

ge . PU IS p e t i t à p e t i t , le mara is se boise (aulnes, bou leaux ) , se f e r m e et s 'assèche. 

A u pr ix de gros t ravaux de drainage et de lourds t ravaux d ' e n t r e t i e n , 

on t e n t e de t r a n s f o r m e r ces mara is en p ra i r ies non inondables ou même en te r res 

cu l t i vab les . A u po in t de vue économique , les résu l ta ts de ce t ype d ' e n t r e p r i s e sont 

r a r e m e n t à la hau teur des prév is ions c o m m e le m o n t r e le b i l an de l ' a m é n a g e m e n t 

des mara is de V i l a i n e ( A n o n y m e 1985) . Ma lheureusement , ces t r a n s f o r m a t i o n s b r u 

ta les , SI e l les ne sont pas t ou jou rs des réussites économiques, sont, par c o n t r e , à 

chaque fo i s , des ca tas t rophes éco log iques . Les oiseaux, qu i , de par leur pos i t i on 

dans les chaînes a l i m e n t a i r e s et leurs exigences pour la r ep roduc t i on , sont sensibles 

aux va r ia t ions de leur m i l i e u de v ie , sont de bons ind ica teurs pour déce ler les c h a n 

gements subis par les m i l i eux é tud iés . On peut d is t inguer deux types de réac t i on 

à ces changements chez les oiseaux : 
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 cer ta ins oiseaux s 'adap ten t t r o p bien et f in issent par causer une gêne : les 

pra i r i es non inondables et fauchées t ô t en saison a t t i r e n t des centa ines de corbeaux 

f r e u x et des m i l l i e r s d ' é t o u r n e a u x . 

 d ' a u t r e s espèces, au c o n t r a i r e , sont s t r i c t e m e n t l iées à un m i l i e u p a r t i c u l i e r 

et t o u t e t r a n s f o r m a t i o n bru ta le de c e l u i  c i en t ra ine une chu te des popu la t ions qui 

peut a l le r j usqu 'à l ' e x t i n c t i o n . 

C'est pour t ou tes ces raisons que l ' é tude présente a été axée sur la 

n i d i f i c a t i o n des oiseaux dans les mara is de C a r e n t a n . En e f f e t , dans t o u t le cyc le 

annuel d 'une espèce, c ' e s t pendant la pér iode de n i d i f i c a t i o n que les oiseaux 

ont les plus grandes exigences : la végé ta t i on do i t présenter une c e r t a i n e s t r u c t u r e 

pour a b r i t e r les nids, le m i l i e u do i t f o u r n i r une faune r iche en insectes pour la nour

r i t u r e des jeunes. Ils seront donc alors p a r t i c u l i è r e m e n t sensibles à t o u t e m o d i f i c a 

t i o n de leur m i l i e u de n i d i f i c a t i o n . 

Ce t te étude devra i t p e r m e t t r e de d é t e r m i n e r les cond i t ions pour c o n c i l i e r 

le m a i n t i e n de la n i d i f i c a t i o n des espèces t yp iques des mara is de Caren tan avec un 

r endemen t des a c t i v i t é s agr ico les p e r m e t t a n t le m a i n t i e n d 'une popu la t i on s u f f i s a n 

te d ' a g r i c u l t e u r s . 

2  M E T H O D E 

2.1  D é r o u l e m e n t 

L ' é t u d e au sens s t r i c t , a été menée sur le t e r r a i n de j anv ie r 1984 à • 

j u i l l e t 1984. Il f au t s igna ler ic i que les mara is de C a r e n t a n sont suivis par des m e m 

bres du Groupe O r n i t h o l o g i q u e N o r m a n d depuis plus de dix ans et que l ' a u t e u r de 

la présente é tude avait p a r t i c i p é à la recherche des preuves de n i d i f i c a t i o n des c e r 

ta ines espèces rares en 1983 (KAPPS et a l . 1984) . E n f i n , en 1985, quelques données 

supp lémen ta i res ont é té c o l l e c t é e s sur le vanneau et une recherche plus poussée a 

été en t rep r i se sur le râ le de genêt ( L A N G et a l . à p a r a î t r e ) . 

T A B L E A U 1 : R é p a r t i t i o n mensue l le des so r t i es e f f e c t u é e s par l ' a u t e u r 

Janvier Fév r ie r Mars A v r i l M a i Ju in J u i l l e t 

Nombre de ^ 
so r t i e 2 3 10 9 4 3 



Le tab leau 1 donne la r é p a r t i t i o n mensuel le des so r t ies f a i t e s sur le t e r 

ra in par l ' au teu r en 1984. Les 7 sor t ies f a i t e s en janv ier m ' o n t pe rm is de me f a m i 

l ia r iser avec l ' ensemb le des mara is e t d ' y d is t inguer d i f f é r e n t e s zones se lon la f r é 

quence et la durée des inondat ions qu ' e l l e s suppo r tè ren t durant l ' h i ve r . Les so r t ies 

de fév r ie r -TTiars m o n t r e n t la f i n de l ' h i ve rnage avec la d i s p a r i t i o n des grandes bandes 

d 'o iseaux et l ' i n s t a l l a t i o n des popu la t ions nicheuses avec les p rem iè res m a n i s f e s t a -

t i ons t e r r i t o r i a l e s . De nombreuses so r t ies ont eu l ieu en avr i l ma i au m o m e n t où 

les l im i co les n ichent dans les mara is : vanneau huppé, cou r l i s cend ré , barge à queue 

no i re et bécassine des mara is ponden t , couvent à c e t t e époque. En j u i n - j u i l l e t , on 

a pu observer des f a m i l l e s de poussins d 'âge var ié et assister aux p r e m i e r s envols. 

2.2 - Choix du t e r r a i n d ' é t u d e . 

C o m m e il é t a i t impossib le d ' é t u d i e r l ' ensemb le des mara is de C a r e n t a n , 

t r ava i l l e r per échan t i l l onnage a paru j u d i c i e u x . A u cours du mo is de f év r i e r 1984 

les d i f f é r e n t e s pa r t i es in téressées par l ' é t u d e ( D i r e c t i o n D é p a r t e m e n t a l e de l ' A 

g r i c u l t u r e de la Manche , F é d é r a t i o n D é p a r t e m e n t a l e des Chasseurs de la Manche , 

Groupe O r n i t h o i o g i q u e N o r m a n d e t O f f i c e N a t i o n a l de la Chasse) se sont mises 

d ' a c c o r d sur la nécessi té de sur faces t é m o i n s . Sur le choix de ces su r faces t é 

moins , i l y eut deux concep t ions en présence : l 'une p r a g m a t i q u e , soutenue par 

le G O N m , proposa i t que ces sur faces soient dé te rm inées en f o n c t i o n de la p r é 

sence à p r o x i m i t é d 'observa teu rs a c t i f s sur le t e r r a i n ; l ' a u t r e plus s c i e n t i f i q u e m e n t 

r igoureuse, soutenue par la D D A , proposa i t un échan t i l l onnage rep résen ta t i f des 

d i f f é r e n t s types de mara is ( t a b l e a u 2 ) . 

T A B L E A U 2 : Les d i f f é r e n t s types de m a r a i s 

Type de mara is Mode d ' u t i l i s a t i o n 

Ma ra i s tou rbeux Fauchage pour l i t i è r e 
Ma ra i s banal 

Pâturage ex tens i f 
Ma ra i s t r a n s f o r m é : 

- en p r a i r i e n a t u r e l l e f e r t i l i s é e Pâturage l ib re 
- en p ra i r i e l ib re t e m p o r a i r e Pâturage ra t ionné ( c l ô t u r e é l e c t r i q u e ) 

Pâturage l ib re ( " f u l l g rass" ) 

Ens i lage 

Fauche et pâ tu re ensu i te 
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Sur le pap ie r , ce c lassement é t a i t séduisant mais les sur faces d é t e r m i 

nées sur c a r t e IGN pour i l l u s t r e r ces c a t é g o r i e s é t a i e n t le plus souvent des t e r r a i n s 

n 'ayan t plus r ien à vo i r avec les mara i s . De plus, les observateurs f a i sa ien t c r u e l 

l emen t dé fau t pour ces zones. 

Cependant , de la m i  f é v r i e r à la m i  a v r i l , j ' a i prospec té les sec teurs 

proposés par la D D A et t e n t é de c o n t a c t e r des personnes suscept ib les de p a r t i c i 

per à l ' é t u d e . T o u t e f o i s , c e t t e prospec t i on me p e r m i t de me rendre c o m p t e de 

la phys ionomie réel le des parce l les chois ies : c e l l e s  c i n 'ava ien t pas grand rappor t 

avec un m a r a i s . A u cours d 'une réun ion à la m i  a v r i l , la F é d é r a t i o n D é p a r t e m e n t a 

le des Chasseurs de la Manche , le Groupe O r n l t h o l o g i q u e N o r m a n d et l ' O f f i c e N a t i o 

nal de la chasse se m e t t a i e n t d ' a c c o r d pour cho is i r des sur faces t émo ins plus r e p r é 

senta t ives des mi l i eux marécageux et pour se r é p a r t i r la prospec t i on de ces s u r f a 

ces. Le t ab leau 3 f o u r n i t la l i s te des sec teurs étud iés et leurs responsables. 

Sur la ca r t e 1 , sont placées les sec teurs en q u e s t i o n . 

T A B L E A U 3  L i s t e des s e c t e u r s  t é m o i n s et de leurs responsables 

N u m é r o D é n o m i n a t i o n Responsable 

01 L a Sangsur ière ( D O V I L L E ) Garde ONC 

02 A M F R E V I L L E F D C M 

03 L I E S V I L L E sur D O U V E F D C M 

04 APPEVILLE  ST COME du 
 Le Rivage ( A U V E R S ) 

V O N T 
^ ' ^ ' C . K A P P S 

05 Le Mesni l ( A U V E R S ) G a r d e  c h e f ONC 

06 Le Grav ier et Ste Anne 
(GORGES) C. KAPPS 

07 Rouxev i l l e ( M O N T M A R T I N 
en G R A I G N E S ) Techn i c i en ONC 

08 Gruchy ( G R A I G N E S ) Garde ONC 

09 Fresnay ( T R I B E H O U ) F D C M 

 Indices u t i l i sés 

Pour l ' e s t i m a t i o n des popu la t ions n ichant sur les sur faces t é m o i n s , nous 

avons dû nous l i m i t e r aux espèces qui se m a n i f e s t e n t s u f f i s a m m e n t sur le t e r r a i n 

pour ê t re dé tec tées lors de sor t ies de quelques heures et dont les popu la t ions ne 

sont pas t r op nombreuses. Ces r e s t r i c t i o n s nous ont ob l igé à é l i m i n e r de nos es

t i m a t i o n s les canards et les passereaux. Par c o n t r e , les l im i co les et les ra l l i dés 

ont pu ê t re dénombrés avec une assez grande p r é c i s i o n . 
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F I G U R E 1  L o c a l i s a t i o n des sec teurs é t u d i é s . 



Θ 
Pour les l i m i c o l e s , vanneau, barge à queue no i re et cour l i s cendré , les 

décomptes ont été f a i t s a p a r t i r des chem ins en res tan t dans la v o i t u r e dans un 

p rem ie r temps pour repérer les espèces présentes sur la parce l le à dénombre r ; 

dans un deux ième t e m p s , l ' un des observateurs p a r c o u r a i t la pa rce l l e é tud iée p e n 

dant q u ' u n au t re d é c o m p t a i t les oiseaux à leur envo l . 

Pour la bécassine des mara i s , les décomptes ont posé plus de prob lèmes 

car , dans les mara is de C a r e n t a n , les passages d 'o iseaux r emon tan t vers leurs 

zones de r ep roduc t i on plus nord iques se poursuivent alors que les popu la t ions 

loca les commencen t leur cyc le de r e p r o d u c t i o n . Il ne s u f f i t donc pas de d é n o m 

brer les oiseaux présents en avr i l pour c o n n a î t r e ces popu la t i ons n icheuses, i l 

f a u t les d is t inguer par leur c o m p o r t e m e n t : la recherche de leurs nids é t a n t p a r 

t i c u l i è r e m e n t d i f f i c i l e (vo i r c i dessous ) , nous nous sommes raba t tus sur la d é t e c 

t i o n et le comp tage des mâles chev ro tan t ou c h a n t a n t c o m m e le r e c o m m a n d a i e n t 

les responsables anglais de l ' enquê te sur les l i m i c o l e s nicheurs de Grande B re tagne 

( S M I T H 1983) . En e f f e t , le mâle de bécassine des mara is émet au cours de ses 

parades nupt ia les un son produ i t par le passage de l ' a i r en t re les r e c t r i c e s q u ' i l 

t i e n t écar tées l o r squ ' i l plonge vers le sol au cours de son vol c i r c u l a i r e ; on di t 

alors que la bécassine " c h e v r o t e " ( f i g u r e 2 ) . Une au t re m a n i f e s t a t i o n sonore est 

un " t i c  t a c " émis par la bouche au cours du vol nup t ia l ou du haut d 'un pe rcho i r 

c o m m e un poteau de c l ô t u r e . 

F I G U R E 2  Bécassine des m a r a i s " c h e v r o t a n t " 



Pour le râle de genêts , nous avons compté les mâles chanteurs mais les 

recherches menées c e t t e année nous mon t ren t que le nombre d 'o iseaux chantan t 

s i m u l t a n é m e n t est assez f a i b l e par rappor t à la popu la t i on p résen te et q u ' i l var ie 

é n o r m é m e n t en f o n c t i o n de l ' heure , des condi t ions mé téo ro log iques et de l ' avan 

c e m e n t de la saison de r e p r o d u c t i o n . A m s i , les nombres obtenus au cours de l ' e n 

quê te réal isée par le Groupe Orn i t ho log ique Normand de 1981 à 1983 semblen t , 

au moins pour ce r ta i nes zones des mara is de Caren tan , beaucoup t r op fa ib les ( D E 

BOUT 1985 ) . 

Pour mieux ce rne r le dé rou lement de la r e p r o d u c t i o n , nous avons dû u t i 

l iser des ind ices d i f f é r e n t s selon les espèces : pour les l i m i c o l e s , la recherche et 

le suivi des n ids; pour les ana t idés , l ' observa t ion des f a m i l l e s et l ' e s t i m a t i o n de 

l 'âge des cane tons observés. En e f f e t , pour ces dern ières espèces, la découver te 

des nids ne peu t se f a i r e q u ' a u hasard d ' u n parcours dans les pa rce l l es e t e l l e 

peut en t ra îne r un abandon de la ponte par la couveuse surpr ise sur son n i d . La 

recherche dans de te l l es cond i t i ons a donc é té repoussée et le nombre de nids 

de canards découver ts est t rès f a i b l e . A jou tons que l 'année 1984 é ta i t assez sèche 

en début de saison de n i d i f i c a t i o n et que la reproduc t ion des canards semble avoir 

é té p a r t i c u l i è r e m e n t f a i b l e c e t t e a n n é e - l à . Par compara ison , avec une pression d ' o b 

serva t ion beaucoup plus f a i b l e , des mds de sarcel le d ' é t é , sarce l le d 'h ive r et canard 

p i l e t avaient é té t rouvés en 1983 (KAPPS et a l . 1984) . 

Par c o n t r e , les l i m i c o l e s qui n ichent plus à découver t , p e r m e t t e n t une 

découver te plus f a c i l e de leurs n ids . De p lus, i ls semblent moins sensibles au dé 

rangement e t c e t t e recherche plus intensive des mds ne pa ra i t pas avoir a f f e c t é 

les résu l ta t s de leur r e p r o d u c t i o n . La méthode ut i l isée pour découvr i r les nids des 

d i f f é r e n t e s espèces sera d é c r i t e avec l 'exposé des résu l ta ts ob tenus. 

3 - R E S U L T A T S 

3.1 - R é s u l t a t s généraux 

Le t ab leau 4 f o u r n i t pour chaque secteur t é m o i n le nombre de v is i tes 

e f f e c t u é e s par les d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s à l ' é tude et dont les résu l ta ts nous sont 

parvenus. Lorsque les nombres sont soul ignés, les v is i tes ont é té f a i t e s par les res

ponsables du sec teu r . 
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T A B L E A U 4  R é p a r t i t i o n du nombre de v is i tes par sec teu r . 

Techn i c i en 
ONC 

La Sangsur ière ( D O V I L L E ) 

A M F R E V I L L E 

L I E S V I L L E sur D O U V E 

A P P E V I L L E  ST COME du M O N T 
Le Rivage ( A U V E R S ) 

Le Mesni l ( A U V E R S ) 

Le Grav ie r et Ste Anne 
( G O R G E S ) 

Rouxev i l le ( M O N T M A R T I N 
en G R A I G N E S ) 

Gruchy ( G R A I G N E S ) 

Fresnay ( T R I B E H O U ) 

Gardes 
ONC F D C M G O N m 

13 

: 

C.KAPPS 

6 

2 

5 

20 

11 

3 



A u t r e s 
observateurs! 

- r 

2 

1С 

30 

30 

9 

T O T A L 16 35 58 121 

Ce t ab leau appel le les c o m m e n t a i r e s suivants : alors que les d i f f é r e n t e s 

par t i es s ' é t a i e n t par tagé le t rava i l au cours d 'une réun ion en avr i l 1984, i l est c la i r 

que cer ta ines d ' e n t r e el les n 'on t pas joué le jeu j u squ 'au bout . En p a r t i c u l i e r , la 

F é d é r a t i o n D é p a r t e m e n t a l e des Chasseurs de la Manche ne nous a f a i t parven i r a u 

cun résu l ta t en dehors de ceux obtenus par les gardes de l ' O N C . F a u t  i l en d é d u i 

re que les chasseurs n 'on t t r a n s m i s aucune donnée à leur f é d é r a t i o n alors que c e l 

l e  c i m e t en avant son enquête sur les résu l ta t s de la n i d i f i c a t i o n pour j u s t i f i e r 

les dates d 'ouve r t u re et de f e r m e t u r e de la chasse au g ib ie r d ' e a u ? Ce manque 

de coopé ra t i on aura nui s u r t o u t aux résu l ta ts sur les anat idés pu i squ 'on a vu q u ' u 

ne recherche sys téma t i que de leurs nids n 'ava i t pas été en t rep r i se et que la c o l l e c 

t e de données obtenues par hasard par un grand nombre de personnes au ra i t pu y 

supp léer . 

Nous devrons f a i r e appel lorsque les données de l ' enquê te seront i n s u f f i 

santes aux résu l ta ts déjà parus. 
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3.2 - Vanneau huppé. 

3.2._1 - Çalendri_e_r 

Dans les mara is de C a r e n t a n , h iverne une popu la t i on i m p o r t a n t e d i v i 

sée en t roupes de quelques centa ines à quelques m i l l i e r s d 'o i seaux . On peut o b 

server de te l l es t roupes j usqu 'au début avr i l ( l e 07 avr i l en 1984) mais à p a r t i r 

de la mi ma rs , ce r ta i ns oiseaux se m e t t e n t à l ' é c a r t de ces t roupes et c o m m e n 

cent à parader . Ces parades cons is tent en des vols ac roba t iques accompagnés de 

c r i s et de b ru i t s d ' a i l e s . Les d i f f é r e n t e s phases de ces parades sont i l l us t rées 

dans l e s c h é m a d e la f i g u r e 3 t i r é du C R A M P & S I M M O N S . El les sont s u f f i s a m m e n t 

spec tacu la i res pour ê t r e repérées à grande d i s t a n c e . V o i c i c o m m e n t Paul G E R O U -

DET (1982) d é c r i t ces parades : au début de son vol n u p t i a l , l ' o i seau rase le sol 

avec des coups d 'a i l es p ro fonds e t l abo r ieux ; souda in , dans une brusque a c c é l é r a 

t i o n , i l s 'é lance v e r t i c a l e m e n t sur 10 à 15 m è t r e s en p r o f é r a n t un double a v e r t i s 

sement rauque : k c h è è - r h o u i t ! A u t e r m e de l ' ascens ion , un cou r t t r a j e t ho r i zon 

ta l un peu sinueux s ' accompagne de v i t t - v i t t - v i t t . . . a igus, puis un bref é lan et un 

re ten t i ssan t t c h i o u v o u i t t annonce le numéro suivant : se renversant sur le dos, i l 

p ique une t ê t e vers le so l , et ses a i les semb len t f l o t t e r dans une sp i ra le déso rdon 

née qui va l ' éc rase r à t e r r e . . . Juste au de rn ie r ins tant cependan t , le mâ le se r é t a 

b l i t et se lance à l ' ho r i zon ta l e dans une f a n t a s t i q u e ac roba t i e cha loupée, dont les 

b a t t e m e n t s puissants produ isent un b ru i t sourd et r y t h m é : v o u - v o u - v o u - v o u - , . . - i l 

f once en gardan t les ai les dans un plan v e r t i c a l , le ven t re t ou rné à d r o i t e - pu is i l 

p ivo te d ' u n d e m i - t o u r et v o u - v o u - v o u - v o u . . . le ven t r e est sur le cô té gauche . " 

F I G U R E 3 - Parade du vanneau huppé ( d ' a p r è s C R A M P ) 
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Ces parades aér iennes p e r m e t t e n t aux mâles de dé fend re leur t e r r i 

t o i r e de n i d i f i c a t i o n con t re leurs concu r ren t s et d ' a t t i r e r , de r e ten i r et de s t i m u l e r 

une f e m e l l e . Leur i n tens i té est m a x i m a l e au début de la n i d i f i c a t i o n au mois d ' a v r i l 

mais on peut les observer pendant t o u t e la couvaison. 

A u sol , le mâle inv i te la f e m e l l e à mcher en t ou rnan t d ' a b o r d autour 

d ' e l l e puis i l s ' a c c r o u p i t au sol en m i m a n t le g r a t t a g e d 'une cuve t te et la c o n s t r u c 

t i o n en man ipu lan t des br ind i l l es dans son bec ( f i g u r e 4 ) . C'est une de ces ébauches 

que la f e m e l l e cho is i ra pour cons t ru i r e son m d qui peut se rédu i re à un s imp le 

creux dans une t o u f f e de v é g é t a t i o n . 

F I G U R E 4 _ Parade au sol du mâle de vanneau huppé ( d ' a p r è s C R A M P ) 

Les premiè res pontes sont déposées f i n mars · *»п 1984. nous avons t r o u 

vé de nombreuses coqu i l les cassées déposées à la l i m i t e a t t e i n t e par l ' eau lors des 

inondat ions de la f i n mars . Lorsque la ponte a c o m m e n c é , le c o m p o r t e m e n t des 

n icheurs change r ad i ca l emen t : si on observe une pa rce l l e à grande d is tance ou de 

l ' i n t é r i e u r d 'une v o i t u r e , aucune m a n i f e s t a t i o n ne p e r m e t de déce le r une n i d i f i c a 

t i o n ; mais i l s u f f i t de se m o n t r e r ou de p é n é t r e r sur la p a r c e l l e pour que le n o n 

couveur (en généra l le mâle ) qui m o n t a i t la garde, essaie de d i s t r a i r e l ' i n t r u s 

par ses c r i s et ses vols ac roba t i ques . Le couveur se m a i n t i e n t sur le nid t a n t q u ' i l 

ne se sent pas menacé ; s inon, il le q u i t t e à p ied pour ne s 'envo le r q u ' à bonne d i s 

t a n c e . S' i l y a plus ieurs couples n icheurs , i ls se reg rouperon t pour i n t i m i d e r l ' i n t r u s 

su r tou t l o r squ ' i l s ' a g i t de co rne i l l es no i res . Dès que le danger est é c a r t é , les o i 

seaux se reposent à bonne d is tance du nid puis l ' u n d ' e n t r e eux ( le plus souvent 

la f e m e l l e que l ' on peut reconna î t re à sa huppe plus cour te et à ses marques 

noi res de la t ê t e moins développées) re tourne couver d ' a u t a n t plus rap idemen t 

que l ' i n c u b a t i o n est bien avancée. 
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C'est ce c o m p o r t e m e n t qui a été mis à p r o f i t pour découvr i r plusieurs 

dizaines de nids de vanneaux; nous avons chois i des parce l les access ib les en v o i t u r e . 

Pour une f o i s , la sécheresse des mara i s nous a aidés ! Avant de s o r t i r de v o i t u r e , 

nous essayons de repérer les couveurs bien camou f lés malg ré leur t a i l l e et leurs 

cou leurs dans l ' he rbe encore rase en début de saison. On ne vo i t en général qu 'une 

p e t i t e t ache no i re à que lques m è t r e s d ' u n oiseau dressé, le g u e t t e u r . Si des repères 

ont pu ê t r e pr is , une personne t en te de se rendre au nid sous le c o n t r ô l e d 'une a u 

t r e qui reste dans la v o i t u r e . Si le nid n'est paa i i u u v é en quelques minu tes , on 

rev ient à la vo i t u re et l ' on a t t e n d  e n général moins d 'un quar t d ' h e u r e  que 

le couveur re tourne à son n id . On reprend des repères plus préc is et on re tourne 

au n i d . Si à c e t t e deux ième t e n t a t i v e , le nid n 'es t pas encore t r o u v é , i l est plus 

pruden t de renoncer . 

Les p rem iè res éc los ions on t été observées, en 1984, le p r e m i e r m a i . 

On peut repérer le m o m e n t où ces éclosions ont l ieu m ê m e si I O h n 'a pas obse r 

vé de nids en notan t le changement d ' a t t i t u d e des adu l tes : alors que pendant 

l ' i n c u b a t i o n , les adu l tes sont peu d é m o n s t r a t i f s et cherchen t p l u t ô t à passer i n a 

pe rçus , dès que les jeunes sont nés, leurs paren ts a l a r m e n t avec v igueur pour les 

i n c i t e r à se plaquer au sol dans le moind re t r o u , sous la moindre t o u f f e . L à , i ls 

res te ron t immob i l es , au r isque de se f a i r e p i é t i n e r t a n t que leurs paren ts ne l eu r 

auront pas s ignalé que t o u t danger est é c a r t é . Pour repére r ces poussins, i l f a u t 

regarder t o u t mouvement dans la zone que v iennent de q u i t t e r des adul tes qui a l a r 

m e n t ; on pour ra alors avoir la chance d 'observer deux ou t r o i s poussins cou r i r dans 

tous les sens pendant quelques secondes à la recherche d 'un a b r i . Π f a u d r a , c o m m e 

pour un n i d , prendre des repères pour avoir une chance de re t rouver le poussin t e r 

ré dans sa c a c h e t t e . 

Nous avons pu mesurer et peser quelques poussins; m a l h e u r e u s e m e n t , nous 

n'avons pas pu les baguer puisque c e t t e espèce ne f a i t pas p a r t i e des espèces bagua

b les . Les poids mesurés p e r m e t t e n t d 'ap rès M A T T E R (1982) de ca lcu le r un âge de 

f a ç o n p r é c i s e . 

Les paren ts p ro tègen t aussi les jeunes des i n t e m p é r i e s : le 22 mai 1984, 

sous une p lu ie b a t t a n t e , j ' o b s e r v e une f e m e l l e sur un c h e m i n . A ma so r t i e de la 

v o i t u r e , son mâle s 'envole et a l a r m e mais el le reste posée. I l me f a u t la f r ô l e r 

pour q u ' e l l e consente à s 'envo le r et je peux vo i r alors que sous el le se b lo t i ssa i t 

t r o i s jeunes poussins. Dès mon re tou r à la v o i t u r e , le mâle se pose et les p r o t è g e . 

J 'a i pu observer aussi une c e r t a i n e c o o p é r a t i o n en t re paren ts pour dé fend re leurs 

p rogén i t u res : au mara is de Sainte Anne ( c o m m u n e de Gorges ) , v ingt adu l tes e n t o u 

rent une c inquan ta ine de jeunes le 15 mai 1984. Le m ê m e j ou r , au mara i s du M e s 
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F I G U R E 5  Croissance en poids du poussin de vanneau ( M A T T E R 1982) 

ni l ( c o m m u n e d ' A u v e r s ) , je fus assai l l ie par une c inquan ta ine d 'adu l t es dès que 

je péné t ra i sur la p a r c e l l e . Le b r u i t produ i t par c e t t e t r oupe é t a i t étourd issan t ! 

Les p rem ie r s envols sont observés le 31 mai 1984 à Appev i l l e : un jeune 

est t rouvé b l o t t i dans l ' e m p r e i n t e d ' u n pied de vache; l o r s q u ' o n le prend en m a i n , 

il s 'envole sans dou te , pour la p r e m i è r e f o i s de sa vie ! A ce m o m e n t  l à , nous n'a

vons noté aucune m a n i f e s t a t i o n d ' a d u l t e m ê m e quand le jeune a été t enu en m a i n . 

Dès le 24 m a i , avai t été notée une t r oupe d 'une so ixan ta ine de vanneaux, 

qui avaient sans doute t e r m i n é leur n i d i f i c a t i o n . Cependant , i l f a u t signaler que j u s 

q u ' à la m i  j u i l l e t , des a la rmes de vanneaux cor respondan t à la présence de jeunes 

poussins ont été notées et que le 13 j u i l l e t 1984, je t rouva is t r o i s poussins venant 

d ' é c l o r e . 
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Nombre de nids 
16 

« Normand ie ΙΘΤΟ-ε ί 

Carentan 1 9 8 i 

15.03 29.03 12.04 26.04 10.05 24.05 07.06 

F I G U R E 6  Ca lend r i e r de la r ep roduc t i on du vanneau en N o r m a n d i e 

La f i g u r e 6 résume le ca lend r ie r de la rep roduc t i on du vanneau huppé 

dans les mara i s de C a r e n t a n en 1984. Pour d é t e r m i n e r la da te de ponte du p r e m i e r 

oeuf , nous avons admis que la ponte se f a i sa i t à raison d 'un oeuf par j ou r , et 

que l ' i n c u b a t i o n du ra i t 26 j ours ( H E I M 1974) . L 'envo l a l ieu à l 'âge de 33 jours 

env i ron . Pour compara i son , nous avons placé sur la même f i g u r e , le ca lendr ie r de 

la ponte du p r e m i e r oeuf des nids t rouvés en Normand ie de 1970 à 1984. 

C e t t e f i g u r e m o n t r e un léger r e t a r d en 1984 dans les mara is de C a r e n 

t a n mais nous avons déjà noté que des pontes avaient dû commence r dans la deu

x i è m e m o i t i é de mars et qu 'e l l e s avaient été dé t ru i t es par des i nondat ions . Sinon, 

les deux courbes ont à peu près la même a l lu re avec un pic prononcé début avr i l 

et un p la teau plus ou moins net j usqu 'à la mi mai qui do i t cor respondre aux p o n 

tes de r e m p l a c e m e n t et aux pontes des oiseaux les moins expé r imen tés . 

3.2.2  Produc t i v i t é des nids 

Parmi les nids t rouvés, nous considérerons que la ponte est comp lè te 

l o r s q u ' e l l e comp te 4 ou 5 oeufs , ou l o r squ 'e l l e en comp te moins si el le a été 

c o n t r ô l é e p lus ieurs f o i s avec le même nombre . 31 nids e n t r e n t dans ces c a t é 

gor ies : 1 c o m p t e 3 oeufs , 28 en c o m p t e n t 4 et 2 5 oeu fs . La moyenne de la 

t a i l l e des pontes s ' é t a b l i t donc à 4,03 oeufs . Pour 77 nids t rouvés en Normand ie 

de 1970 à 1984, c e t t e moyenne s ' é t a b l i t à 3,93 oeufs . Ces nombres sont t ou t à 

f a i t classiques c o m m e on peut le voir dans le tab leau ci dessous. 
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T A B L E A U 5 - T a i l l e des pontes du vanneau huppé. 

N o m b r e de Tai le des pontes Ta i l l e 
pontes 1 2 3 4 5 6 7 moyenne 

C A R E N T A N 1984 31 - - 1 28 2 - 4.03 

N O R M A N D I E 1970-1984 77 - - 6 70 1 - 3.93 

SUISSE ( M A T T E R ) 452 7 12 48 383 1 1 - 3.80 

SUISSE 1948-1972 ( H E I M ) 558 8 10 44 494 2 - 3.86 

G R A N D E B R E T A G N E (SPENCER) 429 1 6 52 368 1 1 3.85 

F I N L A N D E ( V O N H A R T M A N N ) 332 2 4 22 294 1 - 3.79 

Un f a c t e u r i m p o r t a n t pour la p r o d u c t i v i t é est le taux de d e s t r u c t i o n 

des nids; sur 36 nids observés con tenan t des oeufs , 2 on t é té abandonnés, 2 ont 

été p i l lés par des co rne i l l es no i res et 3 ont é té p ié t i nes par des bovins. Le 

taux de d e s t r u c t i o n cons ta tée s 'é lève donc à 19%. Il f a u t avoir à l ' e sp r i t q u ' i l 

s ' a g i t d ' un taux m i n i m u m . 

Une é tude condu i te en Suisse de 1948 à 1977 ( H E I M 1978) f o u r n i t un 

taux d ' éc l os i on moyen de 58,4% ca lcu lé sur 2152 oeufs pondus mais ce taux var ie 

selon les années de 11% (4 oeufs éc los sur 38 pondus) en 1966 à 93% (62 éc los sur 

67 pondus) en 1 9 5 1 . De m ê m e , une é tude menée dans la New Fores t en G r a n d e -

Bre tagne ( JACKSON 1980) donne des taux d ' é c l o s i o n va r ian t de 49% en 1976 à 

90% en 1972. De p lus, e l le m o n t r e que les pontes de r e m p l a c e m e n t réussissent 

mieux : en 1979, la p r e m i è r e ponte voi t 70% de ses oeufs éc lo re a lors que la 

ponte de r e m p l a c e m e n t éc lo t à 86%. 

En conc lus ion , nous pouvons donc avancer que c o n t r a i r e m e n t à ce que 

l ' on pou r ra i t penser, le vanneau mène souvent à b ien l ' i n c u b a t i o n de ses oeufs 

mais que le taux d 'éc los ion est soumis à de f o r t e s va r ia t i ons se lon les années. 

Un p a r a m è t r e beaucoup plus d i f f i c i l e à mesurer est le taux de réuss i 

t e de l 'é levage des poussins chez une espèce n id i fuge c o m m e le vanneau. Cela 

a pu ê t r e f a i t lorsque les poussins ont été bagués dès leur naissance et suivis 

in tens ivement j usqu 'à leur envo l . JACKSON (1980) donne un taux de m o r t a l i t é 

de 77% pour 4 années no rma les . En Suisse, M A T T E R (1982) t r ouve un taux 

d 'envo l de 14% ca lcu lé sur 6 ans. Sur une au t r e co lon ie , de 1973 à 1976, 623 

poussins sont suivis : 42 seu lement a t t e i g n e n t l 'envol ( so i t 7%); 62% m e u r e n t d u 

rant les 5 p rem ie r s jours , 17% du 6ème au lOème jour et 14% après le l l è m e 

j o u r . 
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Pour résumer , sur 100 oeufs pondus, 60 à 80 éclosent et 10 à 15 jeunes 

s ' envo len t . La p r o d u c t i v i t é para i t donc assez f a i b le et si les popula t ions semblent 

se m a i n t e n i r t o u t au m o m s dans l eurs h a b i t a t s d ' o r i g m e , c 'es t que le vanneau 

huppé peut a t t e i n d r e des âges respectables ! 

1 E£t2mjj t_ion_des_populat ions_ 

La c a r t e de la f i g u r e 7 donne l ' e s t i m a t i o n des populat ions pour les 

sur faces t émo ins exc lus i vemen t . En connaissant la super f ic ie de ces t é m o i n s , 

on pou r ra i t ca l cu le r une densi té de couples par h e c t a r e . 

Les vanneaux huppés ont leur plus f o r t e densité dans les zones de végé

t a t i o n rase. Ils les t r ouven t dans les zones pâtu rées ou dans les pra i r i es de f auche 

en début de saison de n i d i f i c a t i o n . On t rouve cependant quelquefo is des nids dans 

une v é g é t a t i o n u n i f o r m e et haute d 'une c inquanta ine de c e n t i m è t r e s . En f i n de saison 

de r e p r o d u c t i o n . Nous pensons q u ' i l s 'ag i t de la ponte de remp lacement d ' u n c o u 

ple qui s ' é t a i t ins ta l lé quand l ' he rbe n ' é t a i t pas encore poussée. 

Nous pouvons donner à t i t r e d ' e x e m p l e de zone r iche en vanneaux les 

résu l ta t s d 'une pa rce l l e du mara is du Grav ier sur la commune de Gorges : c e t t e 

p a r c e l l e de 23 ha a c c u e i l l a i t en 1984 7 nids (e t sans doute 8 couples) et en 1985 

9 nids (e t sans doute 10 couples) avant que des t ravaux de parce l l i sa t i on ne les dé t ru i 

sen t . La dens i té sur c e t t e parce l le t r è s favorab le a t t e i n t donc 4 couples pour 10 

h e c t a r e s . 

3.3  Cour l i s cendré 

3.3_^1 _ _C al endr i e r_ 

Le cour l i s cendré n 'h iverne pas dans les mara is de Carentan mais sur 

les cô tes basses de la Manche : Baie des Veys , havres de la côte Ouest du C o t e n 

t i n ( D E B O U T à p a r a î t r e ) . 

Les p rem ie r s cour l i s rev iennent sur leurs l ieux de n i d i f i c a t i o n à la f i n de 

l ' h i ve r ; en 1984, c 'es t le 10 mars que j ' a i pu observer les premie rs à la Sangsur iè 

re . Dès leur a r r i vée , i ls ont un c o m p o r t e m e n t d 'o iseau nicheur : le 15 mars , à 

Saint Georges de Bohon, un couple parade . " C ' e s t au mâle que revient la posses

s ion du t e r r a i n , a f f i r m é e par ses démons t ra t i ons aériennes et vocales : i l s 'envole, 

s 'é lève avec v igueur et se laisse gl isser ob l i quemen t , égrenant des gououg gououg . . . 



V A N N E A U HUPPE 
® 

1 - 2 5 couples 

Ά" 26  75 couples 

plus de 76 couples 

F I G U R E 7  R é p a r t i t i o n des couples de vanneau huppé 

de basse t o n a l i t é , puis son t r i l l e , et à peine c e u i  c i t e r m i n é , i l remonte et recom

mence , plusieurs f o i d de su i t e . . . Quand une f e m e l l e pénèt re sur son doma ine , la 

parade se poursui t au sol ; le mâle va s ' a c c r o u p i r dans l ' he rbe et t ou rne r sur place 

pour mou le r une coupe " ( G E R O U D E T 1983) . Comme chez le vanneau huppé, c 'es t 

la f e m e l l e qui cho is i t l ' e n d r o i t où la ponte sera déposée. 
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ENGEL & SCHMITT (1975) donnent des dates d ' a r r i v é e plus précoces 

pour le cou r l i s cendré dans le R ied de Co lmar : la date nnoyenne est le 21 f é 

v r ie r ca lcu lée sur les 18 années de 1957 à 1974. 

En t h é o r i e , la m ê m e méthode que pour la recherche des nids de vanneau 

peut ê t r e app l iquée aux c o u r l i s . Cependant p lus ieurs f ac teu rs in te rv iennent dans la 

p r a t i q u e pour rendre c e t t e recherche plus d i f f i c i l e ; les popu la t ions sont beaucoup 

moins i m p o r t a n t e s et donc le nombre de nids t rouvables est beaucoup plus f a i b l e . 

Les couples et donc les nids sont beaucoup plus dispersés. De plus, les cour l i s 

nous ont paru beaucoup plus m é f i a n t s et la mé thode du re tou r dans la vo i tu re 

quand la p r e m i è r e t e n t a t i v e a échoué f o n c t i o n n e m a l . E n f i n , les parce l les o c c u 

pées par les c o u r l i s cendrés sont en généra l à l ' é c a r t des chemins . 

Ces pa rce l l es sont des zones où , par endro i ts au moins , subsiste une 

v é g é t a t i o n des années a n t é r i e u r e s . C 'es t dans une t o u f f e de vieux joncs le plus 

souvent que le n id sera c o n s t r u i t : i l s ' ag i t d 'une coupe d 'he rbes sèches dont le 

d i a m è t r e a t t e i n t 25 cm e t la p ro fondeur 5 c m . On y t rouve en général 4 oeufs 

beiges décorés de tâches et f i l a m e n t s plus foncés , de la t a i l l e d ' un oeuf de poule. 

Deux nids ont é té t rouvés en 1984 tous les deux au mara is du Rivage, 

c o m m u n e d ' A u v e r s . A chaque f o i s , l ' éc los ion a pu ê t r e observée et en considérant 

que l ' i n c u b a t i o n dure 28 jours et la ponte se f a i t à raison d ' un oeuf par jour , nous 

pouvons c a l c u l e r la da te de ponte de p rem ie r oeuf de ces deux nids : 02.04 pour 

l ' u n et 11.04 pour l ' a u t r e . C e t t e même année 1984, A l a i n LEBOSSE du GONm 

t r o u v a i t 4 pontes dans la va l lée de l ' O r n e au tou r d ' A r g e n t a n : les 3 p rem iè res 

pontes débu ten t le 08.04 pour l ' une et le 10.04 pour les 2 au t res ; la qua t r i ème 

est une ponte de r e m p l a c e m e n t et c o m m e n c e le 06.05. 

Pour les années p récéden tes , le G O N m a dans son f i c h i e r seulement 6 

nids dont la da te de pon te est dé te rm inée avec préc is ion : e l les s 'éche lonnent du 

28.03 à la Sangsur ière c o m m u n e de Dov i l le en 1979 au 19.04 à Saint C lément dans 

le Sud de la Manche en 1975. 

Dans leur é tude en A lsace , ENGEL & SCHMITT (1975) ind iquent les d a 

tes suivantes pour le p r e m i e r oeuf pondu chaque année ; 07 .04.50; 08 .04 .51 ; 11.04.52; 

08 .04 .53 ; 11.04.54; 08 .04 .55 . On t rouve donc une bel le r égu la r i t é pour c e t t e da te . 
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Les éclosions ont été observées en 1984 dans le mara is de Ca ren tan 

le 02.05 et le 13.05. Ces dates p e r m e t t e n t de ca lcu le r une da te app rox ima t i ve 

d 'envo l si les jeunes sont parvenus jusqu 'à ce s tade . En 1984, les jeunes cou r l i s 

ont donc dû voler début j u m pour le p rem ie r nid et à la mi j u i n pour le second. 

Les cour l i s cendrés q u i t t e n t les l ieux de n i d i f i c a t i o n f i n j u i n 

début j u i l l e t : on observe déjà à c e t t e époque des rassemblements sur les 

cô tes . En 1984, les oiseaux semblen t ê t re restés plus t a rd i vemen t que 

d ' h a b i t u d e puisque 4 cour l i s sont notés au mara is de Rouxev i l l e , commune de 

M o n t m a r t i n en Craignes le 13.07 et q u ' u n chan teur est en tendu le 25.07 au 

mara is de la Sangsur ière , c o m m u n e de D o v i l l e . 

3.3.2 - E s t i m a t i o n des popu la t ions 

Les popu la t ions les plus i m p o r t a n t e s se t rouvent dans les mara is de la 

Sangsur ière , c o m m u n e de Dov i l l e e t sur la Réserve N a t i o n a l e de chasse de Saint 

Georges de Bohon. El les c o m p t e n t chacune plus de 10 couples sur les pa rce l l es 

é tud iées . Les parce l les qui re t iennen t les cou r l i s pour leur n i d i f i c a t i o n do ivent 

p résen te r : une végé ta t i on assez haute (que lques dizaines de c e n t i m è t r e s ) au m o 

ment de leur i n s t a l l a t i o n . C 'es t pourquo i les p ra i r i es qui ne sont pas fauchées 

chaque année les a t t i r e n t avec leurs grosses t o u f f e s de joncs secs. Cec i est 

appuyé, a c o n t r a r i o , par l ' obse rva t i on suivante : une parce l le du mara is du Rivage 

( c o m m u n e O'Auvers) a c c u e i l l a i t p lus ieurs couples de cou r l i s en 1984; fauchée au 

cours de l ' h i ve r 1984-1985 , e l le n 'ava i t plus au p r i n t emps 1985 ses v ie i l l es t o u f 

fes de jonc jaun i et aucun couple de c o u r l i s cendré ne semble s 'y ê t r e ins ta l lé 

c e t t e année. Par c o n t r e , si le mara is cesse d ' ê t r e p â t u r é ou f a u c h é , les a rbus 

tes peuvent le co lon iser et là enco re , le cou r l i s cendré ne t rouve plus les c o n d i 

t i ons nécessaires à sa r ep roduc t i on car il ne peut plus mon te r la garde e t vo i r 

les dangers à grande d i s t a n c e . 

Le mara is du Rivage p e r m e t de ca l cu le r une densi té de couples n icheurs 

pour une zone moyenne : sa supe r f i c i e est d ' env i r on 150 hec ta res pour la p a r t i e 

a c c u e i l l a n t e pour l ' espèce ; on y c o m p t a i t 7 couples en 1984 so i t env i ron un coup le 

pour une v ing ta ine d ' h e c t a r e s . Ce t t e densi té est à rapprocher des nombres obtenus 

d a n s u n R i e d a lsac ien : 1 couple pour 25 à 30 hec ta res (S IGWALT & L A N D M A N N 1979) . 

Les mara is de Caren tan o f f r e n t donc de bonnes cond i t ions de vie au cour l i s 
cendré pendant la pér iode de n i d i f i c a t i o n . 
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COURLIS C E N D R E 

ic de 1 à 5 couples 

de 6 à 10 couples 

plus de 10 couples 

F I G U R E 8 - R é p a r t i t i o n des coup les de c o u r l i s cendré 
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3.4 - Bécassine des mara is 

3.4.1 - Ca lend r i e r 

En janv ie r , les mara is a b r i t e n t une impo r tan te popu la t ion h ivernante de 

bécassines; a ins i , j ' a i pu c o m p t e r plus de 250 oiseaux le 20 janvier 1984 sur le m a 

ra is du Grav ie r , c o m m u n e de Gorges . Dès le 22 fév r ie r , c e t t e t roupe a d isparu : les 

bécassines sont sans doute repar t i es vers leur l ieu de n i d i f i ca t i on plus nord ique. 

T o u t e f o i s , on peut observer des oiseaux de passage jusqu 'au début avr i l : 

par exemp le , 50 indiv idus observés le 07 avr i l à V inde fon ta i ne , commune d ' A p p e v i l l e . 

Les m a n i f e s t a t i o n s nup t ia les ont été re la t i vement rares en 1984 : un mâle 

chan te le 21 mars à la Sangsur ière ( p r e m i è r e donnée pour l 'année) puis au m ê m e 

end ro i t on note des chants ou des chev ro temen ts le 06.04. A u mara is du R ivage, 

c o m m u n e d 'Auve rs , les p r e m i e r s chan teu rs ne sont notés que le 23.04. Ensu i te , des 

c h e v r o t e m e n t s sont entendus le 27 .04 , le 08.05, le 13.05, le 23.05 et le 09.06. 

Un seul nid a été t rouvé : le 09.06, il con tena i t 3 oeufs et 4 le l endema in . 

La pon te avai t donc c o m m e n c é le 07 .06 . La découver te , le 31.05 p récédent , de 3 j e u 

nes t o u t j us te vo lants à quelques dizaines de mèt res de ce n id , f a i t penser q u ' i l peut 

s ' a g i r de la deux ième ponte du même coup le . Le nid est une coupe de 10 cm de d i a 

m è t r e e t de 5 c m de p r o f o n d e u r , c a m o u f l é e au sein d 'une t o u f f e de joncs b ien f o u r n i e 

en t i ges jaunies et r e t o m b a n t e s . Il a été t rouvé parce que la f e m e l l e s 'en est envolée 

au d e r n i e r m o m e n t sans pousser un c r i . 

C 'es t dans les mêmes cond i t i ons que deux nids avaient été t rouvés en 1983 

dans le mara is d ' A p p e v i l l e : les 11 et 13 m a i , chacun d 'eux contena i t 4 oeufs . . 

La découver te d 'une f a m i l l e de jeunes bécassines à peine vo lan tes le 31 m a i 

p e r m e t de ca l cu le r la ponte des oeufs qui leur ont donné naissance. El les vo la ien t depuis 

peu puisque 2 d ' e n t r e e l les on t pu ê t r e r a t t r a p é e s e t pesées ( 8 0 g e t 8 4 g ) . E l les deva ient 

donc ê t r e âgées de 3 /4semaines env i ron ; à l 'âge adu l te , une bécassine des mara is dépas

se les cen t g r a m m e s . En prenant une durée d ' i n c u b a t i o n de 19 jours ( H A R R I S O N 1977) , 

on peut cons idére r que la ponte a commencé vers le 20 av r i l . 

Avec les mêmes données, on peut avancer que le nid découvert le 09.06 ve r 

ra ses oeufs éc lo re le 29.06 et les jeunes ne seront aptes au vol que f i n j u i l l e t . 
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BECASSINE DES M A R A I S 

•k de 1 à 5 individus 

i f de 6 10 indiv idus 

plus de 10 indiv idus 

F I G U R E 9 - R é p a r t i t i o n des observat ions d ' i nd iv idus n i c h e u r s . 
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3.4.2 E£tnTiation_des_populat ions 

Plus qu 'une e s t i m a t i o n des popu la t ions nicheuses des bécassines des m a 

rais de C a r e n t a n , la ca r t e de la f i g u r e 9 m o n t r e les endro i ts où des m a n i f e s t a t i o n s 

t e r r i t o r i a l e s ont é té enreg is t rées . Ma lheu reusemen t , ces m a n i f e s t a t i o n s pour spec ta 

cu la i res qu 'e l l es sont l o rsqu 'on y assiste de près, peuvent f a c i l e m e n t passer inaper 

çues. De p lus, i l semble que les mâles se m a n i f e s t e n t à ce r ta i ns momen ts de la 

jou rnée (aube et c répuscu le) et sous ce r ta i nes cond i t ions météoro log iques (b ru ine , 

t emps o r a g e u x ) . 

Pour n icher , les bécassines semb len t avoir les mêmes ex igences que les 

cour l i s cendrés : des p ra i r ies pâ turées avec des t o u f f e s d 'he rbe sèche des années 

p récédentes pour pouvoir camou f l e r leur n i d . 

A u t o t a l , p lus ieurs dizaines de couples de bécassines doivent n icher dans 

les mara is de C a r e n t a n , ce qu i , à l ' é che l l e des popu la t ions f rança ises est lo in d ' ê 

t r e nég l igeab le . 

3.5 - Barge à queue no i re . 

3;5.1 - Ca lendr ie r de la rep roduc t i on 

La barge à queue no i re n 'h iverne pas dans les mara is de C a r e n t a n . 

En N o r m a n d i e , le seul endro i t où l 'espèce hiverne est la Baie du Mont Saint M i 

c h e l . 

Si le 15 mars et le 10 a v r i l , de pe t i t es t roupes de passage sont observées, 

le p rem ie r oiseau présent sur le f u t u r s i te de n i d i f i c a t i o n est observé le 17.03. Ce 

pendan t , ce n 'est que le 23 avri l que les p rem iè res parades sont entendues au m a 

rais du R ivage. 

" R é p é t a n t sans re lâche ses v è t t a - v è t t a . . . mono tones , le mâ le aux vives 

cou leurs s 'é lève rap idemen t , bascule et p ique une t ê t e , r emon te et redescend 

p lus ieurs f o i s ; puis i l prend régu l i è remen t de la hau teur , e t sa voix change en 

m ê m e temps que son a l l u r e . Tou t l à - h a u t , on le vo i t v i re r b rusquement de cap, a l le r 

et veni r en larges c i r c u i t s tand is q u ' i l enchaîne avec e n t r a i n des séries de c a 

dence : c o u c o u v P t t i o u - c o u c o u v i t t i o u - c o u c o u v I t t i o u . . . M ê m e pendant les pauses de 

ce chan t , son vol est cu r ieusement r y t h m é : il p ivote a l t e r n a t i v e m e n t d ' un cô té 

sur l ' a u t r e , l ' a i l e du bas tendue par des b a t t e m e n t s c o u r t s , ce l l e du haut à d e m i -

p l iée et an imée d 'une plus grande a m p l i t u d e . E n f i n , après une planée s i lenc ieuse, 
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l ' o iseau regagne la t e r r e par une chu te ve r t i g i neuse , f r e i née peu avant d ' a t t e r r i r 

dans son doma ine ; l à , i l garde un ins tan t les ai les relevées qui exh ibent le b lanc 

é c l a t a n t de leur dessous " . ( G E R O U D E T 1983) . 

F I G U R E 10 - Parades en vol e t au sol 

de barge à queue n o i r e . 

Ces parades sont p a r t i c u l i è r e m e n t in tenses avant que le couple ne soi t 

f o r m é et i l est possible que nous ayons ra té c e t t e pér iode en 1984. 

C e t t e m ê m e année, deux nids ont é té t rouvés : le p r e m i e r , un peu par 

hasard, lorsque nous avons e n t r e p r i s la recherche sys téma t i que d ' un n id de c o u r 

l is cend ré . L ' u n d ' e n t r e nous découvre ainsi un nid de barge à queue no i re c o n t e 

nant 4 oeufs ver t o l i ve , f a i b l e m e n t marqués de b r u n . La coupe est f a i t e dans une 

t o u f f e de joncs .assez basse. Les adu l tes nous t ou rnen t au tour avec un a i r inqu ie t 

ma is sans m a n i f e s t a t i o n s b r u y a n t e s . Le 31 m a i , nous observons, dans une p r a i r i e 
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de hautes herbes oij un t roupeau de jeunes bovins vient d ' ê t r e mis pour pâ tu re r , 

une barge a l a r m a n t et poursu ivant v i o l e m m e n t toutes les corne i l les et tous les v a n 

neaux passant au dessus de la p a r c e l l e . En p ra t iquan t comme pour les nids de van 

neau, nous découvrons no t re deux ième n id de barge à quelques centa ines de mè t res 

du p r e m i e r . 

Par chance , nous avons assisté à l ' éc los ion de ces deux nids : le 12 m a i , 

au cours d ' une opé ra t i on de c o n t r ô l e , un oeuf est t rouvé e n t r a i n d ' éc l o re dans le 

p r e m i e r n i d . De m ê m e , le 02 j u i n , la barge à queue noire se m a i n t i e n t sur le second 

n id et ne s 'envole q u ' à quelques mè t res de l ' observa teur : l ' e x p l i c a t i o n de ce compo / -

t e m e n t est dans la coupe : un oeuf est f e n d u , l ' éc los ion est p roche . 

Ceci p e r m e t de ca lcu le r des dates de ponte et d 'envol probable conna is 

sant la durée d ' i n c u b a t i o n (23 jou rs se lon G E R O U D E T ) e t l ' âge de l 'envo l (33 j o u r s ) . 

Le p rem ie r oeuf du p r e m i e r n id a é té pondu autour du 17.04 et ce lu i du deux ième 

n id au tour du 07 m a i . L 'envo l a pu avoir l i eu vers le 15 mai pour la p rem iè re n i 

chée e t vers le 05 j u i l l e t pour la seconde. 

En 1983, deux nids ava ient é té t rouvés au mara is de V i n d e f o n t a i n e , c o m 

mune d ' A p p e v i l l e , le 13 m a i e t l ' u n d ' e n t r e eux é t a i t à l ' é c l os i on . On re t rouve là 

encore les mêmes da tes . 

Les dépar t s du l ieu de n i d i f i c a t i o n n 'on t pas é té notés, la de rn iè re d o n 

née concernan t un couple housp i l lan t des co rne i l l es le 10 j u i n . 

3.5.2 E2t_ imat ion_des_populat ions 

C e t t e espèce est e x t r ê m e m e n t loca l isée dans les mara is de Caren tan 

puisque l ' o n en t rouve q u ' a u c o n f l u e n t de la Sèves et de la Douve; les couples 

s ' i n s t a l l e n t à Auvers ou à Appev i l l e selon le niveau de l 'eau : en 1983, au moins 

7 couples n i cha ien t à Appev i l l e a lors que le mara is du Rivage à Auvers é t a i t sous 

30 cm d ' e a u . En 1984, ' année sèche, 3 ou 4 couples se t rouvent au mara is du R i 

vage. En 1985, la popu la t i on semble encore plus fa ib le (2 ou 3 couples à Auve rs ) . 

Ma lg ré ta fa ib lesse de ses e f f e c t i f s , c e t t e popu la t ion reste importar>t pour 

la F rance où l ' o r i c o m p t e a c t u e l l e m e n t moir js de 50 couples n icheurs . 
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3.6 - Râ le des genêts 

3.6.1 - Remarques p r é l i m i n a i r e s 

Le râle des genêts est une espèce qui pose de nombreux p rob lèmes 

à ceux qui voudra ient l ' é t u d i e r . Cet oiseau qui a f f ec t i onne les f o r m a t i o n s h e r 

bacées hautes , se t i en t tou jou rs à couver t et répugne à prendre son envo l . La 

seule f a ç o n de le d é t e c t e r est donc d 'en tend re son chant c a r a c t é r i s t i q u e qui 

lui a valu son nom sc i en t i f i que de Crex c r e x . Seul, le mâ le émet ces sons 

et on ne sait r ien ou presque des f e m e l l e s et du mode de re l a t i on en t r e les 

sexes ( coup le , po l ygamie , p r o m i s c u i t é ) . L ' i n t e n s i t é des émissions sonores var ie 

en cours de saison et le râle des genêts a tendance à chan te r de plus en plus 

la nu i t au f u r et à mesure que l ' on avance en saison. 

Ma lg ré tou tes ces d i f f i c u l t é s , c 'es t une espèce qui m é r i t e q u ' o n 

t en te de l ' é t u d i e r dans les Mara is de Caren tan pour p lus ieurs raisons : 

- ce râle t rouve encore dans les Mara is les pra i r ies de fauche q u ' i l a f f e c 

t ionne et d 'après une enquête en t rep r i se par le Groupe Orn i t ho log ique No rmand 

c e t t e zone est le f i e f de l 'espèce en No rmand ie ; 

- dans t o u t e son a i re de r é p a r t i t i o n à t ravers t ou te l ' E u r o p e , c e t t e espèce 

est en f o r t e d i m i n u t i o n pour de m u l t i p l e s raisons dont le poids respec t i f est 

mal éva lué. Les popu la t ions normandes et plus p a r t i c u l i è r e m e n t ce l le des M a 

rais de Caren tan ne sont plus négl igeables au niveau nat iona l et même i n t e r n a 

t i o n a l . 

3.6.2 - Ca lendr ie r de la rep roduc t ion 

Le râle des genêts est une espèce est ivante nicheuse en Europe qui 

h iverne dans les steppes a f r i ca ines au sud du Sahara. En N o r m a n d i e , on en tend 

ses p rem ie rs chants dans la deux ième quinzaine du mois d ' a v r i l . Pour no t re r é 

gion , la da te record d ' a r r i v é e d é t e c t é e est le 15 avri l 1979 à E c r a m m e v i l l e 

(Calvados) et la date moyenne d ' a r r i v é e ca lcu lée sur 9 ans (1976 -1984) est le 

25 avri l ± 5 jours ( B . L A N G 1981) . 
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En 1984, le p r e m i e r chant est noté le 18 avr i l dans un champ de 

blé en herbe sur la commune de Carquebu t . On sai t qu ' au passage, l 'espèce 

peut se m a n i f e s t e r sur t o u t e s sor tes de m i l i eux herbacés . C 'es t à p a r t i r du 

29 avri l à Appev i l le et du 8 mai à Auvers que des oiseaux seront entendus sur 

des zones de n i d i f i c a t i o n connues. C e t t e a n n é e - l à , des chants ont é té entendus 

j u s q u ' a u 21 j u i n . En N o r m a n d i e , les de rn ie rs chants sont notés dans la p r e m i è 

re quinzaine de j u i l l e t : record le 19 j u i l l e t 1983 au Breu i l en Auge (Calvados) . 

F I G U R E 11 - Râ le des genêts c h a n t a n t . 

En dehors de ces données de mâles chan teu rs , nous avons pu o b t e 

n i r quelques données d ' a g r i c u l t e u r s qui connaissent l 'espèce pour la vo i r au 

momen t des fenaisons : a ins i , le 14 j u i n 1984, de jeunes poussins en duvet 

no i r sont observés par un a g r i c u l t e u r fa isan t ses fo ins 

Les données sur la r ep roduc t i on sont e x t r ê m e m e n t rares pour la Nor

mandie : R. B R U N recue i l l e deux poussins t rouvés dans le Calvados le 13 aoi j t 

1962; G . M O R E A U observe 3 poussins le 12 j u i l l e t 1976 au Mesie sur Sar the 

( O r n e ) et B. D U M E I G E en observe 1 le 24 j u i n 1981 à Sarceaux dans l ' O r n e . 
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A p a r t i r de la m i j u i n , les oiseaux ont tendance à chan te r de plus 

en plus pendant la nu i t ; pour appréc ie r ce phénomène, nous avons, en 1985, 

passé deux nu i ts comp lè tes dans les ma ra i s d ' A p p e v i l l e pour no ter l ' a c t i v i t é v o 

ca le du râle de genêts du 22 au 23 j u i n et du 1 au 2 j u i l l e t . Chaque so i r , à 

no t re ar r ivée, un seul chan teur se f a i s a i t en tendre vers 21h00 a lors que la p o 

pu la t i on chanteuse a é té es t imée à u n m i n i m u m d e 9 oiseaux, et le l endema in 

m a t i n , tous les chants ont cessé à 8h07 le 23 j u i n et à 8h23 le 2 j u i l l e t . 

Le creux noté dans les observat ions normandes durant le mo is d ' a o û t 

cor respond à la pér iode de mue : le râ le des genêts a une mue comp lè te et s i 

mu l tanée des rémiges (p lumes de vol des ai les) et est a lors incapable de vo le r . 

Les quelques données de s e p t e m b r e - o c t o b r e p e r m e t t e n t de d é t e c t e r le dépar t 

en m i g r a t i o n vers les q u a r t i e r s d ' h i ve r a f r i c a i n s . 

D 'après le peu de rense ignements obtenus, on peut à peine esquisser 

un ca lendr ie r de la r ep roduc t i on de c e t t e espèce excessivement d i sc rè te : 

- les mâles se can tonnen t sur les l ieux de n i d i f i c a t i o n f i n avr i l début m a i ; 

pour les f e m e l l e s , on peut supposer que, c o m m e chez la p lupar t des espèces m i 

g r a t r i c e s , e l les ar r ivent quelques jours plus t a r d ; 

- la c o n s t r u c t i o n du n id et la pon te de la dizaine d 'oeu fs do i t p rendre une 

quinzaine de jours et l ' i n c u b a t i o n c o m m e n c e r f i n ma i début j u i n ; c 'es t à c e t t e 

époque que l ' a c t i v i t é vocale des mâ les est la plus in tense. Si on se ré fè re a 

d ' a u t r e s espèces, les mâles chan ten t mo ins dès que les jeunes ont éc los . 

- l ' i n c u b a t i o n dure 16 à 19 j o u r s (P . G E R O U D E T 1978) et l ' éc los ion a 

l ieu vers la m i - j u i n ; cec i est c o n f i r m é par l ' observa t ion de poussins le 14 j u i n 

1984 dans les Mara is de C a r e n t a n et le 24 j u i n 1981 dans l ' O r n e ; 

- les jeunes ne vo lent pas avant l ' âge d ' u n mo is et leurs ai les con t i nuen t 

de grand i r jusqu 'à l 'âge de 50 j o u r s ; lês p rem ie r s vols ne peuvent avoir l i eu 

avant la m i - j u i l l e t . 

Les pontes d é t r u i t e s pendant l ' i n c u b a t i o n pour ron t ê t r e remplacées 

ce qui exp l ique les observat ion ta rd i ves de poussins jusqu 'à la f i n du mois 

d ' a o û t . 
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Les dépar ts vers l ' A f r i q u e se f o n t , pour les jeunes de l ' année , 

avant que la cro issance des p lumes soit complè te , c 'est à di re dès la m i 

j u i l l e t et pour les adu l tes , après la mue, début septembre ( H . B . G I N N & 

D.S. M E L V I L L E 1983) . 

ζ Εst|^mation_àes popuIations 

La c a r t e de la f i g u r e 11 local ise les zones où des râles des genêts ont 

été entendus en 1984. On peut no te r que les oiseaux sont par tou t présents dès que 

leur b io tope de p r é d i l e c t i o n ex is te r les pra i r ies de fauche en mi l i eu humide . 

De 1981 à 1983, le Groupe Orn i tho log ique Normand avait t en té de r e 

censer c e t t e espèce en N o r m a n d i e ( G . DEBOUT 1985); dans les Mara is de C a r e n 

t a n , 56 chan teurs avaient été relevés et une es t ima t i on de 125 à 215 mâles c h a n 

t e u r s avai t été avancée soi t plus de la m o i t i é de la popu la t ion normande es t imée 

à 250 chan teurs ( ± 8 0 ) . T o u t e f o i s , tous les recensements avaient été f a i t s de jour 

alors que l ' on sait que l ' a c t i v i t é vocale est beaucoup plus i m p o r t a n t e la n u i t . En 

1985, des sor t ies en so i rée ou de n u i t , ont mis en évidence le phénomène : a i n 

si à H o u t t e v i l l e où 3 oiseaux avaient été entendus durant l ' enquê te . 6 oiseaux au 

m i n i m u m é ta ie r i t notés vers 2 l h 3 0 le 1er juin.

Du ran t deux nu i t s en t iè res du 22 au 23 juin et du 1 au 2 j u i l l e t 1985, 

nous avons noté le nombre et la l o ca l i sa t i on des chanteurs sur une parce l le de 

p r a i r i e de f auche de la c o m m u n e d ' A p p e v i l l e , malheureusement non recensée p e n 

dant l ' enquê te : 

 le 22 j u i n , par une nu i t ventée avec quelques averses, 7 chanteurs d i f f é r e n t s 

ont pu ê t r e dé tec tés au moins à un momen t de la nui t alors que le m a x i m u m d ' o i 

seaux entendus s i m u l t a n é m e n t s 'est élevé à 4 ent re 5h00 et 6h00 du m a t i n . Jusqu'à 

22h00, un seul c h a n t a i t et t o u t chant a cessé après 8h07; 

 le 1er j u i l l e t , par une nui t c l a i r e sans un sou f f l e de vent , 9 chanteurs d i f f é r e n t s 

ont été décelés (don t les 7 de l ' a u t r e nui t d ' é c o u t e ) ; le m a x i m u m de chanteurs s i 

mu l tanés a a t t e i n t 5 en t re 5h00 et 6h00 du m a t i n . Là encore, j usqu 'à 22h00, un seul 

oiseau chan ta i t et t ou t chant a cessé à 8h23. 

Ce t r ava i l p e r m e t de f a i r e les remarques suivantes : sur un t emps d ' é c o u t e 

de plus ieurs heures, le nombre de chanteurs obtenu est presque le double du nombre 

m a x i m u m de chan teu rs s i m u l t a n é s . Ce m a x i m u m a été obtenu à chaque f o i s e n t r e 5h 

et 6h du m a t i n . En f i n de saison, les chants diurnes sont rares : i ls cessent vers 8h 

et sont peu f r équen ts j usqu 'à 22h00 . 
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R A L E DES GENETS 

chan teu r (s ) 

F I G U R E 12 - L o c a l i s a t i o n des s i tes où a é té en tendu le râ le des genê ts . 
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Pour la pa rce l l e é tud iée au cours de ces deux nu i ts , on peut t e n t e r une 

e s t i m a t i o n pour la dens i té des mâles cantonnés : 9 chanteurs ont été notés dans un 

rayon d ' e n v i r o n 500 m è t r e s ; on o b t i e n t ainsi une densi té de 12 chanteurs au k m 2 ; 

ma is i l f a u t d i r e que les chan teu rs les plus proches de l 'observateur ont tendance 

à masquer les plus é lo ignés et si l ' o n se l i m i t e à la parce l le où nous nous t rouv ions , 

nous y avons no té un m i n i m u m de 4 chan teu rs sur une v ingta ine d 'hec ta res soi t 20 

chan teurs au k m 2 . 

Ces densi tés sont bonnes puisque P. G E R O U D E T donne comme exemples 

de f o r t e s dens i tés : 8 par km2 dans des ca r i ça ies e t pâtures , 29 par km2 dans des 

mo l i n i a i es en A u t r i c h e et 25 par k m 2 dans des p ra i r i es t empo ra i r emen t inondés 

en Ho l l ande . 

Sur la Basse V a l l é e de la L o i r e en aval de Nantes , des décomptes 

f a i t s après 22h30 à p a r t i r des chemins ont pe rm is de ca lcu ler une densi té 

moyenne de 9,2 chan teurs par k m 2 ( P . G U R L I A T 1985) . Selon les parce l les , 

la dens i té var ie de 0 à 21 oiseaux par k m 2 . 

Pour e s t i m e r les popu la t ions de râle des genêts des Mara is de Ca ren tan , 

deux méthodes s ' o f f r e n t à nous ma is e l les restent t ou tes les deux assez a p p r o x i m a 

t i ves : 

- on peut essayer d 'éva lue r un f a c t e u r de " d é t e c t a b i l r t é " des chanteurs : a ins i , 

f i n j u i n , en t r e 5h et 6h du m a t i n , 50% des chanteurs se man i fes ten t s i m u l t a n é m e n t . 

Par c o n t r e , vers 22h00, 20% seu lement se f o n t en tendre et dans la journée, le taux 

peut s 'aba isser à 10-15%. On peut a lo rs reprendre les nombres d 'o iseaux dé tec tés 

pendant l ' enquê te et le m u l t i p l i e r par un c o é f f i c i e n t s i tué en t re 6 et 10. On ob t ien t 

a lo rs une popu la t i on de râ les des genêts compr i se en t re 340 et 570 mâles chan teu rs . 

- on peut t e n t e r d 'éva lue r la su r face des zones propices au râle des genêts et 

leur appl iquer ensu i te les dens i tés ca lcu lées à Appev i l l e : pour ce la , nous avons 

mesuré sur les ca r tes IGN au 1/25000 les sur faces des mara is où nous connaissions 

des données de râ le de genêts (nous n'avons donc pas pr is en compte des zones 

qu i para issa ien t favorab les d 'ap rès leur phys ionomie sur la ca r te mais que nous ne 

connaissions pas sur le t e r r r a i n à la bonne pér iode) et le t o t a l a t t e i n t les 2000 ha. 

L a popu la t i on peut a lors ê t r e es t imée en t r e 240 et 400 mâles chan teu rs . 
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Ces fourchettes restent assez larges mais elles sont de toutes façons su

périeures à celle proposée par G. DEBOUT. La population de râle des genêts des 

Marais de Carentan for te de quelques centaines de chanteurs est importante au 

point de vue national puisque la population française est estimée à 1000-1500 chan

teurs (J. BROYER 1984) et même européen (tableau 6) . 

GRANDE BRETAGNE 650 

FRANCE 1000-1500 

PAYS BAS 50-200 

SUEDE 200-500 

(CADBURY 1978) 

(BROYER 1984) 

(TEIXEIRA 1975) 

(ULFSTRAND 1976) 

TABLEAU 6 - Estimatiorv des principales populations européennes (d'après CRAMP) 

3.7 - Les canards 

3.7.1 - Remarques préliminaires 

Les canards, pendant leur nidi f icat ion, sont remarquablement discrets. 

En dehors des parades qui ont lieu relativement tôt en saison, l 'observation des 

mâles , qui sont les plus visibles avec leur plumage coloré, ne fourni t aucun in 

dice de nidi f icat ion intéressant et celle des femelles est beaucoup plus aléatoire 

se f iant à leur plumage mimétique, elles se maintiennent sur leur nid jusqu'au 

dernier moment et il faut presque marcher dessus pour provoquer leur envol 

et ainsi découvrir leur nid. De plus, en part icul ier pour le canard colvert, le site 

de nidi f icat ion peut être assez éloigné de toute zone humide. Un autre type de 

donnée sur la reproduction de ces espèces consiste en l 'observation des fami l les 

de canetons conduites par les femelles; là encore, les d i f f icu l tés sont nombreuses 

si on est parvenu à surprendre la femel le, on verra cel le-c i s'éloigner en faisan* 

semblant d 'être blessée et malgré l 'habitude, on ne pourra guère s'empêcher de 

la suivre des yeux quelques secondes au moins pour identi f ier l'espèce et les ca

netons prof i teront de ce court répit pour se cacher; on aura alors les plus gran

des d i f f icu l tés pour les repérer, les compter et apprécier leur ta i l le . De toutes 

façons, la plupart du temps, la cane nous a entendus arriver et elle s'éclipse en 

laissant ses. poussins bien cachés dans la végétation. 
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Tous ces fa i ts expliquent la pauvreté des données obtenues lors des 

prospections systématiques fai tes en 1984 dans les Marais de Carentan. Il faut 

y ajouter que la sécheresse relative du début du printemps 1984 et les pluies 

du mois de mai n'ont pas permis une bonne reproduction des canards. C'est 

à propos de ces espèces que le manque de données provenant des autres par t i 

cipants éventuels à l 'étude (chasseurs, agriculteurs) s'est fa i t le plus sentir. 

Nous tenterons cependant d 'établ i r le calendrier des espèces de ca

nards nichant dans les Marais de Carentan et des cartes signalant les endroits 

où des nidif icat ions de certaines espèces ont été observées. Par contre, il nous 

faut renoncer à avoir une idée des e f fec t i fs des populations nicheuses, en par

t icu l ier pour le colvert, dont les e f fec t i fs "sauvages" sont noyés sous un grand 

nombre d'oiseaux lâchés par les sociétés de chasse, et qui ne sont d'ail leurs 

pas tous bagués. 

3.7.2 - Le ço]yert_ 

Les couples se forment très tôt puisque c'est en octobre que les para

des battent leur plein et ils se maintiennent durant l 'hivernage. Les jeunes de 

l'année précédente s'unissent plus ta rd , jusqu'au printemps. C'est ainsi que nous 

avons observé une parade à Baupte, le 22 février 1984, 

Dès le mois de mars, les pontes commencent à être déposées. Les seu

les données obtenues en 1984 sont une femelle s'envolant d'un nid le 6 avril au 

Marais de Ladriennerie, commune de Dovil le, et un nid de 10 oeufs le 2 juin à 

Gruchy, commune de Graignes. Pour les années précédentes, on trouve dans le 

f ichier du Groupe Ornithologique Normand quelques données de nids : un nid à 

10 oeufs le 17 avril 1981 au marais de Ladriennerie, Doville; un nid de 9 oeufs 

au Marais du Gravier, commune de Gorges le 4 mai 1982; un nid à 3 oeufs, en 

cours de ponte le 11 mai 1983 à Auvers; un nid à 11 oeufs à 50 mètres du Fil 

de Gorges à Varenguebec le 15 mai 1983 et un nid à 8 oeufs le 8 juin 1981 

dans une prair ie à Auvers. Ces quelques données montrent déjà un étalement de 

la ponte sur près de deux mois et cela pour un échanti l lon très faible. 
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TABLEAU 7 - Répart i t ion des dates de premières pontes de colverts. 

Si on étend notre quête de données à toute la Normandie, en uti l isant 

les nids découverts et les famil les d'âge connu, on peut calculer pour 76 données 

la date de ponte de premier oeuf. En regroupant ces dates par semaine, on obtient 

la courbe de la f igure 12. On peut y observer que les pontes débutent f in février 

début mars et qu'elles atteignent un "rythme de croisière" dès la deuxième se

maine de mars qu'elles maintiennent jusque f in avr i l . Mai et juin voient ces dé

buts de ponte se faire de plus en plus rares. 

La ponte et l ' incubation durent au tota l plus d 'un mois : une dizaine de 

jours pour la ponte d'une dizaine d'oeufs au rythme d'un oeuf par jour et 22 à 29 

jours (28 jours en moyenne) pour l ' incubation. 

En 1984, les premières famil les n'ont été observées que début mai : 

12 canetons le 4 mai à Pommenauque, commune de Carentan, 7 d'une semaine le 

12 mai à Auvers. Ces données semblent assez tardives puisqu'on peut observer,-

certaines années, des famil les dès le début avr i l . A l ' inverse, en 1984, de jeunes 

canetons sont encore observés à la mi - ju i l le t : 5 jeunes de quinze jours le 10 

ju i l le t à Graignes; 30 non volants dont 10 de 10 jours le 12 ju i l le t à Saint Georges 

de Bohon; jeunes non volants le 12 jui l let au Marais des Mottes à Blosville. 
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canard colvert 

sarcelle d'hiver 

sarcelle d'été 

canard pilet 

canard souchet 

C D Ponte Eclosion ГГП Envol 

La femelle reste avec ses jeunes tant qu'ils ne savent pas voler. Elle 

les conduit sur les lieux de nourrissage où ils se nourrissent seuls; elle est in 

dispensable à leur survie pour éloigner d'eux les prédateurs par ses " fe intes" 

d'oiseau blessé et pour les réchauffer quand les conditions météorologiques 

sont mauvaises et la nuit . 

Les premiers vols n'ont lieu qu'à l'âge de deux mois. La période du

rant laquelle la cane colvert s'occupe de sa nichée dure donc au minimum troir. 

mois et elle peut être plus longue si la ponte a été détruite et qu'une ponte de 

remplacement est déposée. 

O. & S. FOURNIER (1985) considèrent d'après 2 5 8 2 données collectées 

dans toute la France que la saison de reproduction du colvert s'étale sur près de 

neuf mois ( f igure 13) . Pour les 76 données collectées par le GONm en Normandie, 

ce t te saison est un peu plus courte : du 2 2 février pour les premières pontes au 

1er octobre pour les derniers envols. 

La carte de la f igure 14 permet de localiser les données de reproduc

t ion du colvert en 1984 dans les Marais de Carentan. Ces données proviennent de 

toutes les zones étudiées, ce qui confirme le caractère ubiquiste de l 'espèce. 
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CANARD COLVERT 

* Jiid ou nichée 

FIGURE 13 - Répar t i t ion des nids ou nichées de colvert. 
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3.7.3 - La ia_rcelj_e_d_;_é2é_ 

Cette espèce est considérée comme un nicheur rare en Normandie et mê

me en France : P. YESOU (1983) estime la population française à 500-700 couples 

et précise que la sarcelle d'été est quasiment absente de Normandie. 

Cependant, des données ont été obtenues au cours de l 'étude qui mon

tre l 'existence d'une pet i te population nicheuse dans les Marais de Carentan. 

Cette espèce estivante nicheuse hiverne en Afr ique, au sud du Sahara. 

Les premières reviennent en février et les premières données sont obtenues au 

cours des derniers jours de chasse avant la fermeture de la f i n févr ier. A ins i , 

en 1984, un mâle est tué le 16 février à Liesville sur Douve et un autre le 22 

février au Marais des Mottes à Blosville. Les premières femelles sont observées 

un peu plus tard : le 8 mars, 3 sont vues en compagnie de 2 mâles. Au plus 

for t du passage, début avri l , des groupes plus importants peuvent être rencon

trés : le 10 avri l , 20 à Auvers et 10 à Baupte. 

C'est dans le courant du mois d'avri l que les premières pontes sont 

déposées; un nid pi l lé est découvert à Saint Jores le 2 mai . La ponte et l ' i n 

cubation prennent au tota l un bon mois dont 22 jours pour l ' incubation et 

les premières éclosions ont lieu vers la mi -mai : en 1984, le 16 mai, au Ma

rais des Mottes sont observées 3 couvées de jeunes sarcelles d'été comptant 

respectivement 3, 6 et 11 canetons. Au Marais du Rivage, commune d'Auvers, 

une femel le fe int d 'ê t re blessée le 31 mai mais sa nichée- reste introuvable ! 

Enfin, le 8 ju i l le t , une femelle est vue en compagnie de 2 jeunes canetons à 

Blosville. 

Les jeunes peuvent voler à l'âge de 35 à 40 jours selon les auteurs. 

Les envols peuvent donc avoir lieu à part i r de la m i - ju in jusque f i n ju i l let dé

but août. 

Pour les mâles, la mue qui les empêche de voler pendant 3 à 4 se

maines se déroule entre la mi -mai et la mi-août et la migrat ion vers le sud 

commence ensuite. Pour les femelles, la mue est, à cause de l'élevage des 

jeunes, retardée d'un mois. En Normandie, les derniers oiseaux sont vus f i n 

septembre. 
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SARCELLE D'ETE 

• = 1 nid ou nichée 

FIGURE 14 - Répar t i t ion des nids ou nichées de sarcelle d',^té. 
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La carte de la f igure 15 localise les nids et nichées observés.. 

Pour une espèce considérée comme rare, on notera que ces données ont été 

recueill ies en plusieurs endroits. Ceci suggère que la population nicheuse 

des Marais de Carentan doit largement dépasser la dizaine de couples. 

3.7.4  Le cana_rd_souchet 

Le canard souchet est considéré par P. YESOU (1983) comme un n i 

cheur rare en France : 600 à 700 couples et la Normandie ne f igure pas parmi 

les régions l 'accuei l lant. 

Dans notre région, le souchet hiverne en peti t nombre et i r régul ière

ment sauf à la Réserve de Beau Guil lot à Sainte Marie du Mont où 200 oiseaux 

sont dénombrés les 20 décembre 1983 et 22 janvier 1984. 

Dès le mois de février, des passages peuvent être décelés dans les Ma

rais de Carentan : ainsi, le 22 février, 2 mâles et 7 femelles sont vus sur des 

prairies inondées à Beuzeville la Basti l le. Pendant les haltes migratoires, les sou

chets peuvent ébaucher leurs parades collectives. De "grosses" troupes sont vues 

durant les mois de mars et d'avri l : au Canal des Espagnols sur la commune 

d'Auvers, le 17 mars passe un voiler de 22 oiseaux tandis que 6 mâles et 3 f e 

melles sont posés; le 10 avri l , 36 oiseaux sont posés au même endroit et 20 à 

Saint Jores. 

Aucun nid n'a été trouvé en 1984 mais les observations de fami l les 

d'âge connu permettent de dire que des pontes commencent à être déposées 

dès la mimars : à Carquebut, le 16 mai 1984, 2 famil les sont vues; une de 3 

jeunes de 4 à 5 semaines et une de 6 jeunes de 10 jours. Comme l ' incubat ion 

dure 24 jours et que les oeufs sont pondus au rythme d'un par jour, on peut 

calculer que la première fami l le correspond à une ponte déposée à part i r de la 

mimars et la seconde à une ponte de début avri l . De même, on peut dire que 

les deux jeunes de 6 semaines vus à Blosville le 7 juin proviennent d'une ponte 

déposée aussi début avri l . Mais des pontes plus tardives existent aussi : des ca

netons de 2 semaines vus le 12 ju i l let à Blosville correspondent à une ponte de 

f in mai . 

L'envol se produit après un élevage de plus de 6 semaines. Les pre

miers ont lieu vers la f i n du mois de mai et les derniers à la miaoût . 
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Pour un échanti l lon de 72 données, 0 & S FOURNIER (1985) no

tent que les envols s'étalent de la f in mai à la f in août (f igure 13) . 

Le manque d'observations durant le mois d'août peut s'expliquer 

en partie par la mue des adultes qui les empêche de voler pendant 3 è 4 se

maines. 

Le nombre de données obtenues malgré le caractère non systéma

tique de la prospection permet d 'a f f i rmer que la nidi f icat ion du canard sou-

chet dans les Marais de Carentan n'est pas aussi rare qu'on le pensait. Ce

pendant il reste d i f f i c i le d 'est imer la ta i l le de cette population qui doit 

dépasser les 10 couples. 

3.7.5"- Autres espèces de canards 

Pour la sarcelle d'hiver, nous n'avons obtenu, en 1984, aucune don

née de reproduction. Des oiseaux ont simplement été observés au passage, du 

15 mars au 28 avri l . Bien que son biotope favori pour la nidi f icat ion soit le 

marais boisé, on sait que l'espèce peut nicher dans les marais de Carentan 

puisque le 11 mai 1983, un nid de 10 oeufs était découvert au Marais du R i 

vage, commune d'Auvers et qu'une fami l le de 3 canetons de 10 jours avait 

été vue au même endroit le 26 juin 1977. Pour cette espèce très discrète 

pendant sa reproduction, il est d i f f i c i l e de conclure sur la régularité de sa 

nid i f icat ion dans les Marais de Carentan. 

Le canard pi let est considéré par L. YEATMAN (1976) comme un 

nicheur exceptionnel en France et P. YESOU estime la population de notre 

pays à 10 couples. 

En 1984, la dernière observation est un couple le 10 avril à Auvers. 

En 1983, année où le Marais est resté inondé très tard, un nid avait été t r ou 

vé le 13 mai à Appeville (C. KAPPS & a l . 1984). Cette donnée de nidi f icat ion 

certaine conf i rmait a posteriori des observations de famil les faites en 1970, 

1978 et 1982 dans la même zone. De plus, des agriculteurs d'Appevil le à qui 

nous demandons après la découverte du nid quelles sont les espèces de canards 

nichant dans les Marais, nous parlent des "étiquenards" qu' i ls voient durant 

toute la belle saison et nous montrent le canard pilet sur les guides d ' ident i 

f i ca t ion . Par contre, le canard s i f f leur , connu sous le nom de "vignon" est 

considéré par eux comme hivernant. 
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Tous ces fa i ts incitent a penser que le canard pilet doit être un 

nicheur-régul ier en très pet i t nombre dans les Marais de Carentan. 

Pour le calendrier de la reproduction, notons que le md de 1983 

étai t en f in d' incubation à la mi -mai et vide le 3 ju in. L'éclosion s'est donc 

fai te autour du 20 mai et l'envol a pu avoir lieu f in juin début ju i l le t . Une 

autre donnée fournit des dates plus tardives : une cane pilet est tuée à l ' ou 

verture de la chasse au gibier d'eau en 1983 alors qu'el le feignait d'être bles

sée pour sauver ses canetons non volants. 

3.8 - Les rapaces 

Parmi les nombreux rapaces qui visitent les marais de Carentan, 

nous nous l imiterons aux busards qui l 'ut i l isent comme lieu de nidif ication 

et nous laisserons hors du champ de cette étude la buse variable, le faucon 

crécerelle que l 'on voit communément chasser sur les marais, et le faucon 

hobereau, beaucoup plus rare mais aussi plus str ictement hé aux milieux hu

mides par son habitude de se nourrir de gros insectes comme les libellules, 

et d'hirondelles. 

3.8.1 - Le busard des roseaux 

Ce busard est un rapace qui a le plus souffert du drainage des zones 

humides. Ces e f fec t i fs ont diminué partout en Europe et dans certaines régions, 

il avait complètement disparu. Ainsi , ei Normandie Ala in CHARTIER (1982) ne 

l 'a retrouvé nicheur qu 'en 1980 après plusieurs dizaines d'années d ' in terrupt ion. 

Pour notre région, quelques sites seulement sont occupés par un ou deux couples : 

le Marais du Mode ei Seme Mar i t ime, le Marais de Ver sur-Mer dans le Calvados, 

l 'étang de Gattemare et la Sangsurière dais la Manche (B.BERNIER 1985). 

Dans les Marais de Carentan, son mil ieu de prédilection, la phragmitaie 

inorySée n'existe pratiquement pas. Cependant, on peut fer» observer en deux sites : 

La Sangsurière (commune de Doville) et les marais de Saint Georges de Bohon. 

L'espèce trouve là urje végétation herbacée suffisamment haute pour qu'el le y cache 

son nid depuis que l 'homme a cessé de l 'exploi ter . 

Des individus ont été observés dans les marais de Carentan entre le 15 

janvier et le 13 ju i l le t . La nid i f icat ion d'au moins un couple à la Sai gsurière est 

prouvée par l 'observation d 'un passage de proie entre le mâle et la femelle le 21 

ju in 1984. Malheureusement, le nid n'a pas été découvert et le résultat de cet te 

n id i f icat ion ne nous est pas connu. 
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Ces quelques couples r|icheurs des marais de Carerjtan sont importants 

à l 'échelle de la Normandie : l 'enquête sur les rapaces O'cheurs non rupestres 

lar^cée par le Fonds d'Interversion pour les Rapaces ée 1979 à 1980 fournissait 

une population de 5 couples environ pour les cinq départemerjts rjormands. 

3.8.2  Le bu£a£d_cendré 

Comme le busard des roseaux, cette espèce a 5οη avenir assombri par la mise 

er^ valeur de ses biotopes de nid i f icat ion : fr iches plus ou moins humides, steppes. Εη 

Normandie, les marais de la Sangsurière sont actuellement le seul site de nidi f icat ion 

régulière du busard cendré depuis qu'une lande des environs d'Argentan a été enrésinée 

et désertée par une peti te population. Le busard certdré tente de s'ir jstal ler da^s les 

cultures des grandes plaines cultivées mais ces tentatives aboutissent rarement car les 

ryichées sont souverjt détruites au cours des moissons. 

Εη 1984, les premiers busards cerjdrés ont été observés le 29 avril ; le 5 mai, 

on pouvait voir 4 mâles et une femelle à la Sangsurière. Un seul couple est observé par 

la suite. Le 5 ju i l le t , des cris de jeunes au sol sont eritendus rhais la végétation est t rop 

touf fue pour permettre ице découverte rapide du nid. Le 25 ju i l le t , un mâle est observé 

en compagnie de juvéniles volants reconrjaissables à leur colori roux uni sur la poi t r ine. 

Pour cette espèce aussi, les Marais de Carentan constituent une zone 

de nid i f icat ion importarite ta^t que des mesures de protect ion η'au ror^î pas été mises 

en place darjs les zones de cultures comme cela est fa i t dans d'autres régions depuis 

quelques années. 

Le busard Saiqt Ma7tif^ ne niche plus depuis 1980 dans la zone étudiée et 

les derniers irTdividus ont été observés en 1984 le 6 avri l . 
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CONCLUSION 

L'étude menée en 1984 dans les Marais de Carentan sur les oiseaux 

nicheurs a permis de mieux conrvaitre les ef fect i fs des populations nicheuses, 

en part icul ier celles des l imicoles : vanneau huppé, courlis cendré, barge à queue 

noire et bécassine des marais. Les anatidés se prêtent moins à ce type d'étude : 

leurs nids sont beaucoup plus camouflés, plus épars et les femelles supporter^t beau

coup moins bien le dérangement occasionné par une recherche intensive. La collecte 

des observations obter\ues au hasard des rencontres n'ayant pu se faire dans de bonnes 

conditions, il a fa l lu se rabattre sur des données bibliographiques. Le râle de genêts 

posait, lui, un autre type de problème : cette espèce est actuellement toujours mé

connue et comme la recherche des nids est impraticable, il a fa l lu se rabattre sur le 

recensement des mâles chanteurs. Cependant, ce recensement, lui aussi, s'est révélé 

d i f f i c i le à cause des moeurs nocturnes du râle de genêts comme l 'ont montré des nuits 

d'écoute effectuées en 1985. Malgré tout , l 'est imation des populations obtenue est 

sans doute beaucoup plus proche de la réalité que tous les résultats obtenus jusqu ' i c i . 

En ce qui concerne les calendriers de nidi f icat ion, là encore, c'est chez 

les l imicoles que les résultats enregistrés au cours de cet te étude sont les plus f iab les. 

Pour les anatidés, l'année 1984 part icul ièrement sèche n'a pas été propice à la n i d i f i 

cation et les observations de nichées n'oi t pas été suffisamment nombreuses pour des 

résultats concluants. Nous pensons que pour le râle des gerjêts, une étude précise De

vrait être entreprise pour une meil leure connaissance de ïa biologie de sa reproduct io^. 

Par cet te étude enf in, la richesse de l'avifaune des Marais de Carentan a 

été une fois de plus démontrée et les conditions du maintien de cette richesse sont 

mreux connues. 
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