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RESUME

la présente étude porte sur la comparaison de 11 mesures

craniométriques de 96 crânes dont 51 des individus mâles et 45 les individus

femelles adultes de Passer griseus VIEillOT 1817, capturés au filet japonais dans

la ville de ~is angani.

le test de comparaison de deux moyennes des mesures

effectué, a montré que toutes· les variables crâniennes ne déterminent pas le

dimorphisme sexuel.

la distinction de l'oiseau mâle de femelle est réalisée seulement

par l'examen des gonades chez les individus adultes.

SUMMARY

Our study concerns the comparison of 11 craniometrics

measures of 96 cranesfrom 51 males and 45 females od?asser griseus VIEillOT

1817, catched in Kisangani town.

The companson test of two mean measures showed that ail

cranian parameter"fdo not determine sexual dimorphism.

Distinction between male and female individuals is only made by

gonades exam.

III



INTRODUCTION

1. Généralités

.~

Partant des caractères morphologiques, une inspection

effectuée sur 15 oiseaux dont 7 femelles, 5 mâles et 3 jeunes a montré que Passer

griseus adulte possède un bec noir foncé, court et conique, des pattes brun clair

tandis que le jeune a une ramphothèque blanche, un bec clair et des pattes gris clair.

Ces caractères sont constants chez les oiseaux adultes quel

que soient leurs sexes. Ils varient néanmoins selon l'âge de l'oiseau. D'où ils ne

donnent pas assez d'informations sur le dimorphisme sexuel secondaire chez

Passer griseus. Il est pourtant très commun en milieux anthropophiles. (ELGOOD,

1960). Il vit près des ag,glomérations humaines, fréquente les vill~s et des grands
\ .1..-

villages. Il installe ses nids dans les toitures convenables. C'est un oiseau territorial,

querelleur et bruyant, défend un territoire de quelques centaines de mètres carrés

- autour de la maison qui abrite son nid. (BROSSET et ERAD, 1986).

2. Problématique

On peut distinguer le mâle et la femelle de certaines espèces

d'oiseaux à partir de la morphologique externe (coloration de la robe, taille, ...) et à

partir de cris. Il se pose cependant un problème dans le cas de moineau commun

africain à têtè grise, où I~ coloration de lal.robe ne donne pas d'emblée la différence

entre mâle et femelle.

C'est ainsi que, nous allons faire appel aux données

craniométriques prises sur les sujets adultes mâles et femelles pour chercher cette

différence.

. ,



Introduclion

3. Etudes antérieures

Introduction

A Kisangani, les recherches sur Passer griseus ne sont pas

nombreux. Nous pouvons citer les études de :

KAPYA (1991) qui a mené l'étude sur la détermination de dimorphisme

sexuel chez Passer griseus à partir des données

morphobiomètriques.

MBANGI (1994) qui a effectué l'étude sur l'ostéologie comparée des

têtes osseuses des oiseaux conservés au musée

zoologique de la Faculté des Sciences.

KAPYA (1996) quant à lui, a étudié l'approximation des limites de

masses gonadiques afin de déterminer les périodes

de repos et d'activités sexuelles chez Passer grise us

au cours de l'année.

PALUKU (2004) a étudié le régime alimentaire de Passergriseus.

Le présent travail s'ajoute à ceux que nous venons d'énumérer sur

Passer griseus. Il traite du dimorphisme sexuel secondaire partant des mesures

craniométriques.
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1ntroduction

4. Hypothèse

J ntroduction

L'hypothèse de notre travail est formulée comme suit: «La

comparaison de 11 mesures effectuées sur les crânes des sujets adultes. permettr8

d'établir le dimorphisme sexuel secondaire entre mâle et femelle chez Passer

gnseus» .

Ainsi, pour vérifier notre hypothèse, nouS avons effectué 11

mesures sur chaque crâne aussi bien des individus adultes mâles que des individus

femelles. Ces mesures ont été alors comparées deux à deux pour chaque paramètre

étudié.

5. Position systématique et distribution géographique

Le moineau commun africain appartient a. lordre des

Passeriformes, la famille de Ploceidae et la sous famille de Ploceinae

(SCHOUTEDEN 1957)

En Afrique l'espèce Passer grise us compte 10 sous-espèces (MACKWORTH

et GRANT 1960, 1963, 1973) qui sont:

Passer griseus eritrae (ZIDLlTZ, 1930) se rencontre en Uganda, au Nigeria,

au Kenya, en Angola, en Erythrée et au Soudan.

Passer griseus jubaensis (8ENSON, 1942) vit en Angola, en Tanzanie, au

Malawi, au Mozambique et au Burundi

Passer grise us mosambicus ( VAN SOMERON, 1930) se présente au

Mozambique, en Angola et au Kenya

Passer grise us tertale (BENSON, 1942) se trouve sur le Malawi, en Angola

et au Tanzanie.

Passer grise us turkanae (GRANVIK, 1934) rencontré au Ghana, au

Somalie et en Uganda.
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Introduction Introduction

Passer griseus ugandae (REICHENOW, 1904) vit dans la R DConçlO Rn

Uganda, au Rwanda, au Somalie, au Soudan et au Kenya.

Passer grise us georgicus (REICHENOW, 1904) se trouve dans la

R.DCongo, au Zimbabwe, au Kenya et en Angola.

Passer grise us laeneni (NEITHAMMER, 1955) se trouve en Erythrée et au

Soudan.

Passer grise us griseus (VIEILLOT, 1817) se présente dans la R.DCongo,

en Uganda, au Tanzanie, au Nigeria, au Sénégal et au Soudan

Passer grise us neumani (ZIDLlTZ, 1930) se rencontre dans la R.DCongo,

au Tanzanie, au Kenya et en Angola.

Trois sous-espèces vivent en République Démocratique

du Congo. Il s'agit de : Passer griseus griseus, Passer griseus ugandae et Passer

griseus neumani. La sous-espèce rencontrée à Kisangani est Passer grise us

gnseus.

Selon MACKWORTH et GRANT (op. cit.), Passer griseus

est une espèce qui se rencontre en Afrique depuis le Ghana jusqu'en Somalie, le
Mozambique, l'Erythrée, l'Uganda, le Burundi, le Rwanda, l'Angola, la Tanzanie, le

Malawi, le Nigeria, le Kenya, le Soudan, le Zimbabwe et dans toute la République

Démocratique du Congo (Fig 1)
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Introduction lritroduction

fig 1 : Carte de la distribution géographique de Passer griseus VIEILLOT 1817 en Afrique
Légende

1. Passer grise us grise us : RDCongo, Uganda, Tanzanie, Nigeria, Sénégal et Soudan
2. Passer grise us eritrae : Erythrée Uganda, Nigeria, Kenya, Angola et Soudan
3. Passer grise us juba ensis : Angola, Tanzanie, Malawi, Mozambique et Burundi
4. Passer griseus mosambicus : Mozambique, Angola èt Kenya
). 1'(/.I'.I'"r grise liS 17('I1I11{/l1i: R.J}.Congo. Tan/,aniè. Kenva èlt\ngl,i:1
6. l'(/.I'ser griseus ll'nale : maiawi, Angola, el '1anzanic
7. Pusser griseus turkanae : Ghana, Somali et Uganda
8. Passer griseus ugandae : RD.Congo, Uganda, Rwanda, Soudan, Somali et Kenya
9. Passer griseus Ipeneni : Erytree et Soudan
IO. Passer griseus georgicus : Zimbabwe, Kenya et Angola

Source: MARCKWORTH et GRANT (1960.1963,1973)
Echelle 1/50000

5



1ntroduction

6. But du travail

Introduction

Chez P. griseus, étant donné que les caractéristiques

morphologiques ne permettent pas de distinguer d'emblée un mâle adulte d'une

femelle adulte, le présent travail a comme but d'identifier, parmi les 11 mesures

craniométriques classiques effectuées, laquelle (lesquelles) est (sont) susceptible(s).

de déterminer le dimorphisme sexuel secondaire. Les mesures effectuées sont

considérées comme étant des paramètres du déterminisme du dimorphisme sexuel

secondaire.

7. Intérêt du travail

Les critères habituellement utilisés dans la détermination des
- /

oiseaux portent sur la morphologie extern'è (coloration du plumage. présence des

plumes nuptiales), les cris, la taille corporelle, etc. Or, ces caractéristiques qui sont

visibles sur l'oiseau peuvent être sujettes à des variations à cause de l'âge ou parfois

du sexe. Dans d'autres cas, ces caractéristiques ne permettent pas de distinguer les

mâles adultes des femelles adultes. D'où la nécessité de compléter les données·

morphologiques par des mesures craniométriques qui sont relativement plus stables

chez les sujets adultes. Cet apport des données craniométriques constitue notre

contribution dans la connaissance de Passer grise us et à l'ornithologie



PREMIER CHAPITRE:

MILIEU D'ETUDE

1.1. Coordonnées géographiques

La ville de Kisangani se trouve au Nord-Est de la cuvette

centrale congolaise à 0°31 'N et 25°11 'E. Son altitude varie entre 375 et 425 m, soit

une moyenne de 396 m (NYAKABWA, 1976).

1.2. Climat

L;:t Ville de Kisangani est le Chef-lieu de la Province

Orientale. Elle s'étend sur une superficie d'environ 1.910 km2
. Son relief est

caractérisé par des plateaux unis par de . faibles pentes et de terrasses. La situation

de cette Ville près de l'Equateur lui confère un climat équatorial du type continental

appartenant, selon la classification de Kôppen, au groupe Afi (MATE, 2001).

Ce climat est caractérisé par:

• la température moyenne du mOIs le plus froid égale à 18°C: la

température varie de 23,6°c (août) à 25,rc (mars) ,

• la hauteur moyenne des pluies du mois le plus sec est supérieure à 60

mm;

• l'aptitude thermique moyenne est égale à 1,6°c;

• l'humidité relative et la température restent élevées et varient peu.

L'humidité absolue entre 79,5% (février) et 88,7% (novembre).

7



Prcmier chapitre \ Il.!\. l

LE)sprécipitations sont abondantes et inégalement réparties sur

toute l'année; l'on observe une baisse des précipitations de décembre à février et de

juin à août, ce qui fait apparaître deux petites saisons relativement sèches (UPOKI,

1997).

1.3. Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la partie urbanisée de la ville de

Kisangani est dominé par le fleuve Congo qui est alimenté par des rivières et des

ruisseaux dont les plus importants sont:

• La rivière Lindi qui se jette dans la Tshopo est située sur la rive droite du

fleuve Congo.

• Le ruisseau Kabondo qui s'écoule dans le sens Sud-Nord et se jette dans la

rivière Tshopo, en passant par le plateau Boyoma, au niveau du bloc

Mutumbe.

• Le ruisseau Konga Konga quant à lui, traverse les communes de Kabondo, de

Makiso et de Kisangani. Il coule dans le sens Nord-Ouest et se jette dans le

fleuve Congo légèrement en amont des Chutes Wagenia.

• Le ruisseau Djubu-Djubu coule à travers les communes de Makiso, de Tshopo

et de Mangobo en direction Nord-Ouest et rejoint la rivière Tshopo aux

environs de l'abattoir public de Kisangani.

• Sur la rive gauche du fleuve Congo, dans la commune Lubunga, trois

ruisseaux principaux (Lubunga, Losoko et Osyo) coulent du Sud vers le Nord.

Ils se jettent dans le fleuve Congo respectivement en face des Cliniques

Universitaires de Kisangani, pour les ruisseaux Lubunga et Losoko, et un peu

en aval de la Paroisse Saint Gabriel de Simi-Simi pour le ruisseau Osyo
!II

(K.A:KONDA, 2001).

8



Premier chaoitre

1.4. Végétation

Milieu d'étude

Nous avons travaillé dans la partie urbanisée de la ville de Kisangani,

précisément dans la Commune Makiso. Etant entièrement incluse dans la zone

bioclimatique de forêts denses ombrophiles sempervirentes, on devrait s'attendre à

voir cette végétation caractéristique de la région équatoriale dans la Ville de

Kisangani. Cependant, suite à l'implantation, à l'expansion de la ville et aux activités

humaines, les forêts ont cédé leur place aux cultures, aux jachères, aux recrûs

forestiers, aux groupements rudéraux et aux lambeaux des forêts secondaires

(MANDANGO, 1982).

1.5. Les stations des captures

Nous avons capturé les oiseaux dans trois stations dans la commune

Makiso

1.5.1. Station de la Faculté des Sciences
.~ -

La capture des mOineaux à tête grise a été réalisée derrière le

laboratoire de Biologie Générale dont les coordonnées géographiques sont les

suivantes: 00°30,754' de latitude Nord, 25°12,475' de longitude Est et une altitucie

de 405 m. Le filet était tendu dans le champ du système agroforestier où sont

plantés les bananiers Musa sp, (Musaceae) dans le couloir de Leucaona'
19 ., "

leucocephala c: lt.b'i«œaa1 On observe également les herbes comme Panicum

rnaximum (Poaceae), P repens (Poaceae), etc.

1.5.2. Station de Simi-Simi

Les filets étaient installés dans la concession de la Paroisse Saint

Gabriel de Simi-Simi située à 00°30,887' de latitude Nord et à 25°08,803' de

longitude Est et il une altitude de 380 m. La Paroisse Saint Gabriel est située à

9



Chapitre premier Milieu d'étude

environ 6 Km du centre de la ville de Kisangani. Les végétations dominantes sont les

arbres fruitiers comme Persea americana (Lauraceae), Mangifera indica

(Anacardiaceae), les graminées comme Panicum repens. Panicum 'TIc:' l'nu·'

Paspalum notatum (Poaceae).

1.5.3. Station de la Rizerie Kilo-Moto

Cette station de capture est située dans la concession de la

Rizerie Kilo-Moto à 00°31,162' de latitude Nord, 25°12,475' de longitude Est, à une

altitude de 390 m.

Le biotope est caractérisé par les espèces tt-'II( " ~ ,.

Ananas comosus (Bromeliaceae), Manihot esculenta (Euphorbiacae), Panicum

repens, P. maximum (Poaceae), Spandias catereae (Anacardiaceae). Les oiseaux

viennent principalement se nourrirent des grains de riz.

10



DEUXIEME CHAPITRE:

MATERIEL ET METHODES

2.1. Matériel

Le matériel biologique de notre étude est composé de 119 crânes

de Passer grise us. Ce lot comporte 64 crânes de mâles (13 crânes des juvéniles et

51 crânes pour les adultes) et 55 crânes de femelles (10 crânes de juvénile et 45

pour les adultes). Il faut cependant signaler que, notre étude est basée seulement

sur les crânes des Individus adultes (51 crânes pour les mâles et 45 pour les

femelles).

2.2. Méthodes

2.2.1. Capture des oiseaux

Sur le terrain, les oiseaux étaient capturés à l'aide de deux filets

japonais de dimensions différentes. L'un avait une longueur de 8m et une larqeur de

2m : l'autre 6rn pour la longueur et 2m pour la largeur. Les filets étaient tencus le

matin à partir de 6h30' jusqu'à 17h30', avec une fréquence de capture de 4 jours par

mois. Les filets étaient placés dans un couloir où le passage d'oiseaux est assez

élevé. Généralement, ces filets ont une couleur sombre, ce qui empêche les oiseaux

de les apercevoir de loin. L'oiseau capturé était étranglé avant d'être retiré du filet en

tenant compte de l'orientation de la poche par où il était entré. Il est étiqueté et

ramené au laboratoire. Le relevé se faisait chaque fois après une heure.

2.2.2. Identification des sexes des oiseaux

Les oiseaux ont subi une dissection. Cette opération nous a

permis de voir les gonades pour préciser le sexe de chaque oiseau. Les testicules el

1 1
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Chapitre deuxième Matériel et méthode

les ovaires étaient caractérisés par un accroissement de volum.e chez les individus

adultes pendant la reproduction. En dehors de cette période ces organes étaient

atrophiés.

2.2.3. Préparation des crânes

Le bistouri nous a aidé pour couper la tête de l'oiseau. La tête

ainsi enlevée était trempée dans la boîte de tomate contenant de "eau pour ramollir

la chair.

2.2.3.1 Ramollissement et nettoyage

A l'aide d'un bistouri, nous avons coupé la tête de l'oiseau. Pour

ramollir la chair, la tête ainsi enlevée était trempée dans de l'eau dans la boite de

tomate. Après 4 jours de putréfaction, nous avons changé l'eau et au huitième jour,

les crânes étaient nettoyés. Pour ce faire, nous avions utilisé une seringue et une

aiguille pour évacuer la masse du cerveau. Le nettoyage des crânes constitue la

partie du travail qui demande plus de soin, afin de ne pas les endommager

2.2.3.2. Séchage

Les crânes sont séchés au soleil durant deux jours. Ils étaient

retournés de manière que les rayons solaires pénètrent dans toutes les parties.

2.2.3.3. Conservation des crânes

Les crânes préparés, sont étiquetés et gardés dans les flacons

en plastique transparent où nous avons p!acp quelques fragments de nél["Jhlalénp

Chaque crâne porte une étiquette qui re1fnd les informations d'identification du.

spécimen.

12



Chapitre deuxième

2.2.3.4. Mensurations

Matériel et méthode

Afin d'examiner le dimorphisme sexuel secondaire chez Passer

grisseus, 11 mesures étaient prises sur chaque crâne à l'aide du pied à coulisse

gradué en millimètres (annexe 1, fig. 2). Il s'agit de mesures ci-après:

- La longueur maximum du crâne

- La hauteur totale du crâne

- La longueur du bec

- La hauteur du 'bec

- La longueur du prémaxillaire

- La largeur du rétrécissement inter-orbite

- La longueur de mandibule inférieure

- La distance basion-nasion

- La distance nasion-opisthocranion

- La distance parieto-opisthocranion

- La longueur bipariétale

2.2.4 Traitement statistique des données

(LM)

(HT)

(LB)

(HB)

(LP)

(LRI)

(LMI)

(DBN)

(DNO)

(DPO)

(LBP)

Pour traiter nos données, nous avons utilisé le test de

comparaison de deux moyennes d'échantillon de grande taille. Ce test nous a permis

de comparer 2 à 2 les mesures effectuées sur les 11 parties des crânes afin

d'identifier laquelle (lesquelles) de ces mesures détermine (nt) le dimorphisme sexuel

chez Passer griseus.

Ii



Chanitre deuxième
Matériel et méthode

Les formules utilisées sont tirées de VESSEREAU (1988). Elles permettent de

calculer.

la variance estimée de la première moyenne (mâles)

2 82]8 (m1)= -
NI

- la variance estimée de la deuxième moyenne (femelles)

- la variance estimée de la différence des deux moyennes

(,2 'sol, (,1
ù (m1- m2) = ~ (ml) + ~ ù (ml)

j

l'écart-type de la différence des deux moyennes (mâles et femelles)

l'écart réduit

Er= 1 mdD2 1

S (m,-m2)

Légende des formules:

m1 = moyenne du paramètre. étudié_pour l'oiseaumâle ..

m2 = moyenne du paramètre étudié pour l'oiseau femelle

N1 = effectif du premier échantillon (N1 = 51 mâles)

N2 = effectif du deuxième échantillon (N2 = 45 femelles)

S 21 = variance du paramètre étudié pour l'oiseau m~le

822 = variance du paramètre étudié pour l'oiseau femelle

2:81(ml) = somme des variances de la première moyenne

14



Chanitre deuxième

IS2(m2) = somme des variances de la deuxième moyenne
j

La probabilité Px = 1,96 au seuil de signification a = 0,05.

Si Er < Px alors la différence observée entre m1 et m2 n'est pas statistiquement

significative (ONS). Par contre, si Er > Px, alors la différence est statistiquement

significative.

15



TROISIEME CHAPITRE:

RESULTATS

La synthèse des données obtenues par comparaison des

moyennes de 11 mesures craniométriques entre 51 sujets adultes mâles et 45

femelles adultes, est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1. Comparaison des moyennes des 11 mesures crâniennes entre les mâles adultes et les
femelles adultes de Passer grise us. ,

N° MALES FEMELLES

Mesures Max Min m Max Min m Er Décision

LM 32 29 30,647 32 29 30,622 0,162 ONS

HT 17 15 16,235 17 15 16,311 0,666 ONS

LB 14 12 13,196 14 12 13,200 0,030 ONS

HB 7 7 7,000 7 6 6,978 0,022 ONS

LP 8 8 8,000 8 7 7,978 0,500 ONS

LMI 24 20 21,803 23 20 21,733 0,195 ONS

LRI 5 A 4,843 5·~ 4 4,711 1,714 ONS

OBN 16 14 15,431 16 13 15,289 0,986 ONS

ONO 23 19 20,431 22 19 20,444 0,036 ONS

OPO 18 15 16,882 18 15 16,867 0,930 ONS

LBP 16 13 15,137 16 13 15,067 0,393 ONS

Légende: Max = valeur maximale du paramétre étudié; Min = valeur minimale du paramétre étudié;

m = valeur moyenne du paramètre étudié; Er = écart réduit; ONS = différence non significative.

Le tableau de Comparaison entre les mâles adultes et les femelles adultes de

P.griseus sur 11 mesures crâniennes montre que:

• la longueur maximum de crâne des mâles est de 32mm pour la

maximale, 29mm pour la minimale et 30,647mm pour la moyenne
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Chapitre troisième Résultats

tandis que chez les femelles elle est de 32mm pour la maximale,

29mm pour la minimale contre 30,622mm. La moyenne de la longueur

maximum de crâne des males ne diffère donc pas significativement de

celle des femelles.

• la hauteur totale de crâne des mâles est de 17mm pour la maximale, 15mm

pour la minimale et 16,235 mm pour la moyenne tandis que chez femelles elle

est de 17mm pour la maximale 1~mm pour la minimale et 16,311 pour la

moyenne. La moyenne de la hauteur totale de crâne des mâles ne diffère

donc pas significativement de la hauteur totale de crâne des femelles.

• la longueur du bec des mâles est de 14mm pour la maximale; 12mm pour la

minimale et 13,196mm pour la moyenne tandis que chez les femelles elle est

de 14mm pour la maximale; 12mm pour la minimale et 13,2mm pour la

moyenne. La moyenne de la longueur du bec des mâles ne diffère donc pas

significativement de la longueur du bec des femelles.

• la hauteur du bec des mâles est de 7mm pour la maximale; 7mm pour la

minimale et 7mm pour la moyenne tandis que chez les femelles elle est de

7mm pour la maximale, 6mm p0ur la minimale contre ,6,97Bmm de la

moyenne. La moyenne de la hauteur du bec des mâles ne diffère donc pas

significativement de la hauteur du bec des femelles.

• la longueur du prémaxillaire des mâles est de Bmm pour la maximale, Bmm

pour la minimale et Bmm pour la moyenne tandis que chez les femelles elle

est de 7mm pour la maximale, 7mm pour la minimale contre 7,970mm pour la

moyenne. La moyenne de la longueur du prémaxillaire des mâles ne diffère

donc pas statistiquement que celle des femelles.

• la longueur de la mandibule inférieure des mâles est de 24mm pour la

maximale, 20mm pour la minimale et 21,B03mm de la moyenne tandis que

chez les femelles elle est de 23mm'pour la maximale, 20mm'pour la minimale

contre 21,733mm de la moyenne. La longueur prémaxillaire des mâles ne

diffère donc pas statistiquement que celle des femelles.

• la largeur du rétrécissement inter-orbitale des mâles est de 5mm pour la

maximale, 4mm pour la minimale et 4,B43mm de la moyenne tandis que chez

les femelles elle est de 5mm pour la maximale, 4mm pour la minimale contre
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Chapitre troisième Résultats

4,711 mm de la moyenne. La moyenne de la largeur du rétrécissement inter

orbitale des mâles ne diffère donc pas statistiquement que celle des femelles.

• la distance basion-nasion des mâles est de 16mm pour la maximale, 14mm

pour la minimale contre 15,431mm de la moyenne tandis que chez les

femelles elle est de 16mm pour la maximale, 13mm pour la minimale contre

15,289mm de la moyenne. La moyenne de la distance basion-nasion des

mâles ne diffère donc pas statistiquement que celle des femelles.

• la distance basior1-opisthocranion des mâles est de 23mm l10ur la maximale,

19mm pour la minimale et 20,431 mm pour la moyenne tandis que chez les

femelles elle est de 22mm pour la maximale, 19mm pour la minimale contre

20,44mm de la moyenne. La moyenne de la distance basion-opisthocranion

des mâles ne diffère donc pas statistiquement que celle des femelles.

• la distance pariéto-opisthocranion des mâles est de 18mm pour la maximale,

15mm pour la minimale contre 16,882mm de la moyenne tandis que chez les

femelles elle est de 18mm pour la maximale, 15mm pour la minimale contre

16,867mm de la moyenne. La moyenne de la distance pariéto-opisthocranion

des mâles ne diffère donc pas significativement de celle des femelles.

• la longUeur bipariétale des mâles est de 16mm pour la maxirhale, 13mm pour

la minimale contre 15,137mm de la moyenne tandis que chez les femelles

elle est de 16mm pour la maximale, 13mm pour la minimale contre 15,067mm

de la moyenne. La moyenne de la longueur bipariétale des mâles ne diffère

donc pas significativement de celle des femelles.

En résumé, il ressort du tableau 1 que les moyennes de toutes

les 11 mesures comparées deux à deux pour chaque paramètre étudié pour 51

crânes des mâles adultes et 45 crânes des femelles adultes n'accusent pas une

différence statistique significative. Tous les écarts réduits calculés sont inférieurs à la

probabilité P; = 1,96 a~ seuil de signific'ation a = 0,05. Autremeht dit, toutes les

mesures crâniennes ne permettent donc pas d'établir un dimorphisme sexuel entre

un mâle adulte et une femelle adulte chez Passer griseus.
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QUATRIEME CHAPITRE:

DISCUSSION

4.1. Considérations morphologiques

Chez certaines espèces d'oiseaux, les caractéristiques de la

morphologie externe (la coloration de la robe, la taille, la livrée nuptiale, les cris, etc)

permettent d'établir un dimorphisme sexuel secondaire entre le mâle et la femelle.

Ces caractères sont plus faciles et ais'es à observer même pour un profane,

(SCHOUTEDEN, 1960). C'est le cas notamment de Ploceus cuculla tus ; les mâles

on des becs robustes, des tarses longues, des lignes noires dessinés en V sur la tête

et de. grande taille par rapport aux femelles (KADANGE, 1990). Les mâles

d'Andropadus latirostris sont généralement de grande taille par rapport aux femelles

(KIRIBATA,1990).

Quelques variables ont permis d'établir également le

dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Il s'agit des mesures suivantes:

• Chez l'Andropadus curvirostris, l'a(le du mâle étant plus grande que de la

femelle;

• Chez Andropadus gracilis, la longueur du tarse de mâle est plus longue que

celle de femelle ;

• Chez Andropadus Virens, le dimorphisme sexuel est observable dans la

longueur du tarse, de l'aile et au niveau du poids corporel. Ces trois mesures

sontplu-s_ importar1tes.cbez.!~ !:l1.âleque chez la femelle (NYEMBO, 1994).

Nous avons fait un examen sérieux sur la morphologie externe

de P .griseus. Ces observations ont révélé que les juvéniles ont le bout de leurs becs
, . 1. .~

blancs, le reste du bec est clair; leurs pattes sont gris clair tandis que les adultes

mâles ou femelles possèdent un bec noir foncé, court et conique, des pattes brun

clair. Ils ont tout le plumage coloré de la même façon.
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Chapitre quatrième Discussion

Les caractéristiques de la morphologie externe chez le moineau

africain à tête grise adulte ne varient pas selon le sexe chez des sujets adultes. Par
----- --- --_ .. ---_._--

contre, de petites différences sont observables chez des individus jeunes. C'est

pourquoi l'étude craniométrique a été envisagée pour renforcer les critère'

d'identification des individus mâles par rapport aux individus femelles.

Le but de l'étude de KAPYA (1991) était de vérifier à l'aide des

tests statistiques (test de rang de White et test bilatéral d'égalité de deux moyennes),

s'il existe une différence métrique entre les individus mâles et femelles à partir de

sept mesures biométriques. Il a montré que, la longueur de l'aile, la longueur de la

queue, la longueur total du corps et le poids corporel, permettent d'établir le

dimorphisme sexuel chez P. grise us. Ces quatre paramètres accusent une différence

statistique hautement significative entre les moyennes comparées deux à deux, ce

qui n'est pas le cas pour les autres variables. La taille de son échantdfoll ,'t211'> .

spécimens d'oiseaux dont 51 mâles et 53 femelles adultes.

4.2. Considérations craniométriques

Les résultats d'étude sur 51 mâles et 45 femelles adultes

révèlent que les 11 mesures craniométriques effectuées n'ont pas permis d'établir le

dimorphisme sexuel chez P. griseus.

En effet, le test de comparaison de deux moyennes 3 llionl (.

qu'il n'existe pas de différence statistique significative entre les moyennes observées

pour toutes les variables étudiées. Cela signifie que le dimorphisme sexuel

secondaire ne peut être établi qu'après dissection et par l'examen des gonades.

Les résultats obtenus ne confirment donc pas notre hypothè~(:

selon laquelle, la comparaison des mesures effectuées sur les crânes des :>ujcts
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Chapitre quatrième Discussion

adl,Jlte.spE:!rmettraitd'~télbliLUJ1djm()rphisme sexuel secondaire entre mâle et femelle

chez P. grise us

En ce qui nous concerne, nous avons étudié 51 crânes des'

mâles et 45 crânes des femelles adultes, soit 96 crânes. Considérant la longueur du
'9~ '

bec et la hauteur du bec, les résultats de KAPYA corïëordent avec les nôtres.

Chez Lonchura cucul/ata, la longueur du prémaxillaire, la

longueur de la mandibule inférieure, la distance basion-nasion, la distance opistho-

cranion, la distance pariéto-opisthocranion et la longueur bipariétale sont des

variables qui montrent un dinorphisme sexuel. Ces variables sont significatives chez

les mâles par rapport aux femelles (ISANGI, Com.pers)

Les données craniométrique peuvent amener une résuiullo; 1

dans la systématique au problème de la ressemblance des deux espèces;

MURHABALE (2002), avait fixé comme but de son étude, celui de dégager les

paramètres craniométriques qui peuvent permettre de faire une approche dans

l'identification d 'Andropadus. virens et d'A. /atirostris et d'examiner l'importance de la

variabilité à l'intérieur d'une même espèce. Il a tranché que trois variables c'est-à-dire

la longueur du bec, la distance basio-nasion et la distance pariéto-opistho-crânion

présentent une différence très significative chez les deux espèces étudiées. Les

valeurs de ces paramètres sont supérieures chez. A./atirostris par rapport à

. A. virens. Ces résultats révèlent 27% de la différence dans les variables et 73%

d'homogénéité

Contrairement à cette constatation, chez P. griseus, toutes les

mesures portant sur les 11 paramètres crâniens étudiés n'accusent pas des

di!férences statistiques significatives; soit 100% des variables sont uniformes.
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Notre étude a porté sur 51 crânes de P. griseus dans le but de

rechercher à partir de 11 mesures craniométriqueslaquelle (lesquels) est (sont)

susceptibles(s) de déterminer le dimorphisme sexuel.

A l'issue de notre étude, les résultats permettent de retenir ce qui suit:

10. Les mesures portant sur les 11 paramètres étudiés ne permettent

pas de déterminer le dimorphisme sexuel secondaire. Ces mesures

sont statistiquement égales pour les mâles ad!Jltes et les femelles

adultes.

2°. Pour établir le dimorphisme sexuel secondaire, entre les individus

mâles et femelles adultes, il faut procéder par la dissection pour

examiner les gonades en vue de différencier les individus de deux

sexes.

En considérant l'étude morpho-biométique (KAPYA op. cit.)

révèle 42,857% d'homogénéité et 57,143% de différences entre les paramètres. La

présente étude montre 100% d'homogénéités entre les paramètres.

Nous suggérons que les études similaires soient poursuivies

car le problème pour identifier les mâles des femelles de Passer griseus à vue

persiste.
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Annexe 1, Fig 2

Schéma d'un crâne montrant les différents niveaux de mensuration
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Légende

1. LM: Longueur maximum

2. HT: Hauteur totale de crâne

3. LB: Longueur du bec

4. HB: Hauteur du bec

5. LP: Longueur du prémaxillaire

6. LMI: Longueur de la mandibule inférieure

7. LRI: Larguer du rétrécissement inter orbitale

8. DBN: Distance basion-nasion

9. DNO: Distance nasion-opisthocranion

10. DPO : Distance pariéto-opisthocranien

11. LBP : Longueur biapariétale.
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ANNEXE :2 • Biométrie craniométrique des individus mâles adultes

N° WEI LM HT LB HB LP LMI LRI OBN ONO OPO LBP
01 FS03 32 16 14 7 8 23 5 16 20 17 15
02 FS06 30 16 14 7 8 22 5 14 20 18 16
03 FS07 30 16 13 7 8 22 4 15 20 18 16
04 FS11 30 16 12 7 8 23 5 16 21 18 16
05 FS12 31 17 12 7 8 22 5 16 20 15 15
06 FS15 31 17 13 7 8 23 5 15 20 16 13
07 FS16 32 15 13 7 8 21 5 16 19 15 13
08 FS18 29 15 12 7 8 22 5 15 20 17 14
09 FS19 31 16 13 7 8 22 5 16 20 17 14
10 FS20 30 15 13 7 8 23 4 15 20 17 15
11 FS23 32 17 13 7 8 22 5 15 21 17 16
12 FS24 30 16 12 7 8 22 5 15 20 16 16
13 FS26 31 17 13 7 8 22 5 15 21 18 18
14 FS27 30 16 13 7 8 22 5 15 21 17 15
15 FS28 31 17 13 7 8 22 5 15 20 17 15
16 FS29 30 16 13 7 8 23 5 16 20 17 15
17 FS32 31 16 13 7 8 21 4 16 21 18 13
18 FS35 30 16 13 7 8 22 5 15 20 15 14
19 FS36 30 16 13 7 8 22 5 16 21 . 16 16
20 FS37 31 16 14 7 8 21 5 16 20 17 15
21 FS41 30 16 12 7 8 21 5 15 21 17 15
22 FS42 30 16 12 7 8 21 5 16 21 17 15
23 FS43 31 16 13 7 8 21 5 15 22 16 16
24 FS44 30 17 13 7 8 22 5 15 21 17 16
25 FS46 30 16 13 7 8 20 4 16 20 16 15
26 FS48 31 17 13 7 8 22 5 15 21 18 16
27 FS50 31 16 13 7 8 21 5 15 20 18 15
28 KM54 31 17 14 7 8 22 5 16 20 17 16
29 KM 55 30 16 12 7 8 22 4 16 20 17 16
30 KM56 30 16 13 7 8 21 5 16 20 17 15
31 KM57 31 17 14 7 8 22 5 14 20 17 15
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32 KM60 31 17 13 7 8 22 5 16 21 16 15
33 KM61 31 16 14 7 8 22 5 16 22 18 15
34 KM63 32 16 14 7 8 22 5 16 23 17 15
35 KM66 31 17 13 7 8 24 5 14 20 18 15
36 KM68 31 16 14 7 8 21 5 16 20 16 14
37 KM69 32 17 14 7 8 22 5 16 20 17 15
38 KM73 31 16 13 7 8 22 5 15 20 17 16
39 KM74 31 17 13 7 8 21 5 16 21 18 16
40 KM76 30 16 14 7 8 22 5 16 20 17 15
41 KM83 31 17 14 7 8 20 5 14 21 17 15
42 KM85 29 16 13 7 8 21 5 15 20 16 15
43 KM87 30 16 14 7 8 22 5 16 20 16 15
44 KM88 31 17 14 7 8 22 5 16 21 18 16
45 KM97 30 15 13 7 8 21 5 15 21 16 14
46 KM100 31 16 14 7 8 22 4 15 20 17 14
47 KM101 31 17 14 7 8 22 5 15 20 16 15
48 KM110 31 15 14 7 8 21 5 15 21 17 16
49 KM111 30 17 13 7 8 21 4 16 20 17 16
50 KM116 31 16 14 7 8 23 4 16 20 17 15
51 KM118 31 16 13 7 8 22 5 16 20 17 15

Légende

N° : Numéro d'ordre
N°Et : Numéro d'étiquette
FS : Faculté des Sciences
KM : Kilo moto



•• .• l • • • .• t" .
ANNEXE 3 : Biométrie craniométrique des indi\idus femelles adultes

W WEI LM HT LB HB LP LMI LRI DBN DNO DPO LBP
01 FS01 31 16 13 7 8 22 5 16 20 17 14
02 FS02 30 16 13 7 8 23 4 15 20 17 15
03 FS04 32 17 13 i 8 22 4 15 21 17 16
04 FS05 30 16 13 7 8 22 5 15 20 16 16
05 FS08 31 17 13 7 8 23 5 15 21 18 17
06 FS09 30 16 13 7 8 22 5 15 21 17 15
07 FS10 31 17 13 7 8 22 5 15 20 17 15
08 FS13 30 16 13 7 8 23 5 16 20 17 15
09 FS14 31 16 13 7 8 21 5 16 21 18 13
10 FS17 30 16 13 7 8 22 5 15 20 15 14
11 FS21 30 16 13 7 8 22 4 15 21 16 16
12 FS22 31 16 14 7 8 21 5 16 20 17 15
13 FS25 30 16 12 7 8 21 4 16 21 17 15
14 FS33 30 16 12 7 8 21 4 15 21 '17 15
15 FS34 31 16 13 7 8 21 5 16 22 '\6 16
16 FS39 30 17 13 7 8 22 4 15 21 17 16
17 FS45 31 17 14 7 8 20 5 16 21 18 16
18 FS47 30 16 13 7 8 21 5 15 20 16 15
19 FS49 31 16 13 7 8 21 4 15 20 18 15
20 SM51 31 17 14 7 8 22 5 15 20 17 16
21 KM52 30 16 12 7 8 21 5 16 20 17 16
22 KM53 30 16 13 7 8 22 4 16 20 17 15
23 KM62 31 17 14 7 8 22 5 16 20 17 15
24 KM67 31 17 13 7 8 22 5 14 21 1.6 15
25 KM71 31 16 14 7 8 n 5 16 22 18 15
26 KM72 32 16 14 7 9 24 5 16 23 17 15
27 KM75 31 17 13 7 9 21 5 16 20 18 15
28 KM?? 31 17 13 7 8 23 5 14 20 16 1-1
29 vM79 32 17 14 , 8 22 5 16 20 17 15,
30 ' !A80 31 16 13 8 22 5 16 20 17 1'
31 ' 1)181 31 17 13 8 21 5 16 21 18 1'
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32 f<M82 30 16 14 7 8 22 5 13 20 17 15
33 KM91 31 17 14 7 8 20 5 16 21 17 15
34 KM94 29 16 13 7 8 22 5 14 20 16 15
35 KM96 31 16 14 7 8 22 5 15 21 17 15
36 KM98 32 16 14 7 8 21 5 15 20 17 16
37 KM99 32 17 14 7 7 22 4 16 20 15 13
38 KM103 30 16 14 7 7 21 4 14 20 17 14
39 KM105 32 17 14 7 8 23 5 15 20 17 15
40 KM108 29 16 12 7 8 20 4 16 20 17 13
41 KM112 30 16 13 6 7 21 4 14 19 15 14
42 KM113 31 15 14 7 8 22 5 16 21 18 15
43 KM114 30 17 13 7 8 22 5 16 20 16 15
44 KM115 30 16 12 7 8 22 4 14 20 17 15
45 KM119 29 15 12 7 8 22 5 15 20 17 16

Légende:

N° : Numéro d'ordre
N° Et: Numéro d'étiqueltc'
FS : Faculté des Sciences
SM : Simi Simi
KM : Kilo moto
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Annexe 4 : Biométrique craniométriquc des individus femelles juvéniles

N° N°et LM HT LB HB LP LMI LRI DBN DNO DPO LBP
01 FS30 31 16 14 7 8 22 5 14 21 15 15
02 FS31 30 14 12 7 8 21 4 15 20 16 14
03 FS40 30 16 13 7 8 22 4 15 20 16 16
04 KM58 29 16 13 7 8 21 5 13 20 17 15
05 KM64 31 16 14 7 8 21 4 16 21 17 15
06 KM70 30 16 13 7 8 21 4 16 20 16 15
07 KM86 32 16 13 7 8 22 5 15 21 17 13
08 KM102 30 15 14 7 7 21 4 14 20 15 15
09 KM106 31 17 13 7 8 22 5 16 21 18 15
10 KM109 31 16 14 7 8 22 5 15 20 17 15

Annexe 5 : Biométrie craniométrique des individus mâles juvéniles
N° N°e! LM HT LB HB LP LMI LRI DBN DNO DPO LBP
01 FS38 30 16 13 7 8 22 5 15 21 17 14
02 KM59 30 16 13 7 8 20 5 16 20 17 16
03 KM65 32 26 24 7 8 21 5 14 21 17 15
04 KM78 30 16 13 7 8 21 4 14 20 16 14
05 KM84 31 16 14 7 8 22 5 16 21 16 15
06 KM89 30 17 14 7 8 21 5 15 20 17 16
07 KM90 30 17 14 7 8 20 5 15 20 17 16
08 KM92 30 18 14 7 8 21 4 15 20 18 16
09 KM93 30 16 13 7 8 21 4 16 21 17 16
10 KM95 30 17 14 7 8 21 4 15 20 16 15
11 KM104 31 14 13 7 8 22 4 14 21 16 15
12 KM107 31 17 14 7 8 21 4 16 21 18 15
13 KM117 30 15 13 7 8 21 4 16 20 17 16

Légende
N° : Numéro d'ordre
N° Et: Numéro d'étiquene
FS : Faculté des Sciences
KM : Kilo moto


