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L' Aigle royal (Aquila chrysaetos) est un prédateur s ' alimentant de mammi
fères,  d ' oiseaux,  d ' amphibiens et de reptiles dont le poids est compris entre 
quelques dizaines de grammes et quelques kilogrammes (Cramp & Simmons, 
1 980) . Capable de se spéciali ser, comme de diversifier son alimentation, on ne 
s ' étonne donc pas de le retrouver sous des latitudes variées,  depuis les régions 
arctiques aux régions sub-tropicales. A l ' exception des îles Baléares et de Chypre, 
il habite la plupart des grandes îles de Méditerranée où il est généralement bien 
représenté (Watson, 1 992).  Dans ces îles où les faunes endémiques de mammifères 
terrestres sont éteintes, l ' homme par ses introductions (Vigne, 1 992) a sensible
ment enrichi les peuplements (Cheylan, 1 984). Néanmoins, le nombre des espèces 
y reste bien plus faible que dans les régions continentales voisines ; ainsi,  en Corse 
on relève la présence de seulement 25 taxons dont 8 domestiques, contre 45 dont 
8 domestiques en France continentale méditerranéenne (Saint Girons,  1 989 ; 
Raveneau , 1 993) .  Cette réduction affecte également les peuplements actuels des 
autres classes de Vertébrés (Thibault, 1 983 ; Delaugerre & Cheylan, 1 992). Quand
elles sont numériquement bien représentées,  trois espèces peuvent dominer dans le 
régime alimentaire de l ' Aigle royal dans certaines régions d'Europe : la Marmotte 
(Marmota marmota) localement dans les Alpes (Fasce & Fasce 1 984), le Lapin 
(Oryctolagus cuniculus) en Espagne (Fernandez, 1 99 1 )  et la Tortue d' Hermann 
(Testudo hermanni) dans les Balkans (Andrinos, 1 987 ; Grubac, 1 987).  La 
Marmotte est absente de Corse ; le Lapin et la Tortue d'Hermann y ont chacun une 
répartition limitée et morcelée qui chevauche une minorité seulement de territoires 
d ' aigles royaux .  Dans certaines régions continentales méditerranéennes,  les aigles 
royaux peuvent toutefois compenser l ' absence d' une proie dominante par l ' accès 
à un vaste éventail d ' espèces (Fernandez & Purroy, 1 990 ; Fernandez, 1 99 1  ) , ce 
qui n ' est pas le cas dans les îles. Ainsi en Corse et dans les autres îles de 
Méditerranée, d ' une part ils se trouvent confrontés à J ' absence d' une proie 
principale, et d ' autre part ils di sposent d 'un choix limité d' espèces. 

Rares sont les travaux qui décrivent le régime alimentaire au long de la 
reproduction (Collopy, 1 984 ) ,  la plupart ont fait appel aux restes trouvés dans les 
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nids qui permettent de reconstituer en partie la li ste des proies consommées 
pendant une sai son d' élevage (Delibes et al. , 1 975 ; Clouet & Goar, 1 98 1  ; 
Tjernberg, 1 9 8 1  ; Cheylan, 1 983 ; Fernandez & Purroy, 1 990 ; Hogstrom & Wiss ,  
1 992) . Pour la première fois dans une île de Méditerranée, nous décrirons pendant 
l 'ensemble de la période d'élevage des aiglons ,  la tai lle et l ' appartenance 
spécifique des proies apportées chronologiquement dans  un nid, durant quatre 
années consécutives. Ceci nous permettra de montrer comment l ' Aigle royal 
exploite une biocénose pauvre, qualitativement et quantitativement, en uti l isant de 
façon optimale la disponibilité saisonnière des proies.  

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le site d' étude, la vallée du Verghello , est représentatif des vallées de la 
chaîne centrale montagneuse de l ' île de Corse (42° N, 9° E) qui abrite une 
population d' aigles royaux dont l ' effectif est estimé à 3 2-37 couples reproducteurs 
(Torre, 1 995) .  Le choix de ce territoire a été motivé par deux éléments : ( 1 )  son 
occupation régulière (tous les ans depuis 1 98 1  ), et (2) l ' accès aisé au site, et les 
bonnes conditions d' observation rencontrées sur place. Les apports de proies du 
couple furent observés pendant l ' élevage du jeune entre mi-mai et fin juillet de 
1 992 à 1 995 . On constata une bonne synchronisation de la période d' élevage entre 
les quatre années (dates d'éclosion compri ses entre le 1 1  et le 24 mai ,  dates 
d 'envol compri ses entre le 26 juillet et le 4 août) . 

Les observations de proies apportées furent effectuées à l ' aide d 'un télescope 
x 20-x 60, depuis une cache située à environ 200-250 mètres de l ' aire . Afin de ne 
pas modifier le comportement des adultes,  l ' accès à la cache se fai sait avant le 
lever du soleil, et le départ au crépuscule. On a donc obtenu des séquences d ' au 
moins une journée, parfois deux, trois ou quatre journées consécutives, réparties 
d 'une façon relativement homogène au cours des élevages successifs (nombre de 
journées d' observations en 1 992 : 27, 1 993 : 23 , et 1 995 : 3 2) .  Pour trois années 
( 1 992, 1 993 , 1 995) les observations correspondaient au développement des jeunes 
entre l ' âge d' environ une semaine et l ' envol ; en 1 994 les observations furent 
interrompues environ deux semaines avant l ' envol . 

En rai son de la pauvreté de la faune des mammifères terrestres,  le nombre 
d'espèces susceptibles d' être capturées est limité, facilitant leur identification . 
Certaines conditions d' observation défavorables (brumes de chaleur, comporte
ment défensif du jeune pour protéger sa proie vis-à-vis des adultes) n ' ont toutefoi s 
pas toujours permis d' identifier spécifiquement les proies ; en cas d' incertitude, 
elles furent déterminées à l ' échelle de la famille. C ' est particulièrement le cas des 
Caprinés qui regroupe la Chèvre (Capra hircus) et le Mouton (Ovis aries) dont les 
jeunes ne sont pas toujours identifiables.  La même catégorie a été retenue lors de 
l ' analyse des récoltes des restes alimentaires dans le nid après l ' envol du jeune. En 
plus des proies entières, des morceaux furent déposés à l ' aire sans que l ' on sache 
s ' i l s ' agissait de proies effectivement tuées , mais dont le poids était trop lourd pour 
être transportées ,  ou bien de morceaux provenant d' une charogne (Newton, 1 979 ; 
Nette et al. , 1 984 ; Huboux, 1 984). A chaque proie, nous avons attribué un poids 
moyen . Pour le Sanglier (Sus scrofa meridionalis), de taille plus petite en Corse 
que sur le continent (Franceschi, 1 984), aucune donnée du poids des juvéniles 
n ' étant disponible , nous avons utilisé des données concernant des marcassins 
continentaux (Bouldoire & Vas sant, 1 990) , en les diminuant de 10 % ,  rapport 
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correspondant à la différence relevée chez les adultes. Pour les autres espèces,  nous 
avons utilisé les données di sponibles concernant les populations de France 
continentale et d' Italie (Oiseaux : Géroudet, 1 973 ,  1 978 ,  1 982, 1 983 ; Hérisson 
Erinaceus europaeus et Rat noir Rattus rattus : Hainard, 1 987 , 1 988 ; Renard
Vulpes vulpes : Artois ,  1 989 ; Couleuvre verte et jaune Coluber viridifiavus :
Luiselli , 1 995) et des observations personnelles réalisées en Corse (Belette 
Mustela nivalis) . 

L' âge de certaines proies a pu être déterminé par 1 '  observation directe grâce 
à la taille de certaines espèces (Caprinés et Renard), à la livrée juvénile chez le 
sanglier, et par l ' analyse des récoltes dans le nid à la fin de la reproduction . Dans 
ce dernier cas, l ' âge a été estimé en examinant la dentition en se basant sur 
l ' éruption et l ' u sure dentaire (Silver, 1 969). Pour les périodes d' activité (reptiles), 
d ' élevage et d 'émancipation (mammifères et oiseaux), nous nous sommes reportés 
à des travaux réali sés en Corse, à l ' exception du Renard et de la Couleuvre verte 
et j aune pour lesquels nous avons utilisé des données obtenues en Europe 
continentale. Pour l ' analyse stati stique, nous avons effectué des régressions 
linéaires pour chacune des années entre l ' âge de développement du jeune et le 
poids estimé des proies, puis une analyse de covariance pour comparer les pentes 
des différentes régressions entre elles . Les différences entre les catégories 
d' espèces et les périodes furent testées au moyen de tableaux de contingence. 

RÉSULTATS 

Le Tableau 1 présente pour chacune des années étudiées : ( 1 )  la date d' obser
vation, (2) l ' âge des aiglons ,  (3)  l ' identification de la proie et, (4) son poids 
moyen . Pour chacune des années, il apparaît une relation négative significative 
entre 1' âge du jeune et le poids des proies , les plus lourdes étant apportées pour la 
plupart durant les deux premiers tiers de la période d' élevage ( 1 992 : 
r 1 6 - 0,52 ,  P = 0,027 ; 1 993 : r30 - 0,54, P = 0,00 1 ; 1 994 :
r23 = - 0,48, P = 0,0 1 6 ; 1 995 : r34 = - 0,56, P = 0,00 1 ) . Cette tendance reste
valable si l ' on compare les quatre années simultanément (analyse de covariance, 
F = 4 1 ,2 1 ,  NS) . Pour les quatre années cumulées la relation négative est signifi
cative ( r 1 09 = - 0,5l , P  < 0,00 1 ) .  

Les proies consommées (n = I ll) , regroupées par catégorie, étaient par ordre
d ' importance : grands mammifères (39,6 %), couleuvres (33 ,3  %), oi seaux et 
petits mammifères (27 %) .  Il n ' apparaît pas de différence significative dans la 
répartition de ces différentes catégories entre les quatre années 

( x! = 1 ,59 ,  NS ) .  
L' âge des principales proies consommées déterminé par l 'observation directe 

et 1 '  examen des restes obtenus dans l ' aire est présenté dans le Tableau Il. Chez les 
mammifères ,  les proies entières (Sanglier, Renard et Caprinés) concernaient 
exclusivement des jeunes) .  Cette constatation n ' est pas contredite par l ' examen 
ostéologique des restes . Chez les Corvidés, il apparaît que des poussins et des 
j uvéni les étaient capturés,  sans toutefois que les analyses confirment qu ' i ls 
constituaient la maj orité. 

Compte-tenu du fait qu ' il apparaît : 1 °) une grande homogénéité entre les
années et 2°) une différence dans la taille des proies entre la période mai-juin 
d ' une part et jui llet d ' autre part, nous avons cherché s ' i l existait des différences 
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--

date âge du 
d ' obs.  jeune 
--

1 4/5 

1 6/5 

1 8/5 

20/5 

2 1 /5 

22/5 

23/5 

26/5 4 

27/5 

28/5 6 

29/5 7 

30/5 8 

3 1 /5 9 

1 /6 

2/6 

4/6 

5/6 

6/6 1 5  

7/6 

9/6 

1 0/6 

1 1 /6 

1 2/6 

1 3/6 22 

1 4/6 23 

1 5/6 

TABLEAU 1 

Données sur les proies apportées (identification spécifique et poids estimé, en kg) 
en fonction de l 'âge, en jours, du jeune Aigle royal et de la date d'observation 

1 992 1 993 1 994 

proies poids âge du proies poids âge du proies poids âge du 
apportées estimé jeune apportées estimé j eune apportées estimé jeune 

3 1 more . Mam. 5 

5 -

3 

9 1 capriné 4.5 

1 0  - 6 

I l  Vu Ipes vulpes : 1 2 

8 

Vulpes vu ipes : 1 2 1 5  Sus scrofa : 1 4,5 

1 2  

Sus scrofa : 1 4,5 1 7  Sus scrofa : 1 4,5 1 3  

Sus sc roja : 1 4,5 1 8  -

Sus sc roja : 1 4,5 
- 1 5  

-

2 1  1 more . Mam. 5 7 Sus scrofa : 1 4,5 

1 8  

24 Sus sc roja : 1 4.5 1 0  Sus s c  roja : 1 4,5 20 

25 - 2 1  

-

1 3  Vu ipes vu Ipes : 1 2 23 

29 1 more . Mam. 5 1 5  - 25 

1 6  -

27 

32 -

Vulpes vu ipes : 1 2 29 

Sus scrofa : 1 4,5 20 - 30 

2 1  Sus scrofa : 1 4,5 

1 995 

proies poids 
apportées estimé 

Sus scrofa : 1 4,5 

-

1 capriné 4,5 

Sus scrofa : 1 4,5 
-

1 more. capriné 5 

Coluber viridijlavus : 1 0.3 

Sus scrofa : 1 4,5 

1 more. sanglier 5 

-

Vulpes vulpes : 1 2 

Mustela nivalis : 1 0. 1 6

Coluber viridijlavus : 1 0,3 

Vulpes vulpes : 1 2 

-



1 992 1 993 1 994 1 995 

--
date âge du proies poids âge du proies

. 
poids âge du proies poids âge du proies poids 

d'obs. jeune apportées estimé jeune apportées estimé j eune apportées estimé jeune apportées estimé 
--
1 6/6 32 -
1 7/6 23 Mustela nivalis : 1 0. 1 6 33 Alecroris rufa : 1 0,5 

1 capriné 4.5 

1 8/6 38 Mustela nivalis : 1 0. 1 6

1 9/6 39 - 25 Co/uber viridijlavus : 1 0.3 

20/6 29 - 36 1 more. capri né 5 

2 1 /6 27 - 37 -
23/6 43 Mustela nivalis : 1 0. 1 6 29 Coluber viridifiavus : 1 0.3 

1 more. Mam. 5 

25/6 45 Sus scrofa : 1 4,5 3 1  Coluber viridiflavus : 1 0.3 

Sus scrofa : 1 4.5 Alectoris rufa : 1 0.5 

26/6 46 Alectoris rufa : 1 0.5 42 Corvus corca : 1 1 .2 

Coluber viridiflavus : 1 0.3 

28/6 44 1 more. Mam. 5 

29/6 38 - 35 1 more. capri né 5 

30/6 39 - 50 Coluber viridiftavus : 1 0.3 36 -
Coluber viridiflavus : 1 0.3 

In 5 1  Mustela nivalis : 1 0. 1 6

Coluber viridijiavus : 1 0,3 

2n 3 8  Vulpes vu/pes : 1 2 

3n 42 - 39 Sus scrofa : 1 4.5 

Coluber viridijfavus : 1 0.3 

4n 43 Corvus corax : 1 1 . 2 

sn 4 1  Corvus corax : 1 1 .2 

6n 56 1 oiseau ind. 0. 1 8

1 poussin rapace 0. 1 

7n 46 Mustela nivalis : 1 0, 1 6  57 Co/uber viridijlavus : 1 0.3 

Co/uber viridiflavus : 1 0,3 

Coluber viridijlavus : 1 0,3 

sn 47 - 58 1 more. Mam. 5 44 1 more. Mam. 5 54 A/ectoris rufa : 1 0.5 

Coluber viridijfavus : 1 0,3 

9n 59 Coluber viridijfavus : 1 0.3 45 Coluber viridijfavus : 1 0.3 

1 017 46 Mustela nivalis : 1 0. 1 6 56 Corvus corax : 1 1 .2 

Coluber viridiflavus : 1 0.3 

1 1 17 6 1  1 poussin rapace 0. 1 57 Coluber viridiflavus : 1 0.3 

1 more. Mam. 5 



1 992 1 993 1 994 1 995 
--

date âge du proies poids âge du proies poids âge du proies poids âge du proies poids 
d ' obs.  jeune apportées estimé jeune apportées estimé jeune apportées estimé jeune apportées estimé 
--

1 2n 5 1  Coluber viridiflavus : 1 0.3 

Vulpes vu Ipes : 1 2 

1 3n 52 Corvus corax : 1 1 .2 49 Columba sp. · 1 0,4 59 Coluber viridijlavus : 1 0.3 

Garru/us glandarius : 1 0. 1 7

1 4n 64 - 50 Erinaceus europaeus : 1 1 60 Coluber viridijlavus : 1 0.3 

1 more. Mam. 5 

Coluber viridijlavus : 1 0,3 

1 5n 54 Coluber viridijlavus : 1 0.3 5 1  Garrulus glanda ri us : 1 0. 1 7

Coluber viridijlavus : 1 0.3 

1 6n 55 1 more. Mam. 5 66 1 more. Mam. 5 62 Coluber viridijlavus : 1 0.3 

Mustela nivalis : 1 0, 1 6  

Coluber viridiflavus : 1 0.3 

1 7n 67 Coluber viridiflavus : 1 0.3 63 Falco timzunculus : 1 0.22 

Coluber viridiflavus : 1 0.3 

I Bn 68 Coluber viridijlavus : 1 0.3 

1 9n 65 Corvus sp. 1 1 

Coluber viridijlavus : 1 0.3 

20n 59 1 more. Mam. 5 66 Garrulus glanda ri us : 1 0, 1 7  

Coluber viridijfavus : 1 0.3 

2 1 n  60 -

22n 72 1 more. chèvre 5 

23n 62 Corvus corax : 1 1 .2 69 Co/uber viridijlavus : 1 0,3 

Coluber viridiflavus : 1 0.3 

24n 63 - 74 Erinaceus europaeus : 1 1 

Rattus rattus : l 0. 1 9

25n 64 -

26n 65 Coluber viridijfavus : 1 0.3 76 Coluber viridijfavus : 1 0.3 72 -

Coluber viridiflavus : 1 0.3 

zsn 74 -

30n 69 -

3 1 n  



N 

MAMMIFÈRES 

Capri né 3 

Sus scrofa 1 6  
w 

Vulpes vulpes 8 w 
Vl 

Morceaux de 1 7  
1 7  mammifères 

autres 1 1  

OISEAUX 
Corvidés 1 0  

autres 9 

REPTILES 

Coluber viridijiavus 37 

TOTAL I l l  

TABLEAU Il 

Informations sur les âges (estimation par l 'observation et l 'analyse des restes), 
et les périodes de captures, comparés aux périodes de disponibilité des proies 

OBSERVATIONS ANALYSES 
PÉRIODE DE 

DISPONIBILITÉ RÉFÉRENCES 
âge période de capture N âge 

juv. avant 1 8  juin 16 6- 1 2  sem. naissance animaux domesti- SANTUCCI, 1991  
ques : février-mars 
naissance animaux marrons : 
avri l-mai 

juv. avant 4 juillet 1 9  1 - 7  sem. naissance : maxi = avril-mai BOULDOIRE & V ASSANT, 

juv. 7/8 avant 3 juillet 5 5-8 sem. naissance : mi-mars à mi-mai ARTOIS, 1 989 
sortie : mi-avril à mi-juin 

ensemble de la période 

ensemble de la période 6 

26 juin-23 juil let 1 3  2 pu! . ,  1 juv. envol : 7- 1 6  juillet Pyrrhocorax graculus : 
+ 10 indéterminés DELESTRADE, 1 993 

1 990 

envol (montagne) : juin Corvus corax : J .-C. THIBAULT, 
inédit 

ensemble de la période 1 4  

ad. 3 1 13 7 après 2 juillet 1 6  adulte pariade : avril-mai ARNOLD et al. , 1 988 

89 



dans les rythmes d' apport des proies entre les deux périodes . Effectivement, le 
nombre des proies apportées à l ' aire était significativement plus élevé dans le 
dernier tiers de la durée de l ' élevage que dans les deux premiers tiers (G-test = 
4,32, 1 ddl , P = 0,03 8).  De même, le nombre de jours sans apport de proie était 
significativement plus élevé en début qu ' en fin de la reproduction 

C x� = 6, l , P = o,0 1 4 ) .

DISCUSSION 

Durant la première partie de l ' élevage du jeune, le régime alimentaire était 
composé de proies de grosse taille dont nous examinerons la fréquence en fonction 
de leur abondance saisonnière (Tab. Il) . Les taxons les mieux représentés étaient : 
1 °) le Sanglier dont les captures concernaient exclusivement des marcassins en 
livrée ( 1 -7 semaines) ; la période de leur capture correspond bien à la période 
d'élevage de l 'espèce, en particulier au moment où les marcassins atteignent un 
poids encore compatible avec leur capture, 2°) le Renard dont la période de 
capture correspond aux premières sorties des jeunes des terriers (5-8  semaines) ,  et 
3° )  enfin les Caprinés - qui regroupent surtout des chèvres, mai s  également un 
Ovin - ;  il est vraisemblable que les chèvres dont les cabris (6- 1 2  semaines) 
furent capturés étaient des animaux marrons, parce que d 'une part les animaux 
transhumants étaient absents de la vallée à cette époque de l ' année, e t  d ' autre part 
la période de reproduction des animaux domestiques est plus précoce (Santucci , 
1 99 1 ) . Sur ce dernier point, il semble que les chèvres marrons à l ' étage 
supra-méditerranéen aient une période de reproduction proche de celle du mouflon 
Ovis ammon musimon (Pfeffer, 1 967) .  

Durant la seconde partie de l ' élevage du  jeune, les proies de  petite taille 
( < 500 g) étaient majoritaires et la Couleuvre verte et j aune en constituait 
l ' essentiel. Pourtant à ce moment de l ' année, les couleuvres (3 1 /37  après le 
2 juillet) ne sont pas plus nombreuses ou plus faciles à capturer que durant la 
première partie de 1 'élevage du jeune ; les pariades ,  au cours desquelles elles 
constituent une proie facile sont achevées et leurs sorties ne sont pas plus 
fréquentes qu ' en juin (M. Delaugerre, corn. pers . ) .  On peut suggérer qu' en 
l ' absence d' autres proies accessibles à cette saison, les adultes intensifiaient leur 
chasse sur cette espèce. C'est également à ce moment qu ' il s  capturaient des 
oiseaux, Corvidés principalement, dont la période d ' envol des jeunes se situe pour 
la plupart entre fin juin et mi-jui llet (Tab. Il) . Enfin,  un certain nombre de petites 
proies (Belette, Hérisson , Rat noir, Perdrix rouge Alectoris rufa) étaient capturées 
d' une façon moins saisonnière, correspondant davantage à une opportunité pour 
les adultes qu ' à  une ressource plus abondante à une période déterminée. 

L' apport aux jeunes aigles royaux d' animaux de grosse taille en début de 
reproduction reflète donc la meilleure disponibilité de ce type de proies à cette 
période. Il ne répond pas à une sollicitation plus insi stante de la part des aiglons ,  
puisque ces proies restent fréquemment plusieurs jours sur l ' aire servant à 
plusieurs repas , et que leurs besoins et leurs sollicitations sont proportionnels à 
leur âge. Inversement, dans le troisième tiers de 1 '  élevage durant lequel les
sollicitations des jeunes auprès des adultes sont plus marquées ,  on constate la  
disparition des proies entières de grosse taille, désormai s d' accès ,  de capture ou de 
transport difficiles . Seuls des morceaux sont encore apportés quelquefois ,  témoi-
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gnant des difficultés éprouvées par les adultes pour transporter les proies entières.  
Durant cette période, la majorité des proies sont de petite taille et d'une plus 
grande diversité spécifique. Ce qui pourrait entraîner un déficit, compte tenu du fait 
que les besoins énergétiques des aiglons sont plus importants en fin d' élevage 
(Fevold & Craighead, 1 95 8  ; Collopy, 1 984 ) ,  est en fait corrigé par les adultes qui
compensent la faible taille des proies par un accroissement de leur nombre. Il 
apparaît donc bien que les aigles royaux de Corse, confrontés à la fois à 
l ' appauvrissement de la diversité trophique et à l ' absence d 'une ressource 
alimentaire dominante et abondante, ajustent au maximum leur alimentation à la 
disponibilité saisonnière des proies. 
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RÉSUMÉ 

Pour la première foi s  dans une île de Méditerranée, le régime alimentaire du 
jeune Aigle royal a été étudié par 1 '  observation directe durant quatre saisons de 
reproduction, afin de comprendre comment les ressources étaient exploitées en 
milieu insulaire où la faune est appauvrie et où aucune espèce n ' est suffisamment 
abondante pour constituer une proie principale. Durant la première partie de 
l ' élevage des aiglons ,  les grands mammifères (Sangliers , Renards et Caprinés), 
dont c ' est la période de mise-bas et d' émancipation, fournissent l ' essentiel des 
proies.  A la fin de l ' élevage, les adultes capturent des proies plus petites 
(Couleuvre verte et j aune, Corvidés), mais en plus grand nombre. 

SUMMARY 

For the first time on a Mediterranean island, the diet of young Golden Eagle 
has been studied by direct observation of prey delivery during four breeding 
seasons to understand how ressources were exploited in an insular environment 
where the fauna is impoverished, where no one species is sufficiently abundant to 
constitute a main prey. The first part of Golden Eagle breeding corresponds to 
dropping and emancipation of great mammals (Boar, Fox and Caprinae) who 
supply most preys during thi s period. At the end of breeding, food is mainly 
constituted by smaller preys (Dark green Snake, Corvidae), but in greater number 
than previously. 
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