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INTRODUCTIONS D'ÉCREVISSES EN FRANCE ET DANS LE MONDE, 
HISTORIQUE ET CONSÉQUENCES. 

P.J. L A U R E N T 

Associat ion des Astacicul teurs de France, Avonnex Marin, 74200 Thonon, France. 

R É S U M É 

Les transferts d'écrevisses se mult ipl ient à la fin du 19e™ siècle pour repeupler les 

innombrables sites dévastés par une maladie nouvelle : la « peste » ramenée d 'Amérique du 

Nord. Si les repeuplements faits avec des sujets autochtones sains se montrent bien décevants, 

l ' introduction en Al lemagne de quelques Orconectes limosus de la côte est des États-Unis se 

révèle si incroyablement eff icace qu 'au jourd 'hu i la France et tous les bassins f luviaux d'Europe 

sont colonisés. Animal faci lement migrateur, précoce, fécond, résistant et agressif, la nouvelle 

écrevisse américaine est aidée dans sa colonisat ion par une active propagat ion humaine. 

O. limosus reste de taille médiocre, ne jouit pas d 'une bonne réputat ion gastronomique, peut 

propager la « peste » à laquelle il résiste et él imine les espèces autochtones des biotopes dans 

lesquels il pénètre. 

Dans les années 1960, on croit avoir t rouvé l 'espèce américaine idéale pour remplacer 

Astacus astacus là où il est déc imé par la « peste ». On accl imate en Suède Pacifastacus 

leniusculus, d 'une taille très comparab le au « pieds rouges », mais il s 'avère être aussi un 

vecteur potentiel de la « peste » et, là où il s 'accl imate, il él imine les dernières écrevisses 

autochtones. 

L'écrevisse rouge des marais de Louisiane, Procambarus clarkii, a été jusqu 'à maintenant 

l 'écrevisse américaine la plus répandue à travers le monde, except ion faite de l'Australie. Une 

forte product ion, une croissance rapide, une grande fécondi té ont pu séduire ses nombreux 

propagateurs. Mais ces aspects posit i fs ne doivent pas cacher sa nature très migratrice, son 

agressivité vis-à-vis des autres écrevisses, son rôle de vecteur de la « peste » et son incroyable 

act ivi té fouisseuse. A l'heure actuelle, P. clarkii est devenu un fléau dans la plupart des zones 

où il s'est accl imaté. 

La propagat ion des écrevisses exot iques compor te de grands r isques, celle des espèces 

américaines a été une grave erreur qui a entraîné et entraînera encore des bouleversements 

préjudiciables à l 'environnement aquat ique. Quelques mesures sont proposées pour tenter de 

limiter les effets néfastes des écrevisses américaines sur les peuplements autochtones. 

C R A Y F I S H I N T R O D U C T I O N S I N T O F R A N C E A N D IN T H E W O R L D , 

H I S T O R Y A N D C O N S E Q U E N C E S . 

S U M M A R Y 

At the end of the 19 th century, crayf ish propagat ion became frequent. At that t ime, many 

lakes and rivers have been depopu la ted by a new illness : « the plague ». The agent of « the 

plague » has likely been int roduced f rom North America where it exists permanent ly among 

native crayf ishes. « The plague » does not affect American crayfish but the animal can carry the 
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p a r a s i t e a n d t r a n s m i t it t o t h e very s u s c e p t i b l e E u r o p e a n s p e c i e s . At t h a t t i m e , t h e s e f a c t s w e r e 

i g n o r e d , a n d a s r e s t o c k i n g s m a d e w i t h n a t i v e s p e c i e s g a v e p o o r r esu l t s , s e v e r a l a t t e m p t s t o 

i n t r o d u c e A m e r i c a n c r a y f i s h w e r e m a d e . 

T h e i n t r o d u c t i o n i n t o G e r m a n y o f s o m e Orconectes limosus. a c r a y f i s h f r o m the Eas t 

c o a s t of U S A . g a v e a s o s u c c e s s f u l resu l t t h a t n o w n o t o n l y all F r a n c e b u t m o s t of t h e E u r o p e a n 

r ivers a re c o l o n i z e d . O. limosus m i g r a t e s easi ly , is p r e c o c i o u s , p ro l i f i c , w i t h s t a n d i n g a n d 

a g g r e s s i v e . It s p r e a d e d n o t o n l y eas i l y i tse l f b u t a l so o w i n g to a n a c t i v e h u m a n p r o p a g a t i o n . T h e 

b e n e f i t o f 0 . limosus s e t t l e m e n t in E u r o p e is q u e s t i o n a b l e . 

Pacifastacus leniusculus a p p e a r e d in t h e 6 0 ' s a s t h e b e s t s u b s t i t u t e o f t h e n a t i v e / A s f a c u s 

as^acus . It h a s b e e n a c c l i m a t i z e d in S w e d e n . P. leniusculus is a la rge c r a y f i s h v e r y s imi lar t o 

A . astacus. B u t P. leniusculus is a l s o a p o t e n t i a l v e c t o r o f <• t h e p l a g u e » a n d e l i m i n a t e s n a t i v e 

s p e c i e s . 

Un t i l n o w , r ed s w a m p c r a y f i s h , Procambarus clarkii, h a s b e e n t h e m o s t p r o p a g a t e d 

A m e r i c a n s p e c i e s a r o u n d t h e w o r l d , e x c e p t A u s t r a l i a . H i g h p r o d u c t i v i t y , r a p i d g r o w t h , g r e a t 

f e c u n d i t y a re t h e a r g u m e n t s in f a v o u r of t h i s s p e c i e s , b u t It is a very a c t i v e nnigrator, a n 

a g g r e s s i v e a n i m a l w i t h o t h e r c r a y f i s h e s , a p o t e n t i a l v e c t o r o f » t h e p l a g u e >• a n d e s p e c i a l l y a 

ve r y a c t i v e b u r r o w e r W h e r e P. clarkii se t t l es , it b e c o m e s r a p i d l y a d isas te r . 

C r a y f i s h i n t r o d u c t i o n is a l w a y s u n c e r t a i n a n d r i sky . A m e r i c a n c r a y f i s h i n t r o d u c t i o n s h a v e 

b e e n a m i s t a k e w i t h b a d i m m e d i a t e a n d f u t u r e c o n s e q u e n c e s f o r a q u a t i c e n v i r o n m e n t . S o m e 

m e a s u r e s are s u g g e s t e d to r e d u c e t h e i m p a c t o f A m e r i c a n s p e c i e s . 

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

Les é c r e v i s s e s , d é c a p o d e s d * e a u d o u c e s u p p o r t a n t s a n s p e i n e u n e l o n g u e e x p o s i t i o n à 

l'air, o n t o f fe r t d e t r è s g r a n d e s f ac i l i t é s d e t r a n s p l a n t a t i o n . 

D è s les t e m p s p r é h i s t o r i q u e s , les h o m m e s o n t v r a i s e m b l a b l e m e n t t r a n s p o r t é d e s 

é c r e v i s s e s d ' u n m i l i eu a q u a t i q u e à u n a u t r e (SPITZY, 1 9 7 9 ) . 

A u M o y e n Â g e , d e s t r a n s p l a n t a t i o n s d ' é c r e v i s s e s o n t é t é c e r t a i n e m e n t réa l i sées e n 

E u r o p e . 

M a i s il f a u t a t t e n d r e la s e c o n d e m o i t i é d u 19 ' • s i è c l e p o u r q u e c o m m e n c e n t d e s 

t r a n s f e r t s d ' é c r e v i s s e s d ' u n c o n t i n e n t à l ' au t re , a v e c p o u r c o n s é q u e n c e le r e m p l a c e m e n t d e 

p o p u l a t i o n s d ' e s p è c e s a u t o c h t o n e s p a r d e s e s p è c e s e x o t i q u e s p a r f o i s sur d e v a s t e s é t e n d u e s . 

A u 20'"- s i è c l e , c e s t r a n s p o r t s f n t e r c o n t i n e n t a u x se g é n é r a l i s e n t , e n g e n d r a n t a lors d e s 

I m p l a n t a t i o n s d ' é c r e v i s s e s d a n s d e s z o n e s t o t a l e m e n t d é p o u r v u e s d e c e s a n i m a u x à l 'é ta t 

n a t u r e l . De t e l l e s a c c l i m a t a t i o n s c o n d u i s e n t d ' u n e p a r t à la c r é a t i o n d e r e s s o u r c e s a q u a t i q u e s 

e x p l o i t a b l e s n o u v e l l e s , m a i s é g a l e m e n t à d e s p e r t u r b a t i o n s s o u v e n t p r o f o n d e s e t 

d o m m a g e a b l e s à l ' e n v i r o n n e m e n t ( L A U R E N T , 1983) . 

J u s q u ' à p r é s e n t , seu l te c o n t i n e n t a u s t r a l i e n a é c h a p p é à l ' a p p o r t d ' é c r e v i s s e s e x o t i q u e s , 

et c ' e s t p r o b a b l e m e n t p o u r c e t t e r a i s o n qu ' i l a c o n s e r v é u n e f a u n e r i che et o r i g i n a l e . Par c o n t r e , 

su r les a u t r e s c o n t i n e n t s l i v res à la c o l o n i s a t i o n d ' e s p è c e s n o u v e l l e s , o n a o b s e r v é d e p r o f o n d s 

b o u l e v e r s e m e n t s p o u v a n t a l ler j u s q u ' à u n e m e n a c e d e d i s p a r i t i o n t o t a l e d e s e s p è c e s 

a u t o c h t o n e s . La ra i son p r i n c i p a l e e s t q u e . p o u r t o u s les a n i m a u x t r a n s p l a n t é s e t n o t a m m e n t 

p o u r les o r g a n i s m e s a q u a t i q u e s , o n a i n t r o d u i t a v e c e u x d e s p a r a s i t e s o u d e s a g e n t s 

p a t h o g è n e s n o u v e a u x d o n t les e f fe ts o n t p u ê t r e d é s a s t r e u x su r les p o p u l a t i o n s e n p lace . 

L e s é c r e v i s s e s , v o l o n t i e r s a m p h i b i e s et v a g a b o n d e s , s e s o n t i m m a n q u a b l e m e n t 

é c h a p p é e s d e s e n c l o s d ' é l e v a g e m a l g r é les p r é c a u t i o n s p r i s e s p o u r év i te r leur f u i t e . El les s e 

s o n t a l o r s r é p a n d u e s d a n s la n a t u r e m i g r a n t n a t u r e l l e m e n t , l ' h o m m e a fac i l i t é e n c o r e leur 

p r o p a g a t i o n d e f a ç o n v o l o n t a i r e o u i n v o l o n t a i r e , c o m m e pa r e x e m p l e les p ê c h e u r s u t i l i sant d e s 

é c r e v i s s e s c o m m e a p p â t s , o u les a q u a n o p h i l e s . O n n e d i s p o s e d ' a u c u n e d o n n é e sur le rô l e 
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j o u é d a n s les t r a n s p o r t s d ' é c r e v i s s e s pa r c e r t a i n s a n i m a u x a q u a t i q u e s t e l s q u e l e s o i seaux , 

m a i s il es t p r o b a b l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n f a c t e u r s u p p l é m e n t a i r e d e d i s p e r s i o n d e s é c r e v i s s e s 

o u d e leurs p a r a s i t e s e t a g e n t s p a t h o g è n e s . 

G l o b a l e m e n t , et e n d é p i t d e q u e l q u e s a s p e c t s p o s i t i f s , les t r a n s f e r t s d ' é c r e v i s s e s 

e x o t i q u e s se s o n t r é v é l é s ê t r e d e s e r r e u r s i r r é v e r s i b l e s q u ' i l au ra i t m i e u x v a l u ne p a s c o m m e t t r e . 

L E S T R A N S F E R T S L E S P L U S A N C I E N S 

Il ne s ' a g i s s a i t q u e d e t r a n s f e r t s d ' a n i m a u x p r o v e n a n t d e la m ê m e r é g i o n . Ils 

c o n c e r n a i e n t d e s m i l i e u x q u e l ' on v o u l a i t p e u p l e r p o u r d e s r a i s o n s g a s t r o n o m i q u e s o u 

é c o n o m i q u e s , m a i s q u e les é c r e v i s s e s n ' a v a i e n t p a s p u a t t e i n d r e d e m a n i è r e na tu re l l e , p a r 

e x e m p l e e n r a i s o n d e l ' e x i s t e n c e d e c h u t e s i m p o r t a n t e s . C e s o n t les s e i g n e u r s e t l e s m o i n e s 

qu i o n t r éa l i sé c e s a c t i o n s a u M o y e n Â g e , O n e n r e t r o u v e r a r e m e n t la t r a c e d a n s d e s 

d o c u m e n t s , m a i s le c a r a c t è r e i so lé d e c e r t a i n e s p o p u l a t i o n s p e r m e t d e ne p a s d o u t e r de t e l s 

t r a n s f e r t s . O n p e u t c i t e r q u e l q u e s e x e m p l e s : 

- D a n s le c a n t o n d e V a u d , e n S u i s s e , le lac d e B r è t e s t s i t u é su r le b a s s i n d u L é m a n o ù 

Astacus astacus L. n ' e x i s t e pas à l ' é ta t n a t u r e l . C e p l a n d ' e a u au ra i t é t é p e u p l é d e c e t t e e s p è c e 

pa r d e s C i s t e r c i e n s d e l ' a b b a y e d u H a u t - C r ê t ( M U R I S I E R , 1922 ) , C e p e u p l e m e n t a n c i e n s ' e s t 

m a i n t e n u j u s q u e d a n s les a n n é e s 1 9 8 0 o ù il a é t é d ' a b o r d c o n c u r r e n c é p a r un d é v e r s e m e n t 

o c c u l t e d ' / \ s f a c u s leptodactylus E s c h . ( t a b l e a u I), p u i s pa r ce l u i d'Orconectes limosus 

( t a b l e a u I) R a f t n e s q u e , q u i a p r o b a b l e m e n t a p p o r t é u n e é p i d é m i e f a t a l e à t o u t e s l es é c r e v i s s e s 

e u r o p é e n n e s d i s p a r u e s a u j o u r d ' h u i . 

Tableau I 

Écrevisses présentes en France. 

Table I 

Crayfishes living in France. 

Genre, espèce (origine) 

A U T O C H T O N E S 

Astacus astacus L. 

P ieds rouges 

Austropotamobius pallipes 

Lereboul le t 

P ieds b lancs 

Austropotamobius torrentium 

Schrank 

Ecrev isse de torrent 

E X O T I Q U E S 

Date d'introduction 

Orconectes limosus 

Raf inesque 

Ecrev isse amér ica ine 

Côte est des États-Unis 

Astacus leptodactylus Esch. 

Pat tes grêles 

Europe de l'est 

Pacifasiacus leniusculus 

Dana 

Ecrev isse de Cal i fornie 

Côte ouest d 'Amér ique du Nord 

Procambarus clarkiiGirard 

Ecrev isse de Louis iane 

Sud-Est des États-Unis 

Entre 1911 et 1913 

Fin du 1 9 è m e 

A part ir de 1973 

A part ir de 1976 

Raisons et impact 

Remp lacemen t au toch tones 

El iminat ion autocintones 

Remp lacemen t p ieds rouges 

après - p e s t e " 

El iminat ion pieds rouges 

Remp lacemen t au tochtones 

El iminat ion au toch tones 

Product ion d 'écrev isses 

El iminat ion des autres 

écrev isses, dégâts aux 

berges 
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- La haute vallée de l 'Orbe, dans le Jura, au-dessus des pertes infranchissables de cette 

rivière, aurait également été peuplée d'Austropotamobius pallipes Lereboullet (tableau I) par des 

moines Bénédic t ins et Prémontrés (MURISIER. 1922). 

- En Suisse, dans le canton central d'Un, le lac de Seelisberg n'est relié au système 

hydrograph ique que par un émissaire souterrain infranchissable par A. astacus. Il était pourtant 

peuplé de cet te écrevisse dont l ' introduct ion, antérieure au 15" siècle, serait due aux moines 

de l 'abbaye de Frauenmùnster ou à la seigneurie locale (CARL, 1920). 

- De très vastes régions, c o m m e le sud de la péninsule Scandinave (Suède, Norvège) ne 

cont iendraient des A. astacus qu 'à la suite de transferts de ces animaux depuis l 'Allemagne, à 

une époque très ancienne (ABRAHAMSON, 1973). 

LES I N T R O D U C T I O N S D'ÉCREVISSES DEPUIS LA SECONDE MOITIÉ DU 19'"" SIÈCLE 

La mot ivat ion essentiel le du début des introduct ions intercontinentales d'écrevisses a 

été l 'appari t ion au début des années 1860 en Italie, sur la vallée du Pô dans la province de 

Trévise, non loin de Venise, d 'une épidémie inconnue jusqu'alors parmi les écrevisses d 'Europe 

(ALDERMAN et POLGLASE, 1988). On appela « peste » cette épizootie à propagat ion très 

rapide. Elle f rappa toute l 'Europe à l 'exception, à l 'époque, des îles britanniques et de la 

péninsule Ibérique. La « peste » sévit encore actuellement de manière sporadique en Europe. 

L'arrivée de l 'épizootie coïncida avec le développement du trafic marit ime entre l 'Europe et la 

côte est de l 'Amérique du Nord dans les années 1860, époque du « gold rush ». L'agent 

pathogène, présent parmi les populat ions d'écrevisses d 'Amér ique du Nord, aurait été ramené 

du Mississ ippi dans le ballast d 'eau douce que les capitaines ne manquaient pas de faire 

ajouter à leur navire revenant presqu 'à vide en Europe (FURST, 1982). Ce transfert humain 

inconscient a eu des conséquences immédiates incalculables dont les effets sont encore 

d 'actual i té sur les populat ions astacologiques de l 'Europe. 

L'agent de la « peste » n'a été identifié qu 'une quarantaine d'années après l 'apparit ion 

de l 'épizoot ie (SCHIKORA, 1903) et ce n'est qu'au début des années 1930, en reproduisant la 

maladie sur des sujets sains, qu 'on a démontré la nature fongique de la maladie (NYBELIN, 

1934). La lenteur et les contradic t ions des recherches entreprises ont permis une extension 

générale de la « peste » à prat iquement toute l 'Europe. 

Le dépeup lement quasi général des eaux à écrevisses engendra un puissant effort de 

repeuplement soit avec des sujets autochtones réputés indemnes de maladie, soit avec des 

écrevisses exot iques. En dépi t d 'un nombre t rès important de déversements d'écrevisses 

autochtones, très peu ont about i à la reconstitut ion des populat ions d'origine. Pourtant, peu à 

peu, les écrevisses européennes sont réapparues dans de nombreux endroits entre les deux 

guerres. Ces repeuplements se sont faits de manière naturelle à partir de peti tes colonies 

d 'an imaux épargnés par la « peste » et vivant dans des sites isolés par des obstacles tels que 

des chutes d 'eau. On a cependant noté des réintroductions fructueuses : ainsi, De DROUIN de 

BOUVILLE note l 'apparit ion en 1909 de A. pallipes dans un ruisseau de Sologne qui avait été 

to ta lement dépeup lé par la « peste » en 1889 des seuls A. astacus qu'i l contenait . Un 

déversement avait eu lieu en 1904. 

Mais l ' idée de remplacer les écrevisses autochtones par une espèce exot ique s'est 

rap idement imposée à l 'époque. En France, c'est en 1897 qu 'on tente sans succès d'accl imater 

l 'espèce américaine Orconectes virilis Hagen (RAVERET WATTEL, 1897). En Al lemagne, c'est 

VON DEM BORNE, un pisciculteur, qui introduit en 1890 des O. limosus dans des étangs du 

sys tème hydrographique de l 'Oder (De DROUIN de BOUVILLE, 1910 ; SCHWENG, 1973). Cette 

espèce arrive en France un peu plus tard, entre 1911 et 1913, dans la région de Saint-Florent / 

Cher (BUFFAULT, 1925). 

Le bassin de l 'Oder en Al lemagne d'une part, et celui du Cher en France d'autre part, 

sont les points de dépar t de l 'écrevisse américaine qui va peu à peu occuper toute l 'Europe. 
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En France, en 1924, on note l ' invasion du Cher (LEGER, 1924) et, dès 1931 , les pécheurs 

se plaignent de l 'abondance des écrevisses (ANDRE, 1960). O. limosus se rencontre dans le 

bassin de la Seine, en région parisienne, dans les années 1930, puis dans celui de la Saône 

après la seconde guerre mondia le (LEGER, 1945). Le bassin de la Garonne commence à être 

colonisé dans les années 1960 (LAURENT et SUSCILLON, 1962). Actuel lement , on peut 

considérer que l 'ensemble du terri toire français est prat iquement colonisé. 

La populat ion a l lemande du bassin de l 'Oder a migré en di rect ion de l'est et s 'est 

retrouvée en Pologne, dont elle occupe une large port ion du pays jusqu 'aux lacs de Mazurie à 

l'est (KOSSAKOWSKI, 1973). A l 'heure actuelle, elle a poussé sa migrat ion jusqu 'en Lituanie 

(KOREIVA, 1994). A l 'ouest de l'Oder, O. limosus demeura à l'est de l 'Elbe jusque dans les 

années 1940 (SCHWENG, 1973). En 1955, on la t rouve au conf luent du Main, où elle est arrivée 

par les canaux, et du Rhin qu 'e l le occupe sur une d is tance de p lus de 250 km en 1972 

(SCHWENG, 1973). En 1972, elle est encore inconnue du bassin du Danube mais elle y apparaît 

au début des années 1990 (TROSCHEL et DEHUS, 1993). Inconnue d'Ital ie, elle apparaît 

récemment dans la province de Brescia sur le lac d ' Iseo relié au bassin du Pô (DELMASTRO, 

1992). Aujourd 'hu i , seules les îles br i tanniques, l 'Espagne, le Portugal et la Scandinavie ne 

connaissent pas O. limosus. 

L'Afrique était le seul cont inent naturel lement dépourvu d 'écrev isses mais, dès 1930, des 

français ont accl imaté A. astacus (tableau I) dans des ruisseaux de l 'Atlas marocain o ù il existe 

encore aujourd 'hui . Le p ieds rouges a donc été la première espèce présente en terre africaine. 

Après la seconde guerre mondia le , ce sont des O. limosus qu i ont été implantés dans de 

nombreux lacs de l 'Atlas où ils ont fait souche. 

La propagat ion de O. limosus, devenue c o m m u n e à l 'échelle d 'un cont inent , a-t-elle été 

bénéf ique ? Sous l 'angle de la pêche, cet te espèce est certes capturab le , mais si elle intéresse 

localement quelques pêcheurs amateurs , elle ne fait pas l 'objet d 'une explo i tat ion commerc ia le 

importante. Sa capture reste local isée, en France, à que lques zones où des pêcheurs 

professionnels, sans réel lement la rechercher, en tirent part i . C'est le cas notamment de 

certaines port ions de la Saône ou encore des grands lacs savoyards. Le bénéfice de 

l 'exploitat ion par ia pêche reste donc très marginal, no tamment par le fait que l 'espèce joui t 

d 'une réputat ion gas t ronomique médiocre. Par contre, les impac ts négat i fs sur l 'environnement 

astacologique sont réels. D'une part, l 'écrevisse américaine demeure toujours un vecteur 

potentiel de l 'agent de la « peste » (VEY et al., 1983) ; d 'autre part, elle a él iminé inexorablement 

les espèces au tochtones avec lesquelles elle a été en contac t . Bon nombre de sites 

potent ie l lement propices soit à A. astacus soit à A. leptodactylus, des espèces européennes 

économiquement beaucoup plus intéressantes, sont i r rémédiablement occupés par la petite 

écrevisse amér ica ine. O. limosus est une espèce migrat r ice act ive mais l 'homme est 

responsable de la général isat ion de sa dispersion. Outre l ' ignorance, les repeuplements en 

poissons provenant d 'é tangs colonisés d'écrevisses amér icaines ont été souvent le point de 

départ de nouvel les colonies de O. limosus. 

Pacifastacus, un genre ô'Astacidae de la côte paci f ique d 'Amér ique du Nord (tableau I), 

a été introduit au Japon dans les années 1930. On retrouve actuel lement Pacifastacus 

trowbridgii S t impson au lac Mashu dans l'île septentr ionale de Hokka ido , par ailleurs peuplée 

du seul genre extrême-or ienta l de Cambaridae, le genre Cambaroides. Au centre de Honshu 

existe encore, également depu is cet te époque, une populat ion de Pacifastacus leniusculus 

Dana. Ces écrevisses acc l imatées au Japon n'ont pas étendu leur territoire car il n'y a eu ni 

colonisat ion naturelle ni p ropagat ion humaine (LAURENT, 1986). 

En Europe, SVÂRDSON en 1960 tente l 'accl imatat ion en Suède de deux espèces 

américaines : d 'une part P. leniusculus et d 'autre part O. v/r/7/s. La seconde disparaît mais la 

première se reproduit et établ i t une première populat ion européenne. L'objectif de ces premiers 

essais suédois est de t rouver une écrevisse exot ique pour remplacer les « pieds rouges » 

autochtones déc imés par la « peste ». Pour éviter une nouvel le t ransplantat ion empir ique, 

A B R A H A M S O N réalise aux États-Unis et en Suède une étude compara t ive de l 'espèce 
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au toch tone et de P. leniusculus. Les conclusions favorables de cet auteur en ce qui concerne 

la c ro issance, la fécondi té et la précoc i té de l 'espèce américaine incitent les autori tés suédoises 

à accep te r la t ransplantat ion d 'un lot important de P. leniusculus dans les zones méridionales 

du pays ravagées par la « peste ». Par contre, un p rogramme de restauration des peuplements 

de « p ieds rouges » est entrepr is dans la zone nord , isolée et interdite à la propagat ion de 

l 'espèce amér icaine. En 1969, 60 000 adultes de P. leniusculus provenant du lac Tahoe en 

Cal i fornie sont mis en quaranta ine, puis répartis dans 69 lacs ravagés antérieurement par la 

« pes te ». Il est déc idé peu de t e m p s après de mettre en route une impor tante écloserie capable 

de fourn i r en nombre suff isant les sujets nécessaires pour poursuivre le p rogramme 

d 'acc l imata t ion . Un nouveau lot de 50 000 adultes du lac Tahoe const i tue le cheptel de base à 

part ir duque l de premiers juvéni les sont obtenus en 1970, puis 200 000 en 1971. Cette 

p roduc t ion se poursui t , devient excédenta i re pour la Suède, et l 'écloserie tire alors bénéfice de 

la vente de sujets de repeup lement à toute l 'Europe (LOWERY et HOLDICH, 1988). 

Pra t iquement tous les pays européens accl imatent P. leniusculus. L'argument justif icatif 

essent ie l d 'une telle pol i t ique est qu' i l n'y a pas de risque de contaminat ion des écrevisses 

au toch tones par la nouvel le écrevisse américaine, garantie indemne d 'aphanomycose par les 

vendeurs suédo is . Hélas, l 'exemple suédois fait école et d 'autres écloseries s'établ issent, 

impor tan t d i rec tement des États-Unis des adultes sanitairement non contrô lés. D'autre part, le 

c o m m e r c e des écrevisses de consommat ion impor te également d 'Amér ique des animaux 

v ivants éventuel lement con taminés par l 'agent de la « peste » auquel ils résistent très bien dans 

les cond i t ions habituel les. Pour éviter un tel r isque, la Suède a interdit toute importat ion 

d 'écrev isses v ivantes, mais elle a été la seule et la première à le faire à temps. Le défaut de 

précaut ions dans les autres pays condu i t à une recrudescence de la « peste ». La Grande-

Bretagne, épargnée à la fin du 19 e™ siècle, subit à partir de 1981 des héca tombes de sa seule 

espèce au toch tone, le « p ieds b lancs ». Aucune preuve scient i f ique ne permet de mettre en 

cause P. leniusculus dans la t ransmiss ion de la maladie, mais il est f rappant de constater qu'el le 

coïnc ide, dans le t e m p s et dans l 'espace, avec l 'accl imatat ion de cet te écrevisse américaine 

dans des eaux privées où l 'on voulai t en faire l 'élevage. On reconnaît également que si 

P. leniusculus est pra t iquement insensible à la « peste » dans son pays d'or ig ine, placée dans 

des cond i t ions défavorables en Europe elle peut être morte l lement atteinte par le champignon 

parasi te (POLGLASE et A L D E R M A N , 1984). 

Des « p ieds rouges » grecs ont également été les v ict imes d 'aphanomycose à la suite 

d 'essa is d 'acc l imata t ion de P. leniusculus (THEOCARIS, 1986). L'épidémie turque des années 

1980 aurait également pour or igine des tentatives d 'accl imatat ion de P. leniusculus. 

Appor te r la preuve scient i f ique de telles contaminat ions est toujours très difficile et, 

d 'aut re part, les intérêts économiques liés au commerce de P. leniusculus tentent d 'occul ter la 

vérité. Dans notre pays où les peup lements d'écrevisses autochtones sont devenus dispersés, 

d 'éventuel les at taques de « peste » passent inaperçues, mais certaines mortal i tés ponctuel les 

semblen t at t r ibuables à cet te maladie. 

An imal agressif et v igoureux, P. leniusculus est également un redoutable concurrent pour 

les espèces européennes. En cohabi ta t ion avec le « p ieds rouges », il lui inflige de mult iples 

mut i la t ions (LAURENT et PARIS, 1994). On a également observé que les jeunes « pieds rouges » 

c o n s t i t u e n t les pro ies p ré fé rées des pet i tes P. leniusculus (KELLER, commun i ca t i on 

personnel le). On a essayé d 'opposer l 'agressivité de P. leniusculus à celle d 'autres écrevisses 

amér ica ines moins intéressantes, mais ces essais entrepris en Espagne entre P. clarkii et 

P. leniusculus ont été peu conc luants jusqu 'à présent. 

Cependant , après l 'accl imatat ion de P. leniusculus dans un mil ieu naturel propice, la 

pêche de cet animal appréc ié const i tue une ressource non négl igeable. Ainsi au lac Tahoe 

(Californie), où P. leniusculus aurait été apporté par des français émigrés dans la région, on a 

est imé le s tock d 'an imaux de plus de 20 g à 1 0 0 0 1 (ABRAHAMSON et GOLDMAN, 1970). Dans 

le m ê m e état, la Sacramento river, où P. leniusculus aurait été également accl imaté, la pêche 

professionnel le très organisée a rappor té jusqu'à 200 t d 'écrevisses par an. Dans le lac suédois 

Hjâ lmaren, autrefois l'un des plus fameux pour sa pêche aux écrevisses « pieds rouges » 
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détrui tes par la « peste », P. leniusculus a été acc l imaté. Treize ans plus ta rd , la pêche 

professionnel le cap ture 25 t d 'écrevisses et on est ime sa pêche potentiel le fu ture à 350 t 

(ANONYME, 1995 c). La pêche professionnel le du Léman français a produi t off iciel lement une 

dizaine de tonnes d 'écrevisses en 1995 (en major i té P. leniusculus), mais ce chiffre peut être 

fac i lement doub lé si l 'on veut cerner la vérité de plus près. 

P. leniusculus se prê te éga lement bien à une p r o d u c t i o n ex tens ive amél iorée 

d 'écrevisses en bassin. La Suède et la Grande-Bre tagne (HOLDICH ef al., 1995) ont déve loppé 

de semblab les instal lat ions. En France, que lques init iat ives ont également été pr ises, parfois 

avant la publ icat ion des mesures législatives interdisant le t ranspor t des écrevisses exot iques à 

l'état vivant. La poursu i te plus ou moins occu l te de tel les act ivi tés engendre maintenant des 

dif f icultés d 'autant plus grandes que, contra i rement à la Suède, aucune zonat ion n'a été 

déterminée et donc les populat ions de P. leniusculus sont t rès d ispersées. 

On croyai t l 'écrevisse à pattes grêles, A. leptodactylus, réfractaire à la « peste » et, lors 

des grandes ép idémies d 'aphanomycose , on l'a int rodui te dans un grand nombre de plans 

d 'eau où les « p ieds rouges » avaient été déc imés . Là où la « peste » n'a plus sévi, ces 

écrevisses plus prol i f iques, plus précoces et à cro issance rapide ont donné des populat ions qui 

ont prol i féré, ont migré et se sont retrouvées en cohab i ta t ion avec A. astacus. Ces contacts ont 

été fatals aux « p ieds rouges » f inalement supp lantés par l 'écrevisse à pat tes grêles (CUKERZIS, 

1970). A. leptodactylus peut générer des produc t ions intéressantes dans les milieux t rop 

chauds défavorables aux A. astacus. La chute de la p roduct ion turque à la suite des at taques 

d ' aphanomycose des années 1980 ouvre de bonnes perspect ives commerc ia les aux élevages 

extensi fs don t on c o m m e n c e à voir un débu t d 'organisat ion. 

Les japonais prat iquent l 'élevage de la grenoui l le boeuf Rana catesbeiana depu is 1918 et 

sont à la recherche d 'a l iments vivants. Ils songent à Procambarus clarkii Girard ( tableau I), une 

écrevisse des marécages de Louisiane. En 1930, ils font revenir 100 sujets de la Nouvel le-

Orléans (PENN, 1954). A l'arrivée au Japon , il ne reste que 20 indiv idus vivants. Ils prennent 

place dans l 'élevage, se mult ipl ient, s 'échappent , envahissent les rizières voisines de Kwanto et 

d 'Osaka, ravageant les récoltes et minant les d igues par leur act ivi té fouisseuse. Originaires de 

régions à for tes variat ions de régime hydro log ique, ces animaux, c o m m e beaucoup d'autres 

écrevisses, ont déve loppé l 'enfouissement p ro fond c o m m e moyen de défense contre les 

sécheresses p ro longées . L' invasion du J a p o n dev ient généra le, à l 'except ion de l'île 

septentr ionale d 'Hokka ido ; les aquar iophi les sont en part ie responsables de la rapid i té et du 

succès de la d ispers ion de l 'espèce. 

A partir de 1948, P. clarkii devient une ca lami té agr ico le au Japon . On peut compte r 

jusqu 'à 100 000 indiv idus par hectare de rizière et est imer la b iomasse présente à 1 2 0 0 kg par 

hectare (LAURENT, 1986). Les moyens de dest ruct ion mis en oeuvre (produits ch im iques , action 

du froid hivernal) s 'avèrent ineff icaces (KAMITA, 1970). De nos jours, l 'explosion de populat ion 

est terminée et, p lus de 60 ans après leur in t roduct ion, les écrevisses ont perdu leur ardeur 

colonisatr ice. Les japonais at t r ibuent ce changement aux effets répétés des pest ic ides à usage 

agr icole et à la pol lut ion des eaux. Le Japon a été la première étape asiat ique de P. clarkii. 

Durant la guerre, des soldats japonais apportèrent des P. clarkii dans le lac d 'un jardin 

publ ic de Nankin. L'animal s 'adapte à ces nouvel les cond i t ions, se mult ipl ie d iscrètement et 

soudain se signale par les dégâts qu' i l commet aux sys tèmes d' i rr igat ion. Actuel lement, P. clarkii 

occupe les terr i toires de 13 provinces chinoises (XINYA, 1988). D'abord considérée c o m m e 

ennemi agricole et non c o n s o m m é e par les au toch tones , l 'écrevisse rouge de Louisiane devient 

l 'objet de pêches intensives pour al imenter les marchés locaux conqu is par ce nouvel al iment et 

surtout pour l 'exportat ion. Selon une est imat ion de 1992 (ANONYME, 1995 a), la product ion 

chinoise annuel le aurait atteint 40 000 t, soit un peu moins que la quant i té max imum récoltée 

aux États-Unis. Au jourd 'hu i , la Chine expor te à des cond i t ions déf iant toute concurrence et vend 

même des écrevisses aux États-Unis, pourtant premier producteur mondia l . 
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En Af r ique, on a cru t rouver en P. clarkii un moyen de lutte b io logique contre les 

mo l l usques aquat iques vecteurs de la bilharziose et apporter par cet animal des protéines à des 

popu la t i ons sous-a l imentées. L 'Ouganda et le Kenya sont ensemencés entre 1963 et 1970. 

C 'es t de ces endroi ts que sont part ies les nombreuses populat ions établies maintenant en 

Af r ique. Le peuplement du lac Naivasha au Kenya est un succès qui dépasse toutes les 

espérances . On est ime que la capture quot idienne de 1 t d 'écrevisses pendant 300 jours par an 

serai t i ncapab le d 'épuiser le s tock (MIKKOLA, 1978). Cette énorme product ion est toutefo is peu 

exp lo i tée par absence de consommat i on locale et diff icultés logist iques d 'organisat ion des 

expor ta t i ons . Seules pour l ' instant en Afr ique les P. clarkii de Zambie semblent générer des 

prof i ts (GRUBB, 1982). L'Afrique du Sud , le Soudan, l 'Egypte, et peut-être d 'autres contrées 

af r ica ines possèdent désormais des écrevisses dont la pullulation est à redouter si une 

exp lo i ta t ion intensive ne se déve loppe pas. 

P. clarkii arrive en Europe par l 'Espagne à partir de 1973. Les per formances de la 

p roduc t i on en Louisiane ( jusqu'à près de 4 t à l'ha) motivent les promoteurs de P. clarkii en 

Espagne . Le premier cont ingent de 250 mâles et d e 240 femelles est placé dans un système de 

bass ins sans écoulement , a l imenté en eau par le pompage d 'un puits. Des barrières 

t héo r i quemen t infranchissables entourent les installations. Des fuites se produisent cependant 

et les écrev isses ont accès au bassin du Guadiana, qui leur permettra de gagner le Portugal. En 

1974, une autor isat ion officielle d 'acc l imatat ion permet l ' importat ion de 500 kg d'écrevisses que 

l'on déverse dans d 'anciens bassins de stockage d'anguil les, le long du Guadalquivir. En dépi t 

d ' une mor ta l i té de 80 % des an imaux importés, les survivants se mult ipl ient rapidement et 

migrent . Dès 1975, on capture 480 sujets, puis 1,8 t en 1976 et dix fois plus en 1977 

( H A B S B U R G O LORENA, 1978). La colonisat ion d u pays devient rapidement générale, le « pieds 

b lancs >> au toch tone est él iminé par concurrence directe ou par des at taques répétées 

d ' a p h a n o m y c o s e . Les dégâts aux systèmes sophist iqués d' irr igation sont constants et 

cons idérab les , mais par ail leurs la pêche fait vivre de pauvres gens et rappor te jusqu 'à 3 000 t. 

Elle f l uc tue ensuite énormément , en raison des ép isodes de sécheresses sévères que connaît 

l 'Espagne. 

Les expor ta t ions espagno les d 'animaux v ivants, to ta lement légales en France jusqu 'en 

1983, fourn issent aux « amateurs » les animaux nécessaires à de mult iples implantat ions, en 

part icul ier dans le sud du pays (Gers et Gard). Les importateurs prat iquant le retrempage sont 

éga lement responsables de l ' invasion de régions telles que la Brière, à partir d ' instal lat ions 

s i tuées à Saint-Lyphar, ou la Charente depuis la région de Br izambourg. On connaît aujourd'hui 

des co lon ies isolées, en Angleterre (HOLDICH, 1994), en Al lemagne (TROSCHEL et DEHUS, 

1993), en Italie (DELMASTRO, 1994). 

Les dégâ ts aux berges et aux d igues const i tuent les méfaits habituels de P. clarkii, mais 

en Aqu i ta ine on a également c o m m e n c é à noter d ' impor tantes réduct ions de product ion 

p isc ico le dans les é tangs occupés par cette écrevisse (ROQUEPLO ef al., 1995). Sur le plan 

as tac ico le , la concurrence exercée sur les espèces autochtones et surtout le r isque constant de 

t r a n s m i s s i o n de l ' aphanomycose son t des facteurs décis i fs de l 'anéant issement des 

popu la t ions locales. En l 'absence d 'une exploitat ion intensive organisée, P. clarkii ne laisse lors 

de son acc l imatat ion qu 'une série de graves atteintes à l 'environnement aquat ique et la 

p ropaga t ion de cette espèce à l 'échelle mondiale a const i tué une énorme erreur écologique. 

Il existe aux États-Unis un type particulier d 'astacicul ture qui consis te à produire de 

jeunes écrevisses pour les pêcheurs à la l igne. Dans l'état de New York, cet te activité ne 

c o n c e r n e pas moins de 109 ha de plans d'eau et il se produit chaque année 27 tonnes d 'appâts 

pour la pêche (ANONYME, 1995 b). Cette act ivi té ne concerne que quelques espèces 

d 'écrev isses , d 'une part le « paper shell crawfish » : Orconectes immunis Hagen, à la carapace 

assez f ine pour être enfi lée sans peine sur les hameçons, et d'autre part Orconectes rusticus 

Girard, vendue quand elle est mol le après la mue. En util isant cet te dernière espèce, les 

pêcheurs l 'ont largement propagée en dehors de son aire de répart i t ion. Au Wisconsin 

no tammen t , O. rusticus s 'est mult ip l iée, a él iminé les autres espèces d'écrevisses, a été 

accusée de détruire le frai des po issons et surtout a totalement faucardé les herbiers. De tels 
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dégâts ont incité à envisager des eradicat ions ch im iques de cet te espèce (MOMOT, 1988). Les 

pêcheurs sport i fs européens uti l isent également des écrevisses pour capturer des Percidés ou 

le brochet et ils sont souvent à l 'origine de peup lements indésirables d 'écrevisses, no tamment 

de O. limosus. 

L'Australie est t rès soucieuse de la pro tect ion de sa faune et de sa f lore et sa vigi lance 

lui a permis d 'échapper , jusqu 'à présent, à une invasion de ses eaux par une espèce exot ique 

d 'écrevisse. Elle n'a ainsi jamais connu d 'ép idémie de « peste », maladie à laquelle ses 

écrevisses sont pour tant aussi sensibles que les espèces européennes. Si l 'Australie s 'est 

abstenue d ' impor ter des écrevisses étrangères, elle a largement approv is ionné d 'aut res pays en 

écrevisses austral iennes. Ce sont t rois espèces du genre Cherax, d 'ai l leurs déjà exportées à 

l'état adul te pour la consommat ion , qui ont fait l 'objet d 'un tel commerce . Cherax tenuimanus 

Smith ou « Marron » de la partie occ identa le de l 'Austral ie, Cherax quadricarinatus von Martens 

ou « Red Claw » de la région septentr ionale chaude , tous deux de grande taille, e t Cherax 

destructor Clark ou « Yabby », de taille plus modes te et de la zone sud orientale, sont les t ro is 

écrevisses t ransplantées actuel lement dans de nombreux pays. Ces t ransplantat ions n'ont pas 

pour object i f l 'accl imatat ion de ces animaux dans la nature mais la p roduc t ion , si possible 

intensive, d 'écrevisses de consommat ion . Dans des instal lat ions sophis t iquées, les rendements 

annuels en bassins peuvent atteindre 3 à 5 t à l'ha (ACKEFORS, 1994). Il n 'a pas encore été 

rappor té d 'acc l imatat ion de ces animaux dans la nature d 'un des pays importateurs. Le 

« Yabby », cependant , espèce très prol i f ique, t rès rust ique et très fouisseuse, pourrait se 

compor te r de la m ê m e manière que P. clarkii ; les États-Unis et la Zamb ie tentent son 

astacicul ture. Le « Marron » fait l 'objet de premiers essais au Chil i . Le « Red Claw », espèce 

f ranchement t ropicale, don t la product ion intensive semble bien maîtrisée, ex is te en Israël, au 

Belize, en Afr ique du Sud , en Equateur. Dans ce dernier pays, des sujets de 15 mois peuvent 

atteindre 290 g . La Chine et l 'Espagne expér imentent des produc t ions intensives de Cherax ; la 

product ion espagnole , t rès conf ident iel le, at teindrai t déjà 2 t par an. 

M E S U R E S P R O P O S É E S POUR TENTER DE L IMITER LES EFFETS NÉFASTES DES 
ÉCREVISSES A M É R I C A I N E S SUR LES P E U P L E M E N T S A U T O C H T O N E S 

Les mobi les des t ransplantat ions d 'écrevisses sont très divers : 

- repeuplement de sites dont les popu la t ions au toch tones ont d isparu à la sui te 

d 'ép izoot ies ; 

- p roduct ion extensive ou intensive, en mi l ieux théor iquement isolés, de sujets dest inés 

à la consommat i on humaine. 

Beaucoup de t ransplantat ions n'ont eu aucun mobi le et sont dues au hasard o u à des 

init iatives non raisonnées. 

L 'accl imatat ion d 'une espèce exot ique à for te resi l ience condui t à des si tuat ions 

to ta lement imprévis ibles et g lobalement préjudic iables à l 'environnement. 

Une tel le si tuat ion s 'aggrave singul ièrement lorsqu' i l n'y a pas d 'explo i ta t ion intensive 

organisée de la nouvel le espèce. Seuls des pêcheurs professionnels, art isans travai l lant pour 

leur c o m p t e ou salariés de Services chargés de la gest ion de l 'environnement, sont capables 

d 'assurer l 'exp lo i ta t ion ass idue et e f f icace nécessa i re au con t rô le des popu la t i ons . 

L'exploi tat ion des écrevisses exot iques devrait pouvoi r être envisagée, mais leur mise en vente 

ne se faisant alors que sous forme cuite ou congelée. 

Les impor ta t ions d 'écrevisses vivantes sont la source de tou te acc l imatat ion indésirable 

et const i tuent une menace sanitaire constante pour les popula t ions d 'écrevisses autochtones. 

Une surve i l lance pe rmanen te de l 'état sani ta i re d e s popu la t i ons d 'éc rev isses 

américaines permettra i t de détecter les souches infestées d 'aphanomycose et de prendre à 

t e m p s les d isposi t ions nécessaires pour empêcher l 'extension de la maladie. 
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L ' interdict ion de t ranspor ter v ivantes des écrevisses exot iques doit être impérat ivement 

ma in tenue et sur tout bien respectée. 

Il faudra i t mett re fin à l 'ut i l isation d'écrevisses en aquariologie ou c o m m e leurre pour la 

pêche , act iv i tés qui sont souvent le point de départ de peuplements indésirables. 

C O N C L U S I O N 

L ' impac t des espèces exo t iques accl imatées s 'exerce sur l 'ensemble du mil ieu 

aqua t i que . Les berges, les d igues et d 'une manière générale le réseau hydraul ique peuvent être 

g ravemen t endommagés , les espèces autochtones d'écrevisses sont menacées de dispar i t ion 

to ta le , le rendement en po issons des plans d'eau semble pouvoir être affecté, bien que la 

ques t ion mér i te davantage d 'observat ions. Les plantes aquat iques peuvent être détrui tes. La 

p ê c h e cependan t peut const i tuer une ressource nouvelle mais malheureusement la rentabil i té 

é c o n o m i q u e , dans le cas d 'an imaux de petite tail le et de piètre réputat ion gast ronomique, 

r isque d 'ê t re d iscutab le dans un contex te mondial de surproduct ion. La présence d 'écrevisses 

en a b o n d a n c e peut également affecter favorablement certains vertébrés liés au mil ieu 

aqua t i que : o iseaux ou loutres (DELIBES et ADRIAN, 1987). 

L 'accl imatat ion d 'une espèce exot ique d 'écrevisse est un phénomène irréversible, la 

mise au po in t d 'un astacic ide spéc i f ique et sans danger pour l 'environnement aquat ique reste 

hau temen t hypothét ique (LAURENT, 1995). 

Un siècle après l 'appari t ion des premières écrevisses américaines en Europe, il faudra 

app rend re à gérer convenab lement les populat ions d'écrevisses exot iques pour tenter de limiter 

leur pul lu lat ion et ralentir leur extens ion. Le maint ien des derniers sites contenant des 

écrev isses au toch tones dépend de notre capaci té immédiate à mener à bien les intervent ions 

ind ispensab les . 
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