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ARTICLE ORIGINAL

Vocalisations du bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus) : évolution

des caractéristiques individuelles et
régionales du chant (1 982-1997)1

par

C. KEULEN'z, B. PRAXAYSOMBATH' et J.Cl. RUWET"

SUMMARY : Reed Bunting vocalizations : individual and geographic
variation of songs from 1982 to 1997

Individual and geographic variations are often present in Emberizidae'songs in
European as in American species. A few studies have shown some individual recognition
in Reed Bunting song. Gelllv (1982 a, b et c), for example, has studied the songs of Reed
Buntings which are territorial in some Belgian or Dutch sites. His work pointed out the
basis for an individual recognition and he supposed that a dialectal system existed in this
species. The present study concerns a comparison of the repertories of Reed Buntings
which were territorial in the 80s with those of birds territorial on the same sites more than
ten years later. So we have recorded and analysed the songs of 84 Reed Buntings on three
different sites and that at two different periods. The results show that Reed Bunting songs
begin every time by the same note, called first note. The second note is also relatively
constant over years but less than the first one. Our study has shown an important inter-
individual variability in the production of this first note in the different recorded males as
well as an intra-individual male variability but this one is less pronounced. The variability
between the recorded males should allow an individual recognition. The birds producing a
same variant tend to gather in a same area. This situation is favoured in sites offèring a
habitat mosaic with arboreal barriers in between. When these barriers disappear, the
mixing of small population groups seems possible. Our study also shows the stability of
the songs repeftories concerning this first note in a same area over fifteen or thirteen years.
This paper should be followed by new investigation on such topics as : genetic analyses,
play-back experiments...

I Manuscril reçu le le. juin 7999 ; accepté le 9 août 1999.
2 Laboratoire d'Ethologie et de Psychologie animale, Institut de Zoologie, quai Van
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Photo 1. Le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) enlonne son chant à partir de
buissons, de roseaux, de touffes dejoncs,... qui dominent la végétation environnante. Il
montre d'ailleurs une certaine fidélité à ces postes de chants (Ph. C. Keulen).

Reed Bunting.s (Emberiza .schoenicltts) sing Jrorn littla bushes, reeds or .sedges... which
overlook the local environment. Male.s are faithlul 1o their singing ploces during the
breedinS4 .season but also throughout the ))ears.

nÉsutvtÉ

Des variations individuelles et géographiques du chant ont été relevées dans le
chant de plusieurs espèces d'Emberizidctc anréricains ou eulopéens. C'est ainsi quc
quelques auteurs ont mis en évidence, chez le bruant des roseaux, ur.r système de reconnais-
sance individuelle basé sur la première note clu chant. Grtllv (1982 a, b et c), étudiant le
répertoire de bruants des roseaux cantonnés dans divers sites belges, concluait à un
système de reconnaissance individuelle qui sous-tendrait un système de reconnaissance
populationnel complexe. Le but de la présente étude a été de confronter le répertoire
d'oiseaux cantonnés dans les années 1980 à ceux des individus cantonnés en 1997 sur les
mêmes sites afin d'appréhender la pérennité des caractéristiques du chant. Au total, le
répertoire de 8u1 bruants des roseaux clifTérents a été analysé sur trois sites différents. Nos
travaux montrcnt que les oiseaux commencent toujours leur chant par la même n()te. I-a
deuxième note apparaît également relativement stable mais néanmoins plus variable que la
première. Notrc étude de la variabilité intr:r- et interindividuclle du chant chez le bruant des
roseaux s'est donc essentiellement intéressée à la première note. Une quinzaine de types de
premières notes on1 été reconnus dans le répertoire des oiseaux étudiés. Les résultats
montrent que si la variabilité intra-individuelle dans l'émission de cette première note est
faible, la variabilité interindividuelle est, elle, élevée. Les variations relevées induiraient
une reconnaissance individuelle. D'autre part, l'examen de Ia répartition des variantes de la
première note montre que le regroupement d'individus présentant le même type de chant
serait tàvorisé dans des sites qui ofïrent une mosaïque de milieux diflérents séparés par des
barrières de végétation. Lorsque ces barrières viennent àr disparaître. il y aurait mélange des
sous-groupes populationnels. Nos travaux ne mettent pas en évidence de variations
géographiques : au contraire, des populations éloignées peuvent avoir des traits communs.
L'étude révèle, par contre, la remarquable constance des répertoires au sein d'une même
région une quinzaine d'années plus tard. Elle ouvre la porte à de nouvelles analyses : redil'-
fusions, analyses génétiqr-res... avant de conclure à un phénomène dialectal chez le bruant
des roseaux.
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VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

lntroduction

Les manifèstations sonores aviaires, très étudiées all cours des quarante
dernières années, ont une importance telle que, chez de nombreuses espèces,
elles prennent le pas sur tous les autres systèmes de communication. Les
chants, en particulier, présentent unc spécificité de forme et de fonction sur
laquelle se grefïe toutefbis une certaine diversité assurant au message sonore un
caractère original, primordial dans différents aspects des relations sociales. Les
variations observées dans l'émission des signaux vocaux permettent notamment
la reconnaissance, au sein d'une même espèce, des individus, d'un groupe
reproducteur ou d'une population et traduisent souvent l'adaptation aux condi-
tions écologiques locales (structure de l'habitat, conditions météorologiques,
environnement aviaire...) (Knooosu e, 1982 ; CarcHpot-g, et SLATER, 1995).

Les recherches menées sur l'apprentissage du chant ont d'ailleurs montré
que, chez de nombreuses espèces, s'opère une véritable transmission culturelle
du chant au cours de laquelle le jeune met au point le schéma spécifique et en
copie les caractéristiques régionales (Norrenouna, 1970 ; Menr-en et PETERS,

1981 ; Knooosue, 1982 ; SLarEn et INCE, 1982 I Ca,rcHPoLE et Sr-arr,n, 1995).
C'est ainsi que chez maints passereaux chanteurs, des variations géographiques,
voire de véritables phénomènes dialectaux ont été mis en évidence, le chant
apparaissant dès lors comme un marqueur populationnel.

Au sein des Oscines, les Emberizidae sont particulièrement bien connus
pour leur système de vocalisation complexe. Les chants des bruants à couronne
blanche -Zoruttric'hia leuc'ophr,-s- ou des vacherins indigos -Pcts.seritttt c\'oneo-.
pour ne citer que les plus célèbres, induisent des systèmes de reconnaissance
individuelle et dialectale qui ont été particulièrement bien étudiés. Parmi les
Emberizidae européens, certaines espèces comme le bruant zizi -Emlteriz,a c'ir-
/rzs- (KneurzlR, 1979), le bruant proyer -Miliaria calandra- (Mc. Gnecon,
1980), le bruant jaune -Emberiat c:itrinelLa- (Hrnrr et CATCHPoLe, 1982) ou le
bruant ortolan -Emberiza hortulana- (Coxnaos, 1976) présentent des variations
individuelles qui n'entraînent pas forcément des variations géographiques ou
dialectales. Pourtant, chez le bruant proyer, Mc Gnecon met en évidence un
système de reconnaissance de type dialectal dans les campagnes de Grande-
Bretagne. Chez le bruant zizi, Kpeurze« (1979) conclut à une reconnaissance
individuelle mais il y aurait, chez cette espèce, non pas regroupement des indi-
vidus présentant le même type de vocalisations mais, au contraire, très souvent
une certaine tendance à l'éloignement des oiseaux présentant des répertoires
proches. Chez le bruant jaune, Ketsen (1965) et HANSEN (1978), respective-
ment pour I'Allemagne et le Danemark, décrivent un système dialectal tandis
que Htrrr et CercHpoLE (1982) n'en mentionnent alrcun pour la Grande-
Bretagne. En ce qui concerne le bruant des roseaux -Emberiza schoeniclus-,
GHror (1976) et EwrN (1916), puis Gatllv (1982 a, b et c) et NEMETH (.1994 et
1996) mettent en évidence un système de reconnaissance individuelle élaboré
basé sur la note initiatrice du chant.
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C. KEULEN, B. PRAXAYSOMBATH etJ.C. RUWET

Si les recherches sur les variations géographiques sont nombreuses, les
<< suivis >> d'une population sur une dizaine d'années ne le sont pas pour autant ;

les travaux menés à ce sujet montrent que si les composantes du milieu restent
inchangées, les dialectes peuvent se maintenir durant de nombreuses années
(KtNc, 19'72; Bl«eR et MEwALor, 1978; HANDtroRD, 1981 ; Pnvur, l98l ;

PeyNe, 1985 ; Baren et CUNNTNGHAM, 1985). D'autres auteurs néanmoins
défendent I'hypothèse de Turelcre (1960) selon laquelle les dialectes ne
seraient que des variations progressives des émissions sonores et sans frontières
marquées entre des aires bien définies.

Pour G;ully ( 1982 a, b et c), le système de reconnaissance individuel
distingué chez le bruant des roseaux sous-tendrait un système dialectal relative-
ment complexe puisqu'un regroupement des mâles présentant des chants
proches est observé dans une région donnée.

Dès lors, afin de voir si les caractéristiques individuelles et régionales
décelées dans le chant du bruant des roseaux se maintiennent au fil du temps,
nous avons voulu comparer le répertoire d'oiseaux cantonnés dans les années
1980 à celui d'oiseaux enregistrés, en 1997, sur les mêmes sites.

MATEN)

EIJSDEN

ISSI

Fig. 1. Localisation des sites d'enregistrement en Belgique et aux Pays-Bas
Loctrli:cttion oJ'the stutly areas in BelS4ium and The Netherlatuls.
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VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

Matériel et méthodes

1 . Description des sites d'étude lvoir fig. 1-4 et photos 2-5)

Pour mieux confronter nos travaux à ceux de GRtllv (1982 a, b et c),
nos données ont été récoltées sur les sites d'enregistrement inventoriés par cet
auteur ; la réserve naturelle « De Mctten » à Genk a été choisie comme site prin-
cipal d'enregistrement et les réserves naturelles de Labuissière et d'Octst-
Maarland » (Eijsden NL) comme sites secondaires (fig. 1).

- 
Réserve naturelle << De Maten » à Genk: (50'57' N. et 5"27' E.); la
réserve se situe à une dizaine de kilomètres au nord-est de Hasselt, à che-
val sur les communes de Diepenbeek et de Genk. L'ensemble du site
couvre une superficie de près de trois cents hectares. La topographie de
la réserve explique la diversité des milieux qui y sont observés. Le ter-
rain se présente sous la forme d'une série d'ondulations parallèles, peu
élevées et orientées du Nord-Est au Sud-Ouest. Il s'agit de dunes, actuel-
lement fixées par la végétation, mais qui à l'époque de la création de la
réserve (1956), se déformaient au gré du vent. Entre ces dunes, des
digues artificielles ont été élevées jadis de manière à transformer en
étangs de pisciculture les zones marécageuses alimentées par le
Stiemerbeek L'activité piscicole extensive s'est maintenue jusqu'à la fin
des années 1980. Depuis sa création, la réserve << De Maten » est placée
sous la gestion de la société « Belgishe Natuur- en Vogels- Rescrvaten-
BNVR- >>. Le caractère du site, combiné aux caprices dr"r relief, lui donne
l'aspect d'une véritable mosaïque de milieux oùt s'observent de subtiles
intrications d'associations végétales. A chaque degré d'humidité corres-
pond une association végétale typique dont l'étendue dépend de I'incli-
naison de la pente (Ruwer, 1959 a et b). Se côtoient ainsi, des landes à

bruyère sèche (callunes), des bruyères plus humides, des jonchaies et
cariçaies, des roselières, des typhaies, des saulaies, des aulnaies, de
petites boulaies, des marais tourbeux envahis par le piment royal
(Myrica gale), de petites zones de tourbière et de suintements... La
diversité des milieux explique la richesse de l'avifaune qui fit déjà
l'objet de nombreuses études (Ruwer, 1959 a et b; Gstol, 197 l;
Tnrcor in GeRe«p, 1984 ; Gatr-lv, L982 a, b et c ; KeuleN, 1983 ;

GÉnano, 1984). En 1958, Ruwpr examine le problème du cantonnement
chez les passereaux de la réserve et y recense 120 couples de bruants des

roseaux. D'après ses études, l'endroit le plus favorable pour étudier cette
espèce se situait au nord de la réserve, à l'est dtt << Groor Huiskens
Weyer >> et au nord du << Streep », c'est-à-dire dans des zones de maré-
cages tourbeux, dont I'uniformité résulte de la fàible déclivité du terrain.
En 1982, la population de bruants était estimée à quelque 44 couples
cantonnés pour la plupart dans les marais tourbeux et dans les roselières
ou les typhaies voire dans les cariçaies ou plus rarement encore dans les

bruyères sèches. En 1997, la population se réduisait à I 9 couples. seule-
ment (fÏg. 2 et photos 2 à 5).
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Photos 2 et 3. Dans Ia réserve naturelle << De Maten » à Genk. les marais tourbeux
dorninés par le pirnent royal (Myrica gale) forment l'habitat de prédilecticln du bruant des
roseaux (ph. 2). Ils ne dédaignent néanmoins pas les roselières, typhaies ct cariçaies qui
ceignent les plans d'eau de la réserve (ph. 3) (Ph. C. Keulen).

In the noture reserve « De Maten, (Genk), the habitats preferretl b,- Reetl Buntings
dre the peat marshes (with Bogmyrtle -Mr*rittt gale-) but also the reetl.s, rushes or sedges
areas uround the ponds-
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Photo 4. Entre les plans d'eau de la réserve naturelle, des aulnaies et des boulaies
ménagent des espaces plus inhospitaliers pour les bruants des roseaux et découragent [e
mélange des oiseaux cantonnés. D'importantes landes à bruyères complètent la mosaïque
végétale (Ph. C. Keulen).

Birch- and alder- bushe,s are also present in the nature reserve « De Maten » like
heathermctors. These bu.çhes discourdge the populationfrom mixing.

Photo 5. La réserve naturelle de Labuissière comprend, au lieu-dit << Prés des Brûlés », de
vastes prairies humides envahies par les joncs, les massettes, les iris d'eau, les reines des
prés... une végétation particulièrement appréciée par les bruants des roseaux nicheurs à cet
endroit (Ph. C. Keulen).

The nature reserÿe of Labuissière is corttposed o.f marshl'nteadows (with rushe,s,
bulrushes, meadowsweets, yellow iris...). Thi.r vegetdtion is purtitulary enjoted by the
Reed Bunting.s.



}+++#+Èi++à+++

Fig. 3 Localisation des bruants mâles enregistrés (À) dans la réserve naturelle de
Labuissière : en 1997.
Lotolilttion o.f males Reed Buntings in the nature re.\erve of Labui,ssière : the
binls choose their singing places in marshy meadows or in reeds and .sedges. The
L shovt' the recorded males.

Photo 6. Une autre partie de la ré-
serve naturelle de Labuissière est
constituée par un vaste plan d'eau
central et de petites mares alimen-
tées régulièrement par les crues de
la Hantes 1Ph. C. Keulen,1.

Another part of the nature re-
serve of Labuissière i,s com.posed oJ'
a large central pond and some more
little ones along the river Hantes.
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VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

- 
La réserve naturelle de Labuissière (Thudinie : 50"19'N.- 4"10'E.): ce
deuxième site d'étude comprend 38 hectares de zones marécageuses
situées au confluent de la Hantes et de la Sambre entre les villages de
Merbes-le-château et Labuissière. En rive droite de la Sambre, un vaste
étang central entouré de roselières trouve son exutoire naturel dans la
Sambre. En rive gauche, une zone de prairies humides (onchaies, cari-
çaies, typhaies et roselières) situées en contrebas du chemin de halage et
connues sous le nom de « Prés des Brûlés ,, fournit aux oiseaux paludi-
coles des sites privilégiés de reproduction. L'ensemble de ces terrains
jouit du statut de réserve naturelle (RNOB). En circulant sur le chemin
de halage ou en empruntant un sentier vicinal qui conduit à la rive droite
de la Hantes, il est relativement aisé d'enregistrer les oiseaux cantonnés
dans ces zones marécageuses (fig. 3 et photo 5).

- 
La réserve naturelle d'Oost-Maarland (Eijsden : 50"48' N.-5'42' E.) :

située non loin de la fiontière belgo-néerlandaise, au nord du village
d'Elsden (Pays-Bas), cette réserve naturelle occupe en fait la superficie
d'une gravière qui a été creusée 1à, en rive droite de la Meuse, de 1960 à

1985. Elle est située au bord d'un vaste plan d'eau qui comprend une
zone récréative, une zone tourjstique et une zone naturelle ; elle est limi-
tée par la Meuse mitoyenne en aval du Port d'Eijsden. Les bruants des
roseaux se cantonnent dans la bordure rivulaire de la Meuse ou dans les
petites roselières et galeries de saules qui bordent les plans d'eau (fig.4).

plan deau
d'Oost-Maarland

Fig. zl. Localisation des bruants enregistrés
dans la réserve naturelle d'Oost-Maarland :

a. en 1982 (A) ;b. en 1997 (I).
Localization o.f recorded males Reed

Buntings in th.e nature rese rÿe o.f Oost-
M aarland ( E ij sde n- N e t he rlands ).

o
C
o

Lanaye

27



èo ôo

:.L\:§§èôè*Y

§,o -

IP
.:\

È
hÊ

§È
'c

-§r

.È
§ i

\:!

<
*:

! 
èa{

§ §\
\.: 

!

: 
cu\

!.s 
!

auaÉ
!

rcoo 
!

-LJ
U

:: 
É

v 
ù

iÈ
 

o'o 
:

=
u>

 
a 

§
!e-ua
I 

c 
ai

"1u'!JÈ
 

ù
È

!É
:*§
.r 

_§
,ri E

:<
 

s
.'o 

a 
U

l-\
,E

=
 E

ae

,âN

I

ro

ô

ô,o>
=

E a>Ç
u,

O
C

é 
-9'-.!

5 
=

9.3 
3-

r^oôo
q

Ë
oX

S
o 

c
ô96o.rE

 
E

ôaôôd 
#

r§lC
)S

tr) 
O

': 
a)\9

ôÙ
)

ô§ruO
S

L\'
ooè
'=

 .-
1l .: 

.(U
.Yo! 

r 
o

tsA
 

o 
cu

§>
, 

1=
ëe.é;.

o 
Ë

:o 
o 

.o)

P
.6or,uq

i 
nO

 
L 

g

§ 
.6',e q =

.o 
>

->
 

È
 

(d

!n §t
l8

\



VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

2. Matériel

- 
d'enregistrement : la plus grande partie des enregistrements a été réalisée à
I'aide d'un enregistreur UsEn stéréo 4200 Report muni d'un microphone de
marque AKc, type »224n (réponse de 30 à 15.000 Hz). Dans la nature, le
micro est fixé au foyer d'un réflecteur parabolique en résine synthétique de
50 cm de diamètre. Les enregistrements ont été réalisés sur des bandes
Permaton Dp. La vitesse de défilement de la bande magnétique est de
9,5 cm/sec. Occasionnellement, les enregistrements ont été réalisés sur des
cassettes de marque SoNv type IIIIEC II (à l'oxyde de chrome) à l'aide d'un
W,cr-rcN4eN PnopsssroNar. wnap6c de marque SoNv relié à un micro de même
type clue celui précédemment décrit et placé au foyer d'un réflecteur
parabolique.

- 
d'analyse : les sonogrammes ont été réalisés grâce au programme informa-
tique avtsonr-soNooRApu Pro de Windows pour PC (R. SPECHT-Berlin).
Pour I'analyse des séquences de chants, des séquences continues d'une
durée minimale de 5 minutes ont été retenues ; leurs sonogrammes ont
ensuite été imprimés par tranches de 5 secondes. Nous avons réalisé au total
l'analyse d'une vingtaine d'heures d'enregistrements et imprimé quelque
700 sonogrammes. Ceux-ci concernent les chants de bruants répartis de la
manière suivante : 23 bruants pour Genk en 1984, l4 pour Genk en 1997, 15

pour Eijsden en 1982, 15 pour Labuissière en 1982, l5 pour Labuissière en
1997. Nous n'avons malheureusement récolté que le chant d'un seul bruant
à Eijsden en 1991.

3. Méthode

- 
d'enregistrement : comme énoncé plus haut, la réserve naturelle <<De Maten>>

à Genk a été choisie comme site principal de travail. Des itinéraires échan-
tillons sillonnant la réserve sont parcourus plusieurs fbis par semaine durant
les premières heures de la journée, tout au long de la saison de reproduction
(fig. 5). Les séances d'enregistrement commencent ainsi 3/4 d'heure avant
le lever du soleil et se poursuivent trois à quatre heures après celui-ci.
Chaque mâle cantonné est enregistré durant une période minimale de
5 minutes (10 minutes maximum). En 1991 ,les enregistrements ont été
récoltés de la fin-mars à la fin juin à raison de deux jours/semaine lorsque
les conditions météorologiques étaient satisfaisantes, c'est-à-dire en
l'absence de vent fort, de pluie ou de brouillard épais. La méthode d'enre-
gistrement utilisée est alors celle ad libitum. décrite par AlrnaeNN en 1974.
Les oiseaux sont enregistrés selon le bon plaisir du chercheur et selon
I'apparition des comportements présentés. Cette méthode introduit bien sûr
des biais inhérents à la population étudiée (des individus très actifs seront
sur-représentés dans les échantillons) ou au site étudié (des individus très
difficiles d'accès ou situés dans des endroits très exposés au vent seront
sous-représentés). Cette méthode de travail est identique à celle adoptée pré-
cédemment par Gntlr-v et KEULEN pour récolter des enregistrements durant
les années 1980. Pour apprécier l'évolution du chant des bruants de la
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réserve de Genk, nous avons sélectionné parmi ler-rrs enregistrements une
dizaine d'heures de chants de manière à couvrir toute une période de repro-
duction (1984) et à concerner un maximum d'oiseaux cantonnés. En ce qui
concerne les populations d'Eijsden et de Labuissière, les enregistrements
s'étendent seulement sur quelques journées d'enregistrement (deux pour
I'année 1982 et une pour 1'année 199'7) en pleine période de nidification
(couvaison et accouplements) ; ils ont été réalisés par Gnrr.r-v en 1982 et par
DoruNer et VAN BulltNcunN en 199'/.

- 
d'analyse '

. concernant la construction des chants et leurs paramètres physiques:
pour chaque échantillon d'enregistrement obtenu, nous avons déterminé
la durée des chants et l'intervalle de temps entre les chants à l'aide d'un
chronomètre. Nous avons identifié les notes émises par chercun des indi-
vidus et noté leurs séquences d'apparition dans les différents échan-
tillons. La durée, la gamme de fréquences occupée par chacune des
notes, l'intervalle de temps séparant deux notes ont aussi été déterminés
directement à l'écran à l'aide des curseurs mobiles disponibles dans le
programme Avisoft. Pour discriminer les difïérentes notes utilisées par le
bruant des roseaux, nous nous sommes basés sur la classification de
BeRcnanNN et He,Lg (1982) ainsi que sur les critères habituellement r.rtili-
sés dans la littérature (Lenov, 1979). De la sorte, notre classification dif--
fère de celle de Gerlr-y qui regroupait davantage de fbrmes de notes sous
un même vocable.

o concernant la comparaison de deux notes entre elles : la comparaison des
notes s'est fàite selon la méthode de l'indice de ditTérence de Bsnr.nana
pour comparer des notes deux à deux ou par rapport à une trace modèle
(Bpnrnav, 1970; HIUsBERGER, 1979; KpulEN, 1984; Noel er KEULEN,
1997...). Rappelons que le principe de cette méthode est <1'évaluer
I'importance de la différence existant entre deux vocalisations, en com-
parant les tracés des sonogrammes. Contrairement à BEnrna,M et tout
comme KBulr,N ( 1984), nous avons pris en considération les fréquences ;
aussi, les deux traces seront-elles (après superposition) placées l'une par
rapport à I'autre suivant l'échelle des fiéquences et celle du temps.
L'indice de différence est alors déterminé en comptant Ie nombre de car-
rés où les deux formes ne se recouvrent pas. Il est donné par la formule
suivante :

. ID = nombre de carrés du sonogramme hors de la trace modèle / nombre
total de carrés couverts par le sonogramme, score auquel on ajoute le
nombre de carrés blancs dans la trace / nombre de carrés de la trace.
Cette méthode de comparaison a été appliquée dans la comparaison des
« premières notes >> émises par les bruants des roseaux.
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Choix des traces modèles

. pour l'étude de la variabilité intra-individuelle.'nous avons testé la
constance dans 1'émission de la première note. Pour ce faire, nous avons
sélectionné, pour chacun des oiseaux enregistrés, une de ses premières
notes, baptisée << trace modèle >); nous I'avons ensuite comparée à

5 autres premières notes émises par le même individu au cours de diffé-
rentes séquences de chant.

. pour l'étude de la variabilité inter-individuelle: nous avons comparé les
premières notes des différents individus, entre elles, au cours d'une sai-
son de reproduction pour un même site. Nous avons choisi ici, pour trace
modèle, la note émise par l'un des oiseaux, cette note étant considérée,
après examen visuel, comme intermédiaire entre les différentes formes
présentes.

. pour l'étude tle la variabilité inter-régionale: nous avons regroupé les
premières notes de même type appartenant aux différents mâles pour une
même région et avons choisi I'une d'entre elles comme trace modèle.
Nous avons ensuite comparé deux à deux toutes les .< super-notes types »

ainsi déterminées. dans les différents sites d'étude.

Photo 7. La mise à sec régulière des étangs de [a réserve de Genk fournit aux bruants (et
aux autres oiseaux) de vastes plages de boue, lieux de prédilection pour une recherche de
nourriture (Ph. C. Keulen).

In the nature reserve « De Maten » (in Genk) ntud areas (aJier ponds emptying) are
vet)) attractive.for Reed Bunting (and other birds species) to.feed on.
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Fig. 6. Deux chants appartenant à un même bruant des roseaux : la première note reste
inchangée quoique les autres séquences varient.
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VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

1

Résultats

Caractéristiques spécifiques, composition et
construction des chants du bruant des roseaux

Sur base des échantillons d'enregistrement en notre possession, nous
avons pu déterminer les caractéristiques physiques des chants (fréquences des
notes utilisées, type de notes, rythme...).

Parmi les enregistrements analysés (tous sites et années confondus), nous
avons relevé l'existence d'une soixantaine de types de notes différents.
L'inventaire du répertoire de I'espèce s'avère bien entendu non exhaustif;
1'étude d'individus ou de sites supplémentaires conduira vraisemblablement à
la découverte de nouvelles notes et, dès lors, à l'élargissement du répertoire
spécifique. La plupart des notes et des motifs inventoriés occupent une gamme
de fréquences comprise entre 3000 et 7000 Hz. Seules quelques notes sont plus
aiguës et atteignent les 8000 Hz (cf. notes B, H, b...) ou sont plus graves et
atteignent les 2500 Hz (cf. notes p et h). La durée des notes varie de O, I à
0,4 secondes.

Les intervalles entre notes varient de O,04 à 0,6 secondes, suivant les
phases du cycle de reproduction et les motivations de l'oiseau à chanter. De
même, les intervalles entre les différents chants varient de 0,1 à 14 secondes
suivant que I'oiseau est en phase d'accouplement ou en phase d'installation sur
son territoire. A ce stade d'analyse des enregistrements. nous ne notons pas de
différence significative entre les différents individus : ceux-ci passent successi-
vement par des chants rapides ou ralentis suivant leur motivation à chanter ou
suivant les conditions météorologiques. Nos données confirment, à ce point de
vue, les travaux de Getlly (1982 a, b et c).

Tout comme Gatlly également, nous remarquons que chaque individu
dispose d'un répertoire de2 à 15 notes qu'il va utiliser différemment selon les
phases du cycle de reproduction. Les chants les plus variés sont entendus à
l'époque des accouplements. Durant la semaine qui entoure les poursuites
sexuelles, les chants sont émis les uns à la suite des autres sans que l'intervalle
de temps qui les sépare ne soit supérieur à celui existant entre deux notes.

Parmi les notes appartenant au répertoire d'un bruant, I'une d'entre elles
que nous appellerons première note est toujours utilisée et se situe invariable-
ment en tête du chant (tableau I et fig. 6). Elle est souvent émise successive-
ment deux voire trois fois, mais cette tendance à la répétition est plus marquée
pour certains oiseaux que pour d'autres.
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Tableau I. Quelques types de premières notes relevées dans le chant des bruants des
roseaux enregistrés dans le cadre de la présente étude. Le tableau reprend les noms des
sites oir ces notes ont été rencontrées.
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Table I. Some .fir.st note types .çtudied in the song of the recorded Reed Bunting. The site.ç

where these notes are.fbund ore also irulic'ated.
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VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

A trois reprises, nous avons noté un chant atypique quant à 1'utilisation
de la première note. Ceci a été observé chez trois bruants différents issus de la
région de Labuissière qui, au cours d'une séquence de chant, semblent se trom-
per de chant et commencent par une autre note (la deuxième ou la dernière note
introduite). Gatlly mentionne également ce résultat qu'il attribue à une .< erreur
du bruant ». Le tableau II montre que si le répertoire spécifique comprend de
nombreuses notes seules, certaines sont utilisées comme première note : nous en
avons noté seulement 10 grands types pour I'ensemble des bruants étudiés
(tableau I). Nous reviendrons sur cet aspect particulier plus loin.

En ce qui concerne le reste du chant, nous notons aussi, en examinant les
différentes séquences de chant, une remarquable constance de la deuxième note
utilisée par I'oiseau pour construire ses chants; sur I'ensemble des séquences
analysées, seuls quelques échantillons comportent des différences quant à
l'émission de la deuxième note. Celle-ci est répétée ou non. E,nsuite, le reste du
chant semble se construire de manière plus anarchique. Chez certains individus,
la constance est de mise ; pour d'autres, la fantaisie semble le maître mr>t. Pour
Getlr-v, une nouvelle note apparaît en fin de chant et est ensuite adoptée dans
les chants suivants comme note finale au détriment de l'avant-dernière note uti-
lisée qui disparaît. Nos résultats ditïèrent, à ce propos, car ce mode de construc-
tion n'a été que rarement adopté et n'est le fait que de certains oiseaux. Nos
résultats montrent que, si de nouvelles notes apparaissent effectivement en fin
de chant, ou dans la deuxième partie du chant, elles semblent être utilisées par
la suite, n'impor-te où dans les chants suivants (mais pas comme première ou
deuxième note).

En conclusion, nous pouvons dire que nos travùux rejoignent ceux de
Gnlllv en ce qui concerne la détermination des caractéristiques du chant
(gammes de fréquences utilisées, durée des notes et des chants, intervalles de
temps séparant les chants). Par contre, notre système de discrimination des
notes (terminologie de Bencla,qNN et HEI-B) nous amène à déterminer un
nombre de notes et motifs spécifiques plus grand (une soixantaine contre une
trentaine relevés par Ga,rlr-v) mais ce nombre est sans doute largement en des-
sous de la réalité. Ainsi, la note << Twi >> relevée par Gailly correspond, dans
notre étude, au regroupement des notes C, h, p, r, G, I, J, K, Y.

Tout comme Gerlly, nous remarquons la remarquable stabilité de la pre-
mière note émise par les bruants mais cette remarquable stabilité semble
s'étendre à la deuxième voire, exceptionnellement, à la troisième note utilisée.
avec moins de constance certes que pour la première note. Nous considérons
donc que les chants formant le répertoire des bruants des roseaux peuvent se

diviser en deux parties : une première partie relativement stable pour un mênte
individu et composée de deux (voire trois) notes (émises respectivement à une
ou plusieurs reprises) et une deuxième partie, comprenant des notes plus
variées et plus diversifiées.

Bien que la deuxième note apparaisse également avec une certaine
constance, nous ne devons pas oublier que les premiers chants des bruants sont
formés de la seule première note. Aussi, avons-nous décidé d'axer nos
recherches quant à la variabilité individuelle et régionale, principalement sur
l'étude de la variabilité de la première note.
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2. Etude de la variabilité intra-individuelle

Cette étude est basée, rappelons-le, sur la comparaison par la méthode de
I'Indice de Différence de Bertram (lD) de 5 des premières notes émises par
chacun des bruants étudiés par rapport à l'une des notes du bruant considéré,
choisie comme trace modèle et ce pour chaque site et chaque année. Les résul-
tats obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Ils montrent que la
variabilité intra-individuelle est très fàible : les ID sont peu élevés et ne dépas-
sent jamais 0,22.

Tableau III. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de la variabilité intra-individuelle des
bruants de Genk (« De Maten ») en 1984.

Difference hule-r t,ulue,s (lD) obtained in the study of intra-irulividual wtriabiliO,.fbr the
Reed Bunting.s in the nuîure rcserve « De Maten,, (Genk) in 1984. These yalttes are
obtained bt' t'ontpttrison of .f'ive notes to another one (of the sante bircl) r'lutsen as model
note (follo\.,ing Bcn'ntu, 1970).

Tableau IV. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de la variabilité intra-individuelle des
bruants de Cenk (« De Maten ») en 1997.

Di/Jèrenc'e lndex values (lD) obtained in the study of intra-individual variabilitt'.for the
Reed Bunting.s in the noture reserve « De Maten >> (Genk) in 1997. These values ure
obtainetl b),r'otttpari.son of .five notes to another one (of the same bird) t'lnsen os model
nore (.fitllowing Bznrnau, 1970).

Ilrunrl\ ll) notr I II) notr 2 II) notc -i II) notr' 4 lI) note 5 II) moycnnc Ecart-tÿpc
I {}.158 0.1 t.l 0.t r0 0.I56 0.060 018] a 0 07lt

0.( xr7 0.I57 0.I57 0.tl2 0. t00 0 |l{ a0019
-l 0.076 ( ).105 0 t02 0 r02 {) 205 0. Illi a 0,610

l 0 t]J 0I11 0.r l2 0.100 0.023 0.{)98 a 0,0:1.1

0 0li() 0.1 l0 0.012 0. lt3 0.02 I 0.07-l t 0.051)

0. t0l 0.050 0.]]9 0.080 0. I01 0.0(),1 r 0.0ll
1 0.Il0 0.0u0 i). r 20 0.(xx) 0.1(x) 0.0r{.1 t 0.0,19

It 0.tII 0.1 7l 0.058 0. t-l-l (). I(r2 0.1:7 r O.O-15

t) 0.090 0.09{) 0.180 0.2.12 0.0_r0 0. I-16 1 0. Ioli
l0 0.01_l 0. t66 0-(xr) 0.(117 {). I l9 007I + 0 {)51)

il 0 050 0 0-12 0 t5J 01(){) 0. t75 0. I( )"1 1 0.{)69
l2 0.I16 0.1-11 0.I16 0.15 I 0.0.15 0. I,1l 1 0.026

l-1 0.056 0.09n 0.I t.l 0.056 0.r)9li 0.011".1 i 0.{)50

I4 0.125 0.025 0.1 l2 0.025 0.tll 0.01{{} 0.012

l5 0.085 0,I+l 0.1 t.1 { }.( )t{-1 0.0711 0.0I6 0.()tt2

l6 o.012 0.t87 0.t t1 ().08 1 O.(lrrl 0. to-l I0 I20
t7 o.019 0.061 0.01-1 0.079 0 059 0.06I 1 0..110

lti 0 10.1 0 296 0l7t (). I t.1 0.117 0.116 r 0.0.1I

l9 0.1II 0.I35 0..160 0. t.1lJ 0.0t7 r ). l-58 i 0.058

20 0.219 0. I l.l 0.r65 0.I60 0.1t.l 0.i78 a 0.011

2t 0.0-5,1 o.o21 0.I 15 0.09J 0.09.1 0.01{0 r 0.04 I

22 0.02-l 0.1x.)l 0.0-t{ 0.{)t l 0.15 t 0.061 0.058

.2.1 0.017 0.{)17 0.(xr l 0.0-37 r).050 ( ) ( )-1-1 rf)0ll

ll) noto I II) nofo 2 lI) notc 3 ID note 4 ID note 5 II) movenne Ernrt-tvpe
I 0.016 0.019 0.021 0 019 0 059 0 0:t{ ) + 0 {}16

) {) H0 0 I00 0 065 0.023 0.139 0.09.1 a 0.{)50

-l 0,1 70 0.1 30 0.200 i). r 00 0.090 0.I39 a 0.046
.t 0.080 0.06:l 0. I 0.1 0.t04 0.020 0.07;l a 0.{)l.l
5 0.017 0.tIl 0.l u 0.290 0.2lt{) 0.I6l a0.ll5

0,1)61 0.08-1 0.011 0.1 16 0.020 ().0(r1 r 0.017

7 {).107 0.0i1 0.r59 0.015 0.I7lt o.tol 1 0 l)67

8 0.01+ 0.1 I7 0.1 12 o )26 0 I1i7 o.I.t5 a 0.1)ll0

I o 255 0 0ii0 0 171 0.I110 0. I (x) 0. Ir)7 r0.ll9
t0 0.07 t 0.130 0.035 0.I60 0,070 0.ttl r 0.079

il 0.260 0.160 0.17 1 0.10r 0,:71{ 0.t I5 a 0.1)72

t2 0.062 0.093 0.01I 0.0(i() 0.0.10 0.05.1 i 0.035

t3 0.128 0.0IJ0 0,05.1 0.106 0.07t) 0.0llli r 0.029

t4 0.080 0.010 0.021 {).0It0 0.010 0.0Jfi a 0 0:l{}
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Tatrleau Y. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de la variabilité intra-individuelle des

bruants de Labuissière en 1982.
Difference Index values obtained in the study of intra-individual variability for the

Reed Buntings in the nature reserve of Labuissière in 1982. These values are obtained by
comparison of .five notes to dnother one (of the same bird) chosen as model note (following
Benrnau,1970).

Notes N' ID note I ID note 2 lD note 3 ID note,l lD nole 5 II) morcnnc llcârt-'l'!or
I 0.223 0.173 0 065 0 065 0.2 t5 0.1,18 r 0.{)7li

0.020 0.040 0.040 0.040 0.020 0 032 a 0.010

-l 0.080 0.058 0.i 17 0,1 76 0.080 0.1 04 +0046
4 0.05I {).076 0.051 0.179 0.128 0.097 a 0.055

5 0.015 0.102 0.025 0.051 0.051 0.050 t 0,0:l I

0. l:llt 0.037 0.091 0.092 0.148 0.101 t 0.046

7 0 1)55 0 055 o.()'76 0.t66 0.083 0.087 i {).045

ti 0.05 I 0.179 005t 0153 0.076 0. r02 j 0.060
t) 0.0-r9 0.05It 0.019 0.098 0 078 0 058 1 0.011 I

t0 0.06.1 0.{)ô5 0.161 0.031 0.081 0 080 + {) 049

ll 0.1.11 0.029 0.166 (r)09 0,0r5 0.108 ! 0.095
't2 0.:-t I 0.Il0 0.0136 0.209 0,086 0,r48 rO.O-/2

l-l ().060 0.080 {).060 0.080 0.129 0.080 t 0,028

l.l 0 1"15 0.05.1 0. I.l5 o.t2'7 0.12'/ 0. u9 r 0.03?

l5 0.065 0 (Il9 {) 065 0.1 t4 0.041J 0.068 r 0.026

Tableau VI. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de la variabilité intra-individuelle des

bruants de Labuissière en 199'1.
Difference Index values obtained in the .çtudy of intra-irulivitlual variabil.ity .fbr the

Reed Buntings in the nature reserÿe o.f Labuissière in 1997. These values are obtainecl by
c'omparison of five notes to another one (of the same bird) chosen as model note (folk»ing
Bonrn,tu, 1970).

ID nole 1 II) note 2 ID note l ID note 4 ID note 5 II) rnoyernr larârt-Tÿpc

I 0.1 t -3 0.090 0. l16 0.050 0.06u 0.096 r 0.03,1

2 0.il I 0.1 I2 0.r35 0.066 0.lll {).t I I r {).027

-1 0 05,1 0l]5 0.t0{l 0.081 0.0-5.1 0.06,1 r 0.035

I 0.080 0137 0 (x)1) 0.()+0 0.074 0.082 r 0.1)50

5 0,1 t9 0.1 04 0.1 2l 0134 0 t2l 0.t l6 r 0.010

0,l-t-l 0.066 0.tu) 0,310 0.030 0 128 a 0. lolt
7 0. t02 0.025 0.051 0.051 0.05r 0,056 + O 02i{

IJ {).1 l 7 0.I130 0.058 0.088 0,088 0,106 r 0.046
1) 0.065 0.150 0.065 0.r 73 0.086 0.107 a 0,050

lt) 0.05? 0.lll o.I50 0,060 0.090 0.095 a 0.039

ll 0 {)t6 0.011 {) 050 0.1 19 0.099 0.060 r 0.(N3

t2 0.138 0.08I 0.t50 0.(M6 0.0lt9 0.100 a 0.012

l3 0.0-50 0.050 0.075 0.075 0 {)50 0 060 a 0.01 1

t{ 0.0r7 0.025 0.025 0.025 0,050 0.03,1 + 0 0ll
l5 0.050 0.101 0.t01 0.r03 0,025 0.060 i 0,036
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C. KEULEN, B. PRAXAYSOMBATH et J.C. RUWET

Tableau VII. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de Ia variabilité intra-individuelle des
bruants d'Eijsden in 1982.

Difference Inder values obtained in the stud!- of' inrra-individual variabitity .for the
Reed Buntings in the nature reserÿe oJ Ei.jstlen in 1982. These values are obtained by
c'omporison oJ five notes to another one (of the same bird) chosen as model note (following
Benrntu,1970).

Brrânt\ ID note I ID notc 2 ID note -1 ll) note.l ID note 5 ID mor cnne llcart-Tl pe

I 0.06-l 0 085 r) atl 0,I70 1). I,18 0.1-35 0.061

2 003t 0,09.1 0.t56 0.09-1 0.Il5 0.099 a 0 (1.16

-1 0.061i 0.t01 (J.l0l 0.Itl 0.0611 {) 09.1 t 0.027
J 0.I115 0.091 0. I 2li 0.06IJ 0 0()+ 0.107 r 0.050
5 0.020 0.0.10 0.I02 o 0(n) 0.1 02 0.06.1 r 0.036

().011 0. I9l 0.011 0,{)96 0.161 0.102 a 0.073
7 0.Illli {) I]2 0.07ii 0.09.1 0.075 0.1 l2 t 0.{}+7

IJ 0.{}l{9 0.05s 0.091 0.029 0.041 0.061 j 1).02i{

0 061 0.0.16 0.061 0.0,16 0. l2l 0.061 r 0.03I
t0 0.02t{ o.(1.11 0.1)27 0. t0{) 0.02ri 0.045 i 0.031

tl 0.011I ().0r).1 0.0.10 0.067 0 (15,1 0,067 r 0,0:l
ll {) (x,{ 0.0I6 ().0.11 0 il1 0.062 0.060 r 0.0-14

l-1 0.077 0.071{ 0 I{)5 0. I t)5 0,052 0.081 a 0.012
t.l 0.1 t5 ().(X).1 0.1-5li 0.225 0. r93 0.I9l I 0.075
t5 o.I19 0 056 0.0130 0.056 0,u0 0.071 i 0.03.1

Tableau VIII. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de la variabilité intra-individuelle des
hruants d'Eijsden in I997.

Dit'Jerente lndex t,alues obtained in the .ytudt, rlf intra-indivitlual variability Jbr the
Reed Bunting.s irt the natlrre reserÿe ofEijsden in 1997. Thesc values are obtained by
cr»nporison of.five note.s to another one (of the same bird) chosen as m6del nctte (fotlowing
Bt:Rt RAM, I97O).

llruant lD trote I ID note 2 lD note -1 IL trote,l II) nrnr 5 II) movenne llcart- I'vDe

I 0.0_10 0.091) 0.065 0,(xx ) 0.010 0.(H3 + 0.035

Tableau IX. Valeurs des ID obtenus dans l'étude de la variabilité inter-individuelle pour
les bruants étudiés sur chacun des sites étudiés et ce pour chaque année d'étude.

DiJference Inder values obtainetl in the study of inter-individual variability among the
recttrded Reed Buntings.t'or eoch year oncl site. One of the Jirst notes of a bird is chosen as
model note.

Ilr. I Ilr.2 lir. -l Ilr- :1 Br.6 Br. 7 Itr.8 Br.8 Ilr.9 Br. l0 Br. ll Br. l2
(;enk lglt{ t.tlr) t).ll.1 0 9lrr 0.(xx) 0.901 0. t{d) 1.300 1.020 l.l r5 Il.t0 0.970
(;enk 1997 {t,-1{ I 0.76.1 I.Il0 l).001) 0.020 0.130 I t48 0.329 0.(,1{) {).519 0..11.1 1.5t0
\lerhes I9li2 I.ll-s 1.567 t.296 1 .070 0.0u) 0.579 I.21,1 0.875 0.199 L107 0 E(p 1.o90
trlrrhrs 1997 I.0q) 0.165 1.285 0.000 1.120 I3t0 1.18,1 0.0t39 t.090 I .260 0.997
l}sdrn l98l t.0t: 0.971) I (I10 1.080 0.570 0.626 0.16-s 0.901 0. It )9 0 (rx) 0.755

llr. I l Itr. I J Ilr. l5 Rr. l6 Rr, 17 Br. l8 Br. l9 llr- 21) Ilr. 2l llr.22 Rr.2f
( icnk I 9|t.l t.[it ().1{19 I.([X) 0.876 0.060 L lzt6 0 glt0 1.280 o.111) I .l+0 I.ll0
(;rnk 1997 0.-l7l{ 0.151
Irrl)(s l9tl2 0.7I6 0.990 0.195

ûrrbcs 1997 I.t80 1.0-10 t .020
Iivsden l9tl2 ().01{t{ 0.917
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VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

3

a. Camme de fréquences occupée par la première note

Pour l'étude de la variabilité inter-individuelle, nous avons comparé.
pour chacun des sites et chacune des années d'étude, la première note de
chaque bruant à I'une d'entre elles choisie comme trace modèle et ce, en utili-
sant la méthode des ID. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau IX.
Les indices de difTérence obtenus sont, dans presque tous les cas (à l'exception
de 6), significativement plus élevés que ceux trouvés lors de l'étude de la varia-
bilité intra-individuelle.

La comparaison des résultats du tableau IX et de ceux de la distribution
spatiale des oiseaux donne les résultats suivants :

l') Dans la réserve naturelle de Genk (fig. 7 et 8)

- 
en 1984 : les individus présentant un indice de différence élevé (> 1) par
rapport à la trace modèle sont cantonnés dans le marais tourbeux à l'est
du Groot Huiskens Weyer (bruants l, 8, 9, 10, I l, 15 et l8) ou dans la
partie O.S.O. de la réserve (bruants 20, 22 et 23). Les individus présen-
tant un indice de différence faible par rapport à la trace modèle sont tous
situés dans la zone de bruyère qui borde au Sud le Groot-Huiskens
Weyer (bruants 2, 4, 6 et 21). Entre ces deux groupes, on trouve des
bruants appartenant à des régions difïérentes [marais tourbeux à l'est du
Groot Huiskens We1-er (bruants 3 et l4), zone de bruyère jouxtant le
Groot Huiskens Weyer (bruants 5,7, l2 et 17) et S.O. de la réserve
(bruants l6 et l9)1.

- 
en 199'7 : seuls trois individus se distinguent par des indices de diffé-
rence élevés (>l): ils sont localisés à des endroits relativement éloignés
I'un de l'autre [marais tourbeux à l'est du Groot Hui.skens Weyer (bruant
3), marais tourbeux au sud-ouest de la réserve (bruants 7, l2)1. Trois
oiseaux présentent un indice de différence très faible par rapport à la
trace modèle : il s'agit de bruants installés au nord du Groot Huiskens
Weyer (bruant 4), dans le marais tourbeux à l'est de celui-ci (bruant 5) et
dans la zone de bruyère le jouxtant au Sud (bruant 9). Les bruants pré-
sentant des indices de différence intermédiaires par rapport à ces deux
groupes sont respectivement situés dans les marais tourbeux au sud-
ouest de la réserve (bruant l, 8, 13 et l0), à l'est de la réserve (bruant I l)
et à l'est dtt Groot Huiskens Weyer (bruant 2).

Etude de la variabilite inter-individuelle pour
les différents sites étudiés

11
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C. KEULEN, B. PRAXAYSOMBATH et j.C. RUWET

2') dans la réserve naturelle de Labuissière (fig. 9 et 10)

- 
en 1982 : les indices de différence obtenus sont en général élevés, à une
exception près. Les 5 oiseaux cantonnés autour de l'étang central et des
petites mares (bruants l, 2, 3,4 et l4) se distinguent par des indices de
ditférence élevés (> I ). Le reste des données concernent des bruants can-
tonnés au bord du chemin du halage au lieu-dit « Prés des Brûlés ,r. Sur
dix bruants cantonnés à cet endroit, trois présentent également des
indices de difJérence >l. Les résultats semblent peu significatif's.

- 
en 1997 : les indices de différence obtenus sont aussi en général fort éle-
vés et aucun groupe n'apparaît en fbnction de la disposition spatiale des
oiseaux. Les résultats sont également peu significatifs.
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plan deau
d'Oost-l\/aarland

['ig. I t. Répartition des
variantes de Ia première note
pour les bruants enregistrés
dans la réserve naturelle
d'Oost-Maarland en I 982.

Les O représentent les
individus chez qui la première note du
chant montre un ID > I par rapport à
la trace rnodèle. Les {r représentent les

individus ceux chez qui la pren-rière note montre un
ID proche de 0,6. Enfin, les À représenrenr les
individus dont les premières n()tes montrent des ID
compris entre 0,6 et l.

Vttriant repurtitiort o.l the.fir.st uote:; itt the
truture reserve of Oo.st-Maurland itt 1982. lD .shr»'
ntale.s wiîh d .tirst not? u,hith prcsent.t u di.fJcrence
intlex > I ; *,show ntole.y witlt u.fïrst nott'n'lticlt
prcscnts a di.t'fercncc inde.r < O,(t: L,sltovr

mole,s yt,ith u .f irst ttotc +t'lti< lt pt (scnls a
tli.fferen<'e inde.r betvt'aen 0.6 attd l. Tlte

diJference incle-res are evuluutarl follov.in.q
the methocl r.rsed b,- Brxrneu ( 1970). Tlti.s

index estimates the dit,ergence betv.een

frequenc.v modtrl«tiort itt rtne nttt<,
against a model note.

Lanaye

3") dans la réserve naturelle d'Oost-Maarlctnd (fig. ll)

- 
en 1982 : les bruants cantonnés en bord de Meuse (l ,2.3 et 4) se distin-
guent par des indices de différence élevés tandis que leurs voisins can-
tonnés aux bords du plan d'eau central ou des petites mares annexes pré-
sentent des indices de différence plus faibles. Deux sous-groupes
populationnels bien marqués apparaissent donc ici.

o
ll)
(D

,6
q

.16



VOCALISATIONS DU BRUANT DES ROSEAUX

b. le type de note utilisée en première et deuxième
position du chant

Les tableaux X, XI et XII révèlent le type de première et deuxième
notes utilisées par les bruants des roseaux sur les différents sites, en fbnction de
la répartition spatiale. Nous avons distingué à Genk quatre secteurs correspon-
dant, en 1 984, à des zones séparées l'une de l'autre par des écrans de végétation
assez importants. Signalons que bon nombre de ces « barrières naturelles >> ont
été supprimées suite à des travaux de gestion pratiqués entre 1984 et 1997. Le
secteur I englobe le marais tourbeux à I'est du Groot Huiskens Weyer et les
roselières et typhaies bordant le Streep ainsi que les mares avoisinantes. Le sec-
teur 2 correspond à une zone de bruyère et à la bordure de petits étangs situés
au sud tlu Gntot Huiskens Weyer. Le secteur 3 englobe le Klein Hui.skens
Weyer, le Diliken,s Wever, la partie sud-ouest de la réserve située sur la com-
mune cle Diepenbeek tandis que le secteur 4 est formé par la partie est de la
réserve constituée de petits étangs de pisciculture en succession.

A Labuissière nolls avons distingué les oiseaux cantonnés autour de
l'étang central et des petites mares de ceux situés en amont, en rive gauche de
la Sambre au lieu-dit « Prés des Brûlés ».

A Eijsden, nous avons distingué un groupe formé par les bruants canton-
nés en bordure de Meuse par rapport à ceux cantonnés aux bords des plans
d'eau.

Tableau X. Premières et deuxièmes notes le plus souvent utilisées par les différents
bn:ants cantonnés dans la réserve de Genk (De Maten) en 1984 er 1997 et ce pour chaque
secteur délimité sur base de la répartion des indices de différence.

First and second most used notes by territorial Reed Buntings in the nature reserve
« De Maten » in 1984 and 1997.

Secteur I
(G.H.W. Est)

Secteur 2
(G.H.W.S.)

Secteur -J

(S.O. réservc)
Secteur 4

(Est de la réserve)
t9tt4 1997 1984 1997 l9tt4 1997 l9l|4 1997

AI BI
A9 89
Ail V|l
Ar5 Br5
At8 018
03 P3

il0 g l0
J8 ku
c14 J 1.1

A3 E3

K2 E2

19 F9

tt Bl7
16 Z6
t2 12

t1 Q4
o7 v7
05 u5
p2l X2l

f4 p4
f5 E5

f20 g2O

Jl3 C t3
J19 dl9
J22 Q22
K16 016
J23 P23

f6 c6
f8 c8
Kt3 Jl3
!12 C12
ftol'n c7
Kl4 Dl4

ct2 t2 Kll kll
pl0 Cl0

A Genk en 1984, des sor"rs-groupes de populations correspondant aux
différents secteurs semblent apparzrître sur base de la première note utilisée par
les bruants ; néanmoins, la note O est présente dans deux secteurs (relativement
proches) ainsi que la note f. Pour la deuxième note, les résultats sont encore
moins nets. En 1991 ,les groupes sont davantage mélangés : la note K apparaît
dans trois secteurs comme première note, la note f dans deux secteurs.
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C. KEULEN, B. PRAXAYSOMBATH etJ.C. RUWET

A Labuissière, aucune tendance nette au regroupement d'oiseaux utili-
sant la même note n'apparaît, que ce soit en 1982 ou en 1997. Notons que I'on
considère ici une surface dix fois plus petite que celle de Genk et que la superfi-
cie totale de la zone est nettement inférieure à celle d'un seul des secteurs déli-
mités à Genk.

Tableau XI. Premières et deuxièmes notes le plus souvent utilisées par les différents
bruants cantonnés dans la réserve de Labuissière en 1982 et 1997 et ce pour chaque secteur
délimité sur base de la répartion des indices de différence.

First and second most used notes by territorial Reed Buntings in the nature reserve of
Labuissière in 1982 and 1997.

Secteur I
(Etang + mares)

Secteur 2
(halage -

prairies humides)
1982 1997 1982 1997

rl
J7

f3
114

fl6

LI
t2
k3
cl4
Jl6

pl Hl
f14 pl4
fl 5 el5

p4 14

15 T5
16 16

K7 K7
r8 C8
19 G9
a10 ulO
rll Cl1
flz c12
rl3 C13
Il5 tl5

p2 Dz
p3 D3
c4 f4
p5 E5

16 p6

f7 p7

f8 p8

p9 P9
pl3 Hl3
J16 It6
ll7 |7

Pour la région d'Eijsden, il semblerait y avoir une similitude des réper-
toires utilisés par les oiseaux cantonnés en bordure de Meuse mais un des
oiseaux du plan d'eau central émet Ia même première note.

Tableau XII. Premières et deuxièmes notes le plus souvent utilisées par les différents
bruants cantonnés dans la réserve d'Eijsden en 1982 et ce pour chaque secteur délimité sur
base de la répartion des indices de différence.

First and second most used notes by territorial Reed Buntings in the nature reserve oJ'
Eijsden in 1982.

Secteur I
(bords de Meuse)

Secteur 2
plans d'eau

I1

t2
I3
T4

gl
m2
m3

m.1

J5
p6

t7
r8
a9

rl0
rl I

al2
I13
f14
fl5

r5

I6
U

G8

I9
Gr0
c11

112

x13
114

Ll5
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Si nous confrontons maintenant ces résultats à ceux obtenus par la
méthode des ID, nous voyons que pour Genk, en 1984, les onze oiseaux présen-
tant des ID élevés se retrouvent parmi les oiseaux du secteur l, à 1'exception de
trois d'entre eux qui appartiennent au secteur 3. Ceux présentant un ID faible se
retrouvent dans le secteur 2 tandis que les huit oiseaux qui ont un ID intermé-
diaire se retrouvent dans les secteurs 1,2,3 et 4. De même pour E,ijsden, en
1982, les groupes définis par les ID correspondent à ceux définis par le réper-
toire. I1 y a donc une certaine correspondance entre les résultats obtenus par la
méthode des ID et par celle qui examine les grands types de notes. Cette situa-
tion était tout à fait prévisible puisque les ID apprécient les divergences dans la
modulation de fréquences.

Etude de Ia variabilité géographique et de l'évolution
du répertoire au cours du temps

Pour 1'étude de la variabilité géographique de la première note, nous
avons comparé, toujours deux à deux, les grands types de premières notes pré-
sents dans les différentes régions. Cette comparaison s'est faite par la méthode
des ID. Nous avons agi de même pour l'étude de la stabilité des nores de 1982 à
1997 (tableau XIII). Lors de la comparaison des notes deux à deux, nous
avons distingué au sein de la matrice ainsi obtenue les ID < 0,6, ceux compris
entre 0,6 et 1 et ceux > 1.

La comparaison des mêmes types de notes émises à une dizaine d'années
d'intervalle donne en général des ID très fàibles, à l'exception de la comparai-
son des notes I et J de Labuissière (Merbes). Des rapprochements entre diffé-
rents types de notes ou motifs appartenant de surcroît à des régions différentes
apparaissent ainsi. Les ID intermédiaires semblent sanctionner les comparai-
sons de notes de structures très différentes, quelles que soient la région et
l'année.

En outre, le type de notes utilisées comme première note a très peu varié
sur une dizaine d'années. Comme nous le consignions plus haut, les bruants uti-
lisent préférentiellement une dizaine de notes ou motifs pour commencer leurs
chants. Mais cette préférence se marque également d'une région à I'autre. De
même, nous retrouvons en grande partie le répertoire des notes utilisées une
dizaine d'années plus tôt dans le chant des bruants enregistrés en 1997. Les
quelques différences observées doivent être attribuées à Ia dimension de
l'échantillonnage.

L'examen des types de notes ou motifs utilisés dans la deuxième partie
du chant montre que certaines notes ou motifs utilisés seraient propres à une
région donnée (notes i, j, o, par exemple à Genk ou notes m, n d'Eijsden ou x et
u de Labuissière) ; on ne peut néanmoins conclure à une caractéristique régio-
nale car elles ne sont pas adoptées par la majorité des oiseaux présents, du
moins dans l'état actuel de nos connaissances.
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Discussion et conclusions

Suite i) l'analyse de chants appartenant à 84 mâles cantonnés, nous avons
pu dresser un inventaire non exhaustif du répertoire du bruant des roseaux et
distinguer une soixantaine de motifi ou de notes dil'férents. Parmi ces notes,
seules une vingtaine sont utilisées comme notes introductrices du chant et ce,
quelles que soient les régions concernées. A l'instar du chant d'autres Entberi-
zidne, comnle le bruant jaune (Mor-len, 1988), celui du bruant des roseaux est
sujet à des variations saisonnières qui se traduisent dans la longueur des chants,
leur diversité ou leur rythme d'émission (HeNsrN, 1978). Tout comme chez le
bruant jaune également, I'activité vocalc cst plus intcnse lors de l'arrivée des
fèmelles sur les territoires et reprend lors de la période d'incubation (Gntlr.v,
1982 a, b et c I Nt ueru, 1994). Getlt.v considère qu'à l'époque des accouple-
ments, les chants se succèdent quasi sans interruption. Pour EwtN (1916, in
Nr,veru, 1994), les mâles de bruants des roseaux peuvent être scindés en deux
catégories et ce, quelles que soient les phases du cycle de reproduction: ceux
qui présentent des chants rapides et ceux qui présentent des chants lents ; pour
NEuEru ( 1996) par contre, l'émission de chants plus rapides est le fait de mâles
non appariés, les chants les plus lents, ceux des mâles appariés. Selon nos
observatior.rs, les chants les plus longs et au débit le plus rapide sont entendus à

1'époque des poursuites sexuelles. Ces observations montrent donc que le chant
jouerait un rôle important non seulement dans l'attraction des fèmelles mais
aussi <.lans la maturation de celles-ci ainsi que dans la cohésion du couple,
durant l'incubation. Ceci, selon Ncupru (1996), aurait pour efIèt d'enrayer le
phénomène des copulations extra conjugales lors de la deuxième et de la troi-
sième nidification. Les travaux de DIxoN et ol. (1994) ont en ef-fet montré que
chez le bruant des roseaux, 5-5 7o des jeunes sont issus de copulations extra-
conjugales et que 86 % des nids contiennent des oisillons qui ne sont pas
nourris par leur père naturel.

Gnror (1916) et EwIN (1916, lr NEuerH, 1994), Geruv (1982 a, b et c)
et NEMETH (1994) montrent que les relations sociales au sein d'un groupe de
bruants des rosearux sont facilitées par une reconnaissance individuelle des
n'râles cantonnés. Celle-ci est basée sur des variations dans la modulation de
fiéqr,rences des premières notes du chant. En effet, selon ces auteurs, la pre-
mière note est émise avec une remarquable constance par un même individu, la
deuxième partie du chant étant plus plastique. Selon nos travaux, la deuxième
(voire. chez certains individus, la troisième note du chant) est également émise
avec une certaine constance. Néanmoins, au début du printemps, lors de leur
installation sur un nouveau territoire, les rnâles émettent des chants qui ne com-
prennent bien souvent qr.re la première note répétée ou non. A nos yeux, cette
utilisation lors de I'arrivée sur les territoires la rend prépondérante par rapport
au reste du chant et ce. dans la majeure partie des interactions territoriales.
C'est pourqnoi nous avons basé notre étude de la variabilité individuelle sur ce

type de notes.
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La comparaison, par la méthode des indices de différence, des premières
notes émises par les bruants des roseaux montre une variabilité intra-indivi-
duelle faible et conclut à une variabilité inter-individuelle. Cette reconnaissance
des oiseaux est d'ailleurs confirmée par des expériences de rediffusion des
chants, pratiquées sur le terrain. GeIlly (1982 a, b et c) montre que les mâles
voisins se reconnaissent tandis que NEMETH (1994) montre que les femelles
reconnaissent par le chant les mâles auxquels elles sont appariées. Par contre, la
deuxième partie du chant est plus variable dans le temps ou au cours d'une
même séquence de chant. Il est dès lors permis de penser que le bruant des
roseaux a élaboré un système de reconnaissance individuelle semblable à celui
observé chez d'autres espèces d'Emberizidae (cf. 1e bruant à couronne blanche
(Menren, 1960; ManlER et TAMLTRe, 1964; Bnerrsra, 1975), le bruant ztzi
(Kneurzen, 1974) et le bruant jaune (Hasse, 1963. irr Molr-en, 1988). Par
contre, à 1'opposé du bruant à couronne blanche et à I'ir-rstar des autres espèces
européennes étudiées à cejour, Ia deuxième partie du chant ne sous-tendrait pas
de variations régionales car trop plastique et variable pour un même individu et
d'un indivi«Ju à l'autre. Cette variabilité, dans la deuxième partie du chant,
aurait plutôt une fonction de plus grande attractivité vis-à-vis des fèmelles par
diversiflcation et augmentation des notes et motifi.

Si I'on considère la répartition des oiseaux sur le temain, en fonction du
répertoire utilisé (deux premières notes), nous obtenons des résultats différents
suivant les régions ou les années considérées. A Genk, en 1984, des sous-
groupes populationnels semblent apparaître sur base du répertoire utilisé. Cette
conclusion est partiellement confirmée par la méthode des ID de différence
appliquée aux premières notes des bruants occupant le site.

Cette division en sous-groupes disparaît en 7997 : les individus semblent
s'être mélangés, du moins si 1'on excepte les zones ouest et sud-ouest de la
réserve. A Labuissière, en 1982 ou 1997, nous n'observons aucun regroupe-
ment flagrant des oiseaux, que ce soit sur base du répertoire (deux premières
notes) ou sur base de la méthode des ID appliquée aux premières notes utilisées
par les différents mâles en présence. Par contre, à Eijsden, en 1982, une distinc-
tion nette s'observe entre les individus cantonnés en bordure de Meuse et ceux
présents sur les plans d'eau voisins. Les enregistrements obtenus en 1997, pour
cette région, ne sont malheureusement pas significatifs, vu la taille de
l'échantillon.

La structure de I'habitat pourrait expliquer en partie les différences
observées dans la répartition des diverses variantes du chant. En effet, rappe-
lons qu'à Genk, dans les années 80, d'importants rideaux d'arbres, voire de
petits bosquets, décourageaient le mélange des individus cantonnés. Ces bar-
rières ont pratiquement disparu en 199'l suite à d'importants travaux de gestion
qui permettent une communication entre la plupart des étangs et marécages
tourbeux. Néanmoins. une zone semble avoir mieux conservé ses caractéris-
tiques : il s'agit de la partie ouest et de la partie sud de la réserve (plus boisée,
où les travaux de gestion n'étaient pas encore venus à bout des barrières natu-
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relles, du moins eî 1991). Garllv, examinant la répartition du répertoire des

bruants dans la réserve, de 1980 à 1982, observait déjà une meilleure mainte-
nance des types de première note utilisée dans cette zone. Il l'attribuait. non pas
à l'existence de barrières naturelles, mais bien à la moindre compétition exis-
tant pour ces sites par rapport aux marais tourbeux. Les mâles cantonnés dans
les marais tourbeux, plus favorables pour la reproduction, devraient selon lui
subir plus de compétition territoriale : les changements de propriétaires étaient
donc plus fréquents dans ces zones. Il est difficile de trancher actuellement
entre ces deux hypothèses mais il faut souligner qu'actuellement la compétition
est fàible : les mâles, présents en petit nombre, occupent des territoires très
vastes et non saturés, ce qui inclinerait davantage à penser que c'est l'ouverture
du milieu qui est responsable du mélange des individus. Il est intéressant de
constater que chez le bruant proyer, par contre, des variations dialectales
sont observées sans que l'hétérogénéité du milieu puisse être invoquée
(Mc Gnecon, 1980).

Bien que la superficie des milieux inventoriés à Labuissière et Eijsden
soit inférieure à celle des milieux inventoriés à Genk (quasi dix fois moindre),
il est intéressant de constater qu'il s'agit dans les deux cas de milieux ouverts
dans lesquels les chants des bruants enregistrés ne présentent pas de variations
géographiques. L'influence du milieu sur l'émergence de variations dialectales
ou géographiques dans le chant des oiseaux n'est plus à démonter (Bnren et
Mswer-pr, 1978 TRersvnN, 1978:' HUNTER et KREBS, 1979 ; KING e/ a1.,
1912; Rosenrs et al., 1983; Barcsn et CUNNINCHaU. 1985). Gerr-r-v (1982 a)
la met d'ailleurs en évidence chez le bruant des roseaux dans la réserve natu-
relle .< De Maten >> et montre que les bruants qui habitent auprès des barrières
arborées ont un chant qui rappelle davantage celui du pinson par son rythme et
la gamme de fréquences des notes utilisées. EwlN (1916, lri Nenanlu, 1996)
attribue pour sa part cette ressemblance à des erreurs d'apprentissage du chant
chez des individus élevés à proximité de pinsons cantonnés sans relever
l'influence du milieu qui transparaît néanmoins dans son étude.

Getllv (1982), en examinant le répertoire des bruants des roseaux, par
comparaison visuelle des sonogrammes, concluait à une variation géographique
du chant et même à un phénomène dialectal qui engendrerait une coopération
entre individus; il était renforcé dans cette opinion par des expériences de ..
rediffusions de chants >, dans lesquelles les différents mâles cantonnés au bord
d'un étang à Genk avaient réagi ensemble à la diffusion du chant d'un nrâle
étranger (Labuissière). Ses conclusions appuyaient la thèse de TnEtsr,taN ( 1978)
selon laquelle les dialectes favoriseraient la << kin selectlon » (sélection de
parentèle) en servant de marqueur génétique. Elles sont actuellement rnitigées
par les travaux de Dtxoru et al. (1994) puisque ceux-ci montrent que plus de

50 Vo des jeunes ne sont pas nourris par leur père génétique mais bien par des
proches voisins, qui peuvent bien entendu avclir des liens de parenté avec les
pères nourriciers. L'isolement éthologique des populations possédant des dia-
lectes différents limiterait dès lors les t-lr-rx de gènes existant entre elles. Selon la
théorie sociobiologique, la compétition inter-individuelle serait ainsi diminuée
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entre des individus qui présentent un lien de parenté. Cette théorie génétique de
I'origine et de la maintenance des dialectes est aujourd'hui remise en question
par une série d'études qui prennent en compte la comparaison des ADN mito-
chondriaux des oiseaux avec leur appartenance à un dialecte donné. ZINK et
BeRnowcr-oucH (1984), par exemple, montrent que chez le célèbre bruant à
couronne blanche, la répartition géographique des cartes génétiques des indivi-
dus ne correspond pas exactement à celle des dialectes. Les fiontières existant
entre les différentes populations sont bien moins précises que ne le laisserait
supposer l'étude des vocalisations.

Nos travaux basés sur la méthode de l'ID ne confirment pas I'existence
de variations géographiques chez le bruant des roseaux. Au contraire, ils mon-
trent un rapprochenrent entre certains motifs et notes de structures proches
appartenant à des régions ditTérentes et une divergence entre certaines notes
appartenant aux individus d'une même région. Comment expliquer, dès lors, le
résultat des redif'fïsions de chants réalisées par GarlLv (1982 a, b et c)'? Notrs
avons vu que si les variations géographiques sont peu perceptibles, la méthode
de I'indice de différence fàit au contraire apparaître des rapprochements et
divergences entre certains types de notes. Il serait dès lors utile de reprendre les
expériences de redifïusions en tenant compte de ce phénomène et en difiusant
par exemple à un bruant cantonné à Genk, et caractérisé par une note B, les
chants de bruants de Labuissière caractérisés respectivement par Lrne note B et
par une autre note afin de voir si la réactivité du bruant testé n'est pas due au
type de note utilisé par rapport à la sienne. ll serait aussi très intéressant de
mener parallèlement à 1'étude des chants du bruant une étude génétique et une
étude sur l'apprentissage du chant.

Enfin, le résultat le plus intéressant dans notre travail est sans doute celui
qui a trait à la constance des fbrmes de notes utilisées, à un même endroit, après
dix ans. Ils montrent qu'une note donnée se perpétue dans le temps de manière
quasi inchangée ; il y aurait donc une certaine tradition orale. Cette tradition
orale pourrait résulter d'une filiation, les jeunes manifestant une grande fidélité
à la région où ils sont nés. Cette tldélité au site de la naissance est prouvée dans
la réserve « De Maten )) par les résultats de baguages (Garllv, 1982). Cette
constance des caractéristiques régionales a aussi été mise en évidence pour le
bruant à couronne blanche. Chez d'autres espèces pourtant. un changcment
peut survenir rapidement dans les variations géographiques des chants par
l'introduction d'erreurs de copies effectuées par les descendants. C'est notam-
ment le cas des étourneaux sansonnets -Sturnus vulgaris- (Aoner-H,tt-rsjnERGER,
1986) ou du pinson (Fringilla coelebs) en Nouvelle-Zélande (LyNcrr el rr1.

1989) ou encore des pinsons de Darwin -Geospiza sp.- (Grnss, I 990).
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