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ETUDE COMPARATIVE DU CHANT IMITATIF DE OUELOUES

OISEAUX DE MARAIS I

.. .Gorgebleue à mjroir blanc (Cqanasqtvia
Mei sner), Phragmi te des joncs' (ÂcmcLphat
et Rousserol le effarvatte (Acnocephd'X-ud
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ABSTRACT

La saison de reproduction des gorgebleues (Cyanosylv.ia svecica
cyanecul a ), phragmi tes (Acrocephai us schoenobaenus ) êEE'ffiêîrc-llE§-
effarvattes (Acrocephalus sôiryaceus)--ETê-=Îïïie au cours de r,année
1983, principâïilme-nTTans lî-rëserve ,'De Maten,, à Genk.

Les recherches en cours s,intéressent aux chants imitatifs des
trois espèces précitées et à leurs fonctions éco-éthologiques. Au cours
de cette première année d'études, les manifestations vocàles des mâles
cantonnés ont été enregistrées quotidiennement. L'analyse de ces enre-
gistrements est à l'heure actuelle à peine ébauchée mais permit néan-
moins de mettre en évidence 1es paramètres sur lesquels repose la spé-cificité du chant, et d'appréhender quelques règ1es syntaxiques simples
présidant à leur élaboratjon. chez 1a gorgebleue, 1es quelques analÿses
déià réal isées annoncent 'l'existence possible de variations individirel-
les et géographiques basées sur le répertoire imitatif de I'espèce. De
p1us, bon nombre d'observations réalisées en 1983 ont trait à des compé-
tjtions entre espèces im'itatrices et espèces imitées, interactions au
cours desguelles les chants imitatifs semblent jouer un rô1e important.

The breedi ng season of bluethroats
aenus re

svecica cyane-
,êilïià-ffi]ê?Ç-

vra
cula), sedge warb
lÆlocepha'tus sci

lers (Acroce hal us choenob a
aceus AS NS e ur ng the year 1983 mainly

in-t-hEGêïï na reserve (Belgium).
The ma'in scope of the research in progress js the study of the

imitative song of the three species and of their ecoethological func-
tions. During the fjrst year of the study, the vocalizations of terri-
torjal males were recorded daily.The ana'lysis of these records is at the
present time only begun but jt has made it possible to point out the
parameters controlling the specificity of the song and a lot of syntac-tical rules directing its elaboration. The analysis also points oirt the
possible existence of individual and geographica.l variations in the
song of the bluethroat based on the imjtative repertory of the species.
Moreover many observatjons made jn 1983 refer to interspecific competi-
tions between imitator and imitated species. In these cases jt may be
possible that the imitatjve songs play an important role.
* Cette étude est soutenue financièrement par une bourse IRSIA (1983)
** Unjversité de Lièqe, serv'ice d'Ethologie, 22, Quai Van Beneden,

B-40?O Liège.
165



Dez
gel i jks gereg
Terzelfdetijd
onontbeerl ijk
f i sche analysi
het heeft toc
elke vogelsoo
sische parame
steunt werden
zonder geval
nen afzonderer
entegen reeds
aardri jkskund

SAMENVATTING

Het reproduktieseizoeh van de blauwborsten, de rietzangers en
de kleine kamekieten werd gevolgd in het natuurreservaat "De Màten" te
Genk gedurende het jaar 1983.

Het doel van de bezig zijnde opzoeking is de studle van de imi-
tatiezangen van de drie soorten en van hun eco-ethologische functies.

angen van de ter plaatse verblijvende mannetjes werden da-'istreerd langs modelwegen die dwars door het reservaat 1open.
werden, dank zij gekleurde ringen, stempelingen uitgevoerd
voor het individueel herkennen van de voge'ls. De sonogra-

e is voor het ogenblik slechts in zijn eerste stad'ium maar
h een eerste indruk gegeven van het imitatierepertorium van
rt en.van de getrouwheid van de ontleende motieven. De fy-
ters (frekentieel en tijdelijk) waarop de zang van de soôrt
eveneens voor ieder van de soorten opgenomen. In het bij-

van de blauwborst heeft men enkele syntactische rege'ls kun-
n leidend tot de opbouw van de zanq.Deze analyses zijn daar-
beschikbaar en laten veronderstellen dat er individuele en

ige variaties gebaseerd op geieende motieven bestaan.

. Ten ander, talrijke observaties op het terrein zouden de belang-
riikheid van het nagebootst repertorium bevestjgen gedurende de inter- -

specifieke wisselwerking die als inzet standplaatsen van bevoorrechte
zang hebben.

Deze eerste observaties zullen harmonisch vervol'ledigd worden
door experinenten van heruitgezonden zangen, voorzjen voor de-volgende
seizoenen. vooral de eco-ethologische functies van de zang zullen-onze
aandacht trekken voor het vervolg van de urerken.
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De nombreux travaux relatifs à i'ontogenèse du chant chez les
ojseaux ont démontré f importance des jmjtations inter- et intraspécifi-
ques dans la m'ise en place de ces chants (voir K0NISHI et NOTTEBOHM,

1969). Si les exemples de psitacisme ('imitations de bruits divers) tels
que ies coups de klaxon des étourneaux (S+,''nus r{-gtr.I: L. ) et geais
(Garrulus qlandarjus L. ) de nos villes so'nîlËTèEres,-IEs jmitations
inîersp6iliques sôf't également bien connues : de nombreux o'i seaux in-
sèrent volontiers dans leur répertoire des notes usurpées à d'autres
espèces; cec'i est généralement le fait de passereaux : verdier (Chlolis
chjoris L.), grinrpèreaux (Certlria sp.), grive musjcienne (Il]|g!9.Erc
m-6TF-E'rehm. ) , traquet tarîêF(§x icol a rubet!:q L. ) , ple-gFiEÏë ffir:
;Teur @ co I I u ri o L . ), phragmiEîeî-r-ô-ü§§ero 1'l es ( Acroc,elh a I u s,

sp. ), é6'uîïËal-fff-[ôur ne citer que quelques o'iseaux euiopééns. Néan-
moins, peu d'auteurs se sont attachés à l'étude des chants jmitatifs
et de leurs fonctions éco-étholog'iques; les travaux de LEMAiRE (1974,
1975 et i979) sur la rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris
( Be ch s te i n ) ie rven t tou j ou r s d' exemp'l e e n cetErn=n--a=[Të]Ë]-

Le présent artjcle s'jntéresse au répertoire imitatif de la
gorgebleue à miroir blanc (Cy4qsy]-qQ svecica cyanecula Meisner), du--
flrr ràgmi te de s j on cs ( nff ocgEfiîlFIEen'iî'6ErysTIG.fï-e I a ro us s e ro I I e
effaivatte (AcrocephaJÏ§lîiÏEâGus (Hermann), trois espèces fréquen-
tant le même-tÿpE?rh'à5itîil-T§îil ieux humides devenus rel i ctuel s dans
notre pays. Il relate les premiers résultats obtenus après une année d'
enregistrements de terrain partieilement analysés. L'étude en cours s'
'i nsciit dans le cadre p'l us'l arge d'une étude comparat'i ve du chant jmi -
tatif de quelques passereaux européens. En effet,'i1 s'avérait opportun
de confronter les stratég.ies vocales déployées par des espèces aux po-

AVANT.P ROPOS

pulations relatjvement bien'isolées par 1eu
même de leur habitat (cas de 1a gorgebleue
Acrocephalus) à celles déployées par une es
ëïourne-au êhez qu'i des popu lations fort élo
en contact (1ors des grands rassemblements
plus, une étude détaillée du répertoire'îmi
terait harmonieusement notre connaissance d

rs moeurs et la structure
et des espèces du genre
pèce très grégaire comme I'
rignées sont parfois mises
hivernaux par exemple). De

tatif de l'étourneau comp'lé-
les variations dialectales

t

relevées chez cet oiseau en 1982 (KEULEN, à paraître prochainement).

I. SITES DE TRAVAIL

C'est la réserve naturelle "De Maten" à Genk dans le Limbourg
qui fut choisie comme théâtre principal de mes activités. La proximité
de la ville de Liège (54 km),1es densjtés d'oiseaux observées, la
tranquillité du site (200 ha en réserve intégra1e) en font effective-
ment un lieu de travail prjvilégié. De plus, cette réserve a fa'it l'ob-
jet de nombreuses études à partir notamment du "Service d'Etholog'ie et
de Psychologie animale de I'Universjté de Liège"; ces travaux donnent
un excellent aperçu de l'évolution de 1a population aviaire en rapport
avec les transformations du milieu depuis 1956 (RUWET, 1959a et b'
1963; GHI0T, 1972l' GAILLY, 1982 et GERARD, 1983, en cours). Les diffé-
rentes publications citées fournjssent une description des sites de

Genk et de l'état de sa végétation aux différentes époques. Parmi ces
diverses recherches, 'les baguages effectués par Paul GAILLY au cours
des trois dernières années se sont révélés des plus précieux pour une
approche de la fjdélité terrjtorjale des ojseaux et pour I'identifica-
tion 'individuelle des chanteurs étudiés ici.
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Phragnitrie, TYPha'ie

Eâu l i bre

Aul nai e.

À Groote Huysken! llêYer

B Ds Streep

C Groote oilikens t.leyer

n" l suivi quotidiennement'
parfois Plusieurs fois
par jour

no 2 oarcouru deux fois Par
iemaine en Plus du n" L

no 3 s'ajoute au n" L, en
moyenne une fois Par
semai ne

Fig. 1. It 'i néraires échan-
tillons arcourus
en

Fig. 2 u leue à miroir
anc

Répartition des mâles terri-
toriaux en 1983
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I I . METHODE D' ENREG] STREMENT

Le moment 1e plus favorable
et phragmites se situe dans les premi
d'ajlleurs 1a période d'activité voca
des espèces. Au cours de 1'après-midi
entendre tandis que phragmites et rou
de durée plus courte. Une heure avant
manifestent à nouveau avec entrain et

nregi strer 'les gorgebleues
eures de 'l a mati née : c'est
plus intense pour 1a plupart
gorgebleues se font rarerrrent
les émettent quelques phrases
l', du jour, les gorgeb'leues se
i s, à 1 'époque des parades,

pour e
ères h

le 'la

,1es
ssero I

la fi
parfo

quelques nctes ré:onnent dans'l a nujt. Dans de tel'les condit'ions, i1 me
fallajt être sur le terrain à l'aube (3/4 d'heure à t heure avant le le-
ver du solejl) pour écouter 1es premières manifestations sonores de la
journée. Les enregistrements sont poursuivis durant toute la matinée.
Au long des itinéraires échantillons, chacun des oiseaux chanteurs est
observé durant une pér'iode de 5 à L0 minutes. La figure 1 jllustre mon
propos.

II I. MATERIEL D' ENREGISTREMENT

Un enregistreur UHER 4000-Report (Vitesse d'enre
9,5 cmls) équjpé drun mjcro AKG type D 224-E (courbe de r
à 15,000 Hz), fixé au centre d'un réflecteur parabolique
ments LTD), assurait 1a prise de sons.

I
e
istrement =
ponse de 30

(Sonjc Instru-

IV. METHODE D'ANALYSE

Afin de dégager les éléments sur lesque'ls repose 1a spécifici-
té du chant des gorgebleues, phragmites et rousserolles, j'ai effectué
une analyse sonograph'ique de 5 minutes d'enregistrements obtenus pour
4 mâles de chaque espèce.

Les sonogrammes réalisés m'ont aussi permis d'appréc'ier la fi-
dé'lité des imitations par rapport aux modèles. Les modalités d'insertion
des imitations dans le chant ont été déduites également sur base de ce
matériel. Les imitations ont été reconnues à ".l'oreille" lors d'une
écoute attentive; en cas d'jncertitude, j'avajs néanmoins recours à l'
analyse sonographique.

Les variations saisonnières auxquelles sont sujets les chants
ont été relevées à 1'écoute d'enregistrements (des mêmes 4 mâles terri-
toriaux) échelonnés sur toute la saison de reproduction.

V. MATERIEL D'ANALYS

fourni I a
quences u

Un sonographe de'la Kay Electric Company, modè1e 7029 A, m'a
représentation graphique des chants étud'iés. La gamme de fré-

tilisée fut celle de 80 à 8.000 Hz.

VI. CALENDRIER DE LA SAISON DE REPRODUCTION A GENK EN 1983

Les mois d'avri'l et maj particulièrement pluvieux et froids ne
semblent guère avoir affecté la nidification des gorgebleues, phragmites
et rousserolles. Cette remarque semble d'appljcation pour 1a plupart des
espèces droiseaux, l'année L9B3 se caractérisant par un taux de repro-
duction élevé.
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A, G.orgebleue

Dès ]e 13 mars, les premjères gorgeb]eues sont observées au

bord du,'sireep" et àu-icrootô Huiskens Weÿer". Au cours de la semaine

lùivante. la plupart des mâles chanteurs se cantonnent progress'ivement

ir.'iârr't.iritôir.. Des chants hésitants, brefs sont alors entendus

en début de matinée.- 
Début avr.i1, des manifestations vocales riches et variées se

font entendre avant i'aube et se prolongent durant les.prem'ières heures

oà ia-*àiineè. rtles s'accompagnent alois de vols nuptiaux répétés.-En-
trità, à pâiiir oe 10-hÀures'(Éeure GMT ou TU)*, .les gorgebleues délais-
tËni-üràfqùe peu leurs postes de chant.pour se ravitailler,sur 1es p1a-

iàr-oË-U"JÀ-piÀcnes; elies font.alors d' incessants va-et-vjent entre
iàrr-peiètoiii tavori et leurs lieux de nourrissage. Fin-avril, 1es pre-

,iË."!-pàüisuites sexuelles sont observées, tandis que les séquences de

chant se font rares.
Quelquesojseauxsontaperçus,débutmai,transportantdesma-

térjaux pôùi i" nio ài i'on peut'raisonnablement fixer à la mi-ma'i le
ààUrt-d"'iiincubation. A cette époque se man'ifeste d'ai'lleurs un net re-
àrin O" l,act.i vité ,ôàate mais, une d'i za'i ne de jours plus tard' '1"t 

:Ç-
;;;;.;; à.-àÀàrt i,éteindront en rapport avec l'éclosjon des oeufs. Fin

iài,-iàr premiers nourpissages sont observés et c'est le 8 iu1n que se-
roni capturés les premiers jeunes.volants...

Dans lu rernàin" du-10 iuin, 1a plupart des gorgebleues mâles

reprennent ieur faciion sur 1es-postes-dè chant. Les-vocalisations (qui

nÀ's;à..o*pagnent néanmoins plus dg vols nuptiaux) s-e-prolongent durant
,.ai àÀ-à.li"semainài, àaià brouable de la seconde éclosjon. Le nourris-
!.àà oàt iecondes nicÉées a été observé début iui'llet'JUYS vvJ 

À-ià Ài::üiiiài, quetques indiv'idus chanteurs sont encore ob-

servés mais ce fait esi Ée,j t.equent. Il semblerait que 1a-p'lupart des

oirààr- qritiànt leui-tei"ritoire pour gagner 1es grandes plages de boue

aux abords du "Groote Huiskens l'Jeyer".

B. Phragm ites des joncs

Lespremièresrousserolleseffarvattessontentendues]e23
avril; les cantonn"*Ànts s'effectuent ensuite de façon.régu1jère au

.ài"i'aé-ir-quinzainÀ àé ior.s suivante. Les vocaliiations, d'abord

(*) Genk "De Maten" : 50o57' lat. nord;5"27' 1ong. est'
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L'.installation des phragm'ites des joncs s'est faite de façon

très échelonnée. tes ààux pràmieis mâles chanteurs sont observés au

Èàrà àr;eiôôiÀ Hrirl.ns Wàyer" le 15 avril. Un troisième se cantonnera

îà'io-àrrii-à p.orirlte-oài'àeux précédents et un quatrième, le .20 avpil '
iàs-jorrt suivânts, piusiÀrrs indivjdus chanteurs seront observés un

Jàr."à, àeux puis àisparaîtront durant.toute la saison's--' 
iour' les pràhi.i, phragmites instalés, le cfan! s'éteint dans

la seconde semajne oà tÀur ârriiee (à partir du 9 mai)' C'est à cette
Ë.oàrà-or;rn-cinquiame mâte-terri toii at s' instal le, touiours au bord du

;ëiàài."nri.rànt"w.vàr"; quelques jours plus tard encore, un s'ixième

ohraomite se cantonne au nord de cette zone.
P'rr qv'irr'""1;; 

;;;i;;; lnaivious apportant 1a becquée sont observés à

la m1-ju.in àt'a ce màment tous les'mâles émettent sporadiquement des

p[.ir.Ë-à. i"ai àÀrriâ-âuree. Des déplacements de plusieurs centaines
ià Àa,ii.., voire d,un kilomètre, sont aussi observés à cette époque.

C. Rousserolles effarvatt-es



très variées et de très tongue durée, deviennent plus hésitantes et
bien moins fréquentes à part'ir de la mi-ma'i; début juillet, elles sefont même fort rares. Les premiers jeunes vôlants sônt observés à la
mi-juin tandis que 1e 26 ju'in, un nid comprenant un jeune et deux oeufs
non encore éclos est découvert (GERARD, com. pers.). La confrontation
de ces diverses observations nous permet de fixer rrisonnablement à Iafin mai le début des incubations et à la première semaine de juin 1es
éclosions 1es plus précoces.

VII. HABITATS PREFERENTIELS POUR LE S TROIS ESPECES CONSIDEREES

A. Gorgebleues

En Belgique, la gorgebleue semble jnféodée aux mjlieux humides
bordés-d'une végétat'ion luxuriante composée en majeure partie d'espèces
pionnières - phragmites (Phragmites sp.), massettes (Typha sp.) - èt
comprenant quei ques bu i ssbl!-ê[âî6-de sau tes ( Sat ix spll-aui nés (A'l nus
sp.)oubouleaux(Betulasp.)utjljséscommepôGdàôÉant.

En 1958, IffiïI'un recensement des oiseaux ni cheurs de I a ré-
serve de Genk, R

les milieux les
montani

ea par
ffiffues

ebleues répartis dans
rpes (Scirpus tabornae-
1 i n i e s-JtrETih'j â'Eêîu:
sale ),o[îüTfrâ'iE3--

UWET dénombrajt 66 couples de gorg
plus variés - marais humides à sci

et joncs (Juncus effusus), étendues de mo
semées de bdiffifs-G-flï-ment royal (Myrica

-(RUWET,1959b)
En 1983,40 couples se partagent des terrjtoires dont les carac-téristiques écologiques sont davantage semb'lables. Les phragmitaies et

typha'ies bordant 1es étangs restent bien entendu des habitais privilé-
g'iés pour cette espèce, mais l'assèchement progressif des bruyàres hum.i-
des - associations de bruyères quaternées (Ericà _tq[a1ix), I'i naigrettes
(Er jophgrum anguTLLfo I j um)et rosso'l i s (Drôîffi_sp.frfi-feriompues'de p1 a-
ce en ptace par des coussins de sphaignes - et du marajs tourbeux à p.i_
ment royal, et leur envahissement par 1a mo]inie ont fait apparaître'
des milieux favorables à 1'espèce. Des milieux tels que'les âulna'ies ou
les étendues de joncs bordant 1es étangs ne sont plus guère fréquentés
par 1es gorgebleues; ceci pourrait s'expliquer pai la moindre concurren-
ce existant actuellement pour 1es s'ites les plus attractifs, et corres-
pondant le mieux aux exigences spécifiques, vu 1es densités plus faibles
observées en 1983.

Drobservatjons réaljsées sur les sites-mêmes de nid.ification,
et de_prospections opérées dans diverses zones humides apparemment fa-
vorables-à I'espèce (rég'ions de Diepenbeek, Lapscheure, Roly, Mariem-
bourg, V'irelles, marais dg la Hante), i1 ressort que liexisténce de p1a-
ges boueuses est une condition_indispensable à la présence des gorge-
bleues. A Genk, les drains d'alimentation des étangs et IassècËemént
périodique de ceux-ci par rotation leur est donc fàvorable à court ter-
me. La présence.d'un. talus, considéré par GODIN et L0ISON (1978) d'une
part et MAYAUD (1958) d,autre part, cornme facteur prépondérant dans le
cho'ix du s'ite de njdifjcation me paraît davantage sujette à caution
puisqu'à Genk, le nid semble situé parmi les touffes de molin.ies et les
laîches (Carex sp.), abritées par un buisson épais : osier (Salix Durpu-rea), saulé màrsault (Sal ix caprea), piment royal ... Son em!-IàGmEn'f-
iE-semb'le pas nécessaire{nentTiE-â" ia pente du terrain.

Il est à noter qu'en Espagne, I'espèce fréquente la Sierra de
Gredos et la Sierra de Guadarrama (alt. 1800 m) n'ichant parmi 1es bos-
quets de genêts qu'offrent Tes versants secs. D,autre part, en Laponie,j'ai pu observer plusieurs fois la njdifjcation dans les zones monta-
gneuses relatjvement sèches. Ces deux types de mjlieux n'ont apparem-
ment avec les biotopes belges qu'un point cornmun: la richesse de nour-riture que recèle le sol nu.
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#1,

Ig. 3 . Phra te des
oncs

Répartition des mâles
terr i tor i aux en ,1- 983 .
Les r 'i ndiquent les
ind.ividus observés seu-
lement quelques jours.

Fjq.4. Rousserolle
effarvatte

Répartition des mâles
terri tori aux en 1983 .
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Le phragmite des joncs quant à lui recherche un mj'ljeu diver_
sifié,.entrecoupé de buissons où se mêlent carex, ioncs, massettes,
phragmites,,menthes (MgnIha sq.) og autres plantès-aquaiiques. Les peti-
tes mares, les prairiè§-in6ndées, les marais combrrs rui ionv.iennenï
parfaitement. A Genk, 1es quelques nidifin-:teurs recensés cette année
ont été observés à l'est du "Groote Hurskens weyer,,dans la zone étudiéeet cartographiée par GHIOT (1972), I1 s'agit donc essentiel'lement de zo-
nes sèches (à molinies et_piment royal), èomprenant des mardelles, hali-tat assez inattendu pour 1,espèce, si lron se réfère aux travaux de
RU[,JET (1esgb).

C. Rousserolles effarvattes

_ L'espèce montre.une nette préférence pour 1es phragmitaies et
accessojrement les typhaies au bord des étangs ou des côurs"d'eau. Ellepeut se contenter d'une étroite frange de roseaux ou même de joncs (ex.le "Groote Dilikens Weyer', dans la réserve ,'De Maten,,).

B. Phra t des oncs

VIII. STATUT DES TROIS ESPE CES DANS LA RESERVE "DE MATEN''

En 1958, lors du recensement effectué par RUI^IET (1959b ) ,étaient dénombrés 66 cou
(1. ),

ples de
120

gor
de

geb leues, 1
phragmites des joncs et 88 de rousse-

20 de bruants des roseaux
(Emberiza schoenj
r0 ese arva es. es ch'iffres actuels (40 couples de gorgebleues, 40

erol'les eff arvat-de bruants des rose aux, 6 de phragmites et 150 de rouss
tes ) trahissent I'emboisement progressif du mil.eu par'les bouleaux etles aul nes qui envahissent les marajs tourbeux les rendant inhospita-
l iers pour 'l a pl upart des
sentie dès 1958 et les mo

espèces citées. Cet te évol ution avait été pres-
yens d'y remédier avaient été discutés ( RUl^,ET,

1958 et 1963). Heureuse ment, depuis ces deux dernières années 1es ges-
tionnaires de la réserve ont entre pris de s travaux drabattage en diffé-
rents endroi ts; i I s'avérera très intéres sant d'observer 'la recolonisa-tion des sites ainsi recouvrés

Les figures 2, 3 et 4 illustrent la répartition géographique
des mâles territoriaux de gorgebleues, phragmitês et rousierôtiôs effar-
vattes durant 1a pér'iode de reproduction 1983. Les zones hachurées re-présentent les portions boisées, aujourd'hui 'inhospitalières pour 1estrois espèces considérées.

IX. LES BAGUAGES

Les marquages par bagues colorées sont les atouts essentiels
de toute étude éco-éthologique en ornithologie. La reconnaissance jndj-
viduelle des oiseaux donne de précieuses inàications quant à leurs dé-placements, ieurs sites de nourrissage, Ies dimensions de leur terriioi-rê .:. E11e permet également d'appréèier d'année en année la fidélitéterritoriale. Tous ces éléments peuvent se révéler très importants dans
une étude des vocalisations. Aussi, dans 1'optique d,une étude éco-
éthologique de 1a population aviajre de la ràserve de Genk, paul GAILLyet moi-même avons entrepris tout au long de'la saison de réproduction
1es baguements indispensables. Des fileis droits de type ,'jâponais,, sont
tendus autour des postes de chant préférés des mâles èàntonnês ou entre
les buissons sur les lieux.de passage présumés. pour éviter de pertur-
ber le succès de reproduct'ion, nous nravons toutefois procédé à'aucun
baguage au nid.

t73



Chaque individu capturé est doté d'une bague métallique fournie
par 1'lnstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique .(lRScNB)-et d'
ùriê combinajson de deux bagues colorées en matière plast.ique. Celles-ci
peuvent ensuite être repérées dans la nature à I'aide de jumelles (G =

10 i 50) ou d'une'longue vue (G = X 20 ou X 40). Par cette même méthode,
des femelles ont égalèment pu être marquées. Des jeunes ont été capturés
parfois quelques jours à peine après'la sortie du nid, en compagnie d'
âdultes nourriciers; ceci nous permet d'élaborer de bonnes hypothèses
quant à leur filjation. Nous sommes ainsj à même de connaître parfois'la
composit'ion exacte d' une famille.

X. TERRITORIALI TE - ATTITUDES COMPORTEMENTALES EN RAPPORT AVEC L'ACÏI-

VITE VOCALE

A. Gorgebleues

Il semblerait qu'on ne puisse assigner à un mâ'le cantonné au-
cune limite précise de terrjtoire, I'oiseau se contentant de défendre
les abords inmédjats du nid. Il fréquente alors avec une relative assi-
duité des postes de chant privilégiés, mais il n'est pas rare d'obser-
ver une gorgebleue occuper sans façon le bujsson préféré de son voisin
sans pour autant provoquer une réaction de ce dernier. D'autre part'
au m'iiieu de la matjnée, 1es oiseaux effectuent parfo'is d'importants dé-
placements les amenant loin de leurs sjtes de nidification. A'insi, de
nombreux ojseaux capturés au bord des plages boueuses, au sud du "Groote
Hujskens Weyer", défendaient un "territoire" situé au nord de cet étang
(distance =- 550 m).

D'avril à 1a mi-mai, 1es manifestations territoriales s'accom-
pagnent de vols nuptiaux chantés fort démonstratifs. L'oiseau sur son
poite oe chant scande ses phrases par d'énergiques hochements de queue.
§oudain, il amorce un vol chanté qui 1'amène à la verticale du buisson
qu''i 'l occupait. La queue 'l argement étalée met a'lors en évidence les mar-
ques orangées, soulignées de noir, des rectrices. D'une pirouette dans
les,a'irs,-il amorce ènsuite 'la descente, queue redressée, ailes Iarge-
ment étalées, et se pose que'lques secondes plus tard sur son poste de

chant ou un autre arbuste proche. Les vocal'isations émises au cours du

vol nuptial tranchent fortement sur le reste du chant, de par leurs fré-
quences plus é'levées et leur composition.

A de nombreuses reprises, i'ai pu observer des compétitions so-
nores entre deux mâles proches. Il ne semble pas se produire de vérjta-
bles duos lors de ces jnteract'ions vocales: chaque ind'ividu paralt chan-
ter "pour son propre compte" rjvaljsant avec'le voisjn par 1a richesse
de soh chant, 1a longueur de ses phrases ou 1a fréquence de ses vols
nupti aux.

B. Phragmites des jolcs

Si 'le phragm"ite des ioncs semble davantage'cantonnê, 1a dimen-
sion des territoires se modlfi: néanmoins considérab'lêment au cours de

la saison de reproduction.
Avant l''incubat jon, 'le mâle est relat'ivement f idè'lerà un poste

de chant qu'i'l abandonne de temps à autre pour effectuer de petits vols
nuptiaux qui 1'amènent sur un buissôn situé que'lques mètres plus loin.
Le chant qui accompagne ces manifestations ne d'iffère en rien de celui
émis posé.

A 'la mi-iuin (date coincidant avec les premiers nourrissages
observés), la plupart des mâles terrjtorjaux accomplissent de grands
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déplacements. L'un d'entre eux a ainsi été observé à plusieurs centaines
de mètres de son site de nidification présumé, chantant et paradant 1à
durant-toute une journée. Quelques jours plus tard, il était à nouveau
observé aux abords de son poste de chant précédent. peut-être s'agissait-il là d'un individu non apparié tentant sa chance dans un autre sécteur ?
De telles observations démon!tçn! 1''importance des marquages par bagues
colorées dans une étude éco-éthologique,

Il est à noter que 1es résultats obtenus jusqu'à présent sont
en total désaccord avec ceux de CATCHPOLE (1973) en Angleterre (rigidi-
té des territoires).

C. Rousser.ol'les ef f arvat-tes

La carte de répartition (fig.4), en nous révélant la forte
densité des roussero'lles effarvattes dans'la réserve de Genk, nous ren-
seigne aussi sur I,exiguîté de leur territoire; en effet, g à tO m2 Oe
phragmitaie-suffisent amplement à l, installation d,un couple.

A I'opposé des phragmites et gorgebleues qui chantent perchés
en évidence sur un arbuste,]es rousserolles effarvattes sont ti^ès dis-
crètes et se tiennent cachées parmi 1es tiges sèches des roseaux. Aux
limites des territoires, des compétjtions sonores opposent parfo.is deux
individus chanteurs.

Vu la vje cachée que mènent ces oiseaux, leurs déplacements n,
ont pu être suivis avec préc'ision, les bagues coiorées étant difficile-
ment repérables. Fin.juin, début juiIIet, quelques individus marqués ont
été capturés à une distance relativement grande de leurs sites de nidi-fication : cette date correspond à ce'lle de l,envol des jeunes.

XI. STRUCTURE DES CHANTS

A. Gorgebleue

Ng!e-prÉlipilglre
Les chanteurs considérés dans cette analyse des paramètres phy-

siques.ont été-enregistrés 'le même jour (5 avril,- lors de Ia pér'iode'dé
parade) sensiblement à Ia même heure (5 heures) et dans les mêmes condj-
tions atmosphériques.. Nggs-verrons plus loin que 1es paramètres tempo-
rels sont passibles de 1égères modifications au cours de'la saison âe
reproduct i on.

lcreqÈ!re:-IrÉguel!rel :
. La répartitjon.des fréquences, dédu'ite de I'examen de que'lque

850 motifs appartenant à 4 chanteurs différents,montre que 65 % du chant
se situent entre 2500 et 5500 Hz, tand'is que 34,2 % des motifs attejqnent
6500 Hz et 0,8 % seulement 1es dépassent (max.imum = 7500 Hz). Aucune"
note ne se situe en-dessous des 2500 Hz. suivant les individus, de]é-
gères variations peuvent subvenir, certaîns chanteurs se caraciérisant
par une tonalité plus aiguë (exemple : 55 % des motifs compris entre
3500 et 6500 Hz, 2 1{ enlre 6500 et 7500 Hz). Dans l,ensembie, ]e chant
occupe donc une gamme de fréquences semblable à celle observée chez la
rousserolle verderolle par LEMAIRE (1974). La structure même de 1,appa-
rej1 phonatoire de 1a gorgebleue ne devrait donc pas'imposer de difib-
rence notoire entre 1es potentialités imitatrices de ces deux oiseaux.
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Paramètres te

Durée des phrases - Intervalles entre 'les phrases

Pour les quatre individus cons'idérés, les variations observées
sont assez importantes. Les chiffres qu'i suivent illustrent mon propos :

(N.B. : L = longueur des phrases; I = ir,uervalle entre les phrases).

Oiseau no 1 : L : i = 6,8 sec. (m = 5,5 s; M = 22 s)

I : i =15 sec. (m = 2 s; M = 12 s)

lPe!91:

Oiseau no 2 : L : i =12,5 sec.

I:i=9 sec.

(m=4,5s;M
(m=2 s;M

(m=2,5s;M
(m=0,5s;M

(m = 3 s; M

(m=2 s;M

18 s)

41 s)

12 s)

6 s)

15 s)

28 s)

0'i seau no 3 : L

0iseaun"4:L

i = 8,1 sec.

i = 2,8 sec.

i = 7,9 sec.

ÿ, = 7,1 sec.

Durée des mot'ifs-
Celle-ci varie considérablement : de 6 ms. (cliquetîs spécifi-

que) à 850 ms. (cas d'un motif emprunté au chant d'une hirondeltà de
cheminée (Hirundo rustica L.).

Interva l I e_entre_ I es-moti fs
Il varie également de façon notoire au sein d'une même phrase :

i1 peut être très bref (100 ms) ou relativement long (900 ms).

Il n'y a vraisemblablement pas de corré'lation entre la durée d'
une note et I'intervalle de temps qui la suit : seule entre en ligne de
compte 1a place occupée par Ia note dans 1a phrase (voir plus loin).

Construction du chant

L'observateur averti sera au premier abord frappé par 1a ryth-
micité très singulière du chant; le début de 1a phrase est peu audible,
hésitant, puis,.le rythme s'accélère, le chant devient de plus en plus
sonore, de plus en plus aigu et s'achève finalement par une succession
rapide d'jmitations complexes. Sur base des documents sonoeraphiques dé-jà à ma disposition, il m'a été possible d'appréhender queiquès règ1es
cardinales simples qui président à l'élaboration d'une phrase (vo'ir aus-
si fis. 5) :

1. Répétition (de 2 à 15 fois se'lon les circonstances) de chaque note
ou motif composant 1a phrase;

2. Augmentation progressive de 1'ampl'itude des notes employées (1es
rjatjons d'amplitude sont discernées sur 'les sonograffines par des
férences dans la noirceur du tracé);

3. Dimjnution progressjve de la durée de l'intervalle entre motifs :
celle-ci peut être de 900 ms. au début d'une phrase et de 100 ms.
lement à 'la fin;
Les notes sont agencées de manière à ce que les motifs de fréquences
plus é1evées sojent p'lacés en queue de phrase (cette augmentation de
fréquences est progressive) ;

va-
dif-

seu-

4
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Fig. 6 et f ig. 7.
ees-Teux îîgnrea illustrent la fj dé1ité des imitations rencontrées dans
le chant des gorgebleues, jci, dans le cas de motifs empruntés au
bruanL des roseaux.

KHz

l,,l

ür

li5

4

1

?.

I

o 0, sec.

La fig. 6 nous montre le cri d'alarme de 1'espèce (à gauche) et deux
imiÏâîiôîs de ce cri rencontrées dans une phrase de gorgebleue.

KHz

I

6

5

4

3

2

h \*, t

0 0,I sec

La fig. 7 compare la note indivjduelle d'un mâle de bruant des roseaux
canîffifre-au bord du "Groote Huiskens l,,leyer" (à gauche) à son imitation
par une gorgeb'leue dont le territoire est proche.
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5. L'association des notes et motifs est telle qu'une transition "douce',est réalisée entre ceux-ci.
En généra1, 1es notes se fondent progressivement'les unes dans les
autres, mais la fina1e des imjtations n'est pas pour autant transfor-
mée (contrairement aux enchaînements observés chez la rousserol'le
verderol'le);

6. L'interva1le entre les différentes phrases est très variable.

Imi tati ons

La proportion d'imitatjons dans le chant varie considérable-
ment selon les jndividus, certains apparaissant nettement p1us,'doués',
que d'autres. Les séquences représentées dans les figures 5,6 et 7 don-
nent une idée de la richesse et de la variété des motifs empruntés. A
l'heure où tous 1es enregistrements n'ont pas encore été analysés et où
certains motifs ne sont pas encore formellement identifiés, i1 me sem-
ble un peu présomptueux de tjrer des conclusions hâtives. Néanmoins,
pas moins d'une trentaine d'espèces im'itées ont été recensées à partir
des données de terrain et des documents déjà analysés. Si 1'on se rap-
pe11e que 1es potentialités vocales das gorgebleues couvrent une gamme
de fréquences semblable à celle de la rousserolle verderolle, il ne se-
rait pas étonnant de trouver chez certains indjvidus un chant compre-
nant jusqu'à 75 T" d'imitatjons.

L''i ntégration des im'i tations dans 'le chant obéit aux règ1es
syntaxiques énoncées plus haut: de la sorte, chez un même individu,
certajns motifs sont très souvent assoc'iés. Une analyse séquentielle
des chants par une méthode mathématique adéquate est actuellement en
cours.

Fidél i té des imi tations

Les figures 6 et 7 illustrent la fidélité des imitations par
rapport aux modèles. Celles-cj sont d'une rare perfection et, à p1u-
sjeurs reprises, d'ail leurs, des observateurs avertis qui m'accompa-
gna'ient sur le terrain se sont laissés surprendre par 1e talent des
gorgebleues. Les espèces imitées elles-mêmes se lajssent abuser par 'la
ressemblance : ainsi, certains chants peuvent déclencher une réaction
territorjale de 1a part d'un bruant des roseaux ou d'un pouillot véloce,
Phylloscopus qfybita (Vieil1ot), espèces fréquemment imitées. De nom-
ffiéa].iséesàGenkaucourSdelaSajSon1983font
état de compétitions interspécifiques pour 1'occupation de postes de
chant privilégiés. Ces données feront prochainement 1'objet d,une pu-
blication détail1ée (GERARD et KEULEN, en préparation).

Les vols chantés

Dans le paragraphe X, je sou'lignais le caractère très particu-
ljer des vocalisations émises au cours des vols nuptiaux. Ces variations,
perceptibles à I'oreille pour un naturaliste avertj, apparaissent de fa-
çon flagrante lors d'une analyse sonographique. Ces chants ne renferment
en effet aucune imitation et sont composés de motifs qui ne se retrou-
vent jamais dans les phrases émises lorsque I'oiseau est posé. Ces mo-
tifs sont de petits sifflements, des trilles ou plus rarement des notes
en chevron, caractérisés par le fait qu'i1s occupent une bande de fré-
quences étroite et en général assez élevée (n:inimum:4500 à 5500 Hz;
certains trilles se situent entre 6500 et 7500 Hz). Le répertoire de no-
tes composant ces vols chantés semb'le propre à chaque individu (voir
fig. 8).
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Fjg._ g. Extraits de chants é.nis en vo1 appartenant à.3-individus diffé-
rents: on notera 1''importante variatjon individuelle et la
structure particu'l'iàre des notes utilisées ici.
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Reconnaissance individuel le

A ce stade des analyses, une conc'lusion hâtive se révélerait
dangereuse. Néanmoins, que'lques impressions peuvent être dégagées des
observations de terrain et des quelques sonogrammec réaliséi.

Plusjeurs motifs empruntés se retrouvent dans 1e réperto.ire d'
un bon nombre d'individus. Les oiseaux ies plus prisés à ce iroint de
vue_semblent être, dans 'l,ordre d'importance décro.issante :1. le bruant des roseaux;2.'le rougequeue noir (phoenicurus ochruros

(Gmelin); 3. le rnojneau friquet (passer !9!!!!!§ 11T;-T. tffioîîITot
vé1oce; 5. I a mésanse charbonn jère TPâfuîïâjfr-1. ) . 

-

Les cris d'appe1 de pouillots ou de bruâfr'îî-sô[Fîommuns à de nombreux
chanteurs; néanmojns, 1es notes choisies dans 1e réperto'ire des bruantsdiffèrent selon les individus.

Les différences individuelles basées sur les imîtations que
renferme le chant semblent davantage reposer sur l,usage gu'en font'les
différentes gorgebleues : arrangements séquentiels, abôndance relative...Ainsi, certains oiseaux commencent Ieurs phrases pàr une succession d'
appels-de pouil.lot, d'autres par une série d'appeis ou de cris de colère
ou d'alarme de bruant des roseaux, tandis que diautres chanteurs 

"ncore-utilisent ces motifs intercalés au mjlieu.d,une phrase (dans 1e respect
des règles syntax.iques énoncées plus haut). Que'lques mâies répètent'in-
lassablement des phrases qui sont le résultat de'l,associatioh de 2 ou
3 motjfs seu'lement, par exemple :- notes en chevrons spéc'ifiques-chant de rougequeue noir et cris de

moineau friquet;
- notes en chevrons spécifiques-cri de verdier et chant de mésange char-

bonn i ère;
- appels de pouillots-notes de rougegorge (Eriu,acus rubecula (L) etcris de moineau friquet.
Parfois, un o'iseau se distingue par une imitation qui 1u'i est personne'l-
1e, par exemple :
- répérition de cris de sarcelle d'été (An-q: querquedula L.) à la fin

d'une phrase;
- "rire" de. pic vert (Picus vjrid'is (Brehm) (entendu une seule fois);- cris et chant de verdiêi[

En guise de conclusion provisoire, il semble que 1,on puisse
dire que si les premières notes sont souvent fort différentes d'un chan-teur_à-l'autre,,l'identification ind'ividuelle semble également possible
par 1'étude de l'arrangement séquentie'l et des proportions relatives des
imitations dans le chant.

Vari ations saisonnières

Les chants enregistrés à l,arrivée des premières gorgebleues
(1e 15 mars) sont fondamentalement différents de ceux décrits-précéàÀm-
ment. Les phrases sont de courte durée - au maximum 9 secondes - et sont
séparées par des intervalles de temps assez longs (parfois 50 secondes).
Les séquences de chant sont de surcroît fort courtes. D'autre part, cei
chants ne répondent pas aux caractéristiques de rythm'icité énoircéei plus
haut; en effet, l'intervalle entre les notes est quasi constant, tout au
long !'une phrase et d'une.phrase à I'autre (500 ms. en moyenne), et 1a
majorité des notes est répétée au moins trois fois

A la mi-juin, les vols chantés d.isparaissent du répertoire de
tous les oiseaux tandis qu'en juillet,]e chant paraît dépourvu de'laplus grande partie des imitations qu'il renfermait 5usqu,âlors. Les phra-
ses, courtes, comprennent davantage de motifs spécifiques : ainsi, 1es
notes en-chevron qui commencent de nombreux chants sont répétées farfoisdurant 10 secondes.
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Vani at i ons I hj s9:-ev9!!s9l19:g

Bien que 1es enregistrements obtenus à Harchies ne soient pas

encore comp'lètement analysés, il ne semble pas
notoires entre le répertoire des oiseaux de Gen

v
k

avoir de différences
et ceux d'Harch'ies. Là

aussi, les'imjtatjons de bruants des roseaux et de moineaux sont fort
fréquentes. Les notes en chevron "spéc'ifiques" semblent davantage su-
jettes à la variabi'lité que 1es imitations. Néanmoins, dans la mesure
où les gorgebleues de la réserve de Genk imitent une espèce comme le
bruant àes-roseaux chez qui des variations dialecta'les du chant ont été
observées 'voir les travaux de GAILLY
tions géoEraphiques des chants imitat
les. Ainsi, une gorgebleue nicheuse a

possède da:.:s son chant une note de br
uniquement dans le répertoire des bru
étang. Ce fait a aussi été observé po

analyse actuellement en cours a pour
des notes .,isurpées aux bruants des ro
levés chez ceux-ci par GAILLY (1982)

, on peut s'attendre à des varia-
fs calquées sur celles des modè-
bord du "Groote Huiskens Weyer"

ant des roseaux qui se retrouve
nts cantonnés au bord du même

r un chanteur du "Streep". Une
ut'la confrontation systématique
eaux et des motifs personnels re-
ans Ia réserve "De Maten".

u

u

a

u

b

S

d

Qi:çs:l!gr -e!-spptee!e-9e-lc-!ens!iel-Ése:É!hglsgig ue du cha !!
De nombreux auteurs se sont interrogés sur la valeur conmuni-

cative des s'ignaux imités. Certains y ont vu une activité ludique : 1e
jeu étant fréquent chez de nombreux vertébrés (BREMQND,1971). D'autres
ônt démontré qu'un vocabulajre rjche et varjé est davantage attractif
pour des femeÎles : voir les travaux de KR00DSMA sur les canaris (leri-
nus canarius) (KR00DSMA, 1976). D'autres encore concèdent aux chants
iî'it;i[if§I,'ne fonctjon terrjtor'la]e renforcée vjs-à-vis des congénères
majs aussi des espèces imitées; ainsi, pour KREBS (1976), un intrus de
passage pourrait effect'ivement se laisser abuser par 1'apparente abon-
âance-des r.âles cantonnés sur un espace donné. Dans son étude du chant
imjtatif de la rousserolle verdero'lle, LEMAIRE (1974, i975 et 1979) at-
tirait l'aitentjon sur le fait que les chants à fonction territoriale
n'éta'ient jamais imités en entier, ceci ayant pour effet d'éviter des

interactions interspéc'ifigues. La seu'le fonction de'l'insertjon des imi-
tations dar.s le chant semblait dès lors être de nature attractive, les
femelles érant davantage attirées par des ind'ividus aux chants variés.

Cnez la gorgebleue, la richesse du répertoire pourrait être
ljée à une fonction sexuelle, puisque c'est à 1'époque des parades que

les vocalisations sont les plus longues et les plus diversifiées. Les

observatjor.s de terrain faisant état de joutes sonores entre deux mâles

voisins cor.firmerajent cette hypothèse. D'autre part, on se rappellera
qu,au cours des vols nuptiaux chantés le chant est dépourvu de motifs
empruntés; ceci pourrait s'expliquer par le fait que dans'les vols
chântés lés signaux optiques (mise en évidence des couleurs éclatantes
de la queue, màuvements démonstratifs) prennent le pas_sur 'les signaux
acousti'ques. Néanmojns, de nombreuses observations réalisées à Genk

en 1983 illustrent des interactions entre espèces imitatrices et espè-
ces imitées et révèlent une certa'ine valeur territoriale du chant imi-
tatjf. Celui-ci paralt jnterven.ir de façon prépondérante dans de tels
confljts et, contrairement à ce qui a été observé chez la rousserolle
verderol'le, un motif emprunté est souvent répété et acquiert ainsi une

valeur territoriale vis-à-v'is de l'espèce imitée.
Les observations réalisées à Genk en 1983 Se verront harmonieusement
complétées 3u cours des années suivantes P!!-de1 expériences de repas-
se des chants. une comparaison plus détaillée de mes résu'ltats avec
ceux de LEYAIRE sera alors rendue possible.
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Paramètres f ntiels

Le chant du phragmite se distingue par le fait gu'i1 occupe
une large bande de fréquences: en effet, la plupart des motifs qu'i1
renferme sont compris entre 3000 et 7500 Hz; certains atteignent même
des fréquences de 8500 Hz (imitat'ion de bergeronnette printanière).
Ceci peut s'expliquer par la nature-même des motifs : sifflements aigus,
c'liquetis sonores, roulements, trilles ou cris divers comprenant de nom-
breuses harmoniques. Un très petit nombre de notes s'inscrivent dans une
gamme de fréquences plus étroite: notes en chevrons spécifiques ou ap-
pels de pouil'lots. Ces constatations émanent de I'examen de 1100 motifs
appartenant à quatre mâles territoriaux différents.

P aramètres ls

B. Phragmite

"La longueur des émjssions sonores et un rythme bien tranché
caractérisent le chant de toutes les espèces du genre Acrocephalus,
mais le débit, la tona'lité et le talent 'imjtateur variffiTrffiEpèce
à f'autre" (LEMAIRE, 1974). Nous passerons ici en revue 'les différents
paramètres qui caractér'isent le chant :1u phragmite des joncs (Acroce-
phal us schoenobaenus ) .

Les différents motifs sont en généra1 courts : de 10 à 40 ms
au maximum (les plus longs sont les roulements spécifiques).

Conrne nous I'avons vu dans 1es paragraphes précédents, c'est
1a rythmicité régu1ière du chant, sa tonalité aiguë et le grand nombre
de motifs "à harmoniques" gu'il renferme qu'i retiennent tout d,abord
I'attention. Sur base des documents sonographiques dont je d'ispose
actuellement, on peut évaluer à 30 ou 40 % 1a proportion des imitationsjncluses dans le chant. Contrairement à ce qui a été observé chez la
rousserolle verderolle (LEMAIRE, 1974) et 1a gorgebleue (dans Ia pré-
sente étude), i1 n'y a pas ou très rarement diassocjations de motifs
empruntés. Les imitations s'intègrent dans le chant parmi les motifs
spécifiques et sont séparées les unes des autres par 1es roulements ca-
ractéristiques du phragmite. Parfojs, f imitation est de longueur un
peu supérieure à 40 ms : cas des'imitations de moineaux friquets ou de
rougequeue noir. Aucun arrangement séquentiel déterminé n'apparaissant
à première vue, il me faudra recourir à une analyse mathématique adé-
quate pour dégager les éventuelles règ1es de construction du chant.
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Durée des lot'if s

I nterva I I e_entre_'les_moti f s

Le chant du phragmite se caractérise par 1a rythm'icité régu-
ljère des notes émjses; aussi, les intervalles entre motifs sont remar-
quablement constants : 40 ms en moyenne. Notons que les variatjons in-
terjndividue'l les sont né91 igeables.

Durée des phrases et_intervalles-entre_elles_
A l'époque des parades, la longueur des phrases n,est jamais

inférieure à 10 secondes; elle varie néanmoins considérablement au sein
d'une même séquence de chant (jusqu'à 35 sec.). Les durées moyennes cal-
culées pour chacun des mâles territoriaux sont sensiblement identiques
et avois'inent les 25 secondes. L'intervalle entre phrases est à cette
époque très court : de une à trojs secondes.

Construction du chant
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Fidélité des imit ati ons

Comme dans le cas de la bleue, l'ornithologue de terrainsera frappé par 1a perfection des at i ons réal i,sées. L'analyse sono-graphique confirme ces .impressions
sa préférence pour'les appels siffl

voir fi
s re I at vement

e). r.e phragmite marque
a'igus (appels de

gorge
imi t

(

e
g
'i

pouillots et bruants ou notes de ber geronnettes printanières l,lotacillafl ava L. )ou
E-fiîns de vo

pour 1es cris renfe
lées de moineau fri

rmant de norribreuses harmoni

très souvent imi
restreint q

vol s chantés

té, mais l'évent
plus ue chez 1a gorgebleue.

Beçglngr:: glge individuel le ou ulationnelle

Les paramètres temporels du chant sont sujets à des variationsimportantes au cours du cyc1e. de reproduction. A tiarrivéÀ au priÀteÀfi,
1es_phragm'ites émettent des chants àisparates aux phrases très'cou"iàl-'(2'5 à 5 secondes maximum).séparées pai^ oe grands intàivàlres oà-iemps(5 secondes. et plus). La richêsse du repert6iià-Àst ègaiàrent moindre :certaines phrases sont.alors.composées uniquement de ioulements spéci-fiques associés à des imitations de moineaux friquets. Le-rythme buchant est néanmoins en tous points ident.ique à ce'luj des voêalisations
émises-durant 1a pér'iode des parades. Quer'ques Sours pius tard, le chantrevêt l'aspect varié et continu caractéristique des Rlroèepnalüs. Il s,éteindra complètement lors de la construction ou nio;-dffiEfrncuua]tion et après 1e nourrissage des jeunes, res ém'issions roÀo.., repren-nent, apparemment invariantes dans leur composition, mais les sequeÀlesde chant sont très courtes.

9rsu::iel_9e_I g_Iqls!igl_Éce:É!!qlegl gye_gy_els!!

La modalité de i'intégration des imitations dans le chant
semble davantage-se rapprocher-de celle mise en évidenàà chez la rous-serol Ie verderolle que de celle rencontrée chez la gorqebleue. En àriet,une imitation est très rarement répétée et est toujôur( encadrée ue mà-'tifs.spécifiques : on voit donc diîticilement cormËni àtià'pou."uit ac_quér'ir une valeur territoriare vis-à-vis des espècui iÀité"s. De plus,le chant est.émis principalement au cours de 1a'périodà oài paraoès. it
semble donc davantage 1ié à l'attraction des femôlles qu,à tà terriio-'rjal ité intra- ou iiterspécifique.

quet).Le rou
ail des moti

ques m

gequeue noir est également
fs empruntés est nèttement

!e:

composition des vocalisations émises au cours du vol rrupt.ialne diffère en rien du chant émis posé; en général,'la phrase commencéesur'le poste de chant est poursuivie àans Ies airi. cei vois chantés 
-

sont en fait bien moins spectaculaires que chez la gorgebleue, fuiiqu,'i1 s'agit de simples déplacements latéraux pour gagner un autre buis-
son.

Sans procéder à une analyse séquentielle des chants, i.l m,està l'heure actuelle impossible de itatuei sur dréventuellàs vâriationsindividuelles ou populationnqlles chez 1e phragmite des jôncs. ce pointparticulier sera donc examiné'ultérjeuremeht.

Variation sansonnière du chant
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. Le-chant apparaît comme une succession de motifs complexeset variés où ne sembre régner aucun arrangement précis des motifs.
Paramètres fréquentiel s

C. Rousserolle effarvatte

Le chant se distjngue au premier abord de celui des autres es_pèces du genre Acroce halus par 'l e fait qu' il se situe dans u amniede fréquences re a veme
chez le phragmite
petits sifflement

sses (de 1500 à 6000 Hz). Mais,
référentiel lement

neg
tout commedes joncs, i1 apparaît composé des, de trilles et rouleme nts spécifi ques ou de notescomprenant de nombreuses harmonj ques. De Ia sorte, 1 a ganme de fréquen-ces est relat'ivement étendue. Ce s constatations re posent sur I'examende 800 motifs appartenant à quat re mâles terri tor.i aux différents.

P ar amè tre s ls

Durée des motifs_et intervalles entre ceux_ci
Les motifs peuvent ici être sensibrement plus longs que ceuxrencontrés chez le phragmite, et_ce paramètre est àuiii àavantage sujetà la variabilité : de 1ô.ms à.t10 ms'pour les motiis-ies-prr. idngi-"--(imitations de mouette-r'ieuse). re ryiÀme d;-c;;;i'Ë.i-Ës!r"rent moinsrégulier: les interval'les entre motifs varient de a0 à-dô ms, 1e déb.itétant donc iégèrement moins rapide que chez l,autre À.pa.à cons.idérée.

Durée des phrases et_.intervalles_entre_elles_
chez tous res individus concernés, ra longueur des phrases va-rie considérablement au cours d,une séquence de chànt : de 2,5 aÀ;;nà;sà.35 secondes; 1a préférence semble quand même sÀ Àârqr". pour les émis_sions de.longue durée (i = 20 second.r). r-,intervatie'Àntr" phrases est'lui aussi fort différent au cours d'uné même sÀunà. à"-lÀurt : de 1 à45 secondes

Compositjon du chant

Les motifs.spécifiques qui composent ra majeure partie du chantsemblent varier à I'infini r 1es'figures 10 et lL nous en donnent unrapide aperçu. par contre, ra diveriite oes imitàtiàni qüe renterme lechant et teur abondance retative (15 à 20 %), soÀi i.iuiËi qrôiqrâ-..r_tains chanteurs. apparaissent plus'doués gue'é'autres. ôoÀ*" chez repnragmlte, on n'observe pas, ou rarement, d,associations entre motifsempruntés. Les imitations s'intègrent dans le crranI pàimi ies motifsspécifiques: elles possèdent d'àilleurs un point.or*rn avec ceux_ci :1a largeur de la bande de fréquences occupéei-riànàivîà sànographiquerévèle.leur précision. Les motifs 1es plui .àr.ur*Ànï-àmiiuntes sontles cris de moineau, qui se retrouvent aàns-iÀ ropà"ioi.Ë'àe rà piüpa"tdes chanteurs. Néanmoins, 1'association de-deux ütii; pàriicutière àun individu semblerait permettre une reconna.i ssance indiv.idueile deschanteurs. Exempie :
- cri de mouette rieuse (Larus ridibundvs L.) suivi de cris de moineaux;- appels de bruant des roîêrr âTrerr:FE?ir-aveé des noiès-oe-motnààui;--"'- appels.de pouirot fitjs (phJlr-o:copus troch.ilu.s it-i-uii."runt avecdes cris de mojneau friqueE-
l^::,:l1O: des enregistrements, il ne nous est néanmoins pas permis deconc ture à des variations populationnelles du chant.

p
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Il n'y a pas de changements notoires dans la composition du
chant au cours de la sajson. Fin mai, les séquences se font plus cour-
tes et moins fréquentes, mais quelques rousserolles chanteuses - peu

nombreuses il est vrai - seront néanmoins observées jusqu'à la mi-iuin.

CONCLUSIONS

Les travaux de terrain effectués durant la période de repro-
duction 1983 ont été orientés vers 1a réalisation du plus grand nombre
possible d'enregistrements. L'analyse de ces enregistrements est à l'
heure actuel'le à peine ébauchée, majs elle m'a néanmojns permis de dé-
gager 1es paramètres sur lesquels repose la spécifjcité du chant chez
àtràcune des espèces considérées (paramètres fréquentiels et temporels).
Une approche de la construction du chant et des modalités d'insertion
des imitat'ions a également été possible, et dans le cas part'iculier de
1a gorgebleue, 1es règ1es syntaxiques prés'idant à l'élaboration des phra-
ses ont pu être dégagées.

Le problème des fonctions éco-éthologiques du chant jmitatif
a également été abordé, et les premières observations d'interactions en-
tre-espèces imitatrices et espèces imitées apparaissent des p'lus inté-
ressantes. C'est plus particu'lièrement en ce sens que seront poursu'i-
vies les recherches au cours des saisons à venir.
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