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DORTOIRS URBAINS ET DISPERSION DIURNE DES

ET0URNEAUX Sturnus_ vulgaris AU PAYS DE LITGE EN 1978-79

par l\1. METZMACHER, A. GUI0T, J . P. JACOB, J . Cl . RUL'IET

During the last decade, starlings have built up considerable ur-
ban populations jn the city of Liege, causing much trouble to inhabi-
tants in the vicjnity of roosting sites. This success might be attri-
buted to the sheltered situation of the c'ity in a deep valley, abun-
dance of large trees in green spaces along banks of the river Meuse

and.in publiè parks, good situation amid pastures in the countryside,
and on important rnigration routes.

Before any attempt to reduce this undesirable popuiation' the
city's authorities have promoted a research on the localisation, eva-
luaiion, evolutjon of roosting groups, as well as on pre-roosting rou-
tes and diurnal dispersion. It js clear that fluctuations in the at-
tendance at one pecuf iar roosting s'ite is understandable only in beeing
replaced in the context of breeding c.yc1e, m'igration influx, weather
conditions, food disponibilit'ies, and rnan-made disturbance. Under-
standing starlings'population success and evolution needs long-t_erm 

-
and large-scale èoordinated researches at regional and continental level.

ABSTRACT

I I'ITRODUCT I ON

Aux termes d'une convention signêe avec I'Echevinat de la
Qualité de la Vie et de l'Envjronnement de la Ville de Liège, le ser-
vice d,Etholog.ie de l,université s'est engagé en 1977 dans l'étude des

Cortoirs urba'ins d'Etourneaux Sturnus vulgaris L.

Jusqu'aux années soixante, les dorto.irs urbains étaient peu im-
p0rtants et ne constituaient guère qu'une culiosité. Les grosses con-
centrations se sjtuaient en dehors de la vi l1e (A1leur, Vivegnis,
pur.iet 1958 ; Pjron, 1959) . Ces dern'i ères annêes, les dortoirs urbains
se sont singulièrement multipliés et agrandis, provoquant des réac-
t.ions de plus en plus hostiles des citadins : les cris gênent et jrri-
tent les habitants, les fientes souillent le sol, les voitures, les
bancs publics et dégagent en s'accumulant des odeurs djfficilement
supportabies lors dès iours chauds et humides de l'été (Gi1on, 1979).

La viIIe était décidée à réduire ces nuisances mais souhaitait
que toute action fut basée sur une étude du problème. un des aspects
de l'étude consistait à localiser et inventorier les dortoirs, à esti-
mer les effectifs des étourneaux, à déterminer leur origine et leur
di spersion iournal ière dans 1es campagnes environnantes.
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Le présent article dresse le bilan des inforrnations sur la dis-
tribution et la fluctuation des effect'ifs des étourneaux aux dortoirs
de liège en 1978-79 et sur les allers-retours iournaliers des o'iseaux
entre ces dortoirs et les zones de nourrissage dans I'arrière-pays.
Il s'interroge aussi sur les fonctions possibles du comportement grê-
gaire des étourneaux.

I'lETHODIS

Les oiseaux ont été étudiés et leurs effect'ifs évalués, tant sur
les ljgnes de vol reliant dortojrs et zones de nourrissage, soir et
matj n, qu'aux dortoi rs urbai ns eux-mêmes.

Les lignes de vol entre ville et campagne ont été déterminés à
partir de points d'observation fixes. La localisation des dortoirs a

été facilitée par les informations fournies par J. Tahon (com. pers.)
et I es servi ces de I ' Echevi nat.

Au dortoir, 1e dénombrement des oiseaux était obtenu par compta-
ge et (ou) estimation des groupes à leur arrivée, 1es observateurs se
p1açant de facon à jouir de la vue la plus dégagée sur celui-ci.
Après 1a chute des feuilles, et grâce à l'éclairage urbain, des dénom-
br:ments nocturnes ont été possibles. Parfo'is, il éta'it nécessaire de
provoquer 1e déplacement d'étourneaux 1ogés dans des feuillages per-
sistants vers des arbres vo.isins dénudés. Une équipe rêdujte d'obser-
vateurs pouvait dès lors dénombrer en une seule nuit l'ensemble des
dortoirs. Ce genre de comptage est nettement plus précis que des dé-
nombrements d'oiseaux en vol arrivant au dorto'ir, notamment lorsque
les bandes sont peu importantes et volent bas, conme ce fut le cas en
janvier 1979. Ainsi, i'écart entre les deux méthodes de dénombrement
était de 40 i., en faveur des comptages nocturnes en ianv'ier 7979, con-
tre seulement 20 % en décembre 1978.

Un dernjer moyen d'estirner 1a population d'étourneaux venant
dormir â Liège était d'add'itionner les chiffres obtenus par comptage
sur les différentes lignes de vol à la limite de 1'agglomération.
L'imprécision de cette méthode éta'it accentuée par 1e fait que, man-
quant d'observateurs pour ceinturer complètement la ville, nous de-
vions étaler les comptages sur plus'ieurs jours. D'une manière génêra-
le, les ch"iffres produits sont des estjmations et non des dénombre-
ments exacts. Les dénombrements d'oiseaux grégaires posent en effet
de multiples problèmes. Dans le cas présent, il fallait estimer très
rapidement, dans des conditions de visibjlité souvent mêdiocres, des
groupes parfois fort importants.

Rernarquons que ce genre de travail exige beaucoup de concentra-
tjon de la part de l'observateur, surtout en ville où de nombreux bâ-
timents masquent l'arrivée de certajns groupes. Ceci entraine des er-
reurs par omission surtout si la cadence des retours est êlevée. Un

certain entrainement est donc nécessajre. Le principe de 1a technique
du dénombrement consiste à estjmer 1e pius exacternent possible une
fraction du groupe (10,50, 100,...) et de 1a reporter ensuite autant
de fo'is que nécessaire sur I'ensemble (pour compiément d'information
sur la méthode, voir par exemple Dervieux et a1., 1980). Cette tech-
nique est difficile lorsqu'on a affaire à des groupes compacts (cas
fréquent chez I'étourneau) et l'erreur, généralerxent une sous-estirna-
tion, r'isque d'être forte si la bande est importante. A ce niveau,
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1a photographie d'un nombre suffisant de groupes, parfaitement rêali-
sable avec une pe1 l icule sens'ible, permet d'évaluer d'une manière sa-
ti sfa'i sante ces impréci s ions.

D]STRIBUTION-LOCALISATION DES DORTOIRS

A Liège, les dortoirs sont concentrés dans le fond de vallée de
la Meuse. Cette localjsation semble déterminée d'une part par des si-
tuations plus abritées que sur le plateau, et probab.lernent un peu plus
chaudes du fait du tissu urbain, et d'autre part par 1a prêsence d'im-
posantes allées ou groupes de grands arbres, le long des rues etchaus-
sées, sur 1es places publiques et grands parcs, sites plus appréc'iés,
sernbl e-t-i 1 , que I es versants de I a val I ée.

La localisation des dorto'irs du printemps à l'automne est donnée
par 1es figures 1 et 2. La fréquentation discontinue de certains s'i-
tes s'explique essentiellement par les consêquences d'expériences de
lutte acoustique qui ont provoqué des déplacements plus ou moins dura-
bles des dortoirs. Ainsi, en juin-iuillet 1978, les étourneaux ont
quitté le boulevard E. de Laveleye pour 1e quai des Ardennes ; l'effa-
rouchement avait été réalisé au moyen d'un bruiteur électronique
(Av-A1arm), mais l'effet fut de courte durée car les oiseaux se ré-
installèrent suite à un phénomène d'accoutumance progressif. Une nou-
ve1le expérience d'effarouchement, cette fois au moyen de cris de dé-
tresse de geai soigneusement enregistrés, a été menée à bien fin sep-
tembre et a donné des résultats plus durables : les o'iseaux abandon-
nent le boulevard de Laveleye pour gagner principalement l'ensemble du
quart'ier d'Qutremeuse, leS prédortoirs habituels se transforrnant en

dortoirs. Ailleurs, on note aussi l'occupation de l'extrémité du quai
des Ardennes et du parc de l'usine à Cuivre et Z'inc. Enfin, une nou-
ve11e expérience d'effarouchement réal'isée fin octobre provoque 1e

transfert des dortoirs d'Qutremeuse vers leS ancjens dortoirs du quai
des Ardennes et du boulevard E. de Laveleye. En novembre cependant,
on note une faible recolonisation du quartier d'Outremeuse. La répar-
tition des dortoirs en début d'hiver (décembre 1978) est 'illustrée
figure 3 c. Les grands froids qui sévissent à partir du 31 décembre
1979 entrainent une certaine redistribution des étourneaux et I'aban-
don de plusieurs gltes nocturnes. Un tel phénomène avait déjà été
signalé par Delvingt (1961) et Brod'ie (1979). A partir de fin ianyier,
un-dortoir se formè dàns un bosquet d'épicéas à Beaufays. i1 est pro-
bable qu'une partie des étourneaux dormant à Liège s'y soient progres-
sivement transférés, notamment ceux provenant de 1a rêgion verv'iétoi-
se. En effet, il ne subs'iste plus en fêvrier-mars que de petits dor-
toirs situés dans des arbustes à feuilles persistantes (houx, lierre'
laurier-cerise.. . ) voire sur un bâtiment' Ces types de support diffè-
rent sens'ib'lement des grands arbres préférés iusque 1à (tableau 1).
i'.lotons aussi que la tendance à dormir sur des bâtiments ne semble paS

(encore ?) se développer à Ljège, cornme c'est le cas, par exemple. à

Londres.

FLUCTUATIONS DES EFFECTIFS

Les fl uctuations
gure 4 et celles des p

lobales des effectifs sont résumés sur la fi-
ncipaux dortoirs dans le tableau 1.

les étourneaux dormant au boulevard de
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En avril-mai 1978,
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Laveleye sont visiblement des non-nicheurs. L'existence de 'dortoirs
urbains en période de nidification est connue à Br^uxel1es (De1rjn9!:
1960) et Londres (Chandler, i979), majs'ici leur nombre (30 à 35.000
oiseâux) est surprenant. J. Tahon (com. pers.) n'avait iamais noté
à cette êpoque une tel le concentration ; celle-cj ne s'est d'ailleurs
par reformée les années suivantes.

Les prem'i ers j uvéni 1 es apparai ssent I e 2

l'envol normal des premières couvées (Tahon,ibi
rapidement et, avec 1'appoint d'adultes ayant a

ils font doubler f importance du dorto'ir. De i
lation totale des dortoirs s'accroit avec, semb

août (1).

En hiver, f imPortan
partir du 31 décembre 1978
bre d'étourneaux :7r- à 84
55 à 65 .000 exempl a i res I e

de f in janv'i er à nars et s

jr
d

c
u

I

uin, soit peu après
.) . Leur nombre croi t
hevé leur reproduction,
'i n à octobre, 1a popu-
e-t-i l, un pal ier en

Les apports automnaux peuvent être imputés à des migrateurs em-
pruntant 1,àxe privilégié qu'est le sillon mosan et peut-être aussi à

des oiseaux indigènes (par exemple, ardenna'is) abandonnant Ieurs dor-
to i rs ruraux.

La chute des effect.ifs fin novembre coîncide d'ailleurs avec la
fjn de 1a migration. Les raisons motivant les départs sont multiples
et d.ifficilement séparables. Parmi elles, citons la diminution des

ressources alimentaires aTns'i que les mod'ificatjons du climat ré9iona1.
Au niveau du dortoir Iui-même, Ia variation du microclimat, suite à Ia
chute des feuilles, est peut-être un facteur important' L'adaptation
aux condit'ions locales pourra'it se faire ant'icipativement et, dans cet-
te opt.ique, chandler (1979) a émis 1'hypothèse que des effectifs éle-
vés ou en croissance rapide peuvent stimuler 1e départ d'une fraction
des jndividus. Cette stimulation pourrait agir par f intermédjaire de

comportements sociaux tels que 1'agitation au-dessus et dans les dor-
toii^s (vo1s massifs en tous sens, mobiljté dans le dortoir, "volume"
des cris) particulièrement notable à L'iège en septembre et octobre.

La recrudescence de l'activité sexuelle en automne pourra'it aus-
s.i rendre certains ôiseaux plus réceptifs à ces stimuli et être elle-
même accélérée par ces derniers. Les travaux de Gwinner (1975) mon-

trent en effet que certaines fonctions physiologiques sont préprogram-
mées chez l'étourneau et que leur mâturation est susceptible d'ètre
'influencée par des facteurs de l'environnement physique et social .

Une série d'interactions et de rétroactjons entre des facteurs exogè-
nes et endogènes est peut-être par conséquent à la base de certajns
ajustenents de population dans des dortoirs urbains.

te vague de froid qui s'abat sur 1e pays à

provoque une dirninution immédiate du nom-
.000 exemplaires le 27 décembre et seulement
3 janvier. La diminution reprend ensuite

'expl ique surtout par 1a formation du dor-
toir de Beaufa-ys qui culmine à 25-30.000 étourneaux début mars et re-
tombe à 5-i0.0Ô0 le 28 mars ; cette nuit-là, une capture au filet-
nasse à Beaufays par 1a station de Zoologie appliquée de Gembloux crée
une perturbatiôn qui provoque apparemment le retour d'un petit contin-
gent d'oiseaux très farouches dans 1e quartier Vennes-Ardennes'

(1) Les comptages de ce mojs n'ont pas-été suffisarnment complets pour
connaître la tendance exacte des fluctuations.
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DISPERSION DIURNE

L'aire de dispersion diurne autour des dortoirs a été déterminée
en hiver à partir du développement des d'ifférentes lignes de vol ;
celles-ci pouvaient atteindre 25 à 30 kn (figure 5).

Dans la zone d'influence des dortoirs, 1a dispersion n'est par
ail leurs pas homogène. Les sources de nourriture abondantes et faciles
d'accès sont en principe privilégiées, comme c'est le cas en été pour
les cerisiers. En hiver, le rôle potentiel des dépotoirs est souvent
évoqué. Pour y apporter une ébauche de réponse, nous avons v'isité
26 dépôts d'immondices (tableau 2) de 1a province de Liège en décembre
et rêalisé ensuite des comptages plus fréquents sur certains d'entre
eux ( les pl us gros) .

Parallèlement, des itinéraires-échantillons ont été réalisés de
décembre à mars en milieu rural en vue d'y préciser la distribution
des étourneaux et notamment les habitats d'alirnentation.

Les dépôts d'immondices et décharges publiques

Un total de 8.914 étourneaux ont été dénornbrês sur les 26 dépôts
dorrt 8.300, soit 93 %, sur les cinq plus grands (Grand Hallet : 3.000;
Omal : 2.500 : Bombaye : 1.400 ; Dison :900 et l'lontzen : 500). Les
deux premiers sont situés en Hesbaye, les trois autres dans le pays de
Herve (figure 5). Ce total ne représente qu'une petite minorité de la
population régionale de décembre, au mieux 10 %, si I'on considère que
80.000 oiseaux dorment à Liège et 100.000 environ à Ambresin qui drai-
ne alors Ies oiseaux de 1a région Hannut-[,laremme.

La présence de grands nombres de Laridés part'iculièrement auda-
cjeux sur 1es décharges peut être un facteur limitant le taux de fré-
quentati on par I 'étourneau.

Les cinq grands dêpôts sont les seuls qui, en plus d'étourneaux
et Laridés, hébergent aussi en nombre des Corv'idés et des moineaux.

A 1 'exception d'un dépôt d'importance moyenne à l,,laismes, tous
les autres sont petits et alimentés plus épisodiquernent. Les étour-
neaux y sont présents (16 décharges sur 21), rnais en petit nombre (max
150 ex., en moyenne 40 ex.) de même que 1es Corvidés ; les Laridés en
sont absents.

La différence essentielle entre grands et petits dépôts t'ient au
fait que sur'les premiers la nourriture est à la fois abondante, acces-
sible et permanente. En effet, 1e versage a ljeu tout au long de 1a
journée et les détritus broyés ne sont pas simplement dêposês en tas
mais nivelés au bulldozer, ce qui les rend en grande partie accessj-
bles.

Le tableau 3 résume les données recueillies de novembre â mars
sur les 5 grands dépôts mentionnés ci-dessus. 0n gardera à I'esprit
que ces comptages n'ont pas été effectuês aux mêmes heures et qu'i1
faut par conséquent ies comparer avec prudence. Par rapport à décem-
bre, on constate que, pour les étourneaux, les valeurs du mois le plus
froid (janvier) ne sont pas tellement élevées. Elles sont même plus
basses encore sur la décharge d'Omal, ce qui résulte de la dispersion

- 1)
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et de l'abandon du dortoir d'Ambresjn quelques jours après une opéra-
tion de capture (réa1isée fin décembre par Tahon, équipe de Gembloux).

En février-mars,1a tendance généra1e est à une dim'inution sensi-
ble des effectifs sur 1es décharges. Les possibiIjtés alimentaires se
sont en effet à nouveau accrues dans les pâtures, maintenant dége1ées.

0n notera par a'illeurs que 1e nombre de Corvidés culmine en ian-
vier sur les décharges de Bombaye et de Dison et que les plus grosses
concentrations de Laridés (1) sont observées en novembre à Bombaye.
La faiblesse relative des effectifs de janvier à cet endrojt est peut-
ètre liée à un manque d'abreuvoirs non ge1és à proximité du dêpotoir;
Cooke et Ross (7972), en effet, ont montré aux U.S.A. que le nombre
journalier de Laridés d'une décharge est influencé notarnment par 1'eau
di sponi b1 e.

Itinênaires échanti I lons

Des est imat i ons des effecti fs d' étourneaux di stri buês dans l a
campagne pendant la iournée ont été réalisês en parcourant des itiné-
raires échantillons à faible vitesse (20-25 km/h) en voiture. Les
repérages et comptages ont été réalisés par 1e conducteur seul à bord;
ce la laisse supposer une erreur par défaut. Le principe d'observation
cons'ista'it à noter tous les individus rencontrés' avec arrêt pourcomp-
tage des bandes (Tableau 4) ; 1es rn'ilieux où les animaux s'alimentaient
ont êgalernent été notés. Ces parcours excluaient les données relati-
ves aux décharges d'immondices et à leurs environs, mais comprenaient
cel I es rel ati ves aux vi 1 1 ages et hameaux.

En Hesbaye, terre où domi nent I es cul tures , I ' i ti nérai re passai t
par Houtain St Siméon, Slins, Juprelle, Donceel, Vieux-l,laleffes ; en
Ardennes et au Condroz, régions de prairies et de forêts, par Banneux,
Sprimont, Anthisnes, Nandrin, Clermont; dans 1e pays de Herve, cou-
vert de pra'iries et de vergers, par Bombaye, Aubel, Montzen,
liel kenraedt, Henri -Chapel 1 e.

Les résultats rapportês à 40 km de parcours, sont consignés dans
le tableau 4 et la figure 6. La méthode ut'ilisée étant relative,'ils
doivent être compris en ce sens.

(1) llouettes rieuses (Laruq ridibundus) principalement, quelques di-
zaines ou parfois queTques centajîes de goé1ands argentés (Larus
argentatus) et des goé1ands cendrés (Larus canus) en très petit
nombre.

- 16 -



Tableau 4: Résultats des parcours-échantillons exprimés par rapport

à 40 km de trajet.

Hesbaye Pays de Herve Condroz

Décembre 7.277 1. 160 168

Janvi er 58-63 27 -32 50

Févri er t?4 ?75-??4 306- 362

évident que
sous-estimé
bandes au g

quelques di

l,1a rs 92-102 588-719 300- 383

Le tableau 4 montre qu'en décembre les étourneaux semblent beau-
coup plus rares en Condroz que dans les deux autres régions. Ils s'ob-
servent principalement dans les prairies, surtout en présence de bé-
tail, dans 1es vergers, ainsi que dans les vi11ages. La désaffection
des cultures est nette, principalement en Hesbaye où celles-ci repré-
sentent quel que 80 ?6 des superficies agricoles. Il est d'autre part

les chiffres avancés pour les villages sont nettement
s du fait de la difficulté de prospecter ce milieu. Les
agnage sont généralement assez petites, le plus souvent
zaj nes d'exempl ai res.

En janvier, 1a nejge et 1e ge1 concentrent les étourneaux dans
les villages et nous notons une chute des effectifs recensés, dans 1es
campagnes, analogue à celle observée dans les dortoirs 1iêgeois.

Le dége1 qu'i survient en février ramène les étourneaux dans leur
milieu préféré, les pâturages oÙ on les détecte auss'i plus facilement.
La prépondérance de 1a rég'ion Condroz-Ardenne peut être liée à l'ins-
tallat'ion d'un dortoir important à Beaufays.

En mars, les chiffres du Pays de Herve traduisent des passages
de migrateurs ; jls sont dus essentiellement à une seule grosse bande
associée à plusieurs centaines de grives. A cette époque, de nombreux
jndividus sont aussi observês par couples.

HOUVEMENTS DE RETOUR VERS LES DORTOIRS.

En fin de journêe, les étourneaux se concentrent tout en se rap-
prochant des dortoirs. Les premiers rassemblements, généralenent peu

importants, se forment au posé ou en vol (groupes convergeant sur un

axe de vol ou oiseaux entraînés par 1e passage d'autres) dans les zones
de gagnage. Sur le chemin du dortoir, les groupes s'arrêtent à une ou

a piuÀieurs reprises en des endro'its de stationnement iouant un rôle
de concentration : 1es prédortoirs, qui sont régu1ièrement frêquentés
d'un jour à I'autre, comme les dortoirs.

-17 -



Distribution et'importance des liqnes de vol

La d i spersion et I a di stri buti on dj urnes détermi nent I 'exj stence
et f importance des diverses lignes de vol dont le patron a varié au
fil des mois cornme le montrent 1es figures 3 a et 3 d. Les variations
observées dépendent des effectifs dormant à Liège et de la dispersion
de leurs gagnages ainsi que d'interférences avec d'autres dortoirs.
Ainsi, 1e gros des troupes d'étourneaux au dortoir ne provenait plus en
juillet du secteur suC-est à sud-ouest comrne en iuin, mais b.ien du

nord-est ; ceci doit ètre lié à la maturation des cerises au pays de

Herve ; les faibles arrjvages du secteur ouest s'expliquent quant à

eux par I'existence de deux importants dortoirs en Hesbaye, à Boneffe
et Frel oux ( Enge1 s , comm. pers . ) .

l4oment du retour au dortoi r

L' heure du retour au dortoi r est pri nc i pa l ement foncti on de

l'heure du coucher du soleil (fig. i). Toutefois, on remarque d'une
part 1a dim'inution entre juin et décembre de l'intervalle séparant les
premiers et .les derniers arrivages (? h. 45 à t h. 25 en moyenne),
d'autre part que 1e gros des arrivées précède généralement le coucher
du soleil en êté puis coîncide progressivement au fil des mois avec la
tombée de la nuit. Les observat'ions de Brodie (1980) en Angleterre
about'issent aux mêmes conclusions. Les retours plus groupés et rela-
tivement plus tardifs en hiver se comprennent dans la mesure oÙ les
ojseaux dojvent satisfaire I'ensemble de leurs besoins (nourriture,
toilettage, etc. ) en un min'irnum d'heures.

L'importance du dortoir a également une inc'idence sur l'heure à

laquelle les oiseaux 1e regagnent: les grands dortoirs se remplissent
en effet 1es premiers et les dortoirs secondaires parfois seulement à

une heure avancée, éventuellement par émigration à partir des premiers.

Au njveau des prédortoirs, le terxps d'évacuation est généralement
bref, les étourneaux l'abandonnant souvent en moins de dix minutes,
que11e que soit la saison. Des retardataires peuvent y stationner
jusqu'après 1e coucher du soleil. L'arrivée au dortoir de bandes im-
portantes correspond à l'évacuation des prédortoirs'

Un exemple de mouvements vers les dortoirs est donné par 1a

fi gure 8.

Infl uence des facteurs c1 imatiques

Le déroulement des retours vers les dortoirs est influencé par
les condit'ions atmosphêriques du moment.

Le n'iveau d'écla'irement incite apparemment les oiseaux à gagner
les dortoirs pius ou rnoins tard, les arrivées par ciel serejn tendant
à ètre plus tard'ives comme 1e suggèrent nos observations et celles de

Piron (1959), Bray et a1. (1975) et Brodie (1980). Ce dêcalage a été
noté à l'arrière-saison où un gain de temps est susceptible de permet-
tre aux étourneaux de boucler plus facilement 1e cycle de leurs acti-
vités diurnes indispensables. La pluie ne nous a pas semblé influen-
cer les retours sauf par l'entrernjse de la nébulosité entraînant un

moindre éclairement. Le vent agit surtout sur la hattteur de vol ;
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lorsqu'il souffle avec force, les bandes gagnent leurs dorto'irs en

rase-mottes. Dans ces circonstances, les oiseaux instal.lent certajns
prêdortoirs à même le sol et mod'ifient quelque peu 1es lignes de vol
de manière à contourner les reliefs du terrain. Les chutes de neige
au cours de 1a journée incitent parfois les étourneaux à rapprocher
leurs prédorto'irs de Ia viIIe, mais apparemment sans modifier Ieurs
lignes de vol.

Arrivées aux prédortoirs et aux oortoirs

Les bandes qui survolent un prédortoir ou un dortoir n'y descen-
dent pas systématiquernent. Cecj est surtout vrai pour 1es prédortoirs.
Ces descentes n'imp1 iquent régul ièrement qu'une fraction des 'indivi -
dus ; parfois elles n'aboutissent pas, les oiseaux réintégrant 1e
groupe en vol .

A l'entrée de la ville, les étourneaux semblent se préparer à

I'atterrissage en réduisant leur altitude de vol. Leurs bandes devien-
nent plus compactes en même temps qu'elles s'élargissent, comme si les
dernjers cherchajent à rattraper 1es premiers.

Les plongées au dortoir peuvent être précédées de vols acrobati-
ques qui ont surtout lieu par beau temps (lilynne-Edwards' 1929) ou de
descentes en spi ra1 e. El I es s'exécutent très rapi dement, I es oi seaux
s'y 1 ai ssant tomber aj I es fermées . El I es s'effectuent souvent dans
une ou plusieurs zones bien localisées du dortoir, avec redistlibutjon
ultérieure. Dans d'autres cas, elles s'opèrent avec une étonnante
régularité tout au long du dortoir. Une fo'is posés, les oiseaux n'en
sont pas pour autant calmés. Leurs cris signalent le dorto'ir à dis-
tance. La compétition pour 1es perchoirs et les alertes provoquent
des envols massjfs, rnême après 1a tombée de.la nujt- De plus, les
étourneaux se concentrent souvent dans une partie du site dortoir. A

Liège, par exemple, seules des portions des longues rangées d'arbres
du quai des Ardennes, du boulevard de Laveleye,.'. sont occupées de
manière très dense, souvent un millier et iusqu'à 3.000 o'iseaux par
arbre, de préférence dans la moitié supérieure.

Les déplacements concernant 1es groupes importants méritent une
rernarque complémentaire. Ils sont touiours prêcédés d'un.court ins-
tant de s'ilence gagnant tous les occupants du dortoir ou du prédortoir
Personne, à notre connaissance, n'a pu détermjner la cause de ce com-
portement chez l'étourneau. Les Corvidés (obs. pers.) e! la sarcelle
d'hiver (Anas crecca) (Tamisier, 1970) 1e présentent également, ma'is
pour cetteTêrnÏê-re espèce, il est déclenché à la vue d'un prédateur.
Chez l'étourneau, a-t-il une origine analogue, et dans cette hypothèse
pourquoi est-i I actuel I ement ut'i I i sé dans d'autres ci rconstances ?

REIlARQU ES SUR LE GREGARISI'1E DES ETOURNEAUX AUX DORTOIRS.

Le rassernbl ement
sente une série d'avant
nuer le risque individu
en effet être détectée

grand nornbre d'oiseaux pour la nujt pré-
biclogiques. Il peut, par exempie, djmi-
capture. L'arri vée d'ur prédateur peut

rapidement par un groupe d'oiseaux que par

d' un
age s

el de
plus

un individu isolé et l'alerte transmise en un temps record. Celle-c'i
peut entraîner des déplacements massifs et, avant la tombée de la nuit,
des vols acrobatiques capables d'ernpêcher 1a prédation (Dickson,1979)
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Ces grands rassemblements peuvent égalenent rêduire 1es pertes d'éner-
gie thermique (Franc'is, 1976). Cela est surtout évident lors des va-
gues de froid qui poussent les oiseaux à se serrer les uns contre les
autres. Les dortoirs pourraient en outre constituer des centres de
communication d'informations. Ainsi les oiseaux qui auraient trouvé
des sources importantes de nourriture, y retourneraient le lendema'in
sans hésiter, et cette absence d'hésitation signalerait à leurs congê-
nères moins chanceux la bonne direction à prendre. Cette hypothèse
fut émise par l,Jard en 1965 pour les dorto'i rs de Quelea queleq, repri se
en 1972 pour ceux de Ptéroclididés, discutée ensuiTe pai-Ï7G6s (tSZq)
pour 1es Ardé'i dés .

Par contre, 1e grégarisme en
ne sont pas négl igeables. L'insta
multiplie les occasions de conflit
stress ; une pl us grande prom'i scu'i
d'épidémie.

endre aussi des inconvénients qui
lation d'un grand nombre d'oiseaux

s, la tension, 'l 'agressivité et le
té augmente par ailleurs 1e risque

I
I

Ces rassemblements spectaculaires et bruyants sont aussi bien
visibles et audibles et 1es prédateurs les rejoignent également pour
profiter de ces "garde-manger" bien fournis (Godin et Loison' 1975 ;

Ljbo'is, 7977 ; obs. pers.). Même quand leurs tentatives s'avèrent in-
fructueuses, 1e nombre de dérangernents supportés par 1e groupe est
beaucoup plus é1evê que celu'i théoriquernent subi par un indiv'idu isolé
(Tamisier, 1970). Enfin, ces rassemblements ont également pour effet
d'accroître la longueur des traiets vers les lieux de gagnage, ce qui
augmente évjdemment 1es dépenses énergét'iques des étourneaux'

Chaque comporternent individuel ou de groupe est le résultat d'une
subtile balance de pressions sélectives de tendances parfois opposées.

Le succès des populations d'étourneaux incite à rechercher dans
leur grégarisme poussê 1'orig'ine d'un avantage g1oba1.

CONCLUS I ONS

Les observations réal isées en 1978-79 soul ignent 1''importance
des dortoirs urbains de Liège et 1a complexité de leurs réseaux'

L'attrait de Liège pour 1'êtourneau est sans doute le résultat
Ce toute une série de facteurs, tels que, par exemple, sa situation
abrjtée, ses longues rangées de grands arbres proches de sources d'é-
clairage, sa localisation au carrefour de régions agricoles prisêes
par cette espèce et sur un axe de passage migratoire important.

Le cycle d'évolution annuel des dortoirs et les effectifs des
populations risquent de présenter des variations non prév'isibles et
non explicables au niveau de la ville et, par conséquent, à celui du

site-dorto'ir. Ces variations, qui sont fonction des rnigrations' du

cycle de reproduction, de I'action de l'homme, des conditions clirnati-
ques et alirnentaires, ne sont analysables qu'au niveau régional. La

rel ati ve i nstabi I i té des dortoi rs d'étourneaux i nterdi t que cette ana-
i yse se fasse au n'i veau d' un seul s i te-dortoi r.
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-Legel9e-de: -Iigurs:-1-è-3-9 :

Fig. 1 : Tracé des lignes de vol et emplacements des prédortoirs
(lettres soulignées) et dortoirs (lettres simples) dans 1'ag-
glomération 1iégeoise entre le 15 juin et le 15 août 1978.

Fig. 2 : Idem, en septembre i978.

Fig.3 a, b, c, d: Localisation et importance des iignes de vo1, des
dortoirs et prédortoirs de 1a région 1iégeoise en octobre,
novembre, décembre 1978 et janvier 1979.
Les prédorto'irs du centre-ville ne sont pas figurés.
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dortoirs de moins de 200 ex.

dorto'irs de 200 à moins de 1.000 ex.

dortoi rs de 1.000 à moi ns de 5.000 ex.

dortoirs de 5.000 à moins de i0.000 ex.

dortoirs de 10.000 à moins de 20.000 ex.

dortoirs de 20.000 à moins de 40.000 ex.

dortoirs supér'ieurs à 40.000 ex.

petit et grand prêdortoirs

point d'observation
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Lignes de vol - Iig,.-l-e!-?

+

>>>>

: lignes principales
: 1 i gnes secondai res

3d:3aet- Iig--

>>>>
>>>>

>>>>
>>>>
>>>>

lignes de 200 à moins de 1.000 ex.

lignes de 1.000 à moins de 5.000 ex.

lignes de 5.000 à moins de 10.000 ex.

1 ignes de 10.000 à moins de 20.000 ex.

'I i gnes de 20.000 à moi ns de 40.000 ex.

Dortoirs et prêdortoils

A = boulevard de Laveleye, g = quai des Ardennes, C = verger à Fléron,
D = verger à Beyne-Heusay, E = parc de la Boverie, F = parc d'Avroy,
G = hôpital du Valdor, H = clinique de 1'Espérance, I = quai Bonaparte,
,1 = quai de la Dérivation, K = institut de Zoologie, L = Place de

I'Yser, M = musêe Curtius, ll = quai du roi Albert,0 = êgliseStMartin,
P = cimetière Ste Walburge, Q = parc à Milmort, R = école techn'ique de

Herstal, S = parc de I'usjne à Cuivre et à Z'inc, T = parc des Dominj-
cains, U = rue Soubré, V = place de Bronckart, [^l = hÔpita1 de Bavière,
X = boulevard de la Const.itution, Y = boulevard du Centenaire, Z = rue
Dos Fanchon, AE = quai Kurth,0E = quais Ste Barbe et des Tanneurs,
AB = parc à Chênée. BA = rue des Pitteurs, AC = jardin Botan'ique, CA =
rue de Serbie.
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