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ETUDE ÉCO-ÉTHOUOGIOUE DU BRUANT DES ROSEAUX

(Emberi za schoen'i cl us Li nné)

ETAT DE LA RECHERCHE 
*

**
par Paul GAILLY
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variations liées au déroulement du cy-

ences de repasse de chants ont montré gue ces varia-
portent bien des informations compréhens'ib1es pour

posé que les informations transmises par ce système
ès comp'lexe permettent à I'espèce de maintenii une

stratégie d'occupation du milieu très performante.

SUMMARY

The breeding behaviour of the Reed Bunting has been studied
during three successive breeding seasons in the Genk nature reserve
(Belgium) from 1980 to 1982. Parallel observations were also done in se-
veral other areas in Belgium. Their main scope was to study the song ofthis spec'ies : for this purpose, the voca'lizations of territorial màles'in these different areas were recorded systematically.

The analysis of these records made it possible to detect nume-
rous interindividual variations as well as variations in each indiv.idual
repertory. These variations enable to ident'ify each individual male.
Moreover, we found geographical and environnemental varjations, as well
as varjations correlated to the reproductive cyc1e.

Play-back experiments showed that the observed varjations have
a meaning to the birds themselves.

We th'ink that jnformatjons transmitted by this complex vocal
conrnunicat'ion system allow the species to enhance the occupancy of each
area.
* Cette étude est soutenue fi

1e82)
nancièrement par une bourse IRSiA (1979-

** Université de L'iège, service dlEtho'logie, 22, Quai Van Beneden,
8-4020 Liège.
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ECO-ETHOLOGISCHE STUDIE VAN DE RIETGORS

De bevolkjng van de Rietgorzen die in het natuurreservaat
"De Maten" en enkele Belgische lokalitejten (Gozée, Merbes-le-Château)
nesten, werden gedurende de laatste drie reproduktiesejzoenen bestu-
deerd (f ig. 1 en 2). Het voornaamste doel van deze stud'ie is het be-
schrijven van de spec'ifieke zang. l,4et dat doel werden gedurende ieder
seizoen de klanken van ieder mannetje regelmatig opgenomen.

Dank zij Sonagraph heeft de analyse van de opnamen toegelaten
verschillende varjat'ies van de zang in het licht te stellen. Deze vari-
aties observeren z'ich zowel tussen de individuen als bi
repertoriums. In het algemeen bestaat de spec'ifieke zan
korte frases samengesteld uit enkele noten waarvan iede
dertigtal in zijn repertorium bezit. Het js de tonalite
ritme van de noten in het midden van de frases en van d

zang die de specifieke zang gedeeltel ijk kenmerken. In
schema gaat een eerste variatietype de eerste noot in h

elke frase aan. Deze noot is inderdaad kenmerkend voor
dje voorbrengt en die aan de basis ligt van een individ
systeem zoals de opzoekingen ter piaatse van het reprod
zang bewezen hebben. De andere noten van het repertorium zijn de steun
van een dialectisch systeem. De mannetjes van kle'inere nestgroepen (aan
de boord van een vijver bijvoorbeeld)(fiS. 5) hebben jnderdaad zekere
noten gemeen die hen kenmerken.0p grotere schaal bezitten die groepjes
andere noten dje gemeen z'ijn en die ook grotere eenheden bepalen. Andere
variaties van noten merken zjch terzelfdertijd door de verscheidenheid

laatste variatietype uit de fys'ische gedwongenheden van het
rt (fig. 8). De meeste rietgorzen nesten'in een open milieu

(r'ietvelden) maar sommigen nemen meer gesloten plaatsen in (boord van
het elzenbos). Deze individuen bezitten een kenmerkende zang waarin
de noten zich snel opvolgen en systematjsch herhaald worden. D'ie zang
bewaart niettegenstaande de lokale kenmerken.

Deze samengesteldheid van dat commun'icatjesysteem verwerkt
door deze soort schijnt een strategische bezetting bii uitstek van het
milieu aan te w'ijzen. Het feit dat ze zich kunnen herkennen laat waar-
schijnlijk de naaste ouders van de'indjviduen toe te nesten'in de nabij-
hejd de een van de ander en eveneens samen te werken (zoals verschillen-
de observaties ter piaatse het aanduiden) voor een maximale uitbating
van de mi I i eubronnen.
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rujkte noten en door het tijdelijk uitknippen van de zang.
ietype wordt met de reproductiecyclus verbonden (fig. 6 en 7).
emeen komt de versche'idenheid van de noten sterker naar voor
en dje het vormen van de koppels en de paring vergezellen.
e twee frases vermindert de afstand tussen de frases en heeft
eiging om gedurende de paartijd te verdwijnen. Uite'indeliik
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1. AVANT.PROPOS

Le Bruant des roseaux, oiseau typique des marais et autres zo-
nes humides, possède en Belgique une djstribution mosaique correspon-
dant à cel'le de son habjtat. Le but de cette étude, entreprise au cours
de la saison 1980, est de vérifier s'i les populations occupant les dif-
férents sites de reproduction peuvent, par 1e chant, reconnaître leur
appartenance géograph'ique.

En fait, le chant spécifique est extrêmement riche et varié
et de nombreuses observations purent être fa'ites à son sujet. De p1us,
I'observatjon du comportement des oiseaux au cours de trois saisons
successives, de leur milieu, de leurs act'ivités de reproduction au mo-
ment de 1'enregistrement permit de mieux comprendre les varjations Io-
cales ou momentanées des caractéristiques du chant de 'l'espèce.

Le présent article est présenté comme un rapport sur l'état
de la recherche. En effet, les analyses des enregistrements ne sont pas
encore assez complètes pour pouvoir présenter au 'lecteur des chiffres
précis et définitifs, mais elles le sont suffisarnment pour pouvoir dé-
gager'les caractéristiques du chant de cet oiseau.

2. LIEUX DE TRAVAIL

Pour la recherche de dialectes, 1e plus grand nombre possible
de s'ites de reproduction du Bruant des roseaux devait être prospecté.
Les popuiations de Bruants d'un certain nombre d'entre eux furent parti-
culièrement suivies,

La réserve naturelle de Genk fut spécialement étudiée.
Cette réserve se situe à une dizaine de kilomètres à l'est de Hasse'lt
(Limbourg) et présente de nombreux avantages. L'un d'entre eux est que
1a partie située sur la conmune de Genk (200 hectares) est entièrement
clôturée et interdite au pubfic. La tranquillité des oiseaux est donc
assurée pendant toute la saison de reproduction. Un autre intérêt du
site est la diversité de ses paysages botaniques : la réserve est en
fait un résumé des paysages campinois depuis le bas-marais inondé jus-
qu'aux bruyères sèches et dunes de sable. L'observat'ion sur une si pe-
tite surface de Bruants de roseaux occupant des milieux aussi divers
était du plus grand intérêt. Enfin, la densité de Bruants nicheurs est
particulièrement grande, ce qui permettait d'enregistrer un maximum de
mâles en un minimum de temps. La figure 2 montre'le plan de I'ensemble
de la réserve (330 hectares) constituée de la partie clôturée de la com-
mune de Genk et d'une zone libre au public sur la conrnune de Diepenbeek.
I1 permet de s'ituer deux étangs fréquemment cités dans le texte: 1e
Groote Huyskens Weyer où la nidification des bruants fut suivje et au
bord duquel se trouve la zone bal'isée et étudiée en 1971, par Claude
GHI0T; 1'Augustijne Weyer situé dans la partie publique du site.

Un autre site très étudié est situé au nord de Visé, en terri-
toire hollandais, sur 1a commune de Eysden. A cet endroit, deux types
de miljeux sont exploités par les Bruants des roseaux : des étangs si-
tués au mi'lieu de prairies à foin au bord de'la Meuse et des saules bor-
dant l'irnmense gravière encore en exploitation.
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Figure 1. Carte de Be'lgique permettant de situer 1es principaux

l j eux d'enregi strement ( quadri l l age UTM de 5 km de côtÉ ) .

Figure 2. Plan généra1 de ja réserve de Genk montrant les

deux itinéraires échanti llons.

A. Groote Huyskens Weyer

B. Zone bal 'isée en 1971

C. Groote Difikens Weyer

D. Augustijne lJeyer
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Dans une tout autre région, les marajs situés au confluent dela Hante et de la sambre sur la commune de Merbes-le-château (Hainaut)
furent régu1ièrement visités. Deux types 69 milieux sont expioités :les bords marécageux d'un étang coincé entre'les deux rivièrâs et desprairies humides pâturées situées de I'autre côté de'la sambre par rap-port au premier site.

De nombreux autres sites furent visités, présentant une grande
diversité de milieux : des bassins de décantation de sucrerie à [iers,
Waremme; les marais de la Semois près de Arlon (Vance, Heinsch); des
marais d'effondrement miniers de la région de Harchies, Quaregnon;phragmitaies de I 1étqlg de.Gozée; prés salés au Zwin; pannes à
Zeebrugge ... (voir fig. 1).

3. MATERIEL ET METHODES

A. Matériel d'enregi strement

B. Méthode d'enregistrement des vocal.i sations

Un enregistreur Uher stéréo 4200 Report mun.i d,un microphone
de-marque AKG, tyse.D 224 E (réponse de 30 à 15000 hz) est utilisé pour
effectuer les enregistrements sonores. Dans 1a nature, le micro est fi-
xé au foyer d'une parabole de 50 cm de diamètre qui pérmet d,une part
de concentrer les vibrations sonores et d'autre part de privi'légiàr unedirection d'enregistrement. cette parabole est sôit tenuè à 1a frain,soit fixée sur un pied lorsqu'une observation continue est nécessa.iie.
Les enregistremen'-s ont été réaljsés sur des bandes permaton Dp. La vj-
tesse de défilement de la bande magnétique est de 19 cmlsec. (bande pas-
sante théorique pour cette vitesse de 20 à 20000 hz).

Au cours de la saison 1980, l,échantillonnage des vocalisationsfut réaljsé selon la méthode ,,ad lib'itum.,, (ALTMAN, I974; LEHNER, 1g7g).
Selon cette méthode, l'observateur étudie les individui selon ion "bônp1aisir", selon 1'apparit'ion des comportements à observer. Cette métho-
de introduit bien sûr des biais inhérents à 1a population étudiée (desjndjvidus très actifs seront sur-représentés dans les échantillons) ou
au site d'étude (Ces individus très difficiles d,accès ou situés dans
des endroits très exposés au vent seront sous-représentés). En 19g1 et
1982, c'est la méthode d'échantillonnage centré sur un an.imal particu-
lier (focal animal sampling) qui fut utilisée (autant que possible).
Deux itinéraires é:hantillons passant à travers le territo.ire du pius
grand nombre de rnâles possible sont établis (fig.2 ). Le premier itiné-
raire comprend la -ajorité des territoires situés au nord du Groote
Huyskens Weyer et alentour. Le second, qui ne sera fréquenté qu'à par-tir de la fin du rois de mai, comprend tous 'les autres territo'ires'de la
réserve. Au début ie la saison de reproduction, 1e Bruant n'effectue
que de brèves sessions de chant mat'inales sur son territoire. un it.iné-raire échantillon trop long ne permettrait d'enregistrer que'les quel-
ques premiers mâles visités.

Les itinéraires sont parcourus dans r'un ou r,autre sens arter-nativement. cinq minutes sont èonsac"èàs-a t,ouiàrvàtion-Je chaque mâreau début de ta saison,.puis g nartir àè tà mi_rài 
'i;;;;r;'tes 

mâteschantent pratiqusnent tôute 1a'journéè, chaque maie àsi"Ënregistré dixminutes et t'itinér1]re ept.paréouru piriràüis ili;.-i; iàint ae départde l'itinéraire parcourant tôute la rEserve est déterminé aréatoirement.
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Ce programme pouvait cependant être modifié suivant les cir-
constances. Des observatjons exceptionnelles pouvaient en effet rete-
n'ir mon attention (observation des accouplements, chants particuliers,
comportements particuliers vis-à-vis d'un prédateur par exemple ...).
Une brusque détérioration des conditions météorologiques pouvait é9a1e-
ment être responsable d'une interruption du programme.

Les populatjons de Gozée, Merbes-le-Château et Eysden sont ob-
servées suivant la même procédure.

C. l,latér'i el d'analyse

Le sonographe de la Kay Electric Company modèle 7029A nous a
perm'is d'effectuer 'l'analyse objective des d'iverses vocalications étu-
diées. I'l s'agit d'un analyseur de spectre acoustique capable de repro-
duire graphiquement des ondes comp'lexes de tous types dans une gamme de
fréquences s'étendant de 5 à 16000 hz. Pour une analyse dans 1a garnme
des fréquences de 80 à 8000 hz, la plus souvent utiljsée, la précision
atteinte est de 3,3 msec pour 1e temps et de 300 hz pour 1es fréquen-
ces. La longueur d'une analyse dans cette gamme de fréquences est de
2,45 sec. L'analyse est présentée sous forme d'un graph'ique ayant 1e
temps en abscisse et les fréquences en ordonnée.

D. Méthode d'analyse

D.1. Sélection des chants

Le chant du Bruant des roseaux possède une tonalité extrêmement
aigüe. De ce fait,'i1 se distingue nettement des pollutions sonores d,orj-
gine humaine (bruits de moteurs, tra'i ns, bateaux ...) ou animales (chiens,
autres espèces d 'oi seaux
sauf except'ions rares (k
1500 hz, En ce qu'i conce'
mides, seuls le Merle (Tr

. La fréquence des pollutions sonores humaines,
axons, avions à réaction) ne dépasse pas

)
I
rne les autres es
urdus merula) et

pèces d'o'iseaux des zones hu-
quelques notes des Fauvettes

aquati ques (rAcrocephal us spp. ) inter fèrent parfois avec le chant du
Bruant des roseaux.--Dàn§ cE-cas, les enregistrements sont supprimés.
Lorsque le bruit de fond est très important au point de vue de l,inten-
sité,1es enregistrements sont épurés grâce à un fi'ltre Siemens qui per-
met d'é'liminer les fréquences basses.

o.z. &ely:e-99§-e!s!!§
La structure des notes d'une séance de chant est déterminée

grâce à I'utilisation du sonographe. Un catalogue est construit au fur
et à mesure de'la détermination des notes. Une fois la structure connue
les notes peuvent être repérées à'l'oreille. Pour ce faire, l'enre

ermet d'apprécier des var
s
i

1S-
a-

'insi de reconnaître les diffé-
es notes qui apparaissent dans
à I'aide du sonographe puis
cataiogue. Chaque note reçoit

anscri tes .

E. Méthodes de captures des Bruants des roseaux de la Réserve de Genk

Au cours des saisons 1981 et 1982, un effort de capture consi-
dérable fut effectué dans la réserve de Genk. L,espèce,1,âge, le sexe
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et 1'emplacement exact de la capture de chaque oiseau sont notés. La
longueur alaire et'la longueur du tarse des Bruants des roseaux sont
mesurées. Chaque ojseau est muni d'une bague fournie par 1'Institut
Royal des Sciences Naturelles de Be'lgique puis re1âché. Pour effectuer
ces captures, des filets droits (ou filets japonais) furent utilisés.
Ces filets sont montés sur le terrain avant1e lever du jour sur des
emplacements repérés la veille.

Jusque fin ju'in, 1'effort de capture concerne essentiellement
les adultes territoriaux. Deux méthodes différentes furent employées
pour capturer les Bruants des roseaux :

- Les fjlets sont placés autour du poste de chant habituel du mâle à
capturer. Cette méthode est très efficace pour capturer les mâles
terri tori aux et offre 1 ravantage de connaître exactement I ' i denti té
des individus capturés. D'un point de vue strictement quant.itatif,
cette méthode est peu rentable et un ou deux mâ1es par jour peuvent
être capturés. Une repasse de chant peut être ajoutée à la méthode
précédente pour en augmenter l'efficacité.

- Un appelant (une feme'lle adulte) est placé en période de nourrissage
des jeunes sur les sites de gagnage des Bruants. C'est prat'iquement
la seule méthode valable pour capturer les femel1es adultes ma'is l,'identité exacte des individus ba
supposée en
1âché). Cet
ticipent au
El le permet
et autres b

observant
te méthode
nourri ssag
éga l ement

ruants déjà

1e trajet
permet de
e) et des
de connaît

ués n'est pas connue (e11e peut être
e 'l 'oi seau après qu' i I aie été re-
apturer les mâles adultes (qui par-
eunes volants de la nichée précédente.
e Ie site de nourrjssage des mâles

s
A

c
j
r

s.b agué

Début juillet,j'eus la chance de repérer un site de rassemble-
ment de jeunes Bruants auxquels venaient se jo'indre les adultes au fur
et à mesure de I'abandon des terrjtoires. De nombreux Bruants purent
ajnsi être capturés en p1açant simplement les filets en ce site précis.

Rappelons gue 'l'effort de capture fut uniquement réalisé aux
environs du Groote Huyskens Weyer dans'le but de pouvoir reconnaltre
Ies mâles enregistrés cette année dans cette zone et de reconnaltre les
jeunes issus des couples de 1a zone balisée. Monsieur Jean R0SSI, ap-
partenant au groupe de baguage Emberiza (dirigé par Pierre COLLETTE'),quej'ai plaisir à remercier ici, effectue des séances de baguage au bord
de 1'Augustijne Weyer. Un certajn nombre de Bruants des roseaux supplé-
mentajres put ainsi être bagué par ses soins.

F éri ence de sse de chant

Des séquences de chant d'une m'inute sont recop'iées à partir
d'enregistrements originaux de provenances djverses (voir plus'loin)
sur bande Permaton SP à l'aide de deux enregistreurs Uher 4000 Report.
Un fiItre est connecté entre Ies deux enreg'istreurs, ne'la'issant passer
que 1a bande de fréquences comprise entre 1500 hz et 7500 hz. Ce fi't-
trage a pour but d'améliorer 1a qualité sonore des repasses.Les deux
mêmes Uher 4000 Report servjrent à diffuser 1es repasses sur'le terrain
Deux amplificateurs de 10 watts servaient d,intermédiaires entre enre-
gistreurs et diffuseurs.

Des expériences préliminaires avaient montré au cours de 1a
saison 1981 que le Bruant des roseaux est un oiseau capricieux dont Ia
réponse à une repasse de chant peut varier considérablement au cours de
la saison de reproduction et suivant les conditions météorologiques.
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Il était de ce fait d'ifficile de comparer entre el'les les différentes
réponses aux repasses. C'est pourquoi 1es expériences de repasse réali-
sées au cours de la saison 1982 furent des expér'iences de choix. Le mâ-
le testé devait chojsir entre deux chants différents ou semblables pro-
posés simultanément.

En pratique, 1es diffuseurs sont situés à cinq mèt
et d'autre du poste de chant principal du mâle testé en pre
que 1'un d'eux ne so'it pas plus proche d'une frontière que
deux vocaljsations sont émises sjmultanément pendant une mi
réact'ions du mâle testé sont observées pendant cette mjnute

res de part
nant soin
I 'autre. Les
nute, 'l es

pend ant
perr ences

et
les deux minutes qui suivent la diffusion des signaux. Deux ex
consécut'ives sont séparées par cinq minutes de si'lence.

Les chants proposés ont'les origines et caractéristiques sui-
vantes :

- chants neutres d'incubation provenant de Genk et l,un de ces chants
dont l'intervalle de silence entre les phrases est réduit de moitié;

- chants neutres originaires de Eysden, l,Lln de ces chants dont l,in-
tervalle de silence entre 1es phrases est doublé et l,un de ces chants
où 1a première note caractéristique est remplacée par des notes dif-
férentes;

- chants neutres originaires de Merbes-le-Château;
- chant originaire de Camargue.

Des chants appartenant à plusieurs indivjdus djfférents de
Genk et lVerbes-le-Château furent nécessajres pour'les expériences por-
tant sur la reconnaissance individuelle. La position du territo'ire de
ces mâles était connue et ainsi leurs rapports de vo.isinage.

Ces expériences de repasse se sont déroulées dans la réserve
de Genk et dans les marais du confluent de la Hante et de la Sambre à
l''lerbes-Ie-château. La période retenue pour ces expériences fut fin juin
et début juillet pendant le nourrissage des jeunes au nid. A cette épo-
que, 1es mâles ne présentent pas le maximum de réponses aux repasses
mais-ce choix se justifiait par 1e fait que, pendant le nourrissage, 1es
femelles répondent également aux repasses par des déplacements et-des
comportements et cris agonist'iques. Il était ainsi possible de tester
à la fojs 1es préférences du mâle et de la femelle.

Lors des repasses et pendant les deux minutes qui suivaient,
les événements suivants étaient notés :
- temps entre le début de 1a repasse et la réaction de l,oiseau testé;
- orjentation du déplacement : diffuseur, poste de chant ,..
- manifestations vocales : cris d'a1arme, agonistique, chant ...- comportement général de l,oiseau: activité de substjtution, compor-

tements agonistiques.

Quatre cho'ix consécutifs sont proposés à un mâle donné. Au delà
ce nombre, la stimulation devjent trop importante et rend les chojx
mâle moins tranchés. La première expér'ience d,une série sert surtout

attirer I'attention du mâle testé sur les trois qu.i vont su.ivre. pour
premier choix, deux chants ident'iques sont proposés. Cette expér.ien-
permet de tester un éventuel effet de position de l,un des haut-

rleurs. Ap1ès ce test, le mâle se tient généralement sur son poste de
ant. Les situations de départ des autres tests sont donc semblables
rendent 1es comparaisons plus sûres.
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4. DESCRIPTION DE LA NIDIFICATION

A. La saison de reproduction 1980 à Genk

Conrme tout un chacun put s'en rendre compte, l'année 1980 fut
part'icu1ièrement pluvieuse. De plus, des records de températures les
plus basses furent battus tout au long de la sajson. Le succès de re-
production de nombreuses espèces fut nettement dimjnué et 1'année peut
être qualifiée de catastrophique pour le Bruant des roseaux à Genk.
La saison 80 peut être résumée comme suit pour 1es vingt et un coup'les
qui nichaient autour du Groote Huyskens Weyer. Le premier mâle fut ob-
servé le 14 mars, mais ce n'est qu'à partir du 27 mars que les premiers
chants furent entendus. Seuls six couples s'jnstallèrent dans Ia zonê
quadrillée et étudiée par C]aude GHIOT en 1971 (GHIOT, 1972) (voir fig.2)
et où elle avait alors observé l'instal lation de vingt couples.

A cette époque, le mâle célibatajre possède un tout petit ter-
ritoire dans leque'l il chante quelques heures tôt le matin. Vers t heu-
res (heure T.U.), les mâles quittent le territoire et vont se nourrir
ensemble. Généralement, i1s se dirigeaient vers 1es prairies sjtuées au
nord-est de la réserve. Les premières femelles furent observées le
4 avril. Cette date est un peu tard'ive pour 1e Bruant des roseaux. Les
njds ne furent commencés qu'au début du mojs de maj. Cette couvée, étant
donné le temps c1ément de la mi-mai à la mi-juin, aurait pu aboutir,
mais presque tous les nids furent pillés; probablement par'les Renards
qui gîtent aux env'irons immédiats du Groote Huyskens !'leyer et les mus-
telidés (Puto'is, Belettes ...) qui y sont nombreux. Seuls deux jeunes
s'envolèrent fin ma'i. Ces deux jeunes proviennent d'un couple qui niche
dans l'étang à un endro'it où I'eau et la vase sont assez profondes et
a ainsi échappé au pi1lage de sa nichée.

Les pontes de remplacement se succédèrent toutes sans succès,
1e froid, 1a pluie et les prédateurs étant en grande partie responsa-
bles de ces échecs répétés.
Les différents couples effectuèrent une ponte de remplacement à la mi-
mai. Ils restaient plus ou moins b'ien synchronisés mais, encore une
fois, cette ponte fut largement pi11ée et aucun jeune ne s'envola.
Nouvelle ponte fin-mai début-juin. Si la couvajson put être effectuée
par un temps doux, 1'é'levage des jeunes se fit sous les pluies de 1a
seconde quinzaine de juin. La plupart des nichées échouèrent. Deux ni-
chées cependant réussjrent avec plus ou moins de succès et trois ieu-
nes s'envolèrent à la fin-juin. Les pontes de début-juin des autres cou-
ples échouèrent. Ils recommencèrent à la mi-iuin. Un couple seulement
put élever deux jeunes qui s'envolèrent à la mi-jui11et; ce fut la der-
nière tentative de ce couple. Nouvelle tentative des autres couples
début juillet. Cette fois, un seul couple put élever deux jeunes.
L'échec de cette dernière ponte de remp'lacement est dû aux pluies tor-
rentielles qui éclatèrent sur notre pays aux environs du 20 juil'let.
Le niveau du Groote Huyskens lJeyer monta brusquement de près de un mè-
tre et toutes les nichées furent'inondées à 1'exception de celle de ce
couple qu'i nicha'it au bord de 1'étang dans une zone plus élevée.

Tous les Bruants des roseaux qu'ittèrent alors le site de re-
production (aux environs du 25 juillet) pour se rassembler dans 1es prai-
ries au sud de la réserve et commencer'la phase erratique automnale.
Seuls la femelle dont la nichée avait réussj et ses deux jeunes restè-
rent jusqu'au 31 juil1et, date à laquelle ces deux jeunes furent bagués.
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Nous voyons donc que,en plus de'la première ponte normale, les
vingt et un coup'les qui nichaient autour et dans le Groote Huyskens
Weyer et dans 'le quadrat ont effectué quatre pontes de remplacement.
Nous pouvons éva'luer à cent-une le nombre total de pontes de cette po-
pulation, le Bruant des roseaux pondant en moyenne quatre à cinq oeufs,
à 450 le nombre d'oeufs pondus autour de cet étang. Seuls 9 jeunes fu-
rent é'levés. Le succès de reproduction fut seulement de 2 % cette année
En 1971, 1e succès reproducteur fut est'imé à 13 % par Claude GHI0T.

B. La saison de nidificat'ion à Genk en 1981

En 1981, les effectifs restèrent stationnaires puisque quarante-
sept couples nichèrent dans la réserve (quarante-six en 1980). Parmi
ceux-c i , djx-huit s'instal lèrent au bord du Groote Huyskens VJeyer.
Cette baisse du nombre de nicheurs autour de 1'étang résulte vraisem-
blablement de travaux de'labourage effectués en 1980. Si les Bruants,
à cette époque, étaient restés sur leur territoire après le labourage,
les sites labourés n'ont plus été occupés cette année. Une autre cause
de désertion résulte de la hausse du niveau de 1'étang par rapport à

la saison précédente;1es Bruants ont été obligés de s'installer sur'les bords, 1a végétation lacustre ne pouvant plus être occupée.

Dans la zone bal'isée, sept couples s''installèrent cette année.
Les territoires, à I'exception d'un territoire supplémenta'ire à l'est
du Rock Weyer, sont semblables à ceux observés en 1980 (fig.3). Il est
remarquable de constater que les mâles de cette année occupaient les
mêmes postes de chants que ceux de l'année précédente.

Fin-mars, dix-huit mâles chantaient autour du Groote Huyskens
Weyer. Les conditions météorologiques pendant 1a première nichée furent
favorables, du moins au début. Cette première njchée connnença tôt pu'is-
que trois jeunes volants furent observés le 10 mai au bord d'un étang
au sud de la réserve. Cette première réussjte est due à un couple iso-
lé. Les couples isolés se reproduisent plus tôt dans la saison que ceux
nichant en populat'ions plus denses. En effet, il semble que ces derniers
attendent qu'une certaine synchronisatjon des membres de la colonie soit
atteinte pour que 1a reproduction commence effectjvement. Autour du
Groote Huyskens Weyer, 1es accouplements commencèrent aux environs du
30 avril. Cette première nichée ne fut pas couronnée de succès en ra'i-
son de la brusque vague de froid qui sévit au début du mois de mai. Il
était d'ail'leurs très surprenant d'entendre Coucous, Ross'igno1s, Fau-
vettes et Pouillots et mêmes les Bruants chanter sous la neige. La ponte
de remplacement débuta à la mi-mai. Cette dernière ponte fut largement
couronnée de succès, mis à part quelques échecs essentie'llement dus
Pies, aux Geais et aux Putois qu'i rôdent dans les parages. Les Renards
qui sévissaient l'année dernière ne furent plus observés cette année.
Début-juin donc, de nombreux jeunes animèrent les bords de l'étang. Sur
les dix-huit pontes, douze arrivèrent à bon terme et une trentaine de
jeunes furent élevés pour cette première nichée. La seconde ponte dé-
marre pour 1a majorité des couples aux environs du 10 iuin. Ici encore,
large succès pour une dizaine de couples. Les échecs sont dus en par-
tie à une montée du niveau de 1'étang mais, malgré tout, environ vingt-
cinq jeunes furent élevés et s'envolèrent début-juillet. Seu'ls sept cou-
ples tentèrent une troisième nichée à la m'i-jui1let, majs cette dernjère
fut largement pi11ée par 1es jeunes Geais et Pies qui pu11u1ent dans la
réserve à cette époque. Et seuls une dizaine de jeunes furent issus de
cette dernière ponte.
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Figure 3. Répartition des Bruants des roseaux dans la réserve de Genk

au cours des tro'is saisons d'observation ; chaque point situe le poste

de chant principal d'un mâ'le territorial. Les tro'is chiffres qui s'y
rapportent jdentifient les notes caractéristiques des mâles successifs

( i980 en dessous; i981 au milieu;1982 au dessus ). Un - indique

que le territoire n'a pas été occupé, un ? indique que la note carac-

téristique du mâle n'a pas encore été identifiée.
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Figure 4. Répartition des Bruants des roseaux dans la réserye de

Genk. En haut, la situation relevée par J-C1 Ruwet en 1g5g ( 120
couples ) ; en bas, la situation en 1981 ( 44 couples ). Les gros
traits noirs indiquent les zones boisées qui ne conv.iennent plus
à i'espèce.
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Par rapport à la d'izaine de jeunes élevés en 1980, le succès
de reproduction fut nettement plus'important en 1981 puisque environ
soixante-cinq jeunes furent é1evés autour du Groote Huyskens Weyer.

Comme pour l'année précédente, le succès reproducteur peut être
calculé pour 1a sajson 1981. 0n peut compter que chaque coup'le a effec-
tué en moyenne quatre pontes de quatre ou cinq oeufs. Le nombre d,oeufs
peut donc être estimé à trois cent vingt-quatre. Parmi ceux-cj, soixante-
cinq donnèrent des jeunes volants. Le succès reproducteur peut donc être
évalué à ?0 % cette année autour du Groote Huyskens Weyer.

Les autres couples de la réserve semblent avoir partagé ce
succès puisque envjron cent douze jeunes Bruants furent bagués avant la
f i n de septembre, date à 'l aquel 'le la mi grat'ion n , a pas encore conmencé.
Ces captures concernent donc principalement des jeunes ayant été élevés
dans la réserve et dans ses environs imméd'iats.

C. La s a ison de ni dification à Genk en 1982

L'important succès reproducteur des Bruants des roseaux au
cours de la saison 1981 laissait espérer une augmentation des effectifs
de Bruants nicheurs au cours de la saison 1982. Déception ! En fait,
seulement quarante-quatre couples nichèrent dans la réserve. Il semble
donc que 1a capacité d'accueil de la réserve est tombée à une cinquan-
tajne de couples. En effet, quarante-six couples nichèrent en 1980,
quarante-sept en 1981, quarante-quatre cette année. En 1958, J.C. RUb,ET
(1959a; 1959b) dénombrait cent vingt couples nicheurs. Même si, cette
année-1à, 'la popuiation de Bruants des roseaux pouvait être exceptionnel-
lement é'levée, i'l n'en demeure pas moins que 1e milieu naturel s'est pro-
fondément modifié depuis. La modjficatjon qui touche 1e plus'les popula-
tions de Bruants est le boisement naturel des bords d'étang par 1es bou-
leaux. La figure 4 montre d'une part'la distribution du Bruant des ro-
seaux dans la réserve en 1958 et, d'autre part, la situat'ion en 1981
(semblable à celle de 1982). La densité ou la hauteur des buissons et
des arbres dans les zones représentées en gros traits noirs empêche 1a
nidifjcation des Bruants. La dégradation progressive du milieu au cours
des vingt dern'ières années est bien mise en évidence. Le site a inexora-
blement évolué d'un m'ilieu ouvert particulièrement riche (qu'i justifjait
la mise en réserve) en un biotope boisé dont l'intérêt est limité pour
les espèces des landes et des marais.

Quarante-quatre coup'les donc en 1982, parmi lesquels les seize
qui srinstallèrent autour du Groote Huyskens weyer, furent particulière-
hent suivis. L''installation des mâ1es fut un peu plus tardjve puisque
lcs premiers chants ne furent enregistrés que'1e 24 mars. Les ilremiers
lccouplements eurent lieu norma'lement à la fin avril et une prêmière ni-
chée fut menée à bien par 1a majorité des couples au cours du mois de
mai. Le Renard qui sévissait en 1980 a de nouveau été observé en 19g2
et est responsable de la destruction d'au moins un nid. Heureuseme
l1 ne fréquentait pas le site auss'i assidûment qu,en L980 et les d
furent assez'limités. Envol massif donc de jeunes Bruants dans Ia
ve à la fin du mois de mai. Le succès de la seconde nichée fut p1u
tigé. Les conditions météorologiques défavorables furent en grande
tie responsables de l'échec de près de la moitié des couplesl Une
zaine de jeunes seulement s'envo'lèrent.

Pas un seul coup'le de la réserve ne tenta une troisième nichée.
Le 10 juillet, tous'les territoires de la réserve, sans exception,
étaient abandonnés. La cause de cette désertjon niest pas clâire.'

rt,
égâts
réser-
s mi-
par-

di-
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En effet, en 1981, 1a saison de reproduction s'étajt prolongée jusqu'à
la mi-aott. De p1us, cette année 1982,'les populations de Bruants des
roseaux suivies à Eysden et à Merbes-le-Château effectuèrent une troi-
sième nichée et purent être enregistrées jusqu'au 25 ju'i'l1et.

Comme nous le verrons plus 1oin, cette désertion précoce fut
préjudiciable au marquage et à I'identification des oiseaux.

Il est possible, comme pour les deux sajsons précédentes, de
calculer le succès reproducteur des couples ayant niché autour du

Groote Huyskens Weyer. Environ quarante jeunes s'envolèrent à la fin
de 1a prem"ière nichée, une dizaine à la fin de la seconde. Au cours de

la saison, nous pouvons compter que chaque couple a effectué trois pon-
tes de quatre ou cinq oeufs, soit environ deux cent sejze oeufs. Le suc-
cès reproducteur est donc d'environ 25 % en 1982. Ce chiffre est 1égè-
rement supérieur à celui calculé pour 1981 mais I'absence d'une troi-
sième nichée fait que 1e nombre total de jeunes envolés fut moindre en
1982.

5. DESCRIPTiON DU CHANT

A. Caractérjst'iques spécifiques du chant

Pour le promeneur peu attentif, tous les chants de Bruant des
roseaux sont semblables. La sonorité générale des phrases, leur cons-
truction temporelle paraissent en effet peu variables. TH0RPE et LADE
(1961) prétendent que 1e chant du Bruant des roseaux ne montre pas de
grandes variations.

L'analyse déta'i11ée par Ie sonographe montre bien que chaque
mâ1e possède son répertoire de notes propres gui 1e distingue de ses
voisins. Des éléments qui se retrouvent de manière constante dans 1e
chant des différents indjvidus permettent de préciser 'les caractéristi-
ques spécifiques du chant du Bruant des roseaux.

Sa tonalité très aigüe frappe inrnédiatement; 1'enveloppe du
chant a pour f imjte inférieure 2000 hz et pour l imite supérieure
7500 hz. Cette caractérjstique distingue nettement le chant du Bruant
des roseaux de celuj de tous les autres oiseaux occupant le même milieu.
Tous les mâ1es, quel que so'it leur réperto'ire, possèdent des notes qui
s'étalent dans cette gamme de fréquences. Nous pouvons dès lors nous po-
ser des questions sur la nécessité d'une telle variatjon dans la forme
des notes. BREM0NT (1968) a répondu à cette question en ce qui concerne
1e Rouge Gorge : la djversité des notes dans le chant d'un mâle de cette
espèce trahit la motivation de l'o'iseau : une grande diversité trahit
une motivation intense.

Une autre constante du chant du Bruant des roseaux est la suc-
cession temporelle des notes. Chaque phrase a en effet une construction
rythmique caractérjstique. Cette rythmicité se marque à deux niveaux.
Dans la construction des phrases, 1es notes dont la durée varie de 0,1
à 0,2 secondes sont émises au rythme moyen de trois à quatre notes par
seconde. Les intervalles varient plus ou moins au cours de la saison
et d'un mâle à l'autre mais chaque phrase possède cet aspect rythmique.

Les phrases sont séparées par un intervalle régulier, pour une
séance de chant, d'une à plusieurs secondes jusqu'à 15 ou 20 secondes
pour certains mâles. Au cours de certaines phases du cycle de reproduc-
tion, cette rythmicité secondaire disparaît complètement.
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B. Reconnaissance i ndi vi duel I e

Le chant spécifique est donc découpé en courtes phrases cons-
tjtuées de quelques notes (deux à douze). Les analyses au sonographe
montrent qu,un mâle donné commence chacune de ces phrases par une même

note, répétée ou non, qui lui est personnelle. D'une phrase à 1'autre,
cetté prômière note est constante et il est extrêmement rare qu'un mâle
commence une phrase par une autre note. Ce phénomène a toutefois été
observé mais il se rédu'it toujours à 1'apparition d'une phrase "anor-
male,,dans'la sérje de phrases normalement construjtes. Le marquage in-
djviduel de certains mâ1es permit de montrer que cette note est cons-
tante pour un mâle au cours de la saison et d'une saison à l'autre.
En généra1, deux mâles n'utilisent pas la même note mais i1 arrive^par-
foji que cértains mâles util'isent des notes très semblables. (fig. 3 ).
Le sonographe révè'le cependant des différences, parfois mjnimes mais
constanies, entre ces nôtes (voir fig.5). Ces différences sont percep-
tibles pour l,oreil1e humajne 'lorsque 1'enregistrement est-ralent'i qua-
tre fois. El'les sont certainement perceptibles pour l'orei'lle de l'oi-
seau dont la constante de temps est dix fois inférieure à celle de

l,homme (KoNISHI,1969). L'origina'lité individuelle est de plus augmen-
tée par l'habitude qu'ont les mâles de répéter leur prem'ière note, ce

nombre de répétitions étant relativement constant pour un.individu.
Remarquons que certains mâles possèdent dans leur répertoire une note
utiljsée conrme note caractéristique par d'autres mâles mais ils ne l'
utiliseront jamais corrne note caractéristique. Il semble donc que 1es

notes caractéristiques ne présentent pas une structure particufière qui
1es distingue des autres notes du répertoire indjviduel. Seule. leur po-
sitjon temfiorelle leur confère une valeur sémantique particulière.
Dans le chant du Bruant des roseaux, chaque phrase peut être scindée
en deux unités sémantiques : 1a première, comprenant la note caracté-
ristique, répétée ou nont contenant 'l 'information individuelle, et 1a

seconde, le reste de Ia phrase dont la va1eur sémantique n'est pas en-
core comp'lètement déterminée, contenant des'i nformations dia'lecta'l es,
motjvatiônne11es, etc... La stabilité de 1a première note fait immédia-
tement penser à un système de reconnajssance individuelle. La possib'ilj-
té de reconnaltre le chanteur est importante pour les deux sexes. La fe-
me1le doit pouvoir reconnaltre son partenaire des intrus puisqu'el1e
participe activement à 1a défense du territoire. Les mâles doivent pou-
voir discerner leurs voisins,dont ils n'ont pas à craindre une invasion,
des autres mâles qui pourraient être un danger pour'l'intégr'ité terri-
tori al e.

Les expériences de diffusion de chant (voir plus loin) mon-
trent qu''i'l y a bel et bien une reconnaissance individue'lle chez Ies
Bruants des roseaux : un mâle répond plus intensément au chant d'un
étranger qu'au chant d'un de ses vojsins.

Remaroue sur la distrjbution des notes caractéristiques individuelles
sécut i ves

C

Pour un individu donné, la note caractéristique est-elle cons-
tante au cours d'une saison et d'une saison à l'autre ?

Un élément de réponse est donné pour 1a première part'ie de la
question par le fait que, tout au long de la saison, le mâle occupant
un territoire et fréquentant un poste de chant donné émet toujours'la
même note caractér'istique. Faute d'un marquage ind'ividue1, 1e doute
persistait cependant. C'est pour apporter une réponse définitive à

cette question que, au printemps 1982, un petit nombre de mâles furent
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Figure 5. Reconnaissance popul atjonnel le. La carte
montre'l'agrégation des mâles possédant la note,,tt,li,'
autour du Groote Huyskens Weyer à Genk.

Il faut également remarquer les différences assez

nettes que présentent les varjantes de cette'note
chez les trois mâles qui l,utjlisent comme note
i ndi vi duel I e.
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marqués avec des bagues colorées qu'i permettaient de les reconnaître
individuellement. Ces mâles furent suivis et enregistrés régulièrement.
Il est donc possible d'affirmer que la note'individuelle de ces mâles
est restée la même tout au long de la saison. Etant donné l,observation
précédente,'il ne semble pas abusif de généraliser la constance de cette
note individuelle au cours de la sajson aux autres mâles. Il est cepen-
dant prévu d'effectuer d'autres contrôles.

Le baguage intensif réalisé au cours de la saison 1981 deva'it
apporter 1a réponse à la seconde partie de 1a question. Malheureuse-
ment, 1e départ hâtjf des mâles territorjaux fait que deux mâles seule-
ment, bagués aLr cours de la saison précédente, purent être retrouvés et
contrôlés en 1982. Les autres mâles terrjtoriaux bagués contrôlés cette
année étaient des mâles de deuxième année civ'i1e qui n'avaient donc pas
été enregistrés en 1981. Les deux mâles bagués et enregistrés en 1981
ont émis en 1982 une note caractéristique identique à celle observée
au cours de la saison précédente. Dans ce cas, ii est peut-être un peu
hâtif de généraliser à tous les Bruants des roseaux. Il n,est pas im-
possib'le que le choix de la note individuelle en début de saison pu.isse
être due à un effet de voisinage par exemple, et 1a constance observée
pour deux mâles seulement pourrajt être l'effet du hasard. Des contrô-'les au cours de la saison prochaine permettront certainement de ripon-
dre défjnitivement à cette question.

Le nombre de notes caractéristiques différentes est assez ré-
duit dans la réserve. En fait, il y a, pour chaque saison prise isolé-
ment, en moyenne deux notes pour trois oiseaux et pour les trois sai-
sons cumulées une note pour trois oiseaux. Cela est évidemment dû au
fait que certains ojseaux partagent des notes caractér'istiques sembla-
bles (mais non totalement jdentjques). I1 apparaît donc que, malgré 1a
nécessjté d'assurer l'jndividualité de chacun qui implique une diversité
des notes, la cohésion du groupe est assurée par une diversité rnjnimum
de notes.

Lorsque, au cours d'une sajson, plusieurs mâles possèdent des
notes caractéristiques semblables, ils ont tendance à présenter une
distrjbution groupée, comme le montre la carte 3. Sur cette carte, ont
été indiquées les notes caractéristiques au fil des trois sa'isons con-
sécutjves. Dans de nombreux cas, i1 apparaît qu'une note tend à se suc-
céder à elle-même à un endroit donné ou au moins à se retrouver dans les
environs immédiats. Ce fait est particulièrement flagrant à l'ouest du
Groote Huyskens Weyer. Cette fixité particulièrement forte provient
peut-être du fait que, à cet endroit, 1e milieu est plutôt arbustif et
convient moins au Bruant des roseaux. Les mâles de I'endroit n'auraient
donc eu que peu de compétiteurs. Le site plus au nord, 1ui, est fran-
chement arborescent et il est concevable que 1es Bruants ne njchent là
que s'ils n'ont pas trouvé de meilleure place ailleurs. En généra1,
dans les milieux d'intérêt moyen et donc suscitant peu de compétit'ion,
1es occupants successifs émettent des notes caractér'istiques ident'iques.
Par contre, dans les miljeux très favorables pour lesquels la compéti-
tion est plus forte, ou au contrajre dans ceux tout à fait défavorables,
occupés faute de mieux, un changement de note est le plus souvent obser-
vé d'une année à I'autre. Il est donc probable que ces varjatjons dans
la djstribution des notes individuelles soient provoquées par permuta-
tion, d'une saison à l'autre, des mêmes mâles au-omentés des jeunes qui
parviennent progressivement à 1es supplanter, 1'apport d'individus d'au-
tres régions devant être très limjté comme 1e montrent les données de
bagu age.
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D . Reconn a'i s s ance popu I at'ionnel I e

E. Evolution du chant au cours de la sat s0n

i40

L'évolution du chant du Bruant des roseaux au cours de la saj-
son peut être rapidement brossée comme suit : lorsque le mâle s'ins-
iàttb sr. un territoire, fin mars, il émet un chant dont le rythme de

succession des phrases ést lent; ce rythne augmente alors 1égèrement .-
;;;àà;i l,attenle du retour des-femelles; pendant les accouplements, 'i1

âJgmente très brutalement pour revenir à un niveau moyen, proche de ce-
tui Oe l,attente, pendant l,incubatjon. Les deux figures qui Seront
.àn'r"nté.t ici pérmettront au lecteur de mieux visua'liser les modifica-
iio;t Ju-ryfirme'et 1a plus ou moins grande variété des notes investies
dans le chant au cours de la saison.

La figure 6 illustre ce dernier pojnt. Sur chaque graphe, est
porté en absciise le nombre total de notes dans une portion de chant
Lt en ordonnée le nombre de notes différentes pour cette même portion.
ôh.crn des graphes représente cette relation pour une.des phases du^cy-
;1À à; 

"àpr[Orttion. 
L,ensemble montre donc son évolution pour un mâle

de Genk au cours de I'année.

Les grandes différences entre les phrases des djfférents mâles

et même pour ün mâle donné laissent supposer que 1e Bruant des roseaux

n,utilisê pas un système d'ialectal simple comme' par exemple, celui du

Moineau à couronne- blanche (Zo,folf-lçl',i-q.-]Sgcophry:) chez qui tous 1es

,àl.'o,unezonedialecta]e@ommundanschacune
JÀt-pt'1.uses émises (MARLER,1970). Il est évident que, dans un te1 sys-
iÈÀ., ta variabiljté des phrases pour un indjvidu et au sein d'une popu-

lation est très réduite.

Le Bruant des roseaux possède un répertoire d'une trentaine de

notes différentes. Ces notes sont combinées de toutes 1es façons possi-
utèi-por. former des phrases. Le nombre de-phrases qu'un. individu peut

construire est donc cbnsidérable et il ne faut pas chercher de caracté-
iiriiqr"s dialectales dans la structure des phrases prises dans leur en-

semble. En fait, ce sont les notes elles-mêmes qui semblent être les
,àiqràr.. dialeétaux. Un exemple est.fourn'i par 1i population des Bruants
dÀ Genr. La figure 5 montre la distrjbutjon dans la réserve d'une note

;;.iiariiare. 6ix-sept des quarante-cinq mâles de ]9 f9:9tut possèdent

làtte note dans leur répertoire; parmi eux, trois l'utiljsent comme

nàte-caractéristique. Là figure'montre que non seulement ces trojs mâ-

les sont proches vojsins, màis que tous les mâles possédant cette note,
à-t,àr..piion de deux, nichent autour du même étang de 'la réserve.
D,autres'exemples peuvent être trouvés s'i d'autres noteS de cette popu-

I ation ou d'autres populations sont considérées.

La présence ou l,abondance relative de certajnes notes dans 'lq

répertoirË dls différents mâles s.tuent donc de marqueurs populationnels
polr cette espèce. Au sein du répertoire d'un mâ1e, certa'ines notes
irès abondantes sont émises dans pratiquement chaque séance de chant
tanois que d,autres sont émjses plus rarement. Les notes partagées-par
iài Oifférents mâles d'une région sont précisément ces notes dont l'im-
pàitun." relative au sein de èhaque répertoire est grande, tandis que

ies autres notes sont généralement moins répandues qu gein des popu'la-

tions. De ce fait, I'aüdjtion pendant une pér'iode réduite d'une popula-
tion de Bruants des roseaux suffit généralement pour identifier les
marqueurs propres à 1a populat'ion.
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Figure 6. Evolution au cours de la saison de reproduction du nombre

de notes différentes utilisées dans les séances de chant.
En ordonnée, 1e nombre de notes différentes ; en abscisse, 1e

nombre total de notes déterminées. Chaque trait vertical représente
une note, les traits plus épais représentent la note indivjduelle
( et donc le changement de phrase ).
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A. Installation sur le territoire

B. Formation des couples

C. Accoup'l ements

D. Incubation et nourrissage

Figure 7. Evolution au cours de la saison de reproduction du décou-

page temporel du chant. Chaque rectangle représente une émission

vocale ( une phrase ) sjtuée sur trente secondes de chant.
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La figure 7 quant à el'le montre, pour 1e même mâ1e, le décou-
page temporel sur des portions de trente secondes de chant.

Il est ainsi mjs en évidence'les caractéristiques des chants
des quatres phases principales du cycle de reproduction.

La première phase est le retour du mâle de ses quartiers d,hi-
ver et son installat'ion sur un territoire. A cette époque, le chant est
simp'lifié à l'extrême. Des courtes phrases d'une durée de l,ordre de la
demi seconde en moyenne et composées de une ou
à un rythme assez 'lent de une phrase toutes le
est composé pnincipalement de la note individu
tes sont émises à ce moment. C,est ce que mont
trois notes d'ifférentes sont émises assez rapi
mières phrases puis combinées différemment,'la
cupant toujours 1a première place de chaque ph

Ce chant va évoluer vers
grand nombre de notes différentes
longent, trois ou quatre notes en
allant jusqu'à une seconde et dem
sion des phrases reste plus ou mo
c'inq secondes). Ce type de chant
les et va progressivement évoluer
plements, vers 1e type de chant s

deux notes sont émises
s huit secondes. Ce chant
el1e et peu d'autres no-
re Ia figure 6a. Seu1es
dement dans les deux pre-
note individuelle oc-

rase.

un chant plus complexe où un p'lus
seront i nvesti es. Les phrases s ,al -
moyenne, et peuvent avoir une durée

i. Malgré ce1a, 1e rythme de succes-
le même (environ une phrase par
ém'is lors de l'arrivée des femel-

ntre les appariements et les accou-
ant.

ins
est

ê

uiv

Ce troisième type est un chant très partîculjer ém.is un.ique-
ment pendant les accouplements. Le chant est très rapide et le découpa-
ge en phrases disparaît pratiquement. Un grand nombre de notes diffé-
rentes sont émises. ce nombre peut atteindre un maximum de dix à douze
notes différentes sur cinq minutes de chant. Des notes nouvelles sont
régu1ièrement apportées, ce qui fait que 1e graphe (figure 6c) ne pré-
sente pas 1e piateau v'isible sur les autres graphes apiès deux ou trois
phrases (quinze à vingt secondes) mais un simple ralent'issement de la
montée de la courbe. Les séries de notes ininterrompues (que l,on ne
peut plus appeler des phrases) sont de durée très varjable pouvant a1-ler de quelques secondes à plus d,une minute. Dans de telles séries, 1a
note individuelle se retrouve régu1ièrement, ce qui tend à montrer qu'
elles ne sont-que le télescopage des phrases normales. Le graphe ne mon-tre pas tout à fait ce type de chant majs 1e stade, iuste àvant les ac-
coup'lements, où'les phrases sont considérab'lement aliongées (jusqu,à
six à huit notes). Le chant illustré par 1a figure montie t'évolütion
fjnale du deuxième type de chant qui a été déciite c.i-dessus.

Très brutalement, un ou deux jours après la fin des accouple-
ments, le chant se transforme en une forme',neutre,,. Ce type de chânt,
que le mâle serine à longueur de journée pendant toute la-durée de l,in-
cubation (à laquelle i'l ne participe pas), possède une structure assez
proche de celle du chant émis lors de I'installation (premier type dé-crit). Les phrases sont cependant plus longues en moyenne (troii ou qua-
tre notes) et peuvent avoir une durée d'unè seconde.-La succession des
phrases est plus régulière bien que 1e rythme ne change guère (une phra-
se par cinq secondes). En généra1, le Bruant compose une-phrase qu,i1
répétera jusqu'à quinze ou vingt fois avant d'introduire une nouvelle
note. Peu de notes donc sont investies dans ce type de chant. pendant
le nourrissage, auquel le mâle participe activemènt, 1e chant conserve
]u r@ structure que pendant I'incubatjon. La modification majeure estla raréfaction et le raccourcissement des séances de chant dus au fait
que le mâle consacre 1a plupart de son temps au nourrissage.
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0n sait que 1e chant chez les oiseaux mâles, 'les passereaux
notamment, est induit par des hormones sexuelles. A ce stade de nos ob-
servations, nous pouvons nous demander quelle est la nature des rela-
tions qui exjstent entre la structure du chant et les taux circu1ant
de telles hormones qui varient également au cours de 1a saison chez de
nombreuses espèces.

F. Variations écolo giques du chant

De nombreuses études ont montré qu'i1 existe une relation en-
tre les caractéristiques du milieu et la structure du chant, non seule-
ment chez les oiseaux mais également chez les mammifères et les insec-
tes ( voi r notamment BREM0ND, 1971 ) .

En généra1, 1es o'iseaux nichant dans des milieux boisés possè-
dent des chants répétitifs (répétition des phrases et des notes au sejn
des phrases) tand'is que ceux nichant en plaine possèdent des chants
plus complexes souvent émis en vol ou bien au contraire des chants très
simples. La répétition en mil'ieu bojsé a 1'avantage de contrer 1es phé-
nomènes drécho et distorsions diverses provoqués par 1a végéta.ion. En
mjlieu ouvert, le chant que'l qu'il soit arrive à l,individu récepteur
sans obstacles si I'oiseau a pris la précaution de se mettre sur un per-
choir suffisamment élevé ou de chanter en vol.

tés 
I

sûr
bord
qale+--
'r nst

Dans la réserve de Genk, deux types de milieux ont été exploi-
par'les Bruants des roseaux. La majorité des Bruants se sont bien'installés dans les milieux les plus favorables, c,est-à-dire les
s de phragm'itajes ou les marais tourbeux avec Piment royal (Myrica
) et petits bujssons de saules (Salix spp.). Quelques Brüanti-ïr-
allent chaque année dans des miIiffilôï-1â strate arborescente
leaux et aulnes) peut s'élever jusqu'à cinq ou s'ix mètres. Ces mi-
x possèdent cependant une strate herbacée et une strate arbustive
rtantes. Se côtoient donc des Bruants des roseaux nichant en mi'lieurt et en milieu fermé.
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épétition de notes, i1 faut éga'lement remarquer que 1e
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Ce chant particulier ne semble cependant pas exclure ces ,'mar-
ginaux" de Ia communauté des Bruants ,,normaux',. La fjgure montre que
dans les deux chants enregistrés au bord du Groote Huÿskens Weyer des
notes semblables peuvent être observées. cette note est d'aillèurs très
bien représentée dans les chants des autres Bruants de cet étang. Ces
Bruants, malgré leurs particularités, possèdent donc les marqueurs 1o-
caux qui permettent de les sjtuer géographiquement.
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Figure 8. Illustratjon des var.iatjons liées aux

caractér'i§tiQues du mil'ieu. Les deux phrases ont été
émises par des mâles nichant dans des sites proches

à Genk. I1s possèdent une note, largement répandue
dans la réserve, en commun ( note soulignée ). Cette
note complexe doub'le qui apparait sous sa forme
habituelle dans la phrase du haut est encore répétée
par 1e mâle njchant en aulnaie dont le chant conserve
cependant les caractérist'iques locales.

/\
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6. EXPERIENCE DE REPASSE DE CHANT Les choix du Bruant des roseaux

A. Reconna'i ssance 'ind'ividuelle

De multiples études, sur 1es Mésanges notamment, ont montré
que chez de nombreuses espèces d'oiseaux la réaction des mâles à I'audi-
iion de chants inconnus est plus vive que celle exhjbée lors de l'audi-
t'ion d'un chant connu (celui d'oiseaux de la même espèce dont le ter-
ritoire est contjgu). Cette réponse sélective est généralement consi-
dérée comme énergétiquement rentable pu'isque 1'oiseau ne répond plus
ains'i qu'à des mâles dont 1a présence représente un réel danger pour
f intégrité territoriale. Les frontières avec les voisins étant bien
établjes, i1 n'est plus nécessaire pour'l'oiseau de réagir au chant de
ceux-ci sauf exceptions rares.

Pour tester l'existence de cette réponse sélective chez le
Bruant des roseaux, différents chojx furent proposés aux mâles de Genk

et de Merbes-le-Château. D'une part, 1e Bruant devait choisir entre le
chant d'un voisin et le chant d'un autre mâle dont le territoire se si-
tue dans les environs immédiats majs est séparé de celui du mâle testé
par au moins trois terrjtoires. Dans un autre test, le cho'ix devait
être fait entre le chant d'un mâle voisin et celui d'un mâle d'une tout
autre région. En pratique, pour ce deuxième type de choix' des chants
de mâles-de Genk étaient proposés à ceux de Merbes-le-Château et inver-
sément.

Il apparaît que 1e Bruant des roseaux répond prat'iquement tou-
jours en se dirigeant vers le diffuseur qui émet 'le chant étranger.
L'intensité de là réponse (simple déplacement, cris agonistiques, chant)
dépend du type de choix proposé. En effet, si le mâle doit choisir en-
tre un voisin et un autre mâle des environs, la réponse sera générale-
ment faible: simple déplacement avec crjs agonistiques, plus rarement
chant. Par contre, lorsque le chant d'un voisin est opposé au chant
d'un mâle d'une autre région, la réponse est plus vive et'le chant est
généralement émis.

Il ressort de ces expériences que 'le Bruant des roseaux est
effectivement capable de reconnaître les individus auxquels il est con-
fronté. Les mâles semblent assez tolérants avec leurs vojsins. En fa'it,
seul le poste de chant ainsi qu'une zone autour du nid sont défendus
avec plus d'acharnement (c'est pour cela.que les diffuseurs étaient p1a-
cés de part et d'autre du poste de chant). Il faut signaler que dans
1es petites colonies (trojs ou quatre couples sur un ou deux hectares)
les mâles répondent tous ensemble à une repasse en se rassemblant au-
tour du djffuseur puis en chantant. Il est ainsi possible d'assister
à une défense collective: l'o'iseau sur le territoire duquel est ém'ise
1a repasse se'la'isse momentanément envahir par ses voisins (qu'i1 con-
naît). En situation naturelle, ces attroupements hâtent probablement le
départ de l'intrus. Après une telle action, chacun rentre sur son ter-
ritoire sans que'le propriétaire 1égitime aie à se manifester davantage.

Ce type d'expér'ience donne également une première idée sur la
reconnaissance de 1'appartenance à un groupe de nidification par 'le

Bruant des roseaux. En effet, la différence de réponse'indique que le
Bruant des roseaux distingue le chant d'oiseaux nichant dans le même

groupe que'lui et partageant les mêmes caractérist'iques locales de ceux

Érovênant d'oiseaux qui n'ichent dans des régions beaucoup p'lus é1oignées
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B. Reconnaissance populationnel le

Cette fois, tous les chants présentés au sujet testé lui sont
inconnus (ou du moins supposés tels) du fait de 1,éloignement des mâles
qu'i fournissent les enregistrements. Ces chants proviennent de Genk,
Eysden, Merbes-le-Château, de 1'étang de Vacarès en Camargue. Recopié
de disques, le chant d'un indjvidu suédo'is fut également testé. Tous
ces chants sont proposés par combinaison de deux. Ici encore, i1 est
supposé, sur base d'expériences réalisées sur d,autres espèces, que les
chants 1es plus étrangers provoqueront le maxjmum de réactjon. Qu,enest-il en fait ?

Plusieurs cas doivent être considérés. Le cas pour lequel 1a
réponse du mâle est la plus marquée est celui où un chant du djalecte
auquel appartient l'oiseau testé est émis en même temps qu'un chant
provenant d'une autre région. Dans ce cas, l,hésitatjon est rare et le
Bruant des roseaux se dirige presque toujours vers le chant étranger
à sa zone dialectale. Les déplacements sont généralement accompagnés
du chant ou au moins de cris agonistiques. Il arrive souvent qu,àprès
avo'ir chantÉ près de la source de ce chant étranger, 1e mâle se dirige
ajors vers I'autre diffuseur. Ici donc, 1a réponie est nette et montie
la relative tolérance des mâ1es pour ceux qui partagent les mêmes ca-
ractéristiques dialectales.

Une autre variante de cette expérience consiste à proposer à
l'oiseau testé deux chants étrangers à sa zone dialectale. bani cette
optique, trois types de choix furent proposés.

Dans I'un des tests, l,ojseau doit choisir entre deux chants
belges (entre un chant provenant de Merbes-le-Château et un chant pro-
venant de tysden pour un oiseau de Genk par exemple). Dans de tels casla réaction de l'oiseau est assez vive mais aucunei,préférence,,ne se
marque vraiment. Les réactions des mâles testés sont diverses: chant
sur le poste de chant entre les deux diffuseurs,va et vient d'un dif-
fuseur à l'autre accompagné de cris agonistiques pendant'les trajets
et de chants pendant les arrêts. ces manifestations sont généralement
accompagnées de nombreuses activités de substjtut.ion : toilettage et
frottement du bec sur le perchoir.

Un autre test consjste à présenter un chant belge (provenant
de Merbes-le-Château ou de Genk suivant'le lieu de l,expérience) en
même temps que le chant de l,individu suédois. Il faut iignaler-que ce
chant suédois contenajt une note qui n'a jamais été observée en Belgique.
Mqlgré_ce'la, le chant suédojs et les chants belges possèdent oes caiai-
téristiques fort semblables. Ici encore, 1a réaction du mâle testé est
vive mais le choix reste peu tranché. Le mâle choisit cependant plus
souvent (environ 60 % des cas) le diffuseur émettant le chant suédois.Il est également possible d'observer des va et vient entre les deux dif-
fuseurs, des séances de chant sur 1e poste entre les deux diffuseurs,
ainsi que de nombreuses activités de substitution. Les expériences dé
ce.genre doivent encore être multipliées pour démontrer que cette petite
majorité de choix est réellement significative. ô

Enfin, dans un trojsième test, les chants belges sont opposés
aux chants provenant de camargue. Les caractéristiques-des chants des
Bruants camargua'is sont assez différentes de celles des chants belges.
Ce chant contient un plus grand nombre de notes,,liquides', et est èn
généra1 plus aigu que les chants enregistrés en Belgique. ces différen-
ces peuvent expliquer le choix plus marqué des mâles qui choisissent
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le diffuseur émettant le chant camarguais dans environ 70 % des cas.
Les va et vient deviennent rares, le mâle chante à proximité de ce dif-
fuseur et ne se rend près du diffuseur émettant'le chant belge qu'après
quarante ou cinquante secondes. Malgré tout, un choix vraiment marqué
du chant étranger ne peut être vraiment mis en évidence.

En résumé, le Bruant des roseaux peut distinguer un chant pro-
venant de sa zone dialectale d'un chant provenant d'une autre zone dia-
lectale. Ce choix se marque par une réaction plus vive au chant étran-
ger qu'au chant appartenant à la zone dia1ectale du mâle testé. De plus,
une assez grande tolérance au chant de type connu est observée.

Remarquons encore que 1'oiseau ne sait pas chois'ir entre deux
chants étrangers à sa zone dialectale, sauf s'i ce chant possède des
caractéristiques très particulières (comne le chant camargua'is) qui le
font contraster par rapport aux autres chants.

C. Autres caractérist'i du chant testées

Deux autres caractéristiques du chant furent testées au cours
de cette sér.ie d'expériences : la valeur de la note indivjduelle dans
la reconnaissance spécifique et f importance de'la rapidité du rythme
de succession des phrases du chant.

Le Bruant des roseaux allait-il considérer conme conspécifique
un chant dont les phrases corrnencera'ient par des notes djfférentes et
non par une note constante ? La réponse fut obtenue par deux sérjes de
tests. Dans un premier temps, un chant belge étranger à 1a zone dialec-
tale du mâle testé est opposé à ce même chant dont 1a première note de
chaque phrase avait été remplacée par des notes différentes. Dans un
second temps, seul le "chant trafiqué" était présenté.

Lorsgue I'oiseau doit choisjr entre le chant trafiqué et le
chant normal, ce dernier est en général choisi. Le Bruant des roseaux
chante généra'lement à côté du diffuseur émettant 1e chant norma'l mais
dans quelques rares cas (moins de 10 %) le chant "trafiqué" est a1ors
choisi et des mouvements de va et vient entre les deux diffuseurs sont
observés.

Lorsque le chant trafiqué est émis seul à côté du poste de
chant, le mâle testé réagit presque toujours en regagnant son poste et
en émettant des cris agonistiques ou le chant.

La présence en début de phrase d'une note ind'ividue'lle cons-
tante ne semble donc pas nécessaire pour assurer la spécificité du
chant du Bruant des roseaux. Toutefois, son absence semble affaiblir'le
pouvoir réactogène du chant.

Pour tester le second point - la valeur de 1a rapidité du
rythme de succession des phrases - deux autres chants belges furent
trafiqués : dans 1'un,les intervalles de silence séparant deux phrases
consécutives furent doublés; dant l,autre, ces mêmes intervalles furent
réduits de moit'ié. Dans tous les tests, 1e chant normal est présenté
en même temps que le chant trafiqué correspondant.

Pour comprendre les résu1tats, il est nécessaire de se remé-
morer que des chants très lents et très rap'ides caractérisent des pé-
riodes cruciales du cycle de reproduction du Bruant des roseaux. La sé-
rie de tests effectuée permet de conclure que chant lent et chant rapide
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sont plus réactogènes que 1e chant de rythme moyen (bien qu'.i'l soittrès réactogèlg s'jl est présenté seul) qui n'eit choisi que très rare-
ment par le mâle testé.

Il faut également remarquer que, dans l,évolution normale du
chant au cours de la saison, -en plus du rythme de success.ion des phra-
ses, 1e nombre de notes différentes par unité de temps varie égaièment.Il semble que cette.plus ou moins-grande variété de irotes ne s6it pas
strjctement nécessaire-à 1a compréhension de ce type de message puisque
dans.les chants proposés, toutes 'les phrases sont- identiques.-En'faii,
les deux chants qui furent trafiqués sont des chants',neütrei,'Èmii pËn-
dant l'incubation : rythme moyen et diversité de notes relativement fai-ble.

. Nous pouvons donc concrure que 1e rythme de succession desphrases est un élement_important pour déterminer 'la phase du cycle dereproduction dans iequel se trouve le Bruant des roseâux. t'l reite à 
-

déterminer si la variabiljté des notes (en principe plus petite-pàur techant 1ent, plus grande pour le chant rapide) ne ieniorce pas cette in-formation (ou ne la contient pas é9a1ement) en présentant â l,oiseau
des chants de même rythme de succession des phràses mais de variabilité
d i fférente.

7. HYPOTHESES ET CONCLUSIONS

- En résumé, nous avons vu que le chant du Bruant des roseauxprésente un grand nombre de variatjons soit d,un individu à l,autre soit
au sein même du répertoire d'un individu. Dans'la première catégorie,- 

-

la. variation lq plus flagrante est l'utilisation pâr chaque mâle d,une
note qui le différencie des autres mâles. cette pàrt.iculârité est la
base-d'un système de reconnaissance jndividuelle'bien mise en évidencepal.lg: expériences de repasse de chants. une autre varjatjon inter--jndjv'iduelle est en rapport avec le type de milieu occupé par 1e mâle :la structure du chant peut en effet êtiâ adaptée à un miiieu ouvert, Ieplus couramment utilisé, ou à un m'i1ieu plus'fermé. Des variations in-traindividuelles se trouvent au niveau de l'évolution du chant au coursde la sa'ison de reproduction.

.Bien sûr, il n'existe pas que des différences entre res mâreset certaines ressemblances permettent de les regrouper. La structuregénérale du chant, avec sa-double rythmicité tyfiiquô, et la gamme de
fréquence généralement utilisée, asiurent sa sÉêciriéite. n Ilus petite
éche11e, des ressemblances entre res répertoiràs de notes dei mâles d'
un sjte de n'idification permettent de les djstinguer de ceux occupant
un site voisin.

Toutes ces ressemblances et différences entre 1es répertoiresindividuels semblent indiquer l'existence d'une stratégie d,otcupation
du milieu bien élaborée par Ie Bruant des roseaux. En éffet, i'existen-
ce de notes localement communes à plusieurs mâ1es permettra à."rr-.i,
en retour de migration, de retrouver le-groupe dont ils fa.isâient par-tie au cours des saisons précédentes, mêrie si certains individus cbnnusont disparu (décès, remp'lacement_par 1es jeunes...). D'autre part,
l'existence de la note indjviduarisant chàque mâ1e,'qui semble'conitan-te d'une année à 1'autre, leur permettra de retrouvei'les ind.ividus con-
nus de ce groupe. Les données de baguage prouvent la grande fidélité
des Bruants à leur site de nidificaiioi d,une année à"l,autre. De ce
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fait, i'l est probab'le que le lien de parenté entre les individus d'un
site donné soit relativement élevé. La note individuel 1e pourrait, si
cette note est héritée du père, donner la clé de ce lien de parenté.

s indivjdus proches parents pourraient ainsi se regrouper. Cette hy-
thèse découle du fait de 1a proximité spatiale des mâ'les partageant
s notes caractérjstiques semblables. Elle est également soutenue par
s observations de défense col'lective de territoire et donc d'une cer-
ine coopération entre les'individus. D'après 1a théorie sociobiologi-
e, cette coopération si manifeste devrait être sous-tendue par un
en de parenté élevé entre les coopérateurs. Malheureusement, f igno-
nce de 1'ontogenèse du chant chez cette espèce empêche de conclure.

Des observations montrent que lorsqu'un certain nombre de
Bruants des roseaux nichent sur une petite surface, les différents cou-
ples ont tendance à rester synchronisés dans leurs activités de nidifi-
catjon. Cette synchronisation est-elle assurée par 1'évolution du chant
au cours de la saison qui indique très préc'isément à chacun ce que cha-
cun est en train de faire ? C'est probable puisque les expériences de
repasse ont montré que 1es Bruants des roseaux semblaient bien être ca-
pables d'appréc'ier ces différentes variations du chant.

Bien sûr, ces consjdératjons restent des hypothèses, qui srap-
puyent quand même sur l'observatjon de que'lque trois cents couples au
coürs de trois saisons consécutives (1980, 1981, 1982). L'analyse des
centajnes d'heures d'enregistrement de chants permettra certainement
d'avancer dans la résolution des problèmes qui restent posés, notarment
1es problèmes dialectaux.

Il existe encore beaucoup de choses à découvrir dans le chant
du Bruant des roseaux. Les expérjences de repasse de chant devront être
continuées afin de pouvoir déterminer non seulement les informations
véhiculées par Ie chant mais également les éléments vecteurs de ces in-
formations et les réactions des mâles. La continuat'ion du baguage sera
assurée pour pouvoir détermjner'les'liens de parenté entre les ojseaux
et ainsi 1a propagation, d'une génération à 1'autre, des notes indjvi-
duelles et cormunes. Enfin, la connaissance de 1'ontogenèse du chant
de cet oiseau serait très utile et des élevages dans ce but sont envisa-
gés.

Tous ces éléments seront nécessaires pour pouvoir vraiment
comprendre 1e système de communication particul ièrement complexe du
Bruant des roseaux qui contraste avec 1a simplic'ité des chants des au-
tres membres européens de la famille.
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