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Th i s second paper concerni ng t he te r r i tor i al vocalizat i ons of 
the starl i ng in Be l gi um deals with t he i mi tative sang wh i le the first 
one was concerned wi th the dialectal var i at i ons based on the specific 
notes (Cah . Ethol . appl., 1984, 4 (4) : 219-246) . 

Song of territorial males were reco rded i n different areas of 
Belgium during the breeding seaso ns from 1982 to 1985 . The i r sonograph i c 
analysis points out the importance of voca l mi mi cry in the song of the 
starlings living in moderately wooded countr i es . Th i s ana l ys i s also 
shows the f i delity of the im i tative reperto ry and a lot of syntact i cal 
rules directing the elaboration of t he so ng and contro lli ng its spec i
fic i ty . Each male has a particular im i tat ive repertory and shows di s 
tinct i ve sequences of i mitative song . Voca l mi mi cry depe nds on the loca l 
sonorous cond i t i ons wh i ch i ntroduce in the so ng ecologica l var i at i ons 
superimposed to the di alectal var i at i ons given by the spec i f i c notes . 
The im i tat i ve song of the starl i ng reta ins a te rr itor i al meani ng for 
the im i tated species . The use of raptors voca lizat i ons wh en one of them 
is present i s a very challenging examp l e of the poss i ble f unc ti on of 
vocal mimicry . 

The imitative song of the be l gia n starl ings seems to have se 
veral fonctions : populat i ons recogn i t i on, sex ual at t ract ion , i ntra 
and i nterspecific territoi· i al i ty, play, re l at i on wi th the predators, 
working at time accord i ng to environmental co ntext . 

(*) Univers i té de Liège, Se rvice d'Etholog i e, 22, Quai Van Beneden, 
B-4020 Liège. 
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RESUME 

Cet article s' i nscr i t da ns notre étude des vocal i sat i ons ter 
ri tor i ales de l'étourneau sansonnet (S tu r nus v. vulgaris L. ) et fa i t 
su i te à celui consacré aux variat i ons di al ectales (Cah . Ethol . Appl . 
1984, 4 (4) : 219 -246) . Il s'intéresse au réperto i re im i tat i f del ' es 
pèce . Les résultats obtenus après une prem i ère analyse d'enregistrements 
montrent la part importante qu' occupe nt les imitations en mil i eux boca 
ger et semi -urbain . 

Le s mot i fs empruntés s 'i ntègrent dans l e chant spécif i que en 
respec t an t quel ques règles syntax iques . Le s encha în eme nts de mot i fs 
so nt le pl us souve nt co nsta nt s et caractéri sent un in di vi du t out au 
l ong de l a saison de repro du ct i on et même d ' un e année à l ' autre . Les 
i mi tat i ons reflètent de façon per tinente l' amb i ance sonore d ' un mi l i eu 
et i ntrodu i sent davantage des var i ati ons écotyp i ques que géograph i ques . 
Les mot i fs empruntés conservent une va l eur spécifique vi s -à - vis de cer 
ta i nes espèces imitées. L' ut i l i sat i on de s cr i s de rapaces en présence 
de prédateurs offre un exemple intéressant de re s titution des imitations 
dan s un conte xte logique . 

A la suite de l'éno ncé des rés ultats, il apparaît que vouloir 
ass i gner un rô l e précis au répertoire imi tat i f de l 'étourneau est pré 
somptueux . Di verses fonct i ons l ui semb l ent en effet dévo l ues : attrac 
t i on des femelles, act i vi té l ud i que , t erri tor i ali té i ntra - et inter 
spéc i f i que acc r ue , relat i ons avec l es prédate urs . .. L' une prenant 
l e pas sur l'autre su i vant l e contex t e d ' ém i ss i on. 

AVANT-PROPOS 

Dans un prem i er art i cl e (KEULEN , 1984) nous nous étions atta 
chée à l'étude des variat i ons géograp hi ques du chant de l 'étourneau 
sa nsonnet (Sturnus v. vulgar i s L. ) en Bel gi que . Ce deux i ème art i cle 
s ' i nt éresse aux imi tat i ons renfermées princ i pa l ement dans le chant di s 
co nt i nu de l'espèce, dans les mêmes r égi ons . 

Toutefois, avant d'aborder l' én oncé de nos résultats, il nous 
est apparu intéressant de nous l i vrer à un e mi se au po i nt term i nologique 
et à une courte synthèse bibliograph i que relative au phénomène d ' "i mita 
ti on" dans l e chant des oi seaux, tant l e doma ine paraît peu éclairci à 
l' heure actue l le. 
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A. TERMINOLOGIE 

L"'im i tation voca l e" chez les oiseaux est une expression telle 
ment galvaudée qu'elle dema nde à être précisée . En effet, les di fférents 
auteurs l'utilisent lo rsqu'un jeune oiseau apprend le chant de son espè 
ce en répétant les motifs produits par son père ou ses proches parents 
(= apprent i ssage ), l orsqu'un perroquet reproduit la voix humaine, une 
so nnerie de téléphone ... (=psittacisme), lorsqu'un oiseau , dans un con
flit terr i to ri al, adopte la vocalisation de son antago ni ste (=contre 
chant) , lorsque deux oiseaux entonnent ens emble le même chant (=d uo ), 
ouencore , lo rsqu'un oi seau i ntègre dans son chant spéc i f i que des notes 
apparte nant à d'autres espèces (=chant imitat i f) . Dans chac un des cas 
cités, l es contextes de l'ém i ssion sonore sont po urtant fort di fférents. 
(Pour de plu s amples informations, le lecteur pourra se référer à 
GA ILLY, 1984 . ) DOBKIN (1979) s'attache à écla i rer ces impréc i s ion s et 
dresse une classificat i on des phé nomènes i mitatifs, basée sur les rap 
ports de compét i tion ou de prédation entre espèce i mi tatrice et espèces 
imitées . S'i l nous para ît presomptueux de préc i ser ces rapports, nous 
ne trouvons pas non plus la cl arté recherc hée par cette cl ass i ficat i on 
lors de l'examen d'une séquence de chant donnée. En effet, si on su i t 
DOBKIN, un étourneau émettant un sifflement spéci f ique suiv i d'une i mi 
tation de buse var i able (Buteo buteo), el l e-même suivie d'une im i tation 
de vanneau huppé (Vanel lu s-vaneTTUST réal i serait dans le premier cas 
une "imitation", dansleSecüriëf;"LJn·e "contrefaçon" et dans le troisième, 
une "appropriation", le tout, dans une même séquence de chant de trois 
secondes. Cette class i f i cation nous introduit donc à nouveau dans un 
labyrinthe term i nologique comp l exe. Aussi, préféro ns-nous nous rallier 
au terme de "copies vocales" pour désigner dans le réperto i re d'un oi
seau, tout ce qui est appr i s , en opposition à ce qui est in né , et l es 
classerons - nous de l a manière suivante : 

- cop ie 
fi que 

voca l e intervenant uniquement dans la communi cat ion int raspéc i
- l'apprentissage 
- les duos 
- l es contrechants 

- cop i e vocale intervenant dans les communications intra- et/ou in ter 
spéc i f i ques (la part des deux étant di ffic i lement appréhendable) : 

- le ps ittac isme 
- les chants imitatifs sensu str i cto. 

L' expression "chant imitatif" désignera donc uniquement des ém i ssions vo
cales renfermant des notes, des cr i s ou des portions de chants empruntés 
à d'autres espèces animales. Les motifs y sont reproduit s plu s ou .. moi ns 
fidè l ement suivant les potentialités voca les del 'oiseau (WALLSH LAGER, 
1980) . Notons également que le seu l co ncept sur lequel s 'accorde nt tous 
les auteurs est ce l ui de "convP.raence sonore" (=ressemblance fortuite 
entre diverses vocalisations, résultant des caractér i stiques acoust i ques 
semblables de mi lieux donnés). Il co nvient bien entendu de les dist i n
guer des imitations . 
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ll . SYNTHESE 

Sur t ous les cont i nents, des oi seaux sont réputés po ur leu rs 
ta l ent s im i t ate urs . Certains élaborent des chants comp l ets à partir de 
mot i f s empruntés , d ' autres , pl us modestes, agrémentent l eur cha nt spéci 
f i que d ' imi t at i ons , d' aut res encore n'imitent que spo rad i quemen t . En 
Af r i que , VER NON ( 1g73) dresse un e l i ste de 63 espèces imi tat ri ces ap 
pa r t en ant à quatorz e fa mi l l es di fférentes . En Aus trali e, 60 sur 360 
espèce s connues possède nt des chants im i tat i fs . En As i e, nombre de pa s 
serea ux réal i se nt des imi tations tand i s qu ' aux U.S.A. , l' ois eau moque ur 
(M i mus pol yg l ottos) s ' est acquis une sol i de réputat i on d 'i mitate ur au x 
côtés -des gea i s et des fa uvettes. L'Europe n'est pas en r es t e , pui sq u ' à 
ce jour , on y dé nomb re une so i xanta i ne d ' espèces empruntant des no tes 
à d ' autres animaux pour réa l i ser leur chant . Certaines fam i lles , ce r 
ta i ns genres , apparaissent davan t age doués pour l' imitat i on : les t ur 
didés (Turd i dae) , les alaud i dés (A l audid ae ) , les sylviidés (Syl vii dae) -
et l es espèces du ge nre "Acrocepha lus" en part i cul i er - , les stu r nidés 
(S t urn idae) , l es fringilles (F. r ingill i dae ) , l es pi es -grièc hes (La niid ae) , 
l es l ori ots (Or iol i dae) .. . 

Les oi seaux i mitateu rs sont do nc f or t nomb reux et uni ve r se l le 
ment répa ndus . Pourtant , s i certa ins auteur s ont décrit l e réperto i re 
imi tat i f de pl us i eur s espèces ou l e mode d'a cqu i s i t i on des i mita ti ons 
chez un ind i vid u (LASKEY , 1944) , peu se son t penchés sur l es fonc ti ons 
poss ibl es de t els cha nts . Aux U.S.A. , le s ét udes r éa li sées sur l' oi sea u 
mo queur révèl en t une corréla ti on étro i te entre la ta ill e du te r ritoi re 
d ' un ind i vid u et la di vers i té de so n chant ; de pl us , l es indi vi du s do nt 
l e chant est l e pl us r i che en ·mot i fs empruntés réa li sent l es acc ou pl e 
me nt s l es pl us pré coces (HOWARD, 1974 i n LEROY , 1979) . KROODS MA ( 19 76) 
a éga l ement démont ré l e pouvo i r attract i f des chants var i és vis -à -vis 
des f eme ll es. MARSHALL(1950) , étud i ant le cha nt de l' oi sea u-l yre su per 
be (Me nu ra supe r ba ) , montre auss i un l i en entre l' at t rac t i on sexuelle 
et l a terr itori al i t é d ' un e pa r t et la r i chesse du chant en i1:i i tati ons 
d ' aut re par t . MARSHA LL ( 1950) suggère néanmo i ns une t roi s ième fonct i on 
possible des chant s imi tat i fs : i l constate en effet qu ' en Australi e , 
ce type de vocali sa t i on se re nco ntre pr i ncipalement chez les oi seaux 
vi vant en mi l i eux f orest i ers denses (oiseaux - lyres et oi seaux - bercea ux) 
et il ava nce dès l ors l ',hypothèse se l on laquelle l' introduct i on de mo 
t i fs emprunt és pro voq ue un a l longement du répertoire facil i tant l a s i 
gnalisatio n des i ndivi dus l es uns pa r rapport aux autres dans un mil i eu 
où l a vi sio n est mala i sée . Une quat rième fonct i on poss i ble des chants 
imi tat i fs est avancée par BREMOND ( 1971) qui les considère comme l' ex 
press i on d ' une act ivi té l ud i que comme il en es t observé chez d ' autres 
ve r téb rés supér i eurs. L' exempl e des mainate s (G racu l a re li giosa) qu i 
i mi t ent en capt i vi té seu l eme nt , i rai t dans ce se ns O:lERTRAM , 1970) . 

LEMAIRE (1974, 1975, 1979) applique po ur l a prem i ère fois une 
démarc he expér imentale r i goure use à l'étude d'un chant imi tat i f , celui 
de l a rousserolle verderolle (Ac roceoha l us pa lu st r~ . En effet , lors 
qu' on aborde l'étude de tell es voca li sat i ons , i l co nvi ent de se poser 
l es ques ti ons su i vantes : 
- Comment se construit un chant formé en majeu re part i e de mot i f s em 

pru ntés à d' au t res espèces ? 
- Co~nen t , malgré l e pot - pourri i ntrodu i t, conserve - t - il une val eu r spé -

c ifique pour l ' imi tateur ? 
- Que l l es sont l es fo nct i ons de ces chants 7 

La réponse à ces quest i ons suppose une analyse des paramètres physi que s 
du chant, l a re cherche de ses éléme nts réactogè nes, l' app ré hens io n de s 
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variations auxquel l es il est soumis, un aperçu de la fidélité des imita 
tions et l'indispensable observat ion du comportement des oiseaux concer 
nés . 

Cette démarche , nou s l ' avons aussi récemment appliquée à trois 
espèces d'o i seaux pa ludi coles : la gorgebleue à miroir blanc (Cya nosyl 
via svec i ca cya necul a) , le phragmite des joncs (Acrocephalus schoe nobae 
nus )etla roussero 11 e effravatte ( Acrocepha lus sêTrpac_e_u_sl- ( KEULE~-
1983). Nos travaux confrontés à ceux de LEMAIRE îT9T4-~19T5) montre nt 
que, chez les quatre imitateurs concernés, le chant conserve sa spéc i fi 
cité grâce à des règles syntaxiques préc i ses qui préside nt à l' intégra 
tio n des i mitations dans le chant. Les aménagements entre les mot i fs 
assure nt aux vocalisations une certaine homogéné i té cac hant en quelque 
sorte l' hétérogénéité des emprunts. Les chants sont néanmoins sujets à 
des variations individuelles, saisonnières ou géograph i ques . Chez les 
tro i s espèces du genre "Acrocephalus", le chant imitatif n' a pas de va 
leur territoriale vis -à - vis des espèces imitées car le s mot i fs empruntés 
so nt de durée trop brève, ou sont masqués par le pot - pourri général . 
L' insertion d ' imitation s ne semblerait donc pas avoir d'autre fonction 
que l ' augmentat ion de l'attract i on sex uelle . Il n'en est pas de même 
pour toutes les imitations réalisées par la gorgebleue qui uti li se par 
fo i s les notes d'emprunt dans les compét it i ons in terspécifiques (KEULEN , 
1983 et KEULEN, GERARD , à para ître) . Ces observations soulèvent une cin 
quième fonction possible des chants imitatifs et rejoignent l'hypothèse 
de KREBS (1976) selon laquelle ces vocalisations posséderaient une fonc 
tion territoriale renforcée non seulement vis -à - vis des congénères ma is 
aussi vis -à - vis des espèces imitées . 

En vue de compléter notre étude du chant de l ' étourneau sanson 
net (KEULEN , 1984) et dans la perspective plus vaste d ' une étude compa 
rative du cha nt imitatif de quelques passereauxeuropéens , nous nous som
mes penchée sur les imitations réalisées par cette espèce. Ses ta lents 
sont réputés depuis fo rt lon gtemps et ne sont d'ailleurs pas un mystère 
dans la co nnaissance populaire . BUFFON (1780) lui co ncéda it même un don 
pour l es langues étrangère,s : "Français, Allemand, Latin, Grec ... ". 
ALLARD (1939) relève la grande diversité des sons imités ; il suppose 
aussi la mémorisation de notes glanées en été, reprodu i tes en automne 
ou au printemps suivant, lors que l 'étourneau est d ' humeur plus volub i le. 
I l observe une autre caractéristique des imitations qui est l a pers i s 
tance d ' une note donnée qui, durant une période considérab l e, occupera 
la première place dans le répertoire d ' un sujet pu i s devi endra un élé 
ment du répertoiredenombreux oiseaux, perda nt de la sorte son origina 
lité pour le premier chanteur qui l'abandonnera au profit d'un autre 
mot i f moins banal et sucept ibl e de le s in gulari ser davanta ge aux yeux 
des feme ll es . 

Pour ces di verses r a i sons , on peut s ' étonner que peu d'études 
aient trait au réperto ire imitatif de l ' étourneau sansonnet. En Breta 
gne , ADRET - HAUSBERGER (1982) juge l es i mitat i ons trop peu importantes 
dans le chant discontinu pour just ifi er qu'on s'y in téresse lors de 
l'appréhension des variations di alecta l es. En Belgique, vu la part pré 
pondérante des motifs empruntés dans certaines séquences de chant, il 
était i mposs i ble de les i gnorer avant de nous engager dans l a discussion 
des variations géographiques des vocalisat i ons terr itor i ales . Il n'était 
en effet pas exclu que les imitati ons engendrent elles auss i une recon 
naissance populat i onne ll e complétant celle réalisée par les dialectes 
du chan t spéc i f ique. Un tel système dialectal, basé sur le s _variations 
des imitations, a d' aill eurs déjà été mis en év id ence par GUTTINGER 
(1974) chez le verdier d'Euro pe (C~lori~ chloris). 
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MATERIEL ET METHODES 

Le matériel et la méthode d'enregistremen t ont été décrits 
dans l' art i cl e traitant des variations dialectales (KEULEN, 1984) auquel 
nous renvoyo ns le lecteur . En février 1983 , des enregistrements de pl us 
longue durée (20 à 30 mi nutes) ont été réal i sés sur douze indi vi du s di f 
fére nts ca ntonnés en Fame nne ( 7) et en pér i phérie de la vi 11 e de Liè ge ( 5) , 
afin de no us ass urer de la validité d ' un échantillon de di x minu tes de 
chant di sco nt i nu par i nd i vidu concerné . Les résultats obtenus aya nt mon 
tré qu'en di x minutes] 'étourneau sansonnet réalisait la quas i t ota lité 
des imitations de son répertoire, nous avons dès lors pu nous contenter 
de cette durée d'en reg i strement lors de l'analyse du chant im i tat i f . 
Pour les expériences de di ffus i on des chants , dans une première approche 
nous nous sommes serv i e du haut - parleur de ] 'enreg i streur ; plus tard , 
celui -c i a été raccordé à un diffuseur placé le plus près possible des 
chanteurs étudiés . 

Méthode d'analyse 

La plupart des imitations so nt reconnues à ] ' oreille lors d'une 
écoute attentive de la bande. En cas de doute, un recours à l'analyse 
so nographique est pratiqué . Pour l ' ét ude de l a co nstruction des chants , 
nous avons analysé au sonagraphe tro i s min utes de chant appartenant à 
trente - trois i ndividus di fférents répart i s en Famenne (10) , en région 
l i égeo i se (10), en rég ion brabançonne (10) et à Labui ss i ères (3) . 

Les s i tes d ' étude ont été décr i ts in KEULEN (1984) . Pour l'étude des 
~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ - a~ - ~~~erto i re d ' année en année, c'est pri nc i pa l ement en Fa 
menne et dans la pér i phér i e de la ville de Li ège que no us avons trava il
lé . 

RESULTATS 

A. ETENDUE DU REPERTOIRE IMITATIF ET FIDELITE DES IMITATIONS. 

Comme no us l' avons vu précédemment, l es pote ntia l ités voca l es 
de] 'étourneau sansonnet so nt très grandes pui sque son chant s ' étend 
dans une gamme de fréquences de 500 à 14 000 Hz . Il peut donc reproduire 
sans difficulté un très gra nd nomb re de mot i fs appartenant à des animaux 
auss i différents que l es ca nards , l es gal linacés , les passereaux, l es 
rapaces, les batraciens . . . pour ne citer que quel ques -unes de ses proues 
ses. La l i ste 1 , page 156 , donne un mei ll eur ape rçu du réperto i re de 
l'espèce . La fidél i té des imi tat ions est en gé néra l parfaite (voir no 
tamment la figure 1, page 160 ) . (Tou t es les f i gures et le s tableau x 
so nt repris en annexe à l a fin de ] ' artic l e). Co ntra i rement aux autres 
imi tateurs, l ' étourneau ne déplace que très l égèrement dans la gamme 
des fréquences l es vocalisations usurpées à des oi seaux nettement plus 
l ourds que lu i tels une buse var i able , un cana rd co l vert (Anas platy 
rhynchos) ou un vanneau huppé; ceci accentue enco re l a fidél 1té--cres-fmi 
tat1ons et explique peut -être le fait que l es espèces imitées pu i ssent 
être dupes elles -mêmes (voir plus loin, § G) . 
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B. INTEGRATION DES IMITATIONS DANS LE CHANT. 

Rappel ans tout d ' abord que le cha nt de l 'étourneau comprend 
trois parties distinctes, chronolog i queme nt encha î nées : le chant dis 
continu, le gazouillis et les vocalisat i ons de hautes fréquences, ces 
dernières étant exemptes d 'i mitat i ons. Il semble que l 'une des premières 
lois d ' insertion des imitations dans le cha nt spéc i fique soit le respect 
des caractéristiques propres des parties constit ut i ves. En effet, dans 
le chant discontinu, appara î t une nette prédom i nance des unités durables 
ou s i fflées (exemples : appel de loriot - Or i olu s orio l us - , notes de 
merle - Tu rdus merula . . . ) et des mot i fs de nature rythmique (c hant de 
faucon crécerel~alco tinnunculus - , d'éperv i er - Accip i ter nisus -
. . . );des notes en chëvron ou des tr i lles y sont plus souvent utilisées . 
Le gazouill i s renferme aussi un nombre cons i dérable d'imitations, mais 
la préférence est alors marquée pour les cha nts variés et compliqués ou 
pour des motifs isolés qui s'intr i quent parfaitement dans cet amalgame 
complexe de notes ( la liste 1, page 156compare l'abondance relative des 
mot i fs imités dans ces deux portions de cha nt) . 

Comme nous l'avons déjà souligné , l a trans i tion entre le chant 
discontinu et le gazouillis est pr i ncipa l emen t ass urée par des motifs 
formés de notes brèves mais répétées réal i sant une l i a i son douce entre 
les deux vocalisat i ons . Ces motifs sont le pl us souvent : des im i tations 
d'h i rondelles de cheminée (H i rundo rust i ca) ou de fenêtre (Delichon ur 
bica) , de faucon crécerelle, d ' éperv i er , de pi c vert (P i cus virid i s)---OU 
plus rarement des imitations d'autours (Acc i pi ter gentlllST , de fringil 
les ou de turdidés (voir figure 2, page 161). Etant donné la nature 
même des émiss i ons sonores dans lesquel l es ell es sont i nsérées, les imi 
tations renfermées dans le gazouillis sont à pe i ne aud i bles ou sont noy
ées dans le pot - pourr i général tand i s qu ' au contra i re cel l es présentes 
dans le chant discontinu sont sonores, bien in div i dua l isées et le plus 
souvent répétées. C'est donc princ i palement ces imi tations et les formes 
de pas sage au gazouillis qui ont retenu notre attention dans cette étu 
de . 

La f i gu re 3, page 162, ill ustre une séquence de chant discon 
tinu en Famenne. Dans l'e xemp le considéré, i l n 'y a pas enchaînement 
sur le gazoui l lis. La séquence comporte deux s i ff l ements spécifiques 
suivis d'un chapelet d ' im i tations. Celles - ci semblent se su i vre sans 
liaison apparente. Pourtant, parfois, il y a assoc i ation de deux motifs 
empruntés tels que l'associat i on cri de buse var i ab l e - cri de vanneau 
huppé, dans l'exemple cons i déré . Le prem i er mot i f est i ci tranformé, 
al l ongé de manière à épouser davantage la forme du suivant (voir aussi 
figure 4, page 164). Lorsque cette forme de tra ns i t i on est réalisée, le 
premi er mot i f sera toujours assoc i é au seco nd dans les séquences consi 
dérées chez un même individu. Par contre, l e seco nd mot i f pourra se re 
présenter seul dans une autre ém i ssion voca le . Ce cas de transformation 
progress i ve d ' un motif dans un autre reste néanmoins une forme rare 
d'organisation du chant à partir de mot i fs empruntés . 

Un autre type d ' enchaîneme nt pl us courant est l'association de 
deux motifs différents sans forme de transition . Ces associations res 
tent non seulement assez constantes dans le répertoire d'un individu 
mais se retrouvent aussi chez plusieurs oiseaux . Ainsi, des enchaine 
ments souvent réalisés sont : imitation de buse + imitat ion de van
neau, ou im i tation de bu se + imitation de l or iot, ou imitation de 
turd i dés + imitation de vanneau, im i tation de turdidés + imitat i on 
de poule d'eau (Ga llinul a chloropus)(vo ir f i gure 4, page 164 ) . Quelques 
séquences appa rtenant à différe nt s oiseaux enregistrés dans les trois 
régions principales d'étude sont reprises à titre d'exemple en pages 158 
~; t 150. 
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C. IMITATIONS ET RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE DES OISEAUX. 

Sans nous être livrée jusqu'à ce jour à une analyse stat i stique 
approfond ie, nous avons néanmoins pu observer que chaque individu canton 
né se caractérise par un répertoire de cha nt formé de trois ou quatre 
encha , nements différents d' imitations qu ' il répète i nlassablement . Sur 
ce schéma type se greffe bi en entendu parfois quelques variantes; par 
exemple, le mil i eu sonore ambiant peut mod i fier ces encha,nements de 
manière temporaire; parfo i s, aussi, un individu ·semb le adopter un seul 
type de chant, tel un étourneau ca ntonné à Noiseux (Famenne) qui se ca 
ractérisait par une succession d' imitations de merle, répétées tout au 
long de la saison . Dans l'ensemble, les encha,nements réalisés sont donc 
rarement mod i fiés , les seules variantes appara i ssant étant basées sur 
la répétition plus ou moins grande d ' un mot i f avant le passage à un au 
tre . 

IL APPARAIT DONC QUE L'ENCHAINEMENT DES IMITATIONS CONSTITUE UN MARQUEUR 

INDIVIDUEL SE GREFFANT SUR LES VARIATIONS DE MODULATION DEJA MISES EN 

EVIDENCE EN FAMENNE (KEULEN, 1984). 

Nous nous sommes également i ntéressée à une éventuelle recon 
naissance ind i viduelle ou populatio nne l l e basée sur des variations de 
modulations de fréquences pour des unités sifflées s imples telles que 
les im i tat i ons de buse et de vanneau . Les vocalisat i ons ont été compa 
rées deux à deux suivant la méthode del ' indice de différence définie 
précéde~nent (KEULEN, 1984). La var i at i on i ndividue l le est alors très 
grande mais ne fait ressort i r aucun rassemblement populationnel sembla
ble à cel ui observé pour les thèmes spécifiques (La figure 5, page 16 5 , 
reprend que lques imitations de cr i s de buse appartenant à plus ieurs oi 
seaux différents). 

D. IMITATIONS ET VARIATIONS SAISO NNIERES. 

A part ir de la période de nourrissage de la premi ère nichée, 
les séquences de vocalisations de fréquences élevées prennent le pas 
sur les ém ission s de gazou illi s et de chant dis continu . C' est donc à 
l'époque où se manifestent parades et act i vi tés territoriale s que les 
imitations se rencontrent en grand nombre dans le chant des individus 
cantonnés . Au cours de cette période, aucune variation n'a été décelée 
dans le chant des individus enregistrés, du moins en ce qui concerne 
l'étendue du répertoire imitatif et certa i nes associations caractéris 
tiques de motifs . Néanmoins, les séquences peuvent être temporairement 
modifiées comme nous le verrons au paragraphe E. 

E. INFLUENCE DU MILIEU SONORE AMBIANT ET VARIATIONS GEOGRAPHIQUES DU 

CHANT. 

Les imitations reflètent de façon pertinente l'ambiance sonore 
locale et notamment la richesse du mili eu . C'est ainsi qu 'en milieu ur 
bain (centre de Liège ) , les oiseaux cantonnés imitent très peu d'espè 
ces; par contre , en pér i phér ie de la vi l le (faubourg de Bressoux, Cita 
delle ... ) , des i mitat ions de crécere lle, de buse, de pic vert ... appa 
rai ssent déjà. En Fame nne (O urthe moyenne) où quatre -vingt -s i x espèces 
d'oise aux nicheurs sont à ce jour recensées, les étourneaux imitent une 
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cinquantaine d'animaux différents, des oiseaux pour la presque totalité . 
Néanmoins, dans une région telle que l a région brabançonne aux environs 
de Tubize, l'imitat i on de loriot est un mot i f fréquemment rencontré 
alors que ces oiseaux sont peu abondants dans la région considérée . 
Cette observat i on pourra i t s ' expliquer par les contacts qu'ont entre 
eux les oisea ux de différente s régions lors des rassemblements hive r nau x . 
Les enregistreme nts réa li sés en hi ver 1982 sur des sites de regroupe -
111ents ali me nta i res ou aux dortoirs nou s ont, en effet, montré que les 
imitations restent présentes dans l e chant des individus rassemb lés . 
El l es sont suscept ibles d'être entendues par des oi seaux d ' or i gines dif 
férentes . 

Les enreg i strements réalisés en Famenne durant tro i s années 
co nsécut i ves révèlent une constance du bagage imitatif de la population 
d ' étou rneaux étudiée . Certaines séquences de chant so nt co nservées de 
man i ère i dentique d'une année à l 'autre à un même endro i t et l aissent 
supposer - le s oiseaux n'étant malheureuseme nt pas marqués - leur appar 
tenance à un même chanteur . Une ana l yse plus complète de la consta nce 
du répertoire imitatif dans cette région est toujours en cours actue lle
ment . 

F. EXPERIENCES DE DIFFUSION : RESULTATS PRELIMINA IRES . 

Quelques expériences de diffusion de chants ont été réalisées 
en mars 1983 et 1984. Le pet it nombre d' in dividus testés et leur compo r
tement variable ne nou s pennettent pas de conclure à ce stade des tra 
vau x. Notons néanmo ins qu'à l a di ffus ion de chants formés uniquement 
de thèmes spécifiques , ~l us i e ur s des in dividu s testés en Fame nne répon 
dent par des imitations de leur répertoire comme si celles -ci avaient 
autant d' i mporta nce que l es thèmes spécifiques lor s des joutes so nores 
ou des conf lit s te r ritori aux. Retenons aussi qu'à la diffusion de 
chants particu li ers tel s que des appels de coucou (Cuculus ca norus) ou 
des rires de pic vert, plus i eurs des oi seaux testés-·essal.entaer-epro 
duire l e motif entendu, d'abord de façon malhab il e , puis de pl us en plus 
facilement. Certa in s modifient même la séquence ento nnée au profit de 
ces nouveaux motifs . (Notons au passage que ces obser vatio ns rejoignent 
celles de ALL ARD, 1939). Faut - il voir dans ces observat i ons un jeu, une 
joute so nore ou une occasion d'élargir son répertoire et de le rendre 
plu s attrayant vis - à-vis des femelles comme le prétendait AL LARD 7 Ces 
résu l tats nous montrent aussi que , bien que l es séquences de cha nt 
so i ent assez fixes , l' i nnovation est toujours possib l e et pourra i t donc 
t emporairement mo di fier l'enchaînement des i mitat ion s établi au préala 
bl e . Au -delà de cette i nnovation, l a consta nce semb l e néa nmoin s la règle 
comme l e montrent les observat i ons réa lisées d ' un e année à l'autre . 

G. IMITATIONS ET RAPPORT AVEC LES ESPECES IMITEES . 

Les imitations renfermées dan s le chant discontinu sont, nous 
l ' avons vu, f idèles au modèle, souvent répétées et sonores et bien i n
di vidual i sées par rapport au reste du chant . Ces caractér isti ques ex 
pliquent le fait qu'elles gardent, pour cer taines des espèces imitées, 
une valeur spécif i que; aussi, à plusieurs reprises, nous avons pu co ns
tater des réactions territoriale s induite s chez un merle par un étour 
neau voisin répétant des strophes de chant de ce turdidé. GAILLY (1984) 
note l e même type de réaction chez une mésange charbonnière (Pa rus ma
jor ) . Da ns ces observation s, la réaction territor i ale de l' espèce 
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imitée disparaît après quelques temps suite à un phénomène d'habitua
tion . Nous avo ns éga l eme nt été témoin d'utilisations des motifs emprun 
tés dans un contexte donné qu i est la présence d'un prédateur potent iel. 
En effet , par trois fo i s, nous avons pu observer que l' appar ition d'une 
buse ou d ' un autour provoquait chez un étourneau jusque l à silenc ieu x 
sur so n perchoir l'émission du cri du rapace concerné, cr i répété plu
sieurs fo i s . Un ornithologue nous a également aff irmé avo ir entendu un 
éto urneau pousser le cri de la buse al or s qu 'un chat le sa i s i ssa i t dan s 
sa gueule. Enfin, un au tre ornithologue nous a s i gnal é le cas d ' un é
tourneau pr i s au f il et (lors d 'une opérat i on de baguage) et qu i se mit 
à cr ier comme une buse alors qu'on le dél i vrait fDr DEMARET , corn . orale) . 
PAQUET (1979) signale l'i mi tat i on répétée du cr i del 'autour par un geai 
(Garrulus glandarius) en présence de ce prédateur . Notons néanmo i ns que 
pîlîSTëUrs attaques ae faucons crécerelles ou d'éperviers observées en 
Famenne sur des gro upes d ' étourneaux chanteurs n 'o nt do nné lieu à auc un e 
imitat i on de rapace chez les éto urn eaux cantonnés aux alentours . Pour 
t ant , les oi seaux concernés posséda ient ces imitations dans leur répertoi 
re. Faut -il pour autant en conclure que les imitations de cris de pré 
dateurs relevées dans l es exemp les précédents ne dépendent que du ha 
sa rd ? Ces observa ti ons d'ém i ss i on de cris de rapaces en présence d'un 
prédateur potent i el sont certes trop pe u nombreuses po ur que nous puis 
s ion s conclure à la restitut i on de mo tifs empruntés dans un co ntexte 
lo gique . Néanmoins il convient d ' en sou l ever l'intérêt et de s 'i nterro 
ge r sur les fonctions poss i bles de te lles ém i ss ion s sonores : PAQUET 
(1979) y voyait deux att it udes poss ibles : so it, l'imitateur se proté 
gea i t par un cri en trompant l'adversaire, so it il s ignalait à ses con 
génères l a présence du rapa ce qu ' i ls n'ava i ent pas encore ape rçu. Les 
deu x observations d'étourneaux capturés (par un chat et par un bagueur) 
i ra ient plutôt dans le sens d ' une action dissuasive vi s -à- vis du préda 
teur ... I l ne nous appart ient cependant pas de tra nche r t ant que nous 
ne serons pas en possession de données supplémenta ires . 

ETAT DE LA QUES TI ON ET DISCUSSION 

Au terme des premi ères analyses des enreg istrements , nous avons 
do nc pu mo ntrer l'impor t ance quantita tive des imitations dans le chant 
discontinu des étourneaux ca ntonnés en mi lieu x bocager et sem i - urbain. 
Ceci semble d'ailleurs distinguer, d 'a près la littérature dispon ibl e, 
les populations be l ges d'étourneaux de celles étab li es dans le bocage 
breton (ADRET - HAUSBERGER , 1982). Le comportement migrateur ou sédentai
re des oiseaux concernés ne semb le pa s pouvoir expliquer cette diffé 
rence. 

Les motifs empruntés sont reproduits avec f idélité et s' i ntè 
grent dans le cha nt spécifique en en respecta nt les caractérist i ques 
princ i pa l es . Les i mitations se succèdent s impl ement (avec ou sans répé 
tition) ou sont associées deux par deux (avec ou sa ns forme de transi 
tion ). Lorsque deux mot ifs se transforment prog ress i vement l' un dans 
l 'autre, ils sont raremen t di ssociés dans l a su i te des ém i ssio ns sono 
re s . Chaque individu possède un répertoire riche de que l ques séque nces 
diffé rente s. Ces séquences apparaissent assez constantes l ors des man i
fes t at ions territoriales, non seulement au long d'une saiso n, ma i s aussi, 
d'une année à l'autre. 
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La f idélité des imitations et l'exi stence de règles syntaxiques 
rég i ssant l eur incorporation dans le chant spéc i f ique ont déjà été mi ses 
en év idence chez la gorgeb l eue , l e phragmite des joncs , la rousserolle 
effarvatte et l a rousserolle verderolle. Cette dernière possède en com
mun avec l'étourneau la faculté de transformer progressivement une imi 
tation dans l' autre , fa i t rare s inon inexistant chez les tro is autres 
espèces c itée s (LEMA IRE , 1974; KEULEN , 1983) . 

L'influence du milieu sonore ambiant joue un rô l e prépondéra nt 
dans l a compos ition du répertoire imitatif des oi seaux et se traduit 
par des var i at ions écotypiques du chant des populat ions concernées, va 
riations qui se greffent sur les dialectes mi s en év idence dans l es thè
mes spéc ifi ques (KEULEN, 1984) . Ce type de stratég i e vocale se rappro
cherait dès l ors de celle observée chez les verd ier par GUTTINGER (1974). 

La f idélité des imitations, leur sonor i té et leur répétition 
fo nt qu ' ell es gardent parfois une valeur territor i a l e vi s-à - vi s des es
pèces i mitées . Un chant composé un i quement d'imitations semble néanmo in s 
garder une valeur territoriale intraspécifique. L'util i sation des cris 
de prédateurs en présence des oi seaux concerné s ou lorsque l'oi seau est 
pl acé dans une pos i tion délicate, offr irait par ai ll eurs un i ntéressant 
exemple de restitution des imitations dans un contexte l og i que. 

Tous les résu l tats énoncés lai sse nt entrevo ir la multiplicité 
des rôles dévolus au chant imi tatif chez 1 ' étourneau sansonnet : attrac 
tion sexuelle, act ivité ludique, défense territor i ale intra - et inter 
spécifique, relation avec les prédateurs, reconnaissance populationnel 
le . . . Sans doute, chacun de ces facteurs intervient-il de façon pl us ou 
mo in s importante, se lon l es circonstances. Auss i, fa ut -il se garder pré 
sentement d ' émettre des op ini ons tranchées sur le rôle des imitations 
dans le chant des oi seaux . Chaque espèce les utilise peut -être d'une 
manière qu i lu i est propre et seule, une étude fine du comporteme nt des 
oi seaux et du co ntext e d ' ém i ssion des vocalisations pourra nous en ap 
prendre davantage sur ce pro bl ~me co~plexe et pass ionnant . 
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Liste 1. 

LISTE NON EXHAUSTIVE DE S ESPECES IMITEES PAR L'ETOURNEAU SANSONNET EN 

BELGIQU E DANS DIFFERENTES REGIONS. ABONDANCE RELATIVE DES IMITATIONS 

DANS LES DI FFERENTES PARTIES DU CHANT. 

0 absence du thème 
1 thème rare 
2 fréquent 
3 abondant 

1 1 

CHANT 
1 1 

ESPECE IM ITE E : GAZOUILLIS : FAMENNE : BRABANT LI EGE DI SCONTINU 1 1 
1 1 

Héron cendré 
0 0 0 (Ardea cinerea ) 

Canard col vert 2 2 2 0 (Anas platyrhynchos) 

Epervier d'Europe 
3 0 2 0 (Acc i piter nisu s) 

Autou r des palombes 
0 0 0 (Acc i piter gentilis ) 

Fauco n crécerelle 
3 0 3 2 2 (Falco tinn uncul us ) 

Buse variable 
3 0 3 2 2 (_?uteo buteo ) 

Perdri x grise 
0 0 0 (Perdi x perdix) 

Fais an de Colchide 
0 0 (Phasianus colc hidus ) 

Râle d'eau 
0 0 0 (Rallus aquaticus ) 

Poule d'eau 
3 3 3 (Gall inul a chloropus) 

Foulque macroule 2 2 2 (Ful i ca atra) 

Va nne au huppé 3 3 2 (Vanellus vanellus ) 

Mo uette rieuse 2 2 2 (Larus ridibundus ) 

Pigeon ramier 0 0 (Columba palumbus) 

Tourterelle turque 0 0 (St reptopel ia ris oria ), 
L ___ .__ , ' ----·--L--
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1 1 1 1 

: LIEGE ! ESPECE IMI TEE 
1 CHArn : GAZOUILLI S: FAMENNE : BRABANT : DISCO NTINU 1 

1 

Coucou commun 2 0 0 (Cucu l us canorus) 
Chouet te chevêc he 

0 0 (At hene noctua) 

Pi c vert 
0 2 2 (Pic us vi ridis_) 

Pic épe iche 
0 0 0 (P i cus major ) 

Al ouette des champs 2 2 2 0 0 (A l auda arvensis ) 

Hirondelle de chem i née 
3 2 3 2 2 (H irun do rustica) 

Hirondelle de fe nêtre 
3 2 2 (De li cho n urbica ) 

Bergeronnette gr i se 
2 2 0 0 (Motac ill a al ba) 

Accenteur mouchet 
0 (Prunella modularis ) 

Fauvette à tête noire 2 0 2 0 (Sy lvi a atr i cap illa ) 

Pouillot vé l oce , 
(Phy ll oscop us collyb ita) 2 2 2 

1 

Rouge -queue noir : 
1 

(P hoen icurus ochruros) : 1 
1 

1 1 

Rougegorge fam ili er 1 1 
1 1 

(~ri tha<:_l!_~ rubecu l a) 1 1 
1 -----
1 

Merl e noir 1 

3 1 3 2 2 (J urdu s 111eru l a) 1 
1 
1 

Gr i ve mus i ci enne 1 

2 1 2 (J urdus phi l omelos) 1 
1 
1 

Gr i ve draine 1 

2 1 2 (Turdus viscivorus) 1 
1 
1 

Grive litorne 1 

0 1 0 0 (Turdus pil ar i s) 1 
1 
1 

Mésange charbonnière 1 

2 2 1 2 2 (Parus major) 1 
1 
1 

Mésange bleue 1 

0 0 (Parus caeruleus ) 

Sitelle torchepot 2 2 2 0 (S itta europaea) 
1 

Moineau domest ique 1 

2 2 2 1 2 2 1 (_~asser domest i cus) 1 
1 

Moi ne au fr iquet 1 

2 2 2 1 

(Passer monta nus ) 1 
1 
1 
1 
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1 ESPECE 
1 CHANT 1 1 

IMITEE 1 : GAZOUILLIS FAMENNE : BRABANT LIEGE 
: DISCONTINU 1 

Pinso n des arbres 2 2 2 
(Fr i ng ill a coelebs) 

Ve rdi er 
(C hlori s chlori s) -----
Li notte mé lodie use 2 2 2 
(Acan t hi s ca nnab ina) 

Lor iot d'Europe 3 3 2 
: (9r i olus 2_T i olus) 

: Corne i lle no i re 2 2 0 
(Corvus corone) 

Choucas des tours 2 2 2 
(Corvus mo nedula) 

Pou l e domest i que 2 2 2 2 

+ à la côte 
Hu î tr i er - pie (Haema - 2 côte belge 
topus ostralegusr---
Cour li s ce nd ré 0 côte be l ge 
(~_u men i us arquata) 

Batrac i ens 
Greno ui lle verte + 2 0 

i (~a n a esc ul enta) 
i Crapa ud commun 0 1 

(~ u fo bufo ) 1 

1 
'--------

Liste 2. 

QU EL QU ES SEQUENCES DE CHANTS DISCONTINUS D' ETOURNEAUX SANSONNETS DANS 

LES DIFFERENTES REGIONS CONCERNEES . 

Famenne. 

HEURE CSDU f l g. - buse - vannea u - cou co u - CSd type A - merle 
- r11erle - sifflement i ndé t erminé - al armes de merle - ga 
zou i 11 i s 
'. 10 secondes ) . 

buse - buse - buse - buse - loriot - loriot - loriot -
- buse - buse 
(8 secondes) . 

CSDU f lg . - CSDU f lg . - hi rondelle - hi ron dell e - ga zoui l-
1 i s 
(4 seco ndes). 
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'.:> J MME - Li:.UZE ; buse - crécere lle - l oriot - l oriot - loriot - loriot 
secondes) . 

Brabant 

buse - crécere ll e - l oriot - loriot - l or i ot - loriot -
- CSM - CSd type A - CSDU f x - buse - crécere 11 e - notes 
in déterminées - loriot 
( 11 seco ndes). 

TU BIZE CSDU f l g. - CSd type A - CSd type A - CSDU f lg.- éper -

Li ège 

vier - buse - loriot - gazouill i s 
(9 secondes) . 

CSDU f l g . - hi rondelle -l or iot-turdidé - notes indéter
minées - foulque 
(9 secondes ) , 

CSDU f l g. - CSDU f lg.-cr~cerel l e-gazoui l lis 
( 4 secondes) . 

csou f lg.- crécerelle -merle -csc - csc - csou f l g. 
-turdidé - gazouillis 
(7 secondes). 

"Bressoux " ; CSC - CSDU f lg . - CSC- CSD U f l g . - hirondelle -
- ga zoui 11 i s 

(5 secondes) . 

CSDU f l g.- CSC -turdidé-gazouillis 
(3 secondes ) . 

CSDU f x - CSd type B - CS d type B - CSC - CSDU f l g . -
- crécerelle - gazouillis 
(6 secondes) . 

CSDU f l g . - CSDU f l g . - buse - buse - van neau - CSDU f l g . 
-crécere lle - ga zoui lli s 
(8 secondes). 

Nota . CSDU f lg., CSDU f x, CSC, CS d types A et B so nt des thèmes spéci 
fiques (vo i r KEU LEN, 1984). 
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Figure 1 f i délité des imitations . 
Trois exemples de mot i fs i mités (à gauche) comparés aux vo 
cal i sat i ons del 'espèce concernée (à dro i te) 

1a. im i tation de ca nard colve r t dans un gazou il lis 

1b. im itati on de buse var i able (o n noter a l a présence dans l'i mitat ion 
d'harmon i ques absentes du cri de l' espèce) 

1c . imitati on de faucon crécere ll e 

Les tro i s exemples cho i s is mo ntrent que l ' éto urn eau mod i f i e peu l a vo 
calisat i on reprodu ite, même l orsque ce ll e - c i appartient à un oi seau plus 
lourd que lui. 
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Fi gure 3 : Séquence de chant discontinu d'un étou rneau sa nso nnet enre -
gist ré en Famenne ( oiseux-· sur - Our the) . 

A. s i ff l ement spéc i f i que (CSDI fr) 
B. s i ff lement spécifique (CSC ) 
C. imitation de buse 
D. forme de transition 
E. imitat i on de vanneau 
F. i mitat i on de merle no i r 
G. imitation de turd i dé indéterminé 
H. i mitat i on du cr i de colère du l oriot 
I. imitat ion de Loriot (s i ff l ement) 
J . imitation de moineau sp. 
K. note indéterminée . 
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Fi_g_~re 4 : Modalité d'insertion des imitat i ons dans le chant. 

4a . répétition simple des mot i fs imités; i ci, cri de vanneau huppé 

4b. association simple de deux mot i fs : i ci, imitat i on de turdidé (A) 
et de poule d'eau (B) . 

4c. assoc i at i on de deux mot i fs avec existen~e d ' une forme de transi 
tion. 

C cri de buse variable 
D forme de transition 

. ri de vanneau huppé . 
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Figure 5: variabil i té individue l le dans l'émission du cri de buse 

5a et 5b : mot i fs appartenant à des étourneaux cantonnés en Famen ne 

5c : mot i fs appartenant à des étourneaux cantonnés à Li ège. 
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