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tétras lyres ( Tetrao tetrix) dans 
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Caractéristiques paysagères et 
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Christ ine KEULEN ', Servais HOU BARP et Jean-C laude RUWET' 
avec la co l laboration d 'Anne-M ari e MASSIN 4 pour 

l' ill ustration et les re levés de terrain 

SUMMARY Black Grouse ( Tetrao tetrix) are nas in the Be lgian Hautes
Fagnes : landscape features and manageme nt proposais. 

This paper describes firs t the Black Grou se habi ta ts in several Europea n a reas , 
which s how some s imilariti es d esp ite th e ir ap pare n t di vers ity . Among th ese is the 
transition be tween hab ita ts yo un g boreal fores ts, moo rs , peat bogs, sk irt s of a lpine 
fores ts ... The second common trend is the re lationship be tween abundance of Ericaceae 
bushes and the propensity of b lack grouse to settle, feed and nest successfu ll y . This rev iew 
lays the stress on the precise locati on of arenas re lative ly to these areas, and focu sed o n the 
Belg ian Hautes-Fagnes. 

Numerous vegetati o n read in gs (co ncern in g purp le g rasses , Ericaceae and tree 
caver, essenti a ll y) were carri ed o ut within c irc les of 300 metres in diameter, that were 
centred on the prefered disp lay pl ace o f the cocks in side the arena, and vegetati o n maps 
we re drawn , fo ll ow i ng th e method o logy used by B ERNAR D ( 198 1) to descri be B lack 
Gro use habitats in a lpin e forests. The vegetation assemb lages differed considerab ly 
between different district areas, but consis te nt relationships were fo und between habitat 
s tru cture and Black Grouse the birds settled in greater numbe rs and di splayed mo re 
frequently in open places w ith short e ut vegetati on than in any other p laces. Factor ana lys is 
was used to invest igate the re la ti o nships between the quality of Bl ack Grouse arenas and 
the ir c haracteri sti cs : s ite topograph y, soi! nature, landscape opening, vegetat ion structure, 
presence of red deer and wil d boars, distances to woods or bushes, ... 

1. 2 Labora to ire d ' Etholog ie e t de Psychologie anima le. Ins titut de Zoo log ie , quai Van 
Beneden, 22, B-4020 Li ège. 

3 Laborato ire d ' Etho logie et de Psyc ho log ie anima le , Ins t itut de Zoo log ie , quai Van 
Be nede n, 22 , B-4020 Li ège. E-mai l : JC.Ru wet@ ul g .ac .be 

4 Asbl F.E.R.N . (Faune, Education. Ressources Nature lles) , Inst itut de Zoo log ie , qua i Van 
Beneden. 22. B-4020 Liège . 
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Thi s a na lys is prov ided ev ide nce that tree overg rowth. soil humidit y. and presence 
o f dec r o r w ild boa rs arc dc trime nta l to Bl ac k G ro use a re nas . Wh e reas prox imity o r 
Eri caceae bushes and landsca pe openin g are enhan c ing the qu a lity o f the arenas. These 
res ults e mph as ize eco log ica l requireme nts o f Blac k Grou se, w hi c h need o pe n pl aces to 
di s pl ay a nd co mmuni cate. as we ll as nea rby ro rag ing pl aces a nd s he lte rs for nes tin g 
femal cs. Based on thesc results, sugges tio ns fo r a bette r manageme nt o f habitat resources 
in the Be lg ian Hautes- Fagnes are put forwarcl . 

RESUME 

La pre mi è re pa rti e du présent a rti c le se consacre à une revue bibli ographique de 
l ' ha bita t du té tras ly re clans d iffé re ntes rég io ns d"Eu ropc qui prése nte nt. m a lg ré le ur 
di ve rs ité , certa ines s imilitudes. La pre mi è re concerne le ur carac tè re de transiti o n stades 
j e un es d es fo rê ts c laires, li s iè res des mass ifs fores ti e rs a lpin s, landes . .. La de u x iè m e 
co nce rn e la ri c hesse e n é ri cacées des zo nes pro pi ces à la rec he rc he de no urri Lure , à 
1·a1ime ntati o n e t à la reproduc ti on ( impo rtance e n pa rti culi e r des myrtilles et des bruyères 
et clans une mo indre mesure des rhododendrons, de la camarinc ... ). 

No us no us so mm es inté ressés plu s parti c uli è re me nt à la loca li sa ti o n des s ites 
d ' arè nes au se in de l"habi ta t e t avons voulu en savo ir plus e n ce qui concerne les Hautes
Fag nes de Be lg iqu e e n réa li sa nt un e desc ripti o n , la plu s co mp lète poss ibl e, des s ites 
traditi o nne ls d 'arè nes e t de le urs abo rds imméd iats . Pour ce faire , no us avon s déc rit la 
végé ta ti o n cl a n s un ce rc le d e 3 00 m è tre s d e diam è tre ce ntré a ut o ur d es pla ces 
préfé re nti e ll es des coq s s ur l ' arè ne. C e sont prin c ipa le me nt les reco u vre me nts d e la 
m o lini e . des é ri cacées e t des autres li g ne u x qui o nt é té co ns id é rés ic i. No u s a vo n s 
égale me nt établi une carte des faci ès de végétati o n se lon une mé thode qui s' appare nte à 
ce ll e déc rite par BERNARD ( 198 1) po ur les Alpes françai ses. Les desc ription s réa li sées 
montre nt que la co mpos iti on de la végétati o n es t très vari abl e d'un s ite à l'autre. C'est 
da vantage la s tru c ture de la végéta ti o n (ou verture du mili e u o u haute ur) qui se mbl e 
pré po nd é rante ; a in s i, les s ites où !" ac ti v it é d es tétra s es t la p lu s importa nte so nt 
caracté ri sés par une végétati o n rase e t une la rge ouverture du milie u. Nous avon s e nsuite 
réa li sé un tab leau récapitul a tif des caracté ri s tiques des a rè nes en pre nant e n co mpte un 
no mbre max imum de pa ra mè tres : topographi e générale du s ite. na ture du so l. ty pe de 
végétati on. hauteur de végéta tion , ou verture du milieu , di stance par rapport a ux mass ifs 
cl 'é ri cacées, aux bo is de feu ill us o u de rés ineux, présence d ' animaux (cf. les cerv idés. les 
sa ng li e rs .. . ) ... L ·ana lyse fac to ri e ll e réa li sée sur ces données mo ntre que la fe rmeture d u 
mili eu e t la présence de cervidés o u de sa ng lie rs sont des fac te urs parti culi è re melll néfas tes 
à la présence d u té tras ly re dans les Hautes-Fagnes. De mê me l'é lo igne me nt par rappo rt 
aux fo rê ts re nd les a rè nes plu s a ttrac ti ves . D 'autres c ritè res influe ncent négati veme nt la 
prése nce des té tras sur un s ite do nn é ; ce so nt : la présence de pl ages « bo ue uses », 

l' humi d ité du so l de l'arène e t l'élo ig neme nt pa r rapport aux zo nes cl 'éricacécs . 

Di verses hypothèses so nt habitue ll e ment avancées po ur e xplique r la loca li sa tion 
des a rè nes de pa rade : l' e mpl acem e nt des places de poudrage , la p rox imité des s ites 
d ' hi ve rn age o u de ni d ifica ti on des fe me ll es le dé ra ngement , la proximité d 'autres a rènes. 
ou cell e des ressources a limentaires. Ces diffé rentes hypo thèses sont di scutées e n regard 
des carac tè res propres du mili e u fag na rcl . Un e attention toute particuliè re a é té appo rtée à 

l' exa me n du régime alimentaire du té tras- lyre clans les Hautes-Fagnes. La description des 
s ites. les données déduites de l' ana lyse sta ti stique e t les o bservati ons de te rra in pe rmette nt 
de pro poser une sé ri e de mesures de gesti on qui sont résumées g râce à des dess ins au tra it 
re prése ntant des paysages fagnarcl avant e t après ges ti o n. 
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CARACTER ISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Introduction 

Si les comportements ritualisés des tétras lyres (Te trao te trix) lo rs des 
parades nuptia les sont bien connus et ont été fort étudiés (EYGENRAAM, 1957 ; 
K OIV ISTO, 1965 ; K RUIJT et H OGAN, 1967 ; HJôRTH, 1970 ; KR UIJT et a l., 1972 ; 
DE Vos, 1979 et 1983 ; RuwET et H ANON, 1980 ; R u w ET e t al., 1986 a et 
1986 b ; RINTAMAK KI et al., 1995 ; Hov 1 et a l. , 1997), paradoxalement, les sites 
où se déroulent ces manifestat io ns n 'ont fa it l 'obj et que de descriptions suc
c inc tes (photo 1) . Certains auteurs les considèrent néanmoins comme très 
importants dans la vie de l ' o i seau puisque les mâles y passent beaucoup de 
temps (parades et, accessoirement, al imentation); ai nsi EYGERAAM ( 1957), pour 
le Limbourg néer landais , GLUTZ YON BLOTZHEIM et al. (1973) , pour le Tessin 
sui sse o u RUWET et a l. ( 1986 a) , pour les H autes-Fagnes (Belg ique) , s'attachent 
à définir la topographie et le paysage végéta l des arènes. 

Photo 1. Les arènes (e ncore appel ées leks ou places de bal~ par analogie avec la lillé rature suédo ise ou 
a ll emande) sont des a ires utili sées uniquement comme li eux de rencontre entre partenaires sex uels. Les 
mâles s·y regroupent et se cantonn ent chacun sur un petit te rrito ire indi v iduel aux limites bien définie s. 
Cest au printemps que l'ac ti vité aux arènes est la plus gra nde mais les coqs peuvent les rréquenter avec 
plus ou moins d ·assiduité durant to ute l"année. sauf à l" époq ue de la mue . Les femell es ne fréquentent les 
arènes qu·à l" époque des accouplemen ts. Ell es traversent les te rrito ires des diffé rents mâles . se faisant 
court iser to ur à tour par chacun d ' eux sur 1· es pace qui lui es t dévo lu . Une foi s séduites. e lles q uitte nt 
aussitôt le s ite de parade pour gagner ùes zones propices à la nidification et à l' é levage des je unes. La 
présence d"un ensemble de coqs roucoulant. soufnant e t sautant sur une surface re lati ve ment rest re inte 
stimulera it davantage les poules. L· emplacement des arènes es t immuable et certa ines sont fréq uentées 
depuis plus de 100 ans , du moins si les composantes du mili eu restent inchangées. Pour les mâles. le fait de 
parader en sembl e sur des espaces dont il s connai ssent toutes les potent ia li tés est un a van tage auq uel 
s ·ajoutent des faci lit és dans l"établissement du parce ll ai re territorial. dans la stabili sati on des re la ti o ns ainsi 
que dans la dé tecti o n des int ru s o u des prédateurs (photo C. KEULEN) . 

A Black Grouse t11·e11" i111/,e Belgia11 Ha111es-F"g11es. 
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Mais la grande majorité des travaux re latifs aux arè nes concernent des 
recensements ou les s ituations relatives de celles-ci , la plupart des auteurs pré
féra nt e n effet considé re r les s ites de parade comme une composante pa rmi 
d 'autres de l' hab ita t du tétras lyre (vo ir pa ragraphes suivants). Certains vont 
même jusqu 'à affirmer que clans les mass ifs montagneux, comme par exemp le 
cl ans les Alpes françaises , les sites de parade ne sont pas indi spe nsables à la sur
vie de la popu lat io n, e t de citer l'exempl e du Mass if des Arcs , où la reproduc
tion se déroule no rmale ment en dép it du manque flag rant d 'a rènes. Pour ces 
auteurs, « l'ex istence des lieux de rassemb lement est une preuve de la bonne 
santé cl ' une popul ati o n de té tras lyre. Leur di spariti on est une conséquence e t 
non une cause de déclin » ma is il s souli gnent néanmoins que « les arènes co l
lectives sont très favorables à l'espèce» (D ELMAS e t MIQUET, 1988). 

En Europe, le tétras lyre fréquente des mi li e ux vari és, na ture ls ou semi
nature ls . Il convient d ' opére r une première distinction entre les mili eux mo nta
gnards a lpins et ceux fréquentés par l'oiseau clans les autres rég ions d ' Europe. 
En effet. comme le souli gne G1~ROUDET (1994), « l'habitat montag nard du tétras 
lyre n · est qu ' une transpos iti o n méridionale et assez locali sée des besoin s de 
l'espèce ». A illeurs en Europe, le tétras lyre es t plutôt un animal des rég ions de 
pla ines e t de collines où il fréquente les landes à bruyère, les tourbi ères , les 
habitats steppiques , les j e unes plantations de pin s ou les li s iè res des forêts 
boréa les de bouleaux. 

Dans les A lpes (Alle magne, Su isse, Autriche, France e t Ita li e), l' habitat 
du té tras lyre se situe entre 1400 et 2300 m d'a ltitude mai s les o iseaux peu vent 
auss i se rencontre r clans des zones s ituées à 600 ou 700 m d ' a ltitude. Les mâles 
y paradent sur des rep lats, crê tes ou mame lo ns pourvus d ' une végétation courte 
et jouissant d ' une vue bien dégagée. Ceux-c i se situent à la limite supéri eure de 
la forêt (ELLISON etal. , 1984). 

Dan s le mass if des Frêtes (au nord des A lpes frança ises), les pl aces de 
chant sont étab li es de préférence clans les pe lo uses , les landes à genévri e r e t les 
fo rm ations boisées très o uve rtes . Lorsque les s ites les plu s favorab les so nt 
« saturés » les coqs s'établi ssent clans des mili e ux plus fermés [forêts plu s 
denses d ' ép icéas -Picea abies- et de pin s à crochets -Pin.us uncinata- (ELUSON 
e l al., 1984; M AGNAN I, 1987)] . Dans le mass if des Bauges (entre Annecy e t 
Bonneville) , les coqs paradent au sommet de mame lons s itués à la limite de la 
forêt d'ép icéas e t de sapins -Abies a /ha- (photo 2), tandi s que clans le vallon de 
Cerv iè res (S ud de Grenoble), les sites de parade flanquent les forêts de mé lèzes 
-Larix europa ea - dotées d'une s trate he rb acée re lativement abondante 
(M ENON I, 1984; ELLI SSON et al., l 984). 

En été e t en automne. les mâles se canto nne nt davantage clans les fo rê ts 
c laires de résineux (ép icéas -Picea abies- , mélèzes -Larix sp.- , pins cembros 
-Pinu.1· cembro- ou pins à crochets) qui possèdent un important recouvrement en 
éricacées. Les quarti ers d'été sont situés à une di stance des places de chant qui 
n 'excède pas 500 mètres (MAGNAN I, 1987). Des problèmes de mue cantonne nt 
par a illeurs les o iseaux sur les pos iti ons les plus é levées de ces zones, afin de 
fac ilite r leu r envol. 
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Photo 2. Dans les Alpes frança ises , l' habitat pré férentie l du tétras ly re se situe à la li sière de 
la forêt. Dan s le mass if des Bauges (ic i, vue de 1· Arcalod - a it. 22 17 m ), les coqs paradent 
sur les crêtes e t mamelons he rbeux s itués à moyenne a ltitude ; ils y sont parfait ement vis ibl es 
et audi bles de lo in (pho to C. K EUL EN). 
ln 1he French Alps, 1he preferred lwhi1a1 of 1he Black Grouse is the edge of' 1/ie forest (here. 
the « Bauges » Hunting Reserve). Females nest in g rassla11ds. and males displm• 011 ridges, 
where they ca11 be heard and seen/i·om diswnce. 

En hi ver, les coqs se regroupent s ur les croupes (notamme nt d ans les 
forêts de pins à crochets) , là où le ve nt chasse la neige et dénude la végétation 
ou , au contraire, dans les pentes fortes où l'accumul ation de la ne ige poudreuse 
leur permet de s'abriter en c re usant des ig loos ; il s fréque nte nt alo rs les bo ise
ments clairs de rés ineux (pins à crochets, principalement) e t de feu illus (aulnes 
verts -Alnus viridis-, sorbiers -Sorhus sp.- .. . ). Le urs déplacements peuvent ê tre 
plus importants à cette époq ue (PAU LI , 1974 ; Z ETTEL, 1974; ELUSSON et al., 
1984 ; M ARTI, 1985 ; M AGNAN I, 1987 e t 1989). 

Les poules , quant à ell es , utilisent comme habitats de reproduction les 
forêts claires présentant une bonne couverture e n éricacées ou des pel o uses 
hautes à ses lérie (Sesleria alhicans) , des praires à laîches (Carex sp .) ou à géra
nium sy lvestre (Ceranium sylvaticum) . . . , c ' est-à-dire des faciès de végétation 
mésophile ou sub-mésophile, présentant une grande ri c hesse flori stique, pro
pice aux a rthropodes qui constituent une g rande parti e de l' al imentation des 
poussins (GLUTZ VO N GLOT ZE IM et al. , 1973 ; B ER NA RD , 1981 ; M AGNAN I, 

1982 ; ELUSSON et a l. , 1984 ; M AG NAN I, 1987). L ' hiver, les po ules se retran
che nt dans des peuplements mixtes e n bordure des falai ses; e lles apprécient 
plus parti culièrement les mili eux riches e n pins à croche ts. Au contraire des 
mâles , qui sont davantage fidè les à la zone d 'esti vage, e ll es peuve nt parfoi s 
quitter ce ll e-ci et gagner des zones plus favorables à l' alime ntatio n (c itons, à 
titre d 'exemple, le va llon de la Cerveyrette où les po ules gagne nt un va llon voi 
sin à une di za ine de kilomètres pour trou ver refuge et nourriture dans les forêt s 
de pins à c rochets , absentes da ns leur vallon d 'ori g ine, qu 'elles regagnent, au 
printemps, pour se reproduire ; les mâles peuve nt éga lement réa li ser de longs 
déplacements hive rnau x sans que ceux-ci n ' adoptent un caractère pé riodique) 
( M AGNAN I, 1982 ; E LLISSON et a l. , 1984). 
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Dans le Val cl ' Aos te, e n Ita li e , l ' ha bitat préfére nti e l des tétras es t la 
hruy è re s uba lpin e (Vaccino-rhododendre lum ) a in s i que le s bois c la irs d e 
mé lèzes et de pins (BOCCA, 1987). Dans les A lpes ita li ennes de l' Ouest e t cla ns 
les e n v iro ns du Mont Av ic , e n parti c uli e r, le té tras lyre affectio nne éga le me nt 
les grandes fo rê ts c la ires de mé lèzes et de pins sy lvestres (Pinus sylvestris): les 
autres composantes du mi li e u compre nne nt des zones ri c hes e n éricacées, des 
pâtures et des pet its lacs. D ans cette rég io n, les bois c la irs , dotés de buissons 
a lte rn a nt avec un e végétation herbacée, sont s ig nifi cativement sé lection nés par 
les mâ les e n parade. Par contre, les forêts denses (recouvre men t de la cano pée 
supé ri e ur à 40 % ) et les zones de buissons (d' un e ta ill e supé ri e ure à 60 c m) sont 
év itées po ur la parade (BOCCA, 1995) . 

Dans le Tessin (rég io n cl ' Aletsch , e n Suisse) , GLUTZ YON GLOTZEIM et 
ses coll aborate urs o nt recensé durant de no mbre uses a nnées les s ites de parade 
des tétras ly res. Leur habitat est ic i a uss i constitué pa r des fo rêts c la ires de 
m é lèzes comporta nt un e importa nte co u vert ure cl ' é ric acées ( m y rtill es 
- Vacciniwn .1p. - e t rhocloclenclrons -Rhododendrum sp. -) . Les mâ les paradent à 
la limite des forêts sur des c rê tes, des mame lo ns o u des petites o ndul a ti o ns du 
so l, dotés d ' une végéta ti on re lati vement basse qui n 'entrave g uère les évolu
tions des o iseaux (GLUTZ VON GLOTZEIM, 1985). 

Dans le Friou l (A lpes ita li ennes), DE FRANCESC HI e t MA-l7"EDI ( 1995) ont 
SU IVI le dép lacement de différents mâ les durant la péri ode de reproduc tion et 
pendant l' hi ver. li s mo ntre nt que la dista nce e ntre les p laces de c ha nt e t les 
qua rti e rs d'été des coqs varie e n fo nction de l' âge de ceux-c i (500 mètres a u 
max imum po ur un mâ le ad ulte et 2000 mètres pour un j e une mâ le). A la fin de 
l'auto mne et en hive r, les déplacements journaliers son t néanmo ins p lu s pro
no ncés. La taill e des domaines v itau x in ventor iés va ri e d'une qu ara ntaine 
d ' hec tares à plus de 150 hectares sui va nt l'âge des oiseaux. 

Les domain es v ita ux o nt été est imés lors de qu e lqu es o pé rat ions de 
rad io-repérage: il s montrent que l'espace ex ploité vari e fo rte ment a u cours de 
l' année, les domaines vitaux a uto mna ux étant les plus étendus. L 'étendue du 
domaine vita l est éga le m ent très var iab le su ivant les individus (de moins de 
20 ha à plus de 300 ha) (E LLISSON et a l. , 1989). 

S ur la plupart des a rè nes s ituées e n mili e u alpin , les coqs paradent seul s 
o u à cie ux . GLUTZ YoN GLOTZHEIM (1985) ins is te, néanmoins, sur le caractè re 
a norma l de cette si tuat ion qui est, selo n lui , essenti e ll ement li ée a u déc lin de 
l'espèce. Ce ne serait que clans les zones où la pression cynégétique et le déran
geme nt sont inex istants que l'on retrouve des densités de 4 coqs et plus sur les 
a rènes. GLUTZ YON GLOTZHEIM c ite éga le men t la disparition, clans le Tessin , 
d ' une arène de 30-40 coqs à la fin des années 60, suite à la cons truct io n d ' infra
structures li ées à une piste de sk i. 
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li faut souli gne r que la distance entre deux a rènes cons idé rées comme 
diffé rentes est parfois très courte, en mili e u alpin: 100 m dan s le Mont Avic 
contre 500 mètres dans la plupart des autres régi ons à l'exceptio n du F ri ou l o ù 
la di stance moyenne e ntre s ites de parade est estimée à 1200 mètres. Par contre , 
ai ll eurs en E urope, dans d ' autres types d ' habitats, les di stances moyennes entre 
arènes sont souve nt beaucoup plus élevées, comme nous le verrons c i-dessous. 

En Ecosse e t dans le nord de l ' Angleterre, les tétras lyres sont intime
ment li és , pour la pa rade, aux landes à bruyè re soumi ses à un pâturage extens if 
par les troupeaux de mouto ns. Dans le Perth shire (centre de l'Ecosse), par 
exemple, l' hab itat de prédil ec tion du tétras ly re est formé pa r les landes à 
bruyère s ituées à mi - fl anc des co llines . 

Dan s cette région , les forêts se limitent à des coulo irs ri vul a ires au bord 
des cours d 'eau (gale ries de bouleaux -Benda sp.- e t d ' aulnes -Alnus g lutinosa- , 
notamment) . Des landes à ca llune (Ca /Lun a vulgaris) y font suite e t a lte rnent, 
aux fl ancs des collines , avec de petites banquettes tourbe uses et marécageuses . 
Les arènes de parade sont installées dans les landes à bruyère et aux abords 
immédiats des banquettes tourbeuses e t sont siuées , pour la plupart, entre 300 et 
400 mètres d'altitude ; les a ires de reproduction coïncide nt quant à e ll es avec 
des étendues d ' he rbes ha utes (prairies marécageuses o u non ) s ituées à q ue lque 
di stance . Les arènes comptent de 2 à 30 coqs. Seu lement 13 % d'entre e ll es 
regroupent plus de 15 coqs ta ndi s que 4 % des coqs paradent seul s. E lles sont 
séparées les unes des autres par des distances variant e ntre 1200 et 2200 mètres . 
Les feme lles étab li ssent parfo is leurs qu arti ers de reproduction assez loin des 
sites de parade Uusqu ' à 4000 mètres) , dans la lande (ROB INSON et al., 1993 ; 
BA INES, 1994 et 8 AINES et al. , 1995 a e t b). 

A u nord- es t d e l ' Ecosse (s ur le f lanc est des Mont s Grampi an 
Cain rgorm) (photo 3), les coqs fréquentent les landes à bruyère, de mars à ju in. 
Les arènes sont situées à une a ltitude variant entre 200 et 500 mè tres . A proxi
mité des arènes, les zones de nidification sont formées par des mass ifs denses 
d ' é ricacées couvrant le so l des forêts c la ires de bouleau x e t de pins. 

Lorsque le so l est complètement recouvert de ne ige, coqs et po ules rega
gnent les forêts de bouleaux. Les coqs les quitteront e n mars pour gagner les 
arènes m ais les feme lles reste nt en fo rêt jusqu ' à ce que la végétation so it adé
quate pour la reproduction (PICOZZI et HEPB URN, 1986). 

D 'autres zones d'études, a u s ud-ouest d ' Aberdee n nota mm e nt , sont 
caractérisées par une mosaïque de mili eux sur so ls tourbe ux où les landes à 
bruyè res a lterne nt avec des zones marécageuses (to urbières et buissons de 
piment roya l -Myrica ga le-), pâtures et fo rêts de bouleaux, pin s sy lvestres et 
mé lèzes. Les arènes y sont s ituées sur des surfaces he rbeuses partie ll e me nt ou 
to talement pâturées et où la végétatio n est rase. 
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Photo 3. Dans les Cairngorm (Monts Grampians) les té tras ly res fréq uentent, à la be l le 
saison, les landes à bruyère qui tapi ssent le fl anc des co llines; ils regagne nt , e n h iver, les 
fo rê ts de bou leaux et de pin s à croc he ts (ph o to C. K EULEN) . 

During the breeding season, Black Grouse 's habita t in th e Cairngonns i.,· essentially 
111.oorland on the hillsides. Du ring wi11 ter, the birds li ve in spruce and pine tree forests. 

Photo 4 . Au Pays de Gal les. l' habitat du té tras ly re est lié aux gra ndes étendues de landes à 
bruyère e t aux banq ue ttes tourbeuses . T outes ces régions sont en généra l soumi ses à un 
pâturage ex tensif par les troupeaux d'ov ins (pho to C. K EULEN). 

ln Wales, the Black Grouses live in 111oors and peat bogs, wh ich a re 
generally grazed by sheep. 
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CARACTERISTI QUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Au nord du Pays de Galles, les populations de té tras lyres, e n déc lin , se 
mainti e nne nt éga le me nt dans les la ndes à bruyère qui font suite a ux forêts, aux 
fl ancs des co llines. Les coqs y paradent sur des é minences herbe uses arasées 
par le pâtu rage. Le déclin de la population est ma rqué par un rec rute me nt fa ible 
e n m âles au ni veau des arènes : e n effet, 45 % des s ites de parade sont occ upés 
par un seul coq (photo 4) . 

Dans les No rth Pennines (no rd de l' Angleterre) (photo 5), les mili e ux 
sont très semblab les à ceux décrits dans le Perthshire. Le paysage y est très lar 
geme nt ouvert e t dé pourvu d ' arbres. En rai son d ' un pâtu rage intensif par les 
troupeaux d ' ovins, les landes à bruyère ne subsiste nt qu ' au-de là de 500 mètres 
d'a lti tude. Les myrti li es, par exemple , composante essenti e ll e de ! ' ha bita t du 
té tras dans d 'autres régions, sont absentes ( BAINES, 1994 ). Pa r ai li e urs, la ta ill e 
des é ri cacées régresse suite au pâturage par les troupeaux d'ovins e t de cervi 
dés. S'i l est généra li sé, le surpâturage par ces espèces a mè ne une diminutio n 
sensible des populatio ns de tétras lyres; pa radoxale ment, s ' il est limité il peut 
crée r des milie ux favorab les à la parade e t se montrer, da ns ce cas préc is , 
posit if. Ces résu lta ts o nt é té mi s en évidence dans de no mbre uses contrées 
d 'Ecosse e t d ' A ng leterre (North Pe nnines, Borders, Central et North Perthshire, 
In ve rn es-s hire ... ) a in s i qu' a u Pays d e Galles (photo 6) (BA INES, 1990 et 
1994 ; B AINES, 1994 e t B AINES et a l. , 1995 a e t b). 

E n N o rvège, Suède e t F inl a nde , durant la pér iode de re prod uc ti o n , 
l' habita t typique du té tras ly re es t la lisière des forêts boréa les c la ires [qu ' e lles 
soie nt mixtes - c ' est-à-dire composées de rés ine ux e t de bouleaux (entre 30 e t 
70 % ) - ou com posées essentiellement de bo uleaux (> 70 % )] e t pour pe u que 
ce lles-ci j oui ssent d ' une bo nne couverture en é ri cacées (myrtill es, princ ipa le
me nt). C ' est po urquo i, sans doute, les tétras mo ntre nt une nette préfére nce po ur 
les jeunes stades de la forêt bo réa le (arbres de O à 20 ans et de ha ute ur infé
ri e ure à 8 mè tres) (BORSET et KRAFFT, 1973 ; M ARCSTRÔM , 198 1 ; P ULLA INEN, 
1982; WEG GE e t a l. , 1982 ; A GELSTAM, 1983; KüLSTAD e t a l ., 1985 ; 
Wi LLEBRAND, 1988; HJ ELJORD et FRY, 1995). Les arè nes sont situées à proxi 
mité immédiate des fo rêts dans des mili e ux très variés po urvu que ceux-c i pré
sente nt des surfaces re la tive me nt planes, jouissant d ' une vue largeme nt déga
gée e t o ù les évolutio ns des o iseaux sont a isées. Ce sont essentielle m e nt des 
c la iri è res (d ' une supe rfici e parfois inférieure à 10 ha), des tourbières avec le urs 
couss ine ts denses de sphaig nes (Sphagnum sp.) o u des po rti o ns de lacs gelés, 
voire des routes ma is a uss i des prairies de fa uche, dans les rég io ns o ù l'agri c ul 
ture génère une mosaïque d'hab itats (voir photos 7 à 11). 
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Photo S. Dans les North Pennines, co mme en Ecosse e t au Pays de Ga ll es . l' hab ita t du 
tétras lyre es t li é aux grandes é tendues de landes ~1 bruyère e t aux banquettes tourbe uses . 
Toutes ces rég ion s so nt en généra l so umi ses à un pâturage ex tensif par les tro upeaux 
d 'ov in s (photo C. K EUL EN). 

ln the North Pennines, the Black Grouse 's habitats are similar to those in Wales and 
Scot/and: rnoorland on the hillsides along Large ri vers like the river Tu/11111 el (see picture). 

Photo 6. Les zo nes s urpâ turées par le c hep te l ovi n ou par les cervidés deviennent 
impropres à la nidificatio n d u té tras lyre car la végétation trop rase ne convient plus pour 
l' in sta ll a ti o n des ni chées e t perd par ailleurs sa dive rsité en in sectes et araignées. propices à 

l'é levage des jeunes. Ic i, exemple de surpâturage dans le Pays de Gall es (photo C. K EULEN). 

Ove rgra~ing by wild deer or domestic sheep i.1· a key facto r in the Black Crouse 's dec/i11 e. 
Short vegetation does not pro vide sui table shelter, and shows a lillle dive rs ity of insect.1· or 
spider.1·.fàr chicks tofeed on. 
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Dans le sud de la Norvège HJ ELFORD et FR Y ( 1995) montrent une corré
lation positive entre le nombre de coqs présents sur une arène et la dimension 
des tourbiè res utilisées (le nombre de coqs présents est souvent supérieur à 20 
mai s la moyenne actuelle se situerait plutôt autour d ' une dizaine d 'oiseaux par 
tek). Après les premières he ures de la matinée, les coqs regagnent la forêt. Des 
trava ux réal isés dans la taïga finlandaise (PULLIA INEN , 1982), dan s les forêts de 
l'est de la Norvège (BORSET et KR AFFT, 1973; W EGGE e l al., 1982), au centre 
de la Suède (W ILLEBRAND, 1988) ou sur des îl es au nord du go lfe de Botnie 
(MARCSTRÔM et al., 1995) mo ntrent que les tétras lyres mâl es é tablissent leurs 
quartiers d'été à proximité immédiate des arènes tandi s que les poules effec
tuent des déplacements plus grands pour gagner leurs quartiers de reproduction 
( 100 à 4000 m de di s tance). La distance moyenne entre les s ites de parade est 
de 1650 à 2000 mètres (W ILLEBRAND, 1988 ; MARCSTRôM e t al., 1995). E n 
hiver et d ' une maniè re géné ra le lorsque les mass ifs de myrtilles et autres é rica
cées sont recouverts de nei ge, les té tras gagnent les forêts de bouleaux plus 
âgées. Les chato ns et pou sses de bouleaux forment à ce moment la partie pré
dominante de leur nourriture. Leur préférence va alors aux forêts plus âgées 
comptant un minimum de 150 à 200 bouleaux /ha et dont la taille est supéri eure 
à 8 mètres. Lorsque les boul eaux sont recouverts d ' une carapace de g lace, les 
oiseaux sont contraints de j ete r leur dévolu sur les conifères SEISKARI , 1962 ; 
PULLIAINEN, 1982 ; W EGGE et a l., 1982 ; WiLLEBRAN D, 1988 ; HJELJORD et FRY, 
1995). 

Avec l 'avènement des méthodes mode rn es d 'exp loi tati on foresti è re 
(ex ploitati on entièrement mécanisée, géné rant de larges coupes à bl anc où seul s 
q ue lques porte-graines résineux sont conservés à que lque 50 mètres de di s
tance), les tétras lyres se so nt vu ouvrir de no u ve ll es poss ibili tés d ' hab itat 
es tival. Les premiers stades du recrû forest ier (jeunes épicéas , sapins et pins de 
0-20 ans) permettent le développement d ' une abondante couvertu re du so l en 
bu issons d ' é ricacées propices à la nidification e t à l'a lime ntat ion des tétras 
lyres. Pour peu que ces milieux soient flanqués d ' un site favo rab le à la parade 
(lac ge lé, route, tourbière . .. ), ils sont très largement adoptés par les tétras lyres 
(80 % des milieu x fréquentés dans certaines rég ions du sud-est de la Norvège, 
jusqu' à 42 % des milieux choisis dan s les forêts centra les de S uède) ... De 
même, les jeunes plantations de résineux pratiquées dans les landes sont, durant 
les pre miè res années, éga le ment favorab les au té tras lyre surtout s i le rec rû 
naturel de bouleau x y est maintenu. Malheureusement, à long terme, ces planta
tions s'avèrent négatives pour l'espèce car la fermeture inéluctab le du mili e u 
entraîne une di spa rition des é ri cacées e t leur remplacement par des peupl e
ments de canche fl ex ueuse (Deschampsia flexuosa) aux piètres qualités nutri 
tives (M ARCSTRÔM, 1978 ; W EGG E, 1978). 
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Photos 7 à 11. En Scandinavie. le tétras lyre est inféodé aux forê ts c laires. Les arènes se 
s itue nt a lors sur des tourb ières, des lacs gelés, voire des routes o u to ute autre surface plane 
joui ssa nt d ' une vue dégagée. C i-dessous, d iffé re nts aspects d u mili eu de vie du tétras lyre 
clans les régions boréa les . 

Photo 7. Forêt boréale c laire (centre de la Suède) (photo C. K EULEN). 

Photo 8. Forêt boréale c laire (mass ifs montagne ux au sud de la Norvège, rég ion 
d ' Austdola) (photo C . K EU LEN) . 
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Photo 9. Tourbi ère (centre de la Suède) (photo C. K EULEN). 

Photo JO. Lande to urbeuse (pra irie de fa uche) dans la régio n de Ljünda len , au pi ed du 
G rüsj olfa ll et (Norvège) (photo C. K EULEN). 

Photos 7-10. Some aspects of Black Grouse 's habitats in Scandinavia : 
- boreal forest in Cen tral Sweden ; 
- open boreal .fàrest in South No n -vav; 
- peat bogs in Centra l Sweden ; 
- peat moor.1· i11 lhe « Ljündalen » area (Norway) . 
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Photo 11. A la li s iè re de la forê t boréa le, la sur face des lacs ge lés est souvent adoptée 
comme site de parade par les tétras lyres , une fo is l' hive r venu (S uède - Jamtland ) (pho to 
C. K EULEN). 

ln winler, Black Grouses display in Scandinavia on fro~en /akes 11 ea r 1he spruce _/()res1.1· 
(S 1,•eden - Jéin11/a11d). 

A u D a ne m ark (Jutl a nd ) (HOLST-JORGE SEN, 1995), a u x Pays- B as 
- Noord- Brabant, Sal landse Heuve lrug - (N!EWOLD, 1982, 1993 et 1997), en 
Campine belge (jusque dans les années 80) (LI PPENS et W!LLE, 1976 ; R UWET, 
1982) o u en A llemagne, dan s le Schlesw ig- Ho lste in (Vo U. BEICHLE, 1987), 
le tétras lyre est inféodé aux éte ndues de landes à bruyè re parsemées de bou
leaux e t de rés ineux. Dans le Schleslwig-Ho lste in , celles-ci ont une structure 
to ut à fa it pa rti c uli è re pui squ ' il s'ag it actue ll e me nt de lambeaux de la ndes 
(d ' une superfi c ie minimale de 100 ha) formant de véri ab les mosaïques avec les 
te1Tes culti vées et les pâtures et où la densité des arbres es t inférieure à 3 % . Les 
coqs paradent sur les prairies avo is inantes et che rchent refuge, dès la fin de la 
matinée, dans les landes toutes proches, qui constitue nt égaleme nt l ' habitat de 
reproduction des po ules. Les landes danoises et néerlanda ises jouissent quant à 
e ll es d ' un re li ef plus o ndulé où les d unes sableuses sont notamment adoptées 
comme sites de parade . La couverture du so l y est assurée non seulement pa r la 
ca llune mais auss i par la myrtill e commune (Vacciniwn myrtillus) , la myrtill e 
de loup (Vaccinium ulig inosum) et l'aire ll e (Va ccinium vilis- idaea) (photo 12) . 
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Photo 12. A ux Pays-Bas, une populati on de tétras ly res (30 m âles) se mainti ent dans les 
landes sèches q ui tap i ssent les d unes sableuses de l a réserve naturelle de Sall andse 
Heuve lrug (au Nord-Est d ' Appeldoorn). La couverture du sol est assurée par la ca l lune, la 
myrtil le commune, la my rt ille de loup et l 'airelle. Les ser v ices locaux luttent énerg ique
ment pour conserver ce mi I ieu de landes contre l 'envahi ssement arboré (photo C. K EULEN). 

/11 the Netherlands. a /il/l e Black Grouse popula tion li ves in d ry moors in the Sa llan.dse 
Heu velrug near Apeldoorn . Vegetat ion in this relie! a rea con.s ist.1· of" Ca lluna vulgaris. 
Vacci11ium 111yr1il/11s. V. 11/ig inosum, and V. vitis- ida ea , and local a uth.orities are do in.g 
their hest 10 preserve these places againsl the developrnen l of local fores ts. 

En Campine (Belg ique) , les landes à bruyères sèches et les pe tites dunes 
fi xes ou mobiles sont souvent fl anquées de boul a ies et de zones plus humides 
comme des mara is tourbeux à pi ment roya l, cari caies e t j oncha ies qui borde nt 
les marécages ou les étangs e t qui offraient j adi s au tétras des ressources a li 
me nta ires de cho ix . 

E nfin , en A llemagne [que ce soit dans les landes de Lunebourg ou dans 
les Hohes M oors, dans la rég ion de Francfort (M ULLER, 1983 ; KLAUS, 1997)] 
et d ans les Hautes -Fagnes de Be lg ique, le tétras lyre es t li é aux tourbiè res 
(hab itat origine l), aux landes tourbeuses qui découlent de leur dégradatio n et de 
leur explo itation par l' homme e t aux landes sèches installées sur les crê tes . Ces 
rég ions sont caractéri sées par une grande hé térogéné ité de l' habitat o ù a lternent 
landes fo rte ment dégradées à mo linie, bas-marai s, narda ies, bruyè res humides 
e t sèches, to urb iè res acti ves, bosquets de saules à ore ille ttes (Sa lix aurita), bo u
la ies ou sorberaies, mara is tourbeux à p imen t roya l ... Les coqs adoptent, pour 
la pa rade, des étendues re lati ve ment planes, situées à des e nd ro its dégagés. 
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En conc lus ion, nous pouvons dire que les sites fréquentés par les tétras 
lyres e n E urope présentent, malg ré leur dive rsité, certa ines s imilitudes. La pre
miè re concerne leur caractè re de trans itio n : s tades j eunes des forê ts c la ires, 
li s iè res d es mass ifs fo res ti e rs a lpin s, la ndes .. . La d e ux iè me co nce rn e la 
ri chesse en é ri cacées des zones propices à la reche rche de nourriture, à l' a li 
menta ti on ou à la reproductio n (impo rtance en parti culi e r des myrtill es et des 
bru yè res e t cl a ns un e mo indre mes ure d es rh odod e nd ro ns, d e la ca ma rin e 
-Empetrum n igrum -, . . . ). 

Au se in de l' habitat, des éte ndues re lati vement pl anes et réguli è res sont 
chois ies comme sites de pa rade. Leur nature est vari ée mais il s sont cho isis de 
maniè re à permettre aux oi seaux d 'évolue r a isément. Les coqs do ivent éga le
ment être vus et entendus de lo in . 

Outre ces c ritères pure ment topographiques, différentes hypothèses o nt 
é té avancées po ur expliquer le choix des sites de parade pa r les tétras lyres. 
Pour certains, ce sont les ressources alimenta ires du mili eu qui d ictent leurs 
impl antations (HJ ELF0RD et F RY, 1995). Pour d 'autres comme DE Vos ( 1983), 
c 'est essenti ellement la proximité des zones refu ges propices à la nidifi cati on 
des poules qui est prépondérante. D ' autres encore, comme K RU IJT et a l. ( 1972), 
M AGNANI (1 987) et ELLISS0N et a l. (1984) préfè rent établir une subtil e assoc ia
ti o n e ntre ces de ux théori es. Po ur e ux , la présence des po ul es es t un c ritè re 
dé te rminant da ns le choix des s ites de parade ma is ce ll e-c i es t, avant to ute 
c hose, d ic tée pa r les ressources nutritionne lles du mili eu. Les poul es cho is i
ra ient leurs qua rti e rs de reproduc tion avant les accouplements « e n fo ncti on de 
leurs beso ins d u mo ment mais auss i des beso ins fu turs des nic hées » . Ell es se 
partagera ient les zones fa vorables à l'é levage des je unes et se mo ntrera ie nt ter
rito ri a les dans ces zones. Dès lo rs, les poules sera ient à la base de to ut le pro
cessus de régulatio n des popul ati ons. 

Nous avo ns voulu en savoir plus, en ce qui concerne les Hautes-Fagnes 
en réa li sant une desc ripti on, la plus complète poss ibl e, des s ites d 'arènes et de 
leurs abo rds immédi ats. Les résultats de cette étude nous o nt pe rmi s ensuite 
d 'émettre des propos itio ns pour la ge sti o n e t l' amé nagement de la Rése rve 
Nature ll e , afin d ' y ass ure r la sauvegarde des popul ations de tétras lyres. 
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Méthodes 

Pour cerne r les critères du cho ix des sites de parade par les tétras lyres 
dans les Hautes-Fagnes, il no us est apparu opportun de tenir compte du plus 
grand nombre poss ible de para mètres. 

C'est pourquo i, durant les sa isons de reproduc ti on 1995 , 1996 et dans 
une moindre mesure e n 1997, nous avons visité réguli è re ment l' ensemble des 
sites de parade trad itio nne ls et réa li sé tro is types de re levés. Le premi er, e ffec
tué en avril -mai, nous a permis d 'appréc ie r la topographie généra le des arènes 
et la structure de la végétatio n à une époque primordi a le, ce ll e des accouple
ments; un deuxiè me type de re levé, réa li sé fin juin/début juille t et un troi sième, 
en août, no us ont pe rmi s en o utre d'appréc ie r la compositi on de la végétati o n e t 
la qua lité d u couvert végéta l, sur les a rènes et autour de celles-ci , à l'époque de 
l' é le vage des jeunes . Lo rs de ce trava i 1, no us avons éga le me nt bé néfici é de 
données récoltées en 1993 par DE L EVAL, dans le cadre d ' un mé mo ire de fin 
d 'études réa li sé dans no tre laboratoire. 

S'aj o utent à ces re levés de base, to ute une série d 'observati ons et de 
m es ures sur des é lé m e nts s usce ptibl es d ' influ e ncer le co mpo rte ment des 
o iseaux. Les données obtenues no us ont permi s de dresser, d ' une pa rt des cartes 
de végétation succinctes et, d 'autre part , un tableau récapitulatif des caractéri s
tiques des s ites d e parade des té tras ly res . Les caracté ri s tiques des a rè nes 
actuellement occupées ont ensuite été opposées, lors d ' une analyse s tati s tique, à 
ce lles de que lques a rènes aujo urd ' hui désertées pa r les oi seaux . 

Nous a ll ons passer en revue les différentes mé thodes utili sées lo rs de nos 
in vestigati ons. 

1. Cartographie de la végétation 

Po ur les différents sites de parade étudiés, les re levés de végétati on o nt 
é té réali sés sur l'a rène même et autour de ce ll e-c i, à l' inté ri e ur d ' un cerc le de 
300 mètres dont le centre coïnc ida it avec la place préfére nti e lle des coqs sur 
l 'a rè ne ( le diamè tre du ce rc le inve nto ri é a é té fi xé à 300 mè tres sel o n la 
méthode préconisée par M ARCSTRôM , 198 1 ). 

A l ' inté ri e ur d e ce cerc le, la végé ta ti o n es t ca rac té ri sée selon un e 
mé th ode qui s' appare nte à celle utili sée par BERNARD ( 198 1) po ur d éfinir 
l ' ha bita t de reprodu c ti o n des té tras ly res dans le s Alpes fr a nça ises . Ce tte 
mé thode pe rmet non seuleme nt de dresser une carte des faciès de végétation 
mais aussi d ' appréc ie r la composition de la végétation (en tenant compte des 
espèces dominantes et de leur po urcentage de recouvrement respectif à l'inté
ri eur du cerc le dé te rminé). 

E n regard des m od a lités fag nardes, no us avons néanm o in s appo rté 
que lques mod ifi catio ns à la méthode de B ERNARD. Pa r exempl e, nous avons 
j ugé util e de d is ting ue r la stra te musc inale, importa nte lors des parades de 
tétras; des couss ine ts de spha ignes peuvent en effet porte r l' oiseau et se révéler 
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un exce ll ent s ubstrat voire un poste d 'observation. Nou s avo ns éga lement 
appo rté des modificati o ns da ns la caractérisation des divers types de ligneux 
(vo ir les* dans le paragraphe ci-dessous). 

Les faciès de végétation défini s par GODRON et LEPART en 1973 ( in 
V ANDEN BERGHEN, 198 2) sont considérés comm e des formations végétal es 
appartenant pa rfois à des espèces diffé re ntes m a is présentant des caractéris
tiques conve rgentes dans leurs form es ou le ur « comportement » . Les c ritères 
re te nus pour ca racté ri ser ces ensemb les sont dès lo rs : 

- les strates (li g neuse, herbacée, muscinale . .. ) ; 
- les haute urs respecti ves ; 
- le po urce ntage de recouvre ment des strates (dense ou claire). 
Formes de croissance er stratifïcation 
a u sein des ligneux on di sting ue ra ains i : 
- les li g neu x hauts : de taill e supéri e ure à 6* mè tres; 
- les li g neu x bas: de ta ill e compri se entre I e t 6* mètres ; 
- les li g neux très bas : moins d ' l mètre, 
a u sein des végétaux herbacés, on di stinguera ains i : 
- les herbacés hauts: de taille comprise e ntre 40 et 100 c m ; 
- les herbacés bas : de taill e compri se entre O et 39 cm. 

Le recouvreme nt végéta l est qualifi é de : 
- dense (fermé): si le recouvrement g loba l (= quo ti e nt de l' aire de 

la projecti o n de la strate sur un plan horizontal pa r l' a ire total e de 
la station) es t supé rieur à 50 % ; 

- clair (o uvert) : s i le recouvrement g loba l est estimé entre 10 et 50 % 
(le po urce ntage de 10 % est infé ri e ur à celui habitue lle ment retenu 
dans des é tudes semblables car on estime que pour le té tras lyre une 
strate moins o uverte est impo rtante) . 

Les strates reçoivent ains i une codification en onze points : 
11 li g ne use haute de nse > 6 m > 50 % 
IO li g ne use haute claire > 6 m 10 à 50 % 
9 lig neuse basse fe rmée 1-6 Ill > 50 % 
8 1 ig ne use basse ou verte 1-6 Ill 10 à 50 % 
7 li gneuse très basse fe rmée < lm > 50 % 
6 li gne use très basse o uverte < lm 10 à 50 % 
5 he rbacée haute fe rmée 40 c m à 1 Ill > 50 % 
4 herbacée haute o uve rte 40 c m à 1 Ill 10 à 50 % 
3 herbacée basse ferm ée 0 c m à 39 cm > 50 % 
2 herbacée basse o u verte 0 cm à 39 c m 10 à 50 % 

musc in a le de nse e t portante > 50 % 
0 mu scin a le peu de nse 10 à 50 % 

C haque formation végéta le cotTespond donc à une combina ison des dif
férentes strates qui la composent et elle sera codée par I à 6 nombres , suivant 
que l' unité végétale se compose de une ou plusieurs strates . 

La hauteur de ces catégori es a é té portée de 4 à 6 mètres pour 
les li g ne ux : ces mes ures nous paraissant davantage app licab les au mili e u fag nard. 
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CARACTERI STIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Détermination des espèces dominantes 

« Il s'agit d ' espèces caractéristiques du paysage végétal so it par la taille, 
le nombre , la forme ou la durée de vie des individus, soit par l'ac tion qu ' e lles 
exercent sur l' habitat en créant pour a insi dire la station » (BERN ARD, 198 1). 

Sur l'arè ne mê me, l 'abo nd ance re lat ive des plantes e t le ur degré de 
recouvrement ont été dé terminés par la méthode du carré du phytosocio logue ; 
celui-ci n ' a pas é té sé lecti o nn é de manière aléatoire mais a été c ho isi de 
man ière à coïnc ide r avec l'emplacement préféré des coqs. A l ' intér ieur du 
cercle de 300 mètres de diamètre c irconscrit à cet emplacement, nous avons 
principa le ment appréc ié le degré de recouvrement des a rbres de taille supé
ri eure à l mètre, des é ri cacées et de la molinie. A des titres divers, ces espèces 
végétales semblent impo rtantes pour les tétras lyres . E n effet, co mme nous 
l' avons vu en introduction, les mass ifs d'éricacées jouent un rôle primordial en 
tant que zones refuges (a limentati on, repos, rep roduction et hivernage), tandis 
qu 'au contraire, le développement de la mo linie (Molinia caerulea) trad uit la 
dégradation du milieu fagnard et do nc sa perte de diversité biologique. Des tou
radons impo rtants de molinie gênent en outre les évoluti ons des o iseaux lors 
des parades ou des accouplements. Nous avons également considéré le pour
centage de recouvrement des ligneux (de taille supérieure à I mètre) com me 
une donnée primordiale pour est ime r l 'ouverture du paysage. Le degré de 
recouvrement des diverses espèces végétales sur et, dans une moindre mesure, 
autour de l 'arène a été estimé selo n la technique mise au point par BRAUN

BLANQUET (in Y ANDEN BERG H E , 1982) . 

L ' éche lle qui a permis de chiffrer les coefficients est la sui vante: 

5 nombre d'individus quelconques recouvrant plus 
de 75 % de l a surface relevée ; 

4 nombre d ' indi v idus quelconques recouvrant de 
50 à 75 % de la surface relevée ; 

3 nombre d ' indi v idus quelconques recouvrant 
de 25 à 50 % de la surface rel evée ; 

2 indi vidus recouvrant au moins 5 % de la surface relevée ; 
indi vidus peu nombreux, avec un recouvrement 
inférieur à 5 % de la surface relevée ; 

+ un seu l individu ou indi v idus peu nombreux, avec 
un recouvrement inféri eur à 1 % ; 
un indi v idu iso lé. 

Représentation graphique 

Nous avons ensuite étab li des cartes de végétation. Celles-ci illustrent les 
grands faciès observés sur et autour de l' a rène à l' époque des parades a insi que 
la composition de la végétation selon les c ritères énoncés plus haut. 
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2. Etablissement d'un tableau récapitulatif des 
caractéristiques des arènes 

Lors de nos visites sur les sites é tudiés (arènes traditi o nne lles e t secon
daires occupées actue ll e me nt, a rènes désertées ou s ites de parade pote nti e ls), 
no us avons également appréc ié toute une série de paramètres re la tifs à la to po
gra phi e géné ra le du s ite (a ltitude , orie ntation , s itua ti o n, distance par rapport a ux 
fo rê ts o u aux zones de no urri ssage, fréquentati o n par les ce rvidés o u les san
g li e rs . . . ) . L 'ensemble des vari ables cons idérées est détaillé clans les pages 476 
et 4 77 d u présent arti c le. 

Ces données ont été complétées par un exame n s imulta né : 
- des pho tographies aéri e nnes e n notre possess io n (c li c hés de 

A. DR EZE réa li sés à la demande du Prof. R uwET, 
e n mai et octobre 1994) ; 

- des cartes militaires de l' IGN (1/25000); 
- des cartes de végéta ti o n ( issues princ ipale me nt du plan 

d 'aménagement de la Réserve Nature ll e des Hautes-Fagnes -
JORT A Y et al., 1976) ; 

- des orthophotopla ns réa li sés par les SOCIÉTÉS W ALPHOT et 
AÉRO-S RVEY ; 

- des agrand isseme nts des c li chés aériens les plus récents réa li sés par 
l' IGN (éche ll e 1/2 300). 

Tou tes ces données o nt été résumées da ns un tableau récapitulatif et sou
mi ses à une anal yse stati stique multi va ri ée. Le log ic ie l Statview (512, BRAIN 
POWER , INC-V ENTURA, 1986) a é té utili sé pour la réa li ser. L 'analyse a pri s e n 
compte 20 sites e t 19 variab les. Le prog ramme utili sé c ho is it le type d 'ana lyse 
multivariée qu ' il convi e nt d 'applique r a u tableau de données. lei , c 'est l'ana
lyse e n composan tes princ ipa les qui a été choisie . Néanmo ins, no us avons codé 
les variables considérées car no us avo ns trava ill é à la fo is s ur des vari ables dis
crètes e t des vari a bles continues . Nous avons a ins i organi sé des classes (de 2 à 
5) pour c hac une de ces vari ab les ; les effecti fs des modalités de chaq ue vari ab le 
o nt é té répa rti s de la façon la p lu s uniforme possib le, tout e n essaya nt de 
conserver une s ig nifi catio n biologique a u découpage. La cod ificati o n utili sée et 
le nouveau déco upage so nt transcrits respect ive m e n t dans les tableaux X 
(p . 4 78) e t XI (p. 4 79-480) du présent artic le. 
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Résultats : présentation des arènes 

1. Les Fagnes du Nord-Est 

Sous ce vocab le, so nt rasse mbl ées les Fagnes de la Brackvenn , d e 
l 'A llgeme ines Venn , du Kutenhart , du Steinley e t de Hoscheit qui forment le 
secteur nord -est de la Réserve Naturelle Domani a le. Cet ensemble est délimité 
par les local ités d 'Eupen, de Mo ntjo ie et de Reutgen. Les Fagnes du Nord-Es t 
so nt domin ées par la tourbi è re du Torfmoo r au Sud-Ouest (a ltitud e : 
620 mètres) tandis que les zones les plus basses, au Nord (Kutenhart) , sont 
situées à 520 mètres d 'a ltitude . Ell es jouissent du statut de réserve naturell e e n 
zo ne D * (To ,j inoor), zo ne C* (Hos che it) o u zone B (A llge m e in es Venn. 
Steinley, Kutenhart, lm Platte Venn) (vo ir cartes 1 et 2). 

1 . Arène de Kutenhart 
(vo ir carte 1, figure 1, photos 13 et 14, et planche Ill) 

La lande tourbeuse du Kutenhart est cernée q uas i de tous côtés par des 
mass ifs de rés ineux e t est entourée de coupe-feux enherbés. E ll e est établie sur 
des so ls carac té ri sés par une faible é pa isseur de to urbe. Cette la nde occ upe 
l'empl acement d ' une anci e nne forê t fe uillue qui , j adi s, fut prog ressive me nt 
défrichée pui s, pâturée par les troupeaux . Certains de ces te rrains ont également 
été drainés en vue d ' une pl antat ion de rés ine ux qui ne s'est jamais concréti sée. 
En 1947, un viole nt incendie a entamé profondément, pa r endroits, la couche de 
tourbe et a encore modifié le paysage de la lande. 

La zone du Kutenhart n ' abrite plus actue llement qu ' un seul s ite d ' arène 
de parade traditionne l (voir RuwET etal. , 1997). 11 s'agit d ' une sur face plane, 
rég uli ère e t actu e ll e m e nt fa uchée c h aq ue a nnée pa r les se rvi ces d e la 
« Direction Nature et Forêts » . Le s ite de parade est situé à 520 mètres d 'a lti 
tude et s ' inscrit entre les tracés des deux chem ins ancestraux qui mènent, l'un 
de Reinar::.0l1f vers le va ll on du Getz e t l'autre, de Reinarzahf vers le vallon du 
Nahtsiej; un affluent du Getzbach. L'arène est écartée de ces sentie rs de 160 e t 
135 mè tres, respective me nt. Suite à d iverses péripéties ( incendi es acc ide n
te ls .. . ), l'arè ne actue ll e se présente sous la forme d ' un champignon dont le cha
peau (100 mètres sur 50 m) est diri gé vers le Sud-Est et le pied (90 mè tres de 
lo ng sur 45 m de large) vers le Nord-Ouest. 

* Selon la législat ion actuellen1ent en vigueur en R égion wallonne, les réserves naturelles 
domani a les joui ssent du statut de zones A, B, C ou D sui vant le ur fragilité. Dan s les 
zones C. l' accès du publi c es t autorisé sous la conduite d'un g uide durant les périodes 
déterminées e t sur les sentie rs. En zone D. l' accès du publi c es t inte rdit e n to us te mps. 
Dans les zones B, par contre, l'accès du publi c es t permis e n to us temps sur les senti e rs, 
saur mes ures spéc ial es de protec ti on. 
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Map /. Black Grouse arenas in the Belg ian Hautes- Fagnes (North-Eastern distric t area). 
The circ/es li111it the area where vegetation was systemalically surveyed. 
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Les donn ées bibli ogra phiques m o ntre nt que dans le courant des 
années 70, le s ite de parade se caracté ri sa it par une végétatio n plu s typique des 
landes tourbeuses sèches. R uwET et a l. ( 1978 et 1997), notamment, y notent la 
dominance de la molinie (Mo linia caerulea) aux côtés des sc irpes cesp iteux 
(Sc irpus cespitosus) e t des j o ncs raides (Juncus squarrosus) . De nos j o urs, 
l'arène evolue vers une végétat ion plu s typique de bas-mara is avec la domi
nance de la linai g rette à feuilles é troites (Po /ystachium angustff'olium) . Cette 
s ituation rés ulte du tassement du so l lors des fauchages pratiqués à l 'a ide 
d'engins lourds. Dès lo rs, le so l est en général dé trempé durant la plus g rande 
partie de la sa ison de reproducti on, sauf par temps de sécheresse. Sa compos i
ti on végéta le (voir tableau 1) re fl ète fort peu celle de l' endroit préféré par les 
coqs qui pa radent. En effet , ceux-ci se cantonnent essentiellement sur les po ur
tours plus secs de la zone fauchée, là où do minent la mo linie (M. c.), la canche 
fl ex ueuse (Deschampsia flexuosa) et l'agrost is des c hi ens (Agrost is canina) 
auxquels se mê lent que lques to uffes de bruyère quaternée (E. t.) et de ca llune 
(Ca lluna vulga ris). 

Tout auto ur de l'a rè ne, s'éte nd la lande tourbeuse no n fau chée o ù la 
mo linie (M. c.) forme des touradons impo rtants . E lle est parsemée de semi s 
nature ls de bo ul eaux des Carpathes (Be tula pubescens ssp. carpatica) et de 
mass ifs de saules (saules à o re ill ettes, Sa lix aurita ), principa le ment. Ceux-ci 
forment, à l'ouest et au nord-ouest de l'arène, un bosquet important sous leq ue l 
se déve loppent des coussins de polytrics (Polytrichum sp.) ; cette association 
parti culi ère témo igne de la dégradation du substrat tourbeux par l' incendi e . 

Par contre, à l'ouest et au sud-ouest du site de parade, des zones o nt é té 
moins a ltérées par l' incendi e et de pe tites joncha ies s'y sont développées . Dans 
cette pa rtie, o n obse rve éga le me nt d e belles pl ages d 'éricacées: ca l lun es 
(C. v.), bruyères quaternées (E. /. ) et myrtill es (Vacc inium myrtillus, Vaccinium 
uliginosum, essentiellement) susceptibles de servir de zones de nourri ssage o u 
de reproduction . 

Carte 1. Situation des a rè nes de parade des tétras lyres en Fag nes du Nord-Est (Fag nes clu 
Kuten hart et cle I' Allgeme ines Venn). Les cerc les coï ncident avec les zones clans 
lesquell es les re levés de végétati o n ont é té réa li sés . 

1. s ite de parade de Kutenhart 4. aire fa uchée dan s la Fagne d u Stein ley 
2. s ite de parade cle la Croix A rnold 5. ancienne arène cle parade clu Steinl ey 

[Al 

3. s ite cle parade clu Hahnest re k 

limite de la Réserve Nature lle 

fo rê ts composées essentie lle ment de 
résineux (zones où le recouvrement 
arboré es t > 50 %) 

landes tourbeuses forte me nt boi sées 
il mais où le recouvrement arboré 

g lobal ne dépasse pas 50 % 

D 

forêts composées essentie ll eme nt de 
feu illus (zones où le recouvrement 
arboré est> 50 % . quïl s'ag isse de 
bui ssons ou d'arbres) 

D landes et prairi es 

No1a Bene: cette carte a é té dressée à part ir des cartes m ilitaires de lïGN (re levés les plus 
récents) et des cartes de végéta ti on issues du plan de gestion de la Rése rve Nature ll e des 
Hautes- Fagnes complé tées par des relevés cle terrain personne ls. 
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a) Sph. 2 tN C.ir. 1 

DI 2 

S.c 1 
~ 

P. sp + 

□ E ,;;5 % 0 E < 5 % et M.c. :;, 75% 

5 % ,;; E < 25 % et M.c. ;, 75 % 

25 % ,;; E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 

- 50 % ,;; E < 75 % et 25 % < M.c. ,;; 50 % 

- E ;, 75 % et M.c. ,;; 25 % 

b) 

0 Ligneux < 5 % 

5 % ,;; Ligneux < 25 % 

25 % ,;; Ligneux < 50 % 

- 50 % ,;; Ligneux < 75 % 

- Ligneux ? 75 % 

Pa. = lina igrelte à feuilles étroites ; Sph. = sphaignes S. c. = scirpe cespiteux 
P sp. = polytric sp. ; C.11 . = laîche vulgaire ; Df = canche fl ex ueuse: Ligneux : arbres de tai lle> 1 m. 
M. c. = moli nie 

c) 

0.5 

)J 
0.2.6 

0 

0 

.5. 1 

Fig. 1. Re levés de végéta ti on sur l' arè ne de Kuten hart dan s un cerc le de 300 mètres de 
d iamètre centré autour de la p lace préfére nti e ll e de parade des o isea ux . Les d ia
g ra mmes a , b e t c illustre nt , res pectivement , les taux de recouvre m ent e n éri cacées 
e t en herbacées, le taux de recouvrem ent a rboré e t la carte des fac iès de végéta ti o n. 
Vegela lion reading in rhe « Ku ren harr » are na ll'ilhin a c irc le of 300 m e rres 
diameter : rhe ce11/re is !he Black Grouse ·sfèt vourire displaying place. a ) Ericacea e 
and g rass cover: b) tree co ver ; c) map r~F vegerarionfacies. 
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CA RACTERI STIQUES PAYSAG ERES DES ARENES DE PARADE 

Tableau I. Re levé des espèces végétales do mina ntes sur l'arè ne du Kute nhart. 
Vegetat ion reading (dominant plants on/y) in the« Kutenhart » a re11 a. 

Linaigre tte à f. é troites (Po/ystachium angusl ifo lium) . . 3 
Molini e (M olinia caerulea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sphai g nes (Sphagnum sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Scirpe cespiteux (Scirpus cespitnsus) .. ...... ... ... . 
Laîche vulga ire (Carex nig ra) .. . ... ........... .. . 
Agrosti s des chiens (Agros tis canina) . . . . ....... ... . 
Jonc ra ide (Juncus squarrosus ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Polytri c commun (Poly trichum commune) . . . . . . . . . . . + 

Occupation de l'espace par les oiseaux au cours des 
saisons de reproduction 1995-1997 

E n 1995 et 1996, lo rs de séances d ' affût, nous avons pu o bserver un 
mâle cantonné paradant ass idûment sur l' arène de Kutenhart. L ' espace exploité 
par cet o iseau était très restre int (que lq ue 15 m2) par rapport à la dimen sio n 
effective de la zone fauchée et corresponda it au pourtour le plu s sec de cette 
a ire . De mê me, les po ules se promenaie nt à l'ouest, parmi les to uradons de 
molinie e t les scènes de cour éta ient quelque peu pe rturbées par les acc idents de 
terrain . E n 1997, le terrain é tait sens ib lement plus sec (en mai, surto ut) et le 
mâle paradant s'est davantage avancé sur la zone fa uchée. 

Gestion de l'arène 

Comme no us l' avons dit plu s haut, l' arène est désormais fau chée annue l
le ment par les services foresti e rs au moyen d ' une fauche use sur cheni) Je ttes 
(Kéissbohrer~flexmobil ), afin d ' entrete nir la zone de balz . Au vu des observa
ti ons réali sées, on est en droit de se de mander si cc type de fa uchage n ' aboutit 
pas à l ' effet in verse de ce lui reche rché. En effet, les coqs canto nnés répug ne nt à 
s' aventure r sur ce tte surface, marécage use pe ndant une grande pa rtie de la 
période de reproductio n. Cette remontée des eaux résulte à la fois du tasse ment 
de la to urbe suite à l' utili satio n du Kiissbohrer-jlexmobil et du fauchage mê me 
de la mo linie dont le pouvo ir d ' évapo-transp irat ion d iminuerait e n fonct ion de 
la fréqu ence des fa uches. De plus, il fa ut dép lorer que lo rsque l'engin gagne 
l' arène , à partir du che min d ' accès , il ne re lève pas toujours la barre de fauche, 
ce qui entraîne la créati on d ' une vaste a llée où les promeneurs o nt te ndance à 
s'engager. Nous préconi sons, dès lors, un fauchage (avec ramassage du fo in ) 
par des méthodes plus proches des mé thodes agro-pastora les anc iennes (moto
culteur équipé de barres fa uche uses , débroussa illeuses .. . ). Il sera it auss i inté
ressant de tester l 'effet d ' un fa uchage mo ins fréquent (tous les de ux ans, par 
exemp le) surtout lo rsque l' e nne igement hiverna l a pe rmi s un tasseme nt de la 
molinie. Par end ro its, l' arène comporte de vastes plages tou rbeuses qui atti rent 
les sang li e rs : la présence de ces animaux est auss i un fac teur négatif pour la 
reproductio n des té tras lyres (vo ir LONEUX et Ru wET, 1997) . 
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Photo 13. L ' arène de parade de Kutenhart est fauchée annuellement ; ce fa uchage régulier 
se traduit par une remontée de la nappe phréatique due notamment au tassement de la 
tourbe et à la diminution du pouvoir d 'évapo transpi ra ti on de l a m o linie. L es pl antes 
typiques des bas-marai s y dominent. M alheureusement, le sol détrempé durant une grande 
partie de l 'année gêne l 'évo luti on des oi seaux en parade (photo C. K EULEN). 
A view of 1he « Ki11enhar1 » arena ; the g rasses a re eut once a year. The Cotton G rass is 
here ple111iful and 1he ground is ojten wel du ring lhe rep roduc /ion cycle of lhe birds. 
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CARACTERI STI QUES PAYSAGER ES DES AREN ES DE PARADE 

Comme toutes les autres landes tourbeuses fagnardes, l'ensembl e de la 
zone du Kutenhart manifeste une forte tendance au boi sement (v isible lo rsque 
l' on compare des photographies aériennes de diffé rentes époques) ; il s'avère 
opportun de limiter le développement arbustif voire d' abattre des grands a rbres. 
A l'Ouest et au Nord-Ouest, par exemple, le boi seme nt devient très dense à 
proximité immédiate de la zone de parade : il faudrait procéde r à des abattages 
assez conséquents pour obtenir un recouvrement arboré max imum de 5 % . 
Néanmoins, il est indi spensable de maintenir un cordon d'arbustes (30 m ètres 
de large) aux abord immédiats du chemin qui mène au vallon du Nahts ie f, 
affluent du Getzbach. 

Enfin, les observations réali sées à l' affût , lors de séquences d' e nregistre
ments des vocalisatio ns, montrent que le comportement des oiseaux e n parade 
es t pe rturbé (attitudes inquiètes, brefs envols, modifi ca tion s d es roucoule
ments ... ) par la seule présence d ' une voiture de service s'arrêtant à la limite 
nord de la Fagne. A fort io ri , le passage de piétons et de randonneurs s ur le che
min bordant l'arène, à l'Est, est susceptible de dé ranger les oiseaux. Il convien
drait de limiter ce passage (ouverture de 12 heures à 16 heures ) durant la 
pé riode de reproduction ou mieux, de le détourne r vers le coupe-feu proche, qui 
longe le mass if forestier à l'est de la zone considérée. 

Photo 14. Tout autour de l' arène de parade s'étend la lande du Kute nhart (lande tou rbeuse 
dégradée) ; ce ll e-ci, comme to utes les autres zones des Fagnes du Nord -E st, acc use un 
boisement important ; s'ensuit une dégradatio n du milie u de vie préjudiciable à la survie 
des populations de té tras lyres (photo C. K EULEN). 
A round the « Kutenhart » arena the spruce .forest invades the moor. This deterioration of 
habitats has a detrimental ejfect on the Black Grouse population. 
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l !sp. 3 
/Jf 2 
C.11 1 

s,,11 2 
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Q 

...... 

□ E < 5 % et M.c. :;, 75 % □ Ligneux < 5 % 

5 % ,; E < 25 % et M.c. ;;, 75 % 5 % ,; Ligneux < 25 % 

25 % ,; E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 25 % ,; Ligneux < 50 % - 50 %,; E < 75 % et 25 %< M.c. ,; 50 % 50 % ,; Ligneux < 75 % - E :;, 75 % et M.c. ,; 25 % - Ligneux :;, 75 % 

E. v. = linaigrellc vag inée : Sph. = spha ignes : S.c. = sc irpe ccspi teux : 
Psp. = polyt ri c sp.: C.11. = laîche vulga ire ; D.f = canche flex ueuse : Ligneux : arbres de tail le> l 111 . 

c) os.6 'il io 

Fig. 2. Re levés de végétation sur le s ite de parade de la « Croix Arno ld » (A ll gemeincs 
Venn). clans un cerc le de 300 mè tres de diamèt re centré autour de la pl ace préfé
re ntie ll e occ upée par les oisea ux (ici, actuelle ment, clans un a rbre 1). Les diagrammes 
a, b e tc illu strent. re spec ti veme nt. les tau x de reco uvre ment en é ri cacées e t e n 
he rbacées. le ta ux de reco uvre me nt arboré e t la carte des fac iès de végétation. 
Vege1a1io11 reading in the « Croix Arnold » arena 11·i1hi11 a circle o{ 300 111etre.1· 
diwneler: the centre is 1/,e Black Grouse 'sfavourite disp/aying place. a) Ericaceae 
and g rass co1·er : IJ) lree cover; c) nwp o/1•ege1a1ionfè1cies. 
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CARACTER ISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

2. Arène de la « Croix Arnold » (Allgemeines venn: lm sie~ 
(vo ir carte 1, figure 2 et photos 15 et 16) 

A u s ud-est de la lande tourbeuse du Kute nhart s'étend la Fagne de 
l 'A ll gemeines Venn, é tirée entre 560 et 605 mètres d'altitude. A u Nord-Est, 
e lle est sépa rée de la Fag ne du Stein ley par l ' a nc ie n c he min du P è le rin 
(Pilgerweg) tandi s que sa bordure sud- o uest est formée par le vallon du 
Getzbach. Elle est ento urée de toutes parts de massifs de rés ine ux. Tout comme 
la Fagne du Kutenhart, e ll e fut pâturée j ad is par les troupeaux appa rtenant aux 
villageois qui y ava ient droit d ' usage et fut éga lement ravagée par les flammes 
de l ' incendie de 1947. La structure et la compos ition de sa végétat ion s'en res
sentent e ncore. 

Le relief de la Fagne de I' Allgemeines Venn est marqué par ce lui des 
nom bre ux palses qui l'ont parsemée. Non lo in de la « Cro ix Arnold » e t à 
l'ouest de ce ll e-c i, existait une arè ne ancestra le fréquentée par les tétras lyres 
mais , de nos jours, e ll e n 'accue ille plus qu'un coq paradant de mani è re irrégu
li è re sur l ' ensemble de la zone et ce, surtout clans les arbres. 

L'arène originelle se s ituait à l'ouest d'un anc ie n palse (a ltitude 570 m), 
en contrebas d ' une petite zone de bas-marais. Cet endroit, comme cl' ai ! leurs 
l'ensemb le de la Fagne de I' Allgemeines Venn, es t auj ourd ' hui envahi par des 
bouleaux pubescents (B. p. ssp. ca.), par des sorb iers des o ise le urs (So rbus 
aucuparia) ou par des saules à oreillettes (S. a .) qui forment localement des 
bosquets denses; des sem is nature ls d'épicéas (Picea abies) ponc tuent éga le
ment la fag ne. 

A l'emplaceme nt de l'arène originelle, les touradons de molinie (M. c.), 
très abondants, gênent les évo lutio ns des o iseaux. Si les molinies dominent, e ll e 
sont néanmoins accompagnées par des couss inets de po lytric (Po ly:richum sp.) , 
des laîc hes commun es (Carex nigra), des lin a igrettes (E. v.), des trienta les 
(Trienta lis europaea) et des canches fleuxueuses (D. f ) ... (voir tableau Il) . 

A l' est de l' ancienne a rène , les rebords du palse sont recouverts par la 
végétati on des landes sèches o ù la ca llune (C. v.), la bruyère quaternée (E. t.) et 
les myrtilles (V. m. , V. u. , V. v- i., V. o.) formen t des peuplements denses 
a uxqu e ls sc mê le la canche flexueuse (D. f.). A l ' intér ie ur du pa lse, les 
mardelles représentent la végétation typique d ' une tourbiè re haute en voie de 
reco loni sat ion. 

Dans les an nées 80, une surface de lande de près d'un hectare a été fau
c hée a u sud-ouest du rebord de pa lse. Malh e ure usement, e lle éta it s itu ée 
quelques centa ines de mètres trop au sud par rapport à l' arène o ri g ine ll e. Les 
coqs ont d'abord adopté cette zone pui s, l'ont désertée rap idement. Les effets 
de ce fauchage sont néanmo ins encore sensibles auj ourd ' hui car la surface de 
cette zone est réguli ère e t la co mpos iti o n de la végétation y diffère de celle 
observée à l' emplacement de l' ancienne arène (voi r tableau III). 
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Photos 15 et 16. Deux vues des abords imméd ia ts du si te de parade de la « Cro ix 
Arnold » ; on notera le rebord de l' anc ien pal se couvert d ' une végéta tio n abo ndante e n 
éricacées. L 'ensemb le de la zone des Fagnes du Nord-Est accuse par aill eurs un boisement 
très prononcé visibl e auss i sur cette photographi e e t ce, mê me à l' intérie ur des pal ses, 
vestiges des reliefs péri g lac iaires (photo C. KEULEN) . 

Two pictures of the « Croix Arnold » arena which is located near an old « palse » . The 
fores! overgrowth is visible on these two pictures around (photo 15) or inside the « pingo » 

(picture 16). 
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CARACTE RISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Plus au sud-o uest encore, le paysage s'ouvre sur la vallée du Geztbach 
vers laq ue ll e la lande s'i nc line e n pente do uce. Dans cette directio n, des fo nds 
plus humides sont occupés par de petites cariçaies. 

L ' ensemb le de la zone du li eu-d it lm sief comprend donc les caractéris
tiques propres à l' hab itat du tétras e t son absence ne pe ut, dès lors, s'ex plique r 
que par un recouvrement arboré trop important (arbres de grande taille) et par 
la surface in-éguli è re du site trad itionnel de parade où les touradons de molinie 
(M. c.) rendent les évolutions des o iseaux très difficiles. 

Le promeneur, parcourant cette zone en hi ver, y constate aussi l' impor
tance de l 'abrout issement hivernal par les cervidés, tant a u so l (massifs de 
bruyères et de myrtilles) qu'en haute ur (bui ssons de saul es, de bouleaux et 
j eunes ép icéas, ... ). Cet abrouti ssement, li é à l'envahissement géné ra l des Fagnes 
du Nord-Est par les fe uillus, limite séri eusement les potentialités alimentaires 
des tétras, à cette période cruc iale de l'année. Des études (menées par les cher
cheurs du Centre Sc ie ntifique de la Rég ion Wa llonne) sont ac tue lleme nt en 
cou rs pour évaluer l' impact des cervidés sur la végétation (GH IE77"E, corn. pers.). 

Tableau Il. Relevé des espèces végétales dominantes à l ' emp lacem ent de l 'ancienne 
arène de l ' A ll gemeines V enn. 
Vegetation reading (do111i11ant plants on/y) i11 the former « Allgemeines Venn » arena. 

Molinie (Molin ia caerulea) . . . ....... . . . ... ....... 5 
Lina ig rette vaginée (Eriophorum vaginatum) .. .. .. . . . 2 
Canche fl exueuse (Deschampsiaflexuosa) . ...... .... 2 
Laîche vul ga ire (Carex nigra) ....... . ...... ...... 1 
Bruyère quatemée (Erica tetralix) . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Po lyga la (Polygala sp.) . ............ . . . . ... ... ... + 
Trienta le (Trienta lis europaea) ......... . .. . .. .. ... + 

Tableau Ill. R el evé des espèces végéta les domi nan tes sur un e porti o n fa uchée de 
l ' A ll gemeines V enn. 
Vegeta tio11 readin g (dominant plants on/y) in a recently eut part of 1he 
« Allge111 eines Venn » arena. 

Po lytr ics (Po ly rrichum sp.) ... .. ............. . .... 4 
Bruyère quaternée (Erica tetralix) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Callune vulga ire (Calluna vulgaris) ... . .. ......... . 2 
Molinie (Molinia caerulea) . . ........ . .. . .... . . ... 2 
Sphaignes (Sphagnum sp.) . .... .. ............ .. . . 2 
Laîche vu lgaire (Carex nigra) . . ... . .... . ........ . 
Scirpe cespiteux (Scirpus cespitosus) ....... . .. .. . . . 
Myrt ille commune (Vacc inium myrtillus) . ... .. ...... + 
M yrtill e de loup (Vaccinium uliginosum) . ......... . . + 
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C. KEULEN, S. HOU BART et J. -C. RUWET 

Gestion de l'arène et des zones avoisinantes 

Tel qu ' il est é laboré actuellement, le plan de 
gestion de la Réserve prévoit : 
• la reconstitution d ' une arène de 3 ha par 

fauchage annuel avec enlèvement du foin ; 
• le fauchage, tous les dix ans, des bordures de palses ; 
• le maintien de bois c la ir de feuillus en bordure de la route 

(près de la Croix Arnold) ; 
• le mainti en et la conservatio n de couloirs feuillus au 

bord du Getzbach (JORTA Y et al. , 1986). 

Avant de réa li ser tout a utre ac te d e gest io n , un e première mesu re 
s' impose à nos ye ux; il fa ut o uvrir le mili eu, en procédant à des abattages 
importants des semi s nat ure ls de feuillus et de rés ineux. D ans un rayon de 
500 mètres autour de l' arène, les arbres de grande tai li e seront abattus , en prio
rité ; de place en place, des arb ustes isolés (cépées de jeunes bouleaux e t so r
biers , quelques petits ép icéas to uffus , ... ) pourraient être lai ssés ainsi que 
quelques massifs de sau les. Ces jeunes arbres iso lés pourront se rvir de per
cho irs - notamment pour les poules lors de le urs vis ites aux a rè nes - tandis 
que les massifs de saules serv iront de zones re fu ges. Néanmoins, il sera indi s
pensable de conserver un éc ran de végétation d ' une part, entre l'arè ne e t le che
min du Pèlerin , et d'autre part, entre l'arène et le coupe-feu (qui descend à 
l' Ouest, vers le Getzbach). Cet écran sera formé par un cordon arboré d ' une 
vi ngta ine de mètres de large: la circulation sur ces voies amène en effet, inév i
tablement , un dérangement des o iseaux en parade (ainsi que des cervidés au 
gag nage). Ces abattages, tels que no us les préconisons, ne sont pas prév us 
actuellement par le plan de gesti on : il s sont pourtant indi spensables si l'on veut 
mainteni r les tétras lyres dans l ' Allgemeines Venn. Il s devraient être pratiqués 
le plus rapidement poss ible, durant la pé riode automnale et après marquage par 
les sc ientifiques compétents et aya nt l'ex pé rience du terrain. 

Des fauchages , tel s que ce lui qui a été pratiqué durant les années 80, 
n 'ont plus été réa li sés depuis. Ces mesures de gestion sont évidemment indi s
pensables pour reconstituer une a ire de parade, dans les endroits oü la molinie 
forme d ' importants touradons. li est donc impératif, ap rès abattage des grands 
arbres, de fa uche r une a ire d ' un hectare, à l'empl acement de l'arène trad itio n
nelle et ce, e n utili sant des moyens adéquats (vo ir nos conclusions, p. 497-505). 
Ce fa uchage pourrait ê tre réa li sé tous les deux ans et ses effets sera ient évalués 
après quelques an nées. 

Il conviendrait, par contre, d 'être beaucoup plus prudent dans la réali sa
tion des fauchages sur les rebords de pal se ; ceux-ci nous semble nt actuelle
ment superfl us vu l' importance de l' abroutissement hi verna l (vo ire estival) par 
les cerv idés. Si cet abro uti ssement venait à faire défaut, il fa udrait faucher de 
petites parcelles ( 10 m x 10 m) avec des engins trad itio nne ls de fauche , et ce, 
en rotat ion, afi n de sauvegarder des zones refuges (repos , a lime ntation , nidifi 
catio n) pour le tétras lyre. 
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CARACTE RI STI QUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARA DE 

3. Steinley (lmgebroicher Venn) et coupe-feu du Steinley 
(vo ir carte 1, figure 3 , photo 17 e t planches IV et V) 

Au nord de l' A llgeme ines Ve nn, dont e lle est artifi c ie ll ement sépa rée par 
le « Chemin du Pè le rin », s ' étend la Fagne du Ste inley. L 'anc ien chemin d 'A ix 
en forme la limite no rd-est tandi s qu 'au nord et au nord-o uest, elle est bordée 
par le coupe-feu du Hahnestrek. Au Sud , c'est la vo ie du Konnerzvenn qui la 
dé limite. Hormi s sur son fl anc ouest, cette fag ne es t donc ento urée par de vastes 
pess iè res. Elle est le berceau de de ux cours d ' eau impo rtants: la Yesdre e t un 
de ses afflue nts, le Ste inbach . T o ute la pa rti e es t du Ste inley est d 'a ill e urs 
connue sous le no m « d ' amphi théâtre des sources de la Yesdre » . 

La F ag ne du S te inl ey do it son no m aux abo nda ntes levées d e te rres 
(restes des anciens pa lses) et aux blocs de quartz ites en atiques (Stein= pie rre et 
Ley = rocher) qui la pa rsème nt et lui confè rent un reli ef re lati vement chahuté. 
Les activités agro- pasto ra les qui y ont prévalu durant des s ièc les (stie rnage, 
écobuage, pâturage) et les incendies success ifs ont forte me nt a lté ré la végéta
tion o ri g inelle. Auss i, le Ste inley se présente-t- il comme un e nsemble hétéro
clite d ' assoc iations végéta les. C ' est au Sud que les palses sont les plus abon
da nts. Les ma rde ll es qu ' il s re nfe rment présente nt les carac té ri stiques des 
tourbiè res ac ti ves . Des lambeaux de landes tourbe uses humides subs istent (au 
S.-O. , notamment vers le Konnerzvenn) tandi s qu ' à d ' autres endroits, de pe tites 
landes sèches (rebo rds de pa lses ... ) alternent avec des portions de landes dégra
dées do minées par la mo linie ou avec des groupements pionni e rs de saules à 
o re illettes et po lytri cs ou encore avec des petites aulna ies-saul a ies (au nord
ouest) vo ire avec des vestiges de chêna ies-bo ula ies ... 

La zone de l' amphithéâtre des sources de la Yesdre abritait autrefo is une 
arène ancestral e de coqs de bruyère (vo ir R uwET et a l., 1997 et carte 1). Depui s 
1988, les coqs l 'ont désertée et, de nos j o urs, ce n'est que sporadique me nt 
qu ' un o isea u est s urpri s pa rada n t d a ns ce tte rég io n. Les ser v ices d e la 
« Direction Nature et Forêts » o nt fa it fa uche r, dans le début des années 80, une 
a ire de 4 hectares d ' où les bui ssons ont également été é radiqués . Les que lques 
té tras lyres fréquentant la rég ion n 'ont pas adopté cet e nd ro it comme site de 
parade. L'aire fa uchée se situe pourtant à que lques centa ines de mètres à pe ine 
du s ite ancestral e t présente de nombreuses caractéri stiques d ' une arène : sur
face pl a ne, sèche et re la ti ve ment vaste . Sa végétation es t éga le me nt inté res
sante. Les éri cacées - myrtill es ( V. sp. ), ca llunes (C. v.) et dans une mo indre 
mesure, les bruyères quate rnées (E. t. ) - y dominent aux côtés de la canche 
fl ex ueuse (D. f) ; dans les dépress ions c ro issent les linaigrettes vag inées (E. v.) 
et les laîc hes vul gaires (C. n.) tandi s que loca lement les po lyt ri cs (Poly trichum 
sp. ) sont également abo ndants . To ut autour, le mi li eu est très fe rmé : bui ssons 
impo rtants ( recouvre me nt > 50 % ). Ce tte zone constitue une a ire idéa le de 
gagnage po ur les cervidés qui abondent dans la rég io n e t qui co ntribue nt à 
araser la végétati on du site. 
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E. 1·. 1 

P.sp. 5 

D E < 5 % D E < 5 % et M.c. ? 75 % 

5 % ,:; E < 25 % et M.c. ? 75 % 

25 % ,:; E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 

50 % ,:; E < 75 % et 25 % < M.c.,:; 50 % 

- E ? 75 % et M.c. ,:; 25 % 

D Ligneux < 5 % 

5 % ,:; Ligneux < 25 % 

25 % ,:; Ligneux < 50 % 

- 50 % ,:; Ligneux < 75 % 

- Ligneux ? 75 % 

DI= canche fl ex ueuse : E.1•. = linaigrette vag inée : L p. = "ray-grass" ; 
Tp r. = trè fl e des champs : P.,,.= fl éo le: Psp. = polytri c sp. ; Ligneux : arbres de taille > 1 m. 

c) 

Fig. 3. Re levés de végéta ti o n sur le s ite de pa rade du Hahnestreck (Ste in ley), da ns un 
cerc le de 300 mètres de d ia mètre centré auto ur de la place préfére nti e ll e occupée 
par les o isea ux. Les diag rammes a, b e t c illu stre nt. respecti veme nt , les taux de 
recouvre me nt e n é ricacées e t e n herbacées, le taux de recouvre ment a rboré e t la 
ca rte des fac iès de végétation. 
Vege ta tion readi11 g in rh e « Hahnestrek » a rena w ithin a c ircle of 3 00 metre .1· 
d ia111eter: rhe ce11rre i.1· rhe Black Grouse 's /àvourite displayi11g place. a) Ericaceae 
and grass crJ1>er: b) rree caver; c) m ap qfvege1a1ion fac ies. 

420 



CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

La lande tourbeuse du Steinley, où le boi sement devient de plus e n plus 
dense, est flanquée au Nord par un large coupe-feu orienté Est-Ouest. Celui-ci , 
régulièrement e ntre tenu et amendé depuis la fin des années 60, fo rme une 
bande gazonnée d ' une di zai ne de mètres de large et suré levée par rapport au 
milieu enviro nnant. E ntouré de fossés de drainages, ce coupe-feu présente donc 
une surface réguli è re, plane, sèche et bien visible. Il s'est révélé très attractif 
pour les coqs qui , délaissant l' Allgemeines Venn et l'amphithéâtre des sources 
de la Vesdre (arène susmentio nnée) , s'y sont installés à partir de 1968 [une 
trentaine au début des années 70 ( R UWET et FONTAINE, 1978 ; R UWET et al. , 
1997)]. Aujourd ' hui , ce coupe-feu comprend encore des plantes des prairies 
amendées qui s'y ma inti ennent grâce au fa uchage et au pâturage par les cervi
dés : ray-grass (La tium perenne) , trèfl e (Trifo lium pratense), fléole (Phleum 
pratense) dominent ; des plantes plus typiques des milieux humides - joncs 
épars (Juncus effusus), sc irpe cespiteux (S. c.) et linaigrettes vag inées (E. v.) ... 
- se développent dans les plages plus marécageuses. Jo ui ssant d ' un paysage 
dégagé au début de sa créatio n, ce coupe-feu s' inscrit aujourd ' hui dans un pay
sage indi scutablement plus fermé. 

A l'Ouest (du côté du chem in des Pèlerins) , il traverse tout d 'abord une 
zone correspondant à l' assoc iatio n de saul es à o re illettes (Sa lix aurita) et poly
trics (Po ly trichum strictum), typique des zones to urbeuses incendi ées; les 
a rbu stes y atte ig ne nt un reco u vreme nt impo rt a nt (> 75 % pa r e ndroits 
(photo 17). Ensuite , le coupe-feu est fl anqué d ' une lande tourbeuse que recou
vrent de plus en plus les sem is nat ure ls de bouleaux, de saules e t de rés ineux 
qui y formen t, localement, des massifs importants. Aux endroits les plus secs 
(levées de terre, bordures des dra ins), les abords immédiats du coupe-feu com
prennent auss i de petites porti o ns de landes sèc hes avec le ur peuplements 
caractér is tiqu es d 'éricacées, de ca nc hes fl ex ue uses e t de ge nêts à bal a is 
(Sarothamnus scoparius). Enfin à l'Est, dans la région du Hahnestrek, le coupe
feu traverse une boulaie (B. p.) impo rtante. 

En moins d ' une trentaine d ' an nées , comme e n témoignent les chi ffres et 
les documents photographiques (p . 285) , le paysage s'est donc très fermé dans 
cette zone et il fa ut sans doute vo ir ic i une des causes du déclin des coqs à cet 
endro it (vo ir RuwET et al., 1997). 

Gestion de la zone du Steinley 

Une partie de cette région est codifi ée en zone 16 au plan de gestion , ce 
qui signifi e: « maintien d'un bois c la ir de fe uillus » . Le plan prévoit également 
la régénération de landes par brûlis ou étrépages o u encore le fauchage de cer
taines zones . 

Ho rs réserve, une a ire a été fa uchée au nord du coupe-fe u (dans la pre
miè re partie de ce dernier) pour constituer une a ire de gagnage à l' inte ntion des 
cervidés. Actue ll ement, e ll e n'accueille pas de coq e n parade mai s le milieu 
environ nan t est très fermé et en limite le caractè re attractif. 
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Photo 17. S ' inscrivant dans un paysage très ouvert de landes, le coupe-feu du H ahnestrek 
est aujourd ' hui entouré de zones arbu sti ves et arbo rées beaucoup p lus denses. D ans la 
première partie de ce coupe-feu (qu i n ' a j am ais été occupée par les tétras ly res en parade), 
une aire a été fauchée il y a quelques années (avant-p lan gauche). Le mili eu env ironnant 
est très fermé et li mite l 'attracti v ité de cette zone (photo C. K EULEN ). 

Thir1_1· years ago so111 e parts of' this .fïrebreak were a,1 al/ractive Black Grouse arena. Th ere 
is s ii ni/ ïcant Free Ol'erg ro1.-1h of this open space , thus reducin g lwhirat a vailahilir_, . .fàr 
Black Grouse. 

Comme pour I' Allgemeines Venn , il fa ut aussi envi sager, dans les fac
teu rs négatifs pour le té tras lyre , l' importance de l'abrouti ssement hive rna l par 
les cervidés. Celui -c i compromet e n effet les ressources e n no urriture et les 
zo nes de refuge pour les tétras. 

Si l' on ve ut mainten ir le té tras lyre dans cette porti on de fagnes ancestra
lement connues pour sa présence (Hahnestrek ne s ignifi e-t- il pas le passage des 
coqs ?) , il convien t de repenser tota lement l'affectat ion de ces zones au plan de 
gestio n en privilégiant le paysage de landes par rapport aux zones boisées. li 
fa ud ra donc pratiquer, dans les abords imméd iats du coupe-fe u, des abattages 
impo rtants e t ce , en particuli e r, dans un périmè tre de 500 mètres autour des 
places préférées j adi s par les coqs (voir carte 1). Des bosquets de saul es seront 
néanmoins maintenus par end ro its. Une fois de plus, les mesures de gestion 
nécess ite nt un marquage par les spéc iali s tes et un ramassage des matéri aux 
abattus a insi que leur e nlèveme nt. 

Durant la période de reproduction , le main tien des mesures d ' in terdiction 
de la c irculation pédestre sur le coupe-feu du Hahnestrek e t sur le chemin jo i
g nant ce dernier à la route du Konnerzvenn est auss i indi spensable. L ' on pour
ra it éga le ment s' inté resser à une éventue l le ex tension de la réserve nature l le 
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vers le Nord et le Nord-Ouest: l' incorporati on des te rrains situés au sud de la 
route qui mène à Reutgen c réera it une zone tampo n des plus favorab les à la 
présence des coq s sur le coupe- feu du Hahnestrek. 

4. Fagnes du Brackven : Arène du Misten au Torfmoor 
(vo ir carte 2, figure 4 , photos 18 et 19, et planche Il) 

La tourbiè re haute bombée du T orfmoor fo rme un dôme qui cu lmine à 
620 mètres d ' a ltitude e t sépare les bassins de la He ll e et du Getzbach. Un fos sé 
(Eupenergraben) , co rrespondant à l ' ancienne limite e ntre les duchés de 
Limbo urg et de Juli e rs, sc inde la tourbière en deux parts dont les caractér is
tiques végétales diffè rent fortement. En e ffe t, la partie est a é té explo itée po ur 
sa tourbe et correspond à une tourbiè re dégradée tand is que la pa rti e ouest com
porte encore de be lles porti o ns de végétation tu rfigène d'origine essenti ell e 
ment o mbrogène . Des semi s nature ls de bouleaux (B. p. ), de saules à oreillettes 
(S. a.), de so rbiers des o ise leurs (S. au.), d ' a louchie rs (Sorbus a ria) et d 'épicéas 
(Picea abies) s ' y observent: il s sont utilisés comme perchoirs pa r les té tras qui 
fréquentent la zone . Au Nord , à l'Ouest et au Sud, la tourbiè re du Torfmoor est 
cernée par les pessières. 

Le site de parade actue l occ upe la partie la plus é levée du dô me et est 
située sur la tourbière haute , à l'ouest du fossé. li correspond en fait à la partie 
la plus sèche de cette zone et est limitée, à l'Est e t au Sud, par la tranchée de 
l'ancienne ex pl o itat ion de to urbe. Les abords de cette tranchée contras te nt , par 
rapport au res tant de l'arène, pa r l'abondance des espèces caractéri s tiques de la 
lande sèche : ca llunc (C. v.), my rtill e commune (V. m. ), m yrtill e de loup 
(V. u.) . .. qui forment un ourlet d ' une diza ine de mètres de la rge tout au lo ng de 
l'arène . Non lo in de ce cordon de ca llunes e t myrtill es , les coqs paradent préfé
renti e ll ement sur des zones plus sèches e t plus élevées qui correspondent à des 
parties vieillies de la tourbiè re. Un re levé des espèces végétales domin antes 
dans cette zone est repri s au tableau IV. 

Tableau IV. Relevé des espèces végéta les dominantes sur l' arène du Mi sten (Torfmoor). 
Vegetation reading (dom inanl pla111s 011/v) in the « Mis/ en » arena 
( « To,fmoor » ). 

Sphaignes (Sp hagnum papillosum e t S. sp.) .......... 4 
Bruyère quate rnée (Erica tetralix) . .. ...... . . .... . . 3 
Lina igrette vag inée (Eriophorum angusti/olium ) ...... 2 
Andromède (Androm.eda polifolia) ...... . ....... . . . 
Narthécie (Na rthecium ossi/ragum) ... . ....... . . . . . 
Ca llune commune (Ca l/una vulgaris) ...... . . . . . .... + 
Po lytri c sp. (Polytrichum sp.) ......... . . . .... . . ... + 
Mo lini e (Mo linia caerulea) ............ . .. . ....... + 
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CA RACTERISTI Q UES PAYSAG ERES DES AREN ES DE PARAD E 

Carte 2. Situa tio n des a rè nes de parade du té tras lyre dans les Fagnes du Nord-Est 

[6J 

(Fag ne de la Brac kve nn ) . Le cerc le coïnc ide avec la zo ne da ns laqu e ll e les 
re le vés de végétation ont é té réali sés. 

1. arè ne de parade du Mi sten (T orfmoor) 2 . anc ien s ite de parade de Herrbri g 

limite de la Réserve Nature ll e 

fo rê ts composées essentie ll e me nt de 
rés in eux (zones où le recou vrement 
arboré est> 50 % ) 

landes tourbe uses forte ment bo isées 

D 
fo rê ts composées essenti e ll eme nt de 
feui llu s (zones o ù le recouvre me nt 
a rboré es t > 50 %, qu ' il s ' agisse de 
buissons ou d 'arbres) 

! \ ma is o ù le recouvre ment arboré Q to urbi è re haute 

g loba l ne dé passe pas 50 % 

D landes e t pra iries 
traces de re li ef pé 1ig lac ia ire e t/ou 

++++++ fossé d 'ex trac tio n de to urbe 

Nota Bene: cette carte a é té dressée à partir des cartes militaires de l' IGN (re levés les plu s 
récents) e t des cartes de végétatio n issues du plan de ges tion de la Réserve Nature ll e des 
Hautes-Fagnes complétées par des re le vés de te1Ta in personne ls. 

Exploitation de l'espace par les oiseaux au cours des 
saisons de reproduction 1995, 1996 et 1997 

Au début de la sai son de reproduction 1995, les coqs o nt dé laissé l'a rène 
traditi o ne lle fré qu e ntée a u cours d es derni è res a nnées, po ur se d é pl ace r 
que lques centaines de mètres en contrebas vers le Nord , c'est-à-dire en se rap
prochant de la route Eupen-M ontjoie. 

A la fin de la saison 1995, troi s mâles (2 rés ide nts et l visiteur) repre n
nent possession d ' un site situé à que lques centa ines de mètres de l'arène ini 
tiale . Faut- il voir là une conséquence des trava ux d 'aménageme nt réali sés (vo ir 
c i-après) ? En 1996 et 1997 les coqs paradant (respec tive ment 2 e t I résidents) 
occupaient toujours ce même emplacement. 

Gestion de l'arène 

Le pl an de gesti o n prévoit des mesures favorabl es à la restaurati on des 
zo nes humides (fauchages des ca llunes e t myrtill es e n bo rdure de la tranche 
d 'exploitati o n, abattages des semi s naturel s .. . ). Nous estimons que la fa uche 
des environs de la place de ba lz ne se justifie pas actuell e me nt, car la végétati o n 
est actue ll e ment tout à fa it fa vorable au tétras lyre. Les fa uc hages des abords de 
l'arè ne ne devrai ent ê tre réali sés qu 'à la demande des sc ientifiques compétents, 
lorsque se trahira un vieilli ssement de la végétation . Tl no us se mble de toute 
maniè re préférable de le réa li ser en de ux parties (à deu x ans d' inte rva ll e), par 
exempl e, de maniè re à pouvo ir teste r la réacti o n des o iseau x à cette mesure. 
Dans to us les cas il sera nécessaire de fa ire appe l à des eng ins légers, comme 
des dé b ro ussa ill e uses m a nue lles , po ur év ite r le tassem e nt de la tourbe e t 
la remontée des eaux. 
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E.v. 2 
Sph.4 
P.sp.+ 

M.c.+ 

' 0 
\ ·ir~ 

q 

'\_ 
\ 

Lg+ 

1.2.7 

E. v. = linaigrette vag inée : Sph. = sphaignes : M c. = molinie: 
P.,p. = po lytri c sp. 

Lg = li gneux de taille> 1 m. 

- 50 % < E ,;; 75 % - E > 75 % etM.c. < 25% 

Fig. 4. Re le vés de végé tati on sur l' a rè ne d u Mi ste n dans un cerc le de 300 mè tres de dia
mètre, centré autour de la place pré fé re ntie ll e de parade des o iseaux. Le d iagramme 
illu stre ~1 la foi s les taux de recouvre ment en é ri cacées e t e n he rbacées . le taux de 
recouvre ment a rboré e t la carte des fac iès de végéta tion. 
Vegetation reading in the « M isre11 » are11 a 11 ·ithin a circle of"JOO m etres diam eter: 
the centre is the Black G rouse ·.1· .fàvourite d ispla_ving place. The d iag ram shows an 
Ericaceae (E), g rass (E.v., M. c.) and tree cover (Lg .). and the map <J/" vegetatio 11 
fac ies. 
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Photo 18. L ' a rè ne de parade du Mi s te n occ upe le sommet de la to urbière bombée du 
Torfmoor: ce mili e u constitue bie n e ntendu l' habitat ori g inel de parade d u té tras lyre dan s 
les Hautes- Fagnes (photo M . BocK JAU) . 
The !op of the pea / bog « Torfinoor » is an a llracti ve placefor Black Grouse to displm· on. 

Photo 19. En contrebas de la to urbi è re haute, s'étend une zone où la to urbe fut explo itée 
j ad is; e ll e renferme de nombreux pa lses . Les tétras fréquentent volon tie rs cet endroit e t y 
paradent de mani ère irréguliè re (photo C. K EULEN) . 

Belo,,· lhe arena shown in plaie 19. peat used 10 be extracled. Black Grouse use 1h is place 
frequenl ly, and occasionally disp lay lhere. 
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S ' il faut se réjouir des mesures g loba les visant à éviter l'envahi ssement 
du mili eu par les arbustes, il faut néanmoins émettre quelques réserves sur la 
mani è re dont le s abattages ont é té parfoi s réa li sés da ns la zo ne du Mi sten 
notamment. En effet , il nous semble aberrant d ' avoir abattu le rideau de bou
leaux qui iso la it l' a rène du cailleboti s, qui la borde. De plus, après l 'abattage, 
les branches ont é té jetées éparses au so l : cette mesure si elle est favorable aux 
in sec tes xy lophages gêne malheure use ment les évo lution s des té tras. Lors 
d 'abattages pratiqués sur une arène ou à ses abords immédi ats il est indi spen
sable de rassembler les maté ri aux en tas et mieux, de les évacuer de la zone de 
balz . Nous pensons que les travau x réa li sés au Mi sten peuvent avo ir e ntraîné le 
dé pl acement de l'arène , observé en 1995 , dé pl acement qui a e u pour consé
quence de rapprocher les coqs de la g rand-route . Notons éga lement le ca rac tère 
pe rturbateur du charge me nt bruyant de troncs d 'arbres sur des camio ns, à la 
li s iè re s ud du T orfm oo r, dès 7 he ures du matin , à quelqu e 500 mè tres de 
l'arène . 

Photo 20. L'arène de parade du Durèt s ' inscrit au long d ' une mi cro-crête au sein de la 
la nde to urbeuse. Au printe mps, la molini e desséchée e t tassée par la ne ige offre un suppo rt 
adéqua t pour la parade: les coqs s'a li g nent s ur des repères visue ls comm e ce bo ul eau 
raboug ri (photo C. K EULEN). 

The « Durèt » arena is situated 011 a dete riorated peat moor. The Purple Moor Grass 
(M olinia caerulea) is plen1/ful rhere. and ma le grouses align rheir places hased on visual 
eues, such as the short birch shown on the photog raph. 
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11. La Fagne des Deux-Séries 

1. Arène du Durèt 
(voir carte 3 , figure 5, photos 20 et 21 , planches VII et VIII) 

Au début du siècle, la Fagne des Deux-Séri es (carte 3) fut quadrill ée de 
profonds canaux de drainage sur toute sa surface pour y réa li ser des plantations 
de résineux. Celles-ci, soit furent détruites par un incendie (en 1911 , partie est), 
so it ne se réa li sère nt pas (partie o uest). Quoi qu ' il en so it, cette fagne a s ubi 
d ' importantes modifi cations dan s sa composition végétale et la végétation ini 
tia le de la tourbiè re haute a été remplacée par une lande dominée par la mo linie 
(M . c. ). Par endroits, subsistent que lques la mbeaux de tourbière et des petites 
cari ça ies d ' un grand inté rêt flori stique. Des barrages réa li sés par les « Amis de 
la Fagne-asbl » ont eu pour but d'enrayer le phénomène d ' a lté ration et de noye r 
des surfaces. C 'est dans cette perspecti ve éga lement qu 'ont été réalisés, à titre 
expérimental , des étrépages. Certains d 'entre eux sont actuellement recoloni sés 
par une végétation assez dense de linaigrettes vag inées (E. v.), de bruyè res qua
te rnées (E. t.), de ca llunes (C. v.) ... Ces zones sont pote nti e ll e ment inté res
santes po ur le nourri ssage des tétras lyres. Paradoxalement, la réa li satio n de ces 
trava ux a probablement causé le déplacement de l'arène initi a le vers le Sud
Ouest à quelque 400 mètres de distance (R uwET et a l. , 1997). 

Actue ll e ment, les tétras pa radent sur une lande fortement dégradée où 
domine la mo lini e (M. c.) (vo ir tableau V ). Elle est s ituée à une a ltitude de 
620 mètres et épo use la fo rme d ' une fa ible crête très visible sur le terrain. E lle 
domine ainsi les zones environnantes. Elle est re lati vement é tendue (plu s de 
200 mètres) et est di stante du tracé du fossé Bouvy de 150 mètres. A l' Ouest, à 
près d ' 1 kilomètre, c'est la rupture de pe nte de Brochepierre, dont le som met 
est s itué à 680 mètres d ' altitude, qui ferme l ' hori zon. 

A l' Ouest et au Sud, l 'arène est fl anquée de petites dépressions enva hies 
par des bui ssons de callunes (C. v.) et des pieds de bruyè re quaternée (E. 1.). 
Des peuplements d 'é ri cacées plus importants sont observés au Sud-Est, à p lus 
de 260 mètres du centre de l'arène (en direction du Noir Flohay) . Au Nord
Ouest, subsistent de petites marde lles e t des dépressions, propices au dévelop
pement des cariçaies et de pet ites zones de tourbières. Massifs d'éricacées, jo n
chaies e t bosquets de saules constituent des zones de no urri ssage intéressantes 
po ur les coqs de bru yère , ta ndi s qu ' une vaste étendue de bui ssons, entre le 
Durè t e t la rupture de pente de Brochepierre, fo rme un s ite attrayant po ur les 
fem ell es lo rs de la couvai son et de l' é levage des jeunes. La rupture de pente de 
Brochep ie rre et ses abords immédiats constitu ent donc une importante zone 
refuge tant pour l' hivernage que pour la reproductio n des tétras lyres . 
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~ 0.5 

t.', v.2 

/:.·.1 •. = linai ~!:rcttc vag inée : Sph. = :sphaigne:-. : N.o. = narthécie ou oss ifragc 
Psp. = poly~1 ri c :-p. :~C. 11. = laîche vulgaire : IJ.f = canche nexueusc: 

Lg = li gneux ck tai lle> 1 m. 

E < 5 % et M.c. ~ 75 % 25 % ~ E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 

5 %ç E < 25 % et M.c. ~ 75 % - 50 %" E < 75 % et 25 %< M.c.~50 % 

Fig. S. Re levés de végétati o n sur 1 · a rène du Durèt dans un cerc le de 300 mètres de dia
mètre, centré autour de la place préfére ntielle de parade des o iseau x. Le di agramme 
illustre à la fo is les taux de recouvre ment en é ri cacées e t e n herbacées a ins i que le 
taux de recouvre ment arboré e t caractéri se les fac iès de végétatio n. 
Vegetat ion reading in the « Du rèt » arena within a circle of 300 metres d iameter: 
the cen tre is the Black G rouse 's favou rite displaying place. The diagra111 shows an 
Ericaceae (E), g rass (E.v ., M .c.) and tree cover (Lg.}, and ihe map of vegeta tion 
facies. 

Tableau V. R e levé des espèces végé ta les do minantes présentes sur 
l'arè ne de parade du Durèt. 
Veg etation reading (dominan t p lants on/y) in the « Du rèt » arena. 

Molinie (M olinia caerulea) . . . ... ... . . .. . 
Linaigrette vag inée (Eriophorum vaginatum ) 
Bruyère quate rnée (Erica le lralix) 
Callune (Ca l/una vulgaris) .... . ... . .. . . . 

4 
2 

Carte 3. S ituati on des arè nes de parade du tétras lyre en Fagne des Deux-Séries e t 
dans la G rande Fange. Les cerc les coïnc ident avec la zone clans laque lle les 
re levés de végéta ti on o nt é té réali sés. 

1. a rène de parade du Durèt 3. arè ne de parade des Plènesses (s ite du Grand Vi vier) 
2 . arène de parade des Pota les 4 . arè ne de parade des Plè nesses (site des Prés de la Sawe) . 
Nota Bene: cette carte a é té dressée à parti r des cartes militaires de l' IGN (re levés les plus 
récents) et des cartes de végétati on issues du plan de gesti o n de la Réserve Nature lle des 
Hautes-Fagnes complétées par des re levés de te rra in personne ls . 
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Occupation de l'espace par les oiseaux au cours des saisons 
de reproduction 1995-1997 

Les coqs territoriaux (3 en 1995 , 1996 e t 1997) sont largement espacés 
au long de la li gne de crête e t sem blent s'a li gner autour des maigres repères 
visue ls rencontrés : un bouleau rabougri (ta ille 2, 5 m) ou un grand bouleau , ces 
de ux a rbres dé limitant l'arène d ans le se ns de la long ue ur. Parfois, c'est le 
rebord d ' une des cuvettes envahies par la ca llune qui sert de zone de parade. 
Les mâ les, cerc lant autour de le urs repères, n 'entrent en inte raction 1' un avec 
l'autre que lo rs de mo ments de fortes exc itations comme à l'arrivée des po ules 
sur l' arène ... 

Des coqs vis iteurs (2 en 1995 et 1997 ; 1 en 1996) sont souvent observés 
au sud de cette zone, paradant parmi de la molinie (M. c.) en touradons, parse
mée de que lques bui ssons de ca llune (C. v.); leurs évoluti ons y sont malai sées. 
Dans la matinée, il est probable que ces coqs visiteurs gagnent la rupture de 
pente de Brochepie rrre, voire le s ite des Pota les (où est située une autre a rène 
importante), ou encore des sites de parades annexes comme le coupe-feu des 
De ux-Séri es, le Noir Flohay e t le plateau joignant celui-ci au Geitzbusch . Les 
va-e t-vi ent entre ces s ites sont fréquents (R UWET el al., 1997). 

L ' observateur qui arrive sur la zone de parade remarquera que les coqs 
évolue nt sur la ligne de crête, à un endro it où la molinie tassée e t ap latie (au 
printe mps) se mbl e « porter » davantage. Ce fait se ré pè te éga leme nt sur 
d 'autres arènes situées dans des faciès comparables (cf« Les Pota les »). 

Mesures de gestion et de conservation 

La recoloni sa ti o n végétale observée au niveau des parcelles étrépées 
fournit au tétras des zones intéressantes pour le nourri ssage, vo ire la reproduc
tio n, lo rsque les mass ifs d 'éricacées atteignent une certaine hauteur. Le dé pl a
cement de l'arène observé au cours des années antérieures ( R uwET el al., 1997) 
mo ntre néanmoins qu ' il est très dé licat de réali ser de tel s travaux à proximité 
imm édiate d ' un s ite de pa rade (garantir un rayon de séc urité d 'au mo in s 
400 mètres) e t a forliori en pé riode de parade ! Il faut auss i réali ser cet étrépage 
e n rotation de maniè re à ma intenir des buissons assez é levés de bruyè re et ce, 
lo rsque la végétation accuse un vieillissement certa in . Les mêmes règ les doi
vent être app liquées en cas de fauchages des parce ll es de bruyère. 

Actuellement des fauchages ex périmentaux ont été réali sés entre l'arène 
et la route de Porfays. A notre demande, ils ont é té pratiqués, autant que fa ire se 
peut, e n bordure de la route. Il importe que de te ll es expériences se canto nnent 
à des surfaces limitées (20 111 x 20 111 ) car de g randes étendues fauchées , situées 
à proximité immédiate de l ' arène, pourraient e ntraîner son éc latement. Lo rs 
d 'années où la dens ité de popul ation est faib le, un tel éclatement diminuerait 
encore l' inté rêt de la zone pour les feme lles, qui sont attirées par un groupe de 
coqs roucou lant , sautant , paradant sur un es pace donn é plutô t que pa r des 
o iseaux di sséminés sur une vaste portion de te rrain. C 'est le principe même du 
système de reproduc ti o n en arènes qui sera it a insi compromis. 
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Photo 21. Au mo is de juin , la zone du Durèt présente un aspect tout à fa it différent de celui 
aperçu au printemps. A cette é poque, la rupture de pente de Brochepie rre et ses abords 
immédiats constituent des s ites de préd ilecti o n pour les o iseaux qui y trou vent nourriture e t 
re fuge (photo C. K EULEN) . 

Du ring June, the « Durèt » arena /J irds .find conven.ien.r feeding and n.esting places in. the 
« Brochepierre » slope. 

Les trajets des oiseaux entre l' arène et les zones de bui ssons situées au 
pied et dans la rupture de pente de Brochepie rre montrent l' importance de ces 
zones pour les té tras. L'arène du Durèt est actue ll e me nt un des sites les plus 
actifs de parade tandis que la rupture de pente de Brochepi erre se révèle impor
tante non seuleme nt comme site de parade mais, surtout , pour les a ires de nidi
fic at ion, de repos et d ' alimentation des tétras. Vu la grande ouverture du pay
sage, les o iseaux y sont plus qu 'ailleurs sensibles au dé rangeme nt. Auss i, la 
c réati on d'une nouve lle piste o uverte au public et passant non lo in de l'a rène 
ainsi qu e l'ouve rture de la Fagne des Deux-Séri es à partir de 10 he ures du 
matin , en pé riode de reproduction (parades, nidification et é levage des pou s
s ins) doivent-e ll es être rejetées d 'emblée. 

Comme les aut res zones ré putées sensibles pour la reproduction des 
tétras lyres, la zone de rupture de pente de Brochepierre et la portion o uest de la 
Fagne des Deux -Sé ri es doive nt ê tre ferm ées à toute circulation au moin s 
jusqu'au 30 juin, nonobstant que l'é levage des jeunes s'effectue durant le mo is 
de juillet. 

Le plan de gestion de la réserve nature ll e prévoit le fauchage des zones 
de parade des tétras lyres et des landes à bruyères, en Fagne des Deux-Séries. 
Ce fa uchage n ' a pas encore été pratiqué et nous semble d ' ai ll eurs inadéquat. Il 
sera it plus inté ressant de tester, sur une petite surface, la réussite potentielle 
d ' un rat issage automnal de la molin ie desséchée, méthode qui se rapprocherait 
le p lus des anciennes méthodes agro-pastora les. 
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2. Arène dite « des Potales » 

(vo ir carte 3, figure 6, photo 22, et planche VII) 

A l' ouest de la Fagne des Deu x-Sé ri es, le plateau si tué entre la Baraque 
Michel et la ruptu re de pente de Brochepie rre (a it. 665 m) abrite également une 
a rène traditionnelle qui , aujo urd ' hui , constitue avec l'arène du Durèt le site le 
plus actif de parade du coq de bruyè re ( R uwET et a l. , 1997). Au Sud et à 
l'Ouest, ce pl ateau est délimité par la route re li ant Be lle-Croix à la Baraque 
Michel et qui le sépare de la Grande Fange toute proche. 

L 'arène de parade se s itue dan s l ' ang le formé par les chemins qui 
mènent respectiveme nt des ruines de l'ancien signal géodés ique au « Plumet de 
Brochepierre » e t de ce mê me signal au lieu-dit « Bouquet Bastin » . li s'agit 
d ' une vaste a ire de plu s de 400 mètres de lo ng et 150 mètres de la rge qui 
s ' inc line en pente douce vers la rupture de pente de Brochepierre. 

Au début des années 90, ce site avait vu le groupe des coqs qui le fré
quenta ient se sc inde r en deux noyaux distincts, suite à des dé rangements répé
tés, occas ionnés par des photographes. Les observatio ns réa li sées depuis 1995 

Photo 22. Tout comme l ' arène du Durèt, dont ell e est séparée par la rupture de pente de 
Brochepierre, l ' arène des Potales est installée dans une lande tourbeuse fo rtement dégradée 
où domine la molini e. La photo ci-dessus présente une vue partiell e de l ' arène (à sa limite 
nord). On remarque au fond les mass i fs d 'éricacées, plus sombres (photo C. K EULEN) . 

Like 1he « Durèt » arena, the « Potales » arena is an a11rae1ive displaying site for Black 
Grouse in the Belg ian Hautes- Fagnes. The vegetalion cover is duminated by the Purple 
Moor Grass (Molinia caeru/ea). 
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mo ntre nt une so udure de ces noyaux , a vec inte raction s fréqu entes e ntre les 
indi vid us. L 'arène occupe le sommet du bo mbeme nt et constitue un espace très 
dégagé d ' où le regard embrasse largement le paysage . 

Sur ce sommet, la tourbe a é té explo itée durant de no mbreuses années e t 
les pratiques agro-pas to rales anc iennes ont amené la dégradation quasi totale de 
la to urbiè re (seul subsiste un petit lambeau de to urbiè re quas i intacte abrita nt 
que lques espèces végéta les re marquables, mais situé e n deho rs des zones de 
parade). Comme le mo ntrent les re levés végétaux réa li sés (tableau VI), le 
fac iès e t la compos itio n végéta le de l' arène ressemble nt à s'y méprendre à ceux 
observés au Durèt e t trahi ssent l' e nvahissement sans cesse cro issant du mili e u 
pa r la mo linie (M . c.). La porti on de l' arène située vers Brochepie rre est plus 
dégradée encore que la premiè re mo itié (côté Baraque Miche l). Les lina ig re ttes 
(E. v.) e t les bruyères quate rnées (E. t.) y sont plus rares encore. L 'arène pro
pre ment dite comprend aussi que lques semi s nature ls de bo uleaux e t d ' é picéas 
(de pe tite taill e) qui fo rme nt d 'excell ents repères vi suels sur lesquels s'aligne nt 
les mâ les paradant . 

A u N o rd e t au Nord-Est, l 'a rè ne est direc te ment fl anquée de pe tites 
buttes e t dépress ions indicatri ces de l' ex plo itat ion anc ienne de la tourbe e t sur 
les fl ancs desque lles se rencontrent les espèces ty piques de la lande sèche . Les 
ca llunes (C. v.), la bruyère quaternée (E. t. ), les myrtilles ( V. m .. V. u. ) y sont 
parti culi è rement abondantes . Au centre des dépress ions plu s humides se for
me nt de petites landes tourbe uses dégradées o u, aux côtés de la molini e qui 
do mine, apparai ssent de be ll es plages de lin a ig re ttes vag inées (E. v.), des 
sc irpes cespiteux (S. c.), des laîches vulga ires (C. n.) ... Sur e t aux al e nto urs 
immédi ats des buttes-témoins, des semi s naturels de bouleaux (B. p. ssp. ca.) et 
de so rbi e rs des o ise leurs (S. a.) offrent au x tétras des pe rchoirs idéaux . Plus au 
nord encore, d ' importantes zones de landes sèches à callune e t myrtill es for
ment des zones de no urri ssage po ur les tétras. 

De même, à l'Es t, les zones bui sso nn antes de la rupture de pe nte de 
Brochepi e rre sont égale ment des zones de repos et de re fu ge pour les té tras 
a in s i que des zo nes propices à la reprodu c ti o n des po ul es qui fréqu e nte nt 
l'ensemble des arènes de la zone . 

Tableau VI. Re levé des espèces végéta les do minantes sur l' arè ne des Po ta les . 
Vegetation reading ( dom inant p lants 011/y) in the « Pota les » a re na. 

M o linie (Molinia caerulea ) . ...... ..... . . . . . . . .... 5 
Lina ig rette vag inée (Eriopho rum vag inatum) . . . ...... 2 
Bruyère quate rnée (Erica tetralix) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sc irpe cespiteux (Sc ipus cespitosus ssp. germanicus) . . l 
Spha ig nes (Sphagnum sp. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Callune (Calluna vu/garis) .. . ... ... . ... . . . .. . .. . . l 
Po lytric (Po lytric/n11 11 sp.) .. ...... .. ... . ..... . 
Narthéc ie (Narthecium ossifrag um.) . . .... .. . . .. . ... + 
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E.\·. 2 

S.c. 1 

P.~p. 1 

0.5 

Lg 1 

E. v. = linaigrette vag inée : S.c. = sc irpe cespiteux : Psp. = polytri c sp. ; 
O.f = canche fl ex ueuse : C. n. = laîc he vulga ire : Lg = li gneux de taille> 1 m. 

D E ,;; 5 % et M.c.:;, 75% 

25 % ,;; E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 

- 50 % ,;; E < 75 % et 25 % < M.c. ,;; 50 % 

Fig. 6. Re levés de végétati o n sur l' arè ne des Po ta les , clans un cercle de 300 mètres de dia
mètre. ce ntré auto ur de la place préférenti e ll e de parade des o iseaux. Le diag ramme 
illustre it la fois les tau x de recouvrement e n é ri cacées e t en herbacées a in s i que le 
taux de recouvrement a rboré e t caractéri se les fac iès de végétation. 
Vege1a1io 11 readi 11 g in th e « Potales » arena with.in a c irc le of 300 rn etre s 
dic11neter · the centre is the Black Grouse 's favourile displaying place. The diagram 
shows an Ericaceae ( E). g rass ( E. v .. M. c .. No .. D f) and arborea/ caver ( Lg. ), and 
the map of" vege1atio11 facies. 

Exploitation de l'espace par les oiseaux au cours des saisons 
de reproduction 1995-1997 

Comme no us l' avo ns me ntio nné plu s haut, l' éc latement de l 'arè ne e n 
deu x parcelles distinctes n 'a plus é té observé depui s 1995. E n 1995 , dans la 
premi è re parti e de l'arè ne, les coq s adoptaient une di spos ition e n g rappe de part 
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et d 'autre des repè res visue ls, const itués pa r un bouleau et un sorb ier de pe tite 
ta ille. Par contre, dans l'autre parti e, les coqs étaient alignés suivant une li g ne 
méd iane correspondant à l'anc ien tracé du chemin jo ignant la Baraque Miche l 
au « Bouquet Bastin » . Il s ' ag it là d ' une pos ition différente de celle de l'arè ne 
traditi o nnell e ( initi a le ment, ce lle-c i n ' allait pas jusqu 'au che min). Que lqu es 
jeunes épicéas (ta ill e inféri e ure à l mètre) semblaient le ur se rvir de repè re 
vis ue l. Dans la premiè re parti e de l'a rène, les affronte me nts e ntre indi v idu s 
étaie nt très fréquents tandis que, dans la deuxième partie, les coqs roucoula ient 
sur des parce lles apparemment mieux dé limitées. Les dép lacements et vols e n 
tous sens des o iseaux de la première parti e de l'arène perturba ient néanmoins, 
assez souvent , le pre mi e r coq de l ' autre part ie, contraint d ' inte rrompre ses 
séances de roucouleme nt pour repousser un intrus . En 1996 e t 1997, les coq s 
éta ient moins no mbreux et ne forma ient plus qu ' un seu l groupe. En 1997, ce 
groupe s'est d ' a ill eurs sensible ment rapproché des buttes couvertes d 'éri cacées. 

Les échanges avec des indi vidus paradant sur l'arè ne du Durèt et, sur
to ut, dans la rupture de pente de Brochepie rre (site annexe) semblent év idents. 
De mê me, les interactions avec les individus paradant sur les arènes de Jalhay 
o u dans la Grande Fange sont probables. 

Gestion de l'arène 

Le plan de gestion de la réserve prévoit le fauchage annuel, avec en lève
ment du foin , sur l' a ire de parade du coq de bruyère. Celui -ci n 'a pas encore été 
pratiqué et ne nous semble pas ind ispensable , actuell e ment. Le cas échéant, il 
conviendrait d ' a illeurs de le remplacer, comme pour le Durè t, par un rati ssage 
d es molini es desséc hé es , à l 'automne. L e boi sement des landes sèches à 
bruyè re env ironnantes devrait être maintenu sous contrô le afin de préserve r ces 
zones , attrayantes pour le nourri ssage voire la reproduction . Il fa ut néanmoins 
maintenir, autour de l' arène, que lques buissons isolés destinés à servir de pe r
choir ou de repères visue ls aux o iseaux qui la fréquente nt. La richesse e n nour
riture des zones e nvironnantes et, plus particuliè rement , ce ll e de la rupture de 
pente de Brochepi erre, rend inutile l' é trépage de parcell es dans la zone du pla
teau des Potales, du mo ins en ce qui concerne la survie du tétras . 

S i des parce lles é taient fa uchées pui s étrépées, comme envi sagé g lobale
ment dans le pl an de gestion , il conviendrait de choisi r leur emplacement de 
manière à ne pas interfé rer avec l'arène actue lle (distance de 400 mètres au 
mo ins) e t de réa li ser des travaux sur plusie urs pe tites surfaces plutôt que sur de 
grandes aires, afin de ne pas multiplier les s ites potentie ls d 'arènes e t de provo
quer ains i un éc latement, toujours possible, du noyau reproducteur de tétras. 

E nfin , comme dans le cas de l'arène du Durèt, il no us paraît indi spen
sable d ' interdire toute la zone à la c irculation pédestre au cours de la période de 
reproduction des tétras lyres dans la zone comprise e nte la Baraque M ichel et le 
Durè t et, par conséq uent, aussi dans la rupture de pente de Brochepierre. 
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a) 

J e. 4 

\f.c 2 

/1 / 3~ 
J, 3 
/ /1. 2 
A., ·. 2 

C.11, 2 

Df 2 

E.". 2 
11.Jp. 2 

Sph. 2 

Df 2 

b) 

D E <5% D Ligneux < 5 % 

5 % ,; E < 25 % 

25 % ,; E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 

- 50 %,; E < 75 % et 25 %< M.c.,;50 % 

- E :;, 75 % et M.c. ,; 25 % 

5 % ,; Ligneux < 25 % 

25 % ,; Ligneux < 50 % 

- 50 % ,,; Ligneux < 75 % 

- Ligneux :;, 75 % 

E. ,·. = linaigrelte vaginée ; Sph. = sphaignes : A. c. = agrosti s des chiens : P.sp. = polytri c sp. ; 
C.p. = cardamine des prés : Df = canche fl ex ue use; J. e. = j onc épars: T. p. = trèfl e des champs : 
H.I. = houlque laineuse; M .c. = mo li nie: Ligne ux : arbres de ta ill e > l 111. 

Fig. 7. Relevés de vegetat1 o n sur l 'a rène des Plènesses (s ite du Grand V i v ier ) dans un 
cerc le de 300 mètres de diamètre centré autour de la p lace pré férentie lle de parade 
des o iseau x . L es d iagrammes a, b et c illustrent. respecti vement, les taux de recou
v rem ent en éri cacées et en herbacées, le tau x de recouv rement arboré et l a carte des 
fac iès de végé tati o n . 
Vegeta tio n readin g in th e « P/èn esse.1· » a rena within a c irc le of 300 111 e tres 
d iameter : the centre i.1· the Black Grouse 'sfavourite di sp laying p lace. a) Ericaceae 
and g ras.1· cm•er; h) tree cover : c) map of vegewtion fa cies. 
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Ill. La Grande Fange 

Arènes des Plènesses (dites arènes des fermes en Fagnes) 
(voir carte 3 , figures 7 e t 8 , photos 23 et 24, et planche VI ) 

A la fin des a nnées 50, la créa ti o n d 'ex pl o ita ti o ns ag ri co les p a r la 
Société Nati onale de la Petite Proprié té Te rri enne a e mpiété sur près de 200 ha 
du domaine Fagnard . Des dra in ages , di verses modifi catio ns de la surface du so l 
a in si que les semis et amende me nts co nsécutifs ont amené la créati o n de prai 
ri es pâturées là où j adi s s'éte nda ient des landes tourbe uses, des lambeaux de 
to urbière active et des pal ses . Paradoxaleme nt, les té tras lyres ont tro uvé en ces 
milieux « artifici e ls » des a ires idéa le ment propices à l' in stallati o n d 'arènes : 
s urfaces pl anes et plus sèches où la végétation rase n 'entrave guè re les é vo lu
ti ons, large o uverture sur le paysage à l' Ouest a lo rs que la G rande Fange, to ute 
proche, offre des zones re fu ges po ur la reproducti on e t le no urri ssage . A vec 
l' abandon des Fe rmes, au mili eu des années 80 , e t le comble ment progress if 
des drains qui les e nto ura ient , les prairies sont actue llement recoloni sées par un 
cortège de pl antes typiques des prairies humides auxque lles se mê le nt e ncore 
des vestiges des graminées sé lectio nnées autrefo is par les ag ri culteurs a in si que 
que lques pl antes pro pres au do maine Fagnard. La G rande Fange, quant à e ll e, se 
bo ise de plus en plus et les semi s nature ls de bouleaux , de saules et de rés ine ux, 
qui l' envahissent , atte igne nt localement des tau x de recouvre me nt supé ri e urs 
à 50 % . 

Les deux a rènes sont s ituées en bordure de la G rande Fange, à une a lti 
tude qui avoisine 570 et 580 mètres respectivement po ur les sites I et 2. Ell es 
sont sépa rées l ' une de l'autre par une di stance de 500 mètres , espace con-espon
dant jadi s à une lande tourbe use qui a é té coloni sée en une tre nta ine d'années 
par un bo is. 

SITE 1 : arène située près du Grand Vivier 

Co mme no us l' avons vu plus haut, l' a rène de parade propre me nt dite est 
in sta llée sur le haut d ' une pra irie. Ell e se présente sous la fo rme d ' un quadril a
tè re in-éguli e r d ' une superfi cie de près de 4 ha (vo ir fig. 7). Depui s l'abando n 
des infras truc tures agri coles (les départs s'étant échel onnés de 1984 à 1988) , 
e ll e est fa uc hée a nnue ll e me nt ce q ui a que lque peu limité, d ans ce tte a ire, 
l'ex tensio n des pl antes typiques des zones humides. D ' autre part , les d ra ins qui 
la dé limitent , à l' Es t e t au S ud, sont restés re la ti vement actifs et condu isent 
l'eau vers les pra iries et fo ssés situés en contrebas. U n re levé des espèces végé
ta les dominantes recensées sur l'arène est repri s au tableau VII . 

Par contre, les parce ll es de pra irie situées au nord de l'arène sont de plus 
en plus humides et, envahies par le cortège des pl antes typiques de ces mili e ux. 
Sur ces so ls détre mpés, les jo ncs épars (J. e.) no n fa uchés do mine nt et forment 
une végétation luxuri ante (de plus de 70 c m de haut à la fin de l'été) à laque ll e 
se mê le nt des co uss ine ts de s ph a ig nes (Sphagnum sp. ) . A une ce nta ine de 
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Photo 23. Les arènes de parade des fe rmes en Fagnes se sont installées sur des prairi es 
aménagées au détriment du milieu fagnard originel , dans le courant des a nnées 50. Ell es 
sont progress ivement envahi es par les jo ncs épars dont le fa uc hage s ' avère indi spensab le 
pour permettre aux oi sea ux de parade r (photo C. K EULEN). 

Th e « Plenesses » arenas are s itua ted in m eadows developed thirty years ago to th e 
detrim ent qf peat bogs and peat moors. The grasses and sedges must be cut once a yea r to 
enable ga thering, easy walking and lekking behaviour. 

Photo 24. Quelques m è tres à l ' es t des 
prairies cho isies comme arè nes, s'étend la 
Grande Fa nge et ses très beaux groupe
me nts d 'é ric acées, gîtes idéaux pour la 
reproduc tion des té tras lyres mai s en voie 
de boi sement excess if (photo C. K EU LE N) . 

Near the m.eadows, the p eat moor inclue/es 
nice Bilbe rry bushes and provides ideal 
sites for al/ the phases of the Black Grouse 
reproduction cycle. 
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mètres de l' arène, un bosquet re lat ive ment de nse de bouleaux croît au milieu de 
ces prairies, sur une portion plus sèche. 

A l' Ouest et au Nord-Ouest, depui s 1994, les pra in es sont de nouveau 
pâturées de maniè re estivale par des bov in s durant la be ll e sa ison, ce qui y 
limite quelque peu le développement des jo ncs. 

A l' Est et au Nord-Est, l ' arène est flanqu ée, en son po int haut, d' un fossé 
de drainage qui la sépare des landes to urbeuses de la Grande Fange. Dans les 
50 premie rs mètres, cette lande est forteme nt dom inée par la mo linie (M. c.) 
mais, au fur et à mesure que l ' on s'avance dans la Fange, ce sont de grands 
peupleme nts d ' é ri cacées qui re tiennent l' attenti on : callunes , (C. v.) , myrtill es 
(V. m., V. v-i., V. u.) , bruyères quaternées (E. t.) sont ici abondantes. Dans les 
parti es plus sèches, la canche fl ex ueuse (D. f) est bien représentée. Cette lande 
est parsemée de sem is nature ls de bouleaux (B. p.) , de saules (S. sp.), de sor
biers des o ise leurs (S. a. ), d ' épicéas (P. a.) et de pins sy lvestres (P inus sylves
tris) qui atte ignent des ta illes assez é le vées et des recouvrements importants en 
certains end roits (vo ir à ce propos , la pho tographie aérienne, pl. VI , p. 238) . 

E nfin , au sud-ouest de l' arè ne, la lande to urbeuse est envahie par un bo is 
de bouleaux pubescents (B. p. ), de saules à ore ille ttes (S. a.) , de sorbiers des 
o iseleurs (S. a.) ... auxquel s se mê lent que lques pins sy lvestres (P . s.) et ép icéas 
(P. a). Le recouvrement arboré peut encore être qualifi é de « c la ir » dans son 
e nsembl e mais , pa r endroits (comme c 'es t le cas e n bo rdure immédiate de 
l' arène ), le recouvrement est p lu s dense e t s upé ri eur à 50 %. So us ce boi s, les 
éricacées sont égale ment très bien représentées tand is que que lques fossés plus 
humides sont colonisés par les sphaig nes, les lina ig re ttes, les laîches .. . En bor
dure de l' arène, on rencontre quelques bu issons de genêts à bal a is (S. s.). 

Tableau VII. Relevé des espèces végé tales do minantes sur l'arène des fe rmes e n 
Fagnes « s ite 1 » . 

Vegetation reading (dom inant plants 011 /v) in the« Plènesses » a rena (site 1 ). 

Ho ulque la ineuse (Holcus lanatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Jo nc épars (Juncus e.ffus us) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
T rè fl e rampa nt (Trifo lium repens) . ...... . . ..... . .. 2 
Agrosti s des chiens (Ag rostis canina) .... .. ......... 2 
Cardamine des prés (Ca rdamine pratensis) .......... 2 
Laîche commune (Ca rex nigra) . ..... . . . .......... 2 
Fléole des prés (Phleum pratense) . . .......... ... . . 
Pâturin des prés (Poa trivia lis) . .. . . . . .. .. .. .. .... . 
P issenlit sp . (Taraxacum sp.) .. . .. .. ..... . . .. . . .. . 
Renoncule âcre (Ranunculus acris) ............. . . . 
Renoncule rampante (Ranunculus repens) ......... . . 
Grande ose ille (Rumex acetosa) .. ................ . 
Léontodon d ' automne (Leontodon automna lis) . .. .... + 
C hiendent (Lolium perenne) ...... .. . .. .... . . . .. . . + 
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a) 

Il!. 4 
J. 11 3 

T11 2 
A.,·. 2 

c.,1. 2 

M. ,·. 1 

fU 4 
J. tf 3 
Tp. 3 
Cp. 2 

M.c. 2 

D E < 5 % 

5 % ,;;; E < 25 % et M.c. >, 75 % 

25 % °" E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 

- 50 % ,; E < 75 % et 25 % < M.c. ,; 50 % 

- E >, 75 % et M.c.,:;=25 % 

D Ligneux < 5 % 

5 % ,; Ligneux < 

25 % ,; Ligneux - 50 % ,; Ligneux - Ligneux ;;, 75 % 

E.v. = linaigrette vag inée : Sph. = sphaignes ; A.c. = agrosti s des chiens: 
P.sp. = polytri c : Cp. = cardamine des champs ; D.f = canche fl ex ueuse: 
J. e. = jonc épars: T.p. = trèfl e des champs ; Hl. = houlque laineuse; 
M. c.= molinie; Ligneux : arbres de taille> 1 m. 

25 % 

< 50 % 

< 75 % 

Fig. 8. Re levés de végétati on sur l' a rène des Pl è nesses (site des Prés de la Sawe) clans un 
cerc le de 300 mètres de d iamètre centré auto ur de la place pré fé re nti e ll e de parade 
des o iseaux. Les d iagrammes a, b et c illu strent, respec ti veme nt. les taux de recou
vrement en é ri cacées et e n he rbacées, le tau x de recouvrement arbo ré e t la carte des 
fac iès de végétati o n. 
Vegetarion reading in rhe « Plènesses - s ire 2 » a re11a wi1hi11 li circle of 300 metres 
diamerer. Th e cenrre is 1/1e Blllck Grouse 'sji,vourire display ing place. li) Ericacelle 
and grass cover; h) tree cover: c) map of"vege fll fionfa cies. 
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Occupation de l'espace par les oiseaux au cours des 
saisons de reproduction 1995-1997 

En 1995 , et ce po ur la première fo is depuis une trentaine d'années , les 
prairies de Jalhay n 'avaient pas acc ue illi de parades de té tras lyres . Cette s itua
tion s'est répé tée e n 1996 et 1997. Néanmo ins, au cours de ces trois années , des 
coqs o nt été observés, paradant au sol ou sur des arbres iso lés dans la Gra nde 
Fange, 400 à 500 mètres au s ud et au sud-est du deuxième site de pa rade (p rés 
de la Sawe), no n lo in du li eu-dit « Trôs Brôli » (vo ir aussi à ce propos R uwET 
et al. , 1997). 

SITE 2 : arène des prés de la Sawe 

Le deuxième site d 'arène des Plènesses est situé au sud du précédent et 
en est séparé actue llement par le bois clair résultant d ' un semis nature l sur 
lande tourbeuse (cf plus haut). 

Tout comme la précéde nte , cette arène occupe le haut d'une prairie e t est 
fauchée annue lle ment. L 'arène proprement dite se présente sous la forme d'un 
triangle dont la pointe est o ri e ntée vers le Sud. Elle couvre une zone d'une 
supe rficie d ' une trentaine d ' hectares. 

A l'Est, l'arè ne est bordée par la Grande Fange e t ses landes tourbeuses. 
Néanmoins, sur plus de la mo itié de sa longueur, e ll e est délimitée par des bos
quets d'arbres (bo uleaux, princ ipa le ment ) e n recouvrement re la ti vement dense 
(50 % e t plus). Po ur le reste , et dans une frange de 50 mè tres environ autou r de 
l' a rène c'est la mo linie (M . c.) qui domine la lande piquetée de buissons de 
saules à ore illettes. Ensuite, les peuplements d'éricacées deviennent très impor
tants et fo rme nt une ass ise quasi continue sur plusieurs centaines de mètres. Il s 
sont parsemés de bosquets de fe uillus et de résineux parfoi s denses. 

A l'Oues t et au Sud, le regard embrasse une vaste étendue de prairies à 
jo ncs et est arrêté seulement par les mass ifs d ' épicéas de Jalhay. Ces prairies 
sont également pâturées par des bovins durant la belle sa ison, ce qui entraîne 
une limitation de la c roi ssance des joncs. L ' arè ne se révé la it autrefois très 
attractive pour les tétras . Dès le début des années 80, elle a été e n partie délais
sée po ur l ' arène voisine suite à des travaux de drainage avec des engins lo urds. 
La réoccupation de l ' arène, à la faveur de la remontée des effectifs de coqs en 
1987, a par ailleurs été quelque peu gênée par le développement des joncs , plus 
abo ndants que s ur l ' arène du Grand Vivier, du moin s à cette époq ue (vo ir 
R UWET etal. , 1997). En 1995 , 1996 et 1997 , cette arène n ' a pas hébergé de 
tétras en parade ; i I faut note r qu ' e ll e n' a pas été fauchée e n 1994-95 mais le sol 
mo ins mouillé semblait, néanmo ins, plus propice à la parade des oiseaux. Par 
contre , comme no us l'avons mentionné précédemment, des coqs o nt paradé 
400 mètres plus haut clans la Grande Fange (RuwET et al., 1997). 

Un re levé végéta l réali sé sur cette a ire donne des résultats comparables à 
cel ui observé sur le premier s ite et ne mérite guè re d'être déta illé ici. 
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Gestion des arènes des Plènesses 

Les arènes de parade de Jalhay sont fa uchées annue llement depui s la fin 
de leur ex pl o itati on. Ce sont les services de la « Divis io n Nature et Forêts » qui 
rempli ssent cette tâche. Le fauchage doit idéa lement ê tre réa li sé en auto mne, 
après le regain d'août et septembre; il garantit aux o iseaux une vue plu s déga
gée e t leur pe rme t d'évo lue r a isément, au printe mps (l a végétation atte ignant et 
dépassant mê me les 60 c m de haut, en é té). L ' ex istence d ' une surface rase rend 
par a illeurs possib le une meilleure détection des prédateurs , en pa rti culi e r des 
renards qui sont susceptibles de se servir des touffes de jo ncs comme po ints 
d ' affût. 

En 1995 , s uite à divers problèmes tec hniques, les arènes n 'avaient pu 
être fauchées. De plus , le comb lement et l'état d 'abandon des drains s itués 
au-dessus de la prairie du site l ava it entraîné le débordement de ceux-ci et 
avait détrempé le sol, créant même par endroit des flaques assez étendues. Ce 
n ' est qu ' à la fin du mois d'avril que les arènes avaient présenté un aspect plus 
favorable pour les évolutions des tétras. Il est à craindre qu ' il faille chercher 
dans ces deu x raisons l'explication du dédain des coqs pour ces zones en 1995. 
Contraints de chercher une autre a ire de parade, les té tras ont pu adopte r a lors 
un s ite de la Grande Fange (d'a ill eurs proche de l 'a rè ne orig ine ll e) e t s'y 
seraient cantonnés en J 996 et 1997 a lors que les prairies é ta ie nt à nouveau 
aptes à la parade . Une autre hypothèse, pour explique r l' aba ndon des prairies 
par les tétras-lyres, serait le facteur dérangement : de nombreu x curieux o u des 
prom e ne urs (qui lai sse nt parfoi s courir le urs chiens) fréquentent la route 
d'accès aux fermes en Fagnes. Le s imple passage sur cette route peut perturber 
le comportement des oiseaux. La tranquillité éta it paradoxale ment plu s grande à 
l'époque des ex plo itations agrico les: le propriétaire de la dernière fe rme assu
rant une certa ine di ssuasion d 'accès au site . 

E nfin , les arènes sont de plus en plus fréque ntées par des cervidés 
(biches e t c hev re uil s) et par des sangliers (ju squ 'à 17 notés e nse mbl e) ; ces 
dernie rs retourne nt le so l des arènes par endroits, détruisent à l' occasion les 
pontes de vanneaux huppés (Vane llus vanellus) et constituent un réel danger 
pour les couvées de jeunes tétras, dans la fagne proche . La présence de ces 
animaux sur les arènes peut avoir contraint les tétras à chercher refuge dans la 
Grande Fange. 

Malgré l 'abandon des arènes des Plènesses par les tétras lyres, au cours 
des trois derniè res années , il est opportun de continuer à prendre toute une série 
de mesures destinées à assurer la sauvegarde de celles-ci ainsi que la qualité des 
zones refuges qui les entourent. En cas d'aug mentation des populations loca les 
de tétras lyres il est plus que probable que les prairies de Ja lhay soient à nou
veau utili sées com me sites de parade. 

Certaines des mesures proposées vont à l'encontre de la richesse bota
nique (vo ire de la biodiversité g lobale de la zone). Néanmoins, il faut rappe ler 
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que lo rs de leur intégrati on dans la réserve nature ll e, ces prairies ava ient été 
jugées sans intérêt bo tanique pa r les spéc ia li stes de cette d isc ipline ; elles o nt 
é té inc luses dans la zone de protection, sur notre insis tance, pour la présence 
d ' importantes arènes de tétras lyres. Garde r le carac tè re a rtifi c ie l du s ite est 
indi spensable au maintien de ces a rènes et sous-entend le dra inage et le fa u
chage des prairies. Les mesures préconisées sont résumées c i-dessous : 

• m a inte nir déga gés les drain s e nto ura nt les a rè nes afin d 'asséc he r 
celles-c i (en effet, les tétras lyres évitent les terra ins mouill és) ; de plus, 
les plantes des prairies humides comme les jo ncs épars se dévelo ppent 
a va ntage use me nt s ur ces sol s d é tre mpés e t i I es t do nc nécessa ire 
d 'enraye r leur croi ssance. 

• le fauchage des arènes est indispensable et doit être réa li sé dès l'automne 
en respectant les mesures proposées par le service d 'Etho logie, dès 1986 
(voir R UWET in J ORTAY et a l. , 1986). Ces m es ures concerne nt essen
tielle me nt la dé limitati o n d ' un pé rimètre sensible auto ur des zones de 
parade ; il va de so i que les zones voi sines propices à la nidificatio n et à 
l'é levage des j eunes, plu s é lo ig nées et surtout beaucoup plus vas tes, 
doivent également fa ire l'objet de mesures de protec tion spécia les . 

• durant la pé ri od e d e re produ c ti o n ( 15 ma rs - 15 juin), inte rdire la 
circulati on pédestre sur la route des fe rmes en fagnes avant 10 h 30 du 
matin et après 16 he ures e t y é tablir une surve ill a nce stricte afin de 
garantir la quiétude des o iseaux (a ffectati on de gardes auxili a ires à cette 
zone durant la période de reproducti on des té tras lyres , comme c'est le 
cas en Fagne W a llo nne o u en Fagne des De ux-Séri es). La isser croître, 
voire plante r, un rideau d 'arbres et de bui ssons iso lant la route des s ites 
de parade. Garantir un maximum de tranquillité à la G rande Fange do nt 
les vas tes é te ndues d 'éri cacées constitu e nt des zo nes de nidifi ca ti o n 
idéa les, non seulement pour les po ules fréquentant les arènes de Jalhay 
mai s auss i, pour celles fréquentant la zone des Po ta les . 

• ma intenir auto ur des arènes un périmètre dégagé dans la G rande Fange 
(abattage et recépage des semi s nature ls) pour assure r un recouvrement 
arboré très fa ible. Conserver néanmoins certaines zones de bui ssons de 
saules . 

limite r le bo iseme nt séparant les deux arè nes de Jalhay et les têtes de 
source de la Sawe de ma ni è re à m ainte nir, voire res taure r à ce rta in s 
endroits, le caractère de bo is clair de ce dernier, ceci dans le but de ne 
pas fa vori ser davantage la présence des sangliers et des cervidés. 

Remarque : actue ll ement, le pâtu rage, par des ovins, de la zone de la G rande 
Fange et des prairies situées au bord de la Sawe est en cours, à titre expé
rimental. Il a été réa li sé à la demande de la Commi ssion Consultati ve de 
Gestion des Hautes-Fagnes et des Services compé te nts de la D .G .R .N.E. 
C e proj e t re ti e nt to ute no tre a tte nti on e t es t di sc uté e n page 504 du 
présent article . 
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CARACTERISTI QUES PAYSAGERES DES ARE ES DE PARADE 

IV. Les Fagnes de la route de Malmedy* 
(vo ir carte 4 , figures 9 , 10 et 11 , photo 25) 

Fagne du Setay 

Située à une a ltitude compri se entre 600 et 630 mètres, la Fagne du Setay 
est dé limitée au Sud-Est par la ro ute E upen-Ma lmedy et au Nord-Est par des 
plantations de rés ineux. Au Sud-Ouest s ' étendent les Fagnes du « Fraineu » et 
du « Lovaiseu » ta ndi s qu 'à l' Es t, le Setay communique avec la Fagne du 
« Neur Lowé » par une étroite bande de fag ne. 

Le rui sseau des Trôs-Marets prend sa source au no rd-est du Setay dans 
une rég ion de bas-mara is comprenant des jo nchaies de jo ncs à tépa les aïg us e t à 
j oncs épars (J. sq.) et (J. e.) e t des cari ça ies à laîche à bec (C. r.) et à laîche vul 
ga ire (C. n.) . Les ri ves de ce rui sseau sont bordées par une ga lerie rivul a ire 
arborée q uasi continue. 

La pa rti e centra le et la partie ouest de la Fagne du Setay sont occupées 
pa r une vaste lande tourbe use dégradée où do minent la mo lini e (M. c.) et la 
lina ig rette vaginée (E. v.). Des sphaignes y sont également présentes dans les 
endroits les plus humides. Toute cette zone est fo rtement envah ie par des semis 
nature ls de rés ine u x et de fe u i 11 us (boul eau x pubescents (B. p.), sa ules à 
oreillettes (S. a.), peupli ers trembles (Populus lremula), sorbie rs des o ise leurs 
(S. a .), a louchie rs (S. aria) e t hybride (Sorbus intermedia), épicéas (P . a.) ... 

Au Nord, à l' Ouest e t au S ud-Ouest, la Fagne du Setay comprend de 
be lles étendues de landes sèches à ca llune (C. v.) e t myrtilles (Va ccinium sp.) , 
également e nvah ies par des sem is nature ls de li g ne ux . Ces zones fo urni ssent 
aux tétras des s ites refuges propices . Quo ique la zone du Setay n 'a it jama is 
comporté d 'arènes à proprement parle r, en 1969, pas mo ins de 8 coqs y o nt été 
observés. Depui s, ce nombre n ' a cessé de déc roître , la présence des coqs deve
nant même sporadique au cours des années 80 et 90 (R UWET el al., 1997) . 

Au cours de la saison de reproducti on 1995 , un coq ro ucoulait dans de 
g rands épicéas e n diffé rents points de la zone considé rée. Il marquait néan
mo in s une certa ine prédilectio n po ur les ang les ouest et nord-es t de la fag ne. En 
1996, a ucun coq n ' é ta it obse rvé e n pa rade dans la Fagne du Setay (R u w ET 
el al., 1997). Par contre , en 1997 , CHARLET y note une activité plus importante. 
Un coq paradant réguli è re me nt au sol dans la zone située à l' ang le nord-est de 
la fa gne . En automne e t en hive r, 4 poules et un coq ont é té o bservés à p lus ieurs 
repri ses ; une fo is levés, les o iseaux gagnaient la Fagne d u Neur Lowe toute 
proche. 

* Ce c hap itre a é té réalisé avec la co llaborati o n appréc iée d ' Olivi er C HARLET tant pour la 
fréq uentati o n des oiseaux que pour la cartographie de la végétation el ce, avec l' a imable 
auto ri sati o n de ses mandataires : La Haute Ecole de la Province de Liège Re nneq uin 
Suale m à La Re id et du Maître de stages, Dr. Ig r. DOY EN (Direc ti on du Canto nne ment de 
Malmedy) . 
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Fig. 9. Recouvrement en éri cacées et herbacées dans la Fag ne du Setay d'après C HARLET 
( 1997). Carte reproduite avec l'aimable autori sation de ! ' auteur, de La Haute Eco le 
de la Provi nce de Liège Re nn equin Sua le m à La Re id e t du Maître de stages , 
Dr. lgr. DOYEN (Ca ntonne ment de Ma lmedy) . 
Ericaceae and g ms.1· cover in the « Setay » moorland (CHARLET, 1997). 
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------- D Ligneux < 5 % 

5 % ,; Ligneux < 25 % 

25 % ,; Ligneux < 50 % 

- 50 % ,; Ligneux < 75 % 

- Ligneux ;;, 75 % 

Ligneux: arbres de taille> 1111 . 

Fig. 10. Recouvreme nt a rbo ré d ans la Fagne du Setay d ' après CH ARLET ( 1997). Carte 
re produite avec l ' a im a bl e a uto ri sa ti o n de l ' a ute ur, de L a H a ute Eco le de la 
Prov ince de Li ège Rennequin S uale m à La Re id et du Maître de stages , Dr. !g r. 
DOYEN (Cantonnement de Ma lmedy) . 
Tree cover in the« Setay » moorland (CHAI/LCt; 1997). 
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Photo 25. La Fagne du Setay conserve quelques très beaux mi lieux favorables au té tras 
lyre. Des mesures de ges ti on visant à limite r le recouvreme nt arboré y o nt é té pra tiquées 
dès l' é té 1997. li sera it souhaitable de rétablir des comm uni cation s e ntre cette Fagne et les 
autres zones fag nardes e n pra tiquant des abattages conséque nts e n de hors des zo nes de 
réserves (photo C. K EULEN) . 

M anagem ent 111easures ha ve been wken in the « Setav » 111oorla11d to reduce the arborea/ 
ove rg ro wing and ro re-esrablish ea rl_,, stages ofdeve /op111ent o{Ericaceae pla111s. 
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Le pl an de gestion de la rése rve nature ll e, é tabli en 1986 par J0RTAY 
et al. , e nvisage l 'abattage des a rbres no n indigènes e nto urant la réserve et le 
reboisement des pa rce lles concernées e n feuillus ainsi que l 'élimination des 
semi s nature ls de rés ineux dans la Fagne. li prévoit également la conservation 
des joncha ies et des cariçaies ains i que de la sau la ie qui s'i nsta ll e en tê te de 
va ll ée. Les landes sèches situées à l' o uest de la Fagne devra ient également être 
fa uchées tous les c inq ans . Il va de so i que les mesures de mise à blanc propo
sées dans le pourtour de la Fagne seront favorab les au tétras , mais les mesures 
de ce pl an de gestio n laissent entrevoi r le boisement iné luc tab le du mili e u et 
son évoluti on ve rs un bois dense de feuillus. Ces mesures vont bien e ntendu à 
l'encontre de la présence du tétras lyre dans cette zone. Il fa ut auss i souli gner 
que le pl an de gestio n considérait qu'il n ' y a pas de site sensible dans la Fagne 
du Setay et semb la it ignorer la présence de tétras lyres reproducteurs dans 
la zone. 

Plus récemment, CHARLET (sous la direction de l' ingénieur DOYEN, chef 
du cantonnement de Malmedy) a réa li sé une inté ressante é tude sur la Fagne du 
Setay et propose un p lan d'aménagement et de gestion pour la conservation du 
té tras lyre dans cette zone (CHARLET, 1997). Les mesures proposées visent à 
favoriser l ' ex tension des groupements de tourbière et de landes tourbeuses et, 
par conséquent, à limi ter le boisement naturel de la fagne par les essences indi
gènes et les épicéas. Le rétab li ssement d ' une communicat io n entre les Fagnes 
du Setay , du F ra ineu et du Neur Lowe ainsi que la c réat ion d ' une li s iè re 
feu illue sur le pourto ur de la Fagne du Setay sont e nvi sagés. Le plan d ' aména
gement prévoit en outre l'interdiction de la c ircul at io n pédestre sur le coupe-feu 
périphérique durant la péri ode de reprod uc ti o n a in s i que l' é lo igne ment des 
pi s tes de sk i par rapport aux arènes. Ce plan de gestio n prévoit auss i le fau
chage par parcelles et en rotations de portions de la nde à callune et myrti ll es et 
de parcelles de landes à molinie dans les zones favorab les à la parade du tétras 
lyre ou proches de ce lles-ci . 

Ces propositions se sont vues parti ellement concrét isées sur le terrain dès 
1997 pa r marquage et abattage d ' épicéas dans les zones proches des portions de 
landes favorables a ux tétras ai nsi que par le fa uch age de petites parcelles. 
Certa ins de ces rés ineux seront néanmoins maintenus car il s peuvent fournir un 
gîte et un abri thermique aux tétras. On ne peut évidemment que se réjo uir de 
telles opératio ns qui seront poursuivies au cours des c inq années à venir. Il 
conviendra néanmoins d ' être vig il a nts dans le contrôle de l 'extens io n des 
feuillus dans la parti e centrale de la fag ne . 
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CARACTER ISTI QUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

V. La Fagne Wallonne (planches IX et XII) 

S 'étenda nt e ntre les c rê tes boi sées de Botrange (au Sud-Oues t) et de 
Calbour (a u Nord-Est), la Fagne W a llonne épouse la forme de leurs versants e t 
j o uit d ' un e altitude variant entre 690 mètres (sè tchamps de B o tra nge) et 
580 mètres (va llo n médian, orienté N. -N. -O. - S.-S .-E.). 

Au Nord-Ouest, elle est sépa rée de la Fag ne des De ux-Séries par la val
lée de la He ll e tandi s qu'au Sud-Ouest, e lle s'ouvre sur la va llée de la Rur. Les 
bass ins respectifs de ces deux rivières sont séparés par une faib le crête form a nt 
un co l a u relief a tté nué. La tourbière acti ve recouvre cette zone comme une 
vaste se ll e de que lque 450 hectares (carte 5 et planche IX). 

Au cours des s ièc les de rniers , le paysage de la Fag ne Wallonne a été for
tement influencé pa r l' hom me et e n pa rticuli e r par ses pratiques agro-pas to
rales. C 'es t à cette s ituati o n qu ' ell e do it , sa ns a ucun do ute, sa remarquable 
dive rs ité de milieux. 

La périphéri e de la to urbiè re a d 'abord é té déboisée pui s pâturée ou fau
c hée . De plu s, d ès le dé but du 17e s ièc le , les habitants de Ro be rtville e t 
Sourbroodt o nt commencé l'ex ploita tion de la to urbe . Celle-ci a profondément 
e ntamé l'ass ise tourbeuse, sur les fl a ncs ouest e t sud de la grande to urbi è re, ce 
qui se traduit aujo urd ' hui , dans le paysage, par un front d 'exploitation de près 
de 2 km de long . Les drainages en vue de plantations ulté rieures d 'épicéas ont 
égaleme nt la rgeme nt perturbé l' a lime ntation en eau des to urbières de pe nte e t 
o nt affecté pro fo ndé ment la phy s ionomie du s ite e t sa végétation . Une des 
conséque nces directes des pl a ntations d 'épicéas (outre la réductio n g lobale de 
la superfi c ie des mili e ux tourbeux) a é té d ' isole r la Fagne Wallonne de ce lles 
de Clefaye et de Nesselo, autrefois confo ndues. L ' impact des incendies a a uss i 
é té considérable car certains d 'entre e ux ont e ntraîné la di sparition d 'ass ises 
tourbeuses impo rta ntes (cf a uto ur du Drèlô en 191 l - H YND RICKX, 1989). Par 
a i li e urs, les zones dépo urvues de to urbe o nt auss i fait l'obje t de cultures te mpo
raires (cultures de se ig le , par exemple, sur les flancs du sètc ha mp de Botra nge). 

Carte S. Situation des arè nes de parade du tétras lyre e n Fagne Wa ll onne . 
Les cercl es coïnc ident avec les zones dan s lesquelles les re levés de végétation 
o nt été réali sés. 

1. Chemin du Drè lô 3 . G rande Tourb ière 

ŒJ 

2. Groneux 

limi te de la Réserve Nature lle 

fo rê ts composées essentie ll e me nt de 
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C. KEU LEN, S. HOU BART et J.-C. RUWET 

So ls to urbe ux, para-to urbeux et limo ne ux , plus o u mo in s humides ou 
d ra inés , ont géné ré une mosaïque d ' associ ati ons végétales: to urbi ères actives, 
landes tourbeuses sèches, bas-mara is, pe upl e ments fores ti e rs, . .. Ce paysage 
compos ite est co ns id éré co mme un ha bita t privil ég ié po ur le té tras ly re. 
Actue ll ement, la Fagne W all onne abrite troi s arènes traditi o nne lles: ce lles du 
Groneux , du Drè lô et de la grande tourbi è re ainsi que plu s ieurs sites secon
da ires de parade. Comme le souligne RUWET, ces a rènes ont subi au cours des 
trente derni è res années di verses pe rturbatio ns qui ont entraîné des changements 
dans leur loca li sation (voir R uwET et a l. , 1997) . Les troi s s ites de parade sont 
re lativement peu é lo ignés et des mâles « sate llites » sont susceptibles de grav i
te r entre ces zones vo ire dans des s ites marginaux. Les fréque ntatio ns de zones 
voisines (comme les Fagnes de C lefaye ou de Nesse lo) ne sont d'ailleurs pas à 
exclure en dehors des premières heures de la journée et, bien entendu , lo rs des 
pé riodes hive rna les. Les bosque ts de saules à ore ille ttes (S. a.) , les bo is c la irs de 
bouleaux des Carpates (B. p. ssp. c. a .) o u de sorbi ers des oiseleurs (S. a u.), les 
étendues importantes d ' éri cacées ... constitue nt des zones de refuge e t de nour
rissage essenti e ll es pour les tétras a insi qu ' un habitat de reproduc ti on pour les 
poules. La Fagne W allo nne eng lobe aussi des zones préférenti e ll es d ' hi vernage 
caractérisées par leur ri chesse e n nourriture o u par leurs conditio ns d ' enne ige
ment favorab les à la c réatio n d ' ig loos . 

Arène du Groneux 
(vo ir figure 12, photos 26 et 27, e t planche XI) 

S ituée à mi-pente sur le fl anc nord de la branche méridio na le de la vallée 
de la Rur (altitude moyenne de 650 mètres), l'arène actue lle du Groneux se pré
sente sous la fo rme d ' une lande tourbeuse de près de 400 mètres de lo ng sur 
45 mè tres de large (partie médiane). La couche to urbeuse sous-j acente est peu 
pro fo nde (mo ins de 50 cm). Les re levés végétaux (tableau VIII) montrent la 
do min ance de la mo linie (M. c.) r, laque ll e se mê lent des pl antes fréq uentes 
dan s les bas-marais . Depui s la fin des années 70, cette zone est fa uchée annuel 
le ment avec pour conséquence un certa in tasseme nt de la tourbe et un rehausse
ment de la nappe phréatique. Ces conditions sont propices au sc irpe cespiteux 
(Sc. c.) o u à des pl antes typiques d u bas marais qui s'y sont déve loppées , au 
cours des dernières années. 
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Tableau VIII. Relevé des espèces végétales présentes sur l'arène du Groneux. 
Vegetation reading (dorn.inant plants on/y) in the « Croneux » arena. 

Molinie (Molinia caerulea) . . .... . . .. . ............ 4 
Canche flexueuse (Deschampsiaflexuosa) . . .. . ... .. . 2 
Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum) . . .. ..... 2 
Jonc raide (Juncus squarrosus) . .. . ......... .. .... . 
Laîche étoilée (Carex echinata) .. . ... . .. . .. .. .... . 
Laîche vulgaire (Carex nigra) ................... . 
Sphaigne (Sphagnum compactum) .. . .. . 
Myrtill e de lo up (Vaccinium uliginosum) ..... .. .... . 
Gaillet du Harz (Ca lium saxatile) .. ...... . ........ . 
Scirpe cespite ux (Sc irpus cespitosus ssp. germanicus) . 
Po lytric commu n (Po lytrichum commune) .. .. . . ... .. + 
Agrostis des chie ns (Agrostis canina) .............. . 
Myrtil le commune (Vaccin ium myrtillus) ..... . ...... + 
Callune (Ca /Luna vu lga ris) ................... .... + 
Jonc filiforme (Juncusfïliformis) ... . ........ . ..... + 
Tormentil le (Poten tilla erecta) .................... + 
Trientale (Trienta lis europaea) .......... . ......... + 
Bruyère quaternée (Erica tetralix) . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Au Sud, l ' arène est flanquée par un bosquet de sorb iers des oisele urs 
(S. au.) traversé par un sentie r de promenade (p iste n° 4, anc ienne piste B). Ce 
bois est in sta llé s ur un sol limoneux dépourvu de tourbe mai s revêtu d ' un 
humus brut d ' une quinzaine de centimètres d 'épaisseur. Il occupe l'emplace
ment d'anciennes c ultures céréalières comme e n attestent les s i) Ions encore 
bien visibles sur les photographies aériennes. Le peuplement de sorb ie rs est 
sens iblement plus dense sur les côtés nord et est de la sente que du côté sud. On 
y notera éga lement la présence d ' épicéas (P. a.) et de hêtres comm uns (Fagus 
sylvatica) disséminés. Sous le bois , les éricacées sont abondantes; il s'agit 
principa lement de massifs de myrtilles communes (V. m) et de myrtil les de lo up 
(V. u.) auxquels se mêlent des aire ll es (V. v-i.) et des callunes (C. v.). Dans 
les zones les plus éc la irées se rencontrent aussi de petites plages de fougères 
a ig les (Pteridium aqui/inum) tandis que des pieds de fougères des Chartreux 
(Dryopteris carthusiana) occupent les endroits les plus frais. La strate herbacée 
comprend des plantes comme l'agrostis des chi ens (A. c.), le gai lll et du Harz 
(C. s.) et la canche flexueuse (D. f) ; ce lle-c i domine nettement dan s de larges 
plages au sud du chem in de promenade. Plus au Sud encore, le bosquet de sor
biers fait pl ace à une lande tourbeuse installée sur des so ls tourbeux plu s pro
fonds (minimum l m de tourbe) et où domine la molinie (M. c.) avec quelques 
zones de canche fleuxueuse (D. f ), aux endroits les plus secs. Cette zone a é té 
fauchée et ses touradons de molinie ont été détruits par fraisage, en 1992. 
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D E < 5 % et M.c. :;, 75% D Ligneux < 5 % 

5 % .; E < 25 % et M.c. :;, 75 % 5 % .; Ligneux < 25 % 

25 % .; E < 50 % et 50 % < M.c. < 75 % 25 % .; Ligneux < 50 % 

- 50 % .; E < 75 % et 25 % < M.c . .; 50 % - 50 % .; Ligneux < 75 % 

- E :;, 75 % et M.c . .; 25 % - Ligneux :;, 75 % 

C.s. = gaillet du Harz: Sph. = sphaignes ; J. e. = jonc épars; J. .1p. = jonc sp. 
P.sp. = polytri c sp. : P.a. = fougè re aigle; D..f = canche fl ex ueuse; Ligneux : arbres de tai lle> 1 m. 

c) 

Fig. 12. Re levés de végétati on sur l ' a rène du Grone ux dans un cerc le de 300 mètres de 
d ia mèt re centré au to ur de la p lace préfére n t ie lle de parad e des oi seau x. Les 
d iagra mmes a , b e t c illu s tre nt , res pec t ive me nt, les tau x de reco uvre me nt e n 
é ri cacées e t e n he rbacées, le ta ux de recouvrement a rboré e t la carte des fac iès 
de végéta ti on . 
Vege tat ion reading in the « C roneux » arena wi1hi11 a c i rcle of 300 metres 
diameter: the centre is lhe Black Grouse 'sfavourile displaying place. 
a) Ericaceae and grass caver ; b) lree cover ; c) 11 wp ofvegelation fac ies. 
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CARACTERISTI QUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Au Nord , l'arène se pro lo nge pa r un paysage o uvert : une la nde to ur
beuse fortement dégradée . La mo lini e y domine sur de larges po rti o ns mais de 
beaux pe uple ments d 'éricacées sont auss i observés à mo ins de 100 mètres de la 
bordure de l'arè ne. Ces mass ifs de myrtill es et de ca llunes, lambeaux de landes 
sèches, épousent les versants e t les sommets des petites c rê tes qui fo rme nt un 
mic ro-reli e f très perceptible s ur le te rra in . Dan s la stra te he rbacée de la lande 
to urbeu se propre me nt dite, no us o bse rvon s des es pèces co mm e la c anc he 
fl ex ueuse (D . f) bie n représentée, la tri entale (T. e. ) o u la genti ane pne umo
nanthe (Gentiana pn eun om.anthe), ta ndi s que la lin a ig re tte vag in ée (E. v.) 
occupe les dépress io ns plu s humides . Les spha ig nes sont re lative ment abo n
da ntes à ces end ro it s . Des sorbiers des oi sele urs (S. a u ) , des bo ul eau x des 
Carpates (B . p . ssp . ca.) et des épicéas (P. a.) po nc tuent ces landes , tandi s que 
plus loin , en directio n du Drè lô , les bosquets de saules à ore ille ttes (S. a . ) e t les 
mass ifs d 'éricacées sont plu s abondants . A l' Est, le s ite des « Quatre Hêtres » 
te rmine l'arène. A l' Oues t, c'est la mare aux av iateurs et une lande à m o linie 
fo rte me nt dégradée qui en fe rment l ' accès. 

Utilisation de l'espace au cours des saisons de 
reproduction 1995-1997 

Au cours des troi s de rni è res sa isons de reproductio n, l'a rè ne a é té fré
quentée princ ipa lement par un coq ass idu dont la zone préférenti e ll e de parade 
se situait au x abords immédi ats du bloc de quartz ite dans la parti e médi ane de 
l'arène. Néa nmo in s, a u co urs de la matinée, sa prédom inance s'éte nda it à 
l'ensemble de la zone fauchée, ce coq n' hésitant pas non plus à po ursui vre e n 
vo l, au loin dans la Fagne, les fe me lles de passage. En fin de matinée, les vie ux 
hê tres é ta ie nt fréque mme nt adoptés co mme pos tes de c hant. Ce mâ le, a ux 
a llures de propiéta ire de l'ensemble de la zone fa uchée au nord du bosque t, a 
été réguliè rement accompagné par un mâle sate llite grav itant e ntre le Drè lô et 
le Groneux. Celui -c i paradait e n géné ra l au nord de l' arène, parmi les tourado ns 
de mo linie. Parfo is, un troi sième mâ le, en provenance du Drè lô o u de la g rande 
tourbière , venait se jo indre aux de ux précédents . Ce sché ma type a néanmo ins 
subi des modificatio ns en fonction de di vers é lé ments. Au début de la sa ison 
1995 (deuxième quinza ine de mars ), le mâle rés ident pa rada it au lever du so le il 
dans une zone marg ina le située à l' ouest de l'arène au pied d ' un massif d 'épi 
céas : ses déplace me nts é ta ient très ma la isés clans cette la nde o ù la m o lini e 
fo rme de g rands touraclo ns . Début avril , durant que lques jo urs, il déplaçait son 
activité dans un épicéa iso lé s itué en bordure de l' arène (touj o urs à l' Oues t) 
pui s gag na it la zo ne traditi o nnelle de parade, fa uc hée c haqu e a nnée . U ne 
malencontreuse ligne de piégeages à micro-mammifères a pe rturbé le compor
tement du mâle territorial pendant une quinzaine de j ours, ce lui -c i étant dès lo rs 
refoul é en bo rdure de la zone fa uchée: il faut soulig ne r que ces pi égeages sont 
to ut à fait é trangers à nos ac ti ons : les pièges o nt é té placés sans concertation 
avec l'équ ipe étudi ant les tétras lyres. Dès qu ' à notre demande les pièges o nt 
été retirés, le mâle dominant est revenu sur l' arène. 
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En 1997 , un mâle sate llite a é té observé réguli èrement au sud du bosquet 
de sorbi e rs non loin des « Quatre Hêtres », sur la portion de lande « fra isée » 

en 1992. 

Les arbres iso lés bordant la zone fa uchée ont été utili sés comme pe r
choirs par les poules ou les coqs à leur a rrivée sur l' arène. A de nombreuses 
rep ri ses , les poules a rrivant sur l 'a rè ne semblaient auss i provenir du bo is de 
so rbiers dont il faut souli gner ici le rô le important de zone refuge et de no urri s
sage tant en hive r qu 'en é té. 

Gestion de l'arène 

Codifi ée auparavant e n zone l la au nivea u du plan de gestio n de la 
réserve nature ll e des Hautes-Fagnes (ce qui sig nifi e qu ' un fauchage régulier 
doit y ê tre pratiqué), l' arène de Groneux est ac tue ll e ment fauchée, tous les ans, 
depuis la fin des années 70. La bande fauchée a d'a illeurs é té progress ive ment 
é larg ie. Ce fauchage réguli e r, e ffectué très ras, se traduit no ta mme nt pa r le 
dévelo ppeme nt du scirpe cespite ux . En outre, l' utilisation des e ng ins de fau 
chage à chenill ettes (Kéissbohrer-jlexmobil) provoque un tasseme nt du sol et 
e ntraîne une re montée des eaux, plus m arquée en certains e ndroits. Appa
ra issent, dès lors, des plages marécageuses colon isées par la lina ig re tte vaginée 
(E. v.) . L' occupation de l'espace pa r les coqs , lo rs des parades, montre que 
ceux-c i év itent ces zones trop humides. Par contre, les parties les plus sèches de 
l'arène (zone médiane) a ins i que les abords immédiats des blocs de quartz ite 
avec le urs mass ifs de myrtill es et de callunes sont occupés préférentiell ement 
par les o iseau x. Le recours à des eng ins de fauche plus traditio nnel s (lf un 
motoculteur équipé d ' une ba rre faucheuse de 2 mètres de large, voire un fau
chage manue l) pe rmettrait de pallie r, en grande partie, aux problè mes du tasse
ment du sol et à l'extension des pl ages marécageuses qui gênent les o iseaux 
dans leurs évo luti ons . 

En 1994, une vaste zone, située au sud et à l'ouest du boi s c lair de sor
biers , a été fa uchée po ur la premiè re foi s ; le fo in a été laissé épars au so l. 
L'existence de cette vaste zone fa uchée à proximité immédiate de l' arène pour
rait contrari e r l'équilibre de ce ll e-c i. En effet, cette zone potentiellement attrac
ti ve po ur les coqs es t s usceptibl e de faire éc late r e ncore le faib le noyau de 
mâles fréq ue ntant la plage au nord du bosquet, lors des parades. Les observa
tions réa li sées en 1997 vo nt d ' ailleurs en ce sens. D ' autre part , s i les coqs 
déserta ie nt totalement l' arè ne actue lle au profit de cette nouve l le zone, il s 
entreraie nt mo ins en interfé re nce avec les coqs du Drèlô et de la g rande tour
bière . Seu le , l'étude du comportement des o iseaux pe rmettra de savoir s' il vaut 
mi e ux abandonner le fauchage de cette zone o u, au contraire, le réa li ser au 
dé trime nt de la précédente . 
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Photo 26. L'arène de parade du Grone ux ( 1) est située à mi-pe nte sur le fl anc nord de la 
Petite Ru r (a ltitude 650 mètres). Ell e est fa uchée annue ll e ment. Au Nord s'étend une lande 
tourbe use qui la sépare d ' une a utre arè ne cell e du Drè lô (2). Au Sud un bo is de sorbiers la 
dé limite sur toute sa longue ur (3). L'empl acement de l'arè ne de la grande tourbière (4 ) es t 
éga lement vis ibl e sur cette pho to tand is qu ' à l ' ho ri zon o n d istin g ue les sites du No ir 
Flohay (5) (Fagne des Deux-Séri es) et de C lefaye (6) (photo C. K EU LEN) . 

The Black Grouse on the « Croneux » arena can see and hear 1he birds displaying on 
other are11 as in the « Fagne Wallonne » . These sites are indicated on the picture. 
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L' interdiction de circuler en Fagne W a ll onne, tell e qu' e lle a été prati
quée e n 1995 et 1997, nous semble a ussi indi spe nsable ; le passage sur le sen
ti e r n° 4 a trop souvent entraîné, e n 1996, le dé ra ngeme nt de coqs paradant 
après 10 heures du matin , vo ire l'après-midi . La c irculation sur ce senti er pe r
turbe a ussi les oiseaux qui utili sent le bosquet comme zone de nourrissage e t de 
refuge durant la journée. 

li sera éga le me nt primordi a l, au cours des a nnées ulté ri e ures, de ma inte
nir le caractère ouvert du boi s de sorbi e rs (30 % de recou vreme nt, au max i
mum), e n recé pant des arbres, po ur garder à cet e ndroit le caractè re de zone de 
transition qu 'appréc ie nt les té tras . Maintenir trop de buissons de nses, a uto ur de 
l' a rè ne, fournit aux renards des postes d 'affût de premier choix. Néanmoins, il 
est inté ressant de ma inte nir, à proximité de l'arène, des arbres iso lés e t de pe tite 
ta ill e ( rés ine ux o u fe uillus de ta ill e inférieure à 6 mètres). Ces arbres devraient 
ê tre ma rqués par les sc ie ntifiques compétents, avant tout trava il de coupe. 

Enfin , les o bservations réa li sées en 1995 montrent qu ' il est primordi a l, 
au cours de la pé ri ode des parades, de ne pas modifier, de ma niè re bruta le , le 
paysage de l'arè ne mê me (pose de pièges ou trappes au so l, par exemple . .. ) 
sans o bserve r e t éva lue r l' importance de ces transformati o ns s ur le compo rte
me nt des o iseaux. Dès qu ' une perturbation est pressenti e, il convie nt de re mé
di e r, to ut de suite, à la cause qui lui a donné nai ssance. 

Photo 27. Le bo is de sorbiers e t ses abord s immédi ats abrite nt des pe upl e me nt s den ses 
d 'éri cacées prop ices à la nidificati on ma is auss i à l' hi vernage de la popu lation de té tras 
lyres en Fagne W all onne (photo C. K EULEN) . 

Along the « Groneux » arena, a sorb wood pro vides an important wintering s ite for the 
Black Grouse population in « Fagne Wallonn e » . 
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

2. Arène du Drèlô 
(voir figure 13, photos 28 et 29, et planches IX et X) 

Les deux cents derniers mètres du chemin emp ierré qui descend du 
sètchamp de Botrange vers le Drèlô constituent, depuis une trentaine d'années, 
une a ire de parade. Le chemin (anc ienne piste A, actue llement piste 11 ° 1) béné
ficie d ' une assise empierrée qui domine les terrains environnants d ' une haute ur 
va ri ant entre 20 cm et l m, selon les e ndroits. Il se démarque du mili eu e nvi ron
na nt par sa surface re lati veme nt plane, sèche et bien vis ibl e. Ces caractéris
tiques agissent comme de puissants stimuli sur les tétras lyres, pour qui ce sen
tier représente une a rène quasi idéale. De plus, il était initi a lement dépourvu de 
végétation dans ses abords immédiats, au lo ng des fossés . 

L 'arè ne du Drèlô se s itue à une a ltitude de 650 mètres, c'est-à-dire sensi
blement à la mê me hauteur que l'arène du Groneux dont e ll e est séparée par 
quelque 900 mètres de lande tourbeuse . 

Au sortir des pess ières de Botrange, les 500 premie rs mètres du senti e r 
sont bordés de bui ssons de saules (Sal ix sp.), de trembles (Populus tremula), de 
so rbi ers des o isele urs (S. a.) et de bouleaux (B. p. ssp. e. a.), qui forment un 
ourl e t quas i continu. E nsu ite, cette bordure d 'arbres se résume à quelques bos
que ts et est pratiquement inex istan te à l' extrém ité du chem in empie rré. L ' arène 
proprement dite s'ouvre donc largement au Sud sur une lande tourbeuse forte
me nt dégradée où domine la mo linie. De ce côté , les premiers massifs impor
tants d' é ri cacées se situent à pl us de 150 mètres du chemin . li s deviennent plus 
denses et plus no mbreux en direction du Groneux. Sur le chem in e t ses contre
forts, en grande partie dénudés, sont o bservées des plantes comme l' agrostis 
des chiens (A. c.), l'oseille (Rumex acetosa), la tormentille (Po tentilla erecta) , 
la jonquill e (Nareissus pseudonareissus), les genê ts pileux (Gen ista pi/osa) et à 
balais (S. se.), les fétuques sp. (Festuca sp.), les pâturins sp. (Poa sp.) ... 

Aux abords immédiats du che min , la végétation est diversifiée et la isse 
voir, de part et d'autre de ce lui -c i, quelques portions de jonchaies a ins i qu ' un 
groupement pionnier à polytri c et saules à ore illettes (Sa lix aurita), faisant suite 
aux incendies de la tourbe. 

Au nord du chemin , le paysage est sensibl ement plus fermé (qu ' au S ud 
et à l'Est) et comprend des massifs de bouleaux (B. sp.) et de saules (S. a. prin
c ipa le ment). Le micro-relief y est également plus perturbé : de petites buttes et 
c rêtes (parallèles au chem in) sont couvertes de massifs de myrtilles (V. sp.) et 
de ca llunes (C. v.) ta ndi s que des j o nc ha ies occupe nt les dépression s plus 
humides. Néanmoins, la molinie reste dominante. 

Au nord-est du Drèlô, l'arène s'ouvre sur une coupe fo restière relative
ment récente . La dernière parcelle d'épicéas a été abattue en 1988. Cette zone 
est actue llement recolon isée par la canche flexueuse (D. f i.) qui y domine mais 
les myrtill es (V. u. , V. m. , V. v-i.) et la ca llune (C. v.) y forme nt d ' importants 
peuplements. La fo ugère-aigle (P. a.), la molinie (M. e.) et localement le jo nc 
épars (i. e.), le gaillet du Harz (Ga lium saxatile) ou le genêt à balais (S. se.) son t 
aussi présents . Plus au nord encore, les parcelles de pessière, mises à blanc en 
1958, ont e ll es été recolonisées par le sorbier des oise leurs (S. a.) sur le replat 
limoneux et par des bouleaux des Carpates (B. p.), à la limite nord, sur les sols 
tourbeux. 
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b) 

D E < 5 % et M.c.:;, 75 % D Ligneux < 5 % 

5 % ,; E < 25 % et M.c. > 75 % 5 % ,; Ligneux < 25 % 

25 % ,; E < 50 % et 50 % < M.c. <75% 25 % ,; Ligneux < 50 % - 50 %,; E < 75 % et 25 %< M.c. ,; 50 % - 50 % ,; Ligneux < 75 % - E :;, 75 % et M.c.,; 25 % - Ligneux :;, 75 % 

C. s. = gaillet du Harz ; Sph. = sphaignes J. e. = jonc épars; J. sp. = jonc sp. ; 
P.sp. = polytric : P.a. fougère aigle ; D.f = canche nex ueuse ; Ligneux : arbres de taille> l rn. 

c) 
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Fig. 13. Re levés de végéta ti on sur l ' a rè ne du Drè lô da ns un cerc le de 300 mè tres de 
d ia mè tre centré a uto ur de la p lace préfé re nti e ll e de parade des o isea u x . Les 
d iag ramm es a , b e t c illu stre nt , respec ti ve me nt , les taux de recouvre me nt e n 
é ri cacées et e n herbacées, le tau x de recouvre me nt arboré et la carte des fac iès de 
végétati on. 
Vegerarion reading in rhe « Drèlô » are1w wirhin a circle of 300 111 erres dia-
111 erer : rh.e cen1re is 1he Black Grouse 'sfà vourire display ing place. 
a) Ericaceae and g rass caver ; b) rree caver ; c) map ofvegera 1ion facies. 
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Sous les sorbiers, la végétation est ri c he et comprend des es pè ces 
typiques des landes sèches : la myrtille de loup ( V. u.), la myrtill e commune 
(V. m.), l'a ire ll e (V. v- i. ), la ca llune (C. v.) et la canche flexue use (D . fi.), la 
luzul e printaniè re (Luzula pilosa), la luzule blanche (Luzula lu zuloïdes) . . . La 
boul a ie comprend un sous-boi s riche en molinie (M. c.), myrtille de lo up ( V. u.) 
et tri entale (T. e.) mê lées à des pl antes typiq ues des tourb iè res (en régress io n) ; 
la strate musc ina le est très bie n représentée par les spha ig nes (Sphagnum sp.) e t 
les polytrics (Poly trichum sp.). 

Au vu de sa compos iti o n végéta le, l'ense mbl e de la zone du Drè lô 
constitue un mi lieu très attracti f pour les tétras qui trou ve nt e n cet arte.facl une 
a rène idéale et à ses abords immédiats, le couvert nécessa ire pour abriter le urs 
ni chées et de la nourriture en abondance. 

Photo 28. Le chem in emp ierré du Drèlô a é té adopté comme site de parade par les té tras 
lyres e n Fagne W all onne depui s une trentaine d 'années . Il présente une surface sèche e t 
idéa le ment pl ane qui domine la lande e nvironnante, qui manifeste une tendance très fo rte 
au boi se ment du côté no rd-ouest (photo C. K EULEN). 

The « Drèlô » a rena is a former site situa1ed a l the end of an o ld stone pcilh which 
overlooks the moorland and the bushes. 
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Utilisation de l'espace par les oiseaux au cours des 
saisons de reproduction 1995-1997 

Au cours de la sa ison de reproduction 1995 , aucun coq n'avait été vu 
paradant sur l ' ass ise e mpi e rrée du chemin du Drèlô a lo rs que celle-ci ava it 
e ncore é té occupée au co urs des deux années antérieures. Par contre, deux 
o isea ux ava ie nt é té o bse rvés ro ucoul ant en contrebas, a u c roupet du Drè lô 
(s itué à l'ouest de la coupe, entre le ca illebotis et la va llée de la Helle). La pré
sence de fientes sur l'arène attestait pourtant l'occ upation du site par les té tras, 
mê me s i aucune parade n ' y ava it été observée. Les o iseaux fréquentaient proba
ble ment l'endroit pour y récolte r des petits cai lloux pour le gés ier. 

En 1996, un coq est o bse rvé paradant s ur le senti e r même, durant la 
période de reproducti on mais ses vis ites ne sont pas réguli è res. JI semblait par
tager son te mps entre cette zone et les arènes du Groneux et de la grande to ur
bière, qu ' il vi site tout auss i irréguli è rement. 

En 1997 , deux coqs o nt fréquenté réguli è re ment l'ass ise empierrée du 
chemin du Drèl ô mai s les vis ites aux deux autres a rènes ont été nombreuses . 

Les études réa li sées antérieurement par RUWET et a l. ( 1997), jointes aux 
observations réalisées pa r M. DEHOUSSE (agent N&F) et les ga rdes auxiliaires 
de 1995- 1997, à partir du poste d ' observation qui domine la Fagne Wallonne, 
mo ntrent bien que les o iseaux fréquentant la zone du Drè lô visitent réguli è re
ment l'arène du « Groneux », voire à l' occasion celle de la grande tourbiè re . 
Des échanges avec les arènes de la Fagne des Deux-Sé ri es sont également pos
s ibles (sources de la Soor, Noir Flohay). 

Gestion de l'arène et de ses abords immédiats 

Le promonto ire e mpierré du Drèlô constitue un s ite privilégié de parade 
pour les coqs. Il jo uit en effet d ' une vue relativeme nt dégagée (au Sud e t au 
Nord-Est) et est e ntouré de zones propices au nourri ssage et à la reproduc tio n. 
La mise à blanc de la pess iè re et sa recolonisation future par un boi s c la ir sont 
des points positifs pour les té tras lyres . Leur absence e n 1995 est difficil e à 
ex plique r. Soulig no ns néanmo ins le fa it que des travaux anarchiques d ' abattage 
d ' épicéas avaient été pratiqués durant la saison hivernale 94-95 et pourraient 
avoir causé des dérangements aux éventuels mâles en cours d ' insta ll at ion. 

Au No rd , le mili eu a tendance à se ferme r de plus en plus et actue ll e
ment, se ul e l'ex trémité du c he min bénéfici e e ncore d ' une o uverture appré
c iable . Dans cette zone, il s'avérerait opportun de recéper, dans un périmètre de 
150 mètres au nord du senti e r, quelques-uns des grands arbres (bouleaux princi 
pa leme nt) qui forme nt des bosquets relative me nt denses. Ce recépage devra it 
ê tre très progress if et s ' étendre sur plusie urs années afi n de ne pas apporter de 
modifications bruta les au mili eu. 
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Il faudra également veiller à maintenir dégagée l' extrémité nord-est du 
chemin empierré et empêcher un boisement trop dense de la zone mise à blanc 
antérieurement (recouvrement de 30 % maximum) avec recépage voire abattage 
des arbres dans les 100 premiers mètres jouxtant le chem in du Drèlô. De plus, 
le « croupet du Drèlô » s'avère être un s ite intéressant de parade. C ' est 
d ' a ill eu rs à cet endroit qu 'avaient été observés deux coqs en 1995. Il faudra 
veil le r à conserver un paysage ouvert à cet endroit qui doit être considéré 
comme une arène secondaire potentielle. 

Photo 29. Au nord-es t du chemin du Drèlô, s'étend une zone de coupe forestière e nvahie 
par la call un e e t les my rti ll e s. Plu s lo in , le regard est arrêté par une boulaie e t un e 
sorbera ie, appréciées comme sites d ' hi vernage par les tétras lyres (photo C. K EULEN) . 

A few years la te r the coni/e rous fores / was e ut near the « Drèlô » arena, heaths and 
bilberries became Luxuriant there . Th ese bushes and spru.ce or sorb woods are keyfactors 
to wintering andfeeding s iles for the Black Grouse. 
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Sph. 5 

E.v.2 
N.o.3 
M.c-.+ 
Psp. 2 

C.v. + 

1.2-.7 

Lg+ 

E.v. = linaigrette vag inée : C.v. = ca llune : M. c. = molinie; 
P.1p. = po lytri c sp. : N.o. = narthéc ie ou oss ifrage 

Lg = ligneux de tail le> 1111. 

Sph. =sphaignes: avec principalement Sphagnumfa/lax, Sphagnum 
papil/oswn. Spha!{IIWII jimbriatum, Sphagnum magellanicum, 
Splwg11 1.1n1 mediun, . 

- 50 % < E .;; 75 % 

Fig. 14. Re levés de végétation sur l'arène de la grande tourbière dans un cerc le de 300 
mè tres d e diam è tre , centré autour de la p lace préfé re nti e ll e de parade des 
o iseaux ; le diagramme illustre à la fois les taux de recouvrement en é ricacées e t 
en he rbacées, le taux de recouvrement arboré et la carte des faciès de végétation. 
Vegewrion reading in the« Great Peat Bog » arena within a circle ql300 metres 
diame te r the cen tre is the Black Grouse 's favourite displaying place. Th e 
diagram shows an Ericaceae (E), gras.1· (E.v., M. c. ) and lree cover (Lg.) , and the 
map of vegetation facies. 
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3. Arène de la Grande Tourbière 
(vo ir figure 14, photo 30, carte 5, planches IX e t X) 

A u coeur de la Fagne Wa ll onne, la grande tourbiè re forme une vas te 
ass ise tourbeuse en fo rme de se ll e couvrant une superfici e de que lque 450 ha. 
La tourbe y atteint par endroits une profondeur de 4 à 5 mè tres . De ce vaste 
ensemble étudi é par les botani stes depui s 1944, seul s subsistent actuellement 
une trentaine d ' hectares de zone turfigène dans la parti e centra le de la tourbiè re. 

La grande tourbière constitue le site de parade le plus c lass ique et l'arè ne 
de tétras la plu s anc iennement con nue (R UWET et FONTA INE, 1978) . Dans le 
courant des années 80 (vo ir R uwET et al., 1997), les coqs o nt dése rté le centre 
de la tourbiè re pour parader sur le so l ras de la pi ste Fagnoul mais actuel le ment, 
et ce depuis 1995, les coqs sont observés parada nt avec une re lative constance, 
dans une zone proche de l'arène ancestra le. 

La zone choisie jou it d'une vue largement dégagée sur l' ensemble de la 
Fagne Wallonne. Les coqs y sont à portée de vue et d 'auditi on des coq s du 
Drè lô et du Groneux. 

L'arè ne utili sée depui s 1995 occupe une pos ition centrale sur la g rande 
tourbière . Il s'agit bien ente ndu là d'une portion de l'habitat o ri g inel du té tras 
ly re dans les Hautes-Fagnes . Les transects qu i o nt été réa li sés en 1988 dans 
cette zone montrent que les couss inets de sphaignes y dominent ; il s'agit prin
c ipa le m e nt d e Sphagnum papillosum , de Sphagnum mag e llanicum , de 
Sphagnum fa llax ... L'apparition de Sphagnumfïmbriatum mo ntre une tra nsfo r
matio n de la tourbiè re. Celle-c i se traduit aussi par l'abondance des narthéc ies 
(N. o.) qui bordent l'arène selo n un axe Nord-Sud dans les zones de suintement. 
Les autres pl antes typiques des to urbières, comme la lina ig rette vaginée ( E. v.) 
et l' and romède (A . p .), sont auss i très abondantes. La bruyère quaternée (E. t. ) 
est également présente en grand nombre e t dans une mo indre mesure la lina i
g rette à feu illes étro ites (P. a.). La callune (C. v.) apparaît dans les zones 
vie illies. Les botanistes suive nt attentiveme nt l' évolutio n de la to urbi è re depui s 
une c inquantai ne d ' années. Leurs conclusions sont alarmantes pui sque les re le
vés trahissent une dégradation de la tourbi ère. Celle-ci es t plus accentuée au 
nord q u' au sud de la piste Fagno ul. ( HINDRYC KX, 1989) . Des travaux o nt été 
entrepris en 1997 pour tenter d ' enrayer l'éros ion de la to urbiè re pa r le c re use
me nt de bacs étagés à son extrémi té nord-o uest. 

Les tétras (4 en 1995, 1 + 1 en 1996 et 2 en 1997) peuvent se se rvir des 
que lques sem is nature ls de bouleaux qui parsè ment la grande to urbière, comme 
de repères visue ls. 
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Carte 6. Situati on de l 'a rène de parade du tétras ly re en Fagne de C lefaye. L e cerc le 
coïnc ide avec la zone dan s laquelle les relevés de végétati on ont été réali sés . 
Black G rouse are11a in the Belg ian Hautes- Fagnes ( « Clefà ye » area). 
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VI. La Fagne de Clefaye 

Arène de la Fagne de Clefaye ou de Calbour 
(vo ir carte 6, figure 15, photo 31, et planche I ) 

Toute proche de la Fagne W a llonne, la Fagne de C lefaye en est séparée 
par le « Durèt de Calbour », éminence boisée qui limite, à l' Est, la vaste éten
d ue de la Fagne W allonne. H ERMA N ( 1975) la décrit, à juste titre, comme un 
« col aplati qui sert de point d ' appui à la co lline mass ive du Bovel » . Comprise 
entre 580 et 6 10 mètres d ' a ltitude, la Fagne de C lefaye couvre actuellement 
que lque 150 ha et présente la forme d ' un polygone irréguli e r (orienté N .-S.) , 
cerné par les forê ts de résineux. Celles-ci sont en partie insta ll ées sur des so ls 
to urbeux profonds car, jadis, la tourbière couvrait une aire de près de 250 ha. 
Le centre de ce polygone régulier est e nco re occupé par une tourbière haute 
ombrogène acti ve d ' une s uperfic ie de plus de 17 ha, insta llée en « selle », to ut 
comme la tourbière de la Fagne Wallonne (dont e ll e n 'est séparée qu e de 
600 mè tres par le « sètchamp » de C lefaye). 

Cette tourbiè re haute est fl anquée de pe tites tourbiè res de pente soli 
gènes, pa rti e llement dégradées : une est s ituée dans le haut de C lefaye, une 
autre sur le flanc sud-est du sè tchamp de C lefaye et une autre encore au sud
o uest du Sètchamp du Bovel. 

Les é tudes phytosoc iol ogiques et palynolologiques réa li sées à C lefaye 
montre nt le gra nd intérê t bo tanique de cette tourbière dont les assoc iat io ns 
végéta les diffè rent q ue lque peu de ce lles observées e n Fagne Wallonne. 

Dans ses pourtours, la Fagne de C lefaye conse rve la trace des anc ie nnes 
explo itations de tourbe qui y ont é té réali sées j adi s pa r les habitants des sept 
villages du « ban de Butgenbac h ». 

La Fagne de C lefaye a é té abondam ment drainée lors des plantations de 
rés ine ux. Ce drainage a a lté ré la composition floristique de la tourbi è re: les 
eaux de l 'impluvium étant en effet dé tournées vers la He ll e (au Nord) et ve rs le 
Schwar::,bach , au Sud. La fagne a été auss i fo rtement e nva hi e par les semi s 
nature ls d ' épicéas mai s des opérations d' abattage o rgani sées par les « Amis de 
la Fagne » dès 1975 , o nt permi s d ' enrayer ce phénomène. 

Depui s ces diffé rents abattages, les tétras ly res fréquentent de nouveau la 
Fagne de C lefaye; le li eu préférentie ll ement occ upé, lors des parades, corres
pond à la zone Sud de la tourbiè re haute; c'est-à-d ire aux zones rense ig nées sur 
la ca rte de végétat io n com m e é tant d ' un e pa rt , un e « to urbi è re ha ute à 
Sphagnum papillosum » (pet ite parcelle) et cl ' autre part, une « to urbiè re haute à 
Sphagnum recurvum et Eriophorum vaginatum » e t enfin , une « tourbière haute 
à Sphagnum magellanicum » . 
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Photo 30. L · arène de parade de la grande tourbi ère est actuellemen t située au coeur du 
bombement de la tourbière haute. Elle est située à portée de vue et d'audition des arènes du 
Drèlô et du Groneux distantes de moins d" 1 kil omètre (photo C. K EULEN). 

One arena of 1he « Fagne Wallonne » is loccaed on 1he grec// peat hog : this is 1he former 
displm· sile of Black Grouse in the Belg ian Hautes-Fagnes. 

Photo 31. Vue de la zone préférent iell ement utili sée par les coqs dans la Fagne de C lefaye. 
L e bombement de la tourbi ère est bien visib le sur cette photo. On remarquera éga lement la 
ri chesse en éricacées du site (photo C. K EULEN). 

Th e preferred Black Grouse display si1e i11 1he « Fagne de Clefave » is also part of a peat 
hog. Th e whole area i.,· inte resting for 1he Black Grouse reproduc/ÙJn cvcle. 
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D E < 5 % et M.c.;,75% 

5 % .; E .; 25 % et M.c. ;, 75 % 

D.f 1 

Sph. 3 

25 % < E .; 50 % et 50 %< M.c.< 75 % 

50 % < E .; 75 % et 25 % < M.c. 's 50 % 

- E > 75 % et M.c . .;: 25 % 

D.f 1 

Sph. 3 

DI = canche flexueuse : 
Sph.= sphaignes ; 

M.c.= molinie 

E. 11 1.= tourbière haute il 
Sphog11 11111 111ogel/(111ic11 111 

E.p. = tourbière haute il 
Spi,ag1111111 papi/lo.1·11111 

E.s. = tourb ière haute à Splwg,11 11 11 
rec1 ,r1111111 et Eriop/10ru111 vag ina/11111 

L igneux= arbres de taille> l 111 . 

Fig. 15. Re levé de vege ta t1 on sur l' a rè ne de C le faye da ns un ce rc le de 300 mè tres de 
dia mètre centré auto ur de la place pré fé re ntiell e de parade des o iseaux : le di a
gramme illu stre à la fo is les taux de reco uvre ment e n é ricacées e t e n he rbacées 
ains i que le taux de recouvre ment a rboré e t caracté ri se les fac iès de végéta ti o n. 
Vege ta tio 11 reodi11 g in the « C le.fàve » a rena 11· i1h i11 a c irc le of 300 m et res 
diam.e te r il s centre is the B lack C ro 11 se's favourit e d isplayin g place. Th e 
diog ram shows w, Ericaceae (E). gras.,· (E. 1• .. M. c.) and tree cover (Lg.). and the 
111ap of vegeta tio11 .fè1cies. 

On y no te, o utre l'abo nda nce des s ph a ig nes, de bea u x pe uple me nts 
d ' autres pl antes typiques de la to urbière haute qui s' implante nt dans les couss i
nets de spha ignes ou entre ceux-c i ; il s'agit princ ipa leme nt de la bruyère qua
ternée (E. /.) , de la cannebe rge ( V. o.), de l'and ro mède (A . p. ), de la linai grette 
vaginée (E. v.) e t dans une mo indre mesure de la camarine no ire (Empetrum 
nigrum). Lo in d 'être mouill e ux, ce sol a vec ses couss inets « portants » de 
sphaignes constitue l' habitat o ri g ine l du tétras dans nos régions. D ans les zones 
les plus humides, la narthéc ie (N. o.) est égal eme nt présente. 
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Le s ite de parade es t séparé du ca illebotti s qui le fl anque au Sud et à 
l' Est par une petite frange de tourbi è re dégradée à molini e e t ca llune. Quelques 
ép icéas et des bo uleaux (semi s nature ls) ponctuent les abords immédiats de la 
zone de parade. De be ll es éc lairc ies ont déjà été pratiquées dans les pess iè res 
environnantes mais le recrû y es t déj à impress ionnant. 

Au cours de la saison 1995, le seul tétras observé en Fagne de C le faye 
paradait sur l' ense mble de la Fagne, fréqu entant éga lement les zones où la tour
bière fut exp lo itée j ad is [zones de tourbi è re dégradée à molinie , les landes tour
be uses à I i na ig re ttes vag i nées (E. v. ) ... l. L a prése nce de landes à ca l! un es 
(C. v.) et myrtil es (Vaccin ium sp .), a insi que de bosquets de bo ul ea ux pubes
cents (B. p .), fo urnit aux o iseaux quantité de s ites propices à la nidificat ion e t à 
l'a limentati o n. Les arbres iso lés di sséminés clans la Fagne (épicéas et bouleaux) 
servent de perchoirs , voire de s ites de parade. En 1996, un coq te rritorial se 
cantonne davantage sur le bombement de la to urbiè re tandi s qu 'en 1997 , deux 
coqs (un territorial et un margina l) évoluent su r l'ensemble de la zone . 

Mesures de gestion 

L'ornithol ogue qui fréquente la Fag ne de C lefaye ne ma nqu e ra pas 
d 'être su rpri s et un tantine t déçu de voir qu 'e ll e n ' héberge qu'un petit no mbre 
de coq s, a lo rs que toutes ses carac té ri s tiques éco log iqu es co rres ponde nt , a 
priori , à ce lles d'une arè ne. Faut-il vo ir là l' effet d ' encerc leme nt de la zone par 
les rés ineux ? On ne peut donc que se fé li c ite r des coupes à bl anc qui ont é té 
e ntrep ri ses dans les pess iè res environ nantes. L ' idéa l serai t de pou vo ir prolonger 
ce ll es-c i en créant, de maniè re permane nte, une large connex io n e ntre la Fagne 
Wallonne et la Fagne de C lefaye. De mê me, toutes les mesures visant à garantir 
la qu iétude de la Fag ne de Clefaye sont à encourager (é lo ig nement de la pi ste 
par rapport à la zone de tourbière, notamment. . . ). 

Le plan de gestio n et d' e ntretien de la réserve prévoit par aill e urs toute 
une séri e de mesures: extension de la réserve aux zones s ituées à l' o uest e t au 
nord-est de la réserve, colmatage de certains drains et mi se à blanc des pes
s iè res e nv iro nn a ntes; s' il faut se réjouir de ces dispos itio ns, no us sommes 
néanmo ins beaucoup moins favo rab les au fa uchage de la molinie, prév u dans la 
zone j ouxtant immédi atement l'arène. Celui -c i est en effet susce ptible d'att irer 
les coqs e t donc de les rapprocher d u ca illebotis : i I es t à proscrire à nos yeux. 
Le comble ment de drains , directement au nord de cette zone, devra it su ffire à 
modifi er la compositi on de la tourbiè re dégradée. 
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Tableau récapitulatif des caractéristiques 
paysagères des arènes 

Comme anno ncé dans le chapitre « maté ri e l e t mé thodes », no us avons 
soumi s à une ana lyse statistique, en l'occurrence à une ana lyse multivariée, 
l' ensemble de nos données re latives aux caractéristiques paysagères des arènes 
de parade des tétras lyres dans les Hautes-Fagnes. Les variables considérées 
proviennent à la fois des rel evés de te rra in e t des données o btenues à l' exame n 
de documents cartographiques et photographiques. Ont é té considérés ic i non 
seulement les sites de parade traditionne ls encore fréq uentés par les coq s au 
cours des quatre de rni è res années de reproducti on ( 1994 à 1997) mais auss i des 
sites qui ont été désertés de longue date par les o iseaux, o u e ncore, des sites qui 
n' ont été que sporadiquement occupés par les tétras alors qu'ils présentent, aux 
yeux du naturali ste, to utes les caractéristiques d ' une arè ne. Toutes ces données , 
que nous qua lifierons de « brutes », ont été consi gnées dans un tableau récapi 
tul atif (tableau IX). 

Nou s do nnon s, ci-dessous , quelqu es préc is io ns qu a nt a u x variab les 
cons idérées clans ce tableau : 

• situation topographique: désigne l' empl acement de l 'a rène par rapport 
à la to po gra phi e gé né ra le d e la Fagne (ve rsa nt , plateau , c rê te, 
dépress io n) ; 

• orientation: désigne l'expos ition de la zone; 

• humidité: c'est essenti e ll e me nt la péri ode de bal::, qui sera considé rée 
ici . H 1 : désigne un so l généra lement sec ; H 2 : un so l pouvant se dé trem
per fortement mai s d ' humidité gé néra le me nt moyenne; H3 : un so l 
détrempé en pe rmanence ; 

• altitude : dés ig ne l 'altitu de à laqu e ll e se si tu e la zo ne centrale d e 
l'arène ; 

• distance/massifs d'éricacées: distance e ntre le bord de l' arè ne e t les 
massi fs d 'é ri cacées s uffi sa mm e nt impo rta nt s pour se rvir d e zo nes 
refuges durant la journée. Cette distance est qua lifiée de nulle si l'arè ne 
de parade est située dans une zone d 'éricacées; 

• distance/massifs de buissons: di stance e ntre le bord de l'arène et des 
massifs d ' arbustes cl ' 1 mètre de haute ur et plus. Cette di stance est qua li 
fi ée de nulle si l'aire de parade englobe des a rbres ; 

• distance/arbres isolés : di stance entre le bord de l'arène e t des arbres 
(ou arbustes iso lés), qu ' il s'agisse de feui llus ou de résineux ; 

• distance/bois de résineux : cl i stance entre le bord de l' arè ne et les mas
s ifs de rés ineux importants ; 
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• distance/bois de feuillus : di stance entre le bord de l'arène et les mass ifs 
de feuillus importants ; 

• distance/chemin : di sta nce e ntre le bord de l' arè ne e t le che m in fré
quenté le plus proche, qu ' il s ' ag isse d ' un chemin praticable uniquement 
sous la co nduite d ' un g uide c hevronné o u d 'accès e nti è re me nt lib re 
durant toute l'année ou seule ment du ra nt une partie de ce lle-ci (I 'occupa
tion des arènes étant le plus souve nt antérieure à la rég le mentati on de la 
c irc ul a ti o n pédes tre , il nou s parai ssa it en e ffe t plu s adéqu at de te ni r 
compte de cette di stance, indépe ndamment des mesures d ' inte rdi ctio n de 
c ircule r dont le chemin pourrait ê tre l' objet); 

• distance/arène fréquentée la plus proche : di stance entre l'arène cons i
dé rée et le s ite traditio nne l de pa rade le plu s proche : ne sont pas cons i
dé rés comme te ls les sites de parade annexes o ù les o iseau x paradent peu 
au so l o u de maniè re re lative me nt irréguli è re; 

• distance/arène ancienne la plus proche: di stance entre l' arè ne consi
dé rée e t un s ite de parade traditi o nn e l qui a é té fréque nté a u mo in s 
durant trois ans, au cours des trente de rni è res années mais q ui est actue l
le ment abando nné pa r les o iseaux ; 

• plages « boueuses »: dés ig ne la présence, sur l'arène , de pl ages maréca
geuses dépourvues de végétation, qu ' il s'ag isse ic i de tourbe o u de to ut 
autre substrat ; ces zones peuvent éga lement résulte r de la présence de 
sang liers sur l' arè ne (bauges ... ); 

• abroutissement par les cervidés : do nne une appréc iati o n de I' impor
ta nce de l 'abro uti sse me nt hi ve rn a l pa r les ce rv idés, à p rox imi té de 
l'arène surtout, e n ce qui concerne les ressources po te nti e ll es de no urr i
ture pour les tétras ; 

• fauchage ou aménagement : indique si des fa uchages au Kdssbohrer
fl exmobil ont li eu et à que ll e fréquence ou s i l'empl aceme nt a fa it l'obj et 
d ' un aménageme nt parti culi e r au cours des années anté ri e ures (che min , 
coupe à bl anc .. . ); 

• sangliers: do nne une appréc iati on quant à l' importance de la fréquenta
ti on de l'a rène et de ses abo rds immédi ats pa r les sang li e rs ; 

• ouverture du milieu : essa i de quantifi cation de l' ouverture d u m ilie u 
dans un rayon de 400 mètres autour de l'a rè ne; 

• nombre maximum de coqs observés au cours des quatre dernières 
années : il s'agit ic i du no mbre de coqs max imum (rés ide nts et margi
nau x) o bservés, s ur le s ite co nsidé ré, a u co urs des qu at re de rni è res 
années ( 1994 à 1997) ; 

• type de végétation : rattache l'arè ne aux grandes enti tés végéta les de 
la fag ne. 
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Photo 32. La présence des sang li e rs (q ui se traduit notamme nt par des traces de bouti s sur 
l' a rène) es t un des c ritè res qu i a é té pri s en compte clans l' ana lyse multivariée car e ll e se 
révè le, se lon la bibliographie, un fac te ur négati f pour la présence du té tras lyre. 
Se vera/ srudies rhroughour Europe provide evidence thar foraging by wild boar.1· is derri-
111 enral ro Black Grouse, and rhis accounrs for rhe inregrar ion of rhis variable in rhe 
111u/1ivariare analvsis. 

Le lecteur s'étonnera que des variables com me la superfici e des arè nes 
o u la déc livité du so l de celles-ci n ' a ie nt pas é té considérées ic i. En ce qui 
concerne la supe rfi c ie , nous avons estimé qu ' il ne s'agissait pas d ' un facteur 
limi tant puisque la plupart des sites o nt hébergé un nombre de coqs netteme nt 
supé ri eur, dans les années antérieures, pour une surface quas i inchangée actue l
lement. Quant à la déclivité, nous avons estimé ne pas devoir la faire interven ir 
ic i, to utes les arè nes se caractérisant par un so l relativement pl at. De même, la 
hauteur de la végétation sur l'arène n 'a pas été considérée ca r au moment de la 
parade, la végétat io n est re lat iveme nt basse sur tous les s ites, qu ' il s'ag isse 
d'une conséquence d'un arasement nature l, d ' un fa uchage de gestion, d ' un tas
sement de la molinie ou d'une structure naturelle de la végétation de tourbiè re 
haute. No us avons donc jugé inutile de compliquer la lecture des graphiques e n 
intégrant ces troi s variables supplémenta ires . 

Les variables examinées dans l' anal yse statistique sont de de ux types : 
quantitatives et qualitati ves. E ll es présentent une distr ibu tion non normale. Afin 
de les uniformi ser, nous les avons transcrites dans un tableau de contingence. 

Les tableaux X et XI reprennent respective ment les m odalités des diffé
rentes variables utili sées dans \" analyse multivari ée et la transcription des do n
nées brutes (tableau IX) en un tableau modifié po ur l'anal yse. 
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Tableau IX. Valeur des variab les considérées dans l' analyse facto rie ll e (données brutes) . 
CharaC/eris tic.1· of"arenas in the Belgian Hautes-Fagnes: variables usec/ for the statistical analysis. 

Sites Situation Orientation Humidité Al titude Distance/ Distance/ Distance/ Distance/ 
de parade topographique massifs massifs de arbres et bois de 

d 'éricacées bui ssons arbustes feuillus 

Arènes occupées 
1. Kutenhart dépression sans H2-H3 530 Ill 150111 5 Ill lm 2 111 
2. Arnoldkreutz versant N.-O. H2 580 Ill 50 Ill 10 Ill 0111 200 Ill 
3. Hahnestrek plateau sans Hl -H2 570 Ill 150111 3 111 3 m 3 111 
4. Misten plateau sans H2 620 Ill 0m 200 Ill 80 Ill 550 Ill 
5. Duret dépression sans H2 620 Ill 200 Ill 120 Ill 0111 1000 111 
6. Potales plateau Est H2 665 Ill 30 Ill 55 Ill 0m 600 Ill 
7. Grand-Viv ier versam Ouest H2- H3 580 Ill 3 Ill 3 m 3 Ill 3m 
8. Prés de la Sawe versant Ouest H2 580 Ill 3 Ill lm lm 3 111 
9. Setay versant S.-O. H2-H3 620 Ill 20111 10 Ill 0111 1200 m 

JO. Groneux versant sans H2 650m 1 m 2m lm 2 m 
11 . Drèlô versa nt Est Hl 650 m 3 Ill lm 1 m 300 Ill 
12. Grande tourbière versant Ouest H2 620 m 0m 450 Ill 80 m 530 Ill 
13. Clefaye versa nt Ouest H2 600 111 0m 260 Ill 0111 1300 Ill 

Anciennes arènes 
14. Pré du Taureau dépress ion N.-N.E. H2 500111 260 Ill 0m 0m 0111 
15. Hoscheit versa nt E.-S.E. H2-H3 560 Ill 0 Ill 0m 0111 0 111 
16. Herrbrig versant N.-N.E. H2 600 Ill 300 111 30 Ill 0m 80 Ill 
17. CF Deux-Séries versant N.-N.E. H2 610111 300 Ill 300 Ill 500111 600 Ill 
18. Oneux (anc. ar. ) versant S.-E. H2 620 Ill 150 Ill 55 Ill 0111 450 Ill 

Sites potentiels 
19. Stcinley (fauch. ) versant Nord H2 600 Ill 10 Ill 25 Ill 25 Ill 25 Ill 
20. Sud Groneux versa Ill S.-E. H2 650 Ill 0m 0m 0m 50 Ill 

Distance/ Distance/ 
boi s de chemin le 
résineux plus proche 

200 Ill 135 Ill 

350 Ill 300m 
400 Ill 0m 
450 Ill 150m 
750 Ill 260 Ill 
350 Ill 500m 
800 Ill 250 Ill 
490 Ill 350 Ill 
200 Ill 150 Ill 
490 Ill 10 111 
700 m 0m 
700111 250 Ill 
450111 170 m 

0m 0111 
200111 30 Ill 

0m 150111 
650111 50111 

60111 100 Ill 

150 Ill 80111 
510111 170 Ill 
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Tableau IX. Vale ur des variables considérées dans l 'ana lyse fac torie lle (don nées brutes) (suite ) . 
Characleristics ofare11as in 1he Belg ian Hau/es- Fagnes : variable.1· used/àr 1he s1a1is1ical analysis (continuec/.). 

Sites Distance/ Distance/ Plages Abrou ti ssement Fauchage ou Présence Ouverture Nombre 

de parade arène fréquentée arène ancienne boueuses par ce rvidés aménagement des du mi lieu max imum 
plus proche plus proche sangli ers (ME) de coqs obs. 

/4 ans 

Arènes occupée 
1. Kutenhart 2000 111 (/ n° 3) 500 m (/n° 14) présence modéré OUI importante 50 o/c < ME< 75 % 2 

2. Arnoldkreut z 850m (/n° 3) 850 Ill (/n° 3) présence important non présence 50 % < ME< 75 % 1 
3. Hahnestrek 850 111 (/ n° 2) 850 m (/11 ° 2) présence important OUI importante 25 % <ME< 50 % 2 

4. Misten 3800 m (/ 11 ° 2) 500 Ill (/11° 16) absence modéré non présence ME > 75 % 3 
5. Duret 1625 m (/11° 6) 700 m (Noir F) absence peu 11011 peu ME> 75 % 7 

6. Potal es 1625 111 (/11 ° 5) 600 m (Broch) absence peu non peu ME > 75 % 10 
7. Grand-Vivier 500 m (/ 11° 8) 500 Ill (/11 ° 8) présence modéré oui importante 50 % <ME< 75 % 4 
8. Prés de la Sawe 500 m (/11° 7) 500 Ill (n/0 7) présence modéré OU I importante 50 o/c <ME< 75 % 2 

9. Setay 4700 111 (/ 11° 10) présence modéré non importante 25 o/c < ME < 50 o/c 2 
10. Groneux 900 m (/ 11° 11) 900 111 (/11 ° 11, 11° 12) présence peu OUI modérée 50 % < ME< 75 % 5 
11 . Drèlô 900 Ill (/ 11 ° 10) 900 Ill (/ 11 ° 10) absence peu ou i modérée 50 o/c < ME< 75 % 3 
12. Grande tourbière 950 m (/ 11° 10) 950 111 (/11 ° 10) absence peu 11011 pas ou peu ME > 75 % 4 

13. Clefaye 1400111 (/ n° 12) 1400 111 absence peu 11011 peu ME > 75 % 2 

Anciennes arènes 
14. Pré du Taureau 500111 (/ 11° ! ) 500 Ill (/11 ° 1) présence important non importante ME < 25 o/c 0 
15. Hoscheit 1700111 (/ 11° 3) 1500 111 (/11 ° 3) absence important non importante ME<25 % 0 
16. Herrbrig 500 Ill (/ n° 4) 500 Ill (/ 11 ° 4) présence important non importante ME < 25 % 0 
17. CF Deux-Séri es 1000 Ill (/ n° 5) 700 Ill (/ 11 ° 5) présence pas ou peu ou i pas ou peu ME > 75 % (1) 

18. Oneux (anc. ar. ) 600 111 1400m (/11 ° 12) présence pas ou peu non modérée 25 % < ME< 50 % 0 

Sites potentiels 
19. Steinley (fauch.) 1450 111 (/ 11 ° 3) 300 111 (fane. ar. ) peu important OUI importante ME <25 % (1) 

20. Sud Groneux 230 111 (/ 11 ° 10) 1000 Ill (/11 ° 12) présence modéré OU I importante 50 o/c <ME< 75 o/c (1) 

Type de 
végétation 

bas-marais 
lande tourbeuse 

prai ri e 
tourbière haute 

lande tourbeuse dégradée 
lande tourbeuse dégradée 

prairie 
prairie 

lande tourbeuse dégradée 
lande tourbeuse dégradée 

chemin 
tourbière haute 
tourbière haute 

prairie 
bois ouvert 

bois 
lande tourbeuse dégradée 
lande tourbe use dégradée 

lande tourbeuse dégradée 
lande tourbeuse dégradée 
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Tableau X. Modali tés des différentes variables utili sées dans l'analyse sta ti stique. 
Classification of lhe variables used for the statistical analysis. 

Variables Nombre de Définitions Codes Variables 
classes 

Situation 4 dépression T0 Di st./chemin (CH) 
topographique (T) versant Tl 

crête T2 
plateau T3 

Ori e111ation (0) 5 N .. N.-E. , N. -O. 00 
S., S.-E., S.-O. 01 Disl. /arène fréque111ée la 

Ouest 02 plus proche(AF) 
Est 03 

sans 04 
Humidité (H) 3 sol toujours sec HO Dist./arène ancienne la 

sol parfois très détrempé (balz) Hl plus proche(AA) 
sol le plus souvent mouillé (balz) H2 

Alt itude (A) 4 < 500111 A0 
de 500 à 550 111 Al Plages « boueuses » (M) 
de 55 1 à 600 m A2 

>600m A3 
Distance/massifs 4 de 0 à 10 m E0 Abrouti ssement hi vernal 
d'éricacées (E) de 10,5 à 50 m El par les cervidés (C) 

de 51 à 250 m E2 
> 250m E3 Présence de sangl iers (S) 

Di st/massifs de buissons 4 de 0 à 10 m BO 
(de taille> 1111 ) (B) de 10,5 à 50 111 BI 

de 51 à 250 111 B2 Fauchage (F) 
>250m B3 

Dist./arbres iso lés (A l) 3 de0à l0m AI0 
de 10,5 à 50 111 Ail Type de végétation (V) 

> 50m Al2 
Di st./bois de feuillus 5 de 0 à 10 111 FF0 
(FF) de 10 à 50 111 FF I 

de 51 à 250 111 FF2 
de 251 à 500 111 FF3 Ouverture du milieu 

> 500111 FF4 (ME) 
Dist./bois de rés ineux 5 de 0 à 10 111 FR0 
(FR) de 10.5 à 50 m FRI 

de 51 à 250 111 FR2 Nombre max. de coqs 
de 251 à 500 111 FR3 présents au cours des 

> 500111 FR4 4 dernières années (TL) 

Nombre de Définitions Codes 
classes 

5 de 0 à 10 m CHO 
de 10 à 50 m CHI 
de 51 à 250 m CH2 
de 25 1 à 500 111 CH3 

> 500 m CH4 
3 <520 m AF0 

de 520 à 1000 m AF I 
de 1001 à 2000 m AF2 

> 2000 m AF3 
4 <520 m AA0 

de 520 à 1000 m AAI 
de 1001à2000111 AA2 

> 2ÜÜÜ Ill AA3 
3 absence MO 

présence Ml 
présence importante M2 

3 pas ou peu CO 
modéré C l 

important C2 
3 pas ou peu so 

présence modérée S I 
présence im portante S2 

3 pas de fa uchage F0 
annuel F I 

réali sé au moi ns I fois F2 
5 tourb ière haute vo 

bas-marais YI 
lande tourb. Y2 

lande forteme111 dégradée Y3 
prairie ou autre milieu artificie l Y4 

4 très ouvert> 75 % MEO 
ouvert entre 50 et 75 % ME i 

fermé : ouverture entre 0 et 50 % ME3 
très fermé : ouverture < 25 % ME4 

5 0 TL0 
de I à 2 TLI 
de 3 à 5 TL2 
de 6 à 9 TL3 

\{) P l nl11 c- TT A 
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Tableau XI. Résultats du découpage des variab les utili sé clans l' analyse factorie ll e. 
Discontinuous va riables usedfor the statistical analysis . 

Sites Situation Orientation Humidité Altitude Distance/ Distance/ 
topographique (0) (H) (A) éricacées massifs de 

(T) (E) buissons 
(B) 

1 T0 04 H3 Al E2 BO 
2 Tl 00 H2 A2 El BO 
3 T3 04 Hl A2 E2 BO 
4 T3 04 H2 A3 E0 B2 
5 T0 04 H2 A3 E2 B2 
6 T3 03 H2 A3 El B2 
7 Tl 02 H3 A2 ED BO 
8 Tl 02 H2 A2 E0 BO 
9 Tl 01 H2 A3 El BO 

10 Tl 04 H2 A3 E0 BO 
Il Tl 03 Hl A3 ED BO 
12 Tl 02 H2 A3 E0 B3 
13 Tl 02 H2 A3 E0 B3 

14 T0 00 H2 Al E3 BO 
15 Tl 03 H2 A2 E0 BO 
16 Tl 00 H2 A3 E3 BI 
17 Tl 00 H2 A3 E3 B3 
18 Tl 01 H2 A3 E2 B2 

19 Tl 00 H2 A3 ED BI 
20 Tl 01 H2 A3 E0 BO 

Distance/ Distance/ Distance/ Distance/ 
arbres isolés bois de feui llus bois de chemin 

(A) (FF) résineux (CH) 
(FR) 

AI0 FF0 FR2 CH2 
AI0 FF2 FR3 CH3 
AI0 FF0 FR3 CHO 
Al2 FF4 FR3 CH2 
AID FF4 FR4 CH2 
AID FF4 FR3 CH3 
AID FF0 FR4 CH2 
AI0 FF0 FR3 CH3 
AID FF4 FR2 CH2 
AID FF0 FR3 CHO 
AID FF3 FR4 CHO 
Al2 FF4 FR4 CH2 
AIO FF4 FR3 CH2 

AIO FF0 FR0 CHO 
AIO FF0 FR2 CHI 
AIO FF2 FR0 CH2 
Al2 FF4 FR4 CH I 
AID FF3 FR2 CH2 

Al i FFI FR2 CH2 
AID FFI FR4 CH2 
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Sites 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

Tableau XI. Résultats du découpage des variables utili sé clans l' ana lyse fac torie lle (su ite). 
Discontin uous variables usedfor 1he s1a1istical analysis (co111inued). 

Distance/ Distance/ << Plages» Abrouti s-sement Fauchage Sangl iers 
arène fréq. arène anc. boueuses cervidés (F) (S) 

(AF) (AA) (B) (C) 

AF0 AA0 Ml Cl FI S2 
AFI AAI Ml C2 F0 SI 
AFI AAI Ml C2 FI S2 
AF3 AA0 MO Cl F0 SI 
AF2 AAI MO CO F0 so 
AF2 AA I MO CO F0 so 
AF0 AA0 Ml Cl FI S2 
AF0 AA0 Ml Cl FI S2 
AF3 Ml Cl F0 S2 
AF I AA I Ml CO FI SI 
AF I AA I MO CO FI SI 
AF I AA I MO CO F0 so 
AF2 AA2 MO CO F0 so 

AF0 AA0 Ml C2 F0 S2 
AF I AA2 MO C2 F0 S2 
AF0 AA0 Ml C2 F0 S2 
AF0 AAI Ml CO FI so 
AF0 AA2 MO Cl F0 SI 

AF I AA0 MO C2 F2 S2 
AF0 AA2 Ml Cl F2 S2 

Ouverture Nombre Végétation 
du milieu de coqs max. sur 1 · arène (V) 

(ME) (TL) 

MEi TLI VI 
MEi TLI V2 
ME2 TLI V4 
MEO TL2 V0 
MEO TL3 V3 
MEO TL4 V3 
ME i TL2 V4 
ME i TLI V4 
ME2 TL I V2 
MEi TL2 V2 
MEi TL2 V4 
MEO TL2 vo 
MEO TLI vo 

ME4 TL0 V4 
ME4 TL0 VS 
ME4 TL0 VS 
MEO TLI V2 
ME3 TL0 V2 

ME4 TL0 V2 
ME i TL0 V2 
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Résultats de 
l'analyse multivariée 

Rappelo ns que le programme cho isi permet de rep résente r un tab leau à 
doub le entrée dans un espace m ul tidimens ionne l : ce tab leau se tradu it, dès lo rs, 
par un nuage de points dans un espace à n dimensions, n é tant le nombre tota l 
de vari ables caractéristiques. Le programme Statview chois it le mode d'extrac
tion qui lui paraît le mieux approprié aux vari ables encodées . Ici, bien que les 
vari ab les aient été présentées sous forme de tab leaux de contingence , son choix 
s' est o ri enté ve rs l' analyse en com posa ntes principa les. Dans une première 
étape , le programme réali se un di agramme de dispersion dans un espace à deux 
dimens ions (fig. 16 a). Ensuite, dans une deuxième étape , il transforme le sys
tème d'axes de maniè re à ce que le nou veau système d ' axes (orthogonaux) a it 
son o ri g ine au centre de grav ité d u nuage de points. Ensui te, le programme réa
li se une rotation du no uvea u système d ' axes , de m a ni è re à ce que l ' axe 1 
s'ori ente sui vant la variabi lité la plus grande du nuage de po ints (fig. 16 b). Les 
coordo nnées de chaque po in t sont a lors reca lc ul ées et expri mées da ns une 
matrice des vecteurs propres normés de la matrice de co,,-élation (vo ir annexe). 
On ana lyse a lo rs le nouveau graphe obtenu ; le but de l' ACP étant de représen
ter de manière simplifiée une matrice de corré lations linéaires . 

Dans les résultats exprimés c i-dessous, la plus grande réserve est de mi se 
étant donné que la distribution des variab les n 'est pas normale et que le pro
gramme a o ri enté l' analyse facto ri e ll e vers une ACP plutô t q ue vers une AFC, à 
partir d ' un tab leau de contingence. 

L'examen de la matrice de corrélation confirme les observat ions réa li 
sées lo rs d ' une prem ière lecture du tab leau et montre que la présence des tétras 
lyres (variab le TL) est négativement corré lée à la fermeture du milieu (vari able 
ME) a insi qu ' à la présence des cervidés (variable C) et des sangliers (variable 
S) , ces troi s variables étant par ai ll eurs positivement corré lées l' une par rapport 
à l' autre. D ' autre part, la présence du tétras lyre est signifi cati vement corrélée à 
l' é lo ig neme nt des fo rêts de fe uillu s e t de résine ux (variables FF et FR) et à 
celui d' une autre arè ne fréquentée (vari ab le AF) . Cela s ignifi e do nc que la fe r
meture du milieu, qui se traduit notamme nt par une augme ntati on de l'abrouti s
sement exercé par les cervidés ainsi que par une présence accrue des sangli e rs, 
influence négativement le nombre de coqs présents sur une arène donnée. Plus 
les fo rêts sont é loignées de l'arène, plus ce ll e-c i se révèle attract ive. 

D'autres critères influe nce nt négati vement, mais de man iè re moins signi
ficat ive, la p rése nce d es té tra s ly res; ce so nt : la présence de « plages 
boueuses » (variable M), l' humidité du so l de l'arène (variable H) et l'é loigne
ment de ce lle-c i par rapport aux zones d 'éricacées (vari ab le E) . Les corré latio ns 
positives ex istant entre les variab les descriptri ces des caracté ri s tiques de la 
végétat ion montrent, par a ille urs, l' adéquation de l'analyse réa li sée. 
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Fig. 16. Re présentati o n g raphiq ue de la dist ri buti o n des variables après réa li sa tion de 
l' analyse m ulti va ri ée (ACP). Le graphique A ill ustre la répartiti o n des variab les 
avant rotat io n e t le graphique B l' ill ustre après rotation. 
Distribution of' rhe variables in the principal componant wwlvsis. A: before axis 
rotation ; B : a/ier axis rotation. 
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Les axes I e t 2 du g raphique obte nu après rotation (fig. 16 b) présente nt 
une variabilité respec tive de 24,3 % et 14,4 %, valeurs relativeme nt faibles. La 
variable TL (té tras lyre) se trouve a u centre du systè me d 'axes. L es variables S 
(présence de sang li e rs), M E (ouverture du mili e u), TL (té tras lyre), T (topogra
phi e), B (b ui sso ns) , FR (é loignement par rapport aux fo rêts de rés ine ux ), 
H (humidité du so l), F (fauch age) et V(type de végétation) présente nt une 
grande affinité par ra pport à l'axe 1, ta ndi s que TL et E présentent une grande 
affin ité par rapport à l'axe 2. 

Ce sont do nc ces variab les qui pa rti cipent principal e ment à l'é laboration 
du diagramme. Les vari ab les S (présence de sang lie rs), V (té mo in de la dégra
dation de la tourbière) , M (présence de zones marécageuses) , C (présence de 
cervidés) e t ME (fermeture du milieu ) sont négati vement corré lées avec la pré
sence du té tras lyre. Ici e ncore la fermeture du milieu , qui se traduit notamme nt 
pa r une a ugmentatio n de l'abroutisseme nt exercé par les cervidés et par une 
présence acc rue des sang li e rs , influe nce négative ment le nombre de coqs pré
sents sur une arène do nnée. Il e n est de mê me, da ns une moindre mesure , po ur 
les variab les F (fauc hage) e t H (humidité) . Les variables B, FF e t, dans une 
mo indre mesure, FR, qui tradui sent respective me nt l'é loig neme nt par rappo rt 
aux zones de buissons, aux forêts de feui llu s et a ux forêts de rés ine ux , sont par 
contre corré lées positive ment a vec la variab le TL (té tras lyre). Ce qui veut donc 
dire que plus l'arè ne est é lo ig née des forêts e t des zones de bui ssons, plus e ll e 
est fréqu e ntée par des coqs. D ' a utres données comme la di stance par rapport à 
l' ancienne a rè ne e t l'orientati o n de ce ll e-ci ne re ntrent pas en lig ne de compte 
dans l 'é laborati o n du diagra mme. Certaines vari a bles sont proches l' une de 
l' a utre ; c ' est le cas notamme nt pour les variables TL (té tras lyres), T (topogra
phie), H (humidité du sol) e t F (fauchage), ce qui pe ut s'ex plique r par les lie ns 
me ntionnés précéde mment e ntre le fa uchage et l ' humidité du sol d ' une pa rt e t 
le c hoix des arè nes par les té tras lyres , d 'autre part. 

La lecture du g raphique confirme donc le premie r examen de la matrice 
de corrélation , bie n que les effets de certa ines variables (comme la fe rmeture du 
milieu) so ie nt ic i a tté nués . 
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Fig. 17. Rés ultat s obtenus par RENA RD ( 1988) lors d ' une é tude du régime a lime ntaire du té tras 
lyre e n Fagnes. Cette fi gure est re produite avec l' aimable au torisation de l" aute ur. 
Diet of Black Grouse in the Belg ian Hautes-Fagnes in winler (RENA IW. 1988). 
A : p ercentage of dry weight; 8: relati vefrequency of the ditferenl components. 

Le graphique A illustre la composition du rég ime hivernal sur le plateau des 
Ha utes-Fagnes de décembre 1986 à avri 1 1987 et ce, pour 6 espèces végéta les 
principales. Les résultats sont a lors exprimés en % de poids sec. Le graphique 
B illu stre la fréquence re lat ive des différents éléments. 
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Discussion 

Nous l' avo ns vu en introdu c ti o n au prése nt article , tou s les a uteurs 
s'accordent pour définir les emplacements de parade chois is par les mâ les de 
té tras lyres comme é tant des surfaces qui jouissent d ' une la rge ouverture sur le 
paysage et suffi sa mment planes o u réguli è res pour permettre une évoluti on 
aisée des oiseaux. Le ur situation , géné ral ement dominante pa r rapport au relief 
environnant, pe rmet en outre aux o iseaux d ' ê tre visibles et audibles de loi n . Les 
résultats ob te nu s lors de notre ana lyse multivariée corrobore nt ces données 
(corré latio n positive de la présence des té tras lyres et des do nnées re lat ives à la 
topographie et à l'a ltitude). 

Il s mo ntrent en outre, comme dans de nombreux autres pays européens , 
l'effe t néfaste de la fermeture du mili e u qui se traduit aussi pa r des densités de 
cervidés et de sang li e rs préjudiciables à la présence des té tras lyres (BAINES, 
1990 et 1994 ; B A INES, 1994 et B AINES et a l., 1995 a et b ; B ERN ARD- LAURE NT 
et al. , 1994; KLAUS e t BERG MANN, 1994) . Outre ces critères, dive rs facte urs 
sont habitue llement considérés pour exp lique r la locali sation des arènes . Nous 
les examine ro ns ici en détai 1. 

1. Proximité des ressources alimentaires 

L ' une des hypothèses avancées pour expliquer la locali sation des arènes 
a trait à la proximité des ressources a limenta ires nécessa ires pour ass ure r la sur
vie d ' une petite po pulation de tétras (mâles, feme lles et jeunes confondus) et 
ce, à divers moments de l' année. 

Grâce à plu s d ' une vingtaine d ' é tudes réa li sées à travers toute l' Europe, 
le régime a lime nta ire du tétras ly re es t aujourd'hu i re lativement bien connu , 
s urto ut en ce qui conce rne l' a lime ntati on hivernale, printani ère e t automnale . 
Le sché m a g loba l es t se mbl abl e dans les dive rses région s d 'é tude (PONCE, 
1987). En hi ver, le tétras lyre est essenti e ll ement phytophage et s'alime nte sur 
la strate buissonnante, du moins tant que ce ll e-ci est access ible (KAASA, 1959 ; 
ZETTEL, 1974 ; PONCE, 1987). Les é ri cacées et principalement la myrtill e com
mune (V. m.) forment a lors l'alimentat io n de base. Lorsque la ne ige recouvre 
les bui ssons, l 'a limentatio n se fait aux dépens de la strate arborée; les bouleau x 
(Be tula sp.) sont plu s pa rti c uli è reme nt mi s à contribution dans le nord et le 
centre de l'Europe ta ndi s que , d ans les Alpes, les résineux so nt éga le me nt 
consommés (aiguilles et ba ies de gené vrie r -Juniperus sp.-, a ig uill es o u jeunes 
cônes d ' ép icéas , de mélèzes, de pins .. . aux côtés de bourgeons de sorbiers des 
o ise le urs , d 'auln es ve rts o u d 'a li s iers na in s (ZETTEL, 1974; M ART I, 1985 ; 
PONCE, 1987). 

Au printemps, l'a limentati on se d ivers ifie en fonction de l'évo lution du 
climat; il s ' ag it d ' une période de transition où l' oiseau peut se nourrir, comme 
en hive r, aux dé pens de la strate a rbo rée o u buissonnante o u, a u contraire , 
incorpore r dans son alimentation les premières herbacées dont il consomme les 
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j e unes pousses, les infl o rescences ou les fruits. Dans les mass ifs alpins, les 
a i g ui li es de rés ineux e t les bourgeons de hêtres -Fagus sylva tica- occupent to u
j o urs une pa rt importante de l 'alime ntati o n (ÜS TI , 1984; M ARTI , 1985 ; 
PONCE, 1987) . 

La composa nte anim a le du rég ime a limenta ire apparaît aussi à ce tte 
époque (DE FR ANCESC l-ll , 1981 ; PONCE, 1987). 

En été, avec l'épano ui sseme nt de la végétation , l'a limentation du té tras 
ly re se di ve rs ifi e e ncore : ose ill es, renoncules, é pe rviè res -He racleum sp. -, 
re no uées -Polygonum sp.- , mé lampyres -Me/ampyrum sp .-, narthéc ies , laîc hes 
e t jo ncs sont consommés en abo ndance aux côtés des pou sses e t des fruit s d ' é ri 
cacées q ui pre nn e nt toujours un e part impo rtante d a ns l 'a lim e nta ti o n d e 
l' oiseau. C ' est au ss i à ce moment que les inve rtébrés sont les plus abondants e t 
ceux-c i jouent un rô le primordial dans l' alime ntation des poussin s mai s, comme 
le so ulig ne PONCE ( 1987) , cette pé riode du rég ime a limenta ire de l' adulte est 
e ncore très mal connue, car de no mbreuses é tudes ont été pratiquées unique
ment sur des jabo ts d 'oiseaux tirés à l ' époque de la chasse (vo ir no tamment: 
ZETTEL, 1974 ; P1cozz1 et H EPBU RN , 1984). 

En automne, ce sont les baies d ' éricacées qui domine nt clans l' alimenta
ti on d u tétras lyre et ce, à travers l' ensembl e de son aire de ré partition ; s ' y 
ajo ute nt, se lon les rég ions, des baies de genév ri e r, des fruits d ' autres arbres e t 
de g raminées voire des bo urgeons de bouleau x cl ans les rég io ns o ù l'enneige
ment est le plus précoce (KAA ZA, 1959 ; DE FR ANCESCI-II , 198 1 ; ÜSTI, 1984 ; 
ZB INDEN, 1984 ; PONCE, 1987). 

Il semble ra it que le tétras lyre effectue une sélection de sa nouJTiture en 
fo nc ti o n d' une pa rt , de ses besoins (se lo n l'âge et le sexe des indiv idu s) e t 
d 'autre part , de la qua lité nutriti ve, de la di sponibilité et de la di gestibilité des 
a lime nts . Ains i, au printemps et e n été, les deux sexes sé lectionneraient pré fé
re nti e ll ement des a liments riches en proté ines, ce qui couvre les besoin s propres 
à la production des oeufs et à la mue ; e n automne, par contre, les aliments les 
plus énergétiques (riches en lipides et g luc ides) seraient préférés , ce qui permet 
aux o iseaux d 'affronte r les ri g ueurs hive rnales. 

E n ce qui concerne les Hautes-Fagnes, no us di sposons de troi s études de 
ré fé re nce re lati ves au régime a lime nta ire du petit coq de bruyè re: il s' ag it des 
tra vaux réa li sés par M UEMBO ( 1987), R ENA RD ( 1988 a et b) e t D E L EVAL 
( 1993). Ce sont ces cieux de rni è res qui re ti e ndront plus parti culi è reme nt notre 
attenti on. Sou li gno ns d ' emblée, qu 'à l' in verse de la maj orité des autres études 
réa li sées e n Euro pe (14 sur 20 études princ ipa les), e ll es ont été pratiquées par 
une ana lyse des fèces. Cette mé thode présente, bi en entendu , le grand ava ntage 
de pouvoi r sui vre l'alimentatio n d ' une popul ation de tétras lyre sans lui nuire 
ma is induit néanmo ins que lques bi ais. E n effet, étant donné que l'ana lyse du 
rég ime a lime ntaire est basée sur des macro-restes plus ou moi ns a lté rés, il est 
nécessaire d ' éva lue r la va le ur énergétique de ces restes par rapport à celle des 
é léments ingérés pour po uvo ir établir un véritable bilan éne rgétique. Pour les 
mê mes raisons, les résultats sont exprimés e n po urcentages vo lumiques e t non 
en pourcentages de poids sec comme clan s le cas d ' une é tude des j abots; il s 
sont donc plus approx imatifs. RENAR D ( 1988 a) tente néanmo ins d ' exprimer ses 
résultats e n pourcen tages de po ids sec à l'a ide de coeffici ents de convers io n 
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selon une méthode utilisée avec succès dans les Alpes par ZETTEL ( 1974) et 
BossERT, 1980 ( in R ENARD, 1988 a) ou MARTI , 1982. DE LEVAL ( 1993) ne réa
li se pas cette correcti o n ; c 'est pourquoi les résultats qu'elle obtient ne sont pas 
tout à fait comparables à ceux de RENA RD. 

Lors d 'analyses de fèces, le pourcentage d ' in vertébrés ingérés est géné
ra le me nt sous-estimé car des animaux dépourvus de poils ou de p ièces ch iti 
ne uses ne laissent a uc une trace (cas de certa ines chenill es de lépidoptères o u de 
la g rande majorité des larves d ' insectes , par exemple) . 

RE ARD ( 1988 a) réa lise son étude quantitative du rég ime alimentaire du 
tétras lyre à partir de 200 fèces récoltées durant l ' hiver 1986- 1987, de décembre 
à la mi-avril ; les prélèveme nts sont réa li sés, à la fo is s ur les arènes de parade, 
les sites de no urri ssage o u d a ns les ig loos. Ses résultat s sont repris dans 
la figure 17. 

Durant cet hive r, particulièrement ri goure ux, la couc he de neige a atte int 
des haute urs extrêmement variables mai s n'a pas rendu inaccessible le sommet 
des massifs de myrtill es . A ussi ce lle-c i est-e ll e présente dans 100 % des échan
tillons. Lorsque la couc he de neige augmente, la quantité de chatons de bou 
leaux consommés aug mente éga le ment Uusqu ' à 60 % e n poids sec e n janv ier e t 
févri er). La ca l lune, I' and romède e t l'ai re l le son t les a utres composantes princi
pa les de ce rég ime a lime ntaire hivern al. A u début du printemps (du Jer au 
15 av ril ), RENARD (J 988 a) montre la prépondérance des infl orescences de 
lina igrette vaginée dans le rég ime a lime ntaire du té tras ly re. 

Tout au lo ng des printemps et des étés 1986 et 1987, RENARD contin ue 
une a nal yse qualitative du rég ime a limentaire du tétras et note , entre autres 
choses , une grande abondance des jeunes pousses d ' ép icéas au moi s de mai et 
de la no urriture a nima le e n é té : les fourmi s sont très bien représentées ainsi 
que les coléoptères et les araignées. En o utre , 80 % des éc hantillons réco ltés, e n 
é té , clans la Fagne W allonne, compren nent des restes de chenilles d 'écai ll es 
martres, c he nill es velues, particulièrement abondantes, à cette saison , da ns les 
Hautes-Fag nes. 

D E LEV AL ( 1993) réco lte , qua nt à e ll e , 800 fèces , ù intervalles rég uli e rs, 
de se ptembre 1992 à juillet 1993, principalement s ur les arènes (Pota les, 
Fermes en Fagnes, Drè lô, Groneux) a ins i que sur une aire de repos des coqs, e n 
Fagne Wallonne (à l' ex trém ité occ ide nta le de la grande tourbi è re). 

Ses travaux mo ntre nt que le régime a lime ntaire du tétras ly re est basé sur 
la présence des é ricacées et, plus particulière ment, sur ce ll e de la myrtille com
mune mai s il comprendrait pas moin s de 27 espèces de plantes clans les s ites les 
plus diversifiés , a u point de vue de la composition de flore ( 17 dans les s ites les 
moins diversifiés). Les c hato ns m â les de bouleaux sont mangés, e n abondance, 
du mois de novembre au mois d ' avril, tandis que des plantes comme la linai 
grette vag inée et la laîche vulgai re sont consommées abondamment, durant un 
laps de temps très court ( ri e urs e t infrutescences) tout comme les chatons de 
saul es à o re ill e ttes. 

Quoique peu d 'écha ntill ons aient été réco ltés durant la sa ison estivale, il s 
montrent une abonda nce des in sectes clan s les cro ttes de poussins (fourmis 
principalement). 
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Contrairement à RENARD, D E L EVAL ne trouve pas de prédominance de 
la linai grette en avril ni des aiguilles de rés ineux en m ai. L e tableau XII et la 
figure 18 illustrent les vari ations du régime alimentaire en fonct ion des sai sons. 

Tableau XII. Composantes principales du rég ime a lime nta ire du té tras ly re e n fo nct io n de 
la sa ison. Synthèse inte r-s ites. Les rés ultats sont m e nti o nnés e n po urcentage 
volu mique e t sont obtenus à partir des données de D E LEVAL ( 1993) s ur base 
de l' ana lyse de 800 fèces réco ltées sur les arè nes de parade d ura nt une a nnée 
(de jui ll e t 1992 à juin 1993). 
Seasona l va riation in th e die t of' Black G rouse in the B e lgian H o1.11es
Fag11 es. This analysis is hased on 800 faeces collected in the are11as .fimn 
.fui_,, / 992 /0 Ju ne 1993 (D e LEVAL, 1993). 

Nourriture (en % volumique) printemps été automne hiver 

Myrtille commune pousses jeunes 15,1 % 22.8 '7c 
(Vacci11i11111 mrnillus) fl eurs 2,6 % 1.1 2 '7c 

pousses âgées 25,2 % 3.74 % 21.4 '7c 27.4 '7c 
baies 4,6 % 

Airelle fe uilles 0.2 % 0.54 % 0.13 % 0.42 o/c 
(Vacci11i11111 viris-idaea) baies 0.8 '7c 0,63 % 1.9 % 
Myrtille de loup (Vacciniu11111/igi110.1w11) + + 
Canneberge ( Vacci11iu111 oxycoccos) 
Callunc (Callww vulga ris ) 10 % 3.02 '7c 33.6 % 23.5 % 
Bruyère quaternée (Erica rerralix) 0,6 % 1.04 '7c 0.58 '7c 0,6 % 
Bouleau pubescent chatons 12% 0.06 % 11.8 % 37.2 % 
(Beuda pubescens) tiges 0.07 C/c 0.1 4 '7c 
Saule à oreilettes : (Salir aurira) chatons 4,5 % 6,7 % 0.2 % 
Laîche vulgaire épis 5.1 % 19,35 % 
(Ca rex 11igra) infrutescences 8.4 % 0.35 % 
Linaigrette vaginée (Erioplwn.1111 vagina111111) 2. 1 '7c 0.73 '7c 0.23 % 
Gaillet du Harz (Caliu111 saxarile) 1,2 % 0.21 c1c 0.22 % 0.08 % 
Monocotylées diverses poussses 5.3 o/c 3.5 '7c 5.8 '7c 3.72 '7c 

infrutescences 0.4 '7c 1.42 % 
Dicotylées (pousses) 0,5 % 0.77 % 
Peuplier tremble (Populus rre11111/a) + 
Renoncule rampante feu illes 1.7 % 0.14 C/r 20,9 % 
(Ranunculus repens) fl eurs 0.2 % 0,05 % 

fruits 1.5 % 0.7 % 
Oseilles (R11111ex sp.) 0.14 '7c 15 q. 

Pissenlit (Taraxacu111 .1p.) fl eurs 0.23 % 
fruits 1,52 % 0.21 '7c 

Epicéa (Picea abies) 0.09 % 0.12 '7c 
Insectes el autres invertébrés 0.52 o/c 0,65 '7r 0.05 'le 
Mousses + O,ü3 % 0.2 1 % 0.05 o/c 
Jonc à !épales aïgus (Juncus squw.,-osus) + 
Potentille dressée (Potentilla erecta ) 0.2 'le 
Scirpe cespileux (Scirpus cespirosus) 0.33 '7c 0.2 % 
Andromède (A 11dro111eda polifolia) 0,02 % 
Indéterminé 2.3 % 
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Photo 33. Fèces de tétras lyre récoltées sur une arène . 
Faeces o.f Black Grouse collec1ed on an arena. 

Au-delà de l ' intérêt de la connaissance du régime alimentaire , le travail 
de DE L EVA L montre aussi l' importance qu ' ont les arènes pour l' a lime ntation 
des individu s puisque la composition du régime a lime nta ire est parfois directe
ment condit ionnée par la compos ition végéta le de l' arè ne. Ainsi, aux fermes e n 
Fagnes, la renoncule rampante est particuli è reme nt bie n représentée dans l' a li
mentatio n : il s ' ag it d'une plante qui est abo ndante sur ces prairi es ac idophiles 
artificiell es. Les g raphiques (fig. 19) illustrent les vari at ions observées dans le 
rég ime alimenta ire du tétras lyre pour quelques-uns des sites invento riés. 

La connaissance du rég ime a limenta ire du tétras lyre dans les Hautes
Fagnes montre donc, une fois de plus, l' importance des mass ifs d 'éricacées e t 
en pa rti culi er des mass ifs de myrtill es communes dans le mili eu de vie du tétras 
lyre. Les bouleaux épars sont éga lement indi spensables à l'o iseau pour sa sur
vie hi vernale [en Scandinavie, se lon SEISKARI (1962), 12 à 32 bouleaux sera ient 
nécessa ires par té tras , po ur un hiver ; ces données do ivent év idemme nt ê tre 
rev ues à la ba isse po ur les H a utes-Fag nes, o ù l ' e nne ige me nt hiverna l est 
mo indre]. Etant donné que ce sont essenti e ll ement les fruits et les extrémités 
des pousses des myrtill es qui sont consommées par les o iseaux, il est très im
portant qu e celles-ci ne so ie nt pas s uj e ttes à un arase me nt trop importa nt 
(comme c ' est ma lheureusement le cas lo rs d'un surpâturage par des cervidés o u 
du chepte l domestique). 

L 'adéquation entre la densité de tétras observés aux arènes et l' é lo igne
m ent des mass ifs d ' éricacées propices à la re producti on n ' est pas ne ttement 
démo ntrée dans les résultats de no tre analyse multiva ri ée . Néanmoins ceux-c i 
montre nt une cotTélation re lati vement négative entre ces deux do nnées , ce qui 
conforte l'appréciation du natura li ste de terrain et les données bibliographiques. 
Par contre , l' effet néfaste de l' abrouti ssement pa r les cerv idés apparaît nette
ment, li é bien entendu à la fe rme ture générale du mili eu. 
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Fig. 18. Illustrat ion des princ ipa les composantes d u rég ime alimentaire du tétras lyre dans les Hautes-Fagnes e n fo ncti on de la saison. 
Cette figure es t réa li sée d ' après les travaux menés par DE LEVAL ( 1993) sur près de 800 fèces réco ltées sur les arènes de parade durant 
une année (de juillet 1992 à juin 1993). La portion anima le diffic il ement appréc iab le est illustrée à titre qualitati f. 
Die! o/' Black Grouse and seasonal variai ions i11 lhe Belgian Hau/es- Fagnes. This pic/ure is basecl on DE LEVAL ·s s1udie.1· and relies on 
800.faeces colleCled on the arenas over one year. The con1ribu1io11 of anima/food i1en·1.1· 10 the die/ is diffïcu /110 es1ima1e. 
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A) résultats de l' ana lyse des fèces récoltées sur l' arène du Drèlô 

□ Vacc1n1um myrtillus pousses âgees 

Il Belula pubescens 

■ Calluna vulgaris 

[ 
décembre février avri l JUln 

B) résultats de l'ana lyse des fèces réco ltées sur l' arè ne des Pota les 

D Vacc1nium myrt1llus 

■ Betula pubescens 

■ Caltuna vulgaris 

Fig. 19. Evo luti on d u rég im e a lim e nta ire sur quelques a rè nes de parade des Ha ute s
Fagnes, e n fonction de la sai son, pour quelques espèces dominantes du régime 
alimentaire . Ces g raphi q ues sont obte nu s d ' après les travau x de D E L EVA L ( 1993) 
pour une période a ll ant de jui lle t 1992 à juin 1993. 
Black Grouse die! and seasona l varia/ions in d iffe renl are11a.1· of 1he Be lg ia n 
Hau/es -Fagnes. Local varia1ion can be seen in rela1ion 10 1he piani caver in 1he 
a rena. 
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C) résultats de J' ana lyse des fèces réco lLées sur l'arène des Pl énesses 

D Vacc1rnum myrt1llus 

■ Betula pubescens 

■ Calluna vulgans 

D Aanunculus repens 

2. L'emplacement des places de poudrage 

U ne autre composante du mili eu, souvent c itée dans la littérature comme 
indispensable à la présence du té tras lyre à un empl acement do nné, esl l'ex is
te nce de pl aces dites « de po udrage » où l ' anima l do it pre ndre des ba ins de 
poussiè res ou de sable indi spensabl es po ur se débarrasser des parasites du plu
mage ( G LUTZ VON BLOTZ HE IM et a l., 1973, no tamment). La proximité de ces 
places de poud rage pourrait-e ll e, par conséquent, conditi onne r l'établi ssement 
des arènes? 

Ces plages de poud rage sont , se lo n les aute urs, d es zo nes sabl e uses 
auprès des cours d 'eau , des sillo ns de cultures , des écorces, des souches po ur
ri es, vo ire des cendrées, etc. ; elles j o ui ssent e n o utre d ' un c limat chaud et 
d ' une sécheresse marq uée. O utre le g rav ie r des rivières, les té tras des Hautes
Fagnes po uvaient compte r sur les bordures pouss ié reuses des chemin s foresti e rs 
auj o urd ' hui trop souvent aspha ltés ou e mpie rrés . R ENARD e t S C HM ITZ (1988) 
observent , dans les Hautes-Fagnes, des pl aces de poudrage orig ina les : ce sont 
des tourado ns morts de molinie qui , après avo ir été g rattés, fo urni ssent le maté
ri e l po udreux de base, les o iseaux se frottan t dans les cuvettes aménagées à la 
base des to urado ns grattés. Vu l 'abo nda nce des mo lini es d a ns les H autes
Fag nes, les places de poudrage ne do ivent pas être considérées comme un fac
te ur limita nt de l' habita t du té tras ly re, aussi n ' e n avons-n o us g uè re te nu 
compte dans notre analyse multi vari ée. 
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3. La proximité des sites de nidification des femelles 

Une autre hypothèse souvent ava ncée pour exp lique r la localisation des 
a rè nes de parade es t la prox imité des sites de nidifi cation des feme lles a insi q ue 
des zones cho isies par ce lles-c i pour l'élevage des j eunes (DE Vos, 1983) . Les 
d istances citées d ans la li ttérature va ri ent, nous l' avo ns vu, e ntre 50 e t 4000 
mè tres. Il faut soulig ne r que les di stances les plus grandes sont observées dans 
des habitats très o uve rts, comme les to urbières nord iq ues e t les é te nd ues de 
la ndes à bru yè res e n Ecosse, o ù s ites de rep rodu c ti on e t s ites de parade, 
quo iqu 'éloig nés, sont néanmo in s à portée de vue e t d 'a ud iti o n les un s des 
autres (ROB INSON et a l., 1993 ; BAI ES, 1994 ; M ARCSTRÔM e t a l. , 1995). 

Po ur les Hautes-Fagnes, nous possédons peu de données quant aux s ites 
de nidifi cati o n des poules. Il fa ut en effet rappele r que, dans les rég io ns où les 
sites de nidifi cat io n ont été é tud iés , les nid s o nt é té re pérés pa r des c hi e ns 
d ' an·êt spéc ia le me nt dressés. Po ur des rai sons éthiques, R uwET et ses co ll abora
teurs se sont toujo urs refu sés à réali ser de te ls recensements. Dans un mili eu 
co mme les Fagnes, un nid découvert a en effet to utes les chances d'être détruit 
car les renards sui vent les« coulées» ains i pra tiquées et découvrent a lo rs aisé
m ent les couvées. 

Des ex pé riences de radio- repé rage po urra ient comble r cette lac une mais 
la capture d 'oiseau x pose également des problè mes é thiques lo rsq ue la popul a
tion atte int des seuil s bas. 

Auss i, les observati ons de nids re lèvent-e ll es d 'observati ons fo rtuites e t 
no n de reche rc hes sys té matiques: d es nids avec oe ufs e t po uss in s o nt é té 
découverts à plusieurs e ndro its, nota mment en Fagne W all onne et Fagne des 
De ux-Séries (Brac kvenn , Hosche it , B roc hepie rre , Gro ne ux, au long de la Pi s te 
Fagno ul , au bord de la pi ste N ° 4 o u cl ans la G rande Fange ... ), c'est-à-dire clans 
des mass ifs importants cl 'éri cacées (ca ll unes et myrtill es). 

Pa r ana log ie avec la litté rature , o n pe ut clo ne penser q ue les mass ifs 
cl 'éricacées importants s itués dans un rayo n de 1000 mètres autour des a rènes 
sont susceptibles de fo urnir aux poules des sites approp ri és pour la couva ison e t 
l'é levage des jeunes. Rappelons éga le me nt que les plantes d ' é ri cacées do iven t 
atte indre une certa ine hauteur (60 c m) pour héberger la plus grande d ivers ité 
d ' insectes et d 'ara ig nées, propices au développement des pouss ins (MAGNA NI, 
1987). Au sein des mass ifs d 'éricacées, des bui ssons bas épars aux branches 
retombantes (cf saules à o re illettes, j eunes cépées de sorbiers, vo ire des j eunes 
rés ineu x . . . ) pe uvent également se révéler d'exce ll ents abris pour les couvées. 

L ' a na lyse multi vari ée qu e no us avons réa li sée n ' a pas , ra ppe lons- le, 
montré une corré lation significati veme nt pos iti ve entre la pos iti on des arènes et 
la prox imité des zones propi ces à la rep rod uc ti o n. Néanmo ins , les d istances 
observées sur le terra in sont rare ment supé ri e ures à 300 mètres. 

4. La proximité des sites d'hivernage 

Q uo ique d ' importants mouvements a ient été enregistrés, notamment e n 
mili e u a lpin , la prox imi té éventuelle des s ites d ' hi vernage est égale men t sou
ve nt considé rée pour ex pli quer la loca li satio n des arènes de parade des tétras 
lyres (KRU IJT et al. , 1972 ; MAGNAN I, 1982 e t l 987 ; ELLISSON e t a l., 1984 ). 
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En effe t, si les fe me lles et les jeunes mâles réali sent en géné ral des mou
veme nts de plus grande ample ur pour gagner des s ites propices à l' hi vernage, 
les mâ les semble nt davantage proc hes des arè nes. Ra ppelo ns d 'a illeurs que, 
lorsque la popul ati on de tétras lyre était bien plus abondante dans les H autes
Fagnes, les coqs éta ient observés sur les arènes même durant les mo is d ' hive r. 
R ENARD (1 988 a) renseigne, comme sites d ' hive rnage en Fag ne W a llo nne, la 
sorberaie du Groneux la boula ie d u Drè lô, ainsi que l'extré mité occ ide ntale de 
la grande Tourbiè re, aux abords immédi ats de la pi ste Fagno ul et les zones de 
recrû foresti er situées entre le Drè lô et le bas de la piste Fagno ul. 

Nos observati ons corroborent ces données mais il fa ut également y aj o u
ter, lo rs des pé ri odes d ' enne igement, les pentes où la ne ige s ' accumule e t fac i
lite le c reusement d ' ig loos ains i que les zones o ù la no urriture hi verna le es t 
abondante ; les o iseaux répugnent, en effet, à se dépl acer à ce moment e t pas
sent une grande parti e de la journée tapi s dans les ig loos. Ain si, la plupart des 
zones réputées comme inté ressantes pour la nidifi catio n e t l'a limentation coïn 
c ident-e lles avec des zones d ' hi vernage inté ressantes (Grande Fange, rupture de 
pente de B rochepie rre, Gra nde to urbiè re, boul a ies et sorbe rai es cla ires, to ur
bi ères hautes du Mi sten et de C lefaye, landes à bruyères dans les Fag nes de 
M almedy . . . ). 

5. Le comportement des oiseaux 

Le comporteme nt mê me des oi seaux po urra it égaleme nt ex plique r la 
loca li sati on des arènes ou du mo ins leur succès re latif vi s-à-vis des feme lles . En 
effet, pa r des expé ri ences de rediffusion de cha nts sur le terrain , Hov1 e t a l. 
(1997) ont récemme nt dé mo ntré que les poules et les jeunes mâ les de té tras 
lyres ont une préférence marquée pour les sites o ù les voca li sations des coqs 
sont les plu s abo ndantes. 

Dans la nature, les fe me lles e t les j eunes mâles sera ient donc plus attirés 
vers les arè nes où no n seuleme nt les o iseaux sont les plus nombreux ma is auss i 
ve rs celles o ù les vocali satio ns sont les plus audibles de lo in. Dès lo rs, il serait 
inté ressant de fa ire une étude de propagation du son dans la réserve nature ll e 
des Hautes-Fagnes et de la confronte r à la loca li sation e t au succès re latif des 
arènes. 

Par a illeurs, ces é tudes démo ntre nt, s i beso in en éta it e ncore, l 'effet pe r
ve rs de la fe rme tu re d u mili e u pui sque le son se propage beaucoup moins bien 
e n mili eu fe rmé; les voca li sations ne peuvent dès lo rs plus j ouer pleineme nt 
leur rô le. De même, les bruits parasites du s à la c irculatio n importante des po ids 
lo urds sur les routes de Botrange, de M a lmedy , d 'Eupe n e t de la Baraque 
Miche l pourraient d iminuer le succès reproducteur de certaines arènes. 

Peut-être faud ra it- il vo ir là une ra ison à l' insuccès re latif de zones poten
ti e ll e me nt a ttracti ves ma is tro p e nserrées d a ns les m ass ifs bo isés (cas de 
C lefaye, de la zone fauchée dans le Steinley ou des Fagnes de M amedy . .. ) . 

Par a illeurs, les travaux de RI NTAMA KKI er al. (1 995) mo ntre nt aussi que 
les feme ll es de tétras ly res sera ie nt fi dè les d 'année e n a nnée à une arè ne 
d onn ée : la préfé re nce pour un s ite cho is i cont inu erai t d o nc mê me s i son 
attracti vité potenti e ll e (no mbre de mâles roucoul ant) diminue. Ceci ex pliquerait 
pe ut-ê tre pourquo i les tétras sont re marquable me nt fidèles à un s ite d ' arè ne 
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devenu impropre à la parade au sol (cas des fagnes du Nord-Est) mê me si une 
zone potenti e ll ement plus attractive est c réée à proximité. 

6. La proximité d'autres arènes 

Nous l' avo ns vu en introduction, la di stance entre deux arènes considé
rées comme différentes varie considérablement d ' une rég ion à l'autre, même s i 
l'on exc lut de cet examen l'habitat a lpin du tétras qui est fort peu semblable au 
nô tre. Dans les Hautes-Fagnes, la distance moyenne entre deux arènes actuell e
ment fréquentées est de plus de I 500 mè tres mai s certaines d ' entre e ll es ne sont 
distantes que de 500 mètres. R UWET e t a l. ( 1997) souti ennent l' hypothèse se lo n 
laquelle des arènes déplacées suite à des interventions humaines (dérangement, 
inadéquation du milieu ... ) peuvent pe rturber d ' autres arènes s i e ll es e n devi en
nent trop proches (cas de la Fagne W a llonne, notamme nt, où les tétras paradant 
sur les troi s arènes sont désormai s audibl es e t vis ibles de l'une à l'autre). Cette 
hypothèse semble confirmée par l' ana lyse multi va ri ée que nous avons réa li sée, 
puisque ce ll e-c i montre que la densité de té tras sur une arène est corré lée positi
vement avec la distance séparant cette a rè ne de sa voisine la plus proche. 
Néanmoins , dans certa ins cas, ces résultats doivent être modérés e n regard des 
di stances (plus faibles) qui ex istai ent autrefois entre deux arènes. Sans doute 
fa ut-il auss i nuance r ces résultats e n regard de l'ouverture du paysage, de la 
topographie (deux arènes très proches l' une de l' autre peuvent être abso lume nt 
séparées par le re lief ou par un bosquet) , voire en fo nction d 'études de propaga
tion du son (cf plus haut). 

7. Le dérangement et la pression touristique sur certains sites 

Le déran ge me nt e t la press ion to uri s tiqu e so nt en général avanc és 
com me une cause géné ral e du déc lin du té tras lyre dans la plupart des pays 
e uropéens (LONEUX et RuwET, 1997). 

Dans certa in s cas, il s peuvent même e ntraîne r le dép lacement d ' arènes et 
perturber ainsi la s tructure de la population d'une régio n. 

Dans les Hautes-Fagnes, depuis quelques années, des mesures sévères 
régleme ntent la c ircu lation du public durant la pé ri ode de reprod uction . Des 
a mélio rations pourraient e ncore y ê tre apportées e n prol o ngeant les pé ri odes 
d'interdiction (t rop courtes pour ce rtaines parties de la Fagne). Il faut égale
ment bannir le tracé de pi stes passant à proximité des a rènes; une distance 
minima le de 500 mètres en mili eu ouvert doit être respectée et les observations 
prouvent que , dans des mili eux particulièrement dégagés comme le Durèt, cette 
di stance serait même insuffi sante . 

Néanmoins , des dé rangements fortuits , survienne nt parfois notamme nt 
lors de trava ux pratiqués à la limite de la Réserve Naturelle (cas de Fagnes du 
Nord-Est). De même, lors de to ute opération de gestion et de recherches scien
tifiques, il est indi spe nsabl e que la quiétude des arènes res te le maître mot. 
Enfin s i, comme nous le pressentons, la pos ition des arènes est li ée à ce ll e des 
zones de reproductio n, de nourris sage ou de refuge hi verna l, il est primordi a l 
d ' accorder à to utes ces zones un maximum de quiétude . 

496 



CARACTERI STIQUES PAYSAGERES DES ARENES DE PARADE 

Conclusions 

Les observations réa li sées, les conclusions de l'analyse stat ist ique o u les 
données bibliographiques démontre nt, s i besoin en éta it e ncore , que dans les 
Hautes-Fagnes, comme dans les autres pays européens, les tétras affectio nne nt 
un habitat de tran s it ion co mpre na nt une mosaïque de milieux différents ; 
chaque composante de cette mosaïque est indi spe nsable aux tétras lyres pour 
l'accompli sseme nt de leur cycle vita l sa isonnier ou journa li er (voir fig. 20). 

Au sein de cet habitat, les tétras lyres recherchent pour parader des sur
faces relati vement planes, jo uissant d ' une large ouverture sur le paysage. Dans 
les Hautes-Fagnes, ces arènes sont re lat ive ment éloignées par rapport aux mas
s ifs de rés ineux et de feui llus: des di stances moyennes de 525 Ill et 400 m res
pec ti veme nt ont é té observées par rapport à ces boi s. Lorsque le boiseme nt 
e ncercl e totalement l' arène ( mêm e à bonne distance) , ce ll e-ci se révèle pe u 
attract ive (cas de C lefaye, de Hosche it, de l' lmgenbro icher Ve nn ... ) et peut 
même être abandonnée complètement (cas de Herrbrig, du Pré du Taureau o u 
de l'anc ienne arène d ' Oneux). Par contre, les arènes les plus acti ves (Fagne des 
De ux-Séri es et de la Baraque Miche l) sont ce ll es qui jouissent du paysage le 
plus dégagé. La fermeture du milieu et la présence concommittante de cervidés 
et de sang li e rs qui ne trouve nt p lus, en dehors de la réserve, des fo rêts propices 
à leur survie s'est avérée des plus négatives pour le succès des arènes e t l ' inté
rêt des zones re fu ges . 

Au printemps, la végétatio n des sites de parade est généralement rase, ce 
qui rend les évolutio ns des o iseaux plus aisées que dans la Fagne environnante. 
De mêm e, les té tras semblent préférer un sol sec e t peu mouilleux. La présence 
de plages marécageuses s'avère franchement répul sive pour les tétras (cf: arène 
de Kutenhart, par suite d ' un fa uchage trop assidu , e t ce rta ines zones de l'arène 
du Groneux). 

L 'ex pos iti o n ne semble pas devoir joue r un rô le prédominant dans le 
cho ix des s ites. Les arè nes sont s ituées indiffé re mme nt dans des c uvettes, à 
fl anc de versants (pour peu que la pente soit fa ible) o u sur des crêtes ; néan
mo ins, l' inc lina ison Es t-Ouest sera it préfé rée. Les o iseaux paradent touj ours 
préférenti ellement sur la zone la plus é levée de 1' arène (même par grand vent) . 
L ' ex istence d ' un mi cro-re lief ondulé (touffes de végétation , fossés de drai
nage . .. ) ou d ' arbustes iso lés permet aux o iseaux de s ' a lig ne r pa r rapport à des 
repè res qui délimitent les territo ires dévo lus à chac un . 

Les études réa li sées mo ntrent que c'est surtout la structure de la végéta
ti on sur et autour de l' a rène qui prédomine pa r rapport à sa compos ition . Les 
relevés phytosocio logiques sont en effet assez hétéroc lites , a lo rs que toutes les 
arènes ont en commun une végétation basse et un faible recouvrement par les 
li gneu x ou les herbacées é levées. 
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Fig. 20. Synthèse des composa ntes de l' habitat du tétras lyre d ' après M ULLER, 

1983 , adapté pour les Hautes-Fag nes . Attent ion , il va d e so i que si 
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Black Grouse habitat characteristics from M ULLER ( / 983) adaptecl for 
the Beliian Hautes-Fagnes. 

•our l ' é levage des je unes , la nidification et 

' alimentat ion des o iseaux 

arè ne de parade 

= == 

l ' échell e des hauteurs es t correctement respectée, celle des longueurs des 
d i fférents mili eux es t beaucoup plus importante, et les di stances réel les 
sont clone condensées. 
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Photo 34. L·étrépage de petites portions de landes tourbeuses donne des résult ats très inté ressants 
pour la régénération de la végétati on propi ce au tétras lyre. Ce mode de ges ti on ne doit pas être 
pratiqué trop près d·une arène ni . bien entendu, durant la période de reproducti on. 
Remedv ofscrappi11g the superficial larers (peat 111oor e11/wnces the g rowth of" Ericaceae a11d grass 
caver). However, this should be i111ple111e11ted neither i11 The vic inity of a11 are11a nor du ring Th e 

breedi11g season. 

Néanmoin s, il sembl e essentiel que les arènes soient s ituées à proximité 
de zones refuges (mass ifs c lairs de bui ssons o u mass ifs d 'éri cacées .. . ) offrant à 
la fo is des s ites de no urri ssage e t des s ites propices à la reproductio n e t au 
re pos. De mê me, dans la plupart des cas , o n trouve à proximité imméd iate de 
l'arè ne des mass ifs de myrtilles, ca llunes , bruyères o u des é tendues de lina i
g rettes ... Il faut soulig ne r que certaines zones de la fag ne, comme le coupe- feu 
des De ux-Séries, présentent potenti e ll ement toutes les caracté ri stiques d ' une 
a rè ne (à l 'excepti o n de la pro x imité immé dia te de ces zo nes de bui ssons 
refuges présents seule ment dans la zone du Noir Flohay) et ne sont pas o u très 
peu fréquentées pa r les coqs durant la période de bal::.. Le cas particu I ie r des 
Fagnes du Nord-Est re nforce cette op ini on, puisque l'abrouti ssement par les 
cerv idés y compro mettrait à certa in s end ro it s les ressources a limenta ires du 
tétras. Les myrtil les trop arasées sont, en hive r, dépourvues des pousses tendres 
que les tétras apprécient tant. 

Les arè nes doivent également se situe r dan s des zones jouissa nt d ' une 
certaine qui étude et être iso lées des chemins e t routes fréquentées. Quoique des 
mesures de rég le mentati o n sévères de la c ircul at io n pédestre a ient été ap pli 
quées en Fagnes depui s quelques années, l'ana lyse multi variée met néanmoins 
en év idence une corrélati on pos iti ve entre la fréquentation des a rènes e t l'élo i
gne ment des che mins. 

Enfin , il est ce rtain qu ' il fa ut tenir compte de critè res intrin sèques au 
comportement des oiseaux : la fidé lité des o iseaux à un s ite devenu impropre 
semb le indéni ab le et concernera it ta nt les mâ les que les feme ll es. Cell es-c i 
sera ien t auss i attirées davantage vers les a rè nes où les vocalisations sont les 
plu s inte nses. Dès lo rs, la fermeture du milieu j o ue rait éga le ment un rô le 
contrari ant par rapport à ce comporte ment. 
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Conclusions relatives aux mesures de gestion 

Le caractère transitionnel de l' habitat du tétras, mis en év idence tant en 
Be lg ique que dans d ' autres pays e uropéens, le rend d'autant plus diffic il e à 
appréhe nde r e t, p lu s encore, à gére r. Emettre des règ les préc ises de ges ti o n 
applicables à l'ensemble des sites fréq ue ntés par les té tras serait cari catural. 
C haq ue site a ses caractéristiques propres et des mesures ponctuel les de gesti o n 
doivent y être app liquées ; e lles doivent auss i être rev ues réguli è re me nt e n 
fo nction de l'évo luti on de la végétati o n o u du comporte me nt des o iseaux. Plu s 
encore ici que dans d 'autres domaines, le « fee ling » du naturaliste de te rra in 
a ins i qu'une connaissance approfond ie du comportement et des ex igences éco
log iques de l'o iseau doivent prédo miner dans les actes de gestion . 

Auss i, préconisons-nous la mi se en p lace d ' une éq uipe spécia li sée dans 
la gestio n du mili eu du tétras lyre et compre nant des bio logistes de terra in , des 
techni c iens et des o uvri e rs éco-cantonni ers . Cette équi pe trava ille rait e n é troite 
co llaboration avec les agents fo restiers et toutes les personnes responsables de 
la gest io n de la Réserve Natu re ll e des Hautes-Fagnes. 

Nous essayero ns néanmo in s de dégager ici (outre les mes ures ponc
tue ll es décri tes dans les fiches descriptives de chaque arène) les grands prin
c ipes à app liquer pour une gestion du mili eu favorab le au tétras lyre. 

La li gne de conduite principale de cette gestion doit ê tre l' ouverture du 
mili e u. Pe nse r que fauc he r le pé rimè tre des a rènes et abattre les a rbres aux 
abords immédi ats du site de parade sont des mes ures suffisantes pour ass ure r la 
survie et la prospé rité d ' une population de tétras lyres est une grave e rre ur qui 
ri squ e d 'entraîne r, à co urt terme, la di spa riti o n du tétras ly re du paysage 
fag nard. 

L ' ouverture du mili eu doit concerne r l'ensemble du do maine vita l d ' une 
popul ation de tétras lyre : il fa ut ag ir, non seulement sur les arènes et dans leurs 
abords immédi ats mais aussi, sur les sites propices au repos jo urnalie r, à l' a li 
mentation , à la nidification des poules ou à l'é levage des jeunes. Il fa ut égale
ment rétablir des connexions e ntre des portions de landes o u de tourbiè res iso
lées par le rebo iseme nt spontané de la Fagne. Mainte nir un paysage o uve rt 
sous-entend des abattages conséq uents dans certaines zones , comme les Fagnes 
du Nord-Est, où le recouvrement a rboré doit être ramené loca lement à mo in s de 
10 % (en ce qui concerne les grands arbres). 

Lors de l'abattage, il convie nt de respecter certaines règles que no us 
essayerons de résumer ici : 

• les pratiquer de préférence en autom ne et éventuell ement e n hi ver ; 
• maintenir non lo in des arènes des arbres isolés de petite ta ille . Des semi s 

nature ls de rés ineux seront auss i conservés car il s présente nt un meilleur 
abri pour les o iseaux en cas d 'intempé ri es. li convient en o utre de garde r 
de s rid ea u x d 'a rbres pour iso le r les s ites de parade des c he min s 
fréquentés ; 

• clans un rayon de 500 mètres au to ur de l'a rè ne, il fa ut procéder à des 
abattages de manière à ramener le recouvre ment arboré à un tau x infé
rieur ~1 10 %. Maintenir néanmoins des massifs de buissons et d 'a rbustes, 
par bouquets ; 
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• lo rs des aba ttages, les troncs doive nt ê tre évacués e t, s i poss ibl e, les 
branches. S i ce la s' avérait imposs ible il faut enlever les matéri aux de la 
zone de lande e t les compacte r e n tas, à proximité d' une li siè re fo res
ti ère. Il fa ut ve ille r néanmo ins à ce que la présence de ces tas ne fo urni s
sent pas à des prédateurs, comme les renards, un poste d 'affût. 

L ' abattage, po ur ê tre efficace, do it être sui vi de mesures d ' entreti en du 
m ilie u : fa uchages ou pâturages réa li sés sous des conditi ons bien préc ises. 

Les fa uchages des arè nes sont préconisés en s ites semi - nature ls (to ur
biè res dégradées et landes tourbeuses) et en sites artifi c ie ls (pra iries, coupe-feu, 
chemins plus ou mo ins dégradés . . . ). 

Po ur les pratiquer, il fa ut respec te r que lques princ ipes simples: 
• les réa li ser préfé renti e ll e ment à la fin de l'automne lo rsque les ba ies o nt 

cléja été b ien consommées par les oi seaux ; 
• utili se r des eng ins légers comme des débroussa illeuses manue ll es ou des 

motoculteurs équipés de barres faucheuses, cec i afin d 'év ite r le tassement 
de la tourbe. li fa ut e nsuite procéder à l'enl èvement du fo in et le compos
te r là où il n ' inte rfé re ra guère avec la présence des coqs. L ' idéa l é tant 
bien entendu d 'évacuer to ta lement les matéri aux, si le coût de l'opération 
ne s'avère pas trop é levé, pour évite r les impacts sur la végétati on. 

No us l'avons mentio nné tout au long de notre trava il , la qua lité des pe u
ple me nts d ' éri cacées est un facteur primordi a l pour la présence du tétras lyre à 
un endroit donné. S i en mili eu nature l, comme les to urbiè res hautes , nous ne 
préconi sons év ide mment aucun fa uchage, les étendues de landes à bruyères e t 
myrtill es pourra ie nt locale ment fa ire l'obje t d ' un fauchage de régénérati on, si 
nécessa ire . T out comme pour le fa uchage des a rènes, certa ines précautions sont 
néanmo ins indi spe nsables : 

• tout d 'abord , ces travaux ne do ivent pas ê tre pratiqués à proximité immé
d iate des s ites de parade e t doi vent ê tre exéc utés à l ' a uto mn e (sep
tembre-octobre, préférenti e ll e ment) ; 

• il s clo i vent concerne r de petites parce ll es (20 m x 20 m) fa uchées pro
g ress ive me nt e n ro tati o n a nn ée après année, vi a les pe rmuta ti o ns de 
fac iès, cec i afin de ne pas déstabili ser des arè nes vo isines ; 

• e nfin , ces travaux ne s'avèrent nécessa ires que si le vie illi sseme nt de la 
végéta ti on est affirmé. Rappe lons que di verses études montrent q u ' une 
haute ur de 60 cm des plantes de ca llunes et myrtill es est pré férable pour 
une plus grande dive rsité e n arthropodes. Comme sur les a rènes, le maté
rie l fa uché doit être ramassé e t évac ué de la zone considé rée. 

Po ur régénérer les landes à bruyère, des étrépages peuvent auss i être réa
li sés princ ipa lement clans des fac iès à mo linie sur sols tourbe ux. Ces étrépages 
visero nt à enleve r les to uradons et une fin e couche de tourbe (5 cm maximum), 
de ma ni è re à favo ri se r le déve lo ppeme nt des pl antes ty piques de la lande à 
bru yère humide, sans pour autant engendre r des mares, pe u propices à la pré
sence des tétras. Les parce lles étrépées le seront selon les mê mes modalités q ue 
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celles décrites précédemme nt pour les parcelles de landes à bruyère fauchées 
(éloig nement des arènes , pe tites ta illes et rotat ion) . Cette méthode est pratiquée 
avec succès dans d ' autres rég ions d ' Europe (Sa ll and se Heuve lrug aux Pays
Bas, Rhi:in en A llemagne ... ). 

Après abattage, les rejets sont prompts à apparaître et, sans inte rventio n 
humai ne ou animale, le mili eu se re ferme rapidement. Les débroussa ille me nts 
ou abattages successifs s ' avèrent fa stidieux et di spendie ux. Aussi est- il tentant 
de recourir à une méthode agro-pastora le ancienne, te ll e le pâturage. En effet, 
autrefoi s, une bonne partie des Fag nes était parcourue, durant la belle sa ison, 
par les troupeaux de moutons et de vaches sous la condu ite des he rdiers locaux. 
Ce pâtu rage e t les inév itab les incendies qui en découle nt o nt contribué à créer 
ce paysage de lande qui fa it aujourd ' hui no tre admiration. Le pâturage par des 
ov ins et des bovins est actue llement très pri sé par les gestionnaires de réserves 
nature ll es dans des mili eux comme les pe lo uses calcaires, les pra iries alluviales 
ou les mi lieux marécageux . fi présente certa ins inconvénients (nitrificatio n, pi é
tineme nts ... ) mai s a fa it ses preuves pour é vite r l' envahisseme nt d ' un milie u 
par les bui ssons. 

Photo 35. Dans le Sal landse He uvelrug (Pays-Bas). de g ros efforts so nt consenti s pour 
res taurer l' habitat du tétras lyre . Ic i, abattage de parce ll es fo res tières sui vi cl"étré pages . 
ln the Nether/ands (Sa/Lane/se Heu velrug) major habitat restoration works are perfonn ed 
ta restore Black Grouse 's habitats. 
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No us estimo ns qu ' il pourrait ê tre pratiqué, avec succès , dans certai nes 
zones des fagnes et e n particulier dans les Fag nes du Nord-Est, sous certa ines 
conditio ns : 

• il devrait intervenir sur des zones o ù un abattage des a rbres aura é té pra
tiqué I ou 2 ans auparavant. Fa ire pâture r sans a battage préalable donne
ra it pe ut-être des résultats in verses à ceux souha ités. En effet , l' envahis
sement foresti e r du mili e u fag na rd est déj à anc ie n e t bo n nombre des 
peuplements forestiers ont 20 ans e t plus. E n l' absence de jeunes reje ts, 
le che pte l se rabattra pré fé re nti e lle me nt sur les a rbri sseaux e t les mass ifs 
de myrtill es contribuant a in si à araser davantage des pl antes do nt les 
j e unes pou sses sont indi spe nsabl es à la s urvie du té tras. De plu s , les 
brouti s favori se ront l' implantation ulté ri e ure des g ra ines gene rees par 
les gra nd s a rbres prése nts s ur le s ite , leque l se bo isera donc e ncore 
davantage; 

• il dev ra it ê tre pratiqué entre la fin du mo is de juillet e t les pre mie rs jours 
de novembre (sui va nt les conditi ons mé téoro logiques) afin d 'éviter les 
dommages au restant de l'avifaune nidifi catrice. Souli gnons d 'a ill e urs 
que dans certaines rég ions le pâturage par les ov ins a été aba ndonné e n 
tant qu e mes ure de ges tion pour ces rai so ns (exemp le du Sa ll a ndse 
He uve lrug aux Pays- Bas) ; 

• la charge du chepte l do it ê tre soigne useme nt ca lculée e n rega rd des pa rti 
c ularités du mili e u fagnard pa rtic uli è re me nt pa uvre, a fin de ne pas c réer 
de problèmes de surpâturage ; 

• il devra it to ut d 'a bord s' exe rce r s ur des surfaces res tre intes avec un 
no mbre limité d ' anima ux (pé rimè tre de 500 111 sur 500 111 ) à l' intérie ur 
d 'ence intes mobiles déplacées dès que le but fixé est atteint; 

• po ur des rai sons é thiques e t déontolog iques év ide ntes , le pâturage ne 
doit pas être pratiqué à l' a ide de chie ns de berger: il est e n effet très dif
ficile de de mande r au public de supporte r des contraintes de plu s e n plu s 
pesantes a lo rs que les gestionnaires ag iraient a utre me nt. 

Toutes les mes ures de ges ti o n é numérées c i-dessus so nt rés umées e t 
i 11 ustrées dans les figures 21 à 28. 

U ne a utre li g ne de condui te à sui vre, e n priorité, pour la protect io n des 
populatio ns de té tras lyres e n Fagnes, est d ' assume r le ur quiétude tout a u long 
de l ' année e t e n particuli er durant la sai son de re productio n et l' hive r, sa isons 
cruci a les po ur le té tras. Cette mes ure do it v iser no n seule me nt les a rè nes e t 
le urs abords (comme c'est déj à le cas actue ll eme nt) mai s a uss i les zones pro
pices à la ni dificat ion des poules , à l'élevage des j e unes et à l ' hi ve rnage de tous 
les indi v idus. Des amélio rat ions à la régle me ntatio n actuell e concernant la ci r
culation e n Fagnes doive nt e ncore être apportées (voir remarques ponctue lles 
dans la première parti e du présent artic le). 

Nous l'avons vu tout a u long du présent a rti c le , la protecti on du tétras 
lyre dan s les Hautes- Fag nes implique de repense r g lobaleme nt l' affectation et 
la gestio n de certa ines zones de la Rése rve NatureJl e. Ai ll e urs e n E urope, des 
pl a ns g loba ux de res taurati o n du té tras ly re o nt été mi s sur pied (BERNA RD 
et a l. , 1994 ; D E FRANCESC HI , 1994; KLAUS et B ERGMANN , 1994; Ni EWOLD, 
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1993 ; HOLST-JORGENS EN, 1996). Force nous est de constater qu ' il s font, en 
Belgique, crue llement défaut. Ces plans entraînent la mise en oeuvre de travaux 
importants, réalisés sous la direction de scientifiques spéciali sés dans la gestion 
des populations de tétras lyres. Leurs lignes de conduite principales sont : le 
rétabli ssement du caractère transitionnel de l' hab itat du té tras lyre, la restaura
tion des mili eux tourbeux et des paysages landiques. Dans certa ines régions, 
des abattages co nséq uents so nt pratiqués (par exemp le, dans le Sa ll a nd se 
Heuvelrug aux Pays Bas, lOO ha de forê ts sont abattus annue lleme nt et 7 ha de 
landes sont étrépés chaque année, e t ce depuis sept ans !). 

Ces plans de restauration du té tras lyre supposent donc un souti en logis
tique et financier considérab le mais l' avenir du tétras lyre - espèce symbole 
du milieu fagnard dont la survie e ntraînerait à sa su ite ce ll e de toutes les 
espèces partageant le même écosystème - n 'es t-il pas un défi qu ' il nous 
appartient également de re lever ? 

Nota Bene 
A plusieurs reprises , nous avons insi sté sur la nécess ité de réa li ser des 

opérat io ns de ges ti on (fauc hages et rati ssages) de manière manuelle. Ces 
opé rat ions pourraient faire appel à des bénévoles so us la co ndu ite de 
sc ient ifiques ou autres gesti o nnaires compétents. Cet appe l permettrait ainsi 
à maintes personnes, qui ont gardé une nos ta lg ie de la Fagne, de re nouer 
avec ce mili eu dont il s se sentent trop souvent exc lus. 

Légende des figures 21 à 28 
Les figures 21 à 28 illu strent mie ux que ne po urrait le fa ire un long di sco urs la gest ion 

qu'il convie ndrait d'applique r sur e t autour des arènes dans les Hautes-Fagnes de Be lg ique. 
ous n· avons pas voulu représente r ici te l ou tel autre si te de parade mai s p lutô t illustrer 

diffé rents paysages avant et après les mesures de ges ti on. 
A in si , les figures 21 et 22 représentent le paysage d ' une a rè ne s ituée au coeur d' une 

lande tourbeuse dégagée et ce respect ivement avant e t après la ges tion. Le paysage idéali sé 
de la fi g ure 22 so us-entend le fau c hage d' une a ire de parade, une éc lairc ie du bosque t 
de nse de sorbie rs (ù droite sur la figure) e t des abattages des arbres de grande ta ille clans la 
lande e nviro nn ante. Les e ncadrés re prése nte nt des dé tail s de la végétation de la zo ne 
d'arène (ù gauche) e t d u bo is de sorbi e rs (à dro ite); ils illu stren t la transformation de 
ce ll e-c i au cours des sa isons. 

Les figures 23 et 24 représentent les mesures à applique r à une arène s ituée au coeur 
d·une la nde tourbeuse qui fl anque un rebord de pa lse. Les fauchages , débroussaill e ment , 
aba ttages, vo ire des é tré pages de certai nes zones pourraient au fil du tem ps aboutir a u 
résultat idéa lisé de la fi g ure 24 où l'on re trouve la végétation typique des pal ses e t des 
rebords de pal se (par1ies gauche el cen1rale de la .fïgure) ains i q ue sur les parce ll es étré
pécs des po rtions des p lan tes typiques de la tourbi è re . 

Les figures 25 e t 26 quant à e lles illu st re nt les mesures de gestion à applique r à des 
a rènes s ituées sur des prairies artific ie lles e t humides comme les pra iri es à joncs. Le fau
chage d·une ai re de parade, le dégagement des drains autour de cel le-c i e t !" o uverture du 
mi li e u env ironnant par abattage pe rmettraient d ' aboutir au paysage idéa li sé de la fi gure 26. 

Les fi gures 27 e t 28 illu stre nt égale me nt les mes ures de gestion à appliquer pou r une 
arè ne in s tall ée e n site art ifi c ie l, ic i en l 'occ urre nce un coupe- feu c réé clans la lande. 
L'entretien du coupe-feu est indi spensable mai s ne suffit pas : il faut éga le me nt ouvrir 
fortement le mili eu e nvironnant to ut e n ve ill ant à mai ntenir de place e n place des bosquets 
de saul es ou des a rbres de pe tite taill e. 

So,ne IC111dscapes of The Belg ian Hautes-Fagnes CIS viewed before and ll/ier (2 1 vs. 22, 
23 vs. 24. 25 vs. 26, 27 vs. 28) proposed manage111en1 works. Figures 22. 24, 26 and 28 are 
ideali:ed pic/Ures ofwha1 couic/ be achieved cifter imple111 e111i11 g appropria1e 11w1wge111e11 1: 
/. grass and lree c1111ing (22, 24. 26). removal of .rnperfïcial layers ofpeal 111oors (26), and 

firebreak (28) . 
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Fig. 22 
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Fig. 23 
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Fig. 24 
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Fig. 25 
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Fig. 26 
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Fig. 27 
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Fig. 28 
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Matrice de corrélation 

I OEO ONS ]:!. A .E li Al FF FR CH AF AA .M ç E s ME TL y 

T 1 

OEO -0.l51 1 

ONS 0.101 -0.193 
H -0.393 0.289 -9,278''' 

A 0.29-l -0.193 0.173 -0.334 

E -0.206 -0.226 -0.393 0.000 -0.262 1 

Il 0, 159 -0.056 -0, 132 0.000 0.551 0.11 3 
Al 0,238 0.000 -0.273 0,000 0.32-l -0.060 0.614 1 
FF 0.203 -0,037 0,043 -0.19-l 0.690 0.051 0.771 0.437 

V, 

1 FR "-' 0.187 0.000 0,238 -0,09S 0.365 -0.484 0.2-17 0.278 0.294 1 "-' 

CH 0.06-l 0.335 0.050 0,464 0,144 -0.182 0.253 0.032 0.300 0.099 1 
AF 0.-131 0.199 0.227 -0.230 0.426 -0.31 S 0.263 0.166 0.593 0. 16-l 0. 1-ll 
AA 0.023 -0.252 0.671 -0.29 1 0.399 -0.17 1 0,163 -0,206 0.338 0,249 -0.047 0.261 
M -0.19-l 0.259 -0.218 0.225 -0.-158 0.353 -0.S58 -0,2S6 -0.522 -0. 192 -0. 120 -0.-159 -0.2-19 1 
C 0,011 0,080 -0.190 -1 ,234''' -0.506 0.218 -0.538 -0.227 -0,574 -0,646 -0,023 -0.259 -0,25 1 0.318 1 
F -0.057 -0,193 -0,050 0.000 -0.006 -0.262 -0.351 0.0 15 -0.47S 0,30 1 -0,167 -0.4 18 -0.1 85 0.293 0.051 
s -0. 12-l 0.078 0,11 3 0.1 35 -0.5 18 0.000 -0.8 18 -0.39-l -0.766 -0.499 - 0.141 -0,356 -0.275 0.515 0.768 0.383 
ME -0.220 - 0. 176 -0.076 -0,076 -0,280 0,269 -0.426 -0.305 -0.-192 -0.796 -0,266 -0,333 -0,089 0, 103 0.784 0.025 0.679 
TL 0.348 0.060 0.0 1-l -9,220''' 0.264 -0,204 0.288 0.102 0.-129 0.552 0.164 0.486 -0.097 -0.299 -0.681 -0.222 -0.616 -0.728 
V -0.063 -0.253 -0.071 -0.219 -0.295 0.258 -0,547 -0,532 -0.-190 -0.312 -0.276 -0.384 -0. 166 0.259 0.428 0.046 0.482 0.5-15 -0.158 

<1> E- 16 
<2l E- 17 
Dl E- 18 



ANNEXE 

Contribution relative à la variance 

Orthogonal - Direct Oblique - Direct Oblique - Joint Oblique - Total 

Facteur 1 0,243 0,228 0.0 14 0,242 

Facteur 2 0,144 0,132 - 0,007 0,125 

Facteur 3 0,229 0,213 - 1.456 E-4 0,213 
Facteur 4 0,135 0, 128 0.047 0,175 

Facteur 5 0,129 0,11 3 0,028 0,141 

Facteur 6 0,120 0,119 - 0,015 0,104 

Facteurs avant rotation 

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 

T 0.334 - 0.277 0,0 11 - 0,071 0,7 12 - 0.025 

OEO - 0,008 0.578 - 0,223 0,458 0.248 0.032 
ONS 0. 167 - 0.596 - 0,424 0,429 - 0,267 - 0.039 

H - 0,140 0,658 - 0,245 0,324 -0,345 - 0,087 

A 0,693 -0,324 0,097 - 0,080 0,001 -0,264 

E - 0,298 0,185 0,684 - 0,206 - 0,268 0.322 

B 0,769 0,206 0,444 - 0,076 - 0,183 - 0,200 

Al 0,483 0,324 0,23 1 - 0.338 0,180 -0,525 

FF 0,850 - 0,005 0.375 0. 120 - 0,068 0,003 

FR 0,629 - 0,026 - 0,602 - 0.328 - 0,052 0,038 

CH 0,266 0,421 - 0,128 0.529 0,002 -0, 153 

AF 0,6 12 -0,182 0,058 0.424 0,447 0,088 

AA 0,339 - 0,66 1 - 0,063 0,292 - 0,440 - 0,037 

M - 0,603 0,308 - 0,228 - 0.15 1 - 0,058 0,197 

C - 0,788 - 0,048 0,231 0,238 0,320 - 0,25 1 

F - 0,282 - 0,048 -0.562 0,561 - 0.010 - 0,402 

s - 0,875 - 0,118 - 0,222 0. 161 0,190 - 0,197 

ME - 0,760 - 0.297 0,407 0, 163 0,023 - 0.248 

TL 0,663 0. 149 - 0,222 - 0,097 0,255 0,564 

b - 0,619 - 0,330 0,09 1 - 0, 143 0, 11 3 0.429 
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ANNEXE 

Vecteurs propres 

Vecteur 1 Vecteur 2 Vecteur 3 Vecteur 4 Vecteur 5 Vecteur 6 Vecteur 7 Vecteur 8 Vecteur 9 Vecteur 10 

T -0,131 0,177 -0,007 0.053 0.578 0.021 -0.1 70 -0.441 0,282 0,141 
OEO 0,003 -0,368 0,149 -0,340 0,201 -0.027 0.463 0,094 -0,307 0,177 
ONS -0,066 0,379 0,283 -0.318 -0.217 0.033 -0.066 -0,108 0,349 -0,067 
H 0.055 -0,419 0,164 -0,241 -0.280 0.073 -0.322 0,0 12 0.285 -0,287 
A -0,273 0,206 -0,065 0,059 4.164 E-4 0.223 -0.051 0,152 -0.492 -0,410 
E 0,117 -0, 11 8 -0,457 0. 153 -0,2 17 -0.272 0.048 -0,379 0.126 -0,130 
B -0,302 -0, 131 -0,297 0.056 -0.148 0, 169 -0.092 -0.021 0.018 0.179 
Al -0,190 -0.206 -0, 154 0.251 0.146 0,444 0.094 0,014 0.287 0.046 
FF -0,335 0.003 -0,25 1 -0,089 -0,056 -0,003 0.050 -0.150 -0. 159 -0.163 
FR -0,248 0,017 0.402 0,243 -0,042 -0,032 0.024 -0.063 -0.062 0.326 
CH -0,105 -0,268 0,086 -0,392 0,001 0,130 -0.466 -0.376 -0.316 0.168 
AF -0.241 0,116 -0,039 -0,3 14 0,363 -0.074 0.213 0.091 0.081 -0.409 
AA -0.1 33 0,421 0.042 -0,2 17 -0,357 0,031 0.247 -0.21 8 -0.007 0,220 
M 0.237 -0. 196 0, 152 0, 11 2 -0,047 -0,166 0.366 -0.563 -0.02-l -0.189 
C 0.3 10 0,031 -0, 155 -0, 177 0,260 0,212 -0,024 -0. 132 0.017 0.246 
F 0.111 0.03 1 0,375 0.416 -0,008 0,340 -0.066 -0.082 -0.180 -0.2-lO 
s 0.344 0.075 0. 148 -0, 11 9 0,155 0, 167 -0,010 -0.083 0.055 -0.233 
ME 0.299 0.189 -0.272 -0.121 0,019 0,2 10 -0,102 0. 181 -0. Il 0 -0.104 
TL -0.261 -0.095 0. 148 0.072 0,207 -0,477 -0,222 0. 105 0.068 -0.179 
V 0,244 0,210 -0.061 0, 106 0.091 -0,363 -0.3 18 0.025 -0.306 0.12-l 

Solution orthogonale 

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 

T 0, 11 4 - 0,076 0,092 - 0,123 0,809 0,065 
OEO -0,150 - 0,202 0,045 0.76 1 0,091 - 0,064 
ONS ---0, 105 0,887 0,060 0,047 0,088 0,092 
H - 0,068 - 0,086 0,021 0,680 - 0,517 0,044 
A 0,635 0,3 10 0,221 - 0. 177 0,297 0,056 
E ---0,006 0,411 - 0, 183 - 0,349 -0,43 1 0,547 
B 0,878 - 0,064 0,266 0,027 - 0,03 1 - 0,25 1 
Al 0,756 - 0,389 0,062 0,055 0, 133 0,258 
FF 0,732 0,147 0,350 0,033 0,196 - 0,406 
FR 0,180 0,192 0,77 1 0,002 0, 11 2 0,440 
CH 0. 197 0,080 0,055 0,7 15 0.0 14 - 0.095 
AF 0.259 0,244 0,205 0.238 0,693 - 0,303 
AA 0,200 0,858 0,064 - 0,20 1 - 0,02 1 - 0, 120 
M - 0,563 - 0.323 -0,073 - 0,068 - 0,347 0. 155 
C - 0.367 - 0,198 - 0,844 0,055 0, 100 0.0 13 
F ---0, 154 - 0,089 - 0,003 0,189 0, 143 - 0,886 
s - 0,63 1 - 0,017 - 0,653 0,073 - 0,0 17 0.3 15 
ME - 0.243 0,006 -0,889 - 0,234 ---0,084 - 0.093 
TL 0,0 17 - 0,091 0.846 0,089 0,358 - 0.209 
V - 0,653 - 0,083 - 0,224 - 0,455 0.011 - 0,165 
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