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SUMMARY 

Comparative study of male-female relationships in the Common Buzzard Buteo 
buteo and in the Peregrine Falcon Falco peregrinus during hatching time 

One buzzard pair and one peregrine pa ir were compared during hatching period 
to de te rmine the behavioural consequ ences of reversed sex ua l s ize d imorphi sm. 
Conce rnin g the nest attendance , the intra-specific diffe rences between males and 
females are more pronounced than the inter-spec ifi c differences . ln bath species, males 
incubate a longer time before hatching than they brood after hatching. lt is the opposite 
for females. The ana lysis of brooding re li e fs clearly emphas izes the domination of the 
female in the site attendance schedule. The fema le monopo li zes the eyrie after hatching. 
Evo luti ve explanations of reversed sex ual size dimorphi sm are di sc ussed. 

RESUME 

Les comportement s d ' un couple de Buse vari able Buteo bureo et d ' un coupl e de 
Faucon pèlerin Falco peregri11us ont été comparés lors des éc losions afin d ' analyser les 
conséquences comportementales du dimorphisme sex uel inverse de taille . Concernant 
le temps de présence au ni d, les diffé rences intra-spécifiques entre mâles e t femelles 
sont plus prononcées que les diffé rences inter-spéc ifiques. Chez les deux es pèces, les 
mâles couve nt dava ntage avant ! 'éc los ion qu ' après, le contra ire est observé pour les 
fem e ll es . L 'analyse des re lais de couvai son montre clairement le contrô le exercé par la 
fem ell e sur le temps de présence du mâle au nid : la feme ll e monopoli se l 'a ire après 
l 'éc los ion . Ces rés ultats sont di sc utés à la lumiè re des hypothèses portant sur le 
déte rmini sme sex uel in verse de taille. 
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INTRODUCTION 

En ana lysa nt le comporteme nt d ' un coupl e de Fauco ns pè le rin s Falco 
peregrinus brookei (P. CARLIER, 1987, 1989) et d ' un cou ple de Buses variables Buteo 
bureo (C. H UBERT, 1989, 1990) juste avant ! ' éc los ion, des s imilitudes comporte
mental es ont été re levées, parti culi è rement dans la re lati on mâle- feme ll e. Buses et 
fa ucons appartiennent à des fa mill es vo isines mais d istinctes. Auss i, d ' un point de vue 
phylogénétique, il parait intéressan t de noter des ana logies étho logiques entre ces deux 
espèces. Ces espèces ont en commun un d imorphi sme sex ue l in verse de ta ill e : les 
fe me ll es sont de plus grande ta ill e que les mâles , chez les buses comme chez les 
faucons pè le rin s (res pecti vement 5-10 % et 15 %). Par con tre, il n ' ex iste aucune 
différence de colorati on li ée au sexe . 

MATERIEL ET METHODES 

Une a ire de Fa ucon pè le rin et un nid de Buse vari able on t été obse rv és à une 
di stance de 250-300 m à ! 'a ide d ' un télescope (x20-60) et de jume ll es (x8) , quatre jours 
avant et quatre jours après les éc los ions. 

- L 'a ire du pè lerin a été obse rvée durant di x jours, du 2 au 12 av ril 1987 . (pendant 
30 h). Troi s jeunes on t éc los le 9 av ril. 
L ' aire de buses a été observé huit jours du 19 av ril au 7 mai 1989 (pendant 90 h). 
Un seul jeune a éclos le 3 mai. 

Concernan t les durées de présence à l'a ire, le tes t de Mann-Whitney a été utili sé 
pour comparer les sexes entre eux pui s les espèces entre e ll es , le test de Wilcoxon pour 
comparer les deux périodes (avant et après éc los ion) et le khi-deu x pour comparer les 
di fférents types de rel a is de couva ison. 

RESULTATS 

Temps de présence des mâles et des femelles à l'a ire 

Avant l'éc los ion (fig. 1) , le mâ le est souvent observé au nid. Après l 'éclosion 
(P. 2), les mâles sont rarement prése nts au nid . Les temps de présence à l' a ire diffèrent 
significati vement entre les sexes quelles que so ient la péri ode et! 'espèce (U =9; p<0,05 , 
n= l6) . 

Le temps de présence à l'aire du pèlerin mâle ne d iffère pas signi ficati vement de 
celui de la buse mâle, toutes péri odes confondues. 

Le temps de présence à l ' a ire de la feme ll e pè le rin ne d iffè re pas 
signifi cati vement de ce lui de la buse fe me lle, toutes périodes confond ues . 

Le temps de présence à ! ' a ire évolue significativement (T=-0,26 , n= 16. p<0,05) 
entre les deux péri odes (avant et après l'éc losion), pour les mâles et pour les feme ll es , 
dans le co uple de buses et dans le coup le de pè lerin s. Une modifi cation du temps de 
présence au nid résulte donc de ! 'éclos ion. 
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Les mâles sont signifi cati vement moins présents au nid après ! 'éclos ion (T=-2, 1, 
n=8, p<0,05 ). Par contre les femelles couvent moins avant ! ' éc los ion qu 'après (T=-2, 1, 
n=S, p<0,05). 

Il n 'ex iste donc que peu de di ffé rences dans les temps de présence au nid des 
bu ses et pèle rin s pour un même sexe. Malgré les grandes di sparités sur le plan 
écologique entre ces deux espèces, des similitudes étho log iques ex istent au cours de la 
pé ri ode de nidifi cation . Ces ressembl ances pourra ient ê tre plu s ou mo ins li ées à 
l'ex istence d ' une re lation mâle-femell e s imil a ire . L ' étu de de cette re lation dev rait 
permettre de comprendre les causes de la modifica ti on du temps de présence au nid de 
chacun des sexes avant et après ! 'éc los ion. Une analyse de la re lati on mâle-femelle a 
donc été conduite lors des re lai s de couvaison, où mâle et feme ll e se retrou vent 
simultanément à ! 'a ire. 
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Fig. 1. Temps de présence au nid du mâle et de la femelle de Faucon pèlerin et du mâle et de 
la femelle de Buse variable. 

Les interactions entre mâle et femelle à l'aire (tableau I) 

Les mâ les quittent général ement le nid avant l ' arrivée des fe me ll es (re la is 
rapide). En revanche, il arri ve que les femelles refusent un re lais de couvaison. Ell es 
peuvent égal ement céder leur place de couvaison au mâle après un déla i re lati vement 
long (plus d ' une minute). C'est alors un relais avec réticence. Il arrive que les mâles se 
posent à l'a ire e n l 'absence de la fe mell e . C hez le pè le rin , ce la provoque 
systématiquement le retour rapide de la fe melle au nid et l' envo l du mâle (re lai s avec 
ag ress ion). 
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Tableau I : Les re lais de couvaison chez la Buse va riable et le Fa ucon pèlerin. 

pèlerin Buse 

Relais de la part de Mâle Femell e Mâle Femelle 

Relais rapides 2 3 2 6 

Relais avec agression du partenaire 0 3 0 0 

Relais avec réticence 2 0 3 1 

Relais refusé par le partenaire 5 0 3 0 

Relais en absence du partenaire 3 0 1 0 

Pour ana lyse r le s diffé re nc es intersex ue ll es dans l ' occ urence de ce rt a ines 
séquences comportemental es, nous avons regroupé les comportement s ayant une même 
connotatio n : 

- Le pre mi e r gro upe (constitué des re lais rapides et des re lais avec ag ress ion) se 
carac té ri se par le départ imméd iat du partenaire au nid. 

- Le second g ro upe (constitué des re la is avec réticence et des re lai s re fu sés au 
partena ire) se caractéri se par la persistance du partenaire au nid. 

Les différe nces entre mâ les e t femelle s sont s ignifi cat ives dans le premi e r 
groupe (x 2=4 , s=3 ,84, p<0 ,05 , ddl= 1) : les mâ les se font év incer de ! 'a ire par les 
femelles . Mâles et fem e lles diffèrent s ignificati vement dan s le second groupe (x2= 10,3 . 
s=3,84, p<0 .05, dd l= 1) : les feme ll es sont prioritaires au nid. La domin ation de la 
femelle sur le mâle à ! 'a ire est ain si mi se en év idence chez la buse comme chez le 
pèlerin. 

DISCUSSION 

Mal gré la diminution du temps de présence du mâle à !"aire ap rès l'éc losion , ces 
résulta ts montrent que la motivation du mâle pour couver ne d iminue pas ( il es t enclin à 
rejoi ndre l' aire en l ' absence de la feme lle): le mâl e est to ujo urs mo ti vé pour couve r 
ma is la feme ll e lui limite l' accès au nid. Elle est dominante à l' a ire, le mâl e ayan t en 
outre fréquemment des att itudes de soumission (tê te basse) vi s-à-v is d ' e ll e . A insi, chez 
les deux espèces, la femelle « contrôle » le temps de présence du mâ le à ! ' a ire. 

Cepe nd ant , le comportemen t de domination de la fe me ll e sembl e ê tre plu s 
accentué chez le pè lerin que chez la buse (le temps de présence à !"aire du mâ le pè lerin 
diffère s ignifi cati vement du temps de présence à l'aire du mâ le buse après !" éc losion). 
Ce la peut être mi s e n re lation avec le plus grand dimorphi sme sex ue l chez le pè le rin. 

De nombreux auteurs o nt proposé des hypothèses sur le détermini sme évo lutif 
du dimorphi sme sex ue l in verse de taill e . Des ex plication s éco log iques ont é té 
avancées : Pour SELA NDER ( 1966) le dimorphi sme sex ue l in verse de taille réduirait la 
compétition a limenta ire entre les sexes, le ur pe rmettan t de vivre dans un espace plus 
réduit que s' il s prenaient des proies de même tai ll e. Se lon STORER ( 1966), ! ' avantage 
évo luti f du dimorph isme de ta ill e sera it q ue, de par sa petite ta ill e, le mâle peut se 
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spéc iali ser sur les proies les plus pe tites, plus nombreuses dans l'env ironnement; cette 
particularité serait importante pour la survie de la ni chée pui sque le mâle est le principal 
pourvoyeur de proies pendant la pé riode de reproduction. Cette hypothèse a é té re mise 
en ca use par MUELLER & BERGER ( 1970) dont les trava ux mo ntre nt qu ' il n 'ex iste 
auc une diffé rence dan s la préférence aliment aire entre m âles e t fe melles ad ultes d ' une 
espèce très dimorphique (Accipiter striatus). Po ur MOSHER & MATRA Y ( 1974) le 
dimorphisme inverse de ta ille permettrait une d iminution des beso ins énergétiques du 
co uple. Ces différentes hypothèses propose nt un avant age évo luti f au dimorphisme 
sex ue l inverse de ta ille, m ais ont é té systématiquement remi ses en cause par MUELLER 
( 1990) . De plus, « s i le dimorphi sme est li é au sexe, ! ' avantage évo lutif doi t être lié au 
sexe et non à des contingences éco log iques » (CADE, 1960). D 'après notre é tude , une 
ex plica tion é tho log ique doit ê tre considérée. CADE ( 1960) fa isa it ! ' hy pothèse que la 
reproduction chez le Pè le rin ne peut être ré uss ie que lorsque la fem elle es t dom inante 
sur le mâle. NEWTON ( 1986, 1988) préci sa it que les feme lles les plus grosses arri vent à 
se reproduire à un plus j e une âge que les feme ll es les plus petites. JEHL ( 1970, 1973) 
montrait que chez les couples nouve ll ement formés , plus le couple es t d imo rphique , 
plus il ponda it tô t en sa ison. A uss i, po ur MUELLER ( 1990), le dimorphi sme in ve rse 
sera it dû à la fac ilitati on de la dominance de la femell e, e t à la formation puis la 
ma intenance d ' un li en de coupl e très fort. Nos résultats permettent d 'étaye r l' hypothèse 
de MUELLER ( 1990) : la dominance de la feme lle conduit à une rég ulation du temps de 
présence du mâ le, ce dernier é tant a lors poussé à chasser. 
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