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SUMMARY : Sexual precocity of European quail (Coturnix c. Coturnix)
wintering in Portugal

Qr-rails issired of mi_grant parents show a lar-se variability of their reploch"rctive phe-
notypes when cxposcd in captivity to a winter Sahelian photopcliod (16" lat. N.). Fifiecn
per ccnt of'these f'erÙales lay spontaneously in December and/or.lanuary ; 75 %, heli>rc late
April.

In orclcr to evzrluate the possibitity of this sexual prccocity in nalural conditior.rs, we
have rneasured the gonadal development and other sexual characteristics : song, cloacal
devefoprnent, pair tbrmation o1'the Errropcan qr"rail (C'olrrrtri.r t. totunti.r) populations win-
tering in the alluvial plains in the Centre (19-,+0" lut. N.) ol'Portu-ual. Thc stutly was based
on samples of birds shot there durin-q the hr-rnting seas()ns (September to December) of
l9L)1.1992.1993 and t994 (n = 149).

Rcsults indicale that these wintering populations are starting their sexual develop-
ment in late autumn. Importancc and chronology ()l'this sexual precocity seem to be relatecl
with sex : males were sexually more udviurcccl than fèrnales. Distinct results were obtained
in dilïcrent years and stations accorcling to weather con<Jitions (ten'rperature) : in December
1992 (cold winter) only 38 % ol'tl're birds analysed in the coastal stations showed a begin-
ning of sexual development. ir.r contrast with the BB 7o observed in December 1994.

A large proporti()n (46 %, nralcs.5l %, fèmales) of the birds shot in coastal statior-rs
(any tiozen day) showcd sigrrs of sexual precocity (more than 100 mg of gonad wcightl.
Only a few birds wcre c()ncerned the same year in colder interior stations ol'Centre
Portugal as Guadiana basin (0 % nrales and l8 % females).
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Comparison with previous results obtained for Morocco and Portugal allows us to
say that the European quail scasonal cycles are similar in both North African and lberian
areas. Those wintering birds, probably « short migrants », are prccocious March breeders,
which means that in mild winter, they can initialize their sexual development as early as

December.

These results justity the need of a wise protection of the quail present in December
in some Portuguese agrosystems. Such conservative nreasures could have interesting
consequences on the kinetics of all thc Atlantic quail populations.

Key words : Common q:uail. Coturni.\ (. ('oturni-r, sexual development, breeding cycle,
photoperiod, wintering, Porrugal.

nÉsurtztÉ

Des cailles issues de parents migrateurs expriment une grande variabilité phénoty-
pique de leur sexualité quand elles sont exposées en captivité à une photopériode hivernale
sahélienne (l(r" lat. N.). Quinze pourcent des fèmelles pondent spontanément en décembre
et/ou janvier. J5 %, t,'ant la tln avril.

Pour voir si cette précocité sexuelle se rencontre dans la nature, le développement
des gonades et d'autres caractéristiques sexuelles (chant des mâles. formation des couples,
longueur de la fènte cloacale) ont été appréciés dans les populations de cailles des blés
(Coturnix c. coturni.r) hivernant dans les régions centrales du Portugal. Les cailles analy-
sées (n = 149) ont été tuées àr Ia chasse en aLrtomne (septembre à décembre) des années
I 99 l. I 9e2, I 993 et I 994.

Les oiseaux analysés présentent un début de développement sexuel avant le solstice
d'hiver. L'importance et la chronologie de cette précocité sexuelle sont en relation avec le
sexe: les mâles sont plus avancés I elles varient surtout d'une région à I'autre, et d'une
année à I'autre, avec les conditions climatiques (température).

Dans la basse vallée des fleuves Sorraia et Tejo (climat plus doux du Centre-litto-
ral, 39" lat. N.), la proportion moyenne d'oiseaux dévetoppés était de 46 Vo pour les mâles
et de 5 | o/a pour les femelles. Au contraire. dans la vallée du Guadiana 

- 
région plus

l'roide de l'intérieur ,le pourcentage de cailles dans ces conditions ne dépassait pasOTc
pour les mâles et l8 7c pour les femelles. Dans les mêmes stations littorales, on observe
i38 % dc cailles développées en décembre 199,1 (hiver doux). pour l'ensernble des deux
sexes, tandis qu'elles représentent seulement 38 7o en décembre 1992 (hiver plus fioid).

En comparant ces résultats avec ceux obtenus précédemment au Portugal et au
Maroc, on peut conclure que le cycle sexuel saisonnier est très semblable aux latitudes
inférieures à 40" N. Si I'hiver est doux dans ces pays, les cailles hivernantes pourraient
commencer leur développement sexuel partiel très tôt, c'est-à-dire dès décembre. Le suc-
cès reprodr.rcteur de ces oiseaux sub-sédentaires pourrait expliquer les hautes densités
qu'on peut tr()uver à la fin de I'automne au Portugal. Cela justifie une protection raisonnée
de ces oiseaux, qui pourrait avoir des conséquences positives sur la cinétique démogra-
phique de toutes les populatir>ns atlantiques.

Mots-clés: Caille des Blés, Coturni-r t. totuntit L.. cycle reproducteur, photopériode
température, hivernage, Portugal.
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lntroduction

La caille des blés, Coturnix c. c'ctlunti.r. est traclitionnellement considérée
colrme un oiseau long migrant avec une aire d'hivernage dans les régions du
Sahel et une aire de reproduction en E,urope et au Maghreb (JonNscano, 1988).
Cependant, les études les plr-rs récentes (GuyoMARC'a, 1992; Guyora,qnc'u
et ol.. 1998) suggèrent que, dans les dernières décennies, il y aurait eu de
grands changements dans le statut des populations sur la façade atlantique de
1'aire de répartition. Les mouvements migrat<)ires latitudinaux et altitudinaux
de faible amplitude auraient pris la place des importantes migrations nord-sud
de la majorité des oiseaux. Ces changements pourraient être attribués à des alté-
rations clinratiques et agronomiques importantes (PUTGCERVER et al., 1989 ,

Sarxr-J.rlr,tn et GLryoMARc'rr, I990; Cuvovenc'le, 1992).

Ainsi, pour sinrplifier. deux phénotypes migratoires extrêmes peuvent
être considérés : ,. court migrant )> et « long migrant ». Le phénotype « court
migrant , serait par ailleurs avantagé par sa précocité sexuelle (Guvovlnc'u et
Bnt-uer,tee, 1998). Les références à des populations non migratrices ne sont pas
rares. Par exemple, en Angleterre (Warens, l8-53, cité par Monenu. l9-5 l; et.
plus récemment, alr Portugal (RurrNo, 1989 ; Guyovrrnc'H eL FoNTouRA,
1993 I FoNToLIRA et GoNçer-ves, 1995). Cependant. l'irnportance de ces obser-
vations n'est pas bien connue. On ne sait pas s'il s'agit d'une caractéristique de
la population paléarctique ou seulement de profils individuels concernant une
r.r.rinorité des oiseaux.

La caille des blés est incluse dans I'annexe II de la Convention de Bonn
relative à la préservation de I'avifaune migratrice (1979), soit comrne une
espèce apparaissant dans « un état de conservation défàvorable ». Le déclin
observé dans les dernières années dans quelqr.res régions semble aggravé par
1'affaiblissement des flux migratoires prénuptiaux (Rolrx. 1985. com. per.s.) et,
par conséquent, celui des processus reproductifi estivaux.

Ainsi, en tenant compte «le ces nouvelles hypothèses, ce sont les popula-
tions migratrices au long cours qui semblent les plus concernées par les appré-
ciations pessimistes. Ce sont elles qui justifient les mesures de conservation à
prendre, notammenl en terme d'habitat. Simultanément, les populations les plus
centrales de I'aire de répartition: péninsule Ibérique, Afiique du Nord, ont
peut-être évolué di1Iéremment. Il est possible qu'elles constituent désorrnais le
potentiel biologique le plus important au sein de I'ensemble de la métapopula-
tion paléarctique occidentale. Doit-on poursuivre leur gestion comnre s'il
s'agissait toujours de populations migratrices ?

Pour répondre à cette question, on a étudié le développement sexuel des
populations naturelles de cailles des blés hivernant au Portugal. en prenant
c()n1me référence un échantillon de cailles élevées s()Lls une photopériode hiver-
nale sahélienne.
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Matériel et Méthodes

Approche expérimentale : aptitudes sexuelles des femelles
élevées sous une photopériode hivernale sahélienne

Quarante fèmelles (20 en 1987 et 20 en lc)Ull) nées au cours de l'été pré-
cédent ont été placées, pendant l'automne 19t36 por-rr le pren.rier lot et I'automne
1987 pour le second lot. en petits groupcs de 4 à 5 individus clans des terra-
riums ( I x 2 m). La photopériode est équivalente ii celle qtr'elles auraient vécue
lors d'un lrivernage à la latitude de Dakar (l(r" lat. N.). c'est-ir-clire uvec un
niveau r.ninirnum de ll h de lun.rière. À partir cle l'éc1r-rintlxe cle printernps, la
photopériode évolue comme dans la nature en Bretitgnc : 48" Iat. N. L'arlpli-
tr"rcle thern-rique est d'environ -5 "C pendant I'hiver, avec des tempérittr-il'es r.nini-
males régLrlièrcs sr-rpérieures à l0-l I "C en.janvier et tévrier. Les oiscitux sont
examine<s et palpés régulièrernent pour situer les phases de mue et préciser la
date de leur prenrièrc ponte et celle des oeufs suivants.

Le développement sexuel des populations naturelles
hivernantes au Portugal

Les oiseaux (n = 149, clont 106 mâles et 88 tèmelles) ont été tués ir la
chasse en aLrtomne (septernbre à décerrrbre) dans les années 1991,1992, 1993 et
1994. Les actions principales ont eu lieu dans des plaines alluviales, d'agricul-
ture intensive (Zecr mais, Ht:liotttltLr.s trrtrtutr.r, Tritit'tttn oe.ttiÿum et Ori:.ct sutit,ct)
de la basse vallée des fleuves Mondego et Vouga (40" lat. N., alt. l0 m, n = 28),
de la basse vallée des fleuves Sorraia et Tejo (39" lat. N., alt. l0 m, n = 117), et
cle la vallée clu fleuve Guadiana. près d'Elvas 13c)" lat. N., alt. 200 m, n = 49). À
ces latitudes, et pendant I'automne. la photopériode présente une phase lumi-
neuse minimale sans crépuscule de t heures l-5 (fig. I ).

Le développement sexuel a été evalué par le poids des gc'»nades. Cinq
stades ont été définis : du stade I, repos sexuel (< 20 rrrg pour le testicule, et
< 215 r'ng pour I'ovaire) au stade V, pleine reproducticrrt (lOO %, dr-r poids ntaxi-
mum, c'est-ir-dire plus de 700 mg pour le testicule, et plr-rs de 400 ntg pour
f'ovaire) en référcnce à la croissance pondérale des gonades cle Crtrurtti.r'.juprt-
nica (Gttyor,tAR("H et GuvolaeRc's, 1986) ainsi qu'aux mesures réalisées sr-rr

des cailles reprocluctrices .. marocaines » (SerNr-Jelve et GLJY()MARc'H. 1990).
Les cailles jeunes. âgées de moins de huit semaines, ont été exclues (n = 441.

Dans la basse vallée des lleuves Sorraia et Tejo. nous avons apprécié
certains aspects dr-r ct:rr-nportcmcrrt reprodllcteur (chant et fbrmation dc cor-rples)
par des contrôlcs auclitifi ct des battues au chien d'arrêt. Parallèlement, la lar-
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l'ig.l Localisation cles trois stati()ns d'échantillonage ar.r Portug:rl ; en tircté: isotherrncs
de.janvicr. A clroite'. variation saisonnière cle la durée clu.jor,rr (crépuscules nilrr
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geur de la fènte cloacale a été mesurée sur les cailles capturées dans cette
région. Deux classes ont été considérées aussi bien pour les mâles que pour les
femelles. D'un côté. les oiseaux en repos sexuel, et d'un autre côté, les individus
en début de développement sexuel : f-ente cloacale de plus de 4,-5 mm de lon-
gueur, avec une lèvre dorsale épaissie (SarNr-J,tr-uE, 1990).

Les efIèts des variables (f-ente cloacale, couples levés, etc.) qui pouvaient
donncr lieu z\ r-rne ségrégation de la poprrlation d'oiseaux chasséc ar.rx différentes
périodes ont été appréciés par le test du X2 (Fowr-nR er CorrEN, 1986).
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Résultats

Aptitudes sexuelles des femelles élevées en captivité sous une
photopériode hivernale sahélienne

La distribution saisonnière de la semaine d'entrée en ponte cle chaque
lèmelle apparaît sur la figure 2, ainsi que l'évolution du pourcentage de

tèmelles pondeuscs alr cours du premier senlestre de 1987 et 1988. Il n'existe
aucune différence signilicative entre les deux années.

Nous observons Lrne très grande variabilité interindividuelle des dates de

début de ponte qui s'étalent du 25 décembre au l5 juillet. avec un mocle centré
sur la première quinzaine du mois d'avril. Quinze poLrr cent des fèmelles pon-
dent leur premier oeuf entre le 2-5 décembre et le l5 janvier, à une période d'au-
tant plus précoce que la photophase est stabilisée à son niveau minimum (11 h
de lumière). Après un creux en janvier-février, qui correspond normalement à

la phase de mue prénuptiale, une nouvelle proportion de femelles atteint la
maturité sexuelle fin février - début mars. Le nombre de nouvelles pondeuses

passe par un maxirnum en avril. A cette date, 75 o/o des fèmelles ont eu au

moins une phase de ponte. Puis, nous observons à nouveatl un creux coïncidant
avec la phase d'activité migratoire d'avril-mai. Dès la fin de cet épisode mi-ura-

toire printanier. six oiseaux nouveaux (15 %) commencent a pondre à leur tour.
rnais il I'aut attendre la prer-r.rière quinzaine de.juillet pour que totttes le-s cailles
aient commcncé à pondre.

Une lèmelle qui participe àr r-rn épisode reproclucteur participe égalernent
aux suivants, le plus souvent sans phase migratoire intermédiaire. Si bicn clue

les cailles les plus précoces, qui pondent fin clécembre, ont pratiquement la
capacité de se reproduire toute I'année, à condition de retirer les oeufs pondtts.
Les capacités migratoires de ces oiseaux sont très fhibles, et la ponte s'inter-
rompt r"rniquement pendant la mue automnale (octobre et novembre).

Le développement sexuel des populations naturelles
hivernantes au Portugal

On a pu constater pendant toute la période automnale que 35 7o des

oiseaux présentaient un début de développement sexltel. Il n'existe aucune di1--

férence significative entre les deux sexes si on se base sur le poids net des

gonades. Mais si on se fie au stade de développement, on peut dire qr-re les

mâles étaient plus avancés que les fèmelles.
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Fig.2. Distribution de tiéquence de la date du premier jour de ponte chez les l'emelles
élevées sous une photopériode hivernale sahélienne, et évolution saisonnière du
pourcentage de pondeuses (n = 40) i pj : mue post-juvenile, pré n. : mue prénuptiale.
Frequent: distributiotr ol the.l'irsr dov o.l'egg-lar-ing in cuptive .fenrules e.rposetl t1
'sahelian n intering pllotoperiod, und .scusonna! ey'olutirsn of' the pntltot'tiort tlf
la,-ing.fentales (N = 10): pj : post-.juvettile molt: pré. n. : prertulttiu! nuth.

Evolution saisonnière

Chez les mâles. l'évolution de ce pourcentage est très nette (fig. 3) et il y
a une association statistiquement significative avec la saison (X2z= | 1,598;
p < 0,01 ; n = 106). Depuis le début du mois de septembre.jusqu'au t6 octobre.
seulement 8 o/o (1113) avaient un poids testiculaire supérieur à 2l mg. Cette pro-
portion croît ensuite régulièrement : 20 7o (9146') du l7 octobre au 26 novembre
; et 47 o/r, (22/47) depuis cette date jusqu'à fin décembre. Pendant cette dernière
période on a même trouvé 4 mâles au srade III (testicule > l0l mg) et 3 au
stade IV (testicule > 25 I mg, max. 524 mg), soit 75 7o des oiseaux tués.

Chez les femelles, les pourcentages sont élevés pendant tout I'automne :

32Ea (7/22),367o (9/25) et 44Vo (18/41) pour les rrois périodes définies.
cependant, il n'y a que deux tèmelles (5 vo) avec le poids de I'ovaire supérieur à
100 mg (maximum 132 mg), c'est-à-dire au stade III. Malgré une croissance
progressive, il n'existe pas de différences significatives entre les trois périodes.
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F'ig.3. Distribution clu p()Lrrccntage de cailles lnâles ct tèrnelles sextlellement cléveloppées.

ilu c()Llrs des trois périoclcs étr.rdiées et dans les dil'férentes stations cl'échantil-
I6nnage au Portugal : Il, III et IV : st:tcles de dévcloppetnent scxuel cr()issilnt
appréciés à travers le poids cle leurs gonades.

Pcrtarttage,s ol se-ruulll'tleveloped tnule (nd |enkrle quoils, ttconlittg 1o llrc s(ds(»t

untl rlrc tli./Jerenrsttrnpling «reus itt Prtrtugcrl : II, lll, lV: iru'rea';irtg,sc-\uul sloge\

us tlelitted br rlte gonatlul weigltt rt birds.

Comparaison entre les stations

On observe une grande variabilité de la précocité sexuelle entre les diffé-
rentes stations d'échantillonnetge. La proportion d'oiseaux en débr-rt de dévelop-
pemerlt sexuel est significativement supérieure dans la bitsse vallée des t-leuves

Sorraia et Te-io aussi bien pour les mâles (X2. =20,439: p < 0.0 I I n = 106) que

poLrr les tèrlretles (Xr: = 8.070 ; p <0,05 ; n = 88). Dans ces cler,rx régions. le
p()Lrrcentage est lespectivemellt de 4(t a/t' (30166) poLlr les mâles et de 5l c/t'

(26151) p()Lrr les f'en'relles.
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Fig.4. Dévetoppement sexuel des cailles présentes dans la basse vallée des fleuves Sorraia
et Tejo (Porttrgal) en décembre. A : Distribution dLl poLrrcenta.ce de cailles sexuelle-
ment developpées au cours des dil'férentes années (ll. IIl. IV : stades de développe-
ment) i B : Distribution du pourcentage de cailles avec un cloaque developpé ct de
couples levés ar.r cours du temps en I994.
Seruul develr)pntent o.f tlutrils settled in the Sorruiu tuttl Tajo rirer (Potullul) in
Decetnbar. A : percetttttge of .se.ruollt'developed bird.t from year to tear (ll, lll, lV
tts itt ltrecccdirtg.figure) ; B : Per<etttuge of setuully daveloperl qudil, dnl nuntber.ç
of tnutcl 1ruir.sî(rrted itt tlta tour.sa ol titne in uriunrrt 1991.

Au contraire, dans la basse vallée des lleuves Mondego et Vouga et dans
la vallée du Guadiana. la proportion de mâles dont Ie poids tcsticulaire clépasse
les 2l rrg est respectivement l5 Vc (2/ 13) et 0 Vo (O127). La proportion de
fèrnelles au stade II (ovaire > 45 mg) est respcctivenTerfi 2J a/(, é/15) et 18 c/t

(4/22) (fig.3).

Comparaison interannuelle

Elle est possible sculement entre I 992, 1993 et 1994 pour la basse vallée
cles l1euves Sorraia et Tejo en décembre (fig. 4a). On observe dans ce cils des
différences signil'icatives dans le cléveloppement sexue I (.X22 = 9,09 I ;

p <0,05 I n = -5 l). Ainsi, tiS 7c des oiseaux (23/26) éraienr au moins au stade II
en 1994, tandis qu'il n'y avait que -59 7a (lO/11) en 1993. et38 c/c (3/8) en 1992.

Il est intéressant de noter que les cailles les plus developpées (stades III
et IV) étaient t()utcs originaires de la basse vallée des tlcuves Sorraia et Te-to. et
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qu'elles furent tuées en 1994. Dans cette région, on a mesuré la largeur de
la fènte cloacale sur 82 individus (57 mâles et 25 femelles). La proportion
d'oiseaux avec une fènte cloacale supérieure à 4,5 mm augmente progressive-
ment (fig. 4b) d'une façon statistiquement significative:20 Eo (2/ lO) à

la mi-octobre;22a/o (ll/49) fin novembre; puis 527o (12/23) en décembre
(X2z= 1,017 ; p < 0,05 ; n = 82).

L'étude des comportements sexuels observés dans la basse vallée des
fleuves Sorraia et Tejo est en parfait accord avec tous les résultats précédents.
En ef'fèt, nous avons entendu les premiers triolets des mâles le 28 novembre en

1993 et encore plus tôt (13 novembre) en 1994.

On peut déduire des battues au chien d'arrêt que la proportion d'oiseaux
levés par paire croît progressivement (:;-zt = 10,578; p <0,0 I ; n = 288) au

cours du temps (fig.4tl;. Jusqu'au l6 octobre, on a levé 29 cailles dont seule-
ment 6 étaient appariées (21 o/a). Du 17 octobre au 26 novembre, cette propor-
tion atteint 44 o/o (78 cailles appariées sur 176 levées). A la fin de l'automne (fin
décembre), la majorité des oiseaux (46/83 soit 55 a/o) est appariée. On estime
qu'il s'agissait bien de couples, car dans 93 o/o des cas contrôlés (n = l4), les
deux oiseaux levés étaient bien une paire hétérosexuée.

Conclusion et Discussion

Après trois génerations d'élevage en captivité, les cailles des blés
(Coturnix c. coturnix) issues de parents fbndateurs migrateurs capturés dans la
nature manifestent une grande variabilité intrapopulationnelle de leur précocité
sexuelle. Quand elles sont exposées à une variation de la photophase hivernale
simulant celle de Dakar (16" lat. N.), le mode principal de la distribution de fié-
quence du premier oeuf pondu est centré sur la première quinzaine du mois
d'avril. Mais une fraction non négligeable des femelles (15 o/o) pond en
décembre etlou en janvier, alors que la durée du jour est nettement inférieure à

I I heures 30.

De nombreuses recherches endocrinologiques ont pourtant démontré
I'importance inductrice majeure de I'accroissement de la photophase sur la
sexualité des oiseaux (Fanruen et MEDwALT, 1952). On montre chez- la caille
japonaise d'élevage que la libération de l'hormone lutéinisante (LH) intervient
pour des durées critiques du jour excédant 12 à l4 heures suivant la saison
(Folrprr et MAUNG, 1978 ; RoerNSoN et Follerr, I982 ; Wnoa et al., 1992).

Ces processus activateurs contrôlent-ils pour autant à eux seuls les cycles
reproducteurs dans la nature '? On peut en douter. << Pour beaucoup d'espèces
d'oiseaux vivant dans la zone tempérée, par exemple le canard colvert, les com-
portements sexuels s'intensifient pendant les mois d'hiver bien avant que la
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durée critique du jour soit atteinte » (SH.rne, 1984). Ces espèces (revue par
MonlEy, 1943) exprimeraient ainsi une rythmicité annuelle endogène
(GwrNNen, 1975). Ainsi, des cailles des blés écloses en été. er mainrenues en
conditions thermiques et photopériocliqr-res constantcs pendant des mois ( I 1,20-
l2.1OLD; 20 "C), commencent spontanément àr se développer sexuellement en
décembre. malgré la brièveté relative du jour (ClrvovRnc'u et al., l99O).

Les résultats de la première expérience exposée ici confirment cette apti-
tude à anticiper sur I'allongement des jours. Ils montrcnt aussi que I'intensité de
cette tendance varie dans la population de référence : seulernent une fraction de
notre échantillon (15 ô/r) atteint le stade ultime de développement en janvier, à
condition cle n'êtrc jamais exposé à des températures intérier-rres à I I "C.

Est-ce que ces potentialités peuvent réellement s'exprimer dans la n.rture
por-rr les cailles, et notitmment au Portugal'l Les mesures pondérales des
gonades, efI'ectuées sur les échantillons chassés en automne entre 199 I ct l99rl.
prouvent qr-r'il en est bien ainsi. Malgré une variabilité interindividuelle consi-
dérable, une partie importante cles popr-rlations hivernantes portugaises ntontre
très tôt un débr-rt de développemcnt sexuel significatif.

La précocité sexuelle est aussi évidente par l'étude des autres variables:
la longueur de la fente cloacale. ainsi que les comportements sexuels (chant et
appariement). Ces deux variables sont corrélées au laboratoire (SarNr-Jar-1.rE,
1990). La plupart des oiseaux avec Lut cloaque de plr,rs de 4 mm réalisent déjà
des parades et des tentatives de cclpulation. D'autre part, on sait que le chant du
mâle stimule Ie développement sexuel des l'en-relles (Gr-.r yolrnRC'H et
Guyor.,tanc'u, 1989; GuvovnRc'H et RrcHARr). 1990). ce qui peut justitier la
rr.raturité plus avancée observée chez les mâles.

Les cailles des blés hivernantes qui se développent sexuellement au
Portugal restent ainsi plusieurs mois au stade de l'appariement. Elles ne pour-
suivent pas le cycle jusqu'à nidifier et/ou pondre comlne on l'a vu au labora-
toire. Il y a deux explications complémentaires pour justifier ce blocage du
cycle reproducteur. Tout d'abord, la durée de la photophase naturelle de
décembre ar-r Portugal est très inférieure à ce qu'elle était dans I'expérience de
laboratoire : t her-rres au lieu cle I I heures, ce qui limite fbrcément les et'fèts
inducteurs de la luntière.

Ensuite, il fàut prenclre en compte les effets de la températture subie par
les oiseaux. on a démontré. en élevant des cailles japonaises en volières exté-
rieures, que la température ambiante joue un rôle modulateur sur la concentra-
tion de LH au printemps (WADA et ul., 1992). Quand vienr I'automne, des rem-
pératures inférieures à l0 "c sont nécessaires pour obtenir une régression
complète de la sexualité ; faute de quoi les cailles en hivernage conservent un
niveau d'activité gonadique fàible, mais sufïisant pour chanter, parader, et
rnême copuler (Tsuvosur et WAD^. 1992).
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Ces résultats expliquent ce qui se passe à la fir.r de l'automne au Portugal.
Malgré une influence certaine de la photopériode, qui indr-rira les développe-
ments sexuels constatés en mars ultérieurement (GUYOMARC'H et FoNrounn,
1993), les facteurs endogènes, puis les conditittns climatiques (notamment la
température) jouent un rôle plus important que prévu par les théories sur la
photo-réfraclorité rel ative.

Ceci explique les dil-férences obtenues dans différentes régions du
Portugal et pendant les différcntes années d'étr-rde. La basse vallée des f-leuves
Mondego et Vouga est classée comrle appartenant au type « méso-méditerra-
néen r> de la région bioclimatique « eurosibérienne ». Les autres régi()ns, lil
basse vallée des fleuves Sorraia et Tejo et la vallée du Guadiana, sont toLlte

deux incluses dans Ia région .. méditerranéenne ',. mais respectivement dans le
type « méso-méditerranéen sous-humide >> et le type « thermo-méditerranéen
sous-hurnide » (Rtvas-MeRTINEZ, 1979 ; Rrv,qs-M,rnrlNez et al., 1990). Cela
veut dirc que dans ces deux dernières régions, I'hiver est plus dottx clue dans la

première. L'analyse des variables climatiques (information de I'lnstitut de
Météorologie dr"r Portugal) montre que l'amplitude thern-rique et surtout le
norlbre de.iours givrés sont bien plus importants en décembre dans lit vallée du

Guldiana (9.6'C. et 12 jours givrés en 1994) que dans la basse vallée du
Sorraia et Tejo (8,6 "C, et 0 jours givrés cette même année).

En comparant ces résultats avec ceux obtenus par S,llNr-JALME et
GL.tvov,rnc'u (1990) pour le Maroc (février, mars) et par GuvoveRC'H et
FoNrounn (1993) pour le Portugal (en mars). on peut déduire que, au moins
dans quelques régions avec des hivers doux. le cycle saisonnier est semblable
pour les deux pays. ll taut noter que. en se basant sur I'importance de la couche
graisseuse accumulée par les oiseaux. F<tNt'ctuRe et GoNÇALVes (1995) ont pu

montrer que 1à où la précocité sextrelle est plus importante (basse vallée des

t-leuves Sorraia et Tejo), il y a une tendance très marquée pour la sédentarisa-
tion, avec des densités très élevées de cailles (FoNroune et GoNÇALVEs, 1996 a,

b). Ainsi, on ne pellt plus conserver les appréciations anciennes pour détern.riner
les mesures de gestion cynégétique et de conservation de I'espèce au Portugal.
Un critère qui consiste à fixer l'arrêt de la chasse à partir du moment oùr les

oiseaux ont conlmencé ler-rr migration prénuptiale n'a plus aucun sens quand on
a allàire à une popr-rlation qui se prépare à réaliser son premier cycle reproduc-
teur srlr placc sans rligrer.
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