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SUMMARY : Use of space by breeding female in the Little Bustard
Tetrax tetrax

Agronornic space occupation ol'threc raclio tau-ted ach-rlt lcrnales of Little Bustard
(Tetra.r tetrax) and one malc. was studiecl in Francc dr-rring the rvhole reproductivc season.
The l-ield work was conducted durir.rg two succcssivc ycars (1998-99) in the . Region
Centre " wl-rich appears as the actual northern lirnit ol sunrnler reprodr-rctive area in the
species. Two females caught in 199[J camc back on thc sarnc site thc following year.

Birds were localized 3 times a day with il grcat uccLlrircy by mobilc antcnna, and
thc X. Y clata were captured under Ran-ee V progranr in ordc'r 1() c()r'npllte their home range
it.t lwo ways: the « Polygone Minirnal Convexe " (PMCI) arrcl the « Clllslcr Based Aretis >>

(CBA) which nrinimize the unoccupied spaccs.
The total sizc of the home range durin-u sumnrer rangcd l'r'onr 6(X) t«r ll00 ha

(PMC) into which the CBA n'rethod harnessed several prelèrrcd corc arcas rclching about
30 to 70 ha ir-r the whole. The individual home range changes over thc sc:rsor.r ilr relation t()
thc f'unctional phase ol'the reproductive cycle. It ranged liom l2l to 332 ha (PMC) belbre
egg-laying (respectively l4 to 21.5 ha with CBA method); and duling this rnating periocl
horne rangc of'each lèrnale overlaps scvcral male territories (n = 4 to 6). Fclnlle s thcn use
a vcry snrall urea lLround the nest (2 to 3 ha. CBA) during incuhation: ulier whicl-r the
home range incrcases t() reach l5 ha during breeding, and remains unchangecl until 1l.rc

young are -5 wccks old.
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Otïice National de la Chasse, Ditection cle la recherche et du Développement, stzrtion de
Chizé. F-79360 Beauvoir/Niort. Francc.
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Frorn the be-uinning. fèmales stay continuously insidc tlrc whole area defined by the
gathcrecl displaying males. What looks at first sight us a Cor.r.rrnunal Displiry Site
(C<lutlntl,qtr et LAUNAY. irt 7,r4p.) apperlrs in trur study rlrcit its a multi-fr.rnctional habitat
where lèrrales choose their r.nates, fbur.rd tl-reir-lirod rcquirenrents (same fbr males). egg-
laying sites. and finally suitable conditions to breed their chicks.

Data show that the socio-sexual structure ol'Little Bustard difïèrs from what is
called zr Lek system, even il'males sccrn to be gallrered in sorne way like some << arena >>

species. Above all, they untlerline the crtrcial intercst of tlrese . traditional ,> colonial sites,
and -jirstily the necessity ol'cortcentrating agri-cnvironrrrental nreasures on such places.

Key words : Little Buslar<1. Tctrtt.t /{,/r'.r.r, h()n1ù ran,se. breeding tèmale. socio-ecokrgy

RESUME

L'occupaliorr cle l'espace pnr trois l'enrelles rcproductriccs ct trn nrâlc d'Outarde
cancpetièrc ('l'clru.\' t(tt'«.r\ it été étudiée par radio télémétrie penclant cleux saisons dc
reproductior.t sur ur.t tc'rritoire de la Région Centre (France) en linritc Nortl de l'airc de niili-
l'iclt iort (lù cùttù csPù'cc r r r i g.r:rl lir'c.

La surtace du domaine vital saisonnier varie de 600 à l l(X) ha pour les lènrelles
avec la méthode cltr Poly,eone Minimal Convexe (P.M.C.). Une scconcle te'chniqtre.
« Clustcr Bascd Arcas " (C.B.A.), minimisant les espaces non exploités par les oiseaux, a

perrlis de préciser le Domaine Vital Plincipal : 30 à 70 ha clél'inissant dcs firyers préféren-
tiels d'activité.

Le rctour e n 2" année des fe me Iles captLrrées l'année précédcnte a démontré
I'attachement des oiseaux à une station précise chez l'espècc. L'zrnalyse dr.r clonraine vital
clu nrâlc suggère un nrode très comparablc cl'occr"rpation cle I'espace par petites unités
préiérées.

L'évolution du domainc vital au cours cle la saisolr de reprodr-rction montre des dif'-
Iérences suivant les phases du cycle biologique clcs trois tènrelles. Avant la ponte, la super-
ficie du domaine vital global est irnp()rtantc: l2l. l-52.-5 et 332 l-ra selon la méthode
P.M.C. ; respectivenrent 14, l4 et 21.5 ha avec la secorrclc méthode. Au cours de cette
phase. les fèmelles ont toLltes visité plusicr"rr-s territoires de mâles (n = 4 à 6), chacun repré-
sentant un candiclat à l'accouplerlent.

Pendant les périodes dc ponte ct d'incubation. I'espace utilisé est laible de 2 à 3 ha
(C.B.A.): il auglnente pencl:rnt l'c<levage des _jcunes pour atteindre une quinzaine d'hec-
tares avec la nrêrle technique clc calcul. Après la reprodr.rction, on constate de nouveau unc
augmcntati()n importantc clu ckrmaine vital allant de 476 à 796 ha (P.M.C.).

Au cours tle ces clil'lërentcs phascs, Ics f'emelles sont restées dans l'espacc clél'ini
par la ctrlonie des nrâles, nrttlanl cn exergue que celui-ci ne remplissait pa: urriquc'rrrc'nt
une tirnction de sélcctiorr sexuelle, nrais qu'il otliait également les qualités nécessaircs àr la
nidification ct I'élevage dL:s jeunes. Ce constat, ainsi que le comporte mcnt dcs rnâles nup-
tiaux au scin cle la colorrie étut.liée, cxclut l'Outarde canepetière des espèces pr'ésentanl ull
systùnrc socio-se xuel de type . lek ., même sous une tbrme . éclatée ..

Ces rc<sultitts.lpporlent donc des éléments nollveallx sur Ia socio-c<cologie tJe

I'cspècc ct sur la fréquentation cles espaces anrénergés dans le cadre cles Mcsurcs Agri-
Envirtrnnerncntales. Ils.justifient. itt.t'ine.la décision de << concerrtrer, les anréna,rernents
sur la zonc li'équentéc par les mâles nuptiaux. Mais ils uous ir.rvitent aussi ir considér'er un
espace pltrs vaste lors de la période précédant le départ des oiscaux cle la zone cl'étude.

Mots Clés : Outarde canepetière. TeIru-t îeîru-r. dorraine vital. habitat. rcproduction
radiopistage, socio-écologie, aménilgcmcnts

l



L'OUTARDE CANEPETIÈRE

lntroduction

L'Outarde canepetière (Tetrax tetrtt-r) est une espèce migratrice partielle
caractéristique des milieux steppiques et des grandes plaines céréalières
ouvertes du paléartique occidental. Cet oiseau fait partie des espèces protégées
vulnérables en Europe (Tucrnn et HEATH, 1994) et particulièrement en France
(Jot-rver, 1996 et 1997). Abondante en Beauce au début du siècle (PenrHurs,
1978), mais aussi en Champagne Berrichonne, l'espèce a beaucoup régressé. La
limite nord de I'aire de reproduction se situe aujourd'hui à hauteur cle la Loire
(fleuve) dans la Région Centre ;et c'est dans le Boischaut Nord (47" l5'lat. N.
et l" 45'long. W.) que l'on observe l'une des deux dernières importantes colo-
nies de cette région administrative (Lzrt, 1997').

Depuis 1997, des mesures de préservation ont été mises en place sur le
site abritant cette colonie (Lerr et Hencorr, 1998). Il existe une Mesure Agri-
Environnementale (M.A.E.) issue du règlement C.E.E., dont I'objectif est
d'adapter les pratiques culturales à la biologie de I'espèce en période de repro-
duction. Par le biais de contrats, les agriculteurs réalisent des mélanges de gra-
minées-légumineuses considérés comme favorables à I'espèce et s'engagent à
ne faire aucune intervention entre le 1., mai et début août. Le choix a été fait de
concentrer ces « M.A.E >> dans le périmètre de la colonie qui regroupe la quasi
totalité des mâles nuptiaux. Ce choix est-il pertinent compte tenu du manque de
connaissances sur la biologie de cette espèce ?

Le regroupement vernal, puis estival, des mâles en colonies lâches, géo-
graphiquement bien localisées, a orienté l'attention des biologistes et des amé-
nageurs sur ces espaces « traditionnels ". Les mâles y défendent des territoires
individuels espacés (Monee.u et al., 1995) à I'intérier-rr desquels ils expriment
les parades sexuelles et peut-être 1'ensemble des mécanismes de sélection intra
et inter-sexuelle (Scuur-2, 1985 ; BenNano, in YEarvnN-BenrHELor et JARRv,
1994; PernErlr, 1993; G.E.P.A.N.A., 1991).

Les observateurs s'accordent à dire que les femelles fréquentent au
moins occasionnellement ces mêmes espaces (Cenouoer, 1978 '. Scuulz,
I 985 ; Benrue,np, I 985 ; Pernerrr, 1 993). Par contre, les avis divergent sur les
secteurs réservés aux nids et à la conduite des nichées. Pour certains auteurs, les
fèmelles choisissent un site de nidification à proximité des places de chant des
mâles (BourrN et MErArs , 1995 ; Pernrrrr, 1993). Pour d'autres (ScHur-2, 1985
et 1987; GeeaNn, 199 l), les fèmelles quittent la zone où les mâles paradent
après I'accouplement, et vont souvent pondre à plusieurs kilomètres.

fJne bonne connaissance des exigences spécifiques en matière d'habitat
est un préalable nécessaire aux mesures d'aménagements agronomiques que
1'on pourrait préconiser; mais les travaux sur la sélection de I'habitat
concernent exclusivement les mâles (Scuul2, 1980; Bourlu, 1988 et 1996;
MospvxtN, 1992 ; ManrrNpz, 1994 ; Bourrn e t al., 1994, Ser-euoLARD er
MonEa,u, 1999). Très peu d'informations sont disponibles sur les femelles
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(Sc'ttt-tlz, 198-5 ct 1987;. et particr-rlièrcrrcnt clar.rs les dcrnières ré-9ions encore
li-éc1r.rentées en limite Nord de l'aire cle répartition. C'est la raison pour laquelle
n()r,ls ilvons porté nos eflorts sur la localisiltit:r[t clcs [rids ct la caractérisation des
clonraines vitaux exploités par les couvécs. Conrnrent se situent-ils dans
l'espace agrosystémiquc aménagé'l Et conrrnent se situent-ils par rapport à la
strulcture des mâles sexuellerrent actil.s '.)

Sept Outardes ont été équipécs cl'ér'nettcurs nu nroment de leur arrivée
sur la zone (4 mâles et 3 fènrelles). Dans cct article, nous présentons les résul-
tats obtenus pour lcs 3l'crnelles suivies penclant deux s:risons successives cor.n-
plètes de reprocluctior.r ( l99tt-99).

Matériel et méthodes

Le terrain d'étude

La colonie d'outardcs dr-r Boischarut Nord est sitnéc aux conl'ins du
Bcrry, clc la Sologne et de la Touraine (France). Le périnrètre de la Mesure
Agri-Environner.nentale cor-lvre une superlicie Ce lO O(X) ha cnviron ct lc sitc
cl'étucle. inclus dans cette zone. occLlpe une sultacc d'cr-rvilon 2000 ha. La zone
s'étencl sur un plateau au relief peu accentué (alt. 100 rr). Elle présente des ter-
rains particulièrer-r.rent acides et hydron.rorphes peu lirvorables à I'argriculture.
L'occr-rpartion du sol en 1998 fait rc'ssortir-un écluilibrc cntre les cultures
annuelles, constituées par les céréales d'l.river (29,8 Va). les Tournesols-Maïs
(4,6 %,), Colza (5. I c/o). el les cultures pcrnlanentcs ou scrni-perrnanentes avec
3O.2Vr, de prairics ct 10,2 7c dc cultures réalisées dans le cadre de la M.A.E.
(rrélanges grarr-rinées-légunrineuses en place pour 5 ans). Il est à noter égale-
nrent la présence des friches ( 19 (ft ).

Caractérisation socio-écologique sommaire

Depuis 1996. les cantonnenrents des mâles sur la zone étLrdiée (2(XX) ha)
paraissent stables i-rvcc une douz-aine de territoires connus uroupés, ituxquels
s'a.loutent ? ou 3 situés en périphérie. Le nombre de rnâles nuptiaux i«lentil'iés
t()ut au lon-e cl'Lrne saist»n est supérier-rr au nombre de sites occupés, suggérant
l'occupation possiblc d'unc placc de chant par plr,rsieurs oiseaux (Lu'tt-, 19991.
NoLrs uvons cl.roisi l'année où la majorité d'entre er-rx était bien indiviclr.ralisée
( l99tt. n = l(r) pour illr-rstrer la dispersic'rn des nrâles sur la zone (fÏg. Il. Ils sont
localisés cleux lbis par semaine matin et soir' (n = 44 observations). On a pr.r cir-
conscrire ainsi les territoires multifbnctionnels (érnission clcs signaux scxucls.
cxploitation alirnentaire. toilette, etc.) occupés pal chacr.rn. On rernarque
l'absence de conti-suïté entre les espaces individualisés. Les r>bservations ponc-
tr.rclles, au sol, en dehors des territoires. sont exceptionnellcs. Par contre, les
absences sont rclativemcnt fréqucntcs. ainsi clue lcs interactions aériennes
(por-rrsr-rite par exemple) dans tor-rt I'espace c()nrnrun.

l
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Les oiseaux suivis par télémétrie

Capture, marquage, identification

Nous avons capturé les oiseaux dans la zone centrale de la colonie car
c'est là que les fèrnelles sont vues le plus régulièrement. Les dates les plus
fhvorables pour cette clpération se situent dans la seconde quinzaine d'avril à

débLrt mai, alors que lcs f-emelles sont observées seules ou en petits groupes,
visitant les mâles nuptiaux. Les outardes ont été prises, la nuit, au phare à I'aide
d'une épuisette (GossEMAN, 1986). Les caractéristiques essentielles des
3 fêmelles capturées. et celles d'un mâle permettant une comparaison entre les
sexes sont indiquées dans le tableau I.

Tableau I : Renseignements sur la capture des 3 fèn-relles et d'un mâle d'Outarde équipés
d'émetteurs en 1998 etlou 1999.
Infonncttions on the three Jèmales and the male of little bustard cttught and rutliotaggecl in
1998-99.

Fréquence Mâle 148065

Poids en gramme I 020

Date de capture Le 23 avril 1998

Tous les oiseaux ont été équipés d'érnetteurs Biotrack (durée de vie:
2 ans) montés en sac à dos (Rlcct, 198 l) et maintenLls sur l'animal avec du
ruban tétlon. Le poids des émetter.rrs, de l7 grammes, est largement intérieurau
seuil des4} 57c dupoiclsdel'oiseau, limiteànepasdépasser(SclJULZ. 198-5).

Le récepteur utilisé est de type Yaesu F f 290 R, avec une antenne Tonna mon-
tée sur un véhicr-rle, et une antenne Yaggi (HB9 CV 2 éléments) en portable.
Dans la suite de I'article, les oiseaux radiopistés seront nommés par les trois
derniers chiffl-es de leur numéro d'émetteur: [0] l] pour 1480 I I, etc.

Recueil des données et analyses

Les localisations ont été faites avec la méthode classique de triangula-
tion. Quotidiennement, 3 fois par jour, un relevé était effectué à une distance
variant de 50 à 100 mètres des oiseaux entre 8 et l0 h, vers 14 h, et le dernier
entre I 8 et 20 h.

Elles ont été reportées sllr une carte au li l0 000" au centre d'un carré de
100 mètres de côté. Les données X-Y de ces localisations ont été saisies dans
un fichier sous le programme RANGES V (KENweno et HoDDER. 1996), ainsi
que la variable jour correspondante. Le carroyage a été bâti à partir des croix
Larnbert de la carte I.C.N.

6

Femelle 148011 Femelle 148164 Femelle 148131

l 040910 I 070

29 avril 1998 ll0 avril l 99u ll mai 1999
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Plr-rsieurs indicateurs ont été retenus pour décrire le mode d'utilisation de
l'espace:

2) La longr-reur du domaine vital saisonnier (L.D.V.) prend en compte la dis-
tance en ligne droite séparant les deux localisations les plus éloignées au
cours de la saison. Elle revêt tout son intérêt lorsqu'il existe plusieurs
centres d'activité, parfois à plusieurs kilornètres de distance les uns des
aLrtres.

3) La distance moyenne de déplacement au cours de la saison (D.M.D), ainsi
que le plus grand déplacement efïèctué.

On pouvait s'attendre à des exigences spécifiques des fèn'relles en rap-
port âvec leur cycle reproducteur. C'est pourquoi nous avons défini quatre
périodes dans l'exposé des résultats: a) la période pré-nidificatrice part de la
date de câpture (29 et 30 avril) jr-rsqu'au jour précédent la ponte du premier
æuf I b) la période de nidification avec la ponte et I'incubation;c) les I I pre-
miers jours de la période d'élevage des jeunes; d) la période post-reproduc-
trice, jusqu'au départ du secteur contrôlé.

lnformations complémentaires sur la nidification

Depuis 1997, les indices concernant la reproduction ont été relevés sur
I'ensemble du périmètre de la Mesure Agri-E,nvironnementale. Deux sources
ont été utilisées: d'une part, des observations continues réalisées sur
l'ensemble du périmètre et des recensements réalisés à différentes périodes per-
mettent de localiser les sites potentiels de nidification;d'autre part, les infbr-
mettions dt>nnées par les agriculteurs lors des interventions agricoles (tauche,
broyage, labours).

1

I ) La superficie du domaine vital : défini avec les cler,rx méthodes suivuntes :

le Polygone Minimal Convexe (P.M.C.) inclut I'ensernble des localisa-
tions même si l'oiseau n'a séjourné qu'un court instant à ce point. Cette
méthode (ScHur-2, 1985) donne le domaine vital global (D.V.G.) pour
toutes les échelles de temps souhaitées.

- 
I'analyse << Cluster-Based Areas >> ef'fèctue des regroupements de points,
permet cie fbrmer des << noyaux d'activité >> (vAN Laene et al., 1996) et
donne le domaine vital principal (D.V.P.). E,lle convient au comporte-
ment des outardes qr-ri per-rvent eif'ectuer des distances importantes en
vol, mais stationnent parli>is plr"rsieurs jours au même endroit. L'in-
flexion de la courbe donnée par le graphique sur le logiciel RANGES V
est un bon ir.rdicateur pour déterminer un domaine vital plus approprié
(KnNwano, 1987). Le pourcentage de points retenus lors de I'exanten de
cette courbe sera donné entre parenthèses dans les différentes figures.
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Résultats

Caractérisation générale du domaine vital

L'ensemble des caractéristiqr"res cluantitatives des domaines vitaux des

outardes radiopistées est condcnsé dans le tableau II, et I'espace utilisé par les
oiseaux à I'intérieur du périmètre de la M.A.E. est indiqué sr-rr la figure 2 ; nous
avons lirit le choix d'illustrer les dorrraines vitaux clcs len-relles [0]ll et [l64],
toutes lcs dcux revenues sur le site en 1999. Le mode d'exploitation cle I'espiice
dc la lênrelle Il3ll était similaire à celr,ri de ses conrpagnes.

Tableau Il: Donraines vitaux saisonniers et déplacernents cles trois lenrelles et cltr rnâle
cl'Outurtlcs ratliopistés de 1998 à 1999 dans le Boischaut-Norcl. f).M.D. = Distance
Moycnnc rles Dc<placernents : D.Max = Distance du plus grand déplaccnrent I L.I).V.S. =
Longucur clu Domaine Vital Saisonnier: D.V.G. = Superf icie du Dotnainc Vital Glohal
avcc la r.néthodc drr Poly-tonc Minimal Convexe : D.V.P. = Supcrl'icie dtr Dorr.raine Vital
Principal avec ll rnéthode clc . Cluster based Areas ".
Hortte rart,t!,c,nc(t,tur(.\ of ntdio-ta,qged little bu.strud in " le Boi.çtltuttt Nord " (l:rtttttt').
DMD, rtrctttt larr,qltt ol tluil.t'ttrot'irr,q: D. Mor, lenglt ol tlte greiltest rrtot'irtg; I,DVS, lcngtlr
of the .sctt.sottul honta rdu,qc : DVG, si:.e ot' tlte gloltal ltotrte rartge (ltu) «t'torditrg to
,. P.M.C. » tnetlt()d : DVI),,si:.e ti tltc rcal ltotrte ruttge, at'cordittg to n clu.çler ltrsad urcu ,
tnethod.

Fréquence N{.148065

Année de suivi t99ti

Périodc de suivi Du 23/0'1

au lzll05

Suivi (crr -iours ) 2t

l,ocalisations 56

l).M.1). (e n nr) 254.2

SE 1t.y =

57

D.N'lar (crr nr) I 565

L.I).V.S, (cn rn I 2717

D.V.(i. (en hat l0lJ.5

D.V.P. (cn hl) l6

La supcrficie cles clomaines vitaux saisonniers des femelles apparaît très
étendue si elle est estiméc globalement avec la méthode du Polygone Minirral
Convexe (dc 6ltJ à 1094 ha). en excluant la lèmelle I64l en I999. retrouvée
morte au bout d'r-rn mois. La surlace des habitats réels fiéquentés (D.V.P.) est

ti

r,'.14801I I,'. I ltJ l6J F.l,l8l3l

t 998 I 999 l99lt I 999 1999

Du l210-5

au 26109

Du 29104

au 25108

Du l3/0-5

tm 22/07

Du .10/0-1

au I 7/09

Du I l/03

au l/05

.12 r38lt9 1t Il0

-353 l-+0 .l l0 ti6 395

134,5

SE, (+) =

t] .9

243.1

SE (t) =

51.4

2l6.tt

SE 1t1 =

18"9

2L)4,2

SE (r) =

62

t69,3

SE (t) =

16.4

219.5 2ltto lsTti1129
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L'OUTARDE CANEPETIÈRE

nettement intérieure de l2 à 26 fbis moindres (tabl. II). L'analyse monrre que
le clornaine vital principal (D.V.P.) es1 consrirué de petites unités (A,8,C,...)
bien identifiées. on peLlt également remarqLler (fig. 2; Ia similitude entre les
clomaines vitar-rx d'un mênre oiseau sur les cleux années. Pour la 1èrnelle [0ll].
lcs dotnaincs vitar-rx sitisonniers sont sensiblernent cle mêrne taille et de rrên1e
firrrne.

L'analyse du dontaine vital du mâle [06-5] suggère un mode très conrp:l-
rable cl'occupation de I'espace. Pourcharssé par un autre mâle, cet oiscau quit-
tera la colttnic et sera retrouvé le surlenden.rain (le l6/05/98) 140 Kilomètres r\

I'Ouest clans les Deux-Sèvres (com. pers. A. Annaouer).

Evolution du domaine vital au cours de la saison de
reproduction

Les paramètres quantitatifi des domaines vitaux partiels sont résumés
dans le tableau III. Là où les durées réelles étaient différentes (élevage.
période après la perte des poussins dans un cas), les valeurs ont été corrigées en
conséquence. on vc'rit que les supelficies sont très comparables, avec notam-
ment unc réduction attendue très rnarquée per.rdant la ponte ct la conduite de la
nichée. Voyclns maintenant ccs différ'entes phases et les relations entretenucs
avcc les ntâles.

Avant la ponte

Au cours de cette période, lcs lèmellcs ()nt toutes visité plusieurs terri-
toires cle nrâles. C'est par exemple Ie cas des cler-rx t'emclles suivics en l99u
(fig. 3). La fèn-relle [0 I ll, à partil du 6 mai. a séjourné exclusivernent clans
I'Lrnité A qr-ri recoupe quatre territoires de r-nâles chanteurs;5 si I'on consiclère
les visites sporadiques du n.râle racliopisté. La fèmellc [164] a p:rrcourLr 6 terri-
toires de mâles stables. ce n'est qu'àr partir dr"r l8 mai qu'elle s'est fixée darrs
l'unité A où sera établi le nicl, proche de la place de chant d'un mâle. La
lèmelle il31]a un peu moins bougé que les deux autres, traversant néanmoins
quatre à cinq territoires de mâles. Les trois f'emelles, pendant cette phase. n'ont
fréquenté que des parcelles d'une hauteur de végétzrtion allant de 40 à 80 cm.

Pendant la ponte et l'incubation

Dans tolts les cas les pontes contrôlées étaient de trois æuts. En 1998. la
tèmelle [0] lj a débuté le 26 n'rai; [64] vers le 20 de ce même mois. En 1999
[0 lll a commencé dans les premiers jours de-juin. alors que la [164l est retrou-
véc rnorte solrs une li-cnc à haute tension juste avanl la nidification (le l"' mai).
La fèrrelle [l31] etfectue une première ponte le 1", juin. clui échor-re: celle clc
remplacerrent n'ii cotrlttcncé qu'un ntois plus tarcl (le 24 ou 2-5.juin).

9
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l.-M. LETT, l.-Ch. CUYOMARC'H et l.-M. BOUTIN

Talbeau III : Con'rparaison par phase biologique des domaines vitaux utilisés par les trois

tèntcllcs suivies par raclio télérnétrie dans le Boischaut-Nord et ayant élcvé une nichée et.l

lgtitl. ou en l9L)9 I Domaine Vital Clobal (ou DVG. avec la rréthode clrr polygone
c()nvexe) et Dqrlairrc Vital Principal (DVP, avec la trtéthttde .< cluster b'tsed area "): lc

chil'fl'c cntre ltarenthèscs corrcspond au nonrbre clc ltlcalisatiorls retettLl lors clc l'exatllcn de

la courbe sr-rr le logicicl RANCE V.
Hçttrc nrttgt'<'lunrttcri.stit'.ç tt thc tltrec nrtlio-lug.qcd bracdittg,.li'nutlc,s rtt't'rtnlitrg rtt tltt'
reprrn!utîit,t'phu.st,ol lltair,scrtsottul ctclc itt l9c)ll-99. ()lttlxtl hrtnre rurt,qc (l)VG) urtl raul
Itonte nrrtgc ( l)\tP, or t lrt.stcr l>uscd urau). Itt ltnttkcrs, l)cr(cttld.qc rl seleclal lrx uli:.trtitttts
wltert tt.tirt,q Rttngc V ltnt.qrottt-

Phases biologitlues Nlesurcs I.'enrelle I4tl0l I l-cnrellc l.llll6-l l"crnr:lk: l-lll1.3I

( 1999 ) 'r'

Phase I : de

la capturù à la ponte

56

152.5

I I /()< C/- \

Phase2:ponteet

incubation

Phase 3 : élevage

<les poussins

< I I jours

Phase 4 : élevagc

cles .jeunes de

I 2.jours ir 5 senrarnes

Phase 5 : 2-l.jours

avilnt le da'paIt

I 1.5

-l (90 %)

10

lti

15.-5

80

-176..5

2 r.5

l3 (95 'l )

6.1

l3 (9-5 7 )

1) (91) (/( 
\

':' Cette lèmelle a f ait 2 pontcs. seul le donraine vital exploité entre la date de capturc et la prenlière

ponte a été calculé.

L'emplacen-rent de chitclrn des nids (5 nids pollr les trois tèrnelles) est

proche d'une place de char.rt (200 mètres environ). Le site le plus éloigné d'un
mâle 

- [0 ] I ] en 1999 
- 

est à 900 mètres. Les milieux choisis sont tous à ten-

dance . graminées >>, mais différents sur le plan agronomiqtte, puisque l'on
compte deux l'riches herbacées, une prairie, une repousse d'avoine L-t tlne
M.A.E don.rir.rée par le Ray-grass d'ltâlie (Loliunt multiJlrtnmt) et la Hor-rlque

laineuse ( Holcus ldnutt.ts).

( l99n) ( 1998)

Contacts (n) -55 56

lllD.V.C. (ha) ) 1j

u. v .r. lildJ

68 6-5Contacts (n )

D.V.C. (ha) ll ll
2 (90 7c)D.V.P. (ha) 3 (95 %)

l0Contacts (n ) 30

25 l5D.V.C. (ha)

l-5 (95 % ) I 0 (9-5 '/. )D.V.P. (lra)

Contacts (n ) 6-5

D.V.G. (ha) t7.5 Mortalité tlcs

lloussi nsD.V.P. (ha) I0 (95 % )

t3('ontucts ( n ) l(:

66u
-796

D.V.C. (ha)

D.V.P. (ha) ll (95 ('/( 
\ 52 (L)0 (/r 

)

t2
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Durant I'élevage des jeunes

En 1998, un seul poussin a éclos cle la couvée [0 ll] le 2l ol 22 juin.
Après sa première semaine, cet unique jeune a été élevé jusqu'à l'âge de
5 semaines dans une parcelle de 6 ha sc'ruscrite dans le cadre de la M.A.E.
Celle-ci. à tendance « graminées », présente la particularité de ne pas avoir été
implantée, elle correspond donc, dans sa physionomie végétale, à r-rne prairie
naturelle à be'rse de Vulpia brontriicles eI Holcu.s lurtutus. Dans le cars de la
lèmelle [64], la date d'éclosion se situe le l l ou le l2 jr,rin. Deux poussins de 5
àr 6.jor-rrs ont été observés avec leur mère dans un tournesol, et cette nichée à

éch«rué alors que les jeunes étaient âgés d'une dizaine de jor-rrs.

En 1999. les ær-rfi de la fèmelle [0 ] I ] étaient << clairs ,r. Sur les trois tr.r-rfi
éclos le 23 ou 24 juin de la ponte de « recoquetzrge >> [31], Lrn seul jetrne.
observé pour la première lbis à l'âge de l-5 jours, a été suivi avec sa mère
jusqu'à ce qr-r'il ait la taille adulte. Au cours de l'élevage, la fàmille a été très
mobile, et 9 parcelles ont été utilisées dont une majorité de friches herbacées de
type graminoïdes avec pour espèces dominantes Vulpia bromrùtles, Holcrt,s lun-
tu.s et Agrosti.s .stolotti.fat'rr. Toutes les couvées ont empiété sur les domaines
vitaux d'eru moins deux r-nâles.

Avant le départ de la zone d'étude

En 1998, alors que [l64] est restée dans la zone d'étude jusqu'à son
départ. le l-5 août au soir, [0] li est partie seule dans le secteur C, parcourant
une distance d'environ 2 km. Le lendentain. elle avait de nouveau rejoint le
sroupe d'outardes dans lequel elle a séjourné avec son jer-rne. Deuxjours plus
tarcl, elle quittait définitivement Ia zone du platear-r. touiours seule, pour être
retrouvée 4 kilomètres plus au sud (E. Ttg.2).

En 1999, la fèmelle [011] ayant échoué dans sa reprocluction, n'a plus
été contactée sur la zone à partir du 25 juillet. La fèrrrelle I l3l I a été suivie avec
son .jeune jr-rsqu' à la rni-septembre.

Distribution spatiale des nids et des couvées

Les dontaines vitaux des fèrnelles radiopistées pendant la phase de ponte
et cl'élevage sont t()Lls situés dans l'espace où << se concentrent, lcs nrâles
(fig.4 en har-rt). Les données complér-nentaires obtenues depLlis 1997 sur la nidi-
flcation. avec un total de l2 nicls. corroborent ce résultat (fig.4 en bas).

l-5
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Conclusion et discussion

Déplacement des oiseaux et domaines vitaux saisonniers

Les fen'relles capturées lu printernps l99tl, ar-r cctur cle I'espace défini par
la concentration des nrâles chanteurs, sont rcstées fidèles à la colonie pendant
toute la saiscln de la leproduction. Leur retour, au printemps 1999, a dérnontré
pour la prenrière fbis cn France I'attachernent des oiseaux à une station précise
chez l'Or-rtarde canepetièr"c. Ce phénomène a été découvert récemment chcz
1'Otrtarcle houbara (Cltlotnwloti.s Luttlulatu) en Chine (com. pers. O. Corlnnt,attl.

Penclant tollte la période clui court depuis leur arrivée jusqu'à l'én.ranci-
pation (ou la pcrtc) cle lcurs jcunes, les f'ernelles manitèstent un cântonnerrent
définissable lvec des rè-ules spécifiques d'exploitation. La surtacc globale du
domairre vital (600 à ll00 ha quand elle est calculée par la rnéthode du
Poly-uone Minirnal Cclnvexe) est exploitée d'une manière hétérogène. Lii
seconcle technique r-rtilisée. minimisant les espaces non visités par les oiseaux,
pernret une meilleure estimation de ce Domaine Vital Principal. On voit ainsi
que les fên'relles stationnent plusieurs jours, voire plusicurs ser.naines, sur des
aires restreintes 

- 
au total 30 à 70 ha 

-. 
défirrissant les tirycrs cl'activité

préférentiels.

Pour la reproduction. les résultats obtenus sur notre site diflèrent sur plr-r-

sieurs aspects de ceux de l'étude réalisée au Portugal. Pendant la période précé-
clant la ponte, les donraines vitaux calculés avcc la n.réthode du Polygone
Minimal Convexe étaient dc -5t39 ct 1206 ha (Scuut-2. 1985), alors qu'ils ne
sont que de 332, l2l et l-52 ha clitr.rs notre cirs. Pour la période de ponte stricte,
l'auteur signale cles déplaccrrcnts dc 3-zl km et un domaine vital de 68ha. Dans
la traduction de 19t37, on peLlt lire. après I'accouplement, les femelles quittent
la zone où sont stationnés les rrrâles ct vont souvent pondre à plr,rsieurs kilo-
mètres <Jc ccllc-ci ,. Dans lc Boischaut-Nord, nous n'avons pits constilté de tels
déplacer.nents pour les trois IènreIles radiopistées.

Sur notre secteur d'étude, le dornaine vital global (avec la rnéthode
P.M.C.) est de l'orclr-e de l7-25 ha pendant la période d'élevage des polrssir.rs
(<5 senraincs. tabl. III;. C'est une surfàce supérieure aux clbservations Iuites au

Portu-ual lors clu suivi télémétrique de l'unique nichée d'Holger Sc'uut-z (198-5).

avec cles chitï'es cle 3.1 ha ilvec la même méthode de calcul. L'auteur signale
cepenclant clue le milieu (une friche) était particulièrement riclre cn insectes et
entouré cle charr-rps de céréales plus pauvres. La richesse trophique cles sites
cl'élcvagc est une hypothèse pour expliquer les dil'lérences enregistrées.

E,nfin, il a été mis en évidence une certaine philopatrie et la possibilité d'une
ponte de remplacement, ce qui n'iivail pas encole été prouvé clans notre pays.

l6
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Conséquences de l'évolution des domaines vitaux en termes
d'aménagement

l) Por-rr les f'ernelles radiopistées en l99U et 1999, les diflërentes phases clu
cycle reproducteur se sont opérées dans la z<lne de c()ncentration des ntâles.
Lors de la phase précédar.rt la ponte, elles sont restées dans la colonic et ont
visité plusieurs nrâles. D'autres observations réalisées sur des nids décou
verts depuis 1997 et des nichées prouvent que I'ensemble de la zone oùr

paradent les mâles est un espace privilégié partagé par les tèmelles.

2) Les cultures mises en place dans Ie cadre de la M.A.E. sont utilisées par les
fèmelles à diftérents stades. Cependant, les résultats obtenus montrent que
le domaine vital s'accroît après la phase de reproduction. En termes d'amé-
nagement pour 1'espèce, les conséquences peuvent être les suivantes :

- 
La zone de concentration des mâles (2000 ha), particulièrement recher-
chée par les femelles, a été plus fortement aménagée (concentration des
cultures M.A.E.). Il semble que cette option, au regard de nos résultats.
soit justifiée car cette zone est un site d'appariement, de ponte et d'éle-
vage des jcunes.

- 
Le reste du périmètre de la M.A.E. (environ 10000 ha) est une échelle de
travail qu'il fàut conserver, car les oiseaux ne se cantonnent pas unique-
ment à la colonie centrale. Cet espace est en etïet utilisé dans la période
pr'écédant ll migrat itln.

Structure socio-sexuelle chez l'Outarde

Nt:ls résultats contribuent enfin ir lever les contradictions qr"ri érlailler.rt,
dans Ia littérature, les considér'ations sur la socio-écologie dc I'cspèce, notall-
ment le système socio-scxuel. Les rasserrblenrents estivaux de mâles qui paru-
dent ressemblent beaucoup aLlx.< Comrnunal Displaying Sites (CDS) " dc
l'Outarde Houbara (Cltl«trtt'tloti.s lottlulatu; Cotlununu et LALTNAy, en prép.).
Mais ils ne peuvent pas être assimilés pour autant à une quelconque lbrme de
lek (Jtcus'r et al.,2OOO). 11 est vrai que certains rnâles s'absentent tiéquemment
et que I'on ne connaît donc pas toujours leur domaine vital réel. Malgré tout, on
observe que toutes les fbnctions associées à la reproduction (alimentation,
repos, toilettage) s'expriment sur leur territoire, comme le montrent des obser-
vations continues réalisées sur plusieurs mâles de cette colonie (Lrrr, 1999).

Contrairement à 1'Outarde Houbara, les nids découverts se situent bien à

l'intérieur du périn.rètre général de la colonie des rnâles en interaction. parfbis
même à proximité immédiate de l'un d'eux. Sur les l2 nids clécouverts.9 se

situaient à moins de 300 mètres d'une place de parade. Nous confirmons par le)

deux observations antérieures réalisées, une er.r Italie (Prrr«Errr, 1993). I'autre
aLl Portugal (Scgttt-2. 1985). Il existe des rccouvrements occasiclnnels nor-r-r-

breux. parfbis durables, des parcelles fréquentées par les lêr'nelles dès avant la

t"l
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ponte, et à nouveau dans la phase d'élevage, avec les domaines vitaux des
rnâles. C'est une évidence que I'occupation du « CDS >, par les fèmelles repro-
ductrices ne se rédr-rit pas << ) des visites déterminées par une motivation préco-
pulatoire » (HO(iluND et Alernr.o. 1995).

La clistributi<>n des n'râles sexuellement actiti dans cet espace traditionnel
conlrnun, confirmée par l'analyse des nrâles identif iés. s'écarte donc dc I'image
de référencc d'un lek (Bttettlen et Fosren, l98tt), y conrpris sous la lbrnre
« éclatée » (Hôc;LLIND et AI-ATAI.o, 1995). Il n'existe pars dans la colonie étr-r-

diée, ni dans celles suivies en Italie (PErnnrrt, 1993). et les Deux-Sèvres
(Moneell at ul., 199,5). unu' aire communautaire spécifique consacrée exclusive-
ment ar.rx parutlcs collectives.

La structure socio-sexuelle est tout à fait similaire à celle d'une espèce
de tétraonidés nord-américains : le Tétras sombre (Dendrugapus ob.s<'urus)
(BnnoEr-r- et ELLIor, 1966; Lrwrs, 1985), y compris dans sa dynamique plu-
riannuelle (Lewrs et ZwtcKE,L, l98l). Les connaissances acquises sur cette
espèce pourraient par conséquent fournir des hypothèses intéressantes sur
le fbnctionnement et les f inalités reproductrices des colonies d'outardes. On sait
ainsi par exemple que les territoires occupés systématiquement par les mâles
sont signific.rtivement plus attractifs et plus avantageux que les territoires qui
ne le sont qu'occasionnellement (Hôcl-uNo et al., 1998). Les observations réali-
sées sur l'c'rccupatic'rn de l'espace des mâles en cours de saison vont dans ce

sens (non publiées). C'est une invitation àr portcr une attention encore plus
grande au maintien des conditions d'environnement clui pérenniseraicnt ces ter-
ritoires stables chez la cancpetière.
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