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Vidéo	  2/Du	  sexe	  aux	  sexes	  	  (6’26)	  
Odile	  Fillod	  
	  
Matilda,	  apprenons	  l'égalite	  
	  
Du	  sexe	  au	  sexes	  
Odile	  Fillod	  
	  
Dans	  la	  reproduction	  sexuée,	  
	  
un	  nouvel	  individu	  est	  produit	  
grâce	  à	  la	  fusion	  
	  
de	  deux	  cellules	  de	  types	  compatibles	  	  
et	  différents.	  
	  
Dans	  une	  espèce	  qui	  pratique	  	  
ce	  mode	  de	  reproduction	  
	  
on	  peut	  donc	  classer	  les	  individus	  	  
par	  «	  types	  sexuels	  »	  
	  
selon	  le	  type	  de	  cellules	  reproductrices	  
qu'ils	  sont	  capables,	  
	  
au	  moins	  en	  théorie,	  de	  produire.	  
	  
Typiquement,	  quand	  il	  y	  a	  dans	  une	  espèce	  
des	  gamètes	  femelles	  et	  des	  gamètes	  mâles	  
	  
on	  appelle	  femelles	  les	  individus	  qui	  ne	  
peuvent	  produire	  que	  les	  premiers	  
	  
et	  mâles	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  produire	  	  
que	  les	  seconds.	  
	  
Mais	  ce	  n'est	  pas	  toujours	  aussi	  simple.	  
	  
D'abord,	  chez	  pas	  mal	  de	  champignons	  qui	  	  
pratiquent	  la	  reproduction	  sexuée,	  
	  



il	  y	  a	  plus	  de	  deux	  types	  	  
sexuels	  différents.	  
	  
Ils	  peuvent	  même	  se	  compter	  	  
par	  dizaines...	  
	  
Dans	  ce	  cas,	  un	  champignon	  ne	  peut	  pas	  	  
faire	  de	  la	  reproduction	  sexuée	  
	  
avec	  un	  autre	  du	  même	  type	  que	  lui,	  
	  
mais	  il	  le	  peut	  avec	  des	  champignons	  de	  	  
plusieurs	  autres	  types	  sexuels.	  
	  
Par	  ailleurs,	  il	  existe	  de	  nombreuses	  	  
espèces	  à	  gamètes	  mâles	  et	  femelles	  
	  
dans	  lesquelles	  un	  même	  individu	  peut	  	  
produire	  des	  gamètes	  des	  deux	  sexes.	  
	  
Ce	  n'est	  alors	  ni	  un	  mâle,	  ni	  une	  femelle	  
mais	  un	  hermaphrodite.	  
	  
Les	  plantes	  à	  fleurs,	  par	  exemple,	  sont	  	  
typiquement	  hermaphrodites.	  
	  
Mais	  l'hermaphrodisme	  existe	  aussi	  	  
dans	  le	  règne	  animal.	  
	  
Il	  y	  a	  ainsi	  des	  espèces	  à	  hermaphrodisme	  	  
simultané,	  
	  
où	  les	  individus	  produisent	  en	  même	  temps	  	  
des	  spermatozoïdes	  et	  des	  ovocytes.	  
	  
C'est	  par	  exemple	  le	  cas	  de	  tous	  	  
les	  escargots	  terrestres.	  
	  
Quand	  deux	  escargots	  s'accouplent,	  chacun	  	  
insémine	  l'autre	  avec	  ses	  spermatozoïdes,	  
	  
et	  les	  deux	  pondent	  ensuite	  des	  œufs.	  
	  
Dans	  d'autres	  espèces,	  l'hermaphrodisme	  	  
est	  successif,	  
	  
les	  individus	  changeant	  de	  sexe	  	  
au	  cours	  de	  leur	  vie.	  
	  



Par	  exemple,	  le	  poisson	  clown	  est	  d'abord	  	  
mâle	  puis	  devient	  femelle,	  
	  
et	  le	  poisson	  perroquet	  est	  au	  contraire	  	  
d'abord	  femelle	  puis	  mâle.	  
	  
Chez	  les	  girelles	  à	  tête	  bleue,	  on	  est	  	  
d'abord	  soit	  mâle,	  soit	  femelle,	  
	  
et	  les	  femelles	  peuvent	  ensuite	  	  
se	  transformer	  en	  mâles	  
	  
si	  elles	  se	  retrouvent	  dans	  certaines	  
conditions	  environnementales.	  
	  
Chez	  les	  huîtres	  il	  existe	  encore	  un	  autre	  
type	  d'hermaphrodisme,	  dit	  cyclique.	  
	  
Selon	  la	  saison,	  les	  individus	  sont	  	  
tantôt	  mâles,	  tantôt	  femelles.	  
	  
Mais	  concentrons-‐nous	  sur	  le	  cas	  	  
le	  plus	  simple	  
	  
et	  qui	  concerne	  entre	  autres	  	  
l'être	  humain,	  
	  
celui	  des	  espèces	  animales	  sexuées	  et	  
non	  hermaphrodites.	  
	  
Comment	  le	  sexe	  des	  gamètes	  	  
qu'un	  individu	  peut	  en	  principe	  produire,	  
	  
et	  par	  extension	  son	  sexe	  à	  lui,	  	  
est-‐il	  déterminé	  dans	  ces	  espèces	  ?	  
	  
Le	  plus	  souvent,	  cette	  détermination	  	  
est	  génétique	  
	  
et	  dépend	  des	  hétérochromosomes	  	  
dont	  l'individu	  a	  hérité.	  
	  
Chez	  la	  plupart	  des	  mammifères,	  
	  
comme	  chez	  certains	  reptiles,	  	  
amphibiens	  et	  poissons,	  
	  
les	  femelles	  ont	  deux	  hétérochromosomes	  X,	  
et	  les	  mâles	  un	  X	  et	  un	  Y.	  



	  
Chez	  les	  oiseaux,	  ainsi	  que	  certains	  reptiles,	  	  
amphibiens,	  poissons	  et	  insectes,	  
	  
ce	  sont	  au	  contraire	  les	  femelles	  qui	  ont	  	  
deux	  hétérochromosomes	  différents,	  
	  
appelés	  Z	  et	  W.	  
	  
Dans	  certaines	  espèces	  de	  mammifères	  	  
ou	  d'amphibiens,	  
	  
de	  même	  que	  chez	  certains	  insectes,	  
	  
les	  mâles	  diffèrent	  cette	  fois	  
des	  femelles	  
	  
par	  la	  possession	  d'un	  hétérochromosome	  	  
en	  moins.	  
	  
Il	  existe	  encore	  d'autres	  systèmes	  	  
à	  détermination	  génétique,	  
	  
soit	  basés	  sur	  des	  hétérochromosomes	  	  
comme	  chez	  la	  mouche	  drosophile,	  
	  
soit	  basés	  sur	  autre	  chose	  comme	  	  
chez	  les	  abeilles	  et	  les	  fourmis.	  
	  
D'autres	  systèmes	  encore	  ne	  sont	  pas	  	  
génétiques,	  
	  
comme	  chez	  certains	  reptiles,	  amphibiens	  	  
et	  poissons	  
	  
où	  le	  sexe	  d'un	  embryon	  est	  déterminé	  	  
par	  la	  température	  ambiante	  
	  
lors	  de	  son	  développement.	  
	  
Pour	  qu'un	  individu	  puisse	  produire	  	  
et	  utiliser	  
	  
des	  gamètes	  de	  l'un	  des	  deux	  sexes,	  
	  
il	  doit	  être	  pourvu	  de	  	  
l'équipement	  nécessaire.	  
	  
A	  chaque	  sexe	  correspondent	  donc	  	  



des	  organes	  reproducteurs	  différents,	  
	  
mais	  aussi	  d'autres	  caractéristiques	  	  
visibles	  ou	  non	  
	  
qui	  distinguent	  les	  mâles	  des	  femelles.	  
	  
C'est	  ce	  qu'on	  appelle	  	  
le	  dimorphisme	  sexuel.	  
	  
Les	  caractéristiques	  du	  dimorphisme	  	  
sexuel	  se	  sont	  développées	  
	  
au	  cours	  de	  l'évolution	  en	  fonction	  	  
de	  pressions	  de	  sélection	  
	  
propres	  à	  chaque	  espèce,	  et	  elles	  sont	  	  
donc	  très	  variables	  :	  
	  
il	  n'existe	  aucun	  critère	  général	  qui	  	  
différencie	  les	  mâles	  des	  femelles	  
	  
chez	  les	  animaux	  à	  reproduction	  sexuée.	  
	  
Par	  exemple,	  les	  mâles	  de	  certaines	  espèces	  
se	  distinguent	  par	  un	  organe	  copulateur	  
	  
qui	  leur	  permet	  de	  déposer	  leurs	  gamètes	  	  
à	  l'intérieur	  du	  corps	  des	  femelles,	  
	  
mais	  dans	  de	  nombreuses	  espèces	  	  
d'oiseaux,	  par	  exemple,	  
	  
ils	  en	  sont	  dépourvus,	  et	  ils	  peuvent,	  	  
de	  manière	  générale,	  
	  
être	  d'apparence	  identique	  aux	  femelles.	  
	  
Chez	  certains	  oiseaux,	  les	  mâles	  sont	  	  
plus	  colorés	  que	  les	  femelles,	  
	  
mais	  il	  existe	  des	  espèces	  où	  	  
c'est	  l'inverse.	  
	  
Dans	  certaines	  espèces,	  les	  mâles	  sont	  	  
plus	  grands	  que	  les	  femelles,	  
	  
mais	  chez	  de	  nombreux	  insectes,	  	  
amphibiens	  ou	  poissons,	  



	  
et	  chez	  certains	  mammifères,	  ce	  sont	  	  
les	  femelles	  les	  plus	  grandes.	  
	  
Le	  plus	  grand	  de	  tous	  les	  animaux	  
est	  d'ailleurs	  une	  femelle	  mammifère,	  
	  
la	  baleine	  bleue,	  
	  
et	  le	  dimorphisme	  peut	  être	  extrême	  
quand	  il	  est	  dans	  ce	  sens-‐là,	  
	  
comme	  chez	  la	  baudroie	  des	  abysses,	  	  
où	  les	  mâles	  sont	  de	  minuscules	  êtres	  
	  
qui	  ne	  peuvent	  vivre	  qu'accrochés	  	  
à	  une	  femelle.	  
	  
On	  observe	  aussi	  souvent	  des	  différences	  	  
comportementales	  
	  
entre	  animaux	  mâles	  et	  femelles,	  	  
mais	  comme	  pour	  la	  morphologie,	  
	  
il	  n'existe	  aucune	  différence	  commune	  	  
à	  toutes	  les	  espèces	  sexuées.	  
	  
Pour	  prendre	  quelques	  exemples	  de	  
comportements	  souvent	  associés	  aux	  mâles,	  
	  
ce	  sont	  les	  femelles	  qui	  détiennent	  et	  
défendent	  un	  territoire	  
	  
chez	  le	  chien	  de	  prairie	  ou	  le	  phalarope	  	  
à	  bec	  étroit,	  
	  
et	  qui	  sont	  agressives	  et	  dominantes	  	  
chez	  la	  hyène	  tachetée	  ou	  l'émeu.	  
	  
De	  même,	  alors	  qu'on	  pense	  parfois	  que	  les	  
soins	  parentaux	  sont	  l'apanage	  des	  femelles	  
	  
les	  mâles	  s'en	  occupent	  aussi	  dans	  de	  	  
nombreuses	  espèces,	  
	  
notamment	  la	  plupart	  des	  oiseaux,	  	  
mais	  pas	  seulement.	  
	  
Parfois,	  ce	  ne	  sont	  que	  les	  mâles	  	  



qui	  s'occupent	  des	  œufs	  
	  
puis	  du	  soin	  des	  petits,	  comme	  chez	  	  
le	  crapaud	  accoucheur	  ou	  le	  casoar.	  
	  
Et	  dans	  certaines	  espèces,	  les	  mâles	  	  
assurent	  même	  l'incubation	  des	  embryons,	  
	  
comme	  l'hippocampe	  dans	  sa	  poche	  ventrale	  	  
ou	  l'opistognathe	  dans	  sa	  gueule.	  
	  
Signalons	  pour	  finir	  que	  l'acte	  	  
de	  reproduction	  sexuée	  n'implique	  pas	  
	  
forcément	  de	  rapports	  sexuels	  
entre	  mâles	  et	  femelles	  :	  
	  
chez	  les	  espèces	  aquatiques	  à	  fécondation	  	  
externe,	  
	  
la	  reproduction	  se	  fait	  sans	  contact	  	  
physique	  entre	  eux.	  
	  
Réciproquement,	  la	  sexualité	  des	  animaux	  	  
n'est	  pas	  que	  reproductive.	  
	  
On	  observe	  notamment	  des	  rapports	  sexuels	  
	  
entre	  individus	  de	  même	  sexe	  	  
dans	  des	  centaines	  d'espèces.	  
	  
De	  même,	  le	  compagnonnage	  tout	  au	  long	  	  
de	  la	  vie	  et	  les	  soins	  bi-‐parentaux,	  
	  
quand	  ils	  existent,	  peuvent	  être	  le	  fait	  	  
de	  couples	  de	  même	  sexe	  
	  
chez	  de	  nombreux	  oiseaux.	  
	  
	  
 
 


