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I l  c e  p t t a t  u  s

Tous l t ' s  r . r l t ser - r 'a teurs  c l r r ieur  c1c  la  r ra lu rc  on t  e té  [ : rsc inÉ 's  par  l c

va-e t - r ' ien t  i l l cess i in t  c ' les  l ro r r r rn is  s t r r  l curs  chemins  de  réco l te .  Ma is  cc

sont  l cs  For r r -mis  r r - ro issonr rcuscs  c lu  bass i t ' t  n réc l i le i raneen q t r i  on t  l c

m i e u x  c o n t r i b u e  : r  é t i r b l i r  l a  r ' é p l r t a l i u r . r  d ' é p a r g n a n t s  l a b o r  t c u x  c i c  c c s

I n s e c t c

N<,k r 'e  c r - r l l r - r re  eL l l r )nccnnc  avat r t  p l i s  na issance s t t r  l cs  bords  de  la

M é d i t ! ' r f a n c c .  ( ) r r  p ù n s a  p e n d a t l t  c l e s  s i c e i c s ,  z r \ . t ' c  S a l o n l o n ,  A r i s l t l t ' : ,  E s o -

p e ,  V i r q i l e ,  e t c . ,  c l L l e  t o l t l c s  l c s  F - o r , r r n t i s  c m n t a g a s i t t t r i e n t  d e s  p l o r  i s i o n s

p o u r  l ' f i i V c r .  C c t t ( '  r ' r o v z t t t c c  f  u t  u n i v t ' t ' s c l l c m e  n t  a c l m i s c  i u s g u ' a u x  t r a .

vaux  dg  L . . r t r : r r - t . r  c t  c l ' l { t  n t :p t .  ( ' cs  au tcurs  c l tud ia rn t  c les  espèces  p ius  scp-

ten t r iOna les  quc  lcs  ,14c .ss( ) r ' ,  r ' r ' l l ta rq t tè rcn l  q t tL - ,  pendant  la  t l la t t r  a ise

sa ison ics  [ to t r t 'm ls  res t i i i e l t t  in i t c t i ves  c t  t - rc  s 'a l in lcn ta ic r - r l  pas .  A ins i

fu t  r t ' j e te ' l c  c r r i c l i t  q r rc ' l ' c . r t . t  ava i t  acco t ' t lé  iusqr - te  là  aux  At lc icns

I l  i a l l r r t  i i l o r s ,  q u e  L t s t , e s  ( 1 8 6 6 ) ,  p L r i s  M o c c n t t l c r  (  1 8 7 3 )  r r : r r t ' n n e n t

c r - , n f i  r r r É r ' l e  l a i t  q L r e  c c r t a i n e s  F o u r n r i s  e n g . r a n g e n t  v e l r i t a b l c m c n t  d c s

p r o v i s i o n  s .
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Et depuis,  les Fourmis moissonneuses er  le  genre Messor c '  par t icu-
l ier ,  ont  étc1 l 'ob jet  de nombreuses recherchcs car  leur  modc de v ivresoulève beaucoup de problèmes.

A notre tour ,  nous avons pr is  ces Insectes comme objet  d,étude,nous efforçant de res considérer en fo'ction de leurs partictrlarrtés fon-damentales inhérentes à leur  régime al imenta i re granivore.
Dans le Sud-Ouest  de la  France,  les Messor sont  presqucr  à la  f ron_t ière septentr ionale de leur  a i re de d is t r ibut ion.  oans cet ie  ,one on apu met t re en lumière,  mieux que dans les régions prus ar icres,  le  choixqui  prés ide à l 'é tabl issement  c les col t>nies dans ce r ta ins tcr ra ins ;  leprc lb lème majeur  étant  la  conservat ion c les réserves c ians le  sol .
Dans une cleuxième partie de ce t.avail nous avons éturtié re cycle

bio logique annuel  de M. capi ta l r rs .  Les Messor étant  b ien c() .nus pour
Ie polymorphisme accusé des ouvrièrcs, nous avons cher-chi. à savoir
comment la production des différentes classes cl ' indi' iclus se répartit
au cours de l 'année et comment s'établit en fin de compte lar courbe de
polymorphisme.

Puis, nous envisagerons une brève étude de l,action cle la reine sur
Ies ouvr ières de manière à soul igner  les rapports  qui  ex is tcnr  enrre ces
deux castes chez M. capitattrs et les probrèmes qui restent ir résoudre.

Nous terminerons par une comparaison entre la biologic cle M. ca_
pitattts et celle de M. strucfor. pour cette deuxième espèce 

-n.s 
informa-

t ions sont  moins précises que pour la  première,  cepencrant ,  les indica-
t rons que nous possédons nous permett ront  quand même de voi r
combien ces deux Fourmis d i f fèrent  dans le  déta i l  de leur  b io loeie.

I . _ E C O L O G I E

I  ) .  I n rnoo l c r l o r .

La France compte cinq espèces de Fourmis clu genre Messor. Trois
sont cantonnées dans Ia région mécliterranéenne, creux autr.es ont une
aire de répartit ion beaucoup plus vaste puisqu'on signale Mcs.sor capita-
ttts Latr' dans la région parisienne et en Bretagne, tandis clue Messor
st ructor  L '  remonte aux envi rons de Fonta inebleau,  à Di jon et  même
jusque dans la prov ince de Namur en Belg ique

Dans le Bassin d 'Aqui ta ine v ivent  seulement  ces de 'x  crern ières
espèces.  Abondantes par  p laces,  e l les sont  to ta lement  absenrcs de nom-
breux terrains de cette région. Leur dispersion colncicre a'c:c le chemi-
nement d'un courant méditerranéen qui traverse le Bassin .n écharpe,
at te int  la  charente,  t 'Anjou,  la  vendée et  s 'évanoui t  en Br-etagne.  Les
Fourmis ne sont pas entraînées d'une manière querconq'er l)ar ce cou-
rant ,  aussi  est - i l  in téressant  d 'en préciser  les composantes crr  etudiant  la
f l o re  qu i  l e  j a l onne .
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2 ) .  l . r , s  G R , \ N t ) S  C O ( 1 I i Â N l S  l i t . O R I S T l O t  E S  l ) t '  B Â S S I N  A Q t  l ' r A l N  :

On c lénombre  dans  le  Sud-o t tcs t  de  la  France quat rc  tvpes  de  cc lu -

r a n t s  f  l o l i s t i q u e s  d ' i m p o r t a n c e  i n e l g a l e  ( c f  .  P .  R p v '  1 9 6 0 ) .

1 , , )  Qr - re lques  s ta t ions  iso lées  çà  c t  là  témoignent  c le  I 'anc ienne avan-

cée c l ' r . r  n r  végéta t ion  n ton tagnardc  carac tér ise ic  par  le  Hôt re  c t  son

cor tège.  Souvent  mêmc,  le  Hôt re  avant  c l i sparu ,  i l  nc  res te  p lus  que les

espèces  eomPagnes.

2 , , )  L ' in f luence cont inenta le  ne  se  re t rouvrc  que de  man ière  sporad i -

que e t  d isc rè te .  C 'es t  dans  les  Car . rsses  du  Quercv  qu 'e l le  es t  la  p lus  ac-

cusée l t rec ,  comme ind ica t r i ces ,  les  g ran l ine les  du  genre  S/ ipa ,  par  exem-

Ple .
3"  )  A  ces  deux  tvpc 's  c lc  végéta t ion  montagnarde e t  con t inenta le ,

dont  i l  r . re  subs is te  p lus  que c les  t -e l iqua ts ,  s 'oppose l 'ampleur  du  courant

a t lan t i t lue .  S i ,  quant i ta t i vement  i l  cs t  donr i r . ré  par  l c  f lux  méd i te r ranéen,

i l  v ien t ,  qua l i ta t i vement ,  cn  première  pos i t ion .  I l  su i t  un  groupe de

d i rec t ions  pré féren t ie l les  par tan t  de  l 'ex t rémi té  sud-oues t  du  Bass in  e t

s ' i r rac l ian t  se lon  deux  axes  pr inc ipaux .  Le  premier  de  ces  axes  contourne

la  borc lu re  nord  des  Pvrénées c t  rcmonte  jusqu 'aux  te r rasses  c le  l 'A r iège ;

le  second,  lu i ,  recouvre  les  Landes c le  Gasc<tgne,  s 'é ta le  sur  la  par t ie  nord

du Bass in  t :n  t raversant  la  Garonne e t  va  bu ter  con l re  le  reborc l  du  Mass i f

Cent ra l .

4 , , )  l - c  courant  méd i te r ranéen en f in ,  es t  ce lu i  dont  l ' impor tance es t  la

p lus  g rande pour  la  f lo rc  de  ce t te  rég ion .  C 'es t  lu i  que su ivent  les  Me-s .sor .

A  par t i r  du  seu i l  de  Naurc- ruz-e ,  p r is  comme l im i te  mér id iona le  de  l 'Aqu i -

ta ine ,  on  vo i t  s ' ind iv ic lua l i ser  t ro is  courants  qu i  von t  la  t raverser  en

d iagor . ra le  e t  dont  l ' ensemble  cons t i tue  la  pousséc  méd i te r ranéenne.

l -c  p remier  de  cc-s  courants  su i t  un  axe  cent re -aqu i ta in ;  les  te r r i -

to i res  o i - r  i l  passe on t  en  commun comme t ra i ts  essent ie ls  :  l ' absence de

ca lca i r -e  e t  le  re l ie f  adouc i .  Lcs  p lan tes  n . re - 'd i te r ranéennes qu i  y  v iven t

sont  r ies  ca lc i fuges  à  d is t r ibu t io r r  sporad ique,  par  exemple  l 'a rbous ie r ,  le

c h ê r r c - l i è g e  ( Q t t e r c t t s  s t L b e r \ .

Jc  n 'a i  jamais  t rouvé c le  Messr t r  dans  les  te t ra ins  q l le  t raverse  ce

courarnt.

I -e  deux ième courant  oL l  axe  nord 'aqu i ta in ,  co inc ide  avec  les  auréo les

ca lca i res  qu i  borc len t  l c  Bass in .  Ic i  les  esp t \ces  méc l i te r ranéennes ca lc i -

co les  peuvent  se  rna in ten i r ,  par lo is  en  cor tèges  pu issants ,  g râce  aux

esca l 'pements  ca lca i res  bordant  les  va l lées ,  assurant  une e f f i cace  cor rec-

t ion  cdapho- topograPl . r ique .

L t 'es t  le  long c ie  ce t  e lxe  e t  du  su ivant  qu ' i l  fau t  chercher  les  Me.çsor .

Le  t ro is ième axc  que s r - r i t  le  courant  f lo r i s t ique  méd i te r ranéen es t

suc l -aqu i ta in .  I l  s 'adosse aux  contours  ca lca i res  sub-pyrénéens,  a t te in t  les

co teaux  de  Gascogne e t  s 'a r rê te  au  n iveau des  sab ies  de  Cha losse e t  des

Lanc les  oùr  i l  s 'é tc in t  en  se  heur tan t  au  f ron t  a t lan t ique.

3t7
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De ccs  axes  pr inc ipaux ,  r - ro r r l  c t  sud ,uqr - r i ta i l t ,  par t . :n t  c lcs  c . t ;u ran ts
seconda i res ,  canzr l i sés  par  les  va l l i ' cs ,  l c  long  c lesque l les  l ' i n f  lu . 'nce  mé-
d i te r ranéenne c lécro î1 .  L ,n  de t f  in i t i ve ,  l cs  c leux  grands  couran ls  i l ,1 rs t iques
rnéc l i te r land 'ens  norc l  e t  s r rc t -aqu i ta in ,  se  pr i ' sen ten t  comme t l t . r - r - r  even-
t a i l s  d o n t  l e s  b l a n c h e s  p o r t e n t  u n c  r ' é g e t : i t i c l n  c a l c i c o l e  e t  q u i  s o n t  s é -
p i i rés  p : r r  L ln  a \e  r -néd ian  c ( ]n t re -aqL l i ta in  à  f lo re  méd i te r ra r - r t i c r rnc  ca lc i -
l  u g c .
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. \ ( l i r t i r l n  ( d ' è p r  e  s  P .  R E v )F i g .  l .  - .  [ - e s  g r a n d s  c o u r i l n t s  f l o l i s t t q u c s  d u  [ J a s s i r r
( . ( ) u r i l n l  l r t l a n t . i q L r e
c o L l r a n t  m é d i t e r l a n é e n  c a l c i l  L r g e

-  c o u r a n t  n r é d i t e r r a n é e n  c a l c i c o l e
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Etucl ions nra intenant  comment se répar t issent  les , \ , lestor  lc  long de
ces courants que c létermine la pcnrss i 'c  md'c l i ter ranéenne.

3 ) .  D I S p i , R S l o N  D I t s  u E S S o R  t ) l ) , 1 s  L I r  t j Â s s l N  r o u l r , \ l \  :

Le  coura t t t  ca lc ico lc  suc l -aqr - r i ta in  aborc le  l c  Bass i r r  â r - r  n iveau du

Mi repo ix .  I l  longe les  pentes  ca lca i rcs  c les  pe t i t cs  Pvrér rée '  q r , r i  por ten t ,

c le  ce  fa i t ,  unc  v i 'gé ta t i c - rn  ré roph i le  carac lc r iséc  cn  par t rc r r l ie r  par  le
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chêne-ver t .  A la  faveur dcs p lateaux de Comminges et  d 'Armagnac,  ce

courant remonte vers le nord pour s'éteindre sur la rive gauche de la

Garonne en t raversant  la  Lomagne.  D'autre par t ,  le  courant  médi ter-

ranéen qui  se propage sur  les caicai res du Lauragais descend aussi  vers

la r ive dro i te de ce f leuve.  Mais,  la  Garonne e l le-même, coule dans une

vastc p la ine formée de sols  bruns excluant  la  végélat ion calc ico le '  E l lc

est  nrême plutôt  dominée par  l ' in f luence du courant  f lor is t ique at lant ique

qui  su i t  le  cours d 'eau jusqu'au-delà de Toulouse.
Je n 'a i  découvert  aucun Messor dans les calcai res secs du Mas

d'Azi l  qu i ,  pour tant ,  sembla ient  lcur  convenir .  Par  contre,  i 'a i  t rouvé

Mes-sor  s t ructor  L.  près du Laborato i re de Moul is  (à 5 km de St-Girons,

Ar iège) .  I I  se local isa i t  sur  un terre-p le in en bordure du torrent ,  d ispo-

s i t ion en apparence excentr ique,  puisque ces Fourmis v ivent  ic i  dans une

va l l ée  re la t i vemen t  humide  (p réc ip i t a t i ons :900  mm d 'eau  pa r  an )  e t

entourées d 'une f lore ou c lominent  des p lantes cosinopol i tes.  Le re levé

de la végétation dans la zc.rne colonisée par ces Fourmis donne en effet,

les résul tats  suivants :

3 1 9

- -  ( o s m o p o l i t e s  +  s u b - c o s m o P C -

i r t e s  . .  3 4 . 6 ' / ,

' -  c i r c u m b o r é a l e s  . .  .  . .  1 3 , 4  ' / .

-  e u r à s i a t i q u e s  e t  s u d - e u r o -
péennes . .  L3 ,1  ' / .

pa léo tempérces

m é  d  i  I  e r  ra  n  é  e  n  n  e  s
( r c n s u  l o r o )  .  .

eurc -s i  bér .en  nes

: i  ub-a t  lan t ique6

11 ,5 ' / ,

Lt,6 7,

3,8 7,

L,9 ./,

Comparée à la  val lée du Lez (s tat ion de Moul is) ,  la  région toulousaine
est beaucoup plus sèche puisque les mo-vennes pluviométriques y sont
de.5 à 600 mm d'eau par  an.  Malgré cela Messor capi tatus ne semble
pas pouvoir  s 'acc l imater  à la  Mol lasse,  seule s 'y  d isperse Messor s t ructor ,
abandonnant ,  une fo is  encore,  le  courant  f lor is t ique calc ico le.

Dès que l 'on qui t te  la  val lée de la  Garonne et  que l 'on at te int  les
calcai rcs de Cordes,  Messor capi tat t rs  réapparai t ,  co lonisant  les pelouses
sèches et  s t r r tout  les pet i ts  chemins en bordure des çhamps de céréales.

Pour at te indre les p lateaux de Cordes et  par  là  le  courant  médi ter-
ranéen calcicole nord-aquitain, i l  faut traverser I 'axe centre-aquitain à
espèces médi terranéennes calc i fuges qui  s ' in l i l t re  eni re ia  Garontre et
le  Tarn.

Au fur  e l  à  mesure que l 'on avance vers le  Quercy,  les cul tures des
platcaux lendent  à s 'appauvr i r .  Les Fourmis a lors se cantonnent  dans
les Causses,  sans pour autant  s 'aventurer  dans les terratns par  t rop
déshér i tés.

A L imogne on t rouvc M. capi tatu-s dans les maigres pàturages à
moutons entourés c le murs de p ierres sèches.

Dans le Causse c le Gramat,  e l lcs v ivent  sur  les pentes ou cro issent
encore de pet i tes graminées mais e l les manquent  dans les landes à

1 t .
?-g,r

i'i;
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a r n r o r s c  c a r m p h r é e  ( A r t c t t r i s i a  L u r t p l t o r ( t r ( r )  c l o n r  l c , ç  t , t r l l c s  l r - r s c s  n , a r
r i ven t  pas  à  cacher  un  sc l l  ca i l lou teux .

E ' a t t e i g n : r n t  l e  P e r i g r r c l  N o i r ' ,  l e s  M c . s . s o r . h a n t c n l  l c s  t t , r . r . a s s e s  c a l
ca i rcs  qu i  c lonr inent  les  cor - r l s  d 'eau.  E I les  c lé la isscn t  conrp l i . rc rnent  le r
aborc ls  c lcs  cu l tu rcs .  Mcs . ro r -  cup i tu t t t s  res te  mêntc  r i t ro i tenre l t  l i ée  à  u r
typc  c l t : te rminé  de  pc l ruse  xéropr ' r i le ,  ta r r t r i s  que M.  s t r t ! ( . t ( ) t .  tou jou .
p l u s  u b i q r - r i s t e ,  p e u t  s e  r e n c o n t r c r  ç à  c t  l à  d a n s  l e s  v a l l é e s . , L r  s u r  l e r
p la tcau.x .  ce  t tc  espècc  su i t ,  d 'une rnan iè re  géne i ra le ,  I 'avancéc  r r '  couran,
m e i d i t e r r a n é e n ,  m a i s  t e n c l  à  s e -  l i b É r c r  c l u  c o m p l c x c  c a l c i c r . r l t . r t  c o l o n i s É
c les  te r ra ins  q r - r i  res ten t  i r - r te rc l i t s  à  M.  c tLp i tu r t ts .

S u i v a n t  l e  c o u r a n t  c a l c i c o l e  n o r c l - a q u i t a i n ,  o n  r c l r . u u \ c , . l l r i r s  l e s  c h a .
ren tes  c le  r i ches  p la teaux  ca lca i rcs  coL lvcr ts  c le  cu l t t r re rs .  Cor r i r i re  dans  le
L-ar-rragais, lcs Mc.ssr-rr ' i 'ent cle prelfére nce er b.rclure r l t . :  chamos
M'  cap i ta t t r .s  es t  b ien  cornue c les  pa ' ,sans  c le  l ^  r .e lg i . .  c lc  I l r , , , .nn  pru ,
ses  f réquentes  incurs i<_rns  dans  les  chaml - rs  c lc  ce l r i ,a les  ou  c i l r . cause des
d é g â t s ,  c l a n s  l ' a v o i n c ,  p r i r r c i p a l e m e n t .

Da.s  la  rég ion  de  Rovan,  les  p lan tcs  q r - r i  pousse. t  s1- r , . i r r r rémcnt  sur
les  espaccs  la issés  l ib res  par  l cs  cu l tu 'cs  se  r i ' par t i sscn t  c l r .  la  man ière
su lvantc  :

c o s m o l l o l i t e s  e t  s u b - c o s r n o p o -
. l r tes  2J .3

, n é d r t  c r r a n é e n n  e s
( s e n s r  l o t . ) r  .  2 l . l

c  r  r c  r r  n 1  b o r é a  l e s  I  4 , 4

p a l e o t e m p é r é e s  . .  L 2 . 2

e u r a s l a t j q u e s t 2 . 2

c u r - . s l b é r i e n n e s  . .  5  %

t f r l c l l é e n n e s  ( ù - e n i t /  i , , t r , t  4 , 4  l .

s u b - a t I a n t i q u c s

( ' t r - i l t l a n t i q t l e s

i  u d  0 u r o p i e n n e s
i r s l â t i ( l l t e s

.  2 ,2  "k

.  .  1 ,1  ( / .

r r u c s !
, r . t -

ce re levé  ne  t ien t  con lp te  quc  c rcs  p la ' r tes  c r ,minantcs  i i : r rs  res  s ta -
t i o n s  d e  M e s s o r  q u e . j  ' a i  r c t - t c o n t r e i e s .  ( J ' l  a i  r i ' c o l t é  c n v i r - o r  L r r r e  c e n t a i n e
d 'espèces  végéta les  ) .

Les  espèccs  méd i te r ranéennes (au  seus  la rgc) ,  avec  lcs  çosnropo l i tes ,
c iominent  numér iqucment .  Ccpenc lan t ,  en  va lc l r r  re la t i r .e .  cc  sont  les
cosmopo l i tes  c i rcumboréa les  c t  paréo ter rpér i 'es  q r - r i  s ,n r  les  p lus  enva-
h issantes .  (Les  n ids  c les  For - r rmis  s 'o r \ , rcn1 ,  p : . t r  cxentp lc ,  eLr  borc l  des
tap is  du  Po lygot t tu r t  u t ' i t . t r la rc ) .  Dans cc t tc  rcg ion ,  l cs  ù Ic r io r  p rospèrent
sur  des  tc r ra ins  ca lca i res  c lon t  la  t lo re ,  tou t  cn  é tan t  sounr is r  )  I ' i r - r l luence
m é d i t e r r a n é e n n e ,  e s t  p a s s a b l e m e r t  r l i l T é r c n r e  c l e  c c l l e  q { l  I c s  e n t o u r e
en Pér igorc l ,  par  e . ren tp lc .

En Pér ' igord  No i r ,  l ' h ,b i ta t  des  Mc.ç .s ( ) r ' cs t  t r -ès  roca l i s .  c t ,  par  conse-
quent ,  p l r - rs  I  ac i l c  à  c lé f ln i r .  D 'aLr t rc  par t ,  noL ls  r -e t r . t r r ' , r , s ,  à  l ' éche lon
l o c a l ,  l e s  p h é n o m è n c s  q u i  c a r a c t é r i s e r - r t  l c  B a s s i r  A q u i r a i r . ,  d a n s  s o n  e n -
s e m b l e ,  c ' e s t - à - c l i r c  l a  s t r i c t e  l i a i s c i n  e  n t r c  l ' a v a n c é e  c l t r  c o r . r r : u r t  m é d i t e r -

i
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ranéen calcicole et la distribution de M. capitatus et, au contraire, la
libération sporadique de M. structor à l 'égard de ce même courant.

Etant donné le caractère de cette région aux clifférents faciès bien
indiv idual isés,  i l  nous sera pt - rss ib le c le chercher  ic i  l ,expl icat ion de ces
phénomùnes.

4) .  DrsrnrnurroN DES Messor nN pÉRtcono NorR :

A.  -  FactÈs Et  cLrMAr DE t_A RÉcloN . .

Pour étudier la répartit ion des Messor dans cette région, nous pren-
drons comme point de référence la région des Eyzies car elle est sise au
cæur du Périgord Noir et c'est ici qu'est établi le laboratoire oùr ont été
poursuivies ces recherches.

Le vil lage longe la vézère, affluent de ra Dordogne, descendue comme
elle du Massif centrar. La topographie locale est caractéristique. on y
distingue des escarpements ou . falaises , calcaires d'âge crétacé (Conia-
cien) largement entamés à clif lérents niveaux par les découpes, horizon-
tales, superposées, des anciens l its de la rivière. Au bas de ces falaises
coule Ie cours d'eau actuel, s' inscrivant dans une plaine alluviale plus
ou moins élargie. Enfin le sommet <ies escarpements délimite un plateau
portant cultures et bois. Çà et là, sur le plateau, affleurent des nappes
sableuses rouges ou versicolores, d,époque tertiaire, appartenant au
sidérolit ique ou à la formation dite des sables clu périgord (s,étendant
du Ludien au Stampien inc lus) .

ces composantes de la géographie rocale bénéficient de conditions
climatiques particulières l iées aux accidents de cette topographie heurtée.

s i  les moyennes thermiques de ra val rée sont ,  dans l 'ensemble.  vo i -
sines de celle.s du plateau, en réalité les maxima et les minima y sont
plus accusés. Les écarts journaliers de température peuvent y atteindre,
par  exemple,  11,1.  C,  a lors qu ' i ls  ne sont  que de 7,6"  C,  au même momenI
sur  le  p lateau.  (c f  .  Mai l le t ,  l95z) .  Mai l le t  a b ien montré ic i ,  l ' importance
de ces températures minimales qui peuvent aller j 'squ'à modifler le
cycle d'une espèce (Phylloxéra de la vigne).

La vallée est aussi plus humide, les brouii lards s,y rencontrent pen-
dant de nombreux mois de I 'année. Aussi, malgré quelques hautes tempé-
ratures diurnes, a-t-elle un climat humide et frais, alors que le plateau
est  p lus tempéré et  net temct . r t  p lus sec.

.8. - La F-LoRE :

Les groupements végétaux que l 'on rencontre dans cette région se
classe't en trois catég'ries co.'espondant aux divisions topographiques :
Flore des vallées; f lore des plateaux supérieurs, et, enfin, interposée
entre les deux -- mais n'ayant pas obligatoirement la valeur d'un terme
de transil ion - f lore cles coteaux et escarpements.
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Les zones de cul t r l res se s i tuent  pr i r - rc ipaic-ment  c lans la  r i r l lée et
sur  les p lateau.r ,  par fc l is ,  Iorsque la décl iv i té  le  permet,  e l les gagnent

un peu sur les coteaux mais ceux-ci sont voués cle préférence ar-rx petits

bois et  aux pâturages secs.  (Cl l .  R.  Vtn<-rr ' ,  D L,qvuRcNn, 1953-55t .

l )  F lo re  t les  va l lées  :

La l lore des val lées nc présente - dr.r pt-r ir t t  clc vuc qui t t t t t- ts occupe
-  aucune par t i cu la r i té  remarquab le .  Les  sources  nombreuscs  c lonnent

na issance à  des  r r - r i sse le ts  bordés  de  peup l ie rs  ou  d 'a t t lnes ,  t raversant  des

pra i r ies  souvent .  inondab les .  Ces  p la ines  a l luv ia les ,  par fo is  ma lccr tgcuses ,

exc luent  les  Mes.sor  de  leur  faunc .  S i  M.  s t r t t c lo r  semble  à  cer t l ins  mo-

ments  s 'en  approcher ,  c 'es t  tou iours  à  la  faveur  dc  c< lnc l i t ions  par t i cu-

l iè res  reproc lu isan t  par  except ion ,  dans  ces  tc r ra ins ,  un  b io tope de

coteau.

2 )  F l o r e  d e s  p l a t e u t r  :

Les  p la teaux  qu i  couronnent  le  somrnc t  des  fa la iscs  cont ras ten t  avec

les  bas- fonc ls  humides  e t  f ro ic ls  par  leur  séchcresse e t  l ' ampl i tu rde  a t '

ténuée de  leurs  var ia t ions  thermiques .  Ic i ,  en  dehors  des  cu l t r - t res ,  les

fo rê ts  cons t i tuent  I 'essent ie l  de  la  couver tu re  végéta le ;  e l les  var ie t r t  de

compos i t ion  su ivant  la  na ture  des  te r ra ins  qu i  l cs  por ten t .

Lorsque la  tcneur  en  CO. ,  Ca le  permet ,  on  t rouve une chôna ic  ca lc i -

co le  ou  l ' yeuse e t  le  chênc  pubescent  se  môlcn t  au  Quercus  ses . : i l i f l o ru ,

S i  une c la i r iè re ,  dans  ce t te  chêna ie ,  ménage un  espace su f f i sar l t  pour

l 'é tab l i ssement  d 'une landc  à  r 'égé ta t ion  xéroph i le  on  peut  occas ic lnne l le '

ment  y  rencont re r  des  Mes-sor .  N{a is  l c  cas  es t  except ionne l  car ,  le  p lus

souvent ,  sur  les  p la teaux ,  l ' ac id i té  des  te r ra ins  es t  accusée (a f f le t r remen i

te r t ia i re  s i l i ceux)  e t  la  chêna ic  ca lc icg le  d ispara i t  l l o rs  au  pro l i t  de  la

chêna ie  s i l i c i cg le  représentée  par  Querc t ts  sess i l i t ' l o l r  e t  Q.  to : . ( . l .  A  cô t (

de  ce t te  chêna ie  e t  recouvrant  les  mêmes le r ra ins ,  c rg Î t  la  chât i l ignera ie

Au début ,  le  châta ign ie r  [û t  sans  doute  in t rodu i t  par  l ' homme c l : tns  ce t te

rég ion ,  ma in tenant  i l  se  p ropage sponternément ,  tendant  à  e r tvah i r  le t

chêna ies  abat tues  pour  des  ra isons  i ' conomiques .  Les  p lan tes  co lnpagne!

de  la  chêna ie  s i l i c i co le  se  re t rouvent  c lans  la  châta ignera ie  t ' t la is  leu l

é tude es t  pour  nous  sans  in té rê t ,  car  les  Mcssor ,  que l les  qu 'e l l cs  so ien t

sont  lo ta lement  absentes  de  ccs  [o r r t ta t i c i t t s  o t t  de  leurs  f ron t tc t 'es '

3 )  F  l o r e  d e s  e s c a r T t c t t t c t t t s  :

Accrochées aL lx  pentcs  c les  fa la r ises ,  l cs  te r rasses  c t l  surp lonrb  abr i

t e n t  u n e  f l o r e  à  e s p è c e s  d o m i n a n t c s  c a l c i c o l e s  c t  x é r ' o p h i l e s .  C ' e s t  i c i  q u t

l ' i n f luence méc l i te r ranéenne es t  la  p lus  scr rs ib le ,  b ien  c lue  lcs  Inuc les  d<

p e U p l e m e n t  p t r i s s c n t  c n ( ( ) r c  v a r i c I  s t r i v a t t t  I ' ( } r i t . n t a l i o n  t l t ' s  I c r r a i n S

Essent ie l lement ,  ces  co tez iux  sont  cou\ Ie r ts  de  bo is  ma igres  ou  de  pe

louses  sèches  permet tan t ,  tou t  au  p lus ,  l ' é levage du  mou1or1 .

ii' 1. q
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u)  I es  bo i s  :

l ln  adspect ion nord domir- re lc  complexe charmaie-ormaie-chênaie
dorr t  l 'ornbre humide é lo igne lcs Mc.s.sor .  Ai l leurs,  sur  les pentes p lus

ensolc i l lées on peut  c l is t inguer t ro is  groupcs pr inc ipaux de format ions
boisees :

l )  l a  chênu ie  pubesce t t l e  :

L 'é lérnent  prépondérant  est  le  Querct rs  la t tugi t tosa.  Son aspect  est
asscz var iable ;  ord inai rement  e l le  fa i t  su i te aux pelouses xérophi les err
envi ih issant  les a i res à Bracl t t 'podi tut t  (graminée dont  nous repar lerons
tout  à l 'het r re) ,  par fo is  e l le  const i tue une mosaïque c la i re sur  les causses
ar ides ;  enf in ,  e l le  succède le p lus souvent  à un é lément  caractér is t ique
de ce pays :  la  I ' ru t icéc-  sèche calc ico le.

Malgré sa sécheresse et  la  fa ib le densi té de son couvert ,  les Messor
ne 1 ' rénètrent  pas dans cel te chênaie.

2)  La f rut icëe sèche cct lc ico le :

Ce deuxième type de format ion boisée est  à d is t inguer de la  chênaie
pubescente.  El le  résul te de I 'envahissement  des pelouses sèches par  des
pet i ts  bois  t rès aérés oùr  les genévr iers,  témoins des associat ions anté-
r ieures,  pers is lent  encore.  La f rut icée sèche est  le  ja lon qui  marque
I ' importante étapc de la  conquôtc par  l 'é lément  arborescent  d 'une zone
décl ic te . iusque- là aux I t . r rmat ions graminéennes.

En ver- tu du caractère de t ransi t ion entre la  pelouse et  le  bois  vér i -
tablc ,  on peut  ic i  rencontrer  des Mes.sor ,  b ien qu 'e l les s 'y  raréf ient .

3)  Le Qtrercetu,n i l ic : i .s  :

C 'est  lc  t ro is ième tvpe dc pcuplement  arbust i f  c le  ces fa la ises.  Le
chêtre ver t  t rouve,  dans cet te région,  des terra ins d 'é lect ion.  I I  a f fec-
t ior r r - rc  les pentes exposées au mid i  ou les calcai res arénacés permettent
un t rès bon dra inage du sol ,  condi t ion indispensable au maint ien de
sa v ie.  Etant  c lonné la parenté écologique et  les nombreux termes de
passage avec !a chênaie pubcsccnte,  on t rouve dans ces groupements à

Qucrcus i lex et  à Quercus lu t t t tg inosa les mêmes p lantes compagnes dont
quclques-unes sont  de bonnes indicatr ices typ iquement  médi terranéen-
nes.  Mais comme dans la chênaie pubescente,  les Me.s-çor  d isparaissent
dès que l 'é lément  arborescent  domine.

b)  /es pelouses xérophi le"s et  rnéso- . réropl t i les :

Outre ces format ions arbust ives qui  recouvrent  lcs pentes des co-
tearrx,  cx is tent  des a i res à végétat ion herbacée const i tuant  les pelouses
di tes xérophi les et  méso-xérophi les.  Nous a l lons les étudier  en déta i l  car
les Messor y  prospe\rerr t .  M.  capi td l l t .s ,  en par t icu l ier ,  est  s t r ic tement  in-
féodée aux pelouses xérophi les ;  dans cet te région,  on nc peut  la  ren-
contrer  que là.

: r :  ' l  
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l \  l e  l e . s t t r ce tun t
voic i  r - rn re levé des pr inc ipales p lantes qLr 'on rencontre c la i r rs  la  pt

louse xérophi le ,  i l  n 'est  cer ta inement  pas exhaust i f ,  toute lo is  i l  donn
une bonne idéc de l 'abondance rc lat ive c les espèces caracfér is t iqr_res.  Su
ces terra ins pauvres,  for tement  ensole i l lés et  en pente,  seules quelque
espèces aux ex igences par t icu l ières pcuvent  se rétugier  et  leur .  l is te e:
est  brève.  Par  endroi ts ,  les mousses ct  les l ichens pro l i tèrent  arr  poin
c le const i tuer  r - rn tapis  gr isâtre,  cr ; rquant  sous les pas.  euancl  i l  p leut
sur  les zones où la  p ierre est  à nu,  apparaissent  les r io .s lcrc.s  gelat ineu>
desséchés au premier  sole i l .

A par t  ces Cryptogarr les,  nous l to to l ts  :

:
l r , , '

A s p e r u l a  c y r t a r t c h t c a  t c h r u ù L  t u l g o r e
A l l i u m  s p h e r o c e p h a l u m  F e s t u c a  ( l . u r i i l s c u { a
Arsb is  p lan is i l i co  FunLana procun lbens
A c h t l I e a  n t i l l e l o l i u m  F r c u s  c o r r c a
Anthu l l i s  ùu lnerar ra  G lobu lar ia  Wi lko tnn t
A r L t h e r i c u n L  l i l t a g o  G a I L i u m  m o L l u g o
B r o m u s  s q l a r r o s u s  H e l t a r t h e n u m  u u l g t r e
C o n x o l D u l l t s  c a n t o b r i c u s  H e l i c h r A s u t n  s t o e c à a s
Canpanu la  ro tund i lo l ra  H ippocrep is  co tnosa
CI tnpon l l la  gLornera tu  H ierdc i l tnL  p t lose l lo
C o r n u s  s a n g u r n e o  H A p o c h o e r r s  . u d . t c a t a
C o r y l u s  o D e l l a n a  I n u l a  r n o n t o n a
C h o n d r r l l a  j u n c e o  J u n i p e r u s  c o t n r n u n t s
Centa l t rea  sc0b iosa  Koe ler ia  Da l tes iana
Chlora  per fa l io td  L inum tenu i lo l ium
Carex  praecor  L inum sr l l r l t t i cosunL
C a r l t n d  D u l g a r i s  t o t u s  c o r n i c L l a t u s
Die t l th r ts  cdr thus ianorunr  L ig l ts t run  ru lgare
D r a b a  D e r n d  M u s c d r i  c o m o s u m
Ddctv l rs  g lomera to  Mel ica  c rL ia ta
Daucus caro t t t  Me laml )Arun l  sp
Euphorb ia  cypar iss ic ts  Minuar t ta  tenu i lo l rd
Euçhorb ia  gerard . idna Med icago rn in imo
Euphorb ia  e r igua MeLand. ryum dbum
Ery thrca  centur ium Or igan l tTn  uu lgare
Erunç1 ium campest re  Onon is  pus i l la

Onot r rs  na t r i r
OphrUs i l r lLsc i l ( r . t
P a t e t r t t l L a  D e r i l t L
P i t r tp tne lLo  saxr l  r  aqo
P r  t r n u s  m 0 h a i e t l
P l a n t a q o  l a n c e o l t t I
Sc i IL l  a l t to tnna l ts
Scabroso co lo rn lx t r ta
So lu ia  p ro tens l .s
Stochys  rec to
Sed.unL acre
S e d u m  u l b u m
S e d u r n  a n o p e t o L u t r r
S e d u m  r e l l e x u n t
S e d u m  m o n t a l r u r n
S d n g u i s o r b a  d t c t u o c a r p a
StaeheLtna  d"ub i r t
Sp i rea  oboD0t0
S t l e t t e  n u t a n s
T € u c r n ! 7 n  c h a t n l c d r U s
T e u c r i u i n  t n o n t r n u m
T h U m u s  s e r p V l l u m
fhes ium hun i l t t s l tm
Tr i lo l iu?n  car r lp t  s t re
/ e r b a s c u m  l l o c ( a s u m

' l ] ,

,'il
I l  est  p lus inst ruct i f  c le  c lasscr  ces p lantes en fonct ion crc leur  pro

venance.  vo ic i  les re ler ,és obtenus sur  deux terra ins,  à t i t re  c l 'cremple:
on peut  constater  que les c lominantes sor- r t  d 'or ig ine mécl i ler ranéen.

ne,  formant  près de la  moi t ié  c lu cont ingent .  V iennent  ens ' i le  les sud.
européennes;  les c i rcumboréales,  er- r ros ibér iennes et  paléotcmpérées
étant  net tement  minor i ta i res.

Voic i  déterminée la composi t ion essent ie l le  c le ces pel ,uses xéro.
phi les.  Etant  donné la prédominance générale d 'une gramine;c,  la  Fétuque
(Fesluca c lur iusctùa) ,  on peut  leur  rd 'server  le  nc lm de FtstLt t -etwn dn-
r i t rsculae.  ce Festucetum fourn i t  aux Me.çsor  p lus ieurs sor tcs c le gra ines
à récol ter ,  tout  d 'abord les graminées :  Fe.sr l r  ca et  KG: ler ia .  Lcs bal les de
ces  semences  cons t i t uen t  avec  ce l l es  des  pe t i t es  C i s tacées  (H i l i an thème
et  Ftur tana)  d ' importants m<-rnt icu les à l 'er . r t rée c les n ic ls  et  oui  at t i rent
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le rcgard. La composition des greniers varie en fonction des plantes
envlronnantes. Par endroits, i ls contiennent uniquement de la Globulaire,
aisément reconnaissable, car sa graine est, par exception, engrangée avec
ses cnveloppes. Ail leurs on trouvera les graines noires polygonales de
I'All iunt spherocephalunt ou le gros haricot du psororea bitumosa. Les
crorssants verts de I 'Hippocrepis cornosa, bien qu'en assez faible propor-
tion, sont toujours présents et faciles à identif ier. En somme toute graine
qui peut faire l 'obiet d'une récolte attire les Fourmis ; cependant, l 'es-
sentiel des réserves est fourni, ici, par les cistacées aux téguments co-
riaces, à germination diff ici le et à fructif ication étalée sur toute la belle
saison.

Fr. Bernard note que dans la région méditerranéenne, les Messor
semblent préférer les Papil ionacées. Ici, ce sont I 'hélianthème et le Fu-
mana qui  empl issent  sur tout  les greniers.

2 )  l e  B rachvpod ie t t tm  :
Ce festucetum, favorable aux Messor, a tendance à se laisser envahir

par une graminée prolif ique : le Brachl,podium. Le faciès aiors se mo-
difie. On passe à un autre type de pelouse dite mésoxérophile ou brachy-
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podietum. Bien que cet te c lern ière
cetum dans leque: l  e l le  s , imbr ique.
ce scr i t  M.  Lupi tu lus ou M. s t ruL. lor
de fo is  qu 'on le  dési re.
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format ion soi t  t rès vois ine c lu fes
el lc  ne renferme pars c le Me.ssor  c
- ert l 'on per.rt vérif ier ce fait auti

r i l l

ijii
! ! 1
i I

. 
A'ec le Bracrtypotriunr a,rit,e un cortège cle prantes à [endance rno.xérophi les,  o i r  I 'é léme' t  mécr i terranéen resre abordant .  Sur  g6 p lanrépertor iées on peut  compte.r :  31,3 qô c le mécl i ter ranéerrnes,  20,9 yo d, ,ras iat iques et  4,6 o,b de sucl_eur<. ,péennes,  seulentcnt .
Au contra i re,  le  pourcentage des minor i ta i rers se re lève par  r - . tpp(

au Festucetum :  10,4 9ô c l 'eur .opéennes ct  centrc-europécnnes;  13,9
de paléotempérées ; 8,1 qô de circumboréales et sub_circumbor.éaler
6,9 o 'o 4 ' " , - , .os ibér iennes et  sucr-eurosibér iernes ;  r , r  9o c le cosmoyrol i ter
,  

Mais ce n 'est  pas cra 's  ces chi f f res qu ' i r  |aut  chcrchcr  l ,expr icat ion
la d ispar i t ic- rn des Fourmis.  La qual i té  c le la  s t rate hcrbacée scrrbre.
beauc.up p lus importante qu. .  la  nature crcs terra ins qui  por . tc . t  cpelouses.

Les Messor,  sar- r f  t rès rarcs except ions,  ont  un n icr  ent ièrcrr rcnt  soterrain ; elles ne constr' isent pas cre clôme épigé ; Ieurs tcrr-i i :rs s,o
vrent  à même le sol  en per t i ts  cratères,  au centre c lcs c lébla is .  Voi là ,  sar
doute,  une des ra isons pour lesquelres e l les nc peuvent  s ,acr i i l r ter  àpelouse de:n5s s1 haute drr Bracrtt,potriettûtt, tandis que res espaccs clair
ménagés dans le  Festucetum sont  propices à l 'é tabl isscment  dcs c<,r lonie
D'autre par t ,  les a i res dénudeles ou à végétat i .n  t rès basse cru Fcstucetur
fac i l i tent  la  l ibre c i rcu lat ion des colonnes de récol te,  au contr .a i . "  a"  ;
pelouse à Brachypocrium. Lcs feuil les cre cette grarnineje so.t lar.ges, lorgues,  leur  ensemble t isse un lac is  inextr icabre de 30 à 40 centr r .c t res c lhaut  et  les pet i ts  insectes sont 'oués à se perdre crans ce c lédale cpuisan
Enf in,  le  Brachypocr ium ne fourn i t  que t rès peu c l 'ép is  et  de p l .s ,  ceux<
sont  maigres '  Lcs p lantes compagnes,  éventuei lement  p lus r - r -Lrct i fère:
sont  éparpi l lées dans cet te forêt  graminécnne et  de rencontre aréato i re.

Pour ces d iverses ra isons -  en par t icu l icr ,  impossib i l i té  crc c i rcu
lation et rareté de la provende - i l  n'est pas étonnant cre 'cl ir- le recu
immédiat  des Messor devant  cet te format ion host i le  et  pour . t : rnt  b ie l
vo is ine,  en apparence,  c lu Festucetum qui  rcste a ins i  re b iotope cre choi :
de ces animaux.

3)  dégradat ion des pelouses :
a) Lorsque Ie Bracrn'potritmt est à s.n tour envahi par- ra fruticét

sèche,  la  s t rate herbacée s 'écra i rc i t ,  les m. is .sons d 'ventuel lcs t re ' iennenl
encore p lus pauvres,  aussi  les Messr . r r  ne rd,apparaissent_el les pas.

Mais,  s i  cet te Frut icée pénètre cr i rectement  re Fesr t tcet tL, i  sans l , in .
termécl ia i re de la  pelouse mésoxéroprr i lc , ,n  peut  a lors const . , tcr  que les
Fourmis demeurent .  On les t rouve tant  que la couche herbeuse garde
quelque valeur .  Dès que les composantes essent ie i les c lu Fcsl r rcetum ont
d isparu et  qu ' i l  n 'y  a p lus que p ierra i l les,  l ichcns et  feui l les se\ches,  e l les
sont  é l iminées à nouveau,  ra issant  Ia  prace aux Cantprr tot t ts  ( ( ' .  aetr t iops) .

:ii
ç ;
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Nos Fourmis ne colonisent  pas la  Frut icée,  mais se maint iennent  dans ce
qui  rcste do Festucetum.

b)  I l  ar r ive encore que le Festuceturn se dégrade sans êt re immé-
diatement  remplacé par  d 'autres associat ions végéta les.  Dans ce cas,  i l
évoluc vers un faciès de causse. Prenons comme exemple un terrain à
Vi la jou (commune de Campagne,  près des Eyzies) .  Ce terra in est  en
contrc--bas d 'un pet i t  chemin où a été étudié en 1954-59 une bourgade de
Hal ic t t ts  ntarg inatus (Brul lé)  par  C.  Plateaux-Quénu.  Ic i ,  lc  nombre des
espèces végétales rencontrées est à peu près le même que dans les
autres Festucetum étudiés bien qu'on note l 'apparit ion de deux espèces
mécliterranéennes nouvelles : Coronil lct nùnirna (très abondante) et
Leuzaa coni f  era.  Mais la  pente cai l louteuse est  ar ide ;  chaque p lante est
grêle et, surtout, le nombre de plantes par unité de surface est bien
moindre que dans un Festucetum normal .  Les possib i l i tés de récol tes
sont très réduites ; M. capitatrrs, dont les besoins alimentaires sont im-
por tants,  ne peut  surv ivre ic i .  Seule,  pers is te M. s t ructor .  Mais nous
allons voir qu'une autre raison explique encore la dissociation de ces
deux espèces, inhérente celle-là à l 'architecture des nids.

La qualité du sol règle la nature du peuplement végétal, mais elle
intércsse aussi directement les Fourmis qui ont chacune leur méthode
de construction et f inalement ces facteurs interfèrent avec les qualités
de la strate herbacée pollr commander la dispersion des Messcrr.

C. - DrssocrATroN DES ArRES DE DrsrRrBUrroN DES Messor EN PÉRrcoRD
Norn  :

Nous venons de voir un premier exemple de terrain oir les deux
espèces de Messor ne cohabitent plus. Prenant le Festucetum comme
point de repère, on peut dire que M. capitatus y reste étroitement can-
tonrré tandis que M. s l rLLctor  a la  possib i l i té  de s 'en échapper,  so i t  en
colonisant des terrains plus aridcs, soit en s'approchant des zones hu-
micles cles vallées. Essayons d'expliquer les deux potentialités de cette
espùce en apparence contradicloircs.

M. s t t 'uctor  dans les terra ins ar ides. 'La pente cai l louteuse de Vi la jou
est un premier exemplc ; prenons-en un second. En bordure de la route
nationale qui va de Périgueux zrux Eyzies, au niveau du vil lage de Saint-
Cernin de Reil lac, on trouve une coll ine calcaire, en pente raide, cou-
verte par places par un Festucetum touffu en partie gagné par le Brachy'
pocl iurr t  (donc sans Messor)  et ,  p lus lo in,  par  un Festucetum Ttès pauvre
laissant apparaître les cail loux en de nombreux endroits. Terre végétale
pratiquement nulle, cail loutis épais cn pente forte, ont chassé M. crtpi '
/a / r rs ,  seul  pcrs is te M. s t ructor ,  comme à Vi la jou,  b ien que le caractère
de séchercsse de ces terrains y paraisse un peu rnoins accusé.

Troisième exemple : Entre Le Moustier et Montignac-sur-Vézère, une
lignc de forts coteaux calcaires, appelée Côte de Jord, domine la rivière
(Vézère) .  Au sommet y est  acc l imaTéle Rhus cot inus (arbre à perruque) ;

.:ii
: ?
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sur le versant, le gris clu calcaire est accentué par une végétation d
lavande qui pousse spontanément ; c'est dire le caractère méditerranée
de ces coll ines. Au pied de la côtc vivent les Mc.ssor. M. capitattr.ç domin
largernent au plus bas de la pente, à la l imite des cultures, refoular
vers le  haut ,  dans les p ierra i l les s tér i les M. s t ructor ,  moins ex igeante.

M. structor dans les terrains plus httttt ide.s .. Aur Eyzies, en diftérent
points de ce qu ' i l  est  convenu d 'appeler  la  val lée.  j 'a i  rencontré dcs c<
lonies de M. strttctor. Les nids étaient situés soit au bas d'un vieu
mur, soit débouchaient sur un sol fortement damé (au milieu d'u
chemin vicinal, le plus souvent). Les récoltes des Fourmis se faisaien
aux dépens des herbes toutes proches

Les auteurs qui signalent la rencontre de cette Fourmi en dehors d
la région méditerranéenne ont remarqué aussi ce mode cl ' implantatio
des n ids (par  exemple,  E.  André,  l88 l ) .

En vér i té ,  l 'extension de M. s t rucfor  dans la  val lée humide cst  à I
I imi te un faux problème puisque ces Fourmis ne subsistent ,  en fa i t ,  qu
dans les emplacements à sous-sol bien draînés.

Un terrain dur, mais présentant en profondeur de nombr.euses pr
tites fissures, voilà ce qu'i l  faut à ces Insectes qui habitent cles nid
di f fus et  t rès profonds tout  en étant  moins puissants et  moins act i ls  qu
M. capitattts dans les travaux d'excavation.

5) .  Coue,rnnrsoN ENTRE LES NrDS or .  M.  capi tatus Er  DE M. st ructor

un n id de Messor est  à la  fo is  l 'abr i  de la  colonie et  un s i lo  à grzr ines
En dehors du preferendum hygrométrique propre à ces Fourmis, i l  y r
donc l ' impératif de la conservation des réserves, et c'est la raison ma
jeure pour laquelle ces Insectes sont bannis des terrains trop humides

Les nids de lvlessor ont fait l 'objet de nombreuses descriptions, auss
nous ne nous attarderons pas à les présenter en détail; nous voulon:
simplement comparer ici les méthodes de construction de ces deux es
peces, car nous verrons que l 'on peut rapprocher uti lement les possi
bil i tés de dispersion géographique de ces Fourmis et leur mode cl 'éta
bl issement .

l )  Les  n ids  de  M.  cap i t a t t t s  :

En général, un nid adulte (c'est-à-dire un nid arrivé au maxintum dr
son développement et produisant des sexués), de tail le moyenne, occup(
une surface de 2 à 6 mètres carrés. La profondeur varie avec lzr natur(
du sous-sol et peut influer sur la surface occupée par le nid (par exemple
un nid de 35 cm de profondeur entre deux dalles de rocher mcsurait
environ deux mètres de large sur 7 mètres de long l) ; Ainsi, le volumt
d'un nid serait, peut-être, un indice plus constant. Lorsque lc rocher
compact  est  assez superf ic ie l ,  le  n id peut  n 'at te indre qu 'une quarunta ine
de centimètres. Si, au contraire, l 'épaisseur de terre est plus considé
rable, les Fourmis peuvent descendre jusqu'à 90 et même (exceptionnel'
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lement) 120 centimètres. Mais la profondeur maximum optimale est en

général de 70 à 80 cm, rarement Plus'
Dans le sol, on suit relativement facilement les galeries allant d'une

chambre à graines à une autrc et cela guide bien la fouil le' L'été, surtout

lorsqu,il . pt,- ', les Fourmis circulent activement dans les ga|eries très

,rrp.rn.i.tt"s, mais la reine restc, le plus souvent, dans la zone profonde

du n id.
2 )  Les  n ids  de  M.  s t r t r c to r  :

cette espèce, petite comparée à M. capitalt{s, est extrêmement diff i-

ci le à déterrer. Les monticules de débris qui signalent les entrées des

nids sont en général, loin de I 'endroit véritablement habité - ou du

moins de la partie extrême oir I 'on finit par acculer les Fourmis -. Les

galeries sont très étroites et diff ici les à suivre ; elles s'insinuent profon-

dément entre les cail loux.
Pour établir de bonnes comparaisons avec M' capitatus, on choisira'

comme exemple, un terrain à sous-sol homogène oir par chance coha-

bitent les deux espèces. c'est le cas du terrain dit " le verdier > dont

nous avons déjà inventorié la flore.

Ici, un nid de M. structor couvre une surface de I m x 3 à 6 mètres

(contre I à 2 m x 2 à 3 mètres pour M. capitatus)' Le nid apparaît en

général comme moins large et plus long que celui de M' capitatus'

mals surtout en profondeur les dif lérences deviennent remarquables.

Alors que le maximum de profondeur oscil le, pour M' capitatus' autour

de 70-80 cm; i l  faut  descendre,  dans ce même terra in,  à 120-130 cm

pour trouver les reines de M. structor (car M. structor est polygyne)'

Le nid le plus profond, fouil lé jusqu'ici (toujours dans ce même terrain

formé de sable et de gravier) atteignait 1,70 mètre de profondeur I

Malgré ces différences M. structof est une Fourmi plus faible que

M. capitatu.s, elle a des colonies moins peuplées et ses excavations sont

moins importantes (les déblais remontés en surface l 'attestent). I l faut'

par conséquent, qu'elle uti l ise les fissures naturelles du sol en des ter-

rains bien damés, oùr les petits éboulements sont rares'

Ce type de sol aux nombreuses anfractuosités formant un réseau

diffus de petites cavités se trotrve dans les endroits oir l 'on rencontre

cctte espèce, que ce soit au niveau des chemins vicinaux, des terre-pleins

empierrés en profondeur, ou dans les causses'

Messor capitatus s'installe de préférence dans les milieux oir Ia

terre végétale est plus abondante. La colonie est mieux groupée dans

des galeries plus vastes et le terrier est aisé à circonscrire. Le nid étant

plus compact que celui de M. structor, elle doit lutter davantage contre

les excès d'humidité et son aire de répartit ion se trouve, par le fait

même, beaucouP Plus l imitée.
Ainsi, la construction diffusc et profonde de M. struclor semble être

avantageuse à l 'espèce, lui permettant de coloniser des biotopes plus

variés.
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si le réseau des petites garerics assure un bon draînage clc l,ear
la profondeur du n ic l  n 'est  pas non p lus sans in térêt .  D 'une par t ,  er l
atténue si besoin est les variati 'ns thermiques (au terrai ' clu Verclie
quand sur  le  sol ,  à  l 'ombre,  i l  fa i t  32"  c .  on a g0 cm de profondeur,2 l "
à 1 m, 20"  c  et  19 '  c  à r ,50 m),  c l 'autre par t ,  c lans res terra ins ar ic ies d
causse, la grande profondeur du nicl permet aux Insectes de bénélicie
c l 'un peu d 'humidi té car  sous les cai l loux brû les la  sécheresse esr  srar
de et  durc de longues semaines.

Malgré ces possib i l i tés d 'adaptat ion,  malgré sa polygynie,  M.  s t rur
lo , "  n 'est  cependant  jamais dominant .  M.  capi tat t tç ,  au contra i re,  ét ro
tement  l ié  à cer ta ins b iotopes et  monogyne,  est ,  c lans les terr i to i res qt
lu i  conviennent ,  b ien représenté et  même c lominant  (avec pheidolc pa
l idula) .  Là,  son exte 's ion est  tc l le ,  qu, i l  'a ,  1e p lus souvent ,  l r rsqu,
refouler M. structor aux confins cle ses aires de prolifération.

Messor s t ructor  est  consicréré comrne dér ivant  d,es Aphaet t ( )grste l
ce sera i t  le  moins spécia l isé cres Mes.çor .  Son don d 'ubiqui té i r .a i t  d
pai r  avec son fa ib le degré de spéciar isat ion.  Mais,  par  a i l leurs,  n,ayan
pas adopté complètement  le  mode de v ie qui  fa i t  le  succès des autre
Messor,  i l  reste (du moins c lans la  région étuc l iée)  une espèce qu
réussi t  assez mal .

6) .  RÉsuuÉ :

Résumons en quelques mots les par t icu lar i tés écorogiques c lcs deur
espèces de Messor v ivant  dans le  Bassin Aqui ta in :

ces Fourmis suivent, d'une manière générale, le courant froristi
que médi terranéen calc ico le qui  t raverse l ,Aqui ta ine.

Messor capi tatus Latr . ,  est  s t r ic tement  in féodée aux terra ins cal
cai res b ien draînés et  à végétat ion assez r iche assurant  d,abonclanter
récol tes (* ) .

Messor s t ructor  peut ,  au contra i re,  s 'é lo igner  des zones carc ico les,  È
condition de trouver des sols bien damés en surface et densémen1
f issurés en profondeur.  ce choix permet à ces Fourmis de v ivrc dan:
c les val lées qui ,  d 'une manière générale,  excruent  res Messor à c,use de
leur  humidi té,  mais aussi  dans les cai l rout is  des causses.  Dans ce der .
nier biotope la grande profondeur ciu nid permet aux Fourmis clc béné.
f ic ier  d 'un peu d 'humidi té penciant  les pér iodes c le sécheresse.

on a étudié cet te c l ispers ion dans le  Bassin aqui ta in tout  cnt ier  et
plus particr-rl ièrement en Périgorcl Noir <-rir les clifférents bioropes se
trouvent  réunis sur  une fa ib le sur face permettant  c l 'u t i les compal l r isons.

( ' )  F  R E R N Â R D  n r l e  a u s s i  O L t e  O u C  l e s  M p . . r s r r r  i t f i c c t l o n n r , n t  l e s  t e r r a i n s  c l r l r  i r t r e s  e n
A f r i c t u e  d r r  N n r d
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Dans cette région, M. capitcttus est étroitement cantonné aux pe-
louses xérophi les des cc-r teaux;  mais là ,  i l  est  t rès prospère.  M.  s t ructor ,
au contraire, à une aire de répartit ion plus étendue, toutefois, i l
réussi t  moins b ien que M. cepi tatus le  nombre de ses n ids étant ,  au tota l
moins important. En général les aires occupées par cette Fourmi sont
en bordure des terrains colonisés par M. capitatus ou franchement éloi-
gné-s ; mais, dans tous les cas, les conditions particulières qui autorisent
le maintien de cette espèce sont du même ordre que celles permettant
sa dispersi<-rn au niveau du Bassin Aquitain pris dans son ensemble.
L'étude de la dissociation des aires de répartit ion de ces deux espèces
d,e Messor en Périgord Noir permet de comprendre les raisons de leur
dispersion en Aquitaine. Et I 'on peut souligner un fait intéressant concer-
nant  le  problème de l 'évolut ion.  M.  s t ructor  moins spécia l isé que M.
capitatus a trouvé les terrains correspondants à ses exigences, i l  peut
devenir largement dominant alors que M. structor ne I 'est jamais, nulle
par t .

I I . B I O L O G I E

1.  CYCLE BIOLOGIQUE ANNUEL DE MESSOR CAPITATUS LATR.

Nous avons vu que les deux espèces de Messor dont nous disposons
en Aquitaine établissent leurs colonies dans le sol, de manière assez
diftérente. Les fourmilières de Messor strltctor, beaucoup moins popu-
leuses que celles de Messor capitatus, sont d'accès très diff ici le. Le nid
cle M. capitatus est bien mieux individualisé et facile à circonscrire. It
est possible, avec cette espèce, de se rendre compte si, lors d'un dé-
tcrrage, on a vraiment capturé toute la colonie. c'est la raison pour la-
quelle n<-rus nous sornmcs principalement intéressée à cette espèce pour
l 'étude du cycle biologique annuel.

lç|éthode d'étude :
Le cycle biologique annuel a été établi en pratiquant des déterrages

échelonnés de différentes colonies au cours de l 'année. Etant donné l ' im-
portance dcs fourmilières, l ' inventaire d'une fouil le représente un assez
gros travail ; aussi, a-t-i l  fallu répartir l,étude de ce cycle sur plusieurs
années. De cette marrière, j 'ai pu disposer cl 'un nombre suffisant d'échan-
ti l lon et faire les recoupemcnts nécessaires.

Les Fourmis, au laboratoire, sont introcluites dans de grands cris-
tall isoirs oùr elles séparent leur couvain de la terre à laquelle i l  s'est
mélangé. on facil i te cette opération en éliminant progressivement cette
terre des cristall isoirs et en vérif iant qu'elle ne contient plus de larve,
nr cl 'æuf. une fois ce travail terminé et les larves isolées, on les mesure
à la loupe sur  un papier  mi l l imétré.
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Cette méthode prête le flanc à la crit ique. Les Messor étant trè:
polymorphes, i l  aurait été bien préférable de définir le stade o' r,âge er
foncti.n d'un paramètre meilreur que la prus grande longueur du corps ;une tail le de 3 n.rm n'indique ni r 'âge de la larve, ni Ie type d,ouvrière
qu'elle donnera. Mais la diff iculté a été de trouver un bon élément de
comparalson facilement identif iable ou mesurable. Le nombre de larves
à inventorier étant élevé, i l  était indispensable que le mocre d,analyse
des échantil lons soit relativement rapide. Aussi, avons nous opté pour
cet te méthode d 'échant i l lonnage des larves.  Nous a l lons vol r  qrr ,e l le
permet, malgré son imperlection, de suivre le cycle annuel.

Pour plus de commodité, Ies larves sont réparties en classes crc 0.5
mm d ' i n te rva l l e .

on peut diviser l 'année en quatre péri<-rcles, de la manière suivante :

-  l )  o c t o b r c  à  m a r s ,
-  2 )  mars  à  Ju in ,
-  3 )  ju in  à  sept ,embre ,
-  4 )  sep tembre  à  f in  oc t ,obre .

La I imi te entre deux pér iodes n 'est  jamais t rès t ranchée,  e l le  peut
s'étaler sur une quinzaine de jours. Mais cre nombreux recoupements
nous ont permis cependant, de définir à quel stade se trouve une four_
milière donnée.

Etat des Fourmis en hiver :

De fin octobre aux premiers jours de mars, Messor capitattts sc trou_
ve dans un état caractéristique. Les Fourmis se massent dans qr:elques
galeries profondes avec la reine et le couvain. Jusqu,aux premiers jours
de novembre, on peut parfois noter une faible activité hors du nid, mais
ceci est exceptionnel. Générarement, Ies Fourmis ne bougent prus ; elles
restent pelotonnées dans le sol et cela, avant même qu,il ne soit refroi-
d i .

La température,  dans les galer ies pre ines de Fourmis,  se nra int ient
autour de 10. C, au plus froid cle I 'hiver.

Etat du couvain :

Les Messor hivernent toujours avec une certaine quantité clc couvain
dont  l ' importance numér ique est  for t  var iable d 'une colonie à unc autre.
I l  n 'est  guère possib le d 'étabr i r  un bon paral lère entre re nombrc d,ou-
vrières d'une fourmilière et le nombre de ses larves ; cependanl , en gé-
néral ,  ce sont  les colonies res p lus puissantes qui  ont  re prus c lc  chances
de conserver en hiver un couvain abonclant.

Les æuls. 'A cet te saison de l 'année,  i ls  font  c léfaut .  Excenl ionnel le
ment ,  on a pu en t rouver  quelques_uns,  mais t rès rarement  :  i ls  pro.
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vienrr : rnt  de re ines qui  ne se sont  pas arrêtées de pondre à l 'automne,
comnrc c 'est  habi tuel lement  le  cas.

Lr , .s  lar t ,es . '  Le couvain d 'h iver  est  remarquable par  son uni formi té,
d 'un. '  co lonie à une autre.  Les larves qui  h ivernent  sont  pet i tes,  mais
cepenr lant ,  la  c lasse dcs ta i l les in l 'ér ieures à 1,5 mm (c,est-à-d i re la  pre-
mièr . , r  après l 'éc los ion)  n 'est  pas représentée.  Ceci  s 'expl ique par  le  fa i l
que l ; r  re ine s 'arrête de pondre avant  quc la  colonie a i t  cessé toute ac-
t iv i t i ' .  Lc couvain issu des derniers æufs pondus a donc le  temps de se
dévcloppcr  avant  l 'ent rée en h ibernat ion.  Dans les rares cas où nous
avons t r -ouvé des ceufs dans le  couvain d 'h iver ,  i l  y  avai t  en même temps
de t rcs pet i tes larves,  ce qui  i l lust re b ien notre point  de vue.

J. lous admett rons donc,  que la ta i l le  des larves -  la  p lus pet i te  que
l 'on i ru isse t rouver ,  en h iver  -  est  de 1,5 mm. Les ta i l les maximales
n'exr-:èclent pas 4,5 mm.

l -a répar t i t ion des indiv idus entre ces deux ta i l les extrêmes ne re-
proclr-rit pas exactemcnt le proll l  d'une courbe de Gauss ; la première
par l ie  de la  cor- r rbe est  escamotée,  puisqu' i l  manque Ies c lasses in fé-

1 2 3

F i g .  2 .  - -  2 9  n o v e m b r e  1 9 6 3  T a i l l e  d e s  l a r v c s

4 5
m m .

p e n d a n t  l a  p é r i o d e d 'h i ve r

plus grand
le nombre
deux clas-
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r ieures.  Très généralemcnt ,  le  sommet est  s i tué à 2,5 mm; le
nonrbre des lan 'es d 'h iver  ont  Lrne ta i l le  dc 2 mm à 2,5 mm ;
des représentanls c ie 3 mrn est  t rès réc lu i r  par  rapport  aux
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ses  prc icéc ien tes ,  quant  aur  lan 'cs  c le  4  c I  4 , -5  n rnr ,  i l  n ' r . c r - r .  s ( )L r 'e r ) l  ( lu .un
r ' \ t n t p l l l i r c  y ' r a r  u o l o r r i t ' .

Pour  i l l ' s t re r  cc t te  dcsr : r ip l i , r ' r ,  nor is  po ' \ ,ons  c r . ' i r c r ,  l l our  (  . cmple
une courbc  d ' tab l ie  le  29  novenrbr -c  lg63 c lu i  es t  t r .ès  r .eprc jsc r i l i y  r 'e  c le
l 'é ta t  c lu  couva in  cn  ce t te  s : i l son .

Repr ise  c l 'ac t i t , i te  . ^

Dès quc  lcs  f ro ic ls  c re  l ' r r i ' c r  son i  passe 's ,  au  c rc ib* t  r l .  ' r ; , rs ,  r : s
n ic ls  c le  Messor  se  rouvrcn t  a ' r  enc l ro i ts  qur  d ' ta ic . t  ac t i f s  l ,aL , iomne
précéc len t ,  ma is  cc  n 'es t  c1u 'u 'mo is  après  Ic  ré r ,c - i l  quc  I ' .n  c .Jns tare  quer -
qL lc  t rans lo lmat io r i  c lu  couva in ,  car  le  réchar r l f c r r - rc i - l t  . - le  la  r  r  i . rc  en
pro tonc lcur  cs t  t rès ;  p rogrc -ss i f .

Por t te  r le  lq  re i r te  :

I -e  m,nrcn t  c le  la  repr ise  c le  la  p ( ) r t ( -  cs t 'a r iab lc  d 'une c . lo r - r ie  à . r re
aut re .  I l  s 'éc l . re lonne sur  les  mois  d 'avr - i i -ma i . ' rou te l 'o is ,  la  f in  t le  l ,ovo
genèsc  précèc le  la rgement  l ' émiss ion  c les  p renr ie rs  c r t r l s .  La  rcpr rse  c le
la  ponte ,  en  génc<r 'a l ,  cs t  b ru ta le ;  son  c iéb locage expcr in ' ien ta l  per r t ,ô t re
obtcnu c lès  la  mi - . janv ic r .  ce t te  époquc marquc  la  l in  c lc  l ' h iver . r r r - t ,  r - ro in r
de  vue phvs io log ique,  ccpendant ,  i l  tau t  tou jour .s  z r t tc -nc l rc  t ro is  mo is  c lc
p l u s  p o u r  q u c  l e  r é c h a u f f e m e n t  c l u  s o l  l : r s s e  c e s s c r - l ' e n c o u i . c l i S s t m e n t
h iverna l .

Cro i .s .s r t r tce  du  co t tya i t t  d ' l t i ye r  :

E n  r . n ê m e  t e m p s ,  o ' p l u t ô t  u n  p e u  a ' a n t  q u , .  n , a p p a r a i s s c n r  l g s  p r e -
mic rs  c ru fs  de  pr in tc rnps ,  le  c r - ruver in  reprcnc l  sa  c ro issance in tc r ro rnpue.
Au mois  c le  n - ra i ,  le  sontmet  de  la  courbc  c les  ta i l l cs  c lc -s  la rvcs  cor resnond

F r g .  l .  6 . r i . r i  l ( . ) 6 1
d u  p r - i n t e r r r p s  ; l e s
u n e  r é g L r l z u  r s a t i o r r
G a u s s .

i : r , o l r r t i o n  d e  l a  c o r t r l r t  d c s
; r t t i : t t : t t t  ,  { r n [  \ ' . , ' 1 ; ] t r l r .  l  i r  \ c
c i e  i l r  c o r r l b c  d ' h i v e  r -  r  r l s

l a l r  r ' 5  J r t  d é b t t t
c e  q u , ;  ( n t r a i n e
L l l l t '  ( r t l l - [ ) c  d c

t i r i l l c s  d e
c lÉ  r ' e  l r i  pp  c  I
l c  p r o f r l  d



I i C O L O ( i t l r  I  l  t l l O L O ( ; I t ]  D E S  \ l t t S S O R 33.t

tou . jours  à r  2 ,5  mnt ,  n ra is  le  nornbrc  c les  inc l i v ic lus  qu i  on t  3  e t  3 , -5  n . r r r r
es t  p luc  é lc r 'é  que pcndant  l ' h iver ;  l c  p ro f i l  généra l  c lcs  courbes  é tab l ies
à  c e t L e s a i s o n  t c r - r c l : r  s ' a p l a t i r  c n  s ' é t a l a r r t  v e r s  l a  d r o i t e ,  c ' e s t - à r - d i r e  v c - r s
des  tc i l l cs  p lus  g ranc les .  A  t i t rc  c1 'cxcmples  r - rous  donnerons  les  cou lbcs
étab i i r rs  le  1 .1  n ra i  1963,  l c  6  n rz r i  1961 c t  tc  9  ma i  1963.

' l
I

F r g .  i .  1 4  m a i  1 9 6 J  :  I - e  p h é n o r r r è n c  d '
r  c o u r l r e  s ' a p l a t i t  c t  s e  d é p l a c c  v e r - s

I r i g  5 .  9  n r o i  1 9 6 3  . I : r ' o l r r t i o n
P t  t t ) l ( ' n l l ) s  I r ' j .  l t '  n l , r i n t r r n r
I l i l i \  r ' l l  r  o r t  d t ; j i  i r p p i t ' l r i t r '
i e  I  n r r n .

m m
a c c r o i s s t - n t r ' n t  d e s  l a r , ,  e s  s ' â c c c n t u e
l c s  p l u s  g l i r r d r ' s  d r n r c n s r o n s .

i :  i

i
l ,  ,  : r ' '. r ;  L

i

l: i, ': l
' i  i

r l e  l a  c o r r r b e  d e  t a i l l e  d e s
c l c s  i n d r v r d u s  e \ t  c n c o r c

c  I c s  p r e r n i r \ r ' t s  l a l v e s  i l c

m n t .
l : i r v e s  a L r  d é b u t  d u
à  l l  t a i l l c  2 , 5  n r n r .
p l r n t r n r p s  d e  t a i l l e

;'- i:. i: *.
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La courbe du 9 mai 1963 montre, aussi, l 'éclosiorr des premièr
ves de printemps, (classe I mm) ; elle appartient à une colonie se:
ment plus avancée que celle du 14 mai (les deux proviennent du
terrain) ; en effet, la ponte de la reine est amorcée et les plus gr
larves mesurent déjà 5 mm.

A partir du mois de juin, on observe des phénomènes com
concernant la croissance du couvain, et ceux-ci vont se reflétt
l 'al lure des courbes.

Une petite partie des larves va continuer de croître et de manu
célérée. Pendant ce même temps, une partie du couvain de tail le in
re à celle du couvain à croissance rapide, va s'arrêter de grandir e
gager vers la nymphose.

Les larves issues des ceufs de printemps sont alors bien petitr
considère les individus - dont la tail le n'est pas inférieure à 2 r
comme provenant, avec certitude, du couvain d'hiver. On constatc
que ces larves restent en majorité de petite tail le.

F ig . . 6  -  Evo lu t i on  du  couva in  pendan t  l e  p r rn temps .6  j u i n  1962  :  o r
d resse r  deux  cou rbes ,  l ' une  co r respond  à  l a  t a i l i e  des ' l a r ves  -
I ' a u t r e ,  à  c e i l e  d e s  p r é - n y m p h e s  - .  -

Exemple : courbe du 6 iuin l9b2 :

Le stade pré-nymphe étant identif iable, on représentera les
mis qui I 'ont atteint sur une courbe différente de la courbe des l
indifférenciées.
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CotLrbes  des  la rves  :

5,t I

Les premières éclosions d'ceufs de printemps viennent d'avoir l ieu,
aussi la classe des larves de I rnm est représentée. La courbe de tail le
des larves présente un creux pour la valeur 1,5 mm, car les individus qui
occupaient cette position en hiver ont grandi, i ls se sont déplacés vers de
phrs grandes dimensions et le nouveau contingent ne peut encore com-
blcr le hiatus. Mais le pic de la courbe est toujours à 2,5 mm ; quanr
aux plus grandes larves, elles atteignent déjà 6 mm.

Cot t rbes des pré-n l ,ntphes :

Les pré-nymphes qui viennent d'apparaître ont des tail les variant
entrc 3 mm et 5 mm. L'expérience montre que Ia tail le 3 mm est très
généralement  la  p lus pet i te  ta i l le  des pré-nymphes.

Ici, les pré-nymphes de tail le comprise entre 3 et 5 mm donneront
dcs ouvrières minor.

Le stade pré-nymphe est un stade court. I l  est rare de trouver une
colonie dans l 'état que nous venons de décrire. Le plus souvent, quel-
ques nymphes se rcncontrent avec les premières pré-nymphes.

o/o

2 5

Frg  7 .  -  7  ju in  1962,  i l  y
l e s  p r e m i è r e s  n y m p h e s

?

a  e n c o r e  p e u  d e
r e p r é s e n t é e s  p a r

p r é ' n y m p h e s ,
l a  c o u r b e  .  . .

ô
m m .

m a i s  o n  v o i t  d é j à
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Exernple : courbe ctu 7 iuin 1962

Les pré-nymphes sont enccre peu ab.ndantes, mais déjà, i l  y a <lcs
nymphes blanches.

Notons que les plus grancres pré-n1'mphes sont de tailre supérieure.
aux p lus grandes nymphes.  c 'est  la  règle en cet te saison,  puisque les
premiers animaux apparus sont toujours les plus petits.

%

l 9 6 l  : E v o l u t i o n  d u  c o u v a i n  a u  p r . i r r t e m p s
c o u r b e  d e  t a i l l e  d e s  l a r v e s
c o u r b e  d e  t a i l l e  d e s  p r e - n y m p h e s
c o u r b e  d e  t a i l l e  d e s  i r r  m p h e i .

6 Juin 1961 :

A ce moment, Ia courbe cres larves clevient bimodale, les grancres
larves étant  p lus nombreuses qu 'à l 'ord inai re.  I l  s 'ag issai t  d ,une coro-
nte puissante à couvain abondant  (2.160 indiv idus inventor iés)  o i r  les
condi t ions t rophiques devaient  êt re t rès bonnes ;  nous pensons c l , : rut re
part, que ce nid aurait pu produire des femclles ailées.

Avec l 'é l iminat ion de pré-nymphes des c lasses compr ises entre 2,5
et  5 mm, la  courbe des rarves tend,  t rès souvent ,  à devenir  b imocla le,
mals,  comme les p lus grandes larves sont  toujours en fa ib le nombre
par rapport  au reste de la  populat ion,  le  deuxième sommet est ,  en géné-
ra l  peu marqué.

Appur i t ion t les ntâ lcs :

Le cyc le de pr intemps,  te l  que nous venons c le le  présenter ,  est
quelque peu altéré dans les colt-rnics otr apparaîtront les mâlcs. L.cs lar.
ves,  mâles et  femel les ,  de Mes.sor  présentent  un c l imorphismc r rccuse

F i g  E  - 6  j u i n
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faci l i tant  la  d is t inct ion des sexes dès les p lus jeunes stades.  cet te par t i_
cul.rité a permis de constater des faits très intéressants.

D'abord, les larves de mâles apparaissent au début de la saison de
reproduction, dans des colonies oir le couvain d'hiver est peu abondant.
Ainsi, les mâles .sont issus des premiers ceufs émis lors de la reprise de
la ponte.

on doit se demander si des mâles n'auraient pas des ouvrières pour
mères. Nous verrons, plus loin, que les faits infirment cette hypothèse
et que nous devons considérer les mâles d,e Messor capit,ttts comme en-
gendrés par la Reinc ellc-même.

Fig  9 .  - -  14  ju in  1962 :  Er ro lu t ion  du  couva in  au  pr ln temps
c o u r b e  d e  t a i l l e  d e s  l a r v e s
courbe de  ta i l le  des  pré-nymphes
courbe de  ta i l le  des  nvmohes-
c o u l b e  d e  t a i l l c  d e s  l a r v é s  d e  m â l e s

Ex.emple : 14 juin 1962

La représentation graphique des tail les cr'couvain de ce nid montre:--- une courbe pour les larves mâles dont le sommet est à 3 n'n
- la courbe des larves femelles ayant un rninimum pour la tail le

de 2 mm ; cette classe est abandonnée par les larves d'hiver qui
ont grandi et n'est pas encore atteinte par les larves de prin_
temps.
petite quanrité du couvain d'hiver et la production, consécutive,

d'æufs du sexe mâle, po'rrait faire penser à un affaiblissement de la
reint: et à la vacuité cre sa spermathèque. Il n'cn est rien. Nous avons
observé des colonies contenant cies mâles imaginaux, oir le couvain était
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for t  abondant .  I l  semble a lors,  que l ' in tensi té de la  por- r te pr in tarrn ière,
compense rapiclernent le retard pris à l 'automne qui a précédé.

Comme exemple nous c i terons le  cas c lu n id inventor ié le  30 iu in
t966 .

F i g . . 1 0 - .  - . 3 0  T u i n  1 9 6 6  :  E v o l u t i o n  d u  c o u v a i n  a u  p r i n t e m p s .  L a  c r ; r i r - b e  d e s
i n d i v i d u s  n é s  a u  p r i r r t e m p s  d a n s  u n e  c o l o n i e  o u  i l  v -  a  p r o d u c t i o n  d e
l a r v e s  d u  s e x e  f e m e l l e  ( - )  m o n t r e  i r n e  g r a n d e  a t i o n d a n c e  d e  p e t i t s
l a r v e s  c ,  . - . . - .

Déjà, à cette date, certainement plus de 65 q,o des larves étarent nées
depu is  le  p r in temps e t ,  en  p lus ,  on  dénombra i t  l167  ceufs  à  é r : lo re .  Le
nombre des ovarioles d'une reine varie de 23 à 40 par ovairc. Or, cel le
de ce t te  co lon ie  a  pondu 130 æufs  dans  lcs  24  heures  qu i  on t  su iv i  le
dé ter rage.  ce t  in tense métabo l isme ovar ien  mont re  que l 'hypothèse d 'un
af fa ib l i ssement  de  la  reproduc t r i ce  es t  à  exc lu re  c lans  un  tc l  cas .

De tou te  façon,  i l  es t  cer ta in ,  que les  mâles  sont  i ssus  des  premières
pontes  pr in tann iè res  c le  la  re ine .  I l s  se  c léve loppent  donc  sans  d iapause e t
dans  les  dé la is  assez  bre fs .  I l  fau t  env i ron  deux  mois  e t  demi  pour  qu 'une
la rve  de  mâle  a t te igne le  s tade imag ina l .

A ins i  se  résume l 'évo lu t ion  du  cyc le  b io log ic lue  au  pr in le  mps :
- avri l -rrtct i  :  reprise de la ponte et étalement de la courbc de crois-
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sance clu couvain vers des tail les plus grandes. une petite partie des

larvcs seulement présente une croissance accélérée, la majorité, au

contraire, grandissant peu, ce qui amène
- début iuin, aux premières pré-nymphes; issues de larves peu

grandes, elles donneront les ouvrières minor

Enfin, dans les nids produisant des mâles, ceux-ci apparaissent au

début de la saison de reproduction, au moment où le couvain d'hiver est

en faible quantité.

Eté -  In tense développement des colonies :

Le passage de l 'état vernal au rythme d'été se fait sans hiatus'

pour déterminer un point de repère entre ces deux saisons, on peut

prendre en Périgord Noir, l 'époque de maturation de la Fétuque' De la

àernière semaine cle juin, jusqu'au l5 août, à peu près' on assiste à une

intense activité de récolte et, en même temps, à une forte production

de jeunes Fourmis. Après Ie 15 août, un fléchissement est déjà sensi-

ble, comme si les lnsectes étaient épuisés par leurs récents efforts et gê-

n é s o u i n h i b é s p a r l a c h a l e u r e t l a s é c h e r e s s e q u i r è g n e n t s o u v e n t à c e
moment-là.

Production des reines :

Le début de l 'été est le moment oùr sont élevées les futures reines

tlans les nids qui doivent en produire. Les imagos éclosent pendant Ie

c o u r a n t d e i u i l l e t S u r t o u t . I l s a t t c n d r o n t d o n c , p e n d a n t p r è s d e d e u x
mois, Ie temPs de l 'essaimage.

En considérant l 'époque, relativement précoce' oùr se forment les

femelles ailées et i", .uuibe, générales de croissance du couvain, i l

apparait que les reines sont issues de larves qui ont hiverné' Plusieurs

l 'ois rlans les élevages, au laboratoire, nous avons vu aussi se dévelop.

per des femelles aiùer, ce fut toujours fortuitement ; cette apparit ion de

sexués semblait tenir davantage aux possibil i tés inhérentes aux larves

plutôt qu'à une particularité cle l 'élevage' De totrte façon' ce sont les lar-

v e s c ] , h i v e r q u i o n t t o u j c r t l r s f o u r n i c e s r e i n e s e t j a m a i s l e c < l u v a i n d ' é t é .
Donc, à l ' inverse d.s mâler, les femelles se développent à partir de larves

q u i d a n s l e s c o r r d i t i o n s n o r m a l e s d e l a n a t u r e , o n t s u b i u n e d i a p a u s e
( r n a i s , c o m l l l e n o u s a v o n s p u l e v é r i f i e r ' c e t t e d i a p a u s e n ' e s t p a s i n d i s -
pensable). Les æufs clui doivent les produire ont été pondus à la fin de

i'ete prCceaent. La vie larvaire des femelles dure' par conséquent' au

moins une dizaine de mois'

Production des ouv rières

C e q u i e s t c a r a c t é r i s t i q u e d e l , é t a t e s t i v a l c , e s t l , i m p o r t a n c e n u m é .
r i q u e d e s n y m p h e s p a r r a p p o r t a u x a u t r e s c a t é g o r i e s d e c o u v a i n . e n
particulier, i l  y a toujours plus de nymphes que de pré-nymphes'
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E x e m p l e : 6 j u i l l e t 1 9 6 l

En ce début d'été, les plus grancles pr.é-nymphes formées sont !
pér leures en ta i l le  aux p lus grandes nymphes.  c 'est  une accentuat i l
de ce qt r i  se p.oc lu isa i t  au pr intemps.  pe 'dar- r t  envi ron un mois et  dcn
plus la saison avance, plus on a crc chance cre voir naître des animau_x cl
classes major. Toutefois, si la taii lc des plus grandes ouvr.leres pr

Fig .  11 .  -  6  ju i i le t  1961
-  l a r v e s

E v o l u t i o n  d u  c o u v a i n  a u  d é b u t  d e  l , é t é

pré-nymphes
nymphes

l e  n o m b r e  d e  n y m p h e s  d o m i n e  t o u j c u r s  l e s  a u t r e s  c a t e l g o n t
à  c e t t e  s a i s o n
o u  c o u v a l n .

duites s'élève, i l  n'en reste pas moins que le gros du contingcnt er
formé de Fourmis de pelite dimension. Les courbes de tail le cres prr
nymphes et des nymphes a beau s'étirer vers ra droite, leurs sommet
restent  toujours décalés vers les pet i ts  ind iv idus.

A partir du mois de juin, lorsqu,apparaissent les premières nymphe
et que la cadence de ponte de la reine s'accélère, on assiste à r,rne croir
sance extrêmement rapide des larves et l 'établissement cles courbes d
tail le ne rend pas compte des phénomènes qui se produisent. Très vite
dans le courant iuin, ou à la fin de ce même mois, selon les c'lonies
i l  n 'est  p lus possib le de d iscerner  le  couvain d 'h iver  du couvain nouveaL
Nous avons vérif ié la grancie rapidité du cléveloppement des l 'rves, ar
début  de l 'é té,  grâce à des é levages semi-nature ls .
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Pgt r r -c . r r - r1 - r rcnc i .c  cc  c lu i  sc  passc  c la .s  la  na ture  à  ce  m.ment - là i ,
nous  ô \ 'o l rs  chcr -ché à  nous  r -appr - ,chcr - l t ' p lus  p t . rss ib lc  c les  conc l i t ions
o u  v l v c n t  l e s  M c . ç . ç r . , r . i r  c e t t c -  i ' p r q u c .  p o r - r r  c c l a , ' o L l s  i i ' o n s  p r . : i t i q u i , c r e s
é levâges c1e Me 'ssor -  Lep i te tu . \  c lans  c le  g ranc lcs  c r rves  c le  b r iqucs  d ,en ' i ro '
un  f tà t rc  c r - rbc  chacu.c ;  ces  c l r 'es  é ta icn t  p lacées  o ,_ ,  . l " l - . ,u . ,  e t  les
F o u r n r i s  v i l z r i e r r t  e n  l i b e r t é .

\ r /c r i c i ,  a 'ec  p lus  t le  c l i ' ta i l s ,  comnrcn t  é ta ic r ) t  co l l çLrs  ccs  n ic ls .  Nous
ar . 'on9  la i t  t  o r - i s t r -u i r -e -  c les  cac l r .es  e  n  b r iques ,  c l ,enr , , i rgn  l  mèt re  c le  h : iu t
e t  sô i l s  lo r - rc l ,  por - r r  fac i l i te r  l ' i ' r ,acuat ion  c le  l ,eau.  Dans chaquc cac l re
d 'u .e  co . te l r i l r cc 'pp . .x i ' ra t i ' c  c le  1  n - rè t r .e  cube,  on  in te rca lc  c les  cou_
ches t le  te r rc  ca lca i rc  ( l ' : r r -g i l c  r -c tcnant  t rop  l , l - rumic l i té ,  es t  é r . i tée)  avec
des  Couchcs  c le  b r - iques  c l .e l l ses  t rès  p la tes  (5  cm c1 ,épa isseur . ) .

L e s  c : r ' i t é s  c l e  c e s  b r i q r r c s  s . n t  e m p l i c s ,  e ' p : r r t i c ,  d e  g r a i ^ e s ,  p o u r
a t t i r  r r  l e s  F r u r n r i s .  U . c  c h e m i r é c ' c r . t i c a l e ,  c r c u s é e  à  l , a i c t e  c l , u n  b â t o ' ,
dor - r : ' c  acccs  z rux  c l i l l é re  r r tcs  s t ra tes  c le  ces  br . ique  s .  Les  Four rn ls  que
l 'o r r  i ' eu t  acc l imater  c lans  ces  n ic ls  sont  c lépose ics  rap ic lement  à  l ,e - r - r t réc
de l  r  chenr inéc  vc I t i c : r l c  e t  recc- ruver tcs  c l 'un  c r is ta l l i so i r .  Au  bout  c le
que l  1 r . res  heurcs ,  e l les  on t  co lon isé  les  b r iqucs-gren ie rs  e t  mis  leur  cou_
va i r r  à  l ' abr i .  On peut  a r lo rs  re t i re r  l c  c r i s ta l l i so i r  c t  la isser  les  Fgurmis
i ' i v r ' '  en  l ibc r t i ' .  ccs  Insec tes  qu i  o r - r t  bcso in  c lc  beaucoup c l ,cspacc ,  von t
à  l r .  r r rs  c r - rc i l le t tcs  e t  rcv ienr - rcn t  dans  c le  t rès  bonne s  conc l i t ions  er - r
esc ; ,  lac lan t  les  paro is  c lcs  cur ,cs .  on  cont rô lc  l ' é r 'o l t r t ion  des  é le r ,agcs  en
prar ic luaut  c lcs  fou i l l cs  pér ' iod iq r - res  mais ,  qu i ,  b ie r - r  en tcnc lu ,  ne  do ivent
pas  e t r -e  t lop  f r -équcntcs .

l t g .  1 2 .  -  S c h é r r r u  d ' L r r r e
r ,  h i t ,

. .  
r r d r | i l .  t r , 1  l t ( t l - C i t l l l

r r m e n t  d c  t l ; 1 q 1 1 9 5  ç 1

t o r r l t c  v e l t i c a l e  c l ' u n  n i d  p o r - r r
u n  c . l n a l  ; 2 )  c a d f c  d e  b r . i q u r . s
e ' l s t s .

é l c v a g e  s e r n i - n a t u r c l
; - ] )  t e r r e ; 4 )  e r r r p i -

I l  ' t , r - rs  a  é té  poss ib lc  de  c l i sposer  ces  s rosses  cu 'es  d 'é lev^ge dans
unc lossc  c imentée,  c rcu : ; i ' e  c l : rns  la  tc r re ,  c l ' cnv i ron  I  mèt rc  c le  p ro-
f o n ' i r u r .  L c s  n i c i s  é t a i c n t  s é p a r é s  p a r . u n  c t r . o i t  c o u l o i r  p e r m e t t a n t  l c
pas \ rge  c le  l ' t . rbse lva teur .  A ins i ,  la  masse c lc  tc r r .c  contcnant  l cs  Fourmis
ne s 'e leva i t  pas : iu -c lessus  c lu  so l  e t  c le  ce  [a i t ,  é ta i t  sous t ra i te  aux  brus-
quc .  r 'a r ia t ions  c lc  l cn tpéra turc .
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Ces élevages c lonnent  t les résul tats  in téressants '  I ls  permettent  de

s u i v r e l a d e s t i n é e d ' u n e p a r t i e d u c o t r v a i n a u r t o i n s ' c h o s t : i m p o s s i b l e
l o r s d e l ' a n a l y s e c l e c o l o n i e s t o u i l l é c s ' s u t : c e s s i t ' e n l c n t ' a u c o u r s d e
l 'année.

Ains i ,  nous avons contrô lé
- que le temps cle clévelc-rppemonl cles màles dure en ntrlyenne cleux

mois et  demi.
- que les femelles se forment à partir

Prenons,  en exemple,  la  coloni r :  n"  5 '

Cet te colonie,  pré levée dans la  nàture lc  14 iu in 1962'  cornpte ce

jour- là  :

l ?5  la rvcs  femel les
2 3  p r e  n Y n r P h e s  d  ' u v r l c l e s

1 2  n y m P h e s  d  o u v l l c r e s
9 4  l a r v e s  d e  m a l e s

209 æuÎs  (Cf

Le l0 ju i l le t  1962,  so i t  quatre semaines p lus

contrô le,  la  colonie se ressent  du t rouble qu 'on lu i

est  t rès peu féconcle et  a cont inué'  après le  t ransfet

ceufs du sexe mâle.

clu cour,ain d'hiver.

r e p r é s e n t a l i o n  g r a D h i q L l c  p  3 3 9 1

tard,  au prcmier

a causé.  Sa retnt

t ,  c le  prodtr i re de:

l , l l
1i" m m .

F i g . 1 3 ' - 1 0 7 u i / / c r ' 1 9 6 2 : E t a t d u c o u v a i l l c j a r t s u n t ' r i d e x p é r i n r e n t i l l u n m o l
: p r è s  s o n  l n s t a l l a t l o n  n ê r i r . c  c ^ n t  i q ç ' e s  r l ' c u f s  d

t a r v e s  d ' o u v r i è r e s ,  I e s  p l u s  p e t t t e s  s o n t  l s s L l e s

p r l  n t e m p s
-  l a r v e s  d e  ' J

p . e - n y À p f t e s  d e  f e n l e l l e s . a i l e l e  s  /  i s s u e s  d u  c o L t v i t t t r

; v - p î . ;  à à  f c m e l l e  s  a i l é c s  \  Ç  d ' h i v e r

Les larves femelles clest inées à clonner cles ouvrières sc sont metl

morphosées,  cer ta ines  on t  c lû  mour i r '  A  ce  moment '  le  coura in  femel l

commenc(] juste à se reconsti tuer puisque l 'on trouve l t 's prernièrt

la rves  c le  1  mm et  1 ,5  mm.  I l  es t  in té ressant  c le  vo i r  c les  p ré 'nvmphes I
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des nymphes de femel les a i lées ne pouvant
d'hiver car entre le nouveau couvain et celui
de la  ponte des æufs de mâlcs.

Exemple : colonie no 3
prélevée dans la nature le 6 juin 1962 et

fo is  un mois p lus tard,  le  7 ju i l le t .

L c 6 j u i n , i l y a :

540 æufs
262 larves femel les )
rzg pre-nvmpiràs 

-àuvr ieres 
i  -  44r

( c f .  r c l i r ésen ta t i on  g raph rqLe  p .336 ,  f i g .  n , '  6 )

Le 7 ju i l lc t ,  on compte :

345

être issues que du couvain
de l 'hiver se place le hiatus

contrôlée pour la première

I -^-
490
J I J

r90
192

't : 382

æLf  s
lâ rves  lemel les
pré-nymphes
nymphes

È;

! i

iri
lIi

7
mm

Fig .  14 .  - - ' l  j u i l le t  1962 :  Evo lu t ion  du  couva in  dans  un  n id  expér imenta l  - -
u n  m o i s  a p r è s  s o n  i n s t a l l a t i o n  o n  p e u t ,  p a r  d é d u c t i o n ,  s e  f a i r e  u n e  i d é e
d e  l a  r a p i d i t é  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u  c o u v a i n .

t a i l l e  d e s  l a r v e s
t a i l l e  d e s  p r é - n y m p h e s
t a i l l e  d e s  n y m p h e s .

I

L'obscrvation d'élevages au laboratoire permet d'avancer que les pré-
nymphes du mois précédent sont devenues adultes. I l  apparaît donc
que nous avons, sans équivoque possible, 190 pré-nymphes + 192 nym-
phes : 382 futurcs ouvrières dans un état avancé, alors que le total des
farves ,  le  6  ju in  p récédent ,  é ta i t  de  262.  En 32  jours ,  i l  y  a ,  au  min imum,



120 la r 'es  (382 -  262)  qu i  sc t ' t  pass ics  r le  l , c t ' f  à  l .  ' r . t ; -p , , rpc ,  s rnonla  r r 'n rphe.  ccs  résur ta t .  p "ur ' " , ' ' f  se  rc t r -o r . l ' e r  c l ,un  . , t " , rg j  I ' r ,u , , t . " .  Irap ic l i té  c lc  c l ( : r 'e l 'ppcrncr r r  c lu  c ( )L r \ ' : l i n  r - r ' . té  c , r r l r .as l r :  be l ,vc< i t r l )  aveclen teur -c lc  cc - l r , r i  c lu  couva in  c l ,a r r l r t rnne, , , lL l r  pass . � ra  I , l r i ver . .  î_ rc r r l c lo is ,  c rc h i f i r c s  s o n t  c l a n s  l . s . r o r n r t - s  é t a t r l r c s  P a r . c l i . e r - s  a u r c . l . s ,  p a , , ,  a , o r t . ic s p è c c s  c l e  i r o u r n t i s  ( M i s s  F i e l c l t . ,  1 9 0 - i  ;  C h .  . i a n c t ,  1 9 0 1  r
D 'z rprès  cc  qL lc  l loL ls  vcno l l s  ! l ,L - \posc . r ,  i l  r cssor t  quc  lcs  cogrbes  c i tta i l l cs  du  co ' l va in  perc len t  pc t rc lan t  l ' , : t t !  unc  pur t i c  r l t :  l çgp  in t t i rê t  pu iq r r 'e l les  ne  l )c rmet ten t  pas  c le  cor rna i t rc  le  n , t l i rne  c l ,cvo l r r t ton  c les  la rve

c e  q u i  c s t  e s s e n t i c l  a  e r '  m r r - r r c r t  r . r .  E l l c s  . i p p o r t c r t  q r r ô n c ] _ m ô m e  d rrense ignernents  ins t r . r rc t  i  f  s ,
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1 2 3

I r i g  t 5  -  l i l  l r i i l 1 c r
c o l o n i e ,  o n  n o l c
p h e s  .  .  c j e

I l t rR \ , \ l )ET IU tJ t I_ . . \ ( ; l i

i ' ",

t ,
i" ' '1

È

. 1 9 ( r 2 . .  E v o l u t i o n  d r r  c o r r v l i r r  p e n c l r r n t  l . é b é
- l l  p r r ' s t ' n r . u  d c  p r . ,  r t r  t r r p l t r , . .  _ ' .  _  _  :
l L n l . l l r ' \  { l e  i  n j r r s  t r a n ( l e \ }

E. te r r tT t l c  ;  t ' o lon ia  tL r  1g  j t t i l /e t  1962

Le couvain était  très abonclant ;  ()n a cl i ,non]br-t i  244O int l iviclus et
951 ic r - r l s '  La  co lon ie  a 'a i t  p roc l ' i t  c les  rc lnes .  on  a  pu-  € : r  compter  g0
(ce  q t r i  es t  le  p lL rs  g r -os  ch i rTre  q 'c  roL ls  a ' l ( ) . s  r r l ,nars  t r iu ' r , ) .  B ien  que
la  p roc luc t ion  c les  pc t i t cs  our . ' r ' i è res  c lo r r r ine  tou loLn-s ,  la  cor r r -be  c le  ta i l le
des  nvmphes c léca lc  sor l  somnrc t  vers  les  r ' : r le t r rs  n roy€nncs .  A  ce  mo-
mcnt ,  on  remarc luc  ce  r tên tc  phe inonrèr rc  c la r rs  tou tes  { l s  o , lon ies  inven-
t o r i é e s '  c ' c s t  a u s s i  à  c e t t c  p é r i ' c l e  q ' ' o r  r . c n c o n t r . r . r e s  p l u s  g r a n d e s
n 'mphes,  i c i ,  a - " 'mp l res  c rc  [e r rc l l cs  a i récs ,  c la rs  c |a r . r t r?s  ! .o lon ies ,  ou-
v r iè res  r r ta jo r .

N ' to rs ,  cn l i r - r ,  l ' i n ' rpor ta r tc  p .ocruc t i t - r r  c lc  t res  pe t r l rs  la rves  e t ,
c l 'au t t 'e  par t ,  cons ta tons  c j .c  ra  ta i l l c  r l i l \ ' l l L ln r . le  c .€ .s  la r - r ' cs  n 'excède
pas 4 ,5  rnm.

L 'aba issement  c l l r  max i rnunr  r l c  ra  ta i l rc  c lcs  r r r r -yeç  i  l " ra r t i r  de  la
c lcux iènre  qu inza inc  c le  l t r i l l c t  cs t  u l l  l : r i t  gc jn t l ra l  , l r r . i .  î4eEçàr  cap i ta tus

1 1  1 1 q  . /

D i l n s  c e t t i
, , t  â p  n '  m

i l

ù!



E C O t - t ) G I t r  t l T  I I I O I - ( X ; i Ê  D I S  \ I F S S O R

I l  S ierr  su i t  qu 'avcc le  ten-rps,  on r ,<t i t  la  ta i l le  des p l r - rs
dd' r ' ro i t r ' . -  e t  augmentcr  à nour ,eau le pourccntage des
r t i c i t i s .

' )n  peut  a ins i  rcsumer  ee  qr r i  sL-  passe au  cor l rs

c < r l o i  r i r ' s  d c  M t ' s . s o r  c a l ) i t d t u \ :

-  l i r t  j t t i t t  -  d é b t r t  i t t i l l e t

Lccé lé r 'a t ion  de  la  pontc  dc  la  re ine
lpoquc  chaque ovar io le  peut  déb i te r

cmps de clér,el<-rppcmcnt plus court
t ion  c l 'ouvr iè res  avcc  prédorn inancc

347

grandes nyrlphes
p lus  pe t i t s  ind i -

de  l 'é té  dans  les

;  nous  avons  compté  qu 'à  ce t te
plus d'r-rn ceuf en 24 heures ;

pour  l cs  la rves .  Grande produc-

d e  r r t i r t o r .

-  au  co t r rs  du  n to is  de  j t r i l l e t

l cs  mâ lcs ,  quand i l  y  en  a ,  c lev iennent  imagos
produc t ion  c ic  l ' emel lcs  a i lées  à  par t i r  du  couva in  d 'h iver
produc t ion  dc : ;  p lus  g randcs  nvmphes e t  déca lage généra l  de  la  courbe

dc  ta i l l c  des  nvmphes vers  les  p lus  g randes d imens ions ,  ce  qu i  en-

t ra îne  une d iminu t ion  re la t i ve  dc  la  p roduc t ion  dcs  pe t i t s  ind iv idus

cn généra l ,  auss i ,  t rès  g rande abondance de  pe t i tes  la rves  ( t rès

i c u n c s  ) .

-  71PYis  l t t  r t t i - i t r i l l e t

-  le  nombre  des  nymphcs  domine tou . jours  numér iquement ,  peu de

changements  par  rappor t  à  la  qu inza ine  précéc len te ,  cependant ,  la

la i l l c  max imum des  lan 'es  d 'é té  se  b loque au tour  de  4-5  mm,  ce  q t t i

en t ra îne  b ien tô t ,  l ' a r rê t  c lc  la  p rod t tc t ion  des  grands  ind iv idus .

A r t t r ; r r t r t e  -  d i r r t i r t t t t i o r t  c l ' a c t i v i t é  e t  u t l r é e  e t t  l t i b e r n a t i o t t

Ce t léch issement  da t rs  la  g rande c ro iss i ince  des  la rves  fa i t  p résager ,

dc  ià  à  la  mi - ju i l le t ,  l ' cn t réc  de  la  soc ié té  c lans  le  cyc le  c l 'au tomne.  Ma is ,

c r  t l t - -  e -n t réc  ne  scra  e fTcc t ive  qu 'au  c lébut  c le  septembrc .

En comparant  les  courbes  é tab l ies  l c  7  ao f i t  1962 (c l ' c le  d 'é té )  c t

F i 1 t toul  1962

:'�i,1
l ' i

1 , i : '
L I

, l r

, f fi

t "  . l

I

.
I.

, :
i '

16
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le 12 septembrc 1962 (sur creux coronies différentes) on voit l,accentui
tion progressive des phénomènes que nous avons décrits. Si ra tail l
maximale des nymphes est encore importante le 12 septembr.e avec pr-r
duction d'ouvrières ntaior, par contre, les prei,nymph". ,ro,rrr"l les n
donneront pas de grands indiviclus ct les rarves, eiles, sont toutes crpet i te  ta i l le ,  puisque leur  rnaximum se p lace à 2,5 mm.

r t g .  L / .
pa  r t l  e

t z 3 4 S

12 septembre  1962 Evo lu t ion  du
d e  l ' é t é . l a

:/^
d eu  x  i i ,n r r

C ' e s t  l e  m o m e n t  o u  l ' o n  t r . o u v e  l e s  p l u s  g r a n d e s  n y m p h e sL a  t a i l l e  d e s  p r e - n y m p h e s  t e n d  a  s e ' r e a u i i e
L e s  l a r v e s  r s s u e s  d e s  t t u f s  d , é t é  g r a n d i s s e n t  p e u

En septembre, on trouve encore quelques ceufs, bien que Ia cacle_nce
de ponte a i t  notablement  d iminué.  (Dans l 'échant i l lon du l2  septen.rbre
36 æufs seulement) .  Tant  que la ponte n 'est  pas complètement  arrôtée

o/o

1 8  -  8  o c t o b r e  1 9 6 1 .  E v o l u t i o n  d u  c o u v a i n  d ' a u t o m n e . l m i n u t i , , n  p . u -g r e s s i v e  d e s  d e r n i è r e s  n y m p h e s  e t  p r é - n y m p h e s .  c r o i s s i n i e  r . , , r . , i e sl a r v e s  e t  a r r ê t  d e  l a  p o n t e  a m e n a n t  l a  ô o i l r b e  a e  t a i l l c  à e r '  t , , , . u " s  ap r e n d r e  l a  f o r m e  c a r a c t é r i s t i r l u e  d e  I ' h i v e r .

I
!r
, , 1

I

6 7 i

c o u v a i n  p e n d a n t

F i q
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lcs plus petites classes de tail le de larves restenl représentées' Cepen'

clant, assez topiO"t"' ' ' imaintenant' 
les courbes d'automne s'ajustent sur

celles d'hiver'

E x e m P I e : 8 o c t o b r e 1 9 6 3

Les petites larves de 1 mm (17 0"0) sont encore

il n'y a plus ni "r*nn"' ni prc-n-vmP-he' Cependant'

quelques ouvrières utttui""i été encore produites

grandes larves'

Le 5 octobre 1962

; ; ; i  ,

,:.t,.i'
nombreuses, mals

nous pensons que

à partir des Plus

nrm

Fig.  19.  -  \  octobre 1962'

Quelques pré-nymphes de très petite tail le' Le couvain ne compte

prus clue deux æurs ïîï Ë? i.-'"*'^ïLU:n i::.tXî?$: l.ii
o ae.i., en comparaison de l^'""::-"^,f;; 'ï;;;: 

i" pi. de la courbe

*rîr"...tt.^nce n'est pas encore ut':"'t '

nour la taille 2'5 'nt" "tr typique de I'hiver'

{,t.:il
,si;

i i" l

t .

ffi,
Ë
[sl'"î:
I l.:j
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[ ,e  15 octobre 1962

.1r

. l
;r.
t '

il,
.J

,ii:
,i,

I

N

F i g .  2 0 .  -  7 5  o c t o b r e  1 9 6 2 .  E v o l u t i o n  d u  c o u v a r n .  C o u r b e
A  c e t t e  d a t e  i l  n e  r e s t e  p l u s  q u e  d e s  l a n , c s  d o n t  l aq u e m e n t  t e r m i n é e  e t  n e  r e p r e n d r . r  q r r , a u  p r r n t e m p s

m m .

d e  t a i i l e  d e s  l a l r , , e s
c r o i s s a n c e  e s t  f f a t i
s L l l v a n t .

La c.mposi t ion h ivernale c lu n icr  est  presque réal isée :  pr : r t ique-
ment  p lus de larvcs de I  mm, le  p ic  c le 2,5 mm est  t rès accusé ct  ra
ta i l le  maximum des larves est  at te inte.  pour  cct te coronie o i r  la  rc ine a
tota lement  cessé de pondre c lepuis querque temps ccr ta inement ,  lc  cou-
valn est  quasiment  s tabi l isé dans son état  h iémal .  D,une manière géné-
ra le,  Ie  fac iès d 'h iver  s 'é tabl i t  au cours du m. is  c i 'octobre,  b ier- r  qu,en
cct te saison,  la  terre soi t  encore lo in d 'ôt re ref ro id ie.  Ains i ,  on a rc jo int
l 'é tat  quiescent  par  lequel  nous avons commencé la descr iot io i r  du
cycle b io logique annuel .

Essuitnage :

c 'est  au début  de l 'automne,  et  p lus par t icu l ièremcnt  c lans la  c lcuxiè-
me quinzaine dc septembrc,  qu 'a l ieu l 'essaimage.  Les Fourmis p l .of i tent
d 'un temps p luv icux,  f re<quent  pendant  ce mois,  pour  rcmonter  , - 'n  sur-
face c l ' importantes quant i tés de terre humic le et  préparer  la  sor- l i . :  des
scxués qui  peut  se fa i re même s 'us la  p lu ie.  Le n.mbre des scxuL's  pro-
dui ts  par  une colonie est ,  en général ,  assez peu é levé et  for t  var  iab le :
pour  les femel les,  les extrêmes que nous arv()ns pu compter  s 'n t  g0 et  l .

(Por-r r  des inc l icat ions sur  l 'essaimage dc M. capi tat t ts  c lans r rne ré-
gron t rès vois ine c lu Pér igord Noir ,  c f .  p iéron,  1907).
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Lu lor t r lu ! îor t  t l t :

l t I t tN, \ l ) t ] t  i  E l )EI . , \c t :

t t o t n ' e l l e . s  co l o r t i t : . s  ;

En Pct r igorc t  NOi r ' ,  la  fonc la t ion  c le  r ro r rve l les  co l t - l r r i cs  c le  , , t I c .s .s r , , i  r . cs te
I )oL l r  r ro r - l s  t r t ' t  r t ï s tc t 'e , ' .  D 'apr 'ès  ce  ( lL re  l loL ls : ;a \1 r )ns ,  c i -s  For l r r .n is  r l r ; i ven t
i lVor r  l r l c  Ionc lu t i c ln  inc le ipcr r t la r r t t , . ,  r r r ; r i s  r rous  r - r , i l \ .< . rns  janra i : .  p t r  l l r  r .en-
co l l t l ' c :  la r l s  i i t  l l a t r l re .  Pout ' t z rn t .  l t - r rs  c le  t rès  r ronrbr .c t r r  c lé rc r r  l r .  s  c le
,d Ic .s .sor -  e f l  e r : tu r : : ;  penc l ; rn t  p lus ic r - r , -s  ann ies ,  nous  avons  1r . ( )u \ , ( . ,  n ( ) r i  r . i l re_
t t re t r t ,  r l c ' s  io r rc ia t io r - rs  c l 'espùccs  qu i  cohab i tc r r t  avcc  nr_rs  Four .n r r  s .  ! ) l te i -
t l . le  pu l l id t t l cL ,  so le r to l ts i . s  f  t tga . r ,  car t r ) ( )no I rs  r t re r t t la ,  par  cxcnrp l t ,  o r ,
. iarnais, rnerlgri '  ror-rs lcs rnètres ctrbcs clc lcrr.c rer-r,rr-rc,s, i l  nr: s,esr rrr iu' i ,
t l c  Ionr la t r - i ce  c lc  Mcs.sor ' ,  n i  s< . r - rs ;  l cs  J r ic r res ,  r r i  c lans  qu . . l c ruc  r , r r t r r .s i t
t l L l c  c c  s o i t  l - a  p l u s  p c t i t e  c o l o t t i e  ( l u c  n o u s  a v i o r r s  r i ' e o l l c c  c ' r r ; r t z r i t
c l t r ià  '50  o t t t ' t i e t ' t - ' s  au  n to is  c lc  ma i  ;  r i c r r  r re  poLrvar r  p ro l \ ,1 - r  i r r 'é l t r t16 le -
, ' l c n t  s a . l e u n e s s e ,  b i c n  q u e  l ' e . r i g r , r i t r :  c l l r  n i c l  e t  l a  t a i l l c  m i p i r 1 , . , c l e s
I n s e e l t ' r  l a  l i r i s s l l l  p r . L i s u n l c l . .

N 'us  pcns , r - rs  do ' rc  c lue  la  pcrs is ta rce  c lcs  Mc.s .s r - r r .c lans  cc t te  r t rg ion
cs t  e r t rôn tc - r - r ' ren t  a léa to i rc ,  lu  l c  pen c le  scxr rés  proc lu i ts  c l r i . rq t re  \ i i r son
et  les  c l ta t tccs  enco l ' c  p lus  fa ib lcs  c lc  rencont rc r  c les  fonc la t io r - ts  r lu i ; s  les
tc r - r 'a in -ç  l cs  p lus  p r< tp iccs .

RÈ.St/,r11È- :

N o t r s  p o u v o l t s  l ' a p p o r t c r ,  r n u i ' t e n ^ ' t ,  e n  u r r  t a b l c a r _ r  l c s  1 t r i ' , ; P a u rt r a i t s  c l u  c ' . c l c  b i o l o g i q l r c ' a n u u c l  c l c  À l e s s o r -  c ( r p t t ( t t s . ,  c l e  1 r a r r . , r . e -  à
r l r c i r r ( ' c n  l u m i è r c  I e s  f z r i t s  m a r q r a n t s  q L l e  n ( ) L l s  a ' o n s  c l é c r . i t s .  L . l  r r . 3 5 .

2 .  L E  F O L Y M O R P H I S M E  D E  M E S S O R  C A P I T A T U S

Lc gcr r re  r le -s .sor  es t  rcmarq l rabre  par  l c  g 'a r rc i  po l1 , ' ro r -p r r i s r r ,c  c res
o u V r i è r ' e s .  L e s  d i t T é r e n c e s  d c  t a i l l e  c n t r c  l c s  p l u s  p " i i t r ' r l c l i r l i c l t r s , : t  l e s
p l ' s  g ranc ls  s , r r t  cons ic lé rab les ,  n ra is  c 'cs t  I 'é la rg isserncnt  c rc  ra  1 ( , tc  qL l i
cs t  s l l r lo ' t  I ' r ' : rppa ' t  chez  Ics  ,u r . r . iù rcs  t r ta  j . r .  Not rs  a 'o r - rs  e , tnb i ,  ,our
t t t t  c c I t a i n  l l o n l b r e  c l c  c o l o n i e s  c i e  M c . s . r o r  t t t p i l t t t t r . s  l c  s t a t u t  b i o n r , .  ,  r q u c ,
c l t  t ' cp re isc t t t : rn t  g rap l i iqL lemcnt  l c  r - ronrbrc  c l ' i nc l i v ic lus ,  c r - r  lo r re  i ,L rn  c lcs
c l i lTére . tcs  c lasscs  c lc  ta i l l c  rcncont rées .  ce la  nous  a  pernr is  r l t .  c lé tc r -
. r i n e r  l c  r a p p . r t  c f  i  c x i s t e  c r r t ' c  | i ' t a t  c l c  c c  p o l v r r r o r - P h i s r r c  r , i  ! a p p a
r i t i< , r r l  a t r  cor t rs  c l r t  cvc le  annue l  c lcs  c l i f l i ' r ' en1es  ca t i 'g r - r r ies  c l ' i l c l i r ,L i t rs .

M l t l t o t l a  r l ' a t t t t l c :

O r l  p c t t t  p t c t l c l t ' c  c o n l m e  c l i n r e n s i o n  r n c s u l a b l c  c l a n s  I : r  l r , , r r r - r l i  à
e  t t rc l ie  r ' ,  la  p lus  g ranc le  la .gcu l  c le  la  c r t l ' r s r - r l c  cc ipha l i c lue .  Nr . , t rs  I 'a r ,ons
I n i l  c i  I l o t l s  l r ' a V O l l s  p a s  t r o u i é  c t c  c l i l l r r e n c e  c l n n s  l ' n s p e c t  r l e s  C o l r - b e s
a V c c  c c l l c s  e t i a b l i c s  c n  r n c s u r ' a l r ) t  l a  p l r r s  g r . a n c l c -  l o r r g r _ r c u r - r 1 1  c . o r ; r s  c l e s
a r r i t t t i t u x .

i:,iu
*+j  .1
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Les Messor ne sont pas des Fourmis qui se gorgent dc nectar, de ce
fa i t ,  e l les n 'ont  jamais l 'abdomen t rès d is tendu ;  aussi  les var iat ions de

tail le d'un môme individu, en fonction de l 'état de réplétion de son tube
digesl i f ,  sont  prat iquement  négl igeables.

La mesure, sous la loupe, de la plus grande longueur du corps, sur

papier mill imétré, a donc finalement été adoptée comme étant la plus

commode. Pour échantil lonner une colonie, on a pris environ le tiers ou

la moi t ié  c le ses habi tants,  a ins i  nous avons mesuré le  p lus souvent ,  entre

600 et 800 ouvrières par fourmilière. Les animaux sont mesurés fraÎche-

ment  tués,  i ls  ont  a lors leur  ta i l le  normale et  toute leur  souplesse.

R é s u l t a t s :
Les résultats sont homogènes d'une colonie à l 'autre. Le polymor-

phisme de Messor capitatus est très continu ; toutes les classes de tail le

comprises entre les plus grands et les plus petits animaux comptent des

individus. De plus, les courbes sont unimodales avec un maximum dé-

calé vers les petits individus.

%

t r i g .  2 1 .  -  7 2  j u i n  1 9 6 1 .  P o l y g o n e  d e  t a i l l e  d e s  o u v r i è r e s  d ' u n e  c o l o n i e  d e-  
Messor  cop i to tus  mont ran l  la  cont inu i té  du  po lymorph isme Nombre  de
F o u r m i s  m e s u r é e s  :  8 0 0 .

Au cours de I 'année, I 'allure des histogrammes ne subit pas de va-

riations notables. Cela se cornprend. On a vu, en effet, que la production

des petits individus domine à tous moments. Et, si nous comparons les

courbes de tail le des nymphes avec les histogrammes du polymorphisme

des adultes, nous pouvons facilement entrevoir que ces derniers étaient

prévisibles. Les fluctuations saisonnières dans la production des diffé-

rentes classes d'individus étant de trop faible amplitude pour avoir

quelque répercussion sur le profi l général des courbes des adultes"



354

o/o

BI]RNADETTE DEI, . \ ( ;E

m m .
F i g  2 2 .  -  o c t o b r e  1 9 6 0 .  I l i s t o g r a m m e  L r - p r J s e n t a n t  l a  t a i l l e  d e s  o u v r r è r c s

d ' u n e  c , l o n i e  d e  M .  c a p i L a t u s .  N o m b r c '  o ' i n d i v i c r L r s  ' n . r r i e r - , " z s s .

Les longueurs extrêmes des Insectes sont  4,5 mm et  13 mm. Nous
avons remarqué que certaines colonies ont des su.iets en grande quantité
de t rès pet i te  ta i l le  ;  d 'autres colonies,  au contra i re,  ont  un p lus forr
pourcentage de media et de rnajor. Nous n'avons pu discerner de raisons
qui  expl iquent  ce phénomène.  Ni  les condi t ions t rophiques,  n i  l ' impor-
tance numérique cle la colonie, ne se sont révélées en cause. Tout au
plus, pouvons-nous remarquer que là ou les gros animaux sont les plus
abondants,  les colonies sont  toujours t rès populeuses.  peut-êt re,  est -cc
un facteur génétique qui commande Ia tail le des Fourmis ? cela expli-
querait pourquoi, dans des conditions écologiques identiques, certaines
fourmilières ont des moyennes de tail les inférieures à d,autres.

Ceci nous amène à penser à un autre caractère qui est, peut-êtrc,
aussi commandé héréditairement : le nombre d'ovarioles des ovaires. or-r
sait que les ouvrières ntajor ont des ovaires mieux développés que les
nt inor , 'souvent  on peut  compter  c lans une grande ouvr ière 2,3 ou même
4 ovarioles par ovaire alors que les rninor de la même colonic n'en pos-
sèdenr qu 'un.  Nous avons remarqué en d isséquant  ces Fourmis qu, i l  y
a des colonies oir de très nombreux animaux ont plusieurs ovarioles par
ovai re,  au contra i re,  dans d 'autres colonies,  des indiv idus de ta i l le  équi -
valente aux précédents n'en possèdent qu'un. La différence est surtolrt
sensib le dans la  c lasse ntedia,  car  dans la  c lasse nnjor  on a p lus c le
chance de trouver partout des ovaires quelque peu développés.
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3. ACTION DE LA REINE SUR LES OUVRIERE,S -

OUVRIERES

J ) J

PONTE DES

En étudiant le cycle annucl de Messor capitatus, nous avons été

amené à envisager l ' influence que la reine exerce sur les ouvrières. Nous

al,ons constaté deux faits : la reine attire les ouvrières et les empêche

de pondre. Cette double action de la reine n'est pas aussi nette dans

toutes les espèces dc Fourmis mais chez Messor capitatus, elle est bien

caractérisée.

Rôle at t ract i f  de la  re ine :

L'�attractivité de la reine dans le genre Messor a déjà été étudié par

Stumper (1956) à l ' �aide de macérations de Messor structor dans l 'éther

de pétrole. Nous avons repris ces expériences sur Messor capitatus et

nous avons été témoins de Ia . coLlr > que les Fourmis entrctiennent

autour d'un morceau de papier f i l tre imprégné d'un tel extrait. Commc

on l 'a décrit pour l 'abeil le (J. Plrrv, 1961), ce comportement de cour se

traduit par un léchage du substrat porteur de la substance attractive.

Nous avons préparé des extraits de différentes parties du corps de

la reine, de di{Térentes glandes aussi ; les résultats ont été décevants'

ou bien, les ouvrières réagissent à tous les extraits, ou bien à aucun et,

clans les cas intermédiaires, les résultats ne concordent guère' Ce qui

semble éviclent, c'est qu'i l  y a entre les reines d'assez grosses différences

individuelles. D'autre part, les ouvrières réagissent d'autant mieux

qu'elles ont été rendues orphelines depuis plus longtemps'

L a r a i s o n q u i n o u s a l i m i t é e d a n s l a p o u r s u i t e d e c e g c n r e d ' e x p é -
rience tient simplement à la diff iculté de se procurer un matériel assez

abon r l an t .
Nous avons constaté, chaque Tois qu'une reine est morte dans un

é l e v a g e , q u e s o r l c a d a v r e a t l i r e f o r t e m e n t l e s o u v r i è r e s p e n d a n t u n c e r -
tain nombre de jours. Cependant, ni ce cadavre' ni les extraits de reine

d . a n s l , é t h e r d e p é t r o l e a d m i r r i s t r é s q u o t i d i e n n e m e n t a u x F o u r m i s n e
retardent notablement le déblocage de la ponte des ouvrières'

Eff et d.e Ia reine sur la ponte des ouvrières :

L a r e i n e d e M e s s o r c a p i t c t t t l s e x e r c e s u r l , o v o g e n è s e e t l a p o n t e d e s
ouvrières une action certaine clont le mécanisme est loin d'être expliqué'

L , i n h i b i t i o n d e l a p o n t e t l e s o u v r i è r e s p a r l a r e i n e s e d é m o n t r e d e
diverses rnanières.

_ - o n i s o l e l a r e i n e , c l e s o u v r i è r e s , p e r r d a n t 2 4 h e r r r e s e n t i l i m i n a n t

tous les æufs existants dans Ie nid' Au bout de ce temps' seul le com-

partiment qui contient la reine, contient des ceufs'

-- Pendant I 'automne et l 'hiver la reine ne pond généralement pas'

même si elle est gardée à 21" C' Darts ce cas' i l  se passe plusieurs mois

tu
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sans  qu 'on  pu isse  vo i r  un  ceuf  dans  les  é levages.  À t la is  s i ,  dans  un  te l
é levage,  on  iso le  un  lo t  d 'ouvr iè res ,  au  bout  d 'une c l i za ine  dc  jours  c l les
ponder - r t ,  a lo rs  que le  lo t  témoin  contenant  la  re inc  es t  res té  s té r i le .

Le  contac t  avec  la  re ine  c lo i t  ê t re  é t ro i t  pour  qL le  l ' i nh ib i t ion  se

mani fes te .  S i  I 'on  iso le  Ia  re ine  avec  un  pe t i t  lo t  d 'our , r iè res  c lans  t tne

ence in te  g r i l lagée ne  permet tan t  auc lu r  passage n i  c ians  u I )  sens ,  n i  c l l tns

I 'au t re ,  les  ouvr iù res  à  l 'ex té r ieur  c le  l ' cncc i t r te  seron t  a t t i récs  par  l ' t - rc lcur '

de  la  re ine ;  on  lcs  vo i t ,  en  c l fe t ,  rassemblées  près  du  gr i l lage  de  s i 'pa-

ra t ion ,  ma is  cec i  ne  les  empêchera  pas  de  ponc l re .

Donc,  un  contac t  c l i rec t  avec  unc  re ine  v ivan te  cs t  nécessa i re  poLr r '

empêcher  les  ouvr iè res  de  pondre .  I l  es t  nécessa i re  a t tss i  que cc t tc

re ine  so i t  fécondée.  Nous avons  gardé dcs  re ines  v ie rges  en  é levage

penc lan t  p lus ieurs  r . t to is  en  les  carp turan t  avant  l ' essa image.  A i lées  o l l

c lésa i lées ,  ces  femel les  non fécondécs  n 'on t  jamais  inh ibé  la  ponte  t l cs

ouvr iè res .  L , ' inh ib i t ion  é tud iée  n 'aura i t  donc  pas  comme po in t  de  dépar t

la  s in ip le  pcrcept ion  neu losensor ie l le  d 'une re ine  en  mouvement .  Nous

inc l inons  p lu tô t  à  penscr  qu ' i l  y  a  é labora t ion  d 'une subs t : tnce  ch imi t lue

douée d 'une ac t ion  spéc i f ique  chcz  ce  t te  espèce,  tou t  i iu  mo ins .

I l  é ta i t  ten tan t ,  par  ana log ie  avec  ce  que I 'on  sa i t  de  I 'Abe i l l c ,  c ie

chercher si les glandes mandibulaires cle la reine de Fourn-r i  n'avit ictrt

pas  que lque ac t ion  semblab le .  BnI IN e t  HIBBI - I ,  (1963) ,  t rava i l lan t  sur

Myr r r t i ca ,  mont ren t  que le  contc l tu  c lc  ces  g la l ides  a  peut -ê t re  un  t ' i r le

comparab le  à  la  subs tance roya le  c le  l ' abe i l le .  Cependant ,  nous  nous  dc-

mandons s i  le  s iège rée l  de  l 'é labora t ion  des  sécrc< t ions  a t t rac t i vcs  e t

inh ib i t r i ces  c lc  ponte  chez  les  Fourmis  en  généra l ,  n 'es t  pas  s i tué  a i l le r - r rs .

En e f fe t ,  la  re ine  de  Me.s .sor  cap i tc t tL rs  exerce  ce t te  doub le  ac t ion  sur

les  ouvr iè res  ;  o r ,  ses  g landes  mand ibu la i res  sont  inex is tan tes .  Fa ta le -

ment ,  le  l ieu  c le  p roc luc t ion  de  ces  subs tanccs  qu i  r - rous  in té ressent  c lc l i t

ê t rc  cherché en  un  au t rc  cndro i t .

Por r te  t le .s  o t rv r iè re .s  :

Lorsque les  ouvr iè res  sont  séparées  de  la  re ine ,  e l les  se  met te r l t  à

pondre  c lans  des  dé la is  var ian t  de  8  à  13  jours  après  leur  i so lement '  Les

ceufs  qu i  son t  émis  sont  t rès  abondants ,  ma is  i l s  p rov iennent  sur lou t

c les  p lus  g rosses  ouvr iè res ,  les  p lus  pe t i tes  sentb lcn t  b ien  incapab les  c le

pondre .

Etan t  donné ce  temps,  re la t i vemcnt  cour t ,  pour  le  déb locage t te  la

pontc ,  nous  nous  sommes demandé s i  l cs  ouvr iè res  ne  pouva ien t  pas

êt re  à  I 'o r ig ine  de  la  p roduc t ion  des  mâles .  Au c lébut  du  pr in temps,  i l  se

pour ra i t  que l 'ac t ion  c le  la  re ine  so i t  amc i indr ic  e t  que les  Fourmis  l i cn t

le  tcmps c1 'échapper  à  son inh ib i t ion .

Chaquc fo is  que nous  avons  ouver t  des  co lon ies  re t l fe rmant  d r ' t rès

jeunes  la rves  mâles ,  nous  avons  cons ta té  qu 'à  ce  moment - là ,  la  re ine

ponc la i t  c t  non les  c - ruvr iè res .  Par  a i l leurs ,  i l  n 'es t  pas  poss ib le  d 'cnv iseger

que c lans  ces  cas  observés  (n ids  contenant  c les  lan 'es  de  mâles  c lc  ta i l le
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in fér ieure à 2 mm),  l 'act ion dc la  re ine a i t  déjà eu la  chance de se
mani fester  de nouveau en arrêtant ,  comme à l 'accoulumée,  l 'émiss ion
cles c-eufs par lcs ouvrières.

Le problème de la ponte des ouvrières n'est pas simple en vérité.
Si I 'action de la reine cst effective et la levée d'inhibit ion remarquablc,
la restitution d'une reine à une colonie orpheline n'entraîne pas automa-
tiquement un nouvel arrêt de la ponte cles ouvrières dans des délais
comparables à ccux nécessaires au déblocage. Lorsque des Fourmis sonr
en train de pondre, le fait de rendrc la reine n'a pas sur elles d'action
réversible immédiate, de telle sorte que leur ponte continue. Nous I 'avons
pu constater, un mois encore après le retour de la reine. Au bout d'un
certain temps, cependant, la ponte décroît cl ' intensité, mais i l est diff i-
ci le de dire à ce moment-là, si I 'on assiste à l 'épuisement naturel cles
ouvrièrcs ou bien, si l 'action de la reine commence enfin à se faire
sent i r .

A la lumière de ces observations, nous affirmons que les premiers
ceufs pondus au printemps, donnant des mâles, sont bien issus cle la
rcine.

Etat dc l 'ovaire. des ouvrières :

Pour décider si les ouvrières peuvent pondre, éventuellement, en
présencc de la reine, nous avons cherché des preuves supplémentaires
en caractérisant l 'état de leurs ovaires. on pouvait penser que la levée
cf inhibit ion de la reine sc traduirait par un accroissement de la tail le
des æufs dans les ovarioles. Mais i l n'en est rien, tout au contraire.

Dans ces expériences, nous avons uti l isé une technique d'observa-
tion in vivo préconisée par P. Jor-y (1945) pour l 'étude de l 'ovaire dtr
Dytique. L'organe prélevé est porté dans un verre de montre contenanl
du sérum physiologique, coloré légèrement avec du rouge neutre. On
I'agite un instant dans ce bain, puis on le porte dans un sérum physio-
logique sans colorant .

L,a formule du sérum est la suivante :

- . -  eâu de  mer  f  i l t r  ée  :  30  cc
eau d is t i l l ée  :  50  cc

-- COa tINà2 it 2 '/, : I cc

Au bout d'un moment, les ovocytes en mauvais état apparaissent
pleins de granulations rouges et non homogènes, au contraire, si l 'ovaire
dc la Fourrrri contient des ceufs prêts à être pondus, ceux-ci ont un cho-
rion qui sc comJrrime un peu sous I 'action du sérum. Ils sont homo-
gènes ; le colorant ne les pénétrant pas, i ls restent d'une teinte légère-
ment ivoire. I l est curieux de constater, grâce à cette méthode, que les
Fourmis qui ne sont pas en état de pondre ont dans leurs ovaires des
ovocytes plus gros que ceux des Fourmis qui pondent. Ces æufs sont

J ) 1
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nettement plus grands que ceux normalement émis' En somrne' lorsque

la ponte ne peut s'effectuer' les t-rvocytes ot'i tt' développement anormal'

la perméabil ité du J;;;; ' ;t tcl le qu'i ls Jeviennent hvdropiques' Sous

l'action de cette t'oll"^"t" patholo;ique ils se gonflent' leur vitellus

;.; ;;" ;"*"i: ": [li,ïI;;l mk:,ff. n ;: lî J,ï î"":fu ff;:
zones hYalines et d

ganisat ion in terne ' .  
i te  une résorpt ion t rès rapide '"*^'-o 

l" stade h'ydropique doit faire sur

Nous pensons que f" "àp' de résorption est très court car i l  est rare

d'observer des t""tJ;;;J;"; état; ; i t"^' iua" est bref on. a' en efiet'

beaucoup moins u; ;;;t; cle le saisir ' ôependant' la résor-ption de

l'æuf non pondu "' i  "ft"tt iu" et laisse tornt" témoin à la base de I 'ova-

riole, ou pl"' e*attlment contre le nouvel ceuf qui prend sa place' une

petite mass" t '""-1u'"'e baptisée fort malencontreusement' corPs jaune'

cette clénomi,'ut'u'iîit'i"it ïtui"t :^:ï:"tt"" 
avec un corps Jaune

urrtt"ntiqrre d'Insecte' déjà.bien,m1li;t: 
volume des plus gros ovo-

lr," ; :|i'ï:ll iiî;'"'*':: lJlii;';;'-.,o - -" e tàton â' act i vi t é

de ces organes, au contrarre'

, l  O v a i r e  d ' u n e  o u v r i è  r e  m o j o r  d e  l l ' 5  m n r  d e  l o n g '  p r é l e v é e  t l a n :

, - i , i . .àrJ" i .  " l ,F^Tiî :  ï ; ' "11: ' :?: ide l rrgcur de l 'æui au bas de I 'ova
> < !iili 'I"Ïï',1i5ii'oiïi.'o*èt"
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Enfin, lorsque des Fourmis sont en état de pondre, chaque dissection
d'animal ne l ivre pas obligatoirement des ovaires contenant des ceufs
bien conformés. Les processus de croissance de l 'ceuf n'aboutissent ja-
mais ici, à l 'état hydropique précédemment décrit; par contre, les phé-
nomènes de résorption sont beaucoup plus nombreux et fréquents. Ainsi,
à la base de l 'orariole, on peut trouver 2,3 et même 4 ou 5 ceufs massés
les uns contre les autres, en train de dégénérer. La coloration au rouge
neutre est d'autant plus intense que l 'ceuf est plus dégradé, de sorte que
pour un æuf pondu un certain nombre se résorbent. Ces phénomènes
vont aller en s'accentuant au fur et à mesure de la ponte, si bien qu'au

iT
i,+!t

' 1

F i g . 2 4 .  - -  1 .  O v a i r e  d ' u n e  o u v r i è r e  m a j o r  d e  l l , 5  m m  d e
la  même t :o lon ie  que l 'ouvr iè re  p récédente ,  de  même
la  re ine  a  é té  en levée e t  les  ouvr iè res  sont  devenues

du mic romèt re
2 .  I  O v a i r e s  d ' o u v r i è r e s  a y a n t  p o n d u .  O u v r i è r e s  d e  1 1 , 5  m r n  d e  l o n g  e t
p r o v e n a n t  d e  l a  m ê m e  c : o l o n i e  q u e  l e s  c a s  p r é c é d e n t s .
- -  e n  2  o n  v o i t  a u  b a s  d ' u n  o v a r i o l e  p l u s i e u r s  æ u f s  m a s s é s  e n  v o i e  d e

d é g é n é r e s c e n c e ;
-  en  3  l 'ova i re  d 'une ouvr iè re  ayant  beaucoup pondu es t  complè tement

a t r o p h i é .  D i a m è t r e  d e  l ' æ u f  ) e  p l u s  g r o s  : 5  d i v i s i o n s  d u  m i c r o r n è t r e .

-  Les  schémas des  f ig .  23  e t  24  sont  fa i ts  à  la  même éche l le  e t  cor respondent
à  d e s  a n i m a u x  d e  t a i l l e  é o u i v a l e n t e .

long pré levée dans
ta i l le .  Dans ce  cas ,
p o n d e u s e s .
p o n d u  1 5  d i v i s i o n s
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bout d'un certain temps, les ovaires d'ouvrières qui ont beaucoup pondu
deviennent fi l i formes; la base des ovarioles ne contient plus que des
granules jaunes flottants dans la gaine. Cet état dcs ovaires ne se voit
jamais chez les Fourmis récoltées dans la nature.

Enfin, i l  est probable aussi que les ceufs émis par les ouvrières nc
sont pas tous également viables. Lorsque les Fourmis pondent, le nomble
des æufs qui s'accumulent devient vite très grand. I ls sont entretenus
par les animaux, puis sans raison apparente, un certain nombre se flé-
trissent et sont alors dévorés. Cette destruction des ceufs ne semble
pourtant pas l iée à une mauvaise alimentation des Fourmis. Toutes lcs
expériences que nous avons pu faire nous ont montré qu'une certairrc
quantité d'ceufs n'éclora jamais et sera consommée.

Si  I 'on pré lève au hasard un paquet  d 'æufs d 'ouvr ières et  qu 'on lc
pl<.rnge dans du fixateur de Duboscq-Braz,i l, la coque de l 'æuf se décolle
du vitellus et devient transparente. On peut voir alors ce qu'i l  y a à
l ' intérieur de l 'æuf et se rendre compte qu'i l  en existe de deux catégories.
La première est formée d'æufs normalement constitués, dans lesqucls
le v i te l lus est  homogène,  en masse compacte.  La p lupar t  du temps,  on
y distingue même les dilTérentes phases du développement embryor.r-
naire. Au contraire, le deuxième groupe de ces ceufs d'ouvrières a trne
structure anarchique,  le  v i te l lus n 'est  pas homogène,  par fo is  i l  est  va

2 5 .  -  D i f f é r e n t e s  c a t é g o r i e s  d ' c e u f s  d ' o u v r i è r e s  d o n t  l a  c o q u e  a  é t é
é c l a i r c r e  p a r  i m m e r s i o n  d a n s  l e  l i q u i d e  d e  D u t r o s q - B r a z i l .
I  -  c e u f s  a b o r t i f s  d e s t i n é s  à  l ' a l i m e n t a t i o n
2  -  c e u f s  e n  v o i e  d e  d é v e l o p p e m e n t .

F i o
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cuol isé,  et  souvent ,  le  chor ion en est  f lé t r i .  B ien que nous n 'ay ions pu

observer la production normale d'ceufs alimentaires chez Messor, ceux-ci

sembleraient en être une préliguration.

Lorsque des ouvrières d'une colonie orpheline deviennent fécondes,
elles pondent un grand nombre d'æufs qui dépasse celui pondu par la
reine dans la même colonie, ou une colonie équivalente. Le fait que des
ouvrières soumises à l 'action de la reinc ne pondent pas et que leurs
ovaires soient dans un état bien diflérent de ceux d'ouvrières pondeuses,
permet de conclure que, dans cette espèce, l 'action de la reine est

effectivc. Elle inhibe la ponte des ouvrières pendant la durée du cycle

biologique annuel, en maintenant leurs ovaires dans une sorte d'état

quiescent. Les ovocytes se résorbent, sans être pondus, après avoir at-

teint un état hydropique leur faisant acquérir des tail les supérieures à

celles d'ceufs normaux.

4.  LA BIOLOGIE,  DE MESSOR STRUCTOR COMPAREE A CELLE DE

MESSOR CAPITATUS

Nous avons dit, déià, que les colonies de Messor structor sont beau-

coirp plus diff ici les à fouil ler que celles de Messor capitatus. Lors d'une

fouil le on 1'est iamais très sùr d'avoir récolté toute la colonie ; aussi,

nous n'avons pu envisager d'étude détail lée du cycle de cette deuxième

espèce. cependant, nous pouvons esquisser quelqucs traits de la biologie

de cette Fourmi ; nous verrons ainsi combien elle diffère de Messor capi-

la l  us.

Folymorphisme :

Norrs n'avons pas étudié nous-même le polymorphisme de Messor

structor, mais cela a été fait par GorrscH (1942). Dans une colonic de

tVL structor existe une majorité de petits individus, comme chez M- capi'

Iatus ; toutefois, certaines catégories d'individus intermédiaires pour-

raient nranquer. Mais GoErscH ne paraît pas avoir mesuré un nombre

suffisant de Fourmis pour établir des courbes de polymorphisme repré-

sentant l 'état réel d'une colonie.

Polygynie :

lJn caractère constant des colonies de M. structor que nous avons
récollées, est leur poll 'gynie. Nous avons trouvé au moins deux reines
par nid, mais souvent beaucoup plus, pour un nombre d'ouvrières non

comparable avcc les colonies de M. capitatus ; les fourmilières de cette
dernière étant beaucoup plus peuplées. Le cas le plus remarquable a

été fourni par une colonie récoltée en juil let, c'est-à-dire loin de tout

essaimage récent et qui comptait 17 femelles désailées, groupées en-

semble, pour cnviron 450 ouvrières au total.
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Comme cela est souvent le cas lorsqu,il y a polygynie chez ,
Fourmis, ces femelles sont peu attractives pour les ouvrières. Leur f
condité doit être faible car le nombre d'ovarioles de leurs ovaires est d
rnême ordre que ceux de M. capitatus, or les colonies d,e M. strucro,. sor
beaucoup moins peuplées et le couvain jamais très abondant.

At t ract iv i té  de la  rehrc :

La faible attractivité des reines d,e M. struclor se rernarque en part
culier, dans les extraits que l 'on peut obtenir par macération des c.rp
entiers dans l 'éther de pétrore. A ra suite de Stumper, nous avons con
taté que les extraits de M. structor sont peu - ou pas - actifs sur le
ouvrières de cette espèce, arors que c'est re contràire dans le cas d
M. capitalus. cependant, une seule reine de M. -strtrctor inhibe la pont
des ouvrières avec lesquelles, eile est maintena't en élevage.

Les sexués et l 'essaimage :

Nous n'avons pu déterminer la date exacte d,apparit ion des sexues
cependant, i l  est certain que ceux-ci sont présents dans les nids à |
f in de l 'été. E. ANonÉ (188r) rapporte que M. structor essaime deux foi
par an, une fois en automne, une fois au printemps. Nous n,avons jamai
vu l 'essaimage d'automne arors que chaque année, pendant six ans, nou
avons observé celui de printemps. Différents auteurs (Aunnlsr.l lvv A
1961, Mrvan, 1927) qui ont étudié cette espèce de Fourmi, relatent ur
essaimage en mars-avril, en général, pour |Europe et ne signarent pa
d'essaimage automnal. Aussi nous demandons-nous si E. AuJne n,a pal
confondu deux espèces voisines, diff ici les à distinguer morphologique
ment peut-être, mais dont la distinction éthologique est certàine ?

Quoi qu'i l  en soit, les sexués d,e M. structor qui essaiment au prin
temps ont donc passé rhiver à l 'état imaginal dans leur colonie d.,originr
(nous I 'avons vérif ié). La vie des mâles de cette espèce est donc beau
coup plus longue que celle des mâles d,e M. capitatus qui s,accouplenl
en septembre. (Si ces mâles étaient produits au début du printemos
comme c'est Ie cas pour M. capitatus, i ls vivraient donc pr.rqr" ,r., u.r)

Reproduction des colonies :

Pour M. structor, de même que pour M. capitatu.s, nous n'avons ja.
mais rencontré de fondatrice isolée dans la nature. cependant, Ies étucles
de Mnvpn (1926) ont montré que la fondation à partir de femelles isolées
ou groupées est possible.

II est rapporté aussi que les colonies d,e M. structor peuvent se re-
produire par bouturage. A ce propos, nous relatons des observations qui
nous laissent perplexes ; notons que nous n'avons iamais rien trouvé de
semblable chez M. capitatus.
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Pendant la belle saison, nous avons voulu capturer des colonies de
M. structor, repérables par leurs petits cratères de déblais. Or, i l  est
arrivé que certaines de ces fouil les ont fourni seulement un petit lot
d'ouvrières sans reinc, ni couvain, ni grenier. Malgré Ia structure diffuse
des nids de cctte espèce une observation minutieuse de ces cas étranges
nous a permis dc conclure que ces ouvrières n'étaient pas en relation
directe avec leur colonie d'origine.

Préparaient-elles un bouturage de la colonie ? La réponse est diff i-
ci le à donner faute d'avoir pu saisir le bouturage lui-même. En effet,
une fois celui-ci efiectué, comment reconnaître qu'i l  s'agit d'une colonie
fi l le ? Toutefois, ces faits inclinent à penser que les ouvrières qui tra-
vail laient là, préparaient une nouvelle demeure, peut-être en prévision
d'une scission de Ia colonie.

M. capitatus n'est pas une espèce polycalique. M. structor non plus,
à proprement parler. En effet, des groupes d'ouvrières et de reines bien
individualisées, n'entretiennent pas entre eux d'échanges variés. Cepen-
dant, un nid de M. slructor comprend parfois plusieurs unités de reines
et d'ouvrières, reliées par un réseau de petites galeries. Mais, à consi-
dérer l 'architecture des nids, la répartit ion du couvain et des greniers,
nous sommes certain que ces ensembles ne forment, en réalité, qu'un
seul et même nid. Toutefois, la tcndance à la ségrégation de différents
éléments de la colonie, jointe à la polygynie seraient peut-être un jalon
dans l 'évolution vers le polycalisme.

Comme nous le voyons, ces deux espèces de Messor qui cohabitent
presque en Périgord Noir ont des différences très marquées dans leur
biologie. Mais pour ce qui est dans la récolte des graines et de leur mode
d'uti l isation, les différences s'effacent ne laissant apparaître que I 'adap-
tation générale au régime granivore.

R E S U M E

l.'étude du cycle biologiquc annuel de M. capitclas nous a permis
de déterminer le mode d'évolution du couvain et l 'apparit ion des di-
vcrses castes au cours des saisons.

- Pendant l 'hiver, i l  n'y a pas d'ceufs et toutes les larves sont de
pet i te  ta i l le .

-- Au printemps, la croissance des larves et la por-rte de la reine
reprennent. Les premières ouvrières formées sont en majorité de petite
tail le. c'est à la reprise de ia ponte que sont produits les cer-rfs destinés
à donner cles mâles. Ceux-ci sont issus de Ia reine et se développeront
sans diapause.

-- Pendant la première partie de l 'été (jusqu'au 15 août environ)
vont apparaître les femelles ailées. Le dcvenir de cette caste semble
être fixé avant l 'hivernage précédent. C'est cependant cette période de

363



364 BERNADETTE DELAGE

l 'été que naissent aussi les plus grosses ouvrières. Après le 15 aoùtI'activité de reproduction va diminuer. Iégèrement. Lès individus quatteindront Ie stade imaginal seront progressivement moins gros-- Finalement, on entrera dans la phase automnale du cycle. C,es:à ce moment que se- situe l,essaimage (après la mi_septembre) pour Mcapitatus- La ponte cre la reine , 'u..Jt., la croissance des rarves diminuebien que la température soit encore .ettement supérieure à celle qui aprésidé au démarrage printanier. Dès la fin octob.Ë, "., général, les colo'ies sont entrées dans le cycre d'hiver, toutes les larves sont alors depetile tail le, i l  n'y plus ni pré_nymphe, ni nymphe. Ce repos hivernalsernble indispensabre à ra restauratlon cre la fonction ovarienne de larelne.

Dans une colonie d,e M. capitalr,s le rrombre des petits indiviclus esttoujours très important en comparaison du nombre de Fourmis de grarr-de tail le' cela est aû au fait qu'à tout moment ra production des ouvriè-res minor est plus abondante que celre des ouvrières média ou majoret ce phénomène est particulièrement accusé au printemps et à l,autom-ne' A ces époques, res animaux qui arrivent à I 'état imaginal sont pour laplupart de petite dimension. Aussi ra courbe représentàtive du porymo*phisme de ces Fourmis présente-t-elle un maximum pour les plus petitel
tail les et décroît-elle progressivemcnt jusqu'aux pr.r, g.urraes. c,esrune courbe unimodale, mais ne s'apparentant pas à une courbe creuauss.

Ces Fourmis, tout au long de lcur vie, sont soumises à l, influencede la reine qui les empêche de pondre et maintient leurs ovaires dansun état particulier ; ceux-ci contiennent en permanence de gros ovo-cytes hydropiques.  cet  état  de l 'ovai re a pu la isser  cro i re à Lespès (1g63)
que M strrctor avait des ovarioles .o-plèt.*"nt développés. En réarité
Ies Fourmis de cette espèce non plus, ne pondent pas en i"*p, normal.

M. structor présente dans sa biologie d,assez nettes différences avecM' capitatus. Déjà, au chapitre précéd--ent nous avons noté des dissem-blances dans l 'écologie de .". à"r* espèces, maintenant i l  nous r.autajouter que les nids de M. strtrcto^o.rt t.è, généralement polygynes
alors que c'est l ' inverse chez M. capitatus. M. capitarers essaime en au-tomne, M' structor, au contraire, essaime au printemps, Ies sexues pas-
sant l 'hiver dans le nid à l 'état imaginal. I l àst possibie que dans despays plus méditerranéens cette espècc essaime deux fois, à r,automne
et  au pr intemps,  mais,  en Europe,  seul ,  l ,essaimage pr intanier  a été
observé.

_ Maintenant que nous connaissons la végétation des terrains ou vivent
les Messor et que nous avons établi le cycle annuer de M. capitattts ir va
nous être possible, dans un autre travair, d,étucrier re mocle de formation
et d'uti l isation des greniers au cours de l,année. Nous essaierons cl,éva-
luer l ' intérêt que présente pour ces Fourmis la présence constante de
réserves alimentaires à leur disposition.
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