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R E S U M E  

Les Fourmis  du genre Aphaenogaster (A. senilis et A. subterranea) on t  une  fa~on 
part icul i~re de n o u r r i r  leurs larves, en fonct ion de leur taille et  de celle de la proie  
offerte.  Les larves grosses et  moyennes  sont  dispos6es pa r  les ouvri6res su r  les grandes  
proies, et  se nour r i s sen t  elles-m6mes, tandis  que les pet i tes  regoivent des morceaux  de 
proies comme chez les aut res  fourmis.  Ce compor t emen t  sp6cifique disparat t ,  chez 
A. subterranea, en l 'absence de la reine. D 'au t re  par t ,  chez A. senilis, en l 'absence de 
grosses larves, les pet i tes  sont  trai t6es comme l '6 ta ient  les grosses. 

S U M M A R Y  

Feeding of larvae in two species of 
Aphaen,ogaster (Hymenoptera Formicidae) 

Ants of the  genus Aphaenogaster (A. senilis and  A. subterranea) employ special 
means  for  feeding the i r  larvae, depending on  the  size of the  prey to ,which they are 
presented  and  on  the  size of the  larvae. Large and  medium-size larvae are placed by  
the ~ o r k e r s  upon  large-size preys, on which  they feed unaided,  whereas  small  larvae 
are fed 'with pieces of prey as among many  o the r  ants .  In  A. subterranea, this  genus- 
specific behav iour  ~vas found to d isappear  in the  absence of the queen.  On the o ther  
hand,  in A. senilis, ~ h e n  no large size larvae were  available, small  la rvae  auere used 
as a subs t i tu te  and  t rea ted  as large. 

C h e z  l a  p l u p a r t  d e s  F o u r m i s  c a r n i v o r e s ,  l e s  l a r v e s  r e ~ o i v e n t  d e  p e t i t s  

m o r c e a u x  d e  p r o i e s ,  q u e  l e s  o u v r i 6 r e s  d 6 p o s e n t  s u r  l e u r  r 6 g i o n  v e n t r a l e ,  t o u t  

p r o s  d e s  m a n d i b u l e s .  M a i s  o n  s a i t  d e p u i s  l o n g t e m p s  (JANET, 1 8 9 7 ;  FI~LDE, 

1901) q u e  c h e z  l e s  A p h a e n o g a s t e r  l e s  l a r v e s ,  a u  c o n t r a i r e ,  s o n t  g r o u p 6 e s  sur  
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des proies  volumineuses ,  non  d6pec6es. Cette disposi t ion par t icul i0re  des lar- 
yes a 6t6 revue  en 61evage c o m m e  darts les fourmil i0res  naturel les  d'Aphaeno- 
Raster (senilis, subterrenea) et de Myrmica p a r  G. LE MASNE (1953), qui  a 
d6crit  le t r a n s p o r t  de ces larves  p a r  les ouvri0res et leur  d6p6t su r  la  p ro ie  ; 
A. BUSCHINGER (1973) a conf i rm6 ces observat ions ,  p o u r  A. subterranea. 

J ' a p p o r t e  ici des in fo rma t ions  compl6menta i res  sur  ce m o d e  or iginal  de 
nourr i ssage  des larves  chez des Aphaenogaster, en par t icu l ie r  en ce qui 
concerne la corrdlat ion de ce  c o m p o r t e m e n t  complexe avec la taille des pro ies  
offer tes  et avec la pr6sence  de la reine. L '6tude a por t6  sur  Aphaenogaster 
subterranea (Latreille) (12 soci6t6s, don t  6 sans reine) et sur  Aphaenogaster 
senilis (10 soci6t6s, dont  8 sans reine).  Chaque soci6t6 est  61ev6e dans  un  
nid JANET, reli6 ~t une ar0ne qui ser t  d 'a i re  de r6colte ; elle re~oit  du miel  
et des larves  de griUon (Acheta domestiea) ou des vers  de fa r ine  (Tenebrio 
molitor). 

Les soci6t6s d'A. subterranea et A. senilis priv6es de leur reine au m o m e n t  
de la r6colte ont  6t6 soumises  h exp6r imenta t ion  3 semaines  apr0s  leur  instal- 
lat ion et ont  6t6 suivies pendan t  toute  la dur6e de leur  61evage (12 mois) .  Les 
observa t ions  ont  pr is  fin lorsque routes  les larves que contenaient  les soci6t6s 
au m o m e n t  de la r6colte ont  eu donn6 des adultes.  

1. Aphaenogaster subterranea 

a) Lorsqu ' i l  s 'agi t  de proies  de pet i te  taille (larves de grillon de 1 ~ 2 semaines ,  
qui mesu ren t  2 h 2,5 mm) ,  les ouvri0res  ddp0cent ces proies  appor t6es  dans  
le nid pa r  les chasseresses  et  en ddposent  des morceaux  sur  le ven t r e  des 
larves : m o d e  de nour r i ssage  habi tuel  chez les aut res  Fourmis .  

b) C'est  lorsqu' i l  s 'agi t  de proies  de g rande  taille (larves de gri l lon de 10 
20 m m ,  ou vers  de far ine  de 15 h 25 mm) ,  qu 'on  voit  in terveni r  le m o d e  original  
de nourr i ssage  des larves.  Les ouvri0res a p p o r t e n t  et d isposent  de n o m b r e u s e s  
grosses  larves sur  la proie,  pe rpend icu l a i r emen t  ~t son axe et  paral l01ement  les 
unes aux autres .  Des ouvri0res en tou ren t  la p ro i e ;  cer ta ines  s ' a t t ab l en t  en 
m6me t emps  que les larves,  abso rban t  les sucs qui s 'en 6coulent.  D 'au t res  
larves, d6pos6es pros de la proie,  se ron t  plac6es sur  elle dos q u ' a u r o n t  6t6 
enlev6es une par t ie  des premi0res ,  p r o b a b l e m e n t  rassasi6es. 

Ce mode  de nour r i ssage  des grosses  larves sur  la proie  s ' obse rve  dans  
des soci6t6s pourvues  de leur  reine. Dans les soci6t6s priv6es de reine,  les 
ouvri0res : app rov i s ionnemen t  en mat i0res  sucrdes (A. BONAVITA et  L. PASSERA, 
loges ~ couvain. L 'absence  de la reine pa ra i t  donc entra~ner la  d i spar i t ion  
du c o m p o r t e m e n t  d ' in te rac t ion  complexe  dtudid ici. Ce r61e tr0s i m p o r t a n t  de 
la reine a ddj~ dtd mis  en dvidence p o u r  d ' au t res  activitds collect ives des 
ouvri0res : app rov i s ionnemen t  en mat i0res  sucrdes (A. BONAVITA et L. PASSERA, 
1978 ; E. PROVOST, 1978 a, b) ; f e r m e t u r e  de la soci6t6 (E. PROVOST, 1979, 1980) ; 
et  c o m p o r t e m e n t  des ouvri0res  nourr ices  de larves (L. PLATEAUX, 1971). 
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2. Aphaenogaster senilis 

On observe  chez A. senitis, p o u r  le nourr issage  des larves, les m~mes  faits 
que chez A. subterranea. Cependant  l ' absence  de la reine, ici, n ' inh ibe  pas  ce 
c o m p o r t e m e n t  de t r anspor t  des grosses  larves jusque  sur  les pro ies  volumi- 
neuses  sans que cette diff6rence avec  A. subterranea puisse 6tre expliqu6e 
pou r  le mom en t .  

D 'au t re  par t ,  j 'a i  recherch6 s'il existe une relat ion entre  la man i fes t a t ion  
de ce c o m p o r t e m e n t  et la taille des proies  offer tes  (a), et  quel  es t  l 'effet  de 
1'absence de grosses larves darts la soci6t6 (b). 

a) Les observat ions  ont  port6 sur  3 soci6t6s (pourvues de reine),  chacune 
poss6dant  une centaine de larves grosses  et moyennes ,  suscept ibles  d '6tre 
d6pos6es sur  une grande proie.  Chaque soci6t6 est  soumise  une  fois pa r  
semaine,  4 semaines  de suite, ~t une observa t ion  cont inue de 7 heures ,  apr6s 
avoir  re~u des p ro i e s ;  soit, au  total,  84 heures  d 'observat ion.  D 'un  test  ~t 
l ' aut re ,  des proies  de plus en plus grosses  sont offer tes ,  de faqon ~t analyser  
de mani~re  diff6rentielle et longi tudinale  les r6actions des soci6t6s ~t la taille 
des proies,  pou r  ce c o m p o r t e m e n t  complexe.  En t re  2 tests  (c'est-h-dire pendan t  
6 jours  et demi), ces soci6t6s ne reqoivent  pas  d ' au t re  nour r i tu re  prot6ique.  

Deux soci6t6s reqoivent de pe t i t s  grillons. Lorsque ces proies  mesu ren t  
2 m m ,  les ouvri~res ne p ra t iquen t  pas  le t r anspo r t  et le d6p6t des grosses 
larves ; seul le d6peqage intervient.  Pour  des grillons de 3 ou 3,5 ram,  4----- 3,9 % 
des larves sont t ransportdes .  Pour  des grillons de 6 mm,  59 -- 9,83 % des 
larves sont  d6pos6es sur  les proies.  

La troisi~me soci6t6 reqoit des vers  de farine. Pour  une proie  de moins  
de 20 mg  (8 h 12 mm) ,  on n 'observe  pas  de d6p6t de larves ; 4 ~---+ 3,9 % des 
larves sont t ranspor t6es  si la proie  m e su re  17 m m  (39 m g ) ;  14 ,• 6,93 % 
p o u r  une proie de 20 m m  (99 mg).  Pour  une proie  de 25 m m  (178 mg), 
6 0 -  9,79 % des larves sont d6pos6es s u r l e  ver  de farine. 

On note  doric une corrdlation positive entre  la taille des proies  offer tes  
et le n o m b r e  de larves t ranspor t6es  pa r  les ouvri~res,  avec une  b rusque  
augmenta t ion  de ce h o m b r e  h p a r t i r  d 'une  cer taine taille de la proie  (ph6no- 
m6ne de seuil ?). D 'aut res  observa t ions  devront  v6rifier ces donn6es. 

I1 faut  souligner que, m~me p o u r  une grosse proie,  les ouvri6res ne 
t r anspo r t en t  pas  la totalit6 des larves.  Ce fair est  peut-6tre dO h 1'existence 
d 'un  ry thme  d 'a l imenta t ion  tel que celui qui a 6t6 invoqu6 (LE MASNE, 1953) 
pour  expliquer  que dans une soci6t6 de Fourmis  un cer tain h o m b r e  de larves 
re fusent  d ' accep te r  la nourr i ture .  

b) Lorsqu 'on  prive des Aphaenogaster senilis de leurs larves grosses et moyen- 
nes (exp6rience faite sur  2 soci6t6s), des larves de pet i te  taille sont  trans- 
port6es  et d6pos6es sur  les proies  vo lumineuses  disponibles.  Elles se nourris-  
sent  alors seules, c o m m e  l ' aura ient  fai t  de grosses  larves. Quand  ce repas  
collectif est achev6, elles sont ramen6es  p a r  les ouvri~res dans la loge 
couvain et ne re~oivent pas  ensuite  de pet i t s  morceaux  de proies.  
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C'est  donc ,  semble-t- i l ,  la p r d s e n c e  de g ros ses  tarves  dans  la soci6t6 et  le 
t r a n s p o r t  qu 'e l les  s u s c i t e n t  qu i  e m p 6 c h a i e n t  le d6p6t  des larves  p lu s  pe t i t e s  
s u r  les p ro ies  v o l u m i n e u s e s .  

B ien  des t r a v a u x  o n t  m o n t r 6  que  darts les soci6t6s de F o u r m i s  los ouvr i~res  
de tai l les  d i f f6 ren tes  son t  l ' o b j e t  de so ins  d i f f6rents .  

I1 en  es t  a insi ,  chez les A p h a e n o g a s t e r  c o m m e  chez u n  tr~s g r a n d  h o m b r e  
d 'esp~ces  de f o u r m i s ,  p o u r  la r 6 p a r t i t i o n  des larves  dans  Iv h i d :  les 
p lu s  pet i tes ,  souven t ,  son t  g roup6es  en  a m a s  d i s t inc t s  ct les a u t r e s  r6- 
pa r t i e s  en  f o n c t i o n  de l e u r  ta i l le  (cf. L~ MASNE, 1953). I1 cn va de m 6 m e  
p o u r  le n o u r r i s s a g e  des la rves  ( ib id . ) :  les p lus  pet i tes ,  dans  b c u u c o u p  
d 'esp6ces ,  ne  r ego iven t  que  des l iqu ides  r6gurgi t6s  ou  sdcrd tds ;  I ts  a u t r e s  
re~oivent ,  en  ou t re ,  des m o r c e a u x  de pro ies .  

L. PLATEAUX (1971) a m o n t r 6  p o u r  L e p t o t h o r a x  nylander i ,  que  c e r t a i ne s  
ouvr i6res ,  qu i  s o n t  de ,~ b o n n e s  61eveuses de r e i ne  ,,, on t  t cndance  h n o u r r i r  
les la rves  les p lu s  g randes ,  d ' a u t r e s  d o n n e n t  p lu s  de soins  aux  pe t i tes  larves.  
Et,  ici aussi ,  la  p r6 sence  de la r e ine  i n t e r v i e n t  d a n s  la r6gu la t ion  du  p roccs sus ,  
p o u s s a n t  les ouvr i~res  h m i e u x  n o u r r i r  les pe t i t e s  larves  et los c rnp6chan t  de 
n o u r r i r  les p lu s  grosses .  

I1 a p p a r a R  de p lu s  en  p lus  - -  et  le p r 6 s e n t  t rava i l  err d o n n e  un  cxcmple  
s u p p l 6 m e n t a i r e  - -  que  la p r6sence  de la re ine ,  dans  la socidt6 de F o u r m i s ,  
i n t e r v i e n t  d a n s  la  r 6gu l a t i on  d ' u n  g r a n d  n o m b r e  de c o m p o r t c m e n t s  d ' i n t e r -  
a c t i on  complexes .  
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