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INTRODUCTION 

Les rapports entre les Fourmis adultes et leur couvain ont fait l 'objet 
de t ravaux trop nombreux pour qu'il soit possible d'en faire ici l ' inventaire. 
En apparence, ces relations sont bien étudiées. En fait, certains de leurs 
aspects restent connus de manière fort incomplète, incertaine ou hypo-
thétique. D'autre part , les exposés classiques renferment à ce sujet quelques 
erreurs : certaines opinions anciennes (parfois abandonnées depuis long-
temps par leurs auteurs) sont inlassablement répétées ; bien des hypothèses 
difficiles à vérifier sont présentées comme faits acquis. Il semble donc 
que cette question mérite d'être reprise (comme d'ailleurs l 'étude générale 
des relations entre individus au sein des Sociétés d'Insectes). 

J ' indiquerai ici le résultat d'observations personnelles sur les « soins « 
donnés au couvain dans la fourmilière. Je rapprocherai ces observations 
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2 GEORGES LE MASNE 

des f a i t s d é j à é tab l i s , des d o n n é e s c lass iques , e t de q u e l q u e s r é s u l t a t s 
r é c e m m e n t a c q u i s p a r d ' a u t r e s a u t e u r s . E n f i n , p o u r c e r t a i n s p o i n t s , j e 
m ' a t t a c h e r a i s u r t o u t à m o n t r e r nos i n c e r t i t u d e s ou les l a c u n e s de n o s 
conna i s sances . 

Dès m a i n t e n a n t , il es t poss ib le d ' i n d i q u e r q u e c e r t a i n e s des r e l a t i o n s 
e n t r e a d u l t e s e t c o u v a i n se p r é s e n t e n t chez les d iverses espèces a v e c u n e 
a l lu re assez c o n s t a n t e , p a r f o i s m ê m e a v e c u n e m o n o t o n i e p lus g r a n d e 
q u e n ' o n t v o u l u l ' a d m e t t r e les a n c i e n s a u t e u r s . S u r d ' a u t r e s p o i n t s , au 
con t r a i r e , les r a p p o r t s e n t r e a d u l t e s e t c o u v a i n m o n t r e n t des v a r i a t i o n s 
i m p o r t a n t e s d ' u n e espèce à u n e a u t r e , m a i s s u r t o u t d ' u n e t r i b u ou d ' u n e 
fami l l e à u n e a u t r e : en beaucoup de cas, ces variations paraissent avoir une 
valeur évolutive. 

1 ° M É T H O D E S E M P L O Y É E S . 

Les résultats personnels mentionnés ici ont été obtenus grâce à : 
a. Des observations faites sur le terrain, observations forcément très brèves, mais 

indispensables pour confirmer certains résultats établis au laboratoire ; 
b. L'observation prolongée, à la loupe binoculaire, de sociétés aussi complètes que 

possible, maintenues en élevage ; 
c. L'étude de larves et de nymphes isolées, entretenues sans l'aide d'ouvrières. Cette 

méthode, dans laquelle l 'expérimentateur doit remplacer les « nourrices » dans le soin 
du couvain, est susceptible de fournir des indications précieuses ; elle est malheureuse-
ment d'un emploi difficile. 

La plupart de mes élevages ont été conduits dans des « nids Janet » en plâtre, de 
diverses formes ; parfois j'ai employé des « nids Lubbock-Fielde » (entièrement en 
verre) ou « Lubbock-Crawley » (en verre, avec le fond du nid couvert d'une mince pelli-
cule de plâtre). La nourriture offerte comporte d'une part des Insectes (Grillons domes-
tiques en général), vivants ou fraîchement tués (selon l'espèce de Fourmis), d 'autre 
part du miel ; enfin, pour certaines espèces, des graines. 

2 ° E S P È C E S É T U D I É E S . 

Les espèces examinées appartiennent toutes à la faune française et représentent 
trois familles de Formicoidea (1) : 

— PoneriD jB : Ponera eduardi Forel. 
— CAMPONOTIDJE : Lasius niger L., Lasius emarginatus 01. ; Camponotus divers; 

Plagiolepis pygmsea Latr. 
— MYRMICID ;̂ : Mynnica diverses ; Leptothorax des sous-genres Temnothorax (L. 

recedens Nyl.) et Leptothorax s. s. (L. massiliensis Bondr., L. nylanderi Fôrst, var. par-
vula Schenck, Leptothorax angustulus Nyl.) ; Stenamma westwoodi West. ; Aphseno-
gaster subterranea Latr. ; Aph. testaceo-pilosa Lucas, var. senilis Mayr. ; Messor 
barbarus L. ; Pheidole pallidula Nyl. ; Solenopsis de diverses espèces ; Myrmecina 
graminicola Latr. ; Tetramorium divers. 

Les résultats les plus importants ont été acquis par l'observation de Ponera eduardi, 
espèce relativement archaïque, qui présente un comportement social très particulier 
(cf. LE MASNE, 1948, 1952, 1953), de divers Leptothorax (dont j'examine d'autre 
part la biologie en rapport avec celle de Fourmis parasites des genres Epimyrma et 
Chalepoxenus), et de Solenopsis. 

(1) A la suite de F . BERNARD (1951), je considère l ' immense ensemble des Fourmis comme une 
«superfamil le » (Formicoidea, ASHMEAD, 1905) ; j 'écris ici non pas : Ponerinœ, Myrmicinœ, mais 
bien Poneridœ, Myrmicidœ. 
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I. — L'ALIMENTATION DES LARVES. 
LES ÉCHANGES STOMODÉAUX ENTRE LARVES ET ADULTES 

L'alimentation des larves et les échanges par voie buccale entre larves 
et ouvrières constituent chez les Fourmis la part la plus importante des 
relations entre couvain et adultes. Il s'agit d 'un double courant alimen-
taire, qui comporte, d 'une part , la distribution aux larves d'aliments 
régurgités ou non, et, d 'autre part , le rejet par les larves de salive 
qu'absorbent les ouvrières. 

Examiner l ' importance relative de ces deux courants, et leur signifi-
cation dans la vie de la fourmilière, reviendrait à aborder l 'étude de la 
notion de trophallaxie ( W H E E L E R , 1 9 1 8 ) : je ne le ferai que très briève-
ment, et seulement à la fin de cet exposé (IX, p. 50). 

Je m'at tacherai plutôt à rechercher quelle est, dans l 'alimentation des 
larves de Fourmis, l ' importance des divers éléments : aliments solides 
non régurgités et aliments liquides régurgités par les adultes (p. 3), aux-
quels peut s 'a jouter un autre élément, mal connu : les aliments solides 
régurgités (p. 13). J 'examinerai ensuite le degré de dépendance alimen-
taire des larves de Fourmis à l 'égard des adultes (p. 16), le comportement 
des deux partenaires avant le nourrissage de la larve (p. 19), enfin, le 
rejet de salive par les larves (p. 23). 

Les rapports entre couvain et sexués seront examinés plus loin (VII, 
p. 44), et ce qui suit a t rai t surtout aux relations alimentaires entre larves 
et ouvrières. 

1» L'IMPORTANCE RELATIVE DES ALIMENTS SOLIDES NON RÉGUR-
GITÉS ET DES LIQUIDES RÉGURGITÉS, DANS L'ALIMENTATION 
DES LARVES. 

L'importance relative de ces deux éléments essentiels du régime des 
larves n 'a pas toujours été appréciée de manière exacte : celle de l 'aliment 
solide, non régurgité, a été souvent sous-estimée, l 'accent é tant mis uni-
quement sur les aliments liquides que les ouvrières dégorgent aux larves. 

A. — Rappel historique. 

Il est nécessaire de retracer les principales étapes de l'acquisition de nos 
connaissances sur cette importante question. Ce rappel historique per-
met t ra de comprendre l'origine de l 'erreur que je viens de signaler et 
d'arriver, je l'espère, à une appréciation plus exacte des éléments qui 
composent le régime des larves de Fourmis. 
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C'est RÉAUMUR qui découvrit le premier, il y a plus de deux siècles, la régurgi-
tation de liquide aux larves de Fourmis ; mais l'existence d'aliments solides lui échappa 
totalement (1). 

Le manuscrit de l'Histoire des Fourmis (écrit sans doute en 1742 : cf. WHEELER, 
1926 b, p. xiv) resta longtemps inconnu (jusqu'à sa découverte par FLOURENS en 
1860, puis sa publication par W. M. WHEELER en 1926). Mais il est très probable que 
la correspondance active qu'entretenait RÉAUMUR avec les hommes de science de 
son t e m p s (Ch. BONNET, LYONET, DE GEER, etc . ) f î t c o n n a î t r e à ses c o n t e m p o r a i n s 
certaines de ses observations sur la biologie des Fourmis (2). Sans doute aussi d'autres 
naturalistes purent-ils renouveler la découverte capitale que RÉAUMUR avait faite : 
c ' e s t a ins i q u e GOULD (1747, p . 77), p u i s P i e r r e HUBER (1810, p . 76-77) m e n t i o n n e n t 
pour les larves de Fourmis l'aliment liquide, mais nullement l'aliment solide. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier, c'est un point de vue identique à celui de RÉAUMUR 
et de P. HUBER qui prévaut : pour les anciens auteurs, les larves de Fourmis reçoivent 
uniquement un aliment liquide, provenant du jabot des ouvrières ou de leurs glandes 
salivaires. 

TANNER (1892) fut sans doute le premier à décrire le nourrissage des larves de Fourmis 
à l'aide d'un aliment solide, à vrai dire très particulier : il indiqua que les larves d'Atta 
eephalotes sont nourries de champignons ; les plus jeunes se contentent de spores, les 
larves âgées absorbent des boulettes de mycélium que leur apportent les ouvrières. 

C'est JANET (1897) qui signala le premier la consommation directe de nourriture 
animale (fragments de Vers ou d'Insectes) par des larves d'espèces diverses (Lasius 
mixtus, L. niger, L. flavus, Tetramorium cœspitum) : il pensait cependant que « cette 
manière de prendre la nourriture doit être considérée comme tout à fait exceptionnelle ». 

Soupçonnée par EMERY (1899), — à partir d'un argument morphologique, le grand 
développement des mandibules, — l'existence d'un véritable régime entomophage 
régulier fut découverte par WHEELER (1900, a et b) chez les larves de Ponérides, mais 
aussi chez celles de quelques Myrmicides (Aphœnogaster julva, Pheidole sp.). WHEELER 
voyait encore là des cas exceptionnels et pensait que les liquides régurgités constituent 
la seule nourriture des larves chez la plupart des Fourmis. 

Des observations analogues s 'étant multipliées (WHEELER, 1902; JANET, 1904; 
EMERY, 1912, 1915, 1916 e tc . ) , WHEELER a d m e t t a i t p l u s t a r d (1910, 1918) u n e r é p a r -
tition beaucoup plus large de ce mode d'alimentation : fragments d'Insectes ou de 
graines sont le lot des larves, note-t-il, non seulement chez les Ponérides ou les 
Dorylides, mais aussi chez beaucoup de Myrmicides. Pour certaines espèces (Aphœno-
gaster, Pheidole, Lasius), aliments liquides et solides coexistent. Cependant WHEELER 
continue à penser que beaucoup de Fourmis (la plupart des Camponotides, des 
Dolichodérides, et des Myrmicides) nourrissent leurs larves uniquement de liquides 
régurgités. 

WHEELER e t BAILEY (1920) r e c o n n a i s s e n t u n e g r a n d e d i v e r s i t é d e r é g i m e s l a r v a i r e s . 
Cependant, hors les régimes très spécialisés des larves de Dorylides, de Promyrmicides 
( = Pseudomyrminés) et d'Attines, ainsi que celui des Fourmis granivores, ils main-
tiennent une opinion analogue à celle des auteurs précédents ; ils pensent que le régime à 

(1) « Cette becquée ne m 'a jamais paru être autre chose qu 'une goutte de liqueur que la nour-
rice fait sortir de sa bouche et qu'elle présente à celle du ver... Je n'ai jamais vu d'ouvrières qui 
portassent aux vers des aliments solides, tels que pourraient être des portions de fruits, des 
intestins d'Insectes, etc. » (RÉAUMUR, 1742 ; édit. 1929, p. 73-74). 

Publ iant pour la première fois l'Histoire des Fourmis, WHEELER (1926 b) a joint au texte des 
annotations de grande valeur ; il relève les faits découverts par RÉAUMUR, mais aussi ceux qui 
ont échappé au fondateur de la myrmécologie, ou dont celui-ci a mal saisi la signification. Il 
est curieux de noter que WHEELER ne fait aucune remarque au sujet de cette dernière phrase de 
RÉAUMUR, qui nie l 'existence d'aliments solides. En fait , si WHEELER n'a pas été f rappé par cette 
erreur, c'est qu'en 1926 il sous-estime encore, semble-t-il, l ' importance relative des aliments solides 
dans le régime des larves. 

(2) Cf. M. CAULLERY, 1929. 
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base d'Insectes ou de fragments d'Insectes n 'appart ient qu 'aux larves de Ponérides et 
de certaines Myrmicides et Camponotides. Ils découvrent cependant (p. 265) que 
l'estomac des larves de certains Leptothorax est rempli d'appendices de petits Insectes 
qui peuvent avoir été prélevés sur une proie volumineuse fournie par les ouvrières. 
Mais les r é s u l t a t s d e ce t i m p o r t a n t t r a v a i l d e WHEELER e t BAILEY (loc. cit., p . 237) 
ont été obtenus exclusivement par l 'examen de matériel conservé, et non pas de Four-
mis vivantes. 

Depuis, c'est chez un nombre toujours plus grand d'espèces de Fourmis qu'a été 
signalée la consommation directe par les larves d'aliments solides non régurgités, 
parfois plus ou moins élaborés (cf. plus loin, p. 7), mais n 'ayant subi, le plus souvent, 
aucune préparation de la part des ouvrières. 

B. — Les aliments solides non régurgités. 

En fait, chez toutes les Fourmis que j'ai pu étudier de manière appro-
fondieles larves, au plus tard à partir du troisième stade, reçoivent de façon 
régulière des aliments solides non régurgités : morceaux de graines pour 
quelques espèces, mais le plus souvent fragments d'Insectes. Même 
lorsque s'y a joutent des aliments liquides régurgités, la nourriture solide 
non dégorgée constitue une part importante du régime des larves de Four-
mis. Cette par t est difficile à préciser, mais doit être, en bien des cas, la 
plus importante. 

a. Les larves de Poneridœ sont essentiellement entomophages. Des 
morceaux d'Insectes fort volumineux sont distribués par les ouvrières 
à toutes les larves, même aux plus jeunes. Nous verrons (p. 13) que, dans 
certains cas, contrairement aux notions classiques, de petites quanti tés 
de liquide dégorgé par les ouvrières peuvent sans doute compléter ce 
régime. Il n 'en reste pas moins que des Insectes récemment tués consti-
tuent la part la plus importante du régime larvaire chez la plupart des 
Ponérides, et forment sans doute sa totali té au moins chez les formes 
les plus archaïques de cette famille (Amblyoponini , Myrmeciini : cf. HAS-
K I N S , etc.). 

b. Chez les Myrmicidœ, les très jeunes larves ne semblent recevoir 
des ouvrières que des liquides dégorgés, et nul aliment solide (nous y 
reviendrons : cf. p. 11) (1). 

Au contraire, les larves de taille moyenne ou forte (trois derniers stades 
larvaires, s'il en existe cinq, ce qui est probable) reçoivent les deux caté-
gories d'aliments : nourriture liquide dégorgée et aliments solides bruts ; 
mais ces derniers occupent à coup sûr dans le régime une place quanti ta-
t ivement beaucoup plus importante. 

Il en est ainsi non seulement pour les larves à thorax mobile, dites 

(1) Il y a toutefois une exception : les larves du deuxième et peut-être du premier stade, chez 
beaucoup d'espèces, sont capables de consommer des œufs, que les ouvrières (et plus encore la femelle 
fondatrice) leur donnent parfois, comme aux larves plus âgées. 
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orthocéphales ( 1 ) , d e Myrmica, Aphœnogaster, Messor, Stenamma, Myr-
mecina, e t c . , m a i s a u s s i c h e z l e s Leptothorax : l e u r s l a r v e s e n t o n n e l e t , 
d i t e s hypocéphales ( 1 bis), à t h o r a x i m m o b i l e , s o n t t o u t j u s t e c a p a b l e s d e 
s o u l e v e r l a t ê t e ( q u i r e s t e l e p l u s s o u v e n t c o l l é e à l ' a b d o m e n ) ; e l l e s d é v o r e n t 
c e p e n d a n t s a n s d i f f i c u l t é d e v o l u m i n e u x m o r c e a u x d ' I n s e c t e s ( u n e t ê t e , 
u n f é m u r , u n a b d o m e n e n t i e r ) , p a r f o i s a u s s i g r o s q u ' e l l e s ; l e s o u v r i è r e s 
l e u r d i s t r i b u e n t , s a n s l e s a v o i r n u l l e m e n t t r i t u r é s à l ' a v a n c e , c e s é n o r m e s 
« q u a r t i e r s d e v i a n d e ». D e m ê m e , l e s l a r v e s d e Solenopsis, c e p e n d a n t 
b i e n f a i b l e m e n t a r m é e s e n a p p a r e n c e , c o n s o m m e n t a u s s i d ' a s s e z g r o s 
m o r c e a u x d ' I n s e c t e s . 

Les a l i m e n t s so l ides q u ' i n g è r e n t les l a r v e s d e Myrmicidse p e u v e n t d ' a i l l e u r s ê t r e d e 
d e n a t u r e t r è s v a r i é e ; il s ' a g i t le p l u s s o u v e n t d ' I n s e c t e s , ou d e f r a g m e n t s d ' I n s e c t e s 
ou d ' a u t r e s a n i m a u x (2) ; m a i s , en c e r t a i n s cas , s ' y a j o u t e n t de s g r a i n e s ou des f r a g m e n t s 
d e g r a i n e s (Messor, Pogonomyrmex, Tetramorium, Pheidole, e tc . ) , vo i r e d e s p é t a l e s d e 
f leurs (Aphœnogaster testaceo-pilosa : cf . STAGER, 1923) , ou b i en d u m y c é l i u m e t d e s 
s p o r e s d e C h a m p i g n o n s ( A t t i n i : TANNER, 1892 ; cf. p l u s h a u t , p. 4). 

c. C h e z l e s Camponotidse é g a l e m e n t , l e s l a r v e s r e ç o i v e n t d e s o u v r i è r e s , 
e n m ê m e t e m p s q u e d e s l i q u i d e s r é g u r g i t é s , u n e f o r t e p r o p o r t i o n d ' a l i -
m e n t s s o l i d e s : Lasius, Camponotus e t m ê m e Formica d o n n e n t à l e u r s 
l a r v e s d e s f r a g m e n t s d ' I n s e c t e s e n q u a n t i t é i m p o r t a n t e , e t c e s p r o i e s s o n t 
d é v o r é e s a u s s i v i t e q u e c h e z l e s M y r m i c i d e s o u m ê m e l e s P o n é r i d e s . D u 
m o i n s e n e s t - i l a i n s i p o u r l e s l a r v e s m o y e n n e s e t g r a n d e s ; c o m m e c h e z 
l e s M y r m i c i d e s , l e s l a r v e s t r è s j e u n e s n e r e ç o i v e n t s a n s d o u t e q u e l ' a l i m e n t 
r é g u r g i t é ( c f . p l u s b a s , p . 1 1 ) . 

M e s o b s e r v a t i o n s s u r l ' i m p o r t a n c e d u « r é g i m e c a r n é » d e s l a r v e s d e 
C a m p o n o t i d e s d i f f è r e n t d o n c s e n s i b l e m e n t d e s i n d i c a t i o n s d o n n é e s p a r 
d e s o u v r a g e s c l a s s i q u e s , e t c o u r a m m e n t c i t é s ( c f . F O R E L , 1 9 2 1 , e t c . ) ( 3 ) , — 

(1 et 1 bis) Les larves dites orthocéphales par EMERY (1899), ou orthognathes parEsCHERicH (1906), 
s 'opposent aux larves hypocéphales ou hypognathes : chez celles-ci « les premiers segments post-
céphaliques sont plus développés dorsalement que ventralement ; ils apparaissent latéralement 
comme disposés en éventail, leur contour dorsal formant une courbe qui constitue l 'extrémité 
antérieure apparente de la larve ; la tête — extrémité antérieure morphologique -— se trouve 
placée sur la face ventrale du corps » (EMERY, 1899). Chez ces larves hypocéphales, seule la tête 
est mobile, à l 'opposé des larves orthocéphales à thorax mobile. En somme, chez les larves hypo-
céphales, la tête est fixée à demeure sur la face ventrale ; chez beaucoup de larves orthocéphales, 
la tête vient souvent, par flexion du thorax, toucher la face ventrale, mais elle peut aussi être 
rejetée jusque dans le prolongement du corps, lorsque le thorax se déplie. 

(2) Même lorsque des proies constituent presque tout le régime des larves de Fourmis, il s 'agit 
là, en bien des cas, d 'une alimentation plus variée qu'il ne paraît : il faut songer, en effet, que le 
contenu intestinal des proies, — souvent très volumineux, — est effectivement dévoré par beaucoup 
de larves de Fourmis, comme les chairs elles-mêmes (cf. p. 16, note 1). 

(3) FOREL écrit par exemple (1921, Monde Social des Fourmis, vol. I, p. 24) : « Chez la sous-
famille des Camponotinœ, les larves, quoique souvent mobiles, sont presque toujours alimentées 
directement par dégorgement du contenu du jabot de l 'ouvrière qui les nourrit . » FOREL ajoute 
même aussitôt : i Mais l 'extrême le plus complet [dans le sens du nourrissage par dégorgement de 
liquides] se voit chez les Leptothorax, chez les Fourmis vivant par lestobiose et chez la sous-famille 
des Dolichoderinœ, sur tout chez notre genre européen Tapinoma. » 

Je connais mal le mode d 'al imentation des larves de Dolichodérides, et, pour elles, l 'opinion de 
FOREL est peut-être valable ; mais non pas pour les larves de Leptothorax (entomophages bien 
qu'hypocéphales, cf. ci-dessus), ni pour celles des Camponotides, et pas davantage sans doute pour 
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qui font des liquides dégorgés par les ouvrières l'essentiel du régime de 
beaucoup de larves de Fourmis, en particulier chez les Campo-
notides. 

Je serai moins affirmatif, cependant, en ce qui concerne le régime des 
larves de Plagiolepis : cette prudence est motivée au tan t par l 'extrême 
difficulté que l'on éprouve à observer de façon sûre le nourrissage de ces 
larves minuscules (les grossissements relativement forts, nécessaires à une 
bonne observation, exigent un éclairage puissant, qui trouble le compor-
tement) que par la considération des quantités relativement énormes de 
liquides que les ouvrières de Plagiolepis peuvent rapporter au nid dans leur 
gastre distendu à l 'extrême. La question est à l 'étude. 

De même, il est possible que les liquides régurgités prennent une place prépondé-
rante dans l'alimentation des larves (même âgées) de certaines Camponotides exo-
tiques, ou de quelques espèces aphidophiles de régions tempérées : ainsi pour certains 
Lasius jaunes ; mais je n'en suis nullement assuré dans ce dernier cas ; en tout cas, 
l'aliment carné ne disparaît pas entièrement ; les Lasius aphidophiles récoltent des 
Insectes (adultes et larves) et en donnent des morceaux à leurs larves : on se rappelle 
d'ailleurs (cf. p. 4) que c'est en particulier chez des Lasius que JANET (1897) décou-
vrit l'existence d'une « nourriture prise directement par les larves ». 

En fait, il convient d'éviter toute généralisation trop catégorique et 
d 'examiner dans chaque cas le régime larvaire, par des observations faites 
dans la nature et en élevage. 

C. — La préparation des aliments solides, non régurgités, 
donnés aux larves. 

Les aliments solides distribués aux larves de Fourmis subissent-ils 
préalablement, de la part des ouvrières « nourrices », une élaboration quel-
conque, simple ou complexe ? 

a. Le dépeçage des proies. 

Dans la plupart des cas, et en particulier pour la majori té des espèces 
à larves entomophages, les aliments solides non régurgités sont distribués 
par les ouvrières sans autre élaboration qu'un simple dépeçage. 

On ne constate guère de différence, à cet égard, entre Ponera eduardi 
(ou d 'autres Ponérides supérieures : cf. W H E E L E R , 1900, a et b) et des 

toutes les « Fourmis vivant par lestobiose » (c'est-à-dire certains Solenopsis, et plusieurs Fourmis 
qui vivent dans les termitières), puisque les larves de Solenopsis reçoivent des fragments d'Insectes 
(cf. plus haut , p. 6). 

Les deux grands ouvrages de FOREL (1920 et 1921-1923) ne sont pas toujours appréciés à leur 
exacte valeur. Ils constituent une source extrêmement riche d 'observations précieuses et de faits 
suggestifs ; mais ils contiennent aussi quelques erreurs : celles-ci sont inlassablement répétées 
dans les ouvrages de vulgarisation, parfois même dans des t ravaux de recherche. 
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F o u r m i s s u p é r i e u r e s (Myrmic ides ou C a m p o n o t i d e s ) . D a n s u n cas c o m m e 
d a n s l ' a u t r e , les l a r v e s r e ç o i v e n t t a n t ô t des In sec t e s en t i e r s ( t a n t q u e 
leur ta i l le n e d é p a s s e p a s de b e a u c o u p celle des l a r v e s adu l t e s ) , — en 
géné ra l d é b a r r a s s é s en g r a n d e p a r t i e de l eurs append i ce s , —• t a n t ô t des 
f r a g m e n t s d ' I n s e c t e s : t ê t e , t h o r a x e t a b d o m e n , ou a p p e n d i c e s . 

Tout au plus peut-on indiquer que les larves de Leptothorax (hypocéphales) ou de 
Solenopsis (très petites) reçoivent moins souvent des proies entières, et plus souvent 
des appendices détachés, que celles de Ponera, d'Aphœnogaster et de Lasius. Mais 
cette différence est statistique : on voit, pour de petites sociétés d'égale importance, 
moins de larves occupées à dévorer une proie volumineuse chez des Leptothorax que 
si l'on observe des Ponera. Cette différence est aussi, il faut bien le dire, approximative. 
Enfin elle perd de son importance en ce qui concerne les Solenopsis : en effet, j'offre 
à une société expérimentale de Fourmis de ce genre des proies proportionnellement 
plus grosses qu'à un élevage d'Aphœnogaster, de Myrmica ou même de Leptothorax. 

En fait, si, d'une société à une autre, il existe, dans le degré de fragmentation des 
proies, des différences plus ou moins importantes, celles-ci ne dépendent que pour une 
faible part de la position systématique des Fourmis considérées : il n'y a pas à cet 
égard d'opposition vraiment importante entre Ponérides (ou au moins Ponérides 
supérieures) et Fourmis supérieures. Les différences que l'on constate dans le degré 
de fragmentation des proies dépendent plutôt de contingences multiples (dont cer-
taines n'ont aucun intérêt biologique) ; nombre relatif de nourrices ou de larves, degré 
d'affamenient des larves, nombre de proies offertes simultanément à la société, taille 
des proies offertes (comparée à celle des Fourmis). C'est ainsi que, si l'on nourrit 
une société de Solenopsis avec des Insectes relativement volumineux (larves moyennes 
de Grillon domestique), les minuscules ouvrières ne démembrent pas ces proies énormes : 
elles pénètrent à l'intérieur des Insectes par des blessures quelconques, ou par des 
orifices pratiqués par elles aux niveaux de moindre résistance *, exploitant séparément 
le corps et les appendices, elles ramènent de minuscules fragments de chair, dont cer-
tains sont apportés aux larves. Une même espèce de Fourmis peut d'ailleurs utiliser les 
proies de manières bien différentes, selon les circonstances. Ces menus faits peuvent 
être curieux, et même instructifs à certains égards ; mais ils n'apportent Y indication 
d'aucune divergence fondamentale, quant au régime des larves entomophages, entre Fourmis 
inégalement évoluées (1). 

De t o u t e f açon , qu ' i l s ' ag isse de C a m p o n o t i d e s , de M y r m i c i d e s ou d e 
Poné r ide s , d a n s c h a c u n e des espèces q u e j ' a i p u é t u d i e r , les p ro ies n e 
sub i s sen t , a v a n t d ' ê t r e d o n n é e s a u x la rves , aucun malaxage ( c o m m e c ' e s t , 
p a r e x e m p l e , le cas chez b e a u c o u p de Guêpes ) , m a i s une simple fragmen-
tation, plus ou moins poussée. 

b. La salive des ouvrières et des larves. 

A v a n t d ' ê t r e d o n n é e a u x la rves , la p ro ie est léchée p lus ou m o i n s a b o n -
d a m m e n t p a r les ouv r i è r e s : soi t a u s s i t ô t a p r è s qu 'e l l e a é t é t u é e à l ' a ide 
de l ' a igu i l lon (cas des Ponér ides ) , soi t au cou r s de son t r a n s p o r t et de son 
dépeçage . U n e fois déposée s u r u n e l a rve , la p ro ie est encore , b ien s o u v e n t , 
léchée p a r les « n o u r r i c e s ». E n f i n , d a n s la p l u p a r t des espèces, il a r r i v e 
s o u v e n t q u ' u n e p ro ie soi t en levée à u n e l a r v e a v a n t d ' ê t r e e n t i è r e m e n t 

(1) Au sujet du dépeçage des proies par les ouvrières, voir également p. 15, note 1, et p. 16, note 1. 
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consommée : elle peut ensuite être achevée par une ouvrière, ou bien 
donnée à une autre larve (observations faites surtout chez Portera eduardi, 
divers Leptothorax, divers Solenopsis). 

Dans chacune de ces circonstances, l 'aliment donné à une larve peut 
se trouver enduit ou imprégné de la salive des ouvrières ou des autres larves, 
qui peut en modifier la composition d 'une manière que nous ignorons, il 
faut le dire, totalement. Il ne me semble pas, en l'état actuel de nos connais-
sances, qu'on doive voir là une cause de transformation importante 
ni fréquente des aliments bruts donnés aux larves de Fourmis. En effet, 
ce n'est qu'à t i t re d 'hypothèse que l'on peut penser à un rejet de salive 
par les ouvrières au moment où elles lèchent une proie. Quant au rejet 
de salive par les larves au moment du repas, il a été signalé dans 
quelques cas (nous y reviendrons, p. 2 3 - 2 4 ) : par S T À G E R ( 1 9 2 3 ) chez 
Aphœnogaster testaceo-pilosa (je n'ai pu observer ce fait chez la même 
espèce, mais les observations de S T Â G E R sont excellentes, et celle-ci doit 
être exacte) ; par W H E E L E R ( 1 9 1 8 ) chez la Ponéride Pachycondyla 
harpax, de manière massive. Je n 'ai pu jusqu'ici retrouver ce rejet de 
salive au moment du repas, ni chez Ponera eduardi, ni chez d 'autres 
Fourmis. Sauf en quelques cas (tel Pachycondyla), on peut, jusqu'à plus 
ample informé, admettre qu'il s'agit d 'un fait occasionnel et non point 
régulier, — tout en res tant attentif à cette possibilité. 

De manière occasionnelle aussi, d'autres substances ou des liquides organiques 
peuvent, bien entendu, venir au contact des aliments carnés encours de consommation, 
voire les imprégner. J 'ai vu une ouvrière de Ponera eduardi déposer, sur une proie 
qu'une larve était en train de dévorer, la gouttelette d'excreta rectal (cf. p. 26) dont 
elle venait de débarrasser une autre larve. 

c. Cas des Fourmis moissonneuses. 

Aucune différence ne semble exister entre les Moissonneuses et les 
autres Fourmis, quant à la préparation des proies qui sont consommées 
concurremment aux graines (cf. p. 6). Par contre, la situation est 
loin d'être claire en ce qui concerne les graines qui servent de nourriture aux 
larves de Fourmis Moissonneuses. 

Les larves de Messor recevraient des graines déjà imprégnées de lasalive des ouvrières, 
selon EMERY (1912 a). Selon EIDMANN (1926), au contraire, elles rongeraient des graines 
non préparées. GŒTSCII (1928), complétant les observations de NEGER (1911), décrit 
la préparation (mastication, imprégnation de salive) que les ouvrières de Messor font 
subir aux graines ; mais il n'a pu observer l'alimentation des larves. 

D'après les observations que j 'ai faites sur des sociétés en élevage, 
je pense que les larves de Messor (et aussi celles de Tetramorium) reçoivent, 
des ouvrières, des morceaux de graines qui ne semblent avoir reçu d'autre 
élaboration que cette simple fragmentation. C'est aussi la conclusion des 
observations de S T Â G E R ( 1 9 2 8 , 1 9 2 9 a, et surtout 1 9 2 9 b, p. 4 4 0 - 4 4 1 ) . 
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S a n s d o u t e , il es t difficile d ' a f f i r m e r q u ' e n o u t r e ces m o r c e a u x de g ra ines 
ne s o n t p o i n t i m p r é g n é s p a r f o i s de la sal ive des ouvr i è re s (celle-ci s ' y dépose 
p e u t - ê t r e a u cou r s de la f r a g m e n t a t i o n , qu i es t p lu s l o n g u e q u e d a n s le 
cas des proies) . Mais , d a n s la p l u p a r t des cas, les m o r c e a u x de g ra ines 
s e m b l e n t ingérés p a r les l a r v e s s a n s a v o i r sub i a u c u n e t r a n s f o r m a t i o n 
p réa l ab le . 

d . Cas des Dorylides. 

Si l'on connaît bien (surtout grâce aux travaux de SCHNEIRLA et ses collaborateurs, 
e t b i e n t ô t d e RAIGNIER e t VAN BOVEN), la b io logie g l o b a l e de s D o r y l i d e s , e t en 
particulier leur cycle de reproduction, les mouvements de la société et l'influence du 
couvain sur ces déplacements, il semble que nous soyons jusqu'ici peu renseignés sur 
le détail des relations entre individus au sein de ces sociétés nomades, ainsi que sur 
la biologie individuelle des larves et en particulier sur leur alimentation. 

On sait que les Dorylides adultes ne pratiquent pas entre elles la régurgitation et 
l'échange stomodéal (1). Il semble donc exclu également que les ouvrières puissent 
régurgiter aux larves des aliments liquides. Les larves d'Eciton ne montrent, dans leur 
estomac à paroi très musculeuse, que des boulettes compactes, formées de parties 
molles d'Insectes, avec parfois quelques fragments de chitine (WHEELER et BAILEY, 
1920). Etant donné le faible développement des pièces buccales larvaires, WHEELER 
et BAILEY pensent que les nourrices préparent la nourriture des larves en débarrassant 
les proies de leurs parties chitineuses et en tassant en pelotes les parties molles, non 
sans consommer elles-mêmes les liquides qui s'écoulent au cours de cette opération. 
Déduction logique sans doute, mais qui mériterait d'être vérifiée par l'observation 
directe des rapports entre larves et ouvrières nourrices... Il ne semble pas (cf. G. C. 
WHEELER, 1943) que, depuis, nos connaissances aient progressé sur ce point. 

Dans le cas des Promyrmicidai, on trouve un mode de préparation des aliments 
larvaires qui rappelle en partie celui qu'imaginent WHEELER et BAILEY pour les 
Eciton, mais les boulettes données aux larves sont beaucoup plus complexes. Nous 
examinerons ce cas plus loin (p. 14). 

En résumé, les a l i m e n t s sol ides n o n r é g u r g i t é s q u e les F o u r m i s d is t r i -
b u e n t à l eurs l a rves n e sub i s sen t , en général, aucune élaboration complexe 
préalable. I n sec t e s ou g r a ine s s o n t s e u l e m e n t d ivisés en m o r c e a u x , e t 
m ê m e p o i n t t o u j o u r s . R ien n ' i n d i q u e de f a ç o n c e r t a i n e q u e les f r a g m e n t s 
d ' I n s e c t e s so ien t i m p r é g n é s de la sa l ive des ouvr iè res , n o n p lus q u e les 
m o r c e a u x de g ra ines d o n n é s a u x l a r v e s de F o u r m i s Moissonneuses . La 
situation est la même à cet égard chez les Ponérides, les Camponotides et les 
Myrmicides à l a r v e s e n t o m o p h a g e s ou g r a n i v o r e s . 

L e cas des l a r v e s de Dory l i de s d o i t ê t r e mi s à p a r t , c a r l eu r r é g i m e 
a l i m e n t a i r e es t f o r t m a l c o n n u . 

(1) Tel est du moins l 'é tat actuel de cette question. Cependant, depuis que j 'ai observé en détail 
des échangés stomodéaux parfai tement nets entre ouvrières de Ponera eduardi (LE MASNE 1952 • 
cf. ici p. 13), — alors que la régurgitation était considérée comme absente, improbable ôu rare 
pour 1 ensemble des Ponérides, — je suis amené à me demander si l 'absence d'échanges de bouche 
à bouche chez les Dorylides doit être considéré comme un fait vraiment acquis, en l 'absence 
d élevages prolonges. 
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D. — L'aliment liquide régurgité. 

Si les aliments solides, bruts, t iennent, comme nous venons de le voir, 
une place prépondérante dans l 'alimentation des larves de Fourmis, même 
chez les Myrmicides et les Camponotides, il ne faudrait cependant pas 
minimiser à l'excès l ' importance des liquides régurgités dans le régime 
alimentaire de ces larves : ce serait tomber dans l 'erreur inverse de celle 
que j 'ai indiquée plus haut. En fait, l 'aliment liquide régurgité intervient 
dans le régime larvaire non seulement chez les Fourmis supérieures 
(Dolichodérides, Camponotides, Myrmicides), mais aussi peut-être, — et 
ce fait est nouveau. — chez certaines Fourmis inférieures. 

a. Camponotides et Myrmicides (1). 

oc. Larves âgées. — Chez toutes les Fourmis supérieures étudiées, les 
larves âgées (3e, 4 e et 5 e stades ?) reçoivent, de la bouche des ouvrières, 
un aliment liquide en quanti té non négligeable : le volume fourni à 
chaque fois est faible, mais ces « nourrissages » ne sont point rares. Ni 
la fréquence ni l ' importance des échanges ne sont d'ailleurs faciles à appré-
cier. Chaque « nourrissage » peut, chez des Leptothorax, par exemple, durer 
depuis quelques secondes seulement jusqu'à plusieurs minutes; mais le flux 
alimentaire est discontinu ; il peut parfois s 'arrêter assez longtemps, sans 
que les deux partenaires, ouvrière et larve, se séparent. Peut-être même 
le flux peut-il se renverser et passer de la larve à l 'adulte (cf. p. 23). 
La fréquence des nourrissages est difficile à estimer aussi; il semble que, 
dans une société équilibrée (avec proportions normales des divers stades; 
dans une société complète, par exemple), des larves restent longtemps 
sans recevoir la régurgitation (cf. p. 20). 

p. Larves jeunes. — Les très jeunes larves (1er et 2 e stades ?) de Campo-
notides et de Myrmicides ne semblent recevoir d'autre nourriture que les 
liquides régurgités par les ouvrières. Elles ne reçoivent aucun aliment 
solide, sauf une exception : dans beaucoup d'espèces, elles consomment 
dés œufs de leur propre société, que les adultes leur donnent parfois. 

La différence de régime entre larves jeunes et larves âgées est connue au moins 
depuis FIELDE (1901, p. 432) qui l'a observée chez Aphœnogaster fulva. Il reste, à vrai 
dire, bien des points à préciser quant à l'alimentation des jeunes larves de Fourmis. 
Mais l'observation des rapports stomodéaux entre ces larves et les adultes est particu-
lièrement malaisée : d'une part, la petite larve est souvent tout à fait dissimulée par 
la tête de la « nourrice » ; d'autre part, les deux partenaires sont très sensibles 
aux perturbations extérieures et très vite troublés par la forte lumière qu'exige une 
observation précise. 

(1) Comme je l'ai indiqué, les Dolichodérides sortent du cadre de cet exposé. 
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y. Larves de sexués. — Il est probable que les larves de sexués ne reçoivent 
également que cet aliment liquide régurgité, au moins lorsqu'il s'agit d'espèces 
présentant une grande différence de taille entre ouvrières et sexués. On 
trouve dans la l i t térature mainte indication de ce fait important . 
Encore qu'il soit nécessaire d'être très prudent lorsqu'il s 'agit d 'un fait 
négatif (absence d'aliment solide), je crois pouvoir le confirmer au moins 
en ce qui concerne les Solenopsis : les grosses larves de sexués, à tê te 
minuscule, sur lesquelles sont constamment perchées plusieurs ouvrières, 
ne me paraissent pas consommer de fragments d'Insectes. 

b. Ponérides. 

Contrairement aux notions classiques, des observations récentes me 
font croire que non seulement les adultes de Camponotides et de Myrmi-
cides, mais aussi les ouvrières de Ponérides, peuvent dégorger à leurs larves 
des aliments liquides. Du moins semble-t-il en être ainsi chez certaines 
espèces appar tenant aux tribus les plus évoluées des Poneridœ, — famille 
qui est probablement la souche de tous les autres groupes de Fourmis. 

En ce qui concerne les Poneridœ les plus archaïques (Myrmeciini, Ambtyoponini), les 
observations des auteurs (WHEELER, HASKINS, etc.) concordent pour indiquer que les 
ouvrières ne régurgitent jamais de nourriture à leurs larves, pas plus qu'elles ne pra-
tiquent entre elles l'échange stomodéal. 

Il semblait jusqu'ici en être de même pour les tribus de Ponérides moins archaïques. 
La régurgitation et l'échange stomodéal entre adultes n'avaient été observés que chez 
un très petit nombre d'espèces, et encore de manière incomplète ou incertaine, lais-
sant dans le doute les auteurs eux-mêmes (1). Les larves non plus ne semblaient pas 
recevoir d'aliment régurgité (ce qui n'étonnait pas, les deux faits étant considérés 
comme liés) ; en deux cas seulement, nous avions l'indication d'une possibilité de dégor-
gement aux larves, par la reine fondatrice de Ponérides supérieures (2). Au total, 
les échanges stomodéaux sont fort mal connus chez les Ponérides, et il est classique 
d'indiquer qu'ils manquent tout à fait dans cette famille primitive. 

(1) Chez Euponera gilva, var. hardeni, HASKINS (1931) a observé l 'échange d'al iment liquide 
entre ouvrières, mais en une seule occasion et sans pouvoir l 'examiner en détail. Chez Proceratium 
croceum, le même auteur (1930) observe des léchages de la gula, dans lesquels il voit seulement un 
«signe annonciateur» de la régurgitation : en fait, il s 'agit sans doute d 'un échange stomodéal 
effectif. 

Quant aux observations de COOK (1904, a, b, c, d\ 1905, a, b\ 1906), — nullement éclairées par 
sa controverse violente avec WHEELER (1904, a, b; 1905; 1906), — elles n 'appor tent à cet égard 
que des renseignements incertains : il est difficile de savoir si COOK a vraiment observé l 'échange 
stomodéal, ou seulement le t ransport de nectar dans les mandibules des ouvrières. 

Tel était jusqu'ici le maigre bilan de nos connaissances sur les échanges de bouche à bouche 
entre ouvrières de Poneridœ. 

(2) C. P. et E. F. HASKINS (1950 b) vérifient, après WHEELER (1933), que la fondatrice à'Odon-
tomachus renonce parfois à l 'approvisionnement progressif qui est de règle chez beaucoup de 
Ponérides (CLARK, 1925-1927, 1938 ; WHEELER, 1932, 1933 ; HASKINS et collab.) ; ils découvrent 
de plus que la reine de Brachyponera adopte entièrement la claustration totale, qui caractérise 
les Fourmis supérieures et ne va pas sans régurgitation de liquide aux premières larves. C. P. et 
E. F. HASKINS pensent que ces fondatrices, qu'il s'agisse de Brachyponera ou d'Odontomachus, 
sont capables de donner de la nourriture régurgitée à leurs larves. 



RELATIONS E N T R E COUVAIN ET A D U L T E S CHEZ LES FOURMIS 13 

Or, j 'ai montré (1948, 1952) que les échanges stomodéaux sont pratiqués 
par les adultes d'une Ponéride, Ponera eduardi, — sous une forme qui 
diffère d'ailleurs de celle qu'on observe chez les Fourmis supérieures. Il est 
probable que ce type de relations entre individus existe chez d 'autres 
espèces de Ponérides, au moins dans les tr ibus les plus évoluées. Dès lors, 
il n 'est pas étonnant de constater aussi l'existence d'échanges stomodéaux 
entre ouvrières et larves, dans cette famille. 

J 'ai pu, en effet, observer chez Ponera eduardi les faits suivants : de 
temps en temps, une ouvrière se tient au-dessus d 'une larve (jeune ou 
âgée), tê te contre tête, mandibules ouvertes, pièces buccales au contact 
de la bouche de la larve ; elle reste ainsi, immobile, durant dix à vingt 
secondes. L'observation des pièces buccales de la larve est difficile, comme 
toujours en pareil cas (cf. p. 11). Après le départ de l'ouvrière, on aperçoit 
parfois une gouttelette claire sur le ventre de la larve. Il est rare que cet 
acte se présente de façon à être bien observable, mais alors il affecte une 
allure très constante. Il est, d 'autre part , indépendant des « repas » 
constitués par un morceau de proie. Il est difficile de ne pas voir là une 
transmission de liquide de bouche à bouche. Il semble que le liquide est 
dégorgé par l'ouvrière et absorbé par la larve ; mais il faut reconnaître 
que ce point (fort important) est, pour le moment, difficile à préciser : 
il en est ainsi pour beaucoup d'échanges stomodéaux entre larves et 
adultes (cf. p. 23) ; il est possible également que le liquide soit fourni 
t an tô t par la larve, t an tô t par l'ouvrière, comme c'est le cas chez les 
Fourmis supérieures. Ces relations entre larves et adultes semblent s'effec-
tuer moins fréquemment que chez la plupart des Fourmis supérieures : 
faut-il voir là un indice du caractère archaïque de tels rapports inter-
individuels chez cette Ponéride ? Il est intéressant, en tout cas, de ren-
contrer chez une Ponéride ce type de relations entre individus, considéré 
jusqu'ici comme limité aux Fourmis supérieures (1). 

* 
* * 

2° LES ALIMENTS SOLIDES DÉGORGÉS AUX LARVES PAR LES 
OUVRIÈRES 

Dans les pages qui précèdent, j 'ai distingué dans le régime larvaire 
les aliments solides, peu ou pas élaborés, et les aliments liquides régurgités 
(contenu du jabot des ouvrières, auquel peuvent s 'ajouter des sécrétions 
salivaires). Outre ces deux catégories, il convient de mentionner les ali-
ments solides dégorgés par les ouvrières, qu'ils proviennent de leur jabot ou 
seulement de leur cavité buccale. On ne connaissait jusqu'ici qu'un petit 
nombre d'exemples de ce type d'aliment, mais je pense qu'il s'agit là d'un 
mode de nourrissage plus fréquent qu'on ne l'a cru. 

(1) Depuis la rédaction du présent mémoire, HASKINS et WHELDEN (in litt., et note à paraî t re 
au Bulletin de l'V. I. E. I. S., vol. 2, 1953) ont retrouvé l 'échange stomodéal entre adultes, 
ainsi qu 'entre ouvrières et larves chez certaines Myrmecia, Ponérides très archaïques. 
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A. — Le cas des Promyrmicides. 

Le régime des larves de Promyrmicides (Pseudomyrminse) est en partie formé de ce 
t y p e d ' a l i m e n t . Ces l a r v e s e x t r a o r d i n a i r e s , é t u d i é e s p a r WHEELER (1918, 1922) , 
WHEELER e t BAILEY (1920), BAILEY (1922), r e ç o i v e n t de s o u v r i è r e s , d a n s u n e p o c h e 
spéciale (le trophothylax), située ventralement sous la bouche, de petites boulettes ali-
mentaires dont la composition est fort complexe, et d'ailleurs variable d'une espèce 
à une autre. On y trouve : 

a. D'une part, des fragments d'Insectes, qui représentent sans doute (selon les auteurs) 
les débris de la nourriture malaxée par les ouvrières ; ou bien des débris de tissus végé-
taux (dont certains semblent être des formations d'origine traumatique, provoquées 
par ces Fourmis dans les organes des plantes qu'elles habitent) (cf. BAILEY, 1922. 
p. 606, etc.) ; 

p. D'autre part, des débris hétéroclites (spores, mycélium, pollen, poussières di-
verses) : les ouvrières récoltent tous ces éléments à la surface de leur corps, en parcou-
rant feuilles et rameaux ; elles les prélèvent ensuite en se nettoyant sans cesse avec 
les pièces buccales et les « peignes » tibio-tarsiens, et les entassent dans leur sac infra-
buccal ; c'est de là qu'elles les sortent enfin pour les donner aux larves, mêlés à des 
restes de nourriture. Ce régime étrange (1) comporte donc en partie des éléments qui 
ont séjourné dans la cavité buccale des adultes et sont ensuite dégorgés aux larves (2). 

B. — Le cas des Dorylides. 

J 'ai indiqué plus haut (p. 10) le peu que nous savons sur l'alimentation des larves 
de Dorylides, ou au moins d'Eciton. Si les pelotes retrouvées dans l'estomac de ces 
l a r v e s s o n t , c o m m e le p e n s e n t WHEELER e t BAILEY (1920), l ' œ u v r e des a d u l t e s , n u l ne 
sait comment s'effectue cette préparation : y a-t-il malaxage et trituration des proies 
entre les mandibules des ouvrières et dans leur cavité buccale ? La boulette alimen-
taire n'est-elle pas transmise directement de la bouche de l'ouvrière à celle de la larve ? 
Seule l'observation directe du nourrissage pourra nous renseigner. 

C. — Observations nouvelles . 

Si l ' on e x a m i n e , p a r e x e m p l e , u n e socié té de Leptothorax recedens, p e u 
d ' h e u r e s a p r è s lui a v o i r f o u r n i des In sec t e s f r a î c h e m e n t t u é s , on p e u t v o i r 
les ouvr i è re s d o n n e r a u x l a r v e s (au m o i n s a u x l a r v e s m o y e n n e s ou âgées) 
de m i n u s c u l e s m o r c e a u x de pro ies ; ces fragments d'Insectes sortent de la 
bouche de l'ouvrière et pénètrent directement dans celle de la larve. Ce t a c t e 
ne d u r e q u e q u e l q u e s secondes ; l o r sque les c i r c o n s t a n c e s ( o r i e n t a t i o n 
des p a r t e n a i r e s p a r r a p p o r t à l ' o b s e r v a t e u r , éc la i rage , e tc . ) ne p e r m e t t e n t 
p a s u n e o b s e r v a t i o n t r è s précise, il s e m b l e r a i t auss i b ien q u e l ' a l i m e n t a é t é 

(1) On a beaucoup insisté sur l 'économie sordide de ces Fourmis, qui nourrissent leurs larves 
d 'un mélange de débris de nourriture et de déchets provenant de la toilette des adultes : « contenu 
de la pelle à poussières et du seau à ordures », disent à peu près WHEELER et BAILEY !... 

(2) Dans le contenu du sac infrabuccal des ouvrières, comme dans les pelotes que reçoivent les 
larves, il est souvent difficile, d'ailleurs, de faire la distinction entre les débris de nourriture et les 
détri tus de nettoyage (BAILEY, 1922, p. 607). Il est bien certain que les observations de WHEELER 
et BAILEY, faites sur des matériaux fixés, mériteraient d 'être reprises sur le vivant. 
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transporté dans les mandibules de l 'ouvrière : en effet, dès qu'il est dégorgé, 
rien ne le distingue plus d 'un quelconque débris d'Insecte ; bien souvent il 
n'est nullement transformé ni abîmé, et l'on y reconnaît facilement un 
fragment d'appendice (quelques articles antennaires, ou un morceau de 
tarse, etc.) (1). Quand l 'observation est favorable (éclairage assez puissant, 
partenaires visibles latéralement, acte aperçu dès son début...), le passage 
direct de bouche à bouche est très net. 

Lorsque la larve accepte cet aliment (cf. 3°, p. 16 sq.), elle l 'absorbe 
aussitôt, et tel quel. Elle fait jouer ses mandibules tout en avalant, mais 
sans altérer le fragment d'appendice. Par exemple, des fragments 
d 'antennes de Grillons des 2e, 3 e ou 4e stades, comprenant 3 ou 
4 articles, pénètrent sans changer de forme ; on peut s'en assurer, 
dans les cas favorables, grâce à la semi-transparence de la tète des 
larves. 

Jusqu'ici il ne m'est pas possible de dire si ces minuscules morceaux 
d'Insectes ont d 'abord pénétré jusque dans le jabot des ouvrières et y 
ont subi une transformation quelconque ; ou bien s'ils n 'ont pas été plus 
loin que la cavité buccale des nourrices et ne subissent qu'une transfor-
mation minime (imprégnation de salive ?). Sans en avoir encore de preuve 
certaine, j 'opinerais plutôt pour la seconde hypothèse : les ouvrières 
nourrices paraissent aller rapidement des ouvrières à la proie et vice versa, 
et ne t ransportent à chaque fois qu 'un très petit nombre de fragments 
d'Insectes, voire un seul. Sur ce dernier point, un doute subsiste pour 
le moment. 

J 'ai observé ce dégorgement d'aliments solides surtout chez des Lepto-
thorax (Temnothorax) recedens, et de manière vraiment trop fréquente 
pour qu'il puisse en aucune façon s'agir d 'un fait accidentel. Je l'ai 
observé aussi (de manière moins suivie) chez d 'autres Leptothorax (s.-g. 
Leptothorax s.s.) et chez des Solenopsis (cf. note 1). 

En d 'autres cas, et non seulement chez des Myrmicides (Leptothorax, 
Solenopsis), mais aussi chez une Ponéride (Ponera eduardi), j 'ai vu, alors 
que la consommation des proies était déjà bien avancée, une ouvrière, 
qui ne semblait rien porter dans ses mandibules, déposer sur la bouche d 'une 
larve une parcelle de substance blanchâtre, sans forme définie. La larve 
absorbe cet aliment moins vite que les fragments d'appendices mentionnés 
plus haut. Ces boulettes, qui proviennent selon toute vraisemblance du 
jabot des ouvrières, doivent être le plus souvent constituées de la chair des 
Insectes consommés par elles. Le contenu intestinal des proies entre 

(1) Chez la plupart des Fourmis que j 'a i observées, c'est par les parties les plus fines des appen-
dices que commence le dépeçage des proies : c'est à ce moment qu'on voit les ouvrières dégorger 
de tels f ragments aux larves. Ensuite seulement, les pat tes sont arrachées tout à fait . Si la proie 
n'est pas très petite (ni très grosse : cf. ci-dessous), elle est alors décapitée ; enfin, thorax et abdo-
men sont séparés. 

Cet ordre des opérations, bien entendu, est valable pour des proies de dimension modérée 
(approximativement : de longueur au plus double de celle des ouvrières). Des proies plus volu-
mineuses (par exemple des Grillons de 10 à 12 millimètres, pour des Solenopsis) sont souvent vidées, 
sans être désarticulées (cf. p. 8) ; cependant les antennes sont détachées tout d 'abord, et des. 
f ragments en sont dégorgés aux larves. 
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très probablement aussi dans leur composition (1). Des substances liquides, 
sucrées ou non, peuvent contribuer à donner l 'aspect pâteux qu'elles 
présentent souvent. 

Il semble donc que le dégorgement d'aliments solides aux larves soit un 
fait moins rare qu'il ne paraît. Ce comportement mériterait d 'être recherché 
chez des espèces où il a pu fort bien passer inaperçu. A un examen trop 
rapide, en effet, les deux partenaires semblent être, t an t le fragment 
est minime parfois, engagés dans un quelconque échange de nourri ture 
liquide. A un examen plus précis, il paraît souvent s'agir d 'un banal 
apport d'aliment solide dans les mandibules de l'ouvrière. La véritable 
nature de cet acte n 'apparaî t que si l 'on saisit l'instant exact où l 'aliment 
sort de la bouche de l'ouvrière. 

Outre son extrême fragmentation, ce genre d'aliment offre une autre 
particularité. Il peut être imprégné des sécrétions salivaires des ouvrières, 
ou du contenu de leur jabot ou de leur cavité buccale ; dans le cas des 
boulettes plus ou moins « pâteuses », il peut y avoir eu transformation 
plus importante de l 'aliment. 

* * * 

3o LA DÉPENDANCE ALIMENTAIRE DES LARVES DE FOURMIS 
A L'ÉGARD DES OUVRIÈRES 

Il n 'est pas rare que des auteurs, même récents, a t t r ibuent aux larves 
de la plupart ou de la totalité des espèces de Poneridœ, voire aux larves 
de certaines Myrmicidœ, une mobilité assez étendue, la capacité de se 
déplacer et d 'at teindre, puis de saisir elles-mêmes les aliments que les 
ouvrières placeraient près d'elles ; en somme, ces larves seraient capables 
de se nourrir seules, une fois les aliments apportés dans la loge qu'elles 
habitent (cf. par exemple : F O R E L . 1 9 2 0 , p. 2 6 6 ; 1 9 2 1 , vol. I, p. 2 3 - 2 4 ; 
F . B E R N A R D , 1 9 5 1 , p. 1 0 4 1 , 1 0 4 3 , 1 0 5 9 , etc.). 

En fait, il n'en est rien, sauf chez certaines Ponérides très archaïques. 
Hors ce cas, et lui seul, en l 'état actuel de nos connaissances, on peut indi-
quer que la dépendance alimentaire des larves à l'égard des adultes est totale, 

(1) Il est curieux de noter que les auteurs qui étudient le régime alimentaire des Fourmis ne 
mentionnent guère, parmi les aliments, le contenu intestinal des proies dévorées. Pour beaucoup 
d'Insectes, surtout phytophages, il s 'agit pour tan t d 'une masse importante de matière, qui en 
bien des cas est effectivement dévorée, comme les chairs, par les Fourmis et par leurs larves. 

Lorsqu'une larve a reçu une proie entière, ou bien l 'abdomen d 'un Insecte, elle se les voit parfois 
enlever par une ouvrière avant de les avoir achevés (cf. p. 8-9). Mais souvent elle consomme 
entièrement la proie reçue, y compris le contenu de l 'intestin. D 'autre part , quand des Fourmis 
dévorent un Grillon relativement volumineux, il n'est pas rare qu'elles enlèvent d 'abord 
tégumants et chairs, pour arriver finalement à un boudin verdâtre, le contenu intestinal : elles 
le dévorent alors et en portent des f ragments aux larves (cf. p. 8). 

On peut d'ailleurs trouver dans le tube digestif clos des larves de Fourmis, et dans le méconium 
rejeté à la fin de la vie larvaire, des éléments végétaux qui proviennent à coup sûr de l ' intestin des 
Grillons donnés en nourriture à la société de Fourmis en élevage. 
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leur « mobilité » très étroitement limitée, et leurs déplacements nuls ou négli-
geables. 

A. Sans doute, chez des Poneridse très archaïques appartenant aux tribus des 
Myrmeciini et des Ambtyoponini, les larves sont capables (grâce à des mouvements de 
flexion et d'extension du thorax ?) de quelques déplacements restreints ; elles peuvent 
saisir les proies placées au milieu d'elles par les ouvrières, et même, paraît-il, en cas 
de disette, s 'attaquer entre elles ou même attaquer leurs « nourrices » (C. P. et E. F. 
HASKINS, 1950 a, 1951) (1). 

Encore que des observations précises plus nombreuses fassent défaut, il est possible 
que les larves de quelques autres Ponérides soient capables de courts déplacements 
lorsqu'elles sont affamées (2). 

La mobilité et l'agressivité de ces larves de Ponérides très archaïques sont de grande 
importance pour l'éthologie comparée des Formicoidea. Mais il faut se garder de croire 
que ces particularités s'étendent aux autres Fourmis, ni même seulement aux autres 
Ponérides. En dehors de ce cas particulier (3), les larves de Fourmis sont incapables 
d'aucun déplacement réel. 

B. Les larves de Fourmis sont souvent fixées au support de manière plus 
ou moins solide. Chez certaines espèces de Ponera (dont P. eduardi), les 
larves présentent dorsalement deux ou trois paires de « pseudopodes » 
élargis à l 'extrémité, et gluants, qui les fixent au substrat en une position 
déterminée. Ce sont les ouvrières qui les placent ainsi, et elles ne peuvent 
aucunement se déplacer elles-mêmes. Un grand nombre de larves de 
Fourmis sont plus ou moins accrochées au sol ou aux parois des loges, — 
ou bien les unes aux autres, — par des poils plus ou moins recourbés à leur 
extrémité (parfois terminés en double hameçon) qui se dressent nombreux 
sur toute la surface de leur corps (« poils d'accrochage » de J A N E T ) . 
Cet « accrochage » se rompt plus facilement que l 'adhérence des pseudo-
podes qui fixent les larves de Ponera ; cependant il est souvent assez 
solide. 

C. Fixées ou non au substrat , quels mouvements peuvent accomplir 
ces larves ? Les larves hypocéphales (Leptothorax, etc.) sont tou t juste 
capables de décoller la tête du ventre, sur lequel elle repose le plus souvent. 
Pour les larves orthocéphales (Poneridse, la plupart des Camponotidœ, 
Myrmica, Stenamma, Aphœnogaster, M essor, etc.), les mouvements du 
thorax dans un plan sagittal peuvent déterminer, s'ils sont très violents, 
et si la larve est détachée du support, un léger déplacement de l 'animal : 

(1) Il serait intéressant de savoir si, dans une société de Myrmeciini ou d 'Amblyoponin i pourvue 
d'Insectes en très grande abondance, les ouvrières déposent les proies sur les larves même, ou 
bien à côté d'elles. 

(2) Selon N. A. WEBER (1946), les larves d 'une autre Ponéride, Ectatomma ruidum, peuvent 
progresser lentement par un mouvement d 'ondulation. Celles d'Euponera gilva, var. hardeni, 
seraient très « actives », mais HASKINS (1931) n' indique pas si elles at teignent d'elles-mêmes la 
nourriture. E t nous ignorons si ces faits s 'observent dans des sociétés abondamment approvi-
sionnées. 

(3) E t en réservant le cas des larves de Dorylidse, ou d 'autres familles encore moins connues à 
cet égard, comme les Leptanillidœ. 

ANN. DES s e . NAT. ZOOL., 11e série, 1953. XV, 2 
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mais ce déplacement n'est jamais orienté, même si un aliment se t rouve à 
proximité immédiate (1). 

D. Chez toutes les espèces que j 'ai étudiées, l 'aliment est placé par les 
ouvrières (ou par la reine fondatrice) directement sur les larves, et non pas 
en un point quelconque, mais presque toujours sur leur bouche même ; et 
cela même en ce qui concerne les aliments solides (fragments de proies 
ou de graines). 

En bien des cas, certes, on t rouve des larves qui ont un morceau d ' In-
secte posé sur le ventre. Si leur thorax est mobile, t an tô t elles plongent les 
mandibules dans la proie, t an tô t elles rejet tent la tête plus ou moins 
loin en arrière. Mais chaque fois que l'on peut voir l 'ouvrière apporter, 
l 'aliment, celui-ci est bien déposé sur la tête de la larve, au contact des pièces 
buccales ; et c'est la larve qui ensuite, ramenant sa tête vers le ventre, 
dépose sur celui-ci le morceau de proie. 

Chez quelques espèces de Fourmis il arrive qu'au lieu de placer des mor-
ceaux d'Insectes sur chaque larve, les ouvrières disposent les larves, en 
groupes parfois nombreux, sur des proies volumineuses qu'elles se dispensent 
de dépecer. C'est ainsi que, dans des fourmilières naturelles d'Aphœno-
gaster ou de Myrmica, on peut souvent voir un grand nombre de larves 
attablées sur une même Chenille, ou sur un morceau de Ver Oligochète, 
serrées les unes à côté des autres, formant un manchon qui cache presque 
complètement la proie ; elles se fixent solidement par leurs mandibules, 
ou même enfoncent leur tête à travers les téguments, de sorte que l'on 
peut saisir l 'ensemble du groupe avec une pince sans qu'aucune larve 
ne tombe, du moins durant quelque temps (2). Les larves peuvent être 
ainsi fixées tout autour de la proie : certaines reposent sur le sol par leur 
face dorsale, mais beaucoup, dos en l'air, ne reposent que sur la Chenille 
ou le Ver, à quelque distance du sol. Jamais une larve de Myrmica ou 
d' Aphsenogaster ne pourrait prendre seule pareille position : les ouvrières 
les ont placées ainsi une à une. J 'ai d'ailleurs pu observer en élevage ce 
groupement des larves sur une proie et constater qu'il est entièrement 
Vœuvre des adultes. 

(1) Si beaucoup d'ouvrages donnent une image insuffisante de la dépendance des larves à 
l 'égard des ouvrières chez les Fourmis, et en particulier chez les Ponérides, c'est, je crois, pour 
les mêmes raisons qu 'en ce qui concerne l ' importance des aliments solides dans le régime larvaire 
(cf. p. 3 s?.), et à l ' imitation de quelques passages de FOREL (cf. plus haut) . Auguste FOREL 
restait frappé du même étonnement qu 'ava i t éprouvé W. M. WHEELER (en 1900) lorsqu'il vit 
des larves de Ponérides dévorer des f ragments d 'Insectes : il voyait là un mode d 'al imentation 
relativement « indépendan t» ; alors qu'en réalité (sauf chez les Ponérides les plus archaïques), 
c'est sur chaque larve que sont déposées les proies ; et ce mode de nourrissage, nullement « indé-
pendant », se retrouve chez bien d 'autres Fourmis que les Ponerid.se. 

(2) De pareils groupes de larves attablées sur la même proie ont été vus il y a longtemps par 
JANET (1897), et depuis, certainement, par bien des observateurs (cf. FIELDE, 1901, p. 432 ; etc.). 
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4» LE COMPORTEMENT INTERINDIVIDUEL PRÉPARATOIRE 
A L'ALIMENTATION DES LARVES 

A. — Observations. 

Immédiatement avant chaque « repas » larvaire, les deux partenaires 
— larve et adulte — effectuent des gestes et des actes bien définis, dont 
la succession (qui peut varier selon les circonstances et l 'é tat physiologique 
des individus) représente à coup sûr un échange de stimulations et de 
réponses. 

Bien que ces préliminaires trophallactiques se déroulent assez rapide-
ment, un examen répété en permet une analyse suffisante. Il existe, sans 
doute, des différences d 'une espèce à une autre, ou au moins d 'un groupe 
à l 'autre ; mais la description qui suit reste générale et valable pour les 
diverses espèces que j 'ai étudiées. 

a. L'ouvrière ne prend aucune position déterminée par rapport à la larve 
qu'elle va nourrir, contrairement à ce qu'on observe pour les échanges 
entre adultes. Certes, elle l 'aborde du côté ventral, mais elle se place aussi 
bien sur elle (ventre à ventre) qu'en avant d'elle (tête contre tête), voire 
de côté. La position varie, au sein de chaque espèce et pour chaque ouvrière, 
selon la façon dont se présente la larve. 

Par contre, l 'ouvrière nourrice effectue des gestes et des mouvements des 
appendices qui sont très caractéristiques. Les scapes antennaires sont dirigés 
latéralement, voire un peu en arrière ; les funicules, formant avec les 
scapes des angles aigus, pointent vers l 'avant et vers la ligne médiane ; 
leurs extrémités, rapprochées et parfois jointes, se t rouvent très peu en 
avant des pièces buccales ; maintenues au contact de la larve, elles sont 
agitées de mouvements de petite amplitude, selon un ry thme rapide. Si 
l 'ouvrière ne t ient pas un aliment solide dans ses mandibules, elle amorce 
parfois un léchage de la tête de la larve : surtout si celle-ci t a rde 
à « répondre » à son offre. 

b. La réponse de la larve consiste en un redressement de la tête, qui, 
chez les larves hypocéphales (1), s'écarte du ventre et se place dans un 
plan presque perpendiculaire à sa position de repos. Chez les larves ortho-
céphales (1 bis), le thorax se redresse également jusqu'à porter la tête vers 
celle de l'ouvrière. En même temps, les mandibules se meuvent plus ou 
moins rapidement. Souvent le mouvement des mandibules précède le 
déplacement de la tête. 

Lorsque la larve répond de cette façon à ses sollicitations, l 'ouvrière, 
tou t en gardant les antennes dans la même position, commence à régur-

(1 et 1 bis) Cf. note 1, p. 6. 
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giter, ou bien dépose la proie sur la bouche de la larve ; il semble bien 
qu'elle ne lâche le fragment de nourri ture solide que lorsque la larve y a 
implanté ses mandibules. 

c. Cette réponse positive ne se produit pas toujours. Il n 'est pas rare que la 
larve conserve tête et mandibules rigoureusement immobiles. En ce cas, 
après quelques gestes de sollicitation parfai tement caractérisés, l 'ouvrière 
quitte cette larve sans rien lui donner, et va « offrir » l 'aliment à une 
autre. On peut la voir ainsi solliciter plusieurs larves successivement, 
avant d'obtenir une réponse positive du type indiqué ci-dessus. 

On observe ces faits même dans les heures qui suivent l 'approvisionne-
ment de la société, après un jeûne de quelques jours. Il y a toujours un 
certain nombre de larves qui refusent d'accepter la nourriture, qu'il s'agisse 
d'aliments solides ou de liquides contenus dans le jabot, et encore plus 
souvent dans ce dernier cas (1). Parmi les larves qui « refusent », on en 
trouve d'adultes, mais aussi de plus petites. Il existe assurément un rythme 
de jeûne et d'alimentation-, peut-être est-il seulement lié à celui des mues, 
une période de jeûne précédant la mue comme on l'observe chez bien des 
Insectes. Peut-être aussi n'est-ce qu'un ry thme alimentaire banal, une 
période de digestion faisant suite à un repas important (2). Toujours est-il 
que les ouvrières ne sont pas capables de distinguer a priori à quel stade 
de ce cycle se trouve une larve : seule la réponse positive (ou son absence) 
les « renseigne ». 

d. Les larves peuvent « solliciter » l'octroi de nourriture, en soulevant la 
tête (larves hypocéphales), ou en la rejetant à plusieurs reprises vers 
l'arrière, dans le plan sagittal (larves orthocéphales), et en faisant en 
même temps jouer leurs mandibules (3). On peut parler de sollicitation, 
car cette attitude entraine une réponse spécifique, l'octroi de nourriture, de la 
part des ouvrières qui passent à proximité, à condition qu'il s'agisse 
d'individus occupés à ce moment à nourrir des larves. 

Ce mode de sollicitation fort simple paraît se retrouver chez toutes les 
larves de Fourmis, des plus primitives aux plus évoluées. Il représente au 

(1) Il est permis de parler d'une offre de régurgitation de nature déterminée (liquide ou solide), 
même après un refus, à condition de suivre l 'ouvrière « éconduite • et de la voir offrir avec succès 
la nourriture à une autre larve : tout porte à croire qu'elle offre le même aliment aux deux larves. 

(2) Ce fait (alimentation intermit tente des larves de Fourmis) concourt peut-être à expliquer 
que les myrmécologues, et en particulier les anciens auteurs, aient souvent sous-estimé l 'impor-
tance rel i t ive des aliments solides, bruts, dans le régime des larves de Fourmis (cf. p. 3-5). 
Même pour les espèces les plus entomophages (Ponera eduardi, etc.), et dans des sociétés abon-
damment approvisionnées en Insectes par l 'observateur, on ne voit, à chaque moment, qu 'une 
partie des larves en train de dévorer des f ragments de proies. Les autres larves n 'ont pas accepté, 
sans doute, la nourriture offerte par les ouvrières. 

C'est sans doute aussi à cause de cette alimentation intermit tente que STÂGER (1929 b, p. 439-
440) a eu de grandes difficultés à examiner le mode de nutrit ion des larves de Messor, lorsqu'elles 
étaient isolées, tandis qu'il l 'observait plus aisément sur un groupe de larves. 

(3) Les gestes, on le voit, sont à peu près les mêmes lorsqu'une larve répond à une offre d'ali-
ment et lorsqu'elle sollicite la nourriture. Cependant le mouvement du thorax (larves ortho-
céphales) a souvent plus d 'ampli tude dans le cas de la sollicitation : il peut aller jusqu 'à porter la 
tête, à plusieurs reprises, dans l 'axe du corps. Certaines observations me font croire qu'il doit 
être possible de distinguer avec plus de précision, chez la même larve, les gestes de sollicitation et 
ceux de réponse positive. J 'espère y revenir ultérieurement. 
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fond une simple agitation générale chez la larve affamée (apode, elle remue 
ce qui, dans son corps, est mobile : pièces buccales, tête, et, dans certains 
cas, thorax) ; mais cette agitation est un stimulus parfaitement significatif 
pour les ouvrières. 

e. Pour faire accepter la nourriture à des larves de Fourmis élevées indé-
pendamment des ouvrières, il faut reproduire, au moins de manière gros-
sière et approximative, les stimulations prétrophallactiques qu'effectuent 
normalement les ouvrières. La mise au point de cette technique donne 
d'ailleurs des renseignements précieux sur la biologie des larves, sur leur 
comportement, et en fait, sur ces stimulations même et sur les rapports 
des larves avec les ouvrières, — que l 'expérimentateur doit rem-
placer. 

Le simple contact de quelques poils de pinceau très doux sur la tête 
d 'une larve peut suffire (si elle est affamée) à provoquer le redressement de 
la tête et le déploiement du thorax. Mais il est plus simple de déter-
miner cette réaction par le contact de la proie offerte elle-même. 

Lorsque la larve refuse de redresser la tête, et si l'on dépose cependant la 
proie sur son ventre (1), celle-ci est parfois saisie un peu plus tard, mais le 
plus souvent elle reste là sans être consommée : il s'agit d 'une larve en 
période de jeûne (digestion, préparation à la mue ? cf. p. 20). Au contraire, 
lorsque la larve dresse la tête et agite les pièces buccales, il est possible 
de lui faire crocher la proie avec ses mandibules. Dans les cas heu-
reux, elle peut la consommer entièrement, sans interruption dans le 
repas. 

J'ai pu de même faire accepter de la nourriture liquide à des larves de 
Fourmis en la leur offrant dans des tubes semi-capillaires de forme conve-
nable. La larve peut conserver quelques minutes ce minuscule « biberon » 
contre sa bouche, et avale incontestablement du liquide. Mais l'offre 
est moins souvent acceptée que lorsqu'il s'agit de fragments d'Insectes (2) : 
ce fait cadre avec les indications données plus haut (p. 5-7) sur la 
prédominance quanti tat ive des aliments solides sur les aliments liquides, 
dans le régime des larves de Fourmis ; il est possible aussi que le liquide 
offert par l 'expérimentateur convienne mal ; si peu que les sucs offerts par 
l 'ouvrière séjournent dans son jabot, ils peuvent être modifiés, ne 
fût-ce que par l 'addition de salive. D'autre part , la quanti té de liquide 
avalé est toujours minime, et la larve détache assez vite sa bouche du 
tube : rappelons, en comparaison, que les échanges buccaux entre larves et 
ouvrières ne durent également jamais plus de quelques minutes, et parfois 
quelques secondes seulement, alors que la consommation d 'une proie 
peut se prolonger sans interruption durant un temps beaucoup plus 
long. 

(1) Ce qui d'ailleurs n'est guère aisé. En fait , la proie tient mal en équilibre sur le ventre de la 
larve si les mandibules de celles-ci ne la saisissent pas... 

(2) Au moins avec les espèces expérimentées, appar tenant principalement aux genres Myrmica 
et Aphœnogaster. 
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B. — Historique. 

P o u r la p l u p a r t des espèces de F o u r m i s d o n t la biologie a f a i t l ' o b j e t 
d ' é t u d e s a t t e n t i v e s , n o u s c o n n a i s s o n s m i e u x la vie à l ' e x t é r i e u r de la fou r -
mi l iè re ( o r i e n t a t i o n ind iv idue l l e , d é p l a c e m e n t en co lonnes ou sur des p is tes , 
récol tes , e tc . ) ou les p h é n o m è n e s essent ie ls d u cycle b io log ique (vol n u p t i a l , 
f o n d a t i o n de la colonie) , q u e les dé ta i l s i n t i m e s de la vie à l ' i n t é r i e u r du 
n id : te l les ces r e l a t i o n s e n t r e l a r v e e t ouvr i è re , qu i p r é l u d e n t à la d is t r i -
b u t i o n de la n o u r r i t u r e . 

N o u s n e m a n q u o n s c e p e n d a n t p o i n t t o u t à f a i t d ' o b s e r v a t i o n s s u r ce 
p o i n t . A c o n d i t i o n de les r a p p r o c h e r en u n e n s e m b l e c o h é r e n t , les r é s u l t a t s 
d ivers , e t s o u v e n t i n c o m p l e t s , o b t e n u s p a r les a u t e u r s c o ï n c i d e n t assez 
e x a c t e m e n t , je crois, a v e c m e s o b s e r v a t i o n s e t a v e c la de sc r ip t i on s o m m a i r e 
q u e je v i e n s de d o n n e r . Qu ' i l suffise d o n c d ' i n d i q u e r les p r inc ipa l e s é t a p e s 
de l ' a cqu i s i t i on de n o s c o n n a i s s a n c e s su r ce c o m p o r t e m e n t i n t e r i n d i v i d u e l 
p r é t r o p h a l l a c t i q u e . 

Pour RÉAUMUR (1742), la nourriture n'est jamais refusée par les larves, car 
les ouvrières ne l'offrent qu'à celles qui ont besoin de manger (1). 

Pierre HUBER (1810) est sans doute le premier à avoir observé comment les larves 
de Fourmis sollicitent des ouvrières l'octroi de nourriture (2). 

Dans des travaux plus récents, il n'est pas rare que les auteurs mentionnent seule-
ment la sollicitation qu'exerce la larve et passent sous silence toute offre, toute sollici-
tation émanant de l'ouvrière. Je me demande si, dans certains cas, cette lacune n'est 
pas due à une sous-alimentation des sociétés observées : en ce cas, en effet, les larves 
sollicitent sans cesse la nourriture ; au contraire, dans une société abondamment nourrie, 
les larves ne sollicitent pas en permanence, et même (cf. p. 20) n'acceptent pas 
toujours la nourriture offerte. 

ESCHERICH (1906, p. 76) ne fait, au fond, que combiner des observations analogues 
à celles de RÉAUMUR et de P. HUBER, lorsqu'il indique que les ouvrières de Fourmis 
savent bien quelles larves il faut nourrir, car les larves affamées se font remarquer 
en agitant leur partie antérieure. Cet exposé n'est point faux : mais il est incomplet. 

NEWELL (1909), étudiant le nourrissage des larves d ' Iridomyrmex humilis, a bien vu 
que les ouvrières « inspectent chaque larve..., plaçant leurs mandibules sur la bouche 
des larves l'une après l 'autre, et nourrissant celles qui paraissent en avoir besoin ». 
Mais il n'a pas observé quelle forme revêt la sollicitation de l'ouvrière, ni quelle est la 
« réponse » de la larve. 

Cependant, J. HUBER (1905) avait déjà décrit de manière excellente ce phénomène 
en étudiant les relations des larves de première couvée d'Atta cephalotes avec la femelle 
fondatrice : avec ses antennes, la mère, dit-il, flatte (chatouille, excite) la larve, jusqu'à 
ce que celle-ci commence à faire mouvoir ses mandibules ; alors la fondatrice applique 
l'œuf offert (cf. p. 45) sur les mandibules de la larve. 

C'est ainsi que les choses se passent pour toutes les catégories d'aliments, et pour 
toutes les Fourmis chez qui j'ai pu étudier le nourrissage des larves. 

(1) RÉAUMUR (édit. 1929, p. 73) parle de la «goutte de liqueur que la nourrice fait sortir de sa 
bouche et qu'elle présente à celle du Ver, qui ne manque pas de la sucer, parce qu'elle n'est appa-
remment présentée qu'à celui qui en a besoin ». 

(2) « Quand elles ont faim, elles redressent leurs corps et cherchent avec leur bouche celle des 
ouvrières qui sont chargées de les nourrir » (loc. cit., p. 76). 
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50 LE REJET DE SALIVE PAR LES LARVES 

A. On voit de temps en temps les larves de Fourmis rejeter par la bouche 
un liquide clair, que les ouvrières lèchent ensuite; mais ce rejet ne sè 
produit pas de manière très fréquente. En général, le liquide fourni est 
en quanti té très minime, souvent difficile à apercevoir ; il est certain, 
cependant, que la tête et la région buccale des larves sont léchées par les 
ouvrières plus souvent que le reste du corps. 

Tantô t le liquide est rejeté spontanément, en l'absence de tout adulte, 
et léché ensuite par une ouvrière qui passe. Tantôt , au contraire, une 
ouvrière sollicite ce rejet par des mouvements d'antennes. Cette sollici-
tat ion intervient souvent au cours d 'un léchage prolongé du corps de la 
larve ; il est difficile en ce cas de distinguer quels sont les stimuli prépara-
toires, ou même si le léchage de la bouche et celui du corps se distinguent 
en rien. Mais, d 'autres fois, l 'ouvrière ne lèche que la bouche de la larve : 
elle se place alors en avant d'elle, sa tête au-dessus de celle de la larve. 
Elle sollicite avec des mouvements d 'antennes analogues à ceux qui 
précèdent le nourrissage des larves (cf. p. 19), et obtient d 'abord une 
réponse identique : soulèvement de la tête de la larve (1). C'est ensuite 
celle-ci qui rejet te un liquide, et non l'ouvrière. 

Dans ces échanges buccaux entre larves et ouvrières, il est à vrai dire 
souvent bien difficile de savoir exactement dans quel sens circule le liquide, 
et qui, des deux partenaires, reçoit ou donne. D'ailleurs il est fort possible, 
en réalité, qu 'au cours du même acte les deux partenaires puissent inter-
vertir leurs rôles, et qu'ouvrière et larve soient alternativement, et cha-
cune plusieurs fois, « donneuse » et « solliciteuse ». Du moins certaines 
observations semblent-elles me l'indiquer. 

B. Il faut le rappeler ici, c'est d 'abord à propos de ce type d'échange (dis-
tribution de nourri ture aux larves, octroi de salive larvaire aux ouvrières) 
qu'a été créée la notion de trophallaxie. W H E E L E R ( 1 9 1 8 ) a proposé ce 
terme pour remplacer celui d'œcotrophobiose qu 'avai t forgé R O U B A U D 
( 1 9 1 6 ) et par lequel il désignait des relations interindividuelles analogues, 
ou du moins la symbiose larve-adulte que caractérisent ces échanges 
( c f . L E M A S N E , 1 9 5 1 ) . 

Il ne faut pas exagérer ( W H E E L E R l ' indiquait dès 1 9 1 8 ) le caractère de 
réciprocité immédiate de tels échanges. Il y a bien réciprocité globale ; 
mais, lorsque les ouvrières donnent la nourri ture aux larves (et surtout la 

(1) Du moins, je ne puis jusqu'ici indiquer de façon certaine une différence notable entre les 
sollicitations et réponses qui précèdent le rejet de salive par la larve, et celles qui sont suivies du 
dégorgement de nourriture par l 'ouvrière. Peut-être, dans l'avenir, cette distinction nous sera-t-elle 
possible. 
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nourriture solide), elles ne sollicitent et n 'obtiennent d'elles, en général, 
nul rejet de liquide. C'est surtout lorsque l'ouvrière fournit l 'aliment liquide 
régurgité qu'elle peut recevoir en même temps la salive larvaire : au point 
que l 'observation exacte est alors difficile, — je l'ai indiqué plus haut, — 
et même la confusion possible. 

C .La composition et V origine des liquides stomodéaux fournis par les larves 
ne nous sont pas connus. Il est possible qu'il s'agisse en certains cas, au 
moins en partie, du contenu du tube digestif. Mais il semble que le plus 
souvent ce sont des sécrétions salivaires ; la chose ne fait guère de doute 
dans le cas de la Fourmi termitophile Pœdalgus termitolestes, dont les grosses 
larves sont pourvues de glandes labiales énormes ( W H E E L E R , 1 9 1 8 , 1 9 2 3 ) . 

W H E E L E R pense qu'il faut at tr ibuer la même fonction aux glandes sali-
vaires volumineuses de beaucoup de Myrmicides, du fait même que ces 
larves ne filent pas de cocon. 

Selon W H E E L E R ( 1 9 1 8 ) , les larves de certaines Ponérides (Pachycondyla 
harpax) rejet tent une salive abondante dès qu'elles reçoivent une proie : 
ces sécrétions exerceraient une digestion externe de l 'aliment, en même 
temps qu'elles constitueraient un appoint alimentaire pour les ouvrières, 
contribuant à les at t irer et à les retenir près du couvain. 

Je n'ai rien pu déceler de tel, jusqu'ici, chez Ponera eduardi ; mais, à vrai 
dire, le rejet d 'un peu de liquide dans une proie souvent volumineuse ne 
serait pas aisé à observer. C. P. et E. F. H A S K I N S n 'ont rien trouvé d'analogue 
non plus pour les larves des Ponérides les plus archaïques, chez qui d'ail-
leurs la régurgitation réciproque semble manquer totalement, même entre 
adultes. Chez des Fourmis supérieures, quelques auteurs ont vu les larves 
rejeter par la bouche une gouttelette liquide au moment du repas ; ainsi 
S T A G E R ( 1 9 2 3 , p. 3 5 5 ) pour Aphœnogaster testaceo-pilosa. 

En fait, les sécrétions salivaires des larves de Fourmis sont fort mal 
connues, et leur étude mériterait d 'être reprise entièrement. 

I I . — L E LÉCHAGE DES LARVES PAR LES OUVRIÈRES 

Les Fourmis (le fait est connu depuis les premiers myrmécologues) 
lèchent très fréquemment toute la surface du corps de leurs larves. J 'ai 
indiqué plus haut que l'on peut passer facilement de ces léchages à ceux 
de la région buccale, et sans doute à l 'absorption de salive larvaire. 

Les larves de certaines Ponera sont fixées au support par deux paires de 
«pseudopodes» dorsaux à extrémité élargie et adhésive (cf. p. 17). Durant 
le léchage, qui est prat iqué de manière fort énergique, elles restent en 
général fixées, mais il arrive aussi que deux des pseudopodes se détachent 
du support. La larve peut alors être ramenée sur ses quatre pseudopodes 
par l'ouvrière. Ou bien au contraire celle-ci, tout en continuant à lécher 
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la larve, la saisit dans ses pat tes antérieures et la retourne en tous sens 
(comme le font, de manière plus fréquente, les ouvrières de Myrmicidœ) : 
à ce moment, l 'ouvrière de Ponera lèche durant quelques secondes les 
pseudopodes larvaires, et en particulier leur extrémité, qui est assurément 
gluante. 

Certaines larves de Fourmis présentent des appendices abdominaux, considérés 
comme exsudatoires, dont la structure est très particulière : sous la cuticule, leur extré-
mité distale contient un liquide granuleux, tandis qu'à la partie proximale se trouvent 
des amas de cellules adipeuses. La base de ces appendices est souvent pourvue d'une 
couche musculaire développée ; il est possible que la cuticule de l'apex laisse filtrer 
le liquide contenu. Cette structure se rencontre, très analogue, chez des larves fort 
différentes : celles de divers Promyrmicides (Pachysima, etc. : cf. WHEELER, 
1918, 1922, 1923 ; WHEELER e t BAILEY, 1920) e t d e q u e l q u e s Crematogaster exo-
tiques (Cr. rivai : cf. MENOZZI, 1930) (1). Même après les beaux travaux de WHEELER 
et BAILEY sur les Promyrmicides, il serait de grand intérêt de reprendre l'étude de 
tels appendices et de leur léchage par les adultes. 

Indépendamment de tout autre rôle, le léchage des larves est indispen-
sable à leur nettoyage. Nous le verrons (cf. HT, ci-dessous) à propos des 
excreta larvaires. Mais les léchages sont nécessaires aussi à la suite des repas 
d'aliments solides que prennent les larves. Une larve qui a consommé 
entièrement la proie offerte (ou à qui les « nourrices » ont enlevé le fragment 
d'Insecte avant qu'elle ne l 'ait achevé) est léchée très longuement par une 
ou plusieurs ouvrières, en particulier dans la région ventrale. 

Lorsqu'on élève des larves indépendamment des ouvrières, il est néces-
saire de les net toyer après les repas ; mais cette opération délicate est 
difficile à pratiquer de manière complète : les sillons intersegmentaires 
conservent parfois des débris de nourri ture séchée, qui constituent une 
des causes de mortalité pour ces larves (2). 

III. — L'ENLÈVEMENT ET LA CONSOMMATION DES EXCRETA 
LARVAIRES 

J 'ai montré (1951) que les excreta liquides ou solides des larves de Four-
mis sont constamment enlevés par les ouvrières, et en bien des cas léchés 

(1) Des expansions latérales se remarquent d'ailleurs aussi sur l 'abdomen des larves de certains 
Crematogaster de la région méditerranéenne. Je pense qu'il y aurait lieu d'examiner de très 
près la s tructure et le rôle éventuel de ces formations. EIDMANN (1926) les a mentionnées 
chez Crematogaster scutellaris, où elles sont en effet assez développées; mais il n 'a donné aucun 
détail à leur sujet . 

(2) J ' indiquerai plus loin (p. 34, note 1) que le léchage des nymphes par les ouvrières a aussi un 
rôle de simple nettoyage ; il est beaucoup moins intense, d'ailleurs, et moins indispensable que 
celui des larves. 
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et absorbés par elles (1). Je puis apporter ici quelques précisions au sujet 
de ces faits, et de la forme qu'ils revêtent dans les diverses familles de 
Formicoidea. 

1 ° L E S E X C R E T A L I Q U I D E S D E S LARVES. 

On voit apparaître de temps en temps, à l 'extrémité postérieure de la 
face ventrale des larves, au niveau de l 'anus, un liquide clair, rarement lai-
teux, qui s'étale à moitié en une gouttelet te hémisphérique. I l s'agit à l'évi-
dence du contenu de la vésicule rectale, alimentée par les tubes de Malpighi. 

a. Chez la Ponéride Ponera eduardi, le rejet de ces excreta larvaires 
semble toujours spontané ; il se produit indépendamment des ouvrières, 
et la larve conserve parfois pendant quelques minutes la gouttelette sur le 
ventre. Des ouvrières qui passent peuvent t â te r ce liquide du bout des 
antennes, sans s 'arrêter plus d 'un instant. Finalement une ouvrière s 'arrête 
plus longtemps et saisit dans ses mandibules la gouttelette qui, à ce 
moment, apparaît visqueuse ; elle se détache facilement de la larve, et 
adhère aux mandibules de l 'ouvrière (celle-ci fait-elle aspiration avec 
ses pièces buccales et son tube digestif?). L'ouvrière quit te aussitôt la 
larve, se promène quelque temps dans le nid, puis brusquement abaisse la 
tête et jait adhérer la gouttelette au sol, qui Vabsorbe tout de suite. 

Ce comportement est très constant, et jamais les excreta liquides des 
larves ne sont absorbés par les ouvrières. Chez cette Ponera, il y a donc 
enlèvement, mais non consommation des déchets. Il serait intéressant de 
connaître à cet égard le comportement des autres Ponérides, en particulier 
les plus archaïques d 'entre elles. 

b. Chez les Myrmicidœ (2), il en va autrement : les excreta liquides des 
larves (nullement gluants comme chez Ponera) me paraissent constamment 
absorbés par les ouvrières (3), qui les lèchent avec grande activité, tout en 

(1) Il est é tonnant que ce type de relations interindividuelles n 'ai t fait l 'objet d 'aucune étude 
at tentive avant 1951. M. V. et A. D. BRIAN (1952) manifestent le même étonnement devant une 
inattention aussi prolongée : « I t is curious tha t the method which ants adopt for disposing of 
larvœ urine has never, so far as we are aware, received the at tentions of trophallaxis exponents » 
(p. 18, note 10). Le mémoire de M. V. et A. D. BRIAN a paru en 1952 ; mais le manuscrit en avait 
été remis dès octobre 1950, avant que les auteurs aient eu connaissance du chapitre du Traité 
de Zoologie dans lequel je publiais ces faits, à propos de la trophallaxie. Dans leur très intéressant 
mémoire, M. V. et A. D. BRIAN étudient la biologie de Vespula sylvestris ; ils donnent, à la suite 
de la phrase citée plus haut , une brève description de l 'enlèvement des excreta larvaires liquides, 
tels qu'ils l 'ont observé chez Myrmica rubra. Leurs observations coïncident avec les miennes, 
sauf peut-être sur un point (cf. plus bas, note 3). 

(2) Leptothorax, Myrmica, Aphsenogaster, Stenamma, Myrmecina, et, je crois, Solenopsis : 
mais la petite taille des larves de ce dernier genre rend les observations plus difficiles. 

(3) Selon M. V. et A. D. BRIAN (1952, p. 18, note 10), ce liquide, au moins chez Myrmica 
rubra, est soit avalé, soit emporté dans les mandibules des « nourrices » et déposé sur les tas de 
détritus. Je n'ai pas observé ce dernier fait chez Myrmica, ni chez d 'autres Myrmicides ; mais bien 
que la consistance très liquide de l'« urine » de ces larves me paraisse devoir rendre difficile son 
transport à quelque distance, sans doute faut-il admettre que des actes de ce genre varient 
quelque peu d 'un cas à un autre, dans leur conclusion comme dans leurs prémices. Il en est de 
même pour le méconium (p. 28-29). 
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titillant l 'abdomen de la larve avec leurs antennes. Lorsqu'on tente d'en-
tretenir des larves isolées, indépendamment des ouvrières, il est indispen-
sable de les débarrasser souvent de la gouttelette d' « urine » (qui, 
autrement , grossit très vite), en l 'absorbant avec du papier filtre. Les 
échecs qu'on enregistre dans l'élevage des larves isolées proviennent en 
grande partie (1) de la difficulté éprouvée à exécuter de manière assez 
fréquente ce travail astreignant !... 

Cette excrétion liquide peut s'effectuer spontanément chez les larves de 
Myrmicides (comme chez celles de Ponérides). On l'observe aisément en 
élevage, et les dimensions importantes que prend la gouttelette sur le 
ventre d 'une larve qu'on a isolée des ouvrières le montrent aussi (2). 
Rejeté spontanément, le liquide est rapidement absorbé par une ouvrière 
qui passe, et qui, ensuite, reste un moment à lécher l 'arrière de la larve et 
parfois ensuite tou t son corps. 

Cette excrétion est parfois provoquée aussi, de manière fortuite, par le 
simple contact sur le ventre de la larve de la patte d'une ouvrière qui passe ; 
souvent cette ouvrière continue son chemin sans aucun changement (et la 
gouttelette brusquement apparue sera absorbée plus tard par un autre 
adulte) ; mais il arrive que l'ouvrière s 'arrête immédiatement et 
absorbe le liquide dont elle vient de déterminer le rejet ( L E M A S N E , 1 9 5 1 , 
p. 1111) . 

De plus, les ouvrières peuvent provoquer cette excrétion, par des titille-
ments de l 'extrémité des antennes sur la région postéro-ventrale des larves 
(sauf le point d'application, cette sollicitation semble presque identique 
à celle de salive larvaire). A cette sollicitation la larve répond souvent 
par l 'excrétion, mais non toujours ; si elle n 'a rien obtenu, l 'ouvrière peut 
passer à une autre larve et recommencer le même acte. 

Sur des larves isolées, il n'est nullement difficile (en caressant l 'arrière de 
la larve avec l 'extrémité d'un pinceau très fin, ou à l'aide d 'un simple mor 
ceau de papier filtre taillé en pointe : reproductions grossières des stimu-
lations antennaires de l'ouvrière) de provoquer le rejet de la gouttelette 
d'excrétion. C'est même le meilleur moyen, en débarrassant les larves de ce 
liquide, d'éviter qu'elles n'en soient t rop largement enduites quelques 
heures après (3). 

c. Je pense que, chez les Camponotides (ou au moins les Lasius), ces 

(1) E n même temps que du caractère malaisé et souvent imparfait du nettoyage de ces larves, 
après les repas formés de fragments de proie (cf. p. 25). 

(2) M. V. et A. D. BRIAN (1952, p. 18, note 10) ne semblent pas avoir observé l 'excrétion spon-
tanée : « This fluid (at any rate in Myrmica rubra L.) is expelled in response to a slight mechanical 
stimulus on the ventral abdomen ». (C'est là le processus que j ' indique plus bas.) J 'a i bien observé 
aussi, cependant, l 'excrétion en l'absence de tout stimulus mécanique. En fait, je pense qu'ici 
encore les observations de M. V. et A. D. BRIAN et les miennes, bien loin de se contredire, se 
complètent mutuellement. 

(3) STÂGER (1923, p. 355) obtenait déjà le rejet d 'excrément liquide d'une larve d'Apheenogaster, 
en lui touchant l 'abdomen avec une aiguille. Il semble d 'autre part que, pour cet auteur, l'excré-
tion de liquide ait lieu durant le repas de la larve. Je n'ai jusqu'ici rien observé de tel, ni chez 
Aphœnogaster testaceo-pilosa ou A. sublerranea, ni chez d 'autres Myrmicides. En fait, l 'excrétion se 
produit aussi et même surtout en dehors des repas larvaires. 
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actes s'effectuent de manière analogue à celle que j 'ai observée chez des 
Myrmicidse ; mais je n 'ai pu jusqu'ici les étudier en détail. 

Il existe donc entre les Fourmis supérieures (au moins les Myrmicides) 
et les Ponérides (ou au moins Ponera eduardi) des différences sensibles 
quant au rejet des excreta liquides et à leur enlèvement par les ouvrières. 
Dans ces différences de comportement, il est difficile de ne pas voir la 
marque d 'une évolution étkologique (que l 'on retrouve en bien d 'autres points) 
dans le sens d 'un développement des relations inter-individuelles et de la 
dépendance réciproque des membres de la société : cette dépendance apparaît 
de plus en plus étroite lorsqu'on passe des formes relativement archaïques 
aux espèces plus évoluées. 

D'autre part , ce comportement curieux joue dans la biologie des larves un 
rôle non négligeable : elles périssent rapidement si ces soins leur font défaut. 

2 ° L E MÉCONIUM. 

On sait que, chez les Fourmis, l ' intestin moyen reste fermé à l 'arrière 
durant toute la vie larvaire (1) : son contenu apparaî t comme une masse 
ovoïde opaque, de teinte plus ou moins sombre selon l'âge des larves. Cette 
masse volumineuse est formée à la fois des déchets alimentaires accumulés 
et des cuticules chitineuses successives rejetées par l 'épithélium intestinal 
(cf. Ch. P É R E Z , 1 9 0 3 , p. 2 0 0 ) . L'ensemble des excreta et de leurs enveloppes 
(ainsi que peut-être une partie de l 'épithélium intestinal) se trouve évacué 
à la métamorphose, lorsque la larve (enfermée déjà, éventuellement, dans 
le cocon), changeant de forme par suite du développement des appendices 
thoraciques, va devenir une « prénymphe » blanche. Cet ensemble est 
expulsé sous forme d'un boudin noirâtre, arrondi à ses extrémités, le 
méconium, excrément digestif unique de ces larves. 

Les ouvrières ne restent pas indifférentes à l'expulsion du méconium. 
Il est, au minimum, léché par elles. 

a. Poneridse. — Chez Ponera eduardi, à mesure que le méconium sort du 
corps de la larve en train de se t ransformer en « prénymphe », il est expulsé 
en même temps hors du cocon, par un orifice qui est resté ménagé au pôle 
postérieur de celui-ci au moment de son filage. Les ouvrières saisissent le 
méconium avec leurs mandibules, le t irent et aident apparemment à son 
extraction. En même temps elles le lèchent activement, et continuent 
à le lécher après qu'il est complètement sorti du cocon. Tantô t les ouvrières 
le dévorent en entier, t an tô t elles l 'abandonnent, inachevé, en quelque coin 
du nid. Une fois enlevé, le méconium ne laisse aucune trace sur la soie jau-
nâtre du cocon ; l'orifice postérieur, bien souvent, n'est ensuite même plus 
visible. 

(1) Seules quelques espèces sahariennes (Monomorium , etc.) présentent chez leurs larves une 
communication permanente entre rectum et intestin moyen, et sans doute une évacuation continue 
(cf. F. BERNARD, 1951, p. 1021 ; S. VALENTINI. 1951). 



RELATIONS E N T R E COUVAIN ET A D U L T E S CHEZ LES FOURMIS 2 9 

Pour les autres Ponérides, nous ne trouvons guère d'indications dans 
la l i t térature myrmécologique sur le sort du méconium. Chez la plupart 
sans doute, à la différence de Ponera eduardi (et de quelques autres espèces ?), 
il reste, desséché, à l 'arrière du cocon, comme chez les Camponotidœ (1). 

b. Chez les Camponotidœ, le méconium vient boucher l'orifice postérieur 
du cocon, où il forme, en se desséchant, une tache noire toujours bien 
visible (2). Les ouvrières se contentent de le lécher, t an t qu'il n 'est pas 
complètement sec. Encore ce léchage peut-il parfois manquer. 

c. Chez les Myrmicidœ, plusieurs ouvrières lèchent le méconium très 
activement durant son expulsion. Elles le saisissent dans leurs mandibules 
et semblent le tirer vers l 'extérieur (3). Cependant des larves âgées, expé-
rimentalement isolées des ouvrières (4), peuvent rejeter seules le méconium, 
mais il laisse alors à l 'extrémité postérieure de la prénymphe une tache 
noirâtre difficile à effacer. 

Après l 'extraction du méconium, les ouvrières de Myrmicides le 
consomment fréquemment. Mais, quand un grand nombre de prénymphes 
se forment en même temps, des méconiums sont rejetés parmi les détritus 
du nid. 

* * * 

Dans cette activité des ouvrières à l'égard des excreta liquides des 
larves et de leur méconium, il n 'y a rien de comparable en importance 
aux échanges d'aliments proctodéaux si f réquemment pratiqués chez les 
Termites. Cependant, ces phénomènes t iennent une place non négligeable 
dans l'ensemble si complexe des relations entre les membres d 'une société de 
Fourmis ; et ils sont, en bien des cas, indispensables à la survie du couvain. 

* 
* * 

IV. — LES SOINS DONNÉS AU COUVAIN AU COURS DES MUES 
ET DE LA MÉTAMORPHOSE 

1 ° L E S MUES LARVAIRES. 

Les mues larvaires s'effectuent, selon toute probabilité, avec le secours 
des ouvrières, mais d 'une manière qui ne nous apparaî t pas clairement. 

(1) J 'a i (1951, p. 1111) généralisé aux Poneridœ les observations que j 'avais faites sur ce point 
chez Ponera eduardi. Je pense que cette généralisation n'est pas valable ; le cas de P. eduardi est 
sans doute assez isolé en ce qui concerne le rejet du méconium, comme pour quelques autres faits, 
qui sont liés, eux aussi, à l 'existence d 'un orifice à l 'arrière du cocon de cette espèce (cf. p. 32, 33, 35). 

(2) C'est sans doute P. HUBER (1810, p. 79, note 1) qui a compris le premier la signification 
e t l'origine de cette tache noire sur le cocon des Camponotides. 

(3) L'enlèvement du méconium par les ouvrières de Myrmicidse est un fait connu depuis 
longtemps (cf. WHEELER, 1910, p. 78). Mais W. M. WHEELER ne semble connaître ni le léchage 
de cet excrément, ni sa fréquente consommation par les ouvrières. 

(4) Observations faites chez Myrmica, Apheenogaster, Stenamma. 
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A u c o u r s d e l o n g u e s o b s e r v a t i o n s d e f o u r m i l i è r e s d e d i v e r s e s e s p è c e s , j e 
n ' a i v u que deux ou trois fois u n e e x u v i e l a r v a i r e r e j e t é e à l ' a r r i è r e d u c o r p s 
d ' u n e l a r v e , — e t e n c o r e d ' u n e f a ç o n q u i l a i s s a i t p l a c e a u d o u t e : il s ' a g i s -
s a i t d ' u n e m e m b r a n e b l a n c j a u n â t r e , m a n i p u l é e p a r l e s o u v r i è r e s , e t t r è s 
v i t e d i s p a r u e ( 1 ) . D a n s l e s e s s a i s d ' e n t r e t i e n d e l a r v e s i n d é p e n d a m m e n t 
d e s o u v r i è r e s , il semble q u e l ' i m p o s s i b i l i t é d ' u n é l e v a g e p r o l o n g é v i e n n e 
s u r t o u t d e l ' i n c a p a c i t é d e s l a r v e s à m u e r s a n s a i d e . 

R a p p e l o n s q u e le n o m b r e des s t a d e s l a r v a i r e s n ' e s t c o n n u d e f a ç o n préc i se q u e chez 
u n t r è s p e t i t n o m b r e d ' e s p è c e s d e F o u r m i s (2). F . BERNARD (1951) pense q u ' i l e s t 
h a b i t u e l l e m e n t d e q u a t r e , p lus r a r e m e n t d e c inq . U n assez g r a n d n o m b r e d e f o r m e s 
m e p a r a i s s e n t p o s s é d e r c i n q s t a d e s l a r v a i r e s , m a i s j e n e pu i s , n o n p lus , a p p o r t e r p o u r 
le m o m e n t a u c u n e c e r t i t u d e à ce t é g a r d . 

C ' e s t d i r e à que l p o i n t l'étude de la mue larvaire des Fourmis mérite d'être reprise. 

2° L A CONFECTION DU COCON. 

La confection du cocon nécessite l'aide des ouvrières q u i e n t a s s e n t s u r l a 
l a r v e â g é e d e s m a t é r i a u x d i v e r s ( t e r r e , s a b l e , f r a g m e n t s v é g é t a u x , p a r f o i s 
d é b r i s d e c o c o n s o u d é c h e t s a l i m e n t a i r e s ) . L a l a r v e c o l l e à c e s m a t é r i a u x 
l e s p r e m i e r s f i l s d e s o n c o c o n . U n e f o i s c e l u i - c i filé, l e s o u v r i è r e s l e 
d é b a r r a s s e n t c o m p l è t e m e n t d e t o u t d é b r i s (3 ) . L e s f a i t s s e d é r o u l e n t 
à p e u p r è s d e l a m ê m e m a n i è r e c h e z t o u t e s l e s F o u r m i s à n y m p h e s 
e n v e l o p p é e s q u i o n t é t é é t u d i é e s , q u ' e l l e s a p p a r t i e n n e n t a u x Poneridse 
Amblyoponini e t Myrmeciini ( C . P . e t E . F . H A S K I N S , 1 9 5 0 a , 1 9 5 1 ) , 
a u x a u t r e s Poneridse ( W H E E L E R , 1 9 0 0 a ; 0 . F . COOK, 1 9 0 4 C; H A S K I N S , 

(1) A cet égard, il faut noter que FOREL (1920, p. 210) indique, après plus de quarante ans de 
recherches sur la biologie des Fourmis, n 'avoir été témoin qu'une seule fois (en 1869) de la mue 
d'une larve de Fourmis, et encore avec quelque doute. 

Je ne pense pas que d 'autres myrmécologues aient été plus heureux sur ce point. Une phrase de 
RÉAUMUR pourrait faire croire qu'il a trouvé les exuvies en grand nombre dans le nid : « Le temps précis 
qu 'd faut pour l'accroissement de chaque ver dans les saisons favorables m'est inconnu, mais il y a 
apparence qu'ils ne l 'acquièrent qu'après plusieurs changements de peaux, des dépouilles de diffé-
rentes grandeurs qu'on trouve en certain temps en très grand nombre me le font juger » (1742, édit. 
1929, p. 74). Je pense que RÉAUMUR a pris pour des exuvies larvaires quelque autre sorte de débris 
(restes de cocons vides et déchirés ?) ; car semblable observation me paraî t n'avoir jamais été 
répétée, et l 'on serait bien en peine de trouver ces exuvies nombreuses dans une fourmilière. Toute-
fois, il convient de rappeler que RÉAUMUR observait sur tout des Formica, et que j 'ai peu étudié 
les Fourmis appar tenant à ce genre. 

(2) Le nombre des mues n'est connu de façon assez sûre que dans les cas (peu nombreux) oïl 
il existe d ' importantes différences morphologiques entre les stades successifs. Ainsi l'on sait qu'il 
existe quatre stades chez les Promyrmicidse (Pseudomyrminœ) (WHEELER, 1918, etc.) ; encore peut-
d en principe subsister quelque doute, puisque ces Fourmis n 'ont jamais été entretenues en éle-
vage. 

(3) Ainsi que l 'a fait remarquer WHEELER (1926 b, p. 249), c'est encore RÉAUMUR (1742 ; édit. 
1929, p. 74-76) qui décrivit le premier les soins donnés aux larves au moment de la confection 
du cocon. 
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1931; LE MASNE), aux Camponotidse (1), ou bien aux Dorylidse (2). 
Parfois, les ouvrières ne recouvrent les larves adultes d 'aucun matériau ; 

en ce cas, la larve n'édifie pas de cocon ; la métamorphose, cependant, 
s'effectue normalement, sans que la rétention de la soie entraîne de consé-
quences nocives; elle fournit une prénymphe nue (après rejet du méconium et 
modification de la forme de la larve), puis une nymphe nue (après rejet de 
l 'exuvie prénymphale, ou dernière exuvie larvaire). Ces faits bien connus 
se produisent spontanément dans quelques genres : dé manière assez rare 
dans les sociétés naturelles de Lasius, plus fréquente dans celles de cer-
taines Formica. On les provoque expérimentalement sans difficulté, 
aussi bien chez des Ponérides que chez des Camponotides, en privant les 
Fourmis de tout matériau utilisable à cet effet. 

Il y a un lien de cause à effet tout à fait évident entre l 'absence du dépôt 
de terre ou de débris quelconque sur les larves mûres et l 'apparit ion de 
nymphes nues. Non recouverte de matériaux, une larve « adulte » agite 
quelque temps la tête et le thorax ; mais son agitation cesse après quelques 
heures (elle n'est apte à filer que pendant un laps de temps assez court) et 
quelques jours plus tard elle se transforme en prénymphe nue. C'est de toute 
évidence faute de point d'appui qu'elle s'est abstenue de filer. Les maté-
riaux normalement accumulés sur elle lui sont indispensables à la fixation 
des premiers fils et à la confection des couches externes du cocon, qu'elle 
épaissit ensuite de l 'intérieur (3). 

Chez les Lasius, ces nymphes nues sont habituellement respectées par les ouvrières et 
fournissent des adultes normaux. Il en est certainement de même chez les Formica. 
Au contraire, les ouvrières de Ponera consomment le plus souvent la nymphe restée nue, 
et déjà parfois la prénymphe. Chez les Myrmecia et les Promyrmecia, les prénymphes 
nues sont toujours dévorées par les ouvrières (C. P. et E. F. IIASKINS, 1951). 

D'ailleurs, il arrive chez les Ponérides, même dans des élevages en bon état, que les 
ouvrières déchirent quelques cocons prématurément et détruisent les nymphes ou 

(1) On sait que les nymphes sont enveloppées dans un cocon chez presque toutes les formes 
de Camponotides. Font exception : un très peti t nombre de genres (Œcophylla, Prenolepis), et 
quelques espèces du genre Camponotus (cf. par exemple F. BERNARD, 1951). 

(2) Chez les espèces de Dorylides à nymphes enveloppées, il semble que la larve qui est sur le 
point de filer soit également recouverte de débris de toute sorte par les ouvrières. C'est, du 
moins, ce que l'on peut déduire, en accord avec WHEELER (1921, p. 303), des observations de 
BEEBE (1919) sur Eciton burchelli. 

(3) On sait que pour Pierre HUBER (1810) et quelques autres auteurs, si l 'on trouve des nymphes 
nues dans les fourmilières naturelles de certaines Camponotides, c'est parce que les ouvrières ont 
précocement débarrassé ces nymphes de leur cocon, peu après qu'elles l 'ont filé, et bien avant 
le temps normal de l'éclosion. Si ce fait se produit parfois (voir plus bas), il n'est pas la cause habi-
tuelle de l 'apparit ion des nymphes nues, sur tout dans les fourmilières naturelles. 

C'est sans doute FOREL (1920, sinon plus tôt) qui a montré qu'en réalité les nymphes nues décou-
vertes dans la nature proviennent de larves qui n'ont pas filé de cocon. Mais il semble que FOREL 
n'avai t pas saisi que la cause de ce défaut de tissage réside dans l 'absence de matériaux pouvant 
servir de point d 'appui. 

Il reste d'ailleurs à préciser quels sont les facteurs qui amènent parfois les ouvrières à négliger de 
couvrir les larves, dans des nids naturels où les matériaux, certes, ne manquent pas. Peut-être la 
cause principale en est-elle simplement le très grand nombre des larves qui deviennent mûres en 
même temps, nombre tel que les ouvrières ne parviendraient pas à s'occuper de toutes à la fois (or 
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les prénymphes qu'ils contiennent. Le fait ne se produit, chez les Camponoliise, que 
dans des élevages sous-alimentés : ainsi au moins pour les Lasius. 

3 ° L A MUE N Y M P H A L E . 

La mue nymphale (qui t ransforme la prénymphe en nymphe, quelques 
jours après l 'évacuation du méconium) parait pouvoir s'effectuer en grande 
partie sans l'aide des ouvrières, chez la plupart des Fourmis. 

a. Fourmis à mjmphes enveloppées. — Il en est ainsi, bien entendu, pour 
les Fourmis qui possèdent un cocon clos par le méconium (la plupart des 
Camponotides et des Ponérides, quelques Dorylides) : la dernière exuvie 
larvaire, ou exuvie prénymphale, est rejetée à l'intérieur du cocon et vient 
se tasser au pôle postérieur, contre le bouchon méconial. 

L3 cas de Ponera eduardi, dont le cocon reste ouvert à l 'arrière 
(cf. p. 28), est très particulier : comme le méconium, la dernière exuvie 
larvaire file à travers l'orifice postérieur du cocon, où l'on voit les ouvrières 
la saisir avec leurs mandibules et achever de l 'arracher ; en général, les 
ouvrières abandonnent cette dépouille en un coin du nid, après l 'avoir 
mastiquée quelque temps. L' intervention des ouvrières est constante ; elle 
semble indispensable au maintien de l 'ouverture du cocon, qui sera encore 
utilisée (cf. p. 33 et 35). 

b. Fourmis sans cocon. — Chez les Myrmicides (dont les nymphes sont 
toujours nues), l 'exuviation s'effectue indépendamment des adultes, du 
moins au début (et pour les espèces que j 'ai pu observer) : la dernière exuvie 
arvaire apparaît , chiffonnée et jaunâtre, à l 'arrière du corps de la nymphe 
très jeune, aux appendices encore courts. Les ouvrières saisissent cette 
exuvie, puis la mast iquent quelque temps ; t an tô t elles la dévorent en 
entier, t an tô t elles la donnent à manger à une larve ; elle n'est en général 
pas rejetée parmi les détritus du nid (mais le fait se produit peut-être, 
comme pour le méconium, lorsque beaucoup de nymphes se forment 
à la fois). 

Lorsque j'élève des larves de Myrmicides isolées, la mue nymphale 
s'effectue sans difficulté, presque dans son entier : j 'obtiens des nymphes 
parfai tement constituées, por tant à l 'extrémité de l 'abdomen l 'exuvie 
larvaire chiffonnée. Il suffit de l'enlever avec des pinces fines, comme le 
font les ouvrières avec leurs mandibules : cette action semble obligatoire, 
sinon pour la survie de la nymphe, du moins pour permettre ensuite une 
éclosion normale de l'adulte. 

chaque larve n'est apte à filer que pendant un temps assez court : cf. plus haut) . Mais l'on sait 
que, chez quelques espèces de Formica, certains nids sont beaucoup plus riches que d 'autres en 
nymphes nues... 
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* * * 

4 ° L A MUE IMAGINALE. 

Chez les Fourmis à nymphe enveloppée, la mue imaginale s'effectue, 
selon les cas, avant ou après la rupture du cocon, que nous examinerons 
au paragraphe suivant (p. 34). 

a. Poneridœ. — Chez les Ponérides les plus archaïques (Myrmeci ini et 
Amblyoponini), la mue imaginale a lieu à l'intérieur du cocon, avant 
toute rupture de celui-ci, donc à coup sûr sans aucune aide des ouvrières 
( W H E E L E R , 1 9 0 0 b ; C . P . H A S K I N S e t E . F . H A S K I N S , 1 9 5 0 a) ( 1 ) . 

Nous sommes moins renseignés en ce qui concerne la mue imaginale chez la plupart 
des autres Poneridse, malgré des recherches nombreuses (WHEELER, 1900 a et b ; 
HASKINS, 1931, 1941 ; VAN BOVEN, 1947, etc.). Si cette question reste confuse, c'est 
qu'elle est liée étroitement à celle de la rupture du cocon chez les Ponérides : et nous 
verrons qu'à ce sujet nous sommes encore souvent dans l'incertitude (cf. p. 35). 
Une expérience toutefois semble indiquer que les Ponérides supérieures sont aptes 
à se débarrasser de l'exuvie nymphale sans l'aide des ouvrières : VAN BOVEN (1947) 
extrait de leur cocon des « nymphes » mâles de Ponera eoarctata et constate qu'elles 
remuent ; l'une d'elles est capable de marcher ; c'est sans doute que la mue imaginale 
était effectuée déjà dans le cocon, et qu'il s'agissait non de nymphes mais d'imagos. 

Ponera eduardi fait encore exception à cet égard parmi les Ponérides 
(en l 'é tat actuel de nos connaissances), et cela du fait même de l'ouver-
ture qui persiste à l 'arrière des cocons (cf. p. 28 et 32). On voit l 'exuvie 
nymphale être expulsée par cet orifice postérieur du cocon : elle progresse 
sans l 'aide des ouvrières, mais à la fin celles-ci l 'arrachent de l 'abdomen 
du jeune adulte encore enclos dans son cocon; et cette action des ouvrières 
semble constante et indispensable. 

b. Camponotidœ. — Chez les Camponotides, de l 'avis de tous les auteurs, 
ce sont les ouvrières qui « démaillotent » le jeune adulte de son exuvie 
nymphale (après avoir extrait du cocon la nymphe encore immobile ; 
cf. p. 34). Il est exact que les ouvrières s'affairent autour des individus 
en train d'effectuer la mue imaginale, et il est très probable qu'elles 
coopèrent à l 'arrachement de la dernière dépouille. Mais, expérimentale-
ment, l 'exuvie peut, parfois, être rejetée sans l'aide des ouvrières. F O R E L 
(1874, 1920) obtient l'éclosion indépendante des jeunes adultes de divers 
Camponotides, à condition d'extraire lui-même les nymphes du cocon. 

c. Myrmicidae. — Chez les Myrmicides, la jeune Fourmi qui effectue sa 
mue imaginale est entourée d'ouvrières, qui lèchent son corps et ses 

(1) Chez les Dorylides à nymphe enveloppée, la mue imaginale a sans doute lieu aussi à 
l ' intérieur du cocon, d 'après la description que donne SCKNEIRLA (1934) de l'éclosion des Eciton 
(cf. note 1, p. 36). 

ANN. DES s e . NAT. ZOOL., 11e série, 1953. XV, 3 
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appendices et semblent arracher des fragments de l 'exuvie nymphale. 
Mais il convient de rechercher si cette activité est indispensable à l'éclosion 
du jeune individu. En fait, en isolant des nymphes j'obtiens l'éclosion d'une 
certaine proportion des adultes. Cette proportion est très forte pour des 
Myrmica ; au contraire, avec des nymphes A'Aphœnogaster testaceo-
pilosa, l'éclosion indépendante de l 'adulte échoue presque toujours : cet 
échec parait dû simplement à la grande longueur des appendices chez 
cette espèce, qui rend plus difficile leur dégagement hors des fourreaux 
nymphaux. Pour les sexués, la sortie des ailes est difficile également. 

FOREL (1874 ; 1920, p. 270 sq.) avait obtenu des résultats analogues en séparant des 
ouvrières quelques nymphes de Tetramorium csespitum ; la jeune ouvrière est capable 
de se dégager seule de l'exuvie nymphale ; des mâles conservent l'exuvie accolée à 
l'extrémité de l'abdomen et des ailes et n'évoluent normalement ensuite que si on 
achève de les délivrer (1). D'autres auteurs, par exemple Miss FIELDE (1901, p. 437), 
ont constaté aussi expérimentalement l 'aptitude des nymphes de Myrmicidse à éclore 
sans l'aide des ouvrières. 

Il me semble que ce peut aussi être le cas parfois dans les conditions naturelles, au sein de 
la société. Dans les élevages, il est probable que certaines nymphes, surtout lorsqu'il y 
en a beaucoup, ne sont pas entourées d'ouvrières durant toute leur éclosion. 

* 
* * 

5 ° L A R U P T U R E DU COCON. 

A la suite surtout des t ravaux de C. P. et E. F. H A S K I N S (1950 a, 1951), 
l 'étude comparée de la rupture du cocon et de la sortie du jeune adulte, 
chez les diverses Fourmis à nymphe enveloppée, présente un grand 
intérêt. 

a. On sait que chez les Fourmis supérieures à nymphes encloses (Campo-
notidse) les ouvrières ouvrent le cocon, en extraient la nymphe, et aident 
celle-ci à effectuer sa mue imaginale (cf. ci-dessus). Aucune Camponotide 
ne semble apte à rompre son propre cocon et à en sortir sans le secours des 
ouvrières (2). 

(1) FOREL (loc. cit., p. 271 sq.) ne réussit ces expériences qu'avec des nymphes déjà âgées ; 
il pense que les jeunes nymphes « ont encore besoin des soins continuels des ouvrières pour ne pas 
périr » ; il ne lui « paraît pas qu'on puisse les conserver en vie sans les donner à des ouvrières ». 

En fait, ces soins indispensables se limitent à quelques léchages sommaires, qui n'ont qu'un rôle 
de nettoyage. Celui-ci, bien entendu, est beaucoup moins nécessaire que pour les larves. En prenant 
des précautions pour éviter saleté et moisissures, il est assez facile d 'entretenir sans ouvrières des 
nymphes de Fourmis, depuis leur formation jusqu 'à leur éclosion. 

Miss FIELDE (1901, p. 437) a d'ailleurs montré cette apt i tude des nymphes à survivre loin des 
ouvrières, même si on les en a séparées très tôt. Il n'est pas inutile, peut-être, de rappeler que les 
mémoires de A. FIELDE, à côté d'indications erronées, voire fantaisistes (par exemple les ouvrières 
de Fourmis qui « apprennent à se servir d 'une éponge » pour nettoyer les larves ! Cf. 1901, p. 435), 
renferment beaucoup d'observations justes, souvent originales. 

(2) Comme WHEELER l'a montré (1926 b, p. 429), RÉAUMUR, dans son manuscrit (1742; édit. 
1929, p. 77), a ignoré l'aide apportée par les ouvrières aux jeunes Camponotides qui sortent du 
cocon ; la nécessité de cette aide a été démontrée par LYONET (lettre à RÉAUMUR, 1743 [?], publiée 
en 1926 ; édit. 1929, p. 114-115) et par GOULD (1747). 



R E L A T I O N S E N T R E COUVAIN ET A D U L T E S CHEZ LES F O U R M I S 3 5 

b. Chez les quelques espèces de Poneridse supérieures (Ponerini, etc.) 
qui ont été étudiées, nous n 'avons en général aucune observation directe 
de l'éclosion, mais seulement des suppositions des auteurs ; ceux-ci tendent 
souvent à admettre une indépendance relative du jeune adulte dans sa 
sortie hors du cocon. 

Pour Ponera coarctata var. pennsytvanica, FOREL (1899) «soupçonne» la sortie hors 
du cocon sans l'aide des ouvrières. Il semble que FOREL tire surtout argument du pré-
tendu «abandon» des cocons par les ouvrières que l'on dérange (cf. p. 43). Son opi-
nion, cependant, a été reprise bien souvent (ESCHERICH, 1906, p. 76 ; etc...). Mais 
WHEELER (1900 b), isolant des cocons de la même espèce, n'obtient aucune éclosion. 

En ce qui concerne Euponera gilva, var. hardeni, HASKINS (1931) opine pour l'apti-
tude à l'éclosion indépendante; mais, en fait, les ouvrières paraissent intervenir fort 
activement dans la sortie du jeune adulte hors du cocon. 

Chez Ponera eduardi, j 'ai observé les faits suivants : l'éclosion se fait 
t an tô t par l'orifice postérieur du cocon (qui a déjà servi au rejet du méco-
nium et des exuvies prénymphale et nymphale ; cf. p. 28, 32 et 33), tan tô t 
par un orifice qui s'ouvre ventralement, au tiers antérieur du cocon : 
cette fenêtre est-elle découpée dans la paroi du cocon par les ouvrières 
âgées, ou bien par le jeune adulte (comme chez Stigmatomma pallipes ; 
cf. W H E E L E R , 1900 b) ? Je ne puis encore l ' indiquer de façon sûre. La jeune 
ouvrière joue un rôle très actif dans son éclosion, marchant et progressant 
d'elle-même à l ' intérieur du cocon, soit vers l 'avant, soit vers l'arrière. 
En même temps, elle est de temps en temps léchée par des ouvrières ; 
de plus celles-ci, à intervalles éloignés, mordillent le bord de l'orifice 
de sortie, et parfois exercent une traction sur le jeune adulte (sur ses 
tarses postérieurs ou sur ses mandibules, selon que la sortie s'effectue 
par l 'arrière ou par l 'avant). Parfois les ouvrières pincent le cocon, en son 
milieu, avec leurs mandibules. Bien qiïintermittente, il est possible que cette 
action des ouvrières âgées soit indispensable. Dans les quelques essais 
d'isolement de cocons que j 'ai pratiqués chez P. eduardi, l'éclosion n 'a 
jamais pu aller jusqu'à son terme. Certaines observations me font envi-
sager Vhypothèse suivante : l 'activité des ouvrières autour du cocon joue-
rait, en particulier, un rôle de stimulant sur la progression du jeune adulte 
hors de son enveloppe. 

c. Chez les Myrmecia et Promyrmecia [Myrmeciini), après la mue imaginale, qui a 
lieu dans le cocon (cf. p. 33), les ouvrières aident les adultes encore incomplètement 
pigmentés à sortir de ce cocon. Expérimentalement, une partie des cocons privés du 
secours des ouvrières fournit des adultes : ceux-ci peuvent sortir indépendamment, 
mais avec quelque retard et déjà pigmentés (C. P. et E. F. HASKINS, 1950 a). 

d. Les Amblyoponini se montrent à cet égard encore plus primitifs (en considérant 
comme une marque d'évolution sociale la plus grande dépendance de l'individu à l'égard 
du groupe) : après la mue imaginale qui s'effectue dans le cocon, l'adulte ronge lui-
même son enveloppe, un peu en arrière du pôle antérieur, puis il sort seul et tout à 
fait indépendamment des ouvrières ; d'ailleurs, sa pigmentation est déjà très avancée. 
Sans doute les ouvrières ne sont-elles pas sans prêter attention aux cocons en train 
de s'ouvrir, et parfois elles concourent à l'ouverture de l'enveloppe, ou à son arrache-
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ment. Mais à coup sûr l'éclosion peut s'effectuer sans aide, comme on l'a vérifié expéri-
m e n t a l e m e n t (WHEELER, 1900 b ; C. P . e t B . F . IIASKINS, 1951). 

Il y a donc, dans les variations de ce caractère éthologique d 'une tribu 
à une autre, une série de stades, — de V indépendance totale à la dépendance 
la plus complète, — qui paraissent bien avoir valeur évolutive. Il serait très 
intéressant de préciser l'allure que revêt cet acte chez un plus grand 
nombre d'espèces de Poneridse, et peut-être aussi d 'examiner s'il ne pré-
sente pas des variations au sein de la famille des Camponotidie (1). 

V. — LES SOINS DONNÉS AUX ŒUFS 

1 ° M A N I E M E N T D E S Œ U F S AU MOMENT DE LA P O N T E . 

Chez presque toutes les Fourmis, c'est la pondeuse elle-même (qu'il 
s'agisse de la reine, ou bien d 'une ouvrière féconde) qui saisit l'œuf dans 
ses mandibules lorsqu'il apparaît à l 'extrémité de son abdomen (qu'elle a 
replié ventralement), puis le t ransporte quelque temps dans le nid, enfin 
le dépose sur un amas d'oeufs. Il n'est pas rare que la pondeuse lèche son 
œuf, soit lorsqu'elle le tient encore dans ses mandibules, soit après l 'avoir 
déposé sur les autres œufs. 

Les premières descriptions exactes de ce processus datent de J A N E T , 
voire de L U B B O C K , et les faits semblent se dérouler de la même manière 
chez presque toutes les espèces. La position et le comportement des 
ouvrières fécondes, au cours de la ponte et aussitôt après, sont les mêmes 
que chez les reines normales. 

Mais il en va différemment chez quelques espèces dont la reine est très 
volumineuse, relativement aux ouvrières : par exemple chez les Solenopsis. 
La femelle replie bien son abdomen ventralement, mais sans que l'extré-
mité du gastre atteigne ses mandibules ; et ce sont les minuscules ouvrières 
qui saisissent les œufs à la sortie de la vulve et les emportent ; dans une 
société âgée, la reine ne touche pas ses œufs avec ses mandibules ou ses 
appendices, ni ne les lèche. Sans doute en est-il de même chez les Carebara 
et pour d 'autres Fourmis à dimorphisme extrême. 

J 'ai observé à plusieurs reprises un fait curieux dans des sociétés mixtes 
A'Epimyrma et de Leptothorax (2). Lorsqu'une ouvrière-hôte (Leptothorax) 

(1) Ches les Dorylidee qui ont des nymphes enveloppées, l'éclosion s'effectue de manière bien 
différente, d 'après la description qu'en donne SCHNEIRLA (1934) pour les Eciton. Sans doute, le 
jeune n'est que rarement capable de sortir seul ; mais il s 'agite dans son cocon ; en réponse, les 
adultes saisissent celui-ci et l 'entraînent hors des « murs » du bivouac. Les ouvrières tirent sur 
l'enveloppe, qui finit par se déchirer en son milieu, sous l 'action de leurs mandibules et peut-être 
aussi par suite des mouvements du jeune. Celui-ci est emporté à l ' intérieur de l'essaim,^ tandis 
que le cocon reste abandonné à l 'extérieur. On voit que, si l ' intervention des individus âgés est 
fort active et paraît indispensable, le jeune adulte manifeste aussi une activité réelle. 

(2) Epimyrma kraussei Em. de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), et Epimyrma sp. 
{sp. nova ?) des Eyzies (Dordogne). 
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pond un œuf (1) à peti te distance de la reine parasite (Epimyrma ) , il 
arrive que celle-ci s 'approche et saisisse dans ses mandibules l'œuf de 
l'ouvrière, qui le lui cède immédiatement, sans résistance. La reine para-
site commence aussitôt à sucer cet œuf et le consomme entièrement (2). 

2 ° G R O U P E M E N T D E S Œ U F S . 

E n ce q u i c o n c e r n e les so ins d o n n é s a u x œ u f s , c o m m e à b i e n d ' a u t r e s é g a r d s , u n 
c e r t a i n n o m b r e d e Poneridse t r è s a r c h a ï q u e s s ' o p p o s e n t à t o u t e s les a u t r e s F o u r m i s . 
Chez la p l u p a r t de s espèces d e Myrmeciini, les œ u f s , s u b s p h é r i q u e s , s o n t d i s s é m i n é s 
d a n s le n id (C. P . e t E . F . HASKINS, 1950 a). Chez q u e l q u e s espèces d e c e t t e t r i b u t r è s 
p r i m i t i v e , te l le Promyrmecia pilosula, ils f o r m e n t p a r f o i s de s a m a s . 

Chez t o u t e s les a u t r e s F o u r m i s , y c o m p r i s les a u t r e s f o r m e s d e Poneridse (3), les œ u f s , 
ob longs ou a l longés (4), s o n t r a s s e m b l é s en a m a s s o u v e n t dense s , p a r f o i s r a m i f i é s e t 
p a r c o u r u s d e c a n a u x é t r o i t s où c i r c u l e n t les ouv r i è r e s . I ls a d h è r e n t f o r t e m e n t les u n s 
a u x a u t r e s , a ins i q u e — é v e n t u e l l e m e n t — a u c o r p s d e s l a r v e s ou des a d u l t e s : c e t t e 
a d h é r e n c e es t -e l le d u e à u n e e x s u d a t i o n p r o p r e d e l ' œ u f , ou p l u t ô t à la sa l ive d e s 
o u v r i è r e s ? I l es t difficile d e le d i re . 

(1) Il n 'est pas rare que, dans une société de Leptothorax parasitée par des Epimyrma, les ouvrières 
pondent des œufs. GOSSWALD (1930, 1933) l 'a observé chez Epimyrma gôsswaldi, et je l'ai vu aussi 
dans les espèces que j 'ai étudiées (cf. p. 36, note 1). Mais ces œufs ne sont pas tous consommés 
par la reine parasite, selon le mode décrit ici. Ce n'est le sort que d 'une partie d 'entre eux ; et il 
s'agit, semble-t-il, d 'œufs de petite taille, peut-être non viables. D'autres œufs sont déposés sur 
l 'amas commun par l 'ouvrière pondeuse, et sans doute respectés par la suite. GOSSWALD, d'ail-
leurs, indique que ces œufs se développent et donnent naissance à des ouvrières Leptothorax, ce 
qui assurerait la pérennité de la société mixte. 

Quant à l'existence même d'ouvrières pondeuses, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que 
c'est un fait assez fréquent chez beaucoup d'espèces de Fourmis : non seulement dans des cas parti-
culiers comme celui des Œcophylles (BHATTACHARYA, 1943 ; LEDOUX, 1949), ou bien celui de 
Ponera eduardi, dont certaines sociétés possèdent des mâles ergatoïdes et des ouvrières pondeuses, 
et aucune vraie femelle (LE MASNE, 1948, 1953) ; mais aussi chez des espèces à biologie beau-
coup plus banale, comme les Myrmica ou les Leptothorax. Ainsi que je l 'ai déjà signalé (LE MASNE, 
1950-1952, p. 138), j 'a i observé à maintes reprises, dans plusieurs espèces appar tenant à ces 
deux genres, la ponte d 'œufs par les ouvrières en présence de la femelle (reine normale de la 
société) et tout près de celle-ci, voire en contact avec elle. La présence de la reine, chez les Fourmis, 
ne semble nullement inhiber la fécondité des ouvrières; ou, tout au moins, s'il y a inhibition (ce dont 
je doute fort), celle-ci n 'est point constante, ni totale. 

(2) Il n 'est pas rare que des œufs soient consommés par la femelle, par les ouvrières ou par les 
larves (cf. p. 11, p. 45), non seulement au cours de la fondation de la société avec claustration, mais 
aussi dans des sociétés âgées et équilibrées, même si elles sont largement approvisionnées. Dans 
l 'observation mentionnée ci-dessus, ce n'est donc pas la consommation même de l'œuf qui est 
intéressante, mais le fait que la femelle s'approche de l'ouvrière aussitôt après la ponte et lui prend 
l'œuf des mandibules. 

(3) Les œufs sont groupés en amas chez les Amblyoponini, autre tribu archaïque parmi les 
Ponérides (C. P. et E. F. HASKINS, 1951), chez les Proceratiini (HASKINS et ENZMANN, 1938), 
chez les Ponerini (WHEELER, 1900 a, etc. ; LE MASNE, pour Ponera eduardi). 

(4) Sauf chez les Myrmeciini, les œufs de Ponérides présentent souvent une forme plus allongée 
que ceux des autres Fourmis. Chez quelques genres (Pachycondyla, Leptogenys), ils sont disposés, 
au sein des amas, de manière assez régulière, parallèlement les uns aux autres (WHEELER, 1900, a). 
Ce n'est nullement le cas chez Ponera eduardi. 
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3 ° L É C H A G E D E S Œ U F S . 

Chez toutes les Fourmis (saut les Myrmecia : C. P. et E. F. HASKINS, 1950 a), les 
œufs sont fréquemment léchés par les ouvrières, ou par la femelle fondatrice. Dans 
certaines espèces, la reine, après avoir achevé la fondation de la société, continue à 
lécher les œufs. 

* * * 

4 ° « M A R T È L E M E N T » D E S Œ U F S . 

J 'a i constaté chez Leptothorax recedens un comportement curieux et 
difficilement explicable. La reine, durant les longues heures qu'elle passe 
sur les œufs, se met de temps en temps à frapper Vun de ceux-ci avec ses 
mandibules entrouvertes, par séries de quatre à huit coups très rapprochés, 
séparées par des intervalles plus ou moins longs. Lorsque les conditions 
d'observation sont très favorables, on peut voir la coque de l'œuf se dépri-
mer à chaque coup frappé, sous la poussée des mandibules de la reine. On 
serait tenté de voir là une sorte de « sollicitation », qui s'adresserait mieux 
aux larves : il n 'en est rien, semble-t-il, car la reine ne frappe presque 
jamais une larve de cette manière. A deux reprises seulement (durant des 
observations très prolongées), j 'ai vu une ouvrière adopter le même com-
portement, mais de manière très brève. La reine, au contraire, exécute 
parfois cet acte durant des heures, avec des arrêts, des déplacements de 
l 'animal, et des reprises du même geste, souvent sur le même œuf. Je ne 
suis pas encore en mesure de dire quelle peut être la signification d 'un tel 
comportement. 

* * * 

VI. — GROUPEMENT, RÉPARTITION ET TRANSPORT DU COUVAIN 

La façon dont les Fourmis groupent larves, œufs et cocons, et les répar-
tissent dans le nid, le t ransport de ce couvain d 'un point à un autre de la 
fourmilière, ou bien à l 'extérieur lorsqu'elles changent de nid, tous ces 
faits sont connus grosso modo depuis les plus anciens observateurs : R É A U -

M U R , P . H U B E R et bien d 'autres se sont étendus sur ce sujet avec un enthou-
siasme, une admiration, qui d'ailleurs n'excluaient, en bien des cas, ni la 
précision ni l 'exactitude des observations. Dans la l i t térature myrmécolo-
gique plus récente, on trouve aussi sur ces faits des remarques fort nom-
breuses, à vrai dire très dispersées et le plus souvent accessoires par 
rapport à l 'ensemble du travail entrepris. 

Je ne tenterai pas ici de faire l ' inventaire de ces données et me contente-
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rai de rappeler les notions classiques qui semblent les plus valables, en y 
a jou tan t quelques remarques et le résultat d'observations personnelles. 

1 ° G R O U P E M E N T ET E N T A S S E M E N T DU COUVAIN. 

Chez la plupart des Fourmis, œufs (cf. p. 37), larves, nymphes ou 
cocons sont accumulés par les ouvrières en amas denses, souvent sur plu-
sieurs couches. Les larves sont au contact les unes des autres (1). Lorsque 
les amas de larves sont très épais, ils sont percés de véritables canaux dans 
lesquels circulent les ouvrières : c'est le cas chez les Solenopsis, mais aussi 
pour bien d 'autres Fourmis comme les Crematogaster, les Tapinoma, etc. 

Il arrive que les larves soient plus dispersées. J 'en citerai deux cas. Dans 
des sociétés peu populeuses comme celles des Stenamma, des Myrmecina, 
mais surtout des Leptothorax (s.-g. Mychothorax non compris), si l 'emplace-
ment occupé par le nid est assez grand, on observe souvent (dans la nature 
comme en élevage) une certaine dispersion des larves, surtout des plus 
âgées. Chez Ponera eduardi (dont les larves sont fixées au substrat par 
quatre pseudopodes dorsaux), cette dispersion est la règle dans presque 
toutes les sociétés : jamais deux larves, même néonates, ne sont placées au 
contact l 'une de l 'autre (2). 

2 ° C L A S S E M E N T DU COUVAIN PAR CATÉGORIES. 

On le sait depuis bien longtemps, dans la plupart des fourmilières il 
existe un classement approximatif du couvain par catégories : œufs, cocons 
ou nymphes, larves (et très souvent même les larves de taille différente) 
forment des amas distincts, ou bien sont placés dans des logettes séparées. 

Cette répartit ion est plus ou moins net te selon les espèces, en particulier 
en ce qui concerne les larves de taille diverse. De toute façon elle est, 
bien entendu, approximative : elle se manifeste soit à un examen global, 
soit à une étude statistique précise; mais il y a des variations d 'une société 

(1) Cet entassement des larves n 'entraîne normalement aucun cannibalisme, ni dans la nature 
ni dans des élevages bien nourris ; et celà même avec les larves les plus entomophages (Myrmica, 
Aphsenogaster, etc.) : fussent-elles « mobiles » ou prétendues telles (cf. p. 16 sq.), ces larves ne 
prennent que la nourriture offerte par les ouvrières; et, s'il arrive qu'elles consomment des œufs 
ou des larves plus petites qu'elles, ce sont presque toujours les ouvrières qui les ont placés sur leur 
bouche (cf. p. 18), et non pas elles qui les auraient saisis dans les amas au sein desquels elles se 
trouvent. Au moins toutes mes observations m'amènent-elles à cette conclusion. 

(2) Il en est de même probablement chez les autres Ponera à larves pourvues de pseudopodes ; 
mais aussi sans doute chez bien d 'autres Ponérides. Chez les Myrmeciini (C. P. et E. F. HASKINS, 
1950 a) et chez les Amblyoponini {id., 1951), les jeunes larves sont agglomérées en paquets, tandis 
que les larves plus âgées sont dispersées sur le sol des loges. 
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à une autre, ou d 'un moment à l 'autre, et des exceptions individuelles : 
quelques larves moyennes peuvent être logées au milieu des plus 
petites, etc... 

Ainsi compris, le classement du couvain par catégories est un fait assez 
général, qui se retrouve chez beaucoup de Ponérides ; c'est le cas chez 
Ponera eduardi, non seulement pour les oeufs ou les cocons, mais aussi pour 
les larves : leur espacement (cf. page précédente) n'empêche pas leur 
classement par ordre de taille. 

Les toutes jeunes larves sont en général assez vite séparées du paquet 
des œufs par les ouvrières. Parfois, cependant, elles restent accolées aux 
œufs durant quelques heures ou quelques jours, et sont nourries là (Sole-
nopsis, etc.). Chez la Ponéride Proceratium croceum, les larves néonates 
restent trois ou quatre jours sur les amas d'œufs, dont les ouvrières ne 
paraissent pas les distinguer ( H A S K I N S , 1 9 3 0 ) . 

Il est prématuré, je pense, de chercher à indiquer quels sont les facteurs 
qui déterminent ce classement du couvain. En tout cas, l 'existence même 
du classement montre que les ouvrières sont capables de discerner à quelle 
catégorie appartient tel ou tel individu du couvain ; ou du moins certains 
caractères propres à chaque catégorie (taille, forme, structure du tégu-
ment, mobilité) agissent sur les adultes comme des stimuli distincts, entraî-
nant, de leur part , des réactions définies et différentes. 

* 
# * 

3 ° R É P A R T I T I O N DU COUVAIN DANS LE NID. 

A. Il est bien connu, et depuis fort longtemps, que, dans beaucoup de 
fourmilières, non seulement le couvain est groupé en catégories distinctes, 
mais de plus ces catégories occupent des emplacements différents dans le nid. 

a. Ce phénomène est en général peu manifeste dans les nids peu peuplés 
{Leptothorax s. s. et Leptothorax s.-g. Temnothorax ; Stenamma; Myrmecina). 
Tout au plus, lorsque la société occupe une loge unique, observe-t-on que 
les œufs et les plus jeunes larves sont placés plus fréquemment au milieu 
du nid qu'à la périphérie. 

b. Par contre, cette répartit ion apparaî t souvent de manière nette dans 
des fourmilières populeuses et terricoles, que le nid soit entièrement souter-
rain (recouvert ou non par une pierre) ou qu'il se continue par un dôme 
formé de terre ou de brindilles. En général, les stades les plus jeunes 
occupent les couches profondes du nid, tandis que les plus âgés, en parti-
culier nymphes ou cocons, se t rouvent placés plus haut . Ce fait est très 
inégalement marqué selon les espèces. Même lorsque cette répartit ion est 
nette, elle conserve un caractère approximatif et purement statistique ; 
mais il n 'est pas rare non plus que tel ou tel stade manque complètement 
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à une certaine profondeur et à un moment donné. Dans une même four-
milière, cette répartit ion varie au cours de la saison et souvent durant 
la journée : si, par exemple, les très jeunes larves manquent en surface 
au fort de l'été, on peut les y trouver au printemps, — voire même aux 
heures matinales de l'été, — en même temps que les reines. 

Une telle réparti t ion s'observe aussi chez les Ponérides : chez Ponera 
eduardi, par exemple, il est fréquent que seuls les cocons et quelques 
ouvrières se t rouvent près de la surface : sous une pierre, ou bien sous une 
mince couche de terre, voire (en des lieux abrités du soleil) entre deux 
feuilles sèches tombées sur le sol. Selon divers auteurs, certaines Ponérides 
exotiques vont jusqu'à exposer directement leurs cocons au soleil : je pense 
que cette observation appelle vérification. 

e. Il semble qu'une répartition analogue du couvain puisse exister chez des Fourmis 
arboricoles à nid aérien. LEDOUX (1949, p. 381) a observé que, dans les nids d'Œcophylla 
longinoda, les loges les plus internes contiennent tous les œufs, la plupart des jeunes 
larves et 40 à 60 p. 100 des larves âgées, tandis que les loges périphériques ne ren-
ferment jamais d'œufs, rarement des jeunes larves, mais quelques larves âgées et la 
quasi-totalité des prénymphes et des nymphes. Il s'agit encore ici d'une répartition 
statistique, sujette à des variations. Il existe une analogie frappante entre cette 
répartition, de la périphérie au centre du nid arboricole, et la stratification du couvain 
de beaucoup de Fourmis terricoles, de la surface à la profondeur. Il serait intéressant 
de savoir si des faits analogues se retrouvent chez d'autres Fourmis arboricoles à nid 
aérien, comme certains Crematogaster tropicaux. 

B. Quels sont les facteurs qui déterminent la répartition du couvain 
dans le nid ? Ils semblent de deux ordres différents, qui interfèrent à 
coup sûr. 

a. Le rôle des facteurs microclimatiques (surtout température et humidité) 
est assurément très important : nymphes ou cocons sont placés aux points 
les plus chauds du nid, tandis que le couvain jeune est logé dans les régions 
plus humides et de température moins élevée. Du moins, en est-il ainsi, 
grosso modo, pour les espèces terricoles chez qui le couvain présente une 
stratification, et peut-être aussi dans le cas des Œcophylles (cf. plus haut). 

Si l'intervention globale des facteurs microclimatiques est certaine en bien des cas, 
par contre nous sommes mal renseignés sur les modalités de cette action dans le détail ; 
et surtout nous ignorons à peu près complètement la manière dont ils agissent. Je ne 
crois pas qu'on puisse trouver une explication suffisante dans une simple addition des 
réactions orientées des adultes et de l 'attraction incontestable que le couvain exerce 
sur eux. Le mécanisme mis en jeu semble beaucoup plus complexe. 

D'autre part, la répartition du couvain, non plus que les variations qu'elle présente 
dans le temps ne paraissent correspondre à une nécessité. Comme en bien d'autres 
cas, le preferendum (ou la zone «choisie» par les ouvrières pour telle catégorie du couvain) 
n'est pas en concordance avec un optimum ; et la zone évacuée en cas de variations 
climatiques ne correspond pas davantage à une zone léthale (1). 

(1) Ent re bien d'autres, un fait l ' indique. Chez Pheidole pallidula, parexemple, le couvain jeune 
(en même temps que la reine) est entraîné en profondeur, loin de la sécheresse : par des journées 
d 'élé ensoleillées, il est généralement invisible immédiatement sous les pierres. Cependant lors-
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b. Le rôle des réactions interindividuelles est très important aussi ; ces 
réactions sont impliquées dans l 'action même des facteurs micro-clima-
tiques (cf. plus haut) ; d 'autre part , elles agissent directement, indépen-
damment de tout facteur écologique. 

La position de la reine apparaî t chez certaines Fourmis comme un 
facteur important de la répartit ion du couvain. Chez les Solenopsis, la 
femelle féconde (très volumineuse par rapport aux ouvrières et à la plus 
grande partie du couvain) est capable de se déplacer seule, mais peut aussi 
rester durant des semaines au même point du nid, logée dans une cuvette 
creusée au sein de l 'amas des larves. En totali té ou en partie, les amas 
d 'œufs sont déposés non loin d'elle. Si on l 'amène à changer de place, 
tan tô t elle revient à l'ancien emplacement, t an tô t elle s'installe ailleurs : 
une partie des œufs est alors transportée par les ouvrières à son voisinage 
immédiat (1). Au moins dans certains cas, il semble donc que les ouvrières 
manifestent une réelle tendance à rapprocher les œufs de la reine. 

La position des ouvrières immatures est souvent particulière : au voisi-
nage du couvain jeune, ou, au contraire, près des cocons et des nymphes. 
Il est difficile de dire s'il s 'agit là d 'un facteur déterminant en quoi que 
ce soit la répartition du couvain. 

La position des ouvrières les plus petites (dans les espèces à poly-
morphisme continu) pourrait intervenir lorsque ces ouvrières s'occupent 
davantage du couvain que les grands individus, et dans les cas où elles 
se cantonnent dans les couches les plus profondes du nid (ou dans sa zone 
la plus interne pour les Œcophylla ; cf. plus haut). Mais nous manquons 
de preuves à cet égard. D'autre part (encore que les facteurs de la répar-
tition du couvain puissent différer d 'une espèce à une autre), il ne faut 
pas oublier que les œufs, les larves et les cocons présentent une stratifi-
cation particulièrement net te chez des Fourmis à ouvrières à peu près 
monomorphes (par exemple chez beaucoup de Lasius). 

* 
* * 

C. L'évacuation rapide du couvain par les ouvrières en cas de trouble 
brusque apporté au nid naturel ou artificiel (par l 'observateur ou par 
une cause quelconque) est un phénomène bien connu, qui se ra t tache 
étroitement aux faits mentionnés plus haut : mais ce phénomène est plus 
accessible à une étude expérimentale que les variations lentes de la répar-
tition du couvain (2). 

qu'un nid de Pheidole est installé très au-dessus du sol, entre des pierres entassées, on continue, 
même au fort de l 'été, à trouver reines, œufs et jeunes larves au niveau le plus élevé, parfois sous 
la première pierre soulevée ; malgré cette situation peu habituelle, ces colonies sont prospères 
et souvent très populeuses. Bien que la situation du nid empêche les ouvrières de réaliser la strati-
fication habituelle du couvain, celui-ci ne périclite nullement. 

(1) Bien entendu, je cite là des cas où le t ransport des œufs est assez rapide pour qu'on soit 
assuré qu'il ne s'agit pas d 'une nouvelle ponte. 

(2) Il y aurait lieu d 'étudier aussi les cas où, dans la nature, le couvain est « déménagé » par 
les ouvrières d'un nid à un autre, d'une manière apparemment spontanée, en tout cas sans inter-
vention de l 'observateur. Mais cette étude nous entraînerait trop loin. Je rappellerai que non 
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Un fait banal et universellement connu mériterait une étude approfon-
die : lorsqu'un nid (naturel ou expérimental) est soumis brusquement à un 
éclairage assez intense, les ouvrières « déménagent » rapidement le couvain 
vers une région plus obscure (bien souvent, elles commencent par les œufs 
et les jeunes larves et finissent par les nymphes ou les cocons). Pour une 
intensité plus forte, elles-mêmes évacuent la zone éclairée. Dans ce compor-
tement interviennent à la fois des cinèses ou des taxies, et des stimula-
tions exercées par le couvain sur les ouvrières, comme en ce qui concerne 
la répartit ion et les déplacements normaux du couvain (cf. p. 41-42). Mais 
l ' irruption de la lumière, si artificiel que soit cet accident, permet peut-
être des observations plus précises. 

Cette expérience simple, et d 'autres analogues, permettent en tout cas 
de constater que les larves ne sont nullement inertes devant des modifications 
des conditions extérieures. Un éclairement brusque et intense (même sans 
chauffage), une élévation de la température, un déplacement de l'air, etc., 
déterminent chez elles, en certains cas, une vive agitation : soulèvement de 
la tête, et mouvements du thorax chez ies larves orthocéphales. Cette 
réaction paraît provoquée directement par le stimulus physique employé 
(on peut la déclencher chez des larves isolées) et non par l 'agitation des 
adultes. Il semble que ces réactions des larves ne restent pas sans effet 
sur les ouvrières. Sans déclencher peut-être leur agitation, elle contribue 
à l 'entretenir, et peut ainsi concourir à provoquer ou à accélérer le 
transport du couvain. 

Ce type de relations entre le couvain et les adultes n'est pas sans évoquer les faits 
que SCHNEIRLA (1938, 1944, 1950) a si bien mis en évidence pour les Eciton, chez 
qui le comportement et les déplacements des ouvrières et de toute la société 
dépendent en grande partie de l'activité alimentaire et de l'agitation du couvain. 

Le transport et l'évacuation rapides du couvain en cas de trouble brusque 
de la société, contrairement à certaines indications, sont des faits très 
généraux, qui se retrouvent chez toutes les Fourmis, y compris les Ponérides. 

Plusieurs auteurs (BIRÔ, in EMERY, 1899, pour Ponera stigma ; FOREL, 1899, chez 
P. coarctata var. pennsylvanica ; VAN BOVEN, 1947, pour la P. coarctata d'Europe) 
ont été frappés de voir un certain nombre de larves et surtout de cocons rester « aban-

seulement ces faits se présentent de manière régulière et spécifique chez les Fourmis nomades 
(Eciton, Anomma), mais qu'ils apparaissent sporadiquement chez bien d 'autres Fourmis. Sans 
cause apparente, il n 'est pas très rare de voir des Myrmica t ransporter un grand nombre de 
larves à la surface du sol, d 'un orifice de nid à un autre. Chez Aphsenogaster testaceo-pilosa, j 'ai 
assisté (une seule fois) à un déménagement massif, paraissant intéresser toute une société : portant 
larves ou nymphes, les ouvrières, en file assez serrée, parcouraient dans un seul sens une distance de 
5 à 6 mètres. Des faits analogues ont été observés par divers myrmécologues chez des espèces 
habituellement sédentaires. 

Lorsqu'on est le témoin d 'un tel « déménagement » occasionnel d 'une société de Fourmis, il est 
toujours très difficile de savoir si l'on assiste au t ransport d 'une partie du couvain d 'un nid à un 
autre, au sein d 'une société polycalique, — ou s'il s 'agit de l 'évacuation complète d 'un ancien nid, 
et de l 'occupation d 'un nouvel emplacement, — ou encore si l 'on se trouve en présence d 'un cas 
de fragmentat ion de la société (sociotomie), analogue à ceux que GRASSE et NOIROT (1950) ont 
observés chez certains Termites tropicaux. 
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donnés » par les ouvrières lorsqu'on découvre le nid. Mais, étudiant P. coarctata penn-
sylvanica, WHEELER (1900 b) constate que l'abandon des cocons est tout provisoire : 
les ouvrières reviennent ensuite et les emportent dans les galeries profondes du nid. Pour 
d'autres espèces (Pachycondyla harpax, Leptogenys elongata, Odontomachus hœmatodes), 
il indique (1900 a) que, dans l'ensemble, les ouvrières prennent d'abord soin des œufs, 
ensuite des larves, et enfin seulement des cocons. A vrai dire, la même observation 
est valable, grosso modo, pour la plupart des Fourmis. 

La situation n'est pas différente chez Ponera eduardi, que j 'ai étudiée. 
Sans doute, lorsqu'on découvre sous une pierre 100 à 200 cocons, accompa-
gnés seulement de 12 à 15 ouvrières (fragment probable d 'une société 
plus importante), un certain nombre de cocons restent abandonnés. Mais 
le brusque déplacement de la pierre qui recouvrait le nid est un événement 
aussi artificiel que possible ! On obtient à cet égard des indications plus 
exactes en expérimentant sur une société mieux équilibrée et installée 
depuis longtemps dans un appareil d'élevage : lorsqu'un trouble important 
l 'amène à « déménager », tout le couvain est t ransporté avec une prestesse 
qui ne le cède en rien à celle des Fourmis supérieures. Les ouvrières imma-
tures s'en vont parmi les premières, sans être portées et sans rien trans-
porter. Les ouvrières âgées font la navet te pour transporter le couvain : 
œufs et larves d'abord, tandis que les derniers cocons (et quelques grosses 
larves parfois) restent en arrière, mais sont finalement emportés eux aussi. 

Il semble donc qu'en ce qui concerne le t ransport du couvain lors des 
déplacements de la société, on ne relève pas de différence importante entre 
Fourmis supérieures et Ponerini. Il serait utile d'étudier ce phénomène 
chez les Ponérides inférieures, mais une brève mention de W H E E L E R 

à propos de Stigmatomma pallipes (1900 b, p. 62) indique qu'il doit en être 
de même chez les Fourmis les plus primitives. 

* 
* * 

VII. — LES RAPPORTS ENTRE SEXUÉS ET COUVAIN 

Une étude détaillée des relations entre le couvain et les sexués serait 
très longue ; elle engloberait l 'examen de la fondation des sociétés, que je 
ne prétends pas entreprendre ici. J ' indiquerai seulement quelques faits. 

1° Les femelles ailées, avant le vol nuptial, n 'ont que peu de rapports 
avec le couvain. Il arrive cependant que certaines d 'entre elles se sai-
sissent d 'œufs ou de larves, lorsque la société est dérangée. Il en est ainsi 
surtout pour les espèces où la différence de taille entre la reine et l'ouvrière 
est minime. J 'ai observé le fait chez Ponera eduardi, chez des Lepto-
thorax, chez divers Myrmica. La même observation a été faite chez bien 
d 'autres Fourmis (cf., par exemple, F O R E L , 1920, p. 220, 272, etc.). 

2° Les mâles ailés n 'ont presque jamais de rapports avec le couvain. 
Chez la plupart des espèces, ils ne lèchent jamais les larves. Mais, chez 
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Ponera eduardi, j ' a i obse rvé q u e les mâles ergatoïdes, aptères, l è c h e n t que l -
que fo i s les l a r v e s : m ê m e p o u r ces m â l e s t r è s pa r t i cu l i e r s , le f a i t es t r a r e ; 
a s s u r é m e n t , l 'on ne p e u t vo i r là un v é r i t a b l e c o m p o r t e m e n t d ' o u v r i è r e s . 

3° La femelle fondatrice qu i p r a t i q u e la f o n d a t i o n i n d é p e n d a n t e m a n i f e s t e 
à l ' é g a r d d u c o u v a i n un c o m p o r t e m e n t t r è s a n a l o g u e à celui des ouvr iè res . 

a. S'il y a c l a u s t r a t i o n pa r t i e l l e de la femel le e t a p p r o v i s i o n n e m e n t 
progressif des l a rves , c o m m e chez les Myrmeciini, c e t t e ana log ie v a f o r t 
loin : les f o n d a t r i c e s de Myrmecia c h a n g e n t de r é g i m e a l i m e n t a i r e a u 
m o m e n t où les p r e m i è r e s l a r v e s na i s s en t , e x a c t e m e n t c o m m e les ouv r i è r e s 
d ' u n e société âgée lors de l ' a p p a r i t i o n de nouve l l e s couvées l a rva i r e s . 

b. L o r s q u ' i l y a c l a u s t r a t i o n t o t a l e e t f o n d a t i o n i n d é p e n d a n t e , le c o m p o r -
t e m e n t de la f o n d a t r i c e d i f fè re é v i d e m m e n t de celui des ouvr i è re s p a r 
l ' ab sence des a c t i v i t é s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , e t le r é g i m e des l a r v e s en est 
modi f ié . C e p e n d a n t ces femel les d o n n e n t a u c o u v a i n les m ê m e s soins q u e 
les ouvr iè res . M ê m e lo r sque la re ine est de ta i l le cons idé rab le p a r r a p p o r t 
à ses l a rves (Lasius, e t encore p lus Solenopsis), elle soigne le c o u v a i n 
c o m m e le f e r o n t ap rè s elle les ouvr iè res « nour r i ces ». 

Chez les Carebara, la différence de taille entre ouvrières et femelles est énorme : 
les ouvrières de C. vidua ont une longueur de 1,6 à 2 millimètres, la femelle mesure 
24 millimètres. A la suite des remarques d'ARNOLD (1916, p. 252) sur cette espèce 
africaine, on a longtemps cru que la fondatrice de Carebara, incapable de soigner ses 
larves minuscules, était suppléée dans ce travail par des ouvrières, qu'elle emportait, 
accrochées à ses pattes, quand elle quitte son nid d'origine pour effectuer le vol nuptial. 
Souvent citée comme reposant sur une observation effective (bien qu'ARNOLD écrive 
seulement " it is probable ", " I am inclined to suspect... ", etc.), cette opinion « clas-
sique » est loin d'avoir été confirmée. Elle repose tout entière sur la disproportion 
des deux castes, et sur le fait que les ouvrières sont en effet capables de s'accrocher aux 
femelles lorsqu'on les prélève dans la termitière où est installé leur nid. Elles peuvent 
s'accrocher aussi aux poils des tarses des mâles (même quand ceux-ci sortent normale-
ment du nid, puisqu'on les trouve ainsi sur des mâles pris aux lumières) (1). Mais 
BEQUAERT a décrit dès 1913 (p. 428) le vol nuptial d'un Carebara, sans rien mentionner 
de tel. Et récemment LOWE (1948) a montré — au moins pour un Carebara de Malaisie 
-— que la femelle fonde sa société toute seule ; encore que l'étude détaillée du nourris-
sage reste à faire, cette fondatrice semble tout à fait capable de nourrir ses larves, 
malgré l'extraordinaire différence de taille. 

Les cas de fondation dépendante ne sont pas rares (et combien intéressants !) chez les 
Fourmis. Et peut-être les diverses espèces de Carebara procèdent-elles selon des 
méthodes différentes. Mais cet exemple montre qu'en cette matière comme en tant 
d'autres une description éthologique fondée sur des faits morphologiques, voire sur une 
brève observation au cours d'une capture, risque fort de se trouver infirmée à plus ou moins 
bref délai. 

c. Une dernière remarque à propos de la fondation des sociétés. On sait — et j 'ai 
constaté à maintes reprises — que, chez les Fourmis supérieures, des œufs et des larves 
sont consommés par la reine fondatrice, et donnés par elle aux larves : cela de manière 
fréquente et sans doute régulière. Il en est de même chez les Poneridœ, même chez des 
formes aussi inférieures que les Amblyopone ; mais ce comportement fait défaut chez 

(1) Rappor tan t cette observation, WHEELER (1922, p. 172) se demandait si les ouvrières peuvent 
passer sur les pat tes des femelles durant l 'accouplement... 
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des Ponérides à bien des égards encore plus archaïques, les Myrmecia (C. P. et E. F. 
HASKINS, 1 9 5 1 , p . 4 4 2 ) . 

4° Au contraire de la fondatrice, la reine d'une société âgée, au moins chez 
les Fourmis supérieures, n 'a jamais, à l'égard du couvain, le même compor-
tement que les ouvrières. 

a. Chez la plupart des Fourmis supérieures, elle ne va jamais à la nour-
riture, même si celle-ci est toute proche (sauf dans une société en voie 
de dépérissement très avancé). En outre, elle ne distribue aucune nourri-
tu re solide aux larves ; elle ne semble leur donner que peu ou pas d'ali-
ments liquides régurgités ; elle ne participe pas à l 'entassement de m a t é -
riaux sur les larves qui von t filer leur cocon. 

Chez les espèces à reine peu volumineuse (Leptothorax, Myrmica, etc.), 
celle-ci entretient cependant encore des rapports avec le couvain. Elle le 
tâ te souvent avec ses antennes, et le lèche parfois. Il arrive que les reines 
se saisissent de larves ou d'œufs, lorsque la société est dérangée. J 'ai décrit 
plus haut (p. 38) le comportement curieux de la reine de Leptothorax 
recedens à l 'égard de ses œufs. 

Chez les Fourmis à polymorphisme très accentué (Solenopsis), la reine 
ne semble plus avoir, dans la société âgée, aucun rapport avec le couvain. 
Je ne l'ai jusqu'ici jamais vu nourrir ni lécher les larves, ni même les tâter 
des antennes. Il en va de même pour les nymphes et les œufs. Ce sont les 
ouvrières qui saisissent ces derniers au moment de la ponte (cf. p. 36). 
Cependant la reine de Solenopsis est presque toujours couchée dans un 
creux marqué au milieu d'un amas de larves, ou sur le fond même du nid 
si cette « cuvette » creusée dans le couvain est très profonde (cf. p. 42) : 
il est donc fort possible que quelques-unes des larves recueillent certaines 
de ses exsudations ; celles-ci sont assurément de nature particulière, si 
l'on en juge par l 'activité avec laquelle les ouvrières, lorsque la reine se 
déplace, lèchent l 'emplacement qu'elle vient de quitter (quand cette sorte 
de cratère s'enfonce jusqu'au substrat). 

b. A la différence des Fourmis supérieures, chez les Ponérides les femelles 
(qui d'ailleurs ont le plus souvent une taille analogue à celle des ouvrières) 
conservent, dans la société âgée, une bonne part de leur activité, au moins 
à l'égard du couvain. Chez les Myrmeciini et les Amblyoponini, t r ibus 
les plus archaïques, les femelles continuent à jouer le rôle de « fourra-
geuses » en même temps que les ouvrières ; celles-ci semblent d'ailleurs 
incapables de leur régurgiter de la nourriture. Ces reines peuvent exercer 
longtemps une telle activité, voire même, en certains cas, durant toute la 
vie de la société (1). 

(1) Cf. WHEELER, 1933 ; HASKINS et ENZMANN, 1948 ; HASKINS, 1941, p. 214 ; C. P . e t 
E. F. HASKINS, 1950 a, p. 483 ; 1951, p. 439. 
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VIII. — L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS ENTRE LES JEUNES 
ET LES ADULTES CHEZ LES FOURMIS 

Toutes les fois que cela m'a été possible, j 'ai indiqué dans les pages 
précédentes les différences qui apparaissent dans les relations entre cou-
vain et adultes, lorsqu'on compare les diverses familles de Fourmis, — ou 
au moins les espèces que j 'ai pu étudier ou que j 'ai mentionnées ici. Si 
incomplet que soit cet exposé, il permet déjà de rechercher dans quelle 
mesure on peut suivre, à travers les divers groupes de Fourmis, Vévolution de 
tel ou tel comportement interindividuel. 

1° L'ensemble des faits exposés dans les paragraphes précédents montre 
que, lorsqu'on passe des tribus les plus primitives aux plus évoluées, les 
relations entre les adultes et le couvain apparaissent de plus en plus étroites ; 
Von voit se développer de plus en plus la dépendance des individus jeunes par 
rapport aux individus âgés. Cette conclusion s'impose avec une net te té 
particulière si l 'on examine, en l 'état actuel de nos connaissances, les 
faits éthologiques suivants : 

•— groupement et léchage des œufs par les adultes : absents chez les 
Myrmeciini, présents chez toutes les autres Fourmis ; 

— degré de mobilité et d'indépendance des larves : relativement dévelop-
pées chez les Ponérides archaïques (Myrmeci in i et Amblyoponini), beaucoup 
plus réduites chez les autres Fourmis, Ponérides supérieures comprises ; 

— importance relative des aliments bruts et des aliments régurgités dans 
le régime des larves : alimentation sans doute entièrement solide chez les 
Ponérides inférieures ; régime mixte mais surtout solide, même pour les 
très jeunes larves, chez les Ponérides supérieures (ou au moins chez cer-
taines Ponerinï) ; chez la plupart des Camponotides et des Myrmicides, 
régime liquide pour les larves jeunes, et mixte pour les larves âgées (à 
partir du troisième stade ?) : mais à des degrés divers, qui restent à préci-
ser ; enfin peut-être alimentation larvaire exclusivement à base de liquides 
dégorgés, chez les Dolichodérides ; 

— importance des échanges stomodéaux entre larves et ouvrières : absents 
(semble-t-il) chez les Ponérides archaïques (1) ; peu développés mais pré-
sents chez une Ponéride supérieure au moins (P. eduardi), et sans doute 
chez d 'autres Ponérides ; très développés chez les Fourmis supérieures ; 

—• mode d'enlèvement et de consommation des excreta liquides des larves : 
rejet spontané chez Ponera eduardi, provoqué ou spontané chez les 
Myrmicidœ ; dépôt des excreta larvaires sur le sol chez P. eduardi, consom-
mation très fréquente par les ouvrières chez les Myrmicidœ ; 

— réalisation de la mue imaginale et de la sortie du cocon : active et indé-
pendante des ouvrières chez les Amblyoponini, l'éclosion est active mais 

(1) Voir cependant note 1, p. 13. 



48 GEORGES LE MASNE 

normalement dépendante chez les Myrmeciini ; chez Ponera eduardi, elle 
est encore active, mais semble dépendre obligatoirement des ouvrières ; 
chez les Camponotidœ, elle est toujours dépendante, mais de plus tout à fait 
passive, puisque c'est, semble-t-il, la nymphe que les ouvrières font sortir 
du cocon (1). 

Notons que ce développement constant de la dépendance de V individu à 
l'égard de la société s'observe non seulement dans les relations du couvain 
avec les ouvrières, mais aussi dans les rapports entre adultes : échanges de 
nourriture, comportement prétrophallactique, t ransports réciproques entre 
adultes se montrent de plus en plus complexes, de plus en plus étroitement 
ajustés, et conditionnent de plus en plus strictement la dépendance réci-
proque, lorsqu'on va des Ponérides archaïques, en passant par les Ponérides 
supérieures, jusqu'aux familles de Fourmis les plus évoluées. 

Cette notion importante a été mise en évidence par l 'ensemble des tra-
vaux des anciens myrmécologues, en particulier par l 'œuvre de W H E E L E R ; 
elle a été récemment consolidée et développée grâce aux t r avaux de 
S C H N E I R L A ( 1 9 5 0 , etc.), et aux recherches de H A S K I N S et ses collaborateurs 
( 1 9 3 8 , 1 9 5 0 A, 1 9 5 1 , etc.) sur les Ponérides les plus archaïques. Cette 
notion évolutive se trouve encore confirmée et complétée par mes obser-
vations sur les échanges stomodéaux entre adultes chez Ponera eduardi 
( L E M A S N E , 1 9 5 2 ) , et par les faits mentionnés dans le présent mémoire 
quant à la biologie comparée du couvain chez cette espèce et chez d 'autres 
Fourmis plus évoluées. 

* * * 

2° De l'ensemble des faits rapportés dans cet exposé, et en particulier 
de ceux que j 'ai rappelés au paragraphe précédent, on peut dégager une 
conclusion complémentaire, qui présente quelque importance quant à 
l 'évolution éthologique des Formicoidea. 

L'opposition entre l'ensemble des Ponérides, ou au moins les tribus supé-
rieures de cette famille, et le reste des Fourmis, est moins grande que ne l'ont 

(1) Si l 'étude de ces faits (et de bien d 'autres aspects du comportement des Fourmis) indique 
une évolution éthologique évidente à l ' intérieur du groupe, il fau t cependant noter que, sur quelques 
points, les relations entre couvain et adultes conservent une forme presque constante, voire monotome, 
dans les divers phylums de Formicoidea, et chez.presque toutes les espèces étudiées. 11 en est ainsi 
pour : 

— le léchage des larves par les adultes ; 
— la mue nymphale (et les mues larvaires, peut-être) ; 
— la confection du cocon et l 'entassement préalable de matériaux sur la larve âgée ; 
— dans une certaine mesure, le t ransport et la répartition du couvain dans le nid. 
La mue nymphale se passe en grande partie sans l'« aide » des ouvrières, et presque sous la 

même forme que chez les Hyménoptères solitaires. Mais le léchage des larves, la confection du 
cocon, le transport du couvain font intervenir des relations assez complexes avec les adultes. 
S'agissant de faits sociaux, on s 'a t tendrai t à les voir évoluer à l ' intérieur de l'ensemble des Formi-
coidea. Sans que cette monotonie puisse aucunement être considérée comme un argument décisif 
en faveur d 'une telle hypothèse, on peut se demander si l'origine et l 'évolution de ces actes 
ne remontent pas plus loin que les plus archaïques des Fourmis actuelles, aut rement dit s'ils ne 
revêtaient pas déjà à peu près la même forme chez les lointains et hypothét iques ancêtres soli-
taires des Fourmis : hypothèse difficilement vérifiable, certes... 
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cru les anciens auteurs, et qu'on ne l'indique encore couramment. En ce qui 
concerne le régime larvaire, j 'ai insisté au début de cet exposé sur l'impor-
tance des aliments bruts (fragments d'Insectes, etc.) dans le régime des 
larves de Camponotides et de Myrmicides (p. 3 sq.) ; j 'ai montré, d 'autre 
part , que les larves de la plus grande partie des Ponérides dépendent 
aussi étroitement des adultes que celles de la plupart des Fourmis supé-
rieures (p. 16 sq.) ; enfin, j 'ai indiqué que les larves de certaines Poné-
rides supérieures prat iquent des échanges stomodéaux avec les ouvrières, 
comme chez les Fourmis des autres familles (p. 12 sq.). Il existe bien 
d 'autres faits qui tendent à rétrécir le fossé habituellement placé, dans les 
exposés sur l'éthologie des Fourmis, entre les Ponérides et les autres 
Fourmis. 

En réalité, le hiatus le plus important, quant à l'éthologie, ne se situe pas 
entre les Ponérides et les Fourmis supérieures, mais bien entre les Ponérides 
les plus archaïques (Myrmeciini et Amblyoponini) et toutes les autres 
Fourmis, y compris les Ponérides supérieures (ou au moins les Pone-
rini) (1). 

Pour que cette notion soit soumise au contrôle et précisée, il faut souhai-
ter que se multiplient les observations éthologiques sur des Ponérides 
appar tenant à des tribus relativement évoluées : Ectatommini, Odonto-
machini, Ponerini, Leptogenyini, etc. Enfin, puisque, selon toute évidence 
( c f . F O R E L , 1 9 1 0 ; W H E E L E R , 1 9 2 0 , 1 9 2 6 a, p . 1 2 5 sq. ; F . B E R N A R D , 1 9 5 1 , 
p. 1041 ; etc...), les Poneridse sont à l'origine de toutes les autres familles 
de Fourmis, ou au moins se placent fort près de la souche originelle de 
chacune d'elles,— il est souhaitable de connaître en détail le comportement 
social des espèces les plus archaïques de chacune des familles supérieures. 
Dans chaque famille, un certain nombre de formes sont vraiment très 
proches des Ponérides (2) ; il serait du plus haut intérêt de savoir dans 
quelle mesure leur éthologie, et en particulier les relations entre indivi-
dus et le comportement social conservent, comme c'est le cas pour leur 
morphologie et leur anatomie, des trai ts qui rappellent les Ponérides. 

Il importe, en terminant , d'insister sur le rôle capital que peut jouer, dans 
l'éthologie comparée d'un groupe tel que les Fourmis, l'étude de chaque détail 
du comportement, en particulier l'examen de la forme que revêtent les 
moindres relations entre individus, dans les espèces ou les familles di-
verses. Il s'agit, en somme, de s 'at tacher à l 'étude de ce que G. P. et 
E . F . H A S K I N S ( 1 9 5 0 a, p. 4 6 7 ) nomment assez heureusement la «struc-
ture fine » de l'organisation sociale et du comportement des Fourmis. 

(1) Les observations encore inédites de HASKINS et WHELDEN (cf. ici note 1, p. 13) montrent 
que le comportement inter-individuel de certaines espèces de Myrmecia est moins archaïqne 
qu'on ne le pensait jusqu'ici . 

(2) Par exemple, le genre Aneuretus, Dolichodéride encore pourvue d 'un aiguillon, s 'apparente 
de si prés aux Ponérides qu'on l 'a d 'abord classé parmi elles. Il fau t remarquer, malheureusement, 
que ces formes-souches (ou proches de la souche) sont souvent des espèces tropicales mal connues 
et rarement rencontrées ; leur étude éthologique n'est pas près, dans la plupart des cas, d'être 
entreprise. 

ANN. DES s e . NAT. ZOOL., 11e série, 1953. XV, 4 
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IX. — L'IMPORTANCE DES RELATIONS ENTRE LE COUVAIN ET 
LES ADULTES DANS LA VIE DE LA FOURMILIÈRE, ET LA NOTION 

DE TROPHALLAXIE 

Dans les pages qui précèdent, je me suis at taché presque exclusivement 
à l 'étude descriptive des soins donnés au couvain par les adultes et surtout 
par les ouvrières. Le résultat principal des relations entre adultes et 
couvain est bien évidemment l 'entretien de ce dernier, puisqu'au total 
il est sous la dépendance complète des adultes. 

1° Mais il est un autre aspect de ces relations, à vrai dire très impor-
tant , que j 'ai volontairement laissé de côté (1) : je veux dire l'action du 
couvain sur l'activité des adultes, et l'influence parfois capitale et détermi-
nante qu'exercent les relations couvain-adultes sur tout le comportement 
de la société, en particulier sur la récolte de la nourriture. 

Les t ravaux de S C H N E I R L A ( 1 9 3 4 , 1 9 3 8 , 1 9 4 4 , 1 9 4 5 , etc.) sur la biologie 
des Eciton, ceux de C . P . et E . F . H A S K I N S ( 1 9 5 0 a et b, 1 9 5 1 , etc.), sur les 
Myrmecia et d 'autres Ponérides archaïques, ont particulièrement mis en 
relief ces phénomènes : l 'activité générale d 'une société de Myrmecia ou 
à'Eciton (de façon beaucoup plus spectaculaire chez ces dernières) est 
commandée par l 'é tat du couvain et par son activité. 

Même si leurs conséquences apparaissent plus modestes que chez les 
Dorylides, des faits analogues se retrouvent à coup sûr, sous une forme plus 
ou moins accentuée, chez toutes les Fourmis (et sans doute chez les 
autres Insectes sociaux). On sait parfai tement qu'un fragment de société 
de Fourmis ne se maintient longtemps que s'il est suffisamment équilibré, 
et pourvu, en tout cas, de couvain et surtout de larves : faute de cet équi-
libre, faute de larves surtout, le groupe ne maintient pas son activité normale 
et, à vrai dire, ne survit que difficilement. 

L 'étude de cet aspect fondamental de la vie sociale est bien loin d'être 
achevée. 

2° Dans un groupe de Fourmis privé de larves, on observe aussi, bien 
souvent (2), une dispersion partielle des individus, qui se répartissent dans 
le nid expérimental en petits groupes, d ' importance et de position variables 
selon les moments. Cette observation fort simple marque un autre fait très 
important , que j 'ai négligé aussi à dessein dans cet exposé : le rôle des 
relations couvain-adultes dans l'établissement et le maintien de la cohésion 
sociale. 

Ce rôle a été indiqué d'abord par R O U B A U D ( 1 9 1 6 ) , puis par W H E E L E R 
( 1 9 1 8 , etc.) : pour ces auteurs, l 'a t tract ion qu'exercent sur les Guêpes 
sociales ou sur les Fourmis la salive et les autres sécrétions des larves 
serait l 'une des bases, et sans doute la principale, du lien entre couvain et 

(1) Sauf en quelques cas particuliers (cf., par exemple, p. 43). 
(2) Surtout chez les Fourmis supérieures ; moins, peut-être, chez les Ponérides. 
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adultes ; elle conditionnerait, conjointement avec les échanges alimentaires 
entre adultes, la cohésion de toute la société. 

L ' importance de ce phénomène a été soulignée bien souvent ( W H E E L E R , 

1918, 1923, 1926 a, 1928, etc. ; S C H N E I R L A , 1950, etc.) et je l 'ai moi-même 
rappelée (1951). Il est fort probable, cependant, qu'en fait le mécanisme 
qui unit couvain et adultes et assure la cohésion sociale revêt un aspect 
moins schématique, une complexité beaucoup plus grande. Certains résul-
ta t s récents de M. V. et A. D. B R I A N (1952) sur les relations entre larves 
et adultes chez Vespula sylvestris tendraient à l ' indiquer. 

3° Enfin j 'ai négligé ici d 'examiner un autre aspect, à vrai dire en grande 
partie théorique, des relations entre les Fourmis et leur couvain : je veux 
dire révolution de la notion de trophallaxie ( W H E E L E R , 1 9 1 8 ) , et son exten-
sion de plus en plus large, depuis les simples échanges de nourriture ou de 
sécrétions entre individus, jusqu'à Y échange de stimulations de toute sorte, 
conditionnant l 'activité de chacun des membres du groupe (cf. W H E E L E R , 

1 9 1 8 , 1 9 2 3 , 1 9 2 6 a, 1 9 2 8 ; S C H N E I R L A , 1 9 4 4 , 1 9 5 0 ) . Le terme de trophallaxie 
finit par recouvrir non seulement les échanges entre individus (quels que 
soient ces échanges), mais, de plus, l 'un et l 'autre des deux faits mentionnés 
ci-dessus : action des relations couvain-adultes sur la cohésion sociale, 
action sur l 'activité de la société. Par cette extension, toute la vie de la société 
finit par se trouver englobée dans le concept de trophallaxie (cf. L E M A S N E , 

1 9 5 1 , p. 1 1 1 5 , 1 1 1 7 ; M. V . et A . D. B R I A N , 1 9 5 2 , p. 1 7 - 1 9 ) . Il ne serait pas 
inutile, je crois, de discuter des avantages de la notion de trophallaxie, 
— qui s'est à coup sûr montrée féconde, — et des inconvénients que peut 
présenter une extension aussi tentaculaire de ce concept. Mais je remets 
à plus tard cette discussion, qui m'entrainerait hors des limites de cet 
exposé. 
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I N T E R V E N T I O N DE M. PAVAN 

Lorsqu'on met un nid de Lasius bicornis affinis dans un cristallisoir, 
les ouvrières creusent des galeries et des cavités en contact avec le fond 
du récipient. En observant au-dessous, on voit des amas de larves dans 
lesquels il y a toujours des ouvrières immobiles. Si on allume une lampe 
au-dessous, après quelques instants on peut observer que les ouvrières 
ensevelies dans les amas de larves se remuent et s'éloignent ; et, après 
quelques instants encore, plusieurs ouvrières arrivent pour sauver les 
larves. On observe la même chose si on introduit avec une pipette de l 'eau 
ou de l 'air séché, ou trop humide, ou t rop chaud. Voilà donc un fait qui 
touche les relations entre les jeunes et les adultes chez les Fourmis. Je ne 
sais pas si ces « gardiens » sont toujours les mêmes, s'il y a des individus 
spécialisés pour cette besogne de « gardiens », ou des conditions d 'habi ta t 
en relation avec le développement larvaire. Je voudrais demander à mon 
collègue L E M A S N E s'il a observé des faits semblables dans ses recherches 
sur la biologie des Fourmis. 

Réponse. — J 'a i cité dans mon rapport (VI, p. 43 sq.) des faits analogues 
à ceux qu'indique M. P A V A N . L'observation de M. P A V A N présente un inté-
rêt multiple : 

1° Elle montre le rôle des facteurs du milieu (lumière, température, 
humidité, agitation de l'air) dans le t ransport du couvain et sa répartit ion 
à l ' intérieur du nid. 

2° Elle pose, dans des conditions accessibles à l 'expérimentation, la 
question d'éventuels « dispositifs d'alerte » dans la fourmilière. Les mêmes 
ouvrières reviennent-elles enlever les larves ? Ont-elles « communiqué » 
quoi que ce soit aux autres ouvrières ?... 

3° Il conviendrait de rechercher, d 'autre part , si les ouvrières qui se 
t rouvent au sein des amas de larves sont quelconques, ou bien consti tuent 
une catégorie particulière d'individus. En plusieurs cas, il semble que les 
ouvrières immatures restent longuement sur les œufs. S'agit-il, dans le 
cas présent, d'ouvrières immatures ? 

Ces diverses questions, je le répète, peuvent être étudiées expérimentale-
ment, grâce à la méthode que vient de nous indiquer M . P A V A N . 
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I N T E R V E N T I O N DE M. MATHIS. 

Les observations de M . L E M A S N E peuvent s 'appliquer aux Abeilles : 
léchage des œufs, soins aux jeunes. 

Réponse. — Chacun sait qu'on retrouve des faits analogues dans les 
quatre grands groupes d'Insectes formant des sociétés supérieures : Ter-
mites, Guêpes, Fourmis, Abeilles. L'intéressant est de préciser ces faits 
dans le détail, pour établir des comparaisons ou montrer des différences. 

I N T E R V E N T I O N DE M. GRASSË. 

Connaît-on la structure des pseudopodes des larves ? 

Réponse. — On n 'a , à ma connaissance, jamais étudié la structure histo-
logique des « pseudopodes » dorsaux des larves de Ponera. Cette étude 
mériterait d 'être entreprise. 

On connaît mieux la structure des appendices exsudatoires des larves 
de Pachysima ( W H E E L E R , 1 9 2 3 ) ou de Crematogaster rivai ( M E N O Z Z I , 
1930) : à la base se t rouvent des cellules adipeuses ; au sommet, des pro-
duits de sécrétion accumulés sous un tégument mince ; celui-ci ne présente, 
semble-t-il, aucun orifice ; il doit laisser exsuder effectivement les sub-
stances que lèchent les ouvrières (Cf. B E R N A R D , 1 9 5 1 ) . Mais sans doute 
serait-il utile de reprendre l 'étude de ces formations et de leur fonction-
nement (Cf. p. 25). 

I N T E R V E N T I O N DE M. STUMPER 

Je me permets de formuler le vœu que M . L E M A S N E étende ses inté-
ressantes recherches au léchage réciproque des adultes. 

Réponse. — Cette question n 'entrai t pas dans le cadre de ma communi-
cation, mais je l 'étudié également. Pour au tan t qu'il soit possible de l'in-
diquer de manière aussi brève, je dirai seulement que les léchages entre 
adultes, en bien des cas, paraissent offrir un intérêt moins considérable 
que les soins donnés au couvain, ou bien l'échange de nourriture entre 
adultes. 

Parfois ils ne semblent être que l 'extension de l 'activité de toilette indi-
viduelle. Mais leur étude est bien loin d'être négligeable. J ' y reviendrai 
ultérieurement. 

3636-11-53. — Imp. CRÉTÉ, Corbeil-Essonnes (S.-et-O.). 


