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r. INTRODUCTION

Nous rapportons dans cet article quelques observations sur la structure et le
fonctionnement du méristème de Fragaria aesca. L. aar. semperllorens Duch. en

rapport avec le passage de l'état asexué à l'état sexué.
La sexualisation de cette plante, semée le ter mai et cultivée selon les méthodes

ordinaires du jardinage, a lieu à Liège à une époque qui correspond à un certain
état des feuilles. Cet état est atteint graduellemenl. Voici comment :

La première et la deuxième feuille de la plantule comptent toutes deux cinq dents
et sont entières. La troisième feuille compte généralement sept dents ; elle est mono-
ou bifoliée, plus rarement trifoliée. La quatrième feuille a sept ou dix dents ; elle
est ordinairement bifoliée, parfois trifoliée. La cinquième feuille, avec quinze dents,
est toujours trifoliée.

Dans la suite, le nombre de dents ne cesse d'augmenter, les feuilles restant trifo-
liées.

On rencontre successivement des feuilles de zo, puis de 3o, puis de 4o, puis enfin
de §o dents. A ce moment, la progression devient plus lente ; il y a des fluctuations
dans le nombre des dents ; on constate des diminutions et des progressions de valeur
à peu près équivalentes. En même ternps, une hampe florale apparaît.

Le passage de la plante à l'état sexué s'est froduit: il coïncide aaec la présence de

leuilles munies de 5o dents.

Le méristème, c1ui, jusque là, a fait erclusivement des feuilles, construit une
première fleur. Son fonctionnement s'est modifié.

llulletin de lq, Soaiëté Royttle tle Botanique de Relgique, Tome 82, p.9 (4r99)
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2. LITTÉ]TATT]ITI|

La littérature nous a apporté ces dernières années quclqucrs rlonnées fort utiles
sur la structure du méristème.

En rgzq, Scuur»r (r3) introduit, pour la première fois, une distinction entre ra
tunique et le corps.

Cette distinction est corrigée par les travaux ultérieurs. SarrN-q., Br.AxnsrBr et
Avrnv (rg4o-rr) et S:lrrNa et Br^qxrsrBa (rg4r-rg43-ro) prouvent, en utilisant
des chirnères polyploïdes, l'existence de rapports entre les assises inférieures de la
tunique et le corps.

Les travaux de Rrevr (rq+8-S) aboutissent à une conclusion analogue.
En rg4z, Ma;uuoan (5) approfondit l'étude de la structure du corps. Dans le

corps du méristème asexué de Heracleum sphondylium L., it décrit une RÉcroN
cENTRALE, en forme de tronc de cône renversé. La base du tronc épouse la forme
en dôme clu méristème. Les cellules de cette région sont grandes, disposées sans
ordre apparent ; le protoplasme en est finement vacuolisé et les mitoses sont
rares, Autour de la région centrale, Me;uu»an trouve deux autres zones. La pre-
mière, appuyée sur les flancs du cône : le « FLANK MERTsTEM » a des cellules petites,
disposées en liles régulières, à protoplasme peu vacuolisé, et présentant des noyaux
fréquemment en mitoses. Ces caractères suggèrent que le « flank meristem » est plus
activement méristématique que la région du cône central. La deuxième zone. située im-
médiatement sous le tronc de cône central, constitue le « rrrB MERTsTEM ». M.l,;ulr-
DAR nc s'étend pas beaucoup sur les caractères de cette région « qui pourrait
ne pas être inclue dans le méristème apical proprement dit ». Malurrl»AR montre
que le « FLANK MERISTEM » contribue à l'initiation des primordia foliaires, tandis
que le « FILE MERTsTEM » est à l'origine de la stèle. Le rôle de la région centrale à
grandes cellules n'est pas clairement défrni.

Hzu (t944-z) et Mtrna (tg+S-6) arrivent à des conclusions analogues à celles de
Me;uuoan, respectivement chez : Polygonum oriental.e L. et Sinocal,am,us beechyana
Mac Clure.

PnrrrpsoN (t946-t947-7)étend ces conclusions à plusieurs autres espèces : Bettis
perennis L., Dipsacus lallonwm L., Val,eriana ofi,cinal,is L., Succisa pratensis Moenck,
Angelica siluestris L. et Sambucus nigra L.

PutrrpsoN trouve, dans le corps de toutes ces plantes, une zone centrale de grandes
cellules entourée d'une zone périphérique plus « méristématique ». Cette zone plus
« méristématique » comprend : latéralement le « flank meristem » et sous la zorre
centrale, le « hle meristem ». Il signale en outre la présence, chez certaines plantes,
de Bellis ferennis z. et de Succisa pratensis Moench, d'une région de structure
cambiale dans la partie supérieure du « file meristem », au contact de la zone cen-
tralc à grandes cellules : le « RIr-uTRISTEM ».

PxrupsoN étuclie l'évolution de la struqture du corps lors du passage de la plante
de l'état asexué à l'état sexué.



En 1946, chez Bellis Perennis L. (il, il décrit le remplacement (u replacement ») de
la zone centrale à grandes cellules par la zone périphérique du « flank meristem »

Ce processus aboutit à la constitution du ( MANTEATT » du jeune capitule, dans le sens
donné par GnÉcoInr (r938-r) à ce terme. Mais, cn rg47, l'observation des phénomè-
nes qui se présentent chcz Succisa pratensis Moench $S+l-Z) conduisent PurupsoN à
s'exprimer d'une autre façon. Au moment de la formation du méristème floral, la
zone centrale à grandcs cellules ne gardc pas plus longtemps son identité et est rem-
placée par des cellules plus petites semblables à celles de la zone périphérique. Néan-
moins,la zone périphé.rique continue pendant qu,elque temps à être distincte. Il ne s'agit
plus ici d'nn envahissement de la zonc centrale par Ie « flank meristem»mais d'un.
changernent de structure de celle-ci; I'état sexué du méristème diffère de l'état asexué
« mereley in the degrec of development of thc <lifferent meristematic zones » (Pnr-
LrPSoN, rg47-7).

3. OBSERVATIONS PERSONNELLES

Nos observations sur Ia structure ct le fonctionnement tlu méristèmc en rapport
avec la sexualisation font état de faits anatomiques d'une part, morphologiques
d'autre part.

Nous décrirons d'aborcl la structure du méristème asexué, puis son fonctionne-
ment ; ensuite la structure du méristème sexué et son fonctionnement. Nous faisons
suivre chaque paragraphe d'une discussion.

I. SrRucrunE DU MÉRrsrÈnaB esrxuÉ

La figure r représente une coupe longitudinale dans le méristème asexué de
Fragaria aesca L. uar sem?erllorens Du,ch.

On y distingue d'emblée LA TUNrguE, comprenant deux couches de cellules, (on
peut en observer parfois trois), ou cones sous-jacent.

D.tNs ra ruNIguE, les divisions sont généralement anticlines. Au centre, dans
l'axe du méristème, les cellules sont voltrmineuses ; latéralement, en A et en B, fig. r,
elles sont nettement plus étroites ; la tunique est divisée en trois zones : une zone
axiale à grosses cellules et deux zones latérales à cellules étroites.

Quelle que soit la coupe étudiée, à condition qu'elle passe par l'axe du méristème,
on trouve, dans la tunique, deux zones latérales de part et d'autre de la zone axiale.
Ces deux zones font donc partie d'une zone unique en forme d'anneau entourant la
zone axiale : la zone latérale de la tunique.

LB conps, sous la tunique, montre, lui aussi, en coupe longitudinale, plusieurs
zones. Dans l'axe, les cellules sont grandes et irrégulièrement agencées en un massif
lenticulaire biconvexe (C, fig. I). Les parois cellulaires sont disposées sans ordre
apparent. Les noyaux sont volumineux; le protoplasme finement vacuolisé.

Nous appelons cette r,one la zone axiale du corbs.
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ÀXE DU MERISIEIlT

!'tc. r. Coupe longitudinale par l'axe du méristème asexué. A gauchc, une éLauche foliairc
Explication dans le texte. Gross:6oo X

ÀXE DIJ MERISTEME

I

I;rc.u. Coupelongitudinaleparl'axeduméristèmcasexué:EnA,enpointillé,débutdcl'élar-
gissement latéral dn méristèmc inaugurant la formation cl'nne ébauchc foliairc En R, le pointillé
indiquc la basc rlc I'ébauchc foliairc précédente. Gross: {1oo X

D

F
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Tout autour d'elle, les cellules, plus petites, en voie de recloisonnement, se dis-

posent err séries parallèles. Elles s'ordonnent en trois zones: dcux zones lalérales
s'étendant à gauche et à droite <le la zone axiale (D, E, fig. r) et une zot1,e sous-

iacente (F et G, fiS. r).
Les zones latérales du corps sont situées sous les cellules étroites de la zone latérale

de la tunique (E ct D sous A et B).
Ce que nous avons dit plus haut pour cette dernière zone est valable pour les

zones latéralcs clu corps.
puelle que soit la coupe longitudinale étudiée, à condition qu'elle passe par la

zone axiale, on trouve deux zones latéralcs. Ces zones lont donc partie d'un anneau
unique : la zone latérale d.u corps.

Là, otr une ébauche loliaire sc constitue, on obserr.c un élargissement cle l'anneau,
de la zone latérale.

A cet endroit, la zone latérale revêt, en coupe longituclinale, divcrs aspects qui
se succèdent <lans le temps : ce.s âspects sont liés à I'activité cle construction de l'ébau-
che.

Dans un premier stade, on trouve surtout des plans de dir.isions anticlincs (4,
fig. z). IIs contribuent à élargir latéralement le mériste\me ct créent le u soubasse-
ment foliaire». (Cf. Louts, r935-4).

Dans un deuxième stade, des divisions périclines s'ajoutent aux <livisions anticli-
nes : un « mamelon foliaire », une « protubérance foliaire » se constitue. (Cf. Louls,
rs35-4).

Les cellules de la zone latérale de la tunique participent à ce processus. Elles se

mêlent partiellement à celles de la zone latérale clu corps. La couche extérieure de

la tunique toutefois reste distincte. I-es divisions anticlines qui s'y succèdent lui
permettent de s'étendre en couvrant la protubérance foliaire.

La coupe longitutlinale de la fig. r, montre sorls le massif lenticulaire de la zone
axiale, la zone sous-iacenle (F, fig. r).

On rencontre d'abord, vers le bas à partir de la zone axiale, cleux ou trois couches
de cellules plates (G, frg. r et fig.z), empilées en files comme des cellules de cam-
bium. Les divisions sont ici exclusivement périclines (« rib-meristem » cle Philipson).

Plus bas, les files se multiplient ; la zone sous-jacente s'élargit. On trouve des

divisions anticlines, bien que les périclines restent clominantes. Le résultat cle cette
activité est la construction clu plérome.

DrscussroN. La rlescription du méristème asexué de Fragaria uesca L. ua/. seût-
perllorens Duch., est en accord avec les données de Meyuuo.Ln et de PHrtrpsoN.

La zone latérale du corps correspond au « flank meristem » dc Me3uu»en et à la
« peripheral zone » de PnrrrpsoN ; la zone axiale, à la « central zone » de ces auteurs;
la zone sous-jacente, au « file meristem » de M,+1ur.toan et de PHtrtrsoN, et, clans

le haut, au « rib meristem » de PHupsoN (r).

(r) Lew,rlnÉa (rg+8-S) tlonne le uom de zone « pléromatiquo » à l'enscmblc : zonc axialc clu
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IL FoNcUoNNEMENT prr lrÉnrsrÈur asrxr,;É

Le méristème asexué construit la stèle et dispose le long dc celle-ci la séric dcs
feuilles successives et les bourgeons axillaires de ces feuilles.

Il cn résultc une phvllotaxie déterminée qrri reflètc le fonctionnement clu mô-
ristèmc.

Nous auons étudié cette .fhyllotaxie :

I-a première feuille de la plantule fait avec lc plan passant par l'axe cle l'hypo-
cotyle et des cotylédons un angle de 9o degrés (suivrc sur le schéma r).

scHtn I

PLAN DESAIEs

DE L HTPOCOI!LE

.I DEs COTILÉDONs

SCHEU I

La deuxième feuille est à peu près opposée à Ia première ; elle fait avec elle un
angle interne de 16o degrés environ.

La troisième feuille apparaît dans l'angle externe formé par les deux premières
feuilles. Elle fait avec la première un angle de 8o degrés environ ; avec la deuxième,
rrn angle de tzo degrés.

La quatrième feuille s'étale ensuite dans l'angle interne formé par res deux pre-
mières feuilles. Elle fait avec Ia première et Ia deuxième feuille un angle de 8o degrés.
Cette disposition donne l'aspect de la fig. 3.

L'angle intérieur entre la première et la deuxième feuille est donc égal à l'anglc
intérieur entre la troisième et la quatrième feuille (16o degrés). L'angle extérieur
est égalément constant (zoo degrés).

Dans la suite, pour chaque paire cle feuilles ultérieures, et aussi longtemps quc
la plante reste asexuée, la constance des angles intérieurs et extérieurs persiste
(fis. +).

corps, plus zone sous-jacente. 11 ne voit pas de distinction entre ces 2 zones. Outrc qu'il faut les
distinguer, rien ne prouve, pensons nous, que la zone axiale participe à la construction du pléro-
me au même titre que sa voisinc.

DEXTROCYE_{]91l:_



Frc. 3. Aspect d'unc plantule de quatrc fcuilles. On retrouve lcs paires de feuilles (r-z) ct (3-4)

(Voir te texte). La plante est lévogyre.

Frc. 4, Coupe transversale passant par Ie sommct du méristème d'une plante de zo feuilles
environ. Les feuilles sont disposées par paires (r7-r8) et (rg-zo). La plante est lér'ogyre. Les bour-
geons qui existent à l'aisselle de chague feuille ne sont pas représentés.
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Par contre, I'angle entre la premiàre et la deuxième, la deuxième et la troisième,

la troisiàme et la quatrième leuille lluctue enlre deux t,aleurs. Nous appelons cet angle :

l'angle de divergence d'une feuille à la suivante, selon la terminologie classique.
Poun cBnr,q.rNs TNDIVTDUs de notre fraisier, si on mesure les angles de diver-

gence rencontrés à partir dc la première feuille, en tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre (schéma z), on trouve successivement : un angle de zoo degrés ; un
anglc de z4o degrés; puis à nouveau un angle de zoo degrés. cette fluctuation per-
siste dans la suitc avec la cinquième, la sixième, la septième feuille, etc...

Ett, tournant dans le sens inuerse,on trouae une fluctuation analogue, mais de ualeur
clifférente. on commencc par 16o degrés, puis rzo degrés, puis 16o degrés etc..., (sché-
ma z).

Poun p'.q.urRES rNDrvrDus, c'est cn tournant dans le sens des aiguilles cilune
montre qu'on trouve la fluctuation 16o degrés-rzo degrés. En tournant dans le
sens.inverse, on trouve alors la fluctuation zoo degrés-z4o degrés (schéma r).

Ces deux catégories cl'intliui.dus se com.portent cornme si elles étaient chacune l'image
airtuelle tle I'autre lormée dans un miroir (schéma r et schéma z). On aboutit à la
même conclusion en examinant la structure cles fcuilles.

Nous avons eu à notre disposition un grand nombre de fraisiers dont la dernière
feuille était munie en moyenne de vingt dents. Les feuilles de vingt dents sont tri-
foliées (r). Nous avons dénombré soigneusement les clents de chaque foliole cles
feuilles suivantes cle chaque plante. Ce nombre augmente avec chaque nouvelle
feuille. on constate que l'augmentation affecte, chez certaines plantes, plus forte-
ment le foliole droit que le foliole gauche (diagr. z). Nous disons que le foliole droit
est «6.ya1f2gé ». Chez d'autres plantes, c'est f inverse (diagr. r).

Il y a donc, sous ce rapport, deux catégories d,e plantes.
L'examen attentif de la disposition des feuilles montre q:ue les plantes d.ont le

loliole droit est «avantagé» au point de vue d,u nombre de d.ents, sont représentées far
le schéma z ; les pl,antes dont le loliole gauche est « artantagé » sont représentées par le
schéma r.

Nous nÉsuuoNs cES oBSERvATIoNS EN crNg poINTS:

ro La première feuille de la plantule fait avec la deuxième un angle interne de
16o degrés, un angle externe de zoo degrés ; chaque paire d.e t'euiltes ultérieure est
caractérisée par d,es angles identiques pour autant que la plante reste asexuée.

zo L'angle de diaergence (d'une feuille à la suivante) lluctue entre deux ualeurs.
30 ces aaleurs sont différenlas, pour une plantc déterminée, selon le sens d,ans

lequel on ÿnesure les angles de divergence.
4o IlyadettxcatégoriesdePlantesquisontchacunei'imagedel'autredansunmiroir.
50 L'existence de ces deux catégories est confirmée par le dénombrement d.es d.ents

d,es lolioles gauche et droit des teuilles trifotiées.

(r) La premièrc feuille trifoliée est généralement celle cle quinze dents
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Dreon.urups r et z.

EN Aescrssa : le nombre de dents trouvé en plus sur le foliole droit (courbe o-.) ou sur

lefoliole'gauche(courbe .-------.) parrapport au {oliole opposé de la même feuille:«avantage »

d'un foliole sur l'autre.
EN OnoorqNÉE : la îréquence d'un ( avantage » détcrminé.
Le diagramme r montre que chez les plantes ler-togyres, I'« avantage » du foliole gauche est

généralement très élevé (deux unités ou plus) ; l'« avantage » du Ioliole droit est Par contre géné-

ralement bas (une unité dans 84 o/o des cas).

C'est l'inverse çfuez les plantes derlrogyres (diagrammc z).

.)
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DrscussroN. L'activité de la zone latérale du corps et de la tunique, qui construit

les ébauches foliaires et les dispose autour de la stèle, doit concourir à ordonner les
feuilles selon les rapports qui viennent d'être décrits.

on peut imaginer, par exernple, selon Ia théorie classique, que les ébauches fo-
liaires apparaissent dans les zones latérales du corps et de la tunique le long d'une
h,élice unique. Dans ce cas, on décrit la disposition des feuilles par la valeur de l'angle
de divergence cl'une feuille à l'autre, le long de l'hélice. chez notre fraisier, cette
valeur est variable.

Admettant cette hypothèse de l'hélice unique, scsruppn (tïzg-tz) prend le
parti d'exprimer la valeur de la divergence par une lnoyenne. II part d'une feuille
quelconque et compte, de divergence en divergence, le nombre de feuilles nécessaires
pour rencontrer le long de l'hélice une feuille exactement superposée i\ la première.
Soit r ce nombre. Le nombre <l'angle-s de divergence est (r - r). La somme de ces
angles vaut un certain nombre entier de tours, puisque la première et la dernière
feuille se superposent. Soit 1, çs nombre de tours. ScnrlrpBn exprime la d.ivergence

.ÿpar le rapport : 
1z 

_ 4 
.

Il faut noter que la valeur de la divergence moyenne varie pour une plante déter-
minée de fraisier selon l'hélice choisic : on peut construire cette hélice dans le sens
des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse.

S'il s'agit d'une plante répondant au schéma z, et si l'on tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre, le rapport est de trois tours complets en six feuilles, c'est-à-
dire en cinq angles de divergence; la valeur de la divergence moyenne est: 3/5.
Dans le sens inverse, elle est: z/5.

Pour un individu répondant au schéma r, la valeur de la divergence, dans le sens
des aiguilles d'une montre, est:z/5;dans le sens inverse de:3/5.

La méthode de ScnrupBn est devenue classique ; elle est généralenrent enseignée.
Son point de départ est l'HvporuÈsr gur LES ÉBAUCHES sE DrsposrrNT sELoN uNE
uÉrrcs uNrguE, comme le fait très bien remarquer PTANTBFoL, dans un important
travail récent (1946-8).

En ce qui concerne notre fraisier, clle conduit à escaru,oter, par une valeur rnoyenne,
Ia variabilité de la valeur réelle de la d.ivergence. De plus, elle ne tient compte, ni
cle la constance des angles interne et externe de chaque paire de feuille, comptée à
partir de la première paire, ni surtout de l'existence de deux catégories distinctes
de plantes.

La théorie des hélices multiples de Pr^q.r,rrBror permet cl'atteindre ce résultat.
Admettons que l'ensemble cles feuilles impaires à partir de la première se dispo-

sent sur une hélice, l'ensemble des feuilles paires à partir de la seconde se disposant
sur une autre hélice parallèle à la précédente. Dans cette hypothèse, l'ébauche de
la troisième feuille est la deuxième ébauche de la première hélice ; l'ébauche de la
quatrièmc feuille la deuxième ébauche de la deuxièmc hélice.

La position de chacune de ces deux ébauches fait avec la position des deux pre-
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mières ébauches de chaque hélice un angle de 8o degrés (r). Leur position relative,
l'une par rapport à l'autre, reste inchangée.

Lrs ÉsaucHES AppARArssENT pAR pArRE. L'aNcrr TNTERNE ET pAR coNsÉgunNr
L,ANGLE EXTERNE DE CHASUE PAIRE A UNE VALEUR CONSTANTE.

Tout se passe comme si, pour une plante donnée, on assistait à une « progression »

ile ces paires d,'ébauches, dans un certain sens. Chaque paire « progresse » de 8o degrés
par rapport à la précédente.

chez certaines plantes, le sens de la « progression » est celui des aiguilles d'une
montre : ce sont les plantes dextrogyres (fis. S) ; chez d'autres, elle a lieu dans le sens
inverse: ce sont les plantes léaogyres (fiS. 6).

oos

DO5

L' VOGYçE

Frc. 5 et 6. Aspect de f insertion des feuilles chez deux plantes asexuées d'une vingtaine de
feuilles.

Une des plantes (fig. 5) est dextroxyre, I'autre, ievogyre (frg. 6). Nous avons ombré une hélice.

Les plantes dextrogyres correspondent au schéma r, les plantes lévogyres au
schéma z.

Il y a donc deux catégories de plantes, comme nous l'avons décrit précéclemment.
En utilisant la théorie des hélices multiples de Pr.tNrcror et en l'appliquant

à Irotre cas, on explique simplement des faits devant lesquels Ia théorie de ScsrrrlpBn
est impuissante.

(r) On ne peut plus parler ici d'ute d,iaergence : les ébauches successives d'une même hélice ne
divergent pas. Elles se iuxtaposent au conlraire ; elles sont adjacentes, comme Ie montre Pr.aN-
TEFOL.

{:
,(

(_ )L )
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C'est pourquoi, nous croyolts qu'on doit sc représenter le méristème de Fragar'ia

uesca L. aar. semferllorens Duch., comme recélant constamment deux ébauches
foliaires en construction, l'unc précéclant quelque pcu l'autre dans sa croissance.
Ces deux ébauches sont localisées dans la zone latérale du corps et de la tunique.
Elles font entre elles un angle interne constant de 16o degrés (et par conséquent
un angle externe constant de zoo degrés). Elles sont remplacées par deux autres
ébauches qui font chacune avec les deux premières un angle cle 8o degrés. Tout
se passe comme si on assistait à Ia « progression » de « paires d'ébau.ches ». Chaque
plante est caractérisée par un sens déterminé de la « progrcssion » de « paires d'ébau-
ches ». Il est dextrogyre pour une catégorie de plantes, lévogyrc pour rrne autre
catégorie.

III. SrnucruRri DU uÉnrsrÈuB sBxuÉ.

Le schéma 3 représente la forme d'un méristème sexué au momcnt où il vient de
produire une hampe flora.le (e, - 3 -). On voit vers l'avant en - r - l'ébauche
déjà avancée d'une jeune feuille ; en -2 - le méristème proprement dit ; en - 3 -l'ébauche d'une hampe florale. Le méristème proprement dit occupe son aire mini-
male (Cf. Lours, 1935-4).

L
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Schéma 3. Explications dans le texte. On a construit le schéma en reportant le long d'une
droite à des intervalles égaux (arbitraires) 1'aspect des coupes successivcs au faible grossissement.

Une coupe faitc en za (frg. r de la planche) est juste tangeutiellc au méristème.
On ydistingue la tunique et le corps. La deuxième couche de la tunique est le siège
de divisions anticlines (a, b). La zone latérale se reconstitue sous la tunique ; on Ia
coupe tangentiellement à son extrémité.

Une coupe faite en z b (fig. z de la planche) montre une tunique à deux assises.
f .es zones axiales ne sont visibles ni dans le corps, ni clans la tunique. Dans le corps,

3
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la. zone latérale est divisée en une partie droite (b) et une partie gauche (a) qui se

rejoignent sous la tunique au sommet du corps. Vers le bas, entre les parties gauche et
rlroite de la zone latérale : la zone sous-jacente (c).

Une cnupg faite cn z c (fig. 3 de la planche) passe par l'axe du méristème. On y
distingue d'emblée la tunique à deux couches de cellules. La zone axiale à cellules,
un peu plus grandes, s'y différencie de la zone latérale à cellules plus étroites. Dans
le corps, les cellules de la zonr: axiale sont à peine plus volumineuses (a) que celles
de la zone latérale.

I-a zone latérale est coupée en deux parties, gauche et droite (b et c) séparées
par la zone axiale. Les liles de cellules de la zone latérale sont peu marquées. La
zone sous-jacente (d) apparaît clairement sous la zone axiale, avec ses cellules plates,
disposées en piles contiguës.

IJne coupe faite en z d (fig. 4 de la planche) passe par la base cle la hampe florale.
On y distingue Llne tunique à deux assises, d'aspect uniforme clans toute la coupe.
Dans Ie corps, les zones latérales sont réduites à quelques cellules sur la gauche
surtout (a). La zone axiale s'est fortement élargie (b).

Une coupe faite en 2 e, passe par les tissus de la hampe florale.
Ainsi, dans un méristème sexué, l'a.nneau de la zone l,atéral,e est interrompu là où

s'insère l'ébauche d.e la ham.pe florale.
En suivant l'axe - r -, - 3 - du schéma 3. on, passe tlirectement de la zone

axiale dt,r, corbs aux tissus d.e l,a base de la ltamt>e florale, sANS TR.A,vERSER DE zoNE
LÀTÉR,q.LE.

Dans un méristème asexué, par contre, quel que soit l'état cl'avancement des
ébauches foliaires, \a zote latérale est continue. On la trouve toujours entre une
ébauche foliaire nouvelle et la zone axiale (fi9. I, en A).

On peut d'ailleurs observer ce fait sur Ia coupe z a (frg. r de Ia planche) otr Ia
zone latérale est reconstituée, en face d'une ébauche foliaire, par les divisions péri-
clines de la deuxième couche de la tunique et des cellules sous-jacentes ; on peut
l'observer de même sur Ia coupe zb (fig. z dela planche) oir les parties gauche et
droite de la zone latérale se reioignent au sommet du méristème.

Ces coupes prouvent qu,'en face d,'une ébauche foliaire, la zone l,atérale NE cESSE

PAS D'EXISTEn. Au contraire, en face d'une ébauche de hampe florale, elle est rom-
pue ; les zones axiales du corps et de la tunique prennent à cet endroit une grande
extension (fig. 4 de la planche).

DrscusstoN. Nous avons montré aux paragraphes I et II que les ébauches fo-
liaires trouvent leur origine dans l'activité de la zone latérale clu corps et de la tu-
nique.

Les zones axiales ne participent pas directement à ces processus.
Les faits que nous venons de décrire montrent que, dans le méristème sexué,

les zones axiales du corps et de la tunique sont en contact étroit avec les ébauches
de hampes florales ; elles ont, contre ces ébauches, un grand développement ; on
ne trouve pas de zone latérale à la base des ébauches.



Les zones axiales du corfs et de la tunique prennent, sans doute possible, un,e fart
d.ifférente à la construction des ébauches florales qu'à la constyuction des ébauches

loliaires'. les laits suggèrenl que les zones axiales sont plus « actiues » lorsqu'une hampe
llorale se forme.

Cette « activité » des zones axiales s'oppose à leur « passivité » dans le processus
de formation des feuilles.

Cette conclusion est analoguc z\ celle de PnrupsoN (ig+l-Z) qui étudie le passage
du méristème de Succisa pratensis Moench de l'état asexué zi l'état sexué. PnlrlpsoN
montre que les grandes cellules de Ia zone axiale du corps (état asexué) sont rempla-
cées par des cellules plus petites (état sexué).

La zone axiale du corps su,bit utte translormation qui, à notre avis, corres,pond à
une actiaation.

IV. FoNcTToNNEMENT DU MÉRrsrÈlrp spxuÉ.

Lorsque le méristème devient sexué, son, fonctiortnemen.t se complique. L'activa-
tion des zones axiales du corps et de la tunique est accompagnée de changements ;

au lieu de deux hélices d'ébauches foliaires, on croit trouver généralement quatre
hélices (fi9. Z) qui paraisscnt s'oricnter autour d'un axe unique (r) : trois hélices
d'ébauches foliaires et une hélice d'ébauches participant à la construction des hampes
florales (hélice de « hampes florales ,,).

Comme dans Ie méristème asexué, le long de chaque hélice, les ébauches se juxta-
posent : leur « progression » n'est plus de 8oo : elle oscille entre 4o et 6o degrés (fiS. 8).

La disposition des ébauches les unes par rapport aux autres est teile qu'on trouve
toujours en face de l'ébauche d'une harnpe florale, une ébauche foliaire dont la
construction a précédé de peu. Ces deux ébauches sont à peu près opposées (lrg.8).

Tandis que l'ébauche <le la han.rpe florale croît, deux ébauches foliaires nouvelles
se constituent l'une après l'autrc dans le méristème de la tige. L'axe qui réunit
ces deux ébauches fait avec celui qui joint les <lcux ôbauches précédentes (foliaire-
hampe florale) un angle de go degrés environ. Ensuitc, se forme à nouveau une
ébauche foliaire, puis une ébauche de hampe florale qui lui est opposée, et ainsi de
suite ..

Drscussrox.

Nous avons vu au paragraphe précédent que lazone axialc du corps par,rît plus
active dans le méristème sexué : elle prend une part clifiérente à la formation des
ébauches de hampes florales qu'à la formation des ébauches foliaires.

L'étude de la disposition des ébauches montre que cette « activation » cle la zonc
axiale est accornpagnée d'une « activation » équivalente des zones latérales qui
paraissent participer désormais à la construction de quatre ébatches(foliaires-florales).

(r) En fait, ce n'est qu'une apparence. Nos observations à ce sujet feront I'objet d'url travail
spécial.
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Ftc. 7. Aspect de l'insertion des feuilles et des hampes'florales cl'une plantc sexuée. La dispo-
sition des {euilles n'est pas aussi simple que sur les fi5;. 5 et 6. On a f impression <le trouver <les

hélices plus nombreuses. Nous indiquons les {euilles d'une même hélice par une convention déter-
minée: pointillé, hachures, blanc ; les hampes florales sont ombrées.

Frc. 8. Coupe transversale passant par le sommet du méristème d'une plante sexuée. On rccon-
nait à première vue quatre hélices indiquées .par des conventions différentes; I'hélice z est
I'hélice florale ; les héIices r, 3 et 4 sont foliaires.

L'angle cle progression d'une feuille à la suivante le long d'une hélice est <l'une quarantaine de
degrés,

Nous avons représenté à I'aisselle des feuilles i'emplacement des bourgeons axillaires (stol)
qui ont grandi cn stalons. On remarque que les stolons sont absents à I'aissr:llc des feuilies cle

l'hélice I, opposées aux hampes llorales.

ract.
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On est anlené à considérer queT'ensetnble du méristèm,e est «actiaé »; l'activation

de la zone axiale conduit à la floraison ; elle est accompagnée de l'activation de la
zone latérale, qui multiplie les ébauches.

4. CON(.LUSIONS

Nous pensons qu'on pcut tirer les conclusions suivantes des observations exposées :

ro Le méristème asexué de Fragaria ttesca L. rar. semÿerllorens Duch., est divisé
en zones. La zone axiale du corps et de la tunique paraissent peu actives. Les zoncs
latérales construisent les ébauches foliaires. l-a zone sous-jacente du corps élabore
le plérome.

zo Lcs ébauches foliaires du méristème asexué se disposent le long de deux hélices.
Chaque ébauche progresse par rapport à cellc qui la précède sur la même hélice cle
8o degrés environ. chez certaines plantes cette progression est dextrogyre; chez
cl'autres elle est lévogyre.

3o Dans le méristène sexué, la zone axiale prend un grand développement surtout
à la base des ébauches de hampe florale. L'activité de la zone axialc est plus grande
que dans le méristème asexué.

4o Les ébauches construites par lc méristème sexué paraissent se clisposer le long
de quatre hélices, une héIice de « hampes florales » et trois hélices foliaires.

La discussion de ces observations nous amène à penser ce qui suit :

Le passage du méristème de l'état asexué à l'état sexué est le fait de l'activation
des différentes zones du méristème en parti.cul,i.er d,c la zone axiale du corps et de la
lunique. Lorsqu'elle est activée, cette zone participe directem.ent à la construction
<lcs hampes florales
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Laboratoire c1e Physiotogie végétale

Centre des hormones végétales.
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EXPLICATIONS DES FIGURES DE LA PLANCHE

FIc. r. Coupe longitudinale passant en z a (schéma 3) à travers un méristème sexué. Explica-
tions dans le texte. Gross. 6oo X

Frc. z. Coupe longitudinale, passant en z b (schéma 3), à travers un méristème sexué. Expli-
cations dans le texte. Gross. 6oo x

Frc. 3. Coupe longitudinale, passant en z c (schéma 3), à travers un méristème sexué. Expli-
cations dans le texte. Gross: 6oo X

FIc. 4. Coupe longitudinale, passant en z d (schéma 3), à travers un méristème sexué. Ex1>li-
cations dans le texte. Gross: froo X




