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due ä la colimycine est moins marquee lors de l'utihsation d'autres Substrats du cycle de Krebs ou
associes ä ce dernier.
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de Genive.
Manuscrit re?u le 22 decembre 1965.

H. GREPPIN. — Action de la lumiere sur la sexualisation de I'epinard.

Introduction

Le mecanisme genetique, reglant le determinisme du sexe chez les vegetaux
dioi'ques, a ete Tobjet de nombreux travaux permettar.t une comprehension satis-

faisante de ce phenomene [1], Au contraire, le mecanisme de l'influence du milieu
physique et chimique sur Texpression et le conditionnement de la sexualite est loin
d'etre bien connu, malgre l'abondance des recherches ä ce sujet [2, 3, 4],

Si de nombreuses experiences font etat de Taction de la temperature, de la duree

et de Tintensite de la lumiere sur la sexualisation (masculinisation ou feminisation),
ä notre connaissance, il n'y a pas de travaux traitant du role de la qualite de la lumiere
sur Texpression phenotypique sexuelle.

Nous avons entrepris d'en faire la demonstration sur une plante tres commune:
I'epinard. L'epinard est un genre dio'ique, fleurissant en journees longues, dans lequel
on peut obtenir par croisement, toute une graduation de types monoi'ques [5, 6, 7],

Dans les lignees purement dio'iques, nous avons une paire d'alleles XY. Y est un allele
determinant lesexe male ou supprimant lesexe femelle. Lecaracteremonoi'que provient
de genes autosomiques possedant une force d'induction differente selon les lignees, et

ayant comme allele la paire XY. Les intersexues sont fortement influences par la temperature

et la duree du jour (photoperiodisme). Dans lavariete Nobel que nous utilisons,
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les genes autosomiques responsables du caractere monoi'que sont tres sensibles ä la
temperature; les hautes temperatures masculinisent, les basses temperatures feminisent.

L'epinard possede, d'autre part, deux sortes de chromosomes Y permettant
chez les males l'expression de certains caracteres sexuels secondares sur l'appareil
vegetatif (vrai male et male ä port de femelle).

La reduction de la duree du jour provoque chez l'epinard la masculinisation des

organes sexuels jusqu'ä une duree limite empechant la mise ä fleur (8 ä 10 heures de

lumiere). Toutefois des epinards traites par le froid peuvent fleurir en jours courts.
Comme c'est le cas chez beaucoup de plantes de jours longs, la lumiere rouge,

en jours longs, accelere le developpement, la lumiere bleue le ralentit.

Materiel

Spinacia oleracea, variete Nobel.
Les cultures ont ete realisees dans les Serres de la station de botanique experi-

mentale, en journees artificielles de 20 heures. II y a toujours parallelement une serie

en lumiere bleue et une serie en lumiere rouge.

Resultats

Action de la lumibre sur la serialisation de l'bpinard,
Spinacia oleracea, varibtb Nobel „

Lumibre bleue Lumibre rouge

Plantes vivant, dbs la germination, en journdes de 20 h.
de lumibre jours longs )„

Ploraison aprbs 32 jours Ploraison aprbs 30 jours

Uale Herma¬

phrodite
Pemelle Male Herma¬

phrodite
Pemelle

39 a 10 $ 51 JC 23 * 25 f 52 t
100 plantes 100 plantes

Lumibre rouge : tubes fluorescents ACEC : Camelia\2max, 658 mmu, bände passante 38 mmu; 24 000 ergs/s,cm
Lumibre bleue : tubes fluorescents ACEC : Azur
Xmaxo 480 mmu, bände passante 130 mmu; 28 000 ergs/s.cm^

Tableau 1
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Nous constatons que la lumiere rouge feminise, alors que la lumiere bleue
masculinise. D'autre part, le quart de la population est insensible au milieu employe:
il s'agit du stock de vrai male.

Action de la lumibre sur la sexualisation de l'dpinard
Spinacia oleracea, varidtb Nobel

Lumibre bleue Lumibre rouge

Plantes vivant, dbs la germination, en journdes de 10 h.
de lumibre jours courts Durbe du traitement photo-
pbriodique : 100 jours.
Pas de floraison port en rosette

Plantes provenant de la culture en jours courts 100 j.)
puis placbes en journbes de 20 h. de lumibre j0 longs

Floraison aprbs 32 jours Floraison aprbs 30 jours

Mäle Herma¬

phrodite
Femelle Male Herma¬

phrodite
Femelle

46 # 15 Jf 39 i 23 it 7 70 i
30 plantes 30 plantes

Tableau 2

L'accumulation photosynthetique, en periode non inductive, exerce une action
sur la differentiation sexuelle posterieure. 11 y a done une interaction entre la photo-
synthese et les systemes photomorphogenes. II est bien connu que les sous-produits
de l'assimilation chlorophyllienne dependent de la couleur de la lumiere utilisee:
le bleu favorisant la production d'azote, le rouge celle des glucides.

Une duree de 30 cycles de 20 heures de lumiere, est indispensable pour fabriquer
le stimulus floral, meme chez les plantes ayant d'importantes reserves, au moment
du traitement photoperiodique favorable. II y a done un Systeme photomorphogene
independant de celui agissant sur la photosynthese.

Les lumieres bleues et rouges exercent leurs effets sur la vitesse de floraison, son
debut et sa duree totale. Les effets sont varies selon les sexes, mais toujours de maniere

opposee. Ce sont surtout les intersexues qui sont le plus touches.
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ACTION DE LA LUMIERE SUR LA SEXUALISATION DE L'EPINARD

ROUGE BLEU

cf cT ///// \\
9 / 9 \

FEM INISATION MASCULINISATION

Tableau 3

Conclusions

La qualite de la lumiere exerce des effets evidents sur la croissance et le develop-

pement de l'epinard. II y a au moins deux systemes photomorphogenes controlant
la sexualisation. Si la croissance est sous le contröle de la photosynthese, le develop-

pement semble etre tres independant de cette activite, dans la mesure oü eile ne

constitue pas un facteur limite par son apport energetique. Cet effet qualitatif est ä

mettre en relation avec l'existence d'un spectrostade chez les cereales [8], Le ble, par
exemple, a besoin ä un certain moment de son developpement d'une certaine qualite
de lumiere qui constitue un facteur limite pour l'achevement de la floraison (gameto-
genese). Le spectre solaire contenant toujours du bleu et du rouge, il y a lä un moyen
exterieur supplemental pour l'heredite de garantir l'expression male et femelle

conditionnee interieurement par l'equilibre des autosomes et des chromosomes

X et Y.

N.B. — Ce travail a ete accompli avec l'aide technique de MM. Rossier et Gagnebin, respecti-
vement preparateur et chef de cultures ä la Station.

RfiSUML

Spinacia oleracea est sensible ä la qualite de la lumiere (croissance et developpement). La
lumiere rouge est feminisante, la lumiere bleue masculinisante.

Manuscrit requ le 13 decembre 1965.

Station de botanique experimental
Institut de botanique generale

Universite de Geneve
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J, GALLERA. — Problemes relatifs ä l'induction du Systeme nerveux chez les

Oiseaux.

Jusqu'ä present le probleme de l'induction embryonnaire a ete etudie surtout
chez les Amphibiens. On a demontre que le devenir du feuillet externe tout entier
depend de son substratum. Les interventions experimentales les plus variees n'ont pu
que confirmer cette these essentielle: le contact entre l'ectoblaste et son substratum
est indispensable ä l'organisation et ä la differenciation normales de Tepiderme d'une

part et de l'ebauche neurale de l'autre. Un fragment quelconque du feuillet externe
isole et cultive in vitro ne produit qu'un amas cellulaire sans aucune differenciation
histologique. Par contre un tel fragment pose sur la voüte archenterique donnera
necessairement, pourvu qu'il soit suffisamment jeune, une ebauche de Systeme nerveux
central. On sait cependant depuis longtemps que l'ectoblaste n'est susceptible de

reagir ä Taction d'un inducteur que pendant une periode bien determinee, et assez

breve, de son evolution chronologique. Cette receptivite de l'ectoblaste, limitee dansle

temps, a ete qualifiee par Waddington du terme de « competence ».

En 1952, j'ai pu apporter quelques precisions au sujet de la diminution progressive

de la competence neurogene de l'ectoblaste chez les Amphibiens. Au cours de la

gastrulation elle diminue tres progressivement, pour disparaitre ensuite brusquement
tout au debut de la neurulation. Recemment, Leikola (1963), en recourant ä un tout
autre procede experimental, a obtenu les resultats tout ä fait conformes aux miens.

Les recherches de Johnen, de Denis et les miennes ont precise le temps que prend
l'induction neurale chez les Amphibiens. La duree de contact entre Tinducteur et

l'ectoblaste süffisante pour declencher la formation de l'ebauche neurale varie consi-
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