
R6partition

Espöce ouest-eurasiatique m6diterranÖenne et paramÖditerra-

neenne, le Lözard des murailles s'Ötend, d'ouest en est, du nord-

ouest de la p6ninsule lb6rique ä I'Asie Mineure fiurquie) et ne

d$passe pas les Pays-Bas au nord (Guillaume 1997a), ll atteint des

altitudes relativement Ölevfes dans les Alpes (2275 m en ltalie)

et dans les PyrÖn6es (2600 m en AriÖge) (Sindaco 1993 rn Corti

2006, Pottier et a|.2010b), C'est une espÖce largement rÖpartie en

France, que I'on rencontre sur la quasi-totalitÖ du territoire (Corse

exceptde) (Guillaume 2012). Ce lfzard est en revanche localisf

en Espagne, oü il ne s'observe que dans la moitiÖ nord du pays

(P6rez-Mellado 2002) (certains auteurs espagnols - par exemple

Martinez Rica - le nomment d'ailleurs " Lagartija nortefia u: u Petit

lözard du Nord "), ll est trÖs largement rÖparti en Andorre (Amat

0rriols & Roig Fernändez 2003).

Variations g6ographiques & sous-espÖces

P muralis est une espÖce remarquablement polymorphe et poly-

typique ayant donne lieu ä la description de nombreuses sous-

espöces, souvent trÖs localisdes (endÖmiques insulaires, notam-

ment). Au döbut des anndes 1960, Mertens & Wermuth (1960) en

reconnaissaient 18, mais nombre d'entre elles ont ÖtÖ par la suite

invalid6es, si bien qu'Arnold & Ovenden (2002) n'en citent que 6:

o P m. muralis (Laurenti, 1768) (totalitÖ de l'aire de rÖpartition ä

I'exception des zones occupÖes par les autres sous-espÖces);

. P m. brongniardii (Daudin, 1802) (ouest de la France et nord-

ouest de I'Espagne);

. P. m, merremius (Risso, 1826) (centre et nord-est de l'Espagne,

Midi de la France);

o P m, nigriventris (Bonaparte, 1836) (ouest de l'ltalie, jusqu'aux

environs de Naples au sud);

. P, m. maculiventris (Werner, 1891) (du nord de I'ltalie au nord-

ouest de la Croatie);

o P m, breviceps (Boulenger, 1905) (sud de I'ltalie).

Röcemment, Salvi et al. (2013) ont livrÖ les rÖsultats d'une 6tude

phylogöog raph ique (ADN mt) couvrant I' int6g ral itÖ de I' aire de rÖpar-

tition de I'espÖce, Bien que leur fchantillonnage soit perfectible

(certaines zones, dont la France, ne sont que trÖs partiellement cou-

vertes), ils ont identifiÖ 23 lignÖes distinctes, la plupart end6miques

de territoires restreints. lls soulignent que ces lign6es ne sont pas

cohdrentes avec la majoritÖ des sous-espÖces d6crites, qui corres-

pondent selon eux ä de simples variations phÖnotypiques locales et

non pas ä des unitÖs Övolutives. lls citent notamment I'exemple de

P m. brongnhrdri (sous-espÖce pourtant peu discutÖe) dont l'aire

de repartition int6resse selon eux 4 lignÖes trÖs distinctes'

Dans l'attente de travaux complÖmentaires, permettant d'harmoni-

ser la systömatique et la taxinomie subspÖcifiques de ce l6zard, nous

proposons d'assigner arbitrairement les populations pyrÖnÖennes

(classiquement affiliÖes aux sous-espÖces P, m. brongniardii eI

P. m. merremius) ä la sous-espÖce nominative P. m. muralis'

D'autant que des unit6s Övolutives particuliÖres existent peut-Ötre

Figuta 167 | fudarcis n.|.,'atß, mäle d'une population d€ la haute vall6e de l'Adour (Hautes-h/r6n6€s, Bagnöre6-de-Bigorre, Gazost, 2 339 m'

1 8 juillet 201 2).
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Figure 16g: podarcis muralis,femelle d'une population de la haute vallee de I'Adour (Hautes-PyrenÖes, BagnÖres-de-Bigorre/Gazost, 2 339 m,

1B juillet 2012).
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Figure 170: Podarcis muralis, femelle (en haut) et mäle (en bas)
d'une population du vallon de I'lratiko Err6ka (Mendive, $tr6n6es-
Atlantiques, 1010 m, 9 octobre 2012I

Figure 1712 Podarcis muralis, femelle gravide (en haut) et mäle
(en bas) d'une population du Vall de Boi(L6rida, 1 170 m, 14 md
2012).

148 : Podarcis murolis (Laurenti, .l768)

en zone pyrdndenne, et ne sont pas n6cessairement d6tectables

par le phÖnotype. lnversement, certaines populations prÖsentant

une övidente originalitÖ phÖnotypique ne constituent peut-Ctre pas

des unitds dvolutives: c'est le cas par exemple de P, m,lccidentalis

Knoepffler & Sochurek rn Sochurek, 1956, prÖsent dans l'est des

Pyröndes el a prioribien caractörisÖ par une grande taille asso-

ciöe ä une robe trös contrastde (lignes dorsolat6rales blanches et

taches noir pur), notamment citd du lac des Bouillouses (PyrdnÖes-

Orientales) (Geniez & Cheylan 2012a).

Description

Ce petit llzard prdsente, tant du point de vue de la robe que de

la morphologie, un aspect g6nöral comparable ä Podarcis liolepis,

La taille est cependant supdrieure, la silhouette plus massive et

l'6caillure sensiblement difförente. A moyenne et haute altitude, des

confusions avec les lberolacertasont possibles (voir la monographie

d'1. aranica),

La LMC atteint 4,8 cm ä 6,8 cm chez les mäles, 4,8 cm ä 6,9 cm

chez les femelles. ll existe un dimorphisme sexuel assez marqu6,

les femelles ötant moins lourdes que les mäles ä taille 6gale et

poss6dant une töte bien moins massive qu'eux. La queue Ötant

environ deux fois plus longue que le corps, la longueur totale des

plus grands individus ä queue intacte est d'environ 19 cm (Vacher

& Geniez 2010). Les nouveau-nds sont trös petits : Naulleau (1990)

mentionne des tailles (LMC) de 2,2 cm ä2,7 cm pour une longueur

de queue de 3,3 cm ä 3,8 cm,

Comme I'a soulignö Guillaume (1987), l'öcaillure cÖphalique de

cette espöce est extr6mement variable. 0n note cependant la pr6-

sence trös rdguliöre (bien plus que chez P liolepi$ d'une grosse

öcaille massötörique bien distincte, environnöe d'öcailles tempo-

rales ä la fois moins nombreuses et plus grandes que chez P. liolepis

(20 ä 50 contre 50 ä 110 chez P. liolepis). Les 6cailles dorsales sont

relativement peu nombreuses et disposdes sur 41 ä 62 rangÖes ä

mi-corps (43 ä67 rangdes chez P liolepis). Les femelles prÖsentent

20 ä28 rang6es transversales de plaques ventrales et les mäles de

17 ä26 rangöes. Le nombre de pores fdmoraux oscille entre 12 et

22 (15 ä22 chez P liolepis) (Geniez 2001 , Vacher & Geniez 2010).

Comme chez de nombreux petits lacertid6s europdens, la robe

de P. muralis associe un dos plus ou moins clair (brun ä gris) ä

des flancs sombres (brun foncö ä noir), I'ensemble Ötant plus ou

moins tachetd de fagon hdtdrogöne. ll existe chez la plupart des

individus des lignes dorsolatdrales claires (blanchätres ä brun päle)

plus ou moins sinueuses, particuliörement distinctes et souvent

continues chez la plupart des femelles (ces derniöres prösentant

göndralement une robe bien plus lignde que les mäles). 0n observe

souvent une ligne vertÖbrale foncde irröguliöre et, chez un certain

nombre d'individus, la bande foncde qui parcourt le flanc est souli-

gnöe par une ligne claire semblable ä la ligne dorsolatdrale. Chaque

anneau de la queue portant un assemblage de taches contrastÖes ä

peu prös identique, la robe pr6sente ä cet endroit-lä une ornemen-

tation söquencöe assez remarquable (rdpötition rdguliöre du möme

motif, ce que I'on n'observe pas chez les lberolacerta).



Figure 172: Podarcis muralis, femelle (en haut) et mäle (en bas) d'une population du Capcir (Fontrabiouse, Pyrön6es-Orientales, 1 550 m,
29 md 2011).

Les mäles portent gönöralement des taches bleu vif sur les öcailles

ventrales externes, de mÖme que, plus rarement, sur les flancs (voire

la töte). D'aprös Geniez & Cheylan (2012a), ce dernier type de colo-

ration est particuliörement fröquent dans les Pyrdnöes et le nord-

ouest de I'Espagne.

Le ventre, souvent macul6 de taches noirätres, est fröquemment

blanc, parfois rouge brique ou plus rarement jaune (cf. photos figu-

rant p. 274 in Geniez & Cheylan 2012a).

Podarcis muralis se distingue visuellement de P. liolepis par les

caractöres suivants:
. allure gönörale plus massive, moins gracile;

o tronc et töte non aplatis;
o museau relativement peu pointu en vue dorsale;
. öcailles dorsales moins nombreuses et plus grandes, revötement

d'aspect moins fin;
. rögion temporale couverte d'öcailles moins nombreuses et plus

grandes (20 ä 50) et compoftant göndralement une grosse öcaille

massötörique bien visible ;

. 169ion gulaire portant, chez les mäles, des taches sombres aux

contours peu nets souvent agencöes en u V > sous la mächoire

(ces taches, noir pur chez les mäles de P liolepis, ont des contours

parfaitement nets et ne forment pas de motif en n V ,);

r les anneaux de la queue sont relativement longs et forment des

söquences moins resserrdes que chez P, liolepis;

o la bande latdrale foncöe qui parcourt le flanc prösente gdnörale-

ment, au-dessus de l'öpaule, un obscurcissement frappd d'une

tache päle particuliörement distincte chez les femelles.

Rappelons que, d'aprös Berroneau et al. (2012\, P. muralis fuit plus

volontiers que P liolepis (P, l, sebastian| en prösence d'un observa-

teur et ressort plus tardivement de son refuge.

Repartition pyr6nöenne

Martlnez Rica (1983) le dit abondant sur I'ensemble de la chaine,

tant du cötö franEais que du cöt6 espagnol. ll note cependant que

I'espöce est nettement plus montagnarde sur le versant espagnol,

oü elle fait gönöralement döfaut en dessous de 1 100 m (ötant

remplacde par P. liolepi$ avec un maximum d'occurrence entre

1400 m et 1 800 m. ll donne 2500 m comme altitude maximale

(sans prdcision de localitd) et 600 m comme altitude minimale.

Au Pays basque, P, muralis est largement röpandu, mais tend ä se

raröfier (voire ä disparaitre)dans certaines zones oü ilapparait rem-

placd par P liolepis (sud-ouest d'Alava, notamment). ll est prdsent

du niveau de la mer ä 1 300 m d'altitude au moins (Bea 1985a),
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En Navarre, le Llzard des murailles n'occupe que la moitid nord

du territoire, de 60 m ä 1935 m, ll döpasse 2000 m dans cer-

tains massifs calcaires (Larra). Les massifs de faible altitude qui

s'ölövent au sud-est de Pamplona, oü l'espÖce est en disjonction

d'aire, marquent sa limite sud (Sierra de Alaiz, Sierra de lzco, Sierra

de Leyre) (Gosä & Bergerandi 1994).

Dans le nord de I'Aragon, I'espÖce est assez Ötroitement confinee

aux Pyrön6es stricto sensu et Martinez Rica (1979) le qualifie de

trös rare en dessous de 1 100 m. ll atteint frÖquemment des alti-

tudes ölevöes : 2200 m dans le cirque de Piedrafita (massif du

Balaitous) selon Palanca et al. (1997) et jusqu'ä 1 900 m au moins

(vraisemblablement bien plus) dans le massif du Monte Perdido

selon Martfnez Rica (1977).ll s'observe ögalement dans certaines

sierras pröpyr6ndennes, sous forme de populations d'altitude plus

ou moins isol6es: Sierra de San Juan de la Pefra, Sierra de Santo

Domingo et Sierra de Guara, notamment.

En Catalogne, oü il a ötö observ6 jusqu'ä 2300 m d'altitude (l'alti-

tude moyenne des localitös est de 1 200 m), P muralis est moins

strictement pyrdnden et s'avance trös au sud sur un axe Ganotxa-

Figure 173: Podarcis muralis, femelle (en haut) et mäle (en bas)
d'une population de la haute vall6e de I'Ariöge (l-Hospitalet-prÖs-
I'Andorre, Ariöge, 1 550 m, 29 mai 2011). Ces deux individus cor-
respondent en th6orie ä la sous-espöce P m. occidentalis.

150 Podorcis murolis (Laurenti, l768)

Selva, atteignant meme le littoral mdditerranÖen aux Aiguamolls de

la Tordera (plus basse localitö connue de I'espÖce en Catalogne:

30 m d'altitude seulement) (LlorenIe et at.1995). A l'exception de

cette remarquable avancöe mÖridionale, il est plutÖt confinÖ aux

Pyrönöes stricto sensu', val d'Aran, Pallars Sobirä, nord du Pallars

Jussä, Alta Ribagorqa, Alt Urgell, Cerdanya, nord Berguedä, RipollÖs

et Garrob<a.

Le Ldzard des murailles est trös largement rÖparti sur le territoire

de la principautö d'Andorre, LespÖce y est surtout observÖe entre

1500 m et 2000 m (raröfaction sensible au-dessus), mais on le

rencontre localement dös 1 000 m environ et il atteint par endroits

prös de 2 500 m (Amat Orriols & Roig Fernändez 2003),

Dans les Pyrdnöes-0rientales et dans l'Aude, la situation est

comparable ä ce qui est observö sur le versant espagnol: I'espÖce,

largement röpartie en zone pyr6nÖenne stricto sensu (elle atteint

2195 m au Puig de la Collada Verde, dans la commune de Py, dans

les Pyrönöes-0rientales) devient trös localisÖe ä plus basse altitude

et fait möme totalement d6faut dans la moitiÖ orientale de I'Aude

(Geniez & Cheylan 2012a).

Dans les döpartements des PyrönÖes centrales et occidentales au

contraire (Ariöge, Haute-Garonne, Hautes-PyrÖnÖes et PyrÖnÖes-

Atlantiques), oü il est le reptile le plus frÖquemment observÖ,

P muralis est quasiment omniprösent depuis la plaine jusqu'aux

massifs de la haute chaine frontaliöre (Pottier et a\.2008, Berroneau

2014). Frdquent jusqu'ä 2000 m environ, il se rarÖfie au-dessus

mais d6passe localement 2 500 m : au moment oü ces lignes sont

öcrites, le record d'altitude connu est de 2600 m sur le versant

sud de la pointe Encorbade de Bassiös (haut Vicdessos, AriÖge,

obs, A. Duquesne) (Pottier et a\.2010b), ll s'agit d'ailleurs, en l'Ötat

actuel des connaissances, de I'altitude la plus Ölevde r6pertori6e

en France (Vacher & Geniez 2010, Guillaume 2012). Beck (1943)

le signale au pic du Midi de Bigorre (2876 m) (Hautes-Pyr6ndes),

mais I'altitude extrömement ölevöe de cette localitd rend la donnde

suspecte et appelle une confirmation contemporaine,

Biogöographie & 6cologie

Podarcis muralis est assez nettement liÖ, en zone pyreneenne,

ä des conditions plutöt montagnardes ou atlantiques (parfois les

deux) et s'observe typiquement aux Ötages de vÖgdtation non

möditerranöens (il se raröfie nöanmoins sensiblement ä l'Ötage

alpin). Cependant, cette röpartition semble en partie dictÖe par

celle de P. liolepis et, en l'absence de cette espöce, il colonise

localement des zones ä caractöre supramöditerranÖen (plus rare-

ment möditerranöen). Sur le versant nord des Pyrön6es notam-

ment, ä I'est de la vallöe d'Aspe et jusqu'ä celle du Salat, il est ä

ce jour la seule espöce de Podarcis observöe dans les secteurs

ä vögdtation supramediterranöenne oü existe Coronella girondica

(Pottier et al.2008, Berroneau 2014). A l'öchelle des PyrÖn6es,

la r6partition de cette espöce est trös semblable ä celle d'autres

espöces majoritairement italo-franqaises telles que Lacerta bili-

neata el Vipera aspis, secondairemenl Hierophis viridiflarus et

Zamenis longissimus,
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Dans les hTrdndes, cette espöce est partiellement sympatrique avec

les lberolacerta, qui occupent sensiblement la möme niche 6colo-

gique mais ä plus haute altitude (etage alpin). l-dtendue verticale

de la ceinture de cohabitation potentielle est d'environ 1 000 m et

les cas de syntopie ne sont pas rares jusqu'ä 2200 m environ. Les

limites altitudinales respectives de P. muralrs et des lberolacerta

tiennent vraisemblablement aux caractöristiques physiologiques des

espöces concernöes et aux inadaptations environnementales qu'elles

impliquent, I'un ou I'autre llzardötant contre-sölectionnö par diverses

variables ä un endroit donnö (voir u Biologie & phönologie ,).

Martfnez Rica (1983) signale une sdgrögation spatiale entre P mura-

lis et P. liolepis ä dchelle locale, les deux espöces ayant tendance ä

occuper des biotopes distincts en zone de sympatrie: ä tendance

fermöe et humide chez P. muralis, ä tendance ouverte et söche chez

P. liolepis. La syntopie est donc toujours assez partielle. Comme chez

L. bilineata, cet auteur observe une nette tendance ä un abaisse-

ment altitudinal et une avancde mdridionale aux deux extrömit6s de

la chaine, plus humides (front pluvieux catalan et Pays basque).

Au Pays basque, oü I'espöce prdsente une aire de r6partition locale

ä caractöre atlantique et montagnard atlantique, proche de celle

d' Anguis fragilis el de Zootoca vivipara, Bea (1 985a) constate lafr6-
quentation d'une grande diversitö d'habitats, avec une occurrence

maximale dans les paysages de polyculture-dlevage (34,1 %). Les

hötraies (15,1 %), les chönaies atlantiques (13,1 %) et les landes

atlantiques (10,4 o/o) sont les autres contextes les plus fröquentds.

En Navarre, P. muralis est ögalement fortement li6 aux zones plutöt

fraiches et humides, et il prösente un caractöre montagnard assez

marqu6. Son aire de rdpartition locale correspond ä celle des chö-

naies atlantiques et des hötraies, et il ne parait pas s'dtendre en

degä du domaine du Chöne pubescent (51,8 % de contacts en

contexte de foröt caducifoliöe). Au sein de son aire de röpartition,

I'espöce s'avöre trös ubiquiste, colonisant tous les milieux suffi-

samment ensoleillds (talus de routes et de pistes, affleurements

rocheux, clairiöres, lisiöres, haies...). C'est un lacertidd nettement

anthropophile, qui se rencontre frdquemment dans les jardins, sur

les terrasses, etc. ll cohabite localement avec P liolepis, jusqu'ä

800 m d'altitude, et il existe dans certaines sierras prdpyröndennes

un amusant phdnomöne d'inversion altitudinale, P muralisoccupant

des zones moins ölevöes que P liolepis (cf. monographie consacrde

ä cette derniöre espöce) (Gosä & Bergerandi 1994).

La situation est en fait similaire dans le haut Aragon, oü ce lözard

est trös liö aux conditions fraiches et humides des dtages de vdg6-

tation non mdditerran6ens. Dans la mesure oü les provinces de

Saragosse et de Huesca sont soumises ä un climat particuliörement

sec (möditerran6o-continental) et sont trös majoritairement concer-

ndes par les dtages de vdgötation m6diterrandens ä I'exception

des Pyrdndes et de quelques sierras prdpyröndennes, P muralis

s'dloigne trös peu de la chaine.

En Catalogne, oü sa röpartition est remarquablement similaire ä celle

de Vipera asprs (notamment une möme avancde mdridionale sur un

axe Garroüa-Selva ä la faveur du front pluvieux catalan), P muralis

est dgalement liö ä des zones plutöt fraiches (tempörature moyenne

annuelle inf6rieure ä 11 'C) et pluvieuses (80 cm/an minimum). Ce

lözard est par contre trös ubiquiste au sein de son domaine clima-

tique et s'observe dans de nombreux contextes (boisements de Pinus

uncinata, Pinus sylvestrß, Fagus sylvatica, taillis de Corylus avellana,

ripisylves, prairies, agglomdrations...), oü il fr6quente les substrats

fermes et secs qu'il affectionne d'ordinaire (troncs, affleurements

rocheux, murets, murs, surfaces terreuses des talus de bords de che-

mins. . .) (Llorente ef al 1995).
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Selon Amat Orriols & Roig Fernändez (2003), c'est le reptile le plus

largement röparti et le plus commun en Andorre. Commun aux

ötages montagnard et subalpin, il ne se rarÖfie que dans les zones ä

tendance möditerraneenne marquöe (oü il est localement remplacÖ

par P. liolepis) et ä haute altitude (Ötage alpin). ll a ÖtÖ observÖ

dans des contextes trös varies, oü il frÖquente invariablement les

surfaces rocheuses, terreuses et les troncs d'arbres : zones bäties

(villes et villages) et zones rudörales, cultures, prairies de fauche et

de päture, landes, boisements variös (Pinus sylvestris, Pinus unci-

nata, Betulasp.), ripisylves,,,

D'aprös Geniez & Cheylan (2012a), P. muralis est rare ou trÖs

localisö ä l'etage mösomöditerranÖen dans l'Aude et les PyrÖnÖes-

0rientales, oü il est gön6ralement remplacÖ par P, liolepis et clas-

siquement confind aux milieux les plus humides (ripisylves, parcs

et jardins irriguös, talwegs encaissÖs, etc.) (voir la monographie

consacree ä P, liolepis pour de plus amples d6tails concernant la

röpartition respective des deux espÖces). ll semble par ailleurs

plus nettement anthropophile que P liolepis et s'avÖre de surcroit

adaptd ä certains habitats dÖgrad6s (terrains perturbÖs, dÖcharges

de materiaux de construction, etc,). Plus largement rÖparti ä l'Ötage

supramöditerranöen, il devient franchement commun aux Ötages

montagnard et subalpin, f espÖce atteint trÖs probablement l'Ötage

alpin dans le massif du Madrös (Aude) et dans diffÖrents massifs

des Pyrönöes-0rientales, mais elle y est inconnue en l'Ötat actuel

des connaissances. Dans ce dernier dÖpartement, la localitÖ la plus

ölevöe port6e ä connaissance (2 195 m seulement) relÖve en effet

de l'ötage subalpin.

Dans l'Ariöge, la Haute-Garonne, les Hautes-PyrÖnÖes et les

Pyrönöes-Atlantiques, le LÖzard des murailles occupe tous les

ötages bioclimatiques, ll est cependant peu commun ä l'Ötage alpin,

qui lui oppose des contraintes thermiques importantes et dont il

ne colonise guöre que la moitiÖ infÖrieure, La mention de Beck

(1943) au pic du Midi de Bigorre (2 8BO m) (ä confirmer cependant)

et l'observation d'A. Duquesne ä la pointe Encorbade de BassiÖs

(2 600 m) (Pottier et a\.2010b) sont ä cet Ögard remarquables.

La limite altitudinale supörieure de ce lÖzard parait imposÖe par ses

caract6ristiques biologiques, la vrtellogenÖse et l'incubation Ötant

trop affectöes pour permettre une reproduction rÖguliÖre ä haute

altitude (voir plus loin). Les lberolacerta prÖsentent de ce point de

vue un avantage adaptatif cerlain, leur Övoluti0n vers la viviparitÖ

leur autorisant une incubation abrÖgÖe,

Les milieux fröquentös sont extraordinairement variÖs eI P muralis

se rencontre ä peu prÖs partout, y compris au ceur des massifs

forestiers 6pais dös que ceux-ci compoftent quelques surfaces enso-

leillöes (clairiöres, chablis, bords de pistes, Öboulis, affleurements

rocheux. ..). Signalons que I'espÖce colonise couramment des zones

humides, y compris les tourbiÖres ä sphaignes aux Ötages planitiaire

et collinöen (aux 6tages montagnard, subalpin et alpin, cet habitat

parait delaissö).

Le Lözard des murailles est un prÖdateur d'invertÖbrÖs, parmi lesquels

Les arthropodes dominent largement. Dans l'ouest de la France, Mou

il g87ab)a constatö une prÖvalence des hymÖnoptÖres (21,5 %), des

araignöes (14,20/o), des isopodes (11,5 %) et des fourmis (10,4Y0)

dans le rögime alimentaire, Les colÖoptÖres (9,6 %), les larves de

löpidoptöres (6,9 %), les hÖtÖroptÖres (6,5 %) et les orthoptÖres

(5,4o/o) sont moins exploitÖs, les autres arthropodes et les mol-

lusques reprösentant chacun moins de 5 % du rÖgime, Brana (1981 ,

1984) döcrit une composition taxinomique sensiblement diffÖrente

dans lesAsturies, oü les araignÖes (17,1 o/o du total des proies) prÖ-

cödent les homoptöres (15,7 o/o), les fourmis (9,9 %), les diptÖres

(8,7 o/o),les colöoptöres (5,6 %) et les isopodes (5,5 %). Tout laisse

donc ä penser que le rögime alimentaire varie dans une large mesure

en fonction de la composition locale de l'entomofaune et des oppor-

tunitös de capture.

D'innombrables prödateurs consomment plus ou moins rÖguliÖ-

rement celözard,localement trÖs abondant et facilement capturable,

Notons qu'il constitue une ressource trophique importante pour la

plupart des serpents terrestres, en particulier lorsqu'ils sont jeunes,

Biologie & phdnologie

fespöce est connue pour ötre un des rares reptiles observables

toute I'annäe, mais elle n'est toutefois veritablement active que de

fövrier-mars ä octobre-novembre: les sorties hivernales (dÖcembre

et janvier) sont ponctuelles, concernent essentiellement les mäles

et ne sont guöre consacrÖes qu'ä la seule thermorÖgulation,

L'altitude influence fortement la durÖe de I'hivernage et sa conti-

nuitö: en plaine, dans le centre-ouest de la France (La Rochelle,

Charente-Maritime), Saint Girons & Duguy (1970) signalent un

hivernage continu de 3 mois chez les femelles et un hivernage

discontinu chez les mäles, correspondant respectivement ä une

pöriode d'activitö annuelle de 9 mois chez les femelles et de prati-

quement 10 ä 1 1 mois chez les mäles, Dans le massif du NÖouvielle

(Hautes-Pyrönöes) ä 1 850 m d'altitude (environs du lac d'OrÖdon,

6tage subalpin), les mÖmes auteurs ont notÖ un hivernage continu

chez les deux sexes, de 5 mois et demi chez les femelles et de

4 mois chez les mäles, La pöriode d'activitÖ est donc for-tement

röduite en montagne, les mäles n'Ötant actifs que de dÖbut mars ä

fin octobre (soit 7,5 mois ä B mois) et les femelles de dÖbut avril ä

la mi-octobre (soit 6,5 mois),

Dans le massif du Nöouvielle aux environs de 1 850 m, les premiÖres

sorties des mäles sont plutÖt tardives (dÖbut mars) et ont gÖnÖra-

lement lieu alors que le biotope est encore enneigä, Les animaux,

circonscrits aux rochers les mieux ensoleillÖs, thermorÖgulent effica-

cement et parviennent ä Ölever leur temp6rature jusqu'ä 24 "C alors

que celle de l'air est souvent voisine de 0 'C (parfois moins), DÖs le

mois d'avril, ils parviennent aisÖment ä atteindre leur optimum ther-

mique, soit 35 "C environ (voir plus loin). Lexamen physiologique

des lözards de cette localitÖ a rÖvÖlÖ plusieurs singularitÖs par

rapport ä leurs homologues de plaine, en ce qui concerne le cycle

reproducteur: le 26 avril, aucune des femelles capturÖes ne prÖ-

sentait de spermatozofdes dans les voies gÖnitales et elles n'Ötaient

qu'en döbut de vitellogenÖse, Les preuves d'accouplement n'ont

ötö constatöes qu'ä partir du 12mai, mois durant lequel ont Ögale-

ment ötö observ6es les premiöres femelles gravides, DÖs la seconde

quinzaine de juin, toutes les femelles paraissaient avoir pondu et il

n'existe manifestement pas d'autre pÖriode de ponte.
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Figure 176: Podarcis muralis, habitat trös dögradö (en haut) (le toit
est totalement effondrö, notamment) ä l'etage collinöen subatlantique
(Ossen, Hautes-Pyrenees, 510 m, 13 avril 2010). En bas: habitat ä
l'ötage montagnard atlantique (Arrens-Marsous, Hautes-Pyr6n6es,
1 650 m, 7 octobre 2010).

Ainsi, contrairement aux femelles des populations de plaine qui

produisent jusqu'ä 3 pontes par an (ä La Rochelle: fin avril-döbut

mai, fin mai et fin juin), les femelles des populations de montagne

ne produisent qu'une seule ponte annuelle (fin mai-dÖbut juin),

dont la taille est cependant öquivalente ä celle observöe chez les

femelles de plaine (soit 2 ä 7 eufs, en gönöral 5 ou 6) (dimen-

sions: 0,7 cm x .1,1 
cm) (Saint Girons & Duguy 1970), D'aprös ces

derniers auteurs, cette baisse sensible de la productivitö en mon-

tagne est imputable aux contraintes de la vitellogenöse, processus

röclamant une importante mobilisation des röserves önergötiques,

Röserves que la briövete de la p6riode d'activitö annuelle imposöe

par le milieu montagnard empöche de reconstituer suffisamment

(pöriode d'alimentation r6duite et chaleur moindre), Selon eux -
et dans la mesure oü le cycle sexuel des mäles n'sst, lui, pas du

tout impactö - cette contrainte physiologique joue un röle majeur

dans la limitation altitudinale de I'espöce : n ll est assez probable

que, clmme chez d'autres Reptiles, la limite altitudinale absolue

est due ä l'abaßsement de la tempörature qui ne permet plus aux

embryons de se dövelopper dans le sol. Mais la baisse de föconditö
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des femelles rend certalnement les populations plus fragiles, avant

möme que ne joue le phönomene pröcödent, "

Le cycle sexuel de P. muralls dans les Pyrönöes, notamment le

nombre de pontes annuelles et la pöriode d'öclosion, parait cepen-

dant varier selon l'altitude, le contexte topographique et, proba-

blement, les conditions mötöorologiques, Ainsi, nous avons person-

nellement observe, sous une pierre, une ponte en cours d'öclosion

le 13 octobre 2002 ä 1 800 m dans le massif du pic du Midi de

Bigorre (ötage subalpin), peu aprös la premiöre chute de neige

de I'annöe (Pottier 2007a). Cette date d'ömergence trös tardive

(malgrö un site de ponte offrant de bonnes conditions: pierre plate

reposant sur un talus ensoleille exposö plein sud) est intöressante.

En effet, d'aprös Naulleau (1990), les eufs öclosent 1 ,5 mois ä

2 mois aprös la ponte en plaine (centre-ouest de la France), En

admettant ici une date de ponte comparable ä celle mentionnöe

par Saint Girons & Duguy (1970) pour le Nöouvielle (la difförence

d'altitude n'ötant que de 50 m), c'est-ä-dire fin mai ou döbut juin,

on obtient une eclosion fin juillet ou döbut aoüt pour une incubation

de 2 mois (duröe minimum la plus probable puisque nous sommes

en montagne), Une öclosion le I3 octobre correspondrait, dans

I'hypothöse d'une ponte döposee döbut juin, ä une incubation de

4 mois, ce qui nous parait peu röaliste, En röalitö, l'ötö 2002 a ötö

pafticuliörement maussade (ce qui exclut a prioril'hypothöse d'une

seconde ponte) et l'ensemble du calendrier reproducteur s'sn est

probablement trouvö dangereusement döcalö, Cet exemple illustre

bien le type de problöme auquel P. muralis se retrouve confronte

en montagne, au-delä d'une certaine altitude, De ce point de vue,

les 20 ä 30 jours d'incubation des lberolacerta sympatriques (ä

des altitudes souvent bien plus ölevöes) reprösentent un avantage

adaptatif certain.

La maturitö sexuelle est atteinte rapidement, aprös un an (deux hiver-

nages), et la longövitö de I'espöce varie de 5 ans ä 7 ans (Naulleau

1990) D'aprös Barbault & Mou (1988), la longdvitd n'excöde pas

5 ans dans les populations les plus denses. En montagne, oü la

pression de prödation est vraisemblablement plus faible, la longö-

vitö est probablement plus elevöe, d'autant que la pöriode d'activitö

annuelle est sensiblement röduite (Saint Girons & Duguy 1970), Des

valeurs proches de celles des lberolaceda syntopiques ne sont pas

ä exclure a priori(Cheylan comm, pers,),

Selon Mou (1987a), la duröe d'activitö journaliöre en plaine varie

entre '10 h et 12 h au printemps et en ötö, les premiöres sorties

ayant genöralement lieu en döbut de matinöe ä partir de t h ou '10 
h.

[observabilitö diminue fortement aux heures les plus chaudes (de

13 h ä 15 h environ), En montagne, en fonction de la topographie et de

l'exposition du versant occupe, I'horaire des premiöres et derniöres

sorties peut ötre övidemment döcalö d'une localitö ä I'autre (ombre

poftöe des reliefs). Ainsi, dans le massif du Nöouvielle, Saint Girons

& Duguy (1970) notent que la duröe journaliöre de la pöriode durant

laquelle les lözards peuvent atteindre leur tempörature optimale est

införieure de 2 heures ä celle observöe en plaine (La Rochelle),

P, muralis consacre une part trös importante de son activitö ä la

thermoregulation (jusqu'ä 95 %) (Edsman 1986) et il prösente un



c0mp0rtement thermorÖgulateur principalement hÖliothermique,

mais il opte volontiers pour la tigmothermie lorsque les conditions

s'y prötent: il exploite frÖquemment la chaleur ddgagÖe par les

pierres en fin de journöe (ou lors de passages nuageux) et nous

I'avons souvent vu thermoröguler ä la surface de dÖchets sombres

(pneus, bäches n0ires, etc.) par ciel voilÖ, de tels substrats offrant

alors une tempörature bien plus Ölevde que les autres. Dans les

Asturies (cordillöre Cantabrique), Brafra (1991) a mesurÖ des tem-

pöratures corporelles s'6tendant de 26 "C ä 37 ,4'C (33,8 "C en

moyenne) et, au laboratoire, la tempÖrature corporelle prÖfÖrde

s'avöre ötre de I'ordre de 35,4 'C lorsqu'un gradient thermique est

propos6 aux lözards (Bauwens et a\.1995).

Mou (1987a) a constatÖ des densit6s ä I'hectare variant de

1 65 adultes (Corröze) ä '171 adultes (Deux-SÖvres) en France (Mou

1987a). Dans le sud-ouest de la France (CorrÖze), Barbault & Mou

(1988) ont localement relevd des densitÖs sup6rieures, de I'ordre

de 531 individus/ha, Le domaine vital est deux fois plus Ötendu chez

les mäles (13,8 m2) que chez les femelles (7,3 m2) - les premiers

ötant d'ailleurs territoriaux, contrairement aux secondes,

Figure 177: Podarcis muralis, habitat subalpin du vallon d'Arrious
ä Laruns (Pyr6n6es-Atlantiques, 1700 m, 24iuin 2015) (en haut)'

En bas: habitat ä l'Ötage alpin (Grust, Hautes-PyrÖnÖes, 22OO m,

22 juin 2010).
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