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Par l e  nombre d'espèces déc r i t e s  (p lus  de 5 0 0 0 ) ~  l a  famil le  des AsiZ-idae 

vient  au  quatrième rang dans l ' o rd r e  des Diptères fa i san t  s u i t e  à ce l l e s  des Tipuli- 

due, des Tach5nidae e t  des m p h i d a e .  Pourvus de pièces buccales vulnérantes, l e s  

représentants de c e t t e  famille se  c lassent  parmi l e s  Insectes piqueurs, t r è s  nombreux 

chez l e s  Diptères. Le régime al imentaire des Diptères piqueurs peut présenter de mul- 

t i p l e s  va r ia t ions  : à côté des formes str ictement hématophages sur l e s  Vertébrés tom- 

me l e s  SimuZiidae, l e s  CuZicidue e t  l e s  Tabanidae, on observe des familles où ce r t a i -  

nes espèces sont hématophages , dl au t r e s  zoophages (Ceratopogonidae, Rhugwnidze ) ou 

bien encore prédatr ices  ou f l o r i co l e s  (lihpididae). 

Si ,  chez l e s  AsiZidae, ce r ta ines  espèces ont é t é  accusées dlhématophagie, 

il apparaî t  aujourd'hui que ce comportement e s t  accidentel  e t  que tou tes  l e s  espèces, 

sans exception, s e  nourrissent  aux dépens d 'aut res  Insectes qu 'e l les  capturent au vol. 

Cette uniformité e s t  remarquable en ce  qui  concerne l e  régime trophique des 

imagos mais qu'en e s t - i l  chez l e s  l a rve s  pour l e sque l les  on ne dispose que de r a r e s  

observations fa i san t  é t a t  de moeurs saprophages, phytophages ou carnivores ? 

Compte tenu de l ' é t a t  ac tue l  de nos connaissances, j e  me su i s  a l o r s  plus 

particulièrement a t taché à dé f in i r  l e  régime al imentaire des l a rves  d lAsi l ides  e t  à 

étudier ,  chez l e s  imagos, c e r t a i n s  aspects  du comportement prédateur, en pa r t i cu l i e r  

ceux l i é s  à l ' immobilisation e t  à l ' i nges t ion  des proies.  

Cette étude éthologique e t  physiologique de l a  prédation sera complétée, 

pour une meilleure compréhension e t  une analyse plus dé t a i l l é e  du r ô l e  prédateur des 

AsiZidae, par une étude biologique e t  écologique,apportant un ce r ta in  nombre de don- 

nées e s s en t i e l l e s  sur l a  durée de développement des s tades  immatures, sur l a  longé- 

v i t é  des adul tes ,  sur l a  densité e t  l a  r épa r t i t i on  des populations dgAsi l ides  t an t  

aux stades l a rva i r e s  qu'à l ' é t a t  imaginai. 

Les problèmes de systématique seront peu é tudiés  i c i  2 l 'exception de com- 

paraisons é t ab l i e s  en t re  divers types d'oeufs e t  en t re  quelques stades préimaginaux 

non encore déc r i t s .  En e f f e t ,  durant l e s  dernières années, de nombreux remaniements 

sont intervenus dans l a  systématique des AsiZidae e t  plusieurs c l a s s i f i c a t i ons  ont 

é t é  proposées concernant l e s  400 genres r é p a r t i s  dans l e  monde. Selon l e s  auteurs 

(BROMLEY, 1946, HüLL, 1962, MARTIN, 1968, OLDROYD, 1969, 1974, PAPAVERO, 1 9 7 3 ) ~  cet -  



t e  famille de Diptères e s t  d ivisée  en 2 ,  3, 4, 5 ou 8 sous-familles. MARTIN (1968) 

propose même de séparer l e  genre Leptogaster des Asilidae e t  de c rée r  une nouvelle 

famille : l e s  Leptogastridae ( t he  grass f l i e s )  . 
Selon KNUTSON (1976), il semblerait que l e s  dernières t en ta t ives  de clas-  

s i  f i c a t  ion élaborées par PAPAVERO, 1973 (8 sous-familles dl Asi Zidae, Leptogastrinae 

non compris) e t  basées sur l ' é tude  des r e l a t i ons  phylogénétiques des Asilidae appor 

t e n t  quelques améliorations par rapport aux précédentes c l a s s i f i c a t i ons .  

Cependant, tous l e s  auteurs ne partagent pas l e  même point de vue, en 

pa r t i cu l i e r  l e  f a i t  de conférer à l a  sous-famille des ~eptogastrinae l e  s t a t u t  de 

famille ( J A N s s ~ s ,  1969). 11 m'a donc semblé préférable,  dans c e t t e  étude e t  dans 

l e  réper to i re  analytique exposé à l a  f i n  consacré uniquement à l ' é tude  des espèces 

paléarct iques,  de conserver l a  c l a s s i f i c a t i on  de HULL (1962). généralement admise 

par l a  plupart  des auteurs e t  certainement l a  moins contestée à l ' heure  ac tue l l e .  



- 3 - 

CWITRE 1 

DEVELOPPEMENT DES ASILIDAE 

INTRODUCTION 

Parmi l e s  5000 espèces que renferme l a  f a m i l l e  des AsiZidae, KNUTSON (1972, 

1976) est ime que 2 pour cen t  seulement sont  connus am s t a d e s  préimaginawc. Ces in fo r -  

mations concernent généralement t r o i s  sous-famil les  : l e s  AsiZinae, l e s  Dasypogoninae, 

l e s  Luphminue. Les observa t ions  ayant t r a i t  aux Leptogas t r inae  sont  r a r e s  e t  un s e u l  

t r a v a i l  a é t é  é t a b l i  pour l e s  Megapodinae , sous-famille néo t rop ica l e  (KNUTSON , 1976). 

J 1 a j o u t e r a i  que l a  p l u p a r t  de ce s  renseignements concernent l e s  a spec t s  mor- 

phologiques des nymphes e t  des  l a r v e s  de d e r n i e r  s t a d e  e t  que l e s  données biologiques 

e t  écologiques sont  pratiquement i n e x i s t a n t e s .  Quant arur l a r v e s  néonates,  nos connais- 

sances sont  encore, p5us rédui tes .  p u i s q u ' e l l e s  n ' on t  é t é  s igna lées  e t  d é c r i t e s ,  en gé- 

n é r a l  t r è s  sommairement, que pour une quinzaine d ' espèces,  

Toutes c e s  r a i s o n s  m'ont donc amené à o r i e n t e r  une p a r t i e  de mes recherches 

vers  l ' é t u d e  des  s t a d e s  préimaginaux des AsiZidae. J e  me s u i s  a i n s i  e f fo rcé ,  dans l a  

première p a r t i e  de c e  c h a p i t r e ,  d ' appor te r  quelques données complémentaires e t  o r i g i -  

n a l e s  su r  l a  morphologie e t  l ' ana tomie  de quelques espèces au cours  de l e u r  développe- 

ment e t  de dégager l e u r s  pr inc ipaux c a r a c t è r e s  d i f f é r e n t i e l s * .  La deuxième p a r t i e  e s t  

consacrée à l ' é t u d e  du développement des  AsiZidae, p l u s  pa r t i cu l i è r emen t  au  cyc l e  bio- 

log ique  de Machimus r u s t i c u s ,  espèce appartenant  à l a  sous-famille des  AsiZinae. 

Les d e s c r i p t i o n s  sont  en t o t a l i t é  o r i g i n a l e s  e t  concernent des  espèces re-  

c u e i l l i e s  s u r  l e  t e r r a i n  ou obtenues à p a r t i r  d 'oeufs  pondus au  l a b o r a t o i r e .  Les es- 

pèces é t u d i é e s  sont  l e s  su ivan te s  : 

1') Andrenosorm atm ( O ,  L I ,  N)**;P') A. bayard i  ( O ,  Ld, N )  ; 3') AntipaZus va r ipes  

( O ,  LI,  N ) ;  4') Dasypogon diadema (Ld, N ) ;  5') D i o c t m  b i c i n c t a  (Ld, N ) ;  6O) Dysmachus 

h m Z a t u s  ( N ) ;  7') E p i t r i p t u s  s e t o s u l u s  ( ~ d ,  N I ;  8') EutoZmus k i e senwe t t e r i  ( O ,  LI, N); 

9') HoZopogon venustus  ( ~ d ,  N) ; 10') Machimus f imbr ia tus  ( 0 ,  LI, Ld, N )  ; 11' ) M. p iZi -  

f La desc r ip t ion  d é t a i l l é e  des  espèces aux d i f f é r e n t s  s t ades  du développement f e r a  
1 ' obj  e t  de pub l i ca t ions  u l t é r i e u r e s .  

f f  O : oeuf;  L I  : l a r v e  néonate; Ld : l a r v e  au  d e r n i e r  s t ade ;  N : nymphe. 



pes ( 0 ,  Ld, N )  ; 12') M. rusticus ( 0 ,  LI, II - Ld, N )  ; 13') Neornochtherus aquitanus 

( ~ d ,  N); 14') N .  confusus ( ~ d ,  N ) .  

1 - ETLIE CCMPAREE DES STADES PREIWGINAW 

1 . -  PONTE ET OEUFS 

A - L i e u x  d e  p o n t e  

Les A s i l i d e s  pondent dans des mi l ieux  t r è s  v a r i é s  : 

- dans l a  s t r a t e  a r b u s t i v e  : l e s  femelles  p l acen t  l e u r s  oeufs  sous l e s  f e u i l l e s ,  2 

l ' a i s s e l l e  des t i g e s  e t  des f e u i l l e s ,  dans l e s  g ra ines  ou dans de simples r eco ins  

formés par  l a  b i f u r c a t i o n  des  branches; c ' e s t  l e  ca s  de Neoitamus cyanurius (MELIN, 

1923), de Molobratia teutonus (ADAM~vIC,  1972) e t  de mchimus setibarbus (observa- 

t i o n s  pe r sonne l l e s ) .  

- dans l e  b o i s  mort : l e s  oeufs  sont  pondus dans l e s  f i s s u r e s ,  l e s  cassures  e t  l e s  

c raquelures  du b o i s  ou de l ' é c o r c e  ou dans n ' importe  q u e l l e  excavation, grande ou 

p e t i t e .  Un t e l  comportement de ponte c a r a c t é r i s e  t o u s  l e s  Ancikenosom e t  sans doute 

l e s  Choerades e t  p l u s  généralement t o u s  l e s  Laphriime. 

- dans l a  s t r a t e  herbacée : l e s  femelles  pondent l e u r s  oeufs  dans l e s  t i g e s  e t  l e s  

é p i l l e t s  de Graminées, c a s  de nombreux AsiZinae (ADAMOVIC, 1973) ; l e s  t i g e s  c reuses  

e t  f i s s u r é e s  sont  pa r t i cu l i è r emen t  recherchées pa r  Machimus m s t i c u s  ( P l .  1; 8 ,  p. 9 ) ,  

M. fimbriatus, EutoZrnus kiesenwetteri (Pl. V I  ; 5 ,  P 10 1 ) 

- s u r  l e  s o l  : l e s  oeufs  sont  en généra l  déposés à t e r r e  ou parmi l e s  p e t i t s  ca i l l oux .  

Ce type  de ponte a é t é  observé chez Dasypogon diadem, Antiphrisson t n f a r i u s  e t  ca- 

r a c t é r i s e  probablement Antipalus m i p e s ,  comme nous l e  verrons dans l e s  pages su i -  

vantes .  

- dans l e  s o l  : l a  femelle  enfonce dans l e  s u b s t r a t  son ov ipos i t eu r  a i n s i  que l e s  ùer- 

n i e r s  segments abdominaux. Ce comportement a é t é  s igna lé  chez Satanas gigas Evers. pa r  

DEKHTLARFV ( i n  SEGUY , 1950) , chez Stenopogon sabaudus ( ADAMOVIC , 1 972 ) ; j e 1 ' a i  égale-  

ment observé chez Machimus pi l ipes  mais,  dans ce  de rn i e r  ca s ,  s e u l  l ' o v i p o s i t e u r  pénè- 

t r e  en t e r r e .  

Dans t o u s  l e s  cas ,  y compris c e l u i  des espèces pondant dans l e  s o l ,  l e s  f'e- 

melles  recherchent ,  pour l e  dépôt de l ' o e u f ,  l e s  zones a b r i t é e s  du s o l e i l  où l e s  con- 

d i t i o n s  de température sont  l e s  p l u s  favorables  ( c f .  Andrenosoma bayardi, chap. III, 

p. 194) 



B -  O b t e n t i o n  d e s  o e u f s  

a )  dans l a  nature : 

Mis à pa r t  l e s  oeufs appartenant au genre MaZZophorina: M. guildiana W i l l . ,  

M. frustra Prit., M. puZchra P r i t .  ( LINSLEY, 1960; DENNIS e t  LAVIGNE, 1976) qui sont 

pondus en une seule  f o i s  e t  rassemblés en une masse compacte de 5 à 13 mm de long, 

renfermant jusqu'à 390 oeufs, l e s  oeufs des au t res  espèces sont déposés isolément ou 

par p e t i t s  groupes d'une dizaine,  quelquefois moins, ce qui rend peu a i sées  l eu r  re- 

cherche e t  l eu r  réco l te .  

b )  au l abora to i re  : 

On ob t ien t  facilement, pour ce r ta ines  espèces, un nombre d'oeufs assez é le-  

vé. Pour c e l a ,  on capture,  dans l a  nature,  s o i t  des femelles gravides dont l e  compor- 

tement de ponte e s t  en général t r è s  reconnaissable, s o i t  des femelles accouplées. Les 

femelles sont ensui te  t ranspor tées  séparément dans des p i l u l i e r s  obturés par une gaze. 

En fonction des modalités de ponte de l ' espèce ,  on in t rodu i t  dans l e  p i l u l i e r  s o i t  

une f a i b l e  couche de t e r r e  ou de sable  (pour Machimus pilipes, AntipaZus varipes) ,  

s o i t  quelques morceaux de bois  (pour Andrenosom bayardi e t  A. a t r a ) ,  s o i t  quelques 

t i g e s  de Graminées préalablement fendues (pour &chimus rusticus, M. fimbriatus, Eu- 

toZmus kiesenwetteri) . 

Les oeufs sont en général pondus dans l e s  48 heures e t  retrouvés sur l e s  

d i f fé ren t s  supports ou co l l é s  su r  l e s  parois  de verre  e t  l e s  mail les de l a  gaze. Les 

adultes placés dans ces conditions ne survivent que t r è s  peu de temps, 2 ou 3 jours 

au maximum. Cette méthode s ' e s t  révéléetotalement ineff icace  pour quelques espèces, 

en p a r t i c u l i e r  Stenopogon sabaudus e t  Dasypogon diadem. 

Le nombre d'oeufs réco l tés  va r ie  considérablement d'un individu à l ' au t r e .  

Ainsi ,  l e s  pontes de 39 femelles de Machimus rusticus ont fourni l e s  r é s u l t a t s  sui-  

vants (Tabl. 1 ) 

Tableau 1 

1 

Etat  des 19 
femelles l o r s  
de l a  capture 

Larves néonates 
récol tées  f 

f Pour é v i t e r  de dé t é r i o r e r  l e s  oeufs l o r s  de l eu r  recherche dans l e s  t i g e s  de Grami- 
nées ou dans l a  t e r r e ,  j e  me su i s  l imi té ,  dans l a  plupart  des cas,  au comptage des 
l a rves  néonates. 

Gravides 
( 6 individus ) 

Accouplées 
( 1 3 individus ) 

35 314 43 147 3 50 35 169 169 140 151 123 171 198 126 128 209 217 233 



Dans l e s  mêmes cond i t i ons ,  j ' a i  pu r é c o l t e r  pour l ' a u t r e s  espèces : 

La fécondi té  des A s i l i d e s  p a r a î t  donc v a r i a b l e  d'une espèce à l ' a u t r e .  E l l e  

e s t  importante  dans l e  genre Machimus puisque l e s  femel les  de M. rus t i cus  e t  M. p i L i -  

pes sont  s u s c e p t i b l e s  de pondre p lus  de 200 ou 300 oeufs  en une s e u l e  journée. Une fé -  

cond i t é  é l evée  e s t  de r è g l e  chez l e s  Dip tères  p a r a s i t e s  qu i  déposent l e u r s  oeufs  l o i n  

de l ' h ô t e .  DU MERLE (1971) c i t e  l e  ca s  de Dip tères  BombyZiidae (Usia sp . )  qui  pondent 

j u squ là  400 oeufs  pa r  j ou r .  LEONIDE (1969) s igna le  chez c e r t a i n s  Nemestrinidue des 

pontes  supé r i eu re s  à 4000 oeufs;  des  pontes  cons idérables  sont  également indiquées 

pa r  c e t  au t eu r  chez l e s  Tachinidae e t  l e s  Acroceridae. 

C -  P r i n c i p a u x  c a r a c t è r e s  d i f f é r e n t i e l s  

Femelles accouplées 

268 néonates 

52 néonates 

Espèces 

1 Machimus p i  Zipes 

1 Andrenosoma a t ra  

1 EutoZmus kiesenwetteri  

1 Machimus fimbriatus 

2 AntipaZus varipes 

A 

Trois  t ypes  pr inc ipaux d 'oeufs  peuvent e t r e  d i s t i ngués  : 

Tableau 2 

Femelles grav ides  

38 néonates 

30 néonates 

10 e t  75 oeufs  

a )  des  oeufs  pigmentés 

b )  des oeufs  non pigmentés 

c )  des  oeufs  dont l e  chorion e s t  recouver t  de s a b l e  

a )  Oeufs pigmentés : 

Ce type  d'oeuf c a r a c t é r i s e  l e  genre Andrenosoma ( A .  a t r a ,  A. bayardi) .  Il 

n ' a  f a i t  l ' o b j e t  d 'aucune desc r ip t ion  a n t é r i e u r e .  

Les oeufs d'A. a t m  mesurent 800 à 900 p de long e t  350 à 400 p dans l e u r  

p l u s  grande l a r g e u r .  Leur forme généra le  e s t  ovale .  Le chorion, re la t ivement  é p a i s ,  

de co lo ra t ion  brun rouge foncé, p r é s e n t e ,  au  microscope é l ec t ron ique  à balayage, une 

s t r u c t u r e  r é t i c u l é e  c o n s t i t u é e  de polygones i r r é g u l i e r s  juxtaposés ( P l .  1; 1 ) .  



Ces polygones sont l im i t é s  par  un r e l i e f  sinueux t r è s  prononcé; l eu r  plus grande lon- 

gueur va r ie  en t re  15 e t  20 p. Aucune au t re  s t ruc tu re  n ' a  été décelée à l eu r  surface. 

Des t e r r i t o i r e s  hexagonaux à peu près  semblables mais soulignés par des crê- 

t e s  moins proéminentes sont également v i s i b l e s  chez A .  bayardi (P l .  1; 2 ) .  

Une s t r uc tu r e  r é t i cu l ée  a é t é  décr i t e  par MELIN (1923) chez l e s  oeufs de 

Laphria e t  de Choerades qui  appartiennent, comme l e s  Andrenosoma, à l a  sous-famille 

des Laphriinae. Il e s t  poss ible  qu'une ce r ta ine  homogénéité puisse ex i s t e r  parmi l e s  

représentants de c e t t e  sous-famille. 

b )  Oeufs non pigmentés : 

Ils sont généralement de couleur blanchâtre,  quelquefois g r i s  c l a i r  ou jaune 

t r è s  pâle .  I ls  se  présentent  suivant deux types : 

- oeufs ornementés 

- oeufs non ornementés 

1 / Oeufs à surface pourvue dl ornementations . 
I l s  sont ca rac té r i s t iques  de Maehimus fimbriatus ,e t  EutuZrnus kiesenwetteri.  

Cas des oeufs de M. fzmbriatus : 

Leurs dimensions var ient  de 1,4 à 1,5 mm de long à 0,5-0,6 mm dans l eur  plus 

grand diamètre. I ls  sont de forme ovale, plus allongés e t  moins arrondis que ceux 

dlAndrenosoma. Le chorion e s t  épais  e t  présente une s t r uc tu r e  t r è s  pa r t i cu l i è r e  cons- 

t i t u é e  de nombreux p l i s  délimitant  dl innombrables p e t i t e s  cav i tés  de formes e t  de di-  

mensions t r è s  var iables  : crevasses allongées, é t r o i t e s ,  profondes, p e t i t s  c ra tè res  

c i r cu l a i r e s  ou évasés, e tc . . .  (PI. 1; 3, 4, 5 ) .  

De t rès  nombreux o r i f i c e s  parsèment l a  surface externe du chorion (Pl .  1; 4, 

5 ) .  Les uns,, de diamètre var iable  ( - ~ , 5  3,7 couvrent l e s  parois  ou l e  fond des 

cryptes creusant l a  couche supe r f i c i e l l e  de l ' o eu f ;  i l s  sont relativement nombreux. 

Les au t r e s ,  p lus  r a r e s ,  de 1,7 à 1,8 p de diamètre, sont s i t u é s  au sommet de p e t i t s  

mamelons pointant çà e t  1% parmi l e s  p l i s  du chorion. 

Ces pores correspondent vraisemblablement aux aéropyles, zones spécia l isées  

qui  permettent avec l e s  pseudomicropyles, l e s  p las t rons  e t  au t res  s t ructures ,  l e s  

échanges r e sp i r a to i r e s  à t r ave r s  l e s  enveloppes de l ' oeuf .  De t e l l e s  formations com- 

muniquant avec des cavi tés  a é r i f è r e s  s i tuées  en profondeur sont fréquentes chez l e s  

Insectes e t  ont é t é  déc r i t e s  par de nombreux auteurs*. Les oeufs de M. fimbriatus 

sont dépourvus de plas t rons  r e sp i r a to i r e s  t e l s  qu'on l e s  observe chez l e s  oeufs d'In- 

sectes  aquatiques ou t e r r e s t r e s  (HINTON, 1369) mais ce la  n 'exclut  pas l e u r  présence 

à l ' i n t é r i e u r  des couches p lus  profondes de l 'oeuf .  BARBIER e t  CIMUVIN (1974) si- 



gnalent  en e f f e t  que l ' i n t é r i e u r  des  aéropyles  de l ' o e u f  de GaZZeria meZZoneZZcr ( ~ 6 -  

p idoP tè re )  e s t  t a p i s s é  d'expansions f i l i f o r m e s  rappelan t  l a  s t r u c t u r e  des microplas- 

t r o n s .  

Cas des  oeufs  de EutoZmus k i e senwe t t e r i  : 

Ovales comme ceux de M. f imbr ia tus ,  i l s  sont  cependant p lus  p e t i t s  ( 1 mm 

environ) ,  Leur s u r f a c e  e s t  homogène e t  recouver te  d'innombrables p e t i t s  mamelons de 

1,5 v de diamètre  ( P l .  1; 6 ,  7  ) .  Ser ré s  e t  acco lé s  l e s  uns aux a u t r e s ,  ces  t ube r -  

c u l e s  sont  r é u n i s  p a r  l e u r  base e t  c o n s t i t u e n t  un réseau  dense d'anastomoses d é l i -  

mitant  a i n s i  de t r è s  nombreux o r i f i c e s .  Une t e l l e  s t r u c t u r e  semble correspondre aux 

microplas t rons  d é c r i t s  p a r  HINTON* chez c e r t a i n s  Dip tères  t e r r e s t r e s .  

Ce r t a ins  mamelons de p l u s  grande t a i l l e  sont  c reusés  en c r a t è r e s  e t  per- 

f o r é s  en l e u r  c e n t r e  (PI. 1; 7). 

Ces s t r u c t u r e s  p a r t i c u l i è r e s  des  oeufs  de M. f imbr ia tus  e t  E. kiesenwetteri 

n 'on t  jamais é t é  s i g n a l é e s  chez l e s  AsiZidae. DENNIS e t  LAVIGNE (1976),  en e f f e t ,  ne 

font  é t a t  d'aucune s t r u c t u r e  f i n e  p a r t i c u l i è r e  s u r  l e s  oeufs  de 10 espèces d 7 A s i l i d e s  

américains (4 AsiZinae e t  6  ~ a s y p o g o n i n a e ) .  

2 /  Oeufs dépourvus d'ornementation. 

Il f a u t  c l a s s e r  dans c e t t e  c a t é g o r i e  l e s  oeufs  de Machimus r u s t i c u s  e t  M. 

p i l i p e s  dont l e s  t a i l l e s  sont  vo i s ines  de 1 mm. Aucune s t r u c t u r e  régul iGre n ' appa ra î t  
k k  

au microscope à balayage , seu le s  quelques p e r f o r a t i o n s  (O,? sont  v i s i b l e s  à l a  

surface du chorion de M. p i l i p e s  ( P l .  1; 9 ) .  

k On peut  c i t e r ,  e n t r e  a u t r e s ,  chez l e s  Orthopteres  (HARTLEY, 1971),  l e s  ~ 6 t 6 r o p t è -  
r e s  (CCJBBEN, 1965; SALKED, 1972; C W I N  e t  a l . ,  1973),  l e s  ~ i p t è r e s  (HINSON, 1960, 
1967 a e t  b ,  1968, 1969, 1976) , l e s  ~ é p i d o p t è r e s  (HI~TON,  1969; MATHEPJY e t  HEINRICI!S, 
1972, BARBIER e t  CHAUVIN, 1974).  

Mr Quelques tube rcu le s  i s o l é s  sont v i s i b l e s  p a r f o i s  2 l e u r  su r f ace ,  dans c e r t a i n e s  
zones, mais il ne m'es t  pas  p o s s i b l e ,  actuel lement ,  de p r é c i s e r  s ' i l  s ' a g i t  de s t ruc -  
t u r e s  spéc i f iques  ou s ' i l s  correspondent à des a r t é f n c t s .  

Planche 1 - Morphologie ex terne  des oeufs  - 
1 : AnS.enosorna atra - d é t a i l s  de l a  surface,  observ6s a u  microscope à balayage, mon- 
t r a n t  La s t r u c t u r e  "en polygones"; 2 : Andrenosom bayardi  - idem ( x  2400); 3-5 : M z -  
chimus f imbr ia tus  - 3 : vue d'ensemble, 4-5 : d é t a i l s  de l a  su r f ace  montrant l e s  c re-  
vasses ,  l e s  mamelons e t  l e s  o r i f i c e s ;  6-7 : EutoZmus k iesenwet te r i  - idem, 6 (x2400), 
7 ( ~ 4 8 0 0 ) ;  8 : Machimus r u s t i c u s  - oeufs  pondus à l ' i n t é r i e u r  d'une t i g e  de  ramin née 
( x  4 ) ;  9  : Machimus p i l i p e s  - d é t a i l s  des  o r i f i c e s  observés a u  microscope à balayage 
(x 5000); 10-11-12-13 : AntipaZus va r ipes  - 10-11 : oeufs  pondus sur l e s  p a r o i s  de 
v e r r e  d'un p i l u l i e r  - 10 : vue do r sa l e  ( x  6 ) ,  11 : vile v e n t r a l e  ( x  10) ; 12 : vue d'en- 
semble observée a u  microscope à balayage ( x  50) ;  13 : d é t a i l  du chorion au  niveau de 
l a  zone de f i x a t i o n ;  l ' oeu f  é t a i t  f i x é  su r  une t i g e  de  ramin née, l e s  t r a c e s  du végéta l  
sont  v i s i b l e s  à s a  su r f ace  ( f l è c h e )  ( x  250).  





c )  Oeufs enveloppés de g ra ins  de sab le  : 

Cas des oeufs de AntipaZus var ipes  : 

1 /  Description de l ' o e u f .  

L'oeuf p résen te ,  après  l a  ponte,  une s t r u c t u r e  t r è s  o r i g i n a l e  qui ,  à ma 

connaissance, n ' a  jamais é t é  d é c r i t e  pour une espèce donnée d l A s i l i d e .  Cet oeuf e s t ,  

en e f f e t ,  presque entièrement r evê tu  d'une f i n e  p e l l i c u l e  de t e r r e  cons t i tuée  de 

g ra ins  de sab le  t r è s  f i n s  (J?ig. 1 ; 1 - P l .  1; I O ) ,  de dimensions va r i ab les  ( 10 à 

150 i), seule  l a  po r t ion  qui  adhère au support e s t  l i s s e  e t  dépourvue de sab le  (P1.I ;  

1 1 ,  12) .  

L'oeuf e s t  sans doute recouvert  d'une substance adhésive s é c r é t é e  p a r  des 

glandes annexées à l ' a p p a r e i l  g é n i t a l ;  en e f f e t ,  t o u t e s  l e s  p a r t i c u l e s  de sab le  adhè- 

r e n t  fortement a u  chorion e t  l ' o e u f  c o l l e  parfai tement  a u  support par  l a  zone dépour- 

vue de sable .  
Dans l a  zone de f i x a t i o n ,  l 'enveloppe de l ' o e u f  e s t  mince, de couleur  blan- 

châ t re  e t  ne présente  aucune pe r fo ra t ion  n i  s t r u c t u r e  p a r t i c u l i è r e  (pl. 1; 13). 

Cet aspect  de l ' o e u f ,  unique chez l e s  AsiZidae, e s t  f réquent  p a r  con t re  chez 

l e s  BombyZiidae, a u t r e  f ami l l e  de Diptères ,  où p l u s i e u r s  espèces sont  c a r a c t é r i s é e s  

pa r  des oeufs de c e  type  (BILIOTTI e t  a l . ,  1965). 

Fig.  1 - AntipaZus va r ipes  

1 ) Oeuf, vue dorsa le ;  2)  Ovipositeur,  vue ven t ra l e .  La p a r t i e  gauche correspond 

à m e  représen ta t ion  schématique, tous  l e s  p o i l s  e t  l e s  so ie s  ayant é t é  r e t i r é s .  

La f l èche  s i t u e  l'emplacement des s o i e s  "en p a l e t t e "  (Dessins : P. LEGIER). 



R 21 Ovipositeur de l a  femelle . 
La s t ruc ture  pa r t i cu l i è r e  de l ' oeuf  de A. varipes e s t  l i é e  à l a  conformation 

de l ' appa re i l  gén i t a l  de l a  femelle. Chez c e t t e  espèce, l e s  derniers segments abdomi- 

naux const i tuent  une vé r i t ab l e  poche dont l 'ouver ture  e s t  s i t uée  ventralement (Fig.  1 ;  

2 ) .  Divers types de soies  e t  de po i l s ,  s i t u é s  sur l e  bord postér ieur  du dernier  t e rg i -  

t e  e t  à l ' ex t rémi té  apicale  du dernier  s t e r n i t e ,  en obturent presque complètement l ' en -  

t r é e .  

Chez l e s  BombyZiidae, BILIOTTI e t  a l .  ( 1965) décrivent une poche "périvagi- 

nale" ayant de nombreuses s imil i tudes  avec c e l l e  de A. varipes. 

31 Comportement de ponte. 

Chez l e s  BombyZiidae, ce comportement peut se  résumer a i n s i  (DU MERLE, 

1964) : "dans un premier temps, l a  femelle s e  pose sur  l e  s o l  e t  remplit de t e r r e  t r è s  

f ine  l a  poche périvaginale;  e l l e  s 'envole ensui te  e t  l e s  oeufs sont émis dans c e t t e  

poche où i l s  vont se trouver entièrement enrobés d'une pe l l i cu l e  de t e r r e  avant d ' ê t r e  

p ro je tés  avec précision,  un à un, sur  l e  sol". 

Chez A. var<pes, l e s  observations que j ' a i  pu effectuer  sur  l e s  modalités de 

ponte sont t r è s  rédui tes  e t  ne concernent que l e s  premières phases de ce comportement. 

La seule indicat ion que j ' a i  pu r e c u e i l l i r ,  dans l a  nature,  correspond à l 'observat ion 

d'une femelle posge 5 t e r r e  dont l'abdomen, recourbé vers l e  s o l ,  é t a i t  animé de mou- 

vements rapides d ' a r r i è r e  en avant; l1extr&nité de l'abdomen f r o t t a i t  su r  l e  s o l  & cha- 

que mouvement e t  s ' y  enfonçait parfois  légèrement. In terprétant  c e t t e  ag i ta t ion  comme 

un comportement de ponte, j ' a i  recherché, en vain, l e  dépot des oeufs. La femelle a é t é  

ensui te  capturée puis d menée au laborato2re dans un p i l u l2e r  contenant une légère  cou- 

che de sable e t  quelques morceaux de t i g e s  de Graminées. Ce n ' e s t  que deux jours après 

que j ' a i  découvert, f i xé s  sur l e s  parois  de verre,  de nombreux p e t i t s  amas de sable  

qui se  sont rédvélés ê t r e  l e s  oeufs de c e t t e  espèce (P l .  1; I O , ?  1 ) . 
Au regard des phénomènes déc r i t s  chez l e s  BombyZiidas e t  aes quelques obser- 

vations que j ' a i  pu f a î r e ,  il e s t  poss ible  d 'expliquer l e  comportement de ponte de A. 

var ipes  de l a  nimière suivante : l a  femelle remplit de t e r r e  l a  poche s i t uée  à l ' ex -  

* La description e t  l a  morphologie d é t a i l l é e  de ce t  ovipositeur feront 1 'objet  d'un 
t r a v a i l  u l t é r i eu r .  

Planche II - 
1-2 : AntipaZus m r i p e s  - so ies  "en pa le t t e"  f ixées  sur l ' ov ipos i teur ,  à l 'extrémi- 
t é  du dernier  s t e r n i t e ;  3-7 : Machimus ru s t i cus  - 3 : épine ( f l èche)  portée par l e s  
bourre le ts  locomotevrs ventraux de l a  l a rve  de stade II; 4-5 : coupes t ransversales  
au niveau de l a  capsule céphalique de l a  l a rve  néonate (Md : mandibule; RO : ruptor  
o u i ) ;  6 : tégument de l a  l a rve  de stade 1; 7 : tégument de l a  l a rve  de stade II. 





t rérni té  de l'abdomen; l e s  s o i e s ,  en forme de "pa le t tes"  a l longées  e t  recourbées à l a  

façon d'une houe ( p l .  II; 1 ,  2 ) ,  s i t u é e s  à l ' e x t r é m i t é  du d e r n i e r  s t e r n i t e ,  se rvent  à 

g r a t t e r  l a  t e r r e ,  l e s  s o i e s  f i n e s  e t  a l longées  q u i  bordent l a  poche l a  tamisent  e t  em- 

pêchent l a  péné t r a t ion  de g ros ses  p a r t i c u l e s  de sab le .  Un peu p l u s  t a r d ,  l e s  oeufs  

sont  émis dans c e t t e  poche e t  enrobés d'une f i n e  p e l l i c u l e  de sab le .  I ls sont  e n s u i t e  

pondus un à un sur l e  support où i l s  s e  c o l l e n t  fortement.  Ce t t e  de rn i è re  phase du 

comportement d i f f è r e  de l a  ponte des  BombyZiidae où l e s  oeufs ,  entièrement recouver t s  

de sab le ,  sont p r o j e t é s  s u r  l e  s o l  par  l a  femelle  en vol  e t  n 'adhèrent  pas  a u  s u b s t r a t  

(DU MERLE, 1966). 

Ce comportement de ponte t rès p a r t i c u l i e r ,  observé à l a  f o i s  chez l e s  Bomby- 

Ziidae e t  chez A. var ipes ,  c o n s t i t u e  un phénomène de convergence remarquable. 

Cet te  brève é tude  nous a montré quelques a spec t s  p a r t i c u l i e r s  d e . l l o e u f  des 

Asil idae e t  soul igné c e r t a i n s  c a r a c t è r e s  génériques e t  spéc i f iques ;  a i n s i ,  l a  s t r u c t u -  

r e  en polygones semble un c a r a c t è r e  propre  aux Andrenosoma, l e s  c revasses  e t  mamelons 

p a r a i s s e n t  ê t r e  des  c a r a c t è r e s  spéc i f iques  de Machimus fimbriatus e t  de Eutozmus kie-  

senwetteri .  Il e s t  probable que l ' e x t e n s i o n  de c e t t e  é tude  à un p lus  grand nombre d 'es -  

pèces appor t e ra  des  éléments nouveaux dl  i n t é r ê t  taxonomique. 

2 - LES LARVES 

A -  L e s  n é o n a t e s  

Comme j e  l ' a i  mentionné dans l ' i n t r o d u c t i o n  d.e ce c h a p i t r e ,  nos connaissances 

a c t u e l l e s  s u r  l e s  premiers  s t a d e s  l a r v a i r e s  des A s i l i d e s  sont  extrêmement r é d u i t e s  : 

l e s  néonates  de 16 espèces seulement ont  é t é  décr i tes*  mais, s i  l ' o n  f a i t  exception du 

t r a v a i l  l e  p lus  anc ien ,  c e l u i  d'IRWIN-SMITH (1923) où la, capsule  céphal ique deReourutua 

hercules Wied. e s t  assez b ien  représentée,on ne d ispose  dans l a  p l u p a r t  des cas  que de 

quelques desc r ip t ions  sommaires dont l e s  i l l u s t r a t i o n s  sont  généralement absentes .  

Ainsi  il me p a r a î t  u t i l e ,  dans ce paragraphe, d 'une p a r t  de donner un aperçu 

de l a  conformation généra le  du planidium en soul ignant  quelques d i s p o s i t i f s  morphologi- 

ques e t  anatomiques p a r t i c u l i e r s  à ce  s t a d e  e t  d ' a u t r e  p a r t  de d é f i n i r  l e s  pr incipaux 

c a r a c t è r e s  d i s t i n c t i f s  des espèces que j 'ai  r é c o l t é e s ,  . 
R Neoaraf U S  herop2q.s yied.  ( IRWIN-SMITH, 1923) , Ma ZZophoPa ruficauda ~ i e d .  (COPELLO, 
1927, 1 9 4 2 ) ~  Erm aestuans L. (REINHARD, 1939) , Promachus yesmicus  Bigot 
(KINOSCHITA, 1940) , Ermisca vernaZis Zin.,  Astochia caspica Herm., Neomochtherus per- 
plexus Beck., Echth-istus r u f i n e m i s  Wied., Machimus gonatipes Z e l l . ,  ApocZea hsZvipeo 
Loew. , PoZysarca ungulata P a l l ,  , Satanas gigas Ev. ,Leptogaster cy Zindrica Deg. 
(ZINOVYEVA, 19591, Dysmachus fuscipennis 'Meig. (WEINBERG, 1968),  MaZZophora media C l .  
e t  Ben. (CLEMENTS e t  BENNETT, 1 9 6 9 ) ~  NaZZophora sp. (KNUTSON, 1972).  



L ' e s s e n t i e l  de mes observa t ions  a  p o r t é  s u r  des  l a r v e s  v ivan te s ,  en général  

disposées e n t r e  lame e t  l amel le  (lame à concav i t é )  dans de l a  g lycé r ine  pure,  mi l i eu  

où e l l e s  surv ivent  pendant 1  à 2 jours .  Ces observa t ions  ont été complétées p a r  des 

montages dans des mi l ieux  é c l a i r c i s s a n t s .  

a )  Carac tè res  généraux (F ig .  2 )  : 

Les l a r v e s  néonates  possèdent ,  en commun, un c e r t a i n  nombre de ca rac t è re s .  

E l l e s  sont  apodes, vermiformes, en gén6ral  de couleur  b l anchâ t r e  ou jaunât re .  E l l e s  

montrent 12 segments d i s t i n c t s :  une capsule  céphal ique p e t i t e  e t  p lus  ou moins r é t r a c -  

t i l e ,  dépourvue de t aches  o c u l a i r e s ,  3  segments thorac iques  po r t an t  chacun une p a i r e  

de s o i e s  l a t é r o - v e n t r a l e s ,  8 segments abdominaux. Les segments 2 à 6 ( p a r f o i s  7 )  

sont  ornés  ventralement d'un b o u r r e l e t  locomoteur ( ~ 1 )  c o n s t i t u é  de deux rég ions  symé- 

t r i q u e s  e t  p ré sen tan t  souvent des c a r a c t è r e s  génériques ( b o u r r e l e t s  simples ou doubles, 

p o r t e u r s  d'une ép ine  ( E )  ou d'une s o i e ) .  Selon l e s  espèces,des b o u r r e l e t s  dorsaux (bd)  

e t  l a t é r a u x   l la) ( c e s  d e r n i e r s  en forme de losange)  e x i s t e n t  a u s s i  s u r  ces  segments. 

Le segment t e rmina l  p o s t é r i e u r  p o r t e  4 p a i r e s  de s o i e s  ( 1  d o r s a l e ,  1 ven t r a l e ,  2 l n t é -  

ro-vent ra les )  , l ' o r i f i c e  ana l  ( v e n t r a l )  e t  1 p a i r e  de s t igmates  dorsaux ( ~ t i ) .  

b )  Capsule céphal ique : 

J e  d é c r i r a i  p l u s  pa r t i cu l i è r emen t  c e l l e  de Machimus rus t i cus  (F i e .  3 )  : e l l e  

e s t  de forme c i r c u l a i r e ,  a p l a t i e ,  de couleur  brun j aunâ t r e  e t  mesure 100 p envirori dans 

son p l u s  grand diamètre . E l l e  comprend l e s  éléments su ivan t s  : 

11  une plaque do r sa l e    do) occupant l a  p l u s  grande p a r t i e  de l a  t ê t e ,  p o r t a n t  dif'fé- 

r e n t e s  formations : 

- une p a i r e  de s o i e s ,  longues e t  e f f i l é e s ,  dans l a  moi t ié  pos t é r i eu re  (SI ) ;  

- lme p a i r e  d 'antennes ( A )  a r rond ie s ,  volumineuses (17 p env i ron ) ,  insErées aux 

angles  l a t é r o - a n t é r i e u r s ;  

- p l u s i e u r s  p a i r e s  de p e t i t e s  dépressions c i r c u l a i r e s ,  ornées ou non d'une cour te  

so i e ;  ce s  s t r u c t u r e s  correspondent vraisemblablement à des s e n s i l l e s  (se);  

- m e  dent a p i c a l e  ( ~ a )  p lacée  sagittalerrîent en avant de l a  plaque do r sa l e .  De 

forme t r i a n g u l a i r e ,  proéminente, po in tue  e t  t r è s  s c l é r o t i s é e ,  e l l e  s e  prolonge anté- 

rieurement par  une s t r u c t u r e  impaire cons t i t uée  d'une p a r t i e  basa l e  a r rondie ,  surmon- 

t é e  d'une c r ê t e .  Faiblement co lorée ,  e l l e  e s t  cependant t r è s  s c l é r i f i é e  ( p l .  II; 4). 
Cet t e  formation correspond probablement 5 un ruptor o v i  ( R O ) ,  organe e x i s t a n t  chez 

c e r t a i n e s  l a r v e s  néonates  d ' In sec t e s .  Parmi l e s  l a r v e s  de Dip tères ,  il e s t  pr6serit, 2 

ma connaissance,  chez c e r t a i n s  Do tichopodidae e t  Tiputidae (VAILLANT*) , l e s  iltepharo- 

ceriche (GIUDICELLI*), c e r t a i n s  Bombyliidae (zAKKVA'TKIN i n  DU MERLE, 1 9 7 2 ) ~  l e s  Limo- 

niidae ( GERARD, 1968 ) . 
A Corninunications o r a l e s .  



Fig. 2 - kkzchims rusticus : morphologie externe de l a  l a rve  néonate. 

1 : m e  dorsale;  2 : vue yentrale;  3 : vue l a t é r a l e  

Abd. 1-8 : segments abdominaux; Bd : bourrele t  dorsal;  B1 : bourrele t  locomoteur; Bla : 
bourrelet  l a t é r a l ;  Oa : Orifice anal ;  Th 1-3 : segments thoraciques; Sa : so ie  abdomi- 
nale; Sc : segment céphalique; S t i  : stigmate; STh : so ie  thoracique. 



RO 
S4, EMx / 

Fig.  3 - Machimus rust icus  : extrémité céphalique de l a  l a r v e  néonate. 

1 : vue dorsa le ;  2 : vue ven t ra l e  ( l a r v e  con t rac tée ) ;  3 : vue l a t é r a l e  

A : antenne; ABMde : a r t i c l e  basa l  de l a  mandibule, vo le t  externe;  BPhP : base du phragme para- 
c lypéal ;  C M x  : crochet maxi l la i re ;  Da : dent apica le ;  ET : expansion t e n t o r i e l l e ;  EMx : épine 
maxi l la i re ;  L : labium; Ma : membrane a r t i c u l a i r e ;  Md : mandibule; Met : baguette métacéphalique; 
Mx : maxille; Fdo : plaque dorsale;  PMx : palpe maxi l la i re ;  RO : ruptor O V ~ ;  Se : s e n s i l l e ;  SThl : 
soie  du premier segment thoracique; SI-9 : so ies  de l a  capsule céphalique; T : baguette t e n t o r i e l -  
l e ;  Th1 : premier segment thoracique.  



Cet ovi rupteur ,  a i n s i  d é c r i t ,  e x i s t e  chez Machimus fimbriatus, EutoZmus kie- 

senwetteri, AntipaZus varipes mais f a i t  défaut  chez Andrenosoma a t m .  

2/ deux baguet tes  métacéphaliques (blet) e t  deux baguet tes  t e n t o r i e l l e s  (T). Les baguet- 

t e s  t e n t o r i e l l e s  s ' a r t i c u l e n t  en avant avec l e s  ex t rémi tés  pos té ro-vent ra les  des  phrag- 

mes paraclypéaux ( B  P ~ P ) ;  e l l e s  s e  prolongent en a r r i è r e  en s ' é c a r t a n t  progressivement 

l ' u n e  de l ' a u t r e ,  Les bague t t e s  métacéphaliques prennent na issance  s u r  l e  bord posté-  

r i e u r  de l a  plaque do r sa l e ,  e l l e s  s ' é l o i g n e n t  para l lè lement  ve r s  l ' a r r i è r e .  

Ces bague t t e s  s e  terminent  au  niveau de l a  l i m i t e  e n t r e  l e  premier e t  l e  

deuxième segment thorac ique  lo r sque  l a  l a r v e  e s t  con t r ac t ée ,  dans l a  moit ié  pos te r ieu-  

r e  du premier segment chez l a  l a r v e  en ex tens ion  ( ~ i g .  3; 1 ,  2 ) .  

3/  des p i èces  bucca les .  

Les dimensions r é d u i t e s  du planidium font  que l ' o n  ne peut  i d e n t i f i e r  qu'a- 

vec d i f f i c u l t é  l e s  d i v e r s  c o n s t i t u a n t s  de l ' a p p a r e i l  buccal.  Seules  l e s  maxilles 

(Mx) sont  bien développées.  E l l e s  s e  composent chacune d'un crochet  max i l l a i r e  ( C  Mx) 

fortement s c l é r o t i s é ,  arqué e t  p o i n t u  en forme de pioche - l a  p a r t i e  do r sa l e  e t  l a  

f ace  i n t e r n e  po r t an t  une s o i e  (S  5 )  e t  une cour t e  ép ine  ( E  M X )  - e t  d'un palpe maxil- 

l a i r e  ( P  Mx) a l longé .  Ce pa lpe  e s t  muni à son ex t rémi té  de p l u s i e u r s  ép ines  dont l a  

fonc t ion  e s t  probablement s e n s o r i e l l e ;  il prend na issance  à l a  p a r t i e  v e n t r a l e  de 

l a  maxi l le  e t  n ' e s t  pas  r é t r a c t i l e .  

Le l a b r e  f a i t  défaut  à ce  s t ade .  I l  e s t ,  de p lus ,  extrêmement d i f f i c i l e  de 

met t re  en évidence l e s  mandibules ( ~ d ) ;  s e u l e s  deux formations é t r o i t e s  e t  a l longées  

à contour t r è s  imprécis  appa ra i s sen t ,  en vue v e n t r a l e ,  à l a  f ace  i n t e r n e  des maxi l les .  

Ces deux s t r u c t u r e s  sont  v i s i b l e s  sur l e s  coupes h i s to log iques  ( P l .  II; 5 )  e t  cor res -  

pondent vraisemblablement aux mandibules mais l e u r  t a i l l e  e s t  t r è s  r é d u i t e  e t  l e u r  dé- 

veloppement n ' e s t  pas  comparable à c e l u i  des  mandibules des  l a r v e s  p l u s  âgées.  Par  

con t r e ,  l e s  deux s c l é r i t e s  dorsaux, s i t u é s  de p a r t  e t  d ' a u t r e  de l ' o v i r u p t e u r  e t  qu i  

correspondent ,  dans l e s  a u t r e s  s t ades  l a r v a i r e s ,  au  v o l e t  ex terne  de l ' a r t i c l e  basa l  

de l a  mandibule ( A B M ~ ~ ) ,  sont  b ien  r ep ré sen té s  e t  po r t en t  3 p a i r e s  de s o i e s  t r ès  dé- 

veloppées ( ~ 2 - ~ 3 - ~ 4 )  . 
Sur l a  f a c e  v e n t r a l e ,  j l i n t e r p r è t e  provisoirement comme s e  rappor tan t  au  

labium une p e t i t e  formation a l longée  peu s c l é r i f i é e  p o r t a n t  4 à 6 ép ines ,  v i s i b l e  

su r tou t  en vue l a t é r a l e .  Sans doute f a u t - i l  v o i r  l à  l e  prémentum à moins q u ' i l  ne 

s ' a g i s s e  des pa lpes  l ab i aux  fusionnés en un organe impair.  Ce t t e  formation r a p p e l l e  

c e l l e  d é c r i t e  p a r  IU MERLE (1 972) chez l e  planidium de Vil la  bmuznea, Diptère  Bom- 

byliidae e t  c e l l e  que l ' o n  r e t rouve  chez l e s  l a r v e s  âgées de c e r t a i n s  Rhagionidae : 

VermiLeo vemnileo (TSACAS, 3 9 6 2 ) .  



c )  Système trachéen (F ig .  4 e t  5 )  : 

Le p lan  géné ra l  de l a  t r a c h é a t i o n  l a r v a i r e  e s t  b ien  connu dans l a  p lupa r t  

des f ami l l e s  de Dip tères  (wHITTEN, 1955; TREHEN, 1971; DU MERLE, 19721, sauf chez l e s  

AsiZidae où, à m a  connaissance, aucun t r a v a i l  n ' a  é t é  réalisé ju squ là  p ré sen t .  J e  ne 

mentionnerai dans ce  mémoire que l ' o r g a n i s a t i o n  généra le  de ce  système (observé chez 

Machimus ms t icus )  en énumérant s e s  c a r a c t è r e s  pr incipaux.  Parmi l e s  p l u s  i a p o r t a n t s  

de ces  d e r n i e r s ,  j e  c i t e r a i  : 

- 2 t r o n c s  t rachéens  longi tudinaux latéro-dorsaux ( l d )  . 
- 10 commissures do r sa l e s  (dl-10) en forme de U ou de V, p l u s  ou moins contournées,  

s e  détachant  des  t r o n c s  longi tudinaux ( l d )  à l ' i n t g r i e u r  de chacun des segments (Th2- 

Ab7 1. 
- 2 t r o n c s  t rachéens  longi tudinaux la té ro-vent raux  ( I V ) .  

- 8 p a i r e s  de connec t i f s  l a t é r a u x  ( f î -8 ) ,  t r è s  c o u r t s ,  r e l i a n t  IV à Id.  

- 10 p a i r e s  de t r a c h e e s  gangl ionnai res  : 3 thorac iques  ( t l - 3 )  e t  7  abdominales (al-7)  ; 

3 c o u r t e s  anastomoses t r a n s v e r s e s  v e n t r a l e s  ( a t l - 3 )  r e l i e n t  vers  l e u r  mi l i eu  l e s  t r a -  

chées d'une même p a i r e .  

- 4 t r achées  céphal iques l a t é r a l e s  : 2 l a t é ro -do r sa l e s  ( c l d ) ,  2 l a t é ro -ven t r a l e s  ( c l v ) .  

- 2 t r a c h é e s  mésothoraciques (md), r e l i é e s  p a r  une t r è s  c o m t e  anastomose t r ansve r se  

do r sa l e  (amd). 

- 2 s t igmates  abdominaux s i t u é s  s u r  l a  f ace  do r sa l e  du d e r n i e r  segment  ta). 

Les s t igmates  prothoraciques ne sont  pas j 'onctionnels ( ~ t p u ) ,  l e s  plmicliums 

de Machimus mst icus  sont  donc métapneustiques.  

d )  Tube d i g e s t i f  : 

Très d i f f i c i l e  à met t re  en évidence à ce s t a d e  du développement. A 1 'oeso- 

phage f a i t  s u i t e  un i n t e s t i n  moyen qu i  occupe l a  majeure p a r t i e  de l a  c a v i t é  géri6ra- 

l e ;  il e s t  rempli de g lobules  v i t e l l i n s  de dimensioris d ive r se s  qui  l u i  confzrent  une 

coule72r jaune p â l e .  

Ces r é se rves  de v i t e l l u s  sont  t r è s  importantes  c a r  c ' e s t  sans doute grâce 2 

e l l e s  que l a  l a r v e  peut  s e  maintenir  en v i e ,  sans se n o u r r i r ,  pendant l e s  8 2 3 jours  

que dllre l e  premier s t a d e  l a r v a i r e .  

L ' i n t e s t i n  p o s t é r i e u r  g r ê l e  s e  termine en ampoule r e c t a l e ,  

L ' appa re i l  s a l i v a i r e ,  sans  doute trsç peu développé, n ' a  pu ê t r e  m i s  eri év i -  

dence. 

e )  Pr incipaux c a r a c t è r e s  d i f f é r e n t i e l s  : 

I l s  sont  indiqués de manière s i n p l i f i é e  saus forme d'une c l é  de &termina- 

t i o n .  



1 ( 2 )  Bourrelets locomoteurs ventraux t r è s  proéminents pourvus de longues soies  

arrondies à l eu r s  extrémités (Fig .  6; 3 ) ;  l e s  so ies  sont portées par l e  

mamelon in te rne  .............................................. Andrenosoma atra 

Autres caractères  spécif iques ( ~ i ~ .  7; 4, 5, 6) : 

- Maxilles épaisses ,  pourvues d'un renflement l a t é r a l  s a i l l a n t .  Palpes 

maxi l l a i res  dorsaux ornés d 'épines développées. Absence de ruptor oui. 

Région an té r ieure  prothoracique garnie de plus ieurs  rangées de c a l l o s i t é s  . 

dorsales e t  l a t é r a l e s .  Soies du dernier  segment abdominal de d i f fé ren tes  

t a i l l e s ,  l e s  so ies  la téro-ventra les  part iculièrement développées. Bourre- 

l e t s  locomoteurs const i tués  chacun de deux p a r t i e s  d i s t i nc t e s .  

Données écologiques : l a rves  vivant dans l e s  t roncs  d 'arbres morts, en 

Provence dans l e s  t roncs  de Pins seuls.  

2 ( 3 )  Bourrelets locomoteurs ventraux pourvus d'une épine courte por tée  par  l e  

mamelon externe* ( ~ i g .  2; 2 - Fig. 6; 1 ,  2 ) .  Maxilles simples, sans renf le-  

ment l a t é r a l ,  palpes maxi l la i res  ventraux; présence d'un ruptor oui. Pas de 

garni ture  sur l e  segment prothoracique; so ies  du dernier  segment abdominal 

d 'égales longueurs. Aplatissement p lus  ou moins marqué de l ' ext rémité  pos- 

t é r i e u r e  du dernier  segment abdominal; bour re le t s  locomoteurs simples ou 

doubles ................................................................... 3 

3 (4) Bourrelets locomoteurs ventraux au  nombre de 5 pai'res (Abd 2-6) ( ~ i g .  6; 1 )  

............................................................. AntipaZus varipes 

Autres caractères  spécïf iques (Fig. 7; 7 ,  2, 3) : 

- La longueur des segments abdominaux augmente régulièrement de l ' avan t  vers 

l ' a r r i è r e .  Bourrelets thoraciques dorsaux bien développés; bourre le ts  losan- 

giques l a té raux ,  peu visibles. Maxilles pa r fo i s  divergentes à l eu r s  extrémi- 

t é s .  Palpes maxi l l a i res  ,munis d'épines courtes e t  nombreuses ( 5  au  moins). 

Données écologiques- : l a rves  exclusivement sabulicoles,  p r a i r i e s  mésophiles. 

4 (3)  Bourrelets  locomoteurs ventraux au nombre de 6 pa i res  (Abd 2-7) (Fig.  2; 2 - 

Fig. 6; 2 ) .  Segments thoraciques e t  abdominaux à peu près  d 'égales longueurs, 

maxilles- p a r a l l è l e s  dans l e  plan s a g i t t a l ,  palpes maxi l la i res  .munis de 2 à 3 

épines cour tes  ............................................................. 5 

5 (6 )  Bourrelets locomoteurs ventraux const i tués  chacun de 2 p a r t i e s  d i s t i nc t e s ;  

bourre le ts  thoraciques dors-aux bien développés ; bourre le ts  losangiques l a t é -  

i Cette épine a déjà  é t é  signalée par  IRWIN-SMITH (3923) e t  CLEMENTS e,t BENNETT (3969), 
e l l e  e s t  présente également dans l e  s tade  II (PI. II; 3) .  



Fig. 4 - Machimus rusticus : système trachéen de l a  l a rve  néonate. 

1 : vue dorsale; 2 : vue l a t é r a l e ;  3 : vue ventrale  

Les légendes sont indiquées avec ce l l es  de l a  f igure 5 (ci-contre) .  



Fig. 5 - Machims rmsticus : d é t a i l  de l a  t rachéat ion céphalique (vue l a t é r a l e ) .  1 : l a rve  1; 2 : l a rve  II 

Abl-8 : segments abdominaux; amd : anastomose mésothoracique dorsale; a l - 7  : t rachées  ganglionnaires abdominales; a t l - 3  : 
anastomoses t ransverses  des t rachées  ganglionnaires thoraciques; c ld  : trachée céphalique latéro-dorsale; c l v  : trachée 
céphalique latéro-ventrale;  21-10 : conmissures dorsales; fl-8 : connectifs la téraux;  I d  : tronc trachéen latéro-dorsal;  
l v  : tronc trachéen la téro-ventra l ;  md : trachée mésothoracique dorsale; Sc : segment céphalique; s t a  : stigmate abdomi- 
nal ;  s tpf  : stigmate prothoracique fonctionnel;  s tpv : stigmate prothoracique ves t i g i a l ;  t l - 3  : trachées ganglionnaires 
thoraciques; th l -3  : segments thoraciques. 



raux, apparents. Soies du dernier  segment abdominal courtes ( l e  3/3 environ 

de ce segment). Aplatissement terminal  postér ieur  bien marqué . . . . . . . . . . . . . 
. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .... .. Machimus mst icus ,  M. fimfjriatus (Fig. 8 ;  1 ,  2 ,  3 )  

La détermination spécifique s 'avère  plus  dé l ica te  I c i  car l e s  caractères  

d i s t i n c t i f s  sont peu apparents; il fau t  no te r  cependant : 

- couleur : l e s  l a rves  sont blanches chez M. rus t i cus ,  jaunâtres chez M. 

fîm6rîatus. Forme e t  dimensions de l a  capsule céphalique : 100 p de la rge  

chez M. mstîcus, 150 v. chez M. fzinb&atus; bords postér ieurs  de l a  capsule 

plus é l a r g i s  chez M. fimhriatus. 

Données écologiques : l e s  l a rves  de M. m s t i c u s  sont exclusivement sabulico- 

l e s ,  p r a i r i e s  mésophiles, l e s  larves  de M. f i m 6 ~ a t u s  vivent dans des so l s  

compacts xériques. 

6 ( 5 )  Bourrelets locomoteurs ventraux plus  ou moins coalescents e t  réunis  chacun 

en un seu l  mamelon (Fig. 6; 4 ) ;  l ' ép ine  e s t  f ixée  dans l a  région cen t ra le  ou 

déportée légèrement vers  l ' ex té r ieur . .  EutoZmus kzêsenwetteri (Fig. 8 ; 4, 5 ,  6) 

Autres ca rac tè res  spécifiques : 

- Bourrelets dorsaux e t  l a té raux  t r è s  peu développés. Soies du dernier  seg- 

ment abdodna l  longues ( l a  moitié du segment), aplatissement terminal  posté- 

r i e u r  faiblement prononcé. 

Données écologiques : l a rves  vivant dans des types de s o l  va r iés .  

f )  Conclusion : 

Il r e s so r t  des précédentes descriptions que l e s  l a rves  néonates des A s i Z i -  

due ont une ce r ta ine  homogénéité de s t ruc ture ,  en pa r t i cu l i e r  en ce qui  concerne l e  

squele t te  céphalique. L'appareil  buccal présente en e f f e t  des ca rac té r i s t iques  commu- 

nes, à savoir  : l 'absence de l abre ,  une réduction des mandibules, un labium s impl i f ié ,  

dépourvu d 'apparei ls  f i l t r a n t s  complexes fréquents chez l e s  Diptères plus  évolués (Em- 

pidinae, Rhagimidae, ~ t r a t i o m y i i d a e  ) . On ob sarve par  contre un développement 

des maxilles e t  des palpes maxi l la i res .  

Cette s impl i f icat ion des pièces buccales a i n s i  que l a  réduction des glandes 

s a l i va i r e s  (non visi"b1es sur l e s  espèces é tudiées)  correspondent sans aucun doute à 

des exigences écologiques précises  e t  à un comportement trophique p a r t i c u l i e r .  Nous 

verrons en e f f e t  dans l e  chapi t re  II que l e s  planidiums de M. m s t i c u s  a t te ignent  l e  

stade l a rva i r e  suivant sans u t i l i s a t i o n  de nourr i ture  extérieure.  

Une espèce, cependant, Andrenosoma atm, se  d i f fé renc ie  des 4 au t res  par  

quelques s t ruc tures  pa r t i cu l i è r e s  qui consti tuent yra isablablement  une adaptation à 

l a  v ie  en milieu so l ide  e t  conpact, comme l ' e s t  ce lu i  des \ t roncs  d 'arbres morts. Ain- 





Fig. 7 - Capsules céphaliques des l a r v e s  néonates.  

AntipaZus varipes - 1 : vue dorsa le ;  2 : vue ven t r a l e ;  3 : vue l a t é r a l e  

Andrenosom atra - 4 : vue dorsa le ;  5 : vue ven t r a l e ;  6 : vue l a t é r a l e  ( l a  f l èche  s igna l e  l ' absence  de ruptor o u i )  

C Y x  : crochet max i l l a i r e ;  cp : c a l l o s i t é s  prothoraciques;  riMx : renflement l a t é r a l  de l a  maxille;  RO : ruptor ou i .  



fifachimus fimbriatus - 1 : vue dorsa le ;  2 : vue vent ra le ;  3 : vue la téro-dorsa le  

EutoZmus kiesenwetteri - 1 : vue dorsa le ;  2 : vue vent ra le ;  3 : vue l a t é r a l e  



s i ,  l e  m p t o r  oui  d i spa ra î t ,  seule l a  dent acérée e t  pointue, prolongeant l a  plaque 

dorsale ,  demeure. Cette formation t r è s  sc lé ro t i sée  permet sans doute à l a  l a rve  de 

creuser e t  de fo re r  son passage à t r avers  l e  bois.  E l l e  n ' e s t  p a s  sans rappeler l e  

"perforateur" des larves  néonates de On~odidae (MILLOT, 1938) e t  l e s  dents s i tuées  

sur  l a  "crête l abra le"  des planidlums de BombyZiidae (DU MERLE, 1972) u t i l i s é e s  par 

ces Diptères pa r a s i t e s  pour perforer  l a  cu t icu le  de l ' hô t e .  Les maxilles de A. a t r a  

d i f fè ren t  également de c e l l e s  des au t res  AsCZidae e t  présentent  un renflement l a t é -  

r a l ,  caractère  qui  semble s 'accentuer chez l a  l a rve  de dernïer  s tade (cas de Andre- 

nosoma k y a r d i )  e t  chez t ou t e s  l e s  l a rves  de Laphria e t  de Choerades qui vivent dans 

l e  bois  mort. A ces caractères  peuvent s ' a j ou t e r  l e s  c a l l o s i t é s  garnissant  l a  région 

dorsale prothoracique qui favorisent  probablement l a  progression de l a  l a rve  à t r a -  

vers l e  bois.  On peut homologuer c e t t e  ornementation aux ''champs d'épines" d é c r i t s  

par TSACAS (1962) chez cer ta ines  l a rves  édaphiques de Rhagionidae e t  de Tabanidae 

e t  qui semblent, d 'après l ' au t eu r ,  jouer un r ô l e  important dans l e  cheminement de 

l a  l a rve  dans l e  so l .  

Ces l a rves  néonates vont sub i r  des modifications importantes au cours de l a  

première mue l a rva i r e .  Nous a l lons  l e s  examiner en poursuivant l ' é t ude  des larves  de 

Mach2"mus rus t icus .  

B -. L a r v e s d e s t a d e 1 1 : Cas de Mach2:mus m s t ~ c u s  (Fig. 9 

e t  10) 

Caractères généraux 

Les l a rves  de stade II ont é t é  déc r i t e s  chez t r o i s  espèces dlAsiZidae : 
- 

l?~omchus yesonieus (KINOSCHITA, 1940) , Dysmchus fiscipennis (WEINBERG, 1968) , MzZZo- 

phora mediu (cLEMENTs e t  BENNETT, 1969). Cependant, aucun de ces  auteurs n ' a  souligné 

l e s  d i f férences  &portantes exi'stant en t re  l e s  larves  de ce  s tade e t  l e s  l a rves  néo- 

nates .  Or, des- transformati'ons fondmentales,  tant du poînt de vue morphologique qu'a- 

natonique, appa~ai 'ssent  au stade II e t  l e s  caractères  acquis l o r s  de l a  première mue 

l a rva i r e  ne suhiront que des modifications légères  au cours des stades u l t é r i eu r s ,  

phénomène égalepient conrbaté chez d ' au t res  famil les  de Diptères, t e l l e s  que l e s  &pi- 

didae, DoZichopodidae (VAILLANT, communication o r a l e ) .  

J ' examinerai donc dans l e  tableau 3 l e s  principaux caractères  d i f f é r e n t i e l s  

exis tant  en t re  l e s  l a m e s  néonates e t  l e s  l a rves  de stade II chez M. ms t i cus .  

P m i  l e s  pr incipales  modifications subies par l a  l a rve  de M. r u s t i cus  l o r s  

de l a  première mue, 11 fau t  souligner : 

- l a  d ispar i t ion cki rmptor ovZ (il é t a i t  déjà absent chez l a  l a rve  néonate de Andreno- 

soma atm) . 



Fig. 9 - Machimus rusticus : larve de stade II. 

1 : vue dorsale; 2 : vue ventrale; 3 : vue l a t é r a l e  
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Fig.  10 - Machimus ms t i cus  : capsule céphalique de l a  l a r v e  de s tade  II. 

1 : vue dorsa le ;  2 : vue ven t r a l e ;  3 : d é t a i l s  du complexe mandibule-maxillaire ( l a  mandibule a é t é  
dégagée du s i l l o n  max i l l a i r e ;  vue l a t é r a l e  i n t e r n e ) ;  4 : d é t a i l s  de c e r t a i n s  éléments squele t t iques .  

ABMde : a r t i c l e  basa l  de l a  mandibule, vo le t  externe;  ABMdi : a r t i c l e  b a s a l  de l a  mandibule, vo le t  
i n t e rne ;  A : antenne; BPH : base du phragme parac lypéal ;  CMd : crochet  mandibulaire; C M x  : crochet  
max i l l a i r e ;  EMx : épine max i l l a i r e ;  L : labium; Lr : l ab re ;  Met : baguet te  métacéphalique; Mx : ma- 
x i l l e ;  Pdo : plaque dorsa le ;  PH : phragme paraclypéal;  PMx : palpe maxi l la i re ;  s  : s o i e s  max i l l a i r e s ;  
SMx : s i l l o n  max i l l a i r e ;  SI-9 : so ie s  de l a  capsule céphalique; T : baguette t e n t o r i e l l e .  



Tableau 3 

- l e  profond remaniement des  p i èces  bucca les ,  avec l ' a c q u i s i t i o n  du l a b r e  e t  d'un com- 

plexe mandibule-maxillaire t r è s  développé. Le l a b r e  remplace l a  dent  ap i ca l e ;  il e s t  

I 

t r è s  e f f i l é  e t  p o i n t u  en avant  (F ig .  7 O ) .  Solidement a t t a c h é e  à l a  plaque do r sa l e ,  

c e t t e  formation dure e t  r é s i s t a n t e  e s t  a b s o l m e n t  f i x e .  Les mandibules sont  t r è s  ne t -  

tement i n d i v i d u a l i s é e s  (F îg .  30; 3, 4 ) .  E l l e p  sont  b i a r t i c u l é e s  comme c ' e s t  l a  r è g l e  

Larve de s t a d e  II 
( p l .  II) ( ~ i ~ .  9 e t  10) 

2,24 2 0,15 mm 

120-1 50 p 

é t r o i t e  e t  longue 
Longueur = 150 2 7 p 

Absent 

Absente 

Présent  

Très  développées 

p l u s  complexe; acqu i s i t i on  
de lobes  en avant de l a  

p a p i l l e  ( r ô l e  ? ) 

simples 

4 ou 5 

s i l l o n s  longi tudinaux f i n s  
e t  p a r a l l è l e s  ( P l .  II; 7 )  

t r ès  développées 

l a r v e  amphipneustique 

8 ri environ 

t r a c e s  de v i t e l l u s  

Carac tères  d i f f é r e n t i e l s  

Con format ion généra le  : 

Longueur du corps  

Longueur des s o i e s  (cépha- 
l i q u e s ,  t ho rac iques ,  abdo- 
minales)  

Capsule céphal ique 

Ruptor oui 

Dent a p i c a l e  

P ièces  bucca les  : - Labre 

- Mandibules 

- Labium 

Baguettes t e n t o r i e l l e s  

Soies  des  pa lpes  m a x i l l a i r e s  

Téguments ( t h o r a x  e t  abdomen) 

Anatomie i n t e r n e  : 

- glandes s a l i v a i r e s  

- système t rachéen  

diamètre des t r a c h é e s  

- t ube  d i g e s t i f  

Larve néonate 
( p l .  II) ( ~ i g .  2 e t  3) 

1995 2 OS05 TW 

50-70 p 

---------------------------.---.------------------------------------------------------ 

l a r g e  e t  a r rond ie  
Longueur = 100 2 5 p 

Présent  

Pr6 s e n t e  

Absent 

Très  r é d u i t e s  

une simple p a p i l l e ,  
ornée d 'ép ines  

présence d'expansions 
t e n t o r i e l l e s  

au  nombre de 2 ou 3 
...................................................................................... 

présence de s i l l o n s  
d isposés  longi tudina-  
lement,  sinueux e t  a- 
nastomosés ( P l .  II; 6)  

.................................................................................... 

non v i s i b l e s  

l a r v e  métapneustique 

4 p environ 

importante  r é se rve  
v i t e l l i n e  



chez l e s  Brachycères Orthorraphes; l ' a r t i c l e  d i s t a l  ( C M ~ )  e s t  en forme de lame pointue 

dont l ' a r ê t e  i n t e r n e  p ré sen te  de nombreuses d e n t i c u l a t i o n s ,  l e  b a s a l  e s t  p l u s  l a r g e  

( A B M ~ ~ ) ;  l e s  deux a r t i c l e s  forment un angle  d r o i t .  

- l e  développement important des glandes s a l i v a i r e s ;  c e t  a p p a r e i l  e s t  en e f f e t  cons t i -  

t u é  d'une p a i r e  de glandes volumineuses, s i t u é e s  au  niveau des premiers  segments abdo- 

minaux. E l l e s  s e  prolongent  en avant  p a r  deux canaux exc ré t eu r s  s e  r éun i s san t ,  dans l e  

mésothorax, en un cana l  commun, i nco lo re  e t  l a r g e  (diamètre  : 20 

L ' acqu i s i t i on  de ces  nouvel les  s t r u c t u r e s  va f a v o r i s e r  l ' a p p a r i t i o n  d'un nou- 

veau régime a l imen ta i r e .  En e f f e t ,  dès  l e  s t a d e  II e t  jusqu'au d e r n i e r  s t a d e  l a r v a i r e ,  

l e s  l a r v e s  d '  AsiZidae vont s e  n o u r r i r  pr incipalement  de l a r v e s  d ' I n s e c t e s  e t  l e  corn- 

plexe mandibule-maxillaire jouera  un r ô l e  c a p i t a l ,  ii l a  f o i s  dans l a  préhension e t  dans 

l a  succion de l a  n o u r r i t u r e .  Ce t t e  absorp t ion  des al-iments s e r a  aus s i  f a c i l i t é e  par  

l e  grand développement des  glandes s a l i v a i r e s .  

A p a r t i r  du s t a d e  II, l a  l a r v e  de M. rusticus a donc déf in i t ivement  acquis  

s e s  pr inc ipaux c a r a c t è r e s  spéc i f iques  q u i  vont successivement s e  développer au  cours  
A 

des s t a d e s  u l t é r i e u r s  du développement jusqu 'à  l a  l a r v e  agée. Seules  appara issent  par- 

f o i s  quelques modi f ica t ions  l é g è r e s ,  l i é e s  pr incipalement  à l a  t a i l l e  des  organes e t  

des s t r u c t u r e s  s c l é r i f i é e s .  J ' e n v i s a g e r a i  donc, pour c l o r e  ce paragraphe consacré 2 l n  

connaissance des s t a d e s  l a r v a i r e s ,  d'examiner rapidement l a  l a r v e  de de rn i e r  s t a d e  de 

M. rusticus e t ,  pour comparaison, c e l l e s  d'un c e r t a i n  nombre d 'espèces.  

C -  L a r v e s  d e  d e r n i e r  s t a d e  

E l l e s  sont  re la t ivement  b ien  connues en comparaison des l a r v e s  p l u s  jeunes. 

MELUI (1923) s u r t o u t  e t  d ' a u t r e s  au t eu r s  ont  d é c r i t  un c e r t a i n  nombre d 'espèces  e t  d i -  

f i n i  pour chacune d ' e l l e s  l e u r s  pr inc ipaux c a r a c t è r e s .  

J e  résumerai i c i  t r è s  brièvement chez l a  l a r v e  de d e r n i e r  s t a d e  de Machimus 

rusticus l e s  p r i n c i p a l e s  d i f f é r e n c e s  cons t a t ées  p a r  rappor t  2 l a  l a r v e  II. On observe : 

- une réduct ion  de l a  t a i l l e  des antennes q u i  s e  presenten t  sous l a  forme de deux [ni- 

nuscules  t ube rcu le s  i n s é r é s  aux ang le s  l a t é r o - a n t é r i e u r e s  de l a  plaque dorsa le .  

- une diminution de l a  longueur des pa lpes  n a x i l l a i r e s .  

- un raccourcissement de l a  longueur des s o i e s  thorac iques  e t  ahdomipales par  rapport  

à l a  t a i l l e  de l ' a n i m a l .  

- l a  fusion des bague t t e s  métacéphaliques en une plaque a l longée ,  do r sa l e ,  en forme de 

t o i t .  



Fig. 1 1  - Machimus rmsticus : l a r v e  de de rn ie r  s t a d e  (VII). 

1 : vue dorsa le ;  2 : vue v e n t r a l e ;  3 : vue l a t é r a l e ;  4 : l a r v e  au s t ade  sr6nymphal, 
vue dorsale .  



- l a  d i spar i t ion  des épines garnissant  l e s  bourre le ts  locomoteurs ventraux. Cette ab- 

sence d'épines e s t  un caractère  co.mun & t o u t e s  l e s  l a r v e s  de dernier  s tade que j ' a i  

étudiées.  Il e s t  poss ible ,  cependant, que ce caractère  ne m i t  p a s  contytant e t  va r ie  

selon l e s  genres ou l e s  espèces pulsgue TSACAS e t  a l .  (3970) signalent  l a  présence de 

soies  courtes e t  f i n e s  sur l e s  s i x  premiers segments abdominaux de l a  l a rve  âgée de 

llyperechia boniboides hew.  

- un développement p l u s  2mportan-L des  Bourrelets  dorsaux e t  des bourre le ts  losangiques 

latéraux.  

h) Pri'ncip~tux caractères: d i f f é r en t i e l s  : 

Chez cer ta ines  espèces, l e s  caractères  morphologiques, en p a r t i c u l i e r  l ' o r -  

nementation tégumentaïre du dernier  segment abdominal e t  l e s  s t ruc tures  s c l é r i f i é e s  de 

l a  capsule céphalique, présentent une valeur taxinomique cer ta ine .  Dans d 'autres  cas, 

des d i f f i c u l t é s  demeurent e t  il arrive souvent que l 'espèce,  voire  l e  genre, ne puis- 

sent  ê t r e  a t t e i n t s  au moyen des caractères  morphologiques. Il en e s t  a i n s i  pour l e s  re- 

présentants de l a  sous- fmi l le  des  AsiZinae qui  consti tuent un ensemble t r è s  homogène. 

De ce  f a i t ,  j e  n'ai" pu, pour quatre espèces de c e t t e  sous-famille, mettre en évidence 

des d é t a i l s  mo~phologiques su f f i s an t s  pour permettre l e u r  d i s t inc t ion .  

Les l a rves  de dernier  s tade s e  ca rac té r i sen t  de l a  manière suivante : 

3 (8 )  Palpes maxi'llaïres insé rés  sur l a  face  dorsale de l a  maxil le ............... 2 

2 (3 )  Maxilles t r i l obées  ( ~ i g .  12; 4 )  : 
sous-famille des Laphiinae ................................. Andrenosomz h y a r d i  

Toutes l e s  Laphr-iiz e t  l e s  Choemdes (actuellement connues) sont pourvues d'une 

t e l l e  s t ruc ture  (MELIN, 1923). 

. 3 (2)  maxille^ sinples. .  ........................... sous-famille des Dasypogoninae 4 

4 (7)  Maxilles p lus  ou moins pointues en avant ................................... 5 

5 (6)  Maxilles de forme t r i angu la i r e  ( ~ i g .  12; 1 ) .  ................. Dasypogon diadema 

6 ( 5 )  Maxilles de forme ovala i re  (Fig. 12; 3) ..................... HoZopogon venustus 

7 ( 4 )  Maxilles arrondies,  en forme d 'éventa i l  (Fig. 12; 2) ......... D$octr/ia bicZncta 

................ 8 ( 1 ) Palpes maxi l la i res  ventraux. sous-famille des AsiZZnae ( ~ i ~ .  13 ) 

Toutes l e s  larves  de c e t t e  s o u s f & l l e  se  rapportent au même type morpholo- 



Fig. 12 - Capsules céphaliques des l a r v e s  de dern ie r  s tade (vue dorsa le ) .  

1 : Daçypogon diadema ( é c h e l l e  a ) ;  2 : Dioctria b ic inc ta;  3 : H~Zopog0n venustus; 4 : Andrenosoma bayardi ( é c h e l l e  b) 



Fig. 13 - Capsules céphaliques des l a rves  de dernier  s tade  (As i t i nae ) .  

1 : Machintus r u s t i c u s ,  vue dorsale; 2 : idem, vue ventra le ;  3 : !&chintus fimbriatus; 4 : m i t r i p -  
t u s  se tosutus ;  5 : kkzchimus p i t i p e s ;  6 : Neomochtherus confusus; 7 : Neomochtherus aquitanus,(vue 
dorsa le) .  
1 ,  2 ,  3, 5 : éche l l e  a ;  4, 6, 7 : échel le  b. 



gique : téguments pourvus de s i l l o n s  longitudinaux p a r a l l è l e s ,  souvent t r è s  

marqués; palpes ventraux, maxi l les  toujours  al longées à bords p lus  ou moins 

p a r a l l è l e s .  L'extrémité du de rn ie r  segment abdominal présente  une forme en 

bec t r è s  c a r a c t é r i s t i q u e  due à l ' ap la t i s sement  des faces  dorsa les  e t  v e n t r a e s  

( p l u s  marqué sur  l a  face  v e n t r a l e ) .  Larves t r è s  a c t i v e s  e t  vivaces. Tous l e s  

AsiZinae d é c r i t s  par  mLIN (1923) s e  r a t t achen t  à ce type  ................... 9 

9 ( 10) Segments abdominaux s 'a l longeant  progressivement de 1 'avant vers  1' a r r i è r e  . . 
.......................................................... Epitriptus setosuZus 

10 (9) Segments abdominaux à peu pr2s d e  ,même longueur ............................. 1 1 



1 1  (12) ~x t r é rn i t é  postér ieure  du dernier  segment portant  une échancrure (Fig.  1 4 ; l )  

............................................................ Iillachimus piZipes 

12 (1  1 )  ~ x t r g m i t é  postér ieure  du dernier  segment non échancrée (Fig.  34;  2 )  . . . . . 
Macfizhus rustîcus, M. fzmbriatus 

Neomoc ht hem:: aquZtmus, IV. confusus 

Aucune ornementation tégumentaire d i f f é r e n t i e l l e ,  n i  aucune p a r t i c u l a r i t é  de 

l a  capsule céphalique ne permettent véritablement de distinguer ces quatre espèces. 

J1a jou t e r a i  donc seulement quelques caractères  d 'ordre écologique : M. rusticus e t  IV. 

aquitanus vivent en milieu sableux exclusivement, l e  premier dans l e s  p r a i r i e s  méso- 

ph i les ,  l e  second p lu tô t  dans l e s  garrigues xériques. M. fimbmatus e t  N .  confusus se  

rencontrent uniquement dans l e s  so l s  compacts (dans l e  cas de l a rves  de dernier  s tade,  

l a  t a i l l e  permet de l e s  différencier;  c e l l e  de M. fimMatus est presque l e  douale de 

c e l l e  de N. confusus ) . 
Une connaissance plus  approfondie des exigences écologiques de ces espèces 

a i n s i  que l ' u t i l i s a t i o n  du microscope électronique à balayage semblent l e s  seuls  moyens 

capables d 'apporter  des élgments nouveaux susceptibles de l e s  d i f fé renc ie r .  

Le dernier  s tade l a rva i r e  des Asi l ides  e s t  su iv i  d'une phase nymphale qui  S'ef- 

fectue  dans l e  même milieu. Des p a r t i c u l a r i t é s  morphologiques m'ont permis de clas-  

s e r  l e s  l a rves  récol tées  en t r o i s  groupes bien d i s t i n c t s ,  correspondant d ' a i l l eu r s  à 

l a  subdivision ac tue l l e  des sous-familles. La d ivers i t é  rencontrée chez l e s  larves  â- 

gées apparaî t -e l le  auss i  chez l e s  nymphes ? Une brève étude comparative permettra de 

répondre à c e t t e  question. 

3 - U S  NYMPHES 

Parmi de nombreuses descriptions,  c e l l e s  de MELDI (3923) e t  de DENNIS e t  

MVI(;NE (3976) sont l e s  plus complètes. J e  rappe l le ra i  succinctement l e s  caractères  

généraux : l e u r  morphologie générale e t  l e  processus d'exuviation correspondent aux 

c r i t è r e s  de déf ini t ion des Ortorrhaphes. Deux régions d i s t i nc t e s  sont v i s i b l e s  chez 

l e s  nymphes de tou tes  l e s  espèces décr i t es  : d'une par t  l a  région céphalothoracique, 

d ' au t re  pa r t  l a  région abdominale const i tuée  de segments a r t i cu l é s .  
t- 

Sur l a  t ê t e ,  on dist ingue principalement une & r i e  de dents ou d'épines tou- 

jours pa i res  qui ,  souvent, ont une valeur spécifique : 

- dents antennaires (Fig. 35) : une antér ieure  longue e t  e f f i l é e    DA^) e t  un groupe de 

3 ou 4 pos té r ieures   DA^). 'Une soie  peut ê t r e  présente selon l e s  e.qèces à l a  base des 

DAa ( ~ i g .  16; 2 - Fig. 17; 2 ) .  



Fig. 15 - Machimus rusticus : î4orphologie générale de l a  nymphe ( 1  : vue ven t ra l e ;  2 : vue l a t é -  
r a l e )  e t  d é t a i l s  de quelques ca rac tè res  p a r t i c u l i e r s .  

C t  : c a l l o s i t é s  terminales ;  DAa : dent antennai re  an té r i eu re ;  DAp : dents antennai res  
pos tér ieures ;  D A 1  : dent a l a i r e  ( d  : vue dor sa le ,  1 : vue l a t é r a l e ) ;  DMes : dents  méso- 
thoraciques;  Et : épines  terminales ;  FA : fourreau a l a i r e ;  FCo : fourreau du coxa anté- 
r i e u r ;  FFe : fourreau du fémur a n t é r i e u r ;  FHy : fourreau de l'hypopharynx; FL : fourreau 
du l a b r e ;  FMx : fourreau des maxil les;  FPI-P3 : fourreaux des p a t t e s ;  Pc : pièce  cordi-  
forme; Stp : st igmate pos té r i eu r ;  S tp r  : st igmate prothoracique (d : vue dorsa le ,  1 : 
vue l a t é r a l e ) ;  S tv  : st igmate ven t ra l ;  TL : tubercule  du fourreau du l ab re .  



Fi&'. 16 - Nymphes de Dasypogonznae. 

1 Dasypogon dzodem, 2 moctr'ia bzc~ncta, 3 . Hotopogon uenustus 
CA1 . c a l l o s i t é  a la lre  ( n e  dorsale pour 2 ,  31, CMes . crête mésothoracique (vue ventrale); C t  c a l l o s i t é s  terminales, 
DAa . dent antenncure antérieure. DAp dents antennaires postérieures,  DMes dent mésotharaclque (vue ventrale); Et . 
épines terminales; S . soie, stp; . s t i & t e  protharaclque (vqe la téra le  e t  dorsale),  Stv . stigmate ventral.  



- épines f a c i a l e s  (EF), présentes uniquement chez l e s  Laphriinae (Fig.  37). 

- dents des fourreaux maxi l la i res  (D%, Fig. 17) e t  du fourreau hypopharyngien. 

- un p e t i t  tubercule orne pa r fo i s  l e  fourreau du l ab r e  (TL, Fig. 35). 

Une suture  t ransverse  sépare dorsalement l a  t ê t e  du thorax; su r  ce lui -c i ,  e t  

à son bord an té r ieur ,  s 'ouvre un stigmate prothoracique plus oumoins développé ( ~ t p r ) .  

Les fourreaux des p a t t e s  e t  de s  a i l e s  sont bien individual isés  sauf ceux de l a  t r o i -  

sième pa i re  de p a t t e s  qui  demeurent cachés par l e s  fourreaux a l a i r e s ;  i l s  por tent  en 

général ,  à l e u r  base, une ou plus ieurs  pa i res  de dents  es,  DA^). 

La région abdominale comprend hu i t  segments a r t i c u l é s  dont l 'ornementation 

tégumentaire e s t  part iel lement var iable  d'une sous-famille à une autre .  L'ornementa- 

t i o n  des s t e r n i t e s  s e  compose d'une ou deux rangées d'épines superposées, t r è s  déve- 

loppées. Les p l eu r i t e s  e t  l e s  s t e r n i t e s  comprennent une rangée de so ies ,  longues sur  

l e s  premiers, p lus  courtes sur  l e s  seconds. Un stigmate p l u s  p e t i t  que l e  stigmate 

prothoracique apparaî t  à l ' ang l e  dorso-basal des p leures  ( s t v ) ,  il n ' e s t  pas toujours  

percept ib le  sur  l e  dernier  segment abdominal ( s t p ) .  Ce segment e s t  t r è s  d i f f é r en t  des 

précédents. Courbé postérieurement e t  grossièrement b i p a r t i ,  il se  tennine par  quatre  

épines t r è s  progminentes ( ~ t )  : "terminal processes" de MELIN (3923). Les épines dor- 

sa les  présentent  en général  un plus  grand développement. Un dimorphisme sexuel [pré-  

sence de c a l l o s i t é s  ventra les  chez l e s m â l e s  ( C t ) ]  e s t  pa r fo i s  décelable chez ce r ta i -  

nes espèces sur ce  segment mais DENNIS e t  LAVIGNE (1976) signalent  que ce r ta ines  

femelles (Ef fema benedicti ~romley )  présentent  de t e l s  tubercules e t  que, en consé- 

quence, l a  détermination des sexes ne do i t  pas ê t r e  bas6e uniquement sur  ce caractère .  

B -  P r i n c i p a u x  c a r a c t è r e s  d i f f é r e n t i e l s  

Des élé-ments ca rac té r i s t iques  nous ont permis de c l a s s e r  l e s  nymphes d'Asi- 

l i d e s  en 3 groupes bien individual isés  correspondant aux 3 pr inc ipa les  sous-familles. 

Les caractères  d i s t i n c t i f s  sont ihdiqués sous forme de c l é  de détermination : 

. 3 ( 4 )  Epines f a c i a l e s  présentes ( ~ i g .  37) ............. sous-famille des Laphriinae 2 

2 (3) 4 dents antennaires postér ieures  ............................ Andrazosorna bayardi 

3 (2 )  3 dents antennaires postér ieures ,  l a  quatrième rédu i te  à une pointe  t r è s  peu 

v i s i b l e  (Fig.  17; 3a )  ..................................... Andrenosoma atra . 4 

4 ( 7 )  Epines f a c i a l e s  absentes 



DMx \ 

I 
I 

Fig. 17 - 1 e t  2 : Andrenosoma bayardi,  nymphe (vue vent ra le  e t  l a t é r a l e ) ;  3a e t  3b : Andrenosoma 
a t m  - 3a : d é t a i l s  de l ' ex t rémi té  céphalique, 3b : d é t a i l s  de l ' ex t rémi té  postér ieure.  

E Fe 
Y,,/ NJ EFi 
0' 

0 

DAa : dent antennaire antér ieure;  DAp : dents antennaires postér ieures;  DA1 : dent 
a l a i r e  (vue l a t é r a l e )  ; DMse : dents mésothoraciques (vue l a t é r a l e )  ; DMx : dent du 
fourreau maxil la ire  (vue ven t r a l e ) ;  EFe : épine f ac i a l e  externe; EFi : épines f ac i a l e s  
in te rnes ;  S : soie  antennaire; Sa : soie  du dernier  segment abdominal; Stpr  : stigmate 
prothoracique. 



5 (10) Pleures ornés de 3 soies  seulement (Fig. 16). .  sous-famille des Dasypogoninae 

Absence de dents à l a  base du fourreau a l a i r e ,  une simple c a l l o s i t é  avec 

ou sans soie  (CAL);  t e r g i t e s  garnis  en général de deux rangées de so ies  

superposées (Fig. 16; 1 ) .  ............................................... 6 

6 (9 )  Dernier segment abdominal pourvu de deux épines simples non réunies par  

une c rê te  denticulée (Fig.  16; 2, 3) .................................... 7 

7 (8 )  Présence de so ies  céphalothoraciques (s) : base du fourreau a l a i r e ,  ré-  

gion dorsale thoracique, base des DAa, région céphalique ventra le .  Base 

du fourreau des pa t t e s  mésothoraciques munie d'un tubercule en forme de 

c r ê t e   es, Fig. 16; 2 )  ................................... Dioctma bicincta 

8 (7)  Soies céphalothoraciques absentes; base du fourreau des pa t t e s  mgsotho- 

raciques dépourvue de t ou t e  ornementation ( ~ i g .  16; 3)  .. HoZopogon venustus 9 

9 (6 )  Dernier segment abdominal terminé par deux fo r t e s  épines réunies par 

une c r ê t e  denticulée;  absence de soies  céphalothoraciques; c a l l o s i t é  

basale du fourreau des pa t t e s  mésothoraciques const i tuée  par  3 épines 

robustes (Fig. 16; 1) ................................. Dasypogon diadema 10 

10 (5)  Pleures ornés de plus de 3 soies  ( 4  à 8 ) ( ~ i ~ .  15)..sous-famille des AsiZinae 11 

11 (12) 4 à 5 pa i res  de soies  dorsales sur  l e  dernier  segment abdominal (Fig. 

18; 19).  Stigmates t r è s  proéminents (Fig. 18; 8 e t  9 ) .  . EutoZmus kiesenwettem 

12 (11) Dernier t e r g i t e  abdominal avec généralement 2 pa i res  de so ies  (plus  

.................................................. rarement 3) (Fig. 15) 13 

3 3  (16) Epines du fourreau des pa t t e s  mésothoraciques t r è s  rédui tes  (Fig. 38; 

14, 75) ................................................................ 1 4  

14 (15) Epines du dernier  segment abdominal courbées ventralement (Fig. 18; 17); 

extrémités des  dents antennaires postér ieures  pointues (Fig. 18; 1 ) , 
c a l l o s i t é  du fourreau a l a i r e  peu marquée (Fig. 38; 11) ... Dysmachus hamuZatus 

15 ( 1  4) Epines abdominales recourbées vers l ' e x t é r i e u r  (Fig. 18; 16) , c a l l o s i t é  

du fourreau a l a i r e  proémiiiente (Fig. 18; I O ) ,  2 dents antennaires pos- 

............. .... t é r i eu re s  arrondies (Fig. 18; 2) Neornochtherus confusus 16 



Fig. 18 - Eléments compara t i f s  des nymphes. 

- 1-7 : dents  a n t e n n a i r e s  a n t é r i e u r e s  e t  p o s t é r i e u r e s ;  1 : Dysmchus hamulatus; 2 : Neomochtherms 
confusus;  3 : @ i t A p t u s  setosuZus;  4 : IVeomochtherus a q u i t a n u s ;  5 : E u t o l m s  k i e s e n w e t t e r i ;  6 : 
!;achimus p i l i p e s ;  7 : PntipaZus v a r i p e s .  

- 8-9 : s t igmate  pro thorac ique  de E u t o l m s  k i e s e n w e t t e r i  ( 8  : vue l a t é r a l e ,  9 : vue d o r s a l e ) .  
- 10-1 1 : c a l l o s i t é  du f o u r r e a u  a l a i r e ;  10 : Neomochthems confusus; 11 : Dysmchus 12arruZatus (vue 

d o r s a l e )  . 
12-15 : é p i n e s  du f o u r r e a u  des p a t t e s  mésothoraciques;  12 : Ant ipa lus  v a r i p e s ;  13 : ?&chimus 
piZCges; 1 4  : fleomochthems confusus; 15 : Dysmachus hamuZatus. 

- 16-19 : e x t r é m i t é s  p o s t é r i e u r e s  du d e r n i e r  segment abdominal; 16 : Neomochthems confusus; 17 : 
Dysmachus hamulatus; 18 : Ant ipa lus  v a r i p e s  (vue v e n t r a l e ) ;  19 : Eutolmus k i e s e n w e t t e r i  (vue 
l a t é r a l e ) .  



16 ( 13) Epines du four reau  des p a t t e s  mésothoraciques t r ès  développées (F ig .  

18; 12, 13) ............................................................. 17 

17 (18) Longues e t  t r è s  e f f i l é e s  (F ig .  18; 12) ................... AntipaZus varipes 

... 18 (17)  Courtes e t  robus tes  ( ~ i ~ .  18; 13) Epitripkus setosuZus, Mzchimus ru s t i cus ,  

M. piZipes, Neomochtherus q u i t a n u s  

Aucun c a r a c t è r e  déterminant ne m'a permis de séparer  l e s  nymphes de ces  4 

espèces.  Cer tes ,  quelques l é g è r e s  d i f f é r ences  semblent a p p a r a î t r e  s i  l ' o n  compare l e s  

dents  an t enna i r e s ,  l e s  c a l l o s i t é s  du l a b r e  e t  du fourreau hypopharyngien, l e s  dents  des 

fourreaux a l a i r e s  e t  l e s  ép ines  ga rn i s san t  l e  d e r n i e r  segment abdominal; mais t ous  ces  

c t i rac tè res  s o n t - i l s  s u f f i s a n t s  pour permet t re  une déterminat ion spéc i f ique  s û r e  ? I l  

s e r a  néces sa i r e ,  avant  de répondre, de comparer un p l u s  grand nombre d ' i nd iv idus  de 

chaque espèce. 

J ' a j o u t e r a i ,  pour chacune d ' e n t r e  e l l e s ,  quelques données complémentaires 

d 'o rdre  écologique : 

- M. rus t icus  : phase nymphale pendant l e  mois de mai e t  l e  début de j u i n ;  s o l  ex- 

clusivement sableux,  p r a i r i e s  mésophiles. 

- E. setosuZus e t  N .  aquitanus : phase nymphale dans l a  deuxième quinzaine de ju in  

e t  l a  première de j u i l l e t ;  s o l  sableux,  p r a i r i e s  humides pour l e  premier,  fonds de 

va l lons  dans l e s  ga r r igues  pour l e  second. 

- M. piz ipes  : phase nymphale dans l a  deuxième quinzaine d 'août  e t  l a  première de 

septembre; s o l  compact en mi l i eu  t r ès  xérique.  

A ins i ,  l e s  d i f f i c u l t é s  de déterminat ion rencont rées  pour l e s  l a r v e s  des Asi- 

linae appara issent  a u s s i  pour l e s  nymphes. D'autres  c r i t è r e s ,  en p a r t i c u l i e r  des ca- 

r a c t è r e s  d 'o rdre  bio-écologique, devront s ' a j o u t e r  à ces  é tudes  morphologiques pour 

parveni r  à une bonne connaissance des espèces.  Te l  e s t ,  en p a r t i e ,  l e  but recherché 

dans l e  paragraphe su ivant  consacré à l ' é t u d e  du cyc le  biologique de Muchimus r u s t i -  

eus. 

I I  - CYCLE BIOLOGIQUE DE MCHIMUS RUSTICUS 

Les données concernant l a  b i o l o g i e  des  AsiZidae sont  r a r e s  ou même inexis -  

t a n t e s  e t  s e  1i;miten-t l e  p l u s  souvent à quelques i n d i c a t i o n s  sur l e  développement em- 

bryonnaire  ou nymphal. Les s t ades  l a r v a i r e s ,  en p a r t i c u l i e r ,  on t  é t é  t r è s  peu é t u d i é s  



e t  l a  durée de c e t t e  phase de v i e  a i n s i  que l e  nombre de mues sont  encore totalement  

inconnus pour l e s  r ep ré sen tan t s  des t r o i s  p r i n c i p a l e s  sous-famil les  : l e s  Dasypogoni- 

nue, l e s  Laphriinae, l e s  Leptogastrinae. Nos seu le s  connaissances a c t u e l l e s  s u r  l e  

cyc le  b io logique  des  AsiZidae concernent t r o i s  espèces appartenant  à l a  sous-famille 

des  AsiZinae : Promachus y esonicus (KINOSCHITA, 1 940) , MaZZophora mcfZcauda (COPELLO, 

1927, 1942) e t  MaZZophom media (CLEMENTS e t  BEXVNES'P, 1969).  Le genre MaZZophom e s t  

r ep ré sen té  dans l a  zone néa rc t ique  e t  s ' épanoui t  dans l a  zone néo t rop ica l e  d'où pro- 

viennent  l e s  espèces é t u d i é e s  (M. rufiicauda a é t é  capturée  en Argent ine,  M. media aux 

~ n t i l l e s ) .  P. yesonicus e s t  cantonné au  Japon. 

Des observa t ions  e f f e c t u é e s  dans l a  na tu re ,  p l u s  par t icu l iè rement  à 1% 

s t a t i o n  du Caramy, au  sud de Tourves ( v a r ) ,  e t  1 'élevage de p l u s i e u r s  ind iv idus  au 

l a b o r a t o i r e  me permet ten t  de t r a c e r  l e s  grandes l i g n e s  de l a  b i o l o g i e  préimaginale 

d'un a u t r e  AsiZinae : Machimus rusticus.  Un c e r t a i n  nombre d 'observa t ions  p lus  ou 

moins f ragmenta i res  p o r t a n t  s u r  d ' a u t r e s  espèces rendront  p o s s i b l e s  des comparaisons 

complétant c e t t e  é tude .  

1 - DEVELOPPEIJIENT EMBRYONNAIRE 

La durée en a été préc i sée  pour de nombreuses espèces e t  s e  s i t u e  générale- 

ment e n t r e  5 jours  (Promzchus yesaicus  : KINOSCHITA, 1940) e t  18 jours  ( ~ i o c t r i a  ru- 

fipes : MELIN, 1923). 

Chez Machimus rust icus,  l a  durée d ' incubat ion  e s t  t r è s  rap ide ;  à température 

cons tan te  ( 2 5 O ) ,  l e s  oeufs  éc losen t  du quatrième a u  sixième jour  ap rè s  l a  ponte. Dans 

l e s  mêmes cond i t i ons  de température,  j ' a i  noté  pour d ' a u t r e s  espèces : 

Machimus fimbriatus : 5 à 6 jou r s  

Mchimus piZipes : 6 à 7 j ou r s  

EutoZmus kiesenwetteri : 6 jou r s  

AntipaZus varipes : 7 à 8 jou r s  

Andrenosoma atra : 50 à 56 jou r s  

Andrenosoma a t m  sepble  donc f a i r e  except ion parmi l e s  As i l i des .  Dans l e  sud- 

e s t  de l a  France, l e s  a d u l t e s  de c e t t e  espèce volen t  à deux pér iodes  d i s t i n c t e s  de 

1 'année, au printemps e t  en automne; l a  durée de mrtturat i on ,  indiquée précÉ.demment, 

correspond à une ponte automnale. C e t t e  durée r e s t e  inconnue pour l a  gEnération de 

printemps, aucune femelle  fécondée n ' ayan t  pu ê t r e  capturée .  

Il ne m'a pas  é t é  poss ib l e  de p r é c i s e r ,  jusqu 'à  p ré sen t ,  l e s  f a c t e u r s  à l ' o -  

r i g i n e  de c e t t e  prolongat ion ou de c e t  a r r ê t  de développement. 
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2 - DEVELOPPEMENT LARVAIRE 

A -  R a p p e l  d e s  o b s e r v a t i o n s  a n t é r i e u r e s  

La l e c t u r e  des  pub l i ca t ions  anciennes : DUFOUR ( 1850 a )  ,LUNDBECK ( 1 9 0 8 ) ~  

KLEINE ( 1 9 0 9 ) ~  MALLOCH ( 1  9 1 7 ) ~  MELIN ( 1  923) , montre l e s  mu l t ip l e s  commentaires, 

souvent c o n t r a d i c t o i r e s ,  concernant l a  durée g loba le  clu développement l a r v a i r e .  Cet- 

t e  phase de v i e  v a r i e ,  se lon  l e s  au t eu r s ,  de une à p l u s i e u r s  années; e l l e  n ' a  é t é  

é tud iée  que de façon f ragmenta i re ,  aucun élevage,  de l ' o e u f  à l ' imago, n 'ayant  é t é  

r é a l i s é  . 

Des t r avaux  p l u s  r é c e n t s  peiivent ê t r e  résumés a i n s i  : 

- ceux de KINOSCHITA ( 1  940) concernent l e  développement l a r v a i r e  de Promchus yesoni- 

eus; ce lu i - c i  s ' e f f e c t u e  sur une pér iode  de deux ans  environ avec 5 s t a d e s  l a r v a i r e s .  

La durée du premier s t a d e  e s t  de deux mois environ.  

- l e s  l a r v e s  de MZZophom ruficauda, é t u d i é e s  p a r  COPELLO (1927, 1 9 4 2 ) ~  présenten t  un 

cyc le  de développement d'un an environ.La durée du s t a d e  1 e s t  par t icu l iè rement  longue, 

9 mois, au  cours  desquels  on ne c o n s t a t e  aucune augmentation de t a i l l e ;  l a  l a r v e  néona- 

t e  s e  t ransforme e n s u i t e  rapidement (un mois) en l a r v e  âgée par  t r o i s  mues successives.  

- CLEMENTS ET BENNETT (1969) r appor t en t  des  observa t ions  à peu p rè s  s i m i l a i r e s  pour 

MaZZophora media dont l e s  a d u l t e s  vo len t  de f é v r i e r  à m a i .  Deux l a r v e s  de s t a d e  1, ré- 

c o l t é e s  p a r  l e s  a u t e u r s  en oc tobre  e t  décembre, on t  donné na issance  aux imagos l ' an -  

née su ivante  au  cours  de l a  première quinzaine de mars. Comme pour M. ruficauda, l e  

développement l a r v a i r e  e s t  t r è s  rap ide  à p a r t i r  du s t ade  II e t  l a  l a r v e  de d e r n i e r  

s t a d e  peut  ê t r e  obtenue dans un minimum de 12 jou r s ,  au  cours  de t r o i s  mues rappro- 

chées.  

Le genre MaZZophora semble donc c a r a c t é r i s é  pa r  un développement l a r v a i r e  

p l u s  cour t  que c e l u i  de Promchus (un an au  l i e u  de deux) e t  un nombre de mues l a r -  

v a i r e s  i n f é r i e u r  ( 2  a u  l i e u  de  4 ) .  

B - D é v e 1 O p p e m e n t 1 a r v a i r e d e Machimus rusticus 

a )  Condit ions expérimentales  : 

1000 l a r v e s  i s s u e s  d 'oeufs  é c l o s  au  l a b o r a t o i r e  ( c f .  l e  début de ce  c h a p i t r e  

p.  5 ) ont  é t é  u t i l i s é e s .  Au début de 1' expérimentation, l e s  l a r v e s  sont  p lacées  pa r  

groupe de 20 dans 50 p i l u l i e r s  en p l a s t i q u e  contenant  chacun 15 cm3 de t e r r e  e t  2 l a r -  

ves de ~ o l é o p t è r e s  Scarabeidae (Wiodonta aquiilcr) ou CurcuZionidae. Tous l e s  c inq 



j ou r s ,  l e  mi l i eu  d 'é levage  e s t  renouvelé*. A p a r t i r  du s t a d e  III, l e s  l a r v e s  d t A s i l i -  

des  sont séparées  e t  p l acées  individuel lement  dans l e s  p i l u l i e r s .  

Deux l o t s  de p i l u l i e r s  sont à d i s t i n g u e r  : 

1 /  J f a i  essayé,  pour l e  premier ,  de r e c o n s t i t u e r  t r ès  approximativement, au l a b o r a t o i -  

r e ,  l e s  condi t ions  c l imat iques  n a t u r e l l e s ;  pour c e l à ,  l e s  l a r v e s  sont  maintenues : 

- 4 mois (du l e r  j u i l l e t  à l a  f i n  octobre 1976) à l a  température ambiante du labo- 

r a t o i r e  ( e n t r e  25' e t  22') ; 

- 1 mois (novembre) à l ' é t u v e  pendant l e q u e l  l a  température s u b i t  une b a i s s e  pro- 

g re s s ive  de 22' à 6'; 

- 2 mois (décembre e t  j a n v i e r  1977) à 6', température e n r e g i s t r é e  à l a  même pér io-  

de dans l a  s t a t i o n  du Caramy, dans l e  s o l ,  à 20 cm de profondeur.  

- 1 mois ( f é v r i e r )  à l ' é t u v e ;  au  cours  de c e t t e  pér iode ,  l a  température e s t  augmen- 

t é e  lentement de 6' à 25'; 

- 2 25' à p a r t i r  du 9ème mois (mars) .  

2 /  Le second l o t  e s t  maintenu à l a  température du l a b o r a t o i r e  (22-25'). Apr?s 9 mois 

( f i n  mars 1977),  l e s  l a r v e s  sont  soumises accidentel lement  à une cour t e  pér iode de 

f r o i d ,  15 jou r s  à 13' environR*. Après c e t t e  pér iode ,  l e s  l a r v e s  re t rouvent  l a  tempé- 

r a t u r e  du l a b o r a t o i r e .  

b )  R é s u l t a t s  : 

I l s  sont  p ré sen té s  dans l e  t a b l e a u  4 e t  l e s  f i g u r e s  19, 20, 21,  22). 

1/  Les mues. 

Le développement postembryonnaire de M. r~lsticus s'accompagne d'un nombre 

re la t ivement  important de mues l a r v a i r e s  : 6 dans l a  p lupa r t  des  cas  mais ce nombre 

e s t  s izscept ible  de p r é s e n t e r  quelques v a r i a t i o n s  l i c e s  sans doute aux condi t ions  

d 'é levage ,  d ' a l imen ta t ion  ou à des acc iden t s  i nd iv idue l s  de développement. A ins i ,  

des mdes supplémentaires sont  p a r f o i s  cons t a t ées  chez l e s  l a r v e s  parvenues au de rn i e r  

s t ade  sans q u ' i l  y a i t ,  pour a u t a n t ,  un changement de t a i l l e  ou de poids.  

2/ Le; s t ades  l a r v a i r e s .  

La r é p a r t i t i o n  des l a r v e s  de M. rusticus 2 a r  ensembles de t a i l l e s  d i f f é r en -  

t e s  permet de me t t r e  en évidence p l u s i e u r s  sommets correspondant aux d i f f c r e n t s  s t ades  

du développement (F ig .  1 9 ) .  Les l a r v e s  d'un même s t a d e  ne  sont  cependant jamais rigou- 

R Cf. annexes : méthodes d 'é levages .  

RR Baisse de température provoquée par  un arrêt de fonctionnement des i n s t a l l a t i o n s  
de chauffage. 
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Figure 19 - Evolution de l a  t a i l l e  d'une population de 32 l a rves  de Machimus rusticus * 
suivie  de l a  l a rve  néonate (1) jusqu'au dernier  stade l a rva i r e  ( V I I )  

Abscisses : longueur du corps exprimée en mill imètres (ces longueurs sont groupées en 
c lasses  de 0 , g ' m m )  

Ordonnées : nombre d ' individus dans chaque c lasse  de t a i l l e .  
Les t r a i t s  vert icaux interrompus indiquent l a  valeur moyenne de l a  longueur des larves  
pour chaque stade ( c f .  Tabl. 4) .  

reusement de l a  mgme t a i l l e  e t  s e  r épa r t i s s en t ,  pour chaque s tade ,  autour d'une valeur 

moyenne. Sur l a  f igure  19, ce r t a i n s  sommets sont bien individual isés ,  par contre l e s  

stades 1 e t  II sont confondus; nous avons vu cependant, au début de ce chapitre,  que 

des différences morphologiques e t  anatomiques importantes permettaient de l e s  d i f fé -  

rencier  sans e r reur  possible.  

La croissance l a r v a i r e  de M. rusticus e s t  donc ca rac té r i sée  par 7 stades 

d i s t i nc t s .  

3/ Croissance l i néa i r e .  

Les téguments des l a rves  d lAs i l ides  ne sont pas s c l é r i f i é s  mais possèdent 

cependant une cu t icu le  r ig ide  e t  peu extensible.  La longueur de l 'animal ne subi t  

f N'ont é t é  p r i s e s  en compte dans l ' é tabl issement  de ce diagramme que des larves  ayant 
a t t e i n t  l e  s tade  V I  e t  V I I ,  c 'est-à-dire 32. Ce c h i f f r e  montre l a  morta l i té  t r è s  
élevée qui ex i s t e  chez l e s  premiers stades l a rva i r e s ,  1000 la rves  néonates avaient 
é t é ,  en e f f e t ,  u t i l i s é e s  au début de l 'expérimentation. 



x : l i n i i t e s  de confiance supér ieures  e t  i n f é r i e u r e s  

Tableau 4 

Poids moyen des l a r v e s  

pour chaque s t a d e  (mg)  

O ,  O ~ O *  

0 , 0 3 5 ~  

1,73 $1 0,38 

8,84 2 0,68 

26,'84 2 3,83 

53,86 2 6,47 

1 1 8 ~ 9 5  2 4,85 

donc, e n t r e  deux mues success ives ,  que de t r è s  f a i b l e s  accroissements  pouvant ê t r e  

Longueur moyenne 
des l a r v e s  

pour chaque s t a d e  (mm) 

1,825 
(1,786 - 1,864)' 

2,244 
(2,179 - 2,309) 

4,762 
(4,436 - 5,088) 

8,950 
(8,719 - 9,181) 

12,629 
(12,332 - 12,926) 

16,126 
(15,563 - 16,689) 

20,093 
(19,701 - 20,485) 

S tades  l a r v a i r e s  

I 

II 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

estim6s chez l e s  l a r v e s  e t  se lon  l e s  s t ades  e n t r e  0,5 e t  1 mm. 

On o b t i e n t  a i n s i ,  chez M. r u s t i c u s ,  une c ro i s sance  l i n é a i r e  t r è s  nettement 

d i scon t inue ,  en "marches d ' e s c a l i e r " ,  c a r a c t é r i s t i q i l e  de l a  p lupa r t  der, Arthropodes 

(F ig .  20 ) .  Cependant, j e  n ' a i  pas  mesuré individuel lement  l a  c ro issance  de chaque l a r -  

ve au début e t  à l a  f i n  de chaque s t a d e  e t  j e  n ' a i  tenu compte, pour l ' é t ab l i s semen t  

Durées des s t ades  

de l a  courbe, que des va l eu r s  moyennes de l ' ensemblr  de l a  popula t ion  2 chaque s tade .  

Durées 
minimales 

( j o u r s  

8 à 9  

4 2 5  

4 à 5  

5 à 6 

5 à 6 

12 

1 7 o à . 1 8 0  

Dans ces  cond i t i ons ,  il ne m'est  pas p o s s i b l e  de d i r e  s i  ce type  de c ro issance  s 'ap-  

Durées 
maximales 

- 

2 0 2 3 0  
j ours  

1 mois 

2 mois 

2 mois 

9 mois 

8 È i g  
mois 

parente  p lus  au  type  de Carausius rnorosus, où ne s e  p rodu i t  aucun changement de l a  

longueur de l ' an ima l  e n t r e  deux mues success ives ,  ou à c e l u i  de GerKs l a c u s t r i s  (ex- 

uv ia t ion  s u i v i e  d'un té lescopage  des segments abdominaux), t ous  deux d é f i n i s  pa r  JOLY 

(in GRASSE, 1977). Il e s t ,  de t o u t e  fason ,  d i f f é r e ' l t  de c e l u i  qui  c a r a c t é r i s e  c e r t a i -  

nes  l a r v e s  d'Holométaboles, en p a r t i c u l i e r  de Dip tè re s  ou d'Hyménoptères, dont l e s  tc- 

a Ces deux va l eu r s  ont  é t é  obtenues en e f f e c t u a n t  l a  moyenne des poids de 100 ind iv i -  
dus. Pour l e s  l a r v e s  de s t a d e  II, l a  même opéra t ion  a  é t é  e f f e c t u é e  24h ap rès  l a  pre- 
mière mue l a r v a i r e ,  avant t o u t e  p r i s e  de  n o u r r i t u r e .  



Fig. 20 - Croissance l i n é a i r e  d'une popula t ion  de l a r v e s  de Machimus rusticus. 
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guments sont  mous e t  é l a s t i q u e s ,  e t  qu i  montre une c ro issance  l i n é a i r e  continue. 
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La f i g u r e  21 montre que l 'augmentat ion de t a i l l e  s ' e f f e c t u e  de façon régu- 

l i è r e  d'un s t a d e  à l ' a u t r e .  

4/ Croissance pondérale .  

E l l e  s u b i t  des v a r i a t i o n s  p l u s  importantes  que l a  c ro issance  l i n é a i r e .  Comme 

on l e  cons t a t e  souvent chez l e s  Holométaboles, des  b a i s s e s  de poids appara issent  sou- 

vent  au moment des  mues; a i n s i  une diminution de poids ( c f .  Tableau 4) e s t  observge 

e n t r e  l e s  l a r v e s  1 e t  II, Des remarques iden t iques  peuvent ê t r e  f a i t e s  à des s t ades  

u l t é r i e u r s  du développement. Le r e j e t  de l ' exuv ie  , au  moment de l a  mue, e s t  sans dou- 

t e ,  en p a r t i e ,  à l ' o r i g i n e  de c e t t e  p e r t e  de poids.  

La comparaison des  courbes de c ro issances  l i n é a i r e  e t  pondérale (b'ig. 21 ) 

permet l e s  remarques su ivan te s  : 



- a u  début du développement ( s t a d e s  1, II, III), l 'augmentat ion de t a i l l e  e s t  p lus  

grande que l 'augmentat ion de poids ;  

- l e s  deux courbes sont  p l u s  ou moins p a r a l l è l e s  pour l e s  s t ades  I V  e t  V;  

- pour l e  s t a d e  V I ,  l 'augmentat ion de t a i l l e  e s t  p l u s  f a ib l e  que l 'augmentat ion de 

poids.  

. 21 - Courbes des c ro i s sances  l i n é a i r e  e t  pondérale  des  l a r v e s  de M. rusticus, 

é t a b l i e s  à p a r t i r  des  va l eu r s  moyennes des  longueurs  e t  des  poids.  

- c ro i s sance  l i n é a i r e  : courbe en t r a i t  i-nterrompu. Abscisses : stades; 
ordonnées : longueur ( é c h e l l e  de gauche) . 

- c ro i s sance  pondérale  : courbe en t r a i t  p l e i n .  Abscisses : stases; 
ordonnées : poids ( é c h e l l e  de d r o i t e ) .  



5/ Durée des s t ades  l a r v a i r e s .  

E l l e  e s t  indiquée dans l e  t a b l e a u  4. On cons t a t e  a i n s i  que, dans l e s  condi- 

t i o n s  l e s  p l u s  favorables ,  l e  développement es-t t r è s  r ap ide  jusqu 'au s t a d e  V I 1  exclu; 

l a  durée minimale de chacun des s i x  premiers  s t ades  s e  s i t u a n t  e n t r e  4 e t  12 jou r s ,  

1 'ensemble correspond donc à 40 jou r s  environ.  On observe, en e f f e t ,  dès l e  début du 

mois d 'août  ( l e  6 e t  l e  8 ) ,  l ' a p p a r i t i o n ,  dans l e  mi l i eu  d 'é levage ,  des premières l a r -  

ves de s t a d e  V I 1  ( 5 ind iv idus )  . 

Pour des  r a i s o n s  que j e  n ' a i  pu d é f i n i r  avec p r é c i s i o n ,  t o u s  l e s  ind iv idus  

ne su ivent  pas  l e  même rythme de c ro issance  e t  des  l a r v e s  de s t a d e  II à V peuvent 

a v o i r  une durée p l u s  longue d'un ou deux mois. Du f a i t  de c e t t e  c ro issance  i r r é g u l i è -  

r e ,  l a  présence d ' i nd iv idus  de t a i l l e s  t r è s  d i f f é r e n t e s  e s t  f réquente  au  cours des pre- 

mières phases du cyc le  l a r v a i r e .  Ce t t e  hé té rogénéi té  diminue pa r  l a  s u i t e . a u  cours  du 

développement; en e f f e t ,  ap rè s  4 mois d 'é levage ( f i n  oc tob re ) ,  t o u t e s  l e s  l a r v e s  sont  

parvenues au  s t a d e  V I  ou V I I .  

J ' a j o u t e r a i  quelques remarques concernant c e s  deux d e r n i e r s  s t ades  l a r v a i r e s  : 

- l a r v e s  V I  : à température cons tan te  de 25', l a  durée d l in te rmue peut ê t r e  rap ide ,  12 

jours  environ,  mais comme dans l e s  s t ades  précédents ,  des  pér iodes  p l u s  longues, de 

l ' o r d r e  de p l u s i e u r s  semaines, sont  p a r f o i s  observées chez c e r t a i n s  ind iv idus .  P lacées  

à des températures  p l u s  bas ses  ( a u  début de novembre 1976, c f .  p.48 ) ,  ces  l a r v e s  f 

présenten t  un a r r ê t  complet du développement q u i  va s e  poursuivre pendant p l u s i e u r s  

mois e t  qu i  n ' e s t  pas  interrompu p a r  l ' é l é v a t i o n  de l a  température (25') au début de 

mars 1977. 

- l a r v e s  V I 1  : t o u t e s  l e s  l a r v e s  mani fes ten t  à p a r t i r  de ce  s t a d e  un arrêt de dévelop- 

pement prolongé. Ce comportement c a r a c t é r i s e  de l a  même façon l e s  ind iv idus  précoces 

apparus dès l e  mois d 'août  e t  ceux, p l u s  t a r d i f s ,  qu i  a t t e i g n e n t  c e  s t a d e  seulement en 

octobre ou novembre. Ces l a r v e s  cont inuent  à s e  déplacer  mais ces sen t  pratiquement de 

s e  n o u r r i r .  Le métabolisme e s t  r a l e n t i  e t  des  b a i s s e s  s e n s i b l e s  de poids sont  enregis-  

t r é e s  chez l e s  i nd iv idus  en f i n  de s t a d e  ( V I I ) .  La m o r t a l i t é  e s t  a l o r s  assez  é levée  e t  

p l u s i e u r s  i nd iv idus  meurent, s o i t  p a r a s i t é s  p a r  des  Nématodes, s o i t  dévorés pa r  l e s  
f* l a r v e s  de Scambeidae p lacées ,  comme n o u r r i t u r e ,  dans l e  mi l i eu  d 'é levage . 

-- 
R Parmi ce deuxième l o t  de l a r v e s  p lacées  dans ces  condi t ions ,  4 seulement E ta i en t  

encore au s t a d e  V I .  

RJc Les condi t ions  d 'é levage,  en p a r t i c u l i e r  l e  f a i b l e  volume de t e r r e  u t i l i s é e ,  sont  
peut -ê t re  l a  cause de c e t t e  m o r t a l i t é .  



Les l a r v e s  de s t ade  V I 1  ayant survécu ( a u  nombre de 8 )  présenten t  finalement 

dans l a  deuxième quinzaine d ' a v r i l  1977 l e s  premiers s ignes  de nymphose. La phase nym- 

phale  e s t  en e f f e t  précédée d 'une pér iode  d ' i n a c t i v i t é  e t  d ' immobilité presque t o t a l e .  

P lacées  à l a  su r f ace  du s u b s t r a t ,  l e s  l a r v e s  sont  incapables  d 'y  péné t r e r .  L'aspect 

e x t é r i e u r  s e  modif ie ,  l a  l a r v e  s e  c o n t r a c t e  e t  acqu ie r t  une forme t r apue  e t  a r rond ie  

t r è s  c a r a c t é r i s t i q u e  (F ig .  11; 4 ) .  Ce changement de forme a d é j à  é t é  s igna lé  par  MELIN 

(1923) : "during t h i s  pe r iod  t h e  l a r v a  o f t e n  c o n t r a c t s  i t s e l f  so t h a t  it becomes more 

o r  l e s s  l i k e  a  b a r r e l " .  

C e t t e  pér iode  de prénymphose e s t  v a r i a b l e  se lon  l e s  espèces,  d 'une à deux 

semaines en généra l ,  e l l e  a t t e i n t  v ingt  j ou r s  chez M. rusticus.  

3 - DEVELOPPEMENT NYMPHAL 

Les données de l a  l i t t é r a t u r e  concernant l e  développement nymphal ind iquent  

une durée e n t r e  14  e t  50 jours  se lon  l e s  espèces.  Des v a r i a t i o n s ,  de l ' o r -  

d r e  d'une à deux semaines, peuvent cependant a p p a r a î t r e  chez une même espsce. 

Chez M. rust icus,  l a  durée du développement nymphal e s t  de 1 4  à 16 jours  

pour des i nd iv idus  p l acés  à 25O, de 30 à 32 jours  pour des nymphes conservées à l a  

température du l a b o r a t o i r e  (20' ) . A 20-22', j  ' a i  également noté  pour d ' a u t r e s  espèces : 

Neornochtherus aquitanus : 25 jours  

Neornochtherus confusus : 20-25 jou r s  

!&chimus pilipes : 19-26 jours  

Ho Zopogon vazustus : 23 jours  

Das ypogon diadem : 27 jou r s  

Les éc los ions  imaginales  de M. rusticus s e  sont  échelonnées,  pour l e s  deux 

l o t s  d ' i nd iv idus ,  du 29 a v r i l  au  31 mai 1977. Les pér iodes  de vol  de c e t t e  espèce,  

dans l a  s t a t i o n  du Caramy, sont  comprises pour l far in6e 1976 e n t r e  l e  5 juin e t  l e  15 

Il appa ra î t  qu 'au l a b o r a t o i r e ,  l e  cyc le  Je  développement de M. rusticus 

peut s ' é t a b l i r  s u r  une pér iode  de 10 à 11 mois, au  moins pour une p a r t i e  de l a  po- 

pu la t ion .  Nous avons vu, en e f f e t ,  que t o u t e s  l e s  l a r v e s  de s t a d e  V I  qu i  ava ien t  

survecu ont donné na issance  à des a d u l t e s  en mai 1377, s eu le s  qua t r e  l a r v e s  de s t ade  

V I  ne sont  pas  a r r i v é e s  à matu r i t é .  



On peut  s e  demander, comme pour t o u s  t ravaux r é a l i s é s  en l a b o r a t o i r e ,  s i  l e s  

condi t ions  expérimentales  correspondent vér i tablement  aux exigences écologiques natu- 

r e l l e s .  En e f f e t ,  s i  j ' a i  essayé de conserver  un mi l i eu  édaphique proche du mi l i eu  na- 

t u r e l  e t  de r e c r é e r ,  en p a r t i e ,  l e s  mêmes condi t ions  de température,  il e s t  c e r t a i n  

que l ' a p p o r t  d'une n o u r r i t u r e  abondante e t  l ' é l i m i n a t i o n  des préda teurs  ont  modifié,  

dans une c e r t a i n e  mesure, l 'environnement b i o t i q u e  de ces  l a r v e s .  Au l a b o r a t o i r e ,  un 

a u t r e  f a c t e u r  semble p l u s  pa r t i cu l i è r emen t  i n t e r v e n i r  sur l a  durée du cyc le  de déve- 

loppement de c e t t e  espèce; il s ' a g i t  de l 'arrêt  de c ro issance  p l u s  ou moins prolongé 

des l a r v e s  V I  e t  V I I ,  a r r ê t  f a c u l t a t i f  pour l e s  premières ,  o b l i g a t o i r e  pour l e s  secon- 

des.  

Pour l e s  l a r v e s  de s t a d e  V I ,  c e t  arrêt peut  s ' exp l ique r  de l a  manière su i -  

vante  : ou bien l e s  condi t ions  de mi l i eu  sont  favorables  e t  l e s  l a r v e s  s e  t ransforment  

rapidement en l a r v e s  V I I ,  en deux à t r o i s  semaines (12 jou r s  au  moins) ou b ien  e l l e s  

ne parviennent  pas  à muer avant  l a  pér iode  de f r o i d  e t  l e u r  développement'se t rouve  

a l o r s  bloqué au  s t a d e  V I  pour p l u s i e u r s  mois ( ~ i ~ .  22; 1 ) .  Ce f u t  l e  cas  pour l e s  4 

l a r v e s  qui  n ' ava i en t  pu muer avant  novembre 1976, pér iode  à l a q u e l l e  l a  température 

a v a i t  é té  aba i s sée ,  e t  q u i  é t a i e n t  encore en v i e  au printemps e t  au  début de l ' é t é  

1977, t o u j o u r s  a u  s t a d e  V I .  

Il e s t  vraisemblable  que c e t  a r r ê t  de c ro i s sance  e s t  dû en grande p a r t i e  3 

une dé f i c i ence  a l imen ta i r e ;  en e f f e t ,  j l a i  pu cons t a t e r  pour ces  qua t r e  ind iv idus  que 

l e s  l a r v e s  de Coléoptères  u t i l i s é e s  normalement comme n o u r r i t u r e  n ' é t a i e n t  pas dévorées. 

Malheureusement, ce s  q u a t r e  l a r v e s  sont  mortes à l a  f i n  de l ' é t é  1977 e t  il 

ne m'a pas é t é  p o s s i b l e  de s a v o i r  s i  l e u r  évolu t ion  s e  s e r a i t  poursuivie .  Cependant, 

l a  r é c o l t e  dans l a  s t a t i o n  du Caramy ( c f .  c h a p i t r e  III), au  cours  des mois d ' h i v e r  e t  

de printemps, de l a r v e s  de M. rusticus à p l u s i e u r s  s t ades  de c ro issance  ( s t a d e  V I 1  

pr incipalement  m a i s  a u s s i  s t a d e s  I V ,  V e t  VI)  me permet de conclure que l e s  expérimen- 

t a t i o n s  r é a l i s é e s  a u  l a b o r a t o i r e  correspondent ,  en p a r t i e ,  au  cyc le  n a t u r e l  de c e t t e  

espèce. Ces r é c o l t e s  indiquent  également que, dans l a  na tu re ,  en p l u s  des l a r v e s  

de s t ade  V I ,  d ' a u t r e s  ind iv idus  p l u s  jeunes, s t ades  I V  e t  V,  son t  encore p ré sen t s  

dans l e  s o l  ap rè s  un premier h ive r .  En d é f i n i t i v e ,  selon t o u t e  vraisemblance, l a  

p lupa r t  des ind iv idus  doivent  achever l e u r  c ro issance  en un an  t a n d i s  qu'une f rac-  

t i o n  de l a  populat ion prolonge son développement d'une période complémentaire d'une 

année ou peut -ê t re  même davantage. 

S i ,  chez l e s  l a r v e s  de s t a d e  V I ,  une n o u r r i t u r e  i n s u f f i s a n t e  e s t  l a  cause de 

l ' a r r ê t  momentané de l a  c ro i s sance ,  il n ' e s t  pas  p o s s i b l e  actuel lement ,  pour l e s  l a r -  

ves V I I ,  de p r é c i s e r  l e s  f a c t e u r s  à l ' o r i g i n e  de l e u r  phase de repos prolongé. Par con- 

t r e ,  il s ' e s t  avéré  qu'une b a i s s e  de température ( 6 ' )  e s t  ind ispensable  pour interrompre 

c e t t e  pér iode.  En e f f e t ,  s i  nous considérons l e  premier l o t  de l a r v e s  p lacées  dans l e s  



condi t ions  semi-naturel les  (F ig .  22; 1 ,  21, on remarque que l a  nymphose a eu  l i e u  dans 

l a  deuxième quinzaine d ' a v r i l  1977, c ' es t -à -d i re  deux mois après  l a  f i n  de l a  pér iode  

de f r o i d  e t  l ' é l é v a t i o n  p rog res s ive  de l a  température ( f i n  f é v r i e r ) .  Ce phénomène e s t  

encore p l u s  s i g n i f i c a t i f  chez l e s  l a r v e s  du deuxième l o t ,  soumises tardivement ( f i n  

mars, début a v r i l )  à une b a i s s e  de température e t  dont l a  nymphose e s t  apparue presque 

a u s s i t ô t  ap rè s  ( f i n  a v r i l )  (Fig.  22; 3 ) .  La durée de c e t t e  pér iode  de f r o i d  i n t e r v i e n t  

a u s s i  dans l a  durée du développement. On c o n s t a t e ,  en e f f e t ,  chez l e s  l a r v e s  du pre- 

mier l o t ,  maintenues à basse  température pendant dedx à t r o i s  mois, que l a  phase nym- 

phale  e s t  t a r d i v e  e t  n ' appa ra î t  que deux mois ap rè s  l l é l é v a t i o n  de l a  température.  La 

nymphose su rv i en t  p l u s  rapidement  ( t r o i s  semaines a p r è s )  chez l e s  ind iv idus  du deuxiè- 

me l o t  soumis à une t r è s  cour te  pér iode  de f r o i d .  

Il f a u t  remarquer, en d é f i n i t i v e ,  que l e s  l a r v e s  V I 1  de M. r u s t i c u s  semblent 

peu ex igean te s  vis-à-visdes cond i t i ons  de température puisque, p lacées  dans des condi- 

t i o n s  d 'é levage  t r è s  d i f f é r e n t e s  (deux mois à 6' pour l e  premier l o t ,  15 jours  à 1 3 O  

pour l e  second),  e l l e s  s e  sont  néanmoins nymphosées à 15 j ou r s  d ' i n t e r v a l l e  seulemerit. 

Les modal i tés  du développement préimagina1 de M. r u s t i c u s  s e  retrouvent-  

e l l e s  chez d ' a u t r e s  AsiZi&e ? Les t r o i s  espèces p~~écédemment s igna lées  ( c f .  p. 47 ), 

bien  qu 'appartenant  à l a  sous-famille des  AsiZinae, p résenten t  un cyc le  t r è s  d i f f é -  

r e n t  de c e l u i  de M. r u s t i c u s .  I l  semble probable que de t e l l e s  d i f f é r ences  e x i s t e n t  

également e n t r e  l e s  espèces de l a  région é tud iée .  

En e f f e t ,  j ' a i  essayé à p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,  en é l evan t  des l a r v e s  de Steno- 

pogon sp .  à d i f f é r e n t e s  températures ,  d ' o b t e n i r  l a  d e r n i è r e  phase du développement 

l a r v a i r e  a i n s i  que l e s  mues nymphales e t  imaginales mais sans jamais y pa rven i r ,  des 

f a c t e u r s  a u t r e s  que l a  température i n t e rvenan t  selon t o u t e  vraisemblance. De même, 

nous verrons ( c f .  c h a p i t r e  III) qu'Andrenosoma atra e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  deux pér io-  

des  de vol  annuel;  il e s t  donc probable que c e t t e  p a r t i c u l a r i t é  e s t  c o r r é l a t i v e ,  au 

moins pour une p a r t i e  de l a  popula t ion ,  d% cycle  de développement d i f f é r e n t  de ce- 

l u i  de M. r u s t i c u s .  

5 - CONCLUSION 

Les A s i l i d e s  sont  répandus dans l e  monde e n t i e r  e t  l e u r s  l a r v e s  occupent des 

mil ieux t r è s  v a r i é s  : s o l ,  a r b r e s  morts,  t i g e s  mortes de bambous (dans l e  genre Hype- 

r e c h i a ) .  Ces p a r t i c u l a r i t é s  on t  vraisemblablement 2es conséquences b io logiques  impor- 

t a n t e s  e t  i n f l u e n t  s u r  l a  durée du développement. 

D 'au t res  f a c t e u r s ,  en p a r t i c u l i e r  des  f a c t e u r s  a l imen ta i r e s ,  i n t e rv i ennen t  

aus s i  au niveau de l ' e s p è c e  e t  peuvent prolonger  l e  c ro issance  d'une ou p l u s i e u r s  an- 
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Fig.  22 - Cycle b io logique  de Machimus rusticus. 

1 : Durée du cyc l e  e t  évo lu t ion  des d i f f é r e n t s  s t a d e s .  
2 e t  3 : Représenta t ion  s i m p l i f i é e  de l a  durée des s t a d e s  du développement; 2 : l e s  l a r v e s  son t  p l acées  dans 
des cond i t i ons  d 'é levage semi-nature l les  (schéma correspondant à l a  f i g u r e  1 )  - 3 : l e s  l a r v e s  son t  soumises 
à une cour t e  pér iode  de f r o i d  ( s t  : s t ade ;  M : mois; T : tempéra ture) . (Desçin  : P. LEGIER). 



nées (cas des larves  de M. r u s t i cus  e t  de cer ta ines  larves  de Stazopogon sp. conser- 

vées au laboratoi re  pendant t r o i s  ans e t  demi ).L'importance de ce  dernier  facteur  e s t  

grande e t  il pourra i t  ê t r e  à l ' o r i g ine  des var ia t ions  constatées par fo i s  dans l e s  po- 

pulations dlAsil ides.  Ainsi,  Heteropogon manicatus, r a r e  en 1950, e s t  devenue une es- 

pèce abondante en 1951 puis s ' e s t  r a ré f iée ,  d isparaissant  presque complètement en 1952 

e t  1953 (TIMON-DAVID, 1953). 

Nos connaissances sur  l a  b iologie  l a r v a i r e  des AsiZidae n'en res ten t  pas 

moins t r è s  fragmentaires e t  de nouvelles recherches sont nécessaires pour avoir  

une idée d'ensemble sur  l e u r  développement. 

Il apparaî t  que l e s  t r o i s  sous-familles d'AsiZi&e étudiées  r e s t en t  bien in- 

dividualisées auss i  bien au stade l a r v a i r e  que nymphal e t  cela,  malgré l a  grande di- 

ve r s i t é  morphologique observée chez l e s  l a rves  e t  l e s  nymphes. 

La diagnose spécifique n ' e s t  pas toujours possiblk au se in  des sous-familles 

mais il e s t  permis de penser, en ra ison des observations r éa l i s ée s  sur l e s  14 espèces 

c i t é e s  dans ce  chapi t re ,  qu'une étude plus  approfondie de ce r ta ins  stades préhaginaux,  

en pa r t i cu l i e r  des l a rves  néonates, permettra une meilleure reconnaissance des espèces. 

Il importe auss i  que l e s  données morphologiques e t  anatomiques soient  complé- 

t é e s  par  des études biologiques e t  écologiques. Les différences constatées dans l a  du- 

rée  du développement, en t re  l e s  l a rves  de Machimus m s t k u s ,  Stenopogon s p . ,  Prormchus 

yesonicus e t  l e s  espèces du genre MaZZophora, montrent q u ' i l  n'y a pas un schéma de 

développement valable pour l'ensemble du groupe e t  font  apparaî t re  l a  nécess i té  de 

t e l l e s  recherches. 



CWITRE I I  

NUTRITION CHEZ LES ASXLIDAE 

1 NTRODUCT 1 ON 

Les AsiZidae à l'état adulte sont des prédateurs vivant aux dépens d'autres 

Insectes qu'ils capturent au vol. Leur voracité, la puissance de leurs attaques et 

les dommages qu'ls causent souvent à d'autres Insectes (aux Abeilles en particulier) 

ont depuis longtemps attiré l'attention de nombreux naturalistes. En fait, la plupart 

des données bibliographiques concernent les proies et leur diversité mais les obser- 

vations relatives au comportement alimentaire des imagos et, à plus forte raison, à 

celui des larves demeurent très fragmentaires, C'est pourquoi une partie de mes re- 

cherches est orientée vers l'étude de leur comportement trophique. 

Les moeurs alimentaires des larves sont étudiées dans la première partie de 

ce chapitre. Les observations que j'ai pu faire concernent les larves néonates ainsi 

que les autres stades préimaginaux. 

La deuxième partie du chapitre est consacrée à l'étude de la prédation des 

imagos, plus particulièrement aux problèmes relatifs à l'immobilisation et à l'inges- 

tion de la proie lors de la prise de nourriture. 

1 - ANALYSE ECWHYSIOLOGIQUE DE LA NUTRITION DES LARVES 

Si les imagos sont connus depuis longtemps pour leurs moeurs prédatrices, 

on constate, depuis les premières observations de FRISCH (1721) ,  que l'unanimité est 

loin d'être faite sur le comportement trophique des stades immatures. Pour certains 

auteurs : MALLOCH (1917), DAVIS (1919), DANIELS (1966), CLEMENTS et BENNETT (1969), 

TSACAS et al. ( 1970), KNUTSON ( 1972), les larves d' Asilides font preuve indiscutable- 

ment d'instincts carnivores (KNUTSON donne une liste complète de ces dernières) mais 

ce comportement a été signalé chez des espèces africaines, australiennes ou amiricai- 

nes qui se nourrissent aux dépens de larves de Coléoptères (~carabeidae) et dlHymé- 

noptères (Xy Zocopa sp. ) . 



Pour l e s  l a r v e s  d l A s i l i d e s  de l a  zone palGarct ique,  l e  mode de n u t r i t i o n  

carn ivore  n ' a  pas  é t é  démontré avec c e r t i t u d e  e t  l e s  observa t ions ,  bien que nombreu- 

s e s  (PERRIS, 1871 ; XAMBEU, 1903; VERRALL, 1909; KLEINE, 1909; ESIPENKO, 1 9 6 7 ) ~  de- 

meurent incomplètes e t  ne concernent que q u a t r e  espèces i s o l é e s .  Cependant, c e r t a i n s  

a u t e u r s  (DUFOUR, 1850 a ;  MELIN, 1923; HULL, 1962), met ten t  en doute l ' e x i s t e n c e  d'un 

t e l  mode d ' a l imen ta t ion  e t  a t t r i b u e n t  aux l a r v e s  des  A s i l i d e s  pa l éa rc t iques  un r é g i -  

me phytophage, xylophage ou saprophage. 

1 - NUTRITION CHEZ LES LARVES DES STADES 1 ET CI DE MACHIMUS RUSTICUS 

A -  L a r v e s  d e  s t a d e  1 

Histo-ique : 

En cons idérant  l 'ensemble des observa t ions  s e  rappor tan t  à l ' a l i m e n t a t i o n  

des l a r v e s  d l A s i l i d e s ,  on remarque que l a  p l u p a r t  d ' e n t r e  e l l e s  concernent des l a r -  

ves  matures.  Le mode d l a l imen ta t ion  chez l e s  l a r v e s  des premiers s t ades  e t  chez l e s  

néonates  en p a r t i c u l i e r  n ' e s t  connu que pour qua t r e  espèces dont t r o i s  appartenant  

au mêxe genre.  Ces observa t ions  s e  r édu i sen t  aux t r , ~ v a u x  de COPELLO (1927, 1942) e t  

de 1.2, DE CROUZEL ( 1965) s u r  MaZZophora ruf ieauda,  de CLEMENSS e t  BENNETT ( 1969) 

su r  MczZZophora media, de KNUTSON ( 1572) su r  MaZZoph7ra sp. ,  de KINOSCIIITA (1940) à 

propos de Promchus  yssonicus.  

a )  Conditions expérimentales  : 

Les observa t ions  sont  r é a l i s é e s  s u r  l e s  1000 l a r v e s  néonates de M. r u s t i c u s  

u t i l i s é e s  pour l ' é t u d e  du développement l a r v a i r e  (Chapi t re  1, p.47 ) 

Tro i s  s é r i e s  de témoins complètent c e t t e  expérience : 

1 / l è r e  s é r i e  (témoins t ) : 10 p i l u l i e r s  i den t iques  aux précédents ,  pourvus chacun de 

deux l a r v e s  de Coléoptères .  

21 2ème s é r i e  (témoins t2)  : 10 p i l i i l i e r s  p l acés  dans l e s  mêmes condi t ions  mais con- 

t enan t  chacun 20 l a r v e s  néonates  de Maehimuô e t  dépourvus de l a r v e s  de Coléoptères .  

31 3ème s é r i e  (témoins t ) : 20 l a r v e s  néonates  d l A s i l i d e s  sont  p lacées  séparément 
3 

dans 3es p i l u l i e r s  dont l a  t e r r e  a  é t é  remplacée par  quelques morceaux de pap ie r  16- 

gèrement humidif ié ,  c e t t e  s é r i e  ayant  pour t u t  de f a c i l i t e r  l ' obse rva t ion  des l a r v e s  

e t  l e u r  comportement. 

Le t r i  de l a  t e r r e  e t  des  l a r v e s  e s t  e f f e c t u é  t o u s  l e s  c inq  jours .  



b )  Observations : 

Les l a r v e s  néonates  montrent dès  l e u r  éc los ion  une grande a c t i v i t é  e t  une 

extrême a g i l i t é ;  e l l e s  rampent l e  long des  t i g e s  de Graminées e t  a t t e i g n e n t  t r è s  r a -  

pidement l e  s u b s t r a t .  P a r f o i s ,  e l l e s  s e  détachent  de l e u r  support e t  tombent de 2 à 

3 cent imèt res  de hauteur  ( d e s  chutes  p l u s  importantes ,  p l u s i e u r s  cent imèt res  à un mè- 

t r e ,  n 'occasionnent ,  semble-t-i l ,  aucune l é s i o n  apparente) .  Dès l e u r  con tac t  avec l e  

s o l ,  e l l e s  recherchent  act ivement  l e  moyen de s ' y  i n t r o d u i r e ;  dans l e  c a s  d'un t e r -  

r a i n  sablonneux, c inq  à d i x  minutes seulement s u f f i s e n t  pour q u ' e l l e s  d i s p a r a i s s e n t .  

Dans l a  n a t u r e ,  l e s  pontes  s ' e f f e c t u e n t  dans l e s  t i g e s  e t  parmi l e s  f e u i l -  

l e s  de Graminées, e n t r e  30 e t  40 cm au-dessus du s o l ;  l e s  l a r v e s  doivent  donc l ' a t -  

t e i n d r e  dans un d é l a i  t r è s  c o u r t .  

 expérience témoin ( t  ) ne m'a pas  permis de s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  des l a r v e s  
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néonates c a r ,  m i s  à p a r t  quelques ind iv idus  qu i  rampaient l e  long des p a r o i s  du p i lu -  

l i e r ,  l e s  a u t r e s  s e  d i s s imu la i en t  e n t r e  l e s  couches de pap ie r  buvard s e  sous t rayant  

a i n s i  à l ' o b s e r v a t i o n .  

Cinq jou r s  a p r è s  l e  début de l ' expér imenta t ion ,  un premier examen des  p i lu -  

l i e r s  ne m'a appor té  aucune i n d i c a t i o n  nouvel le  : l e s  100 l a r v e s  de Scarabeidae sont  

aisément re t rouvées  e t  examinées à l a  loupe b inocu la i r e .  Cer ta ines  sont  immobiles, 

d ' a u t r e s  au  c o n t r a i r e  t r è s  a c t i v e s  mais on ne décè le  aucune l a r v e  d l A s i l i d e s  f i x é e  

su r  l e u r  tégument. Dispersées dans l a  t e r r e  e t  mêlées aux p a r t i c u l e s  de sab le ,  ce s  

l a r v e s  sont  t r è s  d i f f i c i l e s  l o c a l i s e r ;  e l l e s  ne présenten t  aucune p a r t i c u l a r i t é  s i  

ce n ' e s t  l e u r  apparente  immobilité qu i  c o n t r a s t e  avec l a  grande a c t i v i t é  q u ' e l l e s  

ava i en t  mani fes tée  au moment de l e u r  éc los ion .  

Le comportement des  l a r v e s  témoins ( t  t ) e s t  ident ique  à c e l u i  des  i nd i -  
2' 3 

vidus d é c r i t s  précédemment. 

Nous avons vu que l e s  l a r v e s  p l acées  dans l a  s é r i e  t s ' é t a i e n t  diss imulées 
3 

dès l e  premier jour  parmi l e s  f e u i l l e s  de pap ie r  humide e t  n ' ava i en t  pas  reparu.  O r ,  

au huitiènie jour ,  des  l a r v e s  apparemment de même t a i l l e  r éappa ra i s sen t  dans l e s  p i lu -  

l i e r s  e t  rampent à nouveau sur l e s  p a r o i s .  L'examen minutieux des f e u i l l e s  de papier  

buvard permet de découvr i r  des  exuvies  l a r v a i r e s  (100 p envi ron)  f i chées  dans l e  sup- 

p o r t .  Les l a r v e s  observées l e  hui t ième jour  correspondent donc à un deuxième s t a d e  

dont l ' é t u d e  anatomique e t  morphologique,réal isée dans l e  c h a p i t r e  1,a r é v é l é  l e s  

d i f f é r ences  e s s e n t i e l l e s .  

ac évolution des l a r v e s  néonates  de l a  s é r i e  t en ind iv idus  de s t ade  II 
3 

s ' e s t  déroulée en atmosphère humide e t  sans  aucune n o u r r i t u r e .  Par  conséquent, on 

peut cons idérer  que l e s  l a r v e s  néonates  de M. rusticus ne s ' a l imentent  pas au  cours  

de c e t t e  première phase de l e u r  développement. Des r é se rves  v i t e l l i n e s  importantes ,  



v i s i b l e s  su r  l a  l a r v e  v ivan te  e t  s u r  l e s  coupes, l e u r  confèrent  une couleur  jaune pâ- 

l e  e t  occupent l a  p l u s  grande p a r t i e  du corps .  Ces p a r a i s s e n t  s u f f i s a n t e s  a u  

planidium pour pa rven i r  a u  s t a d e  u l t é r i e u r .  C e t t e  adap ta t ion  ne semble pas p a r t i c u l i è -  

r e  aux A s i l i d e s .  DU MERLE (1972) s i g n a l e  que l e s  jeunes l a r v e s  de ViZZa brwznea ( ~ i p -  

t è r e s ,  BombyZiidae) peuvent,  avant  de r encon t r e r  le i i r  hô te ,  su rv iv re  pendant une ~ 6 -  

r i o d e  t r è s  longue grâce  à l e u r s  g lobules  v i t e l l i n s .  

c )  Discussion : 

Cet t e  absence de n o u r r i t u r e  d ' o r i g i n e  ex te rne  cons t a t ée  chez l e s  l a r v e s  néo- 

n a t e s  de M. rusticus n ' a  jamais é t é  s igna lée  chez l e s  A s i l i d e s  e t  aucune des  observa- 

t i o n s  r e l a t i v e s  aux jeunes l a r v e s  de MaZZophora n i  ; c e l l e s  de P. yesonicus ne f a i t  

é t a t  d 'un c a s  semblable. Les l a r v e s  de MaZZophora sont  en e f f e t  considérées  comme ec- 

t o p a r a s i t e s  de l a r v e s  de Coléoptères  Scarabeidae, c e l l e s  de P. yesonicus comme pr6da- 

t r i c e a  de p e t i t s  Scarabeidae. Cependant, il e s t  poss ib l e  que l e s  observa t ions  des  au- 

t e u r s  américains  r é a l i s é e s  s u r  l e s  jeunes l a r v e s  de MaZZophora sp. correspondent en 

f a i t  des  i nd iv idus  p l u s  âgés  de 2ème stade*. Des d i f f é r e n c e s  b io logiques  c e r t a i n e s  

e x i s t s n t ,  nous l e  verrons par  l a  s u i t e ,  e n t r e  c e s  espèces américaines e t  M. rusticus 

mais la  durée de développement t r è s  brève qu i  c a r a c ~ é r i s e  l e s  l a r v e s  néonates  de c e t -  

t e  d e m i è r e  espèce peut  faci lement  p a s s e r  inaperçue e t  il peut  en ê t r e  de même pour 

MaZZophora. S i  l ' o n  a j o u t e  que chez M.  rusticus l e s  l a r v e s  des l e r  e t  2ème s t ades  ont 

à peu p r è s  l e s  mêmes dimensions e t  que l e u r  dé t e rmi i~a t ion  n é c e s s i t e  1 ' u t i l i s a t i o n  du 

micro:~cope, il e s t  p o s s i b l e  qu'une o'cvervation s u p e ? f i c i e l l e  a i t  e n t r a î n é  chez l e s  es- 

pèces américaines des confusions e n t r e  l e s  deux l a r - r e s  . Pour P. yesonicus , 1 ' absence 

de données p r é c i s e s  s u r  l e  comportement t rophique  des l a r v e s  1 ne m'autor i se  pas  l e s  

mêmes remarques. Quel  peut  ê t r e  l e  r ô l e  des  l a r v e s  iiéonates ? Chez c e r t a i n s  Dip tères ,  

dont l e s  l a r v e s  sont  cons idérées  corrune de v é r i t a b l e s  p a r a s i t e s  (Oncodidae, Sarcopha- 

gidae, Nemestrinidae, BombyZiidae), c e t t e  premisre  6 tape  du développement qu i  peut at- 

t e i n d r e  p lus  d 'un mois chez c e r t a i n s  planidiums de 3ombyZiidae présen te  des  s i m i l i t u -  

des a.Jec M. rus t icus ,  en p a r t i c u l i e r  pour ce qu i  concerne l a  recherche de l ' h ô t e  in-  

dispel lsable  à l a  s u r v i e  de l ' e spèce .  Chez M. rustic;ns il ne semble pas,  a p r i o r i ,  que 

l a  pr6sence d'un hô te  s o i t  néces sa i r e  dans llimmédi:rt puisque c i n q  jours  a p r è s  l e u r  

éc los ion ,  l e s  l a r v e s  sont  t o u j o u r s  l i b r e s ,  immobiles e t  ne p a r a s i t e n t  aucun des Scura- 

beidan, bien que déposées en début d 'expér ience  à l e u r  proximité  immédiate (0 , l  à 1 

cm). J ' a i  pa r  a i l l e u r s  p l acé  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s  dqs l a r v e s  de Machimus s u r  l e  tégu- 

ment du Coléoptère mais l ' A s i l i d e  ne s ' y  main t ien t  :?as e t  aucune f i x a t i o n  n ' a  é t é  

R Aucm dess in  des l a r v e s  de 2ème s t ade  ne f i g u r e  dans l e s  pub l i ca t ions  de COPELLO 
( 1927, 1942).  De même, l e  schéma de l a  l a r v e  néon,%te de MzZlophora media i l l u s t r é  
par  CLEMENTS e t  BENNETT ( 1 969 ) e t  l e s  observat ion;  s ' y  rappor tan t  sont  insuf f j . san ts  
pour déterminer avec c e r t i t u d e  de que l  s t a d e  il s ' a g i t .  



constatée même après c inq ou s i x  jours. 

Il semble donc que chez M. rusticus l e  r ô l e  e s s en t i e l  que doivent remplir 

l e s  l a rves  néonates s o i t  l a  recherche d'un a b r i  dans un dé la i  t r è s  bref .  En e f f e t ,  

dans l a  plupart  des cas ,  e l l e s  a t t e ignen t  rapidement l e  so l  e t  s'immobilisent en t re  

1 e t  2 cm de l a  surface.  Au labora to i re ,  j ' a i  également observé l a  s o r t i e  de quel- 

ques l a rves  de 2ème stade à p a r t i r  des t i g e s  de Graminées à l ' i n t é r i e u r  desquelles 

l e s  femelles avaient  déposé l e u r  ponte, ces l a rves  trouvant sans doute dans ce t  a b r i  

provisoire l e s  condit ions favorables à l e u r  développement. 

B -  L a r v e s  d e  s t a d e  I I  

a )  Observations : 

 expérience témoin t ayant permis de dé f i n i r  avec assez d 'exacti tude l a  
3 

date d 'appari t ion des l a rves  de 2ème s tade  (8  à 9 jours) ,  un deuxième tri des 50 pi-  

l u l i e r s  e s t  ef fectué  au 10ème jour de l 'expérience e t  chaque l a rve  de Scarabeidae e s t  

à nouveau examinée. On remarque c e t t e  fo is-c i  que ce r ta ines  d ' en t re  e l l e s  ( l e  t i e r s  

environ) présentent à l e u r  voisinage une ou plus ieurs  l a rves  d lAsi l ides  dont l ' a spec t  

e s t  ce lu i  des l a rves  néonates mais qui correspondent en f a i t  à des individus de stade 

II ( c f .  exp. tg, p. 61) 

Apparemment immobiles e t  f ixées  à l a  cut icule  externe du Coléoptère, l e s  

l a rves  d 'Asi l ides  sont en r é a l i t é  l i b r e s  sur  l e  tégument e t  aucun point de f ixa t ion  

ne l e s  ra t tache à l ' hô t e .  Les loca l i sa t ions  l e  p lus  souvent observées sont l a  face in- 

fé r i eure  de l'abdomeri ( su r tou t  lorsque celui -c i  e s t  r e p l i é ) ,  du thorax (par t i cu l i è re -  

ment en t r e  l e s  p a t t e s )  ou l e  voisinage de l a  bouche (malgré l a  proximité des pièces 

buccales e t  des mandibules). Ces l a rves  sont l i b r e s  e t  réagissent  immédiatement à l a  

moindre stimulation : e l l e s  qu i t t en t  avec r ap id i t é  l a  surface du corps de l eu r  hôte, 

rampent parmi l e s  so ies  e t  l e s  po i l s  e t  s 'é lo ignent  de quelques mill imètres.  S i  l a  

s t imulation cesse,  l eu r  f u i t e  e s t  de courte durée e t  e l l e s  cherchent à nouveau l eu r  

proie avec v ivac i t é ;  ce l l e -c i  e s t  retrouvée dans 90 % des cas.  

Les l a rves  de Scarabeidae paras i tées ,  au nombre de 31, se  subdivisent en : 

- 2 la rves  vivantes,  t r è s  ac t ives  

- 6 l a rves  mortes mais non décomposées 

- 23 la rves  vivantes mais à un s tade  immobile (période précédant l a  mue ou phase pré- 

nymphale ) . 
La plupart  des l a rves  de stade II (90 sur  l e s  92 qui ont é t é  retrouvges) 

s 'a t taquent  donc à des proies  peu mobiles e t  déla issent  c e l l e s  qui sont t r è s  ac t ives  : 

50% des l a rves  de Scmabeidae mortes ou immobiles sont "parasi tées" a l o r s  que ce pour- 



centage e s t  t r è s  f a i b l e  (5%) chez l e s  a u t r e s  l a r v e s  (Tabl. 4 b i s ) .  

Tabloau 4 b i s  - Rela t ions  e n t r e  l ' é t a t  des l a r v e s  de Scambeidae e t  l a  présence des 

l a r v e s  de s t ade  II de i&zchinr,is r u s t i c u s  

On cons ta te  également que l a  r é p a r t i t i o n  des l a r v e s  d t A s i l i d e s ,  & proximi t i  

immé2iate des Scambeidae,  e s t  t r è s  va r i ab le  d'un indiv idu  à l ' a u t r e  (Tabl. 5 ) .  

Tota l  

1 O 0  

3 1 

92 

Tableau 5 - Répar t i t i on  des As i l ides  à proximité de chaque l a r v e  de Scarabeidae 

t 

S i  de nombreuses l a r v e s  manifestent  a i n s i  une c e r t a i n e  a c t i v i t é ,  d ' au t r e s  

au  c m t r a i r e  demeurent immobiles à proximité ou à La surface  du Scarabeidae. Mortes 

pour l a  p lupa r t ,  e l l e s  r e s t e n t  "col lées"  2 l a  c u t i c u l e  de l ' h ô t e  s o i t  p a r  l a  région 

céphil ique ou l ' e x t r é m i t é  abdominale, s o i t  par  l a  face  ven t ra l e  ou dorsale.  I l  e s t  

poss ib le  que l e s  épines  nombreuses qui  h é r i s s e n t  1 3  tégument du Coléoptère so ient  b 

l ' o r i g i n e  de l a  mort de c e s  l a r v e s  e t  que de nombreux individus pé r i s sen t  8. ce  stade. 

Mortes 

13 

6 

50 

1 4  

Vivant e s  
Décomposées 

3 

O 

O 

Actives 

39 

2 

5 

2 

F t a t  des l a r v e s  de 
Coléoptères 10 jours  ap rès  

l e  début de 1 'expérience 

Nombre de l a r v e s  de 
Scarabeidae 

----------F---------- 

Immobiles 

45 

23 

50 

7 6 

Larves de 
Scarabeidae 

pa ras i t ées"  

Nombre 

% 

Nombre de l a r v e s  d1As i l ides  
retrouvées a u  contac t  des 
Coléoptères 



Le comportement des l a rves  d lAs i l ides  de stade II t e l  q u ' i l  v ient  d ' ê t r e  

décr i t  s ' e s t  avéré identique pour tous l e s  individus é tudiés ,  à une exception près,  

c e l l e  d'une l a rve  de Triodonta, découverte hors de t e r r e  e t  portant  une l a rve  dlAsi- 

l i d e  de stade II f ixée  sur  son tégument par  l e s  pièces buccales (Pl .  III, 1 ,  2 ) .  Le 

Coléoptère s ' e s t  donc déplacé à l a  surface du s o l  en t ranspor tant  son hôte. Cette l a r -  

ve dlAsi l ide  étroitement f ixée  au Scarabeidae n ' a  pas survécu plus de 48 heures dans 

c e t t e  posi t ion.  

b) Discussion : 

Les observations précédentes ont montré que, dans ce r ta ins  cas, l e s  l a rves  

d lAsi l ides  de stade II évoluent déjà  à proximité ou au contact des l a rves  de Scarabei- 

due dès l e  deuxième jour après l e u r  mue l a rva i r e .  Il  e s t  ce r ta in  que l e  f a i b l e  volume 

de t e r r e  u t i l i s é  dans l e s  conditions expérimentales favor ise  l a  recherche e t  l a  ren- 

contre p lus  ou moins immédiate de l ' hô te .  I l  e s t  possible également que l e s  larves  de 

Coléoptères r e j e t t e n t  dans l e  s o l  des excreta ou des substances diverses ayant un ef- 

f e t  a t t r a c t i f  sur  l e s  prédateurs ou l e s  pa ras i t es .  

Contrairement aux l a rves  de MaZZophom qui se  fixerit solidement au corps 

de l e u r  hôte [COPELLO (1927) indique qu 'e l l e s  ne peuvent ê t r e  détachées qu'à l ' a i d e  de 

pinces]3 l e s  l a rves  de M. r u s t i c u s  ne semblent pas se  f i x e r  de fason déf in i t ive .  I l  e s t  

possible que l e s  l a rves  de Triodontu que j ' a i  u t i l i s é e s  au cours de l 'expérimentation 

ne correspondent pas aux proies  hab i tue l l es  de c e t  Asili.de e t  que, pour une raison d i f -  

f i c i l e  à préc i se r  (épaisseur du tégument ? ) ,  l a  f ixa t ion  des l a rves  de stade II n ' a i t  

pu se  f a i r e .  Cette f ixa t ion  peut cependant s e  r é a l i s e r  dans cer ta ines  conditions (comme 

j ' a i  pu l 'observer  pour un individu) ;  e l l e  passe ra i t  a l o r s  inaperçue malgré l e  t r i  e t  

l e s  observations fréquentes. Dans c e t t e  hypothèse, ce comportement do i t  ê t r e  temporai- 

r e ,  fugace e t  non d é f i n i t i f  car  l e  seul  f a i t  de sous t ra i re  l e  Coléoptère du s o l  e t  de 

l 'observer à l a  loupe entra îne  son abandon immédiat par l e s  l a rves  d lAs i l ides  e t  ce- 

l à ,  malgré tou tes  l e s  précautions p r i s e s .  

Il e s t  vraisemblable que ces l a rves  doivent s e  nourr i r  auss i  des excreta e t  

des exsudations recouvrant l a  cu t i cu le  de l ' h ô t e  ca r  on l e s  trouve fréquemment à l a  

face in fé r ieure  de l'abdomen e t  près  de l ' o r i f i c e  buccal du Coléoptère. J ' a i  également 

constaté que plus ieurs  l a rves  d lAsi l ides  peuvent se  nour r i r  aux dépens du même hôte e t  

parvenir à l a  mue suivante. 

Les l a rves  de Coléoptères s e  révèlent ,  de tou te  évidence, indispensables au 

développement des l a rves  d lAs i l ides  de s tade  II. La s é r i e  témoin t montre, en e f f e t ,  
2 

que s i  plus ieurs  l a rves  néonates ont pu muer e t  parvenir sans nourr i ture  au s tade  II, 

aucune d ' en t re  e l l e s  n ' a  poursuivi son développement au-delà de c e t t e  phase. 



Nous avons vu � hap p. 1) que, dans des condi t ions  favorables ,  c ' es t -à -d i re  

l o r sque  l ' h ô t e  e s t  décelé  rapidement, l a  durée du deuxième s t a d e  l a r v a i r e  de M. r u s -  

t i c u s  e s t  de 4 à 5 jours ;  ce  c a r a c t è r e  l e s  oppose de manière r a d i c a l e  aux l a r v e s  "néo- 

na t e s "  de kfaiiiiophora qu i  peuvent r e s t e r  f i x é e s  s u r  l e  même hôte  pendant 9  mois. 

On peut  cons idé re r  c e s  de rn i è re s  comme de v é r i t a b l e s  e c t o p a r a s i t e s  puisque 

l ' h ô t e  n ' e s t  pas  t u é  immédiatement e t  peut  même s e  main ten i r  en v i e  pendant p l u s i e u r s  

mois. L 'ec toparas i t i sme n ' e s t  pas  f réquent  chez l e s  l a r v e s  de Dip tères ,  except ion f a i -  
* 

t e  de l a  f ami l l e  des  BombyZiidae où il e s t  t r è s  répandu ( D U  MERLE, 1972, 1975) . 
Les l a r v e s  de Machimus r u s t i c u s  de s t a d e  II doivent -e l les  ê t r e  considGrées 

comme p a r a s i t e s  ou p r é d a t r i c e s  ? Etant  donné que t o u t e s  l e s  l a r v e s  de Scarabeidae,  

p l acées  comme n o u r r i t u r e  dans l e s  p i l u l i e r s ,  n ' on t  pes  survécu p l u s  de 5 ou 6 jours  

au contac t  des  l a r v e s  d t A s i l i d e s ,  j e  cons idè re ra i  ce s  de rn i è re s  comme des préda teurs  

malgré l ' absence  de l é s i o n s  e t  de b l e s s u r e s  apparentes  s u r  l e u r s  vict imes.  Les l a r v e s  

de Scarabeidae u t i l i s é e s  dans l a  s é r i e  témoin t penoant l a  même période conservent  
1 

quant h e l l e s  l e u r  v i v a c i t é  e t  un comportement normal. 

2 - NUTRITION CHEZ LES LARVES A PARTIR DU STADE III 

Les l a r v e s  de s t a d e  III sont  l i b r e s  dans 1 c  s o l  mais on l e s  découvre auss i  

au contac t  des l a r v e s  de Scarabeidae dès l e  douzisme jour  de l ' expér imenta t ion .  Il 

s ' a g i t  dans ce c a s  d'un v é r i t a b l e  phénomÉ.ne de prédat.ion. Les p i èces  buccales  du pr6- 

T r o i ~  a u t r e s  ca s  d ' ec topa ras i t i sme  p a r  des  l a r v e s  de Dip tères  sont  connus : c e l u i  
de K3!ynchoestrus w e i s s i  (Rhynchoestrinae) p a r a s i t e  de t e r m i t e  (HOLLANDE e t  VAILLANT, 
1351 !, c e l u i  de T r i s s o c Z a d ~ u s  equ i t ans  e t  de DactyocZadius b r e v i p a l p i s  (Chironorm- 
dae) p a r a s i t e s  de nymphes d'Ephémères (CLAASSEN, 15122 e t  DORIER, 1938 i n  CLAUSFJJ, 
1962;. 

-.-t 

Planche III - Divers  cas  de préda t ion  observés chez l e s  l a r v e s  d1AsiZidae 

1 : l a r v e  de Machimus m s t i c u s  de s t a d e  II f i x é e  s u r  une l a r v e  de Triodontu a q u i k  
( ~ o l é o p t è r e  Scarabeidae)  ( x  5 ) ;  2 : idem, a u t r e  pos ture  ( x  10); 3 : l a r v e  de M. rus- 
t i c u s  6e s t a d e  III, en f i n  de "repas'', suçant  une l a r v e  de Scarabeidae ( x  7) ; 4 : 
l a r v e  (Le Stenopogon sp .  de d e r n i e r  s t a d e  dévorant une l a r v e  de Scarabeidae,  c e l l e -  
c i  e s t  p l u s  ou moins v idée  de son contenu, l e  t ube  d i g e s t i f  de 1 ' A s i l i d e  e s t  trGs 
apparent  (zones sombres) ( x  3 ) ;  5 : idem, l a  p r o i e  correspond à une nymphe de Co- 
l éop tè re ;  6 : idem, l a  p r o i e  correspond à une p e t i t e  l a r v e  de Scarabeidae;  7 : l a r -  
ve de lbsypogon diadem au s t a d e  prénymphal, dans unc: l o g e t t e ,  l a  p r o i e  ( l a r v e  de 
Scarabclidae) a  é t é  ent ièrement  sucée (photo p r i s e  sui. l e  t e r r a i n ) ;  8 : cas  de canni- 
balismt. e n t r e  deux l a r v e s  de Stenopogon sp. , l e  p r é d t ~ t e u r  e s t  s i t u é  à l a  p a r t i e  sup6- 
r i e u r e .  
Les photos 1-6 e t  8 ont  é té  r é a l i s é e s  s u  l a b o r a t o i r e .  





dateur sont enfoncées dans l e  tégument de l a  proie  e t  ses  mouvements de succion sont 

bien v i s i b l e s  à t r ave r s  l a  cu t i cu le .  A l a  f i n  du "repas", la  l a rve  du Coléoptère 

n ' e s t  que part iel lement vidée de ses  organes mais l e  tube d ige s t i f  du prédateur appa- 

rait nettement, t e i n t é  de marron c l a i r  (P l .  III, 3 ) .  

Après avoir  observé l e  comportement des l a rves  de s tade  III, il pa ra î t  d i f -  

f i c i l e  d ' a t t r i bue r  aux l a rves  d lAs i l ides  d 'aut res  moeurs al imentaires qu'un régime 

carnivore, contrairement aux observations de MELIN (1923). Cependant, comme l a  plu- 

pa r t  des consta ta t ions  f a i t e s  par  c e t  auteur sur  l e s  régimes phytophages e t  sapropha- 

ges se  rapportaient  à des l a rves  matures, il m'est apparu indispensable de poursuivre 

mes recherches sur l e  mode d'alimentation à ces derniers  stades.  Une première expéri- 

mentation r éa l i s ée  au l abora to i re  semblait acc réd i te r  en p a r t i e  l 'opinion de c e t  au- 

t eur .  J ' a i  pu, en e f f e t ,  conserver dans des conditions a r t i f i c i e l l e s  5 l a rves  dlAsi- 

l i d e s  au-delà d'une période de t r o i s  ans,  en l 'absence de tou te  nourri tureaanimale,  

avec comme seule précaution l e  renouvellement e t  l 'humidificat ion du milieu de façon 

régul ière .  

Toutes l e s  discussions e t  l e s  divergences d'opinions sur l e  régime alimen- 

t a i r e  des l a rves  d lAsi l ides  proviennent en f a i t  de ce q u ' i l  e s t  t r è s  d i f f i c i l e  d'ob- 

server ces animaux dans l e u r  mil ieu na tu re l .  Certains auteurs,  comme DAVIS ( 191 9 ) , 
DANIELS ( 1 9 6 6 ) ~  CLEMENTS e t  BENNETT ( 1 9 6 9 ) ~  ont souvent découvert au cours de l eurs  

prélèvements des l a rves  d lAs i l ides  f ixées  à l eu r  proie;  ce phénomène semble assez 

fréquent chez l e s  espèces américaines. D'autres auteurs,  comme MELIN (1923), ne s i -  

gnalent que t r è s  rarement des cas semblables (une vingtaine sur p lus  de 1000 la rves  

r é co l t é e s ) .  Pour ma pa r t ,  j e  n ' a i  constaté que t r o i s  cas de prédation (dont un de 

cannibalisme) parmi l e s  1300 la rves  d lAsi l ides  capturées. 

L'absence, su r  l e  t e r r a i n ,  de données précises  m'a donc conduit à compléter 

mes recherches par des travaux de laboratoi re .  L'examen des contenus stomacaux, déjà 

r é a l i s é  par DUFOUR (1850 b )  e t  MELIN ( 1 9 2 3 ) ~  a in s i  qu'une étude histologique ne 

m'ayant apporté aucune indicat ion complémentaire, j ' a i  donc é t é  amené en plus de 

quelques observations ( f a i t e s  au l abora to i re )  à employer l a  méthode des radiot ra-  

ceurs. L ' u t i l i s a t i on  des radioisotopes s ' e s t ,  en e f f e t ,  avérée l a  seule  technique 

e f f i cace  pour déterminer l e  régime a l imenta i re  des l a rves  d lAsi l ides .  

Trois types possibles d 'al imentat ion ont é t é  envisagés : 

A - Le régime phytophage 

B - Le régime carnivore 

C - Le régime saprophage 



Les l a r v e s  u t i l i s é e s  pour c e t t e  expérimentation appar tena ien t  à p l u s i e u r s  

espèces (Stenopogon sp., HoZopogon venustus, liaachimus r u s t i c u s )  r é c o l t é e s  dans l e  s o l .  

Pour ce  t r a v a i l ,  j e  n ' a i  pu me -procurer,en nombre s u f f i s a n t , d e s  l a r v e s  d l A s i l i d e s  v i -  

vant  dans l e s  t r o n c s  d ' a r b r e s  morts (Andrenosom bayardi ou A. a t r a )  . 

A -  E x p é r i e n c e s  m o n t r a n t  l ' a b s e n c e  d e  p h y -  

t o p h a g i e .  

a )  Pro tocole  expgrimental : 

L'expérience r é a l i s é e  avec 20 ind iv idus  a  p m r  but  de savo i r  s i  l e s  l a r v e s  

d l A s i l i d e s  peuvent s e  n o u r r i r  de d é b r i s  végétaux contenus dans l e  s o l .  

( 1 )  Dans une phase p ré l imina i r e ,  on c u l t i v e  du maïs pendant t r o i s  semaines 

dans une c e l l u l e  de c u l t u r e  en atmosphère a r t i f i c i e l l e  en présence de C o 2  marqué 

(LESPINAS e t  a l . ,  1976) : l a  t eneu r  en CO2 e s t  de 330 p p m ( 2 ) ,  c e l l e  du I ~ c  e s t  de 
( 3 )  108r i c i /g  d e C O 2 . A p r è s c e d ~ l a i , o n s ~ p a r e l e s r a c i n e s d u s o l : c e l l e s - c i p r ~ s e n -  

4 
t e n t  une r a d i o a c t i v i t é  éga l e  à 2,68.10 dpm(4) de l4c/rng de r ac ines .  

Chaque l a r v e  e s t  i n t r o d u i t e  dans un pot  contenant 50 g de t e r r e  non radioac- 

t i v e  e t  20 mg de d é b r i s  de r a c i n e s  marquées e t  placée e n s u i t e  pendant un mois environ 

dans une ence in t e  étanche à l a  température ambiante; l1humidi t6  e s t  maintenue 5 une 

va leur  cons t an te .  A l a  f i n  de  l ' expé r i ence ,  l a  l a r v e  e s t  r e t i r é e ,  pesée e t  s a  teneur  - 

1 4  ( 5 )  
en C e s t  déterminée . 

b )  R é s u l t a t s  : 

Après qua t r e  semaines de marquage, l a  q u a n t i t é  de I 4 C  chez l e s  l a r v e s  e s t  

comprise e n t r e  20 e t  30 dpm. 

Etant  donné que l e  b r u i t  dc fond de l ' a p p a r e i l ,  c ' e s t - à -d i r e  l e  nombre 

d ' impulsions e n r e g i s t r é e s  en l ' absence  de source r ad ioac t ive ,  e s t  de 60 dpm, on peut 

( 1 )  v a r i é t é  F x F 
7 2 

( 2 )  ppn, = p a r t i e  par  m i l l i o n  

(3 )  r i C i  = micro Curie 

( 4 )  dpr = dés in t ég ra t ion  pa r  minute 

( 5 )  Chaque l a r v e  e s t  d i sposée  dans une capsule  en polycarbonate  (contenance 1 ml) e t  
0x3-dée dans un a p p a r e i l  à combustion ( t y p e  oxymat). L ' échan t i l l on  e s t  oxydé en 
prcsence d'un c a t a l y s e u r ,  l e  CO2 dégagé e s t  piégc dans m e  amine qua te rna i r e  qu i  
e s t  e n s u i t e  mélangée à l i q u i d e  s c i n t i l l a n t  e t  r e c u e i l l i e  dans une f i o l e  de 
congtage. La mesure du #C contenu dans l a  f i o l e  e s t  e f f ec tuée  dans un spectromè- 
t r c  bé t a  à s c i n t i l l a t i o n  l i q u i d é  ( t ÿ ~ e  SL 30) .  Les r é s u l t a t s  du comptage sont  ex- 
primés en d é s i n t é g r a t i o n  par  minute ((lpm) . 



14 
admettre  que l a  q u a n t i t é  de C re t rouvé  dans l 'ensemble des l a r v e s  e s t  i n s i g n i f i a n -  

t e  e t  peut  ê t r e  cons idérée  comme négl igeable .  

14 
L'absence de C dans l e s  l a r v e s  indique donc que c e l l e s - c i  ne s ' a t t a q u e n t  

pas  directement  aux d é b r i s  végétaux e t  ne l e s  u t i l i s e n t  pas  dans l e u r  n u t r i t i o n .  

Ce r é s u l t a t  e s t  important c a r  il permet d ' é l imine r ,  t o u t  a u  moins en c e  qu i  

concerne l e s  espèces é tud iées ,  t o u t e s  l e s  c o n s i d é r a t i o ~ s  e t  d i scuss ions  p o r t a n t  s u r  

l e  régime a l i m e n t a i r e  phytophage de c e s  l a r v e s .  

B -  M i s e  e n  é v i d e n c e  d u  r é g i m e  c a r n i v o r e .  

Mes recherches  concernant c e t  a spec t  de l ' a l j m e n t a t i o n  fon t  appel  à des  ob- 

s e rva t ions  de type  "c lass ique"  e t  à l ' u s a g e  de radioél6ments q u i  m'ont permis de vé- 

r i f i e r  c e s  observa t ions .  

a )  Observations : 

J 9 a i  u t i l i s é  pour l ' é t u d e  des l a r v e s  des b o î t e s  t r a n s p a r e n t e s  de f a i b l e  6 -  

pa i s seu r  (4 à 6 m m ) ;  l e s  observa t ions  ont  é t é  r é a l i s é e s  sur 50 l a r v e s  d l A s i l i d e s  e t  

su r  p l u s  de 150 c a s  de préda t ion .  

Les p r o i e s  fou rn ie s  provenaient ,  pour l a  p lupa r t ,  de l a r v e s  d ' I n s e c t e s  hu- 

micoles,  phytophages ou saprophages, non ca rn ivo res  ( ~ i p t è r e s ,  Coléoptères  : Scarabei- 

due, CmcuZionidae, ChrysomeZidae ) , pré l evées  su r  l e s  l i e u x  de r é c o l t e  des A s i l i d e s .  

P lacées  sur l e  s u b s t r a t ,  l e s  l a r v e s  d l A s i l i d e s  s ' enfoncent  a u s s i t ô t  e t  creu-  
R 

sen t  en quelques jou r s  de nombreuses g a l e r i e s  . Le cherninement de l a  l a r v e  dans l e  s o l  

l 'amène p lus  ou moins rapidement a u  con tac t  d'une p r o i e .  I l  n ' e x i s t e  pas ,  semble-t-i l ,  

de v é r i t a b l e  s p é c i f i c i t é  dans l e  choix des p r o i e s  mais une préférence  a l imen ta i r e  v i s -  

&-vis des  I n s e c t e s  mous, à c u t i c u l e  f i n e ,  peu vivaces ( c o n s t a t a t i o n  f a i t e  précédemment 

pour l e s  l a r v e s  de s t a d e  II) e t  dépourvus de moyen de défense.  

Ce préferenduun a pu ê t r e  m i s  en évidence en p ré sen tan t  à chaque A s i l i d e  un 

l o t  de p r o i e s  v a r i é e s .  

Il  s ' a g i t  pa r  o rd re  d' importance déc ro i s san te  : 

1 /  des nymphes de Coléoptères  v ivan te s  (CurcuZionidae, ChrysomeZidae, Scarabeidae) 

( P l .  III, 5, p .67  ), p a r f o i s  l e s  pupes de Dip tères ,  avant  l e  raffermissement du t é -  

gument,. 

R Ces réseaux de g a l e r i e s ,  que façonnent t o u s  l e s  indief idus,  doivent  jouer  un r ô l e  non 
négl igeable  dans l ' a é r a t i o n  des  s o l s ,  notamment en c e  qu i  concerne l e s  g ros ses  espe- 
ce s  (25  à 30 mm) .  



2/ des l a r v e s  e t  nymphes mortes non décomposées; 

3/ des l a r v e s  de Coléoptères  e t  de Dip tères  l o r s q u ' e l l e s  sont  à un s t a d e  immobile 

(avant  l a  mue e t  l a  prénymphose) ( P l .  III, 4, 6, 7 ,  8, p.67 1; 
4/ des l a r v e s  apodes de c e r t a i n s  Coléoptères  ( ~ u r c u Z i o n i d a e )  ; 

5/ des l a r v e s  de Dip tères ,  en p a r t i c u l i e r  l e s  Muscidae; 

6/ des  l a r v e s  de Scarabeidae.  P lus  mobiles e t  pourvues de p i èces  buccales  p lus  dévelop- 

pées,  e l l e s  p ré sen ten t  l e  p l u s  f a i b l e  pourcentage de cap tu re  e t  l a  durée de v i e  l a  

pluz longue (Tabl.  6 ) .  

Tableau 6 - Préférendum a l imen ta i r e  de:; l a r v e s  dlAsiZidae 

Le comportement de l a  l a r v e  d f A s i l i d e  s e r a  d i f f é r e n t  selon l e s  r é a c t i o n s  de 

Durée de v i e  
moyenne des p r o i e s  
avant  l e u r  cap tu re  

par  l e s .  A s i l i d e s  
( j o u r s )  

2 ,5 

1,7 

6,5 

3,7 

13,5 

l a  p r o i e .  Au contac t  d 'un ind iv idu  i n e r t e  e t  sans  défense, 1 ' A s i l i d e  p re s se  s a  t ê t e  

P ro i e s  

Nymphes de Coléoptères  

Larves ou nymphes mor- 
t e s  m&is non décompo- 
sé  e s 

Larves de Coléoptères  
- Cz~cuZionidae  
- CiwysomeZidae 

Larve:, de Dip tères  

Larve:: de Coléoptères  
- ,Scarabei&e 

Nympht:~ ou l a r v e s  
décompos6es 

con t r e  l e  tégument e t  l e  pe r fo re  à l ' a i d e  de s e s  p i èces  b i~cca l e s .  S i ,  au c o n t r a i r e ,  

Nombre de p r o i e s  
p lacées  dans l c  
mi l i eu  d 'é levage 

1 4  

1 O 

77 

50 

53 

1 O 

- 

Pro ie s  dévorées 

l e s  r é a c t i o n s  sont  v ives  e t  b r u t a l e s ,  l l A s i l i d e  r e c u l e  immédiatement e t  s ' immobilise 

Nombre 

14 

9 

63 

3 1 

22 

1 

à peu de d i s t ance .  L ' a t t e n t e ,  dans c e t t e  p o s i t i o n ,  peut  durer  quelques heures ou plu- 

--------Y----------- 

PcJurcentage 

1 O0 

90 

82 

60 

4 2 

1 O 

s i e u r s  j ou r s  au cours  desquels  de nouvel les  t e n t a t i v e s  sont  e f f ec tuées .  Ces e s s a i s  

peuven; abou t i r  ou e n t r a î n e r  l a  f u i t e  d i f i n i t i v e  de la  p ro i e .  Cer ta ines  observa t ions  

m1arnèn?nt à penser que l e s  l a r v e s  d l A s i l i d e s ,  en présence de p r o i e s ' t r o p  vigoureuses,  

a t t e n d m t  avant de l e s  a t t a q u e r  q u ' e l l e 2  parviennent  à un s t a d e  immobile consommable. 



J e  n ' a i  pas  envisagé dans ce  t r a v a i l  l e  problème de l ' immobi l i sa t ion  des 

p ro i e s .  Il e s t  v r a i  que l a  s a l i v e  de c e r t a i n e s  l a r v e s  de Dip tères ,  en p a r t i c u l i e r  des 

Rhagioniche (ChrysopiZus aura tus ,  VermiZeo verrniZeo : TSACAS, 1962) e t  des  Tabanidae 

(SCHREMMEH i n  TSACAS, 1962),  c o n t i e n t  des  p r o p r i é t é s  toxiques,  probablement para ly-  

s an te s .  Cela ne semble pas  ê t r e  l e  c a s  des  l a r v e s  p r é d a t r i c e s  dfEmpididae e t  de DoZi- 

chopodidae qu i  sucent  e t  dévorent l e u r s  v ic t imes  sans  u t i l i s e r ,  apparemment, de subs- 
( 1  t ances  venimeuses (VAILLANT, communication o r a l e )  . 

Dans un cas  de préda t ion ,  l e  "repas" commence immédiatement ap rè s  l a  péné- 

t r a t i o n  de l a  t ê t e  dans l 'organisme de l ' h ô t e .  Le complexe mandibulo-maxil la ire  s e  

meut dans un p lan  v e r t i c a l  e t  on observe un battement r é g u l i e r  e t  con t inu  des maxil- 

l e s  e t  des  mandibules (100 à 140 bat tements  p a r  minute) .  Ce t t e  a c t i o n  qui  s e  pour su i t  

pendant t o u t  l e  r epas  c o n s t i t u e  un processus de pe r fo ra t ion  t r è s  e f f i c a c e ;  l e s  g r a i s -  

s e s ,  l e s  t i s s u s  e t  l e s  organes i n t e r n e s  de l a  p r o i e  sont  déchi rés ,  découpés e t  r é d u i t s  

en p a r t i c u l e s  t r è s  f i n e s  faci lement  absorbables .  L ' inges t ion  de ces  p rodu i t s  s ' e f f e c -  

t u e  a u  f ~ r  e t  à mesure de l a  d i l a c é r a t i o n ;  s e u l s  l e s  téguments e t  l e s  p a r t i e s  dures ,  

c h i t i n i s é e s ,  ne sont  pas  absorbés.  La d iges t ion  e s t  vraisemblablement de type  ex t r a -  

o r a l .  A l ' a c t i o n  mécanique des max i l l e s  e t  des  mandibules s ' a j o u t e  sans doute une 6- 

mission des p rodu i t s  s a l i v a i r e s ;  aucun r e j e t  de sucs stomacaux n ' a  pu ê t r e  m i s  en 

évidence. 

La durée des r epas  e s t  t r è s  v a r i a b l e ,  de quelques heures  à so ixante  heures.  

I l  p a r a î t  peu probable q u ' e l l e  p u i s s e  s ' é t e n d r e  au-del& de c e t t e  pér iode ;  l a  p ro i e ,  

p lus  ou nioins décomposée, e s t  a l o r s  abandonnée par  l e  préda teur .  

( 2 ) .  b )  Expérimentations , 

Deux l a r v e s  d f A s i l i d e s  (no 1 e t  2, Tabl. 7 )  sont  p lacées  chacune dans un p i -  
3 l u l i e r  contenant  20 cm d'humus non r a d i o a c t i f  pendant 15 jou r s  en présence de l a r v e s  

de Tenebilio mo Z i to r  ( co l éop tè re s  : ~ e n e b r i o n i d a e  ) préa;.ableioent marquées au 65Zn pa r  

i nges t ion  de f a r i n e  r a d i ~ a c t i v e ' ~ ) .  Le m i l i e u  n ' e s t  pas humidif ié .  

Pour éva lue r  approximativement l ' i n f l u e n c e  de l a  q u a n t i t é  de n o u r r i t u r e  s u r  

l e  comportement a l i m e n t a i r e  des  deux l a r v e s ,  c e l l e s - c i  sont  approvisionnées différem- 

( 1 )  Mes observa t ions  pe r sonne l l e s  sur l e s  l a r v e s  d f A s i l i d e s  s e  l i m i t e n t  à des ind i -  
v idus  ayant  pe r fo ré  l e s  téguments d ' hô te s  immobiles. Aucune donnée r e l a t i v e  ?i 
l ' i m i o b i l i s a t i o n  des p r o i e s  n ' e x i s t a n t  dans l a  l i t t é r a t u r e  s p é c i a l i s 6 e ,  il ne 
m'est  donc pas  poss ib l e ,  ac tue l lement ,  de f o u r n i r  des  i n d i c a t i o n s  complémentai- 
r e s  su r  ce s u j e t .  

( 2 )  Ce t t e  expérience a f a i t  l ' o b j e t  d 'une pub l i ca t ion  (MUSSO e t  GARCIN, 1975). 

( 3 )  Ce t t e  pér iode  e s t  appelée  phase de charge ou de marquage. 



ment au  début de l 'expérimentation ( l e s  l a rves  1 e t  2 reçoivent respectivement 10 e t  

20 Tenebrio ) . 
Après une semaine de charge, l e  mil ieu d'élevage e s t  renouvelé : 1' humus 

e s t  remplacé e t  10 nouvelles l a rves  de Tenebrio sont ra joutées  aux Asi l ides  dans cha- 

que p i l u l i e r .  Lors de l a  charge de décharge( ' ) , une l a rve  dlAsi l ide  e s t  placée sur de 
I n \  

cours de l a  charge en présence de l a rves  de Tenebrio moZitor marquées 

au 6 5 ~ .  

c )  Résul ta ts  : 

l'humus nature l ,  1 'au t re  sur de 1 'humus enr ichi  avec 1 de Zn s t ab l e tL ' .  

Après 15 jours au contact  des l a rves  de Tenebrio, l e s  deux Asi l ides  présen- 

t e n t  une rad ioac t iv i t é  respect ive  de 8200 e t  56000 I P M ( ~ )  ( r ad ioac t iv i t é  d'une larve  

Pour l a  première l a rve  dlAsi l ide ,  l a  rad ioac t iv i t é  correspond donc approxi- 

mativement à l a  prédation d'une l a rve  de T. rnozitor parmi l e s  20 individus présents 

Phase de charge 
( 2  semaines) 

dans l e  subs t r a t ;  pour l a  l a rve  no 2, l e  marquage correspond à l ' i nges t ion  d'au moins 

T a b l e a ~  7 - Evolution de l a  rad ioac t iv i tg  chez deux lqrves  d lAsi l ides  placées au  

Phase de décharge 
( 4  semaines) 

1' semaine 

Larve I 721 6 

Larve 2 52558 

5 l a rves  de T. naoZitor pour un t o t a l  de 30 individus. 

2' semaine 

8200 

56000 

Cette expérience confirme l e s  observations r é a l i s ée s  au l abora to i re  e t  met 

en évidence l e  régime carnivore des l a rves  d lAsi l ides .  En e f f e t ,  l a  c inét ique de dé- 

( 1 )  Au cours de c e t t e  période, l e s  l a rve s  d lAsi l ides  sont séparées des l a rves  de Te- 
nsbrio e t  placées sur un humus non r ad ioac t i f .  

6' S.  

1 

7270 

48550 

( 2 )  L1 enrichissement du mil ieu  avec Na ou Zn s tab les  provoque, par un mécanisme de 
régulat ion physiologique, l e  renouvellement plus rapide de ces  ions dans l l o rga -  
nisme, comme l e  montrent FAIRBANKS e t  BURCH (1968) pour l e  sodium chez l a  Droso- 
p l i l e  e t  l e s  observations de BUSCARLET (communication o r a l e )  pour l e  zinc chez 
l e  Coléoptère SitophiZus granaria. 

5' S. 

7787 

50480 

3' S. 

7810 

53140 

( 3 )  Pour mesurer la  rad ioac t iv i t é  des l a rves ,  on l e s  place dans un tube de 18 mm de 
diamètre, lui-même in t rodu i t  dans un s c i n t i l l a t e u r  à pu i t s  r e l i é  & un ensemble# 
de comptage gamma Renatran. Les r é s u l t a t s  du coniptage sont exprimés en impulsion 
par minute (IPM) . 

4' S. 

7798 

52140 



Fig. 23 - Cinétique de 
de l a  charge en présenc 
l a  décharge, l a  l a r v e  1 
avec 1°/00 de Zn. 

charge e t  de décharge chez 2 l a r v e s  d lAs i l ides  placees au  cours 
, e  de' l a r v e s  de Tenebrio moZitor marquées au  65 zn. Au cours de 

e s t  placée sur  humus n a t u r e l ,  la  l a r v e  2 su r  humus enr i ch i  

croissance ( ~ i g .  23) de l a  r a d i o a c t i v i t é  montrant une v i t e s s e  de d i s p a r i t i o n  l e n t e  du 
6 5 

65Zn, quel le  que s o i t  l a  teneur en zinc de llhumus, indique d'une p a r t  que l e  Zn 

provenant des t i s s u s  de l a  p ro ie  e s t  parfaitement re tenu dans l 'organisme du prédateur 

e t  que d ' au t re  p a r t  sa régula t ion  n ' e s t  pas influencée par l 'enrichissement en zinc du 

milieu. 

Ces moeurs a l imen ta i res  que nous venons d'exposer c a r a c t é r i s e n t  l e s  l a r v e s  

de Stenopogon sp ., HoZopogon venustus, Machimus rust icus  e t  d ' au t res  espèces non dé- 

terminées. Il semble que l ' o n  puisse  étendre ce  mode de n u t r i t i o n  à un t r è s  grand nom- 

bre  d les&èces  (sinon à t o u t e s )  e t  ces  remarques corroborent c e l l e s  des auteurs  a y ~ n t  

d é f i n i  l e s  l a rves  d l A s i l i d e s  comme des Insectes  prédateurs.  Mais comment expliquer 

a l o r s ,  puisque nous avons démontré que ces  l a r v e s  n ' é t a i e n t  pas phytophages, q u ' i l  

s o i t  poss ib le  de l e s  conserver en a c t i v i t é  pendant de t r è s  longues périodes (p lus  de 

t r o i s  ans  pour 5 individus)  sans aucune pour r i tu re  a n i n d e  ? 

C'est  en essayant d ' é tud ie r  l e u r  régime saprcphage éventuel  que nous avons 

pu répondre à c e t t e  quest ion.  



C -  R ô l e  d e  l ' e a u  e t  d e s  c o m p o s é s  o r g a n i -  

q u e s  e t  m i n é r a u x  d a n s  l l a l i m e n t a t i o n  

d e s  l a r v e s  d l A s i l i d e s .  

Le f a i t  de maintenir en v i e  des l a rves  pendant p lus ieurs  années sans aucune 

nourr i ture  animale ou végétale suppose un a u t r e  mode d 'al imentat ion e t  l ' absorpt ion 

d'éléments n u t r i t i f s  sous une forme p a r t i c u l i è r e .  Les l a rves  d lAsi l ides  absorbent- 

e l l e s  de l ' e a u  ? On consta te  en e f f e t  que l e s  l a rves  ayant subi une longue période de 

sècheresse e t  replacées brutalement dans un mi l ieu  très humide présentent  en quelques 

jours une augmentation de poids t r è s  importante. 

Or, l a  pénét ra t ion  de l ' e a u  dans l 'organisme d'un Insecte  peut s ' e f f e c t u e r  

selon p lus ieurs  modalités : par voie c u t i c u l a i r e  (BEAMENT, 1961, 1964), par voie ana- 

l e  e t  r e c t a l e  (NOBLE-NESBITT, 1970) ou par voie buccale (MELLAMBY e t  FRENCH, 1958); 

il é t a i t  nécessa i re ,  avant de plonger l e s  l a r v e s  dans des subs t ra t s  contenant diver-  

ses  solut ions ,  de connaî t re  l e  mécanisme de c e t t e  pénét ra t ion  chez l e s  l a rves  dlAsi- 

l i d e s .  Dans ce but ,  un s o l  contenant 20 l a r v e s  d tAs i l ides  a é t é  lentement déshydraté 

e t  amené au bout de 5 mois à un taux hygrométrique compris en t re  0,80 e t  1 % Rh. Après 

c e t t e  période, on a obturé l ' o r i f i c e  buccal de d ix  individus '& l ' a i d e  de baume de Ca- 

nada, l e s  d ix  a u t r e s  l a r v e s  n ' é t a n t  pas opérées. L'ent-emble des l a rves  a é t é p l a c é  

ensui te  pendant 24 heures dans un s o l  mouillé (80% ~ h ) .  

Les r é s u l t a t s  montrent ( ~ i ~ .  24, Tabl. 8) que l e s  10 individus n'ayant subi 

aucun trai tement dépassent ou a t t e ignen t  approximativement l e u r  poids d 'or ig ine  con- 

trairement aux l a r v e s  opérées dont l e  poids e s t  s t a t ionna i re  ou même en légère  dimi- 

nution (Fig.  25, Tabl. 9 ) .  

On doi t  donc en conclure que l a  pénét ra t ion  des substances l iqu ides  s ' e f -  

fectue essentiel lement,  sinon exclusivement, par  voie buccale chez l e s  Asil ides.  

Nous avons essayé, à l ' a i d e  de radioisotopes,  de déterminer s i  l a  récupéra- 

t i o n  pondérale observée correspond à une simple réhydratat ion ou s i  e l l e  met au  con- 

t r a i r e  en jeu l ' absorp t ion  de substances minérales ou organiques. 

Expérimentations. 

Expérierice no 1 : E l l e  a pour but de montrer 1'absorpl;ion par l e s  l a r v e s  des substan- 

ces  conuenues dans l e  so l .  

a )  Radioéléments e t  techniques de radiomarquage : 

Le marquage de l'humus n a t u r e l  s ' e f fec tue  par simple malaxage dans une solu- 

t i o n  radioact ive .  Cet humus e s t  ensu i t e  desséché à l ' é t u v e  puis  r e f r o i d i .  Deux types 

- - 



5 mois I - 24 heures 
I - =--I 

Fig. 24 - Variations pondérales observées chez l e s  l a rves  dlAsiZidae placées dans d i f -  
g r e n t e s  conditions d'élevsge; l e s  la rves  n'ont subi aucun traitement (en t r a i t  in te r -  
rompu : individus trouvés morts après 24 heures dans l e  milieu réhydraté).  

Tableau 8 - @me légende que l a  f igure  24 ( l e s  individus 11,12, 13 ont été trouvés morts après 24 
heures dans l e  milieu réhydraté).  

Larves 

Poids au moment de 
l a  capture (mg) 

Poids après 5 mois 
dans un milieu non 
humidifié 

Poids après 24 h. 
dans un milieu 
réhydrat é 

13 

63,20 

48,OO 

49,07 

12 

48,80 

4O,60 

41,10 

1 

3 0 ~ 5 4  

22,93 

32,09 

5 

38,30 

27,58 

40,52 

11 

70,30 37,80 

I 
44,05 31,08 

6 

49,67 

38,56 

49,41 

7 8  

55,12 

37,50 

56,22 

r 

66,OO 

2 

3 5 , ~  

23,66 

35,33 31,55 

59,93 

36,84 

55,52 

9 1 0  

61,69 

44,09 

60,94 

3 

36,60 

27,90 

35,45 

4 

37,40 

26,25 

35.55 



traitement 

3 0 % ~ ~  Deshydratation du  milieu 1 % R H  $. Reliydratation 

1 80 'l/o RH 
I I 

5 mois 
I 

* 
i 

F i g .  25 - V a r i a t i o n s  pondéra les  observées  chez l e s  l a r v e s  d t A s i l i d a e  p l a c é e s  dans d i f -  
f é r e n t e s  c o n d i t i o n s  d ' é l evage .  L ' o r i f i c e  buccal  d e s  l a r v e s  a é t é  o b t u r é  avan t  l a  réhy- 
d r a t a t i o n  ( t r a i t e m e n t )  . 

Tableau 9 - ~ ê m e  légende  que l a  f i g u r e  25 

i 

10 

98,32 

68,90 

69,15 

9 

91,52 

66,00 

66,98 

7 

75,18 

55,20 

55,20 

8 

78,00 

52,65 

52,38 

3 

23, lO 

18 ,50  

18,31 

4 

24,34 

18,10 

18,12 

2 

15,08 

1 1 , 6 6  

I I , I ~  

Larves 

Poids au de 
l a  c a p t u r e  (mg) 

Poids  a p r è s  5 mois 
dans un m i l i e u  non 
humidi f ié  

Poids  a p r è s  traite- 
ment e t  24 heures  
de r é h y d r a t a t i o n  

5 

39,50 

28,20 

28,65 

1 

13,92 

10,60 

10 ,55  

6 

69,75 

46,20 

45,60 



de t r a c e u r s  ayant des p ropr ié t é s  de f ixa t ion"  ) d i f f é r e n t e s  ont  é t é  u t i l i s é s  : 2 2 ~ a  

e t  65Zn (émetteurs gamma de longue pér iode) .  

b)  Mesure de l a  r a d i o a c t i v i t é  : 

Identique à l a  méthode indiquée à l a  page 74 (note  in f rapag ina le ) .  

c )  Conditions expérimentales : 

Douze l a r v e s  sont i n t r o d u i t e s  séparément dans des p i l u l i e r s  contenant 30 cm 3 

d'humus rmrqué avec 2 2 ~ a  pour 6 d ' e n t r e  eux e t  avec 65Zn pour l e s  6 a u t r e s .  Le mi l ieu  
2 2 e s t  maintenu à humidité cons tante .  Six individus ( 3  marqués a u  Na, 3 marqués au  65Zn) 

sont pré levés  au  bout d'une semaine de charge e t  s a c r i f i é s  pour con t rô le r  l ' e x i s t e n c e  

poss ib le  d'un phénomène de contamination externe '  2 ) .  Les s i x  r e s t a n t s  sont  gardés dans 

l e s  condit ions expérimentales précédentes e t  u t i l i s é s  pour con t rô le r  l e  régime sapro- 

phage. La durée de l 'expérimentat ion se  r é p a r t i t  comme s u i t  : 
22 - 3 semaines de charge sur humus r a d i o a c t i f  marqué a u  Na pour l e s  t r o i s  premières 

l a rves  e t  sur humus marqué au  65Zn pour l e s  t r o i s  a u t r e s ;  

- 1 mois de décharge sur  humus n a t u r e l ,  en r i ch i  ou non en N a  ou Zn s t ab les .  

( 1  ) Les l a rves  sont placées dans l'humus marque: e t  mair.tenues à humidité constante.  
L1exy1érimentation se  poursuivant pendant p lus ieu r s  semaines, on peut a l o r s  s e  de- 
mander après  c e s  appor ts  r épé tés  d 'eau d i s t i l l é e  si. l e  t r aceur  r e s t e  f ixé  aux par- 
t i c u l e s  d'humus ou s ' i l  e s t  déplacé e t  en t ra îné  par  l ' e a u  c a p i l l a i r e .  En e f f e t ,  
d 'après  DUCHAUFOUR ( 1 9 7 0 ) ~  tous  l e s  ions ne sont p ~ . s  absorbés avec l a  même inten- 
s i t é  par  l e s  composés humiques, l e s  ions lourds  polyvalents  ( ~ n  par exemple) sont 
absorbés de façon p r é f é r e n t i e l l e  par  rappor t  aux ions  monovalents (Na). Un e s s a i  
de cont rô le  cons i s t an t  à l a v e r  un peu d'humus avec de l ' e a u  d i s t i l l é e  pendant 5 
minutes nous a montré que l e s  f r a c t i o n s  des t r a c e u r s  retrouvées en solu t ion  sont 
respectivement de 52% pour 2 2 ~ a  e t  7,1% pour 65213. Le choix de deux t r aceurs  ayant 
des p ropr ié t é s  de f i x a t i o n  d i f f é r e n t e s  s e  r é v é l a i t  donc in té ressan t  dans c e t t e  ex- 
pér  icnc e . 

( 2 )  Pour e f fec tue r  c e t t e  opérat ion,  on mesure l a  r a d i o a c t i v i t é  des l a r v e s  avant e t  a- 
près  r inçage à l ' e a u  d i s t i l l é e .  La d i f fé rence  de rctdioact ivi té  cons ta tée  e s t  s i  
f a i b l e  qu'on peut l a  considérer  comme négligeable.  Par mesure de précaution, on 
f a i t  sub i r  à ces  l a r v e s  une s é r i e  de bains  dans des so lu t ions  détergentes p lus  ef-  
f i caces  ( t eepo l ,  a l c o o l )  en ayant p r i s  soin auparavant d 'obturer  à l ' a i d e  de baume 
de Canada l a  c a v i t é  buccale e t  l ' o r i f i c e  a n a l  (pour é v i t e r  une régurg i t a t ion  des 
subs.i,ances absorbées ou une émission du contenu i n t e s t i n a l ) .  Ce nouveau r inçage 
n ' en t ra îne  aucune diminution de l a  r a d i o a c t i v i t é .  On peut donc admettre que l a  con- 
tamination externe des téguments e s t  pratiquement i iul le  e t  qu'un simple lavage à 
l ' e a u  d i s t i l l é e  e s t  s u f f i s a n t  pour en él iminer t o u t e  t r a c e ,  Les r é s u l t a t s  obtenus 
sont va lables  essentiel lement pour l e s  l a r v e s  marquées au  2 2 ~ a ,  l e s  individus mar- 
qués au  6 5 ~ n  ne présentant  qu'une t r è s  f a i b l e  r a d i o a c t i v i t é .  



d )  Résu l t a t s  expérimentaux : 

- Marquage avec l e  2 2 ~ a  (Tabl.  10, f i g .  26).  

On observe a u  bout de 21 jours chez l e s  l a r v e s  II e t  III environ 70000 IPM 

( a c t i v i t é  de l'humus : 4400 à 5000 IPM par mg). 

Tableau 10 - Evolution de l a  r a d i o a c t i v i t é  au  cours des phénomènes de charge e t  
de décharge chez t r o i s  l a r v e s  d lAs i l ides  marquées au %2Na e t  t r o i s  a u t r e s  marquées 
au 6 5 ~ n  (+++ : mort, --- : a r r ê t  de l ' expér ience) .  

La d i s p a r i t i o n  l e n t e  du t r aceur  chez ces  dei= l a r v e s  (Fig.  26) dans l a  pha- 

se  de d6charge (mi l ieu  non e n r i c h i )  indique que ce lu i -c i  e s t  r e t enu  dans l 'organisme 

de l a  l a rve .  

La l a r v e  1 montre dans l e  même temps une ra t i ioac t iv i t é  p lus  élevée : 

348200 XPM. Cet te  augmentation du radio t raceur  par  rapport  aux deux a u t r e s  individus 

n ' e s t  PHS due à une d i f férence  de poids e t  n 'a  pu ê t r e  expliquée. La phase de déchar- 

ge a é t 6  r é a l i s é e  dans un humus enr i ch i  avec 1°/,, de Na s t ab le .  Dans ce  cas,  l e  t r a -  

ceur  s  'glimine p lus  rapidement que dans 1' e s s a i  précédent sous l ' e f f e t  d '  une régula-  

t i o n  de l ' an imal .  

- Marquage avec l e  65Zn (Tabl. 10) .  

Les l a r v e s  n 'ont  re tenu en 21 jours que 500 IPM en moyenne ( a c t i v i t é  de 

l'humus : 1700 IPM par  mg, l e  t i e r s  environ de l'humus marqué au  2 2 ~ a ) .  



Fig .  26 - Cinét ique de charge e t  de décharge chez t r o i s  
l a r v e s  d l A s i l i d e s  marquées au  2 2 ~ a .  AU cours  de l a  dé- 
charge, l e s  l a r v e s  II e t  III sont  p lacées  s u r  humus na- 
t u r e l ,  l a  l a r v e  1 sur humus e n r i c h i  avec 1 '/,, de  N a .  

22 
En comparaison de l a  f o r t e  t eneu r  en N a  e n r e g i s t r é e  l o r s  du marquage pré- 

cédent (70000 à 340000) e t  compte t e n u  du b r u i t  de fond du s c i n t i l l a t e u r  (800 IPM), 

l a  r a d i o a c t i v i t é  obtenue chez l e s  s u j e t s  marqués a u  65Zn (400 à 600 IPM) peut  ê t r e  

considérée comme négl igeable  (même s i  l ' o n  t i e n t  compte du marquage p l u s  f a i b l e  de 

l 'humus) .  En r a i s o n  de c e t t e  f a i b l e  r a d i o a c t i v i t é ,  l e  phénomène de décharge n ' a  pu 
* 
e t r e  é t ~ d i é .  

e )  Conclusion : 

Cet t e  première expérience montre que l a  r a d i o a c t i v i t é  v a r i e  en fonc t ion  de 

l ' i n d i c a t e u r  n u c l é a i r e  u t i l i s é .  S i  nous ne considérons que l e s  i nd iv idus  marqués au  
22 

Na, il e s t  log ique  de  penser ,  en r a i s o n  de l e u r  r a d i o a c t i v i t é  é levée ,  que l e s  lar- 

ves d l A s i l i d e s  peuvent u t i l i s e r  l'humus comme n o u r r i t u e .  Cependant, l a  f a i b l e  rad io-  

a c t i v i t é  observée chez l e s  i nd iv idus  marqués au  zinc nous permet d ' a f f i rmer  que l e s  

p a r t i c u l e s  d'humus ne sont  pas  ingérées  n i  métabol isées  puisque l e  z inc qu i  l e u r  e s t  * for temer t  a t t a c h é  n ' e s t  pas  lu imême absorbé par  l e s  l a r v e s  . 

* Nous avons vu précédemment que l e  marquage de l'humus ayant  é t é  e f f e c t u é  p a r  simple 
malaxage, l e s  i ons  Na sont  aisément e n t r a î n é s  dans l a  s o l u t i o n  du s o l  par  l e s  ap- 
p o r t s  r é p é t é s  d ' eau  d i s t i l l & e ,  contrairement  aux ions  Zn fortement r e t enus  aux par- 
t i c u l e s  d'humus. 



En conséquence, l a  f a i b l e  ré ten t ion  du 65Zn (500 IPM) par rapport au 2 2 ~ a  

(supérieur à 70000 IPM) nous permet d ' é t a b l i r  que l e s  l a rves  d lAsi l ides ,  placées dans 

l e s  condit ions expérimentales décr i t e s ,  n ' u t i l i s e n t  que l ' e a u  de c a p i l l a r i t é  d i f fu-  

sant à t r ave r s  l e s  éléments sol ides  du s o l  sans cependant absorber ces  pa r t i cu les  so- 

l i d e .  Il n ' e s t  donc pas poss ible  de considérer l e s  l a rves  d lAsi l ides  comme des Insec- 

t e s  véritablement saprophages. 

Expérience no 2 : El le  e s t  des t inée  à l ' é tude  de l l u t i l i s a t i o n  par l e s  l a rves  des 

substances organiques solubles ou en suspension dans l e  sol .  

a )  Remarques prél iminaires : 

Les r é s u l t a t s  obtenus précédemment l a i s s e n t  supposer que l e s  l a rves  dlAsi- 

l i d e s  édaphiques sont susceptibles,  en plus  de l eu r s  moeurs prédatr ices , .  de prélever 

également dans l e  so l  des substances en solut ions  ou en suspension. Le so l  renferme 

de nombreux composés organiques dont l a  plupart  des const i tuants  (acide malique, c i -  

t r i que ,  e t c . .  . ) s e  retrouvent,  à quelques exceptions près,  dans l e s  types d'h 

plus d ivers  (BRUCKERT, 1970) . 
Les biochimistes (CHESHIRE e t  a l . ,  1976) ont montré que s i  on in t rodu i t  

14 
l e  so l  une solution marquée au C t e l  que l e  glucose, ce l le-c i ,après  un temps plus 

14 moins long,es t  métabolisée par l e s  microorganismes e t  l e  C e s t  retrouvé dans l e  CO 
2 

r e j e t é  e t  dans l e s  diverses molécules organiques du so l  (acides organiques, sucres,  

polysaccharides). On s e  propose de suivre l ' évolut ion qua l i t a t i ve  e t  quan t i t a t ive  du 
14 

C apporté ini t ialement dans l e  so l  sous forme de glucose marqué de façon homogène 

e t  d'étiidier corrélativement l a  f ixa t ion  du t raceur  d m s  l e  corps des l a rves  d lAs i l i -  

des. On t i endra  compte pour ce la  du volume de solution ingérée,déterminé à l ' a i d e  du 

2 2 ~ a  (a iouté  au début de l ' expér ience  avec l e  glucose 14C). 

b )  Protocole expérimental : 

L'humus, identique à c e l u i  u t i l i s é  dans l e s  expériences précédentes, e s t  

marqué par addit ion d'une solut ion contenant 1,18 mg de glucose/ml, 0,25 y C i / m l  de 
14 

glucose C uniformément marqué e t  O,? p C i / m l  de 2 2 ~ a ;  la  quanti té  de carbone ajou- 

t é e  avec l e  glucose correspond à 8,8 O / , ,  du carbone t o t a l  du so l  ( l a  teneur en car- 

bone dans l e s  horizons supe r f i c i e l s  du so l ,  horizon A ,  va r ie  de 2 à 1 0 % ) .  

 expérience por te  sur 16 l a rves .  Chaque l a rve  e s t  placée dans un pot con- 

tenant 50 g de s o l  marqué, lui-même disposé dans une enceinte étanche l a i s s ée  & l a  

température ambiante du l abora to i re .  Les 16 l a rves  (ncw déshydratées, prélevées 48 h 

avant dans l e u r  mil ieu d 'o r ig ine)  sont r épa r t i e s  en 4 s é r i e s  (de 4 individus) carac- 

t é r i s é e s  par un temps d i f f é r en t  de charge de 1 ,  2, 8 e t  15 jours ( ~ a b l .  11 ). 



I 
Tableau 1 1  

Evolution pour l e s  4 s é r i e s  de l a r v e s  du poids e t  de l a  quant i té  de 2 2 ~ a  (phase de chasse) .  Mesure du 4~ retenu en f i n  d'expé- 
r i ence  (colonne 3 ) .  Détermination du volume de solut ion ingérée (pa r  l a  mesure du 2 2 ~ a )  e t  de l a  quant i té  de 14c ingéré selon 
deux hypothèses de t r a v a i l .  

2 

Volume de 

lngérée ( p l )  

2,18 

2,36 

i ,44  

Temps de 

charge 

( j o u r s )  

1 

- 

- 

Larves 

1 

Quantlté de 2 2 ~ a  reLenu 
i dpm) 

3 

R'tention du 
"C dans l e s  

l a rves  à l a  f i n  
de l a  période 

de charge (dpm) 

174 

198 

9 5 

à l a  f i n  de 
l a  phase 

de charge 

1734 

1870 

1145 

747 

348 

morte 

394 

335 

75 1 

1490 

1227 

4625 

3055 

3244 

1600 

Polds 
i n i t i a l  

(mg) 

167 

138 

106 

à l a  f i n  de 
l a  phase de 

décharge 

i 620 

1710 

960 

Séries  

1 

4 

4 

1 4 ~  

Quant i t é  
théorique 

de 14c ingéré 
( q ' a )  dans l e s  
sucres  (dpm) 

603 

651 

400 

No 

1 1  

2 

3 

81i - 1 6800 1 6602 1 8,57 

2 

2379 

1 090 

1410 

624 

1403 

3605 

1533 

6600 

4505 

4383 

, 3065 

1 

2 

3 

Quant i t é  
théorique 

de 1 4 ~  ingéré 

4,72 

3,35 

6,27 

2,78 

1 1,20 

28,72 

161 

128 

106 

4 

9700 

52000 

35500 

34600 

241 50 

1 

1 

CO2 

2 

- 

- 

3 

2941 1 
1441 

1914 

848 

2437 

6249 

2659 

5573 77 1 

( q ' b )  dans l e s  rejeté 
sucres + pol i -  1 

saccharldes 
(dpmni) / 
748 

810 

494 

95 

170 

108 

89 

117 

104 

79 

178 - 
113 

1 

2 

3 

- 

15 

- 

- 
- 

4 j 77 9460 1 1 2 , 2 2  

12000 

8193 

11 

9 

2 

9 

6 

12 

2 

40 

2 

Larves 

Poids , f i n a l  

3750 

2660 

4980 

4 8 0 ,  - 

1 

2 
1 

3 

4 

50400 

35300 

34700 

10 
d l  

: $ ?  
2 w 3 

Apl 

160 

138 

110 

3500 

2490 

4820 

2210 1920 

139 

111 

92 

138 

111  

87 

76 

65,51 

44,72 

43,59 

- 7 

O 

4 

33490 

8890 

22800 

8 

- 

- 

25800 , 30,42 

morte 

8800 

22000 



Tableau 12 - Mesures du CO2 dégagé par l e s  4 larves de l a  sér ie  4 au cours de l a  

phase de décharge (8  jours).  

t 
Mesures 

Quantité de CO2 

dégagé ( m l )  

Radioact i v i t  6 du 

CO2 en 14C (dpm) 

Radioactivité 

spécifique du CO2 

(dpmlml de CO2 ) 

s 

Tableau 13 

1' jour 
1 

1,23 

1 

152 

192 

404 

528 

505 

406 

328 

528 

420 

327 

larve 1 

larve 2 

larve 3 

larve 4 

larve 1 

larve 2 

larve 3 

larve 4 

larve 1 

larve 2 

larve 3 

larve 4 

4 O  jour 
2 

0,84 

0,92 

0,76 

1 

338 

508 

184 

283 . 

402 

552 

2 42 

304 

Quantité de 14c 
rejeté dans l e  C 7 
(Tabl. 12, co l .  4 

1154 

2106 

1143 

1206 

Larves de 
l a  série  4 

Larve 1 

Larve 2 

Larve 3 

Larve 4 , 

"C retrouvé en f in 
dlexpérimentation 

(Tabl. 11, c o l .  3) 

4625 

3055 

3244 

1 600 

Total du 
14' absorbe 

5779 

5161 

4387 

2806 

8O jour 
3 

1,54 

2 

1954 

. 1,68 

41 2 

1070 

454 

61 3 

267 

537 

294 

306 

Quantité théorique 
de lhC ingéré 

q'b 

12000 

8193 

7986 

5573 

Quantité théorique 
de 14c ingéré 

qla 

6600 

4505 - 
4383 

3065 

4 
Total 

3¶61 

3,92 

3,50' 

3,88 

Total 

1154 

2106 

1143 

1206 

Moyenne 

31 9 

537 

326 

3 12 

' de 14' '.jeté 
en tenant compte 
Ce llabsorption 
théorique qlb 

9,6 

25 

14 

21,6 



A l a  f i n  de l a  période de charge, op mesure l a  quanti té  de 2 2 ~ a  retenu 

( ~ a b l .  1 1, colonne 1 ) e t  on place chaque l a rve  sur un s o l  non marqué pendant 8 jours 

(pour éliminer l e s  microorganismes du so l ,  ce lui -c i  e s t  passé à l ' é tuve  à 100°). 

Chez l e s  l a rves  de l a  quatrième s é r i e  (15 jours de charge), on mesure à t r o i s  repr i -  
14 

ses,  au c\aurs de c e t t e  deuxième phase, l e s  quant i tés  de CO e t  de C dégagés 
2 

( ~ a b l .  12) .  

A l a  f i n  de l 'expérience,  chaque l a rve  e s t  pesée, séchée e t  sa teneur en 
1 4  

2 2 ~ a  e t  en C e s t  mesurée. Les quatre l o t s  de s o l  marqué u t i l i s é s  pendant l e s  d i f -  

f é ren t s  temps de charge sont également analysés. 

c )  Méthodes de mesure de l a  rad ioac t iv i t é  : 

1 / Les larves .  

- Mesure du 2 2 ~ a  : comme pour l e  65Zn, à l ' a i d e  d'un ccmpteur gamma Renatran ( c f .  p. 

74 , note infrapaginale) .  

- Mesure du I 4 C  : emploi, pour l a  préparation des échant i l lons  e t  l a  mesure du 1 4 C ,  

de l a  technique déjà  u t i l i s é e  pour déterminer l e  régime phytophage ( c f .  p. 70 , no- 

t e  infrapaginale) .  
14 - Mesure du CO2 e t  du C dégagés : u t i l i s a t i o n  de l a  niéthode décr i t e  par BUSCARLET 

(1974)'. 

2/ Le so l .  

14 - Détermination de l a  teneur en C du s o l  séché immédiatement après l a  phase de char- 

ge (techniques identiques à c e l l e s  des l a rve s ) .  
14  - Détermination ensui te  de l a  teneur en C retrouvé d ~ n s  l e s  sucres simples après une 

première ext ract ion à l ' a l c o o l  e t  dans l e s  polysaccherides après une deuxième extrac- 

t i o n  à l ' a c i d e  sulfurique.  

d )  Résul ta ts  : 

1 / Détermination du volume de solut ion absorbée à l ' a i d e  du 2 2 ~ a .  

BUSCARLET (1974) e t  a l .  (1974) ont montré chez deux Insectes  ocus us ta migra- 

tor ia  e t  Sytophytus granaria) que l ' é l iminat ion du 2 2 ~ a  répond à un modèle à un seui  

R La mesure du CO dégagé pendant un temps donné s ' e f fec tue  en r e l i a n t  l ' ence in te  6 -  2 
tanche qui renferme l a  l a rve  à un analyseur par absorption infrarouge. Le CO2 con- 
tenu dans l e  c i r c u i t  de mesure e s t  ensui te  piégé par barbottage dans un mglange 
d'amine quaternaire contenant 1,25 mi. d'éthanolamine e t  3,75 ml. d'éthylène glycol  
monomé-t,hyl é the r .  Le mélange e s t  additionné de 10 m l  de l iqu ide  s c i n t i l l a n t  e t  dis-  
posé dans une f i o l e  à s c i n t i l l a t i o n  l iquide .  



compartiment en é t a t  dynamique s ta t ionna i re ,  c 'est-à-dire que l e  taux de sodium corpo- 

r e l  e s t  s t ab le  e t  q u ' i l  y a équ i l ib re  en t re  l a  quanti té  de sodium ingéré, qui e s t  to -  

talement assimilée,  e t  l a  quant i té  de sodium excrété. 

Chez l e s  l a rves  d lAs i l ides ,  l e  métabolisme du sodium répond à de t e l l e s  Ca- 

rac té r i s r iques .  On a en e f f e t  observé précédemment (Fig. 26) que l a  quanti té  de 2 2 ~ a  

re tenu par l a  l a rve  1 s u i t  pratiquement une décroissance logarithmique l i n é a i r e  lo r s -  

que l a  solut ion du s o l  e s t  enr ichie  en sodium. Par contre,  dans un so l  non enr ichi ,  na- 

turellement pauvre en sodium, l e s  l a rves  II e t  III ( ~ i g .  26) n'éliminent pas de t raceur  

( n i ,  par conséquent, de sodium na tu r e l ) .  Dans ce cas pa r t i cu l i e r ,  on peut admettre que 

pendant l a  phase de charge l a  l a rve  r e t i e n t  en t o t a l i t é  l a  quanti té  du t raceur  ingéré. 

Connaissant l a  teneur en 2 2 ~ a  de l a  solut ion ( 1  u l  de solution marquée cont ient  1260 

IPM de 2 2 ~ a ) ,  on e s t  en mesure de ca lcu le r  l e  volume V de solution absorbée par l a  l a r -  

ve : 
r ad ioac t i v i t é  mesurée sur l a  l a rve  

V = ( c f .  Tabl. 11, colonne 2)  
1260 x 0,63 * 

Ce vo lme  e s t  var iable  pour chaque s é r i e  de l a rves  e t  c r o î t  en moyenne en fonction du 

temps comme on pouvait s ' y  a t tendre .  

Les r é s u l t a t s  por tés  sur  l a  tableau 11 (colcnne 1 ) permettent de v é r i f i e r  

qu'à l a  f i n  de l ' expér ience  (de 8 à 23 jours selon l e s  s é r i e s ,  temps de charge e t  de 

chasse compris) l e s  l a rves  n 'ont  presque pas éliminé l e  2 2 ~ a ,  

14  
2/ U t i l i s a t i on  du C par l e s  larves .  

L'examen du tableau 1 1  (colonne 3)  montre qu'à l a  f i n  de l 'expérience,  l e s  
14 

larves  contiennent une ce r ta ine  quanti té  de C dlauta.nt plus élevée que l e  temps de 

charge e s t  plus long. On peut d i re ,  en analysant l e s  r é s u l t a t s  obtenus avec l e s  l a r -  

ves de l a  quatrième s é r i e  ( ~ a b l .  12) ,  que l e  1 4 ~  a é t 6  métabolisé e t  a p r i s  pa r t  aux 

r éac t i o r s  de synthèse puisque une p a r t i e  e s t  retrouvée dans l e  CO 2 r e j e t é  (de 1154 à 

2106 dpn, selon l e s  l a rves ,  l a  rad ioac t iv i t é  spécifique du CO s e  s i t uan t  en moyenne 
2 

en t re  312 e t  537 dpm/ml de ~ 0 ~ ) .  

* La mesure en 2 2 ~ a  effectuée pour l e s  quatre s é r i e s  <le so l  (après  extraction de l a  
solutSon sous vide)  indique que l a  teneur e s t  constante en fonction du temps e t  que 
l a  f rac t ion  du t raceur  retrouvée à l a  f i n  de 1' expérimentation représente 63% de l a  
tenem. dans l a  solut ion placée in i t ia lement  dans l e  so l ,  37% e s t  adsorbée sur l e  
sol .  Ces r é s u l t a t s  plus p réc i s  d i f f è r en t  légèrement de ceux obtenus précédemment 
(p .  79 ) e t  qui  indiquaient  un taux de 52% pour l e  2 2 ~ a  mais l e s  conditions de mesu- 
r e  sorit, dans ce cas, un peu diff 'erentes.  



14 
e )  Discussion sur l e  métabolisme du C chez l e s  l a rves  d lAsi l ides  : 

Une étude plus  d é t a i l l é e  de l a  nu t r i t i on  des l a rves  repose sur l ' analyse  

comparée des deux hypothèses suivantes : 

- dans l a  première, on envisage l ' u t i l i s a t i o n  exclusive par l e s  l a rves  d tAsi l ides  de 

molécules organiques simples t e l l e s  que l e  glucose e t  d 'aut res  sucres simples; 

- dans l a  deuxième, on admet que l e s  l a rves  absorbent également des molécules p lus  

complexes, métabolisées par l e s  microorganismes, s o i t  par absorption d i rec te  dans 

l e  so l ,  s o i t  par un e f f e t  de symbiose au  niveau de l eu r  f l o r e  i n t e s t h a l e .  

Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons analysé l a  radioact i -  
14  

v i t e  en C de chacun des deux subs t ra t s  n u t r i t i f s  contenus dans l e  s o l  (sucres s i m -  

p les  ou polysaccharides) . Cette analyse s '  ef fectue  poirr chaque s é r i e  à l a  f i n  de l a  

période de charge. L'évolution de c e t t e  rad ioac t iv i t é  (qa e t  qb) peut ê t r e  donnée 

avec une ce r ta ine  approximation par l e s  courbes a e t  b de l a  f igure  27. 

r 
I I I 

1 2 8 15 jours 

14 
Fig. 27 - Evolution de l a  rad ioac t iv i t é  en C du so l  (chaque point  correspond à l a  

moyenne de 4 mesures). 
6 1 4  

6.10 dpm = dose i n i t i a l e  en C au début de l 'expérimentation. 
courbe a = quanti té  de 14c retrouvé dans l e s  sucres simples après ext ract ion à 

l ' a l c o o l  à pa t i r  du so l .  
courbe b = quant i té  de lEC retrouvé dans l e s  polysaccharides après ext ract ion à 

l ' a c i d e  sulfurique à p a r t i r  du so l .  
courbe c = courbe représ  n tant  l ' évo lu t ion  du 14c t o t a l  présent  dans l e  so l .  
c-b = quant i té  de leC r e s t an t  f i xé  aux par t i cu les  du so l .  



Dans l a  première hypothèse, l e  ca lcu l  de l a  quant i té  théorique de 4C in- 

géré sous forme de sucres simples q 'a  s ' e f fec tue  de l a  façon suivante : 

En supposant que chaque l a rve  prélève quotidiennement un volume constant de 
14 

solution Av, l a  quant i té  q l a  de C ingéré après l e  temps t e s t  donnée par l ' équat ion 

qui peut s ' é c r i r e  au s s i  puisque Av e s t  constant : 

t 
q l a  = Av Co qa 

C> 

14 v 
l a  quanti té  de C ingéré par l a  l a rve  e s t  donc égale au produit de - p a r  l ' a i r e  dé l i -  t * 
mitée par l a  courbe a . 

Les r é s u l t a t s  obtenus pour chaque l a rve  sont por tés  dans l e  tableau 1 1  (CO- 

lonne 4 ) .  
14 

JXI ,,,sant l e  b i l an  du C chez l e s  l a rves  de l a  quatrième s é r i e ,  on s 'aper- 
14 

fin:+ n, , ,  c i  nn a inu te  au C retrouvé en fin d' expérimentattion (Tabl. 11, co l ,  3 e t  

8 jours de charge, c e t t e  somme dépasse pour deux des quatre individus I Z  er  3 1  ~c r a u  

:--<-c ( , , l e \  A.,, 7 lhvnot.h$se d ' ingest ion des simples.  S i  on ava i t  pu t e -  ae L L I L ~ C L  C: \ %  - /  - = -  ---- - 
n i r  compte du CO 2 dégagé pendant l a  phase de charge ( i e  15 jours) ,  on au ra i t  trouvé 
m,,.., 7 ' cpmhl des individus que l a  quanti té  de 14C u t i l i s é  ( ré tent ion,  plus respi ra-  yuLu r ".*- -...--- - - -  

tien) é t a i t  supérieure à c e l l e  ingérée, ce  qui e s t  évidemment dépourvu de sens. On 

do i t  donc admettre que l e s  l a rve s  absorbent au t r e  chose que des sucres simples. 



dpm sucres et polysaccharides (ingestion théorique ) 

14 Fig. 28 - Courbe donnant l e  rapport de l a  ré tent ion de C par rapport à l ' i nge s t i on  

théorique q'b. 

En examinant l e s  l a rves  de l a  quatrième sér ie> on consta te  qu 'e l les  ont re-  

j e t é  dacs l e  C O  au cours d'une seule semaine de chasse (ou de décharge) 9,6 à 25% du 
1 4  2 

C ing6ré ( q ' b ) ;  s i  l ' on  t i e n t  compte du f a i t  qu ' e l l e s  ont également resp i ré  pendant 
14  l e s  15  jours de charge, le pourcentage de C r e j e t é  do i t  ê t r e  mul t ip l ié  par 3 (de 

l ' o r d r e  de 30 à 75% selon l e s  l a rve s ) .  Cette quanti té  e s t  compatible avec l a  quant i té  

de 62% calculée  précédemment e t  i l l u s t r é e  sur l a  f igure  28. 

On peut conclure d 'après c e t t e  expérience que l e s  l a rves  d lAsi l ides  peuvent 

absorber des molécules organiques complexes e t  l e s  métaboliser. Des r é s u l t a t s  s imilai-  

r e s  ont é t é  rapportés par REYES e t  TIEDJE (1973) dans l ' é tude  du métabolisme d'un Iso- 
1 4  

pode t e r r e s t r e  à l ' a i d e  de levure marquée au C. La f l o r e  bactérienne du s o l  joue 

t r è s  certainement un r ô l e  de transformation e t  probahlement de symbiose dans l a  nu- 

t r i t i o n  de ces  l a rves .  

CONCLUSION 

Les observations r e cue i l l i e s  sur l e  genre MzZZophora, Promchus yesonious e t  

l e s  r é s u l t a t s  obtenus chez Machimus rusticus semblent indiquer q u ' i l  ex i s t e  des d i f fé -  

rences importantes dans l e  comportement trophique des l a rves  néonates des Asi l ides .  

Quant aux l a rves  plus âgées, l e s  observations e t  expériences r é a l i s ée s  dans ce t r a v a i l  

R Cf. tableau 13. 



nous permettent dès à présent  de p réc i se r  assez  fidèlement l e u r  p r o f i l  a l imenta i re  e t  

d 'étendre ce  comportement à un grand nombre d'espèces, sinon à t ou tes .  

Ces l a r v e s  sont essent ie l lement  carnivores  e t  ne présentent  aucun régime 

phytophage n i  saprophage. Cependant, ces  moeurs p réda t r i ces  peuvent ê t r e  suppléées, 

en p a r t i e ,  par  t o u t e s  l e s  substances so lubles  que l a  l a r v e  trouve dans l e  s o l  en ab- 

sorbant l ' e a u  de c a p i l l a r i t é .  Nous avons vu, en e f f e t ,  que des l a rves  pr ivées  d 'eau 

e t  de nour r i tu re  pendant p lus ieu r s  mois, soumises donc à des condit ions extrêmes de 

sècheresse, peuvent en quelques heures recouvrer l e u r  poids i n i t i a l  en absorbant 

l ' e a u  par  voie buccale. Mais nous avons mis également en évidence que même des l a r -  

ves non déshydratées peuvent absorber l ' e a u  du s o l  avec tous  ses  composés so lubles  

mingrau: e t  organiques. Ces produi ts  sont  métabolisés par l ' an imal  e t  u t i l i s é s  pour 

l e u r  s w v i e .  Ce de rn ie r  point  e s t  e s s e n t i e l  e t  permet de comprendre comment une l a r -  

ve habituellement ca rnass iè re  peut s e  maintenir en v i e  pendant p lus ieurs .années  ( 3  

ans e t  demi) en l 'absence complète de nour r i tu re .  

I I  - ETi-iOLOGIE LE LA PREMTIûN ET KNNEES PHYSIOLOGIQUES SUR LA EIGESTICN DES IMAGOS 

Introduction 

S i  l e  régime a l imenta i re  des l a r v e s  d lAs i l ides  a f a i t  l ' o b j e t  de nombreuses 

controvsrses de l a  p a r t  des chercheurs, ceux-ci n'en r e s t e n t  pas moins unanimes à re-  

connaî t re  que tous  l e s  adu l t e s  ont  des moeurs p réda t r i ces .  Ces Diptères,  à l ' é t a t  d t i -  

magos, se  nourr issent  en e f f e t  aux dépens d ' a u t r e s  Insectes  q u ' i l s  capturent  au vol.  

Le nombre é levé  d'espèces e t  l ' importance écologique des As i l ides  ont  amené 

de nombreuses recherches sur  ces  Insectes  mais s i  c e r t a i n s  t ravaux concernent l e s  as- 

pec t s  éthologiques, p a r f o i s  écologiques, de l e u r  comportement a l imenta i re ,  l a  plupart  

se  rappor tent  seulemert à l a  "prise" e t  à l 'énumération des proies .  O r ,  l e  comporte- 

ment a l imenta i re  d'un Insecte  prédateur d é c r i t  e t  analysé par  l f é t h o l o g i s t e  e s t  l o i n  

de se  rkduire  à c e t t e  seule  a c t i v i t é  ! Il se  présente,  au  con t ra i r e ,  comme une s u i t e  

organisée d ' a c t e s  moteurs complexes dont CLOAREC (1972) r appe l l e  l'enchaînement : 
<< 

recherche de l a  p r o i e  p o t e n t i e l l e  -t posture de "p r i se  d ' i n t é r ê t "  -t or ien ta t ion  vers  

une p r c i e  mobile -t f i x a t i o n  avec ou sans déplacement -t posture d 'explorat ion senso- 

r i e l l e  à dis tance  +mouvement d'agrippement de l a  p ro ie  + e x p l o r a t i o n  sensor ie l l e  

au  contac t  de l a  p ro ie  capturée -t inges t ion  (mouvements p a r t i c u l i e r s  des p ièces  buc- 

c a l e s  e t  du tube d i g e s t i f )  + régula t ion  par l e  tube S i g e s t i f  de l a  quant i té  d'aliments 

ingérés e t  de l a  quant i té  de métabol i tes  t r a n s f é r é s  dans l e  mi l ieu  i n t é r i e u r  +compor- 
>> 

tements post-al imentaires immédiats ( t o i l e t t e )  ou l o i n t a i n s  ( r e j e t  de déchets)  . 



A p a r t i r  des  observa t ions  de CLOAREC, il m'apparaî t  que chez l e s  As i l i des ,  

l 'enchaînement typ ique  des  d i f f é r e n t e s  phases du comportement préda teur  peut ê t r e  

a i n s i  d é f i n i  : p o s i t i o n  de repos  -t pos tu re  de "p r i s e  d ' i n t é r ê t ' '  + o r i e n t a t i o n  -+ dé- 

placement + s a i s i e  de l a  p r o i e  + p iqû re  de l 'hypopharynx + émission de venin + inges- 

t i o n  + r e j e t  de l a  dépou i l l e .  

En examinant l e s  t ravaux r é a l i s é s  su r  l e s  A s i l i d e s ,  on peut  cons idérer  que, 

mises à p a r t  l e s  recherches  r é c e n t e s  de LAVIGNE [LAVIGNE e t  HOLLAND (1969),  ROGERS e t  

LAVIGNE ( 1 9 7 2 ) ~  DENNIS e t  LAVIGNE (1975)] su r  l e s  premières séquences de c e t t e  s é r i e  

e t  c e l l e s  de KAHAN (1964) su r  l e s  e f f e t s  du venin,  il n ' e x i s t e  encore aucune é tude  

éthologique complète su r  c e  comportement préda teur .  Dans mes recherches,  j e  me s u i s  

p lus  pa r t i cu l i è r emen t  penché su r  l e s  problèmes l i é s  à l ' immobi l i sa t ion  de l a  p r o i e  

e t  à son inges t ion  en ana lysant  l e s  d i s p o s i t i f s  anatomiques e t  l e s  mécanismes i n t e r -  

venant dans c e s  phases du  comportement. J ' a j o u t e r a i  auparavant quelques p réc i s ions  

su r  l e s  moeurs c a r n a s s i è r e s  e t  l e s  p r o i e s  de quelques espèces.  

1 - RECHERCHE DE LA PROIE 

I l  e s t  p o s s i b l e  de  regrouper  dans c e  paragraphe l e s  qua t r e  premières séquen- 

c e s  de l ' a c t e  moteur de préda t ion ,  à savo i r  l a  p o s i t i o n  de repos ,  de  p r i s e  d ' i n t é r ê t ,  

1 ' o r i e n t a t i o n  e t  l e  déplacement. 

LAVIGNE e t  HOLLAND (1969) cons idèrent ,  en fonc t ion  du s u b s t r a t ,  deux types  

de comportement de  recherche des  p r o i e s  ( "foraging behavior" ) : 

1 / un comportement de recherche,  à l ' a f f û t  sur l e  s o l ;  

2 /  un comportement de recherche,  à l ' a f f û t  su r  l a  végéta t ion .  

Ce t t e  d i v i s i o n ,  quoique j u s t i f i é e ,  ne t i e n t  pas  suffisamment compte des  

p r i n c i p a l e s  adap ta t ions  écologiques,  c a r a c t é r i s t i q u e s  souvent de c e r t a i n s  genres  ou 

sous-famil les .  Il m'a donc semblé néces sa i r e  de r é p a r t i r  l e s  A s i l i d e s  v ivant  su r  l a  

végé ta t ion  en t r o i s  c l a s s e s  écologiques d i s t i n c t e s  : 

- espèces vivant  s u r  l e s  souches e t  l e s  t r o n c s  d ' a r b r e s  morts;  

- espèces v ivant  su r  l a  végé ta t ion  herbacée; 
R 

- espèces v ivant  s u r  l a  végéta t ion  a r b u s t i v e  e t  a rborescente .  

Ces i n d i c a t i o n s  sont  consignées pour chaque A s i l i d e  dans l e  r é p e r t o i r e  ana ly t ique  

( c f .  annexes). 



A -  C o m p o r t e m e n t  d e  r e c h e r c h e , &  l ' a f f û t  

s u r  l e  s o l .  

Ce comportement ca rac té r i se  beaucoup de Dasypogoninae ( p l .  I V ,  1 )  e t  l a  

plupart  des AsiZime (P l .  I V ,  2 e t  3 ) .  Les individus s e  posent à t e r r e  dans l e s  en- 

d r o i t s  découverts, affectionnant en p a r t i cu l i e r  l e s  sen t ie r s ,  l e s  routes fo res t i è res ,  

l e s  t e r r a i n s  incul tes ,  survolant sans s ' a r r ê t e r  l e s  zones à végétation dense. 

De nombreuses espèces ont f a i t  l ' o b j e t  d'observations e t  l eu r  comportement 
R 

a é t é  d6cr i t  avec soin (MELIN, 1923; LAVIGNE ) .  Parmi l e s  représentants de ces  deux 

sous-familles, seules quelques observations o r ig ina les  seront apportées pour Dasypo- 

gon diademz dont l e  comportement d '  agrippement e t  d'immobilisation des proies a re-  

tenu moi1 a t t en t i on .  

Chez c e t t e  espèce, l e s  individus chassent à l ' a f f û t  sur l e  sol ,  dressés sur 

l eu r s  longues pa t t e s ;  l e s  proies  sont capturées en ple in  vol puis f ixées  sur l a  trom- 

pe au  moyen des t a r s e s  prothoraciques. Les pa t t e s  moyennes e t  postérieures permettent 

à 1' Asil ide de prendre appui sur l e  so l  ( p l .  I V ,  1 ). 11 a r r i v e  par fo i s  que l e s  t r o i s  

pai res  de pa t t e s  soient  u t i l i s é e s  simultanément pour r e t e n i r  l a  proie;  pour conserver 

son équ i l ib re ,  l ' I n s e c t e  do i t  a l o r s  prendre appui sur l ' ext rémité  de l'abdomen e t  sur 

l a  poinse des a i l e s  rabat tues  sur l e  so l  e t  maintenues en posi t ion écar tée  (Fig. 29, 

1 ) .  Cet-~e posture, relativement s t ab le  sur un so l  l i s s e ,  devient précai re  dans une zo- 

ne cai l louteuse  ou par jour de grand vent. Ainsi,  en Crau où l e s  Dasypogon se  posent 

fréquemqent sur l e s  ga l e t s  amoncelés l e  long des chemins e t  des bergeries,  ces  Diptè- 

r e s  monrrent un comportement extrêmement r a r e  chez l e s  Asi l ides .  Agrippés 2 l eu r  

proie,  i l s  g l i s s en t  en t re  l e s  p i e r r e s  mais n'en continuent pas moins à s'alimenter 

dans l e s  a t t i t u d e s  l e s  p lus  variées,  l a  t ê t e  en bas ou bloqués en t re  deux ca i l loux  

en posi t ion ve r t i c a l e  ( ~ i ~ .  29, 2 ) .  Dans l a  posi t ion indiquée précédemment ( ~ i g .  29, 

1 )  e t  sur  un t e r r a i n  sans végétation, ces Diptères sont souvent renversés par l e s  ra-  

f a l e s  d e  vent mais poursuivent l eu r  repas renversés sur l e  dos, l e s  a i l e s  é t a l é e s  

( ~ i g .  29, 3 ) ,  l e s  t r o i s  pa i res  de pa t t e s  manipulant souvent l a  proie à l a  manière des 

Araignées. Cette posture e s t  assez pa r t i cu l i è r e  car  e l l e  expose l 'animal e t  l e  rend 

t r è s  vulnérable aux prédateurs;  il se  l a i s s e  en e f f e t  capturer  avec une extrême fac i -  

l i t é  par 1 'observateur. 

Planche I V  ---c 

1 : Lkzsypogon diczdenrz : cas  de prédation, l a  proie  ( ~ i ~ t è r e  : ~ u s c i d a e )  e s t  piquée 
dans l a  région postér ieure  de l'abdomen (x  5 )  ; 2 : Manhimus fimbriatus avec un Dip- 
t è r e  transpercé au niveau de l a  membrane c o l l a i r e  ( x  5 ) ;  3 : PhiZonicus aZbiceps, 
posé sur  l e  sable,  caché parmi l a  végétation herbacée d'un haut de plage ( x  5 ) .  

R ( c f .  l e s  nombreuses références c i t é e s  en bibl iographie) .  





Figure 29 - Quelques pos tu re s  observces chez  l e s  Au i l ides  
pendant l ' a b s o r p t i o n  de l a  p ro ie .  

1 ,  2, 3 : Uasypoyon diadem 
4 : Heteropogon timondavidi 



B -  C o m p o r t e m e n t  d e  r e c h e r c h e , à  l ' a f f û t  

s u r  l e s  s u p p o r t s  v é g é t a u x .  

a )  Comportement Cie recherche ,& l 'affût  s u r  l e s  souches e t  l e s  t r o n c s  

d ' a r b r e s  morts a b a t t u s  : 

On rencont re  dans c e  groupe l a  p l c p a r t  des r ep ré sen tan t s  de l a  sous - f an i l l e  

des L u p l ~ i i n a e .  L 'observa t ion  dfAndrenosoma atra e t  d'A. bayardi  donne une image généra- 

l e  de c e  comportement. Les i nd iv idus  s e  posent de préférence  su r  l e  cô t é  e n s o l e i l l é  

des t ror lcs  a b a t t u s  e t  é v i t e n t  l e s  amas de branches où l e u r s  déplacements sont  rendus 

d i f f i c i l e s .  Les a i l e s  enfumées, i l s  sont  t r è s  v i s i b l e s  su r  l e s  t r o n c s  l i s s e s  e t  l e s  

écorces  ( P l .  V, 1 )  mais l e u r  homochromie avec l e  mi l i eu  e s t  p a r f a i t e  l o r s q u f i l s  sont  

posés s u  l e s  v i e i l l e s  écorces  ou l e s  t r o n c s  n o i r c i s  gar  l e  f e u  (P l .  V, 2 ) .  Au repos,  

a p l a t i s  con t r e  l e  support ,  i l s  demeurent immobiles mais dès qu'un Insec t e '  passe  à pro- 

ximité  i l s  s e  r ed re s sen t  s u r  les p a t t e s ,  p r ê t s  à bondir.  Quand l e s  condi t ions  de tem- 

pé ra tu re  e t  de luminos i té  sont  favorables  ( c f .  Chap. I I I ) ,  i l s  sont  t r è s  a g i t é s ,  l a  

t ê t e  reriue sans ce s se  e t  i l s  s ' o r i e n t e n t  à t o u t  i n s t a n t  en d i r e c t i o n  des In sec t e s  qui  

passent  à proximité .  

Les p r o i e s  sont  t o u j o u r s  a t t aquées  dans l ' a L r  e t  immobilisées en vo l ;  l e  

prédatel.=, avec ou sans  s a  p r o i e ,  r e v i e n t  e n s u i t e  à son po in t  de dépar t  ( P l .  V, 5 e t  

6 ) .  Ces Andrenosom sont  t r è s  voraces e t  il n ' e s t  pas  r a r e  d 'observer  des ind iv idus  

s ' é l a n c e r  à l a  pour su i t e  d'une nouvel le  v ic t ime avec m e  p r o i e  encore f i x é e  dans l a  

trompe. 

Chez c e s  Andrenosom, l a  consommation de l a  p ro i e ,  qu i  peut durer  de quel- 

ques minutes à une heure,  s'accompagne souvent d ' a c t i v i t é s  copulatr ices*.  J ' a i  obser- 

vé à p l l s i e u r s  r e p r i s e s  des  ind iv idus ,  i n  copuZa, en w a i n  de dévorer l e u r  p ro i e ,  que 

ce  s o i t  l a  femelle  ou l e  mâle, p a r f o i s  même l e s  deux ( p l .  V, 4 ) .  Une t e l l e  a t t i t u d e  

du mâle au  cours  du repas  n ' a ,  à ma connaissance,  é té s igna lée  qu'une f o i s  chez l e s  

As i l i de3  (MUSSO, 1963 a )  

On n'observe pas chez ces  espèces de danses p rénup t i a l e s  ou de parades se- 

x u e l l e s  contrairement  à d ' a u t r e s  genres  (~e t e ropogon ,  Pycnopogon) ou & d ' a u t r e s  famil- 

l e s  de ~ I l p t è r e s  (Empididae, TREHEN, 1371).  Chez A. at:na ou A.  bayardi ,  l 'accouplement 

n ' e s t  précédé d'aucun p ré l imina i r e  e t  su rv i en t  t r è s  rapidement. S i  l e  mâle, avec ou 

sans p r z ~ i e  dans l a  trompe, p e r ç o i t  une femelle  au  cours  d'une phase de reconnaissance 

ou d'un vo l  de capture ,  il vo le  v e r s  e l l e ,  ce  qu i  implique une d i f f é r e n c i a t i o n  e n t r e  

l a  femelle e t  l a  p ro i e ,  e t  l 'accouplement a l i e u  immédiatement. Les femel les  peuvent 

R Ce phénomène n ' e s t  pas  except ionnel  e t  a é t é  égalem-nt observé chez kkzchimus r u s t i -  
eus, Stenopogon sabaudus, Dysmchus s p  . 





ê t r e  a s s a i l l i e s  a u  cours  de l e u r s  a c t i v i t é s  l e s  p l u s  d ive r se s  : à l ' a f f û t ,  a u  repos,  

pendant l a  ponte ou l o r s  de l ' a b s o r p t i o n  d'une p r o i e ;  dans c e  d e r n i e r  ca s ,  e l l e s  pour- 

su ivent  l e u r  r epas  sans  p a r a î t r e  incommodées par  l a  présence i n  c o p u b  du & l e .  Cet te  

a t t i t u d e  n ' e s t  pas  p a r t i c u l i è r e  aux Asilides,DU M E R L E ( I ~ ~ ~ )  s i g n a l e  également que 

chez c e r t a i n s  D ip tè re s  BombyZiidae, l a  femel le  cont inue  f i é q u e m e n t  à bu t ine r  au  cours  

de l a  copula t ion .  

Chez l e s  Andrenosoma, l e s  deux ind iv idus  s e  séparent  brutalement ap rè s  l ' a c -  

couplement sans  qu'aucun a c t e  de cannibal isme n ' a i t  été cons t a t é .  L'opinion de c e r t a i n s  

a u t e u r s  (JAENNIcKE, 1867; XAMBEU, 1903 ; POULTON, 1906) se lon  l a q u e l l e  l e s  A s i l i d e s  ms-  
l e s  c h o i s i s s e n t  de préférence ,  pour s ' a ccaup le r ,  une femelle  en possession d'une p ro i e  

a f i n  de ne pas ê t r e  dévoré ap rè s  l ' a c t e  sexuel  m'apparaî t  f o r t  improbable. Je  n ' a i  ja- 

mais observé chez l e s  espèces que j ' a i  é t u d i é e s  un comportement semblable. 

b )  Comportement de recherche ,& l ' a f f û t  s u r  l a  végéta t ion  a r b u s t i v e  e t  

a rborescente  : 

Les A s i l i d e s  s e  r a t t a c h a n t  à c e  groupe p ré sen ten t  pour l a  p l u p a r t  un compor- 

tement t r è s  c a r a c t é r i s t i q u e .  I l s  s e  posent t ou jou r s  à l ' e x t r é m i t é  des  rameaux morts e t  

s ecs  des  buissons  ou a u  sommet des branches mortes l e s  p lus  hautes  des  a r b r e s  e t  a r -  

bus t e s .  I l  s ' a g i t  1 2  d'un "acrotropismel'* remarquable que 1 ' on r e t rouve  chez d ' a u t r e s  

In sec t e s ,  Odonates, D ip t è re s  Anthomyiidae (LEONIDE, 1969). 

J ' examinera i  sommairement l e s  moeurs p r é d a t r i c e s  de t r o i s  espèces : HoZopo- 

gon venustus, Heteropogon timondauidi, Euto Zmus kiessnwet t e r i .  

HoZopogon venustus  : perchés à l ' e x t r é m i t é  des rameaux t r ès  f i n s  ( 2  à 3 mm) 

ou posés s u r  l a  f a c e  supér ieure  des  f e u i l l e s ,  ce s  minilscules A s i l i d e s  passent  souvent 

inaperçus ( P l .  V I ,  1 ) .  Très remuants e t  t o u j o u r s  en a l e r t e ,  l a  phase de repos semble 

i n e x i s t a n t e  chez c e t t e  espèce e t  l e s  d i f f é r e n t e s  phases du comportement préda teur  : 

p r i s e  d ' i n t é r ê t ,  o r i e n t a t i o n ,  déplacement , s e  succèdent sans i n t e r r u p t i o n .  Constam- 

ment a g i t é s ,  i l s  tombent p a r f o i s  de l e u r  pe rcho i r  mais s e  raccrochent  avec r a p i d i t é  

e t  re t rouvent  a u s s i t ô t  l e u r  é q u i l i b r e .  Toutes ce s  a c r o b a t i e s  s ' e f f e c t u e n t  souvent avec 

une p r o i e  f i x é e  sur l a  trompe ( P l .  V I ,  2 ) .  Les vo l s  correspondent s o i t  à des phases de 

reconnaissance, s o i t  à des r a i d s  de cap tu re s  de p r o i e s ;  i l s  sont  v i f s ,  cou r t s ,  r ap ides  

e t  l e  r e t o u r  s ' e f f e c t u e  en géné ra l  s u r  l e  po in t  même de l ' envo l .  

Les p r o i e s ,  t r è s  p e t i t e s  ( 1  à 3 mm),  son t  agr ippées  en p l e i n  vol  e t  piquées 

immédiatement s u r  l a  trompe; e l l e s  sont  dévorées sur  l e  support ( P l .  V I ,  2 ) .  

+ Ce terme m'a été suggéré p a r  TSACAS. 



Cette espèce ne s e  rencontre jamais à t e r r e  e t  chasse l e  plus souvent ent re  

1,50 m e t  2 m du s o l  ( jusqu 'à  2,50 m ) ;  j e  n ' a i  pu cependant v é r i f i e r  s i  l e s  t e r r i t o i -  

r e s  de chasse s 'é tendaient  aux branches plus élevées. 

Heteropogon timondavidi : i l s  fréquentent l e s  mêmes biotopes qulHolopogon 

venustus; comme chez celui -c i ,  "l 'acrotropisme" e s t  t r è s  marqué e t  l e s  méthodes de 

chasse souvent identiques (P l .  V I ,  3 ) .  Lors de vols de déplacements puissants e t  ra- 

pides, l e s  proies  sont happées en vol par l 'ensemble des pa t t e s ;  l e s  p e t i t s  Insectes  

à fa ib le  revêtement chit ineux sont transpercés e t  f ix6s immédiatement su r  l a  trompe 

(P l .  V I ,  4) ,  l e s  proies  plus volumineuses sont s a i s i e s  au moyen des t r o i s  pa i res  de 

pa t t e s  mais au re tour  sur l e  perchoir I f A s i l i d e  ne pourra s e  poser. En général,  après 

p1usieu.s e s s a i s  infructueux, une des pa t t e s  prothorac:iques lâche l a  proie e t  agrippe 

un suppcirt après lequel  l e  Diptère r e s t e r a  suspendu p w  un t a r s e .  I l  continuera son 

repas dans c e t t e  posi t ion (Fig.  29, 4 ) .  LAVIGNE e t  HO1,LAND (1969) e t  LAVIGNE (1970) 

rapportent des observations analogues pour Heteropogolt wilcoxi James e t  H. mcul ine r -  

v i s  James. Une posi t ion à peu près  identique a é t é  signalée par MELIN (1923) chez cer- 

t a i n s  Leptogaster. La hauteur des perchoirs  s'échelonne en t re  1 e t  3 mètres. 

Euto~mus kiesenwetteri  : ce t  Asi l ide  de graiide t a i l l e  se  t i e n t  l u i  auss i  à 

l a  pointe des branches mortes (Pl .  V I ,  5 )  mais de préférence sur l e s  plus élevées. 

Je  l ' a i  souvent rencontré chassant à des hauteurs de 5 à 7 m mais il peut plonger 

jusqu'à t e r r e  à l a  poursuite de ses  proies .  Cette espsce se  pose auss i  sur l e  so l  

lorsque l e s  proies  capturées sont t r o p  volumineuses ou parmi l a  végétation herbacée 

dans l e  cas des femelles à l a  recherche d'un l i e u  de ponte ( p l .  V I ,  6 ) .  

c )  Comportement de recherche,& l ' a f f û t  sur  l a  s t r a t e  herbacée : 

Les genres DioctrZa (Dasypogoninae) e t  Leptogaster (Leptogastrinae) sont 

l e s  p lus  représen ta t i f s  des Asi l ides  du t a p i s  herbacé. De t a i l l e  rédui te ,  i l s  se  

t iennent  à l ' a f f û t  l e  long des t i g e s  e t  des f e u i l l e s .  

Bien qu'ayant réco l té  de nombreux Dioctria e t  Leptogaster appartenant à 

plusieurs  espèces, j e  n ' a i  pas d'observations personnelles à a jou te r  sur l eu r  corn- 

portement qui a é t é  déc r i t  en d é t a i l  par MELIN ( 1923). 

Planche V I  - - 
1 : HoZ,pogon venustus perché à l ' ext rémité  d'un ramezu sec. Il observe l e s  alentours 
t ou t  en continuant son "repas" (x  2 ,5 ) ;  2 : l e  même Asi l ide  avec une au t r e  proie  ( A -  
phididas)  (x  10) ;  3 : comme H. venustus, Heteropogon timondavidi s e  t i e n t  à l laff"ut  
au sommet d'un perchoir  (x  2 ) ;  4 : l a  même espèce avec une p ro ie  (Aphididae) f ixée  à 
l ' ext rémité  de l a  trompe (x 6 ) ;  5 : femelle dlEutoZmus kiesenwetteri  à l ' a f f û t  à l a  
pointe d'un rameau de Pin (x  3 ) ;  6 : femelle d l E .  kiesenwetteri  déposant ses  oeufs 
dans une t i g e  de Graminée. 





J ' a i  exposé au  début de c e  c h a p i t r e  l e s  séquences p r i n c i p a l e s  de l ' a c t e  mo- 

t e u r  de préda t ion  chez l e s  A s i l i d e s .  Cer tes ,  t o u t e s  l e s  phases ne sont pas e s s e n t i e l -  

l e s  pour mener à bien  une cap tu re  e t  une grande v a r i a b i l i t é  s 'observe  d'une espèce 2 

l ' a u t r e  dans l e s  phases de  repos ,  de p r i s e  d ' i n t é r ê t ,  de déplacement, de capture ,  corn- 

me j e  l ' a i  indiqué dans l e s  exemples précédents  e t  comme l e  montrent c lairement  l e s  

observa t ions  de LAVIGNE e t  s e s  co l l abo ra t eu r s .  Cependant, c e  schéma s ' appl ique  2 tou- 

t e s  l e s  espèces que j ' a i  pu é t u d i e r  e t  il me semble poss ib l e  de l ' é t e n d r e  2 t ous  l e s  

A s i l i d e s .  

2  - LES PROIES 

Le comportement a l i m e n t a i r e  des A s i l i d e s ,  comme c e l u i  de t o u s  l e s  animaux, 

dépend de nombreux f a c t e u r s ,  i n t e r n e s  ou ex te rnes ;  il f a u t  r e t e n i r  parmi c e s  dernier:: 

l ' i n f l u e n c e  déterminante de  l a  na tu re  de l a  p r o i e  pour lin l n s e c t e  pr6dateur .  C1c\st, 

sans doute c e  f a i t  qu i  e s t  à l ' o r i g i n e  des  nombreuses pub l i ca t ions  s e  rappor tan t  a i ~ x  * p r o i e s  des  A s i l i d e s  . 
LAVIGNE e t  s e s  co l l abo ra t eu r s  ont  montré que s i  p l u s i e u r s  c a r a c t è r e s  de l a  

p r o i e ,  à savoi r  l a  t a i l l e ,  l a  forme, l a  couleur ,  l e  vo l ,  l a  d e n s i t é ,  peuvent déclen- 

cher  l e s  r é a c t i o n s  du préda teur ,  deux s t i m u l i  r e s t e n t  cependant prépondérants : 

1 1  La t a i l l e  de l a  p r o i e  : l e s  In sec t e s  a t t a q u é s  sont ,  en généra l ,  p lu s  p e t i t s  que 

l e  préda teur ,  de moi t ié  ou du q u a r t ,  e t  n ' a t t e i g n e n t  l a  même t a i l l e  qu'exceptionnel- 

lement ( ~ ' i g .  30) . 
2 /  Le mouvement de l a  p r o i e  : de nombreuses observa t ions  r e l a t i v e s  aiuc Jnsec tes  pr6- 

da t eu r s  ont  montré (AUTRUM i n  CLOAREC, 1972) q u ' i l  é t a i t  néces sa i r e  que l ' image  d u  

s t imulus s o i t  en mouvement sur  l a  couche r é t i n i e n n e  p o ~ r  ê t r e  perque. I l  semble q u ' i l  

en s o i t  de même chez l e s  A s i l i d e s .  LAVIGIJE remarque de p l u s  que l e comportemerit en 

vol de l a  p r o i e  e t  s e s  mouvements c a r a c t é r i s t i q u e s  peuvent également provoquer dps 

r é a c t i o n s  p r é f é r e n t i e l l e s  se lon  l e s  A s i l i d e s .  

A -  L i s t e s  d e  p r o i e s .  

Aucune l i s t e  exhaus t ive  de p r o i e s  n ' a  e t 6  jusqu 'à  ce  jour  r$a l i s< , e  pour le : ;  

A s i l i d e s  de l a  faune f r a n ç a i s e ,  s eu l e s  quelques ré férerAces  f i g u r e n t  daris l e s  publ ica-  

t i o n s  de SEGUY (1927) e t  J. TIMON-DAVID (1953).  J ' a v a i s  é t a b l i ,  dans un t r a v a i l  ant6- 

J ' i n d i q u e r a i  parmi l e s  p l u s  r écen te s  : LEHR (1958 a e t  b, 1961 b ,  19641, NlAMOVIC 
( 1963 a  e t  b, 1968, 1972),  LAVIGNE e t  HOLLAND ( 1969) , MUSSO ( 1970 c )  ,WEINBERG 
( 1972, 1973 ) , ROGERS e t  LAVIGNE ( 1972),  DENNIS e t  LAVIGNE ( 1975),  LAVIGNE ( 1976 
a  e t  b ) .  



r i e u r  ( 1 ~ ~ ~ 0 , 1 9 7 0 c ) ,  une première l i s t e  de p r o i e s  des  l i s i l i d e s  de l a  rég ion  provença- 

l e .  Je r ep rendra i  i c i  c e t  i n v e n t a i r e  en l e  complétant e t  en a j o u t a n t  à l a  l i s t e  de mes 

cap tu re s  personnel les  l e s  r e l e v é s  é t a b l i s  par  J. TIMON-DAVID (1953) dans l a  même ré- 

gion* (Tabl  . 1 3 b i s  ) . 

B -  R e l a t i o n s  p r é d a t e u r  - p r o i e .  

LAVIGNE e t  HOLLAND (1969) par tagent  l e s  A s i l i d e s  en espèces sténophages qu i  

s ' a t t aquen t  à t r o i s  o r d r e s  d l I n s e c t e s , a u  p l u s , e t  euryp'!iages dont l e s  p r o i e s  s e  répar -  

t i s s e n t  au  minimum dans q u a t r e  o rd re s  d ' In sec t e s .  DENN:CS e t  LAVIGNE (1975) mettent  

cependant en garde c o n t r e  l ' adop t ion  d'une t e l l e  c l a s s i f i c a t i o n  l o r s q u ' e l l e  e s t  é t a -  

b l i e  à p a r t i r  de p r o i e s  p ré l evées  seulement sur  un an ou deux. En e f f e t ,  ADAMOVIC 

(1963 a e t  b )  a montré l ' impor tance  que peuvent jouer  Les p r o i e s  "de rechange"; a in-  

si ,  t r o i  s espèces,  Dasypogon diademx, &c himus a n n u l i p ~ ? ~ ,  Stenopogon sabaudus, q u i  

s e  n o u r r i s s a i e n t  habi tuel lement  d 'Abe i l l e s  en 1957, on2 modifié l e u r  n o u r r i t u r e  l ' a n -  

née su ivante  a u  détr iment  d ' a u t r e s  Apidae, Lépidoptères e t  Hétéroptères  par  s u i t e  de 

l a  d i s p a r i t i o n  p l u s  ou moins t o t a l e  des  Abe i l l e s .  

N'ayant pu e f f e c t u e r  des  prélèvements annuels  r é g u l i e r s  pour t o u t e s  l e s  es- 

pèces é t u d i é e s ,  j e  me ga rde ra i  donc de l e s  c l a s s e r  en sténophages ou euryphages. I l  

e s t  c e r t a i n  que c e s  D ip tè re s  ne fon t  pas  preuve d 'une s p é c i f i c i t é  a u s s i  prononcée que 

l e s  ~yménoptères  p réda teu r s  mais il e s t  cependant i ncon te s t ab l e  q u ' i l s  accusent en gé- 

n é r a l  une n e t t e  préférence  pour un groupe entomologique. L'examen du t a b l e a u  1 4  montre 

1 'abondance, parmi l e s  p r o i e s ,  des  ~yrnénoptères  ( 4 0 % ) ~  des D ip tè re s  ( 2 9 % ) ,  des  Coléop- 

t è r e s  (12%) e t  des  Lépidoptères  ( 9 % ) .  Ce classement correspond à c e l u i  de POULTON 

( 1 9 0 6 ) ~  COLE e t  LOVETT ( 1  921 ), MELIN ( 1  9 2 3 ) ,  BRUES (1946).  On r e t rouve  c e s  qua t r e  or- 

d r e s  d ' I n s e c t e s  dans l e s  observa t ions  de  HOBBY (1931 ) e t  DENNIS e t  LAVIGNE (1975) mais 

avec quelques v a r i a t i o n s  dans l e s  pourcentages.  

Pour c e r t a i n e s  des  espèces é tud iées ,  l ' é chan t i l l onnage  des p r o i e s  a é t é  in-  

s u f f i s a n t  pour me permet t re  de donner un  aperçu de l e u r  régime a l imen ta i r e .  J1examine- 

r a i  donc rapidement l e s  a u t r e s  espèces pour l e s q u e l l e s  mes renseignements sont  p l u s  

complet E . 
Mis à p a r t  Antiphrisson t r i f a r i u s  qui  s e  n o ~ r r i t  exclusivement de Dip tères  

e t  qu i  s e u t  ê t r e  cons idéré  comme sténophage, l a  p lupa r t  des  espèces s ' a t t a q u e n t  à plu-  

s i e u r s  o rd re s  d ' I n s e c t e s  mais avec une préférence  marquée pour un ou deux groupes seu- 

lement. Ains i ,  Heteropogon t i m n d a u i d i  e t  Machimus p i l i p e s  s e  nour r i s sen t  respec t ive-  

R Ces l i s t e s  f i g u r e n t  en annexe. 

- - 



Asi l ides  

LAPHRIINAE 

Andrenosom bayardi 
Andrenosom atra 
Choemdes fuZiginosa 
Pogonosom mroccanwn 
Lup hria ep hippiwn 
Choerades d3octriae formis 

DASYPOGONrNAE 

Stenopogon sabaudus 
Dasypogon diadem 
Heteropogon t imndavid i  
Heteropogon mnicatus  
Dioctria ru f ipes  
S t  enopogon junceus 
HoZopogon venustus 
Lasiopogon sp . 
Dioctria ~Zar ipennis  
Dasypogon diademx cy Zindricus 
Dioc tria hyalipennis 

ASILINA E 

Machimus piZipes 
Machimus rust icus 
Antiphrisson t r i f a r i u s  
EutaZrnus kiesenwetteri 
Maohimus ZacinuZatus 
Pamponerus germnicus 
Dysmchus sp. 
Phi Zonicus albiceps 
AntipaZus mr ipes  
Epitriptus inconstans 
Mzch.imus setibarbus 
EpitApCus setosuZus 
Mac himus firnbriatus 
&chimus aCricapiZZus 
Neomehtherus aquitanus 
N e o i t m s  cyanurus 
Dysmehus trigonus 
Dysmehus picipes 
Dysmzchus cr i s ta tus  
Asi Zus craboni formis 

Total  

Pourcentage 

Tableau 13 b i s  - Tableau r é c a p i t u l a t i f  des p ro ies  
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1 48 
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ment d'~ym6noptères e t  de Diptères. Andrenosom atra s 'a t taque surtout  aux Diptères 

e t  aux Hyménoptères. &chimus rusticus montre une préférence marquée pour l e s  Lépi- 

doptères e t  l e s  Coléoptères. Les proies  dlAndrenosomx bayardi se répar t i s sen t  dans 

quatre ordres d ' Insectes  mais avec une prédominance t r è s  n e t t e  pour l e s  Hyménoptères 

(61 %) , en p a r t i c u l i e r  pour l e s  Ichnewnidae . Stenopogon sabaudus e t  Dasypogon diu- 

d e n  se  nourrissent  d ' Insectes  t r è s  d ivers  (respectivement 7 e t  4 ordres)  mais sont 

connus surtout  comme chasseurs d'~ym6noptères; l e  second, en pa r t i cu l i e r ,  s 'a t taque 

aux Abeil les,  c e  qui l u i  a valu une fâcheuse réputat ion de l a  par t  des ap icu l teurs  

( 5  Apis mezzifica ont é t é  dénombrées au cours de mes captures personnelles pour S. 

sabaudus e t  15 pour D. diadem).  ROBINEAU DESVOIDY (1836) e t  POULTON (1906) signa- 

l a i e n t  déjà  l e u r s  dégâts. ADAMOVIC ( 1963 a e t  b )  indique que ce r ta ines  années, 70% 

des proies  capturées par D. diudem sont représentées par des Abeil les domestiques. 

Ce type de prédation n ' e s t  pas spécia l  à Dasypogon diudem e t  Stenopogon sabaudus, 

Echthistus rufinervis Meig., Mchirnus annutipes, Machimus fimbriutus, Dasypogon teu- 

tonus s 'a joutent  à l a  l i s t e  e t  sont incontestablement nuis ibles .  C'est cependant aux 

Etats-Unis que ce r t a in s  Asi l ides  se  montrent l e s  p lus  sérieux ennemis des Abeil les.  

Plus de quarante espèces apivores ont  été signalées;  l e s  p lus  redoutables semblent 

ê t r e  Saropogon dsspar C ., Dwqmites syrnnachus L. e t  Promzchus f icht i i  O. S .  (ce  der- 

n i e r  ayant d ' a i l l e u r s  reçu l e  nom vernaculaire de Nebraska bee-kil ler  ). 

La question s e  pose de savoir  dans quel le  mesure il ex i s t e  une ce r ta ine  pré- 

s r e n c e  dans l e  choix des proies.  Certes, de nombreux facteurs  interviennent dans cet -  

t e  sé lect ion ( t a i l l e ,  morphologie, puissance, adresse, a cu i t é  v i sue l l e  du prédateur , 
dimensions e t  comportement en vol des p ro ies )  mais l a  va r i é t é  des niches écologiques 

occupées par l e s  Asi l ides  e s t  sans doute déterminante. Les Asi l ides  se  nourrissent  es- 

sentiellement des proies  vivant dans l e  même mil ieu e t  dont l e s  exigences écologiques 

sont plus ou moins identiques;  d ivers  exemples, parmi beaucoup d 'autres ,  en témoignent. 

Ainsi,  dans l e  genre Andrenosomz, l a  nourr i ture  pr incipale  e s t  const i tuée  

d ' Insectes  dont l e s  condit ions de v i e  sont p lus  ou moins l i é e s  à l a  présence des t roncs  

morts : Ichnewnonidae, Apidae, p e t i t s  Coléoptères xylophages e t  p e t i t s  Insectes f l o r i -  

coles  vivant dans l'environnement immédiat des t roncs  d 'arbres.  

La plupart  des proies  s a i s i e s  par Machimus pitipes e t  Antiphrisson tr i far ius  

( ~ i p t è r e s  Sarcophagidae, Musciabe, CaZZiphoriabe, etc . .  . ) occupent l a  même synusie que 

l e u r s  prédateurs : chemins e t  sen t ie r s .  

Dasypogon diudem, Stenopogon sabaudus, Machimus rusticus, qui évoluent au- 

dessus des champs e t  des p r a i r i e s  incu l tes ,  capturent des Insectes f l o r i co l e s  l oca l i -  

sés  dans l a  s t r a t e  herbacée. 





Pour Lasiopogon cinereus COL ( L A V I G N E  e t  HOLLAND, 1969) dont l ' h a b i t a t  e s t  

const i tué  par l e s  p i e r r e s  émergées des t o r r en t s ,  l e  pourcentage des proies  se  r é p a r t i t  

comme s u i t  : 5,4% de Trichoptères, 65,3% dlEphémères e t  29,3% de Diptères (Chironomi- 

due, Enpididue, TipuZidae). 

Deux questions s e  posent encore concernant l e  comportement prédateur des 

Asilidee : 

1 /  l e s  f'emelles s e  nourrissent-el les plus que l e s  mâles e t  sont-el les plus agressives 

que ces derniers ,  comme ce l a  s e  consta te  chez cer ta inz  Insectes prédateurs e t  hémato- 

phages ? 

2 /  Est - i l  possible d ' é t a b l i r  une estimation du nombre de proies  capturées par ces  Dip- 

t è r e s  e t  évaluer a i n s i  l eu r  importance écologique ? 

I l  e s t  d i f f i c i l e  de répondre à l a  première question en ra ison de l a  r a r e t é  

des observations. Personnellement, j e  n 1 a i  pas consta té  chez A. bayardi de différen- * 
ces s i g ~ i f i c a t i v e s  dans l e  nombre de proies  capturées par l e  mâle ou l a  femelle . 
LEIER (1958 a )  s ignale  que sur 40 espèces é tudiées  e t  ~ u r  1000 proies  r é co l t é e s , l e  

rapport des captures,effectuées par l e s  femelles e t  per l e s  mâles,est voisin de 312, 

ce qui i ndique une prédation légèrement supérieure pour l e s ,  femelles. 

On rencontre cependant au se in  même de familles de Diptères véritablement 

hématophages comme l e s  CuZicidae, en p a r t i c u l i e r  dans l e s  genres CuZex e t  Aedes 

(FAUCHE'IJX, 1973), des femelles qui peuvent pondre sans auc7uîe p r i s e  de nourr i ture  

préalab; e (autogénè se )  . 
Chez l e s  Asi l ides  où l e  mâle e t  l a  femelle sont tous deux prédateurs, il 

semble (lue des observations plus nombreuses soient  néc.essaires pour compléter 1 '6-  

tude de ce comportement. 

En ce qui concerne l e s  proies  capturées jow-nellement par un Asi l ide ,  il 

semble que l eu r  nombre s o i t  t r è s  var iable  d'une espèce à l ' a u t r e .  J 1 a i  obtenu 8 

proies  r3n moyenne pour Andrenosomz bayardi, LEHR ( 1  9611) s ignale  4 à 18 proies pour 

cer ta in$>s espèces d'Asie cen t ra le  a l o r s  que l e s  indicittions de DENNIS e t  LAVIGNE 

(1975), pour des espèces américaines, var ient  en t re  5 e t  35 Insectes.  J ' e s s a i e r a i ,  

dans l e  chapi t re  III, d 'apporter  quelques indicat ions  complémentaires r e l a t i ve s  à 

ce suje-;. 

R Il en e s t  de même chez l e s  d ix  espzces étudiées par DENNIS e t  LAVIGNE (1975). 



3 - CAPTURE ET IMMOBILISATION DES PROIES 

J ' a i  soul igné,  dans l e s  paragraphes précédents ,  c e r t a i n s  a spec t s  p a r t i -  

c u l i e r s  des  premières séquences du comportement préda teur  des  A s i l i d e s  e t  montré 

q u ' e l l e s  abou t i s sen t  à une a u t r e  phase e s s e n t i e l l e  qu i  e s t  l a  s a i s i e  de l a  p ro i e ,  

s u i v i e  p l u s  ou moins rapidement de son immobilisation. 

Ce t t e  immobil isat ion s e r a  rendue poss ib l e  par  l a  mise en oeuvre success ive  

de d i s p o s i t i f s  mécaniques e t  de substances chimiques. 

- Immobilisation mécanique : 

Les p a t t e s  du préda teur  jouent un r ô l e  t r è s  important dans l a  capture  e t  l a  

préhension de l a  p r o i e ;  c e t  a spec t  du comportement a é t é  d é c r i t  en d é t a i l  dans l e s  

pub l i ca t ions  de LAVIGNE e t  s e s  co l l abo ra t eu r s .  

A l ' a c t i o n  immobi l i sa t r ice  des  p a t t e s  s ' a j o u t e  presque immédiatement 1' i n -  

t e rven t ion  des  p i èces  buccales .  Leur morphologie e t  l e u r  fonctionnement ont  f u i t  1 'ob- 

j e t  de t ravaux anc iens ,  en p a r t i c u l i e r  ceux de HANSEN (1883), MELIN (1923) e t  WHITE'IELD 

(1925),  mais aucune é tude  r écen te  n ' a  é t é  r é a l i s é e .  J e  r a p p e l l e r a i  t r è s  brievement l e u r  

s t r u c t u r e  généra le  en i l l u s t r a n t ,  par  l a  technique de microscopie électroriiqire à ba- 

layage,  l e u r  r ô l e  dans l a  pe r fo ra t ion ,  l ' immobi l i sa t ion  e t  l ' a b s o r p t i o n  de l a  p ro i e .  

L'ensemble des p i èces  buccales des  A s i l i d e s  forme une trompe épa i s se ,  de lon-  

gueur v a r i a b l e  se lon  l e s  espèces,  c o n s t i t u é e  par  l e  labium qui  reriferme dans une gout- 

t i è r e  do r sa l e  deux p i èces  p a i r e s ,  l e s  maxi l les  e t  une impaire,  l 'hypopharynx ( P l .  V I T ,  

1 ) .  L'ensemble labre-épipharynx a p p a r a î t  comme une s t r u c t u r e  t r i a n g u l a i r e  f i x é e  à l a  

base de l ' ép i s tome  e t  reposant  s u r  l e  labium. Les mandibules sont  absentes ;  FAUCHEUX 

(1974) remarque, à propos des mandibules de Dip tères ,  que c e s  p i èces  villn6rarites 

n ' e x i s t e n t  que chez l e s  espèces dont s eu le s  l e s  femel les  sont  hématophages. Examinons 

p lus  précisément l 'hypopharynx e t  l e s  maxi l les  : 

L'hypopharynx e s t  un s t y l e t  impair,  robus te ,  dont 1 'apex e s t  peri 'orant (1'1. 

V I I I ,  1 ,  2 ) .  En forme de g o u t t i è r e  é t r o i t e ,  p l u s  ou moins refermée à sa p a r t i e  silpé- 

r i e u r e  sauf aux deux ex t r émi t é s ,  s e s  p a r o i s  c o n s t i t u e n t  l e  cana l  a l imen ta i r e ;  s a  pa- 

r o i  basa l e  carénée e s t  percée du cana l  s a l i v a i r e .  La por t ion  t e rmina le  e s t  recouver te  

dorsalement de p l u s i e u r s  rangées de p o i l s  c u t i c u l a i r e s  de t a i l l e s  d i f f e r e n t e s ,  rccoilr- 

bés  ve r s  l ' a r r i è r e  ( P l .  V I I I ,  3 ) .  L'hypopharynx r ep résen te  l ' a p p a r e i l  v u l r i ~ r a n t ,  dr. 1 u 

trompe des A s i l i d e s  e t  p l u s i e u r s  fonc t ions  peuvent l u i  ê t r e  a t t r . ibu6es : 

- p e r f o r e r  l e s  téguments;  en e f f e t ,  s eu l  l 'hypopharynx f a i t  s a i l l i e  hors  du lnbiiuii c t  

pénè t re  dans l e s  t i s s u s  de l a  p r o i e .  



- c o n s t i t u e r ,  g râce  aux nombreux p o i l s  s i t u é s  à son ex t rémi té ,  un d i s p o s i t i f  d1ancra-  

ge dans l ' h ô t e  pendant l a  p r i s e  de n o u r r i t u r e ;  c e  d i s p o s i t i f  e s t  cer tainement  t r è s  e f -  

f i c a c e  p u i s q u ' i l  permet p a r f o i s  l e  maint ien de l a  p r o i e  e t  son immobilisation à l ' e x -  

trémité de l a  trompe, sans  l ' a i d e  des  p a t t e s  ( P l .  V I ,  2, 4, p.101).  Ces p o i l s  denses 

e t  t r è s  s e r r é s  c o n s t i t u e n t  également un a p p a r e i l  f i l t r a n t  t r è s  per fec t ionné  ( P l .  V I I ,  

2 ) ;  i l s  sont  moins développés chez c e r t a i n e s  espèces,  en p a r t i c u l i e r  chez Leptogaster  

c y l i n d r i c a  ( p l .  V I I I ,  2 ) .  Des p o i l s  f i l t r a n t s  de s t r u c t u r e  analogue e t  dont l a  fonc- 

t i o n  s ' apparente  à c e l l e  d e  l 'hypopharynx des  A s i l i d e s  ornent  l e s  maxi l les  des  Hémip- 

t è r e s  aquat iques  c a r n a s s i e r s  (FAUCHEUX, 1975 a ) .  

Les max i l l e s  ont  l a  forme d 'une lame a l longce ,  faiblement incurvée vent ra -  

lement e t  t o u j o u r s  p l u s  c o u r t e  que l 'hypopharynx; e1lc.s présenten t  vraisemblablement 

des  v a r i a t i o n s  in t e rgéné r iques  e t  i n t e r s p é c i f i q u e s  comme j ' a i  pu l e  n o t e r  au cours  de 

c e s  premières  observa t ions .  L'apex s u r t o u t  e s t  t r è s  v ~ r i a b l e ,  po in tu  e t  acé ré ,  a r ron-  

d i  ou t ronqué ( P l .  V I I ,  3 ,  4 ,  5; P l .  V I I I ,  4,  5 ) ;  il por t e ,  chez t o u t e s  l e s  espèces,  

une sér:ce de s o i e s  e t  d ' ép ines  f i x é e s  sur l e s  f aces  d o r s a l e s  e t  l e s  bords i n t e r n e s .  

Une dent proéminente e x i s t e  quelquefois  su r  l a  bordure i n t e r n e  ( p l .  V I I ,  3 ) .  De sem- 

b l a b l e s  ornementations sont  f réquentes  sur  l e s  mâchoir.es de nombreux Insec t e s ,  Dip- 

t è r e s  el. Hémiptères (FAUCHEUX, 1975 a e t  b ) .  

Le r ô l e  des  max i l l e s  n ' e s t  pas c la i rement  é t a b l i .  Il  e s t  log ique  de penser ,  

é t a n t  donné l e u r  é t r o i t e  a s s o c i a t i o n  avec l'hypopharyrix dont e l l e s  épousent l a  forme, 

que l e s  maxi l les  a s su ren t  en s ' app l iquan t  su r  l a  g o u t t i è r e  do r sa l e  de l 'hypopharynx, 

une mei!.leure é t a n c h é i t é  du c a n a l  a l imen ta i r e ;  l e s  d i v e r s e s  ornementations qui  l e s  

garnissent permettent  une coapta t ion  p l u s  e t r o i t e  ent:pe e l l e s  e t  l 'hypopharynx. 

Ce b r e f  aperçu  s u r  l e s  p i èces  buccales  des  h s i l i d e s  montre l e  r ô l e  prépon- 

dérant  ,joué par  l 'hypopharynx a u  moment de l a  p r i s e  de n o u r r i t u r e  e t  durant t o u t  l e  

repa S.  

S i  l e s  A s i l i d e s  disposent  de moyens mécaniqiles pu i s san t s  e t  per fec t ionnés  

pour apyréhender e t  main ten i r  l e u r  proie,  c e s  moyens ?ont malgré t o u t  nettement i r i -  

s u f f i s a n t s  pour l ' immobi l i se r  de façon & f i n i t i v e .  On c o n s t a t e  en e f f e t  qu 'à  c e t t e  

Planche V I 1  - Machimus ~ z ~ s t i c u s  - 
1 : vue d'ensemble des  p i èces  bucca les ;  H : hypopharynx, L : labium, La : l a b r e ,  M : 
moustacl-ie, Mx : maxi l l e ,  PMx : palpe  m a x i l l a i r e ;  2 : hypopharynx, d é t a i l s  des  p o i l s  
cu t icu lc t i res ;  3 : ext rémi tés  de l 'hypopharynx e t  des  r i ax i l l e s ,  D : dent ;  4 : maxil le ,  
vue e x t r r n e ;  5 : maxi l le ,  vue i n t e r n e .  

Planche V I 1 1  - Page 1 13 

1 : I&c+imus r u s t i c u s ,  ex t rémi té  agrandie  de l 'hypophsrynx; 2 : Leptogaster  c a l i n d r i -  
ca, idem; 3 : Machimus r u s t i c u s ,  hypopharynx : vue d'ensemble des p o i l s  c u t i c i l l a i r e s ;  
4 e t  5 : Andrenosoma bayardi ,  maxi l le  : p a r t i e  a n t é r i e u r e  e t  ex t rémi té  agrandie.  

- 







immobilisation mécanique va succéder très rapidement une immobilisation chimique très 

efficace. En effet, tous les chercheurs ont observ6,lors de la capture d'une proie par 

un Asilide,qutil y a paralysie et mort presque immédiate de celle-ci,et nous avons vu 

que même les espèces venimeuses (Apidae, Vespidae) ne sont pas épargnées. L'action 

d'un produit venimeux sécrété par ces Diptères a donc été soupçonnée pendant longtemps 

mais ce n'est qu'en 1964, avec les travaux de KAHAN, que cette hypothèse a pu être vé- 

rifiée après injection de broyats de glandes salivaires dtAsilides à des Insectes et 

des Vertébrés. 

- Immobilisation chimique : rôle des glandes salivaires. 

Je désignerai sous le terme très imprécis de glandes salivaires les glande:; 

associées à l'appareil buccal. Elles sont composées de deux types glandulaire:; aussi 

dissemblables par leur anatomie et leur histologie que par leur localisation et leur 

rôle. 

Dans ce paragraphe, j'envisagerai silccessivement l'anatomie, l'histologie 

et l'ultrastructure de ces glandes ainsi que leur rôle et leur action. 

Les Asilides étudiés comprennent 14 espèces réparties en 12 genres üpparte- 

nant à 3 sous-familles : 

1' sous-famille des Laphriinae 

Pogonosoma mroccanwn, Choerades fuliginosa, Andrenosow atra ,  A .  tnyardi  

2O sous-famille des Dasypogoninae 

Stenopogon sabaudus, Dasypogon diadem, Dioc t r i a  ruf ipes ,  lieteropogon ti- 

mndavidi  

3' sous-famille des AsiZinae 

AntipaZus mr ipe s ,  Eutolms kiesenwetteri,  Phchimus pi l ipes ,  M .  r ~ ~ s  t icus ,  

Pamponerus germnicus, Philonieus albiceps 

Historique 

DUFOUR (1850 b) mit le premier en évidence des glandes situ6es dans le pro- 

thorax chez Dasypogon teutonus, Asi lus  craboniformis, Luphria fZava L. et les appela 

glandes thoraciques. CHOLODKOVSKY (1900) decouvrit chez une Laphria non détermince 

une deuxième formation glandulaire située dans le labium (glandes labiale:;). WJ1Il1Y1h'LI> 

( 1925) découvrit également ces dernières chez &chimus a t r i cap i l l u s  , Asi lus  crabo- 

ni formis et décrivit en détail le fonctionnement des pizces buccales et de la pompe 

salivaire et pharyngienne. Enfin, les recherches d' OWSLEY ( 1946) ont permis d'élargir 

nos connaissances sur l'anatomie et l'histologie de l'appareil digestif de quatre Asi- 



Zinae a ~ ~ é r i c a i n s  : Erax rufibarbis M .  , AsiZus notatus W . ,  Promachus bastardi M .  , P~oc-  

tueanthus miZbertii M .  

A -  L e s  g l a n d e s  t h o r a c i q u e s  

a )  Anatomie, h i s to log ie ,  u l t r a s t r u c t u r ~ ~  : 

Anat omi 2 

Ces glandes, s i t u é e s  dans l e  prothorax, se  ?résentent  sous l a  forme de deux 

masses olanchâtres al longées ( P l .  I X ,  1 ) .  Maintenues aar  l a  musculature thoracique e t  

é t r o i t e a e n t  l i é e s  aux caecums gas t r iques  par de nombrwx f i laments  t rachéens,  e l l e s  

s e  p ro lmgen t  antérieurement par  un f i n  canal  s 'ouvrant  dans l e  sal ivarium à l a  base 

de l'hypopharynx. Ce salivarium, qui  a g i t  comme une pgmpe, p r o j e t t e  l e  l i q u i d e  s a l i -  

va i re  à l ' e x t r é m i t é  de l'hypopharynx e t  à l ' e x t é r i e u r  de l a  trompe, à t r a v e r s  l e  Ca- 

n a l  s i t u é  dans l a  région basa le  carénée de l'hypopharynx. 

L'observation des d i f f é r e n t e s  planches (Fig. 31, 32, 33) montre l 'uni formi té  

de c e t  organe qui  se  rapporte,  chez l a  p lupar t  des espèces, au schéma type d é c r i t  par  

DUFOUR ( 1850) e t  OWSLEY ( 1946). Des d i f fé rences  ex i s t en t  cependant mais e l l e s  sont m i -  

nimes e t  n ' a f f e c t e n t  l e  Plus  souvent que l a  p a r t i e  terminale de l a  glande; c e t t e  ré- 
gion e s t  s imple  chez D. ru f ipes  (Fig.  32, 21, A -  bayardi (Fi@;. 31 , ' ), '* mroccanwn 

( ~ i ~ .  31, 3 ) ,  é l a r g i e  chez C. fuZiginosa (b'ig. 31, 2 ) ,  e l l e  s 'a l longe e t  s ' enroule  

chez S. sabaudus (Fig.  32, 4 )  e t  D. diadem ( ~ ' i g .  32,  1 ) . 
Le s tade  de l a  sécré t ion  peut modifier  dan^ une ce r t a ine  mesure l e  volume 

e t  l a  forme de l a  glande mais e l l e  conserve toujours ,  au se in  d'une même espèce, une 

s t r u c t ~ ~ r e  e t  un aspect  analogues. 

Histolo& 

Les glandes thoraciques sont formées par  uri épi thél ium glandula i re  unis t ra-  

t i f i é  ~ j résen tan t  des c e l l u l e s  p lus  ou moins allongée:; à noyau c e n t r a l  e t  à cytoplasme 

basoph?.le ( P l .  I X ,  2, 3 ) .  Ces c e l l u l e s  sont  de hauteiw va r i ab le  selon l e  s tade  du cy- 

Planche I X  --c 

1 : i&c:himus pi l ipes  : glandes thoraciques (g. t . ) apl-ès ex t rac t ion ,  l e s  canaux s a l i -  
va i res  ( c . s . )  e t  l'hypopharynx ( h )  sont  encore en p l ~ ~ c e ;  2-5 : Andrenosoma bayardi : 
glande:; thoraciques,  2 : coupe t r ansversa le  de l a  glr~nde,  3 : d é t a i i  de l tépi th61ium 
glandut-aire, 4 : c e l l u l e  à noyau sombre (x 9000), 5 : c e l l u l e  à noyau sombre oÙ l ' o n  
distini;ue un s t ade  d '  ex t rus ion du maté r i e l  de s6crét:con vers  l a  lumière g landula i re  
l o r s  diz cycle s é c r é t o i r e  (x  9000). L.B. : lame basale,  L.G. : lumière g landula i re  oc- 
cupée pa r  l e  venin, M : mitochondrie, N : noyau, V : vacuole de sécré t ion .  





Fig. 31 - Sous-famille des hphr i inae  : Coupes parasagittales de la tête et du prothorax montrant les glandes salivaires i n  s i t u  

1 : Andrenosomz bayardi (c : caecum, c.g.th : canal des glandes thoraciques, ci : cibarium, e : estomac, g.1. : glande labiale, 
g.t. : glande thoracique, j : jabot, h : hypopharynx, 1 : labium, la : labre, oe : oesophage, p.mx : palpe maxillaire, p.ph : 
pompe pharyngienne, p. S. : pompe salivaire) ; 2 : Choerades fuliginosa; 3 : Pogonosom maroccanwn. 



Fig. 32 - Sous-famille des Dasypogoninae : Coupes parasagittales de la tête et du thorax montrant les glandes salivaires i n  situ 

1 : Dasypogon diadena; 2 : Dioctria ru f ipes;  3 : Heteropogon timondavidi; 4 : Stenopogon sabaudus. 



Fig. 33 - Sous-famille des AsiZinae : Glandes sal ivaires.  

1 : AntipaZus varipes;  2 : Panponerus germnicus; 3 : EutoZmus kiesenwetteri ,(vue l a t é r a l e )  ; 4 : Machimus rus t i cus ;  5 : Machimus 
piZipes (vue dorsale). 



c le  sécrétoire.  Certaines sont peu épaisses e t  ap la t ies  contre l a  lame basale, d'au- 

t r e s  au contraire sont t r è s  allongées e t  présentent de larges vacuoles à l 'apex cel- 

l u l a i r e ;  ces vacuoles peuvent affecter  une ou plusieurs ce l lu les  e t  font s a i l l i e  dans 

l a  lumière. La sécrétion qu'elles renferment e s t  de t e i n t e  c l a i r e  e t  uniforme, sans 

aucune granulation apparente. 

Trois stades principaux semblent se dégager de ces observations : 

- un épithélium au repos, 

- l a  formation d'une vésicule aux dépens d'un ou plusieurs éléments ce l lu la i res ,  

- des ce l lu les  en f i n  de développement avec des vacuoles faisant  s a i l l i e  dans l a  lu- 

mière. 

Les canaux pa i rs  e t  impairs sont tapissés  par un épithélium unicel lulaire  

t r è s  mince dont l a  section apparaît constituée de 5 à 6 ce l lu les  seulement. 

.R Ultrastructure : ce t t e  étude a é t é  réa l i sée  sur Andrenosomz bayardz . 
On distingue apparemment au niveau de l 'épithélium deux types ce l lu la i res  

qui diffèrent surtout par l a  s t ructure de cer tains  de leurs  organites e t  que nous ap- 

pellerons ce l lu les  à noyaux sombres e t  ce l lu les  à noyaux c l a i r s  . Après l'examen 

de plusieurs coupes f a i t e s  à différents  endroits dans ces glandes, il n'apparaît pas 

de zones d is t inc tes  présentant t e l  ou t e l  type cel lulaire; .  il en e s t  de même au ni- 

veau d'une section e t  il semblerait que l e s  deux types soient disposés suivant l e  ha- 

sard. 

L'épithélium repose sur une lame basale d'environ 0,4 p d'épaisseur qui ap- 

para î t ,  à f o r t  grossissement, constituée par l'empilement de quelques saccules apla- 

t i s  de différentes longueurs, entourés d'une substance finement granuleuse (Pl.  X, 1 ). 

1 /  Les cel lules  à noyaux foncés. 

Elles sont légèrement ap la t ies  e t  mesurent 15 p de hauteur sur 15 à 25 p de 

largeur.  Leurs faces l a t é ra l e s  ne sont pas régulières e t  lorsque deux ce l lu les  de ty- 

Planche X - Andrenosomz bayardZ : glandes thoraciques - 
1 : lame basale de l 'épithélium glandulaire (x 17000); 2 : l e s  deux types ce l lu la i res  
de l 'épithélium glandulaire caractér isés  par l 'aspect  du réticulum endoplasmique gra- 
nuleux (x 31000); 3 : ce l lu le  à noyau sombre entourée par t r o i s  portions de ce l lu les  
à noyau c l a i r  (x 1 1 000) ; 4 : noyau d'une ce l lu le  à noyau c l a i r  (x  8000) . 
C C  : ce l lu le  à noyau c l a i r ,  CS : ce l lu le  à noyau sombre, E : espace in terce l lu la i re  
é la rg i ,  GS : grain de sécrétion, LB : lame basale, LG : lumière glandulaire occupée , 
par du venin, M : mitochondrie, Mv : m i c r o v i l l o s i t ~ s  de l a  membrane plasmique, N : 
noyau, R : réticulum endoplasmique granuleux, r : ribosomes l ibres .  

k c f .  DONADEY e t  MUSSO, 1 977. 





pes d i f f i r e n t s  sont  cont igües ,  l ' e s p a c e  i n t e r c e l l u l a i r e  p ré sen te  des é la rg issements  

p l u s  ou moins volumineux en forme de chapele t  ( p l .  X ,  2 ) .  Ces lacunes ,  de 0,h H à 

3,8 LI de p lus  grand diamètre,  p a r a i s s e n t  v ides  ou occupées par  des d é b r i s  membranai- 

r e s  ou de f i n e s  g ranu la t ions .  Au niveau des  pincements e n t r e  l e s  membranes plasmiques, 

s i t u é s  de p a r t  e t  d ' a u t r e  des é la rg issements  d é c r i t s ,  il n ' appa ra î t  pas  de d i s p o s i t i f  

membranaire c a r a c t é r i s t i q u e  de même que l ' o n  n ' a  pas  mis en évidence de d i s p o s i t i f  

d ' ob tu ra t ion  à l ' a p e x  des c e l l u l e s .  Vers l a  lumière g l andu la i r e  occupée pa r  l e  venin, 

qu i  p ré sen te  un a spec t  homogène e t  sombre, la  membrane plasmique développe des micro- 

v i l l o s i t é s  de 0,45 H à 0,60 p de hauteur ,  non déce lab les  dans c e r t a i n e s  c e l l i ~ l e s  e t  

t r è s  i r régul iè rement  disposées.  On ne d i s t i ngue  pas,  semble-t-i l ,  à l ' i n t é r i e u r ,  de  

microfi laments  axiaux.  La lumière g l andu la i r e  e s t  importante sur t o u t e  l a  longueur de 

l a  glande e t  mesure 450 p de diamètre  en son mi l ieu .  Le noyau, c a r a c t é r i s t i q u e  de c e  

type  c e l l i i i a i r e ,  e s t  légèrement a p l a t i  ( 5  à 6 u de  p l u s  grand d iamèt re) ,  t r è s  osmio- 

p h i l e  e t  p ré sen te  un a spec t  homogène à l ' i n t é r i e u r  duquel ne s e  décè len t  sur l e s  ima- 

ges obtenues, n i  nuc léo le ,  n i  chromatine; s e u l e  1 'enveloppe nucl é a i r e  appa ra î t  d i s t i n c -  

tement ( P l .  I X ,  4, 5 ) .  L 'appare i l  de Golgi e s t  r a r e  e t  s e  c a r a c t é r i s e  par  quelques pe- 

t i t e s  v é s i c u l e s  groupées sans  d i s p o s i t i o n  p a r t i c u l i è r e .  Le ré t icu lum endoplasmique 

granuleux e s t  t r è s  développé e t  forme des l ame l l e s  a s sez  longues bordées de ribosomes. 

Il  s 'observe  a u s s i  b ien  à proximité des  membranes plasmiques l a t é r a l e s  que vers  l ' apex  

c e l l u l a i r e  en contac t  avec l a  zone des m i c r o v i l l i ,  d i s p o s i t i o n  qu i  s e  t rouve  6galement 

dans l e s  c e l l u l e s  des  glandes à venin de Vipera paZaestinae (BEN-SIIAUL e t  a l . ,  1971). 

Les mitochondries abondantes e t  d i spe r sées  sont c a r a c t é r i s t i q u e s  de c e  type  c e l l u l a i r e .  

E l l e s  sont  a s sez  volumineuses, avec une mat r ice  p lus  ou moins c l a i r e  aux é l e c t r o n s .  11 

e x i s t e  des  r appor t s  é t r o i t s  e n t r e  l e  ré t icu lum endoplasmique granuleux e t  ce s  mitochon- 

d r i e s  e t  t r è s  souvent une l ame l l e  de ré t icu lum entoure une mitochondrie.  La p lupa r t  des 

c e l l u l e s  renferment des i n c l u s i o n s  semblables aux g r a i n s  de séc ré t ion  contenus dans l e s  

c e l l u l e s  de l a  glande à venin des Scorpions (KEEGAN e t  LOCKWOOD, 1971; MAZURKlEWlCZ e t  

BERTKE, 1972) a i n s i  que des p e t i t e s  plaques osmiophiles ( P l .  X,  3 ) .  

Le mode d 'ex t rus ion  des p rodu i t s  de séc ré t ion  dans l a  lumière g l andu la i r e ,  

l o r s  du cyc le  s é c r é t o i r e ,  s e  rapproche du type  apocrine.  En e f f e t ,  on observe & l a  sur-  

face  a p i c a l e  de l a  c e l l u l e  un alignement de vacuoles  c l a i r e s  de d i f f é r e n t e s  grandeurs,  

apparemment v ides ,  e n t r e  l e s q u e l l e s  s u b s i s t e n t  quelques m i c r o v i l l i  ( P l .  I X ,  5 ) .  

2 /  Les c e l l u l e s  à noyaux c l a i r s .  

E l l e s  mesurent 40 p environ de hauteur  sur  15 à 20 p de l a r g e u r .  Cornme pour 

l e s  c e l l u l e s  à noyaux sombres, il n ' a p p a r a î t  pas  de d i s p o s i t i f  d ' ob tu ra t ion  l ' apex  

des c e l l u l e s .  Vers l a  lumière g l andu la i r e ,  l a  membrane plasmique développe des micro- 

v i l l i  qu i  sont  un peu p l u s  hau t s  que ceux d é c r i t s  précédemment (de  0,9 à 1,3 !A) avec 



l a  même s t r u c t u r e  e t  l a  même d i s p o s i t i o n  ( P l .  X I ,  1 ) .  Au mi l i eu  du cytoplasme, l e  

noyau sphérique e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  de c e  type  c e l l u l a i r e ,  Il e s t  de p l u s  grande 

t a i l l e ,  9 à 10 l.~ de diamètre  e t  p ré sen te  un nuc léo le  c e n t r a l  e t  des  amas de chroma- 

t i n e  épa r s  ( P l .  X,  4 ) .  L ' appa re i l  de Golgi e s t  peu r&pi%nd~.  Le ré t icu lum endoplas- 

mique granuleux e s t  b ien  développé e t  c a r a c t é r i s t i q u e ,  s e  présentan t  sous l a  forme 

de p e t i t e s  vacuoles  bordées de ribosomes; on no te  en o u t r e  un grand nombre de r ibo-  

somes l i b r e s .  Les mitochondries qu i  c a r a c t é r i s e n t  c e  t .me c e l l u l a i r e  sont nombreuses 

avec une mat r ice  p l u s  ou moins dense e t  des  c r ê t e s  min2es. On d i s t i ngue  dans l e  cy- 

toplasme ce  qui  semble ê t r e  des  g r a i n s  de séc ré t ion  iden t iques  à ceux observés dans 

l e s  c e l l u l e s  à noyaux sombres a i n s i  que des p e t i t e s  f l zques  osmiophiles.  

Le mode de  s é c r é t i o n  e s t  semblable à c e l u i  d 6 c r i t  précédemment bien qu'on 

observe, o u t r e  l e s  vacuoles  apparemment v ides  à l ' a p e x  de l a  c e l l u l e ,  de l a r g e s  zo- 

nes  cytoplasmiques dépourvues d ' o rgan i t e s  e t  de m i c r o v i l l i , f a i s a n t  s a i l l i e s  dans l a  

lumière ( P l .  X I ,  1 ,  2 ) .  

Il ne semble pas q u ' i l  y  a i t  dans l a  glande thoracique une zone germinat i -  

ve n i , a ~  s e i n  de 116pi thé l ium,de  c e l l i l l e s  de remplacevent e t  il e s t  impossible de  

p réc i se r  comment s ' e f f e c t u e  l e  renouvellement c e l l u l a i r e  s i  c e  de rn i e r  e x i s t e  c a r  l e s  

As i l i des  ont  en géné ra l  une brève longcv i t é  (deux mois environ pour Andrenosoma bayar- 

d i  dans l e s  cond i t i ons  l e s  p l u s  favorables ,  c f .  Chap. III) .  

b )  Etude expérimentale siir l e  r ô l e  des  glandes thorac iques  : 

Les s e u l s  t ravaux concernant l e  venin des  A ~ i l i d e s  ont  é t é  e f f e c t u e s  par  

KAHAN (1964). L ' e s s e n t i e l  des r é s u l t a t s  obtenus par  c c t  au t eu r  peut ê t r e  résume a i n s i  : 

- des  bxoyats de glandes à venin (ou tho rac iques )  de c i v e r s  A s i l i d e s  du Proche Orient ,  

p l acés  (.ans un peu d ' eau  contenant  des Paramécies, e n t r a î n e n t  l ' é c l a t emen t  du C i i i 6  en  

quelque!. minutes; 

- l ' i n j e c t i o n  d'une suspension de glandes à des  Criquc%ts provoque l a  mort de l 'animal  

dans der  d é l a i s  v a r i a b l e s  se lon  l a  concent ra t ion  du produi t  s a l i v a i r e ;  

- l l i n j f : c t i o n  e s t  a u s s i  e f f i c a c e  pour 1 9 s  Vertébrés pilisque deux 2 qua t r e  glandes de 

kkzchimu:. ru s t i cu s  s u f f i s e n t  pour t u e r  ime Uouris en uri ou deux jours .  

Pour é t u d i e r  l a  t o x i c i t é  dec glandes à venin des A s i l i d e s ,  nous avons e f -  

Planche X I  - An&enosom buyard?: : glandes thorac iques  -C 

1 : par4, ie  a p i c a l e  d'une c e l l u l e  à n0ya.u c l a i r  (x 30000); 2 : l e s  deux types  c e l l u -  
l a i r e s  de l ' é p i t h é l i u m  g landu la i r e ,  s t a d e  d ' ex t rus ion  du m a t é r i e l  de s éc ré t ion  chez 
l a  c e l l ' i i e  à noyau c l a i r  (x 12000). 
CC : c e l l u l e  à noyau c l a i r ;  E : espace i n t e r c e l l u l a i r c  é l a r g i ;  GS : gra in  de sécré-  
t i o n ;  LE3 : lame basa l e ;  LG : lumière g l andu la i r e ;  M : mitochondrie; Mv : microvi l lo-  
s i t é s ;  N : noyau; Y : vacuole de  séc ré t ion .  





fec tué  ( ~ ~ U S S O  e t  a l . ,  1978) t r o i s  s é r i e s  d 'expérimentat ions e t  c e r t a i n s  de nos r é s u l -  

t a t s  ont é t é  soumis à des  t e s t s  s t a t i s t i q u e s .  

Les t r o i s  s é r i e s  d 'expérimentat ions sont  r é a l i s é e s  en  vue d ' é t u d i e r :  

( 1 ) .  
1 ° )  L 'ac t ion  de d i f f é r e n t e s  doses de broyats  s a l i v a i r e s  à des Cr ique ts  , 
2') L 'ac t ion  d'une même dose de broyats  s a l i v a i r e s  à des Cr ique ts  d 'âges d i f f é r e n t s ;  

3O) L ' inf luence  du poin t  d ' i nocu la t ion  du venin s u r  l e  comportement de l a  p ro i e ;  

Les prélèvements de glandes thorac iques  sont  e f f e c t u é s  sur  l e s  espèces su i -  

vantes  numérotées de 1 à 8 : AntipaZus varipes ( l ) ,  Choerades fuliginosa (21, Uasypo- 

gon diadem ( 3 ) ,  Euto Zms kiesenwetteri ( 4 ) ,  Heteropogon tirnondavidi (S), !&chimus 

piZipes (61, î&chimus rust icus  (7), Stenopogon sabaudus ( 8 ) .  

La t a i l l e  des  i nd iv idus  opérés  v a r i e  de 10 mm pour C. fuliginosa 5 25 mm 

pour S. sabaudus. 

Les expériences s u r  l a  t o x i c i t é  des  venins s ' e f f e c t u e n t  en généra l  p a r t i r  

d'un venin pur ou d'un e x t r a i t  g l andu la i r e  p u r i f i é  (MIRANDA, 1964). Dans l e  ca s  des 

A s i l i d e s ,  c e t t e  méthode e s t  matér iel lement  impossible ,  p l u s i e u r s  m i l l i e r s  d ' i nd iv idus  

de l a  même espèce s e r a i e n t  en e f f e t  n é c e s s a i r e s  pour o b t e n i r  quelques grammes seule-  

ment de glandes f r a î c h e s  (po ids  approximatif  d'une glande : 1 mg). La dose mor t e l l e  

ne pouvant ê t r e  déterminée par  l e s  méthodes usue l l e s ,  l e  contenu d'une glande fia?.- 

che e s t  donc p r i s  comme une u n i t é  de venin. Bien que soumises à des  v a r i a t i o n s  cer -  

t a i n e s ,  c e s  expérimentat ions permettent  d ' é t a b l i r  quelques comparaisons su r  l a  t o x i -  

c i t é  des  espèces é tud iées .  Les glandes sont  broyées dans 10 m i c r o l i t r e s  de l i q u i d e  

physiologique p u i s  i n j e c t é e s  immédiatement à des Cr ique ts  à l ' a i d e  d'une seririgue 

graduée a u  m i c r o l i t r e .  

R é s u l t a t s  

1') I n j e c t i o n  de d i f f é r e n t e s  doses de broyats  s a l i v a i r e s .  

Les cond i t i ons  expérimentales  demeurent ident iques  pour t ous  l e s  As i l i des .  

On u t i l i s e  pour chaque espèce 7 l o t s  de 4 Criquets  : 6 l o t s  de 4 ind iv idus  auxquels 

( 1 )  Tous l e s  Cr ique ts  ru oc us ta migratoria migratorioides L . )  proviennent du même é l e -  
vage. Les l a r v e s  néonates  éc losen t  12 jou r s  ap rè s  incubat ion  des oeufs  2 tempérit- 
t u r e  cons tan te  (27-28') e t  5 s t ades  préinlaginaux sont  observés avant  l a  phase i m a -  
g ina l e .  Les i nd iv idus  sont  maintenus à c e t t e  température pendant t o u t e  l a  durée de 
l e u r  développement. Seuls  l e s  s t a d e s  3, 4, 5 e t  l e s  a d u l t e s  f o n t  l ' o b j e t  de  nos 
expérimentat ions.  

( 2 )  La technique de prélèvement des  glandes e s t  d é c r i t e  en annexe. 



on i n j e c t e  d i f f é r e n t e s  doses de broyats  s a l i v a i r e s  ( 1  glande, 112, 114, 118, 1/16,  

1/32) p l u s  1 l o t  de 4 témoins qu i  reçoivent  10 m i c r o l i t r e s  de  l i q u i d e  physiologique. 

L ' i n j e c t i o n  e s t  f a i t e  à t r a v e r s  l a  membrane p l e u r a l e  au  niveau du sixième segment ab- 

dominal. 

- E f f e t  (le l ' i n j e c t i o n  d'une dose l é t a l e  : 

Après quelques minutes,  l e s  premières r l ;act ions appa ra i s sen t .  On ob- 

serve  un ra len t i ssement  des  mouvements,pi~is un tremblerlent des p a t t e s  a n t é r i e u r e s ,  

s u i v i  d ' m e  p a r a l y s i e  progress ive ,  l e s  p a t t e s  p o s t é r i e i x e s  ne sont  pas  encore a t t e i n -  

t e s  e t  l e  Cr ique t  e s t  t o u j o u r s  capable de s a u t e r .  On a s s i s t e  e n s u i t e  à une p e r t e  de  

l ' é q u i l i b r e ,  l ' a n i m a l  tombe s u r  l e  cô t é  e t  s ' immobil ise .  Les p a t t e s ,  l e s  antennes e t  

l e s  palp?s r é a g i s s e n t  encore au  toucher .  Un tremblement des  t a r s e s  a p p a r a î t  générale- 

ment peu avant  l a  mort. 

Lorsque de p e t i t e s  q u a n t i t é s  de suspension g l andu la i r e  sont  i n j e c t é e s ,  l a  

r éac t ion  e s t  r e t a r d é e  e t  l a  mort ne su rv i en t  que que lq i e s  j ou r s  p l u s  t a r d .  Dans ce r -  

t a i n s  c a s ,  après  une r é a c t i o n  p l u s  ou m o i n u  immédiate, l ' e f f e t  du venin diminue, l e  

Criquet  i e t rouvan t  peu à peu sa v i t a l i t é .  

- E f f e t s  de l ' i n j e c t i o n  de doses d i f f é r e r i t e s  : 

Le t a b l e a u  14 résume l e s  effet:; d e  l 1 i n j e c t i ~ n  de d i f f é r en teu  d i l u t i o n s  de 

broyats  g l andu la i r e s  de Heteropogon timonduvidi à un l ~ t  de Cr ique ts .  Des rgac t ions  

p l u s  ou noins i den t iques  sont  observ6es c i i t z  l é s  Cr ique t s  avec t o u s  l e s  A s i l i d e s  6t,il- 

d i é s  ( l e s  r é s u l t a t s  concernant l e s  h u i t  éupCces sont  exposés dans l e s  tab leaux  15 c t  

1 6 ) .  

La r é c e p t i v i t é  des Cr ique t r  5 l ' i n j e c t i o n  d'une glande e n t i è r e  ou d'une de- 

mi-glande e s t  t r è s  grande ( 9 0 ~ 6 %  des  ind iv idus  meurent a p r è s  i n j e c t i o n  d'une glandc 

e t  75% apr2s  i n j e c t i o n  d'une demi-glande ( ~ a b l .  15 ) .  Les e f f e t s  du venin diminuent 

avec l ' augmenta t ion  de l a  d i l u t i o n  (9,3$ de morts  seulement aprGs d i l u t i o n  1 /32) .  

Parmi l e s  32 témoins,  un s e u l  i nd iv idu  a  succombé. 

L 'adminis t ra t ion  d'une glande e n t r a î n e  des r é a c t i o n s  v i o l e n t e s  e t  une mort 

rap ide ;  73% des  C r i q u e t s  meurent au  cours  des  deux premiers  jours .  Pour l e s  a u t r e s  

d i lu t io r l s ,  l e s  phénomènes sont p l u s  espac6s e t  l a  mort ne su rv i en t  que p lus  t a rd ive -  

ment ( ~ z b l .  16) .  

Pour t r o i s  espèces (AntipaZus var-ipes, EutoZmus kiesenwetteri e t  Machimus 

p i z ipes : ,  une d i l u t i o n  à 1/32 provoque encore l a  mort d'un Criquet  s u r  qua t re .  La do- 



Tableau 14  - Ef fe t s  de l ' i n j e c t i o n  de d i f f é r en t e s  d i l u t i o n s  des broyats  s a l i v a i r e s  dtHeteropogon timondavidi à des Cr iquets  migrateurs 
adu l t e s  ( X  = Criquets morts) ,  dose i n j e c t é e  : l e  c h i f f r e  1 correspond à une glande, 1 /2  correspond à une demi-glande, etc... 

Tableau 15  - Com9aralson de l'efficacité du venln des As i l l de s  ( c e t t e  t o x l c l t é  s'exprime en nombre de Cr lquets  t u é s ) .  
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Tableau 16 - Résul ta ts  des in jec t ions  de broyats s a l i v a i r e s  d lAs i l ides  (8 espèces) 
à des Criquets migrateurs adu l t e s  

X : Criquets tués ,  Espèce 1 : A .  varipes, 2 : C. fuZiginosa, 3 : D .  diadema, 4 : E. 
kiesenwetteri, 5 : H. t imndavid i ,  6 : M. piZipes, 7 : M. rust icus ,  8 : S. sabaudus. 



S i  l ' o n  considère l e  nombre de Criquets tués  pour chaque espèce ( 6  à 1 5 ) ,  

il ne semble pas y avoir ,  Choerades fuliginosa mis à pa r t ,  de grandes différences en- 

t r e  l e  venin des au t res  espèces. 

Nous avons u t i l i s é  l e  t e s t  de FRIEDMANN ( i n  ELLIOT, 1971 ) à f i n  de comparai- 

son. Ce t e s t  non paramétrique e s t  d'un emploi simple e t  l ' e f f i c a c i t é  e s t  au s s i  grande, 

sinon plus,  que pour l e s  t e s t s  paramétriques correspondants; e l l e  e s t  de 96% environ. 

Ce t e s t  nous a permis de conclure q u ' i l  n ' y  a pas de différences s ign i f ica t ives  en t re  

l a  t o x i c i t é  des venins de chaque espèce mais que, par  contre,  il ex i s t e  des différen- 

ces de morta l i té  selon l e s  d i lu t ions .  

Ce dernier  r é s u l t a t  semble évident lorsqu'on compare l e s  taux de morta l i té  

observés après in jec t ion  d'un broyat de glande en t i è r e  ( 9 0 ~ 6 % )  e t  de glande diluée à 

1/32 (9,3%); par contre,  l e s  différences sont beaucoup moins évidentes lorsqu'on com- 

pare deux s é r i e s  successives de d i lu t ions  (1  e t  112, 112 e t  114, e tc  ...) ( ~ a b l .  15).  

Pour pouvoir comparer ces d i lu t ions  deux à deux, nous avons u t i l i s é  l e  t e s t  de MANN 

WHITNEY ( in  ELLIOT, 1 971 ) . Ce t e s t  non paramétrique permet de comparer deux échant i l -  

ions  avec une e f f i c a c i t é  comprise en t re  90 e t  96%. Son u t i l i s a t i o n  nous a permis d'é- 

t a b l i r  l e s  r é s u l t a t s  suivants : 

- l ' a c t i o n  d'une glande ou d'une demi-glande produit des e f f e t s  semblables; 

- il y a une'différence d 'ac t ion en t re  l e s  d i lu t ions  112 e t  114 a l o r s  qu'on observe 

des e f f e t s  identiques en t re  l e s  d i lu t ions  114 e t  118; de même, aucune di f férence s i -  

gn i f ica t ive  n 'apparaît  en t re  l e s  d i lu t ions  118 e t  1 116. 
- l a  d i lu t ion  1/32 e s t  t r è s  nettement d i f fé ren te  de l a  solution précédente. 

2') In ject ions  d'un quart de glande de Mzchimus p iz ipes  à des Criquets d'âges d i f f é -  

r en t s  ( ~ a b l .  17).  

Nous avons u t i l i s é  4 l o t s  de 20 Criquets (s tades  3, 4, 5 e t  adu l t e )  e t  1 l o t  

de 24 témoins ( 6  pour chaque s é r i e ) .  Comme dans l 'expérience précédente, l ' i n j e c t i o n  

e s t  effectuée dans l'abdomen au niveau du sixième segment abdominal. 

Les réact ions  var ient  suivant l ' âge  des individus. Tous l e s  Criquets appar- 

tenant au stade 3 (poids moyen éga l  à 0,116 5 0,013 g r )  réagissent  instantanément à 

l a  piqûre e t  présentent l e s  mêmes symptômes : per te  de l ' é q u i l i b r e ,  paralys ie  immé- 

d i a t e  e t  t o t a l e  des t r o i s  pa i res  de pa t t e s ;  seuls  l e s  palpes e t  l e s  antennes réagis-  

sent encore au toucher. La mort survient  t r è s  rapidement, dès l a  première demi-heure 

pour quelques individus, mais ce t  é t a t  d'immobilité t o t a l e  peut s e  maintenir pendant 

2 ou 3 jours. 5 

Pour l e s  Criquets de stade 4 (poids moyen égal  à 0,224 2 0,022 g r ) ,  l e s  Pre- 



Tableau 17 - Effe ts  d'une dose ident ique  de venin (1 /4  de glande de Machimus pitipes s u r  des Cr iquets  d 'âges  d i f g r e n t s  ( s t ades  3, 4, 
5, a d u l t e  ). S : Survies,  S t  : s tade .  

S.  

O  

1 

11 

13 

Tableau 18 - Ef fe t s  du venin se lon l e  l i e u  d ' inocula t ion.  Lâ dose i n j e c t é e  à des  Cr iquets  adu l t e s  correspond à une glande. 
As i l i de  1 : M. pilipes, 2 : S. sabaudus, 3 : E. kiesenwetteri. 
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mières r é a c t i o n s  a u  venin appa ra i s sen t  a u s s i  t r è s  rapidement mais avec moins de bruta-  

l i t é .  Les Cr ique ts  sont  immobiles e t  p l u s  ou moins pa ra lysés  mais i l s  s e  maintiennent 

en p o s i t i o n  normale e t  surv ivent  généralement p l u s  de 48 heures  avant  de mourir.  

Les Cr ique ts  de s t a d e  5 (po ids  = 0,665 2 0,042 gr) e t  l e s  a d u l t e s  (1,227 - + 

0,119 g r )  semblent beaucoup p l u s  r é s i s t a n t s  : 55 e t  65% de  su rv i e s .  

En généra l ,  l e s  r é a c t i o n s  d'un organisme à l ' i n j e c t i o n  d'un venin dépendent 

du poids e t  de l a  t a i l l e  des  ind iv idus .  Pour une même dose, l e s  symptômes sont  p l u s  

v i o l e n t s  chez l e s  s u j e t s  de p e t i t e  t a i l l e .  C ' e s t  l e  ca s ,  semble-t-i l ,  chez l e s  C r i -  

que ts  pour l e  venin de Mzchimus piZipes.  

La t o x i c i t é  du venin peut  ê t r e  mesurée 1):lr 116tabl i ssemcnt  de l a  DL50, c ' c s t -  

à-dire  l a  dose probable s u s c e p t i b l e  de t u e r  l a  moi t ié  des animaux d'un l o t .  

Pour l e s  Cr ique ts  a u  s t a d e  5, 1 / 4  de glande peut  ê t r e  considéré '  comme l a  

DL 
50' 

Pour l e s  Cr ique ts  a u  s t a d e  3, c e t t e  dose correspond, en f a i t ,  2 l a  l)LlO0 

(dose minimale t u a n t  t o u s  l e s  animaux d'un l o t ) .  I l  en e s t  pratiquement de même, 6 

une except ion p rè s ,  pour l e s  i nd iv idus  du s t a d e  4 .  La DL , pour c e s  s t ades ,  e s t  donc 
5 0 

i n f é r i e u r e  à 1 / 4  de glande e t  v o i s i n e  sans doute de 1/8 ou de  1/16 de  glande. S i  l ' o n  

examine l e s  p r o i e s  capturées  dans l e s  cond i t i ons  n a t u r e l l e s  pa r  Mehimus p iZipes ,  on 

cons t a t e  q u ' e l l e s  correspondent en généra l  aux Cr ique ts  des  s t ades  3 e t  4 .  Des expc- 

r imentâ t ions  r g a l i s é e s  au l a b o r a t o i r e  montrent,  en e f f e t ,  que des Cr ique ts  aux stade:; 

3 e t  4,  p iqués par  un A s i l i d e  ( ~ a b l .  l g ) ,  ont  un comportement i den t ique  2 c e l u i  des 

ind iv idus  auxquels on a i n j e c t é  1 / 4  de glande de l&ehimus p i z i p e s  (pour  6 v i t e r  l ' a c -  

t i o n  p ro t eo ly t ique  des p rodu i t s  stomacaux, l e s  A s i l i d e s  sont  séparés  de l eur  p r o i e  

dès l ' a p p a r i t i o n  des  premiers  phénomènes de r é g u r g i t a t i o n  ( c f .  Chap. III, l e  paragra- 

phe concernant l a  d iges t ion  e x t r a - i n t e s t i n a l e ) .  
- - 

Tableau 19 - E f f e t s  d 'une p iqûre  d l A s i l i d e  (ktxhimus p i z i p e s )  s i x  des Cr ique ts  migrri- 
t e u r s  ( s t a d e s  3 e t  4 )  
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Durée de l a  p iqû re  (minutes)  

11 

3 

3 
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3 
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3 O  ) I n f l ~ l e n c e  du po in t  d ' i nocu la t ion  du venin (Tabl .  l e  ) . 
Dans l a  na tu re ,  l e s  p r o i e s  capturées  par  l e s  A s i l i d e s  sont t r anspe rcées  

p u i s  sucées ( l e  p o i n t  de p e r f o r a t i o n  pouvant s e  s i t u e r  en t o u t  po in t  du corps  de l a  

p r o i e ) .  On peut s e  demander s i  l ' a c t i o n  du venin e s t  d i f f é r e n t e  su ivant  l e  l i e u  d ' i -  

nocula t ion .  

Des broyats  d'une glande à venin de M. p i l i p t : ~ ,  S. sabaudus, E. kiesenwet- 

t e r i  sont. donc i n j e c t é s  à des  Cr ique ts  a d u l t e s ,  succes:;ivement dans l a  t ê t e  ( à  t r a -  

vers  l a  riembrane c o l l a i r e ) ,  l e s  s t e r n i t e s  thorac iques  e t  l'abdomen (on a u t i l i s é  3 

l o t s  de 1 4  Cr ique ts  e t  3 l o t s  de 6 témoins) .  S i  l ' o n  nt: cons idère  que l e s  r é s u l t a t s ,  

on const:,te que l e  nombre de morts e s t  ident ique  q u e l l e  que s o i t  l a  zone de  per fora-  

t i o n .  Toiltefois,  a u  niveau de  l a  t ê t e ,  l ' a c t i o n  du ven..n e s t  foudroyante e t  l a  para- 

l y s i e  prcsque immédiate, l e s  Cr ique ts  meurent dans l e s  deux premiers jours .  Dans l e  

t ho rax  e t  l 'abdomen, l e s  e f f e t s  du venin sont  r e t a r d é s  e t  l a  durée de  v i e  p l u s  lon-  

gue. Ceci semble met t re  en évidence l a  p l u s  grande s e n s i b i l i t é  des  c e n t r e s  nerveux 

aux substances tox iques .  

En f a i t ,  l e s  expériences ont  étC r é a l i s é e s  sirr des  Cr ique ts  a d u l t e s  dont l a  

t a i l l e  e s t  supér ieure  à c e l l e  des  p r o i e s  h a b i t u e l l e s  des  As i l i des .  Sur des  ind iv idus  

p lus  p e t ' - t s ,  a u  s t a d e  3, q u i  correspondent & l a  t a i l l e  normale des  p ro i e s ,  e t  l e s  

expérienc:es précédentes  l ' o n t  montré ( c f .  Tabl .  17 où :-es i n j e c t i o n s  ont  é t é  f a i t e s  

a u  n i v e a l  de l 'abdomen), il semble que l e  venin de c e s  Dip tères  s o i t  suffisamment 

pu i s san t  pour a g i r  dans n ' importe  q u e l l e  rég ion  (lu corps .  Tous l e s  Cr ique ts  de s t a -  

de 3 son3 morts au  cours  de c e t t e  expérimentat ion.  Ce - - é s u l t a t  confirme l e s  observa- 

t i o n s  e f f e c t u é e s  dans l a  na tu re  e t  montrent q u ' i l  n ' y  i-i pas de rég ion  p r i v i l é g i é e  

pour l a  2iqÛre. 

4 O )  Discllssion. 

L ' u t i l i s a t i o n  des  méthodes s t a t i s t i q u e s ,  e t  , )a r t icu l iè rement  des t e s t s  non 

paramétr iques de FRIEDMANN e t  de MANN WI-IITNLY, nous a ;>ermis de  comparer l e s  e f f e t s  

du venin des  A s i l i d e s  e t  notamment des d i f f o r e n t e s  d i l ~ t i o n s  d ' e x t r a i t s  g landula i res .  

Il resso.-t  que, Choerades fuZiginosa mis à p a r t  (espècs  de p e t i t e  t a i l l e  : 10-12 mi), 

il n ' y  a pas de d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  dans l a  t o x i c i t é  du venin des  espèces de 

grande t t i l l e  e t  que l e s  r é s u l t a t s  obtenus sont  t r ès  p-oches de ceux é t a b l i s  par  KAkLAN 

(1964) 21ur Promchus Zeoninus Loew, P. griseiventris 3ecker e t  PhiZonicus dorsiger 

Wied. Il e s t  t r è s  d i f f i c i l e ,  comme l e  f a i t  remarquer c - t  a u t e u r ,  de  comparer l e  venin 

des A s i l i d e s  à c e l u i  d ' a u t r e s  espèces venimeuses mais i l  semble t o u t e f o i s  qu'on puisse  

a s s i m i l e r  s a  t o x i c i t é  à c e l l e  du venin d 'Abe i l l e  p u i s q ~ e  2 à 4 glandes de Machimus 

Pusticus ou 3 à 4 glandes d 'Abe i l l e s  i n j e c t e e s  ?i des  S9uri.s provoquent l e u r  mort dans 

des d é l a i s  e t  des  cond i t i ons  t r è s  semblables. 



B -  L e s  g l a n d e s  l a b i a l e s  

Anatomie - Histologie - Ultras t ructure  

Anatomie 

El les  sont logées dans l a  trompe. Le canal  se  détachant de chacune d ' e l l e s  

se  continue antérieurement par un f i n  canalicule passant sous l a  gou t t i è re  chi t ineuse  

(FuZcrum thecae) au niveau du plancher du labium e t  s '  ouvre à l a  base des paraglosses. 

Les produits  de sécrét ion se  déversent à l ' i n t é r i e u r  de l a  trompe, contrairement aux 

substances s a l i va i r e s  thoraciques qui sont in jec tées  dans l a  proie  par l ' in te rmédia i re  

de l'hypopharynx. 

L'étude que j ' a i  r é a l i s é e  chez quelques représentants de l a  faune provençale 

f a i t  apparaî t re  des di f férences  anatomiques importantes d'une sous-famille à l ' a u t r e .  

Chez l e s  Laphriinue, l e s  glandes l a b i a l e s  sont const i tuées  par deux longs 

cordons qui s 'étendent bien au-delà de l a  base du labium e t  occupent une place impor- 

t a n t e  dans l a  région céphalique in fé r ieure  (au niveau du t i e r s  in fé r ieur  du basipha- 

rynx) .   extrémité postér ieure  de ces glandes s 'enroule,  l e s  cordons glandulaires s'en- 

chevêtrent e t  c e t  enroulement augmente avec l a  grosseur des espèces : peu accentué chez 

C. fuZiginosa (Fig.  31, 2 ) ,  ce  phénomène s 'ampl i f ie  chez l e s  deux Andrenosomz (Fig. 31, 

1 ; Fig. 34, 2 )  e t  a t t e i n t  son i n t ens i t é  maximum chez P. mzroccanwn (Fig. 31, 3; Fig. 

34, 1 ) .  Dans l e s  deux derniers  genres, l ' ext rémité  des glandes e s t  fréquemment b i f ide .  

Chez l e s  AsiZinae ( ~ i ~ .  33 e t  34, 4, 6 ) ,  l e s  glandes l ab i a l e s  sont consti-  

tuées  par  deux gros massifs c e l l u l a i r e s  compacts logés à l ' i n t é r i e u r  de l a  l èv re  infé- 

r i e u r e  dont e l l e s  occupent en moyenne l e s  deux t i e r s  de l a  longueur (1,3 mm environ). 

Les glandes l ab i a l e s  des AsiZinae nord-américains déc r i t s  par OWSLEY (1946) ont ,  par 

contre,  une disposi t ion t r è s  d i f fé ren te ,  rappelant c e l l e  des Laphriinae précédemment 

d é c r i t s  : l e s  éléments glandulaires prennent l ' a spec t  de filaments al longés t r è s  en- 

roulés ,  s e  prolongeant jusqu'au s a l i v a r i m .  

Chez l e s  Dasypogoninae (Fig.  32 e t  34, 3, 5 ) ,  l e s  c e l l u l e s  séc ré t r i ces  sont 

disposées en grappes de dimensions rédu i tes  (0,20-0,25 mm).  Contrairement aux AsiZinae, 

e l l e s  n'occupent que l e  114 de l a  lèvre  in fé r ieure .  Le canal  e s t  part iculièrement a l -  

longé chez D. rufipes (Fig. 34, 5 ) .  

Peu développées chez D. diademz (0,7 mm), l e s  glandes l a b i a l e s  une f o i s  dé- 

roulées e t  étendues a t t e ignen t  chez P. mroccanum une longueur non négligeable ( 10 mm). 

Ces différences apparaissent d 'autant  p lus  considérables que ces deux espèces ont ap- 

proximativement l a  même t a i l l e  (18-25 mm; 15-28 m m ) .  



Fig. 34 - Anatomie comparée des glandes l a b i a l e s  

1 : Pogonosoma maroccanum; 2 : Andrenosom bayardi (vue dorsale ,  l e s  2 l èvres  du labium ont é t é  é c a r t é e s ) ;  
3 : Stenopocon sabaudus (vue dorsale ,  glandes i n  s i t u ) ;  4 : Philonieus a l b i c e p s ;  5 : Dioctria r u f i p e s  (une 
seule glande e s t  représentée)  ; 6 : Parponerus germnicus  (labium ouvert,  vue d o r s a l e ) .  



Il r e s s o r t  de c e t  aperçu  anatomique que, contrairement  aux glandes tho rac i -  

ques,  l e s  glandes l a b i a l e s  p ré sen ten t  des  d i f f é r ences  t r è s  n e t t e s  d'une sous-famil le  

à l ' a u t r e .  

His to logie  

Chez A .  bayardi ,  on observe s u r  des coupes t r a n s v e r s a l e s  de glandes un 6pi-  

thél ium c o n s t i t u é  de c inq  à s i x  c e l l u l e s  uninucléées (25 à 30 p de hauteur sur  10 à 

20 de l a r g e u r )  dé l imi t an t  une lumisre  g l andu la i r e  ou cana l  c e n t r a l  r é d u i t  ( 6  2 13 

de diamètre)  ( P l .  X I I ,  1 ) . A 1' i n t é r i e u r  du cytoplasme appara issent  des granula t ions  

e t  des  p e t i t e s  f l aques  p l u s  ou moins a l longées ,  légèrement APS p o s i t i v e s ,  co lo rces  en 

b leu  par  1'Azan e t  l e  b l e u  a l c i a n ,  e t  métachromatiques (métachromasie y ) .  Ces même:; 

a f f i n i t é s  t i n c t o r i a l e s  appa ra i s sen t  également dans un espace de 1 % 2 p d 'épa isseur  

compris e n t r e  l ' a p e x  des  c e l l u l e s  e t  l e  cana l  c e n t r a l .  

i: 
U l t r a s t r u c t u r e  : c e t t e  é tude  a é té  r é a l i s é e  s u r  Andrenosoma bayardi  

 épithélium des glandes l a b i a l e s  de c e t t e  espèce e s t  b i s t r a t i f i 6  e t  

repose s u r  une lame basa l e  mince (de  0,05 à 0 , l  p d ' é p a i s s e u r ) .  Il e s t  constitue par 

une couche de c e l l u l e s  uninucléées de grande t a i l l e  que nous appel le rons  " c e l l u l e s  

g landula i res"  e t  p a r  une couche de c e l l u l e s  de p e t i t e  t a i l l e  s i t u 6 e s  e n t r e  ce s  der- 

n i è r e s  e t  l e  c a n a l  c e n t r a l  e t  que nous appel le rons  " c e l l u l e s  du canal"  (E'ig. 3 5 ) .  

1') Les c e l l u l e s  g l andu la i r e s .  

Les noyaux, a s sez  volumineux (8 à 10 p de d iamèt re) ,  possèdent une ckirorna- 

t i n e  granuleuse uniformément disposée,  un ou deux nucléo les  de type  l;i6térog?rie e t  

quelques p e t i t e s  i nc lus ions  renfermant un m a t é r i e l  f i b r i l l a i r e  ( p l .  X I I ,  2 ) .  

Les dictyosomes de l ' a p p a r e i l  de Golgi sont  r a r e s  e t  n ' on t  pas  de s i t u a t i o n  

p a r t i c u l i è r e  . Le ré t icu lum endoplasmique granuleux e s t  t r e v  d6veloppé e t  s e  p ré sen te  

sous l a  forme de c o u r t s  t ubu le s  remplis  de m a t é r i e l  a s s e z  dense, quelquefois  groupés 

en c e r t a i n s  e n d r o i t s  de l a  c e l l u l e  ( P l .  X I V ,  1 ) .  On observe des mic ro t i~bu le s  sous 

deux a s p e c t s  d i f f é r e n t s ,  d 'une p a r t ,  des microtubilles cou r t s ,  d i spe r sé s ,  que l ' o n  
, 

rencont re  s u r t o u t  au tour  des  noyaux e t  qu i  jouent  peut -ê t re  un r ô l e  dans l n  d i r e c t i o n  

des courants  cytoplasmiques, d ' a u t r e  p a r t  des  microtubules  groupés en fa i sceaux qui  

présenten t  une o r i e n t a t i o n  su ivant  l e  sens l o n g i t u d i n a l  des c e l l u l e s .  Ces lorigs fais- 

ceaux, legèrement flexueux par  end ro i t s ,  sont  en contac t  avec l e s  membranes p1a:;miqilcs 

a u s s i  b ien  du cô té  b a s a l  que du c ô t é  a p i c a l .  I ls jouent ,  se lon  t o u t e  vraisernblnnce, l e  

r ô l e  d'un c y t o s q u e l e t t e  pour c e s  c e l l u l e s  de t a i l l e  re la t ivement  importante e t  qu i  re-  

posent s u r  une lame basa l e  mince, d ' au t an t  p l u s  que nous n'observons pas de réseau  rieu- 

romusculaire à l a  p é r i p h é r i e  des  glandes ( P l .  X I I ,  3 ) .  De t r è s  r a r e s  t r a c ~ i é o l e s  i n t r a -  

cytoplasmiques son t  s i t u é e s  dans l a  p a r t i e  basa l e  des c e l l u l e s  (pl. X I 1 ,  4). 

f cf. MJSSO e t  DONADEY, 1977 



Ces c e l l u l e s  sont  c a r a c t é r i s é e s  par  l a  présence de "ves i cu la r  orgace l le"  ou 

"end apparatus"  ou " sec re to ry  apparatus"  ou " i n t r a c e l l u l a r  ductule" ,  termes employés 

pa r  l e s  au t eu r s  anglo-saxons pour dés igner  des  c a v i t é s  intracytoplasmiques de formes 

t r è s  i r r é g u l i è r e s  l i m i t é e s  par  l e s  apex de nombreuses m i c r o v i l l o s i t é s  s e r r é e s  l e s  unes 

con t r e  l e s  a u t r e s  ( P l .  X I I I ,  1 ,  2 ) .  A ma connaissance,  deux au teu r s  f r a n ç a i s  on t  dg- 

nommé ce. d i s p o s i t i f  s p é c i a l i s é  "cana l icu le"  [MORICEAU HAY (1971) e t  LAWERJAT (197:3)], 

terme q ~ l i  s e r a  conservé pa r  souc i  de s i m p l i f i c a t i o n .  Iles m i c r o v i l l o s i t é s  cont iennent  

des mic~~of i l a rnen t s  qu i  s ' implanten t  dans l e  cytoplasmft e t  c ' e s t  5 l e u r  base qu'on ob- 

serve  If* p l u s  souvent l e s  mitochondries.  Ces c a v i t é s  r;e prolongent jusqu 'à  l a  lumière 

glandulc. i re  par  un conduit  exc ré t eu r  c u t i c u l a i r e  t r è s  sinueux (0 ,6  p de diamètre)  et, 

contienr-ent deux s o r t e s  de m a t é r i e l  : un m a t é r i e l  den:;e aux é l e c t r o n s  à l ' a p e x  des 

microvi : , l i  e t  un m a t é r i e l  finement g ranu la i r e .  I l  e s t  à remarquer qu'on r e t rouve  c e  

même m a t é r i e l  g r a n u l a i r e  dans l a  p a r t i e  basa l e  de c e r t a i n e s  c e l l u l e s  e t  parmi l e s  m i -  

crotubu:~.es groupés en fa i sceaux.  Ces fa i sceaux pourra.  en t  jouer en o u t r e  un r ô l e  dans 

l e  t r a n s p o r t  du m a t é r i e l  s é c r é t é .  

Les c a n a l i c u l e s  e t  l e s  s e c t i o n s  de conduit  t?xcr6teur c u t i c u l a i r e  correspon- 

dent au;: p e t i t e s  f l aques  e t  aux g ranu la t ions  APS légèrement p o s i t i v e s ,  co lorées  en 

b l e u  pa: 1'Azan e t  l e  b l e u  a l c i a n  en rnicrci:copie photonique; ce  qui  semble ind iquer  

que l e  ~ ( i a t é r i e l  s é c r é t é  par  c e t  épi th61 j i ~ m  e s t  de na tu re  muqueuse. On observe a u s s i ,  

mais en p e t i t  nombre, des  corps  denses en forme de c rc) i ssan t  dont l a  p a r t i e  concave 

présent( .  un cytoplasme apparemment "videt '  ( P l .  X I I ,  5 : .  

Planche X I I  - Andrenosorru bayardi  : glandes l a b i a l e s  -c. 

1 : cou,?e t r a n s v e r s a l e  d'une glande ( x  500); Li : noya-1 d'irne c e l l u l e  g l andu la i r e  
(x 13000) ; 3 : f a i s c e a u  de microtubules  (x 11000); 4 : présence de t r achéo le  cyto- 
plasmiq l e  (x 10000 ) ; 5 : corps  dense in t racytoplasmiq  ze ( x  12000) . 
Cd : CO-ps  dense, FM : f a i s ceau  de microtubules ,  I F  : i nc lus ion  f i b r i l l a i r e ,  LE : 
lame b a j a l e ,  N : noyau, Nu : nucléole ,  T : t r achéo le .  

Planche X I V  - Andrenosomc~ bayardi  : glanaes l a b i a l e s  - Page 145 

1 : cyt  ~p la sme  d'une c e l l u l e  g l andu la i r e  ( x  16000); 2 : coupe t r a n s v e r s a l e  de conciuitu 
e x c r é t e s ~ r s  c u t i c u l a i r e s  a u  niveau de l ' e s p a c e  compris e n t r e  l ' é p i t h é l i u m  g landu la i r e  
e t  l e  c i n a l  c e n t r a l  (x 11000); 3 : p a r t i e  a p i c a l e  de  épithélium glandu la i r e  où l ' o n  
d i s t i n g z e  un noyau d'une c e l l u l e  du cana l  (x 16500). 
C : c u t i c u l e ,  CC : c a n a l  c e n t r a l ,  Ce : conduit  exc ré t su r  c u t i c u l a i r e ;  E : ergas toplas -  
me; EM : espace rempli  de mucosubstances, M : noyau d?  l a  c e l l u l e  g l andu la i r e ,  n  : 
noyau d ?  l a  c e l l u l e  du cana l .  









Figure  35 - Andrenosorm bayardi : Schlma. d'une por t ion  de l ' é p i -  
thé l ium des  glandes l a b i a l e s  

C : Cut i cu le ;  Ca : Canal icu le ;  CC : Canal c e n t r a l ;  Cca : Cel lu l c  
du cana l ;  Cd : Corps dense; Ce : Conduit excré teur  c u t i c i l l a i r e ;  
C G  : C e l l u l e  g l andu la i r e ;  E : Dgastoplasme;  EM : E::pace rempli 
de mucosubstances; FM : Faisceau de microtubules;  1F : Inc lus ion  
f i b r i l l a i r e ;  G : Golgi;  LE3 : Lame b a s a l e ;  M : Mitochondrie; M i  : 
Microtubule; N : Noyau; N i l  : Nucléole; T : Srachéole.  



2') Les c e l l u l e s  du cana l .  

Ces c e l l u l e s  de p e t i t e  t a i l l e  s i t u é e s  à l l a p ? x  des  c e l l u l e s  g l andu la i r e s  

sont  c a r a c t é r i s é e s  par  un noyau anucléolk à chromatine granuleuse e t  pa r  un cy toplas -  

me pauvre en o rgan i t e s  e t  en inc lus ions  ( p l .  X I V ,  3 ) .  Ces c e l l u l e s  doivent  é l a b o r e r  

l a  c u t i c u l e  re la t ivement  é p a i s s e  de 0,4 à 1 , 4  p ,  dense aux é l e c t r o n s  qu i  dé l imi t e  l a  

lumière du cana l  c e n t r a l .  C e t t e  même c u t i c u l e  s ' aminc i t  pour péné t r e r  dans l e s  ce l lu -  

l e s  g l a n i u l a i r e s  e t  t a p i s s e  l ' i n t é r i e u r  des condui t s  excré teurs .  Ent re  l e s  c e l l u l e s  

du c a n a l  e t  l a  c u t i c u l e  dé l imi t an t  l a  lumière du cana l  c e n t r a l  s e  t rouve  une zone d'é- 

pa i s seu r  v a r i a b l e  (de  0,6 à 4 p envi ron)  où s e  d i s t i nguen t  d 'assez  nombreuses s e c t i o n s  

de condui t s  exc ré t eu r s  e t  un m a t é r i e l  c a r a c t é r i s t i q u e  ( P l .  X I V ,  2 ) .  Ce m t é r i e l  e s t  

APS légèrement p o s i t i f ,  c o l o r é  en b l eu  par  l lAzan  e t  l a  b l e u  a l c i a n  e t  appa ra î t  coris- 

t i t u é  d ' m  f e u t r a g e  de f i n s  f i laments  dont l ' a s p e c t  e s t  v o i s i n  de c e l u i  des  mucosubs- 

t ances  a c i d e s  observées dans c e r t a i n e s  c e l l u l e s  de Vertébrés  e t  d ' Inve r t éb ré s .  

C -  D i s c u s s i o n  

Chez l e s  A s i l i d e s ,  nous observons donc, au  niveau de l ' é p i t h é l i u m  des glan- 

des  thorac iques ,  une d u a l i t é  c e l l u l a i r e ,  chaque type  s g c r é t a n t  sans doute d i f f é r e n t e s  

p r o t é i n e s  qu i  i n t e rv i ennen t  s o i t  danv la. composition f i n a l e  du venin s o i t  dans l ' é l a -  

bora t ion  des enzymes p ro t éo ly t iques .  Mais noils n 'excluons pas l a  p o s s i b i l i t é  de l ' e -  

x i s t ence  d'un s e u l  t ype  c e l l u l a i r e  pr6seritant d i f f i r e n t s  é t a t s  physiologiques a u  cours  

du cyc le  s é c r é t o i r e ,  é v e n t u a l i t é  q u i  d o i t  ê t r e  c o n t r ô l s e  p a r  une observat ion encore 

p l u s  approfondie.  

Ces premières  observa t ions  u l t r a s t r u c t u r a l e s  nous permettent  d 'envisager  une 

c e r t a i n e  ana logie  e n t r e  l e s  glandes à venin des A s i l i d e s  e t  c e l l e s  d ' a u t r e s  Invert6-  

b ré s  [ ~ r î i g n g e s  (KOVOOR e t  ZYLBERBERG, 1971 ) , Scorpions (KEEGAN e t  LOCKWOOD, 1971 1 

MAZURKIEJICZ e t  BERTKE, 1972)] e t  de Vertébrés  [ serpents  (BEN-sHAuL e t  a l . ,  1971 ; 

WARSHAWSYY e t  a l . ,  1973)]; on rencont re  dans t o u s  l e s  cas  un ép i thé l ium g landu la i r e  

u n i s t r a t i f i é ,  formé de c e l l u l e s  de d i f f é r e n t e s  hauteurs  d isposées  au tou r  d'une c a v i t é  

c e n t r a l e  e t  qu i  sont  l e  s i è g e  d'une importante synthèse p ro t é in ique .  

Ce t t e  i n t e n s e  a c t i v i t é  p ro t é in ique  observée e s t  en accord avec nos connais- 

sances su r  l a  composition b i o c h i m i ~ u e  de c e r t a i n s  venins composés exclusivement d'un 

grand nonbre de p ro t é ines .  Il semblera i t  que 11épi th61ium s é c r è t e  cont inuel lement  e t  

que l e s  Lumières g l a n d u l a i r e s ,  p u i s  l e s  canaux qu i  s e  prolongent jusqu 'à  l a  pompe sa- 

l i v a i r e ,  c o n s t i t u e n t  un r é s e r v o i r  de venin in te rvenant  dans l a  cap tu re  des p r o i e s  au  

cours  des  nombreux r epas  j o u r n a l i e r s  de  l ' I n s e c t e .  Nous avons vu q u ' i l  é t a i t  de 8 

pour A .  bayardi e t  poilvait a t t e i n d r e  35 chez c e r t a i n e s  espsces  américaines.  



Quant aux glandes l a b i a l e s ,  e l l e s  sont  c a r a c t é r i s é e s  principalement pa r  l a  

présence d 'un ép i thé l ium b i s t r a t i f i é  e t  de c a n a l i c u l e s  dans l e s  c e l l u l e s  g l andu la i r e s .  

L 'ex is tence  de ce  d i s p o s i t i f  p a r t i c u l i e r  d ' ex t rus ion ,  malgré quelques d i f f é r e n c e s  mor- 

phologiques se lon  l e s  espèces cons idérées ,  semble a s sez  répandue chez l e s  In sec t e s ,  en 

p a r t i c u l i e r  dans l e s  c e l l u l e s  s é c r é t r i c e s  de substances t e l l e s  que l e s  venins ou l e s  

s é c r é t i o n s  s a l i v a i r e s  e t  odorantes .  Ains i ,  on peut l ' o b s e r v e r  dans l e s  c e l l u l e s  de 

glandes à venin d'Hyménoptères (RATCLIFFE e t  K I N G ,  1969; MORICEPLU ?%Y, 1971; OWm e t  

BRIDGES, 1976),  dans l e s  glandes s a l i v a i r e s  d t0 r thop t6 ro ïdes  ( B M S  e t  K I N G ,  1932; 

KENDALL, 1969; LAUVERJAT, 1973) ou de Dip tères  (OSCHMAN e t  BERRIDGE, 1970),  dans l e s  

glandes o d o r i f è r e s  de Coléoptères  Scarabeidae (BEAMS e t  ANDERSON, 1961) e t  

d'Hémiptères (FILSHIE e t  WATERHOUSE, 1368) e t  également dans d ' a u t r e s  organes d1Insec-  

t e s  [glandes c o l l é t é r i q u e s  , spermathèques (MORICEAU HAY, 1971 ; LAWERJAT, 1973 )l 
M O R I C U u  HAY sense  que l e s  condui t s  exc ré t eu r s  qui  mettent  en r e l a t i o n  l e s  cana l i cu l e s  

avec l ' e x t é r i e u r  des  c e l l u l e s  f a v o r i s e n t  un r e j e t  r ap ide  du produi t  de s éc ré t ion  e t  

é v i t e n t  a i n s i  sa  s t agna t ion  a u  s e i n  de l a  c e l l u l e .  

S i  l e  r ô l e  des  d i v e r s e s  glandes yiie j e  v iens  de c i t e r  e s t  connu chez c e s  Ln- 

s e c t e s ,  il n ' e s t  pas  j u s q u t à  p ré sen t  c la i rement  d é f i n i  en c e  qui  concerne l e s  glandes 

l a b i a l e s  des  A s i l i d e s .  WHITFIELD (1925) a v a i t  suggéré que l e  produi t  de ce s  glandes 

pouvait  a v o i r  deux fonc t ions  : i n t e rven t ion  dans l a  d i s s o l u t i o n  e t  la d iges t ion  (les 

organes i n t e r n e s  de  l a  p r o i e  e t  maint ien d 'une c e r t a i n e  humidité à l ' i n t é r i e u r  de l a  

trompe. O r ,  a u  moment de 12. p r i s e  de n o u r r i t u r e ,  l a  trompe de I f A s i l i d e  ne p6nètre  

pas 2 l ' i n t é r i e u r  de l a  p r o i e ,  s e id  l 'hypopharynx en r e l a t i o n  avec l e s  glandes the- 

raciques pe r fo re  l e s  t i s s u s ;  il e s t  donc d i f f i c i l e  d 'admettre  l a  première hypothèse. 

Par c o n t r e ,  l a  mise en évidence de mucosubstances a c i d e s  dans l ' é p i t h é l i u m  glandula i -  

r e  nous permet de cor roborer  l a  deuxième hypothèse émise par  WHITFIELD e t  d 'accorder  

aux glandes l a b i a l e s  un r ô l e  de l u b r i f i a n t  f avo r i san t  l ' a c t i o n  de l 'hypopharynx 

l ' i n t é r i e u r  de l a  trompe. 

4 - INGESTION DES PROIES 

In t roduct ion  

La d i g e s t i o n  e x t r a - i n t e s t i n a l e  e s t  un phénomène fréquent  dans l e  rsgne an i -  

m a l .  C e t t e  p réd iges t ion  s 'observe  chez c e r t a i n s  Echinodermes e t  Mollusques e t  carac-  

t é r i s e  également un grand nombre d'Arthropodes : Arachnides e t  In sec t e s .  Chez l e s  In- 

s e c t e s ,  de nombreux r ep résen tan t s  p ra t iquen t  ce  mode d ' i nges t ion  : 

- des ~ é t é r o p t è r e s  p réda teu r s  comme PZatymeris radamentus (EDwARD, 1961 1; 
- c e r t a i n e s  l a r v e s  d'Hyménoptères p réda teu r s  (Pseudagenia carbonar ia  S. ) p r é d a t r i c e s  

d'Araignées (RAMME, 1920),  des Hyménoptères p a r a s i t e s  [ ~ o r m o n i e ~ ~ a  ( c h a l c i d i e n )  

(COUSIN i n  GRASSÉ, 1977)] . 



- c e r t a i n e s  l a r v e s  de Coléoptères  : Dytiques (PORTIER, 191 1 ) , Carabes [ ~ ~ d r o ~ h i l u s ,  

Hydrous, Proeustes,  e t c . .  . (JORDAN, 1910; LENGERKEN, 1 $J2b)] , ~ i c i n d è l e s  (WIGGLESWORTH, 

1930, 1965). 

- t o u t e s  l e s  l a r v e s  de Plannipennes (GAUMONT, 1976).  

- de nombreuses l a r v e s  de ~ i p t è r e s ,  en p a r t i c u l i e r  l e s  AsiZi&e, comme j ' a i  pu l e  

c o n s t a t e r ,  l e s  Empididae (TREHEN, 1971 ) , l e s  Rhagionidne (TSACAS, 1 9 6 2 ) ~  l e s  T a b a n i d e  

(STAMMER i n  TSACAS, 1962) e t  l e s  Syrphidae (LENGERKEN, 1924).  

Ce t t e  exodiges t ion  s e  r é a l i s e  se lon  des méca~ismes  d i f f é r e n t s  : 

- sécrétion des  glandes " s a l i v a i r e s "  chez l e s  l a r v e s  d3 Plannipennes; 

- i n t e r v m t i o n  des  glandes à venin chez c e r t a i n e s  Araignées ( ~ i l i s t a t i d a e )  ; 

- émission des p r o d u i t s  de l 'es tomac chez l a  p lupa r t  d ? s  Aranéides e t  des  Scorpions. 

Chez de nombreuses espèces,  des  doutes  s u b s i s t e n t  quant à l ' o r i g i n e  des  üucs 

d i g e s t i f s  in te rvenant  dans c e  phénomène : il e s t  d i f f i - i l e  de déterminer s i  l e u r  a c t i -  

v i t é  p ro t éo ly t ique  provien t  des  glandes s a l i v a i r e s  s eu le s ,  des  glandes à venin, de 

l tes toma2 ou b ien  s i  c e s  d i f f é r e n t s  organes ont  une a c t i o n  cumulative. 

Quels  sont  l e s  mécanismes in te rvenant  dans l l e x o d i g e s t i o n  des A s i l i d e s  ? Y 

a - t - i l  ulie i n t e rven t ion  des  glandes à venin comme l e  psnsent WHITFIELD (1325) e t  SEGUY 

( 1 9 2 7 ) ~  des glandes l a b i a l e s  comme l e  suppose également l e  premier au t eu r  ou s e  pro- 

d u i t - i l  une émission des  sucs  stomacaux ? 

A -  P r o c e s s u s  d t a b s o r p t i c > n  d e  l a  p r o i e  

a )  Observations : 

Pour t e n t e r  de déterminer l ' o r i g i n e  des  sucs d i g e s t i f s ,  j ' a i  u t i l i s é  t r o i s  

espèces s u  cours  de mes expérimentat ions : Stenopogon sabaudus, &chimus rus t i cus ,  Ma- 

chimus p iZipes .  Les d i f f i c u l t é s  majeures rencont rées  dsns c e t t e  é tude  proviennent du 

f a i t  que l ' o n  ne peut  guère a l imen te r  e t  conserver  c e s  A s i l i d e s  en c a p t i v i t é  au-delà 

de quelques jou r s .  J ' a i  r é u s s i  cependant 2 l e s  n o u r r i r  a u  moyen de deux procédés qui ,  

sans correspondre à un comportement n a t u r e l ,  en t r a înen t  cependant,  une f o i s  l e  repas  

entamé, un processus de d i g e s t i o n  t o u t  2 f a i t  normal. 

Le premier procédé c o n s i s t e  à p l a c e r  deux' A s i l i d e s  dans Lule b o î t e  exigüe. 

Les deiuc ind iv idus  s ' ag r ippen t  par  l e u r s  longues p a t t e s  e t  l ' u n  d'eux parv ien t  géri6- 

ralement à piquer  l ' a u t r e  a p r è s  quelques minutes.  Ces Dip tères  ne sont pas  immunis6s 

c o n t r e  l e u r  propre venin e t  meurent dans des  d é l a i s  v a r i a n t  de ving minutes à une 

heure. 



Le second procédé e s t  l ' a p p l i c a t i o n  d'un cur ieux  comportement cons t a t é  chez 

&chimus pi l ipes .  S i  l e s  i nd iv idus  sont  maintenus deux à t r o i s  j ou r s  en mi l i eu  sec e t  

sans n o u r r i t u r e  e t  s i  on p l ace  e n s u i t e  un o b j e t  mouillé (un morceau de b o i s  par  exem- 

p l e )  au  con tac t  de l e u r  trompe, i l s  a s p i r e n t  avec a v i d i t é  l a  f i n e  p e l l i c u l e  d 'eau  re -  

couvrant l e  support ,  recherchant  l a  moindre c a v i t é  ou f i s s u r e  pour y enfoncer l e u r  

trompe. J e  n ' a i  jamais observé c e  comportement dans l a  na tu re  mais c e t t e  a t t i t u d e  sem- 

b l e  correspondre à l ' o b s e r v a t i o n  d e  FRISCH ( i n  MELIN, 1923) concernant Panponerus ger- 

mnicus suçant l a  sève d'une p l a n t e .  Quelques c a s  d 'absorp t ion  d 'eau  par  l e s  A s i l i d e s  

sont  s i g n a l é s  par  LAVIGNE e t  HOLLAND ( 1969) à propos de Lasiopogon poZensis Lavigne, 

Stichopogon t r i fasc ia tus  Say, Cyrtopogon wiZZistoni Curran, c e s  espèces absorbant f r é -  

quemment l ' e a u  a u  bord des  ru isseaux .  

Ce comportement observé chez M. piZipes m ' a  donc permis de l ' a l i m e n t e r .  En 

remplaçant l e  support par  une l a r v e  v ivante  de Gr i l l on  préalablement trempée dans du 

Ringer,  on provoque presque a u s s i t ô t  chez l e  préda teur  une c e r t a i n e  a g i t a t i o n  dont l e  

r é s u l t a t  e s t  l ' a b s o r p t i o n  r ap ide  du l i q u i d e  physiologique e t  l a  pe r fo ra t ion  de l a  

p r o i e .  Ce t t e  absorp t ion  de l i q u i d e  e t  l 'ensemble des  stimuli provoqués pa r  l e s  mouve- 

ments du Gr i l l on  déclenchent chez 1 ' A s i l i d e  des mouvements d'a'grippement de l a  p r o i e  

e t  l 'enchaînement immédiat des  phases de  l ' a c t e  moteur de préda t ion  e t ,  en premier 

l i e u ,  l a  p e r f o r a t i o n  de l a  p ro i e .  On c o n s t a t e , &  c e t t e  phase du comportement,qu'i l  n'y 

a aucune exp lo ra t ion  s e n s o r i e l l e  p réa l ab le  de l a  p r o i e  e t  que c e l l e - c i  e s t  piquée l e  

p lus  rapidement p o s s i b l e  en d i f f é r e n t s  e n d r o i t s  du corps ,  sans  q u ' i l  s o i t  t enu  compte 

de l ' é p a i s s e u r  de l a  c u t i c u l e .  J ' a i  noté  a u  cours  de quinze c a s  de cannibalisme chez 

Machimus piZipes dont l e  revêtement c u t i c u l a i r e  e s t  souvent é p a i s  e t  dur : 

- 7 p iqûres  à t r a v e r s  l a  c u t i c u l e  (pronotwn, s t e r n i t e s  e t  t e r g i t e s  abdominaux), 

- 8 p iqûres  à t r a v e r s  une membrane (membrane c o l l a i r e ,  p l e u r a l e ,  a r t i c u l a t i o n  des 

hanches).  

b )  Descr ip t ion  des  d i f f é r e n t e s  phases d 'absorp t ion  : 

( 1 )  Après p e r f o r a t i o n  de l a  p r o i e  , on observe à t r a v e r s  sa c u t i c u l e  une a s -  

p i r a t i o n  presque immédiate de l'hémolymphe par  1 'hypopharynx de 1 ' A s i l i d e ( 2 ) .  Ce t t e  

phase, que j ' a p p e l l e r a i  "phase d 'absorp t ion  i n i t i a l e "  e s t  de c o u r t e  durée ( 2  à 4 m i -  

( 1 )  La b l e s su re  i n f l i g é e  à l a  p r o i e  e s t  de f a i b l e s  dimensions e t  correspond au  dia-  
mètre de 1 'hypopharynx de 1'Asili .de : 0,16 mm chez Mzchims piZipes e t  Stenopogon 
sabaudus. 

( 2 )  Au début du r epas ,  l e s  A s i l i d e s  adoptent  une a t t i t u d e  pas s ive  e t  perdent  l e u r  
a g r e s s i v i t é ,  ce  qu i  permet l ' o b s e r v a t i o n  de l e u r  comportement sous l a  loupe b i -  
nocula i re .  Les l a r v e s  jeunes de Gr i l l ons  dont l a  c u t i c u l e  e s t  t r anspa ren te  four-  
n i s s e n t  un bon m a t é r i e l  d 'expérience.  



n u t e s ) .  La p r o i e  n ' e s t  pas  encore immobilisée e t  cont inue à s a  déba t t r e .  

De l 'hypopharynx p l a n t é  dans l e  tégument j a i l l i t  e n s u i t e  un courant  i n t ense  

de l i q u i d e  qui  s e  répand immédiatement dans l a  p r o i e  e t  s ' i n f i l t r e  à t r a v e r s  l e s  o r -  

ganes; l a  présence e t  l e s  mouvements de c e  l i q u i d e  sont soul ignés  par  de nombreuses 

b u l l e s .  Puis ,  brusquement, sans t r a n s i t i o n ,  c e s  s é c r i t i o n s  qu i  ava i en t  envahi précé- 

demment l e  corps  de l a  p r o i e j e t  qu i  cont iennent  maintenant de f i n e s  p a r t i c u l e s , s o n t  

de nomeau a s p i r é e s  e t  e n t r a î n é e s  v e r s  l a  trompe de 1 ' A s i l i d e .  Ces phases d ' i n j e c -  

t i o n  et d ' a s p i r a t i o n  de l i q u i d e  s e  r é p s t e n t  a i n s i  per,dant t o u t  l e  r epas  jusqu 'à  dis-  

so lu t ic 'n  p lus  ou moins complète des  t i s s u s  de 1.a p r o j e .  

Chez l t A s i l i d e ,  deux types  de comportement peuvent ê t r e  mis en évidence au 

cours  au  r epas  : 

- pendant l ' a b s o r p t i o n  des  l i q u i d e s  de l a  p r o i e ,  l e  corps  e s t  immobile ( P l .  XV, l ) ,  

s eu l  l 'hypopharynx pénè t r e  p l u s  ou moins profondément dans l e s  t i s s u s  de' l a  p ro i e ,  

sans doute pour f a v o r i s e r  une absorp t ion  p l u s  import:.nte des  p rodu i t s  p réd igé ré s ;  

- a u  cours  des  pér iodes  de r e j e t  des  s6c r6 t ionsY l 'ar i imal  p rodu i t  un v i o l e n t  e f f c r t  

de conlzac t ion  : chez l e  mâle, l e s  forceps  s ' é c a r t e n t  ( P l .  XV, 2 )  e t  on c o n s t a t e  :tu 

niveau des  deux premiers  s t e r n i t e s  abdorriiriaux une dir i inut ion des mouvements r e s p i r a -  

t o i r e s  s u i v i s  d 'une f o r t e  dépress ion  de c e t t e  région abdominale ( P l .  XV, 4). Cet t e  

dépression de 1 'abdomen ces se  dès l e  début du phénomcne d ' a s p i r a t i o n  ( p l .  XV, 3 ) .  

La durée de c e s  phases d ' a s p i r a t i o n  v a r i e  :tu cours  du r epas  e t  augmente r6- 

gulièrcment de 30 à 90 secondes pendant l a  première demi-heure; e l l e  a t t e i n t  deux m i -  

nu t e s  :i deux minutes t r e n t e  a u  bout d'une heure e t  demie. Par  con t r e ,  l e s  phases de 

r e j e t  Tarient t r è s  peu, du début à l a  f i n  (15 à 20 st:condes). Ce t t e  a l t e rnance  des 

phases d ' i n j e c t i o n  e t  d ' a s p i r a t i o n  s e  pour su i t  j u squ ' à  l a  f i n  du repas .  On c o n s t a t e  

que 11:s con t r ac t ions  abdominales de 1 ' A s i l i d e  c o ï n c ~ d e n t  bien avec l e s  r e j e t s  pgrio- 

diques des p rodu i t s  d i g e s t i f s .  Quelques observa t ions  e t  expériences l e  montrent : 

Planche XV - 
1-2 : ,;tenopogon sabaudus, ca s  de préda t ion  (cannib:tlisme, l a  p r o i e  "p" 2 gauche e s t  
piquée au  niveau du pro thorax) .  Les man i f e s t a t ions  e:cternes qui  appa ra i s sen t  sur l e  
corps  , lu préda teur  "Pt' a u  cours  des  deux phases p r i n c i p a l e s  de l ' exod iges t ion  sont  vi-  
s i b l e s  s u r  l e s  photos.  1 : a u  cours  de l ' a b s o r p t i o n ,  l'abdomen e s t  a r rond i ;  2 : pen- 
dant  l ' e x p u l s i o n ,  l'abdomen e s t  p l u s  ou moins déprimi; ( f l è c h e )  e t  l e s  forceps  s ' écar -  
t e n t  ( ? l è c h e ) .  
3-4 : I&chimus piii ipes,  a u t r e  c a s  de p réda t ion ;  s eu ie  une p a r t i e  de l'abdomen du pré- 
dateur  a é t é  agrandie .  3 : pendant l ' a b s o r p t i o n ,  l a    lis tension des membranes p l e u r a l e s  
e s t  m a  rimale; 4 : pendant l ' expuls ior i ,  l a  dépression ( f l è c h e )  des  deux premiers  s t e r -  
n i t  e s  dbdominaux e s t  nettement v i s i b l e .  
5-7 : !kf. piz ipes ,  coupe l o n g i t u d i n a l e  de l 'es tomac a l  n iveau  de l a  c o n s t r i c t i o n  abdo- 
minale .  5 : eaa  : estomac abdominal a n t é r i e u r ,  eap : estomac abdominal pos tg r i eu r ;  6 : 
d é t a i l  de l ' é p i t h é l i u m  de l ' es tomac  abdominal antérij3ur ( x  1200); 7 : d é t a i l  de l ' é p i -  
th6liu-n de 1' estomac abdominal p o s t é r i e u r  (x 1200). 





1') Auss i tô t  a p r è s  l a  con t r ac t ion  de l ' an ima l  e t  l ' a r r ê t  des  mouvements r e s p i r a t o i r e s ,  

l e  l i q u i d e  j a i l l i t  à l ' e x t r é m i t é  de l 'hypopharynx. 

2') Lorsqu'on u t i l i s e  des  l a r v e s  de G r i l l o n  à tégument mou, on observe q u ' e l l e s  s e  d i -  

l a t e n t ,  sous l a  p re s s ion  des  substances i n j e c t é e s ,  immédiatement a p r è s  l a  compression 

de l'abdomen de I f A s i l i d e .  E l l e s  ne reprennent  l e u r  volume i n i t i a l  qu 'après  l ' a s p i r a -  

t i o n  des  p rodu i t s  s o l u b i l i s é s .  

3') S i  on sec t ionne  une p a t t e  de  l a  p r o i e  pendant l e  repas ,  a u  niveau de  l a  hanche par  

exernplil'on c o n s t a t e  a p r è s  l a  première con t r ac t ion  de l'abdomen du prédateur  un écoule- 

ment abondant de l i q u i d e  a u  niveau de l a  b l e s su re .  C e t t e  émission ces se  quelques secon- 

des  a p r è s  l a  r e p r i s e  normale des  phénomènes r e s p i r a t o i r e s  (c ' es t -à -d i re  ap rè s  l ' absorp-  

t i o n ) .  Une deuxième con t r ac t ion  de l'abdomen e n t r a î n e r a  une p e r t e  de  l i q u i d e  a u  niveau 

de l a  hanche e t  a i n s i  de s u i t e .  

Nous avons vu que l a  durée du r epas  v a r i e  en fonc t ion  de l a  grosseur  de  l a  

pro ie ;  pour M. p iZipes ,  e l l e  s e  r é p a r t i t  comme s u i t  : 

- 1 h à 1 h 30 pour une l a r v e  de G r i l l o n  (10  m m ) ;  

- 3 h en moyenne pour une p r o i e  de l a  t a i l l e  du préda teur  (un a u t r e  Machimus par  exem- 

p l e )  ; 
( 2 )  - 4 h pour un Cr ique t  a d u l t e   ocus us ta m i g r a t o r i a )  . 

S i  l e  r epas  e s t  pe r tu rbé  ( c e  qu i  e s t  f réquent  dans l a  n a t u r e ) ,  l ' I n s e c t e  

peut s o i t  l â c h e r  s a  p r o i e  déf in i t ivement ,  s o i t  r e t i r e r  l 'hypopharynx e t  demeurer a i n s i  

quelques secondes aux aguets ,  l a  p r o i e  r e s t a n t  emprisonnée par  une ou p l u s i e u r s  p a i r e s  

de p a t t e s .  Dans c e  d e r n i e r  c a s ,  l e  r epas  peut  s e  poursu ivre  mais l e  Dip tère  qu i  a v a i t  

immédiatement piqué s a  p r o i e  a u  début du r epas  montre c e t t e  f o i s  un comportement d i f -  

f é r e n t .  La p ro i e ,  devenue i n e r t e ,  e s t  explorée en t o u t  sens par  l a  trompe du prédateur  

e t  ne s e r a  t r anspe rcée  qu'au niveau d 'une zone où l a  c u t i c u l e  e s t  moins épa i s se .  

Après l e  r epas ,  l e s  p r o i e s  sont  v idées  en grande p a r t i e  d e  l e u r  contenu, tou- 

t e s  l e s  substances l i q u i d e s  ont  d i s p a r u  e t  t o u s  l e s  organes en généra l  ont é t é  d issous ,  

p réd igérés  e t  absorbés;  s e u l e s  quelques a t t a c h e s  musculaires  e t  quelques trachéales 

s u b s i s t e n t  encore. 

Les phénomènes de  pompage au  niveau de l'abdomen des  A s i l i d e s ,  que j ' a i  eu  

l ' occas ion  de d é c r i r e  pour l a  première f o i s  ( M U S S O , I ~ ~ ~ ~ ) ,  on t  é té  s i g n a l é s  depuis  par 

UVIGNE e t  HOLLAND (1969) chez l a  p l u p a r t  des  espèces américaines é tud iées  par  c e s  au- 

t e u r s .  Il e s t  donc vraisemblable  que c e  t y p e  de comportement c a r a c t é r i s e  l a  p lupa r t ,  

sinon t o u s  l e s  A s i l i d e s .  

( 1 )  Ce t t e  opéra t ion  ne pe r tu rbe  pas  l e  r epas .  

( 2 )  Ce t t e  expérimentation a é t é  r é a l i s é e  au  l a b o r a t o i r e ,  l e s  Cr ique ts  a d u l t e s  de  c e t t e  
espèce ne c o n s t i t u a n t  en aucun c a s  l e s  p r o i e s  n a t u r e l l e s  de c e t  A s i l i d e .  



B -  E t u d e  d e s  m é c a n i s m e s  i n t e r v e n a n t  d a n s  

l ' e x o d i g e s t i o n .  

Examinons successivement l e  r ô l e  des  glandes s a l i v a i r e s  e t  des  d i f f é r e n t e s  

rég ions  d e  l ' es tomac .  

a )  Cas des  glandes l a b i a l e s  : 

Deux a u t e u r s  seulement ( W H ~ ' C ~ ' I L L L ) ,  1925 e t  VAHAN, 1964) ont  abordé l e  pro- 

blème de l a  d i g e s t i o n  e x t r a - i n t e s t i n a l e  chez l e s  A s i l i d e s .  Le premier,  a p r è s  t r o i s  

observa t ions  f a i t e s  su r  D i o c t r i a  bamhaue r i  e t  AsiZus craboniformis,  c o n s t a t e  au  mo- 

ment du r epas  un écoulement abondant lle s a l i v e ,  noil pzs hors  de l 'hypopharynx (comme 

on pouvsi t  s ' y  a t t e n d r e )  mais hors  de l a  trompe, ce  l i q u i d e  recouvrant  p a r f o i s  une 

grande s a r t i e  du corps  de l a  p r o i e .  Il  en dédui t  que : e t t e  s a l i v e  provien t  des  glan- 

des  l a b i a l e s  e t  q u ' e l l e  joue un r ô l e  a c t i f  dans l a  d i s s o l u t i o n  des  t i s s u s  de  l a  p ro i e .  

Nous a m n s  vu précédemment que c e t t e  hypothsse é t a i t  2 exclure ,  l e s  canaux de  c e s  

glandes abou t i s sen t  à l ' i n t é r i e u r  de l a  trompe e t  s eu l  l 'hypopharynx pénèt re  dans l e s  

téguments de l a  p r o i e .  Les t ravaux de fAliAI\J su r  h?oma?hus, en montrant que c e s  glandes 

n 'ava ien t  aucune a c t i v i t é  p ro t éo ly t ique ,  confirment mes observa t ions  e t  excluent  l ' i n -  

t e rven t ion  de c e s  glandes dans l a  d iges t ion  ex terne  des  p r o i e s .  D'autre  p a r t ,  l e s  ré- 

s u l t a t s  obtenus en microscopie é l ec t ron ique  ont  montré, en r évé l an t  l ' e x i s t e n c e  de mu- 

cosubs tmces  a c i d e s ,  q u ' i l  é t a i t  pos s ib l e  d ' a t t r i b u e r  à c e s  s é c r é t i o n s  s a l i v a i r e s  un 

r ô l e  de l u b r i f i a n t .  

S i  on é l imine  l ' i n t e r v e n t i o n  des glandes l a b i a l e s  dans l ' exod iges t ion ,  plu- 

s i e u r s  s o l u t i o n s  r e s t e n t  encore à envisager .  Ce sont s o i t  une a c t i o n  des  glandes tho-  

rac iques ,  s o i t  un r e j e t  des  p rodu i t s  utornücaux, s o i t  une a c t i o n  conjuguée des  deux; 

des  b roya t s ,  respect ivement  de glandes thorac iques  e t  d'estomac, montrent en e f f e t  

l ' u n  e t  l ' a u t r e  une a c t i v i t é  enzymatique (KAHAN).  Pour essayer  de p r é c i s e r  l a  p a r t  

qui  r e l i e n t  à l ' émis s ion  des  p rodu i t s  s a l i v a i r e s  e t  stomacaux dans l e s  mécanismes de 

l a  d i g e s t i o n  ex te rne ,  j ' a i  essayé de s i~pprimer l ' a c t i o n  des  glandes thorac iques  par  

une s é r i e  d 'expér iences  exposées c i -apr2s .  

b )  Rôle des glandes thorac iques  : 

1 O )  Sect ion  du cana l  s a l i v a i r e  t hc rac ique .  

Après une l é g è r e  anes thés i e  à l ' é t h e r  acé t ique ,  l e s  A s i l i d e s  (Muchimus p i -  

Zipes, Stenopogon sabaudus) sont  p1aci.ç sur l e  dos e t  maintenus dans c e t t e  p o s i t i o n  

sur une plaque de l i è g e  a u  moyen d161ast iqi les .  On peut a t t e i n d r e  avec f a c i l i t é  l e  con- 

d u i t  s a l i v a i r e  s i t u é  sous l 'oesophage 6 l a  f ace  i n f é r i e u r e  du cou e t  l e  sec t ionner .  



La b l e s su re  e s t  ob turée  au  co l lodion .  Les ind iv idus  opérés  récupèrent  b ien  e t  manifes- 

t e n t  a u s s i t ô t  a p r è s  l ' o p é r a t i o n  un comportement normal mais i l s  meurent t ous  quelques 

heures p l u s  t a r d .  Le venin provenant du cana l  sec t ionné  e t  qu i  s ' é cou le  dans l'hémo- 

lymphe e s t  sans doute à l ' o r i g i n e  de l e u r  mort. 

2 ' )  Ligature  du c a n a l  s a l i v a i r e  thorac ique .  

On opère comme précédemment mais on l i g a t u r e  l e  cana l  s a l i v a i r e  à l ' a i d e  

d'un fil de nylon t r è s  f i n .  Ce t t e  technique permet l a  s u r v i e  de 1 ' A s i l i d e  qui  accepte  

l a  n o u r r i t u r e  a p r è s  l ' o p é r a t i o n ,  

Pour que l e  préda teur  p r ivé  de venin pu i s se  main ten i r  sa p r o i e  avec f a c i l i -  

t é ,  l e s  G r i l l o n s  sont  l i g o t é s  a u  p réa l ab le .  

Les observa t ions  concernent t r o i s  r epas  de  2 h environ.  Les phénomènes de 

d é g l u t i t i o n  appa ra i s sen t  t o u t e s  l e s  60 à 90 secondes comme chez un A s i l i d e  non opéré;  

mêmes observa t ions  pour l e s  phases de " r égurg i t a t i on"  : t o u t e s  l e s  15 secondes envi- 

ron .  Les t r o i s  A s i l i d e s  sont  d i sséqués  ap rè s  l e  r epas  : on c o n s t a t e  que l e  cana l  e s t  

t ou jou r s  l i g a t u r é  e t  que l a  p a r t i e  abdominale de  l 'es tomac e s t  remplie  de substances 

a l i m e n t a i r e s ,  preuve év idente  d 'une p r i s e  de n o u r r i t u r e .  

Les p r o i e s  piquées a u  niveau de l'abdomen sont en p a r t i e  vidées de l e u r  

contenu, quelques fragments de tube  d i g e s t i f  e t  quelques trachéales sont  encore en 

p lace ;  l a  rég ion  céphal ique ne p ré sen te  qu'une t r è s  f a i b l e  l i q u é f a c t i o n .  Un Insec t e  

dévoré par  un A s i l i d e  non opéré s e  t rouve  dans l e  même é t a t  ap rè s  1 h 30. 

3') Exérèse des  glandes s a l i v a i r e s  . 
J ' a i  s igna lé  dans l e s  techniques opé ra to i r e s  (annexe) q u ' i l  é t a i t  pos s ib l e  

de r e t i r e r  l 'ensemble des  glandes s a l i v a i r e s  chez l e s  A s i l i d e s  morts sans l é s i o n  i m -  

po r t an t e  d 'organes.  Ce t t e  opé ra t ion  e s t  a u s s i  r é a l i s a b l e  su r  des  ind iv idus  v ivan t s  

mais demeure t r è s  d é l i c a t e  e t  l e s  D ip tè re s  a i n s i  opérés  ne s ' a l imentent  e n s u i t e  qu'a- 

vec d i f f i c u l t é .  

Après de  nombreux e s s a i s  infl-uctueux, j ' a i  pu observer une p r i s e  de nourr i -  

t u r e  d'une durée de 1 h 45 ( r e p a s  que j ' a i  interrompu involontairement  au  cours  de  

l ' o b s e r v a t i o n ) .  Le Gr i l l on  pe r fo ré  à l a  f a c e  i n f é r i e u r e  du tho rax  e s t  v idé  en grande 

p a r t i e  : l e s  g r a i s s e s  e t  t o u t e  l a  musculature (même c e l l e  des  p a t t e s )  ont  d i sparu ,  

s e u l s  demeurent l e  t u b e  d i g e s t i f  e t  quelques f i laments  t rachéens .  Une p r o i e  dévorée 

par  un A s i l i d e  non opéré s e  p ré sen te  dans l e  même é t a t  mais a p r è s  1 h 15 environ. 

L 'absorp t ion  de l a  p r o i e  peut donc i n t e r v e n i r  en l ' absence  des  glandes tho-  

r ac iques  mais il semble que l ' a c t i v i t é  des  sucs  s a l i v a i r e s  ne s o i t  pas négl igeable  

ca r  on observe, chez t o u s  l e s  i nd iv idus  opérés ,  un ra len t i ssement  des  phénomènes de 

p réd iges t ion .  



c )  Rôle des séc ré t ions  stomacales : 

Avant d ' é tud ie r  l e  r ô l e  de ces  sécré t ions ,  j ' e f f e c t u e r a i ,  pour f a c i l i t e r  l a  

compréhension du t e x t e ,  un b re f  rappel  anatomique de l ' a p p a r e i l  d i g e s t i f  des AsiZkdae; 

j ' a j o u t e r a i  également quelques remarques d 'ordre  histologique.  

1') Rappel anatomique du tube  d i g e s t i f  (Fig.  36).  

DUFOUR (1850 b) e t  OWSLEY ( 1946) l ' o n t  d é c r i t  chez quelques espèces; il com- 

prend : 

- l ' i n t e s t i n  a n t é r i e u r  ou stomodeum composé du pharynx, de l 'oesophage e t  du jabot 

(non commun à t ous  l e s  As i l ides ,  il e s t  présent  chez l e s  Anchenosom, absent chez l e s  

&chimus e t  l e s  Stenopogon é t u d i é s ) .  Cet organe p a r a î t  t r è s  inconstant  d'un genre à 

l ' a u t r e .  DUFOUR l e  s ignale  chez Dasypogon mais il f a i t  défaut  chez AsiZus e t  Laphrhz. 

OWSLEY l e  d é c r i t  chez Bax,  &omchus e t  E'roctacanthus. Aucune indicat ionaconcernant  

c e t  organe n ' e s t  donnée par  KAHAN (1964) sur l e s  espèces du Proche-Orient. 

Figure 36 - i k c h i m s  piZipes : schéma de l ' a p p a r e i l  d i g e s t i f  

c.a : cons t r i c t ion  abdominale, c : caecum, c .g . th  : canal  des glandes thoraciques,  
e.a.a : estomac abdominal a n t é r i e u r ,  e.a.p : estomac abdominal pos té r i eu r ,  e . t h  : 
estomac thoracique,  e .v : estomac ven t ra l ,  g . l a  : glande l a b i a l e ,  g . th  : glande tho- 
racique,  hy : hypopharynx, i . p  : i n t e s t i n  pos té r i eu r ,  oe : oesophage, ph : pharynx, 
r : rectum, t .M : tube de Malpighi. 

- l ' i n t e s t i n  moyen (estomac ou mésentéron) s e  d i v i s e  en quat re  régions d i s t i n c t e s .  

Par souci de c l a r t é ,  j ' a t t r i b u e r a i  une terminologie d i f f é r e n t e  à chaque région : 

-- l a  première (estomac thoracique) e s t  s i t u é e  entièrement dans l e  thorax. Pourvue 

antérieurement de deux caecums généralement accolés  aux glandes thoraciques,  c e t t e  



région stomacale e s t  de forme t u b u l a i r e ,  r e c t i l i g n e ,  de f a i b l e  diamètre ,  avec une sur- 

face présentan t  un aspec t  annelé .  

Les t r o i s  a u t r e s  p o r t i o n s  de  l ' i n t e s t i n  moyen sont  s i t u é e s  dans l'abdomen : 

-- l a  première p a r t i e  abdominale (estomac abdominal a n t é r i e u r )  f a i t  s u i t e  à l 1 e s t o -  

rnac thorac ique  dont e l l e  n ' e s t  séparée par  aucune c o n s t r i c t i o n .  De f a i b l e  longueur,  

e l l e  e s t  p l u s  r e n f l é e  que l a  rég ion  précédente e t  p ré sen te  l e  même aspec t  annelé .  

-- a p r è s  c e t t e  po r t ion ,  l 'estomac s e  r e n f l e  en une s o r t e  de chambre t r anspa ren te ,  

l i s s e ,  de forme ovoïde souvent t r ès  volumineuse (estomac abdominal p o s t é r i e u r ) .  E l l e  

occupe l a  p l u s  grande p a r t i e  d e  l'abdomen e t  s e  t rouve  séparée de l a  précédente par  

une c o n s t r i c t i o n  ( c . a )  e t  s ' e n  d i f f é r e n c i e  par  l ' a s p e c t  l i s s e  e t  t r anspa ren t  de l a  

p a r o i .  

-- l a  p a r t i e  t e rmina le  du mésentéron (estomac v e n t r a l )  e s t  é t r o i t e ,  de diamètre  

uniforme e t  d é c r i t  une boucle  sous l a  po r t ion  abdominale précédente a v a n t , d 1 a t t e i n d r e  

l a  rég ion  pylor ique .  

- l ' i n t e s t i n  p o s t é r i e u r  ou proctodeum, a u  dépar t  é t r o i t  e t  t r è s  contourné, s e  r e n f l e  

e n s u i t e  en ampoule r e c t a l e .  

2 O  ) His to logie .  

L 'é tude h i s to log ique  du mésentéron des  A s i l i d e s  r é a l i s é e  par  OWSLEY (1946) 

a i n s i  que mes propres  observa t ions  en microscopie photonique confirment l a  présence de 

p l u s i e u r s  rég ions  stomacales d i s t i n c t e s  : 

- une première rég ion  comprenant l e s  caecums, l 'es tomac thorac ique  ( e . t h )  e t  l 1 e s t o -  

rnac abdominal a n t é r i e u r  ( e . a . a )  (avant  l a  c o n s t r i c t i o n ) .  Ces po r t ions  présenten t  une 

grande s i m i l i t u d e  e t  une s t r u c t u r e  qu i  correspond au  schéma généra l  du mésentéron des 

In sec t e s .  E l l e  est c o n s t i t u é e  pa r  un ép i thé l ium u n i s t r a t i f i é  reposant  sur une lame ba- 

s a l e  mince : l 'ensemble forme une a s s i s e  t r è s  p l i s s é e ,  entourée pa r  un r é seau  musculai- 

r e  b ien  développé ( P l .  XV, 5, p.  153).  Les c e l l u l e s  é p i t h é l i a l e s  de 30 à 35 IJ de hau- 

t e u r  su r  6  à 7 p de l a r g e u r  possèdent un gros  noyau unique de 5 à 6 p e t  un nuc léo le  

volumineux. Le cytoplasme, co loré  en rouge par  l e  v e r t  de méthyle-pyronine, e s t  t r è s  

r i c h e  en o rgan i t e s  e t  i n c l u s i o n s  e t  son ex t rémi té  a p i c a l e  e s t  généralement pourvue 

d'un p l a t e a u  s t r i é  ( P l .  XV, 6, p.  153).  

La présence de noyaux de grandes dimensions e t  de nuc léo les  volumineux sem- 

b l e  ind iquer  une a c t i v i t é  s é c r é t r i c e  importante.  Les nombreux o r g a n i t e s  e t  i nc lus ions  

qui  c a r a c t é r i s e n t  ce s  c e l l u l e s  a i n s i ' q u e  l a  grande r i c h e s s e  de l e u r  cytoplasme en ri- 

bonucléines montrent également que c e s  c e l l u l e s  sont  l e  s i è g e  d'une synthèse p r o t é i -  

nique in t ense .  

- une deuxième rég ion  c o n s t i t u é e  par  l 'es tomac abdominal p o s t é r i e u r  ( e . a .p )  pré- 

s en te  des  d i f f é r e n c e s  importantes  par  r appor t  & l a  première rég ion  d é c r i t e  ( P l .  XV, 

5 ,  p.153 : 



-- l ' épi thél ium u n i s t r a t i f i é  forme avec l a  basale une a s s i s e  non p l i s sée ;  

-- l e  réseau musculaire e s t  moins développé; 

-- l e s  c e l l u l e s  ép i t hé l i a l e s  sont a p l a t i e s  e t  de plus  p e t i t e s  dimensions ( 7  à 8 p 

de hauteur sur 10 à 12 p de l a rgeur )  (P l .  XV, 7 ,  p.153); 

-- l e s  noyaux sont volumineux ( 5  à 6 p de diamètre) mais l e  cytoplasme t r è s  rédu i t  

e s t  pauvre en organites e t  inclus ions  e t  sa colora t ion en rose  pâle après l a  colora- 

t i o n  au ver t  de méthyle-pyronine indique une synthèse protéinique f a ib l e .  

- une troisième région const i tuée  par l 'estomac ventra l  ( e .v ) .  Les c e l l u l e s  épithé- 

l i a l e s  ont à peu près  l e s  mêmes dimensions que c e l l e s  de l'estomac thoracique mais 

l ' a s s i s e  formée par l a  basale n ' e s t  pas p l i s s ée  e t  l e  cytoplasme semble moins r i che  

en organites e t  en inclusions.  

3') Rôle des sécré t ions .  

Les observations e t  expériences précédentes sur l e s  glandes s a l i va i r e s  ont 

montré que l ' h i s t o l y s e  des t i s s u s  de l a  proie  peut s ' e f fec tuer  en l 'absence de ces  

sécrét ions e t  que l 'émission des sucs stomacaux d o i t  cons t i tue r  l e  f a i t  e s s en t i e l  in- 

tervenant dans c e t t e  exodigestion. 

Il faut  remarquer que ces  considérat ions s 'appuient auss i  sur p lus ieurs  re-  

pas de M. piZipes e t  sur tout  de S. sabaudus chez lequel  l e s  mouvements de l iqu ide  par- 

courant l 'oesophage au cours des d i f fé ren tes  phases d'absorption e t  d'expulsion sont 

t r è s  v i s i b l e s  par transparence à t r ave r s  l a  membrane c o l l a i r e .  Ces l iqu ides  qui che- 

minent dans l'oesophage ne peuvent provenir que du mésentéron. 

On peut s e  demander de quel les  régions stomacales proviennent l e s  enzymes 

protéolytiques intervenant dans l 'exodigest ion.  En examinant l e s  mouvements de l ' ab -  

domen du prédateur au  cours du repas, on consta te  qu'au moment de l 'expression des 

f lu ides  d i g e s t i f s  e t  de l eu r  expulsion dans l a  proie,  l a  dépression s 'e f fectue  au  

niveau du premier segment abdominal (P l .  XV, 4 )  , zone correspondant à 1' estomac ab- 

dominal an té r ieur  ( e . a . a ) .  La région ventra le  de l'abdomen, où e s t  s i t u é  l'estomac 

abdominal postér ieur  ( e  .a.p) , ne subi t  aucune modification. On observe, au contra i re ,  

au fur e t  à mesure de l ' absorpt ion des produits  al imentaires,  une d i l a t a t i on  de plus 

en plus  importante de c e t t e  région jusqulà distension complète des membranes pleura- 

l e s  en f i n  de repas.  De plus,  l a  d issect ion des Asil ides,après l e  repas,montre que 

l'estomac thoracique ( e . t h )  e t  sa région postér ieure  a.bdominale (e.a.a) ,précédant l a  

const r ic t ion,sont  toujours  vides de substances al imentaires;  par contre,  ce l les-c i  

s'accumulent dans l a  p a r t i e  abdominale postér ieure  ( e , a . p ) .  Cette port ion,  qui mesure 

5 à 6 mm chez un individu à jeun depuis un ou deux jours, peut a t t e i nd re  10 à 11 mm 

après un repas de t r o i s  heures; l e  poids de l 'animal va r ie  en conséquence : 140 mg 

après deuy jours de jeûne, 190 mg après  un repas de t r o i s  heures. 



A p a r t i r  des observations précédentes concernant l e  comportement alimentai- 

r e  des Asi l ides  e t  des r é s u l t a t s  obtenus en his tologie ,  il semble que l ' o n  puisse con- 

s idérer  l 'estomac thoracique avec son prolongement abdominal ( jusqu'à l a  cons t r i c t ion)  

e t  l 'estomac abdominal postér ieur  comme deux régions d i s t i nc t e s  par l e u r  morphologie, 

l e u r  h i s to log ie  e t  l e u r s  fonctions. 

D'une par t  on peut envisager que l e s  enzymes protéolytiques u t i l i s é e s  l o r s  

de l a  digestion externe sont sécrétées  par l ' épi thél ium de 1' estomac thoracique, d'au- 

t r e  par t  on peut affirmer que l'estomac abdominal postérieur joue un r ô l e  de réservoir  

où s'accumulent l e s  produits  a l imentai res  prédigérés e t  que c e t  épithélium stomacal 

sécrète  sans doute des enzymes intervenant à un s tade u l t é r i eu r  de l a  digestion.  

C -  D i s c u s s i o n  

Chez l e s  Asi l ides ,  nous pouvons d é f i n i r  l e s  pr incipales  phases de l ' inges-  

t i o n  des proies  de l a  manière suivante (Fig. 37) : 

- Piqûre de l a  proie  (Fig. 37, 1 )  : 

Les sécrét ions  des glandes s a l i va i r e s  thoraciques sont in jec tées  dans l a  

proie par l ' in te rmédia i re  du salivarium e t  de l'hypopharynx; l a  proie  e s t  a l o r s  para- 

lysée  puis  tuée  par l e s  protéines toxiques contenues dans l e  venin, l a  f rac t ion  enzy- 

matique de l a  sécrét ion s a l i v a i r e  entraînant un début de l y se  des organes in ternes .  

- Absorption rapide (Fig.  37, 2 )  ( 2  à 4 minutes chez Machimus pi l ipes  e t  Stenopogon 

sabaudus) de l'hémolymphe e t  des substances l iqu ides  contenues dans l a  proie.  Cet te  

absorption e s t  r é a l i s é e  par l ' in te rmédia i re  de l a  contraction des muscles d i l a t a t e u r s  

du cibarium [c ibar ia l  pump de OWSLEY (1946), basipharynx de WHITFIELD (1925)] e t  ceux 

de l a  pompe pharyngienne (oesophageal pump de WHITFIELD e t  pharyngeal pump de OWSLEY) 

qui font passer l e s  aliments dans l'oesophage puis dans l ' i n t e s t i n  moyen. Ces produits  

s'accumulent dans 1' estomac abdominal postér ieur .  

- Contraction des muscles de l'estomac thoracique (Fig. 37, 3 )  e t  r é t r ac t i on  de ce  

segment entra înant  l 'émission des premiers sucs stomacaux qui sont expulsés dans l a  

proie  ( l a  f lèche s i t u e  l e  niveau de dépression du premier s t e r n i t e  abdominal, v i s i b l e  

extérieurement ; P l .  X I V ,  3) . Ce phénomène apparaî t  immédiatement après l a  phase i n i -  

t i a l e  d'absorption. La valvule cardiaque déc r i t e  par OWSLEY e t  qui  ex i s t e  chez l a  plu- 

par t  des Insectes semble jouer un r ô l e  t r è s  secondaire chez l e s  Asi l ides .  On peut en- 

visager,  dès ce  stade,  l a  sécrét ion des premières enzymes de l 'épi thél ium de l'estomac 

abdominal postér ieur  ( f l è che ) .  

- Succion e t  asp i ra t ion  des sucs de l a  p ro ie  déjà prédigérés (Fig. 37, 4 )  ; ces pro- 

du i t s  s'accumulent dans l'estomac abdominal postér ieur  en a r r i è r e  de l a  cons t r i c t ion  

abdominale . 



Figure 37 - !&chimus piZipes 

Représentation schématique de l ' a p p a r e i l  d i g e s t i f  montrant l e s  d ive r ses  phases de 
l ' exod iges t ion  au cours d'un repas  de 90 minutes; l a  p ro ie  correspond à une l a r v e  
de Gri l lon : 1 cm environ. 
ca : c o n s t r i c t i o n  abdominale; eaa : estomac abdominal a n t é r i e u r ;  eap : estomac ab- 
dominal pos té r i eu r ;  e t h :  estomac thoracique;  ev : estomac v e n t r a l ;  g t h  : glandes 
thoraciques . 



Ces d i f f é r e n t e s  phases s e  succèdent jusqu 'à  l a  f i n  du r epas ;  d e u x a u t r e s  ca s  

d 'expulsion e t  d ' a s p i r a t i o n  ont  été encore i l l u s t r é s  sur l a  f i g u r e  37 : 

Fig .  37, 5 : Représenta t ion  schématique d 'un a u t r e  c a s  d 'expulsion des  sucs d i g e s t i f s  

ve r s  l e  mi l i eu  du repas .  La, durée des  pér iodes  de  r e j e t ,  qu i  e s t  cons tan te  du début à 

l a  f i n  du r epas  ( 1 5  à 20 secondes) ,  correspond sans doute à l ' émis s ion  d'un volume 

é g a l  des  substances stomacales thorac iques .  

F ig .  37, 6 : Asp i ra t ion  en f i n  de r epas  des  p rodu i t s  a l i m e n t a i r e s  l i q u é f i é s .  L 'aspect  

e t  l e s  dimensions de l 'es tomac thorac ique  n ' on t  pas  v a r i é  contrairement  à l 'estomac 

abdominal p o s t é r i e u r  dont l e s  p a r o i s  sont  d i s t endues  e t  t r è s  t r anspa ren te s  e t  dont l e  

volume s ' e s t  considérablement accru .  L'augmentat ion  progress ive ,  a u  cours  du repas ,  de 

l a  durée des  phénomènes d 'absorp t ion  e s t  l i é e  vraisemblablement à l a  quan t i t é  des  pro- 

d u i t s  s o l u b i l i s é s ,  p l u s  importante  en f i n  de repas .  

C e t t e  i l l u s t r a t i o n  schématique des  d i f f é r e n t e s  phases de  l a  d iges t ion  ex te r -  

ne des  A s i l i d e s  ne répond cependant pas  à t o u t e s  l e s  ques t ions  e t  c e r t a i n e s  hypothèses 

ne peuvent encore ê t r e  v é r i f i é e s  expérimentalement. 

En cons idérant ,  comme j e  l ' a i  f a i t ,  l a  rég ion  abdonlinale de l 'es tomac comme 

un r é c e p t a c l e  où s'accumulent l e s  p rodu i t s  p réd igé ré s ,  il fau t  admettre ,  en l ' absence  

de va lvule  a u  niveau de l a  c o n s t r i c t i o n  abdominale, qu 'au moment du r e j e t  des sucs 

stomacaux tho rac iques ,  l e s  p a r o i s  de l 'es tomac abdominal a n t é r i e u r  s e  co l l aben t  à c e  

niveau, jouant a i n s i  l e  r ô l e  de va lvule  e t  empêchant l e  r e f l u x  des  mat iè res  d é j à  ab- 

sorbées ( ~ i g .  37, 5 ) .  

Le r ô l e  du jabot  e s t  encore ignoré.  Considéré généralement chez l e s  a u t r e s  

In sec t e s  comme un r é s e r v o i r  a l imen ta i r e ,  il e s t  a u s s i  l e  s i è g e  de phénomènes de  d i -  

ges t ion  (GRASSE, 1977).  Chez l e s  A s i l i d e s  où il e s t  p ré sen t ,  comme chez A. bayardi  e t  

A. a tra,  il e s t  v ide ,  a p l a t i  e t  c o l l é  à l a  f ace  i n f é r i e u r e  de l 'es tomac pendant l e s  

pér iodes  de jeûne. Après un repas ,  sa rég ion  d i s t a l e  e s t  gonflée e t  remplie de l i q u i -  

des  a l i m e n t a i r e s  i den t iques  à ceux observés dans l 'estomac abdominal. Son inconstance 

selon l e s  espèces prouve sans  doute son r ô l e  acces so i r e .  

Les phénomènes d 'absorp t ion  des  substances n u t r i t i v e s  s ' e f f e c t u e n t  sans au- 

cun doute au  niveau du mésentéron. En l ' absence  de  t o u t e  étude,  il m'est  impossible 

actuel lement  de p r é c i s e r  s ' i l  e x i s t e  des  segments s p é c i a l i s é s  dans l ' a b s o r p t i o n  e t  l a  

séc ré t ion  ou s i  c e s  processus sont e f f e c t u é s  par  l e s  mêmes c e l l u l e s  comme c ' e s t  l e  

c a s  chez beaucoup d ' In sec t e s .  

Ce travail, malgré l e  p e t i t  nombre d 'espèces  é tud iées ,  semble permet t re  l ' e x -  

t ens ion  des r é s u l t a t s  à t o u s  l e s  A s i l i d e s .  Il  met en évidence l a  remarquable uniformité  

qui  c a r a c t é r i s e  l e  comportement t rophique  des  espèces de c e t t e  f ami l l e ,  des  p l u s  p e t i -  



t e s  aux plus grandes, e t  l ' o n  peut a i n s i  envisager de grandes s imi l i tudes  dans l e  

fonctionnement de l e u r  appare i l  d ige s t i f .  

CONCLUS 1 rn 

Le comportement trophique des Asi l ides  présente des aspects  va r iés  au cours 

du développement e t  s i  une ce r ta ine  uniformité ca rac té r i se  l e s  l a rve s  de dernier  s ta-  

de e t  l e s  adul tes ,  l e s  deux premiers s tades  l a rva i r e s  montrent quelques différences 

éthologiques importantes selon l e s  espèces. 

Les données r e l a t i v e s  aux l a rve s  néonates demeurent exceptionnelles e t  il 

semble d i f f i c i l e ,  actuellement, d ' é t ab l i r  une comparaison sur l a  biologie des espèces 

à ce  stade du développement. Les l a rves  de Promachus yesonicus sont considérées par 

KINOSCHITA ( 1940) comme des prédateurs. Nous avons vu que l e s  l a rve s  de Mehimus rus-  

t i c u s  vivent aux dépens de l e u r  réserve v i t e l l i n e  mais aucune information n'a é t é  re- 

c u e i l l i e  parmi l e s  au t r e s  espèces étudiées e t  l e s  observations concernant l e  genre 

MzZZophora sont t r o p  fragmentaires pour qu'on puisse l e s  a t t r i b u e r  avec ce r t i tude  à 

ce premier stade l a rva i r e .  

Les l a rve s  de deuxième s tade  de M. r u s t i c u s  provoquent l a  mort de l e u r  hôte 

e t  doivent ê t r e  considérées comme des micro-prédateurs. Quant aux l a rves  de MaZZopho- 

r u  qui vivent aux dépens du même hôte pendant neuf mois, e l l e s  se  comportent comme 

des ec toparas i tes  classiques.  Chez l e s  Diptères BombyZiidae, DU MERLE (1973) observe 

des espèces ec toparas i tes  e t  des espèces endoparasites. L'existence, chez l e s  As i l i -  

des, de formes de t r a n s i t i o n  en t r e  l e s  ec toparas i tes  (MzZZophora sp. ), l e s  micro- 

prédateurs (M. r u s t i c u s )  e t  l e s  prédateurs v r a i s  ( s t ades  plus âgés de M. r u s t i cu s  e t  

des au t r e s  espèces observées) n ' e s t  donc pas, a p r i o r i ,  à exclure. En l 'absence de 

nourr i ture ,  nous avons vu que l e s  l a rves  peuvent absorber l e s  substances minérales 

e t  organiques contenues dans l e  so l  e t  prolonger l e u r  v ie  l a r v a i r e  pendant p lus ieurs  

année S. 

Contrairement aux l a rves ,  l e s  adu l tes  présentent une grande homogénéité e t  

manifestent des moeurs carnass ières  évidentes. 

La comparaison de ce  comportement peut s 'étendre au mode d ' ingestion des 

proies.  Les l a rve s  II de M. r u s t i c u s  se  nourrissent  des excreta e t  des exsudations 

de l ' h ô t e  ou se  f ixent  à ses  téguments au  moyen des pièces buccales e t  a sp i ren t  son 

hémolymphe. Les l a rve s  p lus  âgées perforent  l a  cu t i cu le  de l a  proie.  Les organes in- 

t e rnes  sont broyés par l e s  pièces buccales puis  dissous par l e s  sucs s a l i va i r e s  e t  

ensui te  asp i rés .  La digest ion e s t  de type extra-oral  e t  l a  proie,  comme chez l ' adul-  

t e ,  e s t  r édu i te  à son enveloppe chi t ineuse  externe. 



La prédation a t t e i n t  une plus grande spéc ia l i sa t ion  chez l e s  adu l tes  où 

ce r ta ines  glandes s a l i va i r e s  se  transforment en glandes à venin pour immobiliser e t  

t ue r  l e s  proies.  Contrairement aux la rves ,  l e s  adu l tes  ne mastiquent pas l e u r s  proies 

e t  l ' exodigest ion e s t  l e  f a i t  d'un r e j e t  important des sécrét ions  stomacales e t  non 

des glandes s a l i va i r e s .  

Il e s t  incontestable que ces Diptères jouent, à tous l e s  stades,  un r ô l e  

important dans l ' é q u i l i b r e  des communautés entomologiques e t  doivent ê t r e  p r i s  en 

considération dans tou tes  l e s  études de dynamique des peuplements d ' Insectes .  Nous 

avons souligné précédemment l ' impact de ces prédateurs aus s i  bien aux stades l a rva i r e s  

parmi l e s  populations de Coléoptères Scarabeidae, de Diptères e t  d l~yménoptères  (gen- 

r e  Hyperechk : TSACAS e t  a l . ,  1972) qu'à l ' é t a t  adu l te  parmi l e s  populations d'Hymé- 

noptères, de Diptères, de ~ o l é o p t è r e s  e t  de Lépidoptères. Leur rô l e  économique ne peut 

ê t r e  é t a b l i  sans une approche préalable de l a  densité des populations l a rva i res  e t  des 

adul tes .  Cette étude f e r a  l ' o b j e t ,  en p a r t i e ,  du chapi t re  suivant consacré à l ' écolo-  

g i e  des A s i  Zidae. 



CHAPITRE I I  1 

ECGLOGI E DES ASfiIDAE 

INTRODKTI ON 

Les recherches écologiques concernant l e s  AsiZicSae ont é t é  jusqu'à c e  jour 

peu importantes e t  peuvent ê t r e  résumées brièvement. En Europe, ADAMOVIC a publié  (de 

1963 à 1973) une s é r i e  de travaux apportant  c e r t a i n e s  données sur  l e s  rythmes d ' a c t i -  

v i t é ,  l e s  chaînes a l imenta i res ,  les niches écologiques e t  l a  r é p a r t i t i o n  de quelques 

espèces de Yougoslavie; à c e  t r a v a i l  s ' a jou ten t  l e s  remarques ~comorphologiques e t  

phylogénétiques de LEHR (1969) en Asie cen t ra le .  Enfin, en Amérique, on notera l e s  

publ ica t ions  récentes  de LAVIGNE e t  col labora teurs  ( 1969 à 1975) qui donnent, pour un 

ce r t a in  nombre d 'espèces,  quelques ind ica t ions  d 'ordre  écoéthologique. Il f a u t  préci-  

s e r  pa r  a i l l e u r s  que ces études concernent uniquement l e s  Asi l ides  à l ' é t a t  adu l t e  e t  

q u ' i l  n ' e x i s t e  aucun t r a v a i l  r e l a t i f  à l ' éco log ie  des s tades  l a r v a i r e s .  

Il e s t  vraisemblable que l e  f a i b l e  développement de ces  recherches écologi- 

ques t i e n t  à deux f a i t s  principaux, d'une p a r t  aux condit ions d i f f i c i l e s  d'observa- 

t i o n  e t  de capture des adu l t e s ,  d ' a u t r e  p a r t  aux d i f f i c u l t é s  inhérentes à l a  r é c o l t e  

des l a r v e s  vivant dans l e  s o l .  

A l ' é t a t  adu l t e ,  l e s  As i l ides  vivent  d'une manière i so lée ,  sans rassemble- 

ment n i  essaim comme on l e  cons ta te  fréquemment chez d ' au t res  fami l les  de Diptères.  

Certaines espèces sont s o l i t a i r e s  ou vagabondes e t  l e u r  capture e s t  souvent l e  f a i t  

du hasard. De même, l 'observat ion  des grosses espèces (Pogonosoma naaroccanwn, Dasy- 

pogon diademz) dont l e s  déplacements sont fréquents  e t  e f fec tués  sur de longues d i s -  

tances,  d i f f i c i l e  dans un biotope peu étendu, devient impossible dans c e r t a i n e s  zones 

r o c a i l l e u s e s  e t  touffues  de l a  Provence c a l c a i r e .  Les individus sont capturés i so lé -  

ment à l ' a i d e  du f i l e t  à papi l lons ,  a u s s i  l e s  r é c o l t e s  importantes (p lus ieu r s  d iza i -  

nes d ' indiv idus  a u  cours de l a  journée) demeurent exceptionnelles ,  i n t e r d i s a n t  t o u t e  

approche q u a n t i t a t i v e  de l 'ensemble des populations. 

A l ' é t a t  l a r v a i r e ,  l e  p r inc ipa l  obs tac le  qui  s ' a t t a c h e  à l ' é t u d e  des A s i l i -  

des e s t  dû aux d i f f i c u l t é s  de r é c o l t e  des spécimens. Pour l e s  espèces à l a r v e s  édaphi- 



ques, vivant en t r e  20 e t  30 cm de profondeur ou même plus, une analyse des communau- 

t é s  l a rva i r e s  n ' e s t  r é a l i s ab l e  qu'après l e  prélèvement e t  l e  t r i  de deux à t r o i s  ton- 

nes de t e r r e .  A c e l à  s 'a joute ,  comme nous l 'avons vu dans l e  chap i t re  1, une diagnose 

souvent d i f f i c i l e  de ce r ta ines  formes l a rva i r e s .  

J 1 a i  donc t en t é  dans ce  chapi t re ,  après un bref aperçu sur l a  r épa r t i t i on  

des Asil ides en Provence e t  l 'énumération de l e u r s  dates  d 'appar i t ion e t  des pério- 

des de vol, d'apporter quelques f a i t s  nouveaux r e l a t i f s  à l ' éco log ie  de ces Diptères. 

Ces r é s u l t a t s ,  obtenus à p a r t i r  d'observations r é a l i s ée s  sur une ou plu- 

s i eurs  espèces ou plus ieurs  populations, concernent l e s  migrations, l a  longévité ima- 

g inale ,  l e  rythme des a c t i v i t é s  journal ières ,  l ' importance e t  l e  r ô l e  des Asi l ides  au 

sein des communautés entomologiques. Dans ce  dernier  cas ,  il m'a paru in téressant  

5' mtreprendre  une étude précise  de 1' ensemble du peuplement (adul tes  e t  l a rves )  

d'une s t a t i on .  

1 - G E N E M I T E S  SUR LA REPARTITION LIES ASILIDES EN BASSE PROVENCE 

Les Asi l ides  s6nt fréquents dans tou tes  l e s  co l l ines  qui entourent l e  bas- 

s i n  de Marseille e t  l eu r  r épa r t i t i on  r é s u l t e  de facteurs  ethologiques e t  écologiques 

pa r t i cu l i e r s .  Il e s t  possible,  en e f f e t ,  en fonction des modalités de l a  v ie  l a rva i -  

r e ,  de d iv i se r  l e s  Asi l ides  en deux catégor ies  : d'une par t  l e s  Ihphiinae dont l e  

développement l a r v a i r e  e t  nymphal s ' e f fec tue  dans l e  bois mort, d 'aut re  pa r t  l e s  Asi- 

Zinue, Dasypogoninue e t  Leptogastrinae dont l e s  l a rves  vivent dans l e  sable ou l a  

t e r r e  r i che  en humus. On peut donc considérer dans une première approche deux types 

principaux d 'hab i ta t s  : 

- l e s  troncs d 'arbres  morts 

- l e  so l  

1 - LES TRONCS D'ARBRES MORTS 

Comme l ' o n t  s ignalé  LUCAS ( 1848 ) , DUFOUR ( 1850 a ) ,  PERRIS ( 1871 ) e t  MELIN 

(1923), l e s  l a rves  des Luphia, des Choemdes e t  de Pogonosoma mroccanwn évoluent 

dans l e  bois mort, sous l e s  écorces, dans l e  tronc des arbres ,  en compagnie d 'aut res  

Insectes.  Il en e s t  de même pour l e s  Luphriinae que j ' a i  étudiées.  

A -  L e s  A n d r e n o s o m a  

La présence de t roncs  coupés, de souches abandonnées, qui const i tuent  l eurs  

l i eux  de ponte, e s t  indispensable au développement des représentants de ce genre. 



Le Pin  d'Alep (P inus  ha t epens i s ) ,  en p a r t i c u l i e r ,  joue un r ô l e  important 

dans l e u r  r é p a r t i t i o n .  Très  répandu dans l a  rég ion  provençale e t  s u r  l a  p lupa r t  des  

c o l l i n e s  environnant l e  b a s s i n  de  Marse i l le ,  c e t  a r b r e  e s t  régul ièrement  décimé par  

l e  f r o i d  ( c e l u i  de 1956 pr inc ipa lement )  e t  l e  feu.  Les innombrables t r o n c s  d ' a rb re s  

morts a b a t t u s  su r  l e  s o l ,  l e s  souches encore en p l ace  e t  l e s  amas de  branches mortes 

c o n s t i t u e n t  l e s  h a b i t a t s  de  p r é d i l e c t i o n  des  Andrenosom. 

Ces A s i l i d e s  s 'observent  dans l e s  c l a i r i è r e s ,  l e s  zones déboisées  en bor- 

dure des  f o r ê t s  de P ins  (envi rons  d'Aix-en-Provence, versant  sud de  l a  chaîne de l a  

Sainte-Victoire ,  de l a  cha?ne de l l E t o i l e ,  e t c  ...) ou dans des  h a b i t a t s  p lus  x é r i -  

ques.  A ins i ,  dans c e r t a i n e s  l o c a l i t é s ,  malgré l a  d i s p a r i t i o n  quas i - to t a l e  du P in  d'A- 

l e p ,  l e s  Andrenosoma sont  encore nombreux; i l s  s e  développent dans l e s  vieux t r o n c s  

a b a t t u s ,  enfouis  p l u s  ou moins profondément dans l e s  d i v e r s  types  de  végéta t ions  xé- 

r i q u e s .  On l e s  cap tu re  a u s s i  b ien  à l ' i n t é r i e u r  des  a s s o c i a t i o n s  xérophi les  à C i s t e s  

b lancs  ( C i s t u s  a t b i d u s )  e t  l e s  bu issons  épineux à Chênes kermès (Quercus cocc i f e ra )  

( b o i s  de l a  Trévaresse,  l e  Camp, La Gardiole ,  e t c  ...) que parmi l e s  lavandaies  de  l a  

Coutronne (massif  de l a  sa in t e -~aume)  ou l e s  ga r r igues  à Romarins (Rosmrinus  offi- 

cinaZis), à Bruyères (Erica muZtiflora) e t  à Ajoncs ( ~ Z e x  parvif i iorus)  du Pas de  Bel- 

l e - F i l l e  (envi rons  de  c a s s i s ) .  

Ces espèces f réquentent  également l e s  t r o n c s  i s o l é s  au  mi l i eu  de  p r a i r i e s ,  

de pe louses ,  l e  l ong  des  s e n t i e r s ,  des  c r ê t e s  e t  même l e s  b i l l o t s  de P ins  en t a s sés  à 
proximité  des  s c i e r i e s  ( c o l l o b r i è r e s  dans l e s  ~ a u r e s ) .  D'une manière généra le ,  l e s  bio- 

t opes  l e s  p l u s  r i c h e s  en ind iv idus  sont  ceux a b r i t é s  du vent ,  dont l ' enso le i l l emen t  e s t  

important e t  l a  végé ta t ion  abondante e t  v a r i é e .  Ces condi t ions  sont  généralement r6u- 

n i e s  sur  l e s  v e r s a n t s  sud, dans l e s  fonds de va l lons  e t  de r a v i n s  (Puy du Murier dans 

l e  Massif du Garlaban, b o i s  de  l a  S e l l e  dans l a  cha îne  de Marsei l leveyre,  va l lons  de 

Saint-Joseph e t  de Notre-Dame des  Anges dans l a  cha îne  de l l E t o i l e ) .  Les c r ê t e s  sont ,  

par  con t r e ,  peu f réquentées  mais jamais totalement  a'bandonnées. 

Le P in  d'Alep n ' e s t  pas  l a  s e u l e  essence u t i l i s é e  par  l e s  l a r v e s  dlAndreno- 

s o m .  J ' a i  t rouvé  A. buyardi  s u r  l e s  t r o n c s  de P ins  s y l v e s t r e s  (Pinus s y Z v e s t r i s )  à 

l a  Sainte-Baume e t  s u r  l e  ve r san t  nord de l a  cha îne  de l l E t o i l e .  PERRIS (1871), dans 

l e s  Landes, e t  J. TIMON-DAVID ( 1 9 5 3 ) ~  dans l e s  Maures, s igna len t  A.  atra s u r  l e  P in  

maritime (P inus  p i n a s t e r )  ; en Corse ( v a l l é e  du Fango, c o l  de  l l l l l a r a t a ) ,  j ' a i  cap- 
f 

t u r é  c e t t e  espèce sur l e s  t r o n c s  a b a t t u s  de P ins  l a r i c i o  (Pinus n i g r a  Z a r i c i o )  . 

R Dans l e s  f o r ê t s  a l p i n e s   aute tes-Alpes : v a l l é e  du champsaur), j ' a i  observé Andre- 
nosom a l b i b a r b e  s u r  l e s  t r o n c s  coupés e t  branches mortes de Mélèzes ( a r i x  sp.) 
e t  de Sapins (Abies s p  . ) . 



B -  P o g o n o s o m a  m a r o c c a n u m  

Cet Asi l ide  partage avec Andrenosom l e s  mêmes biotopes mais sa capture de- 

meure exceptionnelle en ra ison de sa r a r e t é .  

C -  L e s  L a p h r i a  e t  l e s  C h o e r a d e s  

Ces deux genres de Laph i i nae  fréquentent des zones plus humides que l e s  

espèces précédentes. 

Les Luphriu sont essentiellement sylves t res  : Laphria sp. se  rencontre ex- 

clusivement dans l a  hê t r a i e  de l a  Sainte-Baume, Laphria ephippiwn s'observe dans l e s  

r i p i s i l v e s ,  sur  l e s  t roncs  d ' a rb res  morts échoués l e  long des berges des cours d'eau, 

en p a r t i c u l i e r  sur Peupliers  (PopuZus aZba e t  P. n igra  dans l a  va l l ée  du Caramy e t  de 
R 

1'Argens) e t  Pins sy lves t res  (Apt) . 
Les Choerades sont répandus dans l e s  c l a i r i è r e s ,  l e s  sous-bois de Pins e t  

de Chênes pubescents (Quercus pubescens), l e s  l i s i è r e s  de fo rê t s ,  l e s  chemins fores- 

t i e r s .  On l e s  capture sur  l e s  branches e t  l e s  rameaux secs mais auss i  sur l e s  feu i l -  

l e s  des arbres  e t  arbustes  environnants; j e  n ' a i  pu, de ce f a i t ,  i d e n t i f i e r  avec cer- 

t i t u d e  l e s  essences qui l e s  hébergent. 

2 - LE SOL 

Les t r o i s  sous-familles : Dasypogoninae, Leptogastrinae, AsiZinae ont des 

l a rves  édaphiques. La t ex tu re  du substratum t i e n t  une place importante dans l a  répar- 

t i t i o n  des espèces. Deux types d 'hab i ta t s  peuvent ê t r e  dist ingués : d'une par t  l e s  

so l s  de ca l ca i r e s  compacts ou meubles e t  d ' au t re  pa r t  l e s  so l s  sableux. 

A -  L e s  s o l s  d e  c a l c a i r e s  c o m p a c t s  o u  

m e u b l e s  

Les ca l ca i r e s  urgoniens dominent dans l a  plupart  des chaînes provençales 

e t  l a  végétation qui pousse de nos jours sur  l e u r s  affleurements ne r e f l è t e  qu'im- 

parfaitement l ' a spec t  des anciennes fo r ê t s  recouvrant l a  Provence. 

Ainsi ,  l a  chênaie de Chênes ve r t s ,  constamment décimée, e s t  remplacée au- 

jourd'hui par une végétation fortement dégradée. Les associa t ions  i s sues  de c e t t e  

chênaie subissent à l eu r  tour  l e s  influences de l a  roche-mère e t  seront t r è s  d i f fé-  

rentes  selon l e s  caractères  physico-chimiques du substratum. 

A Cette espèce e s t  également signalée sur d 'aut res  essences : Hêtre (ZETTERSTED i n  
IVELIN, 1923) e t  I rêne (MELIN, 1923). 



Sur l e s  c a l c a i r e s  compacts dominent l e s  Chênes kermès, l e s  pelouses à Bru- 

chypodiwn ramoswn, l e s  éboul is  à Gouffeia a renar io ides ,  dernier  degré de l ' évo lu t ion  

régress ive  de l a  chênaie de Chênes v e r t s .  

Sur l e s  c a l c a i r e s  p lus  meubles (marnes g r i s e s  du Crétacé, a r g i l e  rouge de 

l ' ~ o c è n e ) ,  s ' i n s t a l l e n t  l e s  garr igues  à Romarins, à Bruyères e t  l e s  p r a i r i e s  à Bru- 

chypodiwn phoenicoides, a s soc ia t ions  envahissant rapidement l e s  cu l tu res  abandonnées. 

Les s o l s  c a l c a i r e s  sont l e  domaine d'un grand nombre d V A s i l i d e s ;  i l s  s e  

t iennent  posés à l ' a f f u t  sur  l e  s o l ,  l e s  p i e r r e s ,  l e s  p lan tes  herbacées, l e s  arbus tes  

mais une c e r t a i n e  s p é c i f i c i t é  e x i s t e  selon l e s  espèces dans l e  choix de l ' h a b i t a t .  

1 /  Dans l e s  c u l t u r e s  abandonnées, l e s  p r a i r i e s  mésophiles de l ' é t a g e  supraméditerra- 

néen ou l e s  pelouses xériques de l ' é t a g e  méditerranéen, on observe dans l a  s t r a t e  her- 

bacée une t r è s  grande v a r i é t é  d 'espèces : t o u t e s  l e s  Dioctria,  l e s  Dasypogon, l e s  Lep- 

togastr inae,  Stenopogon sabaudus, de nombreux AsiZinae , dont l a  plupart  des Dysmachus , 
e tc . .  . Quelques espèces comme Stenopogon sabaudus, Dasypogon diadem, Dysmchus hamu- 

Zatus, Dysmchus sp., Dioct r ia  ruf ipes  e t  probablement d' 'autres s 'aventurent  également 

dans l e s  champs c u l t i v é s  ou récemment fauchés. 

2 /  La l i s i è r e  des champs c u l t i v é s ,  où l a  s t r a t e  arbus t ive ,  souvent abondante, e s t  corn- 

posée d t  Ol iv iers ,  d 'a rbres  de Judée (Cercis  siZiquastrwn), de Sumacs (Rhus c o r i u r i a ) ,  

de Térébinthes ( P i s t a c i a  te rebenthus) ,  de Chênes ve r t s ,  cons t i tue  l ' h a b i t a t  préféren- 

t i e l  des espèces vivant à l ' ex t rémi té  des branches e t  rameaux secs : Heteropogon ti- 

nûndavidi, HoZopogon venustus, EutoZmus kiesenwetteri .  

31 Dans l e s  garr igues touffues  à chênes kermès, l e s  As i l ides  occupent sur tout  l e s  sen- 

t i e r s  e t  l e s  emplacements dépourvus de végétat ion : a i n s i ,  Machimus piZipes, m i t r i p -  

t u s  inconstans s 'observent  dans l e s  endro i t s  ca i l lou teux  e t  accidentés,  sur l e s  a f f l eu -  

rements recouverts  d'un peu de t e r r e .  Antiphrisson t r i f a r i u s  accuse l u i  auss i  une n e t t e  

préférence pour l e s  s e n t i e r s  e t  l e s  chemins. Les grosses espèces, Stenopogon sabaudus, 

Dasypogon d i a d e m ,  t r ave r sen t  l e s  zones touffues  de l a  garr igue sans se  poser,  seules  

s ' y  a r r ê t e n t  c e l l e s  qui s e  perchent sur l e s  extrémités élevées des branches mortes. 

4/ Les chemins f o r e s t i e r s  sont également fréquentés ; a i n s i ,  Machimus p i l ipes ,  Anti- 

phrisson t r i f a r ius ,  AsiZus crubonifomis  se  rencontrent  l e  long des s e n t i e r s ,  dans 

l e s  f o r ê t s  de Pin d'Alep. D'autres espèces, l e s  Choerades en p a r t i c u l i e r ,  préfèrent ,  

comme j e  l ' a i  indiqué précédemment, l e s  f o r ê t s  p lus  humides de Pins sy lves t res ,  de 

Chênes v e r t s  ou de Chênes pubescents. 

5/ Les pelouses de type steppique (en ~ r a u )  ne sont pas totalement déser tées  e t  peu- 

vent a b r i t e r  Dasypogon diadem, Habropogon appendicutatus, &chimus f imbriatus . 



B -  T e r r a i n s  s a b l o n n e u x  

S i  l e s  espèces que nous venons de c i t e r  semblent assez peu influencées par 

l a  nature du subs t ra t  e t  s e  capturent  dans l e s  hab i ta t s  l e s  p lus  var iés ,  d 'aut res  au 

con t ra i re  ne se  rencontrent que sur des so l s  sablonneux ou présentant une f o r t e  pro- 

portion de sable.  

Nous avons vu (chap i t re  1) qu'un so l  meuble e s t  indispensable au dévelop- 

pement dlAntipaZus mripes  dont l e s  oeufs sont entièrement recouverts de gra ins  de 

sable.  Pour l e s  au t res  espèces fréquentant ce biotope, aucune explicat ion n 'a  pu 5- 

t r e  fournie jusqu'à présent mais il e s t  c e r t a i n  que l e  fac teur  édaphique do i t  in ter -  

venir à un moment quelconque de l eu r  cycle biologique. 

L'origine du sable ne semble pas avoir  une grande importance. Les espèces 

sabulicoles fréquentent : 

- l e s  sables dolomitiques, produits  de l ' é ros ion  des dolomies g r i ses ,  saccharoides, 

poudreuses e t  ruiniformes, du Portlandien in fé r ieur  e t  du ~ imér idg i en  (chaîne de 

1 'E to i l e  : Bouches-du-Rhône; va l l ée  du Caramy, au sud de Tourves : Var),  

- l e s  sa,bles provenant des dolomies néojurassiques des environs de Marseille (Mazar- 

gue), de Signes, d ' o l l i ou l e s ,  des versants sud e t  ouest de l a  chaîne de l a  Sainte- 

Baume ) , 
- l e s  grès e t  sables du Turonien in fé r ieur  ( s a in t e -~nne  d l ~ v e n o s ) ,  

- l e s  sables s i l i ceux  des massifs c r i s t a l l i n s  des Maures, 

- l e s  sables provenant des al luvions f l u v i a t i l e s  déposés l e  long des ruisseaux e t  des 

r i v i è r e s  ( ~ u r a n c e ,  Argens, Ai l l e ,  ~ r a c ) ,  

- l e s  sables marins (p resqu ' î l e  de Giens, plages de l a  Couronne, de Fos e t  dunes de 

tout  l e  l i t t o r a l  camarguais). 

Les espèces psarnmophiles n'ont pas tou tes  l e s  mêmes exigences vis-à-vis de 

ce subsxrat . Stichopogon inaequalis, S .  elegantuZus, S. scaZiger sont t r è s  loca l i sés ;  

l e s  deux premiers ne s1 observent que sur l e s  r i v e s  sablonneuses de l a  Durance (Pont 

de  irab beau), l e  dernier  s e  rencontre uniquement sur l e s  plages (Fos, ~ y è r e s ) .  Philo- 

nicus albiceps fréquente à l a  f o i s  l e s  hauts de plage du l i t t o r a l  camarguais e t  l e s  

berges des ruisseaux e t  r i v i è r e s ,  remontant jusqu'à 1500 m d ' a l t i t ude   aute tes-~lpes) , 
l e  long des r i v e s  de l a  Durance e t  du Drac. Stichopogon schineri se  capture auss i  

bien sur  l e s  s en t i e r s  a r ides  e t  secs de Notre-Dame des Anges (chaîne de l t E t o i l e ,  Bou- 

ches-du-~hône) que sur l e s  bancs humides des ruisseaux a lp ins  (en bordure du Drac : 

1500 m d ' a l t i t u d e ) .  



AntipaZus mripes ,  Machimus rusticus,  Lasiopogon sp. montrent une préféren- 

ce marquee pour l e s  p r a i r i e s  mésophiles sablonneuses e t  ombragées des associa t ions  

r ive ra ines  des gorges du Caramy (Var) .  Machimus annulipes fréquente l e s  plages e t  l e s  

p r a i r i e s  incu l tes  xériques de l a  chaîne de 1 'E to i l e .  

Pamponerus germnicus e t  Stenopogon junceus semblent tous  deux plus  eury- 

topes puisqu'on l e s  observe à l a  f o i s  sur l e s  plages (Fos, Camargue, p resqu ' î l e  de 

~ i e n s ) ,  dans l e s  p r a i r i e s  humides des bords du Caramy e t  parmi l a  végétation xérophi- 

l e  des s en t i e r s  de l a  chaîne de l l E t o i l e  e t  de l a  Sainte-Baume. 

3 - CONCLUSION 

Le tableau 20, où sont consignées tou tes  l e s  observations r e l a t i v e s  à l ' a -  

bondance générale des Asi l ides  de Provence e t  à l e u r  d i s t r i bu t i on  dans l e s  d i f f é r en t s  

biotopes, permet de r é p a r t i r  l e s  75 espèces étudiées en cinq groupes principaux : 

1 /  Les espèces l i é e s  exclusivement aux t roncs  d 'arbres  morts (groupe 1). 

2/ Les espèces inféodées vraisemblablement aux a rbres  morts mais dont l a  capture s l e f -  

fec tue  auss i  dans d ' au t r e s  biotopes ( I I ) .  

3/  Les espèces l oca l i s ée s  exclusivement sur subs t ra t  dur ( III) .  

4/ Les espèces souvent ubiquis tes  ne para issant  pas ra t t achées  à un type de so l  par- 

t i c u l i e r  ( I V ) .  

5/ Les espèces exclusivement sabul icoles  ( v )  . 
A p a r t i r  de ces  observations,  il e s t  poss ible  de comparer l e s  biotopes deux 

à deux e t  de dé f i n i r  a i n s i  des coe f f i c i en t s  de ressemblance. 

La formule u t i l i s é e  e s t  l a  suivante : 

2 c A 
F.R.F. (Faunal Resemblance Factor)  = 

C correspondant au  nombre d'espèces communes à deux biotopes, N l e  nombre d'espèces 
1 

recensées dans l e  biotope 1 e t  N l e  nombre d'espèces recensées dans l e  biotope 2. 
2 

Les d i f fé ren tes  valeurs obtenues avec c e t t e  formule f igurent  dans un t a -  

bleau à double ent rée  ( ~ a b l .  21 ) .  

Les coe f f i c i en t s  d ' a f f i n i t é  des biotopes,  p r i s  deux à deux, apparaissent  à 

gauche de l a  diagonale. Le degré de ressemblance e s t  apprécié par l a  valeur du coef- 

-- - 

R Cette  formule a déjà  é t é  u t i l i s é e  par ADAMOVIC (1973) pour un peuplement d lAs i l i -  
des de Yougoslavie . 



Tableap 20 - Répartit~on e t  abondance des Asilides dans l e s  milieux étudiés 

++++ T = Très abondant, supérieur à IO0 
+++ A =Abondant, entre 51 e t  100 
++ R = Rare, entre 1 1  e t  50 
+ E = Très rare, entre O et 10 



f i c i e n t  (F .R .F . )  obtenu. Pour une va leu r  éga le  ou supér ieure  à 50, il indique une a f -  

f i n i t é  f aun i s t ique  avec l e s  deux mil ieux comparés : a u  c o n t r a i r e ,  l e s  va leu r s  t r è s  

i n f é r i e u r e s  annoncent, dans une c e r t a i n e  mesure, une d i s s o c i a t i o n  e n t r e  l e s  espèces 

présentes  dans l ' u n e  e t  l ' a u t r e  des s t a t i o n s .  

Une a u t r e  méthode graphique, l a  méthode des polygones ( ~ i g .  3 8 ) ,  permet de 

rendre compte de l 'ensemble des r é s u l t a t s  obtenus : l e s  d i f f é r e n t s  b io topes  à compa- 

r e r  sont r ep résen tés  par  des po in t s  é q u i d i s t a n t s  sur  un c e r c l e .  Les b io topes  présen- 

t a n t  e n t r e  eux un c e r t a i n  degré d ' a f f i n i t é  sont  r éun i s  par  un t r a i t  p lus  ou moins 6 -  

p a i s  selon l a  valeur  du c o e f f i c i e n t .  Un noyau d ' a f f i n i t é  s e r a  formé par  l a  réunion 

de p lus ieurs  b io topes ,  t ous  r é u n i s  e n t r e  eux par  un c o e f f i c i e n t  de valeur  s u f f i s a n t e .  

P lus i eu r s  ensembles peuvent ê t r e  d i s t ingués  par l ' u t i l i s a t i o n  de c e t t e  mg- 

thode.  
l e r  ensemble : 

Biotopes 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 : Cet ensemble r é u n i t  t o u s  l e s  b io topes  non sablon- 

neux à l ' excep t ion  des champs c u l t i v é s  (biotope 3 ) .  Ce t t e  zone peut ê t r e  d i v i s é e  en 

deux sous-ensembles : 

2 - 4 - 5 : biotopes  à végéta t ion  basse sur  s o l  meuble. 

6 - 7 - 8 - 9 : garr igue  sur  s o l  p lus  ou moins compact. 

Les l i e n s  e n t r e  ces  deux sous-ensembles s e  font  par  l e s  s e n t i e r s  (b io tope  8 )  e t  l a  

p r e i r i e  de type  xérique (b io tope  2 ) .  
2ème ensemble : 

~ i o t o p e s  13 - 14 - 1 5  - 16- - 17 - 18 : Deux noyaux peuvent ê t r e  séparés : 

13 - 1 4  : p r a i r i e s  sur  s o l  sableux. 

15  - 16 - 17 - 18 : garr igue  sur  s o l  sableux. 

Le l i e n  e n t r e  l e s  deux sous-ensembles s e  f a i t ,  comme dans l e  c a s  précédent ,  par  l a  

p r a i r i e  de type  xérique (b io tope  34)  e t  l a  l i s i è r e  (b io tope  35) .  
3ème ensemble : 

Biotopes 10 - 1 1  : Sables purs  (marins e t  r i v i è r e s ) .  Ce p e t i t  ensemble, b ien  que géo- 

graphiquement d i s p a r a t e ,  présente  un c o e f f i c i e n t  de ressemblance de 0,46 e t  forme une 

e n t i t é  c a r  il e s t  totalement  séparé des a u t r e s  ensembles. 

hème ensemble : 
Biotopes 3 - 12 : Le c o e f f i c i e n t  de ressemblance e s t  t r è s  élevé ( 0 ~ 9 0 ) .  C'est  une as-  

soc ia t ion  n e t t e  des b io topes  a r t i f i c i e l s  (champs c u l t i v é s )  indépendamment de l a  na tu re  

du s u b s t r a t  e t  présentant  des a f f i n i t é s  du poin t  de vue du peuplement en As i l ides  avec 

c e r t a i n e s  zones de l a  gar r igue  (végéta t ion  7 e t  16; c f .  Tabl. 20) .  

5ème ensemble : 

Totalement i s o l é  des a u t r e s  b io topes ,  c e t  ensemble ( 1 )  r ep résen te  l e s  t r o n c s  d ' a rb res  

morts.  

Ces cons idéra t ions  e t  ces  r é s u l t a t s  montrent, en d é f i n i t i v e ,  que malgré un 

désordre apparent ,  l a  r é p a r t i t i o n  des As i l ides  e s t  a s sez  s t r i c t e  e t  sous l a  dépendan- 

ce  de f ac teu r s  écologiques p r é c i s .  



Tableau 21 - Coeff icients  d ' a f f i n i t é  des biotopes occupés par l e s  As i l ides  

Les numéros 3 à 18 indiqués sur l e s  côtés  du tab leau  correspondent aux biotopes mentionnés dans l e  t ab leau  20. 
A chaque biotope sont a f fec tées  une l i g n e  e t  une colonne; l e  nombre d'espèces présentes dans chaque mil ieu e s t  
indiqué dans l a  diagonale. A d r o i t e  de l a  diagonale, apparaissent l e s  c h i f f r e s  correspondant aux nombres d'es- 
pèces communes & deux biotopes ( à  l ' i n t e r s e c t i o n  de l e u r  l i g n e  e t  de l e u r  colonne respec t ives ) .  A gauche de l a  
diagonale sont réunis  l e s  coef f ic ien t s  d ' a f f i n i t é  des biotopes p r i s  deux à deux.Les c o e f f i c i e n t s  d ' a f f i n i t é  
égaux ou supérieurs à 0,50 sont soulignés. 

Figure 38 - Mise en évidence des noyaux d ' a f f i n i t é  en t re  
h a b i t a t s  par l a  méthode des polygones i n s c r i t s .  
Coeff icient  d ' a f f i n i t é  : - 

- - > 50% 
45 à 49% 



I I  - PERIODES DE VOL 

Les premières indicat ions  concernant l e s  dates  d 'appar i t ion des Asi l ides  de 

Provence ont é t é  rapportées par J. TIMON-DAVID (1953). La comparaison de s e s  r é s u l t a t s  

avec mes observations me permet de préciser  l e s  dates  de vol des pr incipales  espèces 

de c e t t e  région. 

Il n ' e s t  pas toujours possible d 'ef fectuer ,  pour chaque population, des ob- 

servations qui s 'étendent sur l'ensemble des périodes de vol,  ce r ta ines  espèces sont 

t r è s  r a r e s  ou t r è s  l oca l i s ée s  e t  l e s  renseignements l e s  concernant sont peu nombreux; 

j e  mentionnerai n&anmoins.leur date  de capture. 

Plus ieurs  consta ta t ions  s e  dégagent de l'examen de l a  f igure  39 : 

- l e s  Asi l ides  volent pendant une t r è s  grande p a r t i e  de l 'année,  de févr ie r  à novem- 

bre,  ces deux mois extrêmes é tan t  t ou t e fo i s  t r è s  pauvres en espèces (une e t  deux es- 

pèces seulement ) ; 

- l'abondance maximale se  s i t u e  en ju in  e t  j u i l l e t ,  respectivement 46 e t  48 espèces; 

- pour une même espèce, l e s  éclosions imaginales s 'ef fectuent  toujours  à une époque 

déterminée. Ainsi,  hsiopogon sp ., Dioctria rufipes,  &chimus ZacinuZatus s ' observent 

uniquement au  printemps. Pamponerus germnicus e t  EutoZmus kiesenwetteri volent au 

printemps e t  au  début de l ' é t é .  Les genres Heteropogon, Stichopogon, HoZopogon, Dasy- 

pogon, Stenopogon comprennent exclusivement des espèces e s t i va l e s .  Quant à &chimus 

pizipes e t  Epitriptus inconstans, on l e s  rencontre vers l a  f i n  de l ' é t é  e t  l e  début 

de 1 'automne. 

- d'une manière générale, l e s  périodes d ' a c t i v i t é  sont comprises en t re  un e t  t r o i s  
R mois pour une même espèce . 

On re lève deux exceptions dans c e t t e  l i s t e  : Andrenosomz bayardi e t  A. 

atra . 
- A. bayardi dont l e s  périodes de vol sont t r è s  é t a l ée s  (173 jours ) ;  

- A. atra qui vole à deux époques d i s t i n c t e s  de l 'année : des derniers  jours de l ' h i -  

ver jusqu'à l a  f i n  du printemps d'une par t  e t  en automne d ' au t re  pa r t  (il faut  égale- 

ment s ignaler  l a  capture exceptionnelle d'un individu en j u i l l e t  ) . 
Pour l a  plupart  des espèces, l e s  dates  de capture permettent de déterminer 

l a  période de vol mais ne fournissent  pas d'éléments e s sen t i e l s  concernant l a  durée 

de v i e  de l ' a d u l t e .  On peut se  demander s i  ces  périodes de vol,  valables pour l ' en -  

semble d'une population, sont déterminées par l a  longévité de chaque individu de l a  

même espèce ou par une superposition d'éclosions échelonnées dans l e  temps. C'est  ce 

que nous a l lons  considérer dans l e  chapi t re  qui s u i t .  

R Certaines espèces n'ont é t é  capturées qu'en t r è s  p e t i t  nombre d'exemplaires, en 
conséquence l a  détermination de l e u r s  périodes de vol e s t  imprécise. 



Andrenosorm a tra  
Andrenosorm bayardi 
Pamponerus gerrmnicus 
Lasiopogon sp. 
Epitriptus ar thr i t i cus  
MoZobratia teutonus 
EutoZmus kiesenwetteri 
Machimus ZacinuZatus 
Dioctria ru f ipes  
Dysmchus cr i s ta tus  
CrobiZocerus auriger 
Leptogaster cyzindrica 
PhiZonicus aZbiceps 
Dusmchus triaonus 
~ h o e m d e s  .fu2iginosa 
Ant iph isson  t r i f a r i u s  
Machims a tr ipes  
Dioctria huatiuennis 
Choerades &ZÜa 
Laphria ephippium 
Dysmchus fuscipennis 
Stenopogon sabaudus 
Dysmchus hamuZatus 
Dysmchus sp. 
Dioctria w i e d e m n i  
AntipaZus m r i p e s  
Choerades q. c f .  ru f ipes  
Machimus annuZipes 
Emx uunctatus 
~ a s y i o ~ o n  d iadem 
Dioctria baunhaueri 
Machimus setibarbus 
Neoitams cyanurus 
Machimus rus t icus  
Dioc t r i a  ctaripennis 
Neomchtherus confisus 
Choerades mrginata 
Cerdistus erythrmus 
HoZopogon venustus 
Heteropogon t imndauid i  
Laphria sp. 
Machimus fimbriatus 
Ho Zopogon meZaZeucus 
Dioctria bicincta 
Saropogon ZeucocephaZus 
~ o ~ o & s o m  mroccünwn 
Heteropogon nanicatus 
Machimus dasypygus 
Stenopogon jtmceus 
Leptogaster cyzindrica pedcmcuZa 
Xabropogon appendicuzatus 
HoZopogon funtipennis 
Stichopogon inaequazis 
Choerades fimbriata 
HoZopogon nigripennis 
Stichopogon scaziger 
Choerades dioctriaeformis 
Dasypogon diadem cyzindricus 
Stichopogon schineri  
Neornochtherus aquztanus 
Dysmchus picipes 
Stichopogon eZegantuZus 
AsiZus cruboniformis 
m i t r i p t u s  setosuzus 
Pogonosom minus 
Pycnopogon fascicuZatus 
HoZopogon amibarbis  
Machims atricapiZZus 
EutoZmus ru f ibarb is  
hp i t r ip tus  inconstans 
Machiws piZipes 
AsiZus barbarus 
Epitriptus cinguzatus 
Neomchtherus sp. c f .  schineri  

Total des espèces par mois 

Figure 39 - Périodes de vol  des principales espèces étudiées; l e  diagramme 
in fér ieur  met en évidence l e  nombre d'espèces en vol pour chaque mois. 



1 I I - LONGEVITE IMAGINALE 

Jusqu 'à  p ré sen t ,  l e s  r a r e s  données concernant l a  durée de v i e  des  Dip tères  

ava i en t  é t é  obtenues à p a r t i r  d'animaux c a p t i f s  (sEGUY, 1950),  c e  q u i  e s t  peu s ign i -  

f i c a t i f .  D'après c e t  a u t e u r ,  " l a  durée de v i e ,  chez l e s  imagos des  Dip tères ,  ne dé- 

passe  pas deux mois en moyenne pour l a  ma jo r i t é  des  espèces" mais aucune mention 

n ' e s t  f a i t e  pour l e s  A s i l i d e s  e t  l 'énumérat ion des  d a t e s  de  cap tu re  q u ' i l  donne dans 

un t r a v a i l  a n t é r i e u r  (SEGUY, 1927) n 'appor te  aucune donnée complémentaire. MELIN 

(1923) estime que l a  l ongév i t é  de 1 ' a d u l t e  d o i t  ê t r e  sensiblement éga l e  ou supérieu- 

r e  à c e l l e  de l a  nymphe, c 'es t -à-dire  deux à t r o i s  semaines. HULL (1962) indique,  

pour l a  faune américaine des  A s i l i d e s ,  "A few spec i e s  have sho r t  l i v e s  of but  a week 

o r  t e n  days, aggregates  o f  o t h e r  spec i e s  may l i v e  f o r  s i x  months ... Nemx interrup- 

t u s  Macq., an ubiqui tous  spec i e s ,  appears  e a r l y  i n  june and l a s t s  u n t i l  ngvember o r  

l a t e r " .  

Il ne semble pas que c e t  au teur  f a s s e  de d i s t i n c t i o n  e n t r e  l a  durée de v i c  

d'un ind iv idu  e t  l a  durée de  vol  de l a  populat ion dans son ensemble. 

J ' a i  donc essayé,  en u t i l i s a n t  l a  méthode des marquitges*, de conna î t r e  

q u e l l e  é t a i t  l a  longév i t é  imaginale des  A s i l i d e s .  

Pour c e  t r a v a i l ,  j ' a i  prospecté  l e s  qua t r e  b io topes  su ivan t s  : 

1 /  Une p r a i r i e  mésophile à Brachypodiwn phoenicoides ( v a l l é e  du Caramy, sur face  appro- 
2 

ximative : 7000 m ) ;  

2/ Un chemin s i t u é  dans l a  ga r r igue  xér ique  à UZex parzviflorus (cha îne  de l 'E l to i le ,  

longueur : $0 m) ; 

3 /  Un vallonnement dans l e s  c o l l i n e s  des  environs de Cass is  dont l a  végé ta t ion  e s t  

c o n s t i t u é e  par  une ga r r igue  à Romarins, à ~ r u y è r e s  e t  à Ajoncs ( s u r f a c e  : 1 hec t a re  

environ ) ; 

4/ Un p l a t e a u  s i t u é  dans l e s  c o l l i n e s  de Marsei l leveyre (envi rons  de  ~ a r s e i l l e )  SIS- 

tendant  en bordure d'une f o r ê t  de P ins  ( s u r f a c e  approximative : 112 h e c t a r e ) .  

Dans l a  première s t a t i o n ,  j ' a i  marqué l 'ensemble des  ind iv idus  appartenant  

au  peuplement d l A s i l i d e s ,  s o i t  25 espèces;  dans l e s  t r o i s  a u t r e s ,  mes recherches ont  

po r t é  exclusivement su r  A.  bczyardi. 

R é s u l t a t s  

Dans l a  première s t a t i o n ,  l e  comptage d i r e c t  p a r  cap tu re  m ' a  permis de  dé- 

R Voir en annexe l a  méthode de capture  e t  de marquage. 



nornbrer 514 Asi l ides  pendant une période de réco l te  é t a l é e  sur c inq  mois environ (29 

a v r i l  - 20 septembre); 62 individus ont é t é  recapturés,  s o i t  12% du peuplement. On 

constate que l e  pourcentage des p e t i t e s  espèces (moins de 15 mm) recapturées e s t  

beaucoup plus f a i b l e  ( 6  recaptures sur 201 individus marqués, s o i t  2,98%) que ce lu i  

des grosses espèces (56 recaptures sur 313 individus marqués, s o i t  17,89%). 

Dans l e s  t r o i s  au t r e s  s t a t i ons ,  j ' a i  capturé e t  marqué 347 A. bayardi du 

27 mars au 22 août ;  96 individus ont é t é  recapturés,  s o i t  27,6%. 

Le temps, séparant l e s  captures extrêmes pour un même individu, e s t  porté 

dans l e  tableau 22 : 

- pour A. bayardi, on constate que quatre individus ont vécu plus de 50 jours après 

l e u r  première capture e t  que c e t t e  période dépasse un mois pour 30 individus 

(durée moyenne de v ie  obtenue pour l e s  96 individus = 21,88 2 2,72 jours) ;  

-pour l e s  espèces recensées dans l a  s t a t i on  du Caranty,llintervalle en t re  l e s  

captures extrêmes e s t  i n f é r i eu r  à celui  de A.baya.rdi : 4  Asi l ides  seulement 

( 3 Stenopogon sabaudus, 1 Machimus m s t i c u s  ) ont une longévité comprise en t re  

3 semaines e t  1 mois. La durée moyenne de v i e  e s t  de 9,69 i 2 ,25 jours pour 

l e s  29 S.sabaudus e t  11,b k 1,94 pour l e s  22 M.rusticus. 

Une remarque s'impose à l'examen de ces r é s u l t a t s : l e s  prélèvements 

ayant l i e u  en général une f o i s  par semaine,il  s e r a i t  logique,pour s e r r e r  de 

plus près l a  durée de vie  maximale de l l e spèce ,d ' a jou te r  une à deux semaines 

à l a  durée moyenne de v i e  précédemment é t ab l i e .  On peut ,en e f f e t  ,raisonnablement 

admettre q u ' i l  y a peu de chance pour que l e s  individus soient  capturés e t  mar- 

qués l e  jour-même de l eu r  éclosion e t  pour q u ' i l s  soient  r ep r i s  l e  jour-même 

de l e u r  mort. 

Ces r é s u l t a t s  obtenus chez l e s  Asi l ides  semblent correspondre, en pa r t i e ,  

aux estimations f a i t e s  par MELIN (1923) e t  SEGUY (1950) sur l a  durée de v ie  imaginale 

des Asi l ides  e t  des Diptères ( 2  à 3 semaines pour MFLIN, 2 mois pour SEGUY) . 

Discussion 

On e s t  t en t é  de c ro i r e ,  en comparant l e s  périodes de vol e t  l e s  durées de 

vie des espèces, que l e s  Asi l ides  ayant l e s  p lus  longues périodes de vol ont auss i  

l a  longévité imaginale l a  p lus  étendue. I l  e s t  c e r t a i n  qu'A. bayapdi doi t  se  mani- 

f e s t e r  à l ' é t a t  d'imagos durant une période plus longue que S. sabaudus ou M.  rus- 

t icus  puisque sa durée de v i e  imaginale peut a t t e i nd re  50 à 55 jours pour p lus ieurs  

individus a lo r s  que l a  durée des périodes de vol de S. sabaudus ou M.  rusticus e s t  

comprise seulement en t re  42 e t  49 jours.  



Tableau 22 

Espèces 

Andrenosom 
bu yardi 

Dioctria 
ruf ipes  

Mac himus 
ZacinuZatus 

Epitriptus 
setosuZus 

AntipaZus 
varipes 

Stenopogon 
junceus 

S t  enopo gon 
sabaudus 

Machimus 
rust icus  

d' individus 
recapturés  

96 

3 

2 

1 

2 

3 

29 

22 

1 

Temps séparant 
l e s  captures  
extrêmes pour 

un même individu 

1 à 9 jours = 
24 individus 

10 à 19 jours = 
21 individus 

20 à 29 jours = 
21 individus 

30 à 39 jours = 
22 individus 

40 à 49 jours = 
4 individus 

50 à 55 jours = 
4 individus 

7 jours 

7 jours 

7 jours 

7 jours = 
1 individu 
12 jours = 
1 individu 

7 jours = 
1 individu 
l 9  jours = 
2 individus 

1 à 9 jours = 
21 individus 

10 à 19 jours = 
5 individus 

20 à 27 jours = 
3 individus 

1 à 9 jours = 
9 individus 

10 à l9  jours = 
12 individus 
20 jours = 
1 individu 

Nombre 
d' individus 

marqué s 

347 

49 

40 

53 

2 6 

3 9 

120 

96 

Périodes 
de vol  
( j o u r s )  

Environs de Cassis  : 129 

Marseilleveyre : 90 

Chaîne de l lEXoi le  : 123 

 urée maximale en 
Provence : 173 

Dans l a  s t a t i o n  du Caramy 
3 2 

45 

5 8 

4 1 

4 4 

49 
 urée maximale en Pro- 

vence : 89 

42 



La longévi té  imaginale de A .  bayardi ,  bien que déterminée de façon assez 
\ 

préc i se ,  ne s u f f i t  pas à expliquer à e l l e  seule  l ' é t endue  p lus  importante du cycle 

d ' a c t i v i t é  de l 'ensemble de l a  population. En f a i t ,  l a  méthode de marquage m'a per- 

mis de cons ta te r  chez c e t t e  espèce un renouvellement permanent de l a  population par  

s u i t e  d 'appar i t ions  r é g u l i è r e s  de nouveaux individus s'échelonnant de mars à l a  f i n  

août avec une abondance maximale en mai e t  dans l a  premi,ère quinzaine de juin.  

L 'existence d'une succession dans l e s  éc los ions  a é t é  v é r i f i é e  par  compta- 

ge des exuvies nymphales qui  r e s t e n t  f ixées  sur  l e s  t roncs  d 'a rbres  après  l e  départ 

de lliniago. Le recensement a é t é  r é a l i s é  dans une s e d e  s t a t i o n  (chaîne de l ' ~ t o i l e ) ,  

l e  biotope prospecté é t a n t  cons t i tué  par  un gros troric de Pin a b a t t u  sur  l e  s o l  (8 m 

de long, 50 cm environ de diamètre : Tabl. 23, Fig. )+O). 

Ï-- 
- 

i 

1 I>at<.5 
1 
l 

e 

----- 
1 Sombre 
I d'exuvies 1 2 2 8  
j nymptiales 
!- - 

Tableau 23 

Récolte d'exuvies nymphales d'A. bayardi dans l e  massif de 
1 ' E t o i l e  au printemps 1969 

Le comptage des exuvies nymphales ne peut e t r e  pra t iqué  pour l e s  espèces 

vivant dans l a  s t r a t e  herbacée (Machimus rus t icus ,  Stenopogon sabaudus, e t c  ... ) en 

ra ison de d i f f i c u l t é s  mul t ip les ;  l e  recours à d 'au t res  moyens e s t  donc indispensa- 

b le .  C'est  a i n s i  qu'en é tudiant  l e  comportement e t  l e  mode de v i e  l a r v a i r e  de ces  

espèces, il m'est a r r i v é  de r é c o l t e r  dans l e  s o l ,  au cours de l a  même journée, 15  

nymphes vivantes de Machimus r u s t i c u s .  Ces nymphes, maintenues dans l e s  condit ions 

du l a b o r a t o i r e ,  ont  donné naissance 5 1 4  adul tes .  Les éc los ions  imaginales ont  eu 

l i e u  presque en même temps e t  s e  sont échelonnées sur une période t r è s  cour te  ( 1  à 

5 jours ) .  

Nous avons vu également, dans l e  chap i t r e  1, que l e s  l a r v e s  de M. r u s t i -  

cus  élevées au  l a b o r a t o i r e  s e  sont nymphosées à 1 5  jours d ' i n t e r v a l l e  seulement; mal- 

gré des condit ions d i f f é r e n t e s  d'élevage e t  des va r i a t ions  quelquefois t r è s  n e t t e s  

dans l a  durée des s tades  l a r v a i r e s ,  d'un individu à l ' a u t r e .  



E x u v i e s  
n y m p h a l e s  

mars l a v r i l  1 ma i  

Figure  40 - I l l u s t r a t i o n  graphique d.u t a b l e a u  23 

Il semble donc, d 'après  c e s  deux observa t ions ,  que chez c e t t e  espèce l e s  

éc los ions  imaginales  s ' e f f e c t u e n t ,  pour l 'ensemble de l a  populat ion,  en un temps r e -  

l a t  ivement cou r t .  

Bien que c e s  cons idé ra t ions  ne concernent que quelques espèces,  il e s t  pos- 

s i b l e  d 'envisager  chez l e s  A s i l i d e s  des  espèces à éc los ions  imaginales é t a l é e s  sur  

p l u s i e u r s  mois ( c a s  d'A. baya rd i )  e t  des  espèces où s e  p rodu i t  une con t r ac t ion  de l a  

durée des  pér iodes  d ' éc los ions  comme on a pu l e  c o n s t a t e r  chez M. r u s t i c u s .  On peut  

r e g r e t t e r  que HULL (1962) ne fou rn i s se  aucune p réc i s ion  su r  l e s  données q u ' i l  pr6sen- 

t e  à propos de l a  faune américaine e t  s u r  Nerax i n t e r r u p t u s  en p a r t i c u l i e r  dont l a  

durée des  pér iodes  de vol  e s t  à peu p r è s  i den t ique  à c e l l e  d'A. bayard-i. 

I V  - RYTHIUE E S  ACTIVITES JOUHNALIERES 

Tous l e s  A s i l i d e s  mani fes ten t  a u  cours  de l a  journée p l u s i e u r s  t ypes  d1ac- 

t i v i t é s  : recherche  e t  cap tu re  de l a  p ro i e ,  absorp t ion  de l a  n o u r r i t u r e ,  accouplement 

e t  ponte.  ADAMOVIC (1963 a ) ,  l e  premier à a v o i r  é t u d i é  l e s  a c t i v i t é s  j ou rna l i è r e s  de  

quelques A s i l i d e s  (en  Yougoslavie),  no t e  l e s  d i v e r s  comportements d  'une populat ion au 

cours  de l a  journée. Chaque demi-heure, l ' a u t e u r  dénombre chez l e s  mâles e t  l e s  fe- 



mel les  l e s  r epas ,  l e s  pontes  e t  l e s  accouplements. DENNIS e t  LAVIGNE (1975) procèdent 

d'une façon à peu p r è s  i den t ique  pour l e s  espèces américaines.  C e t t e  méthode donne 

une vue d'ensemble de  l a  popula t ion  mais n 'appor te  aucune i n d i c a t i o n  p r é c i s e  su r  l e s  

a c t i v i t é s  j o u r n a l i è r e s  d 'un ind iv idu  déterminé. 

Pour i d e n t i f i e r  individuel lement  t o u s  l e s  r ep ré sen tan t s  d 'une populat ion,  

j ' a i  u t i l i s é  l a  méthode des  marquages, p l u s  pa r t i cu l i è r emen t  chez Andrenosom bayardi 

(MUSSO, 1971 1. Cet t e  espèce a é té  c h o i s i e  parce  q u ' e l l e  e s t  peu farouche, d 'une ap- 

proche a i s é e  e t  d 'une observa t ion  a s s e z  f a c i l e ;  t r è s  l o c a l i s é e ,  e l l e  ne s e  rencont re  

que s u r  l e s  souches e t  l e s  t r o n c s  a b a t t u s ,  ce  qu i  l i m i t e  considérablement l e s  zones 

de recherches ;  de p lus ,  dans c e r t a i n e s  l o c a l i t é s  où l e s  a r b r e s  sont  r a r e s  e t  i s o l é s ,  

on r e t rouve  souvent l e s  mêmes ind iv idus  sur  l e s  mêmes a rb re s .  

Ce t r a v a i l  a é t é  r é a l i s é  dans l e  va l lon  de Saint-Joseph (cha îne  de 1 'Eto i -  

l e ) ;  l e s  t r o n c s  de P ins  d'Alep y sont  peu nombreux, épa r s  çà e t  l à  l e  long des c rê-  

t e s  ou enfouis  p l u s  ou moins profondément dans l e s  buissons de  Chênes kermès. Les An- 

drenosom s e  t i e n n e n t  de préférence  dans l e  fond du va l lon ,  s u r  un gros  t ronc  de Pin 

a b a t t u ,  a u  m i l i e u  d'un s e n t i e r ;  c ' e s t  dans c e  biotope que t o u t e s  mes observa t ions  sur 

A. bayardi  ont  é té  e f f ec tuées .  

Au cour s  de c i n q  journées p ré sen tan t  des  condi t ions  météorologiques i d e n t i -  

ques, j ' a i  pu r é a l i s e r  une cen ta ine  d 'observa t ions  ind iv idue l l e s .  Cependant, il arri- 

ve fréquemment que l e s  Andrenosomz q u i t t e n t  l e  t ronc  à un moment quelconque de l a  jour- 

née e t  d i s p a r a i s s e n t  pendant un temps p l u s  ou moins long;  il n ' e s t  donc pas poss ib l e  de 

prendre en compte l 'ensemble de c e s  observat ions.  Sept ind iv idus  seulement ont  pu ê t r e  

s u i v i s  sans i n t e r r u p t i o n  pendant 13 heures  (de  6h à l g h ) ;  t r o i s  a u t r e s  ont  é t é  perdus 

de vue momentanément a u  cours  de l a  journée, i l s  f i g u r e n t  néanmoins dans l e  t a b l e a u  24 

e t  l a  f i g u r e  41 . 

Mise en évidence des a c t i v i t é s  

A 6 heures ,  l e  b io tope  é t u d i é  e s t  encore dans l 'ombre; l e s  Andrenosom si-  * t u é e s  à l a  f ace  i n f é r i e u r e  du t r o n c  demeurent immobiles . 
Vers 8 heures ,  l ' é l é v a t i o n  des températures  de l ' a i r  e t  de l a  su r f ace  du 

t ronc  a i n s i  que l 'augmentat ion de l ' i n t e n s i t é  lumineuse provoquent l ' e n t r é e  en a c t i -  

v i t é  de l a  p l u p a r t  des  A s i l i d e s .  En quelques minutes,  i l s  appa ra i s sen t  su r  l e s  &or- 

c e s  supér ieures  du t ronc  e t  adoptent  l e  comportement c a r a c t é r i s t i q u e  de nombreux Dip- 

t è r e s  : l a  t ê t e  e t  l e s  a i l e s  sont  brossées  e t  f r o t t é e s  à l ' a i d e  des p a t t e s .  A p a r t i r  

;t Les A s i l i d e s  parqués  l e s  j ou r s  précédents  sont  faci lement  reconnaissables ;  l e s  in-  
d iv idus  récemment é c l o s  n 'ayant  f a i t  l ' o b j e t  d'aucun marquage sont  capturés ,  mar- 
qués p u i s  r e l âchés .  



de c e t  i n s t a n t ,  s e  succèdent l e s  vols  de reconnaissance, l e s  a t t aques  de proies ,  l e s  

repas,  l e s  poursui tes  e n t r e  & l e s  e t  femelles, l e s  accouplements e t  l e s  pontes. Ces 

d iverses  a c t i v i t é s ,  entrecoupées de périodes p lus  ou moins longues de "repos" passées 

à l ' a f f û t  sur  l e  t ronc ,  ne prendront f i n  qu'aux de rn iè res  heures de l a  journée. 

Le d é t a i l  de ces  a c t i v i t é s ,  c 'est-à-dire l e  nombre, l a  durée, l a  pér iodic i -  

t é  des repas,  des pontes e t  des  accouplements, e s t  indiqué dans l e  t ab leau  24 e t  l a  

f i g u r e  41. 

Tableau 24 

Durée t o t a l e  des a c t i v i t é s  = 660 minutes (8-19 h) 
Les ind ica t ions  por tées  dans l e s  colonnes 4 e t  5 ne correspondent qu'aux 7 individus 
ayant f a i t  l ' o b j e t  d'une observation continue (6-19 h). 

4 n 0  1 
& n o  2 
6 n 0  3 
cfnO 4 
f n 0 5  

p no 1 
q n 0 2  
p no 3 
q n 0 4  
p 0 5  

Résu l t a t s  

Ces observations m'ont permis, e n t r e  a u t r e s ,  d'évaluer l e  nombre de proies  

absorbges par un Andrenosoma au  cours d'une journée : 4 à 10 selon l e s  cas ,  8 en 

moyenne s i  l ' o n  ne t i e n t  compte que des individus ayant f a i t  l ' o b j e t  d'une observa- 

t ion continue . 

3 ponte 

La durée des repas e s t  va r i ab le  e t  dépend de l a  grosseur des proies ;  j ' a i  

pu no te r  dans c e t  h a b i t a t  : 

- 26 repas  r é a l i s é s  e n t r e  4 e t  10 minutes pour l e s  Insectes  de p e t i t e  t a i l l e  (PhyZZo- 

t r e t a ,  HaZic tus )  

- 40 repas e n t r e  1 1  e t  20 minutes pour c e r t a i n s  Ichnewrwnidae 

- 6 repas e n t r e  21 e t  30 minutes pour l e s  Diptères (Muscidae, Syrphidae,  T a c h i n i c h e )  

- 1 repas de 40 minutes pour un gros F o r d c i d a e  a i l é  (Formica fusca ) . 

Durée t o t a l e  ~ 

des a c t i v i t é s  
( m l  

196 
173 

289 
253 

244 
304 

262 

' Repas 

Nombre 

1 
1 

1 

Périodes de 
''repos" (mn) 

464 
48 7 

37 1 
407 

41 6 
356 

398 

Nombre 

7 
8 
8 

10 
7 

9 
6 
4 
9 
5 

Durée 
(mn > 

55 
45 

70 

AC c ouplement 

 urée 
(mn 1 

103 
92 

117 
165 
106 

104 
99 
8 3 

145 
5 3 

Nombre 

2 
4 
3 
3 
4 

2 
4 
5 
3 
2 

Durée 
(m)  

93 
81 
89 

124 
147 

85 
160 
147 
117 

74 



O a t e s  

Figure 41 - Rythme des a c t i v i t é s  journal ières  de 10 Andremsoma buyard;- pendant l e  mois de j u i l l e t  1969 
( l a  durée t o t a l e  des a c t i v i t é s  e s t  portée dans l e  tableau 24) .  La durée des a c t i v i t é s  e s t  exprimée en 
minutes ( ch i f f r e s  placés au-dessus). Mâle no 3 ,  femellesnO 3 e t  no 5 : l e s  signalent  l a  
d i spar i t ion  momentanée des individus. 



Dans l e  cas  de p ro ies  volumineuses ( VespuZa germznica ) , l a  durée du repas 

peut dépasser une heure. 

Selon l e s  individus ,  l e  temps consacré à s 'a l imenter  v a r i e  a i n s i  de 92 à 

165 minutes au  cours de l a  journée. 

La durée de l a  copulat ion e s t  également var iable ,  de 81 à 160 minutes mais 

l e  nombre des accouplements semble l e  p lus  généralement égal  à 3 ou 4. Dans quelques 

cas  (&no 5 e t  9 no 4, Fig. 41 ), l 'accouplement peut s e  produire pendant l a  consomma- 

t i o n  de l a  proie .  

En t o t a l i s a n t  l e  temps employé pour l a  ponte, l e s  accouplements e t  l ' absorp-  

t i o n  des proies ,  nous constatons q u ' i l  e s t  t r è s  i n f é r i e u r  au temps que l ' o n  pourra i t  

q u a l i f i e r  "d'inoccupé". Cet te  période de "repos'' e s t  u t i l i s é e  dans sa  quas i - to ta l i t é  

à a t t endre ,  gue t t e r  e t  t r aquer  l e s  p ro ies  [173 minutes d ' a c t i v i t é  pour 487 minutes 

"d 'at tente1 '  chez l e  d n o  2 par  exemple, qui  cons t i tue  un cas  extrême ( ~ a b l .  PI+)]. 

Ces observations sont en cont radic t ion  avec l ' op in ion  t r è s  répandue chez 

quelques auteurs  (MELIN, 1923; SEGUY, 1927; 5.  TIMON-DAVID, 1953) selon l a q u e l l e  l e s  

Asi l ides  sont des prédateurs voraces e t  que l e u r  proie  a u s s i t ô t  dévorée, i l s  en re -  

capturent  une a u t r e .  En f a i t ,  chez l e s  Andrenosoma e t  également chez EutoZmus kiesen- 

wetteri, Pamponerus germanieus, Heteropogon t imndavidi ,  l e s  p ro ies  ne sont pas ap- 

préhendées en s é r i e  mais bien souvent des  i n t e r v a l l e s  de une à p lus ieur s  heures sépa- 

r e n t  l a  capture de deux p ro ies  successives.  

J e  soul ignera i  part icul ièrement l e s  exemples su ivants  (Fig.  41) : 

olnO 1 : 2h15 de jeûne (après  15 heures)  

9 no 1 : 2h30 de jeûne (ve r s  14 heures)  

9 no 4 : 3h de jeûne mais un accouplement ( e n t r e  12 e t  15 heures) 

9 no 2 : plus de 6 heures avec un seu l  repas mais 4 accouplements e t  une ponte. 

Les é c a r t s  individuels  observés e n t r e  l a  durée t o t a l e  des repas e t  l a  durée 

des périodes "d 'a t tente"  peuvent s 'expl iquer  a i n s i  : nous avons vu (Chapitre II)  q u ' i l  

e x i s t a i t  chez A. bayardi une c e r t a i n e  s p é c i f i c i t é  dans l e  choix des p ro ies ,  c e  qui  d i -  

minue dans un premier temps l e  nombre d 'a t taques .  De plus ,  l e s  p ro ies  ne sont pas tou- 

t e s  appréhendées à chaque t e n t a t i v e ,  l e s  vols  de capture sont fréquents  mais l e s  6- 

checs nombreux (13 e s s a i s  infructueux pour une seule  capture e f f e c t i v e  dans un c a s ) .  

S i  l ' o n  a j o u t e  à ces  pér iodes , les  vols  de reconnaissance e f fec tués  dans l e  voisinage 

des t roncs ,  l e s  déplacements d'un a rb re  à un a u t r e  a i n s i  que l e s  a l l é e s  e t  venues des 

mâles e t  des femelles au moment de l 'accouplement, on consta te  qu'un temps assez long 

s 'écoule  souvent e n t r e  l e s  repas.  

Des va r i a t ions  importantes e x i s t e n t  sans doute d'une espèce à l ' a u t r e ;  deux 

cas s ignalés  par ROGERS e t  LClVIGNE ( 1972) e t  par  DENNIS e t  LAVIGNE ( 1975) sont t r è s  



s i g n i f i c a t i f s  : ce lu i  d'une femelle de E'roctucantheZZa Zeucopogon W i l l .  ayant captu- 

r é  e t  dévoré 1 4  Insectes  en 154 minutes e t  c e lu i  de Stenopogon inquinatus Loew. dont 

l a  quanti té  journal ière  de proies  e s t  évaluée à 4 ou 5 Insectes seulement. 

Ces var ia t ions  apparaissent encore plus  évidentes en comparant l 'ensemble 

des populations. Chez A. bayardi (Fig. 42) ,  l a  fréquence des repas e s t  plus grande 

l e  matin e t  l e  s o i r  (un sommet de plus f a i b l e  amplitude ex i s tan t  au milieu de l a  

journée ) t and i s  que l e s  accouplements ont l i e u  approximativement aux minimums de 

l ' a c t i v i t é  prédatr ice .  Chez l e s  espèces mentionnées par ADAMOVIC ('1963 a )  e t  par 

DENNIS e t  LAVIGNE ( 1 9 7 5 ) ~  l e s  p ics  correspondant aux maximums des repas, des pontes 

e t  des accouplements var ient  en général selon l ' espèce  e t  s'échelonnent à des heu- 

r e s  d i f fé ren tes  de l a  journée. Un seul  point semble commun à tou tes  : c ' e s t  l 'appa- 

r i t i o n ,  après l a  période de repos nocturne, d'une période d ' a c t i v i t é  toujours  consa- 

crée à l a  recherche de nourr i ture .  DENNIS e t  LAVIGNE ( 1 9 7 5 ) ~  s e  ré fé ran t  aux travaux 

de HOLLING (1966) sur l e  comportement prédateur de ce r t a i n s  Invertébrés, en concluent 

que l e s  Asi l ides  doivent a t t e i nd re  un ' 'seuil de s a t i é t é "  avant d'entreprendre d'au- 

t r e s  a c t i v i t é s .  Lorsque l a  quant i té  de nourr i ture  ingérée e s t  su f f i san te  e t  que ce  

s eu i l  e s t  a t t e i n t ,  l e  comportement prédateur f a i t  place au comportement sexuel ou à 

l ' a c t i v i t é  de ponte. 

Figure 42 - Mise en évidence de l ' a c t i v i t é  prédatr ice  e t  
sexuelle de Andrenosomz bayardi (observations f a i t e s  sur 
1 0 individus ) . 

Selon l e s  auteurs américains, e t  c e l a  expl iquerai t  en p a r t i e  l e s  var ia t ions  

de comportement ex i s tan t  au  se in  des populations, il e s t  probable que ce s eu i l  dépend 

d'un ce r t a i n  nombre de facteurs  b iot iques  ou abiotiques e t  q u ' i l  n ' e s t  pàs a t t e i n t  au 

même moment par t ou t e s  l e s  espèces. 



V - MIGRATIONS 

Les déplacements des Insectes  ont f a i t  l ' o b j e t  de recherches nombreuses 

( c f .  mise au point de SCHNEIDER, 1962) mais l a  plupart  de ces travaux ont t r a i t  es- 

sentiellement à l eu r s  migrations e t  & l e u r  dispersion. En ce  qui concerne l e u r s  mou- 

vement s  dans des milieux r e s t r e i n t  s  (champs cu l t i vé ,  f o r ê t  ) ou l e u r s  cour ts  déplace- 

ments dans un hab i ta t  r édu i t  (p lante ,  t ronc,  p i e r r e ) ,  l e s  données sont r a r e s  ou in- 

exis tantes .  

Comme l a  plupart  des Insectes ,  l e s  Asi l ides  se  déplacent mais l e u r s  dépla- 

cements sont d i c t é s  en général par des besoins a l imentai res  ou un comportement sexuel. 

De vér i t ab les  migrations journal ières ,  l i é e s  à des var ia t ions  thermiques e t  hygromé- 

t r i ques ,  exis tent  cependant chez l e s  Asi l ides .  Les renseignements que l ' on  possède 

sur ce  su j e t  sont dûs uniquement aux travaux ~ 'ADAMOVIC (1963 a )  e t  concernent Stem- 

pogon caZZosus Pa l l .  Les l i eux  de repos nocturne de ce Diptère se s i tuen t  au sommet 

de t i g e s  herbacées à 80 cm au-dessus du so l .  Au lever  du s o l e i l ,  une augmentation ra- 

pide de l a  température survient  au voisinage du so l ;  ces Asi l ides  qu i t t en t  a l o r s  l e u r  

support e t  descendent sur une végétation plus  basse (20 cm) . Au mil ieu de l a  journée, 

une p a r t i e  de l a  population regagne l ' ex t rémi té  des t i g e s  pow f u i r  l 'augmentation de 

température de l a  s t r a t e  herbacée in fé r ieure .  Dans l 'après-midi ,  quand l a  température 

décroî t ,  l e s  Stenopogon abandonnent l e u r  perchoir e t  émigrent au  voisinage du so l .  

I l s  grimperont à nouveau e t  définitivement un peu avant l e  coucher du s o l e i l ,  quand 

se produira l e  phénomène d ' inversion thermique. Cette r épa r t i t i on  ve r t i c a l e  en fonc- 

t i o n  de l a  température, s ignalée pour l a  première f o i s  chez l e s  Asi l ides ,  e s t  fré- 

quente chez l e s  animaux des régions désert iques.  De nombreux Insectes,  en pa r t i cu l i e r  

des Acridiens migrateurs, peuvent a i n s i  se  sous t ra i re  à un rayonnement so l a i r e  in- 

tense.  

J1 a i  pu mettre en évidence (MUSSO, 1972 b) , pour Andrenosom bayardi, un cas 

semblable d 'adaptation éthologique aux var ia t ions  de température e t  de lumière. Ces 

Asi l ides  effectuent ,  au  cours des journées chaudes e t  enso le i l l ées  des mois d 'é té ,  

des déplacements autour des t roncs  en fonction de l a  température e t  de l a  luminosité. 

Les observations ont é t é  f a i t e s  au mois de j u i l l e t  ( 7  j u i l l e t  1969) dans l e  

biotope précédemment déc r i t  (vallon de Saint-Joseph : chaîne de 1 ' ~ t o i l e ) .  L'arbre 

aba t tu  sur l e  s o l  e s t  o r ien té  approximativement nord-sud. 

1 - MIGRATIONS DES ASILIDES SUR LES TRONCS AUX DIFFERENTES HEURES DE LA JOURNEE 

(Fig.  43 à 47) 

A -  6 h e u r e s  ( ~ i ~ .  43, 1 )  

Comme j e  1 ' a i  indiqué précédemment (p.  184 ) , vers 6 heures, l e  vallon dans 



6 h 

l a  sur face  du tronc 

16 h 

Figure 43 - Sections transversales d'un tronc d'arbre tombé, montrant les migrations journalières des An- 
&enosorna en fonction de la température et de la luminosité (de 6h à 17h). L'épaisseur des traits, indi- 
quant l'emplacement des Asilides, est proportionnelle au nombre d'individus. 



lequel  se trouve l ' a r b r e  étudié e s t  encore dans l'ombre : 

Température de l ' a i r  : 15OC ( ~ i ~ .  44)  

Température de l a  p a r t i e  supérieure du tronc : 1 5 , 5 ° ~  

Température de l a  p a r t i e  in fé r ieure  du tronc : 1 6 ' ~  

~ygromét r ie  : 96% après une journée enso le i l l ée  (Fig.  45) 

~uminos i té  : 2400 lux.  Le luxmètre e s t  posé sur l e  tronc ou à t e r r e  ( ~ i ~ .  45) 

Pendant l a  nu i t ,  l e s  Andrenosom se t iennent principalement à l a  face in fé -  

r i eu re  du t ronc,  à quelques centimètres du so l .  

Vers 6 heures, tou te  l a  p a r t i e  supérieure du tronc a i n s i  que l e s  côtés  sont 

mouillés par l a  rosée,  l e s  Asi l ides  demeurent accrochés contre l a  paroi  in fé r ieure  sè- 

che, dans l a  zone A (côté  oues t ) .  Immobiles e t  i ne r t e s ,  i l s  se l a i s s e n t  a t t r ape r  sans 

aucune réaction.  

B -  7  h e u r e s  

Température de 1 ' a i r  e t  du tronc uniforme : 16,5O~ 

Hygrométrie : 90% 

Lumière : 3000 lux.  

Les Andrenosomz sont toujours  immobiles. 

C -  8 h e u r e s  ( F i g . 4 3 ,  2)  

Les premiers rayons lumineux viennent e f f l eure r  l a  p a r t i e  supérieure du 

t ronc,  modifiant profondément l e s  condit ions climatiques du milieu. 

La température ambiante s 'é lève à 20'. La température du tronc augmente 

également e t  l ' é c a r t  thermique à l a  surface du bois,  en t re  l e s  deux côtés  du t ronc,  

s ' e s t  accentué : 3 0 ' ~  au s o l e i l ,  25O~ à l'ombre. L ' in tens i té  lumineuse s ' acc ro î t  con- 

sidérablement : 28000 l u x  dans l a  port ion enso le i l l ée ,  perpendiculaire au rayonne- 

ment, 10000 à l a  p a r t i e  supérieure du t ronc,  2700 dans l a  zone d'ombre (A)  occupée 

par l e s  Asi l ides .  

Ces modifications soudaines de l a  température e t  de l a  luminosité provo- 

quent l ' é v e i l  des Andrenosom.  entrée en a c t i v i t é  var ie  cependant en fonction de 

l eu r  r épa r t i t i on  sur l e  côté ouest du t ronc,  l e s  individus s i t ué s  l e  plus haut réa- 

gissant  l e s  premiers. I l s  remuent, s ' a g i t e n t ,  grimpent l e  long de l ' écorce  e t  par- 

viennent rapidement dans l a  zone enso le i l l ée  sur l e  côté opposé ( B ) .  

Il e s t  possible,  dès l ' appa r i t i on  du s o l e i l ,  de déclencher un éve i l  préco- 

ce des individus s i t u é s  à l a  face in fé r ieure  du t ronc.  En dir igeant  l e s  rayons lumi- 

neux, à l ' a i d e  d'un miroir  (Fig.  461, t r o i s  minutes suf f i sen t  pour stimuler ces Dip- 

t è r e s  qui regagnent, comme l e s  au t r e s  e t  malgré une or ien ta t ion  d i f fé ren te  de l a  lu-  
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Figure 44 - Températures enregis t rées  l e  7 j u i l l e t  1969 dans l ' a i r  
e t  en divers  points  de l a  surface du tronc d 'arbre mort : face  su- 
périeure,  régions in fé r ieures  des cô tés  e s t  e t  ouest .  
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Figure 45 - Variat ions journal ières  de l 'hygrométrie e t  de l a  lumi- 
nos i t é  dans l e  biotope é tudié  ( 7  j u i l l e t  1969). 
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région e n s o l e i l l é e  à l a  p a r t i e  supérieure du tronc.  

Figure 46 - Schéma montrant l e  d i ~ p o s i t i f  de st imulat ion 
des As i l ides  à l ' a i d e  d'un miroir .  

D -  9 h e u r e s  ( ~ i ~ .  43, 3 )  

~empéra tu re  ambiante : 26Oc 

Température du t r o n c  : 37OC au s o l e i l ,  3 2 ' ~  à l 'ombre 

~ y g r o m é t r i e  : 50% 

Lumière : 21000 l u x  à l a  p a r t i e  supérieure du t ronc .  

La surface  occupée par  l e s  As i l ides  s ' e s t  agrandie e t  s ' é tend sur  presque 

t o u t  l e  côté  exposé au  s o l e i l .  En e f f e t ,  l e s  condit ions de température favorables qui  

règnent à l a  p a r t i e  supérieure e t  i n f é r i e u r e  du t ronc  ( e n t r e  32O e t  3 7 ' ~ )  f a c i l i t e n t  

une p lus  grande extension des t e r r i t o i r e s  de chasse des Andrenosomz. 

E -  1 1  h e u r e s  ( ~ i g .  43, 4 )  

~empératwle de l ' a i r  : 28Oc 

Hygrométrie : 40% 

~ u m i è r e  : 40000 lux .  

De 9 heures à 1 1  heures, l e s  As i l ides  se  maintiennent tous ,  sans exception, 

dans l a  por t ion  e n s o l e i l l é e ;  cependant, au  cours de l a  matinée, on consta te  un dépla- 

cement de l a  zone p r é f é r e n t i e l l e  vers  l a  région i n f é r i e u r e  du t ronc .  En e f f e t ,  on en- 

r e g i s t r e  progressivement, de 9 heures à 11 heures, une augmentation de l ' i n t e n s i t é  

lumineuse (40000 l u x  sur  l e s  écorces s u p e r f i c i e l l e s )  e t  une f o r t e  é lévat ion  de l a  tem- 

péra ture  à l a  surface  du bo i s  ( 4 6 , 5 O ~ ) .  Quelques Andrenosomz chassent encore en B mais 

l a  p lupar t  viennent se  r é fug ie r  en bas du t ronc ,  dans l a  zone d'ombre où l a  températu- 



r e  e s t  p lus  basse (33'). C'est à c e t  emplacement que s ' e f fec tuen t  dé jà ,  dès 9 heures, 

t o u t e s  l e s  pontes e t  l a  p lupar t  des accouplements. 

F -  1 2  h e u r e s  - 1 4  h e u r e s  ( F i g . b 3 , 5 e t 6 )  

~empéra tu re  de l ' a i r  : 29,5 '~-30'~ 

Hygrométrie : 40% 

~ u m i è r e  : 43000 l u x  

Tous l e s  As i l ides  fu ien t  l e s  régions chaudes du t ronc  où on enreg i s t r e  une 

température de 5 0 ' ~  e t  un rayonnement supérieur à 50000 l u x  pour s ' a b r i t e r  dans l e s  

zones d'ombre des  deux cô tés  du t ronc  qui o f f r e n t  un microclimat p lus  favorable (tem- 

péra ture  e n t r e  33' e t  3 5 ' ~ ) .  Les repas sont moins nombreux que l e  matin e t  l e  s o i r .  

Cet te  ba i s se  de l ' a c t i v i t é  p réda t r i ce  e s t  sans doute en rapport  avec une diminution 

de l a  faune l o c a l e  à c e t t e  heure de l a  journée* mais a u s s i  avec l a  pos i t ion  inhabi- 

t u e l l e  dans l a q u e l l e  se  t rouvent  l e s  prédateurs.  En e f f e t ,  ces  ~ i p t è r e s  chassent en 

général sur  une surface  hor izonta le  e t  s e  t iennent  de préférence à l a  p a r t i e  supé- 

r i e u r e  des t roncs  aba t tus ;  i l s  é v i t e n t  au tan t  que poss ib le  l e  dessous des t roncs  où 

l a  v i s i b i l i t é  e s t  moins bonne e t  l e s  a rb res  morts non déracinés.  

A midi, quand l e  s o l e i l  e s t  à l a  v e r t i c a l e ,  l e s  As i l ides  occupent ind i f fé -  

remment l e s  deux cô tés  i n f é r i e u r s  du t ronc .  Vers 1 4  heures, lorsque l e s  rayons lumi -  

neux a t t e ignen t  l e  côté  ouest du t r o n c ,  l a  p lupar t  d ' e n t r e  eux q u i t t e n t  l e  côté  e s t  

e t  se  posent dans l a  zone d'ombre du côté  e n s o l e i l l é .  Bien que l a  température des zo- 

nes i n f é r i e u r e s  des deux cô tés  du t ronc  s o i t  à peu près  identique vers  14 heures (34'- 

35OC), l e s  As i l ides  ont  tendance à s e  d i r i g e r  vers  l e  côté  l e  p lus  é c l a i r é .  

G -  1 6  h e u r e s  (Fig .  43, 7 )  

Température de l ' a i r  : 3 0 ' ~  

Hygrométrie : 50% 

Lumière : 16060 l u x  

La région du t ronc  dans l'ombre e s t  désertée.  Tous l e s  As i l ides  s e  sont 

d i r i g é s  du côté  ouest e n s o l e i l l é .  Massés in i t ia lement  dans l e  bas du t ronc ,  i l s  n'oc- 

cuperont l a  p a r t i e  supérieure que progressivement, au  fur  e t  à mesure de l a  diminu- 

t i o n  de température. 

f DU MERLE (1971) s igna le  un cas à peu près  semblable pour un BombyZiidae du genre 
Usia."Nous avons observé que l e  nombre des adu l t e s  en t r a i n  de but iner  semble di-  
minuer sensiblement pendant l e  début de l 'après-midi,  ce qui  ind iquera i t  qu'à ce 
moment de l a  journée c e r t a i n s  d ' e n t r e  eux gagnent des zones p lus  ou moins ombra- 
gées e t  s ' y  mettent au repos". 



~empérature  de l ' a i r  : 2g°C 

~ygromét r ie  : 57% 

La température du tronc e t  l a  lumière ayant diminué (33O~ ,  9000 l u x ) ,  l e s  

Andrenosoma s 'o r ien ten t  maintenant face au  s o l e i l .  C'est dans c e t t e  port ion du tronc 

q u ' i l s  chassent jusqulaux a lentours  de 19 heures, malgré l a  d i spa r i t i on  du s o l e i l  

vers 18 heures 30. A p a r t i r  de 18 heures 30, l e u r s  a c t i v i t é s  se  réduisent  e t  i l s  ne 

migrent p lus .  On l e s  retrouvera l e  lendemain matin du même cô té  mais plus bas,  sous 

l e  t ronc ,  ayant f u i  l 'humidité de l a  nu i t  e t  l a  rosée matinale. 

Figure 47 - Schéma montrant, sur  une seule  coupe transver-  
s a l e  de t ronc,  l a  pos i t ion  des Asi l ides  sur l e  t ronc ,  aux 
d i f f é r en t e s  heures de l a  journée. 

2 - CONCLUSION 

La lumière e t  l a  température interviennent donc dans l a  r é p a r t i t i o n  e t  l a  - 

migration des Andrenosom sur l e  t ronc mais ces  deux fac teurs  sont s i  étroitement 

l i é s  q u ' i l  e s t  souvent d i f f i c i l e  de p réc i se r  l ' a c t i o n  de chacun d'eux. 



Les observations précédentes nous ont montré l e  r ô l e  déterminant de l a  lu -  

mière dans l ' e n t r é e  en a c t i v i t é  de ces Diptères : l ' é t a t  de torpeur cesse immédiate- 

ment après l ' a r r i v é e  des premiers rayons de s o l e i l .  Nous avons vu également comment 

l ' incidence des rayons lumineux règ le  l e s  migrations quotidiennes autour du tronc : 

r é p a r t i s  durant l a  matinée sur l e  côté e s t ,  ces Andrenosoma se  poseront sur l a  face 

ouest dès 14 heures, après l e  passage du s o l e i l  au-dessus du tronc . C ' e s t  donc l a  

luminosité, au moment où l a  température e s t  à peu près identique des deux cÔtés,.qui 

détermine l e  passage des Insectes vers l e  côté  enso le i l l é .  

Quelle e s t  l ' a c t i o n  de l a  température ? Le préférendum thermique de ces 

Asil ides var ie  avec l e u r  é t a t  physiologique. Pour l e s  individus à l ' a f f û t  ou en chas- 

se ,  l a  température p r é f é r en t i e l l e  du tronc se  s i t u e  en t re  35 e t  4 6 ' ~  (température de 

l ' a i r  en t re  28 e t  30'). Par contre,  tou tes  l e s  pontes e t  l a  plupart  des accouplements 

s 'ef fectuent  toujours à une température du tronc comprise en t re  33 e t  35 '~ .  Les fe-  

melles pondent toujours à l'ombre e t  déposent l eu r s  oeufs dans l e s  anfractuosi tés  e t  

l e s  f i s sures  du tronc ou en bordure de cel les-c i .  

Quand l e s  condit ions de température e t  de luminosité l e  permettent, l e s  An- 

drenosom se  maintiennent à l a  face supérieure des t roncs .  Mais, a u  moment du maximum 

thermique (50') e t  pendant l e  maximum de lumière ( i n t e n s i t é  supérieure à 50000 l u x ) ,  

ces Diptères fu ien t  l a  t r è s  f o r t e  chaleur e t ,  quel les  que soient  l eu r s  a c t i v i t é s ,  ga- 

gnent l e s  zones d'ombre o f f ran t  des conditions de v i e  plds  favorables. 

L'entomophagie é tan t  de règ le  chez l e s  Asil ides,  il apparaî t  incontestable 

que ces Diptères jouent un r ô l e  d'une ce r ta ine  importance dans l ' é q u i l i b r e  des popu- 

l a t i o n s  d ' Insectes .  J ' a i  donc essayé d 'é tudier  plus en d é t a i l  l a  l oca l i s a t i on  e t  l a  

r épa r t i t i on  d'un peuplement d lAs i l ides  dans une s t a t i on  a i n s i  que ses  r e l a t i ons  in- 

terspécif iques  e t  ses  act ions  sur l a  faune entomologique locale .  

Cette étude a é t é  r é a l i s é e  dans l a  va l lée  du Caramy (a f f luen t  de 1 '1ssole) ,  

au l i eu-d i t  "Ferme ~ i m b e r t "  (sud de Tourves : v a r ) .  L ' i n t é r ê t  présenté par c e  biotope 

e s t  l i é  principalement à sa r ichesse  spécifique en Asi l ides  : 18 genres r é p a r t i s  en 

25 espèces ( ~ i g .  48) sur un t o t a l  de 514 imagos capturés.  

Les recherches ont é t é  effectuées en 1975 e t  1976, du 29 a v r i l  au  20 sep- 

tembre 1975 pour l e s  Asil ides adul tes  (durée qui recouvre l'ensemble des périodes de 

vol des espèces de c e t t e  s t a t i o n ) ,  du mois d ' a v r i l  1975 au mois d ' a v r i l  1976 pour 1 '6-  

tude des l a rve s .  



Des données r e c u e i l l i e s  dans d ' a u t r e s  s t a t i o n s  complètent c e t t e  é tude.  

1 - DESCRIPTION DE LA STATION 

A -  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x  

La f o r t e  concent ra t ion  en A s i l i d e s  dans c e t t e  s t a t i o n  dépend d'une p a r t  de 

l a  topographie généra le  du mi l i eu  qu i  c r é e  des  cond i t i ons  c l imat iques  t r è s  favorables  

e t  d ' a u t r e  p a r t  de f a c t e u r s  édaphiques p a r t i c u l i e r s .  - 

- Topographie généra le  : 

La s t a t i o n  e s t  r ep ré sen tée  par  un champ abandonné occupé par  une pelouse 

(250 m de  long,  50 m de  l a r g e  v e r s  l e  mi l i eu  du champ) de t y p e  mésophile (zone infé-  

r i e u r e  de 1 ' é tage  supraméditerranéen) ,  envahie par  une végétat ion cons t i t uée  p r i n c i -  

palement de  Brachypodiwn phoenicoides, Psoralea bitwninosa, Pteris aquilina. 

Placée  en bordure du Caramy, c e t t e  pelouse e s t  l i m i t é e ,  a u  sud, par  une ri- 

p i s i l v e  abondante (Populus alba, P. nigra, Quercus pubescens), au  nord, par  une ch$- 

n a i e  v e r t e  t ou f fue  accrochée aux pentes  abruptes  d'une f a l a i s e  (170 m de dén ive l l a t i on  

e n t r e  l e  r u i s s e a u  e t  l a  c r ê t e ) .  

- Conditions c l ima t iques  : 

1 /  ~ u m i d i t é  : l a  proximité  du Caramy f a v o r i s e  l e  développement d'une p r a i r i e  humide 

e t  c r é e  des cond i t i ons  favorables  à l ' i n s t a l l a t i o n  de c e r t a i n e s  espèces hygrophiles  

comme PhiZonicus albiceps, Antipalus mripes,  Machimus rusticus, Laphria ephippiwn. 

2/ Ensolei l lement  e t  vent : s i t u é e  sur  url a d r e t  e t  entourée de c o l l i n e s  e t  d ' ab rup t s  

rocheux, c e t t e  p r a i r i e  r e ç o i t  un ensole i l lement  maximum e t  s e  t rouve  à l ' a b r i  des  

vents  v i o l e n t s  (vent  d '  e s t ,  m i s t r a l ) .  

- Nature du s o l  : 

Le s u b s t r a t  géologique e s t  formé par  l e s  dolomies g r i s e s  du Kiméridgien ( ju -  

r a s s ique  s u p é r i e u r ) .  Le s o l  e s t  c o n s t i t u é  par  l e s  a l l u v i o n s  du  Caramy e t  l e s  co l lu -  

vions;  il e s t  de n a t u r e  sablonneuse, de c e  f a i t ,  l a  p lupa r t  des  espèces s abu l i co l e s  

r ég iona le s  y se ron t  r ep ré sen tées  : Pamponerus germnicus, Philonicus albiceps, Anti- 

palus mripes,  Stenopogon junceus, &chimus lacinulatus, Lusiopogon sp. 



Figure 48 - Abondances e t  pér iodes  de vol  des  AsiZidae de  l a  s t a t i o n  du Caramy. 

B -  P h y s i o n o m i e  d é t a i l l é e  d e s  p r i n c i p a i i x  

b i O t O p e s (F ig .  49 e t  50) 

Espèces 

Iasiopogon sp . 
EutoZmus kiesenwetteri 
Dioctria rufipes 
Machimus ZacinuZatus 
Parnponerus germnicus 
Dioctria hyazipennis 
Choerades fuZiginosa 
Lap hria ep hippium 
Dioctria wiedemznni 
AntipaZus varipes 
Antiphrisson t r i far ius  
fleoitamus cyanmus 
Dioctria claripennis 
Machimus setibarbus 
Machimus rusticus 
Stenopogon sabaudus 
HO Zopogon venustus 
Dysmchus sp. 
Heteropogon mnicatus 
Pogono soma mzroccanum 
Stenopogon junceus 
Pycnopogon fascicuZatus 
m i t r i p t u s  setosuZus 
PhiZonicus albiceps 
EutoZmus rufibarbis 

Tota l  des  espèces : 25 

Le champ e s t  séparé ,  en deux p a r t i e s  i néga le s ,  par  une h a i e  qui  s ' é l è v e  à 

Périodes de vol  

proximité de l a  ferme (ferme ~ h b e r t ) .  Ce t t e  ha i e ,  dense, haute  e t  l a r g e ,  c o n s t i t u é e  

de Joncs, de F r h e s  e t  de Ronces, forme une b a r r i è r e  presque impénétrable.  
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P l u s i e u r s  zones peuvent y ê t r e  d i s t i nguées  : 

1/ La ga r r igue  à AphyZZanthes mnspelliensis,  PsoraZea bitunrinosa, HeZychryswn stoe- 

chas, en bordure de l a  chênaie  v e r t e  (zone 1). 
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El le  e s t  s i tuée  en t re  l a  chênaie ver te  e t  l e  chemin; plus ou moins é l a rg i e  

à l ' e s t  où e l l e  présente une f o r t e  pente ( 3 0 % ) ~  e l l e  se  r é t r é c i t  en di rect ion de l a  

ferme où e l l e  forme une bande é t r o i t e  de un à deux mètres de l a rge .  Le s o l  ca i l lou-  

teux e s t  recouvert d'une t e r r e  f i n e  dolomitique. La végétation a t t e i n t  50 cm de haut 

e t  son recouvrement e s t  compris en t re  70 e t  80%. 

Le chemin empierré qui longe l a  haie  e s t  dépourvu de végétation, sauf en 

bordure où l e s  herbes a t te ignent  20 à 30 centimètres de haut. 

2/ Les t e r r a s se s  supérieures du champ, t e t  t (zone 2 ) .  
2 3 

Situées en contre-bas du chemin e t  au t r e fo i s  cul t ivées ,  e l l e s  sont envahies 

aujourd'hui par une végétation dense à Brachypodiwn phoenicoides. 

La couverture végétale a t t e i n t  95%, l a  hauteur des herbes : 50 à 60 cm. 

3/ Le champ proprement d i t .  

Constitué par l a  première t e r r a s s e  ( t  ), à deux ou t r o i s  mètres au-dessus 
1 

du lit du Caramy, l e  so l  e s t  composé par l e s  a l luvions  du Caramy e t  l e s  colluvions 

venues des pentes abruptes entourant l a  p r a i r i e .  Plus ieurs  parcel les  d i s t i n c t e s  par 

l eur  physionomie végétale sont mises en évidence : 

- pelouse dense à Agropyrwn campestre e t  Woachypodiwn phoenicoides (zone 3 )  : e l l e  

occupe l a  moitié environ du champ; couverture végétale : 90 à 95%, hauteur : 50 à 

60 cm. 

- pelouse plus c l a i r e  à A. campestre, PsoraZea bitunrinosa, B. phoenicoides (zone 4 )  : 
s i tuée  en bordure du mur de soutènement de l a  deuxième t e r r a s se ,  l a  couverture végé- 

t a l e  e s t  de 6 0 % ~  l a  hauteur des herbes se  s i t u e  en t re  30 e t  40 cm. 

- extrémité du champ, côté e s t  (zone 5)  : l e  s o l  e s t  composé de sable t r è s  f i n .  Le 

recouvrement e t  l a  hauteur de l a  végétation a t te ignent  20% e t  10 cm sur l e  chemin sa- 

bleux pénétrant dans l a  p r a i r i e ,  50% e t  20 cm dans l a  pelouse voisine à Brachypodiwn 

phoenicoides. Cette zone, t r è s  enso le i l l ée  ( e l l e  bénéficie d'une importante trouée de 

l a  r i p i s i l v e ) ,  qui correspond à l ' e n t r é e  du champ, e s t  part iel lement dégradée par l e  

passage de pêcheurs, de promeneurs e t  même de véhicules. 

- bordure de l a  r i p i s i l  

succ es  sivement par une 

cuZaris ( 10 à 1 5 cm de 

.ve (zone 6)  : au-delà de l a  zone 5, l a  r i p i s i l v e  e s t  bordée 

pelouse composée de plantes  basses e t  serrées ,  Medicago orbi- 

haut, recouvrement vois in  de 95%; zone 6 a ) ,  e t  par une au t r e  

formation végétale, ca rac té r i s t ique  des milieux humides, l a  p té r ida ie  (zone 6 b ) .  

Cette végétation, composée principalement de Fougères : Pteris aquiZina (recouvre- 

ment 1 0 0 % ~  hauteur : 70 à 80 cm), se  développe jusqu'au niveau de l a  haie  e t  s 'é tend 

en bordure de l a  r i p i s i l v e  jusqu'à l ' ex t rémi té  du deuxième champ (zone 6 c ) .  Le so l ,  



Figure 49 - 1 : c a r t e  de l a  végétat ion de l a  s t a t i o n  du Caramy (ferme Rimbert) 
2 : l i m i t e s  des principaux biotopes prospectés ( c f .  t e x t e )  

légendes ci-contre  - _t 





consti tué par l e s  apports du Caramy, e s t  de nature plus a rg i leuse .  

b )  Champ s i t u é  en amont de l a  ha ie  (côté  ouest )  : 

Il e s t  occupé par deux types de végétation : 

1 / La p té r ida ie  (zone 6 c ) . 
2/ La pelouse à Brachypodiwn phoenicoides (zones 7 e t  8 )  : au-delà de l a  haie,  l a  

hauteur des herbes a t t e i n t  90 cm, l e  recouvrement 100% (zone 7 ) .  Cette densi té  végé- 

t a l e  diminue vers l ' ex t rémi té  du champ (couverture : 90 à 95%; hauteur : 50 à 60 cm; 

zone 8 ) .  

2 - ETUDE DES ADULTES 

A -  R é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  

L'examen de l a  c a r t e  de r épa r t i t i on  spa t i a l e  des 514 individus capturés 

( ~ i ~ .  51, 1 )  appelle l e s  remarques suivantes : 

- l e s  Asi l ides  s e  concentrent de façon p ré f é r en t i e l l e  sur l a  première t e r r a s se ,  vers 

l e  milieu du premier champ (zones 3 e t  4, Fig. 49) ;  

- l ' e n t r é e  de l a  p r a i r i e  (côté  e s t ,  zone 5) p rése r~ te  un au t r e  groupement mais de moin- 

dre importance; 

- de nombreux individus s e  rencontrent également l e  long du chemin e t  de l a  ha i e  (près  

de l a  ferme) a i n s i  que dans l a  p a r t i e  extrême du deuxième champ ( p a r t i e  ouest de l a  

première t e r r a s s e ) .  

- cer ta ines  zones de l a  p r a i r i e  sont peu fréquentées ou totalement déser tées  (zone 7 ) .  

Plusieurs facteurs  interdépendants semblent à l ' o r i g ine  de c e t t e  r épa r t i t i on .  

a )  St ructure  du s o l  : 

La couche de sable,  qui in te rv ien t  pour une gragde par t  dans l a  cons t i tu t ion  

du so l ,  e s t  plus ou moins abondante selon l e s  biotopes. Ainsi,  l e  so l  e s t  composé de 

sable pur à l ' e n t r é e  du champ a lo r s  q u ' i l  e s t  de nature argi leuse  l e  long de l a  r i p i -  

s i l ve .  

b )  L'exposition : 

La p r a i r i e ,  s i t uée  sur un adre t ,  e s t  exposée approximativement est-ouest 

dans son grand axe.  intensité lumineuse subi t  des var ia t ions  importantes selon l e s  

diverses pa r t i e s  du champ : 

- l a  r i p i s i l v e  en bordure du Caramy forme par endroi ts  un écran e f f icace  provoquant, 



dans l a  p a r t i e  a t t e n a n t e  du champ, une zone d'ombre qu i  p e r s i s t e  p l u s i e u r s  heures a u  

cours  de l a  matinée. 

- l ' e n t r é e  de l a  p r a i r i e  b é n é f i c i e ,  comme j e  l ' a i  s igna lé ,  d'un f o r t  ensole i l lement .  

- l a  t e r r a s s e  i n f é r i e u r e ,  e t  pr incipalement  l a  zone longeant  l e  mur de  sépa ra t ion  des 

deux t e r r a s s e s ,  a i n s i  que l e s  deux t e r r a s s e s  supér ieures  présenten t  des  condi t ions  

opt imales  d ' ensole i l lement .  

c )  La végé ta t ion  : 

Il semble que ce  f a c t e u r  s o i t  déterminant.  En e f f e t ,  l a  superpos i t ion  de l a  

c a r t e  de r é p a r t i t i o n  des A s i l i d e s  avec c e l l e  de l a  végé ta t ion  (F ig .  51 e t  49 ) amène à 

cons t a t e r  que c e s  D ip tè re s  sont  l o c a l i s é s  de préférence s o i t  dans l e s  zones dénudées 

à végéta t ion  c la i r semée  e t  recouvrement i n f é r i e u r  à 25% (chemin conduisant à l a  m a i -  

son, e n t r é e  du champ), s o i t  dans l e s  p a r t i e s  de l a  p r a i r i e  où l e  couvert  végé ta l  e s t  

l e  p l u s  f a i b l e  (60% envi ron) .  

En ce  qu i  concerne l e  f a c t e u r  végé ta t ion ,  p l u s i e u r s  éléments doivent  ê t r e  

p r i s  en cons idé ra t ion  : 

- s t r u c t u r e  de l a  végé ta t ion .  

Nous avons vu, dans l e  c h a p i t r e  II, l ' impor tance  de  l a  s t r u c t u r e  de l a  végé- 

t a t i o n  dans l e  comportement prédateur  des  As i l i des .  Le t a b l e a u  ci-dessous, donnant l a  

r é p a r t i t i o n  des espèces dans l e s  t r o i s  s t r a t e s  de  végéta t ion ,  permet de c o n s t a t e r  l a  

r i c h e s s e  spéc i f ique  des  s t r a t e s  i n f é r i e u r e s  par  r appor t  aux formations a rbus t ives  e t  

a rborescentes .  Dans l a  s t a t i o n  du Caramy, s e u l  EutoZms kiesenwetteri e s t  v é r i t a b l e -  

ment a r b o r i c o l e  e t  encore ne f r équen te - t - i l  que l e s  ex t rémi tés  mortes des  rameaux e t  

des  branches. 

Tableau 25 

Habi ta t  

S t r a t e  a rborescente  

S t r a t e  a r b u s t i v e  

S t r a t e  herbacée e t  s o l  

- Densi té  e t  recouvrement de  l a  végé ta t ion .  

.. 
Nombre d 'espèces  

1 

4 
20 

Ces deux no t ions  importantes  qu i  dépendent de l a  na tu re  du végéta l  sont  

souvent d i f f i c i l e s  à d i s s o c i e r .  



Dans l e  cas d ' Insectes  capturant l e u r s  proies  au vol comme l e s  Asil ides,  il 

importe de t e n i r  compte du volume végétal  qui s'oppose à l eu r s  a c t i v i t é s  t e r r i t o r i a -  

l e s  e t  à l eu r s  déplacements. S i  l e s  végétaux forment un réseau s e r r é  e t  inextr icable  

de branches, de t i g e s  e t  de f e u i l l e s ,  i l s  const i tueront  un habi ta t  dans lequel  t r è s  

peu d'espèces, même l e s  p lus  p e t i t e s ,  pourront évoluer. 

Ainsi,  dans l a  p té r ida ie  où l a  densi té  végétale e s t  moyenne mais l a  couver- 

t u r e  maximale ( 1 0 0 % ) ~  l e s  frondes de Fougères (P t e r i s  aquiZina ) consti tuent  un obsta- 

c l e  pour l e s  individus de grande t a i l l e .  Par contre,  dans l a  pelouse à Brachgpodiwn 

phoenicoides où l a  densi té  e s t  beaucoup plus élevée e t  l e  recouvrement presque auss i  

important (90 à 1 0 0 % ) ~  l e s  chaumes de Graminées qui composent l ' e s s e n t i e l  de c e t t e  

associat ion forment un réseau végétal  suffisamment lâche pour permettre l a  pénétra- 

t ion  de tou tes  l e s  espèces. 

- Hauteur de l a  végétation. 

Ce facteur  e s t  à considérer en p a r t i c u l i e r  dans l e  cas d'une pelouse dont 

l a  dens i t e  e t  l e  recouvrement sont t r è s  élevgs. Lorsque l a  végétation e s t  r a s e  ou in- 

fé r i eure  à 10 ou 20 cm de hauteur, l e s  Asi l ides  sont nombreux e t  même l e s  individus 

vivant sur l e  so l  peuvent y évoluer. 

Dans l e s  zones où le:; i?t?rles sont hautes de 90 cm à 1 mètre, avec une den- 

s i t é  e t  un recouvrement maximums, toutes  l e s  espèces du so l  d ispara issent  e t  même l e s  

espèces str ictement adaptées aux formations herbacées s e  r a r é f i en t  ou disparaissent .  

Compte tenu des d ivers  fac teurs  envisagés, il e s t  possible,  dans une cer- 

t a i ne  qiesure, d'expliquer l a  r épa r t i t i on  des Asi l ides  dans l a  s t a t i on  considérée e t  

de dé f i n i r  l e u r s  hab i ta t s  p ré fé ren t ie l s  ( ~ i g .  51 ) . 
Deux types principaux d 'hab i ta t s  peuvent ê t r e  dé f in i s  : 

- Habitats dont l a  couverture végétale e s t  in fé r ieure  à 80% 
- Habitats dont l a  couverture végétale e s t  supérieure à 80% 

1 /  Habitats dont l e  recouvrement végétal  e s t  in fé r ieur  à 80% (zones 1 - 4 - 5 ) .  

Zone 1 (recouvrement : 75 à 8 0 % ~  hauteur des herbes : 50 cm) : 

Cet espace de f a i b l e  superf ic ie ,  s i t u é  en t re  l e  chemin e t  l a  chênaie verte,  

semble peu fréquenté par l e s  Asi l ides ;  en e f f e t ,  12 individus seulement dont 6 Steno- 

pogon y ont é t é  capturés. La f o r t e  pente (30%) e s t  peut-être à l ' o r i g i n e  de ce taux 

de population peu élevé. Cependant, plus à l ' oue s t ,  l a  chênaie longe l e  chemin e t  ce t -  

t e  zone é t r o i t e ,  bien exposée e t  abr i t ée ,  couverte d'une végétation rase ,  e s t  l e  do- 

maine de tou tes  l e s  espèces qui se  posent à t e r r e  : Laswpogon sp., l&chimus lacinu- 
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latus, Stenopogon sabaudus, S. jwzceus, Antiphrisson t r i f a r i u s  (capturée en un seul  

exemplaire, c e t t e  dernière  espèce e s t  "caractérist ique1'  des s en t i e r s  e t  des chemins 

cai l louteux)  . 
Trois au t res  espèces, Ep i t r ip tus  setosuZus, Machimus r u s t i c u s  e t  M. s e t i -  

barbus, n'occupent que part iel lement c e t t e  synusie e t  ne se  rencontrent qu'en bor- 

dure du chemin, sur l e s  herbes. 

Zone 4 (recouvrement : 6 0 % ~  hauteur de l a  végétat ion : 30 à 40 cm) : 

Le réseau assez lâche cons t i tué  par l a  végétation permet à tou tes  l e s  espè- 

ces, y compris l e s  p lus  grosses,  d'évoluer avec f a c i l i t é .  On y observe une f o r t e  con- 

centra t ion de Machimus r u s t i c u s  e t  dlAntipaZus varipes,  espèces vivant parmi l e s  her- 

bes, mais au s s i  de Stenopogon sabaudus e t  de S. junceus, espèces qui s e  posent à t e r r e .  

Zone 5 (recouvrement : 20 à 6 0 % ~  hauteur de l a  végétat ion : 10 à 20 cm) : 

Cette zone de passage e s t  const i tuée  par une pelouse c l a i r e  e t  r ase ,  avec 

de nombreuses pa rce l l es  sans végétat ion.  Toutes l e s  espèces qui  s e  posent à t e r r e  e t  

qui ont é t é  signalées précédemment occupent à nouveau c e t  hab i t a t ,  y compris Philo- 

n icus  albiceps* e t  Eutolinus kiesenwetteri ;  dans l e  cas de c e t t e  dernière  espèce, ce 

sont l e s  femelles seules qui  fréquentent c e t t e  étendue à l a  recherche d'un l i e u  de 

ponte ( t i g e s  de Graminées). 

2/ Habitats dont l e  recouvrement végétal  e s t  supérieur à 80%. 

Zones 2, 3, 8 : 

La couverture végétale augmente (90 à 95%) a i n s i  que l a  hauteur des herbes 

(50 à 60 cm). Les grosses espèces se  r a r é f i e n t ,  en p a r t i c u l i e r  &chimus ru s t i cu s .  Les 

p e t i t e s  espèces, ca rac té r i s t iques  de l a  végétation herbacée, apparaissent ,  notam- 

ment l e s  Dioctr'ia, Heteropogon mnicatus ,  Ep i tmptus  setosulus.  

Zone 6 : bordure de l a  r i p i s i l v e .  

6 a (recouvrement : 95%, hauteur de l a  végétat ion : 10 à 15 cm) : 

2 
Bien que l a  hauteur du t a p i s  herbacé s o i t  f a i b l e ,  c e t  espace (50 m envi- 

r on ) ,  en bordure de l a  r i p i s i l v e ,  e s t  déser té  par l e s  Asi l ides ;  t r o p  humide e t  ombra- 

gé, il n ' e s t  fréquenté que par quelques Dioctr ia .  

6 b e t  c : l a  p t é r i da i e  (recouvrement : 1 0 0 % ~  hauteur de l a  végétat ion : 70 à 80 cm) 

La f igure  51 (51, 3)  montre que seules  l e s  Dioctr ia  fréquentent de 

R Cette espèce n ' a  é t é  capturée qu'en t r o i s  exemplaires, son biotope de p réd i lec t ion  
e s t  const i tué  par l e s  berges sableuses humides du Caramy, 1 km en aval  de c e t t e  s t a -  
t i o n .  



façon cons tan te  c e t t e  formation végéta le .  De p e t i t e  t a i l l e ,  e l l e s  pénè t ren t  avec fa- 

c i l i t é  e n t r e  l e s  t i g e s  e t  l e s  f rondes des  Fougères; chassant  en vol ,  e l l e s  capturent  

l e s  p e t i t s  I n s e c t e s  posés s u r  l a  végé ta t ion .  Exceptionnellement,  un exemplaire de La-  * phria ephippiwn a é t é  également cap tu ré  s u r  l e s  f iondes  de ces  Fougères . 
Zone 7 : 

Au-delà de l a  h a i e ,  l a  hauteur  des  herbes (90 cm) a i n s i  que l e u r  d e n s i t é  e t  

l e u r  recouvrement (100%) rendent  c e t t e  zone peu a c c e s s i b l e  aux A s i l i d e s .  Les c a r t e s  de 

r é p a r t i t i o n  ind iquent  en e f f e t  une d é s e r t i o n  presque complèté par  t o u t e s  l e s  espè- 

c e s  de l a  s t a t i o n .  

- Formations a r b u s t i v e s  e t  a rborescentes .  

Ces formations rassemblées l e  long  de l a  chênaie ,  de l a  ripisilbe e t  de l a  

h a i e  ne sont  peuplées  que pa r  l e s  espèces u t i l i s a n t  un perchoi r  pour g u e t t e r  l e u r s  

p ro i e s .  A ins i ,  Choemdes fuZiginosa e t  HoZopogon venustus s e  posent su r  l e s  a rbus t e s  

de d i f f é r e n t e s  essences,  l e  premier s u r  les f e u i l l e s  basses ,  l e  second à l ' e x t r é m i t é  

des  rameaux secs .  Pycnopogon fascicuZatus s e  t i e n t  à l ' a f fût  su r  l e s  t i g e s  sèches de 

Genêts, quant à EutoZmus kiesenwetteri, il recherche l e s  branches mortes l e s  p l u s  

é levées  des  a r b r e s  e t  a r b u s t e s .  

Pogonosom mroccanwn a é t é  également capturé  s u r  l e s  branches basses  de 

Pin s y l v e s t r e  mais c e t t e  espèce,  t ou jou r s  en déplacement, n ' e s t  pas représentée  de 

façon permanente dans c e t t e  l o c a l i t é .  

Nous avons vu cornent ,  en fonc t ion  de f a c t e u r s  édaphiques p a r t i c u l i e r s  e t  

de cond i t i ons  c l ima t iques  favorables ,  pouvai t  s e  produi re ,  dans un biotope donn6, un 

rassemblement important d l A s i l i d e s .  Nous avons mis également en évidence comment l a  

végé ta t ion ,  par  son hé t é rogéné i t é ,  s a  s t r u c t u r e ,  sa d e n s i t é ,  son recouvrement e t  s a  

hauteur ,  pouvai t  i n t e r v e n i r  su r  l a  r é p a r t i t i o n  de ces  Dip tères  dans l e u r  h a b i t a t  pré- 

f é r e n t i e l .  Un po in t  important r e s t e  à cons idérer ,  c e l u i  de  l a  coexis tence  de ces  d i -  

verses  populat ions.  

B -  C o m p é t i t i o n  

Deux espèces ayant  exactement l e s  mêmes besoins  ne peuvent c o e x i s t e r  dans 

l e  même b io tope ,  l ' u n e  d ' e n t r e  e l l e s  f i n i s s a n t  invariablement par  ê t r e  él iminée au  

p r o f i t  de l ' a u t r e .  C e t t e  r è g l e  généra le ,  connue sous l e  nom de p r i n c i p e  de l ' e x c l u -  

s ion  compéti t ive ou p r i n c i p e  de GAUSE, semble a u s s i  va l ab le  pour l e s  As i l i des .  

A Cet t e  kphri inae v i t  habi tuel lement  s u r  l e s  t r o n c s  de Peup l i e r s  morts d i spe r sé s  
çà e t  l à  en a v a l  e t  en amont de l a  s t a t i o n .  



a )  S t a t i o n  du Caramy : 

Les 25 espèces dénombrées dans c e t t e  l o c a l i t é  s e  r é p a r t i s s e n t ,  comme j e  

l ' a i  indiqué précédemment, dans t r o i s  mi l ieux  c a r a c t é r i s t i q u e s  : l e s  espaces à f a i -  

b l e  végé ta t ion ,  l a  s t r a t e  herbacée, l a  s t r a t e  a rbus t ive  ou a rborescente  (F ig .  52) .  

J e  me propose d'examiner comment l e s  d i f f é r e n t e s  communautés d l A s i l i d e s  observées 

peuvent c o e x i s t e r ,  dans chacun de  c e s  h a b i t a t s ,  sans e n t r e r  en compéti t ion.  

1 /  Espaces à végéta t ion  f a i b l e  ou n u l l e  : e n t r é e  du champ, chemin empierré (zones 5 

e t  1 ,  Fig.  49).  

Neuf espèces composent c e t t e  synusie  : bswpogon sp., Machims lacinulatus, 

Stenopogon sabaudus, m i t r i p t u s  setosulus, S. junceus, Antiphrisson t r i far ius ,  Philo- 

nicus albiceps, E. kiesenwetteri, M.  setibarbus. 

Parmi c e s  espèces,  s eu le s  l e s  qua t r e  premières abondent e t  sont  suscep t ib l e s  

d ' e n t r e r  en compéti t ion : 

- Lzsiopogon sp. e s t  une espèce verna le  appa ra i s san t  l a  première dans l a  s t a t i o n  ( c f .  

F i g .  48 ) ;  s e s  pér iodes  de v o l  s ' é t a l e n t  du 29 avri l  au  5 ju in  avec une abondance maxi- 

male a u  cours  de l a  première quinzaine de mai. 

- Machimus Zacinulatus s 'observe  du 13 mai a u  19 ju in  avec un optimum a u  début de ju in .  

- Pour Stenopogon sabaudus, l e s  pér iodes  d e  vol  s ' é tendent  du 5 j u i n  a u  22 j u i l l e t  mais 

c e t t e  espèce e s t  s u r t o u t  abondante pendant l a  seconde quinzaine de  j u i n  e t  l a  première 

de j u i l l e t .  

- m i t r i p t u s  setosulus a p p a r a î t  vers  l a  m i - j u i l l e t  e t  vo le  encore en septembre, l a  pé- 

r i ode  l a  p l u s  favorable  correspondant à l a  deuxième quinzaine d ' aoû t .  

Ce décalage dans l e  temps permet donc à l u i  s e u l  d ' é v i t e r  une compétit ion 

e n t r e  c e s  qua t r e  espèces.  

Pour l e s  a u t r e s  espèces dont l a  cap tu re  e s t  r a r e  ou a c c i d e n t e l l e ,  l e u r  pré- 

sence dans c e t  h a b i t a t  e s t  vraisemblablement sous l a  dépendance de f a c t e u r s  a u t r e s  

que des  besoins a l imen ta i r e s  ( c a s  des  femelles  dlE. kiesenwetteri, par  exemple, qu i  

pondent sur  l e s  he rbes ) .  

2 /  S t r a t e  herbacée. 

- P t é r i d a i e  (zones 6 b e t  c ) .  

Mise à p a r t  l a  cap tu re  d'une Lzphriu eplzippiwn, d'un Pamponerus germznkus 

e t  de deux Choerades fuliginosa, c e t t e  formation végé ta l e  e s t  l e  domaine presque ex- 

c l u s i f  des  Dwc-tria (espèces de  p e t i t e  t a i l l e )  : Dioetria rufZpes (12-15 m m ) ,  D.  clu- 

ripennis (9-11 mm), D. hyalipennis (9-1 1 mm), D .  wiedemznni (8-9 mm) .  ~ i e n  que l e s  re -  



Figure 52 - Coupe schématique de l a  s t a t ion  du Caramy (ferme Rimbert) montrant l e s  hab i t a t s  p ré fé ren t i e l s  des AsiZidae. 
Espèces posées sur l e  s o l  : 
1 : Lasiopogon sp. 2 : Machimus lacinulatus 3 : Stenopogon sabaudus 
4 : S. jmceus 5 : Antiphrisson t r i f a r i u s  6 : Philonieus albiceps 
Espèces posées sur l a  végétation herbacée : 

7 : Epitriptus setosulus 8 : &chimus rust icus  9 : Antipazus varipes 10 : Dioctria ruf ipes  
1 1  : D. claripennis 32 : D. hyalipennis 13 : D. wiedemnni 14  : Heteropogon mnicatus 
15 : Pamponerus germanieus 16 : Neoitamus cyanurus 17 : Dysmachus sp. 
18 : Machimus setibarbus 19 : Eutolmus rufibarbis 20 : Laphria ephippiun 
Espèces posées sur  l a  végétation arbustive e t  arborescente : 

21 : Choerades fuliginosa 22 : Holopogon venustus 23 : Pycnopogon fascicuZatus 
24 : Pogonosom mroccanm 25 : EutoZmus kiesenwetteri 



levés  de proies  soient  peu nombreux pour estimer l e s  exigences al imentaires de ces 

Asil ides,  il semble que l a  t a i l l e  p lus  importantek de D. rufipes a i n s i  que l a  f a i -  

b l e  densité des populations des t r o i s  au t res  espèces (respectivement 6, 5 e t  9 in- 

dividus) soient  suf f i san tes  pour év i t e r  une compétition al imentaire.  

- Pelouse à Brachypodim (zones 2 ,  3 ,  4, 7,  8) .  

Plusieurs espèces y sont capturées : Heteropogon mnicatus, Stenopogon sa- 

baudus, S. junceus, AntipaZus uaripes, Dysmchus sp., ~utoZmus kiesenwetteri, E. 

rufibarbis, 2iaachimus rusticus, Epitriptus setosuZus, Neoitumus cyanurus, Pamponerus 

germxnicus . 
Quelques remarques peuvent ê t r e  f a i t e s  sur chacun chacune d ' en t re  e l l e s :  

-- cer ta ines  n'ont é t é  capturées qu'exceptionnellement : Dysmachus sp., E. rufibarbis, 

Neoitamus cyanurus ( 1  e t  3 exemplaires). Ces t r o i s  espèces sont peu communes en Pro- 

vence e t  l eu r  r a r e t é  dans c e t t e  s t a t i on  n ' es t  donc pas l e  f a i t  d'une in te rac t ion  défa- 

vorable en t re  l e s  individus. 

-- comme j e  l ' a i  indiqué précédemment, l e s  femelles d'E. kiesenwetteri, en quête d'un 

l i e u  de ponte, se  rencontrent parfois  dans c e t t e  s t r a t e  ma i s , n ' u t i l i s an t  pas ce t  ha- 

b i t a t  comme un t e r r i t o i r e  de chasse, e l l e s  peuvent coexis ter  avec l e s  au t res  espèces. 

-- H. mnicatus, de par  sa  t a i l l e  ( 1  1-17 mm) e t  sa posi t ion à l ' a f f û t  sur l e s  capitu- 

l e s  de Composées, occupe une niche écologique d i f fé ren te  de c e l l e  des espèces de gran- 

de t a i l l e  qui vivent dans l a  s t r a t e  herbacée infér ieure .  Chez ces dernières,  au  nombre 

de cinq, l a  compétition al imentaire e s t  év i tée  par des densi tés  d i f fé ren tes  e t  par un 

décalage des périodes de vol : 

P. germznicus e s t  une espèce r a r e  dans c e t t e  s t a t i on  ( t r o i s  individus seule- 

ment capturés vers l a  f i n  mai). AntipaZus uaripes e s t  surtout  abondant au  cours de l a  

première quinzaine de ju in  a l o r s  que S. sabaudus montre une a c t i v i t é  maximale un peu 

plus t a rd ,  au  cours de l a  seconde quinzaine de juin e t  l a  première de j u i l l e t ,  période 

pendant l aque l le  vole également M. rusticus. Quant à S. jmceus, l e  maximum de capture 

e s t  r é a l i s é  au cours de l a  dernière semaine de j u i l l e t  e t  l a  première d'août. Deux es- 

pèces apparaissent donc en même temps, S. sabaudus e t  M. rusticus, e t  semblent cohabi- 

t e r  sans en t re r  en compétition malgré l eu r  densité élevée (respectivement 120 e t  96 

individus) dans l e  même biotope à l a  même période. 

Une cer ta ine  différence ex i s t e  au  niveau des proies. M. rusticus s 'a t taque 

de préférence aux Coléoptères e t  aux Lépidoptères tandis  que l e s  proies  capturées par 

k J ' a i  indiqué dans l e  chapi t re  II que, d'une manière générale, l a  t a i l l e  des Asi l ides  
é t a i t  en r e l a t i on  avec l a  t a i l l e  des proies .  



S. sabaudus sont  p l u s  v a r i é e s  e t  comprennent en p l u s  des  Dip tères ,  des  Hémiptères e t  

des Hjrménoptères. Mais ces  s e u l e s  cons idé ra t ions  son t - e l l e s  s u f f i s a n t e s  pour j u s t i f i e r  

l a  coexis tence  des  deux popula t ions  ? Il s e r a i t  imprudent de l ' a f f i r m e r  en r a i s o n  du 

p lus  p e t i t  nombre de p r o i e s  r é c o l t é e s  p a r  M. rusticus (19 pour M. rust icus,  69 pour 

S.  sabaudus) . Selon t o u t e  vraisemblance, dl a u t r e s  f ac t eu r s  s ' a jou ten t  aux précédents  

e t  cont r ibuent  à l a  s épa ra t ion  des demi espèces,  en p a r t i c u l i e r  une l o c a l i s a t i o n  d i f -  

f é r e n t e  dans l ' e s p a c e  (M. rusticus e s t  concentré  a u  mi l i eu  du champ, S. sabaudus s ' é -  

t end  s u r  l 'ensemble de l a  p r a i r i e )  a i n s i  que des  d i f f é r ences  éthologiques (M. rusticus 

s e  t i e n t  à l ' a f f û t  l e  l ong  des t i g e s  contrairement  à S. sabaudus qu i  s e  pose s u r  l e  

s o l ) .  

3/ S t r a t e  a r b u s t i v e  e t  a rborescente .  

J 1 a i  d é j à  énuméré l e s  espèces v ivant  dans ce  b io tope  ( c f .  p.207)'. E l l e s  sont  

peu nombreuses e t  r ep ré sen tées  par  un t r è s  p e t i t  nombre d ' ind iv idus .  E l l e s  occupent 

des h a b i t a t s  séparés  ( f e u i l l e s  basses  des  a r b u s t e s ,  rameaux morts, ex t rémi tés  des 

branches)  e t  p ré sen ten t  des  t a i l l e s  d i f f é r e n t e s  e t  a i n s i  n ' u t i l i s e n t  pas l e s  mêmes 

ressources  a l imen ta i r e s .  E l l e s  ne peuvent donc e n t r e r  en compétit ion. 

Un a u t r e  exemple de cohab i t a t i on ,  parmi l e s  popula t ions  d l A s i l i d e s ,  a pu 
* e t r e  observé dans une a u t r e  s t a t i o n .  

b )  Chaîne de l l E t o i l e  : va l lon  de Saint-Joseph. 

C e  b io tope ,  s i t u é  dans l e  fond d'un va l lon ,  e s t  c o n s t i t u é  p a r  une & r i e  de 

champs c u l t i v é s  e t  de pelouses xér iques  abandonnées, séparés  pa r  une végéta t ion  ar- 

bus t ive  d ' o l i v i e r s ,  de Ronces, d'Ajoncs, de Cystes e t  bordés à f l a n c s  de côteaux par  

l a  ga r r igue  à Chêne kermès d'une p a r t  e t  l a  f o r ê t  de Pin d'Alep d ' a u t r e  p a r t .  L e  subs- 

t ra tum e s t  d ' o r i g i n e  dolomitique e t  des  dépôts  de s a b l e  s 'observent  l e  long des che- 

mins, des  s e n t i e r s  e t  dans l a  p l u p a r t  des  pelouses.   alg gré sa f a i b l e  s u p e r f i c i e  (200 m 

de long,  50 m de l a r g e ) ,  l e s  A s i l i d e s  sont  nombreux e t  22 espèces (dont 15 genres)  ont 

é t é  capturées  : Andrenosom atra, A. bayardi, Ant iphisson tri  farius, Dasypogon diude- 

m, Cerdistus erythrurus, Choerades fuliginosa, Dioctria bawnhaueri, D. claripennis, 

D. hyazipennis, D. rufipes,  Dysmchus hamulatus, Epi t r ip tus  incons tans, Euto Zmus kie- 

senwetteri, Heteropogon timondzvidi, Bo Zopogon venustus, H. fwnipennis, Machimus annu- 

Zipe s, P. p i  Zipes, Pamponerus germanicus, Pogonosom maroccanwn, Stenopogon junceus, 

S. sabaudus ( F i g .  53).  

Comme dans l a  s t a t i o n  du Caramy, c e  peuplement d l A s i l i d e s  s e  r é p a r t i t  dans 

des h a b i t a t s  p l u s  r e s t r e i n t s .  Ce sont  : 

- l e s  t r o n c s  d ' a r b r e s  morts 

- l a  s t r a t e  a r b u s t i v e  e t  a rborescente  

- l a  s t r a t e  herbacée 



Figure 53 - Coupe schématique du vallon de Saint-Joseph (chaîne de l l E t o i l e ,  B-du-~h) montrant l e s  hab i t a t s  
p r é f é r en t i e l s  des AsiZidae ( l ' é c h e l l e  n ' e s t  valable  *que pour l a  hauteur de l a  végéta t ion) .  
~ s p è c e s  posées sur  l e  so l  : 
1 : Antiphrisson t r - f far ius  2 : .'.!achirtus p i l ipes  3 : Epitr ip tus  inconstans 
4 : Dasypogon diadema 5 : Sterwpogon sabaudua 6 : S. junceus 
Espèces posées sur l a  végétat ion herbacse : 
7 : Machimus annulipes b : Parponerus gemanicus 9 : Dysmachus hmula tus  

10 : Cerdistus erythrurus 1 1  : Dioctria m f i p e s  12 : D .  bawnhaueri 
13 : 2. cZaripennis 14 : P. hyaZipennis 
Espèces posées sur l e s  t roncs  d 'arbres  ~ o r t s  : 

15 : Ardrenoso,~a czra 16 : A .  Gapardi 17 : Pcgonosoma rnaroccanm 
Espèces posées sur l a  végj ta t ion arbust ive  e t  arborescente : 

l e  : Choerades fuZiainosa 19 : h'olop~pon vanustus 20 : H. fwnipennis 
2 i : Ifeteropcpo~? t<r;cr,ciavicr'i 22 : rSitoZms kiesenwetteri  



- l a  surface du sol  

1/  Les troncs d 'arbres morts (p in  d l ~ l e p ) .  

Les troncs de Pin d'Alep s i t ué s  dans ce biotope hébergent t r o i s  Laphriinae : 

A. atra, A .  bayardi, P. mroccanwn. Posées sur l e s  écorces, e l l e s  occupent tou tes  l e s  

t r o i s  l e  même hab i ta t  mais l e  décalage de l eu r s  périodes de vol respectives diminue ou 

élimine l a  compétition in terspéci f ique.  En e f f e t ,  s i  A .  atra s'observe au début du 

printemps, c ' e s t  avant t ou t  une espèce automnale tandis  qu'A. bayardi abonde de l a  f i n  

du printemps au milieu de l ' é t é .  P. mroccanwn apparaî t  en j u i l l e t  en même temps qu'A. 

bayardi mais de plus  grande t a i l l e  que c e t t e  dernière e t  par a i l l e u r s  s i  r a r e  (un seul  

individu observé) qu'aucune compétition al imentaire vé r i t ab le  ne peut ex i s t e r  en t re  

l e s  espèces. 

2 /  St r a t e  arbustive e t  arborescente. 

Cinq espèces cohabitent dans ce milieu mais plusieurs fac teurs  interviennent 

l eu r  év i t an t  l a  concurrence al imentaire : 

- l e s  t e r r i t o i r e s  de chasse s 'étagent  des rameaux bas (80 cm à 1 m )  jusqu'aux branches 

des arbres  l e s  plus hautes ( 6  à 7 m de haut) .  

- tou tes  l e s  espèces sauf l e s  deux Holopogon sont de t a i l l e s  d i f férentes .  

- une spéc i f i c i t é  t r è s  n e t t e  s 'observe chez cer ta ines  espèces dans l e  choix des proies. 

Ainsi,  E. kiesenwetteri e s t  toujours perché aux extrémités des branches hau- 

t e s  ( 3  à 7 mètres) t and i s  qulH. timondavidi e t  H. venustus occupent un niveau infé- 

r i eu r  (1,50 m à 3 m ) .  Malgré l ' exp lo i t a t ion  d'une zone commune, ces deux dernières es- 

pèces n 'ent rent  pas en compétition car e l l e s  sont de t a i l l e s  d i f fé ren tes  e t  l e s  proies 

capturées ne sont pas l e s  mêmes; H. t imndavidi  se  nour r i t  essentiellement dlHyrnénop- 

t è r e s  (Formicidae e t  ~chewnonidae)  a lo r s  qutH. venustus chasse surtout  de p e t i t s  Ho- 

moptères ( 2  mm). H. fumipennis fréquente l e  même habi ta t  mais sa f a i b l e  densité (deux 

exemplaires) l im i t e  naturellement l a  compét i t ion.~ur  l e s  f e u i l l e s  basses des arbustes  

( en t r e  80 cm e t  1 m )  se  t i e n t  Choerades fuZiginosa dont l e s  proies sont composées, 

pour l a  p lupar t ,  de p e t i t s  Coléoptères. 

3/ Formations herbacées. 

Huit espèces coexistent  parmi l e s  nombreuses Graminées rencontrées dans c e t  

habi ta t .  

La compétition al imentaire e s t  év i t ée  s o i t  par un décalage des périodes de 

vol (Pamponerus germnicus en m a i ,  Machimus annulipes en ju in )  s o i t  par l a  capture de 

proies de t a i l l e s  d i f fé ren tes  (comme on peut l e  consta ter  chez P. germnicus e t  Dioc- 

t r ia  rufipes au mois de mai, chez D. rufipes e t  M. annuzipes en ju in )  s o i t  par des 

densités d i f fé ren tes  ( D .  ruf ipes  e s t  t r è s  abondante, D. hyalipennis, D. bawnhaueri, 



D. chripennis ,  Dysmchus hamuzutus sont  r a r e s  e t  n ' on t  é té  cap tu rées  qu'en deux. ou 

t r o i s  exemplaires) .  

4 /  Surface du s o l .  

Deux h a b i t a t s  peu.vent ê t r e  d i s t i ngués  : 

- s e n t i e r s  e t  chemins : 

Tro i s  espèces y sont  rencont rées  : Antiphisson tri farius, Machimus piZipes, 

Epitriptus inconstans. Des pér iodes  de vol  déca lées  ( A .  t r i f a r ius  au  printemps, l e s  

deux a u t r e s  espèces en automne) a i n s i  que des t a i l l e s  d i f f é r e n t e s  (chez M. pizipes e t  

E. inconstans) permettent  à c e s  t r o i s  A s i l i d e s  de cohabi te r  sans  e n t r e r  en concurrence. 

- zones dénudées parmi l a  végé ta t ion  herbacée : 

Tro i s  espèces peuplent  c e  de rn i e r  h a b i t a t  : Dasypogon diademz, Stenopogon 

sabaudus e t  S. jwzeeus. Comme j e  l ' a i  observé dans l a  s t a t i o n  du Caramy, l e  décalage 

des pér iodes  de v o l  e n t r e  l e s  deux Stenopogon l e u r  permet d ' é v i t e r  l a  compétit ion. 

Seuls  S. sabaudus e t  D. diadernz on t  des  pér iodes  de vol  communes mais l e s  d i f f é r ences  

cons t a t ées  dans l a  na tu re  e t  l e  pourcentage des In sec t e s  cap tu ré s  sont  s u f f i s a n t s  

pour é l iminer  t o u t e  concurrence ( ~ a b l .  26 ) .  

Tableau 26 

Les A s i l i d e s  d isposent  donc d'une étonnante v a r i é t é  d ' adap ta t ions  : t a i l l e s  

d i f f é r e n t e s  (4-5 mm jusqu' à 30 mm en Provence),  d i s p o s i t i f s  morphologiques pa r t i cu -  

l i e r s  ( s e lon  l e s  espèces,  p a t t e s  r av i s seuses  mmies  de s o i e s ,  d ' ép ines ,  de c rochets ,  

p i èces  buccales  p l u s  ou moins développées e t  v a r i é e s ) ,  méthodes d i f f é r e n t e s  de chas- 

s e  e t  de cap tu re  des  p r o i e s ,  h a b i t a t s  d i v e r s i f i é s ,  d i v e r s i t é  des  p ro i e s ,  décalage des 

pér iodes  de vol .  
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log iques ,  l e s  A s i l i d e s  r é a l i s e n t  une grande d i v e r s i f i c a t i o n  de l e u r s  niches écologi-  

ques e t  é v i t e n t  l a  compétit ion a l imen ta i r e .  La coexis tence  de p l u s i e u r s  espèces a u  

s e i n  d'un même b io tope  e s t  donc poss ib l e .  

C -  E s q u i s s e s  d e  c h a î n e s  a l i m e n t a i r e s  

Les Insec t e s  phytophages c o n s t i t u e n t  l ' e s s e n t i e l  de l a  n o u r r i t u r e  des  Asi- 

l i d e s ;  il e s t  donc poss ib l e  d ' a s s imi l e r  c e s  préda teurs  à des consommateurs de second 

ordre.  Mais ces  carn ivores  peuvent s e  p l a c e r  à des niveaux supér ieurs  de l a  cha îne  

a l imen ta i r e  lorsque  l e s  p r o i e s  capturées  sont  des  animaux préda teurs  comme l e s  L i -  

b e l l u l e s ,  l e s  Coccine l les ,  c e r t a i n s  Hyménoptères, des  Araignées ou d ' a u t r e s  As i l i des .  

S 'a t taquant  à des p r o i e s  va r i ée s ,  un même A s i l i d e  peut donc i n t e r v e n i r  à 

p l u s i e u r s  niveaux t rophiques  ( t e r t i a i r e  ou qua te rna i r e  ) , appa r t en i r  à des chaînes a l i -  

mentaires  d i f f é r e n t e s  e t  s e r v i r  à son t o u r  de  n o u r r i t u r e  à d ' au t r e s  carnivores .  La, 

complexité de ce  r é seau  t rophique  e s t  t e l l e  q u ' i l  e s t  t r è s  d i f f i c i l e  d 'éva luer  l ' a c -  

t i o n  e t  1 'importance de c e s  Dip tères .  

J ' a i  essayé succinctement d 'ana lyser  une po r t ion  d'un r é seau  a l imen ta i r e  oc- 

cupé pa r  M. rust icus e t  A.  bayardi. 

Cas de M. rust icus.  

M. rust icus e s t  essent ie l lement  un consommateur secondaire  s e  nour r i s san t  

aux dépens des  Lépidoptères e t  des Coléoptères  Scarabeidae. Lorsqulun a u t r e  préda teur  

ou p a r a s i t e  (un J3yménoptère ou un ~ i p t è r e )  s ' i n t e r c a l e  dans l a  chaîne a l imen ta i r e  en- 

t r e  l e  consommateur de premier ordre ,  phytophage, e t  l l A s i l i d e ;  ce lu i - c i  passe à un 

niveau t rophique  supér ieur .  

Les préda teurs  de M. rusticus sont  peu nombreux; j ' a i  observé un spécimen 

de Stmopogon sabaudus, une Araignée, un Odonate, un Passereau ( ~ o u ~ e q u e u e  n o i r ) .  

Des p a r a s i t e s  ( ~ c a r i e n s )  sont  quelquefois  r encon t r é s  s u r  l a  f a c e  i n f é r i e u r e  de l 1 a b -  

domen. 

Cas de A. bayardi ( ~ i g .  5 4 ) .  

Ce t t e  espèce dont nous avons énuméré l e s  paies* e s t  avant  t o u t  un consom- 

mateur secondaire  s u b s i s t a n t  aux dépens de Coléoptères  phytophages e t  xylophages, de 

Dip tères  f l o r i c o l e s  e t  de nombreux Apidae q u i  v ivent  dans l 'environnement des  t r o n c s  

e t  qu i  n i d i f i e n t  dans l e  b o i s  mort (A'aZictus, OsmZa) ou dans l a  t e r r e  (Andrena, Mega- 

c h i l e ) .  En capturant  a u s s i  des ~yménoptères  Ichnewnmridae dont l e s  femelles  s 'alimen- 

t e n t  généralement de l1 hémolymphe e t  des t i s s u s  d'Arthropodes (Cheni l les ,  Diptères ,  

f C f .  r e p e r t o i r e  ana ly t ique .  



Figure 54 - Portion, t r è s  s impl i f iée ,  d'un réseau al imentaire comprenant deux Asili- 
des (Andrenosom bayardi : a e t  Dasypogon diadema : b) . L'épaisseur des 
f lèches e s t  proport ionnelle au taux de préqation. 
1 : ~érn ip tè res ,  2 : Diptères, 3 : Coléoptères, 4 : Hyménoptères. 



Coléoptères ,  l i ra ignées) ,  A. bayardi  devien t  a l o r s  un consommateur de t ro i s i ème  ou de 

quat  ri ?me o rd re  . 
Ces r e l a t i o n s  prédateurs-proies  peuvent s e  compliquer pa r  l ' i n t e r v e n t i o n  de 

chaînes de p a r a s i t e s  souvent t r è s  complexes e t  d i f f i c i l e s  à met t r e  en évidence compre- 

nant  l a  p lupa r t  des  I c h n e m n i d a e  e t  quelques Dip tères  Tachixidae e t  BombyZiidae. En 

e f f e t ,  s i  l e s  imagos des Ichneumonidae sont  des consommateurs secondaires  ou t e r t i a i -  

r e s ,  l e s  Tachniniche e t  l e s  BombyZiiche ne son t ,  à l ' é t a t  a d u l t e ,  que des consomma- 

t e u r s  pr imaires .  Le r ô l e  de c e s  Dip tères  dans l e  réseau  t rophique e s t  fonc t ion  du 

rang que l e u r s  l a r v e s  r e s p e c t i v e s  occupent dans l a  chaîne des consommateurs. A ins i ,  

chez l e s  Tachinidae , l e s  l a r v e s  de CZytiomya heZZuo e t  Leucostom anthrac ina  para- 

s i t e n t  des  ~ é m i p t è r e s ,  c e l l e s  de Gonia c inerascens  p a r a s i t e n t  de nombreuses espèces 

de Cheni l les  (Noctuidae) t a n d i s  que l e s  s t ades  immatures de Picconia ineurua s l a t t a -  

quent de préférence  aux l a r v e s  e t  imagos de ChrysomeZidae. 

Chez l e s  BombyZiiche; A .  bayardi  capture  deux espèces (BombyZius sp. e t  Usiu 

u t r a t a )  dont l e s  l a r v e s  sont  e c t o p a r a s i t e s  d'Hyménoptères e t  de Coléoptères.  

Comment s e  prolonge l a  chaîne a l imen ta i r e  au-delà de c e t  A s i l i d e  ? Des para- 

s i t e s ,  souvent en grand nombre, sont  f i x é s  à l a  f ace  i n f é r i e u r e  de 1 'abdomen a u  niveau 

des premiers s t e r n i t e s .  Mais des préda teurs  secondaires  exercent  une ac t ion  p l u s  di-  

r e c t e ;  ce  sont  des A s i l i d e s  (P. mroccanum, S. sabaudus, D. d i a d e m  ( ')), des Lézards 

( ~ a c e r t a  sp. ) e t  des Araignées. ADAMOVIC ( 1 963 a )  s igna le  pour Stenopogon sabaudus des 

Odonates e t  des Oiseaux (Passereaux, ~ a p a c e s ) ;  c e s  consommateurs sont  p ré sen t s  dans l e  

b io tope  é t u d i é  (cha îne  de 1 ' ~ t o i l e )  mais l e u r  ac t ion  d i r e c t e  sur A .  bayardi  n ' a  pu 
CI e t r e  observée.  

D -  E s t i m a t i o n  d e  l ' e f f e c t i f  d e  q u e l q u e s  

p o p u l a t i o n s  d ' A s i l i d e s  e t  é v a l u a t i o n  

d e s  p r o i e s  c a p t u r é e s  

a )  Est imation de l ' e f f e c t i f  de t r o i s  popula t ions  : 

Dans l e  cadre d'une é tude  su r  l e s  As i l i des ,  il a p p a r a î t  i n t é r e s s a n t  en rai- 

son de l a  quan t i t é  d ' I n s e c t e s ,  v ic t imes  de l e u r  préda t ion ,  d ' é tud ie r  e t  d ' es t imer ,  mê-  

me somairement ,  l ' a c t i o n  de ces  Dip tères  s u r  l a  faune entomologique l o c a l e .  L ' i n t é r ê t  

d'une t e l l e  é tude  peut ,  pa r  a i l l e u r s ,  s e  t r a d u i r e  pratiquement par  l ' u t i l i s a t i o n  éven- 

t u e l l e  de ces  préda teurs  comme a u x i l i a i r e s  dans l a  l u t t e  biologique c o n t r e  l e s  espc-:ces 

n u i s i b l e s .  

( 1 )  Les r e l a t i o n s  t rophiques  de c e t t e  espèce sont  également indiquées dans l a  f i g u r e  
54. 



La complexité des f a c t e u r s  in te rvenant  dans ces  r e l a t i o n s  prédateurs-proies  

e s t  t e l l e  qu'aucune é tude  véri tablement  approfondie n ' a  é té  r é a l i s é e .  A ma connaissan- 

c e ,  deux es t imat ions  seulement on t  é t é  f a i t e s  concernant l ' importance des A s i l i d e s  en 

t a n t  que préda teurs .  Il s ' a g i t  des  t ravaux de MELIN (1923) e t  de IONESCU e t  WEINBERG 

(1961 1. 

Les observa t ions  de MELIN concernent une populat ion de Laphria dont l a  den- 

s i t é  e s t  estimée à 100 ind iv idus  à l ' h e c t a r e .  Considérant qu'un ind iv idu  chasse en 

moyenne pendant 5 heures  a u  cours  d'une journée e t  évaluant  à 20 minutes l a  durée 

moyenne d'un repas  e t  à deux mois l a  l ongév i t é  de l ' a d u l t e ,  il estime à 100000 l e  nom- 

b re  d ' I n s e c t e s  d é t r u i t s  p a r  c e t t e  popiilation d lAs i l i des .  

La deuxième es t imat ion ,  e f f ec tuée  par  IONESCU e t  WEINBERG, concerne l ' a c t i o n  

de Machimus r u s t i c u s  e t  Dysmchus fusc ipennis  s u r  un Coléoptère (Anisopl ia  segetwn) , 
des t ruc t eu r  de c é r é a l e s .  Ces au t eu r s  évaluent  approximativement à 100 l e  nombre dlAsi-  

2 
l i d e s  r é p a r t i s  su r  une su r f ace  de 100 m , s o i t  10000 indiv idus  par  hec t a re  ( c e  nombre 

a  é t é  é t a b l i  a rb i t r a i r emen t  a p r è s  cap tu re  de 200 indiv idus  de M. r u s t i c u s  e t  D. fusci-  

pennis  au  cours d'une pér iode  de chasse de 8 heu res ) .  En est imant  à 8 l e  nombre d'Ani- 

sopzia  capturés  p a r  chaque A s i l i d e  au  cours  de sa v i e  imaginaale e t  à 12 grammes envi- 

ron l a  quan t i t é  de c é r é a l e s  d é t r u i t e s  pa r  ce  Coléoptère,  ce s  a u t e u r s  obt iennent  l e  

c h i f f r e  impressionnant de 960 kg de g ra in  à l ' h e c t a r e  dont l a  des t ruc t ion  a  pu ê t r e  

sauvée par  l ' i n t e r m é d i a i r e  des  As i l i des .  Ces observa t ions  on t  é t é  f a i t e s  après  compa- 

r a i son  de l a  product ion c é r é a l i è r e  d'une p l a i n e  roumaine ( rég ion  de ~ o b r o g e a )  sur  deux 

années consécut ives .  Une production de 1800 kg à l ' h e c t a r e  a  é t é  e n r e g i s t r é e  l ' année  

de f o r t e  dens i t é  dlAnisopZia; e l l e  a  a t t e i n t  2806 kg à l ' h e c t a r e  l ' année  su ivante ,  m a r -  

quée pa r  une appa r i t i on  importante d l A s i l i d e s .  

Cet exemple e s t  s i g n i f i c a t i f  de l ' importance que l ' o n  accorde à ces  Dip tères  

en t a n t  que d e s t r u c t e u r s  d ' I n s e c t e s  mais c e s  es t imat ions  sont  sans doute d i scu tab le s  

e t  de nombreuses d i f f i c u l t é s  demeurent l o r s q u ' i l  s ' a g i t  d ' é t a b l i r  une bonne éva lua t ion  

des e f f e c t i f s  des  popula t ions  d l A s i l i d e s .  

La méthode de cap tu re  e t  r ecap tu re  que j ' a i  u t i l i s é e  pour es t imer  l a  longé- 

v i t é  imaginale m ' a  parue en d é f i n i t i v e  l a  s e u l e  technique s u s c e p t i b l e  de f o u r n i r  des 

données a s sez  p r é c i s e s  su r  l a  dens i t é  de c e r t a i n e s  populat ions,  sous r é se rve  de quel- 

ques r e s t r i c t i o n s .  

Nous avons vu, en e f f e t ,  dsns l a  s t a t i o n  de Caramy, que l e  pourcentage de 

recapture  e s t  t r è s  f a i b l e  pour l e s  p e t i t e s  espèces (2,98%).  Cet te  méthode ne peut  donc 

s ' app l ique r  qu 'à  des ind iv idus  dont l a  t a i l l e  e s t  vo i s ine  de 2 cm ou qu i  on t  des exi-  

gences écologiques p a r t i c u l i è r e s  f avo r i san t  l e u r  cap tu re  (A.  bayard i ,  pa r  exemple, qui 

v i t  s u r  l e s  t r o n c s  d ' a r b r e s  morts, Stenopogon sabaudus, Machimus rus t i cus ,  Antipalus  

vampes  qui  sont  des  espèces peu ''vagabondes"). 



Afin d ' é v i t e r  des va r i a t ions  importantes de l ' e f f e c t i f  des populations dues 

aux déplacements e t  2 des migrations poss ib les ,  il convient de cho i s i r  des s t a t i o n s  

peu étendues, l i m i t é e s  par  des obs tac les  n a t u r e l s  importants (abrupts  rocheux, fo rê t ,  

e tc . .  . ) .  Par contre,  c e t t e  méthode se ra  d i f f i c i l ement  applicable sur  un t e r r a i n  t r S s  

étendu, sans l i m i t e s  n a t u r e l l e s  p réc i ses  où l e s  chances de recaptures sont quasiment 

n u l l e s .  

Pour l e s  r a i sons  p réc i t ées ,  t r o i s  espèces seulement ont é t é  é tudiées  : Mz- 

chimus rusticus e t  Stenopogon sabaudus dans l a  s t a t i o n  du Caramy, Andrenosom bayardi 

dans l e  biotope des environs de Cassis  ( c f .  p.179). La méthode u t i l i s é e  e s t  c e l l e  de 

JOLLY (1965). 

L'estimation de l a  population e s t  donnée par  l e  rapport  : 

M 
proportion de l a  population marquée 

Au temps t l e  c a l c u l  de M s ' e f f e c t u e  de l a  manière suivante : 
1 ' 

SI X z f 

- 
- l + m  

R1 
1 

Ml = importance de l a  population marquée 

m = nombre d ' individus  marqués, a t t r a p é s  au  temps t 
1 1 

SI = t o t a l  des animaux re lâchés  au temps t (animaux marqués avant t e t  animaux non 
marqué s  ) 

1 1 

Z1 = nombre d ' individus marqués avant l e  temps t qui ne sont  pas p r i s  en compte au  
temps t l  mais p r i s  en compte à des dates  u l l é r i e u r e s  

R1 = nombre d ' individus re lâchés  au temps t l  e t  qui ont é t é  recapturés à des dates  
u l t é r i e u r e s  

Les r é s u l t a t s  obtenus pour ces t r o i s  espèces f igurent  dans l e s  tableaux 28, 

29, 30 e t  peuvent ê t r e  résumés dans l e  tableau ci-après. 

Tableau 27 

, 

Asi l ides  

Machimus rusticus 

Stenopogon sabaudus 

Andrenosom bayardi 

* Des méthodes mathématiques p lus  complexes peuvent ê t r e  u t i l i s é e s  (MABLY, 1970, 1975). 

E f f e c t i f  des populations 

par  comptage d i r e c t  

96 individus 

1 20 i n  d i  v i  dus 

80 individus 

par  l a  méthode de 
capture e t  recapture  

218 à 284 

198 à 317 

97 à 108 



Deux exemples de c a l c u l  de l ' e f f e c t i f  des  popula t ions  peuvent ê t r e  indiqués 

pour Stenopogon sabaudus ( a u  25' j ou r )  e t  Machimus rusticus ( au  26' j o u r )  ( ~ a b l .  28 

e t  29). 

11 Stenopogon sabaudus. 

M 20 4 
Population estimée = = 2- = 

propor t ion  de l a  populat ion 3/29 198 

parquée (ai l  t c m ~ s  2 5 )  

21 &chimus rusticus.  

Population estimée = 
M 6 5 = - = 260 

proport ion de l a  5/20 
populat ion marquée 

Un c e r t a i n  nombre de remarques doivent ê t r e  f a i t e s  en c e  qu i  concerne l t u t i -  

l i s a t i o n  de c e t t e  formule e t  l e s  r é s u l t a t s  obtenus pour l e s  t r o i s  A s i l i d e s  é t u d i é s  : 

- Au début des pér iodes  de  vol ,  l e s  ind iv idus  sont  peu nombreux e t ,  par consé- 

quent,  l e s  r ecap tu re s  r a r e s  ou i n e x i s t a n t e s .  J e  n ' a i  donc t enu  compte dans l e  t r ~ b l e n u  

27 que des  éva lua t ions  e f f ec tuées  pendant l 'abondance maximale de l ' e spèce ,  pgriode où 

l ' o n  peut cons idé re r  l a  populat ion comme à peu p r è s  s t a b l e  (du 25O au  33O jour  pour 

S. sabaudus e t  M .  rus t i cus ) .  
- La formule de  JOLLY ne peut  s ' appl iquer  s i  l e s  c h i f f r e s  obtenus sont t r o p  

f a i b l e s .  Ains i ,  l ' é v a l u a t i o n  du t aux  des  populat ions de S. sabaudus e t  M. rusticus 



Evaluation de l a  
51.7 92 198 271,4 

population 

Dates de l a  

dernière capture 

1 
22 
32 
42 
52 
61 
67 
69 
77 
85 
88 
92 
99 

Tableau 30 - Andrenosom bayardi 

Total  des re lâchés  

Evaluation de l a  
population 

Dates de captures ( j ou r s )  

4 

99 

O 
2 

1 

3 

92 

O 0 0  
1 0 0  
0 0 0  
0 1 0  
0 0 0  

1 1 0 0  
1 0 0  

3 

22 77 

1 1  
i 

1 2  
2 
2 

10 

22,9 

32 

2 0  

85 

1 
O 
O 
1 
O 

14 

45,5 

88 

O 0 0 0  
O 0 0 0  
1 0 0 0  

42 

O 
1 1  

6 

17 

61,03 

52 

O 
O 
3 
3 

14 

97.5 

61 

O 
O 
2 
O 
6 

18 

100 

67 

2 
3 
2 

12 

108 

69 

O 0 0  
O 0 0  
1 1 1  

3 

3 

16 

87,5 

7 

43,8 

32 

28 

6 5 



n ' e s t  pas possible au quarantième jour ( ~ a b l .  28 e t  29) puisqu'aucun individu marqué 

l e s  jours précédents n ' a  é t é  recapturé après c e t t e  date (d'où Z = 0 ) .  

Pour M. rusticus e t  S. sabaudus, l e  taux de l a  population estimée par l a  mé- 

thode de JOLLY e s t  deux à t r o i s  f o i s  supérieur aux relevés effectués par comptage di- 

r e c t .  Cette différence e s t  au  con t ra i re  minime chez A. bayardi e t  ne peut s 'expliquer 

que par l a  spéc i f i c i t é  t r è s  accusée de c e t t e  espèce pour l e s  t roncs  d 'arbres morts 

a i n s i  que par l e s  conditions exceptionnelles que réun i t  l e  biotope de l a  chaîne de 

l l E t o i l e .  

Les r é s u l t a t s  obtenus pour A. bayardi ( 100 individus en moyenne à l ' h ec t a r e )  

correspondent tou t  à f a i t  aux estimations de MELIN ( 1923) à propos d'une population de 

Laphria ( c f .  p.218). Par contre,  l e s  données é t ab l i e s  pour M. rusticus e t  S. sabaudus, 
2 respectivement 254 e t  260 sur une superf ic ie  de 7000 m , sont t r è s  d i f fé ren tes  des es- 

timations de IONESCU e t  WEINBERG (1961) concernant M. rusticus e t  Dysmachus fuscipen- 

nis  ( 1 0000 individus à 1 'hectare pour 1' ensemble des deux populations ) . L' importance 

de ces éca r t s  souligne l e s  d i f f i c u l t é s  ac tue l l e s  exis tant  dans l ' é tude  quant i ta t ive  

des populations de ces Insectes.  

Il e s t  bien évident que l ' u t i l i s a t i o n  de l a  méthode de JOLLY nécess i te  quel- 

ques améliorations, en pa r t i cu l i e r  des marquages e t  des repr i ses  rapprochés e t  ce r ta i -  

nes précautions précédemment indiquées. Dans ces conditions, l e  principe de c e t t e  mg- 

thode de capture e t  recapture peut ê t r e  envisagé, dans ce r ta ins  cas bien précis ,  pour 

estimer l ' e f f e c t i f  d'une ou plusieurs populations dVAsi l ides .  

b )  Evaluation des proies  capturées : 

L'estimation de l ' e f f e c t i f  d'une population dlAsi l ides  peut permettre, con- 

naissant  l a  longévité imaginale de l 'espèce e t  l e  nombre de proies  capturées par un 

individu, d'évaluer approximativement l ' in te rven t ion  de ces  Diptères sur l e s  faunes 

entomologiques locales .  Cette évaluation a é t é  effectuée pour l e s  t r o i s  espèces étu- 

diées précédemment. 

1 /  Cas d'A. bayardi. 

Nous avons déj  à vu ( c f  . p. 18 1 ) que l a  durée de v i e  maximale pouvait a t t e in -  

dre 50 à 55 jours chez ce r ta ins  individus. Cependant, il m'a semblé préférable,  pour 

ê t r e  plus proche des conditions na ture l l es ,  de ne t e n i r  compte que de l a  durée moyen- 

ne de v i e  obtenue pour l'ensemble de l a  population : 21 $88 I 2,72 (22 jours environ). 

Les r é s u l t a t s  obtenus pour l a  s t a t i on  du vallon de Saint-Joseph (chaîne de 

1'  toile ) nous donnent : 

- taux de l a  population : 97 à 108 individus (moyenne approximative = 100) 

- nombre moyen de proies  journalières capturées par un individu = 8 



- nombre de proies  capturées par  un seu l  individu au cours de sa v ie  imaginale : 

22 x 8 = 176 

- nombre de proies  capturées par l 'ensemble de l a  population au cours du printemps 

e t  de l ' é t é  1969 : 176 x 100 = 17600 individus correspondant à l a  s u p e r f i c i e  d'un 

hectare  environ 

I l  me p a r a î t  possible,  en s e  basant sur  de mult iples observations ef fec tuées  

dans diverses s t a t i o n s  de Basse-Provence (33 s t a t i o n s  ont é t é  prospectées dans c e t t e  

région e t  ce r t a ines  p lus ieu r s  années consécutivement ) , d'appliquer ce r é s u l t a t  ( 17600 

proies  à l ' h e c t a r e )  à l a  p lupar t  des biotopes occupés par A .  bayardi dont l e s  caracté-  

r i s t i q u e s  rejoignent  c e l l e s  du val lon de Saint-Jost7ph. 

2/ Cas de Stenopogon sabaudus. 

La longévité  imaginale de c e t t e  espèce e s t  p lus  cour te  que c e l l e  d'A. bayar- 

d i  e t  a é t é  évaluée à 9,69 f 2,25 jours ( 10 jours approximativement). J e  n ' a i  pu é ta-  

b l i r  l e  nombre de p ro ies  capturées par  c e t  Asi l ide ;  DENNIS e t  LAVIGNE (1975) indiquent 

c inq  p ro ies  en moyenne pour Stenopogon inquinatus,  espèce de t a i l l e  identique à S. sa- 

baudus. La durée des repas,  qui  e s t  comprise en t re  Ih e t  2h selon l e s  proies  (expérien- 

ces r é a l i s é e s  personnellement au  l a b o r a t o i r e ) ,  me permet de considérer l e  c h i f f r e  5 

comme probable. 

Sachant que l e  taux de l a  population e s t  de 198 à 317 (moyenne : 2601, l ' e s -  
3 

t imation suivante peut ê t r e  ef fec tuée  : 260 x 10 x 5 = 13000 proies  pour 7000 m , ce 

qui correspond à 18500 p ro ies  environ à l ' h e c t a r e .  

31 Cas de Machimus rus t i cus .  

La. durée de v i e  de l ' a d u l t e  correspond approximativement à 11 jours ( 1 1 ~ 1 4  2 

1,94). Les proies  é t a n t  à peu p rès  de l a  même t a i l l e  que c e l l e  de S. sabaudus e t  l a  

durée des repas sensiblement identique,  j ' es t imera i  donc à 5 l e  nombre de proies  cap- 

tu rées  par  un individu en une journée. 

La population ayant é t é  évaluée à 250 individus en moyenne (218 à 284), l e  
2 

t o t a l  des proies  capturées peut s ' é t a b l i r  a i n s i  : 250 x 5 x 11 = 13750 pour 7000 m , 
ce  qui correspond à 19000 proies  environ à l ' hec ta re .  

Il e s t  in t é ressan t  de noter  que l e s  r é s u l t a t s  obtenus pour c e t t e  espèce e t  

pour S. sabaudus sont à peu près  identiques à ceux é t a b l i s  pour A. bayardi bien que 

l e s  m i l i e u  fréquentés par ces  t r o i s  espèces so ient  d i f f é r e n t s .  

La prédation par  c e s  Diptères ne peut ê t r e  comparée aux 24000 tonnes d f In -  

sec tes  d é t r u i t s  chaque année par  l e s  quelques 300 m i l l i a r d s  de Fourmis rouges (Formica 



r u f a )  est imés dans l e s  Alpes i t a l i e n n e s  (PAVAN, 1959). Cependant, l e s  données obtenues 

pour l e s  A s i l i d e s  ne sont  ?as négl igeables  e t  r e s t e n t  sans doute t r è s  i n f é r i e u r e s  à l a  

r é a l i t é  ! I l  e s t  f a c i l e  d' imaginer l e u r  a c t i o n  dans c e r t a i n e s  s t a t i o n s  où i l s  abondent 

(25 e t  22 espèces dans l e s  l o c a l i t é s  é t u d i é e s ) .  S i  l ' o n  t i e n t  compte des 93 espèces 

s igna lées  dans c e  t r a v a i l ,  on conçoi t  l ' impor tance  des prélèvements que peuvent f a i r e  

sub i r  c e s  préda teurs  à l a  faune entomologique de l a  rég ion  é tud iée .  

3 - ETUDE DES PEUPLEMENTS LARVAIRES D'ASILIDES 

Ce t t e  é tude ,  r é a l i s é e  dans l a  s t a t i o n  du Caramy (ferme Rimbert ), complète 

en p a r t i e  l e s  recherches e f f ec tuées  dans l e  même b io tope  su r  l a  communauté d'atiul- 

t e s .  

A -  G î t e s  l a r v a i r e s  

Les b io topes  é t u d i é s  sont au  nombre de 6. 1.1s correspondent aux zones 1 ,  3 ,  

3, 4 ,  5 e t  6 ( a ,  b )  précédemment mentionnées e t  d é c r i t e s  en d é t a i l  ( c f .  p.  200);  

l e s  zones 6 c e t  7 qu i  s ' é tendent  en amont de l a  ha i e ,  dans ' l e  deuxième champ, n ' on t  

pas é t é  prospec tées .  

B -  P r é l è v e m e n t s  ( 1 )  

a )  Nombre : 

Les prélèvements on t  é t é  r é a l i s é s  sur  un cyc le  annuel ( d ' a v r i l  1975 à a v r i l  

1 9 7 6 ) ~  à r a i s o n  de qua t r e  r e l e v é s  par  biotope,  deux f o i s  par  mois. Le nombre t o t a l  des 

pré lèveaents  s ' é l è v e  à 576. 

b )  Surface e t  volume prospec tés  : 

- sur face  d'un prélèvement : 0,20 m x 0,20 m = 0,04 m 2 ( 2 )  

- sur face  mensuelle prospectée par  biotope : 0,04 x 4 x 2 = 0,32 m 
2 

2 - sur face  annuel le  prospectée pour l e s  6 biotopes r éun i s  : 0,32 x 6 x 12 = 23,0h m 

- volume de t e r r e  pré levée  : 0,2 m x 0,2 x 0,2 x 576 = 4,608 m 3 

( 1 )  Les techniques de r é c o l t e  e t  de t r i  sont indiquées en annexe. 

( 2 )  La su r f ace  e t  l e  nombre des r e l e v é s  ont é t é  é t a b l i s  de façon compatible avec l e s  
p o s s i b i l i t é s  m a t é r i e l l e s  de t r a n s p o r t  e t  de t r i  des &chan t i l l ons  e t  avec l a  ri- 
gueur s t a t i s t i q u e  néces sa i r e  à c e t t e  é tude.  



C -  A p e r ç u  s u r  l a  s t r u c t u r e  d e s  c o m m u -  

n a u t é s  d ' A r t h r o p o d e s  é d a p h i q u e s  d e  

l a  s t a t i o n  

La d ivers i t é  des ordres,  des f:amilles e t  des espèces, l 'importance numéri- 

que des individus e t  l e s  d i f f i c u l t é s  de t r i  e t  de détermination font q u ' i l  n ' e s t  pas 

possible de donner une descript ion exhaustive des peuplements édaphiques d'une s ta-  

t i on ,  s i  p e t i t e  so i t -e l l e .  

Cependant, avant d 'é tudier  l a  répar t i t ion ,  l a  s t ructure ,  l e  préférendum des 

peuplements l a rva i r e s  des Asil ides,  il e s t  indispensable, pour dé f in i r  de façon plus  

précise  l eurs  r e l a t i ons  trophiques, d 'avoir  un aperçu, même sommaire, sur l a  s t ructu-  

r e  e t  l a  densité des communautés d'Arthropodes réco l tés  dans l e  so l  avec l e s  Asil ides.  

a )  Densité des peuplements ( ~ i ~ .  55) : 

La densité e s t  élevée au printemps (il a é t é  prélevé en mai autant  d ' indivi -  

dus que pendant l e s  quatre mois d 'h iver ) ,  f a i b l e  pendant l a  période es t iva le ,  e l l e  

s 'é lève  en automne pour s e  s t a b i l i s e r  ensui te  à un niveau plus bas pendant l a  période 

hivernale. 

Les e f f e c t i f s  de chaque groupe f luctuent  dans l e  même sens, y compris pou.  

l e s  populations l e s  moins bien représentées.  666 l a rves  d lAsi l ides  ont é t é  récol tées  

au cours du cycle annuel de prospection, ce qui correspond approximativement à 29 
2 

individus au m . Pour comparaison, c e t t e  densité s 'é lève  à 45 individus pour l e s  Co- 

léoptères ,  ordre qui  renferme l a  majorité des proies  e t  à 21 pour l e s  Myriapodes Chi- 

lopodes qui groupent l a  plupart  des espèces prédatr ices .  

b )  Abondances r e l a t i ve s  des divers peuplements : 

El les  t raduisent  l e  succès r e l a t i f  des groupes zoologiques dans l ' exp lo i t a -  

t i o n  des ressources du biotope ( ~ a b l .  31) .  

Dans c e t t e  s t a t ion ,  on note un ce r ta in  déséquil ibre parmi l e s  diverses po- 

pulat ions.  Ce déséquil ibre e s t  m i s  en évidence dans l a  f igure  56 où sont comparés l e s  

r é s u l t a t s  obtenus dans l a  s t a t i on  du Caramy (courbe a )  e t  ceux d'une s i tua t ion  théo- 

r ique où tou tes  l e s  espèces aura ient  l e  même e f f e c t i f  ( d ive r s i t é  maximale, équitabi-  

l i t 6  égale à 1 i n  DAJET, 1976). Dans l e  cas théorique, tous l e s  points  représen ta t i f s  

s e  trouveraient  sur  l a  diagonale du ca r ré  (courbe b )  . 
Dans l e  cas de l a  s t a t i on  étudiée,  l e s  points  représen ta t i f s  sont s i t ué s  au- 

dessus de l a  diagonale b,  sur une courbe ( a )  présentant une ce r ta ine  concavité. Cette 

concavité e s t  d 'autant  p lus  f o r t e  que l ' é q u i t a b i l i t é  e s t  plus fa ib le .  Pour l e s  popula- 

t i ons  du champ prospecté (courbe a ) ,  l e  déséquil ibre e s t  notable puisque plus de 50% 



'd Tableau 31 - Evolution de l a  dens i t é  des  peuplements a u  m a u  cours  du cyc l e  annuel 
de prospect ion ( l e s  Hyménoptères, Plannipennes, h b i o p t è r e s ,  Crustacés n ' on t  pas 
é t é  mentionnés en r a i s o n  des e f f e c t i f s  t r o p  f a i b l e s ) .  

Mois 

A v r i l  

Mai 

J u i n  

J u i l  Let 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Janv ie r  

F é v r i e r  

Mars 

des  ind iv idus  sont  rassemblés en t r o i s  f ami l l e s  seulement e t  que l a  moi t ié  des famil- 

l e s  recensées renferme 95% des ind iv idus .  

Tro is  f a m i l l e s  dominent donc quant i ta t ivement  l a  biocénose : l e s  A s i  Zidaej- 

l e s  GeophiZidae e t  l e s  Scarabeicke. Ces t r o i s  f ami l l e s  dominantes appar t iennent  e l l e s -  

mêmes aux t r o i s  groupes dominants dans l a  s t a t i o n  : l e s  Diptères  (28$),  l e s  Myriapodes 

(27%) e t  l e s  Coléoptères  (36%) ( ~ i g .  5 7 ) .  
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Figure 55 - I l l u s t r a t i o n  graphique du tableau 31. 

Figure 57 - Représentation graphique des 
pourcentages numériques des principaux 
groupes d'Arthropodes de l a  s t a t i on  du 
Caramy. 

groupes 1 
1 

La f igure  58 donne une image synthétique de l ' évo lu t ion  des abondances re-  

l a t i v e s  des groupes r éco l t é s  dans l a  s t a t i on .  E l le  met en évidence t r o i s  types de 

courbes. 



Ordres 

Coléoptères 

Diptères 

Dermaptères 

Diploure s 

Myriapodes 

Bnbioptères 

Araignées 

Hémiptères 

Plannipennes 

~épidoptères 

Crustacés 
Isopodes 

Hyménoptères 
(moins fournis 

E = 2863 

Familles 

Searabeidae 
EZateridae 
CureuZionidae 
Carabidae 
Staphy Zinidae 
ChrysomeZidae 
Divers 

E)npididae 
Tabanidae 
Asi Zidae 
Divers 

Jap ygidae 
Cbrpodeidae 

GZomeridae 
Symphiles 
Geophi Zidae 
Lithobiidae 
Seo Zopendrida, 
IuZidae 
Po Zydesmidae 

Cieadidae 
Divers 

Figure 56 - Représentation graphique de la distribution d'abondances des 
principaux peuplements d'Arthropodes de la station du Caramy. 
- abscisses : rang (1 = espèce la plus abondante) 
- ordonnées : abondances relatives cumulées 

Tableau 32 



1 1  Courbe plus ou moins hor izonta le .  Les abondances r e l a t i v e s  présentent  des osc i l -  

l a t i o n s  modérées autour d'une valeur moyenne; c ' e s t  l e  cas de l a  majori té  des Arthro- 

podes du s o l  à l ' except ion  des Coléoptères e t  des Diptères AsiZidae. 

2/ Courbe convexe ( l a  convexité se  s i t u a n t  pendant l a  saison e s t i v a l e ) .  Cette  courbe 

e s t  représenta t ive  de l a  d i s t r i b u t i o n  des abondances r e l a t i v e s  des Coléoptères e t  à 

un degré moindre, de c e l l e  des Myriapodes. 

3/ Courbe concave en été-automne. Cet te  courbe c a r a c t é r i s e  l a  d i s t r i b u t i o n  des abon- 

dances r e l a t i v e s  des Asi l ides .  

re le t ive  

1 1  IC 
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Figure 58 - Evolution des abondances r e l a t i v e s  dans l e  temps 

Il appara î t  que l 'abondance des l a r v e s  d lAs i l ides  évolue de façon inverse 

de c e l l e  des Coléoptères e t  des Myriapodes. En e f f e t ,  l ' importance des l a r v e s  dfAsi-  

l i d e s  diminue dès l e  mois de ju in ;  par  cont re ,  c e l l e  des Coléoptères e t  des Myriapo- 

des augmente ou r e s t e  à un niveau élevé.  Il  e s t  probable que l a  phase aérienne imagi- 

na le  qui  appara î t  à ces  mois de l 'année (l 'abondance maximale des adu l t e s  se  s i t u e  en 

juin e t  j u i l l e t  ) i n t e r v i e n t  dans l a  diminution de 1' e f f e c t i f  des  populations 1 a rva i res  

d fAs i l ides .  Cependant, l e  régime prédateur qui  e s t  l a  r èg le  chez ce r t a ines  famil les  de 

Coléoptères (~arab idae  par exemple) e t  chez l a  p lupar t  des Myriapodes Chilopodes sug- 



gère  l 'hypothèse  se lon  l a q u e l l e ,  durant l a  pér iode e s t i v a l e  e t  automnale, l e s  l a r v e s  

d V A s i l i d e s  s e r a i e n t  ae s  p r o i e s  de p r é d i l e c t i o n  pour c e s  espèces carn ivores .  

Pour en v é r i f i e r  l e  bien-fondé, nous a l l o n s  considérer  l e s  l a r v e s  d l A s i l i -  

des successivement comme des  p r o i e s  e t  comme des préda teurs .  

l e r  ca s  : A s i l i d e s  e t  l e u r s  préda teurs  ( ~ i ~ .  59) 

La f i g u r e  59 qu i  r é u n i t  l 'abondance r e l a t i v e  des préda teurs  (Myriapodes e t  

~ a r a b i & e )  e t  des  A s i l i d e s  ne confirme pas c e t t e  hypothèse. Les deux courbes préda- 

teurs -pro ies  ne su ivent  pas l a  même évolu t ion  en de nombreux p o i n t s  : 

- du mois d ' a v r i l  a u  mois d 'août ,  i ' k v o l u t i o n  s ' e f f e c t u e  dans l e  même sens mais sans 

aucun dgcalage ( 1 ) .  

Abondance 1 

r e l i t i v e  

15 

O -  

5 

Figure 59 - Evolution de l a  dens i t é  r e l a t i v e  des  préda teurs  (Myriapodes, Carabidae) 
e t  des As i l i des  (cons idérés  comme p r o i e s ) .  
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Mo- s 

Préda teurs  ( % )  

A s i l i d e s  ( $ 1  

A 

5,30 

8,42 

5,90 

14,93 

1,56 

0,87 

1 

3,99 

4,95 

5,73 

2,78 

1 ,48  

4,25 
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5,82 

3,56 

2,17 

2 2 6  

3,39 

4,17 

2,52 

4,17 

1,48 

4,43 

2,86 

3,04 



- à l a  f i n  de l ' é t é ,  l e  nombre de p ro ies  devra i t  augmenter avant l e  nombre des préda- 

t e u r s  ( 2 ) .  

Dans ces deux cas ,  l a  réponse du prédateur à l ' évo lu t ion  des abondances de 

l a  p ro ie  s e r a i t  instantanée.  

- en octobre, l ' e f f e c t i f  des prédateurs diminue a l o r s  que c e l u i  des p ro ies  continue à 

c r o î t r e  ( 3 ) .  

- en h iver ,  on note l a  même inversion ( 4 ) .  

2ème cas : Asi l ides  e t  l e u r s  proies  (Fig .  60)  

L'évolution du pourcentage des l a r v e s  d lAs i l ides  s ' e f fec tue  dans l e  même 

sens que c e l u i  des p ro ies  mais contrairement aux courbes précédentes (Fig. 59),  on 

observe pour l a  période de mars à octobre un r e t a r d  dans l a  réponse des prédateurs. 

Les Asi l ides  jouent donc pendant c e t t e  période un r ô l e  c e r t a i n  de prédateurs. Ce ré-  

s u l t a t  e s t  en accord avec ceux é t a b l i s  dans l e  chap i t r e  précédent e t  qui ont  m i s  en 

évidence l e s  i n s t i n c t s  carnivores des l a r v e s  d 'bs i l ides .  

' Abrndrncr 
r r l r t i v r  

.-• 
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Figure 60 - Evolution de l a  dens i té  des p ro ies  ( ~ o l é o ~ t è r e s )  e t  des Asi l ides  (consi- 
déré s comme prédateurs ). 

1 - I l l u s t r a t i o n  graphique, 2 - Données numériques 
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A p a r t i r  d 'octobre e t  de novembre, l e  t r a c é  des  courbes ( ~ i g .  60, f l è c h e )  

n ' e s t  p l u s  p a r a l l è l e .  La d e n s i t é  des  p r o i e s  b a i s s e  en octobre pu i s  augmente en novem- 

b re  sans  que c e l a  e n t r a î n e  une modi f ica t ion  de l a  dens i t é  des  As i l i des  qu i  cont inue 

à s ' é l e v e r ,  c e  qu i  peut  p a r a î t r e  surprenant .  I l  semble qu'à p a r t i r  de c e t t e  pér iode,  

l e s  A s i l i d e s  ne r é a g i s s e n t  p l u s  comme des préda teurs  e t  cessent  de s ' a l imen te r .  Cet te  

modif icat ion du comportement a p p a r a î t  dans l a  f i g u r e  61 où l a  courbe r ep ré sen ta t ive  

des d e n s i t é s  des  A s i l i d e s  s u i t  exactement c e l l e  des a u t r e s  préda teurs  pendant l a  pé- 

r i ode  e s t i v a l e  e t  l e  début de l 'automne e t  semble indé2endante en h ive r .  En e f f e t ,  l a  
2 

dens i t é  des A s i l i d e s  t end  à s ' é q u i l i b r e r  au tour  de 15 A 25 indiv idus  a u  m , à p a r t i r  

d 'oc tobre ,  a l o r s  que l e s  p r o i e s  e t  l e s  a u t r e s  préda teurs  cont inuent  de b a i s s e r  régu- 

1 i è r  ement . 
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Figure 01 - Evolution de l a  dens i tg  au  m 
2  

1 - I l l u s t r a t i o n  graphique 
2 - Données numériques 
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Ce changement de comportement en automne, m i s  en évidence dans l e s  f igures 

60 e t  61, e s t  tout  à f a i t  en accord avec l e s  observations r é a l i s ée s  au laboratoi re  

( c f .  Chapitre 1) sur l e s  l a rves  de l&chirnus rusticus. Nous avons montré en e f f e t  que 

l e s  l a rves  de c e t t e  espèce cessent pratiquement de se  nourr i r  après avoir  a t t e i n t  l e  

dernier stade de croissance ( l a  plupart  des l a rves  parviennent à ce stade au début 

de 1 'automne) e t  qu'une baisse  de température (en novembre) provoque un a r r ê t  de 1 'a- 

limentation chez l e s  l a rve s  p lus  jeunes de stade V I .  

c )  ~ i v e r s i t é  des peuplements : 

Les méthodes d'évaluation des populations l a rva i r e s  d'un échanti l lon de so l  

ont é t é  surtout  u t i l i s é e s  dans l e  but d'estimer l e s  dégâts causés par l e s  "vers blancs" 

(coléoptères Scarabeidae) dans l e s  milieux pra i r iaux e t  l e s  cul tures  cé réa l i è res  ou de 

cannes à sucre (GRUNER, 1975). Il n ' e s t  donc pas possible de comparer l a  s t a t i on  pros- 

pectée, en pa r t i cu l i e r  l a  d ivers i t é  de son peuplement, avec d 'aut res  types de biocéno- 

ses déjà  décr i t s .  

Parmi l e s  indices  de d ive r s i t é  proposés, c e l u i  de SHANNON semble, ac tuel le-  

ment, l e  plus u t i l i s é  e t  applicable à de t r è s  nombreux milieux. J e  l ' a i  appliqué au 

ca lcu l  de l a  d ivers i t é  pour l e s  famil les  d'Arthropodes du sol .  

Le ca lcu l  de c e t  indice se  f a i t  par l ' in termédiai re  de l a  formule : 

1 
H1 = 3,322 ( log  Q - - X qi log qi) Q 

Q = nombre t o t a l  d ' individus de tou tes  l e s  espèces 

'i 
= nombre t o t a l  d ' individus d'un groupe 

La valeur de c e t  indice obtenue pour l a  s t a t ion  du Caramy e s t  l a  suivante : 

6802 774) = 3,591 b i t s  H '  = 3,322 (3,457 - 2893 
A l 'exception du mois de févr ie r ,  l e  peuplement peut donc ê t r e  considéré 

comme assez homogène puisque c e t  indice de d ivers i t é  var ie  en t re  des l imi tes  assez 

é t r o i t e s  : 3,6 à 3,1 ( ~ a b l .  33).  

Cependant, comme l a  d ivers i t é  dépend à l a  f o i s  de l a  fréquence r e l a t i v e  des 

familles e t  de l eu r  e f f e c t i f  dans l ' échan t i l lon ,  ce lui -c i  pouvant va r ie r  d'un mois à 

l ' a u t r e ,  il e s t  préférable  d 'ef fectuer  l e s  comparaisons par l ' in termédiai re  de 1'6- 

q u i t a b i l i t é  . 
L'équ i tab i l i t é ,  qui e s t  déf in ie  comme l e  rapport de l a  d ive r s i t é  r é e l l e  à 

l a  d ive r s i t é  maximale, mesure l e  degré d 'équi l ibre  de l a  r épa r t i t i on .  

Hf ~ l é q u i t a b i l i t é  (E) e s t  égale à - H ' max 

H'max = d ive r s i t é  maximale = Log S 



Tableau 33 - Cycle annuel de v a r i a t i o n  de l ' i n d i c e  de d i v e r s i t é  (H'), de l a  d i v e r s i t 6  
maximale ( ~ ' m a x ) ,  de l l é q u i t a b i l i t é  ( E )  e t  de l ' i n d i c e  de dominance ( I D C I )  cktns l e s  

peuplements du Caramy. 

r 

Moi s 

A v r i l  

Mai 

J u i n  

J u i l l e t  

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Janvj e r  

Fév r i e r  

Mars 

Dans l a  s t a t i o n  é t u d i é e  ( c f .  Tabl. 33 ) ,  l a  cornmunaut6 e s t  a s sez  d i v e r s i f i é e  : 

E = 0,739 s o i t  74%. A l ' excep t ion  du mois de f é v r i e r  (0,710)  e t  du mois de mai (0,7371, 

s a  va leur  e s t  t o u j o u r s  supér ieure  à 0,767. 

 évolution sa i sonn iè re  de l t & q u i t a b i l i t é  (F ig .  62) montre que l e s  communau- 

t é s  l e s  p l u s  é q u i l i b r é e s  s e  s i t u e n t  pendant l a  période e s t i v a l e  e t  en décembre (6q i~ i -  

t a b i l i t é  p lus  grande) .  Les pér iodes  l e s  p l u s  "instab.les" s e  s i t u e n t  en f é v r i e r  e t  m c t i  

( é q u i t a b i l i t é  p l u s  f a i b l e ) ,  pér iodes  pendant l e s q u e l l e s  l e s  AsiZidae dominent quanti-  

t a t i v e a e n t  l a  biocénose. Cet te  dominance, qu i  ne peut s ' exp l ique r  que pa r  l ' a c t i o n  de 

f a c t e u r s  b i o t i q u e s  ou édaphiques p a r t i c i ~ l i e r s ,  peut ? t r e  c a l c u l é e  pa r  la  forrniïie de 

Mac MAUGHTON e t  WOLF ( i n  BLONDEL e t  ISEJI/lAT?N, 1973) : 

IDo : i n d i c e  de dominance 

Nombre t o t a l  
d ' i nd iv idus  : Q 

45 1 

527 

235 

199 

1 1  1 

286 
~ - 

262 

22 9 

150 

178 

120 

136 

Nombre de f a m i l l e s  
o u d ' o r d r e s  (s )  

2 3 

2 4 

J i  

0,785 

0,737 

0,805 

0,820 

0,823 

0,771 
-- 

0,793 

0;768 

0,835 

0,791 

0,710 

0,767 

I 

ID0 

38,36 

48,Ol 

42,13 

41,21 

41,41+ 

38,25 

38,33 

40,61 

34 

40,45 

56,67 

47,73 

H t  
( b i t s )  

3,550 

3,379 

H '  max 
( b i t s )  

4,524 

4,585 

4,322 

4,170 

3,907 

4,392 

3,427 

3,204 

3,610 

3,417 

2,839 

3,137 

2 O j 3,478 

18 I , 3,421 

15 I 3,214 

2 1 

20 

18 

2 O 

20 

16 

17 

3,384 

3,427 

3,204 

3,610 

3,417 

2,839 

3,137 
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Figure  62 
dominanc e 
des Asi l id  

- Varia t ions  sa i sonn iè re s  de  l l é q u i t a b i l i t é  ( E )  e t  de l ' i n d i c e  de 
(IDO ) pour 1 'ensemble des peuplements. L'abondance r e l a t i v e  (A. r . ) 

.es e s t  également indiquée.  

Y : abondance t o t a l e  de t o u s  l e s  ind iv idus  de l a  communauté 

Y I  + Y2 : abondance des deux espèces l e s  p lus  abondantes 

On cons t a t e  que c e t  i nd ice ,  dont l a  va leur  moyenne e s t  éga le  à 39,08 pour 

l 'ensemble de l a  s t a t i o n ,  e s t  maximum (48,01 e t  56 ,67)  pour l e s  mois de f é v r i e r  e t  

m a i  dominés quant i ta t ivement  par  l e s  A s i l i d e s  (F ig .  62) .  

Les A s i l i d e s  sont  donc responsables  de l a  physionomie de c e t t e  communauté 

arthropodienne. 

D -  R é p a r t i t i o n  e t  s t r u c t u r e  d e s  c o m m u -  

n a u t é s  l a r v a i r e s  d l A s i l i d e s  

a )  Abondance généra le  des  espèces : 

25 espèces ont é té  dénombrées à l ' é t a t  imagina1 dans l a  s t a t i o n  du Caramy 

( c f .  p .  198). Ce t t e  d i v e r s i t é  n ' appa ra î t  pas  dans l a  populat ion l a r v a i r e  puisque 10 

espèces seulement sont  p ré sen te s  dans l e s  r e l evés .  E l l e s  correspondent pour l a  plu- 

p a r t  aux espèces dominantes à l ' é t a t  a d u l t e .  Toutes l e s  a u t r e s ,  dont l e s  imagos n 'on t  



é té  capturés  qu'en deux ou t r o i s  exemplaires,  n 'on t  pas é t é  re t rouvées  au  cours  des 

prospec t ions ;  l a  même remarque peut ê t r e  f a i t e  pour l e s  t r o i s  r ep ré sen tan t s  de l a  

sous-famille des  Laphriinae dont l e  cyc l e  de développement s ' e f f e c t u e  dans l e s  t roncs  

d ' a rb re s  morts.  

Les 10 espèces r é c o l t é e s ,  correspondant à 666 indiv idus ,  sont l e s  suivan- 

t e s  : AntipaZus uaripes, Dioctria rufipes,  Dioctria sp., Epitriptus setosu~us,  Eutoz- 

mus kiesenwetteri, Lksiopogon sp., Machimus rusticus, Machimus sp., Stenopogon sp 1' 
Stenopogon sp Z.  

L a  déterminat ion spécif iqi le  n's pas é t é  é t a b l i e  pour c i n q  d ' e n t r e  e l l e s  : 

&siopogon sp. n ' a  pu ê t r e  détermin$<:*. Dioctria sp. correspond de t o u t e  évidence 3 

l ' u n e  des Dioctria présen te s  dans l a  s t a t i o n .  Quant ailx deux espèces du genre Steno- 

pogon, j e  n ' a i  pu o b t e n i r  l ' imago malgré de nombreuses t e n t a t i v e s  d 'é levage a u  labo-  

r a t o i r e ;  nous verrons ( c f .  p .  251) que l a  comparaison des biotopes d '  é l e c t i o n  des adul-  

t e s  e t  des  l a r v e s  permet t ra ,  a i n s i  que pour Machimus sp. ,  de l e s  déterminer .  

Les r é s u l t a t s  obtenus pendant une année de r é c o l t e  montrent une f o r t e  den- 
C 

s i t é  de Stenopogon sp . 12,8 individi~s/m , l e s  a u t r e s  espèces ( s au f  Llioctria sp., 
2 .  

D .  rufipes,  AntipaZus varipes) ayant Ilne importance à peu pre's équiva len te  (Sabl .  34) .  

Tableau 34 

b )  Abondance r e l a t i v e  : 

E l l e  e s t  i l l u s t r é e  dans l e s  f i g u r e s  63  e t  64. 

La f i g u r e  64, r ep ré sen tan t  l e s  v a r i a t i o n s  sa i sonn iè re s  de l 'abondance r e l a t i -  

ve des  A s i l i d e s ,  montre que l 'abondance maximale des espsces se s i t u e  en  enE Er al a u  

printemps, pér iode  qui  précède l e s  éc los ions  imaginales de l a  p lupa r t  des  espsces.  

Seul Epitriptus setosuZus a é t é  r é c o l t é  en p l u s  granct nombre à l a  f i n  de l ' é t é  e t  au  

début de l 'automne, pér iode  qui  co ïnc ide  avec l e s  da t e s  d ' appa r i t i on  de l ' a d u l t e .  

R C f .  d épe r to i r e  ana ly t ique .  



Figure 63 - Représentation graphique des abondances 
r e l a t i v e s  des l a rves  d'AsiZidae. 

Stenopogon spg = 44,29% 
Lasiopogon sp. = 1 2 ~ 4 6 %  
Stenopogon s p ~  = 1 1,26% 
Machimus sp . = 9,16$ 
EutoZmus kiesenwetteri = 7,2l% 
Mzchimus rust icus  = 6,76% 
@ i t r i p t u s  setosuZus = 6 ~ 6 %  
Dioctria sp. = 1 ,?O% 
AntipaZus varipes = 0,60% 
Dioctria ruf ipes  = 0,60% 

L'abondance de quelques espèces à ce r t a in s  mois de l 'année (Lasiopogon sp., 

EutoZmus kiesenwetteri, Machimus sp., au printemps, E. setosuZus en automne) s 'expl i -  

que souvent par  l e  f a i t  qu'au moment des prélèvements, l a  s o r t i e  de l'imago a déjà  eu 

l i e u  e t  que l e s  l a rves  réco l tées  correspondent à des l a rves  néonates ou des l a rves  de 

stade II. Une remarque do i t  ê t r e  f a i t e  concernant l e s  s i x  espèces l e s  p lus  abondantes 

ma pi trip tus setosuZus, bsiopogon sp., Machimus rusticus,  Stenopogon sp e t  sp Ma- 
1 2.' 

chimus s p . ) .  Elles  ont é t é  trouvées à peu près  t ou t e  l 'année ( 9  mois au moins) e t  mê- 

me pendant l a  période e s t i va l e  sèche (août)  dans l e  cas des deux Stenopogon (dominan- 

ce  particulièrement n e t t e  de Stenopogon sp au cours du mois d'août : Fig. 65).  2 

La réco l te ,  pendant t ou t e  l 'année,  de l a rve s  à tous  l e s  stades du développe- 

ment, en pa r t i cu l i e r  des Larves de dernier  s tade de Stenopogon au cours des mois de 

juin e t  j u i l l e t ,  c 'est-à-dire pendant l a  période de vol des adul tes ,  confirme l e s  hy- 

pothèses énoncées dans l e  chapi t re  1 à propos de &chimus rus t icus ,  à savoir  que s i  

une p a r t i e  de l a  population l a r v a i r e  se  développe en un an, une f rac t ion  do i t  pour- 

suivre son développement sur  une ou plus ieurs  années. 

Ce chevauchement des générations d'une année sur l ' a u t r e  e t  l a  croissance 

i r r égu l i è r e  des l a rve s  au cours des divers stades du développement ne permettent pas 

de préciser  avec ce r t i tude  l ' â g e  des individus r éco l t é s  sur l e  t e r r a i n .  

En résumé, il semble d 'après l e s  r é s u l t a t s  obtenus e t  i l l u s t r é s  dans l e s  

f igures  64 e t  65 que l ' o n  puisse c lasse r  l e s  Asi l ides  en deux catégor ies  ( ~ i ~ .  66) : 

- l e s  espèces "constantes" au nombre de 6 

- l e s  espèces "accessoires" au nombre de 4 

Parmi l e s  s i x  espèces constantes, Stenopogon sp2 (F) peut ê t r e  qua l i f i ée  

de dominante; c e t t e  espèce e s t  en e f f e t  abondante dans l e s  mêmes types de subs t ra t  

e t  répandue dans tou te  l a  région provençale. L 'a i re  de r épa r t i t i on  des espèces "com- 

pagnes" e s t  moins étendue, ou t r è s  r e s t r e in t e ,  en pa r t i cu l i e r  pour Machimus rus t icus  

e t  Lasiopogon sp. connues de c e t t e  seule s t a t i on .  



Figure 65 - Représentation graphique de l a  dominance mensuelle des larves d1Asilides dans l a  station du Caramy 
H : Dioctria rufipes, C : AntipaZus w i p e s ,  3 : Dioctria sp. ,  0 : EutoZmus kiesenwetteri, D : !&chimus rusticus, 
1 : Machimus sp., B : Lasiopogon sp . ,  A : Epitriptus setosuzus . E : Stenopogon spi, F : Stenopogon sp 

2' 

l , I 

Dioctria sp. O 50,OO O O O 10,0010,0010,0020,00 O O O 100 

Tableau 35 - Variations saisonnières de l'abondance relat ive des larves d'Asilides (par espèce) 

Figure 64 - Illustration graphique du tableau 35 



dominant as 

Figure  66 - c a r a c t é r i s a t i o n  graphique de l a  s t r u c t u r e  
de l a  communauté d l A s i l i d e s .  Mise en évidence de deux 
groupements d 'espèces d ' ap rè s  l e u r  pos i t i on  par  rappor t  
à l a  fréquence : espèces acces so i r e s  e t  espèces 'cons- 
t a n t e s ,  ces  de rn i è re s  peuvent ê t r e  s c i n d j e s  en deux 
d 'après  l e u r s  abondances r e l a t i v e s  : espèce dominante 
e t  espèces compagnes. 
A : Epitriptus setosuiius, B : Lizsiopogon sp., C : Ant i -  
palus mr-ipes, D : Machimus rusticus, E : Stenopogon 
S P I ,  F : Stenopogon spz, G : EutoZmus kiesenwetteri, 
H : Dioctria rufipes, 1 : Machimus sp., J : DZoctriu sp. 

Parmi l e s  espèces acces so i r e s ,  il f a u t  c i t e r  E. kiesenwetteri dont l 'abondan- 

ce r e l a t i v e  assez  é levée  n ' e s t  due qu 'à  l ' e f f e c t i f  important du mois de m a i  ( r é c o l t e  de 

nombreuses l a r v e s  néona te s ) .  Ce t t e  espèce e s t  en géné ra l  peu abondante mais l ' imago oc- 

cupe l e s  b io topes  l e s  p lus  d ive r s .  Il e s t  d i f f i c i l e ,  en l ' absence  de déterminat ion çp6- 

c i f i q u e ,  de s e  prononcer pour Dioctria sp. 

Pour l e s  deux a u t r e s  espèces : Dioctria rufZpes e t  AntipaZus mr ipes ,  l e u r  
2 

f a i b l e  dens i t é  a u  niveau l a r v a i r e  (0,17 ind iv idu  a u  m ) ne r e f l è t e  pas  l 'abondance 

r é e l l e  des a d u l t e s  dans c e t t e  s t a t i o n ;  en e f f e t ,  c e s  deux espèces,  sans ê t r e  abon- 

dantes ,  occupent néanmoins ce  mi l i eu  de façon p r é f é r e n t i e l l e .  Le f a i b l e  e f f e c t i f  des  

l a r v e s  de D.  rufipes Peut s ' exp l ique r  par  l e  fa i t  que l ' imago f réquente  s u r t o u t  l a  

p t é r i d a i e ,  zone q u i  n ' a  é t é  que pa r t i e l l emen t  é t u d i é e  au  niveau l a r v a i r e ,  s eu l e  une 

bande de 2 mètres  de l a r g e ,  en bordure de  l a  r i p i s i l v e ,  ayant  f a i t  l ' o b j e t  des pré- 

lèvement s .  

Pour A .  ozripes répandue dans l e s  zones prospec tées ,  s a  f a i b l e  dens i t é  de- 

meure inexpl iquée.  



c )  Rela t ions  b io topes- la rves  : cas  des A s i l i d e s .  

Nous avons vu que l a  d e n s i t é  g loba le  des  A s i l i d e s  s e  s i t u e  aux environs de 
2 

29 individus/m , c e t t e  d e n s i t é  subissant  des f l u c t u a t i o n s  d'une p a r t  au  cours  de l ' a n -  

née (F ig .  5 5 ) ,  d ' a u t r e  p a r t  se lon  l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  prospectés .  

1 /  Abondance r e l a t i v e  des A s i l i d e s  p a r  b io tope .  

La r i c h e s s e  r e l a t i v e  des b io topes ,  en A s i l i d e s ,  e s t  indiquée dans l e s  f igu-  

r e s  67 e t  69; c e l l e s - c i  indiquent  nettement q u ' i l  e x i s t e ,  dans l a  s t a t i o n  é tud iée ,  

des b i9 topes  p l u s  favorables  que d ' a u t r e s  aux populat ions l a r v a i r e s  d f A s i l i d e s .  

Figure 67 - Représentat ion graphique des  
abondances r e l a t i v e s  des  l a r v e s  d lAsi l iden  
dans l e s  s i x  b io topes  prospec tés .  

2 /  Occupation p r é f é r e n t i e l l e  des  b io topes  par  l e s  l a r v e s  d f A s i l i d e s .  

S i  l e s  b io topes  n ' ava i en t  aucune inf luence  sur l a  r é p a r t i t i o n  des l a r v e s  

d l A s i l i d e s ,  c e l l e s - c i  devra ien t  s e  r é p a r t i r  indifféremment sur  la  su r f ace  proçpec- 

t é e .  Fuisqulun nombre iden t ique  de prélèvements a  é t é  e f f e c t u é  dans chacun des bio- 

t opes ,  on a u r a i t  dû p ré l eve r  : 1 1 1  i nd iv idus  ( t o t a l  des  l a r v e s  d l A s i l i d e s  r é c o l t é e s  : 

666).  O r ,  l a  r é p a r t i t i o n  des abondances s e  fai t  de l a  manière su ivante  ( ~ a b l .  36, 

Fig.  68). 

S i  l e  hasard é t a i t  l e  s e u l  responsable  de l a  r é p a r t i t i o n  des As i l i des ,  l a  

d i f f é r e n c e  f i  - F. d e v r a i t  ê t r e  vo i s ine  de 1 ;  l a  d i f f é r e n c e  par  rappor t  à l ' u n i t 6  
1 

e s t  c a l c u l é e  par  l e  t e s t  de l ' é c a r t  r é d u i t  : 



Biotopes 

Mois B i o t o p e s  ~ e n s i t é / r n ~  

1 71 ,ô8 
II 15,68 

A v r i l  
III 53,13 
1 V 40,63 
V 112,50 

v I 9,38 
1 

I 256,25 
II 31,25 

, Mai 
III 53973 
IV 93,75 

I v 90,63 
VI 

l ' III 1 3,13 1 N o r e m b ~ e  / ! 12,50 
1 v 78,13 

Mars 1 III 3,13 
I v 28,13 

v 65,63 
V I  O 

I Décembre / II1 I 6,25 

1 
1 V 28,13 

v 9,38 
v I t 9,38 

I 

1 I 34,38 j 1 II 3,13 

Figure 69 - Evolution de l a  densi té  des l a r v e s  d'Asil 
par biotope. 
1 : i l l u s t r a t i o n  graphique 
2 : données numériques 

l l Janvie r  

1 ,  

2 
ides  (individusjm ) en fonction du temps e t  

III 3,13 1 
3 v 

v 9::;; j 
v 1 O 

1 
I 34,38 1 l II O 1 F é v r i e r  I Y; O 

62,50 
1 v 59,38 

V 1 3,13 
I 

I 12,50 ' 
i II O 



Tableau 36 

f .  = e f f e c t i f  observé 
1 

* 

= N  

F. = e f f e c t i f  théorique 
1. 

t 

Biotopes 

f .  
1 

F. 
1 

n.  
1 

n .  = nombre de prélèvements ef fectués  dans chaque subs t ra t  Zn. = N 
1 1 

I V  

148 

I I I  

96 

Figure 68 - Densité des l a rves  d lAs i l ides  dans l e s  biotopes é tudiés  
(Ferme Rimbert , c f .  Tabl. 36) 

1 

203 

I I I  

96 

- S i  l a  valeur  de E 2 - + 1,96, l a  d i f férence en t r e  l e s  valeurs observées e t  théoriques 

des e f f e c t i f s  e s t  considérée comme s ign i f i c a t i ve  au s e u i l  de 95% : l e  mi l ieu  e s t  favo- 

II 

23 

I I I  

96 

Total  

666 

666 

576 

V 

221 

I I I  

96 

r ab l e  aux Asi l ides .  

III 

50 

I I I  

96 

t 

V I  

2 1 

I I I  

96 

- S i  - 1,96 E + 1 ~ 9 6 ,  l a  d i f férence n ' e s t  pas s i gn i f i c a t i ve  e t  l e  biotope n ' in-  

fluence pas l a  r épa r t i t i on  des Asi l ides .  

- Si  E - 1,96, la  di f férence observée e s t  s i gn i f i c a t i ve  au  s e u i l  de 95% mais dans 

ce cas, l e  biotope ne convient pas aux Asi l ides .  

Les valeurs obtenues sont l e s  suivantes : 

Tableau 37 

Biotopes 

E 

II 

- 20,42 

1 

+ 7,19 

III 

- 9,59 

9 

V I  

- 21984 

I V  

+ 3,38 

V 

+ 8,22 



Les b io topes  prospec tés  s e  séparent  donc en deux groupes : 

- un ensemble de t r o i s  b io topes  favorables  q u i  sont  V ,  1 e t  I V ,  c l a s s é s  par  ordre  

d'importance pour l e s  A s i l i d e s ;  

- un ensemble de t r o i s  b io topes  défavorables  III, II, V I ,  l e s  deux d e r n i e r s  é t a n t  

par t icu l iè rement  h o s t i l e s  à l a  présence des As i l i des .  

Chaque espèce r é a g i t - e l l e  de l a  même façon ? 

Les r é s u l t a t s  sont  ind iqués  dans l e  t a b l e a u  38 e t  concernent h u i t  espèces;  

l e s  e f f e c t i f s  t r o p  f a i b l e s  dlAntipaZus varipes e t  Dioctria rufZpes n 'on t  pas permis 

de l e s  prendre en cons idéra t ion .  On observe a i n s i  pour chaque biotope : 

Tableau 38 - Valeur de E pour chaque espèce. n.c.  : espèce non c l a s s é e  en r a i son  
de l ' e f f e c t i f  t r o p  f a i b l e  dans l e  b io tope  cons idéré .  

- Biotope 1 : Lasiopogon sp, e s t  l ' e s p è c e  qu i  e s t  la p l u s  inféodée à c e  b io tope ;  e l l e  

e s t  s u i v i e  de E. kiesenwetteri, E. setosuZus e t  de Machimus sp. Ce b io tope  ne pr l sen-  

t e  que peu d ' i n t é r ê t  pour Dioctria sp. e t  M .  rust icus;  pa r  con t r e ,  il p a r a î t  t r è s  

nettement h o s t i l e  aux deux espèces du genre Stenopogon. 

V I  

n .c .  

- 5,40 

n .c .  

- 12,64 

- 29,22 

n.c .  

- 6,33 

+ 2,45 

- Biotope II : Ce b io tope  ne convient  à aucune espèce,  s eu l  M. rust icus p a r a î t  asnez 

i n d i f f é r e n t .  

- Biotope III : Comme l e  b io tope  précédent ,  ce  mi l ieu  n ' e s t  pas favorable  aux A s i l i -  

des, s e u l  M. rusticus l e  f réquente  pa r t i e l l emen t .  

I V  

n .c .  

n.c.  

f a i b l e  

+ 3,84 

+ 3,36 

+ 3,98 

- 3,16 

f a i b l e  

- 1,87 

n.c .  

III 

n.c.  

n .c .  

t r o p  

+ 0,19 

- 2,28 

- 3,84 

n .c .  

t r o p  

- 4,54 

n .c .  

- Biotope I V  : Il e s t  favorable  à t r o i s  espèces : M. rusticus, Stenopogon sp e t  sps. 
1 

Mzchimus sp. e t  E. kiesmwetteri  s ' y  t rouvent  mais ne  sont  pas pa r t i cu l i è r emen t  nom- 

breux. Les a u t r e s  espèces ne s ' y  rencont ren t  pas .  

v 

- 6,41 

- 4,33 

n .c .  

+ 3,92 

+ 9,73 

- 4,65 

+ 2,02 

n.c .  

II 

n . c .  

- 9,17 
E f f e c t i f  

- 1,92 

- 3,68 

- 12,64 

n . c .  

E f f e c t i f  

- i0,08 

n .c . 

Epitriptus setosuZus 

Lasiopogon sp . 
AntipaZus varipes 

ï%chimus rusticus 

Stenopogon sp1 

Stenopogon sp2 

EutoZmus kiesenwetteri 

Dioc t r ia  rufipes 

Machimus sp. 

ûioctria sp. 

1 

+ 5,75 

+ 7,51 

+ 0,19 

n.c.  

- 17,43 

+ 5,86 

+ 4,11 

+ 0,26 



- Biotope V : Ce biotope e s t  surtout  représenté par l e s  espèces du genre Stenopogon 

mais auss i  par l e s  Machimus sp., l e s  au t res  espèces c lassées  ne l e  peuplent pas. 

- Biotope V I  : Seule Dioctria sp. t o l è r e  ce biotope. Les deux espèces du genre Ste- 

nopogon y sont absentes. 

Tableau 35 

Biotopes 

Nombre de f o i s  favorable 

Nombre de f o i s  ind i f fé ren t  

Nombre de fo i s  défavorable 

En résumé, on peut d i r e  que l e  biotope 1 const i tue  l e  milieu l e  p lus  favo- 

rab le  aux Asi l ides  p u i s q u l i l  héberge une communauté composée de quatre espèces : La- 

siopogon sp., Epitriptus setosulus, EutoZmus kiesenwetteri, &chimus sp. Les t r o i s  

premières espèces sont des ca rac té r i s t iques  exclusives de ce biotope. 

Le biotope 1 e s t  suivi  des biotopes I V  e t  V. Trois espèces sont présentes 

dans l e  biotope I V  : &chimus rusticus e t  l e s  deux Stenopogon. Le biotope V renferme 

l e s  deux espèces du genre Stenopogon auxquelles s ' a jou te  Machimus sp. 

1 

4 

2 

2 

Le biotope 1, qui renferme quatre espèces d i f fé ren tes ,  e s t  donc bien indi- 

vidualisé;  par contre,  l e s  biotopes I V  e t  V présentent une ce r ta ine  ressemblance puis- 

q u ' i l s  ont en commun l e s  deux espèces du genre Stenopogon. 

Dans l e  tableau 36 ( c f .  p.242) 06 sont indiquées l e s  abondances absolues des 

l a rves  d tAsi l ides ,  l e  biotope V apparaissa i t  comme plus favorable que l e s  biotopes 1 

e t  I V .  Les différences constatées avec l e s  r é s u l t a t s  obtenus ci-dessus ( ~ a b l .  39) pro-,  

V I  

8 

viennent du f a i t  que l e  biotope V ,  qui réuni t  l e  plus grand nombre d'individus, ren- 

II 

1 

7 

ferme une espèce largement dominante (Stenopogon sp . 150 individus) qui donne à ce 
2 '  

biotope l 'apparence d'un biotope p ré fé ren t ie l .  

I V  

3 

1 

III 

1 

7 

Parmi l e s  biotopes défavorables, l e  V I  e s t  particulièrement hos t i l e  aux A s i -  

l i d e s .  

V 

3 

4 5  

En l 'absence de données précises  sur  l a  nature physico-chimique du so l  des 

d i f fé ren t s  biotopes, il n ' e s t  pas possible actuellement d 'avoir  un aperçu sur  l'ensem- 

b le  des fac teurs  déterminant l e  préférendum des l a rves  d lAsi l ides .  Un seul  caractère  

semble commun aux biotopes p ré fé ren t ie l s  1, I V ,  V : i l s  sont tous t r o i s  const i tués  



par  des  zones t r è s  a b r i t é e s  e t  e n s o l e i l l é e s ,  à végéta t ion  c l a i r e ,  basse e t  à f a i b l e  

couverture,  en l i s i è r e  de l a  chênaie  v e r t e ,  p r è s  du chemin pour l e  1, en contre-bas 

du mur de sépara t ion  des deux t e r r a s s e s  p r i n c i p a l e s  pour l e  I V ,  sur  l e  chemin péné- 

t r a n t  dans l a  p r a i r i e ,  bordé de buissons e t  d ' a rbus t e s  pour l e  V. Ces m i l i e u  cons- 

t i t u e n t ,  comme nous l ' avons  indiqué (cf .  p.202),  des zones d ' é l ec t ion  pour l e s  adul-  

t e s  qu i  y t rouvent  vraisemblablement l e s  condi t ions  d'environnement favorables  pour 

l a  reproduct ion e t  l a  ponte. En comparaison, l e  biotope V I ,  s i t u é  en bordure de l a  

r i p i s i l v e ,  e s t  t r è s  peu fi.équenté. Très  humide e t  peu e n s o l e i l l é ,  il e s t  occupé s u r  

s a  p lus  grande longueur par  l a  p t é r i d a i e  qui  forme un o b s t a c l e  à l a  p lupa r t  des es- 

pèces,  excepté pour l e s  Dioctria,  s e u l  genre véri tablement  p ré sen t  dans c e  mi l ieu .  

Ce t t e  s i t u a t i o n  ne semble pas p a r t i c u l i è r e  à l a  s t a t i o n  du Caramy. Le val- 

l o n  de Saint-Joseph, dans l a  chaîne de l l E t o i l e ,  p ré sen te  par  s a  physionomie végéta le  

e t  s a  topographie de grandes s i m i l i t u d e s  avec l e  Caramy. Les concent ra t ions  des e f -  

f e c t i f s  l a r v a i r e s  s ' e f f e c t u e n t  de l a  même façon, c ' es t -à -d i re  en bordure des champs, 

l e  long des t a l u s  e t  des t e r r a s s e s ,  dans l e s  zones a b r i t é e s ,  bien e n s o l e i l l é e s  e t  2 

f a i b l e  couverture végé ta le .  

d )  Rela t ions  b io topes- la rves  : cas des a u t r e s  préda teurs  e t  des p ro i e s .  

Pour conna î t r e  comment s ' e f f e c t u e  l a  d i s t r i b u t i o n  e n t r e  l e s  s i x  b io topes  

des p r o i e s  e t  des  a u t r e s  préda teurs ,  u t i l i s o n s ,  corne pour l e s  l a r v e s  d t A s i l i d e s ,  l e  

t e s t  de 1' é c a r t  r é d u i t ,  appl iqué success ivementaux  p r o i e s  e t  aux préda teurs .  

1 / Cas des p r o i e s  (Scarabeidae, CurcuZionidae, ChrysomeZidae) . 

Tableau 40 

Dans l e  ca s  des p r o i e s ,  l e  préférendum s ' é t a b l i t  a i n s i  : 

- Biotopes favorables  : I V ,  V, III 

- Biotope n e u t r e  : II 

a 

= N 

f .  
1 

F. 
1 

n .  
1 

1 

72 

100,67 

96 

II 

9 4 

ioo,67 

96 

III 

137 

100,67 

9 6 

I V  

147 

1 0 0 ~ 6 7  

96 

VI 

15 

1 0 0 ~ 6 7  

96 

V 

139 

100,67 

9 6 

Tota l  

604 

6 0 4 ~ 0 2  

576 



- Biot ope défavorable : 1 

- Biotope t r è s  défavorable : V I  

21 Cas des prédateurs ( à  l 'exception des Asi l ides  : Wriapodes) . 

Tableau 41 

Dans l e  cas des prédateurs, l e  préférendum s ' é t a b l i t  a i n s i  : 

- Biotope favorable : V I  

- Biotopes neutres : 11, III, 1, I V  

- Biotope défavorable : V 

= N 

La comparaison des préferendums des prédateurs, des proies e t  des Asil ides 

apparaît  dans l e  tableau suivant : 

V I  

114 

80,83 

96 

'i 

F. 
1 

n. 
1 

Tableau 42 

Total 

485 

4 8 4 ~ ~ 8  

576 

II 

9 1 

80,83 

9 6 

1 

7 8 

80,83 
- 

96 

Les Asi l ides  e t  l e s  proies  présentent donc un préférendum dans l e s  biotopes 

Biotopes 

1 

II 

I V  e t  V. Dans ces deux milieux, l 'organisat ion de l a  biocénose e s t  donc (comme nous 

l 'avons déjà vu) sous l a  dépendance des Asi l ides ,  c 'est-à-dire dominée essent ie l le-  

ment par l e s  deux espèces du genre Stenopogon qui sont plus a t t i r é e s  par ces deux bio- 

topes e t  dont l a  densité e s t  l a  plus élevée. 

Prédateurs 

neutre 

neutre 

Proies 

- 3,71 

neutre 

V 

5 1 

80,83 

9 6 

III / I V  

111 

IV 

v 
V I  

Asi l ides  

+ 7,19 

- 2 0 ~ 4 2  

83 

8 0 ~ 8 3  

96 

68 

80,83 

9 6 

neutre + 3,41 

neutre + 4,19 

- 4,58 + 3,57 

+ 3,41 - 24,27 

- 9,59 

+ 3,38 

+ 8 2 2  

- 21,84 



Le biotope 1 qui  renferme l e  peuplement en A s i l i d e s  l e  p l u s  d i v e r s i f i é  

paradoxalement n'héberge pas un grand nombre de p ro i e s .  

S i  l e s  A s i l i d e s  h a b i t e n t  é lect ivement  à peu p r è s  l e s  mêmes biotopes que l e s  

p ro i e s ,  il semble que l e s  a u t r e s  p réda teu r s ,  l e s  Myriapodes en p a r t i c u l i e r  que nous 

avons s e u l s  cons idérés ,  s e  concentrent  dans des h a b i t a t s  p l u s  humides (b io tope  VI) .  

e )  Mode de r é p a r t i t i o n  des l a r v e s  d l A s i l i d e s  : 

Cet te  é tude  ne s e r a  r é a l i s é e  que dans l e s  t r o i s  b io topes  l e s  p l u s  favora- 

b l e s  aux A s i l i d e s  : 1, I V ,  V. 

Nous a l l o n s  essayer  de v o i r ,  en examinant l a  r é p a r t i t i o n  des ind iv idus ,  s i  

l e  changement observé a u  mois de novembre sur  l e s  courbes ( ~ i g .  60 e t  61) correspond 

réel lement  à une modi f ica t ion  du comportement. 

En e f f e t ,  lo rsque  l e s  animaux sont  a c t i f s ,  on peut supposer q u ' i l s  sont  

s e n s i b l e s  à c e r t a i n e s  p a r t i c u l a r i t é s  l o c a l e s  de l e u r  b io tope  e t  q u ' i l s  on t  tendance 

à s e  regrouper  dans des  e n d r o i t s  qu i  l e u r  conviennent l e  mieux; on peut admettre  aus- 

s i  q u ' i l s  sont  a t t i r é s  pa r  l a  présence des p r o i e s .  Par  con t r e ,  s i  l e s  ind iv idus  sont  

en é t a t  de v i e  r a l e n t i e ,  i l s  deviennent p lus  ou moins i n s e n s i b l e s  aux condi t ions  de 

l 'environnement.  Ne s e  nour r i s san t  p lus ,  il e s t  poss ib l e  q u ' i l s  s o i e n t  moins a t t i r k s  

pa r  l e s  p r o i e s  e t  q u ' i l s  t endent  vers  une r é p a r t i t i o n  moins agréga t ive .  

2 
Pour c e l à ,  ca lcu lons  l a  moyenne ar i thmét ique  ( 2 )  e t  l a  var iance  ( s  ) de l a  

communauté en cons idérant  séparément l e s  deux périodes : a v r i l  ù octobre  e t  novembre 

à mars. 

o2 O 2 
En cons idérant  l e  rappor t  - - = A , l a  r é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  des ind iv idus  

X 
s e r a  : 

Li - r é g u l i è r e  s i  A < 1 
2 - au  hasard s i  A = 1 

1 /  Période d ' a v r i l  à octobre  (168 prélèvements e f f e c t u é s ) .  

Moyenne X = 2,24 
c i  Variance s  = 11,02 

On p a r t  de l 'hypothèse  selon l a q u e l l e  l e s  i nd iv idus  s e  r é p a r t i s s e n t  au  ha- 

sa rd .  Dans ce c a s ,  A 2  = 1 .  L'éloignement de l a  va leur  observée par  rappor t  $ 1 (va- 

l e u r  t héo r ique )  e s t  t e s t é  par  une méthode proposée pa r  ANDREWARTIIA e t  BIRCH ( i n  

CANCELA DA FONSECA, 1966).  La d i f f é r ence  e s t  s i g n i f i c a t i v e  pour un s e u i l  de 0,05 l o r s -  



S 
2 

- -  - 1 > 2  fi n : nombre de prélèvements 
X 

Le r é s u l t a t  obtenu e s t  3,92 pour l e  premier élément de l ' i n é g a l i t é ,  0,22 

pour l e  second. 

La d i f f é rence  observée e n t r e  l a  moyenne e t  l a  var iance  e s t  donc s i g n i f i -  

c a t i v e  a u  s e u i l  de 5%. 

La d i s t r i b u t i o n  e s t  nettement agrégat ive .  

2/ Période d 'octobre à mars (1 20 prélèvements e f f e c t u é s ) .  

Moyenne Z = 1,61 

Variance s = 2,83 

La formule dlANDREWARTHA e t  BIRCH donne 0,76 > 0 ~ 2 6 .  Le rapport  e s t  à l a  

l i m i t e  s igni f ica t ivement  d i f f é r e n t  de l ' i lni té .  La d i s t r i b u t i o n  e s t  encore agrégat ive  

mais e l l e  t end  v e r s  une d i s t r i b u t i o n  au  hasard. 

2 
considérons pour l e s  A s i l i d e s  l ' é v o l u t i o n  de X a u  cours  de l ' année  dans 

l e s  biotopes favorables  ( ~ a b l .  43 e t  Fie. 7 0 ) .  

Tableau 43 

Lorsqu'on compare l a  d i s t r i b u t i o n  des l a r v e s  d l A s i l i d e s  dans l e s  biotopes 

p r é f é r e n t i e l s  p r i s  isolément ,  l e s  agrégats  sont  n e t s  pendant l a  pér iode  qui  s ' é t end  

d ' a v r i l  à octobre ( l a  n e t t e t é  diminue de septembre à novembre). Par con t re ,  l a  ré- 

p a r t i t i o n  e s t  moins agrégat ive  dans l e s  t r o i s  biotopes 8 p a r t i r  de novembre. 

M 

1 , 1 4  

1,12 

1,30 

Biotopes 

I 

IV 

V 

I l  semble donc, comme nous l ' avons  d é j à  indiqué à p lus i eu r s  r e p r i s e s ,  s o i t  

dans l e  c h a p i t r e  1, s o i t  dans ce lu i - c i ,  que des "bouleversements" physiologiques s 'o- 

pèrent  chez l e s  l a r v e s  au  cours  de l a  période automnale, 

A 

3,72 

2,97 

5,02 

Il e s t  c e r t a i n  que c e  t r a v a i l  su r  l a  s t r u c t u r e ,  l a  r é p a r t i t i o n  des communau- 

t é s  l a r v a i r e s  des A s i l i d e s  ne  c o n s t i t u e  qu'une premisre approche. L'étude, en par t icu-  

l i e r ,  de l e u r  préférendum e t  de l e u r s  r e l a t i o n s  t rophiques ne pourra ê t r e  é t a b l i e  sans 

M 

5,29 

2,06 

1,80 

J 

1,12 

0,86 

0,94 

J 

0,87 

5,71 

0,15 

A 

0 

1 , 4 4  

O 

S 

4,02 

1,12 

1 , 1 4  

D 

1 ,37 

1,63 

0,71 

O 

1 , 1 4  

I , I I  

2,33 

J 

1,64 

0,58 

1,43 

N 

0,87 

0,58 

0,95 

F 

1,02 

i , o 3  

1,79 
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Figure 70 - Evolution de A au  cours du cycle annùel dans 

l e s  biotopes favorables. 

une connaissance approfondie des d i f fé ren tes  communautés animales édaphiques peuplant 

l e s  mêmes biotopes e t  sans une analyse complète des facteurs  physico-chimiques du so l .  

DI SCUSS ICN 

Les recherches poursuivies dans l e s  diverses l o c a l i t é s  de Basse-Provence e t  

dans l a  s t a t i on  du Caramy en pa r t i cu l i e r  ont  montré, chez un ce r t a in  nombre d'espèces, 

des cor ré la t ions  é t r o i t e s  en t re  l e  comportement de ponte e t  l e s  condit ions abiotiques 

du milieu où s ' e f fec tue  l e  développement des stades préimaginam. C e  phénomène e s t  

fréquent chez l e s  Diptères, en pa r t i cu l i e r  chez ce r ta ines  populations de Limoniidae 

(FREEMAN i n  TREHEN, 1971 ) où il semble que l ' adu l t e  puisse, par une reconnaissance 

v i sue l le  e t  chimiotact i le ,  retrouver des biotopes précis ,  favorables au développement 

des stades l a rva i r e s .  Tel semble ê t r e  l e  cas,  chez l e s  AsiZidae, de tou tes  l e s  La-  

p b i i n a e  qui pondent exclusivement dans l e s  t roncs  d 'arbres morts, milieu où évoluent 

l eu r s  l a rves .  Il en s e r a i t  de même de tou tes  l e s  espèces strictement sabulicoles e t  

dtAntipaZus uxripes en pa r t i cu l i e r  dont l a  morphologie de l ' ov ipos i teur  e t  l a  struc- 

t u r e  de l ' oeuf  semblent bien ê t r e  en rapport avec un subst ra t  sablonneux. 



Figure 71 - Représentation schématique de l a  s t a t ion  du Caramy i l l u s t r a n t  l a  r é p a r t i t i o n  des AsiZidae 
( seu l  l e  premier champ, en aval  de l a  haie,  a é t é  f igu ré ,  cf .  Fig.  49) .  
Sur chaque f igu re  sont indiqués : 
- l ' a i r e  de r é p a r t i t i o n  de l ' e spèce  à l ' é t a t  adu l t e  (cf .  Fig. 51) :- 
- l e  g î t e  p ré fé ren t i e l  l a r v a i r e  ( c f .  Fig.  68 e t  Tabl. 38) := 
- l e s  zones de chevauchement : 

1 : Stenopogon junceus, 2 : S. sabaudus, 3 : Machimus rusticus,  4 : Hoctr ia  sp., 5 : a- hsiopogon s p . ,  
b- EutoZmus kiesenwetteri, 6 : Machimus ZacinuZatus, 7 : m i t r i p t u s  setosuZus. 



L'exis tence  de cond i t i ons  c l imat iques ,  topographiques, édaphiques optima- 

l e s  va donc f a v o r i s e r ,  dans c e r t a i n s  mil ieux,  une concent ra t ion  des espèces e t  des  

ind iv idus  comme on a pu l e  c o n s t a t e r  dans l e s  s t a t i o n s  du Caramy e t  du va l lon  de 

Saint-Joseph. 

Cer tes ,  on observe parmi c e s  popula t ions  des espèces que l ' o n  peut qua l i -  

f i e r  de "vagabondes" comme Pogonosom mroccanwn, Dasypogon diudemz e t  qu i ,  e x c e l l e n t s  

v o i l i e r s ,  s e  déplacent  sur des  d i s t ances  t r ès  importantes ,  échappant a i n s i  rapidement 

à l a  capture .  D 'au t res ,  a u  c o n t r a i r e ,  sont  p l u s  s éden ta i r e s  e t  s i  l a  s t a t i o n  e s t  topo- 

graphiquement fermée, e l l e s  e f f ec tue ron t  dans c e  mi l i eu  t o u t e s  l e s  phases e s s e n t i e l l e s  

de l e u r  v i e  imaginale : comportement a l imen ta i r e ,  sexuel e t  ponte.  C 'es t  donc dans l e s  

mêmes s t a t i o n s ,  au  niveau des  s u b s t r a t s  f réquentés  par  l ' a d u l t e  ( s o l ,  bo is  mort) ,  que 

l e s  l a r v e s  seront  r é c o l t é e s .  

Ains i ,  dans l a  v a l l é e  du Caramy, des concent ra t ions  é levées  d l ind iv idus  adul- 

t e s ,  dans c e r t a i n e s  zones de l a  p r a i r i e ,  correspondent ,  comme j e  l ' a i  indiqué,  aux den- 

s i t é s  l e s  p l u s  f o r t e s  des  peuplements l a r v a i r e s .  Il s u f f i t  pour s ' e n  convaincre de com- 

pa re r ,  dans c e t t e  l o c a l i t é ,  l e s  c a r t e s  de r é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  des  a d u l t e s  e t  l e s  bio- 

topes  p r é f é r e n t i e l s  de l e u r s  l a r v e s  (F ig .  71 ) .  C 'est  l e  ca s  en p a r t i c u l i e r  de bkzchimus 

rus t i cus  ( ~ i g .  71, 3), de Dioctria sp. (F ig .  71, h ) ,  d.e Lasiopogon sp. (F ig .  71 , 5 a )  

au moins pour l e  b io tope  1, d'Epi tr ip tus  setosuZus ( ~ i g .  71, 7 )  dont l e s  a i r e s  de ré- 

p a r t i t i o n  des imagos e t  des  l a r v e s  s e  chevauchent pa r t i e l l emen t  ou en t o t a l i t é .  

Tro is  a u t r e s  c a s  sont  a u s s i  t r è s  c a r a c t é r i s t i q u e s ;  il s ' a g i t  de l a  r é p a r t i -  

t i o n  s p a t i a l e  des  a d u l t e s  de Stenopogon sabaudus ( ~ i g .  71, 2 ) ,  de S. junceus (Fig.  71, 

1  ) e t  de Machimus ZacinuZatus (F ig .  7 1 ,  6 )  que nous avons superposée aux g î t e s  l a r v a i -  

r e s  p r é f é r e n t i e l s  de Stenopogon sp Stenopogon sp e t  Machimus sp. Dans ces  t r o i s  
1' 2 

c a s ,  l e  chevauchement des  h a b i t a t s  l a r v a i r e s  e t  des  zones occupées pa r  l e s  adul- 

t e s  colnc iden t  par fa i tement .  La déterminat ion spéc i f ique  de ces  t r o i s  types  de l a r v e s ,  

qui  n ' a v a i t  pu ê t r e  r é a l i s é e  par  l ' é l e v a g e  des  imagos, peut ê t r e  é t a b l i e  uniquement 

p a r  c e  procédé, l a  dens i t é  é levée  des a d u l t e s  de  S. sabaudus e t  des  l a r v e s  de Stenopo-. 

gon s p  permettant d ' a s s i m i l e r  ce  t ype  l a r v a i r e  à c e t t e  espèce. 
2 

En d é f i n i t i v e ,  c e s  r é s u l t a t s  confirment c e  qui  a v a i t  é t é  p r e s s e n t i  au  cours  

des nombreuses observa t ions  f a i t e s  en Provence sur l e  comportement des imagos e t  l e s  

g î t e s  l a r v a i r e s ,  à savo i r  que l e  déroulement complet du cyc le  de l a  p lupa r t  des  espè- 

c e s  s ' e f f e c t u e  en généra l  dans un espace t r è s  r e s t r e i n t  r éun i s san t  des condi t ions  m i -  

c roc l imat iques  f avo rab le s  à l a  f o i s  pour l e s  l a r v e s  e t  l e s  imagos. 



J 1 a i  s igna lé ,  a u  début de c e  c h a p i t r e ,  l a  t r è s  v a s t e  r é p a r t i t i o n  des Asi- 

l i d e s  en Basse-Provence e t  l ' ex t rême v a r i é t é  des  mi l ieux  occupés : plages,  p r a i r i e s ,  

pelouses abandonnées ou c u l t i v é e s ,  chemins, gar r igues ,  l i s i è r e s  de f o r ê t s .  En géné- 

r a l ,  t o u t e s  l e s  zones dégagées présentan t  un f o r t  ensole i l lement  e t  une température 

é levée  sont t r è s  activement recherchées par  l e s  A s i l i d e s  qui ,  a u  c o n t r a i r e ,  f u i e n t  

l e s  coaver t s  f o r e s t i e r s  denses où l a  luminos i té  e s t  f a i b l e  e t  l ' hygrométr ie  impor- 

t a n t e ,  ce  de rn i e r  f a c t e u r  p a r a i s s a n t  défavorable  à l a  f o i s  pour l e s  l a r v e s  e t  l e s  

imagos. 

Les espèces mani fes ten t  également une grande d i v e r s i t é  dans l e  choix de 

1 ' h a b i t a t  . Cer ta ines  sont  ub iqu i s t e s  , d ' a u t r e s  sl .énotopes. Il nous e s t  permis de pen- 

s e r  que c e s  d e r n i è r e s  espèces,  dont l e  cyc l e  de développement e s t  é t ro i tement  l i é  aux 

f a c t e u r s  microcl imatiques de l ' h a b i t a t  e t  aux condi t ions  ab io t iques  du s u b s t r a t ,  doi- 

vent c o n s t i t u e r  de bons i n d i c a t e u r s  écologiques.  

Les recherches sur 1 ' écologie  des  l a r v e s  ont  confirmé c e r t a i n e s  hypothèses 

e t  observa t ions  é t a b l i e s  dans l e  c h a p i t r e  1 su r  l a  durée de l a  c ro i s sance  e t  l e s  a r -  

r ê t s  de développement observés chez l e s  l a r v e s  de &chimus rusticus : 

- l a  r i c o l t e ,  dans l a  v a l l é e  du Caramy, de l a r v e s  de de rn i e r  s t a d e  a u  cours  des pé- 

r i o d e s  de vo l  des  a d u l t e s  (phénomène fréquent  chez l e s  espèces du genre ~tenopogon) 

montre que pour c e r t a i n s  ind iv idus  l a  durée du dévelcppement préimagina1 e s t  supérieu- 

r e  à un an e t  qu'une pér iode  supplémentaire d'une année, ou peut -ê t re  davantage, e s t  

quelquefois  néces sa i r e  pour c l o r e  l e  cyc l e  de c ro issance .  

- l e s  changements observés en automne dans l a  dynamiaue des  popula t ions  de l a r v e s  

dlAsili .des e t  de l e u r s  p r o i e s  a i n s i  que l e  changement de d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  des 

l a r v e s  correspondent vraisemblablement à des  a r r ê t s  2.u développement l a r v a i r e  qui  s e  

t r a d u i s e n t  pa r  une diminution de l e u r  press ion  de preda t ion .  

Enfin,  il convient de soul igner  l e  r ô l e  important de c e s  D ip tè re s  en t a n t  

que preda teurs .  S 'a t taquant  a u s s i  b ien  aux l a r v e s  d ' In sec t e s  édaphiques qu 'à  l e u r s  

formes a d u l t e s  ép igées ,  l e u r  impact qu i  s ' exe rce  p e n ~ a n t  l a  p l u s  grande p a r t i e  de 

1 'année ( février-novembre) d o i t  ê t r e  p r i s  en cons idéra t ion .  Une es t imat ion  de l e u r  

ac t ion  de préda t ion  à l ' é t a t  a d u l t e  a é t é  r é a l i s é e  pivécédemment ( c f .  p.222) e t  cor-  

respond pour Andrenosom bayardi, Machimus rusticus, Stenopogon sabaudus à 18000 

p r o i e s  en moyenne à l ' h e c t a r e  pour chaque espèce e t  pendant s a  pér iode de vol .  

On peut éva luer  a u s s i  l ' impac t  des  l a r v e s  en t enan t  compte de l e u r  d e n s i t é  

e t  du nombre de p r o i e s  dévorées par  &chZrnus rusticus au  cours  des  d i v e r s  s t ades  l a r -  



v a i r e s .  En moyenne, 10 proies* ont  é t é  néces sa i r e s  au  cours  des deux premiers mois 

du développement pour que l ' i n d i v i d u  a t t e i g n e  son de rn i e r  s t a d e  l a r v a i r e .  

Un c a l c u l  r ap ide  indique pour Machimus rusticus : 

2 2 
densité/m x nombre de p r o i e s  i ngé rées  x s u p e r f i c i e  de l a  s t a t i o n  (m ) = 2 x 10 x 

7000 = 140000 p r o i e s  dévorées. 

Pour l 'ensemble de l a  communauté l a r v a i r e  d l A s i l i d e s  de l a  s t a t i o n  du Ca- 

ramy e t  sur une s u p e r f i c i e  de un hec t a re ,  l e  nombre de p r o i e s  dévorées a t t e i n d r a i t  

l e  t o t a l  impressionnant de 2.900.000 I n s e c t e s  (29 x 10 x 10000). 

L'importance de c e t t e  préda t ion ,  observée à l a  f o i s  chez l e s  a d u l t e s  e t  

chez l e s  l a r v e s ,  p l ace  vraisemblablement l e s  AsiZidae a u t o u t  premier rang des Dip- 

t è r e s  préda teurs  e t  des  In sec t e s  entomophages. 

R Les observa t ions  ont  p o r t é  su r  16 ind iv idus  ayant  a t t e i n t  l e  de rn i e r  s t a d e  lar- 
v a i r e  dès  l e  début de septembre (moyenne des p r o i e s  : 1 0 ~ 3 2 ) .  Nous pouvons, à 
p a r t i r  de c e t t e  a a t e ,  nég l ige r  l e  nombre de p r o i e s  dévorées puisque nous avons 
cons t a t é  un arrêt quas i - to t a l  de l a  préda t ion .  



Le cycle de développement e t  l e s  r e l a t i ons  trophiques l a rva i r e s  e t  imagina- 

l e s  de &chimus rusticus sont exposés en une vue d'ensemble (F'ig. 7 2 )  de manière à 

i l l u s t r e r  quelques-uns des aspects  l e s  plus ca rac té r i s t iques  de l a  biologie e t  de 1'6- 

cologie des AsiZidae. Malgré une ce r ta ine  d ive r s i t é  quant à l a  nature  du subst ra t  oc- 

cupé par l e s  formes l a rva i r e s  (espèces édaphiques, xylophiles) ,  ce schéma r e s t e  cepen- 

dant applicable à l a  plus grande majorité des espèces. 

Les f a i t s  l e s  p lus  marquants se  dégageant de l ' é t ude  de ces  Insectes  appa- 

ra i s sen t  pour l a  plupart  en l i a i son  d i r ec t e  avec l eu r s  moeurs prédatr ices .  Il e s t  bien 

ce r ta in  que de nombreuses espèces jouent un r ô l e  économique non négligeable pouvant 
* e t r e  favorable, en l imi tan t  l a  mul t ip l icat ion des Insectes phytophages, ou défavorable 

en détruisant  des Insectes po l l in i sa teurs ,  pa ras i t es  e t  entomophages. 

L'importance de l a  prédation n ' ava i t ,  jusqulà ce  jour, é t é  é t a b l i e  avec cer- 

t i t u d e  que pour l e s  Asi l ides  adul tes ;  l e  r ô l e  des l a rves  r e s t a i t  t rès  méconnu car  l e u r  

comportement n ' é t a i t  pas précisément é t a b l i ,  Les recherches, menées conjointement sur 

l e  t e r r a i n  e t  au  l abora to i re ,  ont mis en évidence l e s  i n s t i n c t s  carnivores des l a rves  

de ces  Diptères e t  e l l e s  ont souligné l eu r  place importante au se in  des communautés 

l a rva i r e s  d ' Insectes .  S'attaquant de préference aux Insectes phytophages e t  aux Co- 

léoptères ,  en p a r t i c u l i e r  l e s  Scambeidàe, CurcuZionidàe e t  ChrysomeZidae, l e s  l a rves  

d '  Asi l ides  peuvent, dans ce r ta ines  s t a t i ons  où e l l e s  sont abondantes, avoir un impact 

sur l a  faune entomologique supérieur à c e l u i  des adul tes .  

La d ive r s i t é  du comportement trophique des l a rves  e s t  apparue en comparant 

l e s  ra res  données de l a  l i t t é r a t u r e  avec nos observations. S i  tou tes  l e s  l a rve s  de 

dernier stade qui ont é té  é tudiées  dans ce  t r a v a i l  (kkzchimus rusticus, Stenopogon sa- 

baudus, S. junceus, Dasypogon diudemz en t r e  autres ,  e t  au s s i  c e r t a in s  stades plus  

jeunes) doivent ê t r e  considérées comme des prédateurs v r a i s  ( l a  proie  e s t  dévorée en 

quelques heures),  l a  déf in i t ion  de ce  comportement ne s 'applique pas toujours auss i  

aisément pour l e s  deux premiers stades l a rva i r e s .  Ainsi ,  nous pouvons dis t inguer  : 

- des individus qui ne s 'alimentent pas e t  vivent aux dépens de l e u r s  réserves v i t e l -  

l i n e s  ( l a rves  néonates de M. rus t icus) .  

- des microprédateurs ( l a rves  de M. rusticus de stade I I )  : l a  proie  ne surv i t  pas au- 

delà de 4 à 5 jours à l a  présence du prédateur. 

- des ectoparas i tes  : l a rves  néonates de MzZZophora media (CLEMENTS e t  BENNETT, 1 9 6 9 ) ~  

l e  paras i t e  r e s t e  f ixé  à son hôte pendant p lus ieurs  semaines, ou plus,  sans entraîner 

sa mort. 



Figure 72 - Cycle de développement et  r e l a t i o n s  trophiques de Mmhirnus rust icus  

1 : larves  de Scarabeihe;  2 : nymphe de Coléoptères;3 : larve de CmeuZionidae; 4 : larve d e  ChrysomeZi&e; 5, 6 ,  7 : larves  e t  
pupeç de Diptères ( 6  : AsiZidae);  8 : Nématodes. (Dessins : P .  LEGIER). 



- des paras i to ides  : l a rves  de MaZZophora ruficauda (COPELLO, 1927, 1942), l ' h ô t e  se  

maintient en v ie  pendant de nombreux mois e t  n ' e s t  dévoré qu'au stade ultime de l a  

croissance l a rva i r e  du paras i t e .  

Il e s t  possible que c e t t e  d i s t inc t ion  en t re  ec toparas i tes  e t  paras i to ides ,  

é t ab l i e  pour l e  genre MzZZophora, d ispara isse  après une étude biologique plus dé ta i l -  

l é e  de M. media. 

Dans l e  cas des espèces prédatr ices  que j ' a i  pu é tudier ,  l e s  proies,  comme 

chez d 'aut res  Insectes prédateurs ou paras i t es ,  sont at taquées de préférence l o r s  d'u- 

ne période inact ive .  

De tou te  évidence, e t  contrairement à cer ta ines  observations é t ab l i e s  par 

différenks auteurs,  l e s  l a rves  d lAsi l ides  n'ont pas une nourr i ture  végétale. L'inges- 

t i o n  d'aliments marqués par des radioisotopes,  négative dans l e  cas d'un régime phy- 

tophage, pos i t ive  dans l e  cas d'un régime carnivore, a permis de v é r i f i e r  l ' exis tence  

du régime exclusivement carnivore des larves .  L 'u t i l i sa t ion  des radioéléments a mon- 

t r é  auss i  que ces Insectes n ' ingèrent  pas l'humus mais peuvent survivre en absorbant 

l ' e au  du so l  avec tous  ses  composés solubles organiques e t  minéraux e t  q u ' i l s  sont 

capables de l e s  métaboliser. Cette absorption de l iqu ide  explique l e s  survies de lon- 

gues durges (plus  de t r o i s  ans e t  demi sans nour r i tu re )  observées au l abora to i re  chez 

quelques individus. 

L ' ac t iv i t é  l a rva i r e  des Asi l ides  s 'étend du début du printemps à l a  f i n  de 

l'automne, l a  période hivernale e s t  marquée par un a r r? t  de l a  croissance e t  un a r r ê t  

de l a  fonction prédatr ice .  

La croissance chez M. rust icus  nécess i te  s i x  mues l a rva i r e s  e t  peut s 'effec-  

t ue r  en un an s i  l e s  fac teurs  b iot iques  e t  climatiques sont favorables (nourr i ture  

suff isante ,  choc thermique) ou s e  prolonger d'une ou plus ieurs  années dans l e  cas con- 
, 

t r a i r e .  Les va r ia t ions  de ces fac teurs  qui agissent  sur l a  s t ruc tu re  e t  l a  dynamique 

des populations l a rva i r e s  de M. rust icus  sont sans doute à l ' o r i g i n e  des f luctuat ions  

démographiques observées chez ce r ta ines  espèces d'une année à l ' a u t r e .  

A l ' é t a t  adul te ,  l e s  Asil ides é t a i en t  connus depuis longtemps pour l eu r s  

i n s t i n c t s  carnivores, at taquant tous l e s  Insectes y compris l e s  espèces venimeuses 

( ~ u è p e s ,  ~ b e i l l e s ) .  Le régime trophique, pour l e s  Asi l ides  é tudiés  dans ce t r a v a i l ,  

s ' é t a b l i t  a i n s i  : Hyménoptères (40%),  Diptères (29%),  Coléoptères (12%), Lépidoptè- 

r e s  (9%) .  De nombreux Insectes piqueurs ou paras i t es  de plantes  sont d é t r u i t s  mais 

auss i  des entomophages u t i l e s .  En comparaison, il apparaî t  que l e s  larves ,  se  nour- 

r i s s an t  presque exclusivement de Coléoptères phytophages, sont p lus  que l e s  adul tes  



de bons aux i l i a i r e s  pour l ' ag r i cu l t u r e .  

En Basse-Provence, l ' a c t i v i t é  des adul tes  s 'étend sur d ix  mois environ, de 

févr ie r  à novembre, avec un maximum vers l a  f i n  du printemps e t  l e  début de l ' é t é .  En 

u t i l i s a n t  l a  méthode de capture e t  recapture, il a é t é  possible d'évaluer l 'importan- 

ce de quelques populations dlAsi l ides ,  de même que l a  longévité imaginale de cer ta ines  

espèces e t  l eu r  impact sur l e s  communautés d 'Insectes environnantes. 

Les Asi l ides  at taquent l e u r  p ro ie  au vol, dl où l a  fréquentation dl espaces 

découverts, de c l a i r i è r e s ,  de zones aérées e t  l a  désert ion presque t o t a l e  des cou- 

ve r t s  f o r e s t i e r s  denses e t  des formations herbacées compactes qui l imi tent  l eu r s  

a c t i v i t é s  de vol. Les proies  sont capturées au moyen de d i s p o s i t i f s  morphologiques 

perfectionnés e t  l e u r  immobilisation met en jeu des glandes s a l i va i r e s  venimeuses 

t r è s  spécia l isées .  La puissance du venin a é t é  mise en évidence de même,que sa  toxi-  

c i t é  vis-à-vis des centres nerveux. L'étude u l t r a s t r uc tu r a l e  de ces  glandes a montré 

l eu r  analogie avec l e s  glandes à venin dl au t res  Arthropodes ( ~ r a i g n é e s ,  Scorpions ) 

e t  même de Vertébrés (Serpents) .  Formées d'un épithélium glandulaire u n i s t r a t i f i é ,  

e l l e s  sont l e  siège d'une importante synthèse protéinique. Les glandes s i tuées  dans 

l a  trompe (glandes l a b i a l e s ) ,  t r è s  pa r t i cu l i è r e s  par l eu r  $s t ructure  (présence de ca- 

nal icules  intracytoplasmiques), ne possèdent aucun r ô l e  d ige s t i f  proprement d i t .  

La digest ion des proies  e s t  de type extraoral  chez l e s  adul tes  comme chez 

l e s  l a rves  mais s i  l e s  glandes s a l i va i r e s  interviennent seules chez ces dernières,  

l a  digest ion e s t  l e  f a i t ,  chez l e s  adul tes ,  d'enzymes sécré tées  par l a  région anté- 

r i eu r e  de l'estomac e t  r e j e t é e s  dans l e  corps de l a  proie. Chez l'imago, l e  repas 

e s t  a i n s i  const i tué  par une succession ininterrompue de deux phénomènes : des pha- 

ses  de r e j e t  des sécrét ions stomacales qui lysent  e t  l i qué f i en t  l e s  t i s s u s  de l a  

proie  e t  des phases d'absorption des substances prédigérées. Ces deux phases a l t e r -  

nent régulièrement pendant tou te  l a  durée du repas. A l a  f i n  de celui-ci ,  l a  proie,  

vidée de son contenu, e s t  r e j e t é e .  

L'abondance des Asil ides,  l a  d ive r s i t é  des milieux fréquentés par l e s  adul- 

t e s ,  depuis l e s  plages marines jusqulaux p r a i r i e s  a lp ines  à 2500 m d ' a l t i tude ,  l a  pré- 

sence des l a rves  dans l e  so l  e t  l e s  bois morts en font  une famille à l a rge  r épa r t i t i on  

géographique. Les moeurs carnassières de ses  représentants manifestées à tous l e s  s ta-  

des du développement e t  se  t raduisant  par un nombre considérable de captures d1Insec- 

t e s  var iés  font in tervenir  c e t t e  famille de façon prépondérante dans l ' é q u i l i b r e  bio- 

logique de nombreux écosystèmes. 



A N N E X E S  

1 - REPERTOIRE ANALYTIQUE E S  ASILIDAE 

1 1 - LISTES E S  PRO1 ES E S  ASILIDAE ' 

I I I  - METHOCES ET TEWIQUES 



1 - REPEWOIRE ANALYTIQUE DES ESPECES 

Pour chaque espèce capturée  en Provence j e  s i g n a l e r a i ,  sous une forme con- 

densée, l e s  pr inc ipaux renseignements r e l a t i f s  à sa taxonomie e t  sa r é p a r t i t i o n .  

Ces données spéc i f iques  s e ron t  r é p a r t i e s  se lon  l e s  c inq  rubriques su ivantes  : 

1') C i t a t i o n s  a n t é r i e u r e s  pour l a  Provence, c l a s s é e s  pa r  o rd re  chronologique. 

Le nom d ' au t eu r  e s t  s u i v i  de l a  d a t e  de c i t a t i o n .  Les a p p e l l a t i o n s  e r ronées  ou l e s  sy- 

nonymies sont  ind iquées  e n t r e  parenthèses ,  ap rè s  l ' i n d i c a t i o n  de da te .  

2') R é p a r t i t i o n  en Provence : essent ie l lement  l e s  départements des Bouches- 

du-Rhône, du Var e t  du Vaucluse; j e  mentionnerai a u s s i  l e s  l o c a l i t é s  s i t u é e s  dans l e  

sud des Alpes de Haute-Provence. Les i n d i c a t i o n s  qu i  ne correspondent pas  à mes captu- 
f r e s  s e ron t  s u i v i e s  du nom de l ' a u t e u r  . 

3' ) D i s t r i b u t i o n  géographique : en France ( p a r  département) ,  l a  p lupa r t  de 

ces  données ont  é t é  r e l evées  dans l e  t r a v a i l  de SEGUY (1927) a i n s i  que dans l a  zone 

pa l éa rc  t ique .  

4') Autécologie; p l u s i e u r s  i n d i c a t i o n s  seront  données : l e  nombre de s t a t i o n s  

où l f e s p è c e  a été t rouvée  a i n s i  que l e  nombre d'imagos recue i l l i s** ,  l e s  pé r iodes  de 

vol  ( l e s  mois soul ignés  ind iquent  l a  pér iode  d'abondance maximale de l ' e s p è c e ;  c e t t e  - 
p r é c i s i o n  n ' e s t  appor tée  que pour l e s  espèces r é c o l t é e s  en nombre s u f f i s a n t ) ,  l a  t a i l l e  

des  inclividus et une desc r ip t ion  -. sommaire du --. biotope e t  de l ' h a b i t a t  

5' ) Eventuellement , des remarques d t o r d r e  systématique. 

Pour TIYON-DAVID e t  SEGUY, au teu r s  l e s  p l u s  fréquemment c i t é s ,  j e  donnerai l e s  abré- 
v i a t i o n s  su ivan te s  : (T.D),  (s) . 

RR Les observa t ions  fou rn ie s  par  TIMON-DAVID se ron t  mentionnées, à l a  s u i t e ,  e n t r e  pa- 
r en thèses .  



1 - Sous -famille Dasypogoninae 

1/ Tribus Dioctrini 

A/ Genre Dioctria Meigen 1820 

1 - D-ioctria baumhaueri Meigen 1820. 

1/ SEGUY 1927, J. TIMON-DAVID 1950, MUSSO 1970 a. 
2/ Bouches-du-Rhône : Marignane ( T . D . ) ,  chaîne de 1 'E to i l e  (val lon de 

Saint-  Joseph). Vaucluse : r i ve s  de l a  Durance (pe r t u i s ) .  
3/ France : commun partout  selon SEGUY. 

Europe septentr ionale  e t  cen t ra le  : I l e s  Britanniques, Hongrie, 
Allemagne. Afrique : Sahara (Touggourt). 

4/ 2 st.*; 5 i.*; (T.D.  : 1 st.  ; 1 i.) ; 9-12 mm ; V I  ; comme tou tes  
l e s  Dioctria c e t t e  espèce s 'observe dans l e s  pelouses, l e s  champs 
i ncu l t e s ,  l e s  p r a i r i e s  abandonnées ; parmi l a  s t r a t e  herbacée. 

2 - Dioctria bicincta Meigen 1820 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : La Camargue (S . ) ,  chaîne de 1 'E to i l e  (p ichaur is) .  

Var : Le Beausset, Cal l ian ,  Toulon ( S . ) ,  chaîne de l a  Sainte-Baume, 
( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale). Vaucluse : Apt (S. ) . Alpes de Haute- 
Provence : Digne (S . ) .  

3/ France : Nord, Seine, Seine e t  Oise, Seine e t  Marne, Aube, Maine e t  
Loire, Hautes-Alpes, Hérault ,  Aude,  aut tes-Pyrénées (S. ) , Corse 
(KUNTZE 1913). 
Europe cen t ra le  e t  méri&onale : Allemagne, I t a l i e ,  Espagne, ~ r è t e .  

4/ 2 st .  ; 3 i. ; 8-1 1 mm ; V I  ; s t r a t e  herbacée. 

3 - Dioctria claripennis Villeneuve 1908 

1/ VILLENEUVE 1908, SEGUY 1927, ENGEL 1938, MUSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (S. ) , chaîne de l l E t o i l e  (vallon de 

saint- osep ph). Var : Le Beausset (S. ) , chaîne de l a  Sainte-Baume 
( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale), r ives  du Caramy, au sud de Tourves. 
Vaucluse : Apt ( S . ) ,  Cucuron. Alpes de Haute-Provence : Digne 
(VILLENEUVE) 

3/ Endémique provençale. 
4/ 4 s t .  ; 15 i. ; 9-11 mm ; V I - V I 1  ; s t r a t e  herbacée. 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a. 
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de l l E t o i l e  (val lon de Saint-Joseph, Pichau- 

r i s ) ,  Venelles. Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  
domaniale), ferme R b b e r t  au sud de Tourves. Vaucluse : Mont Ventoux, 
environs de Mallaucène : 700 m ) .  Provence : ( S . ) .  

3/ France : Maine e t  Loire, A l l i e r ,  Pyrénées-Orientales ( S . ) ,  1sère 
( r é co l t e s  personnelles), Corse (KUNTZE 1913). 
Presque t ou t e  l 'Europe : Suède, Finlande, Autriche, Allemagne, Tché- 
coslovaquie, Autriche, Bulgarie, Yougoslavie, I t a l i e .  Afrique septen- 
t r i ona l e .  

4/ 5 st .  ; 25 i. ; 9-11 mm ; V ,  V I  ; s t r a t e  herbacée. 

R st .= s t a t i on .  
i. = individu. 



k 5 - Dioctria mixta Becker 1923 

~ s p è c e  t r è s  peu répandue, mentionnée pour l a  première f o i s  en France 
par J. TIMON-DAVID ( 1958) dans l a  chaîne de l a  Sainte-Baume (corniche 
des Béguines : 1100 m ) .  s ignalée uniquement de Grèce par ENGEL (1938), 
JANSSENS ( 1958) e t  TSACAS ( communication personnelle) .  

6 - Dioctria rmfzpes (De Geer 1776) 

1 /  SEGUY 1927, J. TIMON-DAVID 1949, 1950, 1953, 1958 ; MUSSO 1969, 
1970 a 1970 c ,  1972 a .  

2/ Bouches-du-Fihône : chaîne de 1 'Etoi le  (vallon de Saint-Joseph) . 
Var : chaîne de l a  Sainte-Baume (T.D. ) , va l lée  du Caraniy au sud 
de Tourves. 

3/ Toute l a  France, Hautes-Alpes jusqu'à 1600 m (captures personnelles)  
Europe centra le  e t  septentr ionale  : ?les  Britanniques, Suède, 
Allemagne, Pologne, I t a l i e ,  Tchécoslovaquie, Autriche, Roumanie, 
Bulgarie. Jusqu'en Asie cen t ra le  : Kazakstan e t  Mongolie. 

4/ 4 s t .  ; 65 i. ; (T.D. : 4 s t . ,  10 i.) ; 12-15 mm ; en 
a l t i t u d e  c e t t e  espèce s e  rencontre dans l e s  pâturages e t ,  l e s  
p r a i r i e s  alpines.  

7 - Dioctria dedemanni Meigen 1820. 

1/  SEGUY 1927, ENGEL 1938, MUSSO 1970 a. 
2/ Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (S. ) , chaîne de 1 'E to i l e  

(p ichaur is  ) . Var : Vidauban (ENGEL) , chaîne de l a  Sainte-Baume 
( l i s i è r e  de l a  forê t  domaniale) , r ives  du Caraay au sud de Tourves , 
Montriem. Vaucluse : environsde Cucuron. 

3/ ~ n d é m i ~ u e  du sud-est de l a  France, Alpes-Maritimes (MEIGEN i n  
ENGEL). 

4/ 4 s t .  ; 20 i. ; 8-9 mm ; V ,  - V I ,  V I I ,  V I 1 1  ; s t r a t e  herbacée. 

B/ Genre MoZobratia Hull 1958 

8 - MoZobr<ztia teutonus te inné 1767) 

1/ SEGUY 1927 (Dasypogon teutonus) ; J. TIMON-DAVID 1949, 1950, 1953 
(Dasypogon teutonus). 

2/ Bouches-du-Rhône : r ives  de l 'Arc à Eoquefavour (T.D.  ) .  Var : 
Callian (S. ) , Méounes (T.D. ) , chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  
de l a  f o r ê t  domaniale), Collobrières.  

3/ Toute l a  France ( S . ) ,  Ariège ( T . D . ) .  
Toute l 'Europe cen t ra le  e t  méridionale. Asie Mineure. 

4/ 2 s t .  ; 3 i. ; (T.D.  : 2 s t . ,  2 i.) ; 18-21 m m ;  V, V I , V I ï ,  VIII; 
c e t t e  espèce recherche l e s  s t a t i ons  humides, en p a r t i c u l i e r  l e s  
p r a i r i e s  en bordure de r i v i è r e  ; sur  l a  végétation herbacée e t  
arbustive.  

k Nota 
Pour cons t i tue r  un catalogue aussi  complet que possible des Asil ides 

de Provence j ' a i  a jou té ,  à ce t  inventa i re  fauriistique , l e s  espèces signa- 
l é e s  par d 'aut res  auteurs (en p a r t i c u l i e r  SEGUY,1927, 1952) e t  que j e  n ' a i  
pas recapturées au  cours de mes prospections dans c e t t e  région. Ces espèces 
sont précédées pa r  un as tér ique.  



21 Tribus Laphystini 

Genre TricZis Loew 1851 

+ 9 - TricZis ~Zivaceus (Loew 185 1 ) 

Signalée par SEGUY (1927) dans l e s  Bouches-du-Rhône ( ~ a r s e i l l e ) ,  
l 'Hérau l t ,  l e s  Hautes-Pyrénées. Assez large  r épa r t i t i on  : I t a l i e ,  
Grèce, Asie Mineure, Caucase, Kazakstan. 

R 10 - GZyphotricZis ornatus   chiner 1868) 

Connue en France, seulement du Var : Fréjus (SEGUY ,1927). Espèce 
méditerranéenne : Espagne, Algérie,  Tunisie,  Egypte. 

3/ Tribus Stichopogonini 

A/ Genre Stichopogon Loew 1847 

k 11 - Stichopogon aZbofasciatus ( ~ e i g e n  1820) 

signalée par SEGUY (1927) dans l e  Var  réju jus, Le ~ e a u s s e t ) ,  l e  
Vaucluse (Apt ) , 1 'Al l i e r  e t  l e  Rhône, s a  r é p a r t i t  ion s ' étend à l a  plus 
grande p a r t i e  de l'Europe cen t ra le  e t  méridionale e t  à l 'As ie  Mineure. 

12 - Stichopogon e ZegantuZus (~iedemann 1820) 

1/ J. TIMON-DAVID 1953, MUSSO 1970 a. 

2/ ~ouchesldu-~hône : r i ve s  de l a  Durance : Pont de Mirabeau (T.D. , 
réco l tes  personnelles ) . 

3/ France : Landes (SEGUY, 1927) , Corse (BECKER 1910, captures per- 
sonnelles ) . 
Pourtour de l a    édit erra née : Bulgarie, I t a l i e ,  Espagne, Tunisie,  
Ethiopie,  Egypte. Asie Mineure . I s r aë l .  Europe cen t ra le  e t  
o r i en t a l e  : Hongrie, Russie  auca case). 

4/ 1 s t .  ; I O  i. ; (T.D. : 1 st. ; 2 i.) ; 5-6 mm ; V I 1  ; tous l e s  
Stichopogon sont sabulicoles ; c e t t e  espèce recherche avec prédi- 
l e c t i on  l e s  zones sableuses plus ou moins humides , en bordure 
des ruisseaux e t  r i v i è r e s  ; à l l a f f u t  su r  l e  sable.  

13 - Stichopogon inaequaZis Loew 1847 

1/ SEGUY 1927, J. TIMON-DAVID 1953, MUSSO 1970 a. 
2/ Bouches-du-Rhône : comme l e  précédent. Var : Hyères (S. ) 
31 France : Corse (BECKER 1910, captures personnelles) 

Vaste répar t i t ion .  Europe cen t ra le  : Tyrol, Bulgarie, Roumanie, 
Russie. Bassin méditerranéen : Espagne, I t a l i e ,  Yougoslavie, 
Maroc, Tunisie,  Asie Mineure. Asie méridionale ( ~ n d e s ) .  

4/ 1 s t .  ; 10 i. ; (T.D. : 1 s t . ,  23 i.) ; 6-7mm; V I 1  ; sur  l e  
sable ,  associé  au précédent. 

14 - Stichopogon scaZiger Loew 1847 

1/ SEGUY 1927, hUSSO 1970 a.  
2 /  Bouches-du-Rhône : plage de Fos. V a x  : Hyères (S . ) .  
3/ En France connue seulement de Provence. 



Espèce à t r è s  l a rge  r épa r t i t i on  : Europe cen t ra le  e t  méridionale, 
Afrique septentr ionale ,  Proche e t  Moyen-Orient, Asie cen t ra le  
( ~ o n ~ o l i e  e t  ~ a z a k s t a n )  . 

4/ 1 s t .  ; 1 i. ; 8-9 mm ; V I 1  ; hauts de plage,  su r  l e  sable.  

15 - Stichopogm schineri Koch 1872 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a .  

2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de l l E t o i l e  (~otre-Dame-des-Anges). 
Var : Hyères, Cavalière, Call ian (S. ) . 

31 France : Hautes-Alpes (captures personnel les) ,  Corse (OLDROYD 
1946, captures personnelles ) . 
Europe cen t ra le  e t  méridionale : Bavière,   ut riche, Espagne, 
I t a l i e  (piémont, Messine), Grèce. Afrique ( ~ a r o c ) .  Moyen-Orient 
( ~ r a n ) .  

4/ 1 s t .  ; 12 i. ; 4-5 mm ; V I 1  ; c e t t e  espèce peut occuper des 
milieux t r è s  xériques ; sur  l e  sable.  

B/ Genre Lasiopogon Loew 1847 

16 - Lasiopogon sp. 

2,' Conned'une seule  s t a t i o n  .: r ives  du Caramy (ferme ~ i m b e r t )  au 
sud de Tourves . 

4/ 1 s t .  ; 15 i. ; 9-10 mm, I V ,  V ,  V I ,  fréquente l e s  p r a i r i e s  méso- 
ph i les  sablonneuses, SU: l e  sol. Cette espèce n ' a  pu ê t r e  déterminée 
d'après l e s  ouvrages spec ia l i sés  e t  ne correspond à aucun Lasiopogon 
présent dans l e s  co l l ec t ions  du Musgum d 'His toi re  na tu re l l e  de Par i s .  

4/ Tribus Stenopogonini 

A/ Genre Stenopogon Loew 1847 

17  - Stenopogon junceus (~iedemann 1820) 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a .  
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de 1 'E to i l e ,  plage de Fos. Var : 

Hyères, l e  Beausset (S. ) , Evenos , ferme Rimbert au sud de 
Tourves . 

3/ En France connue seulement de Basse Provence. 
Espèce méditerranéenne : Espagne, Maroc, Grèce, Syrie ; s 'é tend 
jusqu'en Europe o r ien ta le    auc case) e t  au Moyen-Orient ( ~ u r q u i e  , 
Afghanistan, b a n ) .  

4/ 4 s t .  ; 60 i. ; 17-26 mm ; V I ,  - VII ,  VIII ; c e t t e  espèce s e  p l a i t  
dans l e s  endroi ts  sablonneux humides ou secs : plages,  s e n t i e r s ,  
p r a i r i e s  en bordure des ruisseaux ; sur  l e  s o l  ou l a  s t r a t e  
herbacée. 

18 - Stenopogon sabaudus (Fabricius 1794) 

1 /  SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1936, 1953, 1958 ; MUSSO 1968 b 1969, 
1970 a ,  1970 c ,  1972 a ,  MUSSO e t  a l .  1978. 

21 Toute l a  Provence jusqu'à 1000 m d ' a l t i t ude   o ont Ventoux e t  
c r è t e  de l a  chaîne de l a  Sainte-Baume). 



3/ France : Seine, Saône e t  Loire,  Savoie (S . )  Hautes-Alpes 
(captures personnelles) .  
Toute l 'Europe cen t ra le  e t  méridionale jusqu'en Europe Orientale 
( Caucase ) e t  l e  Moyen-Orient (Turquie , 1ran) . 

4/ 30 st.  ; 300 i. ; (T.D. : 15 s t .  ; 36 i .) ; 16-25 mm ; V ,  V I ,  
V I I ,  V I 1 1  ; espèce t r è s  commune en Provence, occupe aussi  bien - 
l e s  l i eux  humides que l e s  garrigues l e s  p lus  sèches ; sur  l e  
s o l  e t  l a  s t r a t e  herbacée, p lus  rarement sur l e s  buissons e t  
l e s  arbres .  

B/ Genre HoZopogon Loew 1847 

19 - HoZopogon aumbarbis ( ~ e i g e n  1820) 

1/ SEGUY 1927, J. TIMON-DAVID 1953. 
2/ Bouches-du-Rhône : r i ve s  de l a  Durance (pont de Mirabeau : T.D. , 

captures personnelles) .  Var : Hyères ( S . ) .  Vaucluse ; Apt (S. )  
3/ France : I s è r e  (S. ) 

Espèce r a r e  e t  peu répandue, au t r e  l oca l i s a t i on  : Autri the.  
4/ 1 s t .  ; 3 i. ; (T.D. : 1 s t . ,  8 i.) ; 4-5 mm ; V I 1  ; en bordure 

de r i v i è r e ,  su r  t e r r a i n  meuble, parmi l e s  herbes. 

R 20 - HoZopogon f Zavescens Jaennicke 1867 

Connue en France seulement de Provence, e l l e  e s t  s ignalée par SEGUY 
( 1927) dans l e s   ouc ch es-du-Rhône ( ~ a r s e i l l e )  , l e  Var (Hyères), l e  
Vaucluse ( A P ~ )  ; signalée également en Afrique dii Nord ( ~ i s k r a ) .  

2 1 - HoZopogon f d p e n n i s  ( ~ e i g e n  1820) 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a. 
2/ Bouches-du-Rhône : Marseille (S. ) , chaîne de 1 'E to i l e  (vallon de 

Saint-  Joseph, Notre-Dame -des -Anges ) . 
3/ France : Seine e t  Marne, Rhône, Drôme (S. ) , Corse (KUNTZE 191 3 ) .  

Europe cen t ra le ,  méridionale e t  o r i en t a l e  : Hongrie, Autriche, 
Pologne, Tchécoslovaquie, Allemagne, I t a l i e ,  Espagne, Albanie, 
Roumanie, Russie   auc case). 

4/ 2 s t .  ; 5 i. ; 5-6 mm ; V I ,  V I 1  ; c e t t e  espèce recherche l e s  
zones plus ou moins ombragées, l a  proximité des arbres  e t  arbus- 
t e s  su r  lesquels  e l l e  v i t .  

22 - HoZapogon meZaZeucus ( ~ e i g e n  1820) 

1 /  SEGUY 1927, MUSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : Marseil le  (S.)  chaîne de l l E t o i l e  (p ichaur i s ) ,  

massif de Marseilleveyre. Var : Call ian ,  Toulon, Hyères (S. ). 
Vaucluse : Luberon (S. ) , Mont Ventoux (environs de Mallaucène , 
700 m) . 

3/ En France connue seulement de Provence. 
Europe cen t ra le  e t  Afrique septentr ionale  (Algérie) .  

4/ 3 s t .  ; 10 i. ; 6-8 mm; V I ,  V I 1  ; on capture c e t t e  espèce dans 
l a  garrigue,  mais de préférence dans l e s  endroi ts  f r a i s  e t  ab r i t é s ;  
parmi l a  s t r a t e  herbacée. 



23 - HoZopogon nigripennis ( ~ e i ~ e n  1820) 

1/ SEGUY 1927, WXSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : Marseil le  ( S . ) ,  chaîne de 1 'E to i l e  ( ~ o t r e -  

Dame-des-~nges) 
3/ France : Seine e t  Oise, Seine e t  Marne, Rhône, Alpes-Maritimes, 

Corse (S . ) .  
Europe cen t ra le  e t  méridionale : Allemagne, Autriche, Hongrie, 
Bulgarie, Pologne, Tchécoslovaquie, Grèce. Asie cen t ra le  
 ongo go lie) . 

4/ 1 st. ; 2 i. ; 7-9 mm ; V I 1  ; même hab i ta t  que H. fwnipennis. 

24 - HoZopogon venustus  ossi si 1790) 

1/ SEGüY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953 ; MUSSO 1970 a ,  1970 c ,  1972 a ,  
1974, iWSS0 e t  GARCIN 1975. 

2/ Bouches-du-Rhône : environs de Marseil le  ( T . D . ) ,  chaîne de 
1 'E to i l e .  Var : Call ian  (S. ) ; r ives  de l ' A i l l e ,  au sud des 
Arcs ( T . D . ) ,  chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  
domaniale ) , ferme R h b e r t  au sud de Tourves . 

3/ France : Seine (S. ) 
Peu répandue : I t a l i e  sept  ent r ionale  e t  cen t ra le ,  Tyrol. 

4/  7 s t .  ; 60 i. ; (T.D. 2 s t . ,  9 i .) ; 7-8 mm ; V I ,  - V I I ,  V I I I ,  I X .  
Comme l e s  espèces précédentes, avec une préférence marquée pour 
l e s  régions sableuses. Se t i e n t  toujours à l ' ex t rémi té  des ra- 
meaux secs des arbustes.  

C /  Genre Crobihcerus Loew 1847 

25 - Crobihcems auriger Musso 1973 

1 /  MüSSO 1973. 
2/ Chaîne de 1 'E to i l e  (val lon de saint- osep ph). 
31 Endémique de Basse Provence. 
4/ 1 s t .  ; 3 i. ; 10-12 mm ; V ; même biotope qulHoZopogon venustus, 

s e  t i e n t  à l ' a f f û t  su r  l e s  f e u i l l e s  des arbustes.  

D/ Genre Pycnopogon Loew 1847 

26 - Pymopogon fasciculatus Loew 1847 

1 /  SEGUY 1927, MüSSO 1970 a. 
2/ Var : Fréjus  ferme Rimbert au sud de Tourves. 
3/ En France, connue seulement de Provence. 

Europe cen t ra le ,  méridionale e t  o r i en t a l e    auc case). Afrique du 
Nord. Asie Mineure. Proche-Orient. 

4/ 1 s t .  ; 2 i. ; 11 mm ; V I I ,  V I I I ;  en bordme de s r a i r i e ,  sur  bran- 
ches mortes de Genêts. 

E/ Genre Heteropogun Loew 1847 

27 - Heteropogon manicatus ( ~ e i ~ e n  1820) 

1 1  SEGüY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953, 1958 ; MUSSO 1969, 1970 a ,  
1970 c , 1972 a ; TSACAS 1970, MüSSO e t  a l .  1978. 



2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de 1 'E to i l e  (val lon du ~ o u r d r e ) ,  
environs d'Aix : l e  Tholonet (T .D . ) ,  Puyricard, l e  Réaltor ,  bois  
de l a   rév var esse. Var : Callian (S. ) ; chaîne de l a  Sainte-  
Baume : haute va l l é e  de l'Huveaune, va l l ée  de Saint-Pons (T.D. ) ; 
ferme Rimbert, au sud de Tourves. Vaucluse : environs de Cucuron, 
Per tu i s .  

3/ France : Hérault,  Alpes-Maritimes (S. 1. 
Pourtour méditerranéen : Espagne, Yougoslavie (~acédo ine )  , Maroc. 

4/ 8 s t .  ; 35 i. ; (T.D. : 6 s t .  ; 7 8 i . )  ; 11-17mm; V I , = ,  
V I 1 1  ; c e t t e  espèce s e  rencontre dans l e s  endroi ts  incii l tes,  l e s  
anciennes cu l tu res  ; parmi l a  végétat ion herbacée, toujours posée 
à l ' ex t rémi té  des herbes ou des f lei irs .  

5/ TSACAS remarque q u ' i l  e x i s t e  en Afrique du Nord 2 ou 3 espèces 
d i f fé ren tes  de c e l l e s  des côtes  nord de l a  Méditerranée occiden- 
t a l e  e t  o r ien ta le .  JANSSENS ( 1961 ) s ignale  l a  r é co l t e  de neuf 
femelles au Maroc, il s e r a i t  donc in té ressan t  de connaître l e s  
mâles correspondants. 

28 - Héteropogon timondavidi Tsacas 1970 

1/ TSACAS 1970 ; MUSSO 1970 a ,  1970 c ,  1972 a ; MUSSO e t  a1.1978. 
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de 1 'E to i l e  (vallon de Saint-Joseph, 

de l a  Fo l ie ,  de   or de au) , environs d'Aix-en-Provence : l e  Réal- 
t o r ,  montagne du Regagnas. Var : chaîne de l a  Sainte-Baume 
( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale). 

3/ Endémique provençale. 
4/ 7 st. ; 105 i. ; 14-17,5 mm ; V I ,  -- V I I ,  V I I I ;  on rencontre c e t t e  

espèce dans l e s  zones boisées,  en bordure des f o r ê t s  ; sur  l e s  
ha ies ,  l e s  c lô tu res ,  l e s  arbres  e t  arbustes i so l é s ,  toujours à 
l ' ext rémité  d'un rameau mort e t  sec. 

F/ Genre Habropogon Loew 1847 

29 - Habropogon appendicu'latus Schiner 1867 

1 / SEGW 1927, ENGEL 1938, MUSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : L a  Crau. Var : Cavalière, Fréjus (S. ). 

Vaucluse : environs de Cucuron. 
3/ France méridionale : Landes, Pyrénées-Orientales (S. ) . 

Europe méridionale : I t a l i e ,  Dalmatie, Grèce. Asie cen t ra le  
(Kazakstan) . 

4/ 2 st.  ; 11 i. ; 7-8,5 mm ; VI; espèce xérophile,  son hab i ta t  
p r é f é r en t i e l  e s t  const i tué  par l e s  pelouses steppiques à végé- 
t a t i o n  rase  ; sur  l e s  herbes. 

k 30 - Habropogon e q u i s i t u s  (Wiedeman 1820) 

En France, cantonnée dans l e  Midi : Gironde, Var (Hyères), Corse. 
Répart i t ion : Espagne, I t a l i e ,  Roumanie. 

Ces deux Habropogon avaient é t é  s ignalés  en Afrique du Nord par 
SEGW ( 1927), ENGEL (1938) e t  J. TIMON-DAVID (1951b).Une mise & jour récente 
du genre Habropogon en Afrique septentr ionale  (WEINBERG e t  TSACAS ,1973) s ignale  
que c e t t e  région héberge des espèces qui  l u i  sont propres e t  pratiquement 
tou tes  endémiques ; l e s  deux espèces mentionnées en Provence n'ont pas é t é  
retrouvées en Afrique. Ces deux auteurs pensent q u ' i l  ex i s t e  également en 
Corse un troisième taxon vois in  de H. appendicuZatus. 



5 / Tribus Dasypogonini 

A/ Genre Dasypogon Meigen 1803 

31 - Dasypogon diadema (Fabricius 178 1 ) 

1 /  SEGUY 1927 (SeZidopogon diadema) ; VAN GAVER e t  J. TIMON-DAVID 
1928, TIMON-DAVID 1953 (Se Zidopogon diadema) ; MiJSSO 1969, 1970 a ,  
1970 c ,  1972 a ; MUSSO e t  a l .  1978. 

2/ Espèce t r è s  commune, répandue dans tou te  l a  Frovence. 
3/ Toute l a  France y compris l e s  zones montagneuses ( S . ) ,  Hautes- 

Alpes 1300 m ( r é co l t e s  personnelles ) .  
~ s p è c e  à t r è s  vas te  r épa r t i t i on ,  une grande p a r t i e  de l a  zone 
paléarct ique à l 'exception des régions septentr ionales .  

4/  25 s t .  ; 300 i. ; (T.D. : 33 i .)  ; 19-24 mm ; V I ,  E, V I 1 1  ; 
répandue dans l e s  biotopes l e s  plus ar ides  ; l e  plus souvent à 
t e r r e .  

5/ Puisque AsiZus diadema e s t  l e  type du genre Dasypogon e t  auss i  
l e  type du genre SeZidopogon Bezzi 1902, HULL (1962) pense 
q u ' i l  e s t  i n u t i l e  de conserver c e t t e  deuxième synonymie 

3% - Dasypogon diadema cy Zindricus (Fabricius 1794) 

1 /  première c i t a t i o n  en Provence. 
2/  ouc ch es-du-Rhône : Marseil le  ( j a rd in  Valmer) , chaîne de 1 ' Eto i le  

(val lon de saint-Joseph) . Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è -  
r e  de l a  f o r ê t  domaniale). Vaucluse : Mont Ventoux (environs de 
~ a l l a u c è n e  ,600 m )  . 

3/ France : Seine, Maine e t  Loire,  Loire-Inférieure,  I s è r e ,  Pyrénées- 
Orientales (SEGUY, 1927). Drôme e t  Hautes-Alpes ( réco l tes  person- 
ne l l e s  ) . 
Europe cen t ra le  e t  méridionale. Afrique o r ien ta le  : Erythrée 
(Ethiopie)  . 

4/ 7 s t .  ; 12 i. ; 16-23 mm ; V I I ,  V I 1 1  ; espèce moins répandue 
que l a  précédente, mais occupe souvent l e  même milieu : gar r i -  
gues, chemins, zones plus  ou moins incu l tes  ; sur  l e  so l .  

B/ Genre Saropogon Loew 1847 

* 33 - Saropogon juguZum Loew 1847 

En France, s ignalée seulement dans l e  Midi (SEGUY, 1927) : Vaucluse 
(Apt) ,  Alpes-Maritimes (cagnes).  

Europe méridionale : Espagne, Grèce, Albanie, Yougoslavie; Afrique 
septentr ionale  : Maroc, Egypte ; Moyen-Orient : Asie Mineure, Iran.  

34 - Saropogon ZeucocephaZus ( ~ e i g e n  1820) 

1 /  SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953, 1958 ; MUSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : Marseil le  (S. ) , chaîne de 1 ' ~ t o i l e  (T.D. ; 

r é co l t  e s  ~ e r s o n n e l l e s  ) . Var : Call ian ,  Le Beausset (S. ) , chaîne 
de l a  Sainte-Baume (T.D. ) , Pignans , bords de l ' A i l l e  au sud 
des Arcs ( T . D . ) .  Vaucluse : Apt (S.)  

3/ France : Alpes-Maritimes, ~ é r a u l t  , Pyrénées-Orientales (S. ) . 
~ s p è c e  méditerranéenne : Espagne, Algérie,  Tunisie,  Egypte, 
~ r y t h r é e  ( E t h i o ~ i e  ) , Liban, Asie Mineure, I s r a ë l .  



41 1 st. ; 3 i. ; (T.D. : 4 st. ; 8 i.) ; 10-12mm; VI, VI1 ; 
espèce rare, s'observe dans les régions sablonneuses, le long 
des sentiers, parmi la végétation arbustive. 

II - Sous-famille Leptogastrinae 

Genre Leptogaster Meigen 1803 

35 - Leptogaster cy Zindmca ( ~ e  Geer 1776) 

1/ SEGUY 1927, J. TIMON-DAVID 1953, MLJSSO 1970 a. 
21 Bouches-du-Rhône : rives nord du Vaccarès (T.D.). Var : pres- 

qu'île de Giens (T.D.) ; chaîne de la Sainte-Baume (lisière de 
la forêt domaniale). Vaucluse : Mont Ventoux (environs de 
Mallaucène ,600 m) . 

3/ Toute la France (S. ) . 
Espèce à très large répartition, couvrant la plus grande partie 
de la région paléarctique, de la sous région européenne cette 
espèce s'enfonce en Asie centrale (~azakstan, ~on~olie), 
septentrionale ( Sibérie ) et orientale (Mandchourie ) 

4/ 2 st. ;18 i. ; (T.D. : 2 st. ; 3 i.) ; 8-i7mm; v, VI, VI1 ; 
cette espèce semble se cantonner dans les prairies hEides, 
parmi la végétation herbacée. 

5 1  D'après LEHR ( 1961a) la forme typique L. cyZindrica est remplacée 
selon les régions par deux sous-espèces. Dans certaines zones 
alpines habite la forme Leptogaster cylindrica hispanica Meig, 
la forme Leptogaster cyzindrica tesquorum' Lehr peuplant les 
zones arides d'Europe orientale et d'Asie centrale. 

36 - Leptogaster cy Zindrica peduncu Zata ( ~oew 1847) 

1/ Première citation en Provence. 
21 Bouches-du-Rhône : montagne du Regagnas, La Crau. 
31 France : Seine et Marne (SEGUY ,1927 ) . 

Espèce circumméditerranéenne : Espagne, Italie, Algérie. 
4/ 2 st. ; 4 i. ; 16-18 mm ; VI, VI1 ; comme l'espèce précédente, 

se capture en milieu herbacé mais seulement dans les biotopes 
xériques. 

* 37 - Leptogaster pubicornis Loew 1847 
Var (~yères ) , Yonne, Rhône, Allier, ~yrénées-Orientales (SEGUY ,1927). 

Italie, Hongrie, Bulgarie, Russie   auc case et Kazakstan). 

III - Sous-famille Laphriinae 

1 / Tribus Laphriini 

A/ Genre Laphria Meigen 1803 

38 - Laphria ephippiwn (Fabricus 1781 ) 

1/ J. TIMON-DAVID 1951a,1953 ; MUSSO 1970 a, 1970 c, 1972 a. 
2/ Absente des Bouches-du-Rhjne. Var : chaîne de la Sainte-Baume 

(lisière de la forêt domaniale : T.D.); vallée du Caramy, au 
sud de Tourves (T.D., récoltes personnelles. Moustiers-Sainte- 
Maries (T.D. ) , rives de 1 'Argens : sud des Arcs (T.D. ) , Brue- 
Auriac. Vaucluse ,environs d'Apt. 



3/ France septentr ionale ,  Oise, Landes, " au tes-Pyrénées (S. ) , 
I s è r e  ( T . D . ) .  
Europe centra le  e t  septentr ionale  : Suède, Allemasne, Tché- 
coslovaquie, Roumanie, I t a l i e ,  Yougoslavie, Albanie, sur tout  
dans l e s  régions montagneuses dl après BEZZI ( 19 18). 

41 3 s t .  ; 4 i. ; (T.D. : 3 s t .  ; 38 i.) ; 15-23 mm. x, V I ;  
c ' e s t  une espèce vivant su r  l e s  t roncs  d 'arbres morts mais loca- 
l i s é e  exclusivement dans l e s  milieux t r è s  humides : r i p i s i l v e s  
des r i v i è r e s  e t  des t o r r en t  S. 

39 - Laphria sp. c f .  a m a  ? 

Déterminée par J. TIMON-DAVID ( 1936, 1958) comme Laphria sp. c f .  
vuzpina Meig. Ne correspond pas aux exemplaires déterminés comme t e l s  
au Muséum na t iona l  d 'His to i re  na tu re l l e  ( p a r i s )  n i  à aucune au t re  
Laphria présente dans ces col lec t ions .  Cette espèce a é t é  récol tée  en 
2 exemplaires par TIMON-DAVID dans l a  f o r ê t  de l a  Sainte-Baume, j e  
l ' a i  réco3tée à nouveau dans l a  même s t a t i o n ,  en un seu l  exemplaire. 
Cette t r è s  b e l l e  espèce (26-28 mm) semble typiquement f o r e s t i è r e .  

B/ Genre Choerades Walker 1851 

40 - Choerades dioctriae formis ( ~ e i g e n  1820) 

1/ La loca l i s a t i on  de c e t t e  espèce en Provence n ' e s t  pas précisée 
par SEGUY (1927) 

2/ Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale). 
Vaucluse : M m t  Ventoux (environs de MaLlaucène ,700 m )  . 

3/ France .: SEGUY l a  s ignale  en compagnie de cizoerades mmginata 
mais plus  ra re .  
Peu répandue : I t a l i e  (y  compris l a  ~ a r d a i g n e ) ,  Tchécoslovaquie, 
Autriche. 

4/ 2 s t .  ; 6 i. ;12-15 mm ; V I I ,  V I 1 1  ; sur  l e s  branches e t  t roncs  
d 'arbres morts abat tus  sur  l e  so l .  

4 1 - Choemdes fimbriata (Meigen 1820) 

1/ Mêmes remarques que pour C. dioctriaeformis. 
2/ Var : chaîne de l a  Sainte-Barn, ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale 
3/ Signalée de France par SEGUY ( 1927) , mais aucune précision n ' e s t  

donnée par 1 'auteur sur  l e s  l o c a l i t é s .  
Europe cen t ra le  e t  méridionale : Allemagne, Tchécoslovaquie, 
Albanie, Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, I t a l i e ,  Caucase. 

41 1 s t .  ; 2 i. ; 14 mm ; V I I ,  V I 1 1  ; même hab i ta t  que l a  précédente. 

42 - Choerades fuZiginosa (panzer 1798) 

1/ SEGW 1927 (Luphria fuliginosa) ; J .  TIMON-DAVID 1953, 1958 
(Laphria fuliginosa) ; MUSSO 1969 (Laphria fuliginosa), 1970 a ,  
1970 c ,  1972 a ; MUSSO e t  al. 1978. 

2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de l l E t o i l e  (val lon de saint- osep ph), 
montage du Regagnas. Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( ~ a  Cou- 
tronne , Saint-Zacharie , bordure de l a  f o r ê t  domaniale) , Esté re l ,  
Call ian (S. ) , r i ve s  de l ' A i l l e  e t  de l1Argens (T.D. 1, va l lée  
du Caramy au  sud de Tourves. Vaucluse : Lubéron ( c r è t e  ,700 m)  , 
Mont Ventoux (environs de Mallaucène ,800 ml. 



3/ France : A l l i e r ,  Maine e t  Loire,  Pyrénées-Orientales, Hautes- 
Pyrénées (S. ) .  
Presque t ou t e  l 'Europe jusqu'en Russie septentr ionale  ( ~ é n i n -  
grad) e t  méridionale  auca case), l e s  î l e s  Britanniques e t  l a  
Scandinavie exceptées. Asie Mineure. 

41 1 0 s t .  ; 45 i. ; (T.D. : 2 st.  ; 2 i.) ; 8-15mm; V , V I , z ,  
V I 1 1  ; c e t t e  espèce, comme l'ensemble des Choerades, recherche 
l e s  zones faiblement boisées,  l e s  c l a i r i è r e s ,  l e s  sous-bois de 
Pins ,  de Chênes e t c  ... ; sur  l e s  branches mortes mais également 
s u r  l e s  f e u i l l e s  basses des arbustes.  

43 - Choerades fulva Meigen (1804) 

11 SEGW 1927 (Laphria fulua),  J. TIMON-DAVID 1953 (Laphria fuZva)* 
2/ Bouches-du-Rhône : Marseil le  ( S . ) .  Var : sud des Arcs : r ives  

de l ' A i l l e  e t  de 1 'Argens (T.D. ) Collobrières . 
3/ France : Maine e t  Loire, Creuse, Landes, Hautes-Pyrénées (S.)  ; 

Corse (OLDROY ,1939). 
Europe cen t ra le  e t  méridionale : Autriche (Tyrol) ,  Tchécoslova- 
quie ,  Roumanie, I t a l i e  (sauf ~ a r d a i g n e )  , Grèce, Russie, (Caucase). 

4/ 1 s t .  ; 2 i .  ; (T.D. : 2 s t . , 2 i . ) ;  1 2 - 1 7 m m ; V , V I ;  s u r l e s  
branches mortes, parmi l a  s t r a t e  arbustive.  

44 - Choerades rnarginata  i inné 1758) 

1 / SEGW 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953, 1958 (Laphria marginata) MUSSO 
1970 a. 

2/ V a r  : chaîne de l a  Sainte-Baume ( ~ o u r  de L'oule : T.D.,  l i s i è r e  
de l a  f o r ê t  domaniale ) . 

31 ~ s p è c e  .commune e t  répandue dans tou te  l a  France (S. ) e t  une grande 
p a r t i e  de l'Europe : Angleterre,  Suède, Tchécoslovaquie, I t a l i e ,  
Yougoslavie, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Russie  auca case) . 

41 1 s t .  ; 2 i. ; (T.D. : 1 s t . ,  2 i .)  ; 12-16 mm ; V I ,  V I I ,  V ï ï ï ,  
I X  ; t roncs d 'arbres morts, s t r a t e  arbustive.  

R 45 - Choerades sp. cf  rmfZpes ( ~ a l l e n  1814) 

Cette espèce n 'a  jamais é t é  signalée en France, e l l e  e s t  présente 
avec c e t t e  é t i que t t e  dans l a  co l l ec t ion  de J. TIMON-DAVID ( 1  exemplaire). 
E l l e  a é t é  capturée dans l a  chaîne de l a  Sainte-Baume (vallon de l a  
Cas t e l e t t e ) ,  sur  f e u i l l e  de Cornus mas (20 mai 1950). E l l e  e s t  s ignalée 
en Europe cen t ra le  e t  méridionale : Simplon, Autriche, Tchécoslovaquie, 
Roumanie. Le seu l  exemplaire du Muséum ( p a r i s ) ,  1 femelle, e s t  en p a r t i e  
d é t r u i t ,  j e  n ' a i  pu l e  comparer avec l ' échan t i l lon  de TIMON-DAVID. 

21 Tribus Andrenosornini 

A/ Genre Andrenosorna Rondani 1856 

46 - Andrenosorna atra (Linné 1758) 

1/ SEGUY 1927 (Nusa a t r a )  ; J. TIMON-DAVID 1923, 1953, 1958 ; 
Mtrsso 1967, 1968 a ,  1969, 1970 a ,  1970 c ,  1972 a .  

2/   ou ch es-du-Rhône : Marseil le  : La Vis te  ( T . D . ) ,  environs d'Aix : 
Le Bret ( T . D . ) ,  bois  de l a  Trévaresse, Venelles, Vi t ro l l es  ; 
chaîne de l l E t o i l e  ; montagne de l a  Sainte-Victoire : Saint-  
Antonin, Saint-Marc ; massif de Marseilleveyre e t  du Garlaban ; 
Sausset ; La Couronne ; Saint-Mitre ; enviromde Cassis : co l  de 
l a  Gardiole, pas de B e l l e f i l l e ,  col  de Sormiou ; La Ciota t .  



Var : chaîne de l a  Sainte-Baume : Saint-Zacharie, Mazaugues, 
l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale, co l  de Bartagne (800 m )  ; Le 
Cas t e i l e t  ; Oliioules (Gros Cerveau ; Les Lecques (T .D. )  ; 
Hyères ( S . )  ; Les M.aures ( ~ o l l o b r i è r e s ) .  Alpes de Haute- 
Provence : l e s  Agneliers (S.)  

31 France : Haute-Savoie, Savoie, I s è r e ,  Hautes-Alpes, Alpes- 
Maritimes, Landes,  ass ses-Pyrénées ( S . ) ,  Corse (S . ,  T.D. ,  
captures personnelles ) , Alpes a r i en t a l e s  (BEZZI , 1918) s ignale  
c e t t e  espèce en t r e  800 e t  2100 m d ' a l t i t u d e )  e t  Pré-Alpes, 
Allemagne, Tchécoslovaquie, I t a l i e ,  Yougoslavie, Bulgarie, 
Russie   auc case), l e s  î l e s  Canaries, Algérie. Probablement tou te  
l 'Europe cen t ra le  e t  méridionale. 

4/ 23 s t .  ; 145 i. ; (T.D. : 7 s t .  ; 23 i .) ; 11-17 mm ; II, III, 
I V ,  V ,  V I ,  V I I ,  V I I I ,  I X ,  X ,  X I  ; l a  présence de c e t t e  espèce - - - 
e s t  l i é e  à c e l l e  des t roncs  d 'arbres  morts ( l e  Pin ,  en ~ r o v e n c e )  
sur  lesquels  e l l e  v i t .  

47 - Andrenosoma aZb iba rh  ( ~ e i ~ e n  1820) 

Var ( s a i n t - ~ r o p e z )  e t  Alpes de Haute-Provence : Barcelonnette 
( SEGUY ,1927). SEGUY l a  s ignale  également dans l a  Seine, 1 ' I sè re ,  
l a  Drôme e t  l e s  Pyrénées-Orientales. 
Cette espèce qui semble, d'après l e s  données bibliographiques, 
t r è s  largement répandue e t  assez commune (une grande pa r t i e  de 
l 'Europe, S ibér ie ,  Asie Mineure) n ' a  pas é t é  retrouvée en Basse 
Provence. E l le  e s t  abondante dans l e s  Hautes-Alpes (o r c i s r e s )  
où j e  l ' a i  capturée en t re  1300 m e t  1800 m d ' a l t i t ude ,  su r  l e s  
branches e t  t roncs morts de Mélèze. 

48 - Andrenosoma bayardi Seguy 1952 

1/  SEGW 1952 ; J. TIMON-DAVID 1953 ; MUSSO 1967, 1968 a ,  1963, 
1970 a ,  1970 b ,  1970 c ,  1971, 1972 a ,  1972 b ,  MUSSO e t  DONADEY 
1977, DONADEY e t  MUSSO 1977. 

2/ Très répandue dans tou te  l a  Basse Provence. Alpes de Haute- 
Provence : Valbelle près Sis teron (S. ) 

3/ ~ndémique du Midi de l a  France ( réco l tée  également dans l e s  
Landes). 

4/ 33 s t .  ; 495 i. ; (T.D.  : 10 s t .  : 27 i . )  ; 12-16 mm : III, I V ,  
Y, V I ,  V I I ,  V I 1 1  ; en général dans l e s  mêmes biotopes qu'A. d t r a  - - 
mais en plus grand nombre. 

k 49 - Andrenosoma cyrtoxys Seguy 1952 

Très r a r e ,  c e t t e  espèce n ' e s t  connue en dehors de l a  Provence ( ~ l p e s  l 

de Haute-Provence : Sis teron,  Vaucluse : Nyons) que par une femelle 
d'Algérie (SEGUY, 1952). 

La détermination spécif ique de l a  femelle capturée en Algérie ne 
pourra ê t r e  considérée comme cer ta ine  qu'après l a  capture de mâles e t  
l ' é tude  des pièces géni ta les .  Il n ' e s t  donc pas pos j ib le  actuellement 
d ' é t a b l i r  avec ce r t i tude  l a  présence de c e t t e  espèce en Afrique du 
Nord. 

50 - Andrenosoma Zeucogenis Seguy 1952 

Endémique provençale, une seule  l o c a l i t é  connue : Saint-Tropez : Var 
(SEGUY ,1952). 



Aucune indicat ion n ' e s t  donnée par c e t  auteur sur l e s  biotopes de 
A. cyrtoxys e t  A. leucogenis ; il e s t  vraisemblable qu ' e l l e s  vivent 
également sur l e s  troncs d 'arbres morts. 

B/ Genre Pogonosoma Rondani 1856 

5 1 - Pogonosoma maroccanwn (Fabricius 1794) 

1 / SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953 ; MUSSO 1969, 1970 a ,  1970 c , 
1972 a.  

21 Bouches-du-Rhône : Gardanne (S. ) , environs d 'Aix (T.D. ) . 
M a s e i l l e  ( s a in t -~é rôme)  ; environs de Cassis ,  de l a  Ciotat ; 
chaîne de Marseilleveyre, chaîne de l l E t o i l e  (val lon de Saint-  
  ose ph). Var : Cavalière ( S . ) ,  va l l ée  du Caramy (T .D. ,  r éco l tes  
personnel les) ,  La Garde, I l e s  de Porquerolles. Vaucluse : Entre- 
chaux, Mérindol 

3/ France : Seine, Haute-Vienne, Lot, Rhône, Haute-Garonne, 
Hautes e t   ass ses-~yrénées ( S . ) .  
Espèce méditerranéenne qui  remonte jusqu'en Europe cen t ra le  : 
Espagne, I t a l i e ,  Yougoslavie, Albanie, Grèce, Bulgarie, Rouma- 
n i e ,  Hongrie, Tch6coslovaquie, Russie méridionale (Crimée e t  
 auc case). Afrique septentr ionale  (Algér ie) ,  cen t ra le  ( ~ i g e r )  e t  
o r i en t a l e  ( ~ r y t h r é e  : ~ t h i o p i é ) ,  

4/ 1 0 s t .  ; 1 4 i .  ; (T.D. : 3 s t . ,  5 i.) ; 20-28mm; V I , ~ ,  
V I I I ,  I X  ; sur  l e s  souches, l e s  branches, l e s  troncs d 'arbres  
morts,dans des biotopes var iées  ; toujours en t r è s  p e t i t  nombre 
(un ou deux individus par s t a t i o n ) .  

52 - Pogonosoma ni-inus Loew 1869 

1/ J. TIMON-DAVID 1953, MüSSO 1970 a. 
2/ Var : Pignans (T.D. ) , Collobrières. 
3/ France (SEGUY , 1 9 2 7 ) ~  sans aucune précision.  

Peu répandue : I t a l i e  du Nord e t  du Sud y compris l a  S i c i l e ,  
Albanie , Russie c auc case). 

4/  1 s t .  ; 1 i. ; (T.D. : 1 s t . , l  i.),~11,12-13mm ; espèce extè- 
mement r a r e ,  su r  des bûches dans une châtaigneraie.  

I V  - Sous-famille AsiZinae 

Tribus Asi Zini 

A/ Genre Cerdistus Loew 1849 

53 - Cerdistus erythmcrms ( ~ e i g e n  1820) 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : Marseille ( S . ) ,  chaîne de 1 'E to i l e  (Vallon 

de Saint-  Joseph, environs d'Aix-en-Provence ( Saint-Marc) , C. E.A. 
de Cadarache. Var : Hyères (S . )  ; chaîne de l a  Sainte-Baume ; 
va l lée  de Caramy au sud de Tourves. Vaucluse : Mont Ventoux 
(environs de Mallaucène ,700 m)  . 

3/ France : Corrèze, Ardèche, Alpes-Maritimes (S. ) 
~ s p è c e  méditerranéenne ; I t a l i e ,  Ilalmatie, Grèce, Afrique 
septentr ionale .  

4/ 6 s t .  ; 40 i. ; 9-10 mm ; V I ,  - V I I ,  V I I I ,  I X  ; c e t t e  espèce 
semble s e  p l a i r e  en milieu xérique , souvent en a l t i t u d e  (l$ont- 
vent o u )  , parmi l a  végétation herbacée. 



B/ Genre Asilus a inné 1758 

54 - AsiZus barbarus Linné 1758 

c i t é e  par  SEGUY (1927) dans l e  Var (Ca l l i an ) ,  l 'Hérau l t ,  l'Aude e t  
l e s  Pyrénées-Orientales, c e t t e  espèce n ' e s t  pas signalée dans l e  dépar- 
tement des Bouches-du-Rhône. L'examen de l a  co l l ec t ion  de J .  TIMON- 
DAVID montre cependant un spécimen provenarrt de l a  calanque de Sormiou 
(environs de Marseil le)  . Cette grosse espèce ( 18-38 mm) semble avoir  
disparu de Basse Provence où j e  ne l ' a i  jamais observée au cours de 
dix années de prospections entomologiques. 

E l le  e s t  moins ra re  en Corse (SEGUY, TIMON-DAVID 1955, une capture 
personnelle),répandue sur  t ou t  l e  l i t t o r a l  méditerranéen : S i c i l e ,  
Sardaigne, Espagne, Maroc, Algérie,  Tunisie,  ~ r y t h r é e .  

55 - AsiZus crabonifomis Linné 1758 

1 / SEGUY 1927 ; J.  TIMON-DAVID 1923, VAN GAVER e t  TIMON DAVID 1928, 
TIMON-DAVID 1950, 1953 ; MUSSO 1970 a .  

2/ Bouches-du-Rhône : Environs de Marseille e t  d'Aix (T .D. ) .  Var : 
Giens, Pignans (T.D. ) . Vaucluse : Mont Ventoux (environs de 
Mallaucène ,700 m) . 

3/ Toute l a  France (S. ) . 
Toute l'Europe jusqu'au Caucase, y compris l e s  régions septen- 
t r i ona l e s .  Afrique septentr ionale  e t  o r i en t a l e  ( ~ r y t h r é e ) .  

4/  1 s t .  ; 2 i. ; (T.D.  : 8 s t .  ; 17 i . )  ; 16-30 mm (SEGUY) ; 
V I I ,  V I I I ,  I X  (d 'après  l e s  données de TIMON-DAVID) ; dans l e s  bois 
de Pin d'Alep, su r  l e  s o l  ; comme Asilus barbarus c e t t e  espèce 
semble s e  r a r é f i e r  en Provence. 

C/ Genre Antiphrisson Loew 1849 

56 -Antiphpisson t r i f a k u s  Loew 1849 

1/ SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953 ; MUSSO 1970 a ,  1970 c. 
2/ Bouches-du-Rhône : Marseil le ,  La Camargue ( S . ) ,  environs d'Allauch 

(T.D. ) , chaîne de l l E t o i l e .  Var : Le Beausset , Cavalière (S.  ) ; 
valLée du Cararny, au sud de Tourves, à l ' e s t  de l a  chartreuse 
de l a  Verne, chaîne de l a  Sainte-Baume : Gemenos ( T . D . ) .  Récol- 
t e s  personnelles : Sainte-Baume (montée de l l ~ s p i g o u l i e r )  , 
val lée  du Caramy. 

3/ France : Aude, Pyrénées-Orientales,  aut tes-Pyrénées (S. ) . ~ s p è c e  
à t r è s  l a rge  r épa r t i t i on  : Europe méridionale e t  o r i en t a l e  : 
Grèce, Albanie, Bulgarie, Caucase. Asie cen t ra le   ongo go lie ) . 
Afrique septentr ionale  (Algérie,  Egypte ) . 

4/ 4 s t .  ; 45 i.; (T.D. : 4 s t . ,  9 i . )  14-19 mm ; V ,  V I  ; l e s  sen- 
t i e r s  dénudés e t  rocai l leux,  l e s  chemins f o r e s t i e r ~ c o n s t i t u e n t  
l e s  l i eux  de prédi lec t ion de c e t t e  espèce ; à t e r r e .  

D/ Genre Pamponems Loew 1849 

57 - Pampmerus germanicus  inné 1758) 

1 /  SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953, 1958 ; MUSSO 1969, 1970 a ,  
1970 c. 



2/ Bouches-du-Rhône : Marseille ( ~ a z a r g u e s  : T.D. ) , chaîne de 
l l E t o i l e .  V a r  : chaîne de l a  Sainte-Baume, vallon de l a  ga lè re ,  

' pentes au  sud de Nans ( T . D . ) ,  va l l ée  du Caramy, sud de Tourves ; 
trèscommun à l a  p resqu ' î l e  de Giens, à Porquerolles, su r  l e s  
r ives  de 1 'Ai l l e  e t  de 1 'Argens , au sud des Arcs (T.D. ) . 

31 Toute l a  France (S. ) . 
Toute l'Europe jusqu'au Caucase, y compris l e s  régions septen- 
t r i ona l e s  (Suède, Ecosse, ~ r l a n d e )  . 

41 7 s t . , 60  i . ; ( ~ . D . : 7  s t . ; 24  i.);16-24 m m ; I V , x , V I ;  c e t t e  esp2- 
ce montre une exigence écologique t r è s  n e t t e  : l a  présence de 
t e r r a i n s  sableux ou argilo-sableux ; e l l e  s e  réco l te  aussi  bien 
s u r  l e  sable  marin e t  dans l e s  p r a i r i e s  humides que sur  l e s  
s en t i e r s  sablonneux e t  secs de cer ta ines  co l l ines  provençales ; 
en général parmi l a  végétation basse. 

Signalée dans l e  Var ( ~ y è r e s )  par SEGUY 1927 ; t r è s  f a i b l e  répar- 
t i t i o n  : Suisse,  Yougoslavie. 

E/ Genre Nedtamus Osten-Sacken 1878 

59 - Neoitamus cyanurus (Loew 1849) 

1/ SEGUY 1927. 
2/ Var : Ferme Rimbert (va l l ée  du Caramy, au sud de Tourves). 
3/ Commune en France, d 'après SEGUY, e t  dans tou te  l 'Europe, jus- 

qu' en Asie cen t ra le  ( ~ a z a k s t a n )  . 
4/ 1 s t .  ; ' 4  i. ; 15-16 rum ; V I  ; l o ca l i s ée  dans une p r a i r i e  humide 

en bordure de ruisseau , su r  l a  s t r a t e  herbacée e t  arborescente. 

F/ Genre Erax Scopoli 1763 

60 - Erax punctatus ( ~ e i g e n  1804) 

1 /  SEGUY 1927. 
21 Vaucluse : Mont Ventoux (environs de Mallaucène,700 m )  . 
3/ Très répandue en France (SEGUY) mais plus fréquente dans l e  

nord. 
Europe cen t ra le  ( ~ a c é d o i n e ,  Roumanie, Allemagne, Tchécoslova- 
quie)  e t  o r i en t a l e   auca case) . 

4/ 1 s t .  ; 2 i. ; 15 mm ; V ; t r è s  r a r e  en Provence, semble s e  
cantonner dans l e s  milieux humides ; sur  l a  végétation herbacée. 

51 WEINBERG e t  TSACAS (1976) écrivent  "Meigen a déc r i t  deux espè- 
ces appartenant à ce genre : punctatus en 1804 e t  punctipennis 
en 1820 ; ces deux espèces sont actuellement considérées corne 
synonymes " . 

G/ Genre PhiZmicus Loew 1849 

1 /  SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953 ; MUSSO 1969, 1970 a ,  1972 a.  
21 Bouches-du-Rhône : Plage de Fos (T.D. , réco l tes  personnelles)  , 

plages de l a  Couronne, tou tes  l e s  plages de Camargue : à 
l ' oue s t  de l'embouchure du Rhône, Beauduc, Saintes Maries. 
Pont Mirabeau. Var : presqu ' î l e  de Giens ( T . D . ) ,  va l l ée  du Cara- 
my au sud de Tourves. Vaucluse : envirorsdlApt. 



3/ Très répandue en France : Manche, l i t t o r a l  de l a  mer du Nord, 
de l 'A t l an t ique ,  Seine e t  Oise, Seine e t  Marne ( S . ) ,  Dordogne 
(CAUSSANEL ,1970) , Tarn (T.D. ) Hautes-Alpes e t  Corse ( r é c o l t e s  
personnel les) .  
Espèce à t r è s  l a r g e  r é p a r t i t i o n ,  t o u t e  l 'Europe e t  vraisembla- 
blement t o u t e  l a  zone pa léa rc t ique ,  comme en témoignent c e r t a i -  
nes captures en S ibé r i e  e t  au Japon. 

4/ 12 s t .  ; 35 i. ; (T.D. : 2 s t . ,  17 i . )  ; 16-21 mm : - V ,  - V I ,  V ï ï ,  
V I 1 1  ; comme Pamponerus germanicus c e t t e  espèce e s t  sabul icole  
mais p r é f è r e  l e s  biotopes p lus  humides : sables  marins, l i t s  
de r i v i è r e s  e t  de t o r r e n t s  ; s u r  l e  sable .  

H/ Genre Machimus Loew 1849 

62 - Machimus annuZipes ( ~ r u l l é  1832) 

1/ Première c i t a t i o n  en Provence e t  en France. 
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de l l E t o i l e  (va l lon  de Saint- osep ph), 

La Camargue : dunes i n t é r i e u r e s  f ixées  de Beauduc, plage 
de l a  Couronne. Var : En examinant l a  c o l l e c t i o n  de TIMON- 
DAVID, j ' a i  t rouvé p lus ieurs  individus ,  non déterminés , appar- 
t enan t  à c e t t e  espèce provenant de Belgentier  e t  de l a  pres- 
q u ' î l e  de Giens (10 i . ) .  

3/ Espèce commune en Europe cen t ra le  e t  méridionale : Tchécoslo- 
vaquie, Bulgarie,  Roumanie, Yougoslavie, Albanie, I t a l i e ,  Grèce, 
Russie  auca case) . Asie c e n t r a l e  ( ~ a z a k s t a n )  . 

4/ 3 s t .  ; 11 i. ; 20-24 mm, V ,  V I ,  V I 1  ; espèce sabul icole  que 
l ' o n  trouve dans l e s  milieux xériques (sables  marins, Bonds de 
val lons ' ) ,  parmi l a  s t r a t e  herbacée. 

63 - Machimus atricapiZZus (Fa l l en  1814) 

Espèce s ignalée  dans l e s  environs de Marse i l le  ( ~ a  v i s t e )  par  
TIMON-DAVID ( 1923) mais depuis c e t t e  période aucun spécimen n ' a  é t é  
recapturé dans c e t t e  région. SEGUY ( 1927) l ' i n d i q u e  comme commune e t  
largemeni, répandue dans t o u t e  l a  France. J e  ne l ' a i  r éco l t ée  que dans 
l e s  Hautes-Alpes 1600-1700 m (Orcières)  dans une c l a i r i è r e ,  en bordure 
d'une f o r ê t  de Mélèzes ( 6  ind iv idus ) .  

Toute l 'Europe,  jusqu'à 2300 m dans l e s  Alpes o r i e n t a l e s ,  s ' é t end  
jusqu'en Asie c e n t r a l e  ( ~ a z a k s t a n )  . 

1/ SEGUY 1927 (ToZmerus at&pes) 
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de 1 ' E t o i l e  ~ot re-~ame-des-Anges) ,  

massif de Marseilleveyre, environs de Cassis .  Var : chaîne de 
l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale), Hyères ( S . )  

3/ France : Pyrénées-Orientales, Corse (S. ) . 
Dis t r ibu t ion  géographique t r è s  l a r g e ,  de l 'Europe c e n t r a l e  e t  
méridionale jusqu'au Japon. 

4/ 5 s t .  ; 7 i. ; 10-13 mm ; V ,  V I ,  V I 1  ; en général  dans l a  ga r r i -  
gue, s u r  l e s  p i e r r e s ,  mais auss i  s u r  l e s  branches e t  l e s  t roncs  
d 'a rbres  morts. 



65 - Machimus caZiginosus ( ~ e i ~ e n  1820) 

Espèce dont l a  r é p a r t i t i o n  en France semble assez vas te .  E l l e  f igure  
en Provence dans l e  catalogue de SEGUY (1927 ): Vaucluse (Apt).  E l l e  e s t  
absente des co l l ec t ions  de TIMON-DAVID. 

Europe cen t ra le  e t  méridionale : Tyrol, Suisse,  I t a l i e .  Asie 
Mineure. 

66 - Machimus dasypygus Loew 1849 

1 / SEGUY 1927, TIMON-DAVID 196 1 , BIGOT 1965, MUSSO 1 ~ 7 0  a. 
2/ Bouches-du-Rhône ; I l e s  des environs de Marsei l le  : Pomègues e t  

Ratonneau (T. D. ) , l a  Camargue ( ~ o u r  du Valat : BIGOT) , chaîne 
de l l E t o i l e  ( p i c h a u r i s ) ,  La  Crau. V a r  : Hyères (S. ) .  Vaucluse : 
Cuc won. 

3/ France : Aude, Drôme, I s è r e  (S. ) . 
Espèce c i r c m é d i t e r r a n é e n n e  : Espagne, I t a l i e  ( s i c i l e ) ,  Grèce, 
Syr ie ,  Tunisie,  Algérie. 

4/ 5 s t .  ; 11 i. ; (T.D. : 2 s t . ,  10 i.) ; 15-17 mm ; V I ,  V I I ,  V I I I ;  
garr igue e t  p r a i r i e s  abandonnées, s u r  s o l  compact, à t e r r e  e t  
s u r  l e s  herbes. 

67 - Machimus f i n h i a t u s  ( ~ e i ~ e n  1804) 

1/ SEGUY 1927 ; MUSSO 1970 a ,  1970 c ,  1972 a ; c e t t e  espèce n ' e s t  
pas c i t é e  dans l e s  t ravaux de TIMON-DAVID mais p lus ieurs  indi -  
vidus non déterminés f igurent  dans s a  col lec t ion.  

2/ Bouches-du-Rhône : Aix, Marsei l le ,  Camargue (s;) environs d'Aix 
(T.D. ) , l a  Crau, l a  Couronne, C.E.A. de Catlarache, Saint- Jérôme 
(dans ces t r o i s  derniers  cas à 1 ' i n t é r i e u r  d ' h a b i t a t i o n ) ,  Allauch, 
Venelles. Var : l e  Beausset, Cal l ian ,  Roque Brune ( S . ) ,  chaîne 
de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale). Vauc3use : 
Mont Ventoux (environs de Mallaucène,700 m ) .  Alpes de Haute- 
Provence : Digne (S . ) .  

3/ France : Morbihan, Seine e t  Oise, Marne, Aude, ~yrénées-Orienta-  
l e s ,  Hautes-Pyrénées (S. ) , Corse (S. e t  captures personnelles ) . 
Europe cen t ra le  e t  méridionale : Espagne, I t a l i e  e t  Sardaigne, 
Bulgarie,  Roumanie, Yougoslavie, Hongrie. 

4/ 12 s t .  ; 30 i. ; V I ,  - V I I ,  V I 1 1  ; 22-27 mm ; c e t t e  espèce fréquen- 
t e  en général des p r a i r i e s  relativement sèches, l e s  endroi ts  
p lus  ou moins incu l t es  ; peu farouc1;ie e l l e  s 'aventure souvent 
à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions .  

60 - Machimus ZaeinuZatus Loew 1854 

1/ SEGUY 1927, MUSSO 1970 a. 
2/ Bouches-du-Rhône : environs de Marsei l le  ( S. ) Mazargues , chaîne 

de 1 ' E t o i l e  ( ~ o t r e - ~ a m e  -des- Anges). Var : Hyères, Cavalière (S. ) , 
va l l ée  du Caramy (sud de Tourves ), Evenos , Valcros . 

3/ France : Saône e t  Loire,  Pyrénées-Orientales, Corse (S. ) .  
Faible  r é p a r t i t i o n  : Autriche, Tchécoslovaquie ( ~ o h è m e ) ,  Espagne. 

4/ 5 s t .  ; 4 8  individus ; (T.D. : 1 s t . ,  2 i .)  ; 11-13 mm ; V ,  V I  ; 
espèce sabul icole  réco l t ée  dans deux milieux d i f f é r e n t s  : prai-  
r i e s  humides, garrigue.  

5/ Machimus graciZis Becker 1923,signalée par  SEGUY 1927 dans l e  
V a r  e s t  une synonymie (KULL ,1962). 



69 - Machimus piZipes (Meigen 1820) 

1 / SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1923, VAN GAVER e t  TIMON-DAVID 1928 ; 
Müsso 1968 b ,  1969, 1970 a ,  1970 c ,  1972 a : Musse e t  a i .  1978. 

2/ Presque t ou t e  l a  Provence, en abondance, de Marseil le  centre  
v i l l e  ( ~ o t r e  -Dame -de - l a - ~ a r d e )  jusqu'au Mont Ventoux a i n s i  
que sur  l e s  î l e s  des environs de Marseille (~omègues e t  
Ratonneau : T.D. ) .  

3/ France : Aveyron, Hautes-Alpes, Ardèche, Aude, Pyrénées-Orien- 
t a l e s ,  Hautes-Pyrénées (S . )  
~ s p è c e  méditerranéenne : Espagne (Andalousie), I t a l i e ,  Roumanie, 
Algérie. 

41 30 s t .  ; 250 i. ; (T.D. : t ou t e  l a  ~ r o v e n c e )  ; 18-23 mm ; V I I I ,  
I X  X X I  ; t r è s  commune, e l l e  abonde en général dans l e s  -3 - 9  

garrigues l e s  p lus  xériques,  absente des zones sablonneuses ; 
s u r  l e  so l .  

70 - Machimus rusticus ( ~ e i ~ e n  1820) 

1 / SEGUY 1927, AGUESSE 1960, MUSSO 1970 a ,  MüSSO e t  a l .  1978. 
2/ Var : va l lée  du Caramy au sud de Tourves. 
3/ SEGW indique "commun e t  répandu dans tou te  l a  m rance",( ~ s è r e ,  

capture personnelle) .  
Espèce répandue dans t ou t e  l 'Europe, son a i r e  d'extension 
s 'étend jusqu'en Asie cen t ra le  (sud ~ a z a k s t a n )  . signalée éga- 
lement .en Afrique septent  r ionale  (Maroc ) e t  au Proche-Orient 
( ~ s r a ë l )  . 

4/ 1 s t .  ; 105 i. ; 17-24 mm ; VI, - V I 1  ; espèce t r è s  loca l i sée  mais 
abondante dans l e s  s t a t i ons  où e l l e  s e  trouve ; son biotope 
p r é f é r en t i e l  e s t  const i tué  par des p r a i r i e s  m&sophiles, sur  s o l  
sableux ; parmi l a  végétat ion herbacée. 

71 - Machimus setibarbus Loew 1849 

1 /  J. TIMON-DAVID 1958 (M. setibarbis) , MüSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de l a  Sainte-Baume (montée de l a  

  la ci ère). Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  
domaniale : T.D. ) réco l tes  personnelles,  va l l ée  du Caramy (sud 
de ~ o u r v e s ) ,  Pignans. Vaucluse : Mont Ventoux (environs de 
Mallaucène : 800 m ) .  Alpes de Haute-Provence : Barcelonnette 
( r é co l t e s  personnelles) .  

3/ France : non signalée par SEGUY 1927, Haut es -Alpes e t  Jura 
( r é co l t e s  personnelles ) , Corse (CASTELLANI 1966). 
Europe cen t ra le  e t  méridionale : ~chécoslovaquie ,  Bulgarie, 
Espagne, Allemagne, Roumanie, Grèce. Asie Mineure. 

4/ 6 s t .  ; 13 i. ; (T.D. : 1 s t .  ; 3 i . ) ;  20-25 mm ; V I ,  -3 V I 1  
V I 1 1  ; c e t t e  espèce semble n 'avoir  aucune préférence écologique: 
s en t i e r s  rocai l leux,  pelouses, garrigues,  à t e r r e  ou sur  l e s  
herbes. 

I/ Genre EutoZms Loew 1848 

72 - EutoZms kiesenwetteri ( ~ o e w  1854) 

1/ SEGUY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1958 ; MUSSO 3969, 1970 a ,  1970 c , 
1972 a ; MUSSO e t  a1.1978. 



2/ Signalée dans l e  Var par SEGUY e t  TIMON-DAVID, j e  l ' a i  rencontrée 
dans presque t ou t e  l a  Provence jusqu'au Mont Ventoux (environs 
de Mallaucène ,700 m) e t  l a  c r è t e  de l a  Sainte-Baume ( 1100 m )  . 

3/ France : Seine, Vosges, ~yrénées -or ien ta les  (S. ) , Ariège (T.D. ) 
Très peu répandue : Espagne e t  Grèce. 

4/ 17 s t .  ; 90 i. ; (T.D. : 2 st.  ; 5 i .)  ; 17-24 mm ; 1, VI, 
V I 1  ; s e  rencontre dans des biotopes variés,principalement su r  
l a  végétat ion herbacée e t  arborescente. 

73 - EutoZmus rufibarbis ( ~ e i g e n  1820) 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a. 
2/ Var : Hyères (S. ) , va l lée  du Caramy (sud de Tourves) . 
3/ France : Ardennes, Oise, Seine e t  Oise, Seine e t  Marne, Charente- 

In fé r ieure ,  Indre e t  Loire, A l l i e r ,  Rhône, 1sère  , Landes, Aude, 
Hautes-Pyrénées (S. ) . 
Toute 1 ' Europe : Suède, Angleterre, Yougoslavie , Roumanie, Bulga- 
r i e ,  Allemagne, I t a l i e ,  Grèce, Russie   auc case) . 

4/ 1 s t .  ; 1 i. ; 22 mm ; V I 1  ; pelouses mésophiles, su r  l e s  herbes. 

74 - Dysrnachus cx6status Wiedemann 1920 

11 Première c i t a t i o n  en Provence ? 
2/ Var : t o r r en t  de l a  Verne. Vaucluse : Villeneuve l e s  Avignon. 
3/ France méridionale ; SEGUY ( 1927) , mais aucune précision sur  l e s  

l oca l i t é s .  
~ s p è c e  méditerranéenne : Espagne, Maroc, Q g é r i e ,  Ethiopie 

4/ 2 s t .  ; 3 i. ; 12-15 mm ; V ; p r a i r i e s  incu l tes  mésophiles, 
parmi l a  végétation herbacée. 

75 - Dysrnachus fuscipennis (Meigen 1820) 

1/ SEGUY 1927, MüSSO 1970 a.  
2/ Var : Callian (S.)  ; l e s  Arcs, bords de l ' A i l l e .  
3/ France : Oise, Seine e t  Oise, Eure, Maine e t  Loire, Ain, A l l i e r ,  

Vosges, Landes,  aut tes-~yrénées (S.  ) , Ju r a  ( réco l tes  personnelles ) 
Toute 1 'Europe cen t ra le  e t  méridionale. Asie Mineure. 

4/ 1 s t .  ; 1 i. ; 16 mm ; V ; dans l a  s t r a t e  herbacée, en bordure 
de r i v i è r e .  

76 - Dysrnachus hamuZatus ( ~ o e w  1854) 

1/ SEGUY 1927, MUSSO 1970 a.  
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de 1 'Etoi le  (val lon de sa int -   osep ph) . 

Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  f o r ê t  domaniale ) , 
Evenos. Vaucluse : Apt ( S . ) .  

3/ France : Alpes-Maritimes, Pyrénées (S. ) . 
Signalée seulement d'Espagne e t  d ' I t a l i e .  

41 2 s t .  ; 10 i. ; 8-13 mm ; V ,  V I  ; c e t t e  espèce semble affection- 
ne r  l e s  champs cu l t ivés  ou abendonnés, su r  l e s  herbes. 

1/ SEGUY 1927. 
2/ Vaucluse : Mont Serin (1400 m ) .  



3/ Toute l a  France ( S . )  ; Hautes-Alpes (Orcières 1600 m,captures 
personnelles ) . 
Très l a rge  r épa r t i t i on ,  t ou t e  l 'Europe jusqu'en Asie centra le  
( ~ a z a k s t a n ) ,  souvent en a l t i t u d e  (2200 m dans l e s  Alpcs Orien- 
t a l e s ) .  

4/ 1 st .  ; 3 i. ; 16-17 mm ; V I 1  ; en Provence dans l e s  p r a i r i e s  
alpines du Mont Ventoux (Mont Serin,1400 m ) ,  à t e r r e .  

a 78 - Dysmachus s t y  Zifer ( ~ o e w  1854) 

Signalée en France par  SEGUY (1927) uniquement dans l e s  Bouches-du- 
Rhône ( ~ a r s e i l l e ) .  Très vas te  r épa r t i t i on  ; l a  plus grande p a r t i e  de 
l'Europe jusqu'au Caucase. Asie Mineure. 

79 - Dysmachus trigonus (Meigen 1804) 

1/ SEGUY 1927. 
21 Bouches-du-Rhône : l a  Crau. Var : massif de l a  Sainte-Baume 

( l i s i è r e  de l a  fo rê t  domaniale, c rê te  du sa int -pi lon)  . 
31 Toute l a  France. 

La plus grande p a r t i e  de l'Europe : Allemagne, Angleterre, Ir- 
lande,  Ecosse , Jersey,  I t a l i e .  Afrique septentr ionale  (Maroc, 
Algérie)  e t  o r ien ta le  : Ethiopie. 

4/ 3 s t .  ; 4 i. ; 14-16 mm ; V,  V I  ; c e t t e  espèce semble s e  p l a i r e  
dam des hab i t a t s  assez xériques ; à t e r r e .  

80 - @srnachus sp. 

2/ Var : chaîne de l a  Sainte-Baume ( l i s i è r e  de l a  fo rê t  domaniale), 
val lée  .du Caramy (sud de Tourves ) . 

4/ 2 s t .  ; 9 i. ; 15 mm ; V I ,  V I 1  ; comme D. hamulatus s 'observe 
dans l e s  t e r r a i n s  cu l t i vé s ,  parmi l e s  herbes. 

5/ Semble correspondre à Dysmachus hiuZcusPandellé 1905 mais l 'absen- 
ce de c e t t e  espèce dans l e s  co l l ec t ions  du Muséum ( p a r i s )  ne 
m'a pas permis de l e s  comparer. 

J/ Genre Epi t r ip tus  Loew 1849 

a 81 - Epi t r ip tus  a r t h r i t i c u s  (Ze l l e r  1840) 

Aucune c i t a t i o n  en Provence,mais un exemplaire a é t é  trouvé dans l a  
col lec t ion de J. TIMON-DAVID (ToZmerus ar thr i t<cus) :une femelle prove- 
nant de Marseil le  (Mazargues).SEGW (1927) l a  c i t e  de Nimes. ~ r è s  f a i b l e  
r épa r t i t i on  : Angleterre, Allemagne de l ' E s t .  

82 - Epitmptus  cinguZatus (Fabricius 178 1 ) 

1 / SEGUY 1927 ( To Zmerus cingulatus)  . 
2/ Bouches-du-Rhône : Marseille (vallon des Aygalades : col lec t ion 

de TIMON-DAVID) , Allauch. Var : Hyères (S. ) . 
3/ Presque t ou t e  l a  France (S . ) .  Toute l 'Europe, jusqu'en Asie 

Mineure e t  en Asie cen t ra le  ( ~ a z a k s t a n ) .  
4/ 1 s t .  ; 2 i. ; (T.D. : 1 s t .  ; 2 i.) ; 16mm ; V I I I ,  IX ; 

p r a i r i e ,  su r  l e s  herbes. 



83 - Epitriptus inconstans (~iedemann i n  Meigen 1820) 

1/ SEGLJY 1927 (5?oZrnerms inconstans). 
2/ Bouches-du-Rhône : Aix, Marseil le  ( S . ) ,  chaîne de l l E t o i l e  

(val lon de Saint-   ose ph) , chaîne de l a  Sainte-Victoire 
( sa in t -  Marc ) , La Couronne, La Crau, Cap Croise t te .  Var : 
Call ian  , Hyères ( S. ) , chaîne de l a  Sainte- aum me ( l i s i è r e  de 
l a  f o r ê t  domaniale, Ribowc) , va l lée  du Caramy (sud de Tourves) , 
pla ine  d'Agnis. Vaucluse : Apt (S . ) .  

3/ France : Seine e t  Oise, Oise, Meuse (S. ) , Corse (KUNTZE ,1913). 
Très l a rge  r épa r t i t i on  : Europe méridionale, Afrique septen- 
t r i o n a l e ,  Asie Mineure, Caucase, Moyen-Orient ( 1ran , Asie 
cen t ra le  ( ~ o n ~ o l i e ) .  

4/ 10 s t .  ; 23 i. ; 16-18 mm ; V I I I ,  J&, X ; c e t t e  espèce semble 
occuper de préférence l e s  biotopes a r i de s ,  désert iques,  l e s  en- 
d r o i t s  accidentés e t  découverts, quelquefois en compagnie de 
Machimus pizipes, à t e r r e .  

Signalée par SEGüY (1927 : Tohems  micans) dans l e  Var, ( ~ a l l i a n )  
l e s  Pyrénées-Orientales, l a  Creuse, l a  Seine e t  Oise e t  l'Europe 
centra le .  

1 / SEGüY ( 1927 : ToZmem setosuZus) 
2/ Bouches-du-Rhône : Aix (S.  ) , chaîne de 1 'Etoi le  (~otre-Dame- 

des-anges). Var : va l lée  du Caramy, Evenos. 
3/ France : Seine e t  Oise, Seine e t  Marne, Eure, Maine e t  Loire, 

Morbihan, Landes, Pyrénées-Orientales (S. ) (S. , captures per- 
sonnelles ) . 
Europe centra le  e t  méridionale j usqu' au Caucase. 

4/ 3 s t .  ; 25 i. ; 9-12 mm ; V I I ,  V I I I ,  I X ;  t e r r a i n  sableux, SIX 

l e s  herbes. 

K/ Genre AcanthopZeura Engel 1927 

k 86 - AcanthopZeura bmaznipes (Fabricius 1794) 

SEGUY ( 1927 : Machimus brunnipes) puis TSACAS ( 1364a) signalent  
c e t t e  espèce dans l e  midi de l a  France sans p réc i se r  l e s  l oca l i t é s .  
Malgré une assez vaste r épa r t i t i on  en Europe méridionale c e t t e  espèce 
e s t  essentiellement nord-africaine. 

L/ Genre AntipaZw Loew 1849 

1/ SEGLJY 1927 ; J. TIMON-DAVID 1953 ; MUSSO 1969, 1970 a ,; 
MUSSO e t  a l .  1978. 

2/ Bouches-du-Rhône : Marseille (S . ) .  Var : sud des Arcs : r ives  
de l ' A i l l e  e t  de llArgens (T.D. ) , va l lée  du Caramy (sud de 
Tourves) : T.D. , captures personnelles. Vaucluse : Apt (S. ) . 



3/ France : Seine e t  Oise, Seine e t  Marne, Ardèche, Aude ( S . ) .  
Toute d'Europe y compris l e s  régions septentr ionales  (~anemark)  , 
jusqu'au Caucase. 

4/ 1 s t .  ; 36 i. ; (T.D. : 3 s t .  ; 12 i .);  22-24 _m : V ,  - V I ,  V I I ;  
s t r ictement inféodée aux subs t ra t s  meubles sablonneux ; son 
milieu p ré fé ren t ie l  e s t  const i tué  par d'anciennes cul tures  
abandonnées ; parmi l a  végétation herbacée. 

M/ Genre Neornochtherus Osten-Sacken 1878 

88 - Neornochtherus q u i t m u s  Tsacas 1964. 

1/ TSACAS 1964b, 1968. 
2/ Boaches-du-Rhôric : chaîne de 1 'Etoi le  ,Notre-Dame -des-Anges. 
3/ Faible r épa r t i t i on  : sud de l a  France (TSACAS) , nord de l 'Es- 

pagne, Suisse (va l l ée  du Rhône ) , Tyrol. 
4/ 1 s t .  ; 3 i. ; 18 mm ; V I 1  ; s e n t i e r  en l i s i è r e  de chênaie ve r t e ,  

parmi l e s  herbes. 

89 - Neomochtherus confusus Tsacas 1965 

11 TSACAS 1965, 1968. 
2/ Bouches-du-Rhône : chaîne de l l E t o i l e  ( ~ a  Bourdonnière,  ord de au), 

près d'Aix-en-Provence, Le Bret : TSACAS d'après l a  col lec t ion 
de J. TIMON-DAVID ; Gemenos, pas de B e l l e f i l l e  (environs de 
ca s s i s ) .  Var : Le Camp. Vaucluse : Cucuron, Mont Ventoux (envi- 
rons de Mallaucène ,700 m )  . 

3/ France : ~yrénées-Orienta les  (TSACAS). 
Très peu répandue : nord de 1 'Espagne ( ~ r a ~ o n ) .  

4/  5 s t .  ; 25 i. ; (T.D.  : 3 s t .  ; 4 i . )  ; 10-15mm; V I ,  VII, 
V I 1 1  ; son biotope d ' é lec t ion  e s t  const i tué  par des garrigues 
assez xériques ; sur  l e s  herbes ou l e s  buissons. 

ir 90 - Neornochtherus f Zavicomis ( Rut he 183 1 ) 

Signalée par SEGUY ( 1927 : Cerdistus f Zavicornis) e t  TSACAS 
1968) dans l e  Var (Hyères), l e  Vaucluse (Apt) e t  l e s  Bouches-du-Rhône 
Aix-en-Provence). Citée également de Seine e t  Oise, Maine e t  Loire 

par SEGUY. Europe cen t ra le  e t  méridionale : Tchécoslovaquie, Bulgarie, 
Roumanie. L'espèce a é t é  mentionnée en Grèce e t  au Japon, TSACAS pense 
q u ' i l  s ' a g i t  d'une e r reur  de détermination. 

* 91 - Neornochthrus fZavipes f ~ e i g e n  1820) 

SEGUY ( 1927 : Cerdistus f Zavipes) l a  mentionne dans l e  Var ( ~ y è r e s )  , 
l e  Vaucluse (Apt) ,  l e s  Landes, Les  aut tes-Pyrénées. E l l e  e s t  r épar t i e  
en Europe centra le  e t  méridionale jusqu'en Asie cen t ra le  ( ~ a z a k s t a n ) .  
TSACAS (1968) indique égalernent : Chine du nord ? 

* 92 - Neomochtherus paZZipes ( ~ e i ~ e n  1820) 

SEGUY (1927 : Cerdistus paZZipes) l a  c i t e  de Seine e t  Marne, Eure, 
Vaucluse ( ~ p t ) ,  Gard, ~yrénées -Or ien ta les ,  Hautes-Pyrénées, TSACAS 
(1968) de Sarthe,  Ariège. Espèce d'Europe cen t ra le  e t  méridionale 
( ~ s p a g n e ,  Macédoine, Allemagne, Autriche, I t a l i e ,  Tch~coslovaquie,  
Bulgarie, Russie, Grèce du nord).  STACKELBERG (in, TMCAS, 1968) 
considère c e t t e  espèce comme r e l i é e  aux t e r r i t o i r e s  découverts avec 
s o l  sableux, dans l e  nord-ouest de l'Europe. 



93 - Neornochtherus sp. c f .  schineri ( ~ g g e r  1855) 

2 /  Var : chaîne de l a  Sainte-Baume (va l lée  du ~ e r u y ) .  
4/ 1 s t .  ; 1 i. ; 15 mm ; I X  ; l i s i è r e  de forêt  de Chênes blancs, 

s t r a t e  herbacée. 



1 1 - LISTES DES PRO1 ES 

1 - Sous fami l l e  des Laphriinae 

1/ Andrenosoma a t m  : à ma connaissance il n ' e x i s t e  pas de l i s t e s  
de proies  é t a b l i e s  pour c e t t e  espèce. 

Nota : 1 - Nombre de p ro ies  par  ordre d ' Insectes .  

2 - Pourcentage des proies .  

3 - Certaines p ro ies  n'ont pas encore f a i t  l ' o b j e t  d'une détermination spé- 
c i f ique  mais sont  néanmoins s igna lées ,  au niveau du genre ou de l a  
f ami l l e  ; e l l e s  seront  su iv ies  des l e t t r e s  n.d. (non déterminé). 

1 ( 1 )  Espèces 

, ,  1 Criocems asparagi 
-____---_-________----------------------------------------------------------.---------- 

1 Bibio marci 
1 Nyctia cuminaria. 1 espèce n. d. ( 3 )  

1 Chrysochroma bipunctatwn 
2 Syrphus sp. 
1 Gmia cinerascens. 4 espèces n. d. 
1 Sepedon sphegeus ; 
1 Sciomyza obtusa 

Ordres 

4 - Dans quelques cas 1 ' A s i l i d e  a é t é  observé avec une proie  mais ce l l e -c i  
n ' a  pu ê t r e  r é c o l t é e ,  e l l e  e s t  mentionnée seulement au  niveau de 
1 ' ordre.  

2 ( 2 )  Familles 

Non capturés ( 4 )  5 individus 18 43 

1 Osmia sp. ; 2 Ha Zictus sp. ; 
1 HaZictus caZceatus (T.D.) ( 5 ) .  

5 - Les p ro ies  r éco l t ées  par  J. TIMON-DAVID (T.D. ) f igurent  également dans 
ces l i s t e s .  

1 coléoptères Chrysome Zidue 

1 
i 

i 

2,3  

~ i p t  è res  

[ T o t a l  : b 2 I  

2 espèces n.d. 
2 Dory c t  es Zeucogaster 
2 Chrysis igni ta 
1 Lissonota basa Zis (T. D. ) ; 
1 Ichnewnon grossorius ; 
1 ûphion Zuteus ; 
1 PimpZa instigator ; 
1 Mesostenus gZadiator ; 
1 ~arichnewnon sp . 
2 espèces n.d. (T.D.) 
1 espèce n. d. 
1 VespuZa germanica ; 
1 PoZystes nympha (T.D. ) 
2 individus 

I 

Braconidue 
Chrysidue 
Ichnewnonidae 

Pompi Zidae 
Tenthredinidae 
Vespidae 

Non capturés 

Bibimidue 
Sarcophagidue 
Stratiomyiidae 
Syrp hidae 
Ta chini due 
Te tanoceridue 

23 54,7 

A 



2/ Andrmosoma bayardi : Les p ro ies  consommées par  c e t t e  espèce é t a i e n t  
inconnues jusqu'à ce  jour ,  exception f a i t e  d'un 
Coléoptère s igna lé  par  J. TIMON-DAVID (1953). 

Ordres 

Coléoptères 

Diptères 

Hémiptères 

Hyménoptères 

, 
j 

~ o t  a l  : 148 
L 

Familles 

Buprestidae 
Cemmbg zidae 
Chrysome Zidue 

Curcu Z i  onidae 

Ma Zachiidae 

Oedemerddae ' 

Tenebrdonidae 
mon capturés 

Asi Zidae 
Bomby Ziidae 
Pus cidae 

OrtaZididae 
Rhagi onidae 
Syrphidae 

Espèces 

1 Amaeodera adspersuùz. 
1 CZytus rharmzi. 
1 CryptocephaZus decemaculutus ; 
1 Laehnaea trdstigmata ; 
1 Phy Z Zotreta unduZata ; 
1 Hispa testacea ; 
1 espèce n.d. 
1 PhyZZobius sp. ; 1 Rhyflchites 
caeruZocephaZus. 
1 Henicopus p i  Zosus ; 1 MaZachius 
margine ZZus . 
2 Oedemera Zurdda ; 1 Oedemera 
podagrariae ( T . D . )  ; 1 Chrysanthia 
viridissima. 
1 ûiaperis boZeti 
2 individus.  

--------------------------------------------------------------------------.-----..---- 
1 ûioctria bicincta; 1 D. rufipes. 
1 BombyZius sp. ; 1 Usia atrata 
1 Anthomyiinae n .d. ; 1 Anthomya sp; 
1 Anthomya pZuviaZis. 
3 OrtaZis sp. 
2 ChrysopiZus auratus 
1 Syrphus coroZZae ; 1 PZatycheirus 
aZbimanus ; 1 Ewnerus trieozor ; 
1 espèce n.d. 

2293 

2,7 

6 2 8  

( 1 )  

18 

Tachinidue j i Picconia incurva ; 1 CZytiomya 
i heZZuo ; 1 Gonia cinerascens 

1 Leucostoma anthracina. 5 espèces n.d. 

.) 

( 2 )  1 
1 
I 

i I 
1 
I 

i 
I 

I 
I 
1 

12,21 

Non capturés 8 individus.  
-------------.------------------- ---------------------------------------.-----.----- 

Cercopidae 1 Cercopis sanguinoZenta 
Non capturés 3 individus 

-------------.------------------- ---------------------------------------------..---- 
Apidae 3 Andrena sp. ; 6 BaZictus sp. ; 

1 Ceratinia sp. ; 1 EpeoZus sp. ; 1 3 Osmia sp. ; 2 MegachiZe sp. 1 13 individus non capturés.  
Braconidae i 1 Doryctes Zeucogaster ; 

j 3 espèces n.d. 
Chrysidae 1 1 Chrysis ignita.  
Formi cidae 1 9 Formica (Semiformica) fusca ; 

1 Lasius azienus. 

33 

4 

Ichneumonidue ' 7 Cryptinae ; 12 Ichneumoninae ; ' 1 Ophioninae ; 5 Pimptime ; 
1 

1 1 Tryphoninae ; 
i 

1 14 espèces aperques. 
Vespidae 1 VespuZa germanica 
Non capturés ' i 8 individus 

1 

93 



3/ Choerades fuZi&nosa : WEINBERG ( 1973) s ignale  comme proies  : 
2 Coléoptères Oedemeridae e t  1 mménoptère. 

4/ Pogonosoma maroccanwn : proies  non mentionnées auparavant 

+ 

Espèces 

1 CoptocephaZa scopoZina. 
2 Oedemera f Zavipes. 

--------------__------------_-----._--------------------------------------------------- 
1 espèce n.d. ................................................... 

Ordres 

Coléoptères 

Diptères 

5/ Choerades dioctriaeformis : 1 Coléoptère CurcuZionidae : PoZydrosus sp. 

Familles 

Chrysome Zidae 
Oedemeridae 

Muscidue 
--------------..------------------ 

Ordres 

Coléoptères 

Diptères 

Hyménoptères 

6/ Laphria ephippiwn : j e  n ' a i  pas f a i t  d'observations personnelles, J. 
TIMON-DAVID (1953) mentionne deux Hémiptères : Aphrophora alni  
e t  Cercopis mactrata. 

Hémipt ères  

II - Sous famil le  des Dasypogoninae 

2 espèces n.d. 

Familles 

,Me Zoidae , 

As i Zidae 
, Nemes trinidae 
Sarcophagidae 

Apidae 

1/ Dasypogon diadema : l e s  l i s t e s  de proies sont importantes pour c e t t e  
espèce, j ' indiquerai  seulement l e s  proies  capturées en Provence. 

Espèces 

2 Zonabris quaak-ipunctata. 
---------__---._-------------------.--------------------------------------------------- 

1 Andrenosoma bayardi. 
1 NeorhynchocephaZus tauscheri. 
1 espèce n.d. 

--------------.--------------------.--------------------------------------------------- 
1 Anthidiwn stricticwn. 

Ordres 

Coléoptères 

Diptères 

I 1 Musca corvina. 
Nemestrinidue 2 Symnicus costatus. 
Sarcophagidae 1 espèce n.d. 

1 Tachinidae 1 espèce n.d. 
L------------- -,-,,---------------------------------- 

7 

( 2 )  

13,5 

( 1 )  

6 

Familles 

Cerambycidae 
Me Zoidae 
Scarabeidae 

Asi Zidae 

Bornby Ziidae 

Espèces 

2 Leptura cordigera 
1 Zonabris geminuta; 1 Z . quadripunctata 
1 AnisopZia remota ; 
1 Occythirea funesta. 

--------------.-------------------.----------------------------------------.-----.-----.- 
2 Andrenosoma bayardi ; 
1 Heteropogon manicatus. 
1 Anthrax (Hemipenthes morio). 



2/ Llioctria rmfZpes : quelques unes de s e s  p ro ies  ont dé jà  été signa- 
l é e s ,  en p a r t i c u l i e r  des Diptères e t  des 
~yménopt ères .  

3/ Heteropogon manicatus : aucune ind ica t ion  n ' é t a i t  donnée jusqu'à 
ce jour sur l e s  Insectes  capturés 
par  c e t  As i l ide .  

~ o t  a l  ': 45 

(1) 

29 

1 

Espèces 

15 Apis meZZifica ; 1 Bombus raje ZZus; 
1 HaZictus scabiosae; 1 H.crenicomis 
1 H.  crassicomis  (T.D.). 

1 espèce n.d. 
1 Therion circwrifZem ; 
2 espèces n.d. 
1 PZaniceps sp. 
1 Stizus  fasciatus (T . D. ) . 
1 espèce n.d. 
1 Vespuîu germanica ; 
2 PoZystes nympha (T.D.). 

___________-_-_.--------_----------.--------------------------------------------------- 
1 Nordmannia escu Z i  . 

Ordres 

~yménoptères 

! ~ é p i d o p t è r e s  

(2) 

64,5 

2 

Familles 

Apidae 

F o d c i d a e  
Ichnewnonidae , 

Pompi Zidae 
Sphegidae 
Tent hredinidae 
Vespidae , 

&menidue 

(1) 

4 

4 

Tota l  : 8 
d 

Espèces 

2 Dioctria cîuripennis. 
1 espèce n.d. 
1 espèce n.d. 

______________.____-_--_---------._---------------------------------------..---- 
1 espèce n.d. 
1 Thenthredupsis Zitterata (T.D. ) 
2 espèces n.d. 

Ordres 

Diptères 

Hyménoptères 

Ordres 

Coléoptères 

Hémiptères 

Familles 

Asi Zidue 
Bibi onidae 
Tipu Zidae 

Ichnewnonidae 
Tenthredinidae 

Familles 

CoccineZ Zidae 
Hy h o p h i  Zidae 
MaZachiidae 

Aphididae 
Coreid[xe 
PentatomZdae 

Espèces 

1 Adonia vaxiegata. 
1 Sphaeridiwn bipustuZatwn ( T . D . ) . 
2 Henicopus pi Zosus. 

-------------.-------------------.----------------------------------------..---- 
1 espèce n. d. 
2 espèces n. d. 
1 HoZcostethus sphaceZatus. -----------------------------------------------------------------------------------. 

(1) 

4 

4 



4/ Heteropogon timondavidi : espèce découverte récemment, ses  
proies é t a i en t  inconnues. 

( 1 )  

7 

5 / Stenopogon junceus 

Tot al : 15 

~ s p è c e s  

1 Osmia sp. 
1 Camponotus cruentatus (T . D. ) . 
3 Fordca sp. 
2 espèces n.d. 

Ordres 

Hyménoptères 

Ordres I Familles 1 ~ s p è c e s  ( 1  1 

Familles 

Apidae 
Formi cidae 

Ichneumonidue 

( 1 )  

1 

2 

3 

2 

12 

Diptères 
------------- 
~ é m i p t è r e s  

Tot al : 20 
; 

Espèces # 

1 espèce n.d. 
______________.____---------------..--------------------------------------------.----- 

1 AnthaxZa miZZefoZis. 
1 Oxythyrea funesta . 

________-_____._-__-_-_--_---_-____.-_-------_--------------------------------.----- 
1 Dioctria sp. 
2 espèces n.d. 

______----_-__._-------------------.--_------------------------------------.----- 
2 espèces n.d. 

__-________--__------_-_---------~.--------------------------------------------~----- 
1 Osda sp. 
3 CatagZyfis cursor ; 
3 Ford ca fus ca . 
5 espèces n.d. 

Ordres 

Aranéides 

~ o l é o p t  ères  

Diptères 

Hémipt ères  

Hyménopt ères  

.------------ 
Lepidopt ères  

Familles 

Sa Z t i  c i  due 

Buprestidae 
Scarabeidae 

Asi Zidae 
Bornby Ziidae 

Apidue 
Ford cidue 

Ichneumonidae 

Asi Zidae 1 Stenopogon junceus ------------------- ............................................ 
Reduviidae 1 Rhinocoris cuspidatus ; 

1 espèce n.d. 

Lycaenidae 
Satymdae 

2 Nordmannia i Zicis . 
2 Me Zanargia ga Zathea. I 

Tot al : 7 1  



6 /  Stenopogon sabaudus : Comme pour Dasypogon diadema l e s  proies 
capturées par c e t t e  espèce sont t r è s  
diverses e t  déjà  connues ; j e  s igna le ra i  : 

( 2 )  

20,2 

10 

11,6 

20,2 

35 1 
1 

----1 

( 1 )  

14 

7 

8 

14 

24 1 

1 

: 69 

~ s p k c e s  

1 Anthaxia hungarica. 
1 LRptura futva. 
1 CZy thra sexpunctata. 
1 Cardiophorus biguttatus ; 
2 MeZanotus tenebrosus ; 2 M. rmfZpes 
1 Henicopus pilosus ; 
1 Ma lachius genicu Zatus. 
3 HopZia farinosa ; 
1 MaZadera hoZosericea . 

-----------_-_._-------------------.---------------------------------------------------- 
1 Andrenosoma bayardi ; 
1 Heteropogon mankcatus ; 
1 Machimus rusticus. 
1 Bomby Zius S p .  ; 
1 GZossita infuscata. 
1 Anthomyiinae n.d. 
1 espèce n.d. 

--------------.--------------------.----------------------------------------.----.------ 
1 Gonocerus sp.; 2 Camptotus ZateraZis 
1 Lygaeus . 
1 Eysarcoris insconspicuus 
1 Rhinocoris cuspidatus ; 1 Coranus sp 
1 espèce n.d. 

--------------.--------------------.----------------------------------------.----..----- 
5 Apis me ZZifica. 
1 CatagZyphis cursor ; 1 espèce n.d. 
1 Exedstes  roborator ; 1 espèce n.d. 
1 Pompi Zius fuscornarginatus . 
1 ScoZia hirta.  
1 Sphex atbisectus. 
1 Po Zistes ga Z Zicus, 
1 Ewnenes pomi forrnis . 

--------------.--------------------.----------------------------------------.----.------ 
1 Diacrisia purpurata. 
2 PZebejus argus ; 
2 Strymonidia spini ; 
5 Nordinannia escuZi ; 
1 Nordmannia iZ ic i s  
1 Synthymia fixa. 
1 Me ZZicta athalia cetadussa. 
1 Leptidea sinapis ; 
1 P i e d s  brassicae (T D ) ; 
6 Me Zanargia ga lathea ; 
2 Manio Za jmt ina  ; 
1 Pyronia bathseba. 

------------------.----------------------------------------.-----.----- 
1 PZatycnemis Zatipes 

-----------------.------------------------------------.-----,- 
1 Chortippus sp. 

~ o t  a l  . 

Ordres 

Coléoptères 

Diptères 

Hémiptères 

~yménoptères 

Lépidoptères 

Familles 

Buprestidue 
Cerambycidae 
Chrysome Zidae 
EZateridae 

- MaZachiidae , 

Scarabeidae 

Asi Zidae 

Bomby Ziidae 

Museidae 
Sarcop hagidae # 

Coreidae 
Lygeidae 
Pentatomidae 
Reduviidae 

Apidae 
F o d c i d a e  
Ichneumonidae 
Pompi Zidae 
Sco Zitidae 
Sphegidae 
Vespidae 

Artiidue 
Lycaenidae 

Noctuidae 
Nymp ha Zidae 
Pieridae 

Sa tyridue 

----------_--- 
Odonates Coenagrionidae ------------ 
Orthoptères 1 Acrididae 



7/ Dioctria claripennis : 3 Hyménoptères FormLcidae ( 2  Camponotus 
meruZa, 1 espèce n. d. ) . 

9 /  HoZopogon venustus : 2 p e t i t s  Diptères e t  2 Hémiptères 
Aphididue n . d . 

10/ Dasypogon diadema cy Zindricus : 2 Hyménoptères Formicidue n . d. 

11/ Lasiopogon sp. : 3 p e t i t s  Diptères n.d. 

III - Sous famille des AsiZinae 

1 / AntiphrYisson t r i far ius  : proies  non signalées auparavant. 

2/ EutoZmus kiesenwetteri : aucune proie n ' a  encore é t é  mentionnée 
pour c e t t e  espèce. 

(1)  

~ é m i p t  ères  I Lygeidae 1 EmbZethis sp. 
Pentatomidae 1 ScuteZZerinae n.d. -------------- _-----------_-_--- ........................................ 

Tot al  : 17 

~ s p è c e s  

2 Hemipenthes morio. 
3 CaZZiphora sp. 
2 espèces n.d. 
7 espèces n.d. 

' 3 espèces n.d. 

Ordres 

Dipt ère s s 

Familles 

BombyZiidae 
Ca2 Ziphoridae 
Muscidue 
Tachinidue 
l'herividue 

Ordres 

~ o l é o p t  ères 

Dipt s r e s  

Tot al : 11 

Familles 

Bupres tidae 
Chrysome Zidae 

Bomb y Ziidae 
Muscidue 
Tipu Zidue 

Espèces ( ( 1 )  

Hyménoptères 

Lépidoptères 

1 Agri Zus sp. 
1 CZytra SaeviuscuZa. 

_-------_------.-__------_--------..--------------------------------------------.----- 
1 Usia atrata. 
1 espèce n.d. 
2 espèces n.d. 

_-------------..------_-----------_.-_------_--------------------------------.----- 

2 

4 

Formicidae 

Tortricidue 

1 Formica rmfa. 
__-__-_-------.__------------__---_.----_-------------------------------------.----- 

2 Cnephasia sp. 

1 

2 



- 292 - 

3/ Machimus Zacinu Zatus 

4/ Machimus piZipes : les proies étaient inconnues jusqu'à présent. 

( 1 )  

5 

3 

1 

Ordres 

Diptères 

Hyménoptères 

~épidoptères 

5/ Machimus rusticus : De nombreux relevés de proies concernant, cette 
espèce ont été publiés ; j'ajouterai : 

I 

LTotal : 9 1 

Familles 

Bornby W idue 
hsc idae  
Tachinidue 

Apidae 

i 

( 1  1 

16 

2 

2 

3 

Ordres 

Diptères 

Hyménoptères 

Lépidoptères 

Orthoptères 

Espèces 

1 Bomby Zius s p  • 
2 espèces n.d. 
2 espèces n.d. 

---------------.-------------------.-------------------------------------------..----- 
, 1 HaZictus sp,; 

1 Sphecodes gzbbus ; 
1 Crossocerus etongatus. 

---------------.-------------------.--------------------------------------------.----- 
1 MicroZépidoptère n.d. 

Tot al : 23 
* - 

Ordres 

Coléoptères 

Diptè~es 

~yménoptères 

Familles 

Bomby Ziidue 
Ca Z Ziphoridue 

, Sarcophagidae 
Syrphidue 

Ichnewnonidue 

Noctuidue 
Zygaenidue 

Acrididue 

Espèces 

1 Anthrax ( v i  ZZa) Zeucostomus. 
1 Cal Ziphora erythrocepha Za ; 
2 LuciZia sericata. 
6 espèces n.d. 
2 EristaZis aeneus ; 
1 EristaZis t e n a  ; 
1 Merodon aeneus ; 
2 espèces n.d. 

---------------.-------------------..--------------------------------------------.----- 
2 espèces n.d. 

--------------..-------------------.------------------.--------------------------.----- 
1 Phy tome t ra  gamma, 
1 Zygaem fausta. 

--------------.--------------------.--------------------------------------------.----- 
3 Chorthippus sp. 

Familles 

MaZachiidue 
Scarabeidue 

Tac hinidue 

Apidae 

Espèces 

2 Henicopus p i  Zosus. 
4 Anisop Zia v i  Z Znsa. ---_------------------------------.-----------------------------------------.----- 
1 espèce n.d. 

-------------..-------------------.-------------------------------------------------- 
1 Andxena p s i  2 la. 

---------------------------------iL------------------------------------------------- 

( 1  1 

6 

1 

1 



61 Pamponerus germanicus : proies déjà signalées par POULTON ( 1906) 
e t  MELIN ( 1923) ; j ' a jou te ra i  

- 
(1) 

9 

2 

( AntipaZus varipes : 
1 ~érn ip tè re  : Cereopidae Cercopis mactrata. 
2 Hyménoptères Apidae : HaZictus sexcinctus. 

Total  : 19 

b 

~ s p è c e s  

1 espèce n. d. 
1 Lysandm sp ; 
1 Nordhannia esmr Z i  . 

' 2 Synthymia fixa ; 
2 Gonospi Zeia g Zyphica. 
2 Me Zanargia ga Zathea. 

______----____..-__---------------..-------------------------------------------.------ 
2 Pkctycnemis Zatipes. 

Ordres 

~ é ~ i d o p t  ères 

Odonates 

81 Neomochtherus aquitanus : 
1 Diptère aperçu. 

b 

Familles 

Crambidae 
Ly caenidae 

' Noctuidae 

Satyridae 

Coenagrionidae 

( 1 )  

1 

2 

2 

1 

9/ Dysmachus cris tatus : 
1 Coléoptère ChrysomeZidae : Lachnaeu triskigrna. 

~ s p è c e s  

1 VaZgus hemipteru8 
_-_-_-----_--------------------------------------------------------------------.----- 

1 Erista Zis t e ~  
1 espèce n.d. 

-__---------_----------------------------------.----- 
2 Cercopis mactrata 

---_------__--_.--_-------------------------------------------------------------,----- 
1 Arnb Zyte Zes armatorius 

Ordres 

Coléoptères 

~ i p t è r e s  

Hémiptères 

Hyménoptères 

101 Dysmachus picipes : 
1 Diptère Syrphidae n.d. 

Familles 

Scarabeidae 

SyrphiiZae 
Tipu Zidae 

................................ 
Cercopiiie 

Ichnewnonidae 

111 Dysmachus trigonus : 
1 ~ é m i p t  è r e  n . d . 

121 Dysmachus sp. : 
Coléoptères MaZachiidae = 1 Henicopus p i  Zosus, Maluchius 

genicu Zatus. 
Hyménoptères : Ichnewnonidae, 2 espèces n.a. 



13/ Epitriptus inconstans : 
2 Diptères Muscidae n.d. 
1 ~dmiptère  n. d. 

1 4/ Epitriptus setosuZus 
2 Diptères Muscidae n.d. 

15/ Machimus atricapiZZus : 
2 ~ i p t è r e s  : 1 Oncodidae n.d. ; 1 Tachinidue n.d. 

16/ Machimus fzmbriatus : 
2 Diptères : 1 Muscidae n.d., 1 Nemestrinidue Symnicus costatus. 

17/ Machimus setibarbus : 
2 Diptères : 1 l'achinidae n.d. ; 1 Muscidue n.d. 
1 ~épidoptère  Eucosmidae n.d. 

18/ AsiZus crubonifomis : 1 Diptère Sarcophagidae n . d . 

20/ Phi Zonicus a Zbiceps 
3 Diptères, 1 AsiZidae : Neoitamus cymurus. 

1 Bomby Ziidae, Bomby Zius sp. 
1 Muscidae : 1 espèce n.d. 

1 Hémiptère : 1 espèce n.d. 



1 1 1 - METHOES ET TECIN IQUES 

1 - PRELEVEMENT D'ORGANES 

A - G 1 a n d e s t h O r a c i q u e s (glandes à venin) 

Le prélèvement s ' e f fec tue  par l a  face ventra le  des Asil ides,  en incisant  

l a  membrane c o l l a i r e  à l a  face in fé r ieure  du cou. On a t t e i n t  a i n s i  l e  canal  sa l iva i -  

r e  placé sous l'oesophage. Après avoir  sectionné puis dégagé l a  musculature du cou, 

on e x t r a i t  l'ensemble des glandes en t i r a n t  avec précaution sur l e s  canaux sa l iva i -  

r es .  Chez ce r ta ines  espèces, il n 'es t  pas possible,  en ra ison de l a  f r a g i l i t é  des 

conduits s a l i va i r e s ,  de r é a l i s e r  c e t t e  opération. Le r e t r a i t  de ces  glandes ne peut 

s ' e f fec tuer  qu'après d issect ion de l a  p a r t i e  ventra le  du thorax e t  de l a  masse mus- 

cu l a i r e  prothoracique. 

B -  G l a n d e s  l a b i a l e s  

Leur ext ract ion e s t  dé l i ca te  e t  s e  f a f i  après ouverture du labium. 

C -  T u b e  d i g e s t i f  

Sa dissect ion ne présente aucune d i f f i c u l t é  pa r t i cu l i è re .  

II - TECHNIQUES DE MICROSCOPIE 

A -  M i c r o s c o p i e  p h o t o n i q u e  

Les organes des t inés  à l ' é t ude  microscopique sont prélevés sur des animaux 

r éco l t é s  l e  jour même e t  f ixés  dans l e s  l iqu ides  de Bouin ou de Bouin Hollande. L'in- 

clusion a l i e u  dans l a  cytoparaffine e t  l ' é t ude  histologique e s t  f a i t e  sur des coupes 

sé r iées  de 5 LI d'épaisseur.  

Les colorat ions suivantes ont é t é  successivement u t i l i s é e s  : 

- pour l a  topographie générale des glandes : colorat ion à llAzan 

- pour l a  mise en évidence des mucopolysaccharides : 

-- méthode au  bleu a lc ian  à ph 2,5 e t  0,5 

-- l a  réact ion métachromatique au  bleu de to lu id ine  8 ph 4,2 e t  4,6 

-- l a  méthode à 1'A.P.S. 

- pour l ' é tude  du tube d ige s t i f  : colorat ion au ver t  de méthyle pyronine 
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B -  M i c r o s c o p i e  é l e c t r o n i q u e  

Les glandes sont f ixées  au glutaraldéhyde à 4% avec un tampon cacodylate 

puis post-fixées à l ' a c i d e  osmique à 2% e t  incluses dans l ' a r a l d i t e .  

Les coupes u l t r a f i ne s  ont é t é  observées sur l e s  microscopes HITACHI HS7 

e t  Ph i l ips  M300. 

C -  M i c r o s c o p i e  à b a l a y a g e  

Les préparations ont é t é  observées à l ' a i d e  des microscopes P.S.E.M. 500. S 

e t  Cambridge 600 . 

3 - METHODES DE CAPTURE DES ASILIDES ADULTES 

Pour l a  capture des Asi l ides ,  tou tes  l e s  méthodes a t t r a c t i v e s  conventionnel- 

l e s  (plateaux colorés ,  pièges)  sont inopérantes; seules l e s  captures à vue donnent un 

c e r t a i n  nombre de r é su l t a t s .  En conséquence, seule l ' u t i l i s a t i o n  du f i l e t  à papil lon 

s ' e s t  avérée eff icace .  Cette méthode de chasse ne présente pas de grandes d i f f i cu l t é s ,  

sauf pour l e s  espèces posées à l ' ext rémité  des branches des arbres  e t  qui peuvent se  

t e n i r  à l ' a f fû t  à plusieurs  mètres du so i  ( 5  à 7 m pour EutoZmus kiesenwetteri. 11 

e s t  possible,  cependant, de déloger ces  espèces inaccessibles de l e u r  perchoir : il 

s u f f i t  pour c e l à  de lancer des p e t i t s  ca i l loux ( 5  à 6 mm) à proximité de l ' ext rémité  

des branches l e s  p lus  hautes. LIAsil ide a t taque ces  l eu r r e s  e t  peut ê t r e  capturé au 

vol, avec l e  f i l e t ,  l o r s q u l i l  s 'élance vers l e  so l ,  à l a  poursuite du ca i l lou .  

Méthode de capture e t  recapture 

A -  E t u d e  d ' u n  p e u p l e m e n t  d l A s i l i d e  : 

cas de l a  s t a t i on  de Rimbert 

Le champ e s t  d ivisé  en ba3âes de 3 mètres environ de largeur à l ' a i d e  de 

repères na tu re l s  (arbres ,  buissons, p ie r res ,  e tc . .  . ) . Chaque semaine, l a  zone à étu- 

d ie r  e s t  parcourue lentement e t  l ' exp lora t ion  s 'e f fectue  toujours dans l e s  mêmes con- 

d i t ions  sauf en ce qui  concerne l a  durée d'observation qui  va r ie  e t  dépend de l ' i m -  

portance de l a  r é co l t e  e t  des d i f fé ren tes  manipulations occasionnées par l e  marquage 

(durée de chasse : 4 à 5 heures environ).  



B -  E t  u d e  d 1  u n e  s e u l e  e s p è c  e : cas dlAndreno- 

s o m  bayardi 

La méthode de prospection r e s t e  à peu près l a  même que dans l e  cas précé- 

dent mais seuls  l e s  t roncs  d 'arbres  morts abat tus ,  où v i t  l 'espèce,  sont v i s i t é s  l e s  

uns après l e s  aut res .  

4 - METHODE DE MARQUAGE DES IMAGOS 

L'appareil  ( ~ i ~ .  73) u t i l i s é  pour l e  marquage rappel le  une grosse seringue 

par sa forme e t  son fonctionnement. Il e s t  const i tué  par deux p i l u l i e r s  en matière 

p las t ique (A e t  B)  de diamètres d i f fé ren t s ,  l e  p lus  p e t i t  ( B )  pouvant coul isser  à 

l ' i n t é r i e u r  du plus  grand ( A ) .  Les couvercles, également en matière p las t ique,  ont 

é t é  conservés mais évidés; l eu r  p a r t i e  cen t ra le  e s t  remplacée par une gazé f i ne  dont 

l ' u t i l i s a t i o n  permet une manipulation dé l i c a t e  des Insectes.  

Figure 73 - Appareil u t i l i s é  pour l e  marquage des Asi l ides  (éche l le  1 ,  dimensions en mm) 

LIAsil ide,  p r i s  au  f i l e t  à papil lons,  e s t  in t rodu i t  dans l e  compartiment A 

dont l e  couvercle e s t  refermé. Une pression sur l e  "piston" B permet de l ' immobiliser 

en t re  l e s  deux couvercles de gaze. Le marquage s ' e f fec tue  à t r avers  l a  gaze, une mar- 



que (peinture  à l ' h u i l e )  e s t  f a i t e  sur l a  p a r t i e  supérieure du thorax à l ' a i d e  d'un 

pinceau t r è s  f in .  Les Asi l ides  sont ensui te  immédiatement relâchés. Des couleurs dif-  

férentes  sont u t i l i s é e s  pour chaque s é r i e  de capture. 

Le maniement de ce t  apparei l  e s t  simple e t  peut ê t r e  employé pour tou tes  

so r tes  d ' Insectes  dont l a  manipulation e s t  dé l i ca te  ( s u j e t s  de p e t i t e  t a i l l e ,  Insec- 

t e s  piqueurs, e tc .  . . ) . 

5 - METHODES D'ETUDE DES LARVES 

A -  T e c h n i q u e  d e  p r é l è v e m e n t  

Lors de l ' é t ude  de l a  r épa r t i t i on  e t  de l a  s t ruc tu re  des communautés l a r -  

vai res ,  l e s  prélèvements de t e r r e  ont é t é  f a i t s  avec une bêche. 

B -  M é t h o d e  d e  t r i  

Il e s t  r é a l i s é  à l ' a i d e  d'un tamis (mail les de 1 mm),  l a  t e r r e  e s t  recuei l -  

l i e  sur une planche de 1 m2 recouverte de plas t ique noir .  

Le tri  e s t  effectué l e  p lus  rapidement possible; s o i t  sur l e  t e r r a i n ,  s o i t  

au l abora to i re ,  dans l è s  48 heures qui  suivent l e  prélèvement de t e r r e .  

B -  M é t h o d e s  d ' é l e v a g e  

Les l a rves  sont élevées individuellement s o i t  dans des p i l u l i e r s  en plas t ique 

de 3,5 cm de diamètre sur 5 cm de hauteur, so i t  dans des p i l u l i e r s  en verre  de plus 

grande t a i l l e  (4 ,5  cm de diamètre, 7 cm de hauteur) .  Dans chaque p i l u l i e r ,  l e  subs- 

t r a t  e s t  const i tué  par une épaisseur de 2 à 3 cm de l a  t e r r e  même dont l e s  l a rves  ont 

é t é  ex t r a i t e s .  

Le mil ieu  d'élevage e s t  renouvelé chaque semaine : l a  t e r r e  e s t  changée, 

l e s  l a rves  de Coléoptères, u t i l i s é e s  comme nourr i ture ,  sont remplacées lo r squ 'e l l e s  

sont mortes par des i n d i ~ d u s  vivants. Afin d ' év i t e r  une in fes ta t ion  massive par l e s  

Nématodes, l e s  p i l u l i e r s  sont lavés  chaque semaine avec un produit détergent e t  soi- 

gneusement r incés .  A chaque opération, l e  mil ieu e s t  t r è s  légèrement humidifié. 

D -  M é t h o d e s  d ' o b s e r v a t i o n  

Pour l e s  stades jeunes (1, II, III),  l a  plupart  des observations ont é t é  

f a i t e s  sur  des l a rves  vivantes, disposées en t re  lame e t  lamelle (lame à concavité) 

dans de l a  glycérine pure, mil ieu où e l l e s  survivent pendant 1 à 2 jours. Ces obser- 

vations ont é t é  complétées par des montages dans des milieux éc l a i r c i s s an t s  (potasse).  



Les différentes méthodes relatives à l'emploi des radioisotopes, utilisées 

lors de la détermination du régime alimentaire des larves, sont, pour plus de clarté, 

décrites en même temps que les expériences réalisées. 
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