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AVANT PROPOS 

Ce document est un rapport rédigé Ilissue d'un stage 

d'une semaine effectué par l'auteur auprès du Professeur M. 

COLUZZI (Institut de Parasitologie, Faculté des Sciences, Rome) e 

Durant ce séjour nous avons pu nous initier aux méthodes pratiques 

d'études des chromosomes p;llytknes et leur application dans la 

différenciation des représentants du complexe Anopheles pambiaz. 

Le Professeur COLUZZI nous a montré les techniques qu'il 

a mis au point et utilisé pour ses travaux de rlcartographies" des 

chromosomes. En mettant 8. notre disposition sa série de micropho- 

tographies et ses lames de référence, il nous a permis de nous 

habituer 8. reconnaftre rapidement chaque bras des autosomes 2.t 8. 

différencier les '1têt8es1r des hétérosomes X A et X B. 

Qu'il nous soit permis ici de remercier vivement 12 Pro- 

fesseur COLUZZI pour son accueil sympathique qui . n'a d'égai que 

son enseignement remarquable et ses connaissances approfondies. 

Nous tenons aussi remercier Monsieur J. HAMON Président 

du Comité Technique d'Entom@logie médicale, Parasitologie et du 

Microbiologie qui a encouragé et permis une telle mission. 

J'espère que ce document pourra rendre service à mes 

collègues entomologistes médicaux de 

souvent à ce délicat problème du complexe Anopheles pambiae et qui 

n'eurent point le bonheur de "voi r"  les préparations et suivre les 

cours du Professeur COLUZZI. 

XIORSTOM qui se heurtent 
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A- ASPECT GENERAL DU PROBLEME 

La déterminat ion spéc i f ique  des Cu l i c ides  pre'sente sou- 

vent de grandes d i f f i c u l t é s  e t  e l l e  devient par t icu l iè rement  d é l i -  

c a t e  lo rsqu 'on  s ' a d r e s s e  aux r ep résen tan t s  du complexe Anopheles 

gambiae Giles .  

La diagnose e s t  e ' t ab l ie  en fonc t ion  de d i f f é r e n t s ,  c r i -  

t è r e s  d 'o rdre  morphologique, mixiologique, cytotaxonomique, b i o -  

métr ique e t  écologiqne. 

Selon l e  biotope l a r v a i r e  on d i s t ingue  : 

- l e s  ''espèces'' d 'eau douce : A ,  B ,  C .  

- les '1esp8ces11 d 'eau  s a l é e  : A.melas Theobald 

A.merus Donitz. 
I 

Nous cent re rons  c e t t e  étude sur  l e s  3 lleepkces c r y p t i -  

ques" A ,  B e t  C a  

LI  espèce G ,  "zoophile e t  exophile" semble n ' a v o i r  au-cuns 

importance dpidémiologique (DAVIDSON, 1967). 

Les imagos des  espèces  A e t  B peuvent occuper des b io -  

t opes  sensiblement d i f f é r e n t s .  

A peuple pr incipalement  l e s  zones f o r e s t i è r e s  humides 

tandis que dans l e s  zones sub-déser t iques B e s t  p ropor t ionnel le -  

ment plus abondant que A. Pour  C O Z  (com. pers . )  " l e  f a c t e u r  i m -  

por tan t  in te rvenant  dans la d i s t r i b u t i o n  géographique paraft  Q t r e  

l e  d é f i c i t  de s a t u r a t i o n  : une humidité r e l a t i v e  élevée d4favori-  

s e r a i t  l a  forme B". 

Largement répandues dans l a  r ég ion  é th iopienne ,  c e s  

deux espèces r evê ten t  une importance c a p i t a l e  dans l a  t ransmiss ion  

du paludisme b ien  que l e u r  llpouvoir vec teur"  semble inkgal.  B 

présente  en e f f e t  un développement d iscont inu  lui permettant de 
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v i v r e  dans des zones 5 longue sa i son  sèche ou f r o i d e ,  t a n d i s  que, 

dans l e s  zones o a  l e  développement de Anophel22 pambiae e s t  quas i  

cont inu on ne trouve que "du A.!'- 

L 'espèce B peut su rv iv re  quelques mois  dans des  condi- 

t i o n s  défavorables  grâce 8. un phénomène de quiescence avec d i s s u -  

c i a t i o n  gonotrophique ( C O L U Z Z I ,  com. pers .  ) II 

Les mécanismes provoquant l a  " levée de quiescence' '  sont 

encore incannus , d ' ap rès  C D L U Z Z I  (com. p e r s * )  il y a u r a i t  deux 

t y p e s  de f a c t e u r s  : 

- photopéricde 

- "excursion,'! de l a  température  e t  de 1 5 h m i d l t k  r e l a t t v e .  

Ce t t e  d i f f é rence  de développement ~ , e n t r e  A e t  i3 a,  évi-  

d e m e n t ,  une grande importance dpiddniologique ; l e s  imzgts vi.-- 

v a n t s  en sa i son  sèche clnt une longévi té  accrue de ce f a i t  l a  

"transmi.ssion de 2. oval2 e t  2. malar2.g pourra4.t ê t r e  l i é e  

moustiques en quiescence'! COLUZZI (corn. p e r s d  ). 

des 

Cependant " n o s  connaissances sur l e s  divergences .éCoty- 

p iques  e n t r e  l e s  espèces A e t  B demeurent en grande p a r t i e  limi'céo,s 

par l e  f a i t  des d i f f i c u l t é s  r encon t rées  pour l ' i d e n t i f i c a t i o n  de 

c e s  deux espèces" C O L U Z Z I  e t  SA.BATIN1 (1967). Pour sdparer  c z s  

deux "c ryp t i c  spéc ies" ,  l e s  eu teura  s ' i n t k r e s s k r e n t  d ' a b o r d  aux 

c a r a c t è r e s  morphologiques dont 1' ind ice  p a l p a l  (COLUZZI, 3-964) . 
CHAWET (1969) r é a l i s e  une t r è s  i n t é r e s s a n t e  étude b iomét r ique .  

po r t an t  su r  l a  che to t ax ie  des l a r v e s  mais e l l e  ne permet pas 

l ' i d e n t i f i c a t i o n  d'un. exemplaire unïque. 

Les r é s u l t a t s  des recherdhes basées  SUI- les c a ~ a c - l ; & r e s  

taxnnomiques convent ionnels  se  révklen t  en grande p r t i e  3.?lga't3.fs 

(DAVIDSON e t  a , l - ?  1967),q 
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DAVIDSON e t  JACKSON (1962) séparent  A e t  38 en l e s  c r o i -  

s an t  expérimentalement ; i l s  obt iennent  des  mâles hybr ides  (F 1) 

s t é r i l e s  démontrant a i n s i  une e s t é r i l i t é  génique i n t r a s p é c i f i q u e  

t yp ique If 

Dans l a  na tu re  l e s  phénomènes d '  isolement reproduct i f s  

maint iennent  c e s  popula t ions  i s o l é e s  (COLUZZI, com. p e r s . )  

C O Z  e t  HAMON (1964) t rouvent  quelques mâles  s t é r i l e s  dans 

l a  n a t u r e  mais sont ce b i e n  des  hybr ides  ? 

Pour PATTERSON (1963) l e s  espèces  sont b i e n  i s o l é e s  par 

d i f f é r e n t s  comportements s exue l s  (vo l  n u p t i a l ) .  

L'emploi de méthodes biométr iques e s t  p l u s  simple que 

c e l l e  des  croisements  mais p l u s  long  e t  d i f f i c i l e  que l ' empoi  de 

méthodes c y t  ogénk t íque s . 
Les  Qtudes  cy togénét iques  des  espèces  A e t  B e t  de l e u r s  

hybr ides  ont  un i n t é r ê t  s c i e n t i f i q u e  e$ p r a t i q u e  év ident .  E l l e s  

p o r t e n t  d ' a b o r d  sur l e s  chromosomes géan t s  des  g landes  s a l i v a i r e s  

des  l a r v e s  stade IV.  

F R I Z Z I  e t  HOLSTEIN (1956) d t a b l i s s e n t  l a  "car teg  concer- 

nant  l e s  chromosomes de l ' e s p è c e  A. MASON (1964) compare les e s -  

pèces  A e t  B mais ses p r é p a r a t i o n s  manquent de n e t t e t é .  

COLUZZI (1966)  ccmpare l'hétérochromosome X des  espèces  A 

e t  B e t  d re s se  l a  t ' ca r te t1  de l a  "succession des  bandes" p a r t i c u -  

l i è r e s  à chaque espèce. 

L 'é tude  cytogénét ique e t  cytomorphologique des représen-  

taxt3 du complexe 4. gambiae a démontré l a  p o s s 3 h l l i t é  d ' i d e n t i -  

f i e r  chaque espèce par l 'examen des  chromosomes po ly tènes  d e s  

g landes  s a l i v a i r e s  des  l a r v e s .  L'hétérosome X p ré sen te  un "banding- 

p a t t e r n "  c a r a c t é r i s t i q u e  pour chaque espèce.  Mais c e t t e  méthode ne 
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s'adresse qu'aux larves de Dème stade ; le problème de la déter-. 

mination des imagos demeure irrésolu. COLUZZI (1968) étend cette 

méthode cytomorphologique 8. 1'6tude des chromosomes polytènes des 

cellules nourricières des Ljvaires. 

B- MATERIEL ET METHODE 
--.-e-- -, 

10- Chromosomes des glandes salivaires 

a) Elevage des larves. 

La structure somatique du chrcmosome est t r è s  influencée 

par les conditions d.e développement cellulaire (croissance? quan- 

tité de maiériel disponible pour la cellule.. .). 

Ceci explique l'importance de bonnes conditions d'éle- 

vage des larves dans la qualité des préparations obtenues, donc 

dans les possibilités d'8tud.e des chromosomes. 

Placer environ 200 8. 300 larves pour 3 litres d'eau dans 

chaque bac, les larves sont maintenues 8. une température de 22--24O; 

elles =tant nourries de Farex. 

'u) Technique de sortie et préparation des glandes 

salivair es 

- Dissection .- Fig. 1 

Pla-Cer la larve dans une petite goutte d'eau physiol-o-- 

gique face dorsale vers le haut, 

Sépareï le thorax de 1 'abdomen 

Inciser le thorax le long de la ligne médio-dorsale 

jusqu'au niveau de la tête 

Ecarter les deux moitiés du thorax 

Repérer les glandes salivaires. Celles-ci sont situées 

B la limite tête-thorax, de part et d'autre de l'axe du corps .  
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Sectionner au niveau de chaque canal salivaire. 

Une autre technique plus simple consiste ?i détacher dé- 

licatement Is tête et p2r simple pression s u r  le thorax faire sor -  

tir lea glandes salivaires. 

- Coloraetion - fig. 2 
On aura au préalable, justaposé 8. la larns o ù  s'effectue ; 

la dissection, une lame très propre, 

Sur cette dernière placer une lamelle Jiliconée* 

S u r  celle-ci déposer cate B côte une goutte de fixatevi 

et une goutte de colorant, séparées par un intervalle suffisant 

pour 6vi.ber t ouSe diffusion. 

Laisser les glandes salivaires 30" 1' dans le fixateur, 

puis 2 2, 3 !  dans le colorant. 

Réunir les 2 gouttes (faire en sorte; que les glandes 

salivaires soient situées au centre de la lamelle). 

Retourner la lamelle sur la lame. 

11 est préférable d'opérer sur une surface froide pour 

dviter une évaporation trop rapide du colorant, 

- Préparation du fixateur. 
Carnoy dilué (2 parts) 

Acide acétique (1 part) 

Carnoy dilué : 

1 partie de Carnoy 

19 parties d'eau distillée. 
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- Prépara t ion  du co lorant  : 

Orceine à 2 $ ) 

Acide acé t ique  & p a r t s  éga les  

Acide l a c t i q u e  

Pour préparer  l e  colorar- t  : dissoudre  l a  pcudre nZ,bi.irelle 

d 'o rcé ine  d'abord dans l ' a c i d e  acé t ique  p u i s  dans l l a c i d e  lact?-qi,:t?. 

Observat ions : 

Lorsque l a  lamel le  e s t  re tournée  suì- l a  lame, ei ' i 'ectuer 

un premier examen des  chromosomes. 

Selon l e u r  é t a t  de déroulement, procéder B un écrasement 

p l u s  ou moins accentué.  Pour s e  f a i r e ,  en tourer  la lame avec un 

papier  f i l t r e ,  p u i s  ée ra se r  avec l a  paume de l a  main. 

E v i t e r  de f a i r e  g l i s s e r  l a  lamel le  sur l a  lame. 

I3xamilaaz-r a l o r s  les chromosomes. 

Gonservat ion  : 

S i  l e s  chromosomes sont 111is ib les3  e t  b ien  déroulés  l a  

p répa ra t ion  peut ê t r e  conservée au  r e f r i g é r a t e u r  ( 5  2, 6 m o i s  mzxi- 

mum). Pour f a c i l i t e r  l a  l e c t u r e ,  il e s t  p r é f é r a b l e  de l a i s s e r  

" m í h i r I 1  l a  p répa ra t ion  5 B 6 jou r s  4 O  C.  

S i  l e s  chromosomes sont en parfai t  é t a t  on peut rendre  

permanente l a  p répa ra t ion  (vo i r  p l u s  l o i n ) .  

20)  Chromosomes d e s  c e l l u l e s  n o u r r i c i è r e s  d e s  o v a i r e s  

a )  Elevage des  imagos 

Les femel les  sont maintenues dans l e s  condi t ions  normales  

d 'é levage : 27O C ,  70 % H.R. 

On i s o l e  l e s  femel les  "semi-gravides" c ' es t -à -d i re  c e l l e s  

n o u r r i e s  environ 24  heures  auparavant.  
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Ces Î eme l l e s  ont d igé ré  approximativement l a  moi t i é  de 

l e u r  r e p + s  s a i q p t n  

Les o v a i r e s  sont a lors  au s t ade  III f i n  - I V  déhu-t, 22 

Chris tophers  : pér iode  b ' a c t i v i t é  uiaximabe des  cell i j- les nou;.ri- 

c ì è r e s  que ilon esraninsra (~ig. 3 ) .  

b )  Technique de m r t i e  e t  p ï é p a r a t i o n  des  o v a i r e s  

- Dissec t ion  

?lacei- l a  femel.12 sui- une Lame, ?face dJzsi!-e -VWS i;. 

L;extremiid de son abdomeï1 plongé dans u m  gou t t e  d'eau. 

physiologique 

Maintenir  l a  femel le  dans c e t t e  2 o s i t i o n  à 1'a.j.de dime 

aigui1l.e montée tenue de 1.a ma5-a  gauche, 

Avec une a i g u i l l e  l ancéo lée  sec t ionne r  un niveai: des  

deux d e r n i e r s  segments abdominaux e t  t i r e r  dél icatement  d'un mou-. 

vement régul- ier  , 

L e s  deux o v a i r e s  appa ra i s sen t  a1oz.s. 

Coupeï au niveau de l ' o v i d u c t e  impair ,  

- Colora t ion  

Les techniques  de col-orat ion e t  Ze conserva t ion  soiii; 

exactement 1 - e ~  mêmes que c e l l e s  colicernant, l e s  g landes  saliva!-re4FJ 

- Observation : 

Comme pour ceux des g landes  s a l i v a i r e s ,  ~~1 proc4rie;-3. 5 

u2 examen p rg l imina i r e  d e s  chromosomes des c e l l u l e s  novrr iq i$rOs  

Seloni l e u r  6ta-k de $.éroulement é c r a s e r  comme pr6c82m--  
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3 )  Technique de préparation permanente des chromosomes - Fig. 4 
Laisser quelques instants la préparation su r  un bloc de 

carboglace. 

Lorsque la lamelle est t'blanche'1 glisser une lame de 

rasoir entre la lame et la lamelle. 

Gter la lamelle d'un coup sec. I 
5 

La lamelle étant siliconée aucune partie de la prépara- 

tion n'y adhère. 

La lame est alors passée dans deux bains d'alcool ab-- 

solu. 

Laisser 3 - 4' dans le premier bain 
2 - dans le second. 

L'alcool deshydrat e et éclaircit la prgparat ion. 

On retire la lame du second bain d'a.lcoo1, on laisse 

celui-ci s'évaporer. 

Lorsque la lame est presque sèche, déposer une goutte 

d'un milieu de montage (Euparal ou Zeiss L 15). 

Recouvrir d'une lamelle non siliconée. 

I La préparation peut s l o r s  être quasi définitivement con- I 
servée. 

C- ETUDE DES CHR0,MOSOMES 

a) Généralité 

8 Les Culicinae ont un nombre denstant de chromosomes 
r 2n = 6. Caractère supplémentaire les différenciant des ;Dix?-dae et 

des Chaoborinae oÙ 2n = 8. 

Les chromosomes des Culicini se présentent sous l'as- 

pect de trois pa.ires médiocentriques ; la troisième paire étant 

plus courte que les deux autres (Fig. 5). 
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Chez les Culicini il n'y a pas d*hétérochromosome. 

Les chromosomes du mâle sont apparemment similaires & 

ceux de la femelle. La détermination du sexe est fonction de la 

distributim des gènes sur le chromosome, 

Chez les Aiiophelilzi les chromosomes se présentent diffé- 
-.3 

remment. On noiie deux paires d'autosomes médiocentriques et une 

paire dfhétérochromosome subtélocentrique (Fig. 6). 

L'apparence diffère selun le sexe : 

- chez la femelle : XX : les deux chromosomes sont iden- 
tiques 

Le chromosome X présente : 

- un ?x:m long 

- un bras court ) 
3 euchromat igues. 

Entre les deux chromosomes X il y a synapse somatique 

complète et lrhétérosome a la mGme largeur que les autosomes. 

- chez le mâle : XY : les deux $ras du chromosome Y 

h4tdrochromat iquss, 

Le matériel duquel provient cette partie hékérochruma-- 

tique est lT1linterband-material" de ce fait une grande part de 

1 f hdt6rochromo soIiLe n' apparalt pas. L kté t e'rosome pré sent e r a  une 

largeur égale à la moitié de celle de l'autosome. 

Le chromosome n'est pas une structure fix2 mais 2-2  2 6 -  

sultat d'un développement. 

peuvent varier. 
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Les chromosomes doivent coordonner l e  métabulisme de l a  

c e l l u l e  ; i l s  condi t ionnent  l a  synthèse des  pro té ines .  Pour c e t t e  

f o n c t i o n ,  l e  groupe g b i q u e  qui  e n t r e  en a c t i v i t é  d i f f è r e  se lon  l e  

s t a d e  de développement c e l l u l a i r e .  

P a r f o i s  on peut remarquer sur  l e  chromosome une pt2rt i c n  

t r è s  é l a r g i e  : l e  Ifpuff". Ce puff correspond 8. uiie pér iode  d ! a c t i -  

v i t é  des  gènes à c e t  endro i t  ( l l l o c u s f f ) ,  

Ains i  un puff sur un chromosome de c e l l u l e  de g!.an.de 

s a l i v a i r e  peut ê t r e  représenté  par  une bande f o r t e  sili* l e  cli:oT-c\. 

some correspondant des c e l l u l e s  n o u r r i c i è r e s  (cas du c h ï c ~ o c o m ~ .  :- 

de l ' e s p è c e  B ) .  

A l 'examen l e s  chromosomes se  présenten t  sous l * a s p s c t  

de s ix  bras rayonnant autour  du centromèrey 

Le chromosome 2 montre : un bras d r o i t  très long  : 2 R 

un bras gauche p lus  p e t i t  : 2 ?ic 

Chromosome 3 posshde deux bras ( 3  R e t  3 L) c a r a c t é r i s -  

t i q u e s ,  sa longueur e s t  légèrement in fér ieu i -e  h c e l l e  du chromo- 

some 2. 

Le chromosome X e s t  l e  p l u s  p e t i t .  Son bras court n ' e s t  

pas l i s i b l e .  

COLUZZI e t  SABATINI  ( loc .  c i t . )  é t a b l i s s e n t  la c a r t s  de 

l a  success ion  des bandes sur  l e s  d i f f é r e n t s  chroxosomes. Ces au-- 

t e u r s  d i s t inguen t ,  ark$.trairement, un c e r t a h  nombre de rég ior , se  

D 'au t re  par t ,  i l s  mettent en e'vidence l e s  inversio!zs se  T C ~ ; P C U T ~ ~ ~ ~ ' ~  

sur l e s  bras 2 R ,  2 L e t  3 I;. 

Le l"&mding-patternll de l a  l r tBtel l  du bras long 69 chro-- 

mosome X e s t  c a r a c t é r i s t i q u e ,  il permet l a  d i f f é r e n c i a t i o n  ees 

espèces  A e t  B, 
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Le problème des  invers ions  
- - - I - - - - - - - - - -  

A u  se,in d'une popula t ion  normale on peut a v o i r  des  in- 

ve r s ions  chromosomiques. 

L'arrangement génique dans l e  segment inversé  e s t  pré- 

servé de t o u t  réarrangement. 

L o r s q u ' i l  y a invers ion  il ne peut y avoi r  de c-rosz,ing-. 

over dans c e t t e  po r t ion  inversée .  

Lorsqu'un c e r t a i n  arrangement e s t  arri.& au ;na.;:imur: c.5 

sa va leu r  adap ta t ive  il peut ê t r e  conservé par invers ion  dans 

l ' hé té rozygote .  C O L U Z Z I  (com. pe r s . )  

L 'hétérpzygote  a pratiquement tou jou r s  une v a l e u r  adap.: 

t a t i v e  supér ieure  8. c e l l e  des deux homozygotes. Avec uxe ii?versioi:, 

l ' e s p è c e  a donc B sa d i s p o s i t i o n  t ro i s  génotypes q u ' e l l e  >eut  

l lségréger!l  en fonc t ion  d e s  d i f f é r e n t e s  condi t ions  4cologiques 

(DOBHZANSKY, 1951). 

Lles-pèce B présente  un "polymorphisme génét ique  f o r m i -  

dable11 [COLUZZI, com. pers . ) .  

L ' i nve r s ion  A su r  l e  bras 2 R e s t  su r tou t  p ré sen te  chez 

l ' e spèce  A ;  e l l e  e s t  f réquente  dans l e s  popula t ions  n a t u r e l l e s .  

Par con t r e  on n'y t rouve  jamais lll!arrangemenf s tandard".  

Cet "arrangement s tandard" e s t  l e  p l u s  f r squent  chez 

l l e s p è c e  B : 50 à 60 $. fles génotypes hé té rozygotes  a t  in?rers$ so3.f 

a u s s i  f réquents .  I1 y a au s e i n  de l ' e s p è c e  3 une I1.balar,cet' ea"ire 

l e s  3 génotypes.  

Standard : 30 - 40 $ 

Inver  sé  20 - 30 $ 

Hé t érozygot e : 30 $ 



S i  l ' o n  e f f ec tue  un croisement A inversé  B s tandard  on 

o b t i e n t  un zygote avec un chromosome inversé .  Mais l e  problème s e  

pose,  que l  e s t  exactement l e  génotype de B u t i l i s é  lors du c ro i se -  

ment ? 

I1 es t  donc nécesqaire  d 'avoi r  une longue p ra t ique  pour 

r71i re f1  les lames e t  déce ler  t o u t e s  l e s  p a r t i c u l a r i t é s .  

Les hybr ides  r é s u l t a n t  d e s  croisements  B x C ,  R x A ; 

A x C présenten t  des d i f f é rences  cons tan tes  sur l e  chromosome X e  

Lors des croisements  A s B il y a synapse quas i - to t a l e .  

A l ' i s s u e  des croisements  C x A e t  C x B l e s  chromosomes peuvent 

e n t r e r  en synapse,  on peut alors é t u d i e r  l e s  homolog ies  e n t r e  l e s  

chromo somes X . í r  e sp&g $f X. 

La chromosome X de l ' e s p è c e  C d i f f è r e  du chromosome X de 

l ' e spbce  A par  une inve r s ion  ( 4  B - 1 C ) .  De ce f a i t  l e s  hybr ides  

présenten t  une r t l oopf l  ou boucle d *  i nve r s ion  correspondant à c e t t e  

rég ion  e t  l a  synapse e s t  en p o s i t i o n  inversée  (Fig. 7). 

La d i f f é r e n c i a t i o n  e s t  p lus  complexe e n t r e  l e s  espèces  3 

e t  C. 

Sur leur chromosome X r e s p e c t i f  o a  note  deux ili~rerrIc~:?r: 

p r i n c i p d e s  ( 2  3 - 2 A e t  -4 B - 3 B), 1 ' v . r ~  con&cuti;Te B L i a u t r t  

de ce f a i t  l e  chromosome du zygote prendra une a l l u r e  en 8 (F : l~g .8 )~  

I1 y a en ou t r e  un3 rk inve r s ion  2 C - 3 A ,  S t i l  y a sy- 

napse du segment r é inve r s6  l ' a u t r e  p a r t i e  du chromosome r e a t e  a,sy-- 

napt ique e t  assymétrique de part e t  d ' a u t r e  du segment réii iverse ' .  
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I n t é r ê t  de l * é t u d e  de C. - - - __ - - - - - - - - 

Avec l ' é t u d e  chromosomique de l ' e s p è c e  C on a ,OE cla.i-i- 

î l e r  ï e s  a b e n a t i o n s  chromosomiques ayant p o r t é  sur  l e s  r éa r r an -  

gements du chï-omosome X des  t r o i s  I1esp&ces jumelles" d ' eau  douce 

du complexe A-. gambiae (Goluzzi. e t  SABATINI, 1968) .  

Selon COLUZZI (com. p e r s . )  1' espèce C s e r a i t  phyl logkai -  

quement in t e rméd ia i r e  e n t r e  l e s  deux a u t r e s  espkces c ryp t iques  A 

e t  B. 

D- RESULTATS --- 
Les observa t icns  e f f e c t u é e s  sur l e s  co lonies  de labora- 

t o i r e  des espèces  A e t  B du complexe A. gambiae ont dgmontré l a  

présence,  dans l e s  c e l l u l e s  n o u r r i c i è r e s  d e s  o v a i r e s ,  de chromo- 

somes poly tènes  permettant une ktude cytogénétique.  

---- 

L'ana lyse  d é t a i l l é e  du "bandiiig--patternll s e  f a i t  sur l e s  

chromosomes des f o l l i c u l e s  au- s t ade  IIIb - I V a ,  

Les chromosomes d e s  f o l l i c u l e s  plus jeunes s o n t  trL-/p 

p3tii;- 2-L :!en g;Isapg$Ii tandis qu'une r ap ide  dégénérat ion des  cel lu-  

l e s  n o u r r i c i k ï e s  a l i e u  au s tade  IV b - V. 
L'avantage der chromosomes des  c e l l u l e s  nozrr ic5-8res  

v i e n t  de l e u r  grande a. .. --.-, t a i l l e ,  q u i  permet une étude d é t a i l l é e  ; 

d ' a u - t r e  p a r t ,  l e u r  abondance permet un examell comp1e-k- S i  l e s  

chromosomes d'use c e l l u l e  ne sont pas parfai tement  l i s i b l e s  il e s t  

a i s é  de passer  &. une a u t r e  c e l l u l e  t o u t e  proche- 

C e t t e  technique présente  t o u t e f o i s  deux d i f f i c u l t é s  : 

- 118crasement  peut provoquer l a  d i f f u s i o n  de l a  subs- 

tance v i t e l l i n e  parrai l e s  chromosomes e t  de ce  f a i t  p e r t u r b e r  la 

l e c t u r e s  



-. ]*a s t r u c t u r e  du chì-omosome des  c e l l u l e s  i i ou r r i c i è re s  

d i f f è r e  de  c e l l e  des  chromcsomes des  glandes sal iTiaires  des  larves. 
I 

chromosomes d.es i lnurse-cel ls*l  e t  ceux d e s  c e l l u l e s  iles g landes  

sal i - ,mire  s de s l e r v e  s o 

Cllez I'espkce B, l e  g~i?f  en 1 C d.u chromosome X 2 . c ~  

glandes  s a l i v a i r e s  e s t  absent  suï- l e  chromosome homologri3 f i*s 

c e 1.1~1 e s no u r r  i c i k 2: e s 

Ce pv.iO excepté  la kermina2son d u  Sras Lgilg Ce -- -l 1, L.l...I,c.i',~- ,.'. .i ,' 

some ;L e s t  u t i l i s a b l e  e t  pyésenbe sur l e  chromosome sexuel  des  

c e l l u l e s  nou~ricih. e s  l e s  m6ïne.s d i f f é r e n c e s  qisre sur  c e l x i  des  

gland e s sal. i va ir a, s 

L a s  v a r i a t i o n s  morphologique5 des  chromosomes poly thnes  

da i i s  l e s  c e l l u 2 e s  ti-adu2sen-L une ac . t i v i t é  geiiique 8. c e r t a i n e s  pé-.. 

r i o d e s  de l a  d i f f e r e n c i a t 6  ori st du rdtabol isme ce i l1 l la i re .  Eane 

l e s  c e l l u l e s  noui r ic iè i -es  oï: t rouve généra,lement ca t e  à c ö t e  l e s  

'aras 2 R e t  7 L d 'une  p a r t 7  2 Z et 3 R d ' a u t r e  p a r t ,  t a n d i s  que la 

I 

I 
l 

zone hétdrochromatique du cegtromère e s t  p l u s  &vidente  e t  moli7.s 

f r ag i l e  que dans l e s  c e l l u l e s  des  g!.andes sa l - iva i res .  

La noaeac la ture  6 e s  bras proposée pa r  F R I Z Z I  e t  

HOLSTEIN (1.956) e t  adoptee pa? C O L V Z Z I  e t  EAEATII\SI ( 1 . 0 ~ .  c i t ? )  ne 

nou-velle p a r t  e 
2 , 
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