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Introduction 

En Nouvelle Calédonie, p lus ieurs  grosses Noctuelles peuvent 

piquer l e s  f r u i t s  ; l 'une d ' e l l e s ,  Othreis f u l l o n i a  ---I-- Clerck, 1764, a t t i r e  

particulièrement l ' a t t e n t i o n  car  e l l e  e s t  t r è s  répandue e t  l o r s  de pullu- 

l a t ions  importantes, e l l e  e s t  à l ' o r i g i n e  de per tes  sévères dans l e s  ré- 

co l t e s  f r u i t i è r e s ,  Les cheni l les  d' Othreis s e  développent en Nouvelle- 

Calédonie essentiellement s u r  des Légumineuses arborescentes,  l e s  Qry- 

thr ines ,  abondamment plantées  dans tou te  l ' î l e  auss i  b ien  dans l a  cam- 

------ 

pagne qu'en agglomérations, Dans l e s  p lan ta t ions  les é ry thr ines  servent  
d'ombrage aux café ie rs ,  en agglomérations de b r i se  vent e t  de ha ies  autour 

des ja rd ins ,  Ainsi, & l ' i nve r se  de l a  plupart  des espèces de Noctuelles, 

nu is ib les  & cause de leurs cheni l les  qu i  se développent aux dépens du 

système végéta t i f  ou reproducteur des p lan tes  cu l t ivées ,  ce sont ,  dans 

ce cas p a r t i c u l i e r ,  l e s  papillons eux-memes qui  sont  nuis ibles .  Ils pos- 

sèdent e n  e f f e t  une trompe r ig ide  e t  dure capable de t ranspercer  l a  peau 

des f r u i t s  l e s  plus  d ivers ,  Le papillon, enfonce 6a trompe dans l e  fruit, 
en a sp i r e  l e  jus, t and i s  que l e  t rou  de piqûre const i tue une porte  d'en- 

t r é e  & de nombreux champignons saprophytes dont Oospora c i t r i - au ran t i i  

Fe r ra r i s  -------- (Dadant -,-,--* 1953) qui provoque rapidement la  pourr i ture  du f r u i t  

e t  sa chute. Ainsi ,  l e s  oranges, l e s  mandarines, l e s  goyaves, l e s  mangues, 

l e s  ananas, l e s  papayes, l e s  corossols,  le r a i s i n ,  l e s  tomates, l e s  melons 

l e s  pommes cannelle,  l e s  bananes, l e s  ce r i se s  de café e t  beaucoup de 

f r u i t s  sauvages, comme l e s  jamelongues, sont  piqués pendant la  n u i t  par  

l e  papi l lon  Othreis. En année normale, les déggts du papi l lon  P t h r e i s  

sont f a i b l e s  5 e n  e f f e t  s e s  populations sont l imi tées  par des pa ras i t e s  

e t  des prédateurs ; t r o i s  espèces de microhyménoptères se  développent 

-----_-- ---__- 
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dans s e s  oeufs, déposés sous l e s  f e u i l l e s  d 'érythr ines ,  plusieurs  espèces 

de punaises s 'a t taquent  s o i t  aux oeufs s o i t  aux cheni l les ,  l a  guepe 

Po l i s t e s  olivaceus de Geer ---- (Vespidae) e t  par fo is  l e s  oiseaux dé t ru isen t  

auss i  bon nombre de cheni l les  ãgées e t  de pronymphes, e n f i n  l a  tachi- 

naire  néo-calédonienne Winthemia caledoniae Mesnil pond sur l e s  cheni l les  

du dern ier  stade. 

---- 

------ ------ 

Par contre,  en  année anormale, l e  papi l lon pul lu le  de façon 
catastrophique. Un des buts  de notre étude e s t  la compréhension des mé- 

canismes du déclenchement de ces pul lulat ions.  L'Btude de l a  dynamique 

des populations d'0threi.s s u r  plusieurs  années normales e t  s u r  une ou 

plusieurs  années de pul lu la t ion  permettra de mettre en lumière ces mé- 

mécanismes, Les fa.cteurs de réduction seront  en même temps Btudiés ; l e s  
connaissant nous espérons a g i r  en l eu r  faveur. 

De nombreuses espèces de papi l lons de n u i t  sont s igna lées  
en diverses  régions du monde comme t r è s  nu is ib les  aux planta t ions  f r u i -  
t i è r e s  du f a i t  de l a  p o s s i b i l i t é  que possèdent ces insec tes  & l ' é t a t  

adul te  de percer  l a  peau des f r u i t s  l e s  plus  divers  e t  de se nourr i r  de 

leur  jus. 
Ces'espèces sont en outre  s u j e t t e s  à des pul lu la t ions  sou- 

daines e t  semblent présenter  d'importantes migrations dont le but es t  la 
recherche de l e u r  nourr i ture ,  du moins sur l e s  continents.  

Répasti t ion géographique 

Les papi l lons piqueurs de f r u i t s  se cantonnent dans l e s  ré- 
gions équator ia les ,  t rop ica l e s  e t  semi t rop ica l e s  du monde. Comme l e  

rappel le  Hargreaves ---------- (1936) i l s  const i tuent  un important problème écono- 
mique en diverses  régions d'Afrique, en Austral ie ,  en Inde, B Ceylan, 
en Extrème Orient e t  dans quelques a rch ipe ls  du Pacifique.  Risbec (1940) 
note l e  premier en 1931 des dégâts d ' 0 t h r e i s  fu l lon ia  L. en Nouvelle- 

Calédonie. Le tableau I donne l a  r é p a r t i t i o n  géographique des pr inc ipa les  
espèces que 1 I on trouve en  Nouvolle-Calédonie . 

---------- 

------ ------ 

H i s  t o r  ique 

Tryon (1924), rappel le  qu'un na tu ra l i s t e  f r ança i s ,  A. Thozet , rés idant  
à Rockhampton (Aus t ra l ie ) ,  observa l e  premier vers  1869 que cea papil- 
lons sont capables de percer  l a  peau des  oranges de l e u r  trompe $ après  

--------- --------- ----- ----- 



quoi i l s  en  aspirent  le ju s  e t  sont  a i n s i ,  en ouvrant une porte d 'entrée 

aux moisissures, l a  cause première de l a  pourr i ture  des f r u i t s .  Il exposa 

ses observations,  dans l e  Rockhampton Bu l l e t in  de 1869. Devant l e s  po- 

lémiques soulevées par  s e s  asser t ions ,  il f i t  Qtudier  par J. KÜncke1 

d'Herculais, a s s i s t a n t  au MuséÙm d'Histoire  Naturel le  de Pa r i s ,  le  pro- 

boscis de ces Noctuelles. Ce dern ier  prBsenta un mémoire à l'Académie 

des Sciences (1875) sous  le t i t r e  llLea Lépidoptères B trompe perforante 

destructeurs  des oranges" oÙ il d é c r i t  soigneusement l e u r s  maxilles bar- 

bulées e t  conclut que ces pièces buccales l eu r  permettent parfaitement 

de percer  l a  peau des f r u i t s  l e s  plus divers .  

Depuis, l e s  d6&s das aux Noctuelles piqueuses de f r u i t s  

sont s igna lés  épisodiquement en diverses  regions du monde. L e s  auteurs  

donnent les l i s t e s  d'espèces avec quelques renseignements concernant l a  
biologie e t  l e s  plantes  hôtes,  mais aucun t r a v a i l  n 'a  Q t é  en t r ep r i s  sur 
l a  dynamique des populations. 

Les papi l lons piqueurs des f r u i t s  en Aus-kralie, 

C * e s t  e n  Austral ie  et particulièrement au Queensland, oÙ 

Thozet ----I- f i t  s e s  premières observations, que l e s  dé&ts c ro issants  dI0threic 
[&phideres) fu l lon ia  L., d'Eumaenas aalaminia Cramer e t  drOthre is  (1 A r -  

gadesa) materna L. amenèrent un entomologiste, en l a  personne de T q o n  

(1924), à é tud ie r  ce problème économíque, Cos papillons s 'at taquent en 

Austral ie  t rop ica le  aux vergers des plaines  co t i è re s  9" l eu r s  cheni l les  
vivent sur diverses  espèces de l i anes  appartenant à l a  fami l le  des Ménis- 

permacées en p a r t i c u l i e r  Pericampylus incanus Miers ( l e  Cocculus de 
Moore)? Stephania hernandifol ia  Walp, (= S. discolor ) ,  S. aculeata  Bailey 

e t  peut e t r e  Tinospora smilacina Benth 9" les adul tes  piquent non seule- 

ment l e s  oranges mais a u s s i  l e s  mangues, l e s  bananes e t  l e  r a i s i n .  L a  
même année, Newman (1924) note de f o r t e s  a t taques s u r  orangers dGes à 

Othreis materna L. dans 11 Austral ie  de l 'Ouest (Nurchison) Veitch s ignale  

ensui te  d'importants dégâts dûs B Othrois fu l lon ia  en 1927 dans l e s  plai-  

nes co t i è re s  du Queensland, en 1931 dans l e  d i s t r i c t  c o t i e r  du nord du 
Queensland (Laidley e t  GaZt-tn), en 1933 au centre du Queensland, toujours  

sur l a  côte. Smith (1939) à nouveau a t t i r e  l ' a t t e n t i o n  sur ce problème 

e t  déplore des per tes  d'oranges importantes au cours de l 'année 1938, dans 

l a  zone co t i è re  du Queensland, l i é e s  aux f o r t e s  populations d '0tl ireis 

fu l lon ia  L, développées sur une l iane  indigène Legnephora moorei qui 
n ' e s t  au t r e  que Pericampylus incanus Miers (Menispermacées) dé j à  s ignalée 

---_-- 
------ ------ 

=æf-== ... 
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par Tryon. ----- Weddell ------- (1944) soulBve à nouveau l e  problème e t  s ignale  qu*- 
Othreis s ' a t taque  auss i  aux pommes cannelle,  aux papayes (Smith, 1937) 
aux pgches, aux kakis,  aux ananas e t  aux tomates. 

----- ------- 
----- 

Ainsi,  s i  en  Austral ie  des observations éparses mais in- 

té ressantes  ont é t é  f a i t e s  depuis une centaine dfannées sur la biologie 

des papi l lons piquours de f r u i t s  e t  s i  l e s  années de pul lu la t ions  ont 

été s igna lées ,  aucun t r a v a i l  de longue haleine n1a été en t r ep r i s ,  en 
p a r t i c u l i e r  SUT les populations. 

Les Papi l lons piqueurs des f r u i t s  dans l a  zone Pacifique l a  Nouvelle- 

Calédonie mise à part .  

Dans l e s  a rch ipe ls  du Pacifique l e s  cheni l les  d'Othreis ful- 
l on ia  Clcrck ne sont s ignalées  que sur l e s  légumineuses arborescentes du 

genre Erythrins. D è s  1917, Je-pson ------ indique c e t t e  plante  aux ^Iles F i j i  e t  

Simmonds en  1922 aux î l e s  Wallis e t  Futuna (Viette 
(1931) note que ce t t e  noctuel le  a pul lu lé  durant l 'année 1931 particu- 

lièrement à l'île Taveuni, une des t r o i s  plus  importantesAîlos  de l'Ar- 
chipel des F i j i .  Hopkins ------- (1928), aux Samoa, signale toujours g t h r e i s  

f u l l o n i a  sur ery thr ines  de m8me Murray ------ (1940) en  Nouvelle-Guinée 
d i s  qu'une au t re  Noctuelle, & l 'occasion piqueuse de fruits,Achaea-&na$i 

L, y pullule cer taines  années e t  dévore l e s  f e u i l l e s  des cacaoyers (Lance --I-- 

Smee, 1963) . Enfin,  Risbec ------ (1937) Eignale Othreis s p  sur Erythrine aux 
Nouve 1 1 e s -Hébr ide s . 

====== 

--_--- 
1948). Simmonds 

===5===:3 -----... 1 ------ 

------- 
tan- 

-----I 

----- 
--_--- --e- ---- 

Les papi l lons piqueurs de f r u i t s  en Afrique Centrale 

Sur  l e  continent a f r i c a i n ,  l e s  Noctuelles piqueuses'do f r u i t s  
(1936) s ignale  qu en S ie r r a  Leone e l l e e  sont t r è s  nombreuses. Hargreaves ----I----- 

piquent, outre  l e s  f r u i t s  de j a  c i t é s ,  plus  haut, l es  pamplemonsses, les  

mandarines, l e s  tangerines,  l e s  limons doux, l es  noix d'acajou, l e s  f r u i t s  

de l ' a r b r e  à pain 
l e s  f igues ,  l e s  l e t c h i s ,  l e s  nectar ines ,  l e s  pBches, l e s  poires  e t  l e s  
grenades sont également piqués en  d 'au tses  contrées. Il s'&bonne B juste 

-------_-- 

du jacquier,  il rappel le  que les  pommes, l e s  abricots,> 

t i t r e  que t r è s  peu de travaux a i en t  é t4  consacrés à ces problèmes d'une 

importance économique pourtant t r è s  grande, s i  on l e s  compare à d ' au t r e s  
problèmes du même genre. 

Nous reviendrons plus  l o i n  sur ce point. Hargreamg.donne ---------- 
. -  

o ./. . 
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diverses  informations biologiques sur l e s  nombreuses espèces de Noctuelles 

a f r i ca ines  e t  l e s  années durant lesquel les  il a noté des pul lu la t ions  

des espèces les plus répandues, En p a r t i c u l i e r ,  il c i t e  s i x  genres que 

l ' o n  retrouve en  Nouvelle-Calédonie j ce sont  l e s  genres Othreis, Achaea, - Anua, Cocytodes, P a r a l l e l i a  e t  Pfocis. Les t r o i s  pr incipales  espèces qui  

pu l lu len t  à t o u r  de rô l e  ou simultanément selon l'ann6e sont Othreis ful-  

lonia Achaea catocaloïdes Guen. ---- e t  Achaea l i e n a r d i  Boisd. ----- ----- la  première 
- 9  ---- 
é tan t  l e  p lus  commune e t  l a  plus  dévastatr ice .  A m  observations de Har --- - 
~g~rgg il f a u t  r a t t ache r  ce l l e  de mimvina11 ------ ------ (1931) qui a s igna lé  de 

t r è s  importantes pul lu la t ions  s i n u l t a n h e n t  dfdchaea catocaloïdes ---e Guen *--- 

en Ouganda e t  a u  Congo belge durant l e s  mois  d ' a v r i l ,  mai e t  j u in  1930. 
D'autre p a r t ,  Golding ------- (1945) c i t e  une vingtaine d'espèces au Nigeria sur 
tangerines,  oranges douces, pamplemousses e t  mangues durant l e s  a n d e s  
1938 & 1942, Les espèces l e s  plus répandues sont &haea l i e n a r d i  Boisd, ==1== 

Achaea f abe r  H O U ,  e t  à nouveau Othreis fu l lon ia  ------ Clerck. 

--- 
--y---- 

------- 

------ ---- ---- 

Les papi l lons picruarms de f r u i t s  e n  Afrique du Sud. 

En Afrique du Sud l e  problème des papi l lons piqueurs def!m%G 
r e t i e n t  depuis une quinzaine d'années l t a t t e n t i o n  des entomologistes de 

l ' I n s t i t u t  de recherches sur l e s  f r u i t s  de Stellenbosch. Kriegler  ====-=== (1958) 
rappel le  que 42 espèces de Noctuelles sont suscept ib les  de commet-ke 

des dégâts s u r  l e s  f r u i t s  en Afrique du Sud, l e s  genres principaux étant  

Serrodes o Achae,a, Sphingomorpha, Calpe e t  Anua. be sér ieuses  pul lu la t ions  

se produis i rent  en 1944 e t  1952 j l e s  espèces l e s  p l u s  nu i s ib l e s  sont  

* 

Serrodes inara  Cramer e t  Achaea l i e n a r d i  Boisd ----- ; sur tout  dans l e s  plan- 
t a t i ons  de peehers, en général l e s  plus  éprouvées. En 1963 de nouvelles 

pu l lu la t ions  de Serrodes inara ,  Calpe provocans Wek, === e t  Calpe emarginata 

Feld. ---- ravagèrent à nouveau l e s  r éco l t e s  de pgches dans l'ouest de la 
province du Cap. ( M f b w m  1963 a ,b ,c , ) .  Comme en d ' au t r e s  régions,  l e s  
cheni l les  s e  développent cer ta ines  annees à 1 ' 6 t a t  de pu l lu l a t ion  SUT 

cer ta ines  pl&ntes sauveges, en zones par fo is  t r è s  bloigndes des vergers  g 

les Noctuelles migrent ensui te  ve r s  l e s  r6gions de cu l ture  f r u i t i è r e  oh 

----e- ----- 

_--- 

e l l e s  commettent l eu r s  dégâts, Selon Mybrugh , ces pul lu la t ions  sur- 
viennent tous les cinq à d i x  ans. Serrodes inara  se  développe par  poches 

sur une Ombellifère arborescente sauvage Chroritaeniz (= Pappea) ------ ------ capen- 
sis Eckl. e t  Zeyh. en  zones montagneuses a r ides  ou humides , Une Tachi- 
naire  a é t é  récemment d6couverte (Myburgh, 1963 c)  

-- 

paras i t an t  ' une 

. O '/* 



foree proportion des cheni l les  récol tées  dans l e s  Bonos de multiplica- 

t i o n  ; cependant, il e s t  probable que, comme en Nouvelle-Calédonie, ce 

paras i te  n ' intervienne qu'en f i n  de gradation. 

Les papi l lons piqueurs des f r u i t s  en Nouvelle-Ca.1édoni.e 

Risbec (1942) s ignale  l e  premier des pul lu la t ions  catastro- ------ 
phiques d ' 0 lh re i s  fu l lon ia  en Nouvelle-Calédonie au cours de l 'année 1931 
Cette observation e s t  in té ressante ,  c a r  elle recoupe des observations 

analogues f a i t e s  l a  même année dans l e s  t e r r i t o i r e s  vo is ins  come l e s  î l e s  

F i j i  (Simmonds, 1931) e t  l e  Queensland (Veitch, 1931). Cohic (1958) obser- 

ve également d'importantes pul lu la t ions  j; nous avons pu suivre  ces phé- 

nomènes en 1964 e t  sur tout  en 1969. Ceci nous ménera t o u t  naturellement 

Q rechercher l e s  causes climatologiques primaires des pul lulat ions.  

Viette (1948) publie d'abord une etude systématique des t r o i s  Ophideres 

du Pacifique, Ce sont Eumaenas salaminia Grainer, Othreis fu l lon ia  Clerck, 

Othreis malcorna. L. Il donne l e s  carac t6r i s t iques  générales des deux gen- 

res, Eumaenas d i f f é r a n t  dI0 thre is  par l a  réduction du troisième a r t i c l e  

des palpes labiaux, 

---e- ----- ------ ------ 

------ 
------ ------ 

Eumaenas aalaminia s 1 étend sur  toute  la région austral ienne,  

de l ' Inde  jusqu'aux î l e s  Tonga dans le Pacifiquo. On ne trouve Othreis 

materna qu'en Aus t ra l ie ,  aux Ples  F i j i  e t  en Nouvelle Calédonie (Viet te  

1948). Par contre Othreis fu l lon ia  e s t  beaucoup plus répandue puisqu'on 

rencontre c e t t e  espèce dans toutes  l e s  régions chaudes d'Afrique, d'Asie 

e t  de MQlanésie, Nous reviendrons plus  l o i n  sur l a  r é p a r t i t i o n  géogra- 

phique d '0 thre i s  f u l l o n i a .  Vielite (1948) complète c e t t e  étude par  c e l l e  

des Noctuidae Noctuinae de Nouvelle-Calédonie e t  des Nouvelles Hébrides 
e t  c i t e  en p a r t i c u l i e r  l e  genre Serrodes. avec l 'espèce p r t i t g  (Fabricius) 

(= Serrodes inara  ------ Cramer) ' t r è s  nu is ib le  en  Afrique du Sud, En 1950, 
Viette ------ publie une etude complémentaire s u r  les Noctuelles catocal inae 

de Nouvelle Calédonie e t  des Nouvelles-Hebrides. Il c i t e  neuf genres 
dont six se  trouvent en Nouvelle-Calédonie e t t r e i z e  espèces dont h u i t  

de Nouvelle-Calédonie : ce sont Anua coronata Fabricius  Achaea janata  Lo 
Fabricius Grammodes ocul icola  Walker, Cocytodes coerulea Guénée =-----=t - Phyllo- =========' ------ 
des imper ia l i s  Druce. ---a- Ces espèces e x i s t e n t  auss i  à l '!ìle L i fou  (a rch ipe l  

des Loyauté) sauf ,  s e lon  Viet te  , Anua coronata, Achaea janata  e t  Mocis 
f r u g a l i s  i par contre,  Lifou héberge P a r a l l e l i a  p r i sca  Walker e t  Po jovia- 
Lll na S to l1  ----- qu'on ne rencontre pas e n  Nouvelle-Calédonie, Il e s t  c e r t a i n  

---I-- II ------ 

---I -- 
---I-_ 

--e--- 

------ 

---------9 ----_---- 
------ 

----- 
------ 

esa=== 

----- 
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qu'en Nouvelle-Calédonie tou tes  ces espèces s 'a t taquent  à de nombreux 

f r u i t s .  Cependant l a  p lupar t  ne présentent pas d ' i n t Q r Q t  Qconomique, 

comme nous avons pu l e  constater ,  s o i t  que l eu r s  populations r e s t e n t  
toujours f a i b l e s ,  s o i t  qu ' e l l e s  s ' a t taquent  t8 t  dans l 'année,  en période 

de pul lu la t ion ,  B des f r u i t s  de peu d ' i n t 6 r ê t  comme l e s  goyaves e t  l e s  

jamelongues. Par  l a  s u i t e ,  l eu r s  populations régressent  fortement. Tel 

e s t  l e  cas d '0throis  materna, Eumaenas salaminia, Anua coronata e t  Ser- 
rodes p a r t i t a .  Par  contre, l e s  pu l lu la t ions  d ' 0 t h r e i s  f u l l o n i a  s ' é t a l e n t ,  

l o r squ ' e l l e s  s e  déclenchent, sur l a  première moiti6 de l'aiinée e t  ce ra- 

vageur s la t taque principalement en Nouvelle-Ca,lQdonie aux oranges, man- 

dar ines ,  mangues, bananes, ananas, pommes cannelle e t  tomates. C'est une 

des ra isons pour laquel le  ce t t e  espèce f a i t  l f o b j e t  de c e t t e  présente 

étude de dynamique des populations. 

Nous avons r e c u e i l l i  quelques données éparses s u  t r o i s  es- 

pèces nh-aal6doniennes au t r e s  qulOthreis fu l lon ia .  Les cheni l les  d'Ama 

coronata, brunes, a l longées,  t r è s  mimétiques de branches, inac t ives  l e  

j o u r ,  s e  développent sur un arbre  couramment planté  Terminalia catapp? L. 
(Combrétacées), l e  Badamier. Comme ce la  s ' e s t  produit e n  1969, les che- 

n i l l e s  d*Anua coronata peuvent partiellement d é f o l i e r  un a rb re  ; cepen- 

dant l e s  populations de ce papillon r e s t e n t  f a ib l e s .  Nous avons rencon- 

t r é  l a  cheni l le  B Lifou b ien  que Vietto (1950) ne s igna le  pas c e t t e  es- 

p'ece aux P l e s  Loyauté. Les cheni l les  d'une seconde espèce, Achaea janata, L ,  

se  développent en Nouvelle-Cal6donie sur Ricinus communis L,, Excoecaria 

agallocha L. e t ,  l e s  années exceptionnelles de pu l lu l a t ions  (1969), sur 
divers  Croton 4 Ces p lan tes  appartiennent tou tes  à l a  fami l le  des Eu- 
phorbiacées Cro-tonées qui  ne possèdent pas de la tex.  Les cheni l les  
drAchaea dana-ta apparaissent  sur  ces plantea hôtes  en t r è s  grand nombre 

e t  t r è s  brutalement ce r t a ines  années exceptionnelles comme 1964 e t  1969 ; 
l e s  pontes sont t r è s  l oca l i s ées  dans l e  temps e t  t r è s  abondantes, Des m i l -  

l i e r s  de cheni l les  dé fo l i en t  l e s  r i c i n s  ou l e s  "palétuviers  aveuglants 
du bord de mer'' en l 'espace de quelques j o u r s  J s t i n t a u r e  a u s s i  rapidement 
une très f o r t e  compétition pour la  nourr i ture ,  s i  b ien  que beaucoup d'in- 

dividus ne peuvent parvenir au stade chrysalide J l e s  chen i l l e s  se  l a i s -  

sen t  a l o r s  tomber de l ' a r b r e  sur l e  s o l  ou pendant au bout  d'un f i l ,  puis  

e r r e n t  aux alentours ,  par  centaines,  B l a  recherche de nourr i ture  qu'en 

général  e l les  ne trouvent pas ; enf in  e l l e s  meurent d ' inani t ion .  L o r s  de 
t e l l e s  pu l lu la t ions ,  l e s  oiseaux comme Passer domesticus L. ou Zosterops 

------ ---c-- 

../.: 
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sp  ( l e s  l l lunettes 'f)  s e  gorgent de cheni l les ,  puis b lessent  l e s  cheni l les  

sans les manger. Nous n'avons pas observé Achaea janata L. en t ra in  de 

p i q w r  des f r u i t s .  En une seule  occasion nous avons pu capturer  de l a  

so r t e  Bchaea se", mais sa plante hôte nous e s t  encore inconnue. Enfin, 

l e s  cheni l les  velues, t r è s  colorées, B bande jaunes e t  no i res ,  de coc,Y- 
todes coerulea I---=- Guén6e dévorent l e s  f e u i l l e s  d'une Urticacée sauvage 

t r è s  répandue en forets  de montagnes, Cpholophus decipiens Winkler, 

décr i te  de Nouvelle-Guinée; cependant l e s  populations du papi l lon ne 

sont jamais importantes. Nous avons observé une espèce da &Ut (b 
disjungens ?) en assez grand nombre s u r  goyaves e n  a v r i l  1969. Selon les 
ind ica t ions  accompagnant quelques exemplaires s e  trouvant dans l e s  col- 
l ec t ions  du Laboratoire d'Entomologie, de 1fORSTOM à IJouméa, l e s  che- 

n i l l e s  de ce t te  espèce se  développeraient sur l a  jacinthe d'eau, Eichor- 

n ia  c rass ipes  Solms. Les plantes-hôtes des au t r e s  espèces  de Noctuelles 
Catocalinae de Nouvelle-Calédonie nous sont  inconnues, en  p a r t i c u l i e r  

ce l l e s  d'Othreis materna e t  dlEumaenes salaminia; toujours  r a re s .  

Conclusions. 

---- - 

- 

I1 res so r t  de ce qui précède que nous possédons peu d'in- 

formations concernant l e s  va r i a t ions  de populations des d i f f é ren te s  es- 

pèces de papillons piqueurs de f r u i t s  dans le monde. L a  plupart  des au- 

t eu r s  s e  sont bornés à s igna le r  une pul lu la t ion  e t  l e s  d6gâts consécu- 

t i fs  dans l e s  vergers g ce r t a ins  donnent par fo is  une l i s t e  des espèces 

de Noctuelles l e s  plus  couramment observées sur l e s  f r u i t s ,  p lus  rare- 

ment des . .  plantes-hôtes des cheni l les .  Ainsi ,  comme l e  f a i s a i t  remarquer 

Harpeaves (1930), peu de travaux s u i v i s  ont é t é  consecrés à ces p,ro- 
blèmes pourtant importants au point de vue économique mais a u s s i  théo- 

rique.  A notre av i s ,  c e t t e  lacune e s t  sans doute due au f a i t  que l e s  

dégâts sont commia par  des insec tes  nocturnes qui ne r e s t e n t  pas sur 
l e s  l i eux  de leurs  déprédations pendant l a  journ&e, qu i  pondent s u r  des 

plantes  sauvages peu connues ou souvent inconnues, dont l e s  s tades  la r -  

va i r e s  se développent en  général  f o r t  l o i n  des  vergers ,  qu i  migrent sa i -  

sonnièrement e t  sont s u j e t s  & des va r i a t ions  de populations t r è s  impor- 
t an te s  ; i l s  disparaissent  a i n s i  pratiquement durant p lus ieurs  années 

consécutives pour réappara î t re  brutalement durant quelquesmois 5 l 'occa- 
s ion  de pul lu la t ions  de cheni l les  dans une région pr iv i iég iée  e t  d'une 

migration massive des papi l lons vers  l e s  zones f r u i t i è r e s .  

===-I===== 

1. 
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Depuis l e s  travaux classiques ayant t r a i t  à l ' é tude  dans l e s  

conditions na tu re l l e s  du contrôle biologique d'un ravageur par un com- 

plexe pa ras i t a i r e ,  un des points  importants sur  lequel  porte de nom- 
breuses controverses e s t  c e l u i  de l 'échantil lonnage. La méthode générale 

consiste B r é p e r t o r i e r  QU prélever  dans l e  milieu na tu re l ,  se lon des nor- 

mes précisées  e t  en  dea points  p a r t i c u l i e r s ,  une p a r t i e  du végétal  e t  à 

denombrer l e s  ravageurs sa ins  e t  ceux qui  sont paras i tés .  Par cet'be mé- 

thode, l ' a c t i o n  des prédateurs dans l e s  conditions de l a  nature ne peut 

% t r e  determinée du f a i t  même qu'il ne res-te plus t r ace  du ravageur suppri- 

mé, qu'on ne peut prévoir  ce lu i  qui l e  sera ou que l ' o n  s o u s t r a i t  l e  ra- 

vageur à l ' a c t i o n  des prédateurs. E t 9  dans une mesure p lus  d i sc rè t e ,  il 

en  e s t  de meme en ce q u i  concerne l e a  pa ras i t e s  c a r p  on n'obtiendra en  

f a i t ,  B l ' i s s u e  d'une s é r i e  de comptages sur place ou au laboratoire ,  que 

l a  cons t i tu t ion  instantanée du complexe biologique aux moments préc is  

des observations e t  des prélèvements. L'évolution dynamique des diverses  

populations Bchappe. En e f f e t ,  un c e r t a i n  nombre des ravageurs prélevés 

que l ' on  compte sa ins  auraient  pu ê t r e  pa ras i t é s  si on ne l e s  a v a i t  pas 

s o u s t r a i t s  B l ' a c t i o n  de l eu r s  ennemis ; ce r t a ins ,  m%me pa ras i t é s ,  au+ 

r a i e n t  pu auss i  ê t r e  dévorés par des prédateurs,  

R t i t r e  d'exemple, nous donnons dans le tableau ci-dessous' 
l e s  comptages d'oeufs d ' 0 th re i s  e f fec tuQs  pendant t r o i s  mois  su r  une mê- 

me p e t i t e  Erythrine - piquant s i t uée  dans un biotope d é f i n i  (No 1). Les 
oeufs ne sont pas prélevés,  i l s  sont uniquement dénombrés, e t  réperto- 

riés en t r o i s  catégories  se lon  l eu r  aspect  au moment du comptage. Sur 
chaque f o l i o l e  portant  un oeuf, une marque e s t  pratiquée à l a  pointe 

sèche dans l e s  t i s s u s  du végétal  do façon à dé-terminer l e s  changements 
survenius en t r e  deux comptages mensuels successifs .  Ainsi ,  en janvier ,  

six oeufs sur onze oeufs comptés en décembre avaient disparu ; cependant, 

4 oeufs comptés en décembre comme " f r a i s "  - c'est-à-dire récemment pon- 
dus ont 6 t é  retrouvés - mais i l s  ont é t é  pa ras i t é s  par l a  s u i t e  e t  avaient 

, 

donné des pa ras i t e s  ; un au t re  oeuf f r a i s  Btai t  devenu blanc, vidé par  
une larve de chrysope ou une punaise. 

En fdv r i e r ,  32 oeufs  de janvier  ont é t é  zetrouvés : 9 oeufs comptés 

frais en janvier  avaient  donné des pa ras i t e s ,  tandis  que 2 1  oeufs f r a i s  

b O / *  
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de janvier  e t  2 parasi t i ts  é t a i e n t  en t r e  l e s  deux comptages, dévorés par  

l e s  chrysopes. En mars, seulement 3 oeufs anciens " f r a i s "  de f é v r i e r  ont 

Eté retrouvés : ils avaient  é t é  parasi tés .  

Ces observations montrent que l e s  pourcentages de parasi- 

tisme par 1'Enc.ptidae ou de prédatisme par l e s  chrysopes ne peuvent &tre 
obtenus au moyen de simples rapports.  Dans l e  tableau suivant ,  sont don- 

nés l e s  pourcentages instantanés calculés  au moyen des ch i f f r e s  de comp- 
tages  à un moment prdc is  chaque mois, puis  l e s  pourcentages v r a i s  cal- 

culés  en tenant compte des observations f a i t e s  l e  mois suivant au moyen 

des f o l i o l e s  marquées. Ces correct ions,  bien que sans doute toujours i m -  
pa r f a i t e s ,  sont importantes. 

. Chenillee :Nombre de 
1 f o l i o l e s  : Nombres d 'oeufs :des l e r  e4 

:2ème sta- : des 
Mois :examinés 

c : : e : ' f r a i s  ' j a r a s i t é s ;  blancs I to taux  : .  " : . 
. 

: : 

* . : 

. . . 
Décembre : 1 160 r l l .  8 6 : 2 t 6 .: 2 8 3 5 1s : O 

Janvier  : 2 790 :88 :58 : 2 1  : 28 : 45 : 68 .: 334 : 3 

Févrîer  : 4 O46 .:50 :47 : 35 : 38 : 59 : 59 : 144 : 11 

. . . . . 
o -. 
: 74%: 40%: IS$ : 40% : 13$ : 2 6  : 

: 57%: 40%: 14$, .c 18% t 29% : 42% : 

: 35%: 31%: 24% : 26% : 42% .: 42% : 

b 

O . o . . . : : 

. .. o O . 
æ * 

Il y a en e f f e t  p lus  dtoeufs  dest inés  à Qtre paras i t é s  q u ' i l  ne pa ra f t  
lcrs d'un simple comptage, mais auss i  p lus  d'oeufs dévorés par  l e s  pré- 
dateurs.  En supposant que ces prédateurs dévorent l e s  oeufs non pa ras i t é s  

comme l e s  oeuf's paras i t é s  se lon  l eu r s  pourcentages r e s p e c t i f s ,  l e  préda-. 
tisme ne modifie pas l e  rapport  des oeufs pa ras i t é s  e t  des oeufs f r a i s ,  

s ' i l  modifie l e s  populations de pa ras i t e s  e t  de chen i l l e s*  

Cependant, ces valeurs  ne sont  encore que tres imparfaites,  

ca s  on considère une population t o t a l e  t r è s  hétérogène d 'oeufs  d'ãges 

d i f f é ren t s ,  & des s t ades  d i f f é r e n t s  e t  dont l e s  développements sont p lus  

ou moins longe suivant q u ' i l s  sont  pa ras i t é s  ou non. 

D e s  comptages mensuels cor r igés  d'oeufs "frais e t  d'oeufs paras i t6s  on 
ne peut déduire directement l e  pourcentage de parss i t isme+ En e f f e t ,  dans 
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son oeuf-hete l*hyménopt&re se développe p l u s  lentement que l a  cheni l le  

dans l 'oeuf res%é sa in ,  Les cheni l les  éclosent,  tandis  que l e s  oeufs 

pa ras i t é s  du m8me Eige subs is ten t  un c e r t a i n  temps s u r  l e  végétal ,  Il 
apparaî t  donc dans l e s  comptages une accumulation d'oeufs pa ras i t é s*  

D ' a u t ~ s  par t ,on range dans l e s  oeufs l l f r a i s "  des oeuf s  dé j à  paras i tés ,  

mais dont l e s  signes ex té r i eu r s  du paradisme n'apparaissent pas, a i n s i  
que des oeufs non encore pa ras i t é s  mais q u i  l e  deviendront, après qu'un 

paras i te  l e s  aura découvert e t  y aura pondu, à condition que ces oeufs 
so ien t  encore à un s tade favorable. Pour que l e  développement de l a  lar- 
ve s o i t  poss ib le ,  l e  pa ras i t e  d o i t  en e f f e t  pondre dans un oeuf 8gé de 

t r o i s  j o u r s  au plus. Par  s u i t e ,  il s e  produira des d6calages dans l e  
développement du pa ras i t e  dans des oeufs 

l'hyménoptère B un s tade  plus  ou moins avancé. Comme on ne peut détermi- 

ner l e s  d i f f e ren te s  proportions de ces oeufs pondus l e  mgme jour ,  mais 

paras i tés  avec des d6calages de 1 à 3 j ou r s ,  on raisonnera sur des pour- 

centages de parasitisme moyen e t  des durées de développement moyennes. 

de mgme $ge, mais découvert p21' 

Ces considérations nous ont amené à é tud ie r  'en dr i ta i ls  l e s  
développements des d iverses  catégories  d'oeufs. Les ayant exposés nous 

reviendrons B l ' i n t c r p r 8 t a t i o n  des comp0ages. 

1e.r jour. A l a  ponte, l 'oeuf d t0 th re i s  e s t  de couleur jaune c l a i r ,  De 
forme hémisphérique, il mesure mm de diamètre e t  se trouve co l l6 .au  

support par sa face  in fé r i eu re ,  plane. Sa face supérieure e s t  finement 

r é t i cu lée  d 'un réseau d*hexagones. En règle  générale il e s t  pondu i s o l é  
su r  la face in fQr ieu re  d 'un f o l i o l e  dfErythr ine.  Cependant, on peut l e ,  
t rouver ,  mais rarement, en plaque de p lus ieurs  dizaines  ou déposé s u r  la 
face supérieure d'un f o l i o l e .  C e  dern ier  cas se  rencontre souvent lorsque 
l a  f e u i l l e  se  trouve en pos i t ion  ve r t i ca l e  ou retournée. Le papi l lon 
peut auss i  pondre sur l'écorte d'une branche ou d'un t ronc  e t  même sur 
des plantes  appartenant aux famil les  botaniques l e s  plus  diverses ,  mais 
poussant t o u t  contre un pied dféry thr ine .  Ce dern ier  c a s . e s t  in té ressant  
B analyser  au point de vue du comportement de ponte de l a  femelle d ' g -  - r e i s ,  Le contenu de l ' oeuf  es t  opaque, jaune c l a i r ,  e t  présente de m i -  
nuscule globules graisseux. 

2ème jou r .  L'oeuf prend une t e i n t e  orang6 jaune. Les globules graisseux 

. / * k  
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grossissent .  

38me jour. L ' in té r ieur  de l'oeuf s 'organise ,  Apparaissent des pla.ges 

c l a i r e s ,  des tâches plus sombres e t  des p o i l s  de couleur rosZ?tre (dessins:  
v i s i b l c s  à la loupe. 

@me et %me jour. Les mandibules e t  les p a t t e s  an tér ieures  de l a  che- 

n i l l e ,  de couleur brun c l a i r ,  apparaissent faiblement sous  l e  chorion 

b l a  p a r t i e  supérieure de l 'oeuf (dessin) .  Cependant, à l ' o e i l  nu, 

l 'oeuf présente toujours une t e i n t e  plus  ou moins orangée. La cheni l le  

peut 6clore d8s l e  58me jour. 

6ème jou r .  La jeune cheni l le  e s t  née. E l l e  dévore en génQral toute  la 
par t i e  du chorion qui  dépasse l e  plan de l a  f e u i l l e .  N e  subs is te  qu'une 

cupule ronde e t  b r i l l a n t e ,  à fond p l a t  e t  à rebord irrbgulièrement den- 

te16 qu i  correspond au plancher de l 'oeuf col16 au support. 

Au cours des comptages, examiné à l ' o e i l  nu, l 'oeuf non pa- 

r a s i t é  présente toujours une t e i n t e  a l l a n t  du jaune c l a i r  à l 'orangé 

fonc6. Lthym6noptère paras i te  d o i t  ddcouvrir l 'oeuf-hôte e t  y pondre 
dans les t r o i s  j o u r s  qui suivent  l e  dépet de ce dern ier  s u r  l e  support. 

Passé ce s tade ,  l 'oeuf  e s t  impropre au parasit isme, l e s  pa ras i t e s  ne 
s ' y  d6veloppent pas s ' i l s  y pondent, mais l 'oeuf r e s t e  exposé aux a t t a -  

ques des prédateurs. 

Nous avons observ6, en v ingt  mois  de comptages dans l a  natu- 
r e  t r o i s  pa ras i t e s  d'oeufs, le plus commun tou t  au long de l'année e&% ur 
Encyrtidae, l e s  deux au t r e s  sont r a r e s ,  ce sont un Trichogrammatidae 

e t  un Scelionidae,  Nous n'examinerons i c i  que l e  cas de Z 'Encpt idae.  

Pour le développement de sa la rve  s o i t  possible,  ce paras i te  
d o i t  pondre dans un oeuf âg6 de 3 jours au plus,  

l e r  j o u r .  

pendant l a  n u i t ,  un oeuf 2 l a  face  inf 'éricure d'un f o l i o l e  d'une f e u i l l e  
&*Erythrine.  Dans l a  journée, une femelle paras i te  decouvre c e t  oeuf e t  
y pond un ou deux oeufs. Cinq oeufs peuvent %tre dépos& par  des para- 

s i t e s  d i f f é r e n t s  dans un oeuf-hete. Xxaminé à l a  loupe, chacun e s t  pro- 

Othreis femelle a déposé, de 6 à 72 heures avant en  moyenne, 

* ./. * 
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longé B l ' e x t 6 r i e u r  du chorion par un mince fi lament blanch8tre carm- 
t é r i s t i que .  (photos) 

2ème jour. Le contenu de ltoeuf-h8te e s t  orangé, opaque, avec par fo is  

une masse la . t6rale  plus  foncée e t  des tâches noi r8 t res  jus te  sous l e  Cho- 

r ion  . 
3ême j o u r .  Des bu l l e s  s e  forment à l a  p a r t i e  supérieure de l ' oeu f ,  sous 

l e  chorion. R l a  surface de celui-ci apparaissent de minuscules p a s t i l l e s  

noires - e l l e s  présentent en leur centre l e s  prolongements blanchâtres 
des oeufs du paras i te  (photo). Parfois ,  on peut repérer ,  j u s t e  sous l e  

chorion, un siphon r e sp i r a to i r e  encore blanc, 

$ème jour .  L ' intbr ieur  de l 'oeuf ,  toujours opaque présente de nombreux 
globules graisseux e t  par fo is  des tâches e t  f i laments  rougeBires. Les 

bul les  d t a i r  g ross i ssen t  e t  confluent. 

6Eme j o u r .  Les l a rves  paras i tes ,  de couleur orange, deviennent v i s i b l e s  

B t r ave r s  la p a r t i e  supérieure du chorion de l'oeuf-hôte leur extr6- 

mité pygidiale e s t  engagée dans un entonnoir brun prolongé par un T i l a -  
ment brun rouge jusqu'à l a  p a s t i l l e  brun n o i r  du chorion : c ' e s t  Le sys- 

tème resp i ra to ' i re  . Les la rves  grossissent  rapidement. 

"ème j o u r .  Les la rves  pa ras i t e s ,  dont on s u i t  facilement l e s  mouvements, 

abandonnent l e u r  entonnoir e t  siphon r e s p i r a t o i r e s  ces dern iers  sont 
r e j e t e s  B la pBriphério e t  s e  trouvent c o l l é s  au chorion (photo). Ce n 'es t  

qu'à p a r t i r  de Ca s tade que l ' o n  peut f a i r e ,  au cours des comptages, l a  
différence,  & l ' o e i l  nu, en t re  l a  couleur e t  l ' a spec t  d'un oeuf non para- 
s i t é  e% c e l u i  d'un oeuf parasi té .  

8ème j o u r  
gèrent son contenu e t  que l ' a i r  envahit l 'oeuf  à t r a v e r s  le  chorion. Les 
larves  a t te ignent  l eu r  t a i l l e  d é f i n i t i v e  

L'oeuf blanchi t  progressivement à mesure que l e s  larves in- 

3ème jou r .  Les la rves  pa ras i t e s  s 'immobilisent, vident l e  contenu orangé 
de l eu r  tube d i g e s t i f  e t  prennent une teinte blanche. Leurs boule t tes  

de dGjeations, brun-jaune foncé, sont facilemant observables s u r  l e  
plancher de l'oeuf-h8te B t r ave r s  l e  chorion, 

. /o.  
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10Bme j o u r b  La larve se transforme en nymphe. Celle-ci, d'abord de 
couleur blanche, n o i r c i t  lentement, Dans un m6me oeuf, il peut se pro- 

duire un léger  décalage dans l e  développement des pa ras i t e s  e t  on peut 

observer une larve blanche B c8té d'une nymphe de t e i n t e  déj&. foncée,? 

ce qui  indique deux pontes éohelonnées de pa ras i t e s  d i f f é r e n t s  dans l e  

même oeuf. 

llBme - 178me jours. Les nymphes prennent une couleur noire. La nymphose 

se poursui t ,  

188me j o u r .  Les adul tes  éclosent. Le premier éclos  pratique un t rou  c i r -  

cu la i r e ,  l e  plus  souvent l a t é r a l ,  dans l e  chorion de l 'oeuf ,  par bh sor- 
t e n t  l ' a u t r e  ou l e s  au t res  paras i tes ,  I1 e s t  r a re  qu'un-oeuf presente 
deux t r o u s '  de s o r t i e .  Un mQme oeuf peut héberger l e s  deux sexes. Subsis- 

t e n t  dans l 'oeuf les déject ions brun jaune des larves  e t  l e s  dépoui l les  

nymphales. I1 peut a r r i v e r  qu'une nymphe, développée en r e t a r d ,  s e  déssè- 
che dans l 'oeuf troué par l e  premier pa ras i t e  éclos,  e t  meure, D'un oeuf 

emergent en règle  générale deux pa ras i t e s ,  un p e t i t  qui  e s t  m8le e t  un 
plus  gros qui e s t  femelle, S ' i l  n ' y  a qu'un sexe représenté ,  il e s t  

femelle. Jusqu'à quatre pa ras i t e s  peuvent éclore d'un s e u l  oeuf, l e s  
sexes é t a n t  partagés,  sans que l a  longueur du Béveloppement soit modifié. 

Appliquons ces observations à l ' exp lo i t a t ion  des complages. 

L'oeuf qui échappe au paras i t e  donne une chen i l l e  six jours 
en  moyenne asprès avoir  é t é  déposé par l e  papi l lon femelle s u r  la f e u i l l e  

d*Erythrine.  L'hyménoptère se  développe en moyenne en 18 j o u r s  dans son 

oeuf-hBte. Enfin, l e s  s ignes ex té r i eu r s  du parasitisme au moment du 

comptage apparaissent sur l 'oeuf en moyenne sep t  jours après  que l'oeuf 

a i t  é t é  pondu, Le compta.ge concerne une f r a c t i o n  précise  de la  population 

d'oeufs p r i s e  "en instantané" l e  jour J. Cette f r a c t i o n  concerne une 

période de 18 jours ,  égale au développement d'un oeuf pa ras i t é ,  

La. ponte d I0 th re i s  dana l a  nature  es t  fonct ion de nombreux 

f ac t eu r s  3 l a  plu ie  e t  l e  vent,  en p a r t i c u l i e r  jouent un rô le .  

ConsidQrons l e  nombre moyen dfoeufs  pondus en une n u i t  s u r  l e a  f e u i l l e s  
examinées, s o i t  p oeufs. Un ce r t a in  pourcentage des ces p oeufs e s t  f ina- 
lement des t iné  &. donner des paras i t e s ,  s o i t  x ce pourcentage e t  p x l e  
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nombre de ces oeufs. Un pourcentage y des oeufs donnera des cheni l les ,  

s o i t  p y l e  nombre de ces oeufs, un pourcentage z se ra  dévoré par les 
prédateurs e t  donnera des oeufs "blancs", s o i t  p z l e u r  nombre, e n f i n  

par fo is ,  quelques oeufs seront  a t taqués par Fusarium. 

Ces pourcentages finaux sont  t e l s  que x .t y + z = 1, 

En J, j o u r  du comptage de tous  l e s  oeufs se  trouvant SUT l e s  

f e u i l l e s  examinées, sont  r épe r to r i é s  comme l l f ra is*l ,  l e s  oeufs qui  pré- 

sentent l ' a spec t  l ' f ra isf1 d é c r i t  plus haut. Parmi eux SB trouvent des 

oeufs qui  donneront des cheni l les  e t  qui ,  pour l a  plupart ,  ont é t é  pon- 

dus l e s  six n u i t s  pr6céClant l e  comptage. Se trouvent auss i  des o e u f s  qui  

sont dé j à  ou seront  pa ras i t é s  e t  qui ont été pondus au cours des sep t  

nu i t s  précédents, puisque l e s  sympt8mes externes du parasitisme n'appa- 

r a i s s e n t  en moyenne que sep t  jours après  la  ponte. 

Ces oeufs "frais" répondent à 1' éga l i t4  suivante t 

nombre d'oeufs V r a i s "  = 7 p x -+ 6 p y 

En 5, j o u r  des comptages sont  r épe r to r i é s  comme pa ras i t e s  

l e s  oeufs qui présentent l ' a spec t  l tparas i té l l  d é c r i t  p lus  haut. Comme 

l 'oeuf  d'oÙ émerge un paras i te  e s t  âtgé en moyenne de 18 jours,  e t  que 

les oeufs âg6s de sep t  j o u r s  e t  moins qui  donneront des pa ras i t e s  ne 

peuvent e t r e  séparés des oeufs " f ra i s" ,  l e  décompte concerne une accu- 

mulation d'oeufs pa ras i t é s  provenant de pontes échelonnées sur onze 
nu i t s  successives. 

Ces oeufs pa ras i t é s  repondent B I l é g a l i t é  suivante : 
nombre d'oeufs pa ras i t é s  = 11 p x 

' En J, j o u r  du comptage sont  r épe r to r i é s  comme llblancsll des 
oeufe emplis d ' a i r  parce que l eu r  contenu a é t é  a sp i r é  par un prédateur. 

Le nombre des oeufs dévorés par l e s  chrysopes va r i e  beau- 
coup au couss de l lann@e.  L'action de ces prédateurs e s t  importante au 
cours des mois de saison chaude, qn sa ison  fra'îche e l l e  e s t  négligeable. 

Par contre,  en ce r t a ins  biotopes l e s  chrysopes sont  a l o r s  remplacées par  

l e s  punaises. Lorsque l e s  pa ras i t e s  s e  trouvent dans l 'oeuf à l'&kat de 

nymphe, l e  chrysope n ' a  plus aucune ac t ion  sur e m .  Des oeufs pa ras i t é s  



Bgés de 10 jours ont E t6  exceptionnellement dévorés. Cependant l e s  

oeufs vides  de l eu r  contenu sont pour l a  plupart  3gés de deux & t r o i s  

jours, l '8ge moyen des oeufs a t taqués par l e s  chrysopes s 'é tabl isaanf;  

à 4 jours. Parmi ces oeufs se  trouvent des oeufs  paras i tes .  On peut 

admettre que l e s  chrysopes les dét ru isen t  en proportion des  taux de 

parasit isme, ce qui n ' a l t è r e  pas l e s  rapports. 

L'oeuf vidé de son contenu é tan t  empli d ' a i r ,  sa face plane 

adhésive s e  déssèche e t  l 'oeuf  tombe de son support en moyenne PB 
j o u r s  après  avoir  6 t Q  vidé. 

Les oeufs "blancs" décomptés concernant; donc une accumula- 

t i o n  d'oeufs dévor6s par  l e s  chrysopes e t  i s sus  de pontes portant  en  

moyenne s u r  16 jouxs. 

Ces oeufs blancs répondent à 1 '6ga l i t 6  suivante : 

nombre d'oeufs blancs = 16 p z 
Cependant, ce ch i f f r e  de 16 jours e s t  s u j e t  .% quelques va- 

r i a t i o n s ,  il e s t  fonc t ion  du degré hygrométrique de l ' a i r ,  donc de l a  
p lu ie ,  du vent,  d'une période de sécheresse, En e f f e t ,  un oeuf vidé se 
déssèchera plus v i t e  e t  tombera plus  t8-t du f o l i o l e  sur lequel  il e s t  

co l l é ,  s ' i l  se trouve en atmosphère sèche. 

On @mira p l u t ô t  : nombre d'oeufs blancs = k p z 
k é tan t  un coef f ic ien t  var iab le  fonct ion des conditions 

climatiques du m o i s  t e l  que : 

12 C _  kg.20 

-_ 
En J, jour  du comptage, sont rhper tor iés  comme oeufs w c o a  

sés, l e s  oeufs envahis par l e  mycélium du champignon Fusarium sp. Cette 

ac t ion  e s t  souvent nu l l e ,  en général t r è s  f a ib l e .  Cependant, en cer- 
t a i n s  biotopes e t  à ce r t a ines  périodes de l 'année,  e l l e  e s t  importante 
bien que t r è s  loca l i sée .  C*es t  a l o r s  ce f ac t eu r  qu i  s e  trouve % t r e  l e  
f ac t eu r  l imi tan t  e s s e n t i e l ,  car l a  presque t o t a l i t é  des pontes es t  my- 
coséet que l e s  oeufs so i en t  pa ras i t é s  ou non. Cependant, comme l 'oeuf 
pa ras i t é  subsis te  plus  longtemps sur l e  f o l i o l e  que l 'oeuf  sain,  il se 
trouve plus  longtemps exposé aux at taques de Fusarium, ce qui f a i t  que 
l e s  taux d'attaque élevés de Fusarium sont d'abord dûs B 1~HymBnoptère 
p a r a s i t e ?  

*I*. 
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En résumé, l e s  comptages effectués  répondront aux Q g a l i t é s  suivantes t 

nombre d'oeufs 'Brais'' = 7 p x -+ 6 p y 
nombre d'oeufs pa ras i t é s  = 11 p x 
nombre d'oeufs blancs = k p 5 = avec 1 2 5  k 5 20 
nombre d'oeufs mycosés : pour mémoire, ou 'bien t o t a l i t é  des oeufs. 

IUCOSES. ------- 

Oeufs paras i tés ,  
i De 58 oeufs paras i tés ,  nous avons obtenu 72 . - @ e t  36 ce 

-> .c 
q u i  donne un sexe r a t i o  de 2/3 environ, e t  près  de deux pa ras i t e s  dont 

p lus  d'une femelle par oeuf o 

Sur 370 o e u f s  i so l é s ,  12 n'ont  donné qu'un s e u l  pa ra s i t e ,  
toujours une femelle souvent de be l l e  t a i l l e  3 2 1  ont donné deux para- 

s i t e s ,  parmi eux, t r o i s  oeufs-seulement ont donné deux femelles, l e s  

18 au t r e s  un mâle e t  une femelle ; t r o i s  oeufs seulement ont donné t r o i s  

pa ra s i t e s ,  toujours deux femelles e t  un mâle enf in  un s e u l  oeuf a donné 

quatre paras i tes  femelles e t  mâles é t a n t  6gFlement partagés.  Ces chi& 

fres sont reportés  dans l e  tableau suivant : 

. . * ( . 1 
1 
) 

' 1 f N01;b; de ': 

' une femellejdewr femelles :deux femelles 
d e u  mâles pa ras i t e s  par : femelles : un mâle un m3ile 

i . . 1 : . . . . . . . . i 12 

. . . 1 
o 1 

2 paras i t e s  3 :i 18 
a o . . 3 paras i t e s  ,I 3 I 

Contrairement à ce qu ' éc r i t  CLAUSEN (1962) à propos des 

dncyrt idae,  un même oeuf-h8te peut donner des pa ras i t e s  de sexes diffé-  
ren ts .  C'est même l a  règle chez ce t  Encyrtidae. Le sexe r a t i o  e s t  a u s s i  
pour ce l o t  d 'oeufs,  approximativement égal à 2/3. Un oeuf donne toujours 

naissance au moins à un pa ras i t e  femelle. Dans près  de l a  moiti6 &es cas, 

me/.. 



l 'oeuf pa ras i t é  donne un mâle e t  une femelle. 

Ce qui indique que l a  femelle pondeuse pond toujours au moins 

un oeuf fécondé dans l 'oeuf  d ' 0 th re i s  qu ' e l l e  découvre. L'oeuf contenant 

quatre pa ras i t e s  peut avoi r  reçu les pontes de deux femelles d i f f é ren te s ,  

de meme que l e s  oeufs contenant t r o i s  paras i tes .  Cependant deux pontes 

successives dans un même oeuf semble un cas t r è s  r a re  car l e s  paras i tes  
éclosent e n  meme temps. I1 e s t  probable qu'une femelle gu i  découvre un 
oeuf déjà paras i t é  n'y pond pas (ou prQdastisme des l a r v e s ) ?  

Nous avons t r è s  rarement pu observer qu'un oeuf contenant 

deux appare i l s  r e sp i r a to i r e s  n 'ava i t  donne naissance q u ' à  un seul para- 

s i t e ,  toujours femellep La larve femelle e s t  tou joms plus  grosse que l a  

larve mâle, e t  pourrai t  par fo is  éliminer une larve commensa.le, en  général  

mâle. Cependant ce cannibalisme nla  pu 8 t r e  m i s  en Ovidence, l a  mort  d'une 

larve &ans l'oeuf-hBte pouvant ê-tre dGe à une cause tou t  autre .  

Nous avons vu qu' i l  existe deux au t res  pa ras i t e s  des oeufs 

d ' 0 th re i s  en Nouvelle-Calédonie mais ils sont r a r e s  : un Trichomammati- 

IIY dae e t  un Scelionidae. Quinze Trichogrammes émergent en moyenne d'un oeuf 
e t  un Scelionidae, 

L'oeuf pa ras i t é  par l e  Trichopamme presente un aspect  noi- 
râtre uniforme. Tous l e s  pa ras i t e s  so r t en t  par un s e u l  trou, plus p e t i t  
que c e l u i  de 1'Enc.yrtidae. L'oeuf pa ras i t é  par l e  Scelionidae présente 

une t e i n t e  verdâtre.  La face interne du chorion est  parsemée de tâches 
noi res  on forme d'anneau e t  disposées se lon  deux groupes de p a r t  e t  

d 'autre  de l'oeuf. Les dé jec t ions  forment une masse jaune 9 l e  t rou  de 

s o r t i e  de ce paras i te  s o l i t a i r e  e s t  plus  grand que c e l u i  de 1'Encyrtidao. 

A S'Qclosion le paras i te  découpe l e  chorion de l'oeuf-hBte selon des 

anneaux réguliers de plus en plus grands 5 l e s  contours du trou de s o r t i e  

sont t r è s  ne ts ,  tandis  que l e  t rou  de s o r t i e  de 1'Encyrtidae présente des 

contours i r r égu l i e r s .  

Oeufs m,yc.osés . 
Les oeufs a t t Q i n t s  pax? Fusarium sp, sont "opaques, gris ou en- 

tièrement noi rc i s .  Souvent i l s  présentent des tâches irrégulières noi- 

r â t r e s  sous  le chorion. Le s c l é ro t e  de Fusarium envahit l t i n t é r i e u r  de 
l 'oeuf.  Des hyphes dressés  courts e t  blancs sor ten t  B t r ave r s  l e  chorion. 

Ces colonnes portent des arbuscules e t  l e  t o u t  prend rapidement une cou- 
leur noire.  C e  champignon peut envahir un oeuf pa ras i t é  e t  jouer a l o r s  

riSb drun l-q-perparasit-e. 

* *Im . 
I 



Oeufs vidés. 

Les oeufs vidés  par l e s  la rves  $gés de chrysopo ou des 

punaises sont emplis d ' a i r ,  De ce f a i t ,  mais aussi B cause de l eu r  cho- 

r i o n  transpa.rent, i l s  prgsentent un aspect blanchâtre. 

Parfois  subs is te  s u r  l e  côté un r e s t e  clu contenu de l 'oeuf ,  

applique intérieurement contre l e  chorion, sous  l a  forme d'une membrane 

de couleur jaune ou brune. Les chrysopes e t  l e s  punaises attaquent auss i  

bien l e s  oeufs pa ras i t&  que l e s  sa ins  dé j à  développés, ca r  on peut re- 

t rouver  dans l e s  oeufs vidés  une dépouille de cheni l le  qui é t a i t  s~ l e  
point d 'éclore  ou des  la rves  jeunes de pa ras i t e ,  mortes f au te  de nour- 

r i t u r e *  Les prédateurs en t r en t  a lo r s  en compétition avec l e s  pa ras i t e s  

pour l a  même nourr i ture .  


