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,La Simulie Simulium b u i s s G ,  l e  %onoff des I%rquisiens, 

.constitue un vér i ta lbe  fléau dans l a  plus septentrionale des s i x  î l e s  
habitées des Marquises, Nuku Hiva, o Ù  e l l e  attaque férocement l 'home 

e t  les animaux domestiques. Elle peut également piquer l'homme dans 

1 î l e  inha b i t  Be d Eiao . 
D a n s  l e s  cinq au t res  î l e s  habitées (Ua H&a e t  Ua Pou dans 

l e  groupe Central ; Hiva Oa, Tahuata e t  Fatu Hiva dans l e  groupe Sud), 

s ' i l  ex is te  des Simulies, à première vue semblables B ce l les  de Nuku 

Hiva, l'homme e t  l e s  mammifères ne sont jamais attaqués. EDWARDS (1932) 
s e  basant sur  quelques différences morphologiques des adultes a déc r i t  

du gmupe Sud une var ié té  pa l l inun ,  q u i  ne pique que l e s  oiseaux, Mais 

ces c r i t è r e s  morphologiques ne sont pas valables pour dis t inguer  l e s  

Simulies de Ua Pou e t  Ua Huka de ce l les  de Nuku Hiva e t  Eiao. i' 

* *  

F L'examen des nymphes de Simulies permet de déf in i r  un 
, 

meilleur c r i t è r e  morphologique, q u i  rend compte des différences t r o -  

phiques observées : l forgane r e sp i r a to i r e  e s t  à six branches dans les  
?les oÙ e l l e s  piquent l*homme, e t  

e l l e s  ne se nourrissent que s u r  l e s  oiseaux, 

quatre branches dans c e l l e s  oÙ 

Cet a r t i c l e  décr i t  de manière approfondie l es  g î t e s  l a r -  

va i res  des deux formes,e& l a  biologie des femelles de S. buissoni 
(densit6, cycle d 'agressivité,  dispersion).  

Un cer ta in  nombre de données permettent drenvisager 1Phypo- 

thèse suivarrte : S e  buissoni e s t  la, forme ancestrale  e t  e l l e  e x i s t a i t  

auparavant dans toutes  l e s  f l e s  des Narquises. La forme g a l l h u m  e s t  

apparue récemment dans une î l e  du groupe Sud, o Ù  e l l e  a totalement 

supplanté l a  forme ancestrale.  Le passage dtune î l e  B 1' autre  de la  
va r i é t é  gallhum, B l 'occasion de forLes temp&es, a. entraîné l a  

d ispar i t ion  de l a  forme qui  attaque l 'home . La var ikt  é gallinum n* e s t  

parvenue 
s i èc l e  Ces spéculations débouchent sur une appl icat ion pratique : 

il e s t  permis d'espérer que l e  t ranspor t  de quelques Simulies depuis 

Ua Pou jusqu'à Nuku Hiva pourrai t  entraîner,  A assez brève échéance, 

l a  d ispar i t ion  des "nono" de ce t t e  î l e ,  

Ua Pou, î l e  l a  plus proche de Nuku Hiva,, qutau début de ce 
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A 1' occasion d 'une m i s  Sion cone ernant 1 'Qpidémiolog ie de l a  

f i la r iose  dans l ' a rch ipe l  des Marquises q u i  s ' es t  déroulée du 17 octobre au 
2 décembre 1970,\la Section Entomologie de l ' I n s t i t u t  de Recherches Médicales 

 louis %lardé" a effectué une enquête plus générale sur l e s  insec tes  d ' intérgt  
médical. Ce rapport préliminaire rassemble l e s  observations effectuée sur  l e s  

bono", q u i  consti tuent dans cer ta ines  vallées un vé r i t ab le  f léau.  

Ce chapi t re  a ét6 rédigé B l ' a ide  de l 'excel lente  monographie 

d'ADAMSON (1936) . 
2.1. Géographie physique 

2.1.1. S i tua t ion  

Les Iles Marquises se trouvent sur l a  bordure or ien ta le  de l a  
Polynésie, presqu'exactement au centre de l'Océan Pa.cifique, en t re  l e s  

l a t i t u d e s  7"500 e t  1 O o 3 5 V  S e t  l e s  longitudes 138O251 e t  140°50' O. 

.Les ?les l e s  plus proches sont : 

- au Sud Pukapuka e t  Napuka (Tuamotu) B 500 km 
- à l 'ouest  1*4k Caroline, à 1100 km. 

Au Nord e t  2, l ' E s t ,  il n'y a qu'une immence surface ininterrompue 

1 400 km au Sud-Ouest, e t  H a w a i i  d'Océan. LrArhhipel de l a  Société est 
B 3 200 km au Nord-Ouest . 

Avec Ibngareva, l e s  % q u i s e s  mns t i tuen t  l ' a rch ipe l  l e  plus 

éloign6 du monde de t o u t e  région continentale . La côte mexicaine e st 
à 5 O00 km. 

Les Marquis es viennent en quatrième. pos i t i o n  pour l e u r  degré 

d'isolement f a u n i s t i p e  dans l e  Monde, après  Tr i s tan  oa Cunha (Ataan- 

t ique  Sud), l a  Nouvelle-Amsterdam (Océan Indien), H a w a i i  e t  l t I l e  

de Pâques (Adamson, 1936). 
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L'archipel e s t  composé de d i x  î l e s  e t  flots principaux, r é p a r t i s  

en t r o i s  groupes alignés du Nord-Ouest au Sud-Est e t  Bloignés d'environ 

100 km. Du Sud au Nord, on a : 

TABIJCAU 1. 

Surface Longueur 
mxi. 

GROUPE SUD : Fatu Hiva 77,O 14,5 
11 Mohotani 15,O 8,O 
11 Tahuata 52,O 14,5 
I l  Hiva Oa 320,O 4.0,O 

11 Fat u&u 190 295 

GROUPE CEIT2RAL : Ua Pou 105, O 14,5 
I t  Ua H u k a  77,O 14,5 
It Nuku Hiva 336,O 26,O 

GROUPE NORD: Eiao 52,O 13,O 
11 Hatutu 18,O 8,O 

Point 
C U l n l i n ,  

1 120 

520 
1 O00 
i 260 

360 
1 230 

850 

1 220 

6 10 
420 

Surf a ce au- dessus 
de 600 m 

La surface totale émergée des Marquises e s t ,  d'après ces e s t i -  

mt ions ,  d'environ 1 O00 kilomètres carrés. 

2.1.2, Relief 

Toutes l e s  illes sont d*origine volcanique, e t  la plupart  cons- 
t i t u e n t  l e  sommet de grands volcans. Leur r e l i e f  e s t  extrêmement acci- 

denté, ce q u i  e s t  d Û  B l 'érosion e t  a u s s i  5 des f a i l l e s .  I1 n'y- a pas 

de plaine c&i&re,  Dans l a  plupart, il y a une chafne montagnzuse 

centrale.  Au-dessus de 300 mètres, il n'y a pas de pénéplaine, sauf  

au  centre  de Nuku Hiva en t r e  600 e t  1 O00 &tres, et B Hiva Oa, OÙ 

il y a des plateaux au-dessus de 600 mètres. 

Les régions occidentales de Nuku Hiva . e t  Hiva Oa sont des versants 

vo lcaniqe  s, coupés pa r  de nombreuses va l lées  profondes. 

Les f l e s  relativematt  basses de Nohotani e t  Eiao d i f fgren t  de 

tou tes  l e s  aut  r e s  par l 'exis tence dfun plateau central ,  s 'abaissant 
lentement vers  l'Ouest . 
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L 

Hatutu e t  Fatuuku sont deux f l o t s  dépourvus de poiribs d'eau 

permanent s. 

2.1.3 . Hydrographie 

Les vall6.es l es  plus caractéristiay. es sont de grands amphi- 

t héâ t r e s  qu i  correspondent peut-&re B des res tes  de c ra t è re s  volca- 

niques. El les  s e  terminent généralement par des p e t i t e s  zones p l a t e s  

deltaïques, A peine plus élevées que l e s  plages, Au-dessus des  versants 

peu inc l inés  rejoignent l e s  montagnes environnantes. Il y a six va l lées  
amphithéâtres à Hiva Oa et cinq B Nuku.Hiva e t  une ou plus  dans les 
aut res  î l e s ,  B l 'exception de Mohotani, Fatuuku e t  Hatutu. La plus  

grande es t  ce l l e  d?Atuona, B Hiva O&. 

Les autres val lées ,  en forme de V, son t  de vé r i t ab le s  cGons 
é t m i t s  e t  profonds. Beaucoup ont sub i  une f a r t e  Qrasion, q u i  a aplani  

l eu r  fond : il faut franchir SOO & 1 O00 m pour s 'élever de 10 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. 

La plupart des cours d'eau sont  de p e t i t e  t a i l l e .  Beaucoup sont  

intermittent; s dans l e u r  portion i n f é r i a  re, s'asséchalit complètemer& 
en période sèche ou s'écoulant sous l e  sol jusqu'8 l a  mer, apparaissent'  

comme sources çB e t  l à .  T r a i s  rivières seulement dépassen% hu i t  k i lo -  
mètres de long, ce l l e s  des va l l ées  de Tahauku (Hiva Oa), de Taipivai  

e t  de Hakaui (Huku Hiva). Gelle de Taipivai  a l e  plus gros débi t .  

Mohotani e t  Eiao ont cha. ane  un seul t o r r e n t  permanent . 

2 . 1 e 4. Climat o l e  ie 

Le t r a i t  l e  plus caractérist iqu? du climat marquisien e s t  la 
grande var ia t ion  de l a  pluviométrie annuelle 
il y aurai t  une alternance d'années sèches et d'années humides. A 
Hiva Oa, c e t t e  année relativement a r m s é e  suivra% une période de 

hui t  ans de s è c k r e s s e .  

D'après l e s  rés idents ,  

P a r  contre, l e s  va r i a t ions  saisonnières ne sont pas nettement 
mrquées,  e t  sont pmbablement de f a i b l e  importance biologiquement. 
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Y 

Les fies du groupe Sud sont  plus  arrosées que ce l l e s  du centre. 

Fatu Hiva e s t  c e l l e  qu i  r e ç o i t  l e  plus de pluie ,  Les f l e s  q u i  comportent 
l e  plus de surface au-dessus de 600 m%res servent d'obstacles aux 

masses nuageuses e t  sont l e s  plus  arrosées. Hiva Oa e t  Nuku Hiva, q u i  

ont de grandes surfaces awdessus de 1 5cO mètres sont bien plus 
arrosées que Ua Pou, dont les  pitons rocheux n'ont cptune f a ib l e  in- 
fluence sur  l e s  précipi ta t ions.  U a  Hulca, l a  plus basse des six fles 
habitées, e s t  prebablement la plus  sèche. 

I1 y a des var ia t ions l o  chles. bien mrquées suivant 1' exposition 
aux vents dominants. Les côtes Ouest, sous l e  vent, d'Hiva Oa, Nuku 

Hiva e t  Ua Huka reçoivent beaucoup moins de pluie,  e t  la  p a r t i e  infé- 
r i a r e  des versants q u i  ont é t é  largement dénudés par l e  b é t a i l  e s t  
connue sous l e  nom de "Fenua ataha", "Terres désertes". Des zones 

dénudées ex i s t en t  également au Nord de Tahuata e t  Nord-Ouest de Ua Pou. 

Au-dessus des- six Des .pr inc ipa les ,  il y a presque toujours des 

nuages sur l es  montagnes. 

La température moyenne annuelle est de l 'ordre  de 26% & 

Atuona e t  2 7 O G  B Taiohae. L*interval le  moyen annuel e s t  de 2 ° C  environ. 

Les variations saisonnières surit f a ib l e s  e t  CO rrespondent d 'assez prè s 
- de l a  courbe d'insolation. 

2.2.5. Flore 

La f l o r e  des Narquises e s t  fortement apparentée à celle de 

l'Archipel de l a  Soci6té. Dans c h a p e  tile, on peut dist inguer trois 
zones v e r t i c a l e s  de d i s t r ibu t ion  : 

1 - Foret dense, composée prescp~exclusivemerib d'espèces indi- 

gènes. E l l e  s 'étend B p a r t i r  de 600 B 700 mètres jusqu'aux plus hautes 

a l t i t u d e s  (I 

2 - Zone intermédiaire, surtouk, composée de fo r& mésophytique 

e t  comprenant beaucoup d' espèces introduit  es . 
' 3 - Zone infér ieure ,  avec prépondérance d'espèces i n t r o & i t e s  

e t  d ' a d r e s  espèces B large d is t r ibu t ion ,  t e l  l e  "purau'f, Hibiscus 
t i l i aceus ,  q u i  s 'étend du bord de la mr dans l e s  val lées  arrosées  
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jusqu'à l a  limite infér ieure  de l a  masse nuageuse.(800 mètres). I1 

occupe parfois  presqu'exclusivement de grandes zones, r e d a n t  l eu r  
pénétration d i f f i c i l e ,  e t  pr6domine l e  long de la, plupart  des cours 

d'eau. 

Dans l e s  zones sous l e  vent dénudées par l e s  herbivores, il ne 

r e s t e  plus qu'une végétation maigre, xéropfiytique, q u i  ne parvient pas 

& protéger l e  s o l  de l a  dégradation. 

Des plantes in t rodui tes  récemment ont envahi certaines va l l ées  

jusqu'aux cre tes  pEnant l a  place de la  f l o r e  endémique : c 'es t  l e  cas 

d'un acacia, A. leucaena à Taiohae (Nuku Hiva), Hakahau e t  Hakamoui 

(Ua Pou), e t  du faux pis tachier ,  Sizygium jambolanun & Atuona (Hiva Oa). 

2.2. Peuplement e t  Liaisons axec l e  monde ex t i r i eu r  

Les %rquisiens sont des Polyn6siens q u i  auraient at teint  l es  

? les  en pirogue il y a probablemnt moins de 2 O00 ans (GREGORY, 1928, in 
ADAMSON, 1939). On doi t  l eu r  a t t r i h e r  1' introduction de nombreuses p l a d  es, 

a i n s i  que c e l l e  de porcs, vo la i l l e s ,  rats. 

Depuis la découverte du groupe Sud par MEUDANA en 1595, l e s  

contacts avec l e  monde extér2eur s e  sont  montr6s catastrophiques. Les Mar- 
quisiens, dont l e  nombre dépassait  peut-etre 50 O00 & l ' è re  préeuropéenne, 

furent décimés par des épidehies. La population é t a i t  de  2 O00 en 1930, 
Depuis, 1' abaissement de la mortal i té  et  une t r è s  f o r t e  na ta l i té ,  non e m -  
pensée par l'émigration, a relevé. l a  population au-dessus de 5 O00 habitarrts, 

q u i  se répartissell t  approximativemnt ainsi : Ua Pou : 1 500 ; Nuku-Hiva, 
Hiva Oa : 1 O00 ; Tahuata, Ua Huka, Fatu Hiva : 500. 

La capitale administrative e s t  Taiohae (Nuku Hiva) dont  l a  baie,  

l a rge  et bien abri tée ,  permet l e  mouillage de bateaux de f a t  tonnage, 

La construction d'une p i s t e  B U a  Huka, inaugurée en novembre 

1970, permet actuellement une l i a i s o n  aérienne avec Tahi t i ,  Une alxtre p i s t e ,  
de m&ne importance, est en  construction B Hiva Oa. Enfin, un p ro je t  & court 

terne concerne l a  création d'un aérodrome in te rna t iona l  Nuku Hiva. Cette 
évolution rapide q u i  coupe l e s  f l e s  Marquises de' l a r  isolement, pose d'im- 

portants problèmes de santé  publique ( w i r  annexe 3 ) .  
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2.3. Insectes  d t i n t é r &  n6clic& 

II - 

Les seuls insectes  hématophages endémiqw s sont l es  SimulLes 

(famille des Simuliidae), appelées %onof? en Marquisien, dont l e  nom scien- 

t i f i q u e  e s t  Simulium buissoni Roubaud. 

De fo r t e s  présompbions indiquent que les î l e s  Marquises é t a i e n t  

autrefois exempt e s  de moustiques ( famille des Culicidae) anthropophjles 
(ROSEN, 19541, que les  Marquisiens d6sigiBnt d 'a i l leurs  par l e  mot t a h i t i e n  

"nao naoff (lo é q u í v a l a t  du marquisien nono) . Deux espèces attaquent a c t u e l  

lement l'homme : Aedes polynesiensis Narks, p r inc ipa l  sinon s e u l  vecteur 
de f i l a r i o s e  en Polynésie, e t  vecteur po ten t ie l  de dengue, qui es t  un mousticp 

diurne, e t  Culex pipiens fat igans Wiedemarm, q u i  e s t  nocturne. 

Enfin, un p e t i t  moucheron, de l a  meme famille gue l e s  %onott de 

T a h i t i  (Ceratopogonidae) est genant sur certaines plmges. I1 s ' a g i t  de 

Styloconops a lb ivent r i s  de Mei jere,  *qui a u r a i t  é t é  accidentellem n t  intro- 

du i t  du Ch i l i  par l e s  Allemands en 1914, e t  que l e s  &quisiens appellent 

%ono purutia'? (nono prussien),  '?nono ta i"  (nono de mer) ou nono blancs. 

Leur biologie e t  leur comportement se  rapprochent de ceux du nono de Tahiti ,  

Culicoides belkini, q u i  a é t é  import6 des F i d j i  en Polynésie en 1959 (REXES 
1968, of annexe 3 ) .  

NOTIONS SUR LA FAMILLI3 DES SIMULIIDAE FN GENERAL 

1 -  GENERALITES 

Ia f a s l e  des Simuliidae appart ient  B l f o r d r e  des Diptères e t  
au sous-ordre des b n a t o c b r e s ,  comme l e s  Culicidae e t  l e s  Ceratopogonidae. 

E l l e  a, une répar t i t ion  cosmopolite, Dans l 'Arctique, l e u r  nombre e t  l e u r  achar- 

nemnt ont provqu6 l e  dépeuplement de vas tes  régions. En Europe Centrale, 
de grands t mupeaux de ruminants sont p r i s  de paniqre lorsqu ' i ls  subissent 

l 'a t taque des mouches de Goloubata. C'est en Afrique qm l e u r  présence a les  
conséquences l e s  plus dramatiques, car  elle 5 t r a s m e t t e n t  une f i l a r io se ,  

l'Onchocercose, q u i  entrafine l a  céci t6  d'une grande p a r t i e  de la population 

ac t ive  ; e l l e s  consti tuent en outre un f r e i n  au développement, car les régions 

f e r t i l e s  B proximité des  cours d'eau sont dépeuplées et la construction de 

cer ta ins  ouvrages d ' a r t  entraîne l a r  prol i férat ion.  Le pr inc ipa l  vecteur de 

ce t t e  grave a f fec t ion  e s t  _Simulium damnosum, dont l a  biologie a été et est  
étudiée de manière approfondie. 



- 10 - 

1 .. 

2 - BIOLCGIE 
-v.- 

Les la rves  e t  nymphes vivent généralemnt dans l e s  zones de 

rapide des cours d'eau t r è s  oxygénées, l e u r  morphologie t r è s  différenciée e s t  

parfaitement adaptée B ce mode de vie .  

Ia l a rve  a un corps allongé, à peu près  cylinclricpe, légèrement 

renflé 2, l a  p a r t i e  postérieure ( f ig .  2 D). Une pa i r e  de ghndes  s a l i v a i r e s  

secrètent  un f i l  de soie ,  q u i  e s t  min tenu  par  un  pseudopode t h o r a c i q e  ventral .  

Ce f i l  permet l a  la rve  de se  maintenir e t  de se  déplacer. 

La la rve  se t i e n t  face au  courant, l e  corps arqué f ixé  à l a  

p a r t i e  postérieure par son armature chit ineuse et & loavant  par  l e  f i l  de soie ,  
r e l i 6  au spport. E l l e  s e  nourrit  de p i r t i cu le s  organiques en suspension dans 

l'eau. 

Le nombre de stades la rva i res ,  séparés par des mues, es t  de 

six chez Simulium damnosuin. 

La l a rve  du dernier  s tade t i s s e  un cocon de soie solidement f i x é  

au support, en f o r m  de babouche, dans lequel  aura l i e u  l a  nymphose (mue n p  

phale) . 
La nymphe, enfermée dans son cocon, est  immobile et ne s e  nour r i t  

pas. E l l e  r e sp i r e  à l t a i d e  de longs fib-ments ( f ig .  2 B e t  G )  dont la forme 
est caractéristc5que de lo espèce. 

L'adulte, de couleur gh6ralemen.t sombre, ressenible Q une 

p e t i t e  mouche (fig. 2 A) : corps dépoumu d*éca i l l e s ,  a i l e s  larges  i r i s ées ,  

aspect trapu, thorax fortement bomb6 donnant une allure bossue, pa t t e s  
relativement courtes e t  larges,  a& ennes murtes .  

La femelle a des pièces buccales t r è s  diff&enciées,  adaptées 
il l'hématophagie. Le mâle n'est pas hématophage, e t  se nourr i t  de jus sucrés. 

Ses pièces buccales sont molles e t  atrophiées.  

3 - LES SIMULIIDAE DANS L;E PACIFIQUE 
i- 

Etant donné l e s  nombreuses exigences des stades l a r v a i r e s  e t  

nymphal, l a  dissémination nt e s t  prat iquemnt possible qu'au s tade  adulte.  
Les femelles ont un v o l  assez puissant e t  peuvent parcourir  plusieurs  kilomètres 
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%is la dispersion d'une Qe B l 'aube n'est  pmsiti le qu'A l ' a ide  de grands 

vents . 
L'origine des Simulies en Polynésie e s t  un q s t k r e .  Il y a 

t r o i s  espèces d e  Simulies dans SfArchipel de la Société, t r o i s  (ou quatre) 

au t res  espèces aux  Narquises, q u i  ne montrent aucune p i ren té  évidente avec 

l e s  Simulies d'Amérique du Sud mais se rapprochent p a r  contre des espèces 

asiat iques e t  de Nouvelle-Guinée (EDWARDS, 1932)- I1 y a une espèce & Fidji 
e t  aux Nouvelles-Hébrides, mais l a  famil le  st a p p r e m e n t  absente des fles 0 

Hawaii ,  Samoa ou Tonga. Le t ransport  par  lthornnie en bzbeau SUT de t e l l e s  

distances est pratiqement impossible, l e s  Simulies ayant une longévité t r o p  

f a i b l e  e t  suppwtanrt mal l a  capt iv i té .  

III - LES SIMULIES D E S  MARQUISES 

Outre Simulium buissoni Roubaud, l e  nono, il existe aux Mar 
quises deux ou t r o i s  autres  espèces, q u i  sont  rares e t  semblent etre strictement 
ornithophiles (ne p iqwnt  que les  oiseaux) : 

- Simulium.mumfordi Edw., seulement connue au s t ade  adulte 

- Simulium admsoni Edw., seulement connue au s tade  adulte 

- espèce incerbaine, non décr i te  au s tade adulte (EDIdRDS, 1935). 
_.- 

1 - IMPGLTANCE MEDICALI23 ET EO3NOMBUE DE SIMULIUM BUESONI  

A lfépoque de PIELVIUE (*fTaipirf vers  1843) l e s  nono coi&ituaierb 

d 6 j à  un vé r i t ab le  f léau  à Nuku Hiva. Dans un document manusdrit datant de 1873 
trouvé B la mission de Taiohae, on tmuve  ce passage : "La piqûre des nono 
e s t  venimeuse e t  peut mgme produire des accidents graves sur une personne 

anémiée e t  s i  e l l e  s e  g ra t t e  trop. Le s o l e i l  ardent rend dangereuse l a  moindre 
égratignure pour cer ta ines  personnes. La fumée de coco a l a  ver tu  de l e s  
chasser. Les canaques pour s'en dé l iv re r  s e  f r o t t e n t  d'huile de coco oÙ ils 

viennent se c o l l e r  en imsse ; ils se f ro t t en t  aussi avec l e s  f e u i l l e s  de kokuu 

(Savonnier, Sapindus savonaria) . Les piqûres de ces bes t io l e s  importunent 

beaucoup. EDWARD (1932) c i t e  L.E. CHFiESP'N, q u i  faisait pa r t i e  d'une expé- 
d i t i on  dans l e  Pacifique en 1925 : lfS. buissuci, l e  %ono** des Phrqubiens,  

se trouve en nombre incroyables dans la va l l ée  de Taipi  (Taipivai) ,  à Nuku 

Hiva. COest en janvier  qu'elle pique l e  plus  vicieusemerrt, e t  peut couvrir  
t ou te  i a  peau exposée de nasses noires,  provoquant' une i s r i t a t i o n  in to lé rab le  
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e t  entraînant  un f o r t  gonflement des  pa r t i e s  attaquées. E l l e  fréquerrte l e s  
plages & 1' embouchure de l a  v a l s  e, e t  peut mgme s o r t i r  su r  l a  mer, a t taquant  

l e s  passagers des bateaux q u i  arrivent". 

Notre enquete a sur tout  porté s u r  l a  val% de Taipivai, q u i  es t  

d'après l e s  habitants,  l a  plus touchée de Nuku Hiva, avec c e l l e  de Hakaui. 

1.1. Réactions provoquées p r  l e s  piqûres 

La piqûre elle-mêm, c'est-à-dire l a  pénétration de la trompe, 

est pratiquement indolore. E l l e  es t  immédiatement suivie  par 1' in jec t ion  

d'une s a l i v e  anti-coagulante et par l 'absorpt ion de sang. L'abdomen de 

l a  Simulie se dis tend fortement e t  atteint des dimensions disproportion- 

nées en un temps très court, in fér ieur  généralement & t r e n t e  secondes. 

C'est alors que l a  piqûre devient sensible.  La Simulie s*envole avec 
peine, une gou t t e l e t t e  de sant  pe r l e  au point  de piqûre ; ce lu i -c i  trans- 
forme au bout de 30 & 90 minutes en une papule or t iée ,  q u i  correspond & 

une réaction de l 'hôte contre la sa l ive  injectée,  e t  qui  sracconpagne de 

vives démangeaisons La papule e t  l e s  démangeaisons pe w e n t  p e r s i s t e r  

pendant plus d'une semaine. Chez les s u j e t s  sensibles ,  l 'exposi t ion 2 u n  
grand nombre de piqûres peut provoquer en outre un é t a t  f éb r i l e .  

Les réactions peuvent se  compliquer de lés ions de grattage.  I1 

se forme a lo r s  des p la ies  ulcérées, q u i  peuvent recouvrir  les  régions 

exprxées, e t  l a i s sen t  parfois  des c i ca t r i ce s  indélébiles,  sous fcrrme de 
cercles sombres d'un centimètre de dianètre, dans certains cas presque 

jo in t i f s .  Dans les  cas l e s  plus  graves, les ulcères peuvent &re l a  
porte d'entrée d'une septicémie avec fortes poussées de f i èv re ,  

. 

I1 e s t  d i t  que les  Barquisiens ne sont  pas  sensibles aux p i q k e s  
de Simulies. En fa i t ,  l ' in te r roga to i re  de nombreux individus des au t r e s  

f l e s  ayant séjourné à Nuku Hiva nous a prouvé qu ' i l  n*en é t a i t  r ien,  et 
qu ' i l s  réagissent a u s s i  f o r t e m n t  que l e s  allogènes, t ah i t i ens ,  chinois 

ou européens. Quant aux h a b i t a d s  de Nuku Hiva, s * i l  e s t  exact qu'me 
cer ta ine protection d'ordre hmunitaire  peut s 'acquérir, e l l e  iltest pas 

absolue : un rapide sondage effectué B Taipivai, portant sur 1k2 %r- 

quisiens, indique que 6 personnes ( s o i t  h92 $) sorrt modérément sensibles  
(présence de quelques lés ions de gra t tage)  e t  14 personnes ( s o i t  9,9 %) 
sont t r è s  sensibles,  s o i t  un pourcentage global  de l4,l p d'individus 

sensibles. 
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1.2 . SDoliation 

Meme s i  cer ta ins  individus ne présentent pas de f o r t e s  réact ions 

aux piqfires, le grand nombre de cel les-ci  peut promquer une vér i table  

spoliation. 

Nous avons f a% à Taipivai  une s é r i e  de captures. Le point de 

capture é t a i t  s i t u é  en un endroit  du v i l l a g e  correspondarb B des conditions 

moyennes. La s t a t ion  immobile é t a n t  intolérable ,  l e  captureur s ' é t a 3  ap- 
pliqué un produit  répuls i f  sur tout; le corps l*exception de la moitié 

i n f é r i a ' r e  des jambes e t  des pieds. Il y a v a i t  une capture de d i x  minutes 

tou tes  l e s  heures. Dans ces conditiais,  on peut estimer B environ 1 600 

l e  nombre de piqûres en  un jour, sans tenir coapte des insectes  q u i  ont 
échappc5 au captureur. S r i l  se t e n a i t  immobile e t  ne cherchait pas 

protéger, un homme pourrait donc subir,  suivant la surface de  peau offer te ,  

en t re  3 O00 ( s ' i l  porte une chemise e t  un pantalon long) e t  16 O00 ( s ' i l  
e s t  t o r s e  e t  jambes nues) piqtbes par  jour,  ce qui, en comptant cinq m i l -  

l jmètres cubes de sang par  Simulie, correspond & une per te  de sang jour -  
na l i è r e  variant de 15 à 80 millilitres. 11 pourrait  donc en r é s u l t e r  une 

anemie comparable B c e l l e  qus provoquent certaines parasi toses  graves 

(ankylostomiase) . 

se 

Même s i  l a  quant i té  de sang prélevée d a s  l e s  conclitions normales 
est infér ieure  aux estimations Ci-dessus, l e s  moyens que l 'hôte emploie 

pour se protéger, qu"s soient  conscients ou non, constituent une impor- 

t a n t e  déperditibn d'énergiz. I1 y a une incidence écononique cer ta ine,  par 

l a  gene constante qu' éprouvent l e s  t r a v a i l l e u r s  agr ico les  au fond des 

v a l l i e s  . 

1.3. Conséquences ind i rec tes  

Les remaes  employés pour échapper aux p i q h s  des Simulies peuven 

avoir  des conséquences graves. Pour Bloigner l es  nono, l es  habi tants  de 

Nuku Hiva font brû le r  de l a  bourre de noix de coco, ce q u i  dégage une 
épaisse fumée. TES culkivateurs, l o r s q u t i l s  font l e u r  coprah au  fond par- 

t iculièrement i n fe s t é  des val lées ,  t r ava i l l en t  en p e m m n c e  au-dessus 

d'un de ces feux. Lfatmosphère de cer ta ines  maisons est i r resp i rab le .  

I1 est  ce r t a in  quiz! cet te  pratique largement répandue crée une i r r i t a t i o n  

des voies  respimtoires. Il y a qE lques  années, à Ta$pivai, deux enfants 
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en bas âge ont p é r i  dans un incendie provoqué par un de ces feux. Enfin, 
nous avons v u  une femme pulvér iser  sur son corps e t  ce lu i  de son bébé 

un produit insecticide,  e t  il semble quo i l  ne s 'agisse  pas d'un cas 
is  olé. 

1.4. Action sur  les animauxb 

Simulium buissoni semble s 'at taquer indif  féremient B l'homme, 

aux au t res  mammifères e t  aux oiseaux. 

Les chevaux sont piqués princLpalement sur l e s  surfaces  

glabres : naseaux, ventre, i n t é r i eu r  des jambes. Certains se f ro t t en t  
énergiquement l e  chanfrein sur l'écorte des arbres, ce q u i  elh-abe 

d'importantes lés ions o Le b é t a i l  e s t  Qgalemnt  attaqué, 

A u x  périodes de pul lulat ion des  Simulies, il n'est  pas possible 

de garder l e s  porcs 2 l 'a t tache,  ils deviennent furieux. 

La présence des Simulies consti tue donc un handicap s i  l 'on 

envisage pour l e s  f i rquises  une forme intensive d*élevage. 

. 2 - ETUDE COMPAREE DE SIMULIUM BUISSON1 ET DE LA VARIETE GALLINUN 

L ' in t e r& théorique que pose Simulium buissoni ne l e  cède en 

r ien  B son i n t é r a t  p r a t a = *  En e f f e t ,  s i  t a r t e s  l e s  f les  habitees des 

h r q u i s e s  sont pourvues de cours d'eau permanents pouvant en héberger les  
larves,  lqhomme n 'es t  gen6 pa r  l e s  p i q b e s  de Simulies q= dans l'une 

d'entre e l l e s ,  Nuku Hiva, a i n s i  que dans une î l e  inhabitée, Eiao. Ce sont 

l e s  e l e s  les plus septentr ionales  q u i  puissent héberger des Simulies, 
l'!Dot de Hatutu é'car& dépourvu de cours d'eau pemanents. Les cinq 

au t res  î l e s  habitées hébergerit, également des Simulies, à première vue 
identiques & l a  forme de Nuku Hiva e t  Eiao, mais q u i  n'athaquent jamais 

B l 'home. 

Unh7 Gtude morpholcgique plus  poussée des adul tes  a permis 

B EDWARDS (1932) de dis t inguer  une var ié té ,  appelée pallinum en ra i son  

de sa s t r i c t e  ornitho$hilie, q u i  est  caractér isée par  une plus p e t i t e  

t a i l l e  e t  des pièces bucczles visiblenent plus courtes. 



Ce dernier  caractère rendrai t  compte des différences de compor- 

tement trophique, l a  trompe de l a  var ié té  buissoni é tan t  t r o p  courte pour 

percer l a  peau des mammifères, bien que suffisamment longue pour percer  

la  peau des oiseaux. Mais l e s  differences morphologiques ne permettent pas 
de dis t inguer  B coup sûr l e s  deux vari&& : en effet ,  les exemplaires de 

U a  Huka, qu i  ntattaquent jamais I thome,  sont indistinguables de Simulium 

buissoni sensu s t r i c t o  e t  ceux de Ua, Pou offrent  des caractères  intermé- 
d i a i r e s  entre  Simulium buissoni typique e t  la var i é t é  gallinurn. Les cr i -  

t è r e s  morphologiques ne rendent done que très imparfaitement compte des 
ne t t e s  différences Qthologiques, Le tableau ci-dessous i l l u sk re  ce t t e  

discordance : 

TABUAU 2, 

ILES : Critère  Bthologique 
choix de l 'hôte  : Critère  morphologique : 

Nous avons pu récol ter  de nombreuses Simulies de tous stad-es 

dans l e s  î l e s  habitées, B l 'exception de Ua H u k a ,  e t  f a i r e  des observations 

SUT l eu r  biologie. 

2.1. Norphologie 

11 s t a g i t  là d'une. Qtude sommaire, Nous allons confier les  

échantil lons récol tés  A un spéc ia l i s t e  h i n e n t  des Simuliidae, P. 

GRENIER ( I n s t i t u t  Pasteur, Par is) ,  qu i  a également travail lé sur les  
Simulies de Tahi t i  (1960). 
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2.1 .l. Adultes 

S i  l a  plupart présentent nettement l e s  caractères d i s t i n c t i f s  

dé f in i s  par  EDWARLE, cer ta ins  présentent p a r  contre des caractères 
intermédiaires, mhe B Hiva Oa, que cet  auteur considère comme l a  

l o c a l i t é  tyye de l a  va r i é t é  pallinum. Nous avons disséqué l e s  

pièces buccales d'individus provenant des d i f fé ren t  es  î l e s .  Leur 
t a i l l e  est effectivement nettement plus grande chez l e s  individus 

de Nuku Hiva que chez ceux des quatre au t res  f l e s  prospectées 
( f ig .  3 ) .  En outre, l e s  mandibules des femelles de Nuku Hiva s e  

terminent pa r  24 denticulations,  t andis  que ce l l e s  des au t r e s  î l e s '  

n'en possèdent que 16. 

Ceccaractère semble donc avoir  une bonne valeur diagnostique, 

mais e s t  malcommode & employer nécessitant de longs prépara t i f s  

e t  une dissect ion minutieuse. 

2.1.2. Nymphes 

D'après EDWARDS, q u i  a examiné des larves  e t  des nymphes 

en provenance de Nuku Hiva, Eiao, Ua Pou e t  Hiva Oa, e l les  sont 

absolument indistinguables, y compris ce l l e s  de Hiva Oa.  I1 décr i t  

un organe resp i ra to i re  consti tué de six branches (f ig .  2 B) .  

S i  c e t t e  description, aisément v i s ib l e  B l r a i d e  d'une simple 

loupe, correspond exactement B tous l e s  individus récol tés  B Nuku 
Hiva, e l l e  n 'est  valable pour aucun des individus récol tés  p a r  

nous & Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata e t  Fatu Hiva. E;n ef fe t ,  l * a p p a r e i l  

resp i ra to i re  de ceux-ci ne comporte que quati-8 branches (fig.  2 C). 

Comme il est impensable qu'EDWARDS a i t  pu ne pas remarquer 
une différence aussi  frappante, nous avons m i s  B éclore un cer ta in  

nombre de ces nymphes, pour vo i r  s ' i l  s 'agissai t  bien de l a  meme 
espèce. Tous l e s  adul tes  a i n s i  obtenus appartenaient bien 

va r i é t é  gallhum de Simulium buissoni. IÆ nombre important d'khan- 

t i l l o n s  examinés d a m  les  d i f f é ren te s  %les écar te  l'hypothèse 
d'une forme accidentelle ou tératologique. L'extraction des Bbauches 

d'organes r e sp i r a to i r e s  nymphaux chez quelques l a rves  mûres corres- 

pondant typiquement & Simulium buissoni sensu l a to ,  rifa permis 

de t rouver  que d-es apparei ls  B six branches pour l e s  individus de 

Nuku Hiva, e t  & quatre branches pour ceux des autres  Sles. 

la 
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Les nymphes de l a  forme ornithophile sont donc t r è s  nettement 

distinguables de ce l l e s  de l a  forme anthropophile. Nous pensons que 

la descriPtion erronée d'EDWARDS pourrait  &re attk2buable B une 

er reur  d'é-Liquette . 
2.1.3. Larves 

Les larves  en provenance des d i f fé ren tes  ?les semblent 

absolument indistinguables, mgme après examen de cer ta ines  struc- 
t u re s  (pièces buccales) . El les  présentent tou tes  une pigmentation 

dorso-céphalique en forme de huit ,  t r è s  caractér is t ique.  

2,l.k. Conclusion 

Simulium buissoni e t  l a  va r i é t é  gall.inum son5 deux formes 

Qtroitement apparentées : simil i tude des larves,  grand nombre des 

caractères communs d.es adul tes  comme des nymphes, mais outre  l e  

choix de l e u r s  hates, qdques  caractères morphologiques, chez l a  

nymphe e t  chez l 'adul te ,  permettent de l e s  distinguer en deux 

en t i t é s  nettement séparées . 

2.2 . Biologie comparée 

2.2.1. Gîtes la rva i res  

Nous nsavons observé aucune différence dans l 'aspect; m6m 

dé ta i l l é ,  des g%es l a rva i r e s  des deux formes. Les descr ipt ions 
qu i  vont suivre peuvent donc s 'appliquer indifféremment 2 chacune 

d ent re  e l l e  . 
Les la rves  e t  nymphes sont toujours fixées sur des végétaux 

ou des débris végétaux placés dans le' courant, presque jamais 
su r  des pierres ,  La q u a l i t é  du support a beaucoup d'importance. 

I1 semble y avoir  deux catégories de g î tes .  

On les  rencontre longremps après une forbe pluie,  

lorsque l e  régime du cours d'eau e s t  s t ab i l i s é .  Les supports pré- 

imaginam l e s  plus abondants sont a lo r s  consti tués par  des f e u i l l e s  
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mortes s i t uees  A un ou deux centimètres en-dessous de l a  surface 

dans des zones de courant assez peu rapide. Il n'a jamais é t é  

épé trouvé de la rves  s u r  l e s  f e u i l l e s  du "purau", Hibiscus t i l i a c e u s ,  

qu i  sont pourtant généralement l e s  plus nombreuses, n i  sw ce l l e s  

d'arbre A pain, de bananier, de cocotier ou de manguier. Les 
f e u i l l e s  de %apett, Inocarpus frugiferus ,  sont par contre t r è s  

souvent peuplées, certaines de plusieurs dizaines de la rves  e t  

nymphes. Les f e u i l l e s  de cer ta ines  p lan tes  importées, qu i  présentent 
une s imil i tude d'aspect avec ce l l e s  du t"apetf, cor"  les f e u i l l e s  

de faux pis tachiers  B Atuona ou de cafBiers, sont largement u t i -  

l i s é e s  également. I1 en e s t  de même des f e u i l l e s  du r F b a " t l  

Calophyllum inophyllm. 

Lorsqu*i l  y a sècheresse et que l e  murs  d'eau a l e  r é g i m  

d'un ru i s se l e t ,  les exigences des larves sont beaucoup moins 
grandes. On peut alors l e s  t rouver  s u r  l e s  t i g e s  ou sur l e s  f e u i l l e s  

de t a r o  sauvage, Alocasia macrorrhiza, sur ce l les  de plantes  

herbacées, e t  c.. . ' 

Après de f o r t e s  pluies, l a  crue violente  qu i  a f f e c t e  
tous ces  cours d'eau B régime t o r r e n t i e l  emporte l a  plus grande 

p a r t i e  des g î t e s  décr i t s  préchdemment. Les &tes sur lesquels  l e s  

la rves  arr ivent  à. se maintenir sont beaucoup moins d ivers i f iés .  
Il s t a g i t  principalement des racines f l o t t a n t e s  du purau, arbre 

qu i  peuple fréquemment l e s  r ives  des cours d'eau. Dans les  r i v i è r e s  
2 assez gros  débi t  comme ce l l e s  de Taipivai e t  d*Omoa, ces racines 

const i tuaient  presque l'unique g î t e  l a r v a i r e  lors de no t r e  pros- 

pection (qu'avait précédée- une période d e  f o r t e s  pluies) ,  l e s  
f e u i l l e s  n'étant peuplées que dans l e s  ruisseaux tributaii-es.  Ceci 

explique qu'une importante diminution du nombre des nono (plus  de 

70 $ au d i r e  des habi tants)  a s u i v i  l e  défrichement de beaucoup 

de ttpurautl qu i  encomhaient l e  lit de la  r i v i è r e  B l a  h a u t a r  du 

v i l lage  de Taipivai. Ces arbres  am&ent é t6  arrachés e t  brûlés 
parce qu ' i l s  é ta ient  suspectés d 'entretenir  une humidité favorable 

aux adul tes  de Sirnulies, mais l a  pr incipale  raison de l e u r  raré- 
fac t ion  r e l a t i v e  a sans doute é t6  l a  suppression de l eu r s  g î t e s  

l a  rva i r  es. 

.Les  f e u i l l e s  de Li l iacées  aquatiques, bien que beaucoup 

moins fréquentes, consti tuent également de bons g î t e s  permanents a . .  



On t r o w e  dans l e s  cours d'eau un  nombre important 

de crevet tes  (llchevrettesff) , dont c e l l e s  du genre bcrobrachium. 
Bien que la preuve d i r ec t e  de leur prédation sur l e s  la rves  e t  

nymphes de Simulies n ' a i t  pu e t r e  é tabl ie ,  il nous e s t  apparu ?i 

de nombreuses repr i ses  que des supports q u i  nous semblaient favo- 

rables  n'hébergaient que quelques larves, mais q u ' i l  y avait par  

contre ?i proximité de nombreuses crevettes. I1 en e s t  de mgme des 
larves  d'odonates (Libel lules) ,  qui sont cependant plus rares.  On 

trouve également parfois  s u r  l e s  f e u i l l e s  des larves de Chironoinidae, 
qu i  peuvent absorber des oeufs de Simulies e t  t rancher  les appareils 

resp i ra to i res  nymphaux. 

Une t en ta t ive  de l u t t e  biologique a 6th en t repr i se  

par 1* introduction de poissons %at o" (Iiuhlia rupes t r i s  Lacépède) 
q u i  sont fréquents dans l e s  cours d'eau d e  Tahiti,  mais n 'exis ta ient  

pas aux Ihrquises. Ces poissons, q u i  semblaient stetre bien acc l i -  

"&s, ont cependant disparu six mois après l e u r  introduction, 

peut-etre à cause du braconnage. Néanmoins, il é t a i t  peu probable 

que ce t t e  ten ta t ive  s o i t  t r è s  efficace, ca r l e s  Simulies sont  abon- 
dantes dans les  r iv i è re s  de Tahiti ,  pourtant non exemptes de "natofr. 

2.2.2, Adultes 

1") Simulium buissoni 

a/- Agressivite 

Au paragraphe 1.2., nous avons estimé que le  nombre 

journa l ie r  de piq&es pouvait varier de 3 O00 à 16 O00 & Taipivai, 

B l a  période de notre  prospection. Dtaprès l e s  habitants,  il 

s 'ag issa i t  là d'une période moyenne, e t  il ne semblerait pas y 

avoir  de fo r t e s  var ia t ions saisonnières.  Certains ont cependant 

l'impression que le  mois de janvier  e s t  l e  plus  pénible, ce q u i  

coïncide avec l e s  observations de CHEESPW. 

Tod l e  monde e s t  d'accord pour reconnaftre que 
l e s  Simulies ont une beaucoup plus grande agress iv i té  j u s t e  avant 
un orage ou une f o r t e  pluie. 
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Pendant notre bref séjour Taipivai, il n's'pas 

é t é  possible d 'é tab l i r  un cycle d 'agressivi té  précis.  Nous avons 
effectué tou tes  l e s  heures une capture de d i x  minutes, qu i  nous 

a permis d'en dégager cependant les caractér is t iques e s sen t i e l l e s  
(tableau. 3 e t  figure 4) : 

TABLEAU 3 .  

I .  : Nombre de Simulies : des captures 6 

f Heure de début 

1 avant 5.00 O . 2 
61 
21 
26 

8 
15 I 
10 
17 
24 
19 
38 
20 

O 

5 -30 
6.30 
7 030 

9 a30 
. . . 

8.30 

10.30 

12 4 0  

. 11 -30 

. 
L 

13 030 
14 e3 0 
15.30 

17 -30 8 
16.30 

: après 18.00 
o - - - - - - ~ --=i= -=i-- ;=.=s---=----,--- 

Dès l e  coucher du s o l e i l  (18 heures), l e s  S h d i e s  
s f a r r e t en t  brusquement de piquer, l eu r  agress iv i té  .ne reprenant 

qu'après l e  lever  du jour  (cinq heûres) . Leur nombre augmente 
rapidement jusqufà 6 heures 30, s'abaisse jusqufà un minimum 2 

9 heures 30, remonte plus progressivement jusqurà un second p ic  B 
15 heures 30, puis décroît 3, nouveau. 

I1 es t  assez fr6quent de voi r  des Simulies piquer 
à 1' in té r ieur  des habitations.  

b/- Dispersion 

Là encore, une étude dé ta i l lée ,  n'a pu €%re effectuée 
en raison de not re  bref séjour. Au niveau du v i l lage  de Taipivai, 
nous avons entrepris  une s é r i e  de d ix  captures de d ix  minutes, l e s  

lieux de captures é tan t  régulièrement disposés Q 50 mètres sur 

une ligne perpendiculaire à la,  d i rec t ion  de l a  r iv i è re  ( f ig .  5). 

i 
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A par t  pour l e  point de capture s i t u é  A 200 m%res de l a  r iv iè re ,  

oÙ l ' e f f e c t i f  obtenu é t a i t  significativement supérieur ( ce qui  

e s t  sans doute dû B un arret du vent au cours de c e t t e  capture), 

l e  nombre de Simulies piquant aux aut res  points é t a i t  sensiblement 

du m8m ordre, y compris B 500 mètres de la r iv iè re .  A plusieurs 

reprises,  il nous e s t  a r r i v é  d 'ê t re  f o r t e m n t  a t taqué B des dis- 

tances  supérieures & un kilomètre de t o u t  g î t e  la rva i re .  

La dis tance m a x i "  que nous ayons enregis t rée  

e s t  de l 'ordre  de t r o i s  kilomhtres, dans la baie de Tdohae. Notons 

que LE BERRE a enregis t ré  pour Simulium d a n o s 9  une distance 

absolue superieure B 40 kilomètres. 
, 

c/- Ennemis poten t ie l s  

Dans l e s  endro i t s  r é t r é c i s  e t  rapides des tomen t s ,  

au-dessus des g î t e s  potent ie ls ,  on pouvait trouver de nombreuses 

t o i l e s  d'araignées, appartenant apparemment B une seul  espèce. 
Sur certaines, nous avons trouvé un grand nombre de cadavres de 

Simulium buiss oni. 

Nous avons rencontré également une fo i s  un p e t i t  
KQtéroptère tenant  en t re  s e s  pa t tes  une Simulie récement gorgée. 

En raison de l e u r  non-anthropophilie, les obser- 

vations concernant l e s  adul tes  de c e t t e  va r i é t é  sont beaucoup plus 
fragment a i r e s  . 

Bien qurADAMSON ( 1939) signale que l a  va r i é t é  
pallinum n'a jamais é t é  observée en grand nombre, nous en avons 

capturé des  quant i tés  importantes au f i l e t  dans l a  végétation 
basse. En outre, il ne noas a pas semblé qu3 l e s  giltes l a rva i r e s  

é ta ien t  plus r iches  B Nuku Hiva que dans l e s  au t res  îles. Dans 
la va l lée  d'0moa B Fatu Hiva, l e s  femelles des S h l i e s  é t a i e n t  

nombreuses et certaines pénétraient dans l e s  maisons . 
Des adul tes  ont é t é  observés s e  gorgeant s u r  des 

v o l a i l l s s  . 
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S. buissoni va r i é t é  gallinum ne pique jamais 

l 'home, bien q u t i l  a r r ive ,  l o r squ ' i l  e s t  B proximité des cours 

kiteau qu ' i l  s e  pose sur  sa peau. Très rarement, il ar r ive  qu'une 

femelle essaie de sonder l a  peau, mais e l l a  s'envole rapidement 
sans ávoir pu se gorger. 

3 - REPARTITION DES DEUX FORMES*- CAS DE UA POU 

La forme anthrophile, Simulium buissoni, occupe seule l e s  

deux î l e s  l e s  plus septentrionales, Nuku Hiva e t  Eiao, t andis  que la 

va r i é t é  gallinum 
Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata e t  Fatu Hiva. 

occupe seule  l e s  cinq au t res  ?les habitées, Ua Pou, 

Le cas de l ' î l e  de Ua Pou e s t  digne d'intBr&t. 

EDWARDS (1932) c i t e  ADAIBON : '?on d i t  que ( l e s  nono) é ta ien t  

présents & Ua Pou également, il y a environ quarante ans. Leur "dispa- 

r i t ion"  - ou du moins l e  fa i t  qu ' i ls  a ien t  cessé dtat taquer  l'hamne 

aurait é t é  assez soudainetv. En 1939, A D A B O N  c i t e  & son t o u r  J. ALEXAN- 
DER (1895) q u i  écr iva i t  qu' un missionnaire e t  ses compagnons T1arrivè.rent 

2 Ua Pou, e t  résidèrent d'abord & Hakahetau, mis l e s  Simulies é t a i e n t  
s i  noubreuses e t  intolérables  qugi l s  dwmb se déplacer jusqu'à l a  

va l lée  vois ine d'Aneau". 

Nous avons eu la chance de t r o w e r ,  dans les archives de l a  

mission de Taiohae, un document q u i  corrobore formelleIIlent ce  fa%.  Il 
s ' ag i t  d'un ouvrage mnuscrit  de 602 pages datant de 1873, dont la 

première p a r t i e  concerne l y h i s t o i r e  na ture l le  des Marquks : "Des mom- 

t iques  e t  des petits moucherons norranks nono fourmillent & Nuku Hiva e t  

U a  Pou. Ce sont là des sangsues f o r t  désagréables e t  dont il n'est  pas 

f a c i l e  de se préserver, m i s  & l a  longue on f i n i t  par y f a i r e  un peuL 

moins dtat tent  ionrr. 

La présence au t r e fo i s  de Simulium buissoni B Ua Pou est donc 

incontestable e Leur " d i s p r i t  ion*! dateraif, pour ADAMSON de 189.0 environ. 

Cependant, il exis te  2 la mission de Taiohae une chronique t r è s  dé ta i l l ée  

des 'Marquises, qu i  Tra de 1780 B 1798, inclusivement. Il n'y e s t  pas 

question de d ispar i t ion  des nono de Ua Pou, alms qu'un t e l  phénomène 

y au ra i t  prohablment été déc r i t .  Nous avons effectué une enqu8te orale 
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sur ce su je t  auprès des personnes &ées de Hakahau (Ua Pou), dont l e  
doyen a 77 ans. Celui-ci s e  souvient parfaitement que les  nono ffTaipivai'l 

ex i s t a i en t  i Ua Pou. I ls  auraient disparu assez brutalement, en moins 

d'un an, lo rsqu ' i l  é ta i t  encore enfant,  Trois au t res  personnes in te r -  

rogées, ggées 

pono à Ua Pau 
anthropophile 

de 60 à 63 ans, ne s e  souviennent pas d'avoir vu des 

mais en ont entendu par le r .  La d i spa r i t i on  de l a  forme 
au ra i t  donc probablement eu l i e u  en t re  1900 e t  1905. 

4 - INTERPRETATION DE CE PHENOMEXE ET DISCUSSION 

La r épa r t i t i on  ac tue l l z  des deux formes dans l e s  d i f f é ren te s  

?les e t  Xe~phénomène qu i  s ' es t  produit B U a  Pou au début de ce s i èc l e  
sont en faveur de l'hypothèse suivante. 

I1 e s t  f o r t  improbable qu'une même forme s o i t  apparue ind6- 

pendamment dans d i f fé ren t  e s  fles. A l 'or igine,  Shul ium buissoni  forme 

'typique e x i s t a i t  seule  dans t o u t a l e s  U e s  des 'Marquises. Parmi l a  

population d'une des Qes, une mutation pal l inmi est apparue, s ' expri- 

mant par l a  réduction de l 'organe r e sp i r a to i r e  nymphal, de l a  t a i l l e  @o-. 

bale  e t  de la longueur des pièces buccales des adultes. Cet te  mutation 

gallinum a envahi rapidement tou te  l a  population (qui de ce fait  est 

devenue strictement ornithophile) de l P f l e  oÙ e l l e  a p r i s  naissance. Le 

passage d'une î l e  & l ' au t r e  s ' b s t  produit  accidentellement, probablement 

5 l 'occasion de f o r t e s  tempêtes q u i  e n t r a b a i e n t  des femelles gravides. 

Lfimplanta$ion successive dans l e s  d i f fé ren tes  f l e s  a de demander des 

dizaines d'années, sinon des s iècles ,  au cours de l 'ère, préeuropéenne. 

El le  n'a eu l i e u  à U a  Pou que vers  1900. 

L'hypothèse ci-dessus coïncide de manière t roublante  avec 

une légende marquisienne (HANDY, 1930), dont nous donnons l a  t raduct ion 

en annexe : un home nommé Hatuanono ( l e  ma?tre des nono) aurait capturé 
tous les nono de Hiva Oa e t  l e s  au ra i t  emportés à Ndcu Hiva. D'après 

H, IAVONDES, s p é c i a l i s t e  de mythologie marquisienne, t'une t e l l e  légende 

poyrrai t  &re  l 'éch0 de l'étonnement des anciens Narquisiens, grands 

connaisseurs de l e u r  biotope comme tous l e s  peuples vivant près du 

milieu naiurel ,  devant un changement b r u t a l  dans la r é p a r t i t i o n  des 

Simuliesff (com. pers  o ) . 
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Le f a i t  qu'EDWARDS a i t  considéré l a  forme pallinum come 

une var ié té  de Simulium buissoni e s t  j u s t i f i é  par  des ressemblances 

morphologiques incont estables.  L Pallopat r ie  absolue de ces deux formes 

ne permet pas de déceler  s ' i l  s ' ag i t  de sous-espèces ou d'espèces vraies .  

De mgme, l e u r s  re la t ions phyllogéniques mutuelles - qui  sont cer ta ines  - 
visant  à déterminer quel le  forme dérive 'de l ' au t re ,  sont d i f f i c i l e s  

é t a b l i r  su r  de sjmples données morphologiques. On peut no ter  cependant 

que gallinum s e  rapproche davantage des  espèces typiques du sous-genre 

Eusimulium, t e l l e s  S. aureum Fr ies  e t  S. l a t i p e s  Neigen, dont l ' appare i l  

resp i ra to i re  nymphal comporte typiquement quatre branches . S . buissoni 
semblerait donc plus  archaxque. Ltétude des chromosomes de ces deux 

+ -  

formes, t e l l e s  qure l le  a é t é  pratiquée pour S. damnosum par DUNBAR, 
pourrait  peut-atre confirmer ce point de vue. 

Les mutants pallinum seraient  donc probablement apparus 
dans l e  groupe Sud, y auraient remplacé totalement l a  fome préexistante,  

e t  seraient  parvenus tout récemment à U a  Pou. 

La substi tukion absolue de S. buissoni pa r  l a  var ié té  

gallkum peut s ' in te rpré te r  p a r  deux théories  . 
a/- Thémie faisant appel aux conditions extérieures 

Pour que l a  forme pallinum puisse envahir t o u t  l e  
biotope au détriment de S. buissoni, il faut que des circonstances e d 6 -  

r ieures  eurviennent, qui soient  favorables à l a  première, e t  d8favorables 

& la seconde. Il pourrai t  par exemple s r a g i t  d'une épidémie microbienne, 
2 laquel le  l e s  individus de la  var ié té  pa l lhum seraient  seuls  rés i s tan ts .  

I1 faud-rait donc admettre que, dans cinq des î l e s  habitées, deux évè- 

nements soient survenus : l ' implantation de la  var ié té  pallinum e t  
1' apparit ion d'une épidémie ( ou d une phénomène analogue) gui  aurait 

éliminé S. buissoni ; alors qu'A Nuku Hiva, il nfen s e r a i t  survenu aucun, 
puisque l a  forme typique de S. buissoni e s t  taujours  presente e t  seule  

présente. Cette hypothèse nous para% peu sa t i s fa i san te .  

b/- Théorie génétique 

.. Les individus a f f ec t é s  de la,  mutation pd1in.m sont 

hautement compétitifs, et ont pu de ce fa i t  envahir t o u t  l e  biotope. 
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On pourra i t  expliquer cet te  haute compétitivité d'une manière simple 
ep imaginant que l a  mutation gallinum consiste en f a i t  en un raccour- 

cissement du cycle la rva i re ,  peut-&tre la suppression d'un stade, d'où 

l a  formation d'une nymphe et d'un adulte plus  p e t i t s  e t  morphologiquement 

%.implifiés11. Une période l a rva i r e  p lus  mur te  e s t  fortement avantageuse, 

car  : 

- un g f t e  hébergeant un nombre constant de larves  produira d'autant 
plus  d'adultes en un temps donné que l a  période l a rva i r e  se ra  p lus  

courte ; 

- la  la rve  é tan t  exposée 5. de nombreux dangers au  cours de son 

développement , l a  probabi l i té  qu'un oeuf parvienne au  s tade nymphal 

est plus grande s i  l a  p6riode l a rva i r e  e s t  abrégée. 

Les biotopes l a rva i r e s  é tant  identiques pour l e s  deux 
formes e t  leur nombre nvétant pas illimité, l a  forme pallinum l e s  

occuperait t ous  au détriment de l a  forme type. 

Cette hypothèse nous semble plus  sa t i s f a i san te  que l a  précé- 
dente, puisqu'elle ne fa i t  appel q'à un s e u l  évènement, 1'implanta;tion 

de l a  forme Fallinum. Sa vé r i f i ca t ion  préseilte un i n t é r e t  pratique 

évident ,' puisque d*apr&s e l le ;  ï L  Suff i r a i t  d'introduire des bdiv idus  
de l a  forme gallinum B Nuku Hiva pour éliminer la forme anthropophile 

nuis ible .  I 

5 - CONCLUSION - ESSAIS DE LUTTE CONTRE SINLJLIUM WISSONI 

En résumé, Shul ium buissoni e t  l a  var ié té  gallinum sont 

etroitement, apparentés, t a n t  pa r  l e u r  morphologie que p a r  l e  mode de v ie  
préadulte. Un cer ta in  nombre de f a i t s  font penser que l a  va r i é t é  p a l l h u m  
est apparue relativement récemment dans l e  groupe Sud, e t  qu*el le  a 
supplanté totalement lPespèce qui l u i  a donné naissance, Sirrulium buis- 

- soni, dans tou te s  l e s  $les oÙ e l l e  e s t  accidentellement parvenue. La 

confirmation de cet'ce hypothèse revêt  un grand intBr& pratique.  Il est 

en e f f e t  raisonnable de penser que lu in t roduct ion  a r l ; i f i c i e l l e  & NJuku 

Hiva d'individus de l a  var ié té  gallinm peut entraîner ,  B assez brève 

échéance, l a  d ispar i t ion  des nono de ce t t e  f le .  
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En e f f e t ,  l e  procédé classique de l u t t e  contre l e s  Simulies, 

largement employé en Afrique contre Simulium damnosum, présente de 
nombreux inconvénients..II consiste B é p a d r e  en amont des g î t e s  lar- 
vaires  une quant i té  précise  d ' insecticides (généralement du DDT) & 
i n t e rva l l e s  de temps régul iers .  Cette méthocie a un cÔut élevé, e t  

nécessi te  un inventaire complet des g î t e s  larvaires, dont l e  nombre e t  

l a  r épa r t i t i on  var ient  au cours de l'année en fonction du niveau du 
cours d'eau. En outre, l e  DM' n 'est  pas inoffensif  pour la  faune des 

r iv iè res ,  en p a r t i c u l i e r  pour l e s  Itchevrettesft q u i  consti tuent ,une pa r t i e  
non négligeable de 1 'dimen t a t  ion des Marquisiens . 

Nous envisageons d'appliquer un compromis en t r e  l a  l u t t e  
chimique e t  l a  l u t t e  biologique ' (voir annexe 1) . 

L'inter& de la méthode proposée e s t  Qvident : 

- du point de vue purement scient i f ique,  e l l e  permettra de 

mieux comprendre l e s  & canismes de l a  spBciation (créat ion des nouvelles 

espèces) e t  de l a  sélect ion na ture l le  ; 

- el le  ne présente aucun danger, puisque la f o m e  que nous 

voulons t ransplanter  est strictement ornithophile . De toute  manière, 

il ne s 'agi t  en f a i t  que d facc61érer un processus d'évolu-tion qui  s 'est  

déclenché spontanément : l e .  remplacement d'une esphce par  une fome  & 

q u i  e l l e  a, donné naissance ; 

- l e  Co& de ce t te  opération es t  négligeable par  rapport 

& l 'incidence médicale e t  économique de ce fléau, qu i  a f f e c t e  l a  santé  

e t  l e  bien-être des habi tants  de Nuku H i v a ,  peut entraver un avenir tou- 
r i s t i que  t r è s  prometteur e t  q u i  corapromet tou t  projet  d'élevage intensif .  

I1 e s t  dfautant  plus  urgent dpintervenir dans ce sens que l e s  

futures  l i a i sons  aériennes avec Nuku Hiva risquent d ' e n t r a h e r  la dissé- 

mination de Simulium buisson& dans d'autres t e r r i t o i r e s  du Pacifique. 
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ANNME I - REA;LISATION PRATIQUE DE L'ESSAI 

Pour des ra isons de commodité, il e s t  préférable de 

prélever B Ua Pou, î l e  l a  plus proche de Nuku Hiva, les  individus 5, trans- 

planter.  Les adultes,  réco l tés  au f i l e t ,  seront t ransportés  dans des cages 

garnies de g r i l l a g e  moustiquaire, e t  l e s  l a rves  dans des sacs  en plast ique 

contenant wi peu d'eau e t  gonflés d'oxygène. La sone cltintroduction l a  
plus  propice semble &re l a  Baie Marquisienne, s i t u é e  au sud-ouest de Nuku 

Hiva : e l l e  e s t  proche de U a  Pou, inhabitée, d'accès assez; f a c i l e  e t  sa 

r iv i è re  e s t  permanente. Pour favor i ser  au maximum l? implantat ion de la 
nouvelle forme, on peut Qpandre au préalable  du DDT B une ou deux r ep r i se s  

en amont des g î t e s  a f i n  de réduire l a  concurrence avec l 'espèce endémique 

préexistante,  e t  de compenser un peu a i n s i  l a  per te  de vi ta l i té  q u i  
résu l te ra  des conditions de t ransport  pour l a  forme introduite.  Les l a rves  

de l a  var ié té  p a l l i n t h  seront relâchées dans la portion de cours d'eau 
t r a i t é e ,  e t  l e s  adul tes  seront l i bé ré s  dans l a  nature ?i proximité. 

* ' La réa l i sa t ion  de cet e s sa i  demandera l a  collaboration 
de 1'adminktraLion locale  pour l a  fourni ture  du moyen d e  t ransport  

in te r - î les ,  e t  drune main-dtoeuvre de t r o i s  personnes. 
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ANNEXE 2 LEGENDE DE HATUANONO 

1ERE VERSION ( recue i l l i e  en 1921 e t  t r a d u i t e  en anglais  pa r  HAITDY, 
1930, & Atuona, Hiva Oa). 

Le père d'un chef é t a i t  mort B Nuku Hiva. Le chef vint & 

Atuona avec cent quarante hommes chercher des p ie r res  isour construire 
une plateforme. Le chef d'Atuona l u i  d i t  d ' a l l e r  prendre l e s  p ie r res  

chez Vehine-Atua, une prf%tresse. Quand il arr iva,  e l l e  l e  salua : 

"Coment ça va B Nuku Hiva ? I t .  

I1 répondit : "Je viens chercher des p ie r res  pour l a  
plateforme de mon père!?. E l le  l u i  d i t  qu ' i l  au ra i t  des p ie r res  s f i l  

acceptai t  de l a  ramener avec l u i  & Nulru Hiva. I1 hésita,  l u i  disant 
q u ' i l  était tabou pour une femme de monter: en pirogue. ELle insista, 
e t  l a  troupe du chef, pour c lore  l a  discussion, accepta. de l a  prendre. 

Le mari de Vehine-Atua, un cer ta in  Fatu-a-nono ( f a tu  : 

ma2tre) p r i t  t ou te s  l e s  Simulies (nona) de l 'endroi t  e t  l e s  m i t  dans 

une calebasse, I1 accompagna sa femme jusqu'au bord de l a  mer, e t  dit 

au chef de Nuku Hiva, q u i  a t t enda i t  avec ses  pirogues : Vous ne devez 

pas prendre c e t t e  femme dans vos pirogues. C'est tabou". Vehine-Atua 
f i t  rouler  tou tes  l e s  p i e r r e s  l e  long du lit de l a  rivière jusqu'à 

l a  mer e t  l es  m i t  B l ' i n t é r i e u r  des pirogues. 

Tout l e  monde p a r t i t .  Lorsqu'ils furent  au large du cap 

ouest de Taipivai, appelé Kikapo, l e  chef d i t  B s e s  homes : YA présent, 
j e t e z  Vehine-Atua e t  son bâton de prê t resse  a i n s i  que Fatu-a-nono 2 l a  

mer. Ces p i e r r e s  pow: l a  plateforme de mon père sont tabou e t  ne doivent 

pas a r r i v e r  dans une pirogue qui  t ransporte  une feme". I l s  1s j e t è ren t  

2 l a  mer. C'était Q mi-chemin en t re  Ua Pou e t  Nuku Hiva. 

Une f o i s  tombés & l 'eau, Vehine-Atua dkb 2 son mari : 

"Casse l a  calebasse!'. Toutes l e s  Simulies purent so r t i r ,  e t  l a  moctié 

p a s t i t  & Nuku Hiva e t  l ' au t r e  moitié B Ua @uo 

Vehine-Atua e t  Fatu-a-nono monthent SUT l e  bât on de 

prê t resse  q u i  l e  porta  jusqu'au rivage, à Taipivai, car il avai t  un grand 

pouvoir ("a). 



Une tempgte t e r r i f i a n t e ,  avec tonnerre, é c l a i r s  e t  grand 

vent Qclata ,  e t  l e s  pirogues, avec tous  les homes e t  t o d i e s  les  

p ie r res ,  furent  englouties, 

2EME VERSION (racontée en 1970 par  S tan is las  TAUPOTINI, 76 ans, 

chef de Taiohae, Nuku Hiva). 

HflTUANONO 

I1 y ava i t  a u t r e f o i s  beaucoup de nono 

homme de c e t t e  î le,  l e  p lus  malin de tous, voulut s e  rendre & 

Nuku Hiva. Il s 'appelait  Hatuahono. Il p r i t  tous l e s  nono de Hiva O a  

e t  l e s  enferma dans une calebasse. Celle-ci put alors s'envoler 

llcome un avion'?, e t  Hatuanono s'y agrippa f o r t e m n t .  Il vola grâce 

à, la calebasse jusqu'à Nuku Hiva. Une f o i s  a r r ivé ,  il relâcha l e s  

nono peut-e^tre pour l e s  remercier. 

Hiva Oa. Un 



- 32 - 
4 

i 

% 

I AN" 3 - ROLE DES AVIONS DANS LA DISSEMINATION DES INSECTES DTINTERET 

L, N3DICAL EN POLYNESIE FRANÇAISE. 

.. 
I - CAS DES CULICOHDES 

E.J. REYE, spéc ia l i s t e  aus t rd l ien  des Ceratopogonidae, 
a effectué Q l a  demande de 1'" deux missions en Polynésie française,  pour 

é tud ie r  l a  biologie e t  les mesures de l u t t e  B prendre contre l e s  CulicoTdes. 

Dans un rappork préliminaire (l968), il re t race  l 'h is tor ique de l e u r  dissé- 
mination . 

Culicoïde-s be lk in i  Wir t11  a é t é  in t rodui t  accidentellement 

enmars  1959 à Bora Bora (aéroport de Motu Mete) par  un avion en provenance 

des F id j i ,  o Ù  c e t t e  espèce semble ê t r e  endémique. 11 y a eu ensutLe in fe s t a t ion  
des S e s  voisines  (Tahaa, 1960 ; Raiatea, f é v r i e r  1960 ; Maiao, octobre 1960 ; 
Moorea, octobre 1960) sans .que l t o n  puisse connaître & coup sÛr la par t  jouée 
par  l e s  vents e t  l e s  avions. L*extension de l tespece  s*arr&a apparemment r* 

. 
CL. 

P 

5. 

avec son ar r ivée  B T a h i t i  en f é v r i e r  1.961. 

Cependant, cinq ais plus t a rd ,  on nota i t  l a  présence de 

Culicoïdes be lk in i  dans l tArchipel  des Tuamotu en deux points, Rangiroa e t  

Hao, q ü i  se trouvent B une considérable dihtance l 'un de l ' au t r e  e t  de Tahi t i ,  

e t  q u i  sont tous dew; pourvus de p i s t e s  d'avions. 

D'après GENTELEX', Médecin I t i n é r a n t  des Tuamotu-Gambier, 

ce t t e  s i t ua t ion  n'a pas évolué pendant près  de deux ans, Rangiroa e t  Hao 
demeurant en f é v r i e r  1968 l e s  seu ls  a t o l l s  touchés. 

Suivant l e s  conseils de REYE, 1fDDILM recommande B plusieurs  
repr ises  que l e s  nesures suivant es  so ien t  p r i se s  d'urgence : 

- éradication des Culicoïdes de Rangiroa e t  r ao, pour é v i t e r  l a  

dissémination aux au t res  a t o l l s ,  

- désinsect isat ion soigneuse des avions, pour év i t  e r  t o u t e  nouvelle 

c ont aminat ion . 
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Les avertissements de REYE é ta ien t  fondés, puisque GEUTELET 

observait en 1969 l a  présence de nono dans les a t o l l s  proches de Rangiroa. 

Actuellement, t ou te  l a  moitié ouest des Tuamotu est jafesté .  Nous avons pu 

personnellement constater 1' implantat ion des Culicoïdes dans l l a t o l l  de 
Taiaro, particulièrement i s o l é  e t  rarement v i s i t é  par  des bateaux. L'in- 

troduction dans cet  a t o l l  a sans doute eu l i e u  en t r e  f év r i e r  & mai 1970. 

Il. e s t  donc probable que t o u t  l*Archipel sera infesté d ' i c i  

quelques années , 

II - DANGERS INHERENTS A LA C R B T I O N  D'UNE NOUVELLE LIGNE AET1ImB 

Une l i a i son  aérienne v ien t  d 'ê t re  créée avec l'Archipel 
des Marquises (Ua Huka),, La construction d'une autre  p i s t e  es t  en cours 

(Hiva Oa), une au t re  en pro je t  (Nuku Hiva), 

S i  aucune mesure n 'es t  prise,  l 'avion consti tue un point 

de rupture dans la bar r iè re  faunistique na tu re l l e  q u i  sépara i t  les Mar- 
quises des au t r e s  archipels. Voici la  r é p a r t i t  ion actuelle des  principaux 

ins ectea nuis ibles  dr in t  éret médical. 
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Une désinsectisation rigoureuse des avions au cours de

chaque vols 9imposejl suivant la m3thode préconisée par REYEo On pourra

éviter ainsi 19introduction ~

= à Tahiti de ~yloconops albiventris et de Simulium. buissor.

= aux Tuamotu de Styloconops albiventriso

= aux Marquises d 9Aedes aegyoti et de Culicoides belkinio

Des problèmes du même ordre se poseront lors de la mise

en service de 19aéroport de Tubuaio




