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1.c rfgime alimentaire de 27 espèces Íicridiennes non-graminivorcs d'une savane prfforestierc 

ilc Cdtc-d'ivoire est dCcrit i partir  d e  la determination des épidermes vCg6tatix contenus dans les 
feces. La largeur de la niche t rophique est dc'finie par le nombre d'espèces v8g6talcs consonimfcs 
ct I'indicc prohahiliste de Simpson. Cinq acridiens sont reconnus coninie sténophages et  consom- 
ment plus de 80 cl'utic seule cspkcc vkgétale. Les stdnophages ne sont pas seulenient spCci:ilists 
sur tlcs pl;iiiteh toxiques o u  non consommees par les autrcs acridiens, mais aussi sur des plnntcs 
I:trgenient utilisCcs par les polyphages. L'observation quantitative d u  spectre tropliiquc incl en 
Cvidencc une catkgorie de a polyphages prc'fc'rentiels N. Ce sont des acridiens susceptibles d'ingérer 
u n  grand nombre d'cspkccs vCgktales, bien qu'une seule domine IC regime, atteignant jusqu'h 60 Y,;  
des observations. De niCmc que  les graminivores peuvent ingerer autre chose que  des graminées, 
rc'ciproqucment, on retrouve des graminées ingbrkes en Faible proportion par  les non-graminivores. 

Les relations entre largeur et  recouvrement d e  niches sont likes h l'existence d 'un petit groupe 
d'esp~ces sténophages vivant sur  des  vegétaux non  utilises par les polyphages. Ce Fdit va dans  IC 

sens de l'hypothèse accordant un rôle predominant h la competition interspCcifique entre acridiens 
pour  les ressources nutritives dans IC processus d e  spécialisation trophique. Toutefois. o n  ne retrouve 
piis che/. les polyphages la segrégation d e  niche qui devrait correspondre h cette hypothlse. 

MI i I S-(l ¡S : /lcridi('/i.V - Arric/o~iior/~/iii - Nid i (*  ( k ' i h , ~ i ( / i ~  - T~o/Jhii/li(*.S ( R C I I ~ I ~ ~ J I I S  I - 
Kc;giiiic,.s tilinicwriiire~ - Ciitc-rl'Ii~oirt*. - 

ABSTRACT 

Diets of 27 grassliopper species from Ivory Coast are described upon the determination 01' 
plilnt fragments in faeces. Trophic  niche breadth is defined as the  number of plants consumcil o r  
by Simpson's prohahilistic index. Five stcnophagous spccics eat  more than 80 of one piani. Stc- 
nophages are not only specialized on toxic o r  less consumed plant species but  also 011 largely used 
species. Among the polyphages. 2 species arc specialized on one plani species, consuming tnorc I l i o n  
30  Y , ,  01' this species. Ncvcrlhclcss. ilwy coiisunw diltbrcnt other species. They iirc not t r w  poly- 
ph:igc\ o r  htcnoph;rgcs. hut "prcfcrcnti;tl polypliilyes". I-orhivorous iicridids mny eilt gr;tycs :Incl 
pr;iininivoroclui¡ii¡wroiis ;icriiliilx ni:iy ciil fiirhs. I l iyh v~ilucs of  niche ovcrl:ips (PIANKA*S intlcx) and kick 01' 
corrchtii~ii I~cl\rccii niclic ovcrl;ip : incl  hrc:tdilt show tliilt conipetiliori ror food is not vcry i m ~ w r i ; ~ n t  
in wval1t1:i gra\shoppcrs. 
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INTHOl~UCTrON 
.. LCS Orthoptkrcs Acridoidca constituent un matériel favorable pour les études 

de rkgimes alimcntaires et de niches trophiques (GANGWEW:, 1961; OrIir & JOERN, 
1977: DEN ~ ~ f A L l h 1 A  PI NI.. 1984, etc.). Lc rfginie alimentairc de ccs insectes, démogra- 
phiqucmcnt importants dans les niilieux hcrbacés, est fxilement occessiblc par I'étude 

coi o/.. 19x4; I ~ o w i ~ i . ~ . ,  1985; CIIAHA ~t d., 19x6). 
L'iipport des connaissanccs acquiscs sur ce groupe se situe de façon tout i fait 

parliculière du fait que les Orthoptères ne sont pas des Holométaboles. En ellèt. 
IC (( comportement dcologiquc 1) dcs acridiens, possédant une mobilité potentielle 
élevée, pondant le plus souvent dans le sol, possédant des juvéniles et des adultes 
Ccologiqucment peu dili'ércnts dans In majorité des cas, fait que ce groupe rkagit très 
difléremmcnt tics autres groupes de phyllophages comme les Coli'optères ou les che- 
nilles tlc Lépitlopti.rcs. Les crittres de spfcialisation trophique ne découlent pas dc 
la reconnaissance scnsoricllc du vkgétnl nourricier de Ia dcsccndiincc par la Ièmcllc, 
conime chez dc nombreux phytophages Holométaboles. 

Ce groupe :I longtemps fté considéré conime constitué d'espèces très polyphages 
( ~ J V A H O V .  1977). Mais des travaux coninic ceux d'Orfi: & JOEKN (1977) illustrent 
1;i monophagie de certains criquets dcs déserts américains associés au cKhmiotc 
bush)) (/,urrei/ sp.). Per aillcurs, Rowr (197X) a attire l'attention sur la sténophagie 
dcs criqucts dcs forí% sud-américaines. Certains milieux, uniquenient sur le conti- 
nent américain, ont révélf d'ftroites associations acridiens-plantes. Sur IC continent 
africain, Ics ftudcs visant B rechercher les aspects de la spécilicité trophique dc ces 
inscctcs sont pratiqucnient inexistantes. Les principales données sur l'alimentation 
dcs criquets en hfriquc, ;LU sud d u  Snhara, sont celles de CIIAIWAN (1964) sur la faune 

entre les consoiiinintcurs dc Gratiiin6cs ct les autres typcs de consommateurs. Des 
étudcb détaillées ont été réalisées sur les itcridiens ravageurs conime Zotrocerirs 

En cc qui coiiccrnc IC peuplement acridicn de lu région de Lamto en Cötc- 
d'Ivoire, les travaux d'kiuhitmxim & G i i . 1 . 0 ~  (op. cit . )  décrivent le régime des prin- 
cipaux graminivorc:. de siiv;ine et ceux de MiisrKii (1984) détaillent IC régime alimen- 
taire de MochvYdiirr hilirrcwiu, cspkcc principale parmi les graniinivorcs de siivanc. 
Sur la haw d'observations visuciles, ktUMMELCN & GII.LON (1968) citent un cxcmple 
de s t éno phagc, Bocíigdkr ucutiperitiis vivant uniquement sur Vi~rriotii~i guirieeti.si.s 
(Composée), et suite li I'étutlc des contenus stomacaux, celui d'Atrcrh/c@c/ grírtidnirr 
qui ne consoninic quc des BrucliimYir (Graminées). 

On tlistinguc :iisémcnt deux grands ensembles de consommatcurs parmi les 
acridicns : Ics consomm;iteurs Jc Graminées et de CypiracCcs ( = Graminivores) et 
Ics consomni;itcurs des autres I'ainillcs vCgétales (= Non-gI.aminivorcs) ( UVAROV, 
1977). Nous prfl'Crcroiis IC tcrinc tlc iion-Br;iiiiinivore i celui clc l*orbivorc qui, Ctynio- 
lopiclticincnr. nc tl6.signc qtic les cotisoi1itii;itcurs d'hcrlxicfcs n'appnrtcn~int pas 
i l l l X  ci r;lmin6cs. 

dU cOlltlXlU du tUbe digeStif (lSILY, 1938; GANCWIJRIC, 1961; CIiAPMAN, 1964; k!UM- 
híJ ' l . lN 8 6 l I . l . O N .  196x: JOIIRN, 19x3) OU des fèCCS (LAIINOIS, 1976; ß I N  t lA l , lMA 

dtl Ghiii1:i C l  de klUMhfI:I.I~N & GI1 ¡.ON (1968). Cl lAPhfAN s'csl ;IrrEtk h li1 shparation 

I'tlr¡('gf/liLS (VUll.l.AUhlll, 1953; KAUIWANN, 1965; Oli GRliCiOlllO &! BRUNEI., 1977). 

Clas.siqucmcnt, o n  retient trois dcprCs de spCcialiwtion (CATFS, 1980) : 
I ) iiioiiophiipic : c~~ti.soii~iii;iii~n tlc tine ou plir.sicurs csliL"cs tl'uii nii.iiic pciirc: 

3 )  polyphapic : au nioins deux llimillcs végétiiles sont consomnii'cs. 
, 2 )  oligopli;tpic : coiisonimation de  deux ou plusieurs gcnrcs dc la mFme I;unillc: 

Acrcr U ~ c ~ ~ l i i ~ i r ~ i / í ~ c ~ i l ~ i ~ i f i  Geirtvdis 

Nous -utiliscrona frCqucmmcnt la tiotion de stCnophagc dans u n  sens restreint 
;tux insectes consoninixnt en niajoritk iinc sculc cspi.cc vtgctale mais capables d'ingérer 
en très faiblcs quantites d'autres espèces. 

Le concept de niche écologiquc a été l'objet de nombreuses définitions. Dans 
cet article, Ia niche écologiquc est définie par l'ensemble des interactions entrc la 
population et les composants biotiques et abiotiques. Dans la pratique, la définition 
cst réduite h I'étude dc ccrtaincs dcs coniposaiitcs, soit les plus fondamentales, soit 
les plus accessibles : espace, tcnips, ressources nutritives. Cet article s'nttachc uni- 
quement aux composmtcs trophiques dc Ia niche. 

Ce concept permet de dC.linir des dimensions, largcurs ou rccoiivrcmcnts des 
niches, qui sont pratiques pour la description et la comparaison de l'utilisation des 
ressources par les populations composant un peuplement. 

En ce qui concerne les acridiens, une telle approche a déjà kté utilisée, surtout 
dans I'étude des peuplements américains ( U i x w w  & HANSEN, 1971 ; JOERN, 1979, 
19x3, 19x5). 

Nous  avons choisi d'analyser IC régime des esphces non-graminivores des 
milicux couverts de Lomto en saison des pluies, B un moment o ù  la végétation est en 
plein développemont. Les préférences des acridiens peuvent donc s'exprimer avec 
IC minimum de contraintes. 

MATfiRrEI, ET MfiTHODES 

I ) 1.c rlriliLw 

Cette t tuile a etc! rtalisCc sur le territoire de Lanito. station d'teologie tropicale de I'Universitt 
d'Ahidj;in. Elle est situte Q li\ pointe du (( V )i Baoult dans une region de savanes pr6forestibres au 
contact entre les siiviineli guinCenncs et les forêts semi-dtciilucs. Une synthtse des travaux realises 
siir cc1 Ccusyslc'nic ii C l t  publitc par LAM~JI-II. (1979). Le cIini:il, de type tropicnl Irtimide, est dCcrit 
par  I .WORI>II.K ( I  975). 

I s s  pnysagcs de Lanito sont variCs ct coniposr's autant de Savanes que de formations foreslibres. 
C-cs ilcrniL'res sont favorisdes pur les conditions climatiques ct Ics suvuncs nc sc maintiennent que 
p:ir IC passagc des feux de hruussc (VUATTOUX, 1970; M I : N A U ~ ,  1971). 

L'httCrogtnCitt des formations vtgttales est plus grandc que celle dCjiI confCr6e par cettc imbri- 
cu~ iun  k)rtt-saviinc. En ellict. si  toutes les siivitncs sont niarqutcs par la prdscnce du palmier-rcinicr. 
lltmr\.~ri.\ m~rlriopicrir~i. cllcs ilill'c'rcnl csscnticllcmcnt per leur couvert arbustil- et arbor6 c l  leur com- 
position en graminr'es. On distinguc.ainsi deux grands typcs, les saviines iI Lorrdtvirc siutples et les 
sivaties 1 AndropogonCes. 

I)c niCnie les formations forcstibres sont repr6scntCes par dilftrcnts hciEs.  On y trouve en plus 
des iiiuliiplcs galeries forestieres, dtpendanles des deux fleuves, le N'zi et le Bandama, la forêl- 
g;ilcric (fu fhndama. une foret dense seclie dite (t foret de pliltenu )) et des formations forestilres 
sccondairc.; issues dc I'uction Iiuniaine siir les reliques foreslibres. 

/.CS.\ .\llrlllll'.Y 

i 
I 
I 

I,:r VL'gCtiitioii tlcs siiviincs est tloniintc pur la prc'scncc des griiniinCcs. 22 espEccs de ceitc lliinillc 
r c j i I C ~ c i i t c i i ~  environ '10 I':, de l i i  lhniiissc vdgCtiilc de hi striiic IicrIi:icc'c (C' i~SAll ,  1971 ). 

:I 1 /.c/ .slrtlll' h l ~ r l l o ~ ' ~ l ~  

("cal 1;i stritte q i i i  rcprCwilc lii Ijioni:issc d'orgiinch viv;ints clilorophyllicns lii plus iniportiintc 
(lig. 1 ). Si les griiniinCcs liirnicnt diins c c t ~ c  sll'titc I n  l'iiinillc Iii plus uhonduntc ci1 c(u i in t i tC  (lig. 3, 
il ckistc tle nombrcuscs cspc'ces il'iiiitrcs fiimillcs peu importiintcs sur IC pliin bioinasse mais non 
iitglige;ihlcs sur le plan de la divcrsitC du milieu. On y trouve des LCgumineuses, des Composdes 
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b .  organes vivants 
chlorophyll lens 
lolal:16 -18 lonnee.'hectaie 

m h e r b e s  @@arbustes m a r b r e s  (röniers) 

FIG. I .  - Biomasses v6gCtales (en poids frais) dans la savane de Lamto vers la fin de la periode 
de croissance : importance relative des strates herbacke, arbustive et arbor& (d'aprbs ROLAND. 
1067). 

A I 

C 

(comme Veriiotiiu giiiiie,.riuis et Y. nigritiu/iu), des Rubiacees (Eureriu), des Cochlospermacees 
(Cucliluspw~iiiim pluiicliuiiii,J, des Verbenacees (Lippiri i i i i i l f ~ l u r u ) ~  des Zingibtrsc6es (Afrumiiiiiiiii I 
et des Orchiducdes. 

b) La .sfrule ligneuse urhristiue et tirborde. 

L a  densite des arbustes est trbs variable dans les savanes de Lamto. Leur rCpurtition est irre- 
gulibre même sur un substrat homogbne. Le recouvrement varie de 10 à 20 %, mais permet toulef&s. 
la dislinclion entre savanes Iicrhcusc, arliuslive ou nrhorbc ( C ~ W  & MI:NAUT. 1974). 

1% ce qui concerne lii composition spbciliquc, quclqucs cspbccs dominent en nomhrc : ßrirli4liíc 
Jcrrii~iirmr. C'ros.sopfcvi\- fihri/iigti. Ciissoiiiu h u r t d  et Piliosrigiiici lliuiiiiiiigii reprbscntcnt 90 y!, des 
ligneux p a h i  une flore trbs riche. 

L'tlemenl qui se distingue au premier abord par son port et son comportement ecologique est 
IC palmier-ranier. C'est le premier Clement visible, il est present dans toutes les formations. Sa den- 
sild est trbs variable : s'il est present en peu de pieds dans Ics savanes herbeuses de versant, on en 
rencontre jusqu'i une vingtaine de pieds B I'hcctnrc dans les savanes à Andropogonees. Sa densitf 
est niaximale en bas de pente au contact de la iisibre. 

LU SIII'llIll' /llJ;,Sli<,. 

1.u siivane boisde se cureetbrise par un  ddvcloppcmcnt important de le strate arbustive et III 
prdscnce d'arhrcs nombrcux et parl'ois de grnnilc taillc. BONVAI.I.OV CI u/. (1970) ddcrivcnl un transect 
correspondant à la zone de notre Ctudc. Le couvert arbuslil'et arhord depasse 20 ;L. La strate hcr- 
bacCe est trbs dilErente de celle observde par ailleurs avec une ahondance d'Iiiiperufu ryIBtdrictr 
e t  de Srliizurliyriiii~i plufypliylliiiii. Les PapilionacCes dont Ccissici iiririru.suic/c.v sont nombreuses. 
Lippiu iiiiilfgura est ici tres abondant alors qu'il est rare ou absent ailleurs. II  y forme des sortes 
de buissons de I .50 m B 2 m de haut rCgulibrcnient repartis entre les arbustes. Afrutiiiiifiiim lutifu/iitni 
est une autre espbce repandue dans ce milieu. Ce biotope est trbs diversifie de par la prksence d'un 
grand nombre d'espèces vbgetalcs s'y instn1l;int en fonction de leur preference vis-à-vis du couvert 
arbore. 

Les I i ~ i h * . s  

Ce milieu a et6 eludi6 plus particulièrenient par DEVINEAU (1975 et  1976). Les lisibres savane- 
forêt forment un des milieux les plus complexes de Lamto. Non seulement on y trouve un gradient 
dans IC sens savane-forêt mais i l  s'y ajoute une etonnante imbrication de petits habitiats alternant le 
long de cette frontière. O n  passe de la coupure franche forêt-savane i la degradation progressive de 
la strate arborde en un couvert arbustif. L a  zone de contact peut être on non fermte par un fourrt 
constitue d'arbustes, de lianes ou des basses branches des arbres forestiers. Le remplacement des 
espèces sciaphiles de forêt par les espbces heliophiles de savane donne une repartition des vfgetaux en 
groupes imbriques en Ccailles. La llore, niClange d'espèces savanicoles, forestibres et  d'Clfments 
typiques de cet interface, y est tres riche. 

Li's ~irmciribiis furi~srii.rc.s' 

IXversifiCcs et  morcelbcs elles sont composdes d'¡lots forestiers sur sols fcrralitiqucs, de lunibeaux 
forestiers, de forets-galeries e t  de la foret riveraine du Bandama (DEVINEAU, 1976). Les lambeaux 
forcstiers gCndralement disperses sur les pourtours de la reserve sont souvent degradCs par I'activitd 
humaine : plantations ou exploitation foresti8rc mdcanisdc. 

Les galeries forcstibrcs soulignent IC reseau hydrogrephiquc et morcellent les savanes. Elles 
ilonnent au paysiiyc son aspect de mosaïquc. Les prospcctions que nous y avons elL!cluCes ne nous 
ont pas permis d'y trouver des bltnicnts typiquement forestiers. 

Les acridiens sont tres ;ibondants au niveau des, pistes forestibres e l  des troukcs correspondant 
aux plantations. 

La physionomie de ce milieu est très proche de celle des lisibres. Certains CICments de la flore 
sont communs aux deux biotopes : 

Ilypoi,.slIii% ~ w r f  ifi1lwi.s. 0pilwiiiii.v sp., AJhiioiiiiiiii src~plritiii, Mollulits oppfisili./ii/iiis. U~~r.wrii?I 
d ~ y s . s ~ i i i ~ u ,  I'cirilli~ricr piirintrri, Sct[iriii sp. 

' 
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L'tclaircic crCCc par  l'homme favorise le dCveloppement de certaines esp~ccs  acridiennes prC- 
: sentes dans les sous-bois clairs. 

2 )  1.r ptvipltwirirt ~rrr12i~~ii 
Sur les 25 OOl) lia de la ststion. 119 espbces tl'acritlicns ont  Cl6 ciiptur6es. Ils appartiennent aux 

Iiuni~istiicoidc;~ (Iluschinidti¡dae et I'hericlcidac) et aux Acridoidca (I'yrgomorphidac et Acrididae) 
et presenteni des affinites variees (africaines, inter-tropicales africaines, savanicoles ou forestikres). 
Le peuplement qu'ils constituent est prdsentt en detail par ailleurs (GII.I ON, 1974; LE GALL & MES- 

La liste des especes BtudiCes ici e t  lcur appartenance taxonomique sont dftaill&s en annexe. 
Notre trovail considère 27 des 49 non-griiminivores de la region. Les 22 cspkces restantes sont des 
blfnicnts de la filune forestibre que nous n'avons pos Ctudite OLI encore des espèces migratrices pr8- 
sentes essentiellement en saison sèche (divers Cyrtaconthacridinae). 

3)  I.c*.r i i r ~ ~ / h o r k v  

I.cs pliintes consomniCes sont iletcrniintcs. en microscopic photonique, tl'iiprbs les restes d'bpi- 
dermes vCg6t:Cleux contenus tlons les Tr\ccs. C'es fr\ccs sont conservees L sec nprbs un sCch~~gc à 1'8tuvc 
B (IO" C.  Au 1ahor:itoirc. apres rd1iydr;it;ttion en presence d'un agent mouillant, suivie de la diluet- 
rolion des feces B la pince. puis passage B I'cau'dejavel B 15 et.dCshydratution B I'alcool,les frag- 
mcnts vfgttaux sont montes entre lame et lamelle dans de I'Euparal. 

-- Une collection dc reference des dehris veg6taux a et6 constituee à partir de fèces obtenues par 
:rlh"tation exclusive en &levage d'unc espèce trbs polyphage, Oxyn/orr~r~p.s .spi.s.rii.s, sur  les diverses 
plantes qui ont  C t t  recensees dans les parcelles d'ftutle. Cette collection naus a permis de dtterminer 
81 cspbccs de non-gramintes de savane et de lisitre h partir des seules curaclCristiques des fragments 
const¡tutifs des fbces. 

1.0 frequcncc de I'cspkcc vfgttale i dans les Rccs de I'espkce j est cnlcultc selon la forniulc sui- 

oi 

TRE, 1986). 

vilnlc : 

pii 

où O j  est I C  nonihrc tlc b i s  o Ù  des fragments du v t g ~ t a l  i sont observes d:ins les feces de l'espece j 
et 0 1  est la sonimc des Oi. 

Les acridiens sont c;ipturks au filet, en Cvitant au maxinium d'clfectuer un choix, dans des par- 
ccllcs choisies en I'onction de leur reprCscntativitC ties differenis facibs. Lo structure des peuplements 
ii CtC an;ilysCe par ;iillcurs (LE GALL. 19x6). 

Les acridiens L'tant cnpturfs le matin i1pri.s 8 heures. les I'bccs ohservCcs sont g6ntralemcnt 
constituCcs ilu r6sult:rt d'une prise de nourriture unique. resultat auquel s'ajoutent quelques fragments 
il'iiiitrcs v6gCt:iux. On observe donc. pour ch;iquc individu, un ou. au  niaximuni. tlciix repas. 

Adultes et jov~nilcs. niBlcs c l  fcmcllcs ont 6tC groupfs aprks qu'une Ctudc prdlimineirc en ait  
inontrc' I'itIcntitC des rdgiincs. Dons un certain nomhrc de cils (signtilfs t lms le texte). un seul Ctclt 
(IL. dfvcloppcnicnl ii pii *tre Ctutlit.  

I'our trois cxcniplcn (Ptrrtrpropncris iro/ti/irs. Bicopr~rcrtr nirgrrli/ltrr~cr et O s j w ~ c r r t ~ ~ i p s  spissrts) , 
nnus iivons analysf IC nonihrc d'cspbccs vCgCtalcs dCtcrminCes en fonction du nombre d'individus 
pris en compte. Lorsque cela a (516 possihle. nous avons dkterniinC les courhes de regression expo- 
nentielle suiv:int les lois (le Mitscherlich (SNEIJICOH & COCWHAN. 1957). courhes clont In formule 
gL(iii'rii1c est du type : 

.I' 7 A - R(rrx) 

oÙ A est l'asymptote de la courbe. 

mhtrcs q i i i  w n t  : 

. 

Nous tlfcrivons itusti¡ le rfyitne iilimcnlnirc cn tcrmc dc niche trophiqw il l'aide de trois para. 

IV : Ic iionihrc tl'cspL'ccs consomnic'cs. 
I I , ,  : 1;irgciir LIU niche c:~Ici~Idc A purtir clc l*l~t i l i~:~t ion tlc h cilitgories vdgetitles retenues trposi~,- 

riciri iI':iprCs Icur l'rCtiucncc tlc consoni~i i :~l io~~ p;lr Ics principallx acridiens sovanicolcs c i  lcur homo- 
pc'nCitf I:ixononiiqiic : Gr:iminCcs. C'oniposfcs. I .Cgun~incuses, Lippiti fnti//i/lortr, Malv:~c&es. autres. 

- A; : largeur calculCe sur  l'ensemble des especes v6g6tales prksentes dans les fèces de I'acri- 

Dcux indices ont  6112 mesurCs : 
-- l'indice de Shiiniton-Weaver : 

dien considbrk. 

- A;  et A ,  :- C p i  tog2 pi 

I 

- l'indice de Simpson : 

- A, et A; .= I, -. r/c I- I svec -= 1 p p z  

avec p,. fr6qucncc d'utilisation de la ressource i et c', nonihre de catdgories d e  ressources. 

c;ilciilCs il l'aide de l'indice 0j)jh de I'ianka : 
Les rccouvrcmcnts de niche trophique entre les dilTtrentcs cspbccs. prises deux B deux. sont 

ou  pi, est la frdquencc d'utilisation de lii ressource i par I 'espkcej et pik la rrkquence d'utilisation 
de cette ressource i par l'espèce k. 

Rli(ilMr!S ALIMEN'IAIRliS (tableiit1 1) 

Dans les fèces. les esptkes végétales communes en savane et la plupart des 
cspi.ces courantes en lisiere sont dkterminées. Un certain nombre d'hpidermes de  
plantes ahsentes de notre herbier, ou de plantes très abîmées lors du transit intestinal 
sont restés indéterminés. 9 

Coninio nous l'indiquions dans notre dcscription du protocole de  récolte, EI 
ni:i.ioritC des fhces est constitué d'une seule esptce végétale. 7 '% des l'&ces des poly- 
phages ct 9 '% de ceux des monophilges sont constitués de plus de deux especes 
végétales. La plupart de ces cas sont des criquets ayant ingCrd des fragments de 
graminées en plus de lcur repas habituel : 78 'x des séries de feces ob deux especes 
végétales sont présentes simultanément. 

Les acridiens polyphages s'attaquant aux herbackes (annexe I) sont les plus 
noni brcux. 

Holopercm gerstueclirri est un Acridinae (sous-famille composée essentiel- 
lemcnt de graminivores) forestier qui est i Lamto, un polyphage non-graminivore. 
TI vit plus particulièrement en sous-bois dansles taches de lumihre et au bord de layon. 

Nous n'avons observé qu'une seule hiinde larvaire de f/i.wiuIeuY riticlus. 
Ccllc-ci h e  dCp1iic;ait clc buisson en huisson tlc ~ ' / i ro t ) i f i / f / (~ / i f /  o h r u t u ,  sculc plkintc 
rctrouvck Jans Ics l?ccs. 

Dicfyop/ior.u.s gr.i.seii.s es t tres liCq ueniinen t renco 11 t rC près de l'A mary llidacée, 
C'riniwii or/iutitni. En captivitC, face h un choix de plantes de savane, i l  ne consomme 

, 
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que cette dcrnièrc. Pourtant celte plnntc, memc si ellc est majoriteirc, n'est pas IC 
seul constituant du régime dc cettc cspkce. 

Het~wcr is  guinemsis, un acridien de lisière est lié de  la même façon i une her- 
bacée, Hypost/ies z~erti~:illa~is. Cette plantc est aussi la seule nourriture ingérée au 
laboratoire dans une situation de choix. Pourtant cet acridien consomme différentes 
autres especes représentant 40 "/: de son régime. 

Hemiacris uoaroai, l'un des rares, sinon le seul vrai arboricole des savanes de 
Lamto, ne se nourrit que d'espèces ligneuses arborescentes. Acridodwes strenuus, un 
autre acridien fréquentant les arbustes de savane, s'y nourrit aussi. Pour ces deux 
derniers acridiens, Pilio.s/igtnu tliotitiingii constitue la source alimentaire majoritaire. 
Les arbres des savanes, plus particulièrement Terminalia gluucescens, abritent un 
autre arboricole, Eusclttnicltiu c~ongatra. Cette espèce brachyptère est rare e t  n'a été 
capturée qu'exceptionnellement a u  pied de T. glaucescens, apes de fortes pluies. 

Enfin, plusieurs sténophages sont spécialisés sur diverses plantes de savane ou 
tic lisikre. Bocugc~lla ucirtipcwnis consomme h;ibituellement Veworria giritrc.c.nsis, la 
Composée In plus abondante en. savane. Stuiiroch~is niugrii$ca n'est observé que sur 
une IACgumincusc, C'rotuluriir gorv*twsi.s, qui s'obscrvc sporadiquement sur les bords 
de pistes cn savane. Litíwp/nc~ru iitigirl~lurw ct Arit1rc~rtnrr.s .qrunosu.s vivcnt tous deux 
iiux dépens de la Verbénacéc, Lippia tnrtltiforrr. Stmocrobylus ,fc.stiirr.s est lié B une 
Hypéricacée de lisi&-e, Hi~rungurr~: ~~iu~/rgasc~rric.ti.sis. II ne s'alimente que sur des 
nrbustes buissonnants de 2 i 3 m de haut, alors que cette plante peut donner un 
petit arbre dépassant les 5 m. A certains endroits, on observe des juvéniles et uni- 
quement ceux-ci sur des plants de moins dc I ni de haut. Enfin, Afromastax zebra 
vit sur les mêmes lisières que S.jc~stiaus, sur des arbustes de 2 m de haut de  la famill: 
des Mélianthacées, Bersama abwsinicw. 

' 

LAHGI~UR I l l i  NlCllli I'KOP1iIQUli (t;ibleau 1.1). 

Le noinbrc d'cspi.ccs v6git;ilcs consonimtles v;iric. sur les p:irccllcs ttudiécs, 
de 1 pour IC monophage le plus strict iì 30 chez Cblitirlo~~silra trrc?iio/~rlrt.s, savnnicole 
polyphage. Ce nombre varie en fonction du degré de  Polyphagie de l'espèce consi- 
déréc, mais aussi en fonction du nombre d'individus pris en compte. Les figures 3 ii 5 
montrent la variation du nonibrc d'espèces végttalcs consommées par un polyphage 
en fonction du nombre d'individus étudiés. Chez Eucopfacra angultjlura (lìg. 3) et 
Osy*u/orrtops spissus (fig. 4), IC nombre d'cspèccs végétales consommées tend vers 
une asymptote. Les valeurs maximales obtenues en estimant I'équation des courbes 
h l'aide du modèle de Mitscherlich sont : 

O. ,spiss~r.s : V,,, = 24 
U, = 24( 1 - c - O, I7(.\.)) 

E. c r r r ~ r t l i J k r 1 ' c l  : v,,,,,, = 23 
= 23( I - 1' - 0,027(.\.)) 

Nous avons ordonnc! Ics rdsultats suivant deux mbthodes. Dans Iu premicire, 
Ics indivillus 8tudii.s sont tires au husard ct'rungbs duns l'ordre dc tirage. Dana un 
d e u x i h e  protocole, les individus sont classés suivant leur date de capture et les résul- 
tats sont ordonnés selon l'ordre ainsi obtenu. 

Chez O. spissits (fig. 4), I'étude comparée ne permet pas d'observer de différence 
significative. Un préltvement elrectuC au cours du temps serait donc analogue i un 
tirage au hasard dans ce cas pr6cis. 
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2 TABCEAU II. - Largeurs dc triche trophique de 25 espèccs de criquets 
prdsents d la station de Lamto. 

N ; Nombre d'espbces veg6tales consommbs. 
A, : Largeur de niche (indice de Simpson) calcul& sur les 6 categories dffinies dans le texte. 
A: : Largeur de niche (indice de Simpson) calcul& sur toutes les especes consommbs par l'&han- 

'- 

tillon ktudie. ' 
--___- 

I N 

61 

PO. 

10. 

- 

I 

. EI.-. WR E u\ maE TRCR~IQE 

. N  As As' . S E . S '  E ' .  

. l a t .  3 0 .  

. m .  a .  

. 31 . 16 . 

. a .  1 9 .  

. 7 5 . 1 1 .  

. 16 . '1  . 

. 5 .  I .  

. 75 . 22 . 

. 1 4 .  7 .  

. 8 .  8 .  

0,110 . 1,93 0,55 . 4,14 O,H4 . 
0,1) . 1 .71  O,& . 3,15 0,73 . 
O,@ . 1,65 O,& . 3,75 0,90 . 
'441 . 0,89 0,34 . 3,48 0,95 . 
0,65 . 1,29 0,W . 3,W 0,87 . 

// 

Na 1 s  5 0  75 3,3 . 1,85 0,71 . 3,3  0,74 . 
0,70 . O,% 0 , z  . 2 4  0,85 . 
1,cO . 1,42 0,55 . 2,W 1,W . 
op62 . o,& . 3900 0,!)1 . 
0,cO . 0,OG 0,oo . 2,cO 1,m . 

Fio. 3. - Relation entre le nombre de plantes consommks (N) 
e t  le nombre de criquets etudies (N,) chez Eucoptacra atigulifaoa. 1 

. 21 . 10 . 0,og 1 I r 4 . 1 . 0,oo 

i=-- * 

2 0 .  . IO . 5 . 0,al 

. ' 53 . 17 . 0,03 

. 61 . 16 . O,& 

. 51 . 22 . 0.12 

0,65 . 1,08 0,42 . l,7d 0,Bu . 
O,@ . 0,38 3,15 . 3,61 O,% . 
0,a . 1,91 0,75 . 2 , Z  0,53 . 
0,a . 1,15 0,45 . 3,'70 O,@ . 
0,Z . O,& 0 , 3  . 1,46 0,73 . * * * 

Ne 
. 2 5  5 0  7 5  100 

FIO. 4. - Relation entre le nombre de plantes consommCs (N) et le nombre de criquets CtudiCs (Np) 
chez Oxycatantops splssus. Les donnees sont rangees soit au hasard (points) soit suivant la date 
de capture des criquets (ktoiles). 

' O I - / .  . . ,  . . 

. 5 .  1 . 0 , o o  

. 10 . 9 . 0,71 

0,oo . 0,oo 0,oo . 0,oo 0,oo . 
0 , 3  - 0,08 0,03 . %,45 0,77 . 

. 41 . 9 . 0,05 

. 77 . 5 . 0,05 

. !J3 . 5 . 0,01 

. lß . 1 . 0,oo 

. 8 .  1 . 0 , m  

. 11 . 1 . 0,oo 

0,03 . 0,!3 0,P . l,Z 0,3/ . 
0,06 . 0,55 0,21 . 0,X 0,B . 
0,08 . 0,67 O,% . O,% 0,11 . 
0,m . 0,oo 0,flo . 0,m 0,oo . 
0,m . 0,oo 0,oo . 0,oo 0,oo . 
0,m . 0,Oo 0,oo . 0,oo 0,oo . 

Chez Parapropacris notatus, on observe une courbe comportant plusieurs points 
d'inflexion (fig. 5). L'avancement dans la saison des pluies intervient peut-être en 

Vol. 10. no I - 1989 

2 . 1 . 0,oo 0,m . 0,oo 0,oo . 0,m 0,oo . 

Acta (EcoIogica/(EcoIogla Generalis 



P. LE GALL ET Y. GILLON 

20 i 

I /  
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A V R I L  M A I  SEPTEMBRE 

1 . ' ~  5 .  Relation cnlrc IC nomhre de planks consommCcs (N) et le nonihrc de criqucts fttidids (Ng) 
chez Puropwprrcris iroftrfii.v. Les donnfes sont rangees en fonction de la date de capture des 
criquets. 

modiliant la disponibilité des ressources végétales pour cette espèce des milieux 
secondaires. La troisième partie de la courbe montre une pente aussi importante 
que celle 1 l'origine. Cette troisième partie intervient au moment de la fin de  la petite 
saison sèche (juillet-août) et du début de la petite saison des pluies (septembre- 
novembre). A ce moment, la structure de la végétation se modilie, la strate herbacée 
gagne cn hauteur et certaines espèces vegetales commencent à se dessécher. 

L'indice de Shannon-Weaver et I'équitabilité qui lui  correspond se sont révélés 
moins efficaces pour apprécier I'équilibre du régime sur les diverses esp2ces végétales 
consommées. Les valeurs généralement trks élevées sont plus resserrées. Elles dipen- 

( dent plus du nonibre d'espèces consommées que de I'étalement du régime sur ces 
diKirentes espèces. NOLIS utiliserons donc l'indice de Simpson dans la suite de  notre 
texte. 

La distribution des largeurs de niche (lig. 6) montrc l'importance des faibles 
valcurs : 2 espi.ccs sur 26 préscntcnt un A, (étalement sur les 6 catégories) supirieur 
h 0,5 ct 7 espi.ccs sur les 23 retenues présentent un A,: (Ctalement sur les espèces 
consommées) supérieur z ì  0,5. 

Les deux intliccs de largeur de nichc (A ,  et A,:) des sténophages sont compris 
entre O et 0,l. Ces valeurs faibles sont lites à la consommntion d'une seule plante 
ou de quclqucs espèces dont une seule constitue plus de 80 'i: du régime. Six espèces, 
AJro~~~u. s i~~x  zchru,  Eircoptucru spui/iuluc.oudu, Anihiw" grunosus, Sienocrobyh 
f¿,.sihr.s, Bocn.qd/(i acirriperinis et S/urrroc.lcis niugnijicu ont ainsi un rCgime monophage 
ou prcsque. Eusc./rmidiicr congona semble bien avoir un régime alimentaire très limité. 
Le faible elt'ectif observC ne permet pas d'en être sûr. P/r~~n~u/c'us cinc/rrs est un cas 
bien particulier. L'espèce est polyphage au vu des observations consignées par les auteurs 
préctdents. Les bandcs de juvéniles sont apparemment trts lites à une esptce végétale. 

Acfo CEculogico/CEcolugiu Generalis 

NICHE TROPHIQUE DES ACRIDIENS 

Nombre d'Espèces Nombre dEsp¿ces I 

63 

-0. 0.6 0.9 1 A\ 

Pic;. 6. - Distribution des largeurs de niche trophique des 23 principales espbces de criquets non- 
graminivores 6tudides & Lanito. A, : largeur de nichc calculCe A l'aide de l'indice de Simpson 
en predant en compte les 6 categories definies dans le texte; A; : largeur de niche calculee à 
l'aide de l'indice de SIMPSON en prenant en compie loulcs les espkces consommees par l'khan- 
tillon 6tudiC; N : nombre d'cspbces de criquet. 

Seules trois espèces ont les deux indices compris entre 0,l et 0,3. Dic/yophorus 
griseus a une largeur de niche, calculée sur l'ensemble des espèces consommées (A:) 
de  0,20 pour un nombre d'espkes consommées égal à 22. Heteracris guineensis 
a de même une largeur de  niche de 0,26 pour un nombre d'espèces consommées 
égal à 7. Ce décalage entre les deux valeurs est dû à l'utilisation préférentielle d'une 
seule espèce végétale : Critiiutn ornutum pour D. griseus et HJpoe.~t/les aerticillaris 
pour H. guineensis. Les observations menées en laboratoire confirment la nette- 
préférence alimentaire pour les plantes consommées dans la nature. Ainsi, en cage, 
D. griseus s'alimente uniquement sur C. owiuium, délaissant les autres végétaux. 

Parupropucris nointus, dont l'échantillon étudié marque une forte pré férence 
pour les Malvacies a une largeur de niche du mSmc ordre que celles des deux es@ces 
précédentes. En Clevage, cette espèce ne montre aucune véritable prfférence, ce qui 
la distingue nettement des précédentes. 

Les polyphages montrent au moins l'un de ces deux indices supérieur à 0,3. 
Les catkgories les mieux consommfes dépendent de  l'espèce et de sa localisation en 
savane o u  en milieu forestier. L'indice A,, prenant en compte seulement les familles 
végétales, est plus faible que l'indice A,:. 

RI.:COUVKI!MI~NT DE NlCllE 

Holopcrcna gerstaeckcri, qui vit uniquement en sous-bois et Pliymateus cinctus, 
dont une seule bande larvaire a été observée, ne sont pas pris en compte dans I'étude 
des recouvrements de niche (tableau TTI). 
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TABLEAU I I I .  - Recorrrreittenr de iriclte truphiqtte (iridice de Pianka etirre 24 espèces de criyuers non-grantiirirores éttidi~;s à Lonrro. 

Ac s: Acorypha sp.; Ca t : Caranrupsiltrs I aeniulartis; Os s : 0x.vcaranrops spissus; Ex mo : Exoprupacris modica; Ex me : Esopropacris meltita; Ca S: Calan- 
lops sylcesrris: Pa n : Puraproporris nutorus; Eu a : Etrcopracra nitgttlflaca; Di g : Dicr.vophorus griseus; He g : Hereracris guineensis; Eu s : E U C ~ ~ -  

lacra spathulacauda; An g : Aiirhermos grc~itostts: St f : Stenocrobylus festiws; St m : Startrocleis ntagn$ca; Bo a : Bocagella acuripennis; : Afro- 
niasras zebra; Cr p : Criorocararitops prtlchripes; Ep s : Episraurus sttccineus; He u : Hentiucris ~trorori:  Ac s : Acriduderes srrenrttis; Pp v : Pyrgotrtorpha . 
rignarrdii; Ch s : Chrorogonus senegalensis; At o : Atractontorpha occidenrulis; Tr v : Trichucaranrups cillosrts. 

-.- --- --_. -.__ -- - __ - 
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.;, plantes rarement consommées par les autres acridiens. Ces espèces forment un  groupe, 
proche de  l'origine des axes, distinct de  l'autre paquet caractérisé par un fort recou- 
vrement des nichas trophiques et des largeurs de niche très variables (de O à 0,70). 

DlSCUSSlON 

Fatirilles iIPgPtirli~.s consonitnées 
La répartition spatiale des acridiens commande en partie la sélection des familles 

végétales consommées. 
Malgré la présence d'une flore très riche (cf. Annexe IT), peu de familles sont 

représentées régulièrement dans le régime des non-graminivores. 
Les Composées et les Légumineuses, familles bien représentées en savane tant 

chez les herbacées (ROLAND & HEYDACKER, 1963) que chez les arbres et arbustes 
(MliNhU'I', 1971), sont des constituants essentiels du régime des acridiens savanicoles 
polyphopes et de certains sténophages. 

La consommation de  ces familles n'est pas exclusive aux acridiens africains. 
En Amérique tropicale, Rows1.L (1985) observe lui aussi l'importance des Compo- 
sées dans le régime d'acridiens forestiers. 

Les Malvacées, quoique moins consommées que les familles précédentes, forment 
une part importante de  l'alimentation de Purupropucris notutirs et une petite part 
du régime de divers autres polyphages. 

Aucune autre famille ne se rencontre systématiquement dans les régimes ali- 
mentaires. 

Lcs Rubiackcs sont t r b  peu utiliakcs par les criquets dc Lilmto. Pourtant, le 
genre Borrcv-irr comprend les non-graminées les plus abondantes, en biomasse, en 
savane ( C ~ S A R ,  1971). 

Consotiintation ile Gruminbes 
Les Graminées ne sont pas totalement absentes des observations réalisées chez 

les non-graminivores. On en observe un pourcentage variable suivant les acridiens 
considCris mais toti.jours inférieur h 15 y<. 

Lcs graniinivorcs consomment aussi des non-graminées, toujours h des taux 
infkricurs i I S  y , , .  Certains Eyprepocncmidinae ou Oedipodinae ont de véritables 
rkgimcs mixtcs. lacs tiltlx dc GraminCes et dc non-gritminkcs dkpassenl toujours I5 y.', 
et mtme tri's gCnCralement 20 '%. 
Lurgerrr ile niche trophique 

En ce qui concerne les criquets étudiés ici, la situation ne correspond pas exac- 
tement 5 la classilication classique. 

La monophagie stricte n'est pas toujours la règle dans les populations sténo- 
phages. Les espl.ces stdnophages peuvent en effet ingérer des fragments de  plantes 
d'especcs autres que celles composant le regime de la population. Ces observations 
sont h mettre en parallele avec la consommation de  fragments de Graminées par les 
non-grnminivores étudiés. 

Les stknophegcs ont des largeurs de niche qui se situent dans une gamme res- 
treinte de valeurs (O à 0.1). 

Boiwgellu cicirtipennis est un exemple de sténophage consommant plusieurs 

Acta cEr.I~~gicu~cErologia Cenerulis 

espèces végétales, trois Composées apparentées. Le pluralisme des Composée; 
ingérées est lié à l'utilisation de plantes de remplacement, Vernonia nigritiunu et 
Cutenbergiu mucrocc~pliulu, lorsque la plante-hòte habituelle, Vernoniu guineensis, 
est sénescente. 

Sur les 119 espèces connues de la région. ce sont 6 non-graminkores et 3 grami- 
nivores que l'on peut considérer comme monophages, 2 non-graminivores comme 
trtis sélectifs (LE GALL, 1986). Du fait de la rareté de certaines espèces rencontrées 
à Lamto et dont on ne connaît pas le régime, ces chiffres ne peuvent être que des 
approximations. Le nombre de sténophages observés est déjà élevé si on le compare 
B I'ttat de nos connaissances : à titre de comparaison, on peut citer la trentaine 
d'espèces monophages ou oligophages connues du continent nord-amtricain (OTTE 
& JOERN, 1977), le plus étudié en ce qui concerne les régimes alimentaires des acridiens. 

Les sténophages de la région de Lamto appartiennent tous, à part Stenocrobylrrs 
fc:stirw.s et Afromustux zehru qui sont thamnophiles, h la strate herbacée tandis que 
sur le continent nord-américain, de nombreux monophages sont arboricoles. 

Lamto est, de par sa nature de savane préforestière, à l'opposé des déserts, ou 
sont connus divers sténophages (Continent américain). Dans ces déserts,la dominance 
du végétal consommé est un facteur essentiel de spécialkation. Ce n'est pas le cas 
à Lamto. Si Vernoniu ~grrineensi.s, hôte d'un sténophage, est une plante abondante 
et tr&s répandue, Lippiu mrrlt1j7oru et Crotukuriu gorc>ensis, elles aussi hòtes de  sténo- 
phages, sont beaucoup plus localisées. On ne peut pas non plus considérer la rareté 
et la dispersion des plantes-hôtes en tant que facteur essentiel de la monophagie 
comme le fait Row 

La Polyphagie des non-graminivores ne correspond pas, en général, à l*utili- 
sation de toutes o u  de lit plus grande part des ressources disponibles comme le font de 
nombreux graminivores. Machac~rìiliu hilincwtu consomme les Graminées des savanes 
de Lamto en fonction de leur abondance relative (MESTRE, 1984). En France, Omo- 
cestirs centrrilis consomme 80 "/u des esptces présentes dans le biotope, mais exprime 
toutefois des préférences qui ne sont pas en relation avec l'abondance relative des 
Graminées (CHARA et d., 1986). 

Culkip~umrrs burburris et C.  ~ c ~ i r t r c ~ r i n ~ l i l r t i u s ,  deux Calliptaminae tres polyphages, 
font preuve d'une forte sélectivité dans leur alimentation (26 et 15 7; des espèces 
végétales présentes sont consommées respectivement par les deux espèces) (CHA~A,  
1987). De meme, quel que soit leur degré de polyphi&, les acridiens non-gramini- 
vores dc Lamto font preuve d'une sdlcction de leurs sources nutritives. 

L'utilisation des ressources alimentaires est variable en lbnction du milieu ou 
vit I'acridien. Le choix de la plante-hòte est basé non seulement sur les relations 
biochimiques Insecte-Plante, mais aussi sur la structure du milieu. Ainsi, hors de 
son contexte naturel, comme c'est le cas dans les cultures, le criquet peut consommer 
des plantes totalement étrangères a son spectre trophique habituel (voir les listes 
de végétaux attaqués dans C. O. P. R., 1981). La sélectivité ne dépend pas que du 
milieu, elle dépend aussi de I'acridien; des acridiens polyphages vivant dans un même 
milieu ne consommeront pas les végétaux prés,ents dans les mêmes proportions. 11 est 
alors difficile de reprendre le cliché classique du criquet polyphage capable d'ingérer 
toutes sortes de plantes sans restrictions. 

La Polyphagie recouvre plusieurs types de comportement. Si l'on connait 
beaucoup de polyphages s c t t s u  stricto, populations dont les individus possèdent un 
spectre alimentaire proche de celui de la population, BI~N HALIMA c q  ul. (1985) 
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:+ décrivent une situation oÙ la population polyphage est constituée d’individus rela- 
tivement sélectifs dans leurs choix alimentaires. A Lamto, nous observons une 
étape intermédiaire entre sténophages et polyphages. représentée par les (( polyphages 
préférentiels )). Ces acridiens consomment en majorité une esp6ce végétale déter- 
minée dans un régime qui comprend autant d’espèces différentes que celui des autres 
polyphages. Ce ne sont pas de  véritables sténophages du fait de leur aptitude à 
consonimer de nombreuses espèces végétales. Toutefois, ils ne sont pas comparables 
aux vrais polyphages. II s’agit d’insectes assez peu mobiles ( D .  griseus est brachyp- 
[ère) capables de consommer les végétaux qu’ils rencontrent mais fortement attirés 
par une espèce particulière. Si ce végétal ne constitue pas la seule ressource alimen- 
taire. i l  est néanmoins la base du régime de la population. 

Seuls les graminivores sont, par définition, des groupes oligophages; nous 
n‘avons pas déterminé de véritable oligophagie chez les consommateurs d’autres 
fam i lles végét a les. 

Ri,(.i~iti.riittii,n/ ctil t i i i h ~  /ropliiqui* 
Ln spécialisntion alimentaire ne diminue pas obligatoirement les interactions 

de compétition trophique entre espèces sténophages et entre ces sténophages et les 
polyphages. Chaque exemple est un cas particulier. Ainsi. Viwiotiiu guineensis est 
consommé A la fois par u n  sténophage et de nombreux polyphages; L i l ~ p i ~  multiJlor(i 
est I’hi,tc de deux sténophages; par contre. Crotuluriagorec~ri.si.~ est fort peu consommé 
ut abrite u n  seul acridien. Les ressources faisant l’objet d’une compétition inter- 
spéciliquc sont certainement autres. 

La plupart des sténophages prCscnts à Lamto consomment des plantes évitées 
par les autres groupes de phyllophages. Lippiu niult$orn et Bracliiuriu sp. sont peu 
consonimées par les acridiens polyphages. L. multifloru est aussi tvitée par les che- 
nilles dc Lépidoptères (VUATTOUX, comm. pers.; LE GALL, obs. pers.). Crotuluriu 
gorcwisis est une LCgumineuse très riche en alcaloïdes, peu visitée par les insectes 
hormis SI. niu,qri$w. 

Les espèces majoritaires dans les régimes sont souvent les mtmes pour les diflé- 
rentes espèces polyphages de savane. I I  ne semble pas y avoir d’exclusions mutuelles 
pour ces ressources qui n’apparaissent pas limitantes pour les acridiens (en saison 
des pluies en tout cas). 

Sph*iuli.wtion tropliiqiw i’t sph.iution 

La séparation écologique entre une forme forestière et une forme savanicole 
est fréquente en Afrique de l’Ouest, Cutuntops sylcwstris et Cutunfops stratnineus 
par exemple. Le gcnre Exopropucris est lui  aussi représenté par deux espèces, l’une 
stivanicolc, E. i ) i o d ¡ a i ,  l’autre forestière, E. i n ~ l l i ~ u .  La dilTérencc de milieu se traduit 
par des dill’ércnces clans les groupes vfgétaux consommés : LCgumineuses et Conipo- 
sèes présentes dans le régime d’E. nioclicu et moins abondantes ou absentes du réginie 
d’E. riii~Ili/cc. Le régime alimentaire est dans ce cas la résultante directe du choix 
propoxf par I ‘ha hi ti1 t. 

L.c gcnrc Eitcwp/iiwu est rcpr6scnté h Lnmto par trois cspdccs : E hcisicliw.v, 
chpdcc du ni:issil‘ Ihrestier, trds rnre sur ln station, E. unptli/lcirvt, csp6ce polyvnlente 
et E. .~p~ i t l i i r l r r t~r~ t t~ /~ i ,  vivant uniquement en zone boiséc et sténophage. Les deux 
derniL‘rc.; e s p 2 . c ~ ~  sont tr2.s prochcs morphologiquement. La distinction entre les 
femelles des deux esp2.ces est malaisée hors du contexte écologique. La plus grande 
dilTérence réside dans leur alimentation : Lippiu multif7oru, uniquement, pour E. spn- 
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Ilrriluraurlu; régime polyphage, ;i l’exception de L. niult(florcc pour E. angulijlui~u. 
E. ungirlif/ni.a nourri uniquement sur L. niuliiflorn consomme peu, a un cofficient 
d’utilisation digestive faible sur cet aliment et finit par mourir au bout de quelques 
jours. La spécialisation trophique est ici un élément important du processus de 
spéciation. 

CONCLUSION GkN ORALE 

Les différences de régime alimentaire correspondent d’abord à des différences 
d’habitats’ (savanes-forêts), puis ;i l’utilisation difrérente des ressources de cet habitat. 
Les spectres trophiques observés diff6rent pour toutes les esptces étudiées, même 
pour les polyphages habitant les mêmes milieux. 

Le choix des acridiens ne correspond pas complètement à l’impossibilité totale 
d’utiliser les autres ressources trophiques. Les (( erreurs )) ou (( infidélités )) au régime 
;ilinlentaire de base sont bicn tolérées par l’organisme acridien. Les acridiens semblent 
d’nilleurs tout A fait capables de faire face à un environnement chimique agressif. On 
observe des exemples de sténophages consommant des végétaux toxiques (Crota- 
Iuriu goreensis) ou indigestes (Lippiu muIrifIoru) pour la majorité des esptces. Mais 
les exemples de polyphages ingérant à des périodes données de grandes quantités 
de végétaux toxiques sont courants chez les acridiens. Zoirorivws rlcrriegatus (exemple 
classique de Pyrgomophidae) se nourrit A certains moments de l’année essentiel- 
lement sur le manioc qui a des feuilles riches en sucres cyanoghiqucs (BERNAYS 
1.1 NI., 1977). Les rcl;rtions biochimiques entrc les acridiens et leur environnement 
végétal sont donc loin d’être simples et de cadrer avec les théories habituelles. En 
particulier, la distinction entre monophage, étroitement adapt6 à un cortège donné 
de toxines, et polyphage, n’ingérant que de faibles quantités de chaque type de toxine 
par la multiplication des espèces végétales consommées, n’est pas possible chez (ses 
insectes, comme le montre l’exemple des Pyrgomorphidae. D’autre part, dans .un 
milieu humide où les végétaux sont de grande taille, les repas sont apparemment 
monospéciliques. Dans ce cas. s’il y a toxicité directe sans accumulation, monophages 
ct slénophages sont exposés aux mêmes risques. La dirérence d’effet ne se fera sentir 
que pour des effets cumulatifs. L’hypothèse et les résultats sur Dociaustorus muror- 
cuiius de BEN HALIMA et u/. (1985), selon lesquels certains polyphages seraient consti- 
tués d’individus spécialistes, vont aussi dans le sens de l’existence de processus 
d’adaptations à .des aliments potentiellement toxiques identiques chez les spécia- 
listes et les généralistes. 

La spécialisation alimentaire, quel que soit le niveau auquel elle intervient, 
concourt essentiellement A un processus d’optimisation de l’intégration de l’espèce 
clans son milieu. 

Les lnsectes font partie de l’alimentation de nombreux Invertébrés e t  Vertébrés. 
Lcs Orthoptères sont des proies intéressantes pour de nombreux Vertébrés. Les 
morphologies et les comportements cryptiques, ainsi que les comportements de fuite 
sont souvent très élaborés et font entrer en jeu l’environnement végétal. Les pressions 
sélectives ayant model6 ces adaptations ont certainement beaucoup influé suc le 
choix d’un environnement végétal en iiccord avec les protections contre les prédit- 
(cur!, que possbdc l’espèce. Chiique exemplc dc sténophagie ou dc polyphagie observé 
i Lamto s’integre dans u n  ensemble morphologique et comportemental diminuant 
l’apparence du criquet ou augmentant ses capacitCs de fuite. Ce que l’on peut appeler 
(( l’espace d’échappement au prédateur n, est une composante essentielle dans les 
pliénomhes de spéci:rlisation. 
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ANNEXE I 
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Famille 

Zingiberaceae 
Li1 iaceae 
Papilionaceae 
Annonaceae 
Composaceae 
Composaceac 
Acanthaccac 
Melianihaceac 
Kuhiaccac 
Ru biaceae 
Euphorhinccac 
Acanthaccae 
Kuhiaceae 

' Papilionaceae 
Ulniaccue 
Tiliaceae 
Ampellidaceac 
Cochlospermaceac 
Stcrculariaceae 
Zingiberaceae 
Aniaryllidaccac 
Kuhiaceuc 
I'apilionsccnc 
Papilionaceae 
I'apilionaccac 
Melastoniataceae 
Papilionaceac 
Papilionaceae 
Papilionaceae 
Pnpilionaceae 
Erythroxylaceac 
Composace;te 
R u  I ilCL'ilC 

Morace;ic 
U rt i c w x i c  

Hypericacc;ic 
Malv;~ccee 
Malvncc;ie 
Labioe 
Acanlhaceue 
Iiuphorhiaccue 
I~iipt~orhlnccue 
Ampclliduccuc 
Verhcnaceuc 
I'apilionaccae 
I:uphorhiaec;ic 
Euphorhiaccuc 
Sapotaceae 
Papilionaceae 

I';tpilionaceac 

f'orme 

Her h a c h  
Herback 

-Herbacke 
Arbuste 
Herhacke 
Herhacke 
Herhacke 
Arbuste 
Herbacke 
Herbacbc 
Arbuste 
llcrbacke 
Liane 
Herbacke 
Arhre 
Arhuste 
Liane 
Buisson 
Arbre 
Herbacke 
Herbacke 
Arhuslc 
I lcrhacke 
Herhacke 
Herbacke 
Hcrbacfe 
Herhacke 
Herbacke 
Herhacke 
Herhacke 
Arhuslc 
ticrhacke 
I lerbacke 
Arhre 
1 i er hacke 
I lcrhacke 
Arbrc 
lierbacCe 
Herhacke 
Liane 
Her hacke 
Arhusle Arhuslc 

Liane 
Arbuste 
Herhacke 
I lerhacke 
Arhuslc 
Arbrc 
Arbuste 

73 

Milieux 

Savane, lisiere 
Savane 
Savane '\ 

Savane . ' 

Savane, lisibre 
Lisikre. savane 
Lisiere 
Lisiere 
Savane 
Savane 
Savane 
Savane 
Lisibrc 
Savane 
Savane 
Forêt 
LisiCrc 
Savane 
For21 
Lisiere 
Savane 
Savane 
Savane, pistes 
Anthropisks 
Savane 
Lisiere 
Savane 
Savane 
Savane 
Savane 
Lisiere 
An thropisks 
Lisiere 
Ilivers 
Anthropisks 
Savane 
Anthropisks 
Savane 
Savane 
Lisiere 
LisiCre 
A nl h ropirCs 
Anthropids 
Lisibro 
Savane hoisdc 
Savane 
LisiCrc 
Lisiere 
Savane 
Anthropisks 
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- Especes - t~ * 3 7  
Niiiiclcii liirijiilin 
Oc~lrrlllr sp. 
Puulliiliu pilnlulcl 
Piliusliglirfl l l l ~ l l l ~ i l l ~ i i  
Polygcilii urriiiiriii 
P.viwIiinhriu Iiuoh eri 
Psorospcrtiiiii~i fehrviigttiii 
Pj.g¡diuii giiujui'u 
Rliyirchosici siihlohutii 
Sesiiiitiiiii rudiutiiiii 
Seturiu sp. 
Sidu rliiiiiihifuíiii 
sp 
Tephrosici hriicreolurci 
Tephrosici eleguiis 
Teriiiiimliii ~lui icesc~irs 
Tiirrrii Iiefrriipliyllii 
Urcirkr orwu 
Veriioiiiii piiiicivrsis 
Veriioiiiu iiigririuiiri 
vigllu fîiliclrlllis 
Vigiiu niiiltiiieruis 
Visiiiiu giiiiteiisis 

I 

Famille Forme 

Ruhiaceac 
Labiatae 
Sapindaceae 
Caesalpiniaceae 
Pl>lyyalaceae 
I'apilionaceac 
H ypericaceae 
Myrtaceae 
Papilionaceae 
Pedaliaceae 
Graminacede 
Malvaceae 
Passifloraceae 
Papilionaceae 

Comhretaceiie 
Mcliiicciic 
Annimiccac 
Composaceac 
Composaceae 
Papilionaceae 
Papilionaceae 
H ypericaceae 

PapiliOIUdCeae 

Arbuste 
Arbuste 
Liane 
Arbuste 
Herbacee 
Herbacfc 
Arbre 
Herbacke 
Herbacke 
Herhacfe 
Herbacke 
Herbacke 
Liane 
Herbacke 
Herhacke 
Arbre 
Arbre 
Liunc 
Herhiic6e 
Herhacke 
Liane 
Liane 
Arbuste 

Mi I ¡eux 

Savane 
Anthropises 
For& 
Savane 
Savane 
Savane 
Savane 
AnthropisCs 
Savane 
LisiCres 
Lisibres, pistes 
An thro pises 
Ant hropises 
Savane 
Savane 
Savane 
LisiCrc 
Lisibre 
savane 
Savane 

Savane 
Savane, foret 

SaValle 

I 


