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CARACTERE3 GENERAUX DE LA BIOLOGIE DES MOUSTIQUES 

/, 

Les d i f f é r e n t s  genres de Cul ic idés  ont d e  i q o r t a n c e  trhs 

Les Toxorhynchites ne peuvent p a s  piquer e t  leurs l a r v e s  pr&- 
d a t r i c e s  sont au  c o n t r a i r e  un f ac t eu r  l i m i t a n t  des Culex e t  des S t &  
gomya excessivement apprêciaaiie en c e r t a i n e s  régions,  une s e u l e  lar- 
ve de Toxorhynchites mangeant couramment 10 à 20 l a r v e s  &&me s t a d e  

v a r i a b l e  en pathologie humaine ou v é t 6 r i n a i r e  : 1 

I de Stégomyia pa r  jour ,  1 
' "  " 

Les genres H o d - g e s i a - U r a n o t a e n i a - H a r p a g o m y ~ a ~ ~ i c a l b i a ~ O ~ ~ t h o ~ o d ~  

mbfères de façon except ionnel le  ou ne l e s  a t t aquen t  pas du t o u t ,  
* niyia-Aedomyia e t  Theobaldia attanqum-t 1 2 1 ? 0 ~ e  e t  l e s  grands man- 

Les gem,es ,Gdes, Ere tmpodi tes? ,  Taeniorhpchus,  Culex et Anõ- 
phkles, wnt iennei i t  w l a  grande ma3 o r i t e  des .espèces a t t aqaan t  l'liom- 
me o 

Le& t r o i s  p r inc ipa le s  maladies t ransmises  à l'homme en Afriquë 
sont  l e  paludisme, l a  f i b v r e  jaune e t  l a  f i l a r i o s e '  8. Wuchereria ban- 
c r o f t i ,  Les modalités de t ransmission sont nettement d i f f  é r en te s  
pour ces t r o i s  a f f e c t i o n s ,  

La t ransmission de l a  fikbire jaune e s t  effectuée principalemefi 
pour l a  forme ur:-aine p a r  StBgomyia. aitgypti e t  pour l a  forme s y l v a t g  
que par S t ,  siixpsonii, St , ,afr icanus,  probablement St. luteocephalus 
e t  peut ^etre d 9 a u t r e s  a'e'des e t  des Eretmapodites, Le moustique 
vec teur ,  après  avoi r  piqu6 un malade, subit  une incubat ion de quel-* 
ques jours  Duis Le-JGfectaiittyLe s a  v ie ,  I1 semble i n s e n s i b l e  
à son infec-ti 'on par l e  v i r u s  arr,aryl, 

Aiiophhles Gambiae, An,Funestu-s e t  au moins en Kaute-Volta par les 

' I  

. 

/ 

- 
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La f i l a r i o s e  de Bancroft est; principalement en brousse pas 

, 
, 

Mansoiiioides; en ' v i l l e  un des vec teurs  na j eu r s  e s t  Culex fatigan%. 
Les Stegomyia a f r i c a i n s  ne semblent jouer aucun r ô l e ,  Le Ilioustique 

I ne devient  vecteur que p lus i eu r s  jours  après  son repas i n f e c t a n t ;  
l e  .nombre des f i l a i r e s  a t t e i g n a n t  l e  proboscis e s t  t ou jou r s  beau-'. 
coup p lus  r 6 d u i t  que le.nombre des n f c r o f i l a i r e s  ingér6es;  l e  norî- 
b re  de's f i l a i r e s  e t a n t  himit6 le moustique ces'se assez rapidement 
d ' ê t r e  i n f e c t a n t ;  Une i n f e s t a t i o n  t r o p  f o r t e  du moustique e n t r a i n e  
sa 

h 

i Le-paludisme humain,, comme c e l u i  des chauves sou r i s  e t  c e l u i  
4 e s  rongeurs sauvages, e s t  transmis p a r  l e s  Anophèles, e t  dans l e  
cas  du-paLuc&isr,ie htmain, pa r  eux seuls ,  La femelle absorbo des ga- - 
M s  mâles e t  femalles  au cours du. repas  i n f e c t a n t  p r i s  sur  un palti- 
deen; ces  gamhtes fusionnent  dans 19estomac du moustique, chaque COB 
ple  formant un oeuf qui  s ' e i k i s t e  dans la paro i  de#l 'estoraac en f o r -  
mqcnt un oocyste; c e t  oocyste g r o s s i t ,  pu is  é c l a t e  en l i b é r a n t  des 
éléments , fusioformes mobiles 2 sporozoYti&os!+! ces sporozoTti tes  
émigrent a l o r s  daris l e s  glandes s a l i v a i r e s  e t  2 p a r t i r  de ce moment 
1 ' Anophele re s t  e i n f e  ctan t jusqu 9 2 épuis  emeiit de s s por oz o$ t i t es  - 
L I inf  e s t a t  ion  de 1 9knophele ne semble l u i  caus'er aucun domnage, \ 



BIOLOGIE DES XDULTES 

Ltaecoupleaent Z l i o n  :jeu. d.e tei:ys a ~ r b s  1 belosion, c1iacp.e 
fe~ieI.1e Qtnn-t fgcondge vile s eu le  f o i s  your t a u t e  sa vie. Avc~11-t; 
L’accouplement l e s  n8Lcs fori:ient mi essaii:lg. peu a p r b s  l e  couclier 
d c . s o l e i 1 ,  k quelques &t re s  du so l ;  ce plicnomhiie CL 6 t 6  observ6 
en Afrique pour A:, Gaijibiae e t  A, Puilestus e t  il es t ,  probable c i u . g i l . -  
e x i s t e  egalement clicz d ’ m t r e s  especes. Chez certaj-nes e spkces 198.c- 
cov.plenent~ ne s 9 e f r ” e c t u ~  yas en c a p t ï v i t 6 ,  t o u t  au noins d a i s  des 
cages de pc-bites ,dinensions. C Pes-i; une des p r i n c i p a l e s  d i f f i c u h t &  
à surnonter pou.i= 6 t zbb l i r  un &levage de noustiques au Zabo~~l’c oiro. 
On peut y readdier  en fri.sant des ,cages de grandes d.imensioiis ou, 
en enployant viri enclos de :filous t ïqua i r e  nQtaLlique 
t e  
1 ’a1i:montati oii des adu l t  es, 

, 

I “  

f e r d  par u i e  por- 
8. sas coiitmaiit le g$te  l a r v a i r e  e t  l e s  animaux des’&&, $. 

Sous les tr”o;i:i.qLtes a p r k s  l~accoupleii ient presque chaque re- 
pas de sang e s t  s u i v i  d'urne 13on.te daas l e s  4-8 heures. Par exelcm 
p l e  u11 A ,  Ganbiae eil cse?$jvitd9 en 86 Jour s  a . p r i s  30 repas de saag 
e t  d6pos6 28 pontes, Salis f&ondat îon  on ob t i en t  p w f o i s  apres de 
noiiibreux repas de s m g  IC d6pÔt ciloeufs noi1 f e r t i l e s .  Durant l a  
sa i son  .froide 06 en a l t i t u d e  l e  cycle  gonotrophiclu-e ( repas  de sang.. 
ponte‘) peu t  direr t r o i s  ou qu-atre j o u r s  OIL même beaucoq, p1Lrs. Dans 
les cli laats teiii36f6s on observe e?i ’ l iver  l a  d i s s o c i a t i o n  gono-ho- 
pliique l e s  fecielles continuent à piquer ,  riladis ne pondent ?lus e-t; 
cons t i t uen t  des rgserves  gra i sseuses ,  ou, d n e  r en ten t  sans zct ivi t6-a  
d’aucune sor te  :)endant toat l 7 h i ~ e r .  Hols te in  a observ6 des ph&?on&- 
nes  idenhiques aux Indm chez Ae Stephensis  e t  B.aimularizi, inais 
il l z l c s t  p a s  sÛx que l o s  semelles a i n s i  dtu.di6es a i e n t  &e f6cond6es 
car  i1 s ’ a g i t  Justerient d?es:$5ues suscep t ib l e s  d e  pondre sans ,O&coi%% 8 

t l o n  apr8s dc noDbrei,xx T C ~ ~ S  de smg,  Dails l e s  condi t i  011s normales 
des trol3iqLzes chaque -?onte e s t  s u i v i e  l a  &ne ou la. nu i t  su-ivmte 
p a r  ua nouvew- repas de sang. Le cycle  goliotrophique dprant norna2ex.b 
2 jours ,  s i  l a  femelle  passe l a  t o t a l i t 6  du cycle dans l e s  habita- - 
tirbns 011 d o i t  y t rouver  sens ib lenent  l e  nême noabre de f e n e l l e s  í r a t -  
chement gorgees e t  de í‘e&e.Zles grcavides prêtes & pondrer S i  le nm-- 
bre  des femelles gorg6es dgpasse celv-i des femelles gravides o;>-peu-% 
eh coliclure cpe l e s  femelles “ i f e s t e n t  uuie exophi l ie  n e t h  du- 
r a n t  l a  uatLtratioLr des oeufs, Dans l e  cas c o n t r a i r e ,  on conc lu rx i t  
p l u t ô t  5 une exophi l ie  des femelles  gorge‘es qui n e  
dans l e s  l i i t b i t a t î a i s  que lors des deriders s t ades  de l a  maturatio;? 
des oeufs; 01-1 peut encore expl iquer  ce ph&oiil??ne de deux faqons o:??$ 
S Q S S  z cycle ”cellexcnt acc61&8 qu9au matin l a  d iges t ion  ciu S Z ~ I &  in- 
g6r6 pendant l a  n u i t  e s t  d&j>, t e rn ïn&e ,  ou. bier1 cyeale te l lement  
r a l e n t i  que l e  repas de sang  n’est pris que tous  les 5 ou 6 Joilrs, 
le izoïfibre des :i’emelles gravides  ou sen igravides  & t a n t  a lors  plr..sieudS 
f o i s  plus g r a d  que c e l u i  des feinell-es frafchemeiit gorgees# Four-in- 
-terprb-i;er correctemelit ces  p ldnomhes  il e s t  bon de m t t r e  en ob- 
se rva t ion  iiidividddelle LUI grand nombre de f e n e l h g o r g 6 e s  captttreex 
dans 12- n a t u r e  e t  conserv6es dans des condi t ions  aussi proches qv-é 
poss ib le  de c e l l & $  de l e u r s  l i e u x  de repos hab i tue l s ,  0x1 peut  aus- 
s i  avoir recours  & des femelles  d’6levage. 

v iendra i en t  
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Pour l e s  espèces normalement hématophages l e  repas  de sang e s t  
indispensable  & l a  ponte; l e s  femelles  peuvent parfaitement se gor- 
ger d’eau sucrée e t  de nec ta r  e t  v iv re  longtemps,.mais alors e l l e s  
cons t i t uen t  des réserves  adipeuses au l i e u  de  pondre. L’ingest ion 
du plasma s e u l ,  ou d’hématies sans plasma, l o r s q u ’ i l s  permettent  la 
ponte, donnent de bien moins bons r é s u l t a t s  que l ’ i n g e s t i o n  du sang 
t o t a l , -  Chez c e r t a i n e s  souches , notaiment chez Culex p ip iens  autoge-- 
n icus ,  i s o l é  p a r  l e  P r  ROUBAD s i  l ’ a l imen ta t ion  de l a  l a r v e  e s t  as 
xez copieuse ‘et r i c h e  en p ro t ides  l a  femelle  peut,  une f a i s  PQcond& 
dQposer une ponte ,sans repas de smg prdalable! l e s  autres pante:: 
ne pouvznt s ’ e f f ec tue r  qu’après un repas de sango* 

maJeur pour l e  malariologue, I1 a é t 6  a s sez  bien é tud ié  en Europe 
OU 190n  sa i t  que l e s  femelles hibernantes  peuvent v iv re  environ 6 

mois. Sous l e s  t rop iques  l a  quest ion e s t  plus  mal connue, Le meil- 
l e u r  moyen de l ’ é t u d i e r  cons i s t e  ‘a s u i v r e  un Qlevage m i s  dans des 
.condi t ions a u s s i  vo i s ines  que poss ib le  de ce l l e s ’  de la nature.  Les 
résul ta ts  doivent tou jours  ê t r e  uti l is6s avec prudence l e s  c o n d i t i m s  
de l ’&levage  n ’é t an t  jamais ident iques  c e l l e s  de la région oÙ il 
s e  trouve, Ils peuvent t o u t e f o i s  donner des ind ica t ihns  préc ieuses  - 
pour comparer p lus i eu r s  esphces e n t r e  e l l e s  ou une même espèce ‘a d i f -  
f é r e n t e s  saisons,  On peut a u s s i  f a i r e  v a r i e r  La kempératwre e t  
l’hygrométrie pour v o i r  l e s  &percussion sur l a  longévi t6  des nous- 
t i q u e s  en expérience. Le marquage de moustiques par co lorants  ou pm 
t r a c e u r s  r a d i o a c t i f s  (radiophosphore ou radiostront ium) permet ’I : 
ZB’Qtudier l a  l o n g i v i t é  dans l a  nature ,  mais n é c e s s i t e  l e  marquage 
d’un nombre considérable  dpindividus e t  p’est gukre app l i cab le  qu9aZlx 
esphces d’&levage f a c i l e ,  t e l s  c e r t a i n s  Aëdes e t  Culex. Un a u t r e  pira. 
céd6 u t i l i s a b l e ,  seu leaent  chez l e s  anopheles es$ 1fétu.de du rappoFt 
e n t r e  l e s  taux  d9 in fcc t io i i  stomacale e t  s a l i v a i r e  par l e s  héimtozo- 
a i r e s ;  l 9 i n f e c t i o n  stomacle es t  trhs rap ide  alors que l ’ i n f e c t i o n  

i n f e c t a & ;  en zone pa lus t r e ,  e t  d m s  une populat ion en & q u i l i b r e  
on peut donc c o n d u r e  ‘a la m o r t a l i t e  rap ide  ou non des Anopheles s Ú L  
vant que l 9 0 n  trouve des i n f e c t i o n s  stomacales s e u l e s  ou des infec-  
t ions s tonacdes  accompagnees de beaucoup d’ infec t ions  s a l i v a i r c s .  - 
Pour des esphces qui  sy infec ten t  exp6rimentalement avec l a  :.&ne fc7.m 
c i l i t é  on peut comparer l e u r  su rv ie  respectuce en 6tudian-b’ pour 
chaque esphce l e  rapport  index oocystique/index sporozoi t ique s, SOUS - 
réserve  que ces  d iverses  popula&io@s anophéliennes s o i e n t  en equil6- 
bre. L e s  d i f f 6 r e n t e s  études f a i t e s  montrent en géné ra l  k e  mortali-‘  
t 6  considerable  dans l e s  j o u r s  su iyant  1 9 ~ c l o s i o n  e t  une longue sur* 
v i e  pour un p e t i t  nombre de femelles  de chaque ponter 

Nous avons s i g n a l é  1 9exis tence  de ra len t i ssements  é v o l u t i f s  
chez l e s  a d u l t e s  p laces  dans des condi t ions favorables; ces r a l e n t i s -  
sements peuvent aussi s9obse rve r  chez les  l a r v e s  e t  l e s ’  oeufs, E 3  
France par  exemple A. plurnbeus e t  A. c l av ige r  r e s t e n t  en h i v e r  des 
semaines sans &“er e t  même pldcés  dans des condi t ions favorcibles 
ne reprennent l e u r  évolut ion que s i  l ~ e x p o s i t i ’ o n  au f r o i d  a é t 6  asss 

longue, Chez l e s  oeufs, principalement chez l e s  K6desi on coma? t  
l ’ ex i s t ence  d’oeufs durables,  suscep t ib l e s  de passer  des mois sec 
e t  d’&clore quand une p l u i e ’ r e m p l i t  l e  g$teq g$néralement une par t ie  
des oeufs a J 6 c l o s e n t  qu’à l a  seconde ou t ro is leme inmersion et s i  cn 

La durée de v i e  des  femelles  de moustiques e s t  un problène 

’ 

- 

, 

s a l i v a i r e  ~ e . f a i t  au p lus  t ô t  dans Les 9 à 10  jours s u i v a t  le re$S “ 

e 



l e s  met dans l9ei?*~i dês l e u r  ponte i l s  n96closen-t pas  (b i en  que l a  la r -  
ve s o i t  dgvelopp6e dans 12oeuT dès l a  ponte e t  s o i t  parfaitement for- 
m6e au  bout de quelques jou r s ) ,  

La. major i t6  des moustiques s e  nour r i s sen t  l a  n u i t  ou au ,c répuscule  
au lnoins en zone de savanes e t  & basses a l t i t u d e ;  en montagne oÙ il 
f a i t  t r è s  f r o i d  l a  nuit e t  en f o r &  dense oÙ rhgne permansnce une de-- 
mi-obscuritg un c e r t a i n  nombre d9espbces a i l l e u r s  n o c t y n e s  ou cr6pus-, 
c u l a i r e s  a t taquent  couramient de jour .  Chaque Qespèce de moustique 
semble poss8der,, dalis des condi t ions climatologiques determinées, wn 
cycle  d ’ a c t i v i t e  qu i  l u i  e s t  p r o  reoPou.r 19&udher, il e s t  necessa iae  
de f a i r e  des captures  d i t e s  de 2% heures,  ou à l a  r igueur  de 14 heulees, 
en commençant une heure avant le crepuscule e t  en terniinant une heu- 
r e  ou deux a p r h s  l ?aubco  Dans ces captures  on r 6 c o l t e  s o i t  l e s  mous- 
t i ques  qui  a t taquent ,  & l’ext8rLeuz ou å 1 J i n t 6 r i e u r  des  habi ta t30ns9 
en les c l a s s a n t  s8par6men.t p a r  t ranches  d3une heure, s o i t  l e s  mousti- 
ques que l’on t rouve au repos dans l e s  habi ta t ions.  ou dans des t e n t s s  
pièges (on f a i t  alors en g6n6ral une r 6 c o l t e  t o u t e s  l e s  3 heures) ,  
ces cilses ou t e n t e s  pouvait ê t r e  l iabit8es ou inhabi tées ,  occupees pa r  
des homes  ou des animaux. Dans 1’6tude du cycle  d’attaque ‘a d i f f 6 -  
r e n t s  niveaux au-dessu-s du s o l  Haddow e t  ~011, ont m i s  en  Qvidence 
l ’ ex i s t ence  des moustiques a t taquant  s8lcctivement ?i d i f f g r e n t s  n i -  
veaux? ces  niveaux pouvant ê t r e  d i f f d r e n t s  l e  jour  e t  l a  n u i t ,  C’est 
un phelomène trbs important dans l a  compr6hension de l a  f i b r e  jaune 
sy lva t ique  eli zone f o r e s t i h r e ,  l e s  s inges  r e s e r v o i r s  de v i r u s  v ivant  
normalement au sommet des a r b r e s  de la grande f o r ê t  a lors  que l’hom- 
me ne q u i t t e  Ljwesque jamais l e  sol, L 7 a c t i v i t ê  nocturne .de c e r t a i n s  
moustiques, notaliunen-b A,funestus, semble p lus  grande l e s  n u i t s  sans 
.June ou quand l a  luze es-! au premier q u a r t i e r ;  mais pour l e s  mêmes 
moustiques on a cons t e t ê  que l e u r  a c t i v i t é  c r o i s s a i t  par l e s  n u i t s  
sombres, quo1-Q que s o i t  l a  phase luna i r e ;  c l e s t  donc p l u t ô t  l’obs- 
c u r i t é  q u i  leLw e s t  favorable,  Ll8tude du cycle  d9a t t aque  e s t  assez  
importante czr c e r t a i n s  moustiques ont une poiqte  d ’ a c t i v i t é  au eré- ‘ 
ptiscule, OU au mi l ieu  de la n u i t ,  ou .& 19aube ,  e t  une f o i s  que ce cy- 
e l e  e s t  d6termin6 ai pcdxt se contenter  de f a i r e  l e s  captures  au nio- 
ment du maximm des a t t aques  e t  non pas t o u t e  l a  n u i t ,  a f i n  de r6- 
c o l t e r  l e s  p lus  grLund nombre de sp6cimens dans l e  p lus  court  l a p s  de, 
temps possible.  Cer ta ins  moustiques ne piquant que de jour & 1 9 e x t &  
r i s u r  des h a b i t a t i o n s  l a  l u t t e  contre  eux p a r  les aspers ions  habi- 
t u e l l e s  de DDT devient impossible, Chez c e r t a i n e s  e q è c e s  on a consta- 

’ 

t é  que l e  cycle  d ’ a c t i v i t 6  compmtai t  2 poin tes  bien d i s t i n c t e s  e t  
l ’on a 6inis lShypotlibse qu’un des  sommets correspondait  aux f e n c l l e s  
rbcemment &closes  t a n d i s  que l ’ a u t r e  provenait  des femelles  &$es 
ayzint d8jh pondu; ce point  e s t  t r è s  i n t 8 r e s s a n t  8. 6 tud ie r  car  s i  ce t -  
t e  supposikìon e s t  exacte seu le  l e s  femelles  $gees doivent ê t r e  p r l -  

i ses eil consid6rat ion lors des d i s s e c t i o n s  pour l a  recherche des spo- 
l rozoYtes chez Les espbces exophiles,  ou ’chez les especes normalement’ 
, endophiles après  l e  t ra i tement  aux i n s e c t i c i d e s  & a c t i o n  r&anente 
’ des habitations. 

Contrairement å ce qui se  passe en Europe il. e s t  souvent trbs’ 
d i f f i c i l e  de t rouver  en Afrique des moustiques au repos hors  des ha- 
b i t a t i o n s  pendant l a  journ8e; e t  il cs t  par t ieul isdement  d i f f i c i l e  
de t rouver  des a iophhles  en exophilie.  Un c e r t a i n  nombre d’anophèles 
g~n6ra lcment  l e s  vec teurs  du paludisme, sont frfkpents dans l e s  par-  



t i e s  sombres des cases,  da,ns 196paisseur  des t o i t s  de p a i l l e s  OU de 
f e u i l l e s  de palmier, en t r e  les poutres  du t o i t ,  e t c ,  Mais la grande 
major i t6  des esp&ccs abondantes dans l e s  g i t e s  l a r v a i r e s  e t  souvent 
t r è s  agfess ives  pendant l a  n u i t ,  ne s e  rencont ren t  jamais ou presque 
jaaais dans l e s  h z b i t a t i  ons, Certaines  d’en t re  U l e s  p rê fê ren t  l e s  
Q tab le s  18. o& il y eli a* Les autres se r c fug ien t  dans l e s  f e n t e s  des 
t e rmi t iS res ,  dans l e s  creux .d’arbres  e t  de rochers ,  dans l e s  t e r r i e a s  
de crabes,  de rongeurs ou de c rocodi les ,  dans l e s  a n f r a c t u o s i t 6 s  des 
berges de r i v i b r e s ,  dais  l e s  !i!seccostl de p a i l l e  t r e s s 6 e  dé l imi t an t  
l e s  c oncessions f a h i l i a l e s ,  OLI siili.pleiïient dans ka vQg6tatiori bawe  

- 
e l i t o u r a t  l e s  g i t e s  l a r v a i r e s o  Le coinportement d9une esphce dêtermik? 
nee v a r i e  souvent consid&ablenent d9&n poin t  ‘a un a u t r e  : A,Gambiae 
e s t p r i n  c i pa 1 em en% emd. o p h i  1 e en Eaut e -V o 1 t a p il r t i e 11 ea  en: ex pphi 1 e 

-dalis l e  Bas Dahomey, e-t oomplhter~ent exophile dans la f o r e t  de 
Semlilti, en Ugenda2, A , N i l i  e t  A,hancocki, exophiles en zone de sqva- 

. nes  soiit eiido$iiles drms l e s  r eg ions  ‘ f o r e s t i h r e s .  In  nous sera donc 
iiiipossible de donner uiie f o i s  pour tou te s  l a  biologie  d.’u.ii anoph8le 
c9es t  un ca rac t è re  qui  doAt être  ê tudi6  s6par6nievlt dans chaque région 
climatique. OLitre les coiiclusions quo l’on peut t i r e r  de l a  r ê p a r t i -  
t i o n  des f e n e l l e s  gorgees ou gravities il e s t  bon d 9 u t i l i s e r  s o i t  
des t rappes  de sortie, s o i t  des t rappes  dgentrde, OLI mieux les  2,, 
car l e  fc!it qu7ui1 noustique q u i t t e  w e  case aprês  s’y ê t r e  gorge lie 
s i g u i f i e  pas forceixent qu9iJ e s t  exophile, mais peut ê t r e  siinplement 
que c e t t e  case e n  p a r t i c u l i e r  xíe l u i  convient T2as comme lieu de r e -  
pos o 

Chaque espèce de iaoustique apprêcie  pa r t i cu l i è reaen t  l e  sang 
djune ou, de p l a s i e u r s  espèces animales; c j e s t  pue 1 9 0 1 1  a p p e l l e  l e s  - 
pr6f grences trop-hiques des moustiques, En particulier l e  degré dlim- 
portance d9un anophele co r“  vecteur  e s t  en graide p a r t i e  foncttion 
de l a  fr6quenc.e de ses r appor t s  avec lshomneo Bien que ce r t a ines  es- 
pbces ne s 9iriPecteïit pas ou pratiquenent pas de façon experimentale’ 
l a  majorik6 d 9 e i - t r e  ertles sont de bons vec teurs  p o t e n t i e l s ,  n a i s  e l -  
l e s  116 jouent un r ô l e  cjue dcns la mesure o?~  e l l e s  ont des rapl2orts 
6 t r o i t s  avec l9ho~111~. O n  iie peut pas conclure ?i la zooplii l ie ou å 
l ’an thropophi l ie  d9Lljlle esphce selo2 c;u9elle v i t  princînaleiïient dans 
l e s  rmisons OLI &WS l e s  Q t a b l e s ,  su r tou t  en Afrique, oh les &ables  - 
quand elle e x i s t e n t  c o n s t i t q e n t  gén6ralemelit de &oins .boils abr i s  con- 
t r e  l e  v e i t  e t  l a  lufiiibre que l e s  cases  envi romantes ,  Cer ta ins  ~ O U S -  
t i q u e s  ont une pr6f&eiice marquee pour l e  sD&ng hunain, e t  .soat  en 
g&nérgJ- de bons vec teurs  de paludisme , t e l s  A, gambiae e t  A, funes tus  
en Afrique; c pc7,utres kt tasuei i t  exclusivement des animaux s a ~ ~ v a g e s ,  
tels l e s  anophSles dendrophiles e t  cavernicoles  5 la plus grande par- 
t i e  ont une zoophi l ie  indiff  6rnciêe e t  l e u r s  rappor t s  ?-ve i9l10111~1e 
sont  essel~kiel lemeqt  fonc t ion  du nombre d 9hommes e t  d’animaux en pr6- 
sence; a i n s i  k f r i d i  e t  P u r i  ont‘nol i t r6  q u 9 8  Delhi drus  une zone ou 
il y a v a i t  -1.3 habitants pour 1 t ê t e  de b ê t a i l  3,2 % des A.culicifa- 
c i e s  &a ien t  gorges de sang huinain; quLand il n 9 y  a v a i t  que 9 l?abitahs 
nour une t ê t e  de bg‘cail 1,g % seulenent des A .cu l i c i f ac i e s  6 t a i e n t  
gorg6s de sang liuiîíahi; e n t r e  ce y o u r c a t a g e  tombait å 0,9% quand 
il y a v a i t  presqu’autant de t ê t e s  de b 6 t a i l  qus dt9habitants,  Ce ph6- 
nolil&E eS’c i L l p O r t c . . i ? t  & col.u?aître quand on veut t e n t e r  1 9  & r a d i c a ~ & o n  
dpurTe espgce, ea r  l e s  esphces å zoophi l ie  i nd i f fg renc i6e  f u i e n t  beau- 
coup p lus  vo lon t i e r s  Les h a b i t a t i o n s  t r a i t g e s  au DDT que les  esphces 
s t r i  ct emen t an-tlir opogliile s ,  

. 

. 
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. L ~ , L . - ~ O P P ~ ~ * ~ % J W ~  des moustiques est; aussi fortement influencé 
par diff6rents facteurs i;&ke'rieurs tels que la temp&rature,l'hwnidi- 
té r~lntive,l'Bclairemen~~etc~ o,..La tempQrature peut jouer un r81e 
de 2 fnçonsoen ralentissant ou en inhibant le d6veloppemen-t des 
diffkrcnts stades du moustiyue,ou bien en ayant la même actiow sur 
les hématozgnirw 8. l'interieur de 1'anophèle;une tfi:mnp&atux-c. infk;' 
rieure à 18 entrave en effetOlt 6volution des h6matozoaires .Des 
tempérltures siipgrinures ha 40 entrainent généraleaent 13 mort du 
moustique,m@me pour les esp??ces r6sista,ntes 8. la chaleur,le moem- 
climgyp di la, case est en géndral plus fworable que celui de la ' 
brousse qui l'entourc,smf en région forestière dt.nse;on observe 
frQquemm8n-t e n  plein soleil des diffbrences de tenip6r::tTe de l'or- 
dre,de 6 entre l o  toit et la base des murs;commc un 6cliauffement 
intense de l'air entrafne une activité accrue des moustiques,ceux-ci 
ont tendwce à qnitter 13, partie surchatkffee pour se refugier dans 
I n  partie la pus fraiche,mGme si ce n'est pas c e l l e  o h  i l s  se réfu- 
gient normalement o Quand la haute tc,npBr:xture de 1 I air n;nd los mous- 
tiques actifs on 1,eut enrégistrer les attaques en plein jour dans 
les cas s ou sous 13s scccos de moustiques ne piquant pwmalcment 
que 13, nii$t,t~l-i que k,gmbiae e t  A , ~ u n u s t u s . L ' h ~ i d i t ~ ~ b e a u c o u p  de 
moustiques ont des exigences très strictes vis B vis de 111iumidit8 
relative de l'air et ne peuvent vivre qu'a~ voisinage de la satura- 
tion;c'est notanment le cas de la 1)lupart des Uranotaenia et des 
Ficalbia,et euussi des anophhles cavernicdles et dendrophiles.Par 
cwtr,e beaucoup d' autres annphèles peuvent supporter dus taux d'hu- 
midité rvlative très bas ce qui luur permet du subsister en saison 

1 sèche dans l e s  zones soudanniennes e+ sah6liennes.les Btudgs faites 
sur l e s  anopheles a,uxg,uels on donnait le choix entre $lusieurs 
charnbres à hygromhtrie diff6rente ont montrg que ICs espkces vectrices 

i du paludisme comnie miniinus ea Asie et gambiae ea  Afrique ne manifes- 
taient pas de pr6fkrcnces nettement définies entre 50 72 et 100 % 
4'kiUmkd~~@ rt.l~tive,~e Iyeillon a même montré qu'un taux aussi bas 
que 10 $ nfempèchajz I I  nullement a,gambiae de se nourrir, 

des adlI.ltes ainsi que nous l'avons deja vu: In, plupart des espèces 
non seulement ni- sont agressives que d.ms l'obscurit6,mais encore 

7.2 

- 

li1 6clairzment est aussi un factczur important d8:ns le comportement 
I 

prennent come lieux de r i jpos  des endroits aussi sombres que poss i -  
ble.Le choix d-ïi lieu dc repos est 
la nature de la paroi et la -V&;ilation,tous les moustiques se PO- 
s..,nt de préférence sur les surfsces rugueuses plut6-k que sur,les 
lisses et évitant lescourants d'zirpen outre certaines espkces ont 
une préférence marquée pour certaines parties de LR cnse telles 
que l'épaisseur du toit ou la face 
en kfr-ique Orientale près de 90 $ des 8,gmbine et des A,Pun~s%us ~ j ?  
vivent posé8 sur la. fnce inférieure du toit des cases. 

i, aussi netternent influencé par 

infgrieure du toit;selon Haddow, 

La portée de vol des moustiques est un facteur important & 
considkrer si lion veut Qtablir un périm&tre.de protection autom 
d'une agglomération ou autour d'un x6rodrome.he moyen le plus ra- 
tionnel pour  étudier ce fncteur consiste 8. c o l o r e r  ou marquer p a r  
des mqqueurs radioactifs un grand nombre de moustiques,?uis &. les 
lacher d'un Fsndroit bien détermin6; au bout de quelques jours O n  
les recherche; dans un perimetre de 500 m,lkm;2km, etc,,come on en 
retrouve très peu( de l'.ordre d e l  pour 10.000 laches) il faut 
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travailler sur de grands nombres et ce n'est pas toujourp facile, 
Un autre procèd6,applicable seulement dans les régions 0% les g2- 
tes sont rares et ne varient pas d'une façon considérable d'une 
s-ison 8. l'cplutre,consiste & déterminer la distance qui exis te  entre 
le village ou les refuges exEérieurs desadultes,et le gfte larvaire 
le plus proclle ass mêmes egpkces;dms l e  nord de I n  Haute-Volta; 
j ' n i  ainsi enrégistré des prtées de volde l'ordre de 5km pour A. 
funestus et A.pharoensis,et- 8. la RBunicfï de 8 km POUF Culexi .ipj,ezi.: 
piens ssp.fatigans,Dans la pratique,Bes moustiques volent rare- 
ment $i de telles distances,tout au mbins en grand nornbre,sauf 
quand il n ' y  zii pas de gfte lcirvaire plus proche du village.Dnns 
1 : i l e  de la Réunion eur T/3 du littoral lea gites larvaires do 
A.gambiae étaient constituuks par des creux de rochers dcms le lit 
des torrents;ces gftes é%aient pkriodiquement traités au diesel- 
oil-DDT dans les environs des zones hb.bitées,rt après chaque trai- 
tement on constat:!it que les femelles venaient pondre un peu aul$ 
des derniers creux do rochers traités et l'on augmentait de 50 ou 
100 m le périmètre de protection; quand le p4rinètre do protection 
fur de l'ordre d'unkilomktre les hrvss de k.gambine disparurent 
ce qui insiste 8. penser que dmns les conditions locales lkm cons- 
tituaut la portBe de vol m xirna des .femelles de Lgambiae(i1 e s t  & 
noter que dans cette.ile il n ' y  o. pas de m,unmifères sauvage& et ' I  : a  

que les mimaux domestiques sont toujours 8. proxiriiitd irnmddiate 
des habi ta+ions)  .On considkre g6néralement que, la, portée du v o l  
pratique des Anophèles est de 1 à 2 km et qu'il n'est que de quel- 
ques dizaines dg mètres 8. " e  centaine de mktres pour les Stegomya, 
Les distances peuvent s'accroitre de ffiçon très sensible si le 
vent est, favorzble comme c'est le cas Dakar OG certains quartiers 
sont envahis p w  Culex thalssius chaque fois que le vent souffle 
des marécages de H a n n  et de Tiaroye vers la ville,entra&nnnt ces 
moustques par  dessus les quelques kilomètres de mer de 12 baie de 
Rufisqueu 3n &tudiant r8cclment l'influence du d6broussaillemen-b 
sur quelques centaines d-E: mktyes autour d'un village on a constat8 
que cela, entrainait inmédiatement une baisse d.e la population 
ano@h&ienne à I/3 ou I/4 de 
diminution ne persistait que quelques jours. 

On peut en général ob%&.r un développement normal des lem" 
dans u11 nombre de types d.e gites beauc'oup plus gr-,nd que celui que 
l'on trouve naturellement peuplé par les 3arves d'une esphce dé- 
termin6e.Par exemple En saison des pluies,dans une région de riz$-è- 
reson ne trouvera A.,gambiae que dans les flaques temporaikes d'eau 
de pluie,tandisque les rizikres hébergeront A.coustani.k.fwzestus 
k,phzroensis etc, o .Plus tard quand les rizières seront presquf '&3&- 
ehees on y trouvera A,g,anbiae,A.rufipes et A.maculipalpis.0r 8.  
gaznbiae et A,su peuvent très bien s'élever dans de l'eau de 
riziBres ayant un niveau de l'eau élev6.0n peut donc en con- , 
clure que c'est ulte gui choisit ses lieux de pante de façon 
s61ective.D't@.lleurx ,comme l e  signaleR.CoMuirhead Thomson,cC 
phér:$tsène est tellement &ident que dans beaucoup de cas sur des 

le malarialogiste i r a  dr0,i-b 8. 1' espèce qu' il recherche, SC?. sensi%i.!-;.L4;,: 
biliti. pour la dixcrimination des gites é%%nt devenue presqu'cctuSSi 
aigue que celle de la femelle de moustiqueeh recherche directe 
des oeufs  dans Ics gites 
fier cette hypolihkse? ell. 
diterranéenne o& le nombEe des oeuf's 8. la aurfac'e des gites est 

' ,  

on niveau habitkel5mais que cette 

centaines de mktres. de rives dc'mapigot ou de berges de marecages I I .  

I 

larvaires pernet d'ailleurs de -vér$- 
surtout éti! faite dans la région me- 
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oh le nombre des oeufs 8, la surface des gltes est en général très 
grand;en régions tro.Spicales cette recherche est assez d4cevante 
aux Indes cependant,on a pu vérifier que l'on ne trouve l e s  oeufs 
d'une espkce déterminée que dans le gîte o& l'on trouve les lar- 
ves de même esp&ce,ce qui confirmetbien que si l'on ne trouve pas 
de In-mes de cette espèce dans d'sures gites c'est parce que la 
femelle n*~;st pas venue y pondre.11 est assez difficile d'apprécier 
quel est le facteur précis qui guide l e s  femelles dans le choix du 
g?te,Les plus 'important segblerit 1' insolatiori,la température de >-,  
l ' eau ,sn  teneur en matière organiques,sa teneur en sels minbraux 
dissous,la densit6 de la végétation et la présence ou l'hbsence 
de courmtDPour l e a  espgces les plus répandues on constate d'ailleur 
que f .Ute alun gite f~vor~,ble les femelles vont pondre dans les 
gites tout à fait zberrants tels que des recipients domeskiques 
pour A,gambiae i 

Biologie des larves 

La température de l'eau joue un grand r8le dans la vitesse 
du d4veloppement des larves et dans leur survie,les temp6rahres 
élevées tuent rapidement l e s  larves ou entrssrent leur développement 
La nature des gitus préférentiels explique parfois les réactions 
diff6rentes de 2 espèces aux mê'mes conclusions climatiquesrde Meil- 
lon,sur les plateaux du Transvaal a observé qu'en saison chaude, 
l e s  ruisseaux qui constltuent les gites de ,%,funestus sont 8, 31 
a l o r s  que les pe%ii;tes fl$ques qui constituent les gites. de X ,  

e 

" 

La pollution d-e l'eau est en gépéral un facteur t r è s  défa- 
vorable au dkveloppement des larves d'Anophèles a1,ors qu'il G s t  
très favorable 8. celui des larves de Cdlicin6s.Si l'on place dans 
les gites 8, Anophèles des fagots de plantes à tiges ou feuilles 
peu ligneuses on obtien% une élimination rapide des 1arvi.s d'Anophè- 
les et leur déplmement par celles de Culex; 

des larves de moustiques ne supporte pas l'eau sawnatre;en parti- 
culier k,funestus e s t  complètement eliminé par la moindre trace 
d1 eau de mer.A.u contraire la pmupart. des esphces d' eau saw%tre 
peuvent tj;ès bien vivre en eau douce. 

La salinité enfin est un facteur très important la majorité 


