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I NTRODUCT I ON

Les  l a r ves  de  ce r t a i ns  i nsec tes  ho l0mé tabo res  phy -
t ophages  o l i gophages ,  comrne  l es  B ruch idae ,  on t  un  rég ine  a l i _
men ta i r e  s i  spéc i f i que  que  peu  d ' espèces  r , égé ta res  e t  nême
de  pa r t i es  de  ces  espèces  l eu r  pe rme t ten t  d ,assu re r  l eu r  dé -
r re l oppemen t  conp le t .  ce t t e  spéc ia l i sa t i on  e t  en  pa r t i cu l i e r
ce l l  e  d 'Aean ihoæex idzs  ob tec tu .a  qu i  résu r te  d ,une  coévo lu t i on
en t re  f  i n sec te  e t  1a  p l an te  hô te  es t  souven t  1e  f a i t ,  comme
1e  remarque  JANZEN (1977 ) ,  d ' adap ta t i ons  phys io l og iques  ( con_
po r temen ta les  e t  mé tabo l i ques ) .  chez  ces  i nsec tes ,  1a  f eme l l e
a  r r n  r ' ô1e  d fau tan t  p l us  i npo r tan t  que  l es  poss ib i l i t és  de  l o_
como t i on  e t  de  d i sce rnemen t  des  l a r ves  néona tes  son t ,  r a  p ru_
pa r t  du  t emps ,  r  im i  t ées  (DETHIER,  r  9s3  ;  I TT IKLUND,  197s )  .  s i  r e
cho i x  c l e  l a  p l an te  e t  r nême  du  s tade  phéno log ique ,  pa r  1a  f eme l l e
es t  esscn t i e l l eme t l t  gu idé  pa r  des  subs tances  d i t es  seconda i res
ou  a l l é l och i r n i ques  (DETHIER,  1953  ;  FRAENKEL ,  19s9  ;  JANzEN,
1978 )  1a  conna i ssance  de  ces  subs tances  e t  des  régu la t i ons  des
compor temen ts  de  pon te  en  dépendan t  n  r  es t  pas  t r ès  avancée ,
d ' au tan t  p l us  gu€ ,  conne  1e  f a i t  r ena rque r  FRAENKEL  (196g ) ,  ces
compor temen ts  on t  é té  no ins  é tud iés  que  ceux  des  s tades  conson l -
ma teu rs .

I l  f au t  sou l i gne r  que  ce t t e  é tude  es t  d rau tan t  p l us
dé l i ca te  qu rou t re  l es  subs tances  seconda i res ,  i l  f au t  s i  poss i_
b le  p rend re  éga le rnen t  en  comp te  l es  d i f f é ren t s  é l énen ts  de  1a
l l i o cé ' ose  (en tomophages ,  p réda teu rs ,  au t res  végé ta r r x  que  ra
p lan te  hô te )  a i ns i  que  res  f ac teu rs  pé r i o<J iques  (LABEYRI IT ,
1977 ) .  Tou te fo i s ,  d i f f é ren t s  t r avaux  nous  pe rme t ten t  de  cons -
t a te r  que  f  i nsec te  es t  gu idé  ve rs  r a  p l an te  hô te  pa r  des  f ac_
teu rs  qu i  on t  un  e f f e t  a t t r ac t i f .

o



Ceux-c i  son t ,  so i t  des  fac teurs  ch im iques  vo la t i l s
(THORSTEINSON,  1953  ;  DAVID e t  GARDINER,  196?  ;  WEARING,  1973  ;
NAIR e t  Mc  EVEN,1976 ;  P IERCE e t  Co l l . ,  1978  ;  AUGER e t
T I I IB0UT ,  197g  ;  LECOMTE,  1980  ;  V ISSER,  1979  ;  CHARAI IAS,  1982)  ,
so i t  des  fac teurs  phys iques  pas  ou  peu  spéc i f i ques .

L té tude  e t  I ' i so lenen t  des  fac teurs  ch im iques ,  e f fec -

tuée  par  exemple  par  P IERCE e t  Co l l .  (  1  978) ,  WEARING e t  HUTCHING

(1973) ,  IVALLBANK e t  WHEATLEY (1979) ,  GUERIN e t  V ISSER (1980) ,  on t

permis  d ' i den t i f  i e r  de 's  mo1écu les  ayan t  un  cer ta in  pouvo i r  a t t rac -

t i f .  S i  1es  subs tances  vo la t i l es  a t t i ren t  Les  insec tes ,  i 1  semb le

que  par fo is  e1 l ,es  s t imu len t  auss i  1 'ovogénèse  (CADEITHAN'  1965  ;
H ILLYER e t  THORSTEINSoN,  1969  ;  DESEô,1970 ;  FENEMoRE,  1979) .  Ce-

pendan t ,  comme peu  de  t ravaux  on t  ê tê  consacrés  à  ce  phénomène,

nous  ne  pouvons  savo i r  s ' i 1  s tag i t  1à  d 'un  phénomène couran t .

Quant  aux  fac teurs  phys iques ,  leu r  na tu re  es t  des

p lus  va r iab les  :  l umiè re  (SAXENA,  1978  ;  DOWELL,  1979) ,  fo rne

(PROI (OPY e t  Co11 . ,  ' 1971) ,  hun id i té  (SAXENA,  1978)  par  exenp le .

Lorsque  1a  feme l1e ,  g râce  aux  d i f fé ren ts  fac teurs

phys iques  e t  ch im iques ,  a  loca l i sé  sa  p lan te  hô te ,  e l1e  va  gé-

néra lement  pondre  (LABEYRIE,  1978) .  E11e  dépose  ses  oeu fs  au

pied de 1a plante (entnorhaeaoperculeTTa, HgTenga brasslcae, Eglemga

ant iqua)  ou  sur  la  p lan te .

A  ce  s tade ,  deux  types  de  fac teurs  peuven t  a f fec te r

La  pon te .  Pour  ce r ta ines  espèces  des  fac teurs  mécan iques  spéc i -

f i ques  (GREANY e t  SZENTESI ,  1979) ,  pour  d fau t res  des  fac teurs

ch im iques  perçus  par  con tac t ,  comme 1-e  démontTen t  de  nombreux

au teurs  (BARLOW,  1965  ;  TRAYNIER,  1967  ;  YAMAMOTO,  1969  ;
THIBOUT,  1974  ;  ROBERT,  1977  ;  POUZAT,  '1977 ,  1978  ;  SAXENA e t

GOYAL ,  1978  ;  S rÂn lgn ,  1978  ;  DO} {ELL  ,  1g7g  ;  ITAMILTON,  1979  ;
SZENTESI ,  1979  ;  D INDONIS,  198O,  FENEMORE,  1980  ;  AUGER e t

THIBOUT,  1981) .  Les  uns  ou  1es  au t tes  son t  pe lçus  lo rs  du
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con tac t  de  l r i nsec te  avec  1a  p l an te  e t  s ' avè ren t  i nd i spensab les
à  l r ov i pos i t i on .  cependan t ,  dans  de  nombreux  cas ,  l a  n résence
s imu l t anée  de  ces  f ac teu rs  mécan iques  e t  ch im iques  semb le  i n -
d i spensab le  comme f  i nd iquen t  AVrDov  e t  co11 .  ( 196s ) ,  spAKS
(1973 ) ,  N I ' I IANZE e t  Co11 .  ( 1975 ) ,  POUZAT (1976 ) ,  ROBERT (1977 )  .

s ' i 1  a  souven t  é té  poss ib l e  d ' ex t ra i r e  ces  f ac teu rs
ch im iques ,  ê r  r evanche  l eu r  i so l emen t  e t  l eu r  i den t i f i ca t i on  a
ra remen t  ê tê  ob tenue .  En  e f f e t ,  seu l s  que lques  au teu rs  on t  i den -
t i f i é  des  mo lécu1es  s t imu lan t  1 ' ov i pos i t i on .  Nous  remarquons
que  ce  son t  essen t i e l l emen t  des  subs tances  so lub les  dans  l t eau :des
g lucos ina lba tes  (g l ucos ino la tes  des  ang lo - saxons )  .  (THORSTEINSON,
1953  ;  M ITCHELL ,  1977  ;  S tÂ l l eR ,  1978 ) .

De  ces  d i f f é ren t s  t r avaux ,  i 1  r esso r t  que  l , i den t i f i -
ca t i on  de  l a  p l an te  hô te  pa r  un  i nsec te ,  su r t ou t  l o r squ ' i l

s ' ag i t  d ' un  i nsec te  phy tophage  o l i gophage ,  se  f a i t  1e  p l us  sou -
ven t  l o r s  d ' un  con tac t ,  pâ r  1a  " r econna i ssance "  de  subs tances
seconda i res  (POUZAT,  1977  ;  JANZEN,  1978 ) .  I 1  es t  poss ib l e

d ' a i l l eu r s ,  euê  1a  nécess i t é  d ' un  t e l  con tac t  so i t  p l us  répan -
due  que  ne  l e  f on t  r esso r t i r  l e s  pub l i ca t i ons  ca r  e l 1e  semb le
pa r fo i s  avo i r  échappé  à  ce r t a i ns  obse rva teu rs  (D INDONIS ,  1gg0 ) .

ce r t a i ns  de  ces  i nsec tes  phy tophages  s ' a t t aquen t  aux
pu l ses  (1égumineuses  à  g ra i nes  a l imen ta i r es )  qu i  r evê ten t  une
t rès  g rande  impo r tance  dans  ce r t a i ns  pays  t r op i caux  (LABEYRIE ,

1981) .  Pa rm i  ces  i nsec tes ,  l a  b ruche  du  ha r i co t ,  Aean- thoaee t -Lde ,s
ob tec lu . t  Say  es t  1 'un  des  p lus  répandus .  Son  compor temen t  de  pon te

es t  connu  g râce  à  d i f f é ren t s  t r avaux  (LARsoN e t  F r scHER,  193g  ;
vouKASSov r r cH ,  1949  ;  ZACHARIAE ,  19s8 ,  1959  ;  LABEYRIE ,  1g62  i
HU IGNARD,  1973  ;  POUZAT,  1975 ,  1972 ,  1978 ) .

11  a  ê tê  é tab l i  que  l a  p l an te  hô te  a  une  g rande  im -
po r tance  dans  l a  r égu la t i on  de  l r ovogénèse  e t  de  l r ov i pos i t i on
(LABEYRIE ,  196Ob  ;  pOUZAT,  1974a ,  1978 ) .  POUZAT a  b i en  mon t ré
que  l r ovogénèse  es t  f i na l emen t  a r rê tée  en  1 ' absence  de  p l an te
hô te  e t  n ' es t  r éac t i vée  que  s i  l a  b ruche  en t re  en  con tac t  avec
ce l l e - c i .  SZENTESI  (1976 )  con f i rme  d ' a i l l eu r s  ces  obse rva t i ons .



L rac t i v i t é  r ep roduc t r i ce  pa ra i ssan t  donc  régu1ée ,  ê i l -
t r e  au t res ,  pâT  des  f ac teu rs  ch im iques ,  on  a  essayé  de  d i ssoud re
des  subs tances  pou r  vé r i f i e r  ce t t e  hypo thèse  (pouzAT  ,  1977  ;
MONGE,  1979  ;  MARIA ,  1980 ) .  pouzAT  e t  nous -même,  avons  mon t ré
que  I ' on  peu t  ob ten i r  un  ex t ra i t  de  l a  p l an te  hô te  s t imu lan t  l a
pon te  e t  1 ' ovogénèse  de  l a  b ruche  b i en  que  l es  r ésu l t a t s  ob tenus
ne  so ien t  n i  pa r f a i t emen t  r ep roduc t i b l es  n i  t o t a l emen t  conpa ra -
b les  à  ceux  ob tenus  en  p résence  de  g ra i ne .

Au  cou rs  de  ce  t r ava i l  où  nous  avons  é tud ié  l e  con -
po r temen t  de  pon te  de  l a  b ruche  du  ha r i co t ,  nous  nous  sommes  p lus
pa r t i cu l i è remen t  i n t é ressés  aux  re l a t i ons  ch in i ques  en tTe  I ' i n -
sec te  e t  sa  p l an te  hô te .  A f i n  d ' ob ten i r  un  ex t ra i t  i ndu i san t
l e  compor temen t  de  pon te  de  l a  b ruche ,  comne  l e  f a i t  l e  ha r i -
co t ,  nous  avons  essayé  d i ve rs  so l van t s  e t  d i f f é ren tes  mé thodes
d rex t rac t i on .  Nous  avons  che rché  à  ca rac té r i se r ,  1e  p l us  p réc i sé -
men t  poss ib l e ,  l es  subs tances  qu i  i ndu i sen t  1 ' ov i pos i t i on  e t  r a
p roduc t i on  ova r i enne .  comme pouzAT  (1g7g )  a  mon t ré  que  ces  ac t i -
v i t és  son t  soum ises  à  des  régu la t i ons  d i f f é ren tes ,  nous  avons
essayé  de  dé te rm ine r  s i  l e  nême  s t imu lus  ch im ique  i ndu i t  ces  deux
ac t i v i t és .

r 1  nous  a  auss i  se rnb lé  nécessa i re  d ' ana l yse r  1a  va r i a -
t i on  des  résu l t a t s  ob tenus ,  phénomène  dé jà  déc r i t ,  a f i n  de  dé te r -
m ine r  s i  e1 le  dépend  des  composés  ch im iques  ou  du  po l ymorph i sme
des  popu la t i ons  de  b ruche  1 i é  à  l a  comp lex i t é  des  régu la t i ons  du
compor te rnen t  de  rep roduc t i on .
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MATER I  ELS ET  I ' IETHODES

A.  LA  PLANTE

D 'ap rès  SOUTHGATE (1981 ) ,  dans  l a  na tu re  7a  b ruche  ne

se  déve loppe ra i t  que  dans  l es  g ra i nes  de  t r o i s  Légumineuses

Plrascoleae : Pha.aQtLu^ vu,{-gani's, PlnteoLu.t coccineut el Pha,seoLu,s LuyuLtu.

l r l a i s ,  âu  cou rs  de  ce  t r ava i l  nous  n  I  u t i l i sons  qu  t une  seu le

p lan te  hô te ,  Pha ,seo lu , s  vu lgo .n i t  L  en  nous  l im i tan t  à  1a  va r ié té

"So i sson "  ( à  g ra i nes  b l anches  e t  l i s ses ) .  Les  g ra i nes  don t  nous

nous  se rvons  p rov iennen t  du  t e r ra i n  expé r i r nen ta l  de  1  '  I  .B .E .A .  S .

à  MONTLOUTS (TNDRE ET  LOIRE) .

I
Après  1a  réco l t e ,  1es  g ra i nes  son t  s t ockées  à  +  5oC ,

pu i s ,  p€u  avan t  l eu r  u t i l i sa t i on  e1 les  son t  conse rvées  dans  l e

l abo ra to i r e ,  à  t empé ra tu re  amb ian te .

o
Pour  év i t e r  des  e r reu rs  1 i ées  aux  t r ans fo rma t i ons  ch i -

m iques  qu i  se  p rodu i sen t  dans  ces  cond i t i ons  de  s tockage

(T0UZARD,  1  975 )  nous  emp loyons  seu lemen t  des  g ra i nes  de  un  ou

O deux  ans .

B .  L  I  I N S E C T E

La bruche du har icot  (Aeanf .hotco( idu obteetu. t  -  S"y)  est

un  Co léop tè re  phy tophago îdea  de  1a  f an i l  1e  des  B ruch idae .

Rappe l s  b i o l og  i ques

La  f eme l l e

ou  con t re  l es  g ra i nes

ZACHARIAE ,  1958 ,  1959

déh i scen te ,  I ' an i na l

sa le  du  ca rpe1 le ,  une

pond dans  les  gousses  sèches  déh iscen tes

s tockées  (LARSON e t  F ISCHER,  1938  ;
;  LABEYRIE,  1962) .  S i  l a  gousse  n 'es t  pas

peu t  p ra t iquer ,  su r  la  l i gne  de  su tu re  dor -
per fo ra t ion  qu i  l u i  pe rne t  d ' i n t rodu i re



6

o

o

o

o

t

o

o

a

O

son ov i tube  dans  la  gousse  e t  de  déposer  des  oeu fs  p rès  des
gra ines .  Ensu i te ,  l es  la rves  néona tes  s r in t rodu isen t  dans  1a

gra ine  par  une  per fo ra t ion  qu fe l les  e f fec tuen t  à  t ravers  Le

tégument .

Le  déve loppement  la rva i re  e t  1a  mue imagtna le  se

produ isen t  dans  la  g ra ine  où ,  d taprès  nos  observa t ions ,  dans  nos

cond i t i ons  exp6r imenta les ,  l e  jeune  imago sé journe  env i ron  c inq  O

jours .  Au  cours  de  ce t te  pér ioder  l t i nsec te  découpe  à  t ravers  le

tégument  ex te rne  1 'opercu le  qu i  l u i  pe rmet  de  sor t i r .

A  ce  moment ,  l es  feme l les  ne  possèden t  pas  encore

d 'ovocy tes  mûrs  en  ré ten t ion  dans  1es  ov iduc tes  la té raux .  Ma is ,

après  la  so r t ie ,  qu te l les  so ien t  ou  non  en  p résence  de  la  p lan te

hô te ,  e1 les  p rodu isen t  des  ovocy tes  qu i  s 'accunu len t  dans  les  ov i -

duc tes  la té raux .  Ce t te  p roduc t ion  cesse  6  à  I  j ou rs  après  la

sor t ie  de  la  g ra ine  s i  l a  b ruche  ne  rencon t re  pas  l "a  p l .an te  hô te .

I1  y  a  a lo rs  une  t ren ta ine  d fovocy tes  en  ré ten t ion  (POUZAT,

1  978b)  ,  tou t  au  mo ins  dans  les  souches  qu i  son t  u t iL i sées .

S i  en  revanche  e l le  se  t rouve  en  pTésence  de  la  p lan te

hô te ,  l f ac t i v i té  ovar ienne  se  poursu i t  ou  reprend  e t  l es  fene l les

inséminées  ponden t .
o

Dans  les  s tocks ,  l es  b ruches  von t  pondre  su r  les  g ra i -

nes ,  ê t ,  su ivan t  l ,es  cond i t i ons  the rmiques  p lus ieurs  généra t ions

peuven t  a lo rs  se  déve lopper .  Ma is ,  l o rsque  les  cond i t i ons  ( tem-

péra tu re ,  l umiè re )  le  permet ten t ,  ce r ta ines  b ruches  von t ,  à  par -  O

t i r  des  s tocks  pouvo i r  a l l e r  i n fes te r  les  cu l tu res  avo is inan tes

(ARN0ULD e t  Co l1 . ,1958  ;  LABEYRIË,  1962 ;  JARRY,1981) .

Leq  carac té r i s ! iques  des  souches  u t i l i sées

Nous  avoRs u t i l i sé  deux  souches  :
-  l rune  a  é té  ob tenue  à  par t i r  de  b ruches  é levées  à  1 f  I .B .Ë .A .S .

p rovenan t  d tune  souche  d i te  "norna ld 'e t  u t iL i sée  par  POUZAT

(1e70) ,



a

o
-  l r au t re  es t  i s sue  de  ha r i co t s  r éco l t és  dans  l es  Landes ,  à

Pépo r te ,  e1 le  es t  en t re tenue  sans  au t re  sé lec t i on  dans  un  é1e -

vage  "en  masse "  su r  g ra i ne .  C res t  l a  souche  que  nous  appe l l e -

rons  r t sauvage t t .
o

La  souche  "no rma le "  a  ê tê  sé lec t i onnée  pa r  LABEYRIE

(1  961  ,  1  968 )  su i van t  deux  c r i t è res  :  ne  son t  r e tenus  que  1es

O 
oeu fs  des  f eme l l es  :

qu i  ne  ponden t  pas  en  1  |  absence  de  g ra ine  pendan t

une  pé r i ode  de  6  à  8  j ou rs  ( comp tés  à  pa r t i r  de  l a

so r t i e  de  f  imago  de  l a  g ra i ne ) ,

qu i  ponden t  l e  p l us  dans  l es  24  heu res  qu i  su i ven t

f  i n t r oduc t i on  d ' une  g ra i ne  dans  l a  bo î t e  d ' é l evage .

Comne  POUZAT,  eu i  u t i l i se  ce t t e  souche ,  nous  n ' avons

re tenu  que  1e  p rem ie r  c r i t è re .

En t re t i en  de  l a  souche

Le  j ou r  de  l eu r  so r t i e  de  l a  g ra i ne ,  nous  sexons  l es

b ruches  e t  nous  f o rnons  des  coup les .  Chacun  d ' en t re  eux  es t  p l a -

cé  dans  une  bo î t e  de  Pé t r i  où  se  t r ouve  un  ab reuvo i r  con tenan t

un  co ton  imb ibé  d ' eau  m ie11ée .  A  chaque  géné ra t i on ,  nous  i so l ons

a ins i  au  mo ins  5O  coup les .  Ap rès  une  r " * " i r r " ,  nous  sépa rons  l es

feme l l es  e t  nous  p l açons  ce l l es  qu i  n ron t  pas  pondu  dans  une

bo î t e  de  Pé t r i  con tenan t  5  à  10  g ra i nes  de  ha r i co t  e t  un  nouve l

ab reuvo i r .  Les  b ruches  de  1a  géné ra t i on  su i van te  appa ra i ssen t

de  35  à  45  j ou rs  p l us  t a rd .

Les  cond i t i ons  d ' é l evage

B ien  que  pendan t  p l us i eu rs  mo i s  ( j anv ie r  à  j u i l l e t

1981 )  nous  ayons  dû  p l ace r  1es  b ruches  dans  des  cond i t i ons  hyg ro -

mé t r i ques  pa r t i cu l i è res ,  nous  avons  eu  l e  souc i  de  p ra t i que r

no t re  é l evage  dans  des  cond i t i ons  p roches  de  ce l l es  que  l es  b ru -

ches  rencon t ren t  dans  l eu r  b i o tope  d ' o r i g i ne .  I 1  s t ag i t  de  1a

zone  équa to r i a l e  de  noyenne  a l t i t ude  d 'Amér i que  du  Sud  (LABEYRIE ,

1962  ;  HUIGNARD e t  B IE IUONT,  1978)  où  l es  te rnpé ra tu res  d iu rnes

ne  dépasse ra ien t  pas  30oC .

o

o
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o

o

o
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o
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Ce  de rn ie r  c r i t è re  es t  d r impo r tance  ca r ,  i l  a  ê tê
mon t ré  pa r  HU IGNARD e t  B IEMONT (1974 )  que  des  t empéra tu res  é1e -
vées  pouva ien t  en t ra îne r  1a  s té r i l i sa t i on  des  mâ les .

En  deho rs  des  pé r i odes  de  man ipu la t i on ,  l es  b ruches

son t  p l acées  dans  une  é tuve

La  t empéra tu re  es t  de  26 "C  pendan t  12  heu res  (de  g  h

à  20  h ) ,  ma i s ,  ce r t a i ns  j ou rs  en  ê tê  e l l e  dépasse  ce t t e  va leu r .
De  20  h  à  8  h ,  ap rès  avo i r  l en temen t  d im inué ,  e l l e  se  rapp roche  O

de  1a  t empéra tu re  amb ian te ,  ma i s  l es  va r i a t i ons  sa i sonn iè res  de

ce1 le - c i  ( +  8oC ,  +  28 "C)  exp l i quen t  l a  g rande  d i f f é rence  cons -
t a tée  dans  I a  du rée  du  déve loppemen t  l a r va i r e .

L ' hyg romé t r i e  es t  géné ra lemen t  na in tenue  à  go  % d 'H  R .
Ma i s ,  du ran t  l e  1e  semes t re  1981 ,  pou r  des  ra i sons  p ra t i ques ,
e l l e  a  é té  r na in tenue  à  un  n i veau  p l us  bas .  En  j anv ie r ,  € l 1e  va -
r i a i t  de  30  o ' o  à  35  od  e t  a t t e i gna i t  50  no *  en  j u i l l e t ,  l a  nu i t  e l l e
é ta i t  b i en  sû r  p l us  é l evée .  Ces  cond i t i ons  t r ès  pa r t i cu l i è res  on t
é té  na in tenues  ca r  nous  ne  pouv ions  m ieux  régu1e r  l r hyg roné t r i e
( f i g .  1  e t  z )  .

Nous  n ' avons  pas  soun i s  l es  b ruches  à  une  pho topé r i ode

ca r  i l  nous  es t  imposs ib l e  de  p l ace r  t ou tes  l es  f eme l l es  dans  a
des  cond i t i ons  i den t i ques .  Les  b ruches  on t  donc  ê tê  é l evées  à
1 'obscu r i t é  e t  appa remmen t  ce la  n ' a  pas  eu  d t i n f l uence  su r  l e
compor temen t  e t  l a  phys io l og ie  des  f eme l l es

C.  LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL

-  La  sé lec t i on  des  f ene l l es

ol
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Chaque  j ou r

g ra i nes ,  ce t t e  so r t i e
,  nous  i so l ons

spon tanée  se ra

*  f t l e  p o u v a n t  e f f e c t u e r  d e  m e s u r e s  e n  c o n t i n u
q u e  d e s  v a l e u r s  o b s e r v é e s .  L e s  a n i n a u x  o n t
i m o o r t a n t e s .

1es  b ruches  sor t ies  des
tou jours  1  ro r ig ine  des

d e s  d i f f é r e n t s  p a r a r n è t r e s ,  n o u s  n r i n d i q u o n s  i c i
p e u t - â t r e  s u b i  d e s  t e m p é r a t u r e s  e x t r Ê n e s  p l u s o



t emps .  Nous  p l açons  1es  b ruches  pa r  coup le ,  géné ra le rnen t  l e  j ou r

même,  dans  une  bo î t e  de  Pé t r i .  Nous  conna i ssons  a i ns i  " 1 ' âge "
des  b ruches  avec  une  i nce r t i t ude  de  24  h .

Ap rès  que lques  j ou rs ,  avan t  de  l es  p l ace r  en  expé r i en -

c€ ,  nous  vé r i f  i ons  que  1es  f  ene l l es  de  l a  souche  ' t no rna le ' r  n ron t

pas  pondu  e t  nous  co rnp tons  l es  oeu f s  déposés  pa r  ce l l es  de  l a

souche  " sauvage "  qu i  ponden t  même  en  l t absence  de  l a  p l an te

hô te .  Avec  chaque  t ab leau ,  nous  i nd iquons  1a  du rée  de  I ' expé r i en -

ce  e t  1 ' âge  des  f e rne l l es  u t i l i sées .

-  L ' ob ten t i on  des  ex t ra i t s

Nous  appe l l ons  ' ! ex t r a i t "  1 ' ensemb le  des  subs tances  de

7a  g ra i ne  de  ha r i co t  d i ssou tes  pa r  un  ou  p l us i eu rs  so l van t s  e t

O  nous  appe l l ons  " f r ac t i on "  l es  subs tances  qu i  son t  i so l ées  de

1 'ex t ra i t  pa r  des  rné thodes  phys iques  ou  ch im iques .  Les  f r ac t i ons

su i van t  l es  r né thodes  u t i l i sées ,  son t  p l us  ou  rno ins  pu res .

Les  ex t ra i t s  son t  ob tenus  à  pa r t i r  de  g ra i nes  en t i è res

non  b royées  ou  de  g ra i nes  en t i è res  b royées  ou  b i en  à  pa r t i r  des

seu l s  t égumen ts  des  g ra i nes  que  nous  i so l ons  avan t  de  p rocéde r

à  I ' e x t r ac t i on .  Comme l a  p l upa r t  des  ex t rac t i ons  son t  e f f ec tuées

avec  des  g ra i nes  en t i è res  non  b royées ,  nous  ne  p réc i sons  1 ré ta t

des  g ra i nes  que  dans  l es  au t res  cas .  Nous  n ' u t i l i sons  que  des

p rodu i t s  ch i rn iques  t rès  pu rs  (RP Nornapur  pou r  ana lyses )  e t  de

l t eau  d i s t i l l ée  au  l abo ra to i r e .

a
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Nous

employées  pour

chaque tab leau,

L r  ex t rac t ion  :

nous  a t tachons  i c i  à  la  descr ip t ion  des  méthodes

ex t ra  j . re  des  subs tances  .  Nous ind iquons ,  avec

le  temps  d rex t rac t ion  e t  l e  so lvan t  u t i l i sé .

- W ismel.tion ainpLe : Lot gnainet pLacê.et ddtu un

el,Len et. necouvenl.ol de aolvanl. aont Lailft.el daru

La pië.ee, aaru agil.o"ti-on ni clnu((age,
- W hneruipn el. agil.ation : Let gnaLnet aovû tler.ou-

ventel de ao.LvanL e,t agif.î.e's corutamnent W un agifa-

t.eun nagnê,tique ou mêcawLque, (agilatetn ^ereueth P,Lo-

Inbo à mouvenent de vd e,t viert.l ,



a
I t )

- W 
'ebu,LU,tion : LeÂ gnaLnes aont flac'e.u danw un 

O

boLLon tu.nnonl'e d'une coLonne n'e{rt'@ônnnl'e. Le tol-

vant. qwL ,Lacouvue Let gnaLnu ut pnf2. d 'ebu'Uit-Lon

W un elnu{[e bal'Lon'eLec'tst-Lque, 
O

- avec un SoxluLet : !-u vapethÂ du tolvaytL, conderwê.e's

davw La coLonne n'edn Lg'ennnl'e, tomberû un Let gn*Lnu '

Lonaquti,L Lu ,LecouvrLe' un tifiton penne't 'son évaeua-

tLon, aLvui que eolle de's tubatancQÂ dilaoul'et vetu

Le ba.tLon oit Le doLvant ett chau{{ê.. Oonc, L'exftnac- 
O

tion de (ail. Pae que à tenp'un'fune ambi-anl'e, na'U La

contelwaiion de,s aubataneet te $aî1. à" La tenpênafune

d''ebul[.ilion de's aolvanLt 
O

La séparation : - Aptët exLnaction, vtouÂ ^êWoru 'Le's gna'Lnet du aolvdrû'.

Lonsque- ce.In ett pottible, nou.a {i,Ltnoyw L'.exl.nai,t

pwis rlouÂ âvaytonora Le do.Lvayû. pun n'ecup'ulQh Le,t aub-

atanee.t ex't nail'e-d .

L''evapnation e.tt e[dee-tu'ee au ftotavapotl ou en tn'i'ttavat

L'etuenble ^ouÂ une hoLte venil,Lê.e Lonaque Le rcLvant

ut tnù voLal.iX-.

-  Le  d isPos i t i f  exPér l [Pn le ] -

Nous  u t i l i sons  des  bo î t es  de  Pé t r i  en  p l as t i que  de

5 ,5  cn  de  d i anè t re ,  e l l es  son t  r éu t i l i sées  ap rès  l avage  avec  de

I t eau  add i t i onnée  d ' eau  de  j ave l .  Les  ab reuvo i r s  Son t ,  ap rès  l a -

vage  e t  r emp lacemen t  du  co ton ,  r éenp loyés  '

Quan t  aux  ex t ra i t s ,  i l s  son t  r ep r i s  dans  un  vo lu rne  con -

nu  de  so l van t  e t  déposés  en  hau t  d ' un  pap ie r  f i l t r e  ( pap ie r  f i l -

t r e  Wha tman ,  64  E /nZ )  de  3 ,5  cm su r  2 ,5  c f l ,  i n c l i né ,  avec  une

m ic rop ipe t t e .  Le  so l van t  e t ,  avec  l u i ,  1 ' ex t r a i t ,  se  répanden t  o

suT  t ou te  I a  su r f ace .  Lo rSque  nouS  u t i l i sons  un  so l van t  o rgan i -

QUe ,  ap rès  l e  dépô t  de  1 ' ex t ra i t ,  l e s  pap ie r s  son t  p l acés  15  nn

dans  une  é tuve  à  4OoC sous  v i de .
O

o

o

o

o

o
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Pour  chaque  tab leau ,  nous  i nd iquons  à  conb ien  de  g ra i -

nes  co r respond  l r ex t ra i t  u t i l i sé .  I l  f au t  b i en  vo i r  que  ce  n fes t

qu ' à  t i t r e  i nd i ca t i f  ca r  i l  es t  d i f f i c i l e  de  compare r  l es  subs -

t ances  ex t ra i t es  de  1 ' ensenb le  du  ha r i co t  à  ce l l es  qu i  se  t r ou -

ven t  à  l a  su r face  du  mêne  nombre  de  g ra ines ,  t an t  en  quan t i t é

qu 'en  qua l i t é .

Le  pap ie r  es t  ensu i t e  en rou lé  au tou r  d tune  l ame  de

ve r re  (2 rS  x  3 ,5  cm) ,  l avée  avan t  r éu t i l i sa t i on ,  f i xée  au  f ond

de  1a  bo î te  pa r  un  pap ie r  co l l an t  doub le  face  comme le  mon t re

1e  schéma  no  1 .  Ce t t e  d i spos i t i on  es t  i npo r t an te  ca r  l a  s t imu la -

t i on  mécan ique  es t  i nd i spensab le  à  l a  pon te  (POUZAT,  1976 ) .

Pou r  chaque  expé r i ence ,  l es  f eme l l es  son t  r épa r t i es

au  hasa rd  en t re  l es  d i f f é ren t s  l o t s  à  r a i son  d tune  f eme l l e  pa r

bo î t e .  Les  f eme l l es  de  l a  nême  souche  e t  de  l a  même  géné ra t i on

son t  p l acées  i nd i v i due lLenen t  dans  une  bo î t e ,
-  un  l o t  es t  p l acé  avec  une  g ra i ne ,
-  un  l o t  es t  p l acé  so i t  dans  une  bo î t e  v i de ,  so i t  dans

une  bo î te  con tenan t  un  pap ie r  i np régné  de  so l van t  pu r  en rou lé

au tou r  d tune  l ame  de  ve r re ,
-  des  lo ts  son t  p lacés  dans  une  bo î te  avec  un  pap ie r

imprégné  d 'ex t ra i t ,  en rou lé  au tour  d tune  lame de  ver re ,  ou  un

har i co t  ayan t  sé journé  dans  un  so lvan t .o

Comme le  nombre  de  femel les  d ispon ib les  chaque jour

es t  i n fé r ieu r  au  nombre  to ta l  des  feme l les  nécessa i res ,  nous

ne t tons  en  rou te  s imu l tanément  tous  les  lo ts  e t  nous  les  co rnp lé -o
tons  chaque  jou r .

D. LES DONNEES RECUE'JLLIES ET LEUR : INTERPRETATION

-  Les  in fo rmat ions  ob tenues

Avan t  d r i n t r odu i re  l es  f ene l l es  dans  l es  bo î t es ,  nous
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comptons  l es  oeu fs  pondUs  pa r  ce l l es  de  l a  souche  "Sauvage"  e t

nous  é l im inons  l es  fene l l es  de  La  souche  "no rma le "  qu i  on t  pondu .

A  l a  f i n  de  l t expé r i ence ,  nous  dénonb rons  l es  oeu f s

pondus  e t  l es  ovocy tes  en  ré ten t i on  dans  l es  ov iduc tes  l a té raux .

Nous  vé r i f i ons  auss i  que  l es  f e rne l l es  on t  b i en  ê tê  i n -

sé rn inées ,  f  impo r tance  du  co rps  g ras  e t  1 ' é ta t  des  ova r i o l es ,

ma i s  ces  deux  é l énen ts  ne  se rven t  qu ' à  vé r i f i e r  l a  cohé rence  des

au t res  données  e t  ne  son t  pas  repo r tées  dans  nos  tab leaux  '

Nous conna issons  a ins i  pour  chaque femel le  :

-  le  nombre  d 'oeufs  pondus :  LaPon lz ,

-  Ie nornbre total  dtovocytes produi ts :  'La ytLoduct ion

ovanienne.

-  L ' i n te rPré ta t ion  des  résu l ta ts

Nous  u t i l i sons  des  né thodes  s ta t i s t iques  s imp les  pour

in te rp ré te r  les  résu1 ta ts .

Nous  ca l cu lons  l a  moyenne  e t  1  t  éca r t  t ype  de  l a  pon te

e t  de  La  p roduc t i on  ova r i enne  e t  nous  compaTons ,  s i  nécessa i re ,  
O

ces  moyennes  à  l ' a i de  du  t es t  de  S tuden t  ( t es t  t ) .  De  p l us '  nous

ca l cu lons  1es  moyennes  deS  pou rcen tages  de  Don te ,  ou  pou rcen tage

de  pon te  rée l  (p )  (1  )  ,  nous  donnons  ces  va leu rs  dans  l es  tab leaux ,

accompagnées  des  noyennes  des  pou rcen tages  co r r i gés  (2 )  des  pon tes ,  
O

ce t t e  de rn iè re  donnée  es t  accompagnée  de  1 téca r t  t ype .  La  co r rec -

t i on  de  l a  moyenne  du  pou rcen tage  de  pon te  pe rme t  d té tab l i r  des

compara i sons  en t re  l es  d i f f é ren tes  géné ra t i ons  '

Nous  é tud ions  auss i  1a  d i s t r i bu t i on  des  f eme l l es  en

fonc t i on  des  pon tes  e t  des  p roduc t i ons  ova r i ennes ,  ce  qu i  pe rme t

d ' app réc ie r  1e  po l yno rph i sme  des  échan t i l l ons  é tud iés  e t  d ' a f f i -

ne r  I ' i n t e rp ré ta t i on  des  résu l t a t s
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E.  DONNEES PRELTMINAÏRES

-  Dé te rm ina t i on  de  l a  du rée  de  I ' expé r i ence

Nous  avons  remarqué  que  l o rsque  nous  me t tons  une  g ra i -

ne  dans  l a  bo î t e ,  t ou tes  l es  f eme l l es  ne  ponden t  pas  dans  l es

24  h ,  auss i  nous  a - t - i l  semb lé  opoo r tun  de  dé te rn i ne r  l e  t e rnps

nécessa i re  pou r  que  t ou tes  l es  f eme l l es ,  de  no t re  souche ! ' no r rna ld ' ,

ponden t  de  f açon  app réc iab le .

Pou r  ce la ,  nous  avons  u t i l i sé  qua t re  g roupes  don t

deux  son t  m i s  en  p résence  d ' ex t ra i t .  Su r  l es  pap ie r s  f i l t r es

d ' un  g roupe ,  nous  avons  d i sposé  qua t re  f o i s  p l us  d rex t ra i t  que

su r  ceux  de  I  I  au t re .

Les  f ene l l es  son t  m i ses  à  pond re  à  J+ .

-  Résu l t a t s  e t  conmen ta i r es

Les  résu l ta ts  son t  cons ignés  dans  les  tab leaux  no

1  e t  2 .

Parmi  les  g roupes  témo ins ,  ê t r  1 'absence  de  s t imu lus

ch in ique ,  i l  y  a  néanmoins  pon te  de  que lques  oeu fs .  Ces  pon tes

son t  sans  dou te  indu i tes  par  les  s t inu la t ions  nécan iques  du  d is -

pos i t i f  expér imenta l .  Ma is ,  en  p résence  du  har i co t ,  nous  cons-

ta tons  que  dès  JS,  94 , "1  % des  fene l les  on t  pondu  e t  qu 'à  J6 ,  i l

y  en  a  97 ,O eo  ê t  100  eo  à  J7 .

Ce son t  les  feme l les  p lacées  avec  I ' ex t ra i t  l e  mo ins

concent ré  qu i  pondent  le  p lus .  Avec  lu i ,  5010 % des  fene l les  on t

O pondu  dès  J5 ,  61  ,7  % à  J6  e t  64 ,7  eo  à  J7 ,  au  l i eu  de  100  S  avec

la  g ra ine .  Après  J7  r  1e  nombre  de  fe rne l les  s t imu lées  semble  s ta -

b i l i sé ,  ce l les  qu i  connencen t  a lo rs  à  pondre  ne  déposen t  qu 'un

nombre  t rès  fa ib le  d 'oeu fs ,  de  l ' o rd re  de  Z  à  5 .

o

o
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Ains i ,  à  Jz ,  l es  fene l les  qu i  son t  s t inu lées  par  les

fac teurs  ch i rn iques  présentés  (g ra ine  ou  ex t ra i t )  on t  pondu.

De p1us ,  l es  f ene l l es  en  p résence  d tex t ra i t  qu i  n fon t

pas  pondu  à  JS  son t  p lacées  dans  une  au t re  bo î te  où  se  t rouve

une  g ra i ne ,  j usqu 'à  J9 .  Nous  cons ta tons  que  dès  l e  l endema in ,

t ou tes  ces  f e rne l l es  on t  pondu .  Donc  l t absence  de  pon te  en  p ré -

sence  d tex t ra i t  es t  b i en  1a  conséquence  du  nanque  d te f f i cac i t é

du  s t i nu lus  p résen té  e t  non  d tune  i ncapac i t é  à  pond re .

Ces  obse rva t i ons  nous  mon t ren t  qu tune  du rée  m in imum

de  2  j ou rs  es t  nécessa i re  pou r  é tud ie r  l  t  i n f l uence  des  ex t ra i t s

su r  1 ' ov i pos i t i on  de  l a  b ruche  e t  qu ' i 1  es t  p ré fé rab le  d ' u t i l i -

se r  des  f eme l l es  agées  de  7  à  8  j ou rs  a f i n  que  l a  p l upa r t  des

feme l l es  commencen t  à  pond re  dès  l e  p rem ie r  j ou r  de  I ' expé r i ence

ca r  nous  savons  qu 'à  ce t  àge  (POUZAT '  1978b )  e l l es  on t  une  t r en -

t a i ne  d rovocy tes  mûrs  s tockés  dans  l es  ov i duc tes  l a té raux .

Cependant ,  une  durée  p lus  longue  de  I ' expér ience ,  3

à  4  jou rs ,  es t  apparemnent  nécessa i re  pour  rée l1enen t  appréc ie r

l  t  i n f luence  de  1  I  ex t ra i t  su r  la  p roduc t ion  ovar ienne .

En f in ,  i 1  ne  semble  pas  nécessa i re  d 'u t i l i se r  des  quan-

t i tés  impor tan tes  d tex t ra i t  pour  vé r i f i e r  son  in f luence  sur  l rac -

t i v i té  reproduc t r i ce  de  1a  b ruche .

-  Données sommai res  sur  la cu t i cu l e  de 1a lan te  hô te

s i  dans  La  b ib l iog raph ie  nous  n ravons  pas  t rouvé  d ré tu -

de  sur  la  morpho log ie  e t  l es  ca rac té r i s t iques  ch im iques  de  la

cut icule ou de 1'épicut icule de PhateoLut vu,Lgatr i t  L,  i l  est  néan-

mo ins  poss ib le ,  à  par t i r  des  t ravaux  consacrés  à  ce1 les  d rau t res

végétaux ,  d 'en  pressent i r  Ia  cons t i tu t ion .

La  cu t i cu l e  qu i  r ecouv re  l a  su r f ace  des  végé taux  i n -

f l uence  I ' abso rp t i on  f o l i a i r e  ( LEECE,  1976 ) .  E11e  l im i t e  l es  pé -

né t ra t i ons  ch im iques  ou  b i o l og iques  (HOCH,  1  979 )  e t  r égu le  auss i  O

1es  passages  de  l r eau  ( scHoNHER e t  co l1 . ,  1979 ) .  Ma i s  c res t

o

o
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que b ien  peu de  t ravaux  sont  consacrés  à  ce1 le  des  gra ines  '

D 'a i1 leurs ,  BRISSoN e t  PETERSoN (1976)  d 'ap rès  LERSTEN (1979)

ne dénonbra ien t  que neuf  pub l i ca t ions  compor tan t  des  photogra-

ph ies  de  la  su r face  des  g ra ines  e f fec tuées  au  mic roscope  é lec t ro -

n ique  à  ba laYage (S  .E .M.  )  .

S i ,depu is ,que lques t ravauxon té tépub l iés , i l sson t

peu nombreux  e t  aucun ne  sembLe consacré  au  har ico t  '  A  no t re  con-

na issance seu ls  FLORES (1977) ,  STAMOPOULOS (1  980)  e t  THIERY

(1981)  on t  jo in t  à  leu r  t rava i l  une  pho tograph ie  le  1e  de  La  sur -

face  de  la  feu i l l e  e t  de  la  t i ge ,  l es  au t res  de  la  g ra ine ,  ma is

les  g ross issements  qu ' i1s  u t i l i sen t  ne  donnen t  pas  de  rense igne-

nent  i rnpor tan t  sur  Ia  sur face  des  organes é tud iés .

-  L ' asuec t  de  1 téP i cu t i cu l e
_ r - _ _

Commeonpeut lesupposer ,seu ls les t ravauxe f fec tués

au S.E.M.  permet ten t  de  bonnes observa t ions  (BAKER e t  HOLLOWAY'

1971) .  Sur  les  pho tograph ies ,  oD observe  le  p lus  souven t  des

dôrnes  jux taposés  recouver ts  de  c r is taux  dont  1a  s t ruc tu re  es t

essen t ie l l enen t  1 iée  à  la  na tu re  ch im ique ,  eu i  semb le  d ra i l l eu rs

ê t re  tou jours  l i p id ique  (DAVIS,  1971  ;  JEFFREE e t  co l l . ,  1975)  '

AMELUXEN e t  Co11 .  (1967)  on t  p roposé  une  c lass i f i ca t ion  de  ces

cr i s taux ,  basée  sur  la  fo rne ,  Qu i  es t  rep r i se  par  la  p lupar t  des

au teurs  é tud ian t  1a  sur face  des  végé taux .  I1s  cons ta ten t  que

su ivan t  les  p lan tes  é tud iées ,  Leur  dens i té  e t  l eu r  répar t i t i on

peu t  va r ie r  avec  les  cond i t i ons  de  cu l tu re  (HULLr  1979  ;  BAKER'

1974)  e t  1a  phéno log ie  (FREEMAN,  1979) '

SHARMA (1977)  qu i  a  é tud ié  la  sur face  des  gra ines  (seed

coat) de 5 Phaseoleae (pft. nungo,h-adia.h)Â et tubLobættu) conf irne

I 'ex is tence  dans  ce t te  fan i l l e  des  var ia t ions  in te rspéc i f i ques

de  la  fo rme e t  de  la  répar t i t i on  des  c r i s taux  de  L rép icu t i cu le '

I l  remarque aussi  que des populat ions de Ph. aubLoba' tu,  séparées

de '125 k rn  on t  un  "seed coat  pa t te rn"  d i f fé ren t '  ce t te  d i f fé rence

ê tan t l i ée ,se lon lu i ,àdes fac teursédaph iques .
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De p lus ,  comme 1 r  a  mon t ré  BLECKMAN (1  975 )  su r  P toaop is ,

on  re t r ouve  des  c r i s t aux  à  l a  su r f ace  des  co t y l édons .  Ma i s ,  sê -

l on  I u i ,  WORTHMAN (1965 )  n rau ra i t  pas  t r ouvé  de  c r i s t aux  su r  l es

co ty lédons  du  co Iza ,  de  Ia  be t te rave  à  suc re  e t  du  b lé ,  donc

seu les  des  obse rva t i ons  pe rme t t r a i en t  de  savo i r  s ' i l  y  en  a  à  l a

su r f ace  des  co t y l édons  du  ha r i co t .

Ains i ,  1 'ép icu t i cu le  es t  su r tou t  fo rmée de  c r i s taux ,

rna is  on  cons ta te  une  t rès  g rande  var ia t ion  in te r  e t  i n t raspéc i -  
O

f ique .

-  La  s t ruc tu re  de  la  cu t i cu le

BLECKMAN (1980)  décr i t  chezPnopot i tune cu t icu le  de

s t ruc tu re  lane l la i re ,  s i tuée  sous  1 rép icu t i cu le  c i reuse ,  € t  com-

posée  de  t ro is  couches .

La  p remiè re ,  sous  1 rép icu t i cu le ,  es t  essen t ie l l enen t

fo rmée de  cu t ine ,  1â  su ivan te  es t  t rès  r i che  en  hérn ice l lu lose

e t  en f in  la  t ro i s iène  es t ,  e l l e ,  t rès  r i che  en  ce l lu lose .

Comme KOLATTUKUDY (1969)  i l  ne  décr i t  pas  de  réseaux

de  " tubu les"  danS les  lame l les  in te rnes  e t  moyennes ,  à  1 r inverp

se  de  cer ta ins  au teurs  (DAVIS,  1971) .  Ces  tubu les  nermet t ra ien t

le  t ranspor t ,  pa r  un  so lvan t ,  des  p récurseurs  de  la  cu t ine  e t

des  c i res ,  syn thé t i sés  par  les  ce l lu les  ép idern iques ,  ve rs  les

couches  supér ieu res  où  i1s  se ra ien t  incorporés .  En  tou t  ê ta t  de

cause ,  de  te ls  mouvements  on t  b ien  l i eu  dans  la  cu t i cu le  des

feu i l les  d t  Wi -un  poruLun (CASSAGNE e t  LESSIRE,  1975) ,  i l s  se  fon t

dans  1es  deux  sens ,  i l s  son t  f réquen ts  e t  rap ides .  Ma is ,  €D ce

qu i  concerne  1es  g ra ines ,  nous  ne  possédons  aucune  donnée  re la -

t i ve  à  de  te ls  t rans fe r ts .

Sous la cuticule de Lathqnu I"aLLdoLiu, s€ trouvent

des  ce l lu les  ép idern iques ,  "1es  ce l lu1es  de  Ma lp igh i "  (ma lp igh ian

ce l l s )  (LERSTEN,  1977) ,  qu i  son t  a l1ongées ,  acco lées  sur  leu r  p lus

grande  longueur  e t  don t  les  ex t rén i tés  fo rment  les  dômes observés
à  la  su r face .  Ce t te  s t ruc tu re  n res t  pas  cons tan te  dans  1 'espèce
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e t  nême ,  semb le - t - i l ,  su r  un  mêne  i nd i v i du  (LERSTEN,  1977  ;

SHARMA,  1977 ) .  Ma i s  e l l e  semb le  ex i s t e r  chez  1e  ha r i co t

(TH IERY,  1981 ) .

-  La  compos i t i on  de  l a  cu t i c r r l g  , e t  de  1 tép i cu t i cu l e

Lo rs  des  é tudes  de  l a  compos i t i on  de  1 rép i cu t i cu l e ,

ce  son t  su r t ou t  des  c i r es  qu i  on t  é té  m ises  en  év idence .

KOLATTUKUDY (1969 ) ,  MARTIN  e t  JUNIPER (1970 )  me t t en t  en  év i -

dence  des  hyd roca rbu res ,  des  es te r s ,  des  a l coo l s  l ou rds ,  des

ac ides  g ras  l i b res  e t  auss i  des  cé tones ,  des  a l coo l s  seconda i -

r es ,  des  a l déhydes ,  des  t e rpènes  e t  des  f l avones .  Ma i s  l a  l i s t e

ne  pa ra î t  pas  exhaus t i ve ,  su r t ou t  en  ce  qu i  conce rne  l es  l i p i des

insapon i f i ab les ,  l es  mo ins  é tud iés .  Ces  é1é rnen ts  se ra ien t  p l acés

su r  l a  couche  ex te rne ,  f a i t e  de  cu t i ne  dans  l aque l l e  se ra i en t

i nco rpo rés  des  l i p i des  i nsa tu rés  (MORRISON,1975 ) .  Dans  La  couche

in te rne ,  o r  t r ouve ra i t ,  en  p l us  des  l i p i des ,  des  p ro té i nes .

La  l i s t e  des  co rps  ex t ra i t s  de  La  cu t i cu l e  es t  l ongue

e t  va r i ab le .  Ce t t e  d i ve rs i t é  t i en t  au tan t  aux  végé taux  qu taux

rné thodes  u t i l i sées  e t  aux  bu t s  r eche rchés .  I 1  f au t  auss i  r emar -

que r  qu ' une  f r ac t i on ,  va r i ab le  su i van t  1es  é tudes ,  n res t  pas

iden t i f i ée .

O  
A  t i t r e  i nd i ca t i f ,  nous  rappo r tons  que lques  données

re la t i ves  à  d i f f é ren tes  p l an tes  ( f i g . 3  e t  4 ) .  Ma i s  nous  n ravons

pas  t r ouvé  d ' ana l yse  se  rappo r tan t  à  1a  cu t i cu l e  de  l a  g ra i ne

du haricot (Ph. vu,tgi luÂ. L) .o

O Ces données sommai res  nous  permet ten t  de  n ieux  con-

p rendre  La  conp lex i té  de  la  cu t i cu le  e t  de  1  |  ép icu t i cu le  de  la

gra ine .  Nous supposons que cer ta ines  de  ces  données peuvent  con-

ven i r  à  la  descr ip t ion  de  1 'ép icu t i cu le  de  la  gousse  du  har i co t ,

O où  se  t rouvent  auss i  1es  subs tances  qu i  in f luencent  le  compor te -

nen t  de  pon te  de  la  b ruche  du  har i co t .

o
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CHAPITRE I

Mise au point d'un ptotocole d'extraction

du stimulus chimique

l 8
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on a déjà essagé d'obtenir des extraits de la

plante hôte qui stimuLeraient 7a ponte en uti l isant

différents solvants organiques (POUZAT, 1976 ; JERMY et

SZENTESI, 1978 ; MONGE, 1979 ; MARIA, 1980).

Itais si les extraits obtenus stjmu-l ent parfois

significativement 7'activité reproductrice des bruches,

nous rematquons que 7a distribution des femeTTes selon

Teut ponte n'est janais comparable à ceLLe obtenue avee

7a graine. De plus, 7a manipulation n'esÈ pas, pour des

raisons que nous n'avons pas encore bien él-ucidées, pat-

faitement reproductible.

Àussi avons-nous, dans un premier temps,

essagé différents solvants et différentes méthodes afin

d'obtènii un éxtrait stJnulant 7a ponté comné Ie fait

Ia pTante hôte.

io

t9

o
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I .  COMI . IENT OBTEI { IR  UN EXTRAIT  ACTIF

A. EN UTILISANT DES TEGUMENTS

I1  ressor t  des  t ravaux  p récéden ts  (POUZAT,  197O,

1977)  que les  in fo rmat ions  ne  sont  perçues  que lo rsque La  fe rneL le

se  t rouve  en  con tac t  avec  la  g ra ine .  Nous  avons  donc ,  à  L fa ide  de
p inces  f ines ,  souLevé  e t  i so lé  1e  tégument  de  g ra ines  sèches  a f in

qu ' i l  n ty  a i t  pês r  dans  I tex t ra i t ,  de  subs tances  de  réserve  qu i

gènera ien t  l fana lyse  ch in ique .  B ien  sûr  i l  au ra i t  é té  souha i ta -

b le  d ' i so le r  la  cu t i cu le ,  na is  ce la  aura i t  nécess i té  1 'app l i ca t ion

de  méthodes  enzymat iques  que  nous  ne  pouv ions  u t i l i se r .

Ce t  i so lement  es t  assez  long .  Lors  de  la  nan ipu la t ion ,

une  f rac t ion  des  subs tances  ex te rnes  do i t  res te r  su r  les  do ig ts ,

en  par t i cu l ie r  l es  c r i s taux  de  1 'ép icu t i cu le .  Ma lg ré  tou t ,  POUZAT

(1978)  ayan t  démont ré  que  les  téguments  s t inu len t  la  pon te ,  nous

pensons que les  subs tances  recherchées sont  p résentes  sur  1a

par t ie  i so lée .

1 .  So lvan ts  e t  né thodes

o Nous  u t i l i sons  so i t  des  so lvan ts  o rgan iques ,  so i t  de

I Ieau ,  so i t  l es  deux  néLangés .

Les  ex t rac t ions  se  fon t  par  imners ion  avec  ou  sans

O ag i ta t ion ,  ou  à  l ta ide  d 'un  Soxh le t .

Ma is ,  Lo rsque  nous  u t i l i sons  L feau  cor i l ne  so lvan t ,  l rex -

t ra i t  es t  t rès  hygroscop ique .  Auss i  devons-nous ,  avan t  de  pLacer

les  femeL les  en  présence des  pap iers  i rnprégnés de  ces  ex t ra i ts ,

b ien  Les  sécher  ê t ,  pour  év i te r  qu f i l s  ne  se  réhydra ten t ,  nous

main tenons  dans  1 té tuve  une  humid i té  re la t i ve  assez  basse .  Ces

précau t ions  nous  son t  apparues  d tau tan t  p lus  nécessa i res  que

POUZAT (1977)  a  démont ré  que la  ponte  des  fene l les  es t  inh ibée

par  L  r  eau .

o

o

o
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2 .  Résu l t a t s  e t  comnen ta i r es

Les  résu l t a t s  son t  i nd iqués  dans  l es  t ab leaux  3 ,  4

e t  5 .

Nous  cons ta tons  que  mêne  s i  e l l e  n res t  pas  nu l l e ,  l a

moyenne  des  pon tes  e t  l e  pou rcen tage  de  pon te  en  p résence  d ' ex -

t r a i t  es t  t ou jou rs  t r ès  i n f é r i eu r  à  l a  moyenne  des  pon tes  e t  au

pourcen tage  de  pon te  des  fe rne l l es  en  p résence  de  l a  g ra ine  e t

cec i  que l s  que  so ien t  l es  so l van t s  e t  l es  mé thodes  emp loyés .

De  p lus ,  aucun  ex t ra i t  ne  s t i nu le  l r ac t i v i t é  ova r i enne .

Or ,  comme nous  savons  que  l es  t égumen ts  i so l és  s t i nu len t  ne t t e -

men t  l a  pon te  e t  l r ac t i v i t é  ova r i enne r  c€  n res t  pas  l e  ma té r i e l

b i o l og ique  ma i s  l a  né thodo log ie  qu i  es t  i napp rop r i ée  :  so i t  l a

né thode  n res t  pas  assez  e f f i cace ,  so i t  l a  quan t i t é  de  t égu rnen t

u t i l i sée  n ' es t  pas  assez  impo r tan te .

Ces résu l ta ts  nous  empêchent  de  dé terminer  la  né thode

drex t rac t ion  e t  l e  so lvan t  les  p lus  favorab les .  De  p lus ,  l es  d i f -  
O

f icu l tés  rencont rées  lo rs  de  la  sépara t ion  du  tégument  nous  on t

amené à  rechercher  d rau t res  né thodes .

B. EN UTILISANT DES GMINES ENTIERES BROYEES

I1  n res t  pas  paradoxa l  d ru t i l i se r  tou te  la  g ra ine  a lo rs
que le  s t inu lus  es t  à  1a  sur face  car  POUZAT (1  978)  a  mont ré  que O
La ponte  es t  s t imu lée  par  de  la  poudre  ou  des  f ragnents  de  gra ine

e t  que  les  feme l les  ponden t  su r  des  co ty lédons  i so lés .  Nous  avons

d 'a i l l eu rs  nous-nême vér i f i é  ce  fa i t  e t  nous  avons  cons ta té  que

le  cyc le  b io log ique  conp le t  peu t  s re f fec tuer  avec  seu lement  des  O
co ty lédons .

11  fau t  auss i  rappe ler  que nous  avons  dé jà  ob tenu des

ex t ra i t s  ac t i f s  à  par t i r  de  g ra ines  b royées  (MONGE,  1979) .  O

ol

o
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1.  So lvan ts  e t  né thodes

Nous  avons  u t i l i sé  d i f fé ren ts  so lvan ts  o rgan iques  e t

p ra t iqué  1es  ex t rac t ions  avec  un  Soxh le t .

Des  ex t rac t ions  en  mi l i eu  aqueux  on t  é té  ten tées ,  ma is

1 'ex t ra i t  ob tenu  é ta i t  i nu t i l i sab le r  euê l  que  so i t  Le  pH,  ca r ,

en  p lus  de  l tamidon ,  une  rnousse  t rès  abondan te  enpêche  la  f i l -

t ra t ion  de  ce t  ex t ra i t  fe rmentesc ib le .

2 .  Résu l ta ts  e t  con lnenta i res

O 
Les  résu l ta ts  son t  cons ignés  dans  les  tabLeaux  6  e t  7 .

Ces résu l ta ts  sont  b ien  d i f fé ren ts  de  ceux  précédernment  ob tenus

(MONGE,  1979) .  Pour tan t ,  l es  ex t ra i t s  on t  ê tê  e f fec tués  dans  des

O 
cond i t i ons  comparab les ,  seu ls  la  quan t i té  de  g ra ines  e t  l e  na té -

r ie l  u t i l i sé  d i f fè ren t .

De  te l les  va r ia t ions  dans  les  résu l ta ts  on t  dé j  à  é té

décr i tes  chez  Ia  b ruche  (LABEYRIE,  1977  ;  POUZAT,  1974)  e t  chez

un au t re  insec te ,  ùe-Lne2 ln  [ i l t .  (HAMILTON,  1979) .  Leur  o r ig ine

peu t  ê t re  b io log ique  e t  (ou )  méthodo log ique .  De  tou te  façon ,

I ' impor tance  de  ces  var ia t ions  ind ique  b ien  que  Les  b ruches  ne

son t  pas  en  p résence  d tun  s t imu lus  comparab le  au  s t imu lus  na tu re l .

C. EN UTILISANT DES GMINES INTACTES

1.  So lvan ts  e t  méthodes

Nous employons  des  so lvants  o rgan iques  e t  des  so lvants

aqueux.  Nous pra t iquons  des  ex t rac t ions  dans  d i f fé ren tes  cond i -

t ions  dont  le  dé ta i l  es t  donné avec  chaque tab leau e t  nous  var ions

les  né langes de  so lvant  a ins i  que la  success ion  des  so lvants  com-

me le  non t re  la  l i s te  su ivan te .

o

o

I

o

o

o
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.  Ex t ra i ts  ob tenus  avec  des  so lvants  o rgan iques

-  So lvan ts  u t i l i sés  seu ls  :
- Ch,Lonodorune , ttb.Leun 8, 13, 14
- Mê,tlnnol : tabLeu I
- 0iê,thtuLoxt1de (ê,thenl : tab'Leat | 2

-  Mé lange  des  so lvan ts  avan t  l rex t rac t ion  :
- Mê,tlnvwL - Diïîhqloxqde (l -l I aa'lu tttai,twnenl pnê.-

al,abLe du gnainu : tabL.ent I
- tlê,tl,nnoL - Oiûllqloxqde ll-ll apnlt un ttwilanenl.

pzêar?-ab.te del gnnLnQÂ dvec un nêLange eau-d'LOthq-

oxqde (1- l l  r  l tb lzoux 10, l l
- Mê,tlnrwL - 0lêfhyloxqde (t-t) aPLè6 un tttaLt.urert

Wêa,LabLe d.et gnainu W L' êt.hut r tabLeut 12
- tlêlharwL - Oi1ltlqloxgde ll-t1 ap2ët un ttai.tenenl,

pzêalabLe det gnninu Wh Le chhono(onne : tableaux

13 ,  l4
- Mê,Lange du toLvattLt aWè6

el. ê.thul r tabLeau 11 ,

C&ono{omre

.  Ex t ra i ts  ob tenus  avec  des  so lvants  aqueux

-  Sans  t ra i tement  p réa1ab1e  des  g ra ines
- So.Lvant ae.Lde : lnbL.eat | 5
- Solvanl neû.ne : tabLear 15
- SoLvant ba,tâque t tabLeatt 15

-  Après  t ra i tement  p réa lab le  des  g ra ines  :
- Solvanl neûne apLù6 ttni,tenenl det gnainu W

t'â.then : tabl'eau 12
- So.Lvant neûte aWL6 bwî,tment. det gnain% W

Le ebbtw(onne : tabLeau 14.

.  Ex t ra i ts  ob tenus  avec  des  so lvants  aqueux e t  o rgan iques

-  Mé lange  des  so lvan ts  après  l rex t rac t ion  :
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- Clûonodomre e.t. eau : tableau 17
- EtLaL eL eta : tablean 17
- EtlLerL, eluLono{o.ute et. es,u. : tabLeat 17

-  Mé lange  des  so lvan ts  après  l rex t rac t ion ,  l es  g ra ines
non  t ra i tées  au  p réa lab le  son t  passées  par fo is  dans
p lus ieurs  so lvan ts  :

- Mê,thanol-edu (t-t) : tableau l0
-  Ethut-eau ( l - t1 :  tableuttg,  10,  11
- Eau-ê.tltuL (l-1l' pui's ê,thut-m'e.thano.L U-ll : td-

bleaux 9, l'l

C&onodorune puit ldthen-ae-Ldel lt-ll' HCL 0,lN :
tabLeaux 16, 18

- Clûoto(orrne WU ltâ.then-enul (l-'ll : tablenux 16, 17
- Ch,tono{ottne Wi-t ftfthen-ba.ael (l-ll : tabLeatt't6
- Ethen puit ('ethut-nëlhanoll l1-Il Wfu eau : ta-

b.Letu 12
- Ch.Lono(onne WU (êlhut-eaul ll-tl WiÂ lê,then-n|.-

t lnnol U-ll : tableau 13

-  Mé lange  des  so lvan ts  avan t  1 'ex t rac t ion  avec  des  g ra i -

nes  dé j  à  t ra i tées  par  le  ch lo ro fo rme :
- Eau-'eJhen U-ll : lnbLealx 13,14

2 .  Résu l ta ts  e t  comnenta i res

Les  résu l ta ts  son t ' cons ignés  dans  les  tab leaux  1  e t

o 8  à  18.

a)  Les  ex t ra i t s  ob tenus  avec  des  so lvan ts  o rqan iques'  =  =  = =  =  =  = =  =  = = = =  = = = =  = =  =  =  =  =  =  = = =  =  =  =  =  = = = = = =  =  = =  = = =  =  = z = =  = è É  =  = = : ! = = =

a .1 . p!_i_1_i:g3lgl,_ 9j gI'_ gSgJ_ gg_tygt'_t_ glgglr-iggg_ :

Le ch lo ro fo rme,  bon  so lvan t  des  ac ides  g ras  e t  des  c i -
res ,  donne  des  ex t ra i t s  qu i  peuven t  ne  pas  s t inu le r  l fac t i v i té

O ovar ienne  e t  l rov ipos i t i on  ( tab leau  8 )  ou  b ien  les  s t inu le r  1égè-
rement  ( tab leaux  13 ,  14) .

o

O

o

o
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Lré ther  (d ié thy loxyde) ,  so lvan t  aux  p ropr ié tés  vo is i -

nes ,  donne  auss i  des  ex t ra i t s  don t  l rac t i v i té  n fes t  pas  compara-

b le  à  ce l le  de  La  g ra ine  ( tab leau  12) .  Nous  avons  mont ré ,  avec  ce

so lvan t ,1 I inpor tance  des  cond i t i ons  d rex t rac t ion .  En  e f fe t ,  I fex -

t ra i t  ob tenu  sans  ag i te r  l es  g ra ines  n 'es t  pas  ac t i f  (pourcen tage

de  pon te  :  1 rO3 ou) ,  ce  qu i  es t  en  con t rad ic t ion  avec  ce  que

POUZAT (1976-1978)  e t  nous-nêrne  (MONGE,  1979)  avons  dé jà  décr i t ,

tand is  que  I ' ex t ra i t  ob tenu  à  par t i r  de  g ra ines  ag i tées  dans

1 'é ther  s t inu le  1a  p roduc t ion  ovar ienne  de  façon  t rès  s ign i f i ca -

t i ve  ( t  =  016)  ma is  non  la  pon te  (pourcen tage  de  pon te  :  57181  eo

e t  t  =  2168) .  Ces  résu l ta ts  ob tenus  avec  la  nêne  généra t ion  son t

par t i cu l iè renen t  révé la teurs  de  l t i npor tance  des  cond i t i ons  d fex :

t rac t  ion  .

Le  né thano l  ( tab leau  8 ) ,  fou rn i t  un  ex t ra i t  qu i  s t imu le

I tov ipos i t i on  e t  1a  p roduc t ion  ovar ienne .  Ma is  i l  n ra  jama is  tou -

tes  les  p ropr ié tés  s t inu la t r i ces  de  la  g ra ine  e t  l e  pourcen tage

de  pon te  es t  s ign i f i ca t i venen t  in fé r ieu r  ( t  =  3 ,72)  à  ce lu i  obser -

vé  en  p résence  de  g ra ine .

o
Donc  s i  l es  so lvan ts  o rgan iques  so lub i l i sen t  des  s r tbs -

tances  qu i  s t inu len t  l rac t i v i té  ovar ienne  des  b ruches  à  par t  1 'ex -

t ra i t  à  1 'é ther  ( tab leau  12)  aucun  ex t ra i t  ne  s t imu le  la  p roduc-

t ion  ovar ienne  comme le  fa i t  l a  g ra ine .  De  p lus ,  eû  p résence  d rex -  a

t ra i t ,  1a  pon te  n res t  j ama is  s ign i f i ca t i vement  s t imu lée .

a .Z .Les  ex t ra i t s  ob tenus  avec sl-t91-3tse  de  so l van t s

9rget1_gg9:

Nous  avons  essen t ie l l enen t  u t i l i sé  le  né lange  é ther -

méthano l  (1  -1  ) ,  l e  seu l  qu i  a i t  donné  des  résu l ta ts  in té ressan ts

(MONGE,  1979) .

Ce  mé lange  u t i l i sé  avec  des  g ra ines  qu i  n 'on t  pas  ê tê

t ra i tées  par  un  au t re  so lvant  ( tab leau 1  )  donne un  ex t ra i t  qu i

s t inu le  la  pon te  e t  1 'ov ipos i t i on  na is  les  moyennes  ob tenues  son t

assez  d i f . fê ren tes  de  ce l1es  ob tenues  en  p résence  de  g ra ine .

o

o

o

o

o

o

a

o

a

o
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o

o

o

o

o

a

o

ut i l i sé  après  avo i r  t ra i té  les  g ra ines  par  un  au t re

so lvan t ,  cê  mé lange  donne  des  résu l ta ts  va r iab les .

En  e f f e t ,  s i  l e s  g ra i nes  on t  ê tê  t r a i t ées  pa r  un  so l -

van t  o rgan ique  ( t ab leaux  12 ,13 r  14 )  l es  noyennes  e t  l e  pou rcen ta -

ge  de  pon te  son t  t r ès  i n f é r i eu rs  à  ceux  ob tenus  en  p résence  de  l a

g ra ine  e t  s i  1es  g ra ines  on t  ê tê  p rêa lab lemen t  t ra i t ées  pa r  un

mé1ange  (eau -é the r ,  1 -1 )  ( t ab leaux1O,  11 )  l es  moyennes  son t  a l o r s

un  peu  p l us  é l evées .  Ma i s ,  de  t ou te  f açon ,  1es  moyennes  de  pon te

e t  de  p roduc t i on  ova r ienne  ne  son t  j a rna iS  to ta lenen t  comparab les

à  ce l l es  ob tenues  avec  l a  g ra i ne .  ca r  ( t ab leau  1  1  )  s i  l a  p roduc -

t i on  es t  comparab le  ( t  =  ' l  
126 ) ,  La  moyenne  de  pon te  a ins i  que  l e

pou rcen tage  de  pon te  ne  l e  son t  pas  ( t  =  3151 ,  t  =  5 ' 82 ) '
o

o
Donc ,

don t  1  |  ac t i v i t é

ce t t e  mé thode  donne  essen t i e l l emen t  des  ex t ra i t s

n res t  pas  comparab le  à  ce l l e  de  l a  g ra i ne '

o b)Lgs==gë!J=qtgg=-gb=!9grts==gy=Eg=9="ê=:9=1=t-:1gl=s=:ggg=e=EI

b.1 .  Sans  t ra i tement  p réa1ab1e  des  g ra ing-s  :

Quand  l es  g ra i nes  n ron t  Pas

que l  que  so i t  l e  so l van t  ( t ab leau  1  5 )

a ins i  que  l es  moyennes  de  pon te  e t  de

tou jou rs  t r ès  i n f é r i eu rs  aux  va leu rs

g ra ine .

êtê  t ra i tées  au  Préa lab le ,

,  1€  pourcentage de  Ponte

produc t ion  ovar ienne sont

ob tenues en  Présence de  la

u.z.{91e-1-!-Ti!9ll:1!--p-193-t-b-1-9-g--g-T'-19i-:

Quand lesgra inesson t t ra i téesaupréa lab leparun
so lvant  o rgan ique,  les  moyennes de  produc t ion  ovar ienne sont  assez

é levées  mais  ne  sont  conparab les  à  ce l le  des  fene l les  en  présen-

ce  de  gra ine  que dans  deux  cas  ( tab leau 1  4)  .  De p lus ,  les  moyen-

nes  e t  l es  pourcen tages  de  pon te  en  p résence  d tex t ra i t  son t

tou jours  t rès  in fé r ieurs  à  ceux  observés  en  présence de  gra ine  '

o
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Donc ,  l es  so l van t s  aqueux  ne  donnen t  pas  d tex t ra i t  à

1 ' ac t i v i t é  comparab le  à  ce l l e  de  La  g ra i ne .  Nous  nous  demandons

en  p lus ,  s i  l e s  r ésu l t a t s  i n t é ressan ts  obse rvés  en  t r a i t an t  au

p réa1ab1e  l es  g ra i nes  pa r  un  so l van t  o rgan ique ,  ne  son t  pas  consé -

cu t i f s  à  une  mauva i se  é l im ina t i on  du  p rem ie r  so l van t  ap rès  1e

t ra i t e rnen t  p réa lab le .

11  f au t  no te r  auss i  que  l f ac i d i t é  du  so l van t  semb le ,

na lg ré  t ou t ,  f avo r i se r  l r ex t r ac t i on  des  subs tances  qu i  nous  i n té -

ressen t  .

c )  Les  ex t ra i t s  ob tenus  avec  un  né lanse  de  so lvan ts  o rean iques  e t

4gs9gr

c.1 .  YÉlelee_9"t  solvants aPIÈ:_t- le l t feg! ig l

Nous pra t iquons  une ex t rac t ion  avec  un  so lvant  aqueux

sur  un  lo t  de  gra ines  e t  avec  un  so lvant  o rgan ique sur  un  au t re  O

lo t .  Pu is  nous  mé langeons  1es  ex t ra i t s  ( tab leau  17)  .  Nous  cons ta -

tons  que  l fac t i v i té  de  l rex t ra i t  es t  tou jours  rédu i te .

c .2 . UÉlelee -Éet- -:9!Yel!s avan-t-l leXlf eg!iel

S i  nous  mé langeons  l es  so l van t s  avan t  de  f a i r e  l r ex t r ac -

t i on ,  nous  cons ta tons  a l o r s  que  l e  mé1ange  eau -é the r  ( 1 -1 )  u t i l i sé

avec  des  g ra i nes  dé jà  t r a i t ées  pa r  1e  ch lo ro fo rme  ( t ab leaux  13 ,

1  4 )  donne  un  ex t ra i t  avec  l eque l  l es  moyennes  de  pon te  e t  de  p ro -

duc t i on  ova r i enne  son t  conpa rab les  à  ce l l es  ob tenues  avec  l a

g ra ine .  Le  pou rcen tage  de  pon te ,  euo ique  f a i b l e  es t  pou r tan t  con -

pa rab le  dans  un  cas  au  mo ins  ( t  =  1  , 47 ,  t ab leau  "13  ;  t  =  4  r 23 ,
t ab leau  1  4 )  .

Donc  le  pouvo i r  de  so lub i l i sa t ion  de  ce  né lange  para l t

i n té ressan t ,  même s i  l e  pourcen tage  de  pon te  es t  pa r fo is  un  peu

of a i b l e .

S i  nous  u t i l i sons  comme so l van t  l e  mé lange  eau -é the r .

( 1 -1 ) ,  t ab leaux  9 ,  10  e t  11 ,  ou  eau -né thano l  ( 1 -1 ) ,  t ab leau  10 ,

avec  des  g ra i nes  qu i  n ' on t  pas  ê tê  t r a i t ées  au  p réa lab le  pa r  l e
o

ch lo ro fo rme ,  nous  n rob tenons  pâs ,  conme le  mon t ren t  l es  moyennes

de  pon te  e t  de  p roduc t i on  ova r i enne ,  d ' ex t ra i t  ac t i f .

o

a

o

o

o

o

o

o
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l'
I
o

a

Nous avons  essayé de  cornp lé te r  l rex t rac t ion  en  fa isan t

ag i r  après  la  p ren iè re  ex t rac t ion ,  un  mélange -de  so lvants  o rgan i -

Ou" ,  [ " " " -é ther  (1  -1 )  pu is  é ther -méthano l  (1 -1ù ,  tab leaux  9  e t  11 .

Ma is  ce la  n ra  pas  augmenté  l rac t i v i té  des  ex t ra i t s .

A ins i ,  seu t r  l  t  ex t ra i t  ob tenu en  fa isan t  ag i r  le  né lange

eau-é ther  sur  des  gra ines  préa lab lement  t ra i tées  par  le  ch lo ro fo r -

me se  révè le  ac t i f .

A f in  de  vér i f i e r  s i ,  dans  le  ch lo ro fo rne ,  des  subs tan-

ces  seconda i res  ac t i ves  n ré ta ien t  pas  dé jà  so lub i l i séesr  nous

avons tes té  le  mé lange des  ex t ra i ts  :  ex t ra i t  ch lo ro fo rme p lus

ex t ra j . t  eau-é ther  (p rovenant  des  nêmes gra ines)  ( tab leaux  13 ,  1  6

e t  17) . .

O
Cet  ex t ra i t  se  révè le

la  ponte .  Ma is  i l  fau t  no ter  que

pas tou jours  comparab le  à  ce lu i

Auss i ,  avons-nous  nod i f i é  le  pH

t rès  ac t i f  su r  l tovogénèse  e t  su r

le  pourcentage de  ponte  n fes t

observé  en  p résence  de  la  g ra ine .

du  mé lange  ( tab leaux  16 ,  17 ,  18) .

O 
Nous  cons ta tons  ( tab leau  16)  que  l rex t ra i t  bas ique  a

une  ac t i v i té  in fé r ieu re ,  en  par t i cu l ie r  su r  la  pon te ,  à  ce l le  des

au t res  ex t ra i t s  (ex t ra i t  ac ide  e t  neu t re ) .

o

Lrex t ra i t  ac ide  a  une  ac t i v i té  conparab le  à  ce l l .e  de

la  g ra ine ,  b ien  que  le  pourcen tage  de  pon te  so i t  s ign i f i ca t i ve -

ment  in fé r ieur  à  ce lu i  observé  en  présence de  la  g ra ine  ( tab leau

16)  lo rsquron  u t i l i se  HCI  Or lN .  Par  con t re  l ru t i l i sa t ion  d rHCl

O,5N ( tab leau  18)  nous  permet  d 'ob ten i r  un  ex t ra i t  aux  qua l i tés

renarquab les  pu isque la  moyenne de  ponte  e t  de  produc t ion  ovar ien-

ne  des  femel les  avec  gra ine  e t  sur tou t  le  pourcentage de  ponte

es t  auss i  s ign i f i ca t i vement  conparab le  ( t  =  1  r37) .

Donc ,  les  résu l ta ts  ob tenus ,  b ien  que  nous  n rayons  u t i -

l i sé  n i  tous  les  so lvan ts  n i  tou tes  les  né thodes  d tex t rac t ion ,  c€

qu i  rep résen te ra i t  un  énorme t rava i l ,  nous  permet ten t  d ré tab l i r

un  p ro toco le  d 'ex t rac t ion  qu i  abou t i t  à  1 té labora t ion  d tun  ex t ra i t

o

s t inu lan t  la  ponte  de  la  b ruche comme la  s t inu le  la  g ra ine .
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o

I l  fau t  donc ,  pour  que l . tex t ra i t  so i t  ac t i f  ag i te r  1es
graines pendant une demi-heure dans Le chlorci forne puis 4 h dans
un né lange é ther -ac ide  (He l  :  0 ,5  N)  (1 -1)  e t  20  h  dans  un  né lan-
ge  é ther -ac ide  (HC1 :  O ,1  N)  (1 -1 ) .

Peu t -ê t re  es t - i1  poss ib le  de  s imp l i f i e r  ce  p ro tocoLe  qu i

donne des  résu l ta ts  in té ressants ,  na is  nous  nravons  pu ,  dans  le

cadre  de  ce  t rava iL ,  l e  vé r i f i e r .

Pour  sou l igner  1  I  in té rê t  de  la  méthode proposée,  nous

devons é tud ie r  la  d is t r ibu t ion : ;  des  fene l les  se lon  Leur  ponte  e t
leur  p roduc t ion  ovar ienne ( tab leau 18 ,  courbes  1) .  Les  graph iques

nous mont ren t  quren  présence d f  ex t ra i t ,  l "a  d is t r ibu t ion  des  fene l -
les  se lon  leur  ponte  es t  honogène e t  que l tov ipos i t ion  de  tou tes

1es  femel les  es t  ne t tenent  s t imu lée .  B ien  que la  d is t r ibu t ion  ne

so i t  pas  abso lument  gauss ienne,  e l le  es t  comparab le  à  ce l le  ob te-

nue avèc  les  pontes  des  fene l les  en  présence de  gra ine .

De p lus ,  le  déca lage t rès  ne t  en t re  les  courbes  repré-

sentant la product ion ovar ienne des femeLles sans st imulus chirni-
que  e t  des  fene l les  avec  l rex t ra i t  non t re  b ien  L tac t i v i té  des

subs tances  ex t ra i tes .  S i  la  d is t r ibu t ion  ovar ienne des  femel les

p lacées  avec  har ico t  n fes t  pas  tou t  à  fa i t  normale ,  phénonène qu i

sans  ê t re  except ionnet r  con t ras te  avec  l -a  régu la r i té  des  au t res

courbes ,  e l le  es t  pour tan t  dans  son ensenb le  p roche de  ce l le  ob-

tenue  avec  I tex t ra i t .

Doncr  € t r  p résence drex t ra i t ,  la  moyenne de  ponte  e t

de product ion ovar ienne et  la moyenne des pourcentages de ponte

sont  comparab les  à  ce l les  ob tenues en  présence de  la  g ra ine  ( ta -

b leau  18)  e t  l es  d is t r ibu t ions  son t  superposab les  ;  ces  observa-

t ions  sont  b ien  d i f fé ren tes  de  ce l les  que POUZAT (1976)  e t  rous-

même avons  fa i tes  (MONGE,  1979)  e t  sou l ignent  b ien  f  in té rê t  du

pro toco le  d f  ex t rac t ion  u t i l i sé .

11  es t  p lus  complexe que ce lu i  décr i t  par  TMYNIER

(1967)  ,  STÂDIER (1978) ,  SAXENA (1978)  ,  RoBERT (1977 ) ,  Ar , rcERIL t I
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( 1  980 )  qu i  on t  auss i  i so l é  des  subs tances  ag i ssan t  su r  l a  pon te .

I1  es t  éga lenen t  p lus  comp lexe  que  ce lu i  u t i l i sé  pa r  POUZAT e t

nous -nême  na i s  amène  des  résu l t a t s  p l us  i n t é ressan ts .  A  no t re

conna i ssance ,  seu l  HAMILTON (1979 )  a  eu  beso in  d ru t i l i se r ,  l o r s

de  l ' é tude  du  compor temen t  de  pon te  d tun  i nsec te ,  u t r  mé lange  de

so lvan ts  o rgan iques  e t  aqueux .

o

l.

o

o
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I I ,  ETUDE DE LA PoNTE ET DE L ,AcTIV ITE oVARIENNE EN FoNcTIoN DE
LA DUREE DE L ,EXPERIENcE

La quan t i té  d toeu fs  pondus  en  p résence  de  la  g ra ine

es t  d 'au tan t  p lus  inpor tan te  que  la  fene l le  res te  p lus  long temps

en sa  présence.  Nous avons  vou lu  vér i f ie r  s i  on  observe  le  même

phénonène en  présence drex t ra i t  e t  donc  dans  que l le  mesure  ce t

ex t ra i t  a  une  ac t i v i té  comparab le  à  ce l le  de  la  g ra ine .

1 .  Méthodo log ie

Les  fe rne l les  sont  mises  en  présence des  d i f fé ren ts

s t imu lus  à  1 'âge  de  I  j ou rs .  Régu l iè rement ,  nous  p ré levons  un

lo t  honogène pour  compter  les  oeufs  pondus e t  les  ovocy tes  en

ré ten t ion  a f in  de  dé terminer  la  p roduc t ion  ovar ienne e t  la  ponte .

L fexpér ience ,  répê tée  deux  fo is  ( ju in  81 ,  ju i l l e t  81 )

a  donné  des  résu l ta ts  comparab les .

2 .  Résu l ta ts  e t  commenta i res

Dans les  tab leaux

ta ts  ob tenus  en  ju i l l e t .  Le

s ta t i s t iques  ( t  de  S tuden t )

z ' l  , 22 .

Pour  fac i l i t e r  f  i n te rp ré ta t ion

avons repor té  les  va leurs  ob tenues sur  des

1 9  e t  20  nous  rappor tons  les  résu l  -

pourcen tage  de  pon te  e t  l es  tes ts

sont  ind iqués  dans  les  tab leaux

des  résu l ta ts ,  nous

graphes  (courbes  2 ) .

Avant  d texaminer  1es  va leurs  de  la  p roduc t ion  ovar ien-
ne  nous  é tud ie rons  ce l les  de  la  pon te .
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En pren ie r  1 ieu ,  nous  remarquons  eu€ ,  s i  l es  fene l les
du groupe té rno in  sans  s t inu la t ion  on t  fa ib lement  pondu,  ce l les
qu i  son t  p lacées  avec  le  suppor t  imb ibé  de  so lvant  pur  on t  no ta-

b lement  pondu  (13  oeu fs  en  moyenne) .  Ce  résu l ta t  d i f fè re  de  ceux
que nous  avons  dé jà  ob tenus .  Ma lgré  tou t ,  ce t te  moyenne deneure
peu  é levée  e t  e l l e  es t  s ign i f i ca t i vement  in fé r ieu re  à  la  noyen-

ne  des  pon tes  des  feme l les  en  p résence  de  g ra ine .

Après  24  h  de  p résence  du  s t imu lus ,  l a  moyenne  e t  l e

pourcentage de  ponte  ob tenus  avec  ex t ra i t  son t  in fé r ieurs  à  ceux

obtenus  avec  la  g ra ine .  Nous av ions  fa i t  la  mêne cons ta ta t ion  en
ju in ,  na is  les  moyennes  é ta ien t  aLors  comparab les  ( t  =  1  112) ,  cê

qu i  n res t  p lus  le  cas  ( t  =  2181) .

Pour  une  durée  d 'expér ience  de  2  à  7  jou rs ,  l es  moyen-

nes  de  pon te  des  feme l les  en  p résence  d tex t ra i t  e t  de  ce l les  en

présence  de  g ra ine  ne  son t  pas  s ign i f i ca t i vement  d i f fé ren tes
( tab leau  22) ,  ma is  c res t  au  3e  jou r  d rexpér ience  qure l les  son t  le

p lus  p roche  ( t  =  O,3Z) .

Pour tan t ,  ap rès  9  jou rs  d 'expér ience ,  les  moyennes  de

pon te  des  feme l les  avec  har i co t  e t  avec  ex t ra i t  son t  s ign i f i ca t i -

vement  d i f fé ren tes  ( t  =  2 ,OO) .

Donc ,  l fov ipos i t i on ,  ap rès  24  h  de  p résence  du  s t imu-

lus  a  é té  rno ins  s t i rnu lée  par  l rex t ra i t  que  par  la  g ra ine .  Ce t te

d i f fé rence  s fa t ténue ,  en  par t i cu l ie r  ap rès  3  jou rs  d texpér ience ,

ma is  e l le  réappara î t  pa r  la  su i te ,  ê t  ap rès  9  jou rs  d 'expér ience ,

1 récar t  en t re  les  moyennes  de  pon te  es t  de  nouveau  s ign i f i ca t i f .

De  te l les  observa t ions  ava ien t  dé jà  ê tê  e f fec tuées  en  ju in .

De  p lus ,  nous  remarquons  euêr  auss i  b ien  avec  ex t ra i t

qu tavec  har i co t ,  l es  moyennes  des  pon tes  après  9  jou rs  d texpér ien -

ce  son t  ne t tement  in fé r ieu res  à  ce l les  observées  après  7  jou rs

d texpér ience .  Log iquenen t ,  e l l es  devra ien t  ê t re  au  no ins  éga les
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ou supér ieu res ,1ê  nombre  de  feme l les  par  lo t  é tan t  assez  êLevê
pour  que des  var ia t ions  ind iv idue l les  ne  provoquent  pas  de  te1 les
d i f fé rences .  Nous pensons que des  oeufs  op  des  chor ions  on t  é té

consommés par  les  feme l les ,  b ien  que  no t re  a t ten t ion  n ra i t  pas

ê tê  a t t i rée  par  des  morceaux  de  chor ion .  Des  observa t ions  dé ta iL -

1ées  du  compor tenent  des  fene l les  permet t ra ien t  de  dé ter rn iner

I ' o r ig ine  de  ce  phénonène.  C 'es t  pourquo i ,  l es  dern iè res  va leurs
(9  jou rs  d fexpér ience)  ne  do iven t  pas ,  à  no t re  av is ,  ê t re  re tenues .

Quant  à  l fac t i v i té  ovar ienne ,  e l le  es t  ne t tement  s t inu -

lée  par  l rex t ra i t ,  l a  moyenne  des  p roduc t ions  ovar iennes  en  p ré -

sence de  gra ines  es t  tou jours  comparabLe à  ce l le  ob tenue en  pré-

sence  d 'ex t ra i t  ( tab leaw20 e t  22 )  comne I t i nd iquen t  les  d i f fé -
ren tes  va leurs  de  t .  En  revanche ,  l fovogénèse  des  fene l les  sans
s t inu lus  n fes t  pas  réac t i vée ,  les  moyennes  des  p roduc t ions  ovar ien -

nes  res ten t  cons tan tes  e t  éga les  à  env i ron  une t ren ta ine  drovocy-

tes ,  ce  qu i  cor respond à  la  quant i té  p rodu i te  par  les  fene l les
pendant  les  6  à  8  p rern ie rs  jours  de  leur  v ie  i rnag ina le  POUZAT,

1978) .  I1  fau t  auss i  remarquer  que  la  p roduc t ion  ovar ienne  des

ferne l les  en  présence du  s t imu lus  nécan ique es t  comparab l .e  ( t  =

0 r51)  à  ce l le  des  fene l les  qu i  en  son t  dépourvues .  Donc ,  seu le

l fov ipos i t i on  de  ces  feme l les  a  é té  s t inu lée  par  le  s t inu lus  né-

can ique imprégné de  so lvants  purs .

o
Pour  savo i r  s  I  i l  es t  poss ib l .e  d 'é tab l i r  une  re l .a t ion

l inéa i re  en t re  1e  nonbre  d roeu fs  pondus  ou  d rovocy tes  p rodu i t s

e t  la  durée  de  l texpér ience,  nous  avons  ca lcu lé ,  pour  chaque

O 
grouper  le  coef f i c ien t  de  cor ré la t ion  observé  ( tab leau 23)  ,

I l s  démont ren t  qu t i l  n rex is te  pas  de  t rès  fo r tes  l i a i -

sons  en t re  le  nonbre  d foeufs  pondus ou  drovocy tes  produ i ts  e t  le

tenps ,  b ien  que nous  nrayons  pas  pr is  en  compte  les  va leurs  ob te-

nues  à  J17 ,  à  cause  des  incer t i tudes  pesan t  su r  la  va l id i té  de

ces  résu l ta ts .

o

o Malgré  tou t ,  nous  cons ta tons ,  g râce  aux  dro i tes  de  ré -

gress ion  (courbes  no  3)  que la  ponte  es t  no ins  s t imu lée  par .  l rex -

t ra i t  que par  la  g ra ine  a lo rs  que la  p roduc t ion  l fes t  de  façon

conparab le .  Ma is  s i  ces  d ro i tes  on t  un  in té rê t ,  e l l es  ne  fon t  pas

o
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b ien  ressor t i r  l a  comp lex i té  des  r6ac t ions  comme 1e  sou l ignen t  les

va leurs  des  coe f f i c ien ts  de  cor ré la t ion

En e f fe t ,  l ' ex t ra i t  s t inu le  davan tage  La  o roduc t ion  
O

ovar ienne  que  le  har i co t ,  pendan t  les  t ro i s  p remie rs  jou rs ,  pu is

1 'ac t ion  de  la  g ra ine  dev ien t  supér ieu re  à  ce l le  de  l rex t ra i t ,

b ien  que  les  va leurs  so ien t  tou jours  comparab les .  Pour tan t ,  j us -

qu tà  J11 ,  L 'ex t ra i t  s t imu le  mo ins  l ' ov ipos i t i on  que  la  g ra ine ,  
O

phénonène d tau tan t  p lus  év iden t  qu tun  p lus  g rand  nombre  d rovocy tes

son t  p rodu i t s .  Ma is ,  ap rès  J l  l ,  i l  y  a  une  d i f fé rence  de  p lus  en

p lus  g rande  en t re  la  pon te  avec  ex t ra i t  e t  ce l le  avec  har i co t .

Ma is ,  comme la  p roduc t ion  des  fene l les  avec  ex t ra i t  es t  a lo rs  p lus  
O

fa ib le ,  nous  pouvons  cons idére r  que  la  réac t ion  à  la  s t imu la t ion

es t  conparab le .

I1  appara i t  que  1 'ac t ion  de  l rex t ra i t ,  qu i  dans  un  p re -

n ie r  temps  s t inu le  un  peu  p lus  la  p roduc t ion  que  la  pon te ,  es t

inversée  t ro is  jou rs  après .  Auss i ,  sans  pouvo i r  a f f i rmer  que  l rex -

t ra i t  a  les  mêmes e f fe ts  que la  g ra ine ,  du  moins  pouvons nous  cons-

ta te r  qu t  i l s  son t  le  p lus  souven t  t rès  comparab les .

Auss i ,  i l  senb le  b ien  que  les  p r inc ipaux  fac teurs  ch im i -

ques  s t imu lan ts  so ien t  p résen ts  dans  ce t  ex t ra i t  qu i  s t inu le  1 'ac -

t i v i té  reproduc t r i ce  comme 1e  fa i t  l a  g ra ine .

o

o

o

o

o

o

o
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DISCUSSION

En  I ' absence  d ' i nd i ca t i ons  su r  l eu r  na tu re ,  I ' ê l abo ra -

t i on  du  p ro toco le  d rex t rac t i on  des  subs tances  seconda i t es  es t

1 i ée  à  l t u t i l i sa t i on  mé thod ique  de  d i f f é ren t s  so l van t s  e t  de

d i f f é ren t s  p ro toco les .  L ' i n t e rp rê ta t i on  de  chaque  expé r i ence  re -

pose  su r  l a  compara i son  en t re  l es  moyennes  des  l o t s  t éno ins  e t

ce l l es  des  l o t s  avec  ex t ra i t .  B i en  que  ce t t e  né thode  p résen te  deux

inconvén ien t s  ma jeu rs  1 i és  d ' une  pa r t  à  l a  va r i ab i l i t é  des  l o t s

t émo ins  e t  d tau t re  pa r t  à  1 té l abo ra t i on  des  ex t ra i t s ;  e l l e  es t

cependan t  l a  seu le  don t  nous  d i spos ions .

Les to ts  témoins  sont  de  deux  types  :

l e s  l o t s  où  l a  f eme l l e  es t  en

c res t -à -d i r e  1a  p l an te  hô te ,

l es  l o t s  où  l a  f eme l l e  n res t

te  v ide )  ou  du  seu l  s t imu lus

présence du  s t imu lus  comple t ,

en  p résence  d 'aucun  s t imu lus  (bo î -

rnécan ique (bo î te  avec  pap ier )  .

o

Si  nous  comparons  les  moyennes de  ponte  e t  de  produc t ion

ovar ienne dans  ces  deux  cond i t ions  expér imenta les  (bo î te  avec  pa-

p ie r ,  bo î te  sans  pap ie r ) ,  nous  cons ta tons  qu te l les  son t  tou jours

proches  ( tab leau 24)  b ien  que les  va leurs  ob tenues en  présence du

s t imu lus  mécan ique so ien t  1égèrement  supér ieures .  Donc ce  s t inu lus

a ,  par  sa  seu le  p résence ,  une  légère  in f luence  sur  la  reproduc t ion ,

e t  p lus  par t i cu l iè renen t  su r  ce l le  de  la  souche  sauvage .  B ien

qu ' i l  i n t rodu ise  une  s t inu la t ion  é t rangère  à  ce l le  du  seu l  ex t ra i t ,

en  1 té ta t  ac tue l  de  nos  t ravaux ,  nous  ne  pouvons  renoncer  à  l ru t i -

l i sa t ion  de  pap ie r  f i l t re .

En e f fe t ,  lo rsque nous  avons  essayé de  déposer  les  ex-

t ra i t s  d i rec tement  au  fond  de  la  bo î te  de  Pe t r i ,  l es  fe rne l les  s ty

sont  eng luées .  Le  taux  de  nor ta l i té  qu i  é ta i t  a lo rs  impress ionnant

(47  I  en  3  jou rs )  ô ta i t  tou te  va leur  aux ' résu l ta ts ,  mêne s i  l es

fene l les  surv ivan tes  ava ien t  par fo is  pondu.

Néaruno ins ,  le  fa ib le  écar t  cons ta té  en t re  les  moyennes

mont re  que l  t  in f luence de  La  s t inu la t ion  mécan ique provoquée par

le  pap ie r  f i l t re  demeure  t rop  fa ib le  pour  nod i f i e r  l es  résu l ta ts
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et  l ru t i l i sa t ion  de  g roupes  témo ins  sans  s t imu lus  (bo l te  v ide )

pernet  ma lgré  tou t  une bonne appréc ia t ion  de  I  I  ac t i v i té  des  O

ex t ra i t s .

Dans  l ru t i l i sa t ion  des  2  lo ts  témo ins ,  nous  rencon t rons

drau t res  d i f f i cu l tés  qu i  t i ennen t  à  la  va r iab i l i t é  des  moyennes  de  O

ponte  e t  sur tou t  de  produc t ion  ovar ienne au  cours  des  généra t ions .

Çe phénonène,  dé jà  s igna lé  (P0UZAT,  1974) ,  gêne cons idérab lement

I ' i n te rp ré ta t ion .  Nous  a1 lons  a ins i  j usqu 'à  ob ten i r  des  noyennes

de ponte  conparab les  en t re  ce l les  indu i tes  par  la  g ra ine  e t  ce l t res  O

indu i tes  par  le  pap ie r  avec  so lvant  ( tab leau 1  7)  .  Cet te  var iab i l i -

té  peut  avo i r  une or ig ine  phys ique,  dans  la  mesure  où  l r indépen-

dance v is -à -v is  des  fac teurs  ex ternes  ( tempéra ture ,  hun id i té  de

la  p ièce  où  es t  s i tuée  l ré tuve)  es t  l o in  d 'ê t re  rêaL iséer  ou  b io -  O

log ique,  à  mo ins  que ce  ne  so i t  la  con jonc t ion  des  deux  types  de

causes  .

Les  d i f f i cu l tées  d ' i n te rp ré ta t ion  peuven t  auss i  avo i r

d rau t res  o r ig ines ,  € t r  pa r t i cu l ie r  I tu t i l i sa t ion  de  cer ta ins  so1-

van ts  e t  de  ce r ta ines  rné thodes  d f  ex t rac t ion .  O

Les so lvants  que nous  u t i l i sons  peuvent  avo i r  une in f lu -

ence  sur  l fovogénèse  e t  1 'ov ipos i t i on  en  Ia  s t imu lan t  ou  en  l f i n -

h iban t .  En  e f fe t ,  POUZAT (1977)  dénon t re  que  la  p résence  d 'eau  in -  O
h ibe  la  ponte ,  o I  les  ex t ra i ts  aqueux sont  hygroscop iques .  De p lus

JEFFERSON et  AGUIRRE (1980)  nont ren t  que 1a  présence de  rné thano l

s t imu le ,  dans  cer ta ines  cond i t ions ,  1 f  ov ipos i t ion  de  Orcaop lv i la

pachen. O

Ctes t  pour  ces  ra isons  que  nous  avons  p r i s  le  so in  de

p lacer  les  pap ie rs  imprégnés d fex t ra i t  ou  de  so lvant  dans  une

é tuve  sous  v ide  avan t  de  les  u t i l i se r .  O

Nous  es t imons  QUê,  dans  ces  cond i t i ons ,  l a  quan t i té  ré -

s idue l le  de  so lvan t  es t  nég l igeab le  e t  n 'a  pas  d f in f luence  sur

l tovogénèse  conme le  dénon t re  en  par t ie  le  tab leau  24 ,  e t  qu ren  O
main tenant  dans  1ré tuve  une hurn id i té  re la t i ve  t rés  basse,  1â  quan-

t i té  d reau  absorbée  par  les  ex t ra i t s  n ' i nh ibe  pas  1 'ov ipos i t i on .

o

o
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En inc luan t  par rn i  l es  so lvan ts  de  l feau  e t  de  l fac ide ,

nous  amenons  une  source  côns idérab le  d 'e r reurs  d r in te rp ré ta t ion .

JERMY e t  SZENTESI  (1978)  ind iquen t  qurH2S04 a  une  ac -

t ion  répu ls i ve ,  comme NaOH,  ma is  qu tHCl ,  s i  l a  so lu t ion  a  un  pH

de 5 r9 ,  a  une  légère  ac t ion  s t inu la t r i ce .  B ien  que  leu r .  p ro toco le

éxpér inenta l  so i t  succ in tement  décr i t ,  nous  pouvons penser  que

les  so lvants  aqueux que nous  u t i l i sons  nod i f ien t  1égèrement  1e

compor tenen t  de  la  b ruche .  A f in  de  l i n i te r  l es  incer t i tudes ,  nous

avons  déc idé  de  ne  pas  mod i f ie r ,  ap rès  ex t rac t ion ,  1e  pH de  1 'ex -

t ra i t .  Nous  n ta jou tons  pas  de  soude  pour  neu t ra l i se r  I tac ide  car

nous  augmenter ions  la  concent ra t ion  en  NaCl ,  Qu i r  €D so lu t ion

0r lM du  mo ins ,  es t  un  répu ls i f  pour  1a  b ruche .

En  ou t re ,  nous  n f ignorons  pas  que  des  se ls  do iven t  se

t rouver  dans  la  g ra ine  e t  que drau t res  do ivent  se  fo rmer  lo rs

de  l rex t rac t ion ,  na is  au  mo ins  n taugmentons-nous  pas  leu r  concen-

t ra t ion .  C fes t  i npor tan t  ca r ,  l es  mêmes au teurs  on t  non t ré  que  s i

Mg SO+ s t i rnu le  la  pon te ,  beaucoup  d rau t res  se ls  on t  une  ac t ion

répu ls i ve .  I1  se ra i t  d ra i l l eu rs  in té ressan t  d ré tud ie r  I ' i n f luence

des d i f fé ren ts  conposés  n inéraux  qu i  se  t rouvent  dans  les  ex t ra i ts ,

ca r  leu r  ac t ion  su r  l tov ipos i t i on  de  cer ta ins  insec tes  a  ê tê  dé-

non t rée  (ZAIM e t  NEWSON,1979 ;  MUSCHINEK e t  Co1 l . ,  1976 ;  TRIMBLE

er  WELLINGTON,  1  979)  .

Ma is ,  s i  les  so lvants  eux-mêmes anènent  des  incer t i tudes

sur  l r i n te rp ré ta t ion  des  résu l ta ts ,  i l  f au t  a jou te r  que  leu r  node

dru t i l i sa t ion  les  augmente .

En  e f fe t ,  l e  tenps  d tex t rac t ion  (24  h )  es t  s i  l ong  que

les  so lvants  pénèt ren t  dans  tou t  le  har ico t  dont  le  vo lume aug-

O mente  cons idérab lement .

Donc des  subs tances  " répu ls ives"  éventue l lement  p résen-

tes  à  l t i n té r ieu r  de  la  cu t i cu le  ou  de  la  g ra ine ,  non  perçues  nor -

O na lement  par  la  b ruche ,  son t  peu t -ê t re  a lo rs  ex t ra i tes .  Ce t te

hypothèse es t  d rau tan t  mo ins  à  exc lu re  que STAMOPOULOS (1980)

rnon t ré  l tex is tence  de  subs tances  tox iques  pour  1es  la rves ,  dans

le  tégunent  du  har ico t  e t  que GIROLAMI  e t  Co l l  .  (1  981 )  on t  décr i t

o
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des substances provenant de la plante hôte de Daeru olene et

ayant  une ac t ion  répu ls ive .  Auss i ,  nous  ne  pouvons exc lu re  la

poss ib i l i t é  de  recue i l l i r  dans  1 'ex t ra i t ,  des  subs tances  d issua-

dan t  la  pon te .

De p lus ,  nous  ne  savons  pra t iquement  r ien  de  ce  s t imu-

lus  de  pon te .  S r i l  es t  composé  de  p lus ieurs  subs tances ,  comme nous

le  supposons ,  1 'e f fe t  de  chacune  d ren t re  eL le  es t  peu t -ê t re  con-

d i t ionné par  sa  concent ra t ion  par  rappor t  aux  au t res .  11  es t  pos-

s ib le  que  lo rs  de  l tex t rac t ion ,  nous  mod i f ions  ce  rappor t .  11

n fes t  pas  su rp renan t  dans  ces  cond i t i ons  que  L tac t i v i té  reproduc-

t r i ce  ne  so i t  pas  auss i  b ien  s t i rnu lée  par  l rex t ra i t  que  per  La

p lan te  hô te

Enf  in ,  nous  n rexc luons  pâs ,  non  p luse  u l l€  poss ibLe  dé-

g rada t ion  des  no lécu1es  recherchées  lo rsqure l les  son t  i so lées .

Toutes  ces  remarques souL ignent  b ien  les  nonbreuses  in -

cer t i tudes  que les  so lvants  e t  les  né thodes u t i l i sées  peuvent  ame-

ner  su r  l t i n te rp ré ta t ion  de  L fac t i v i té  des  ex t ra i t s ,  d tau tan t  p lus

que ce t te  ac t iv i té  var ie  avec  Les  ind iv idus  e t  1es  généra t lons .  O

Malg ré  tou t ,  avec  le  p ro toco le  u t i l i sé ,  l f ex t ra i t  e t  l a  g ra ine

s t inu len t  l rac t i v i té  reproduc t r i ce  des  femelLes  de  1a  souche Dor -

male  e t  de  la  souche sauvage drune nan ière  qu i  ne  sont  pas  s ign i -

f i ca t i vement  d i f fé ren tes ,  ce  qu i  é ta i t  un  p réa lab1e  ind ispensab le  
O

à tou te  é tude de  ce  type .

o
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Lee eoloûtte utilisée et La ihnée de L'ætnctiott

pemretbnt d'obtetttn tm estreit qui ett:rule La ponte et L'ac-

tiûitê ooæienne de lÂ, bnrclre.

t'taie La dùtersitê prcbable dee subetûlcea eætrcitee

tæ pennet pae d'identifien dipeetavttt Lee npléeutes ainai eé-

pæéee de La graine. Auesit devone-noua ftuetiom'er t'estrait
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eott cea actitvttéa.
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I .  LE FRACTIONNEI . IENTDES EXTRAITS

A. LE FRACTIONNEMENT SUR COLONNE

1.  Méthodo log ie

L fex t ra i t  es t  ob tenu  à  par t i r  de  g ra ines  in tac tes  p la -

cées  dans  un  mélange de  so lvants  (é ther -méthano l -1  -1  )  por té  à

ébu l l i t ion  pendant  24  h .  Cet te  rné thode a  donné des  résu l ta ts  in -

té ressan ts  ( tab leau  1 ) .  En  ju in  1980 ,  nous  re fa isons  une  ex t rac -

t ion  e t  nous  f rac t ionnons  ce t  ex t ra i t .

Nous  en  d i luons  une par t ie  cor respondant  à  350 g  de

gra ines  en t iè res  dans  100O ml  d tun  néLange  é ther -né thanoL  (1 -1 ) .

Nous pré levons  10O ml  de  ce t te  so lu t ion  que nous  concent rons  à

f ro id .  L rex t ra i t  es t  a lo rs  d i lué  e t  d i spersé  dans  l rhexane .  Nous

versons  la  so lu t ion  sur  une co lonne de  ge l  de  S i l i ce  inprégnée

d f  hexane  (s i l i ce  de  par t i cu l .es  de  0 r5  mm de  d iamèt re ) .  Ce t te  co -

lonne a  1  ,25  n  de  long e t  7  ,S  cm de d ianèt re .  Nous f rac t ionnons

1a so lu t ion  su ivant  deux  né thodes.

Nous fa isons  passer  400 rnL  drhexane,  Pu is  600 n l  de

benzène,  pu is  500 rnL  de  ch lo ro fo rne ,  pu is  500 n l "  d té ther .  Nous

cons ta tons  a lo rs  que  la  coLonne  change  d raspec t ,  de  t rans luc ide t

e l1e  dev ien t  opaque.  Nous fa isons  a lo rs  passer  500 n l  de  rné thano l .

La  so lu t ion  d tabord  opaque dev ien t  L inp ide  Lorsque 1 té ther  qu i

inprégna i t  la  s i l i ce  a  é té  é1 i rn iné  par  Le  méthano l  .  La  par t ie

t roub le r  eu€  nous  avons  pu  i so le r r  es t  so lub le  dans  1 reau .

Enf in ,  nous  fa isons  passer  4O0 n l  d reau.  Un l 'éger  t rou-

b le  appara î t  dans  le  réc ip ien t ,  i l  f locu le  e t  se  dépose.

O Dans une nouve l le  nan ipu la t ion ,  seu le  La  success ion  des

so lvan ts  es t  mod i f iée .

o



42

o

o

O

o

o

o

o

a

o

a

Nous  u t i l i sons  de  nouveau  1OO n l  de  so lu t ion ,  nous
fa isons  passer  3OO n l  d 'é ther ,  2OO n l  d 'un  né lange  é ther -né tha-

no l  (1 -1 ) .  Nous  observons  a lo rs ,  dans  le  réc ip ien t ,  uû  p réc ip i té

b lanchât re .  Pu is  nous  versons  300 rn l  de  né thano l  e t  5OO n l  d reau.

Chaque f rac t ion  es t  receu i l l i e  séparément  e t  tes tée .

La  quant i té  de  subs tance déposée sur  chaque pap ier  cor respond à

env i ron  t ro is  g ra ines  de  har i co t .  Mêne s ' i l  y  4 r  lo rs  des  nan ipu-

la t ions ,  des  per tes  de  subs tance,  la  quant i té  récupérée es t  encore
assez  impor tan te  pour  éven tue l lement  s t imu le r  1a  pon te .

2 .  Résu l ta ts  e t  comnenta i res

Les  résu l ta ts  son t  cons ignés  dans  les  tab leaux  25 ,  26 .

Avec  la  le r  sé r ie  (Aou t  80 ,  tab leau  25)  l rex t ra i t  a  une

ac t i v i té  comparab le  à  ce lu i  de  janv ie r  80  ( tab leau  1 )  e t  j u in  80 .

L rov ipos i t i on  n fes t  pas  s t imu lée  par  les  f rac t ions  so -

lub les  dans  1 'hexaner  le  benzène  e t  1e  ch lo ro fo rme,  ce  qu i  con f i r -

me les  observa t ions  que nous  avons  dé j  à  fa i tes  avec  des  ex t ra i ts

ob tenus  par  ces  so lvan ts .

En revanche,  € r  p résence des  f rac t ions  so lub les  dans

1 té ther ,  l e  méthano l  e t  l reau ,  ce r ta ines  feme l les  ponden t .  S i  l a

moyenne de  ponte  du  groupe es t  fa ib le ,  Là  moyenne de  ponte  des

femel les ayant pondu nous montre que ces fract ions st imulent de

façon non nég l igeab le  cer ta ines  bruches

o

o
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St inu lus  de  pon te Iloyenne
de ponte N r

un har ico t 37  ,51 29

papr.er avec
ex t ra i t  (1e  lo t ) 28  ,88 18

pap ie r  avec
ex t ra i t  ( 2e  1o t ) 24,o5 19

pap ie r  avec  Ia
f r ac t i on  é the r 33,25 4

pap ie r  avec  la
f rac t ion  eau 21  ,75 8

l , t oyenne  de  pon te  des  fene l l es  ayan t  pondu  ( tab leau  25 ) .

o
Bien  que  ces  résu l ta ts  n ra ien t  qu tune  va leur  ind ica t i -

v€ ,  i l s  a t tes ten t  b ien  que  ces  f rac t ions  compor ten t  des  no lécu les
qu i  s t inu len t  la  pon te  de  que lques  fene l les .

o

En présence  d rex t ra i t ,  l a  p roduc t ion  ovar ienne  es t  assez
peu  s t inu lée .  I ta i s ,  avec  les  f rac t ions  e l le  es t  dans  tous  les  cas
in fé r ieu re  àce11e  ob tenue  avec  1e  g roupe  témo in  qu i  n res t  pas

s t imu lé ,  e t  l e  pourcen tage  de  pon te  es t  tou jours  t rès  fa ib le .  Nous

remarquons ,  de  p lus ,  gu ravec  1es  f rac t ions  so lub les  dans  le  ch lo -
ro fo rme e t  l e  méthano l ,  e l l e  es t  t rès  basse  (avec  né thano l  m =

18144 ,  avec  ch lo ro fo rme m =  2Or29r  la  moyenne  du  témo in  es t  de

31  r74) .  Ce t te  d i f fé rence  es t  s ign i f i ca t i ve  ca r  la  conpara ison  des
moyennes  donne  des  va leurs  de  t  é levées  ( t  né thano l  =  3106 ,
t  ch lo ro fo rne  =  2  r2O) .  Les  au . t res  moyennes ob tenues avec  ex t ra i t

son t  conparab les  au  g roupe  témo in  ( tab leau  25) .

o

o
I

I

o

o
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Avec la  2e  sér ie  ( tab leau 76 ' ) ,  nous  cons ta tons  que

l rex t ra i t  s t imu le  peu  l tov ipos i t i on  e t  l rac t i v i té  ovar ienne .  Pour -

tan t  i l  s 'ag i t  b ien  du  nêne  ex t ra i t  dé jà  u t i l i sé  dans  des  cond i -

t i ons  iden t iques  ( tab leaux  1 ,  25 ) .  De  surc ro î t ,  nous  renarquons  
O

que 1a  produc t ion  ovar ienne des  téno ins  es t  ex t rènenent  fa ib le ,

le  p ro toco le  su iv i  ne  peut  expL iquer  ce  phénomène,  car  s i  e l les

son t  n ises  à  pondre  à  J+ ,  e l les  ne  son t  d isséquées  qurà  Jg ,  e t  à

ce t  âge ,  nêne  s i  l t ovogénèse  n res t  pas  s t imu lée ,  i l  y  a  au  no ins  
O

une t ren ta ine  d tovocy tes  en  ré ten t ion .

De p lus ,  i l  fau t  remarquer  que Le  nombre  de  fene l les

u t iL i sées  es t  pour  chaque  sér ie  supér ieu r  à  t ren te ,  na is  lo rs  de  
O

1a d issec t ion ,  nous  avons  cons ta té  que  beaucoup  n ré ta ien t  pas

insén inées  :  nous  nravons  pas  tenu conpte  de  ces  dern iè res  pour

le  ca lcu l  des  moyennes .  Nous  voyons  qu t i l  ex is te  donc  des  incer t i -

tudes  sur  I  I  in te rpré ta t ion  à  donner  aux  résu l ta ts  ob tenus  avec  . -  
O

ce t te  généra t ion  anorna le  à  beaucoup  d régards .

Néanmoins ,  c  I  es t  la  f rac t ion  so lub le  dans  I  I  é ther  e t  le

méthano l  qu i  es t  ac t i ve ,  e l l e  es t  l a  seu le  à  s t inuLer  l rov ipos i -  
O

t ion  de  sep t  fene l les ,  don t  1a  moyenne  de  pon te  es t  de  12128

oeufs .  Les  au t res  f rac t ions  n fon t  pas  d re f fe t  s ign i f i ca t i vement

supér ieur  à  ce lu i  du  s t imu lus  mécan ique.  I1  fau t  sou l igner  que

nous re t rouvons ,  ma lgré  les  réserves  érn ises  p lus  haut ,  des  résu l -  
O

ta ts  conparab les  à  ceux  de  1a  p récéden te  nan ipu la t ion .  De  p lus ,

la  p roduc t ion  ovar ienne  des  fene l les  n tes t  pas  ne t tement  s t inu lée .

Enf in ,  nous  ne  re levons  pâs ,  dans  ce t te  expér ience de  va leurs  s i -

gn i f i ca t i vement  in fé r ieures  à  ceL les  ob tenues avec  les  g roupes o
témo ins .

B. LE FMCTIONNEMENT DANS UNE AMPOULE A DECANTER

1.  Méthodo log ie

Pour  ob ten i r  ce t  ex t ra i t  ( schéma no  3 ) ,  nous  ag i tons

30 rnn  les  g ra ines  (200 g)  dans  du  ch lo ro fo rme,  nous  récupérons

o
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l fex t ra i t  e t  nous  le  remp laçons  par  un  mé lange  eau-é ther  (1 -1 )

Les  gra ines  sont  ag i tées  pendant  24  h  dans  ce  nouveau so lvant .

Nous récupérons  1e
o

premie r .  L tex t ra i t  to ta l  es t

dans  une anpou le  â  décanter .

avec  du  ch lo ro fo rme e t  t ro is

2e  ex t ra i t  e t  nous  le  né langeons au
a lors  p l -acé ,  après  concent ra t ion ,

Nous  lavons  t ro is  fo i s  l rex t ra i t

fo i s  avec  de  I  I  é ther .

Nous mélangeons la  f rac t ion  so lub le  dans  le  ch lo ro fo rme

et  ce l le  so lub le  dans  1 té ther ,  ce la  fo rme Ia  f rac t ion  g rasse .  Les
so lvants  sont  évaporés  sous  ho t te  vent i lée .  Après  évapora t ion
conp lè te  des  so lvan ts ,  nous  reprenons  par  t ro i s  fo i s  ce t te  f rac -

t ion  par  1 'é ther .  Le  rés idu ,  non  so lub le  dans  1 té ther ,  es t  rep r i s
par  l reau  e t  rep lacé  dans  l ranpou le  à  décan te r  avec  la  f rac t ion
que nous  appe lons  aqueuse.

O 
11  es t  dé jà  apparu  un  t roub le  b lanchâ t re  dans  l rampou le

à  décanter ,  nous  l faccentuons  par  add i t ion  de  né thano l .  Pu is  nous

séparons  par  cent r i fugat ion  1es  deux  f rac t ions .

A ins i ,  nous  ob tenons  t ro is  f rac t ions  :

une (llacLLon aoLubLe dntu Le e&ono{otue Ql. L' ê.thett,

une (rrlaclion aoltb.Le dar6 Le mêX.ange eau-nê.tlwnoL nais qui ett
au^^i aohtble danÂ L'eau,

o

o

o

o

o

o

o

o

- une |nne,LLon ivwoht&e dau L"ethen, Le chLota$otme e,t Le ntX.an-

ge eatt-nê,tlnnoL.

Nous  tes tons  l rac t i v i té  de  chaque  f rac t ion .

2 .  Résu l ta ts  e t  co lnmenta i res

Les  résu l ta ts  son t  cons ignés  dans  le  tab leau  27 .

Seu les  les  moyennes des  pontes  e t  des  produc t ions  ova-

r iennes  des  fene l les  en  p résence  d rex t ra i t  ne  son t  pas  s ign i f i ca -

t i venent  d i f fé ren tes  de  ce l les  observées  en  présence de  la  g ra ine

et  la  noyenne cor r igée du  pourcentage de  ponte  es t  auss i  s ign i -

f i ca t i venent  comparab le .  De p lus ,  aucune des  f rac t ions  ne  s t imu le
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La pon te  ou  l rac t i v i té  ovar ienne  comme l rex t ra i t .  I t {a i s ,  pa rn i  l es

t ro is  f rac t ions ,  c res t  l a  f rac t ion  aqueuse  qu i  se  révè le  la  p lus

ac t i ve ,  b ien  que  la  moyenne  des  pon tes  (19167)  ne  so i t  pas  t rès

inpor tan te .  E t  que  1 ré tude  de  1a  répar t i t i on  des  pon tes  des  feme l -

les  de  ce  lo t  ( courbe  4 )  mont re  qu 'en  fa i t  peu  d ren t re  e l les  (13

sur  33  so i t  39  g )  on t  dépassé  la  noyenne  de  pon te  du  lo t  qu i  es t

d i  env i ron  20  oeu fs

La  f rac t ion  g rasse ,  e l le ,  n '€ r  qu fune  fa ib le  ac t i v i té  su r

1 'ov ipos i t i on  des  b ruches .  Quant  à  La  f rac t ion  inso lub le ,  son  ac -

t ion  semb le  nég l igeab le  b ien  que  son  rô le  dans  l rex t ra i t  so i t

peu t -ê t re  inpor tan t .

Avec  ces  t ro is  f rac t ions ,  mêne s i  l a  p roduc t ion  ovar ien -

ne  es t  s t imu lée ,  les  va leurs  moyennes  son t  tou jours  in fé r ieu res  à

ce1 les  observées  en  p résence  d fex t ra i t  comp le t .

A ins i ,  aucune  f rac t ion  n t indu i t  l a  pon te  e t  l rac t i v i té

ovar ienne conme I  I  ex t ra i t  comple t .

o

o
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DISCUSSION

Quel le  que so i t  la  né thode de  f rac t ionnenent '  aucune

des  f rac t ions  n res t  auss i  ac t i ve  que  l rex t ra i t  conp le t '  Donc ,  € t r

su ivant  ces  méthodes,  nous  ne  pouvons iso le r  une ou  des  subs tances

s t inu lan t  Ia  ponte  e t  l rac t i v i té  ovar ienne comme le  fa i t  la  g ra i -

i lo ,  ce  qu i  senb le  ind iquer  que c res t  un  né lange de  subs tances  qu i

es t  ac t i f .

pa rn i  l es  f rac t ions  tes tées ,  1ê  f rac t ion  ch lo ro fo rmique

a  une  ac t i v i té  par t i cu l iè re .  En  e f fe t ,  l a  moyenne  des  p roduc t ions

ovar iennes  des  fene l les  en  p résence  de  ce t  ex t ra i t  es t  s ign i f i ca -

t i vement  in fé r ieure  à  ce1 le  des  femel les  en  présence du  pap ier

avec  so lvan t ,  phénomène d fau tan t  p lus  s ingu l ie r  qu t i l  a  ê tê  obser -

vé  à  p lus ieurs  repr i ses  ( tab leaux  7  ,  25 ,  32 )  .  ceS observa t ions  ne

peuvent  s rexp l iquer  quren  a t t r ibuant  aux  ex t ra i ts  un  e f fe t  inh ib i -

teu r  su r  I tovogénèse .  Conme la  fene l le  es t  m ise  en  p résence  d tex -

t ra i t  ch lo ro fo rn ique avant  i lâ r rê t  na ture l  de  l rovogénèse,  le  nom-

bre  d tovocy tes  en  ré ten t ion  es t  donc  p lus  i rnpor tan t  dans  le  lo t

téno in  où  l ,ovogénèse f ' spontanéen se  poursu i t  normalement  jusqutà

J7 ,  J3  que  dans  ce lu i  Où  les  feme lLes  son t  n ises  en  p résence

d t  ex t ra i t  .

Ce t te  ac t ion  es t

sys ténat  iquenent  cons ta tée  .

permet t ra ien t  Peut -ê t re  de

renarquab le  b ien  qu te l le  ne  so i t  pas

Seu les  des  expér iences  cornp lémenta i res

vér i f i e r  ce t te  hYPothèse .

o

Auvudecesrésu l ta ts ,nouspouvonssupposerque la

ponte  de  cer ta ines  fe rne l les  es t  s t imu lée  par  la  f rac t ion  grasse

ou par  la  f rac t ion  aqueuse.  Donc d i f fé ren tes  subs tances  s t i rnu le -

ra ien t  b ien  la  pon te  e t  l es  fene l les  se ra ien t  sens ib les  à  1 'une

ou à  l rau t re .  Pour  vér i f ie r  ce t te  hypothèse,  nous  pouvons pLacer

la  feme l le  d 'abord  en  p résence  d rune  f rac t ion  pu is  de  l rau t re  e t

vo i r  s i  avec  ce t te  méthode tou tes  les  femel les  pondent  '

Ma is  s i  l  t  assoc ia t ion  de  p lus ieurs  subs tances  es t  né -

cessa i re  pour  s t inu le r  la  pon te  e t  s i  ce r ta ines  feme l les  son t

p lus  sens ib les  à  l tune  qu tà  l fau t re ,  e l l es  peuven t  a lo rs  déposer

des  oeufs  en  présence d tune f rac t ion  na is  e l les  ne  pondent  tou tes
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quten  p résence  de  l fex t ra i t  conp le t .  B ien  év idemment ,  nous  pou-
vons  auss i  supposer  qu tune  par t ie  des  subs tances  es t  pe rdue  lo rs
du f rac t ionnement  ;  i l  fau t  donc  tes te r  les  f rac t ions  séparénent
e t  l es  réun i r  ensu i te  pour  vé r i f i e r  qu taucune  in fo rmat ion  n ra
d isparu .  Car  les  subs tances  seconda i res  son t  généra lement  p résen-

tes  en  quan t i té  s i  fa ib le  euêr  s ' i l  y  a  des  per tes ,  e l l es  se  re -
t rouven t  dans  La  f rac t ion  en  dessous  du  seu i l  de  sens ib i l i t é  de
la  b ruche ,  cê  qu i  exp l iquera i t  l es  réac t ions  que  nous  ob tenons .
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I  I  .  POURSUOI  N ,OBTENONS NOUS PAS UNE FRACTION ACT IVE

A. LES SUBSTANCES STIMULANT LA PONTE SONT-E:LLES DJFFERENTES

SUIVANT LES FEMELLES ?

1.  Méthodo log ie

Les  feme l les  son t  p lacées  en  p résence  de  har i co t ,  de

pap ie r  avec  so lvan t ,  d rex t ra i t  ou  de  la  f rac t ion  g rasse .  Après

deux  jou rs  d 'expér ience ,  nous  comptons  les  oeu fs  pondus  par  les

fe rne l les  e t  nous  d isséquons  ce l les  qu i  son t  en  p résence  de  har i -

co t ,  de  pap ie r  e t  d tex t ra i t .  Par  con t re  nous  p laçons  les  feme l -

les  qu i  é ta ien t  en  p résence  de  la  f rac t ion  g rasse  dans  d rau t res

bo î tes ,  en  p résence  de  la  f rac t ion  aqueuse .  Deux  jou rs  p lus  ta rd ,

nous  comptons  les  oeufs  qu i  son t  pondus en  présence de  ce t te  f rac-

t ion  e t '  nous  d isséquons  les  feme l les .

La  nan ipu la t ion  es t  répé tée  avec  des  feme l les  de  la
même généra t ion  sur  les  mêmes pap iers .  Nous avons  év idemment  p r is

O so in  d ren lever  les  oeu fs  pondus  avân t  de  renouve le r  l texpér ience .

2 .  Résu l ta ts  e t  commenta i res

Les  résu l ta ts  son t  cons ignés  dans  les  tab leaux  ZB e t  Zg .

A nouveau,  nous  remarquons que les  va leurs  ob tenues
avec  ce t te  généra t ion  son t  in fé r ieu res  à  ce l1es 'observées  avec

O les  gênêra t ions  précédentes .

Comme seu lement  deux  fe rne l les  téno ins  (dans  1es  bo î tes
où  i l  n ry  a  pas  de  s t inu lus )  ponden t  e t  que  la  durée  de  l texpé-
r ience es t  assez  cour te ,  nous  pensons que rnême s i  cer ta ines  fene l -
les  on t  peu pondu.  en  présence drex t ra i t ,  ce la  cor respond néanno ins
à  une réac t ion  à  la  s t i rnu la t ion  ch in ique.

O Seu ls  les  résu l ta ts  ob tenus  en  p résence  d rex t ra i t  to ta l
son t  conparab les  à  ceux  que donnent  les  fene l les  en  présence de
gra ine .

o

o

o
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Mais ,  les  moyennes de  ponte  en  présence de  Ia  f rac t ion  
'

g rasse ou  de  la  f rac t ion  aqueuse sont ,  pour  la  même généra t ion

b ien  d i f fé ren tes .  Pour tan t ,  l es  feme l les  é ta ien t  en  p résence  du

nêne s t inu lus  pu isque nous  avons  réu t i l i sé  les  mêmes pap iers .  E t  
O

s i  les  moyennes observées  avec  la  2e  sér ie  peuvent  fa i re  penser

que no t re  hypothèse es t  exac te ,  ce l les  de  la  p ren iè re  s 'é r ie  f  in -

f i rnen t .

De  p lus ,  I ' ana lyse  de  la  répar t i t i on  des  pon tes  nous

mont re  que 20  femel les  sur  69  ne  pondent  sur  aucun pap ier  e t  que

17  ponden t  su r  les  deux  pap ie rs  recouver ts  d tex t ra i t .  La  f rac t ion

aqueuse  qu i  p rovoque  l ressen t ie l  des  pon tes  es t  peu t -ê t re  ce l le

qu i  con t ien t  l es  subs tances  s t inu lan t  l rov ipos i t i on .  Cependant ,

ce t te  pon te  peu t  ê t re  l i ée  à  La  success ion  adop tée  :  l es  feme l les

é tan t  p lus  âgées ,  e l les  ponden t  p lus  fac i lement .  En  tou t  ê ta t

de  causer  les  va leurs  des  pon tes  son t  fa ib les  e t  l a  répar t i t i on

ne cor respond pas  à  ce l le  que nous  aur ions  dû  observer  s i  no t re

hypothèse ava i t  ê t 'e  exac te .

I1  faudra i t  peu t -ê t re  p résen te r  les  d i f fé ren tes  f rac t ion t  
O

en même tenps  e t  s i  poss ib le  au  même endro i t  pour  que la  femel le

so i t  s t inu lée .  Cres t  ce  que  nous  avons  essayé  de  fa i re  dans  un

second te rnps .

B. PLUSIEURS SUBSTANCES SONT ELLES NECESSAIRES ?

o
1.  Méthodo log ie

L 'ex t ra i t  es t  ob tenu  à  par t i r  de  400  g  de  g ra ines  ag i -

tées  dans  du  ch lo ro fo rne  pendant  une demi -heure  e t  ensu i te  dans  O

un mé lange  eau-é ther  (1 -1 )  pendan t  24  h .  L 'ex t ra i t  conp le t  es t

f rac t ionné par  lavages success i fs  dans  une ampou le  à  décanter

La  quant i té  déposée sur  chaque pap ier  cor respond à

env i ron  4  g ra ines .
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Z.  Résu l ta ts

Les  résu l ta ts  son t  cons ignés  dans  le  tab leau  S0 .

S i  l rex t ra i t  s t i rnu le  peu  la  p roduc t ion  ovar ienne  de  ce t -
a :  généra t ion ,  i 1  s t i rnu le  s ign i f i ca t i vement  1a  pon te .

N i  La  f rac t ion  grasse,  n i  La  f rac t ion  aqueuse ne  s t inu-
len t  au tan t  la  ponte  que I  t  ex t ra i t .  Par  cont re  leur  réun ion  es t
auss i  ac t i ve  que  ce  dern ie r .

Donc,  la  ponte  de  la  b ruche es t  indu i te  par  p lus ieurs

subs tances  qu i  do ivent  ê t re  p résentes  ensernb le  sur  1e  subs t ra t
pour  que  la  pon te  so i t  s t imu lée .

o
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DI  SCUSS ION

Plus ieurs  essa is  de  f ragnen ta t ion  avec  d i f fé ren ts  so1-

vants  démont ren t  que les  f rac t ions  on t  tou jours  une ac t iv i té  mo ins

impor tan te  que  l tex t ra i t  ma is  que  leu r  réun ion  a  une  ac t i v i té

auss i  impor tan te  sans  a t te ind re  ce l le  de  la  g ra ine .  Donc ,  parn i

les  hypo thèses  é laborées ,  i1  senb le  b ien  que  ce l le  fa i san t  appe l

à  p lus ieurs  subs tances  ag issant  en  même temps so i t  la  p lus  v ra i -

semb lab le .  Ma is  i1  conv ien t  peu t -ê t re  de  nodu le r  ce t te  a f f i rna t ion

car  nous  avons  b ien  remarqué que cer ta ines  femel les  pondent  en

présence  de  1 'une  ou  de  l fau t re  des  f rac t ions .

Nous pouvons supposer que la néthode de frac-

t ionnement  es t  d rau tan t  mo ins  e f f i cace  que  le  mé lange  es t  p lus

complexe .  Auss i ,  une  in f ime par t ie  de  chaque  f rac t ion  se ra i t -e l l e

res tée  avec  l rau t re .  Dans  ces  cond i t i ons ,  ces  " impure tés" ,  d i f f i -

c i lenent  déce lab1es à  1  I  ana lyse  pour ra ien t  s t imu ler  cer ta ines

fene l les  ayan t  un  seu i l  de  sens ib i l i t é  t rés  bas .  Ce t te  hypo thèse

est  ê tayêe par  des  observa t ions  fa i tes  avec  drau t res  insec tes

lo rs  de  1 'é tude  des  fac teurs  vo la t i l es  de  la  p lan te  hô te  indu isan t

un comportement,  ou de phéronones.

Mais ,  des  d i f fé ren tes  man ipu la t ions ,  nous  pouvons o
conc lu re  que les  deux  f rac t ions  do ivent  ê t re  p résentes  pour  que la

Donte  de  tou tes  les  b ruches  so i t  ne t te rnent  s t i lnu lée .  Pour tan t ,

POUZAT e t  nous-même avons  cons ta té  que des  ex t ra i ts  e f fec tués  avec

seu lement  de  l té ther ,  s t inu len t  un  peu  la  pon te .  Donc ,  ce r ta ines  O
des  subs tances  son t  so lub les  dans  l reau  e t  1 'é ther  ma is  leu r  a f f i -

n i té  pour  I ' eau  es t  p lus  impor tan te  que  pour  I  |  é ther .

E tan t  donné les  p ropr ié tés  e t  la  conp lex i té  de  O
ces subs tances ,  pour  pouvo i r  les  é tud ie r ,  i l  âu t  su iv re  un  pro to-

co le  qu i  p renne  en  compte  les  par t i cu la r i tés  de  leu r  ac t ion .

o
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Nous pensons qu t i l  fau t  avo i r  des  groupes té -
mo ins  avec  ex t ra i t  e t  ex t ra i t  r r recons t i tué"  par  réun ion  des  f rac -
t ions ,  € t ,  qu ' i l  f au t  b ien  év idemnent  tes te r  la  f rac t ion  i so lée ,
séparement  e t  en  p résence  des  au t res .  Dans  ces  cond i t i ons ,  l es
manipu la t ions  dev iennent  imposantes ,  le  t rava i l  es t  ra len t i  par
le t rés grand nombre de groupes que la complexi té du phénomène
nous  ob l ige  à  u t i l i se r

o
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I  I  I  .  ETUDE DE LA  FRACTION GRASSE

A. LA FRACTION GRASSE DU HARICOT

El le  es t  su r tou t  composée  d res te rs  d tac ides  g ras  eu i ,
d 'ap rès  MONTE e t  MAGA (1980)  tab leau  31 ,  ne  son t  pas  par t i cu l iè re -

O ment  spéc i f iques .  Nous t rouvons  des  chaînes  carbonées de  Ct  O à

CZ+ don t  ce r ta ines  on t  des  doub les  l i a i sons .  I1  ex is te  des  mono-

g lycér ides ,  des  d ig lycér ides  e t  des  t r ig l ycér ides .  C fes t  peu t

ê t re  dans  ces  assoc ia t ions  que  l ron  pour ra i t  découvr i r  des  rno lé -

O 
cu les  spéc i f i ques ,  ma is  leu r  é tude  ne  senb le  pas  avo i r  ê tê  e f fec -

tuée .  Dans  les  ana lyses ,  nous  remarquons  la  p résence  d res te rs

d 'ac ides  g ras  1 iés  avec  des  a lcoo ls  au t res  que  le  g lycéro l .

O  De p lus r  o i l  déc r i t  dans  les  f rac t ions  g rasses  p rove-

nan t  d rau t res  p lan tes  que  le  har i co t  (MORDRET,  1971)  des  a ldéhy-

des ,  des  cé tones ,  du  caro tène ,  des  tocophéro ls  e t  des  s té ro ls .

C tes t  dans  ce t te  f rac t ion  que  se  t rouven t  souven t ,  à  1 'é ta t  de

O t races ,  1es  subs tances  seconda i res ,  e t  de  te l s  co rps  do iven t  auss i

ex is te r  dans  la  f rac t ion  g rasse  qu i  nous  in té resse .

1 .  Méthodo log ie

Nous  avons  sapon i f i é  la  f rac t ion  g rasse  pour  i so le r  les

ac ides  g ras  des  au t res  co rps .

-  La  mé thode  de  sapon i f i ca t i on
v

Deux k i logrannes de  har ico t  son t  ag i tés  pendant  30  mn

dans 1e chloroforme pur pour analyse à tenpérature anbiante.  Le

O so lvan t  es t  évaporé ,  sous  ho t te  ven t i l ée re t  l rex t ra i t  es t  rep r i s

par  du  ch lo ro fo rne  à  tenpéra ture  ambian te .  Le  po ids  des  subs tances

so lub les  es t  de  Or51  g .  L 'ex t ra i t  es t  chau f fé  sous  re f lux  pendan t

I  h  dans  la  soude  a lcoo l ique  (N /2 ) .  Nous  versons  La  so lu t ion  dans

O une anpou le  à  décanter ,  nous  a jou tons  une so lu t ion  sa turée  en

NaCl  a f in  d 'év i te r  l es  ému ls ions .  Nous  ex t rayons  p lus ieurs  fo i s

au  ch lo ro fo rme.  A ins i  nous  récupérons  1a  f rac t ion  insapon i f iab le .

Nous ac id i f ions  e t  nous  ex t rayons  à  nouveau au  ch lo ro fo rme.  Nous

o

o
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r écupé rons  a l o r s  1es  ac ides  g ras  1 i bé rés  pa r  1a  sapon i f i ca t i on .

L ' u t i l i sa t i on  des  f r ac t i ons

Nous  su i vons  1e  p ro toco le  déc r i t  au  pa rag raphe  p récéden t .

Les  f r ac t i ons  son t  p l acées  su r  un  pap ie r  où  a  é té  déposée  La  f r ac -

t i on  aqueuse  d run  ex t ra i t  qu i  s t imu le  s i gn i f i ca t i vemen t  La  pon te .

2 .  Résu l t a t s  e t  commen ta i r es

Les  résu l t a t s  son t  cons ignés  dans  l e  t ab leau  32 .

Pou r  des  ra i sons  p ra t i ques ,  l e  nombre  de  f eme l l es  dans

les  g roupes  avec  1 ' ex t ra i t  conp le t  e t  l t ex t r a i t  ch l o ro fo rme  n ra

pas  pu  ê t re  p lus  é levé .  I t 4a i s  l es  moyennes  de  pon te  ob tenues  son t

i den t i ques  à  ce l l es  que  nous  av ions  ob tenues  dans  des  cond i t i ons

comparab les .

La  f rac t i on  aqueuse  es t  enco re  peu  ac t i ve .  Quan t  au  né -

lange  f rac t i on  aqueuse  -  f rac t i on  ch lo ro fo rm ique ,  i 1  s t i nu le  1a

pon te  conme la  g ra ine ,  cê  qu i  con f i rme  nos  obse rva t i ons  p récéden-

tes  e t  sou l i gne  f  i r npo r tance  du  p ro toco le  pou r  vé r i f i e r  l r e f f i ca -

c i t é  des  ex t ra i t s .

Mé langées  à  l a  f r ac t i on  aqueuse  l es  deux  f r ac t i ons ,

sapon i f i ab le  e t  i nsapon i f i ab le ,  s t i nu len t  b i en  1a  pon te  comme

I ' i nd iquen t  l es  va leu rs  de  t  ( t ab leau  35 ) .  I 1  es t  su rp renan t ,

ap rès  ce  que  nous  avons  cons ta tê  p récédemment  que  l es  deux  f rac -

t i ons  so ien t  ac t i ves .  Ma i s  nous  voyons ,  € i l  obse rvan t  l a  va leu r

de  1a  p roduc t i on  ova r ienne  ( tab leau  32 )  que  La  f rac t i on  sapon i f i a -

b le  s t imu le  m ieux  l a  pon te  des  b ruches  que  1a  f rac t i on  i nsapon i -

f i ab le .  De  p l us ,  l r exanen  de  l a  r épa r t i t i on  des  pon tes  (g raphes

5  e t  6 )  nous  i nd ique  qu ravec  l a  f r ac t i on  i nsapon i f i ab le ,31  ?  des

feme l l es  ponden t  p l us  de  40  oeu f s  a l o r s  que  59  % des  f ene l l es  en

p résence  de  l a  f r ac t i on  sapon i f i ab le  e t  68  % des  f eme l l es  en  p ré -

sence  de  ha r i co t  ponden t  p lus  de  40  oeu fs .  De  su rc ro î t ,  l a  cou rbe

de  répa r t i t i on  des  pon tes  non t re  b i en  que  l es  r ésu l t a t s  ob tenus
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avec  l a  f r ac t i on  sapon i f i ab le  son t  p l us  p roches  des  résu l t a t s  ob -
t enus  avec  l a  g ra i ne  que  des  résu l t a t s  ob tenus  avec  l a  f r ac t i on
insapon i f i ab le ,  c€  qu i  es t  con f i rmé  pa r  l e  pou rcen tage  de  pon te .

Ma is  l a  d i f f é rence  en t re  1es  deux  g roupes  es t  mo ins
év iden te  l o r squ ton  s ' i n t é resse  à  1a  p roduc t i on  ova r i enne  ( t ab leau

32 ,  g raphe  5 ) .  La  moyenne  es t  un  peu  p l us  é l evée  sans  pou r  au tan t

ê t re  s i gn i f i ca t i venen t  d i f f é ren te  ( t  =  0 r82 ) .  En  ou t re ,  1es  cou r -

bes  de  d i s t r i bu t i on  son t  peu  d i f f é ren tes .

Les  i nce r t i t udes  que  l t on  rencon t re  dans  l r i n t e rp ré ta -

t i on  des  résu l t a t s  son t  peu t -ê t r e  1 i ées  à  l a  mé thode  de  f r ac t i on -

nenen t  emp loyée .  En  e f f e t ,  i 1  se  peu t  que  l a  sapon i f i ca t i on  qu i

dé t ru i t  ce r t a i ns  co rps  comne  l es  ch lo rophy l l es  e t  l es  o i gnen ts  -

phéno l i ques  (MORDRET,  1971 ) ,  dég rade  auss i  l es  subs tances  ac t i ves .

C res t  pou rquo i ,  aucune  des  f r ac t i ons  n rag i t  comme I t ex t ra i t .  Ce -

pendan t ,  l es  deux  f rac t i ons  ayan t  une  ac t i v i t é  sens ib lenen t  conpa-

rab le ,  o f l  peu t  suppose r  qu te l l es  on t  en  commun  un  é1émen t  s t i -

mu lan t .  Comme pa r  l a  mé thode  u t i l i sée ,  nous  sépa rons  l es  ac i des

e t  l es  a l coo l s  qu i  on t  l a  mêne  cha îne  ca rbonée ,  i l  es t  t r és  p ro -

bab le  que  ce l l e - c i  es t  un  des  f ac teu rs  ac t i f s .

En dép i t  de  ces  inconvén ien ts ,  l a  f rac t ion  g rasse  es t

O 
t rop  rédu i te  pour  env isager  dans  f  imnéd ia t  d 'au t res  méthodes  de
f rac t ionnenent .

B.  LA  FRACTION GRASSE EST-ELLE SPECIF IQUE ?

Nous  vou lons  vér i f i e r  s i  1es  no1écu les  qu i  pa r t i c ipen t

à  la  s t i rnu la t ion  de  I tac t i v i té  reproduc t r i ce  des  b ruches ,  êD par -
t i cu l ie r  ce l les  s .o lub les  dans  un  so lvant  o rgan ique,  se  rencont ren t

communément  chez  1es  végétaux .

1  .  Mé_thodo log ie

o Nous mélangeons à  La  f rac t ion  aqueuse dé jà  tes tée  une
hu i le  du  conmerce .  Nous avons  cho is i  t ro is  hu i les  de  la  marque

"Les ieur " ,  d tabord ,  de  1 Ihu i le  d Ia rach ide ,  I i égun ineuse  non

o
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o

o

o

o

at taquée par  la  b ruche du  har ico t  ma is  par  une au t re  espèce de

bruche ,  de  1 'hu i le  de  maîs ,  de  l rhu i le  d 'o l i ve .

Nous avons  procédé à  deux  rnan ipu la t ions ,  une en  ju in

1981  e t  une  au t re  en  ju i l l e t  1981 .

2 .  Résu l ta ts  e t  commenta i res

Les  résu l ta ts  cons ignés  dans  les  tab leaux  34  e t  35  son t

représen tés  sous  fo rne  de  g raphes  (courbes  7  e t  8 ) .

Comme l a  f r ac t i on  g rasse ,  I ' hu i l e  d ' a rach ide  t ou te  seu -  O
le  ne  s t imu le  pas  l f ac t i v i t é  r ep roduc t r i ce  de  l a  b ruche  ( t ab leau

35 )  .  La  f r ac t i on  aqueuse ,  quan t  à  e l l e ,  a  t ou jou rs  une  I égè re  i n -

f l uence  su r  l a  pon te .  Ma i s  l e  mé lange  de  I ' hu i l e  à  l a  f r ac t i on

aqueuse  s t imu le  t ou jou rs  l a  pon te  e t  l r ac t i v i t é  ova r i enne  ( t a -  O
b leau  35 ) ,  mo ins  que  La  f r ac t i on  g rasse ,  ma i s  de  f açon  i npo r tan te

ma lg ré  t ou t .  De  p l us ,  i l  y  a  con t rad i c t i on  en t re  ces  résu l t a t s  e t

ceux  du  tab leau  34  où  nous  remarquons  que  l t hu i l e  d ta rach ide  rem-

p lace  pa r f a i t enen t  l a  f r ac t i on  g rasse  p rovenan t  du  ha r i co t .  Ce t t e  O
va r i a t i on  des  résu l t a t s  do i t ,  i c i  auss i ,  ê t r e  l i ée  à  1a  b ruche

eu i ,  en  l r absence  des  s t i nu l i  na tu re l s  " comp le t s r ' ,  a  un  compor te -

men t  va r i ab le  su i van t  l es  géné ra t i ons .

o
I1  semb le  b ien  que  le  " fac teur  l i p id ique"  so i t  spéc i f i -

que du  har ico t  car  aucune hu i le  ( tab leau 36)  ne  pernet  d ravo i r

des  résu l ta ts  comparab les  à  ceux  ob tenus  en  p résence  d rex t ra i t

ou  de  g ra ine .  Ma is ,  i 1  do i t  ex is te r ,  dans  ces  hu i les ,  des  co rps  O
vo is ins  ca r  e11es  on t  tou tes  augmenté  s ign i f i ca t i vement  l rac t i -

v i té  de  Ta  f rac t ion  aqueuse .

O
A la  lun iè re  des  résu l ta ts  ob tenus ,  nous  pouvons  penser

qu tun  ou  p lus ieurs  é léments ,  don t  un  ac ide  g ras ,  on t  un  rô le

impor tan t  dans  la  s t imu la t ion  de  1 'ac t i v i té  reproduc t r i ce .  I1  fau t

sou l igner  que nous  ne  pouvons é ta lzer  nos  hypothèses  e t  nos  expé-  O
r iences  par  aucune  ré fé rence  car  nous  n 'avons  pas  t rouvé  d r ind ica -

t ions ,  dans  1a  b ib l iog raph ie ,  su r  des  corps  non  vo la t i l s  e t  so lu -

b les  dans  1e  ch lo ro fo rme,  s t imu lan t  l rac t i v i té  reproduc t r i ce

d 'un  insec te .  O
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IV :  OUELSUES CARACTÉRISTIAUES DES SUBSTANCES EXTRAITES

Lrana lyse  ch in ique  a  essen t ie l l ement  ê tê  p ra t iquée  sur

des  ex t ra i t s  s t inu lan t  1 'ac t i v i té  ovar ienne .

o A. L IANALYSE DES EXTMITS

Les  né thodes  d tex t rac t ion  u t i l i sées  met ten t  en  so lu t ion

de  t rès  nombreuses  subs tances .  Auss i  l eu r  é tude  a - t -e1 le  d tabord

O é tê  abordée en  spec t romét r ie  in f ra rouge.

1 .  La  mé thode

o
Les  échan t i l l ons  son t  exan inés  sous  fo rme de  pas t i l l es

obtenues en  conpr imant  un  mélange de  l rex t ra i t  conp le t  (ch lo ro-

fo rme 30  mn,  eau-é ther  (1 -1 )  24  h )avec  du  K  Br .  E l les  son t  p la -

O cées  dans  un  spec t rographe IR 457 Perk in  E lmer .  Nous é tud ions  les

enreg is t rements  des  spec t res .

2 .  Les  résu l ta ts

l rex t ra i t  comp le t  p résen te  les  ca rac té r i s t iques  su i -

van tes  ( f i g .  5 )  :

- une lnae bande A 3200-3400 en -l due A Ia. plLlenee de nombteux

grloupanenlÂ 0H U:u,
- une bande A 2880-2980 cn '1 qnL Lnd'Lque que det g,Loupanenll

CH2 e-t CH3 âont Wûentt,
- une bande A 1650 o^ -l qwL connetpond à L'abtonption du grloupe-

nenL C0NH2,
- une bande A 1360-1390 cn 

-l due otux gnoupanentr CH2, C-CH3,
- une bande à 1240 an -1 qwL connupond. au grtoupanenl eOlH,
- une bande A 1020-1080 errt 'l qui indLque La ptLtence det n-adL-

eo,ux 0H.

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

a

a

o

o

o

Ces spec t res  in te rpré tés  grâce aux  ouvrages  de

BELLAMY (1975)  e t  ZHBANKOV (1966)  con f i rment  la  p résence  de  t rès

nombreuses  subs tances  e t  en  par t i cu l ie r  des  p ro té ines  e t  des  po ly -

sacchar ides .

L ' i npo r tance  de  ces  mo lécu les  ne  pe rme t  pas  de  d i s t i n -

gue r  l a  p résence  d rau t res  g roupemen ts  comne  1e  g roupemen t  NHZ

vra i ssenb lab lemen t  d i ss imu l  é  pa r  l es  fonc t i ons  hyd roxy les  ve rs

3100 ,  31  50  cm 
-1  

.  

Y * '  - - t  -  - - '  
O

A cause  de  ces  d i f f i cu l tés ,  nous  n tavons  poursu iv i  nos

ana lyses  que  sur  des  f rac t ions  e t  ap rès  pur i f i ca t ion .  
o

B.  L 'ANALYSE DES FRACTIONS

1.  Les hases  so lub les  dans  les  so lvan ts  o rgan i

La  f rac t ion  ch lo ro fo rn ique par t i c ipe  à  la  s t i rnu la t ion  O

de 1 'ac t i v i té  reproduc t r i ce .  Les  p rodu i t s  qu i  s ty  t rouven t  son t

p lus  purs  que ceux  so lub les  dans  I  I  é ther ,  b ien  que les  so lvants

a ien t  des  p ropr ié tés  assez  p roches .

o
Nous  avons  ob tenu  Or31  g  d ' ex t ra i t  à  pa r t i r  de  2  kg  de

ha r i co t s  en t i e r s .  Le  rendemen t  qu i  es t  de  0 r15  eoo  es t  donc  assez

fa i b l e .
o

La  compos i t i on  cen tés ina le

APrès  Pur i f i ca t ion ,

su ivante  :

1a  compos i t i on  cen tés ina le  es t  1a

-  C  : 7711  eo

-  H  :  16 ,0  eo

-  N  :  O ,O  eo

o

e t  pa r  d i f f é rence ,  l a  p ropo r t i on  d ' oxygène  es t  de  619  eo .
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Donc ,  dans  ce t t e  f r ac t i on  i l  n t y  a  pas  de  composés

azo tés .  11  n ' es t  pas  su rp renan t  que  l es  p ropo r t i ons  se  rapp ro -
O  chen t  de  ce l l es  des  c i r es  (WILHEM,  1974 ) ,  l a  cu t i cu l e  é tan t

recouve r te  de  c i r es .

o

o

o

o

L: erclvs 9- spgs!resçepiese
o

Les  échan t i l l ons  examinés  en  spec t roné t r i e  i n f ra rouge

p résen ten t  l es  ca rac té r i s t i ques  su i van tes  ( f i g .  6 )  :

- une bande A 3300, 3400 cm -l q*L ett. I-Lô.e A 2n W'eÂence de

gnoupenents hqdnoxqlet (0H!.,

- de's band,e's A 2540 Qt 2920 o^ -l qwL dont pnovoclulee,s pan det

gnoupenenLt CH2, CH3,
- une bande A 1730,1740 em -l .LLAI à. La pn:e^tence de canboxtl.Le

d' uteru a,(iph.aLLquet,
- une bande à 1460 an -l I-Lî.e à,La pzêsence de ch.aînet lCU21 n,

- une band.e A 13s0 an 
-l 

clwL edt PLovoqu'ee pn Le gtloupenenl.

cH3 - c,
- une bande A 1260 an -l qwL Lnd,Lque au,sti In" pt'e'senee de g,Loupe-

menl's CH,
- une band,e A 1170-1180 cn -l q*L ma)Lque La pûtence de U-oiuovu

C-0, ou de Liwûsorw P-0,
- une bande A 720, 730 cn-l q*L ett cat-ac.tônLttique de,a gnoupe-

nenLt CH2, Lotuque ,La ehalne lCH21 n covtliwtl. n dup'wLeun d. 4.

Ces  absorp t ions  con f i rment  la  p résence  de  conposés  1 i -

p id iques  à  longue chaîne .

Le  spec t re  ob tenu  à  par t i r  d tune  f rac t ion  so lub le  dans

1ré ther  es t  assez  comparab le

Seu les  de  nombreuses  bandes  en t re  1175  cm 
-1  

e t  1460

L I sle I v : s - p s I - s !I e!3 ! 9 g I3P l-i 9 - 91- P !3: 9 - s 3-z slt! s - J g tyl
o

Comme nous 1 'avons  précédemment  décr i t ,  après  avo i r

sapon i f ié  la  f rac t ion  grasse,  nous  séparons  la  phase dont  les

o

o

o
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no récu les  on t  un  ca rac tè re  ac i de  ( f r ac t i on  sapon i f i ab le )  e t  r i ' au -

t r e  pa r t  ,  I d  f r ac t i on  i nsapon i f i ab le  '

LesdeuxphasesSon té tud iéesench roma tog t " i - r ph ieen

phase  gazeuse  ( cPV)  pa r  i n j ec t i on  d i r ec te  su r  co lonne  cap i l l a i r e

e .n  s i l i ce  f ondue  de  25m de  l ong .  Comme phase  s ta t i onna i re '  oû  u t i -

l i se  l a  s i l i cone  OV  101  ca r  e l l e  pe lme t  d ' ob ten i r  de  bons  ch ro -

ma tog rammes  avec  l es  es te r s  né thy l i ques  d ' ac i des  g ras  e t  l es

é the rs  t r i né thy1  s i l y l és  des  a l coo l s  g ras  . e t  des  s té ro1s  '  Un

in tég ra teu r  é l ec t ron ique  I n te r sma t  ICR  1  pe rme t  d ' ob ten i r  1e  pou r -

cen tage  de  chaque  cons t i t uan t .  Nous  avons  ob tenu  La  sépa ra t i on

des  t e rmes  de  C9  en  C34 .

s  ence

Nous

Avec la f r ac t i onsapon i f i ab le ,nousobse rvons lap ré -

de  nombreux  co rps  don t  l es  p r i nc i paux  on t  ê tê  i den t i f i é s  '

no tons  l a  p résence  de  co rps  en  :

Cg, L'aeide p'e'LangowLque' à L' -Qla't' de lnace,

CIZ, L'aci-de Llrf i-LquP A L' 'zfraf '  de lnaee,

Cl4, L' aeide mEniÀt,Que a' I-t'etnt de Î)tane,

C16, L'aci.de pa'tmi-tique davw la ptoponilnn de 3'32 o6'

C16 ,Le ' sae i .duLLnoLaLque ,o 'L .e ' î 4uee ' t I . i no l . . en*quzdara l ' a

ptopont ion de 2,9î  eo,  l

CtS L'aeide dt 'eanlçe dnvw Ia yNoponli 'on de 5,52 o6'

CZ1', L'acide anaeh)d'Lque danr La Tnoponlion de 5,80 o6'

CZZ, L'acide b'eh'ewLque davu La pt"oyænLLon de 4,16 Z'

CZ4, L'aci.de t'einacoaarc'i4ue dan's In yxopnLLon de 9'40 Z'

CZ6, L'ae'Lde c'enoliclue daru La ptoptt't'Lon de 10'15 Z'

CZg, L'aci.d.e oetacotarwÏ-que dava La ptopn't'ion de 4'13 "6'

De  nombreux  co rPs  n r  on t  Pas

le  ch romatog ramme ,  f i g .  7 ,  mon t re  qu '

d fau t res  ac i des  g ras  .

ê tê  i den t i f i é s .  De  P1us ,

i l  ex i s t e ,  à  1 ' é ta t  de  t r ace

Avec  l a  f r ac t i on

lemen t  des  a l coo l s  en  C16 '

t é  app réc iab le  a i ns i  qu ' un

insapon i f i ab le ,  nous  ob tenons

C1g, Czo,  Czz,  czq
groupe de  s té ro ls

,  c26,  cz9
( f i g .  8 ) .

en  CPV.

essen t i e l  -

en  quan t i -

Nous remerc ions  M.JC.WILHEM qu i  a  e f fee tué  l rana lyse
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O 
11  fau t  no te r  la  p r6sence  d 'a fcoo ls  à  po ids  mo lécu la i -

re  é levé .  Nous no tons  auss i  la  p résence d 'une quant i té  impor tan te

de  s té ro ls  (18  uo)  qu i  so r ten t  à  la  f  i n  du  chromatogramme.

Ces résu l ta ts  conf i rment  en  par t ie  ceux  de  MONTE e t

MAGA (1980) .  S ' i l  ex is te  des  d i f fé rences ,  e l les  son t  l i ées  à  la

f iac t ion  é tud iée  :  i l s  on t  é tud ié  la  f rac t ion  g rasse  de  tou te  la

gra ine  tand is  que nous ,  nous  n tavons  pr is  en  compte  que la  f rac-

t ion  g rasse  p résen te  à  la  su r face  de  la  g ra ine .  De  p lus ,  l es

né thodes  emp loyées  ne  son t  pas  tou t -à - fa i t  comparab les .

Ce t te  ana lyse  met  en  év idence  la  d ive rs i té  des  subs-

tances  p résen tes  ma is  ne  perne t  pas  de  déce le r  de  no lécu les  qu i

O 
n 'a ien t  ê tê  rencon t rées  chez  d tau t res  végé taux  f tab leau  37) .

2 .  Les_Jhases  so lub les  dans  l reau

o a. AprÈ:une ex t rac t ion  ac ide (Uç!.-9.-1N)

Les  har i co ts  son t  ag i tés  dans  le  ch lo ro fo rne  pendan t

une demi -heure  pu is  dans  un  mélange é ther -ac ide  (1  -1  )  pendant  24

heures .

L tex t ra i t  ob tenu  es t  l avé  t ro is  fo i s  par  le  ch lo ro fo rme

et  t ro i s  fo i s  par  1 ré ther  dans  une  ampou le  à  décan te r .

a. r . -Ls : -gereg!Èr9s -getgresr

l  En  spec t romét r ie  de  f lanme,  o t r  d is t ingue du  Ca lc iun ,  du

Potass iun ,  du  Sod iun .

Avant  dest ruct ion su l for r ra . rqr r "
e t  ap tès r  2  12  % ,

o

o

o

o

o

o

o

i l ya lgdephosphore ,
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a
Le  dosage  pa r  NaOH à  0 r5  N  mon t re  une  f a i b l e  ac i d i t é

l i b re ,  48  meq  ou  g .

Nous  no tons  que  l e  réac t i f  de  BOUCHARDAT,  réac t i f  géné -  O
ra l  des  a l ca lo i des ,  donne  une  rêac t i on  pos i t i ve .

a.2. L?-99!P9: 1! i9t  _:91!es_ iue !9

Plus ieurs  ana lyses  on t  é té  p ra t iquées ,  les  résu l ta ts
ind iqués  en  pourcentage sont  les  su ivants  :

C H N

29  r8
29  r3
30  , 4
29  r3

5 r3
5 r5
5 r5
5 r2

3 r 9
3 '9
3r2
3r2

o
Les  résu l t a t s  son t  cons tan t s .  On  no te .  l a  p résence  d fa -

zo te  e t  une  p ropo r t i on  de  ca rbone  p lus  f a i b l e  que  ce l l e  t r ouvée

dans  l a  f r ac t i on  g rasse .  Ce t t e  compos i t i on  ne  co r respond  n i  à

une  conpos i t i on  moyenne  de  p ro té ine  n i  à  une  co rnpos i t i on  noyenne  O

de  suc re .  E l l e  mon t re  b i en  que  l a  f r ac t i on  es t  composée  de  p l u -

s i eu rs  co rps  de  na tu re  d i f f é ren te .

a.s. E!sÉg-9s-:peslre-ir{rergsse

Cet te  f r ac t i on  es t  t r op  comp lexe  pou r  que  l e  spec t re

so i t  i n t e rp ré tab le .  Auss i  a  t - e11e  ê tê  f r ac t i onnée .

o
Le  p rodu i t ,  so l ub le  dans  I ' eau ,  Qu i  a  un  pH  i n i t i a l

vo i s i n  de  4 ,5 ,  es t  ac i d i f i é  avec  HCI  O r5  N .  A  pH  3  nous  obse r -

vons  un  p réc ip i t é ,  i 1  es t  r ecue i l l i  pou r  ana l yse .  Pu i s  l a  f r ac -

t i on  es t  neu t ra l i sée  pa r  NaOH O,1N  .  Nous  obse rvons  un  p réc ip i t é  O

impo r tan t  l o r sque  l e  pH  es t  de  7 .  11  es t  i so l é .  Lo rsqu ron  i n t r o -

du i t  du  mé thano l  dans  1e  su rnagean t ,  nous  obse rvons  une  f l ocu la -

t i on  impo r tan te .  Nous  l e  sépa rons  du  su rnagean t .  C tes t  dans  ce

o

o

o

o

o
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o
dern ie r  que  res ten t  d 'a i l l eu rs  les  mo lécu les  les  p lus  ac t i ves .

Nous  ana lysons  donc  les  qua t re  f rac t ions  a ins i  ob te -

nues  :

-  La  f rac t ion  p réc ip i tée  à  pH 3  ( f i g .  9 )  .

Les  p r inc ipa les  bandes  d rabsorp t ion  son t  les  su ivan tes  :

enttte 3200 Qt. 3450 en -l une bande LndLclue la pn-'uenee de grLou-

penetLt hqdnoxqlet, 
1

- une bande d'abtottpLLon d' 2850-2950 cm-' monfrte qu'i'L q a de's

gnoupenen6 CH2 e.t. CH3,
- une L'egëste abaonpLLon à 2350 cn-l movtttte c1u'i,L.ex,î,Âte det gnou-

penenit NH3*,
- une bande a l6t0 cm -l indique.La pn'uence de gftoupeÂ C0NH2,

- une bande A 1520 un -l ind,Lque In ptô;enee de grloupenenlÂ C0Nfl,

- une Ldnge bande A 14OO un -1 ddnontne qu'i,L exitte un grLoupe',

ment C00-,
- L,abaonpLLon A t04O-1060 cn -1 ett due aux gnoupunenLt 0H.

-  La  f rac t ion  p réc ip i tée  à  pH 7  ( f i g .  10 ) .

Nous remarquons Pr inc iPa lenent  :

- une Lange bande A 3250-3450 en -1 morûne La pn'e'sznce de g,Loupe-

ner*.t 0H,
- unz bande A 2920 monlne qu'i,L epbte dot CH, rnaLt en quan'LLtê.

peu inPon-tarvte,
- une bande inponlante à 1620-1650 cn 'l ndnque Ia" ptûence de

gttoup?Â NH2,
- une bande A, | 400 an -l mdr'que .L' ex,istenee du nnd,Lca,L e00' ,
- une ba1rde A 990-1020 cn -l nonl,ne Ia. pnûenee de grLoupenen't| OH,

- une bande A æ0-560 an -l nantne La ptL,tence de gnoupenen\ NH2.

ï l  ex is te  en t re  ces  deux  f rac t ions  une  cer ta inê  s in i l i -

tude.  Les  spec t res  sont  comparab les  à  ceux  d tune a lbun ine  téno in

( f ig .  1  1  )  e t  les  g roupenents  n is  en  év idence conf i rnent  ces  ressen-

b lances .  Les  subs tances  recue i l l i es  son t  essen t ie l - l ement  des

pro té ines .
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-  La  f r ac t i on  p réc ip i t ée  pa r  l e  mé thano l  ( f i g .  12 )  .

Le  spec t re  mon t re  l es  ca rac té r i s t i ques  su i van tes  :

- une btù Lange bavd.e A fi00, 3550 en -1 quimoyritte L'exittuce

de gnoupenenlt 0H,
- une bande A 1650 an -1 qui ind,Lctue Lo" pnletenee de gzoupenenls C0,

une Lnnge band"e A I O0O-l | 00 art -l qui ind,Lque La pz'oænce de

nombneux gnoupet 0H.

Ce  spec t re ,  comparab le  à  ce lu i  de  l r am idon  t émo in  ( f i g .

1  3 )  ,  i nd i que  que  ce t t e  f r ac t i on  con t i en t  essen t i e l l enen t  des  po l y -

saccha r i des .  11  peu t  s ' ag i r  de  subs tances  any lacées ,  comme des

. ce1 lu1oses ,  des  hén i ce l l u l oses  ou  des  g l uc i des  .

-  La  f rac t ion  so lub le  résu l tan te .

Le  spec t re  IR rnont re  que lques  groupements  ( f ig .  14)  :
o

- une bande A 3200-3500 cn -l qui indique La pnûence de grLoupQÂ

Ùtl,
- une baytd"e A 2680-2960 npnlne Let grtouputetttt CH2, CH3,
- une band.e aÂlsez Lat4e A 1580-1650 en -l nonttte Let gnoupe,s O

cîNH2,
- une bande A 13ffi-1420 cn -1 indi4ue qu'i,L q a det grLoupeÂ CH3-C,

- une lange bande 1020-1'090 en -l nonltte de nombteux gttoupe-t C0 O
e-t 0H.

Donc  ce  spec t re  appo r te  peu  de  p réc i s i ons  ca r  i l  s t ag i t

d run  mé lange  comp lexe  où  se  t r ouven t  enco re  des  p rô té i nes ,  des
po l ysaccha r i des  e t  sû remen t  d rau t res  mo lécu les .

a.4 .!_'ana1J_s_e_ p3J_ _r-é_s_onan_c_e_ ln_a_g]_é_t-i_q.g_e_ 3_u_c]_é_a_i.1_e_ _(311-NJ

l^
Les dép lacenents  ch imiques  d  expr imés en  ppm sont  mesu-

rés  par  rappor t  au  té t raméthy ls i lane  (TMS)  pr is  comme ré fé rence.

Nous voyons  ( f ig .  1  5 )  un  p ic  peu impor tan t  O
de 1 rO à  1 ,ZS ppm qu i  non t re  1 'ex is tence  de  rad icaux  CH3-CH2.

Nous remercions Ie laboratoire cle Chinie Oganique clirigé par Madame D.CAGNIAI{T
qui a effectué lranalyse RMN. O
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I1  y  a  un  p ic  t rès  ne t  à  1  ,9  ppn  qu i  es t  dû  au  g roupement
(CHS)Z  =  N ou  CH3 CN.  Le  g roupe  CH3-C p rovoque  le  p ic  observé  à
2r4O ppm e t  le  g roupe  CH3-O-C=O ceux  observés  à  4 rZO ppn .

a.s. Eri : !9:! : t l . -Éet:  _! lexgre!! ._És'-  _1éc i t h i nes  ?

Comme seu l s  ce r t a i ns  des  ex t ra i t s  qu i  p résen ten t  une

mousse  impo r tan te  l o r s  de  l a  f i l t r a t i on  e t  de  l a  concen t ra t i on  ;
s t imu lgn t  l f ac t i v i t é  r ep roduc t r i ce  des  b ruches ,  nous  avons  pensé

que  ce t t e  nan i f es ta t i on  pouva i t  ê t r e  1 i ée  à  l a  p résence  d tun  co rps

s t imu lan t  l r ac t i v i t é  des  b ruches .  Conme  en  deho rs  des  p ro té i nes

(SATHE e t  SALUNKHE,  1981 ) ,  e t  des  sapon ines  (APPLEBAUM e t  B IRH,

1979)  l a  l éc i t h ine  p rovoque  un  te1  phénomène ,  nous  avons  che rché

à  1a  ca rac té r i se r .

La  compos i t i on  cen tés ima le  de  La  l éc i t h i ne  es t  :

C  :  65  % ;0  :  22 ,6  qo  
I  H  :  6 ,84  eo  ;  N  ;  1 ,65  so  e t  P  z  3 ,77  eo

Non  seu lemen t  ce t t e  compos i t i on  es t  t héo r i que ,  ma i s  en -

co re ,  s ' i l  y  a  de  l a  l éc i t h i ne  dans  1 ' ex t ra i t  e l l e  es t  r né langée  à

d rau t res  co rps .  Auss i ,  ne  re t r ouve rons  nous  pas  des  pou rcen tages

iden t i ques  en  ana l ysan t  1es  f r ac t i ons ,  cependan t ,  nous  pouvons  re -

ten i r  de  ces  ch i f f r es  f  i npo r tance  du  phosphore  qu i  se  t rouve  p ré -

c i sénen t  en  quan t i t é  non  nég l i geab le  dans  1es  f r ac t i ons  ana l ysées .

Dans  l e  spec t re  de  l a  l éc i t h i ne  l es  bandes  d ' abso rp -

t i on  à  1O90  ,  1 "175  e t  1245  cn  -1  i nd iquen t  l a  p résence  de  l i a i sons

P<3,  P-O-C e t  $>e  
=  o .  Ce l les -c i  son t  par fo is  p résen tes  su r

les  spec t res  de  la  f rac t ion  g rasse  ( f i g .  6 )  ma is  s i  e l1es  ex is ten t

sur  les  spec t res  de  la  f rac t ion  aqueuse ,  e l les  son t  d iss imu lées

par  d rau t res  g roupements .  Donc  i l  n fes t  pas  imposs ib le  que  de  la

léc i th ine  so i t  p résen te  dans  les  d i f fé ren tes  f rac t ions ,  € r  pa r t i -

cu l ie r  dans  1a  f rac t ion  aqueuse .

De p lus ,  dans  le  spec t re  RMN de la  f rac t ion  aqueuse

( f ig .  15 )  un  g roupenen t  CH3-O-P =  O donnera i t  un  p ic  en t re  3 ,4O
et  4 r?O ppm.  11  es t  en  e f fe t  observé ,  ma is  conme ce  p ic  peu t  aus-

s i  ê t re  p rovoqué  par  le  g roupe  CH3-O-P =0 ,  i1  n 'es t  pas  poss ib le

de conf l rmer  la  p résence du  groupe CHS-O-P =  O,  ma is  nous  ne  pou-

vons  en  aucun  cas  I  t  i n f i rmer .  De  surc ro î t ,  dans  le  spec t re ,  nous

ne  voyons  pas  de  p ic  mass i f  ve rs  O,85  ppn ,  ca rac té r i s t iquedecha l -

nes  conposées de  nonbreux  a tomes de  carbone,  € t  les  p ics  observés
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vers  1  ,2  ppm ne  son t  pas  assez  inpor tan ts .

Enf in ,  nous  avons  vu  que les  réac t i f s  des  a lca lo ides

donna ien t  une réac t ion  pos i t i ve  :  ma is  le  p réc ip i té  ob tenu,  après

pur i f i ca t ion  e t  ana lyse ,  a  donné une réac t ion  négat ive ,  ce  qu i

nous  fo rce  à  conc lu re  à  l fabsence  d ta lca lo îdes .

Cependant ,  l a  léc i th ine  p réc ip i te  avec  le  réac t i f  de

BOUCHARDAT,  e t  i1  es t  poss ibLe que ce  so i t  une fo is  de  p lus  ce t te

subs tance qu i  a i t  donné une réac t ion  pos i t i ve  avant  pur i f i ca t ion

des  p réc ip i tés .

A ins i ,  l es  né thodes  c lass iques  d rana lysers i  e l l es  ne

dérnon t ren t  pas  1 'ex is tence  de  1éc i th ine ,  n ' i n f i . rment  jama is  ce t te

hypothèse.  Ma is  nous  pouvons penser  que ce t te  mo lécu le  do i t  ê t re

en  par t ie  dégradée  lo rs  de  l fex t rac t ion  e t  que  les  cha lnes  a l i -
pha t iques ,  € t r  pa r t i cu l ie r ,  son t  séparées  du  res te  de  la  no lécu le ,

ce  qu i  exp l ique la  p résence de  phosphore  dans  la  f rac t ion  aqueuse

a lo rs  que  la  léc i th ine  es t  i nso lub le  dans  l teau .

Donc,  cê  rés idu  qu i  tend à  donner  un  vern is  par  dess i -
ca t ion  con t ien t  des  ac ides  an inés ,  des  p ro té ines ,  des  na t iè res
any lacées  par t ie l l ement  dégradées  e t  d rau t res  subs tances .  En  ou-
t re ,  l a  p résence  de  1éc i th ine ,  eD pe t i te  quan t i té ,  es t  p laus ib le
b ien  que  la  p résence  d reau  au  cours  de  L rex t rac t ion  d im inue  Ia  so -
lub i l i sa t ion  de  ce t te  dern iè re  e t  qu 'on  ne  re t rouve  jana is  dans
les  spec t res  de  la  f rac t ion  aqueuse  de  cha îne  (CH2)n .

b .  Après  ex t rac t ion  dans  La  soude

L fex t ra i t  se  dégrade  rap idement .  I1  semb le  que  se  déga-
gen t  des  amines  g rasses  don t  l rodeur  es t  ca rac té r i s t ique .
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En  p résence  d té the r r  i l  se

es t  b r i sée  pa r  l e  mé thano l .

forne une énorme énuls ion

te

b .1 . E tude  de  I ' ex t ra i t

-  L tobserva t ion  des  spec t res  RMN et  in f ra rouge n 'appor -

r ien  de  p lus  à  ce  qu i  a  ê tê  observé  avec  une  ex t rac t ion  ac ide .

-  Les  réac t i f s  des  a lca lo îdes  donnen t  une  rêac t ion  pos i -

t i ve ,  na is  ce la  do i t  co r respondre  à  une  subs tance  azo têe  non  a l -

ca lo îd ique :  le  p réc ip i té  ob tenu avec  le  réac t i f  de  BOUCHARDAT en

mi l ieu  légèrenen t  ac ide ,  es t  d i ssous  dans  la  soude  e t  ne  r6appa-

ra i t  p lus  après  é l im ina t ion  de  f  i ode  en  excès  par  le  th iosu l fa te ,

lo rsquron  repasse  en  mi l i eu  ac ide .  Donc  la  réac t ion  observée

non t re  b ien  que  s r i l  n ty  a  pas  d ta lca lo îde ,  i l  peu t  ex is te r  de  la

1éc i th ine .

b.2. Le-{regg!es!9u98!

Nous séparons  encore  fac i lement  des  f rac t ions  au  carac-

tè re  p ro té ique ou  any lacé ,  ma is  ce l1es-c i  ne  s t i rnu len t  en  aucune

façon 1a  bruche.

De p lus ,  l eu r  ana lyse  ne  fa i t  appara i t re  aucune  par t i -

cu la r i té  no tab le

Donc ,  s i  l rex t rac t ion  sod ique  es t  p lus  comp lè te ,  1 'ex -

t ra i t  n 'es t  pas  s tab le ,  1€  pH bas ique  dé te rn inan t  une  désan ina t ion

même à  f ro id  (+  2 "C) .  Ce t te  réac t ion  se  p rodu i t  sans  dou te  au

dépend des  an inoac ides  ou  peut -ê t re  des  1éc i th ines .

c. ôprÈ:-9r!r l9gigl-Perl r eau

h
!*+
Li,:!!

i*r

Cet  ex t ra i t  es t

avons rnêne pu observer le

assez  peu  s tab le ,

déve loppement  de

nême à froid,  et  nous

no is i ssures .
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c.1 .! lelelz:e_{sI  I  ex t r a i t

L 'é tude des  spec t res  RMN et  in f ra rouge ne  permet  pas  de
t rouver  des  par t i cu la r i tés  qu i  n raura ien t  pas  é té  observées  avec
I  rex t ra i t  e f fec tué  en  rn i l i eu  ac ide .

c .2 .Le  f r ac t i onnenen t

Nous  i so l ons  des  f r ac t i ons  p résen tan t  l es  mêmes  ca rac té -

r i s t i ques  que  ce l l es  dé jà  é tud iées .

Donc  ce t  ex t ra i t  peu  s tab le ,  ca r  i l  se  dégage  assez  fa -
c i lenen t  des  amines  g rasses ,  ne  mont re  pas  dans  sa  coTnpos i t i on  de
par t i cu la r i tés  par  rappor t  aux  au t res  ex t ra i t s .

Les  d i f fé ren tes  méthodes  d 'ana lyse  u t i l i sées  on t  permis

de  met t re  en  év idence  de  t rès  nonbreuses  carac té r i s t iques  des
corps  é tud iés .  Par fo is  les  rense ignernen ts  ne  son t  pas  t rés  p réc is

car  les  né thodes  u t i l i sées  on t  leu rs  l im i tes .  En  e f fe t ,  S i  nous
possédons  des  ind ica t ions  su r  la  na tu re  des  fac teurs  p résen ts

dans  la  f rac t ion  g rasse ,  nous  ne  possédons  q r re  que lq r res  ind ica -
t ions  su r  les  g roupements  des  subs tances  d issou tes  dans  l reau  na is
aucune  ind ica t ion  p réc ise  su r  la  na tu re  des  fac teurs  recherchés .

A f in  de  pouvo i r  amé l io re r  no t re  conna issance  des  subs-
tances ,  i l  f au t  fa i re  appe l  à  d rau t res  méthodes .  Ma is  e l les  ne
peuven t  ê t re  u t i l i sées  qu favec  des  so lu t ions  assez  pur i f i ées ,

d roù  la  nécess i té  d 'a f f i ne r  le  f rac t ionnenen t  de  l rex t ra i t .  Ce t te
pur i f i ca t ion  do i t  ê t re  accompagnée de  vér i f i ca t ions  b io log iques
pour  garder  tou t  son  in té rê t .
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DISCUSSION

Nous avons  n is  en  év idence dans  ce  chap i t re  la  compre-
x i té  du  sys tène  régu lan t  1 'ac t i v i té  reproduc t r i ce  de  la  b ruche .
0n  aura i t  pu  s ra t tendre  à  découvr i r  un  s t imu lus  p lus  s i rnp le  dans
la  mesure  oùr lo rsque  la  fene l le  le  perço i t ,  e l l e  es t  dé jà  en  con-
tac t  avec  la  p lan te  e t  que 1 té tude du  compor tenent  d tau t res  insec-
tes (PLuuLiÂ bnoatieae, Plill.e,Ur. naul-tpennil, Hqlwnqa anLQua) a perrnis
d té tab l i r ,  assuren t  1es  au teurs  des  pub l i ca t ions reuê  Ia  pon te  es t
s t inu lée  par  une  seu le  subs tance ,  u t r  g lucos ina lba te .  Ma is  nous
pouvons remarquer  que ces  insec tes  1à  sont  gu idés  vers  la  p lan te
par  des  subs tances  vo la t i l es ,  pa r fo is  iden t i f i ées  (  THORSTEINSON,
1955 ;  I I , IATSUMOTO et  THORSTEINSON,  1968 ;  WEARING e t  Co l1 . ,  1973 i
vERNoN e t  co l l . ,  1977  ;  PTERCE e t  co l l . ,  1978  ;  HAMTLTON e t  co lL . ,
"1979  ;  WALLBANK e t  co l1 . ,  1979) .  Donc ,  La  s t inu la t ion  gus ta t i ve
nr in te rv ien t  qu tapr .ès  une s t imu la t ion  qu i  indu i t  non seu lement
l ra t t rac t ion  ma is  auss i  pa r fo is  l fovogénèse  (H ILLyER e t
THORSTEINSON,  1969  ;  FENEMORE,  1979) .  Dans  ces  cond i r ions ,  l a
compara ison du  conpor tement  de  la  b ruche e t  de  ce lu i  de  ces  in -
sec tes  n res t  sans  dou te  pas  p roban te .  De  p lus r  leu rs  p lan tes  hô-
tes  son t  des  Cruc i fè res ,  végé taux  à  la  ch in ie  spéc i f i que ,  b ien
d i f fé ren te  des  Légumineuses  auxque l les  les  b ruches  sont  généra le -
nent  in féodées.  11  ne  sera i t  donc  pas  surprenant  que ce  so ien t
d 'au t res  nécan ismes phys io log iques  qu i  a ien t  rendu poss ib le  1a
coévo lu t ion  de  la  b ruche avec  ses  p lan tes  hô tes  e t  qu i  a ien t  per -
n is  sa  réuss i te .

Néanno ins ,  d iverses  observa t ions  (POUZAT,  1gT4 ;  JARRy,
1981)  la i ssen t  à  penser  que  la  b ruche  pour ra i t  ê t re  sens ib le  à
cer ta ines  subs tances  vo la t i les  p lus  ou  moins  spéc i f iques  prove-
nant  du  har ico t ,  les  données sur  ce  su je t  ne  sont  pas  su f f i san tes
pour  about i r  à  des  cer t i tudes .

A f in  d rexp l iquer  ce r ta ins  des  nécan ismes  de  La  r6gu la -
t ion r  nous  devons  f rac t ionner  l tex t ra i t .ac t i f .  Ce  t rava i l  ne  peu t
ê t re  gu idé  par  aucun pro toco le  rappor té  par  les  ouvrages  de  ch i -
mie ,  car  1a  p lupar t  des  né thodes précon isées  sont  é l -aborées  pour
iso le r  une rno lécu le  connue.  0 r  nous  ne  conna isson$ pas  la  na ture

o
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de ce  que  nous  cherchons  à  i so le r .  c res t  pourquo i  i - t  esË néces-
sa i re  de  se  ré fé rer  à  des  t ravaux  gu idés  par  une dénarche expé-
r imentare  s i rn i la i re  à  la  nô t re  (DyER e t  sEABRooK,  I  979 ;  p IERCE

et  co l l . ,  1978  ;  WAILBANK e t  WEATLEY,  1979  ;  HAMTLTON er  co t l . ,
1979  ;  I {ARSHAIL  e t  co l l . ,  1979  ;  G IROLAMI  e t  Co l l . ,  1981) .  Ma is
les  pub l i ca t ions  ne  décr iven t  que les  né thodes spéc i f iques  qu i
on t  abou t i  à  des  résu l ta ts  conc luan ts  e t  passen t  sous  s i lence
1 |  ensemble  de  la  dénarche su iv ie  e t  ses  tâ tonnenents .

Pour  no t re  par t ,  rna lg ré  les  né thodes s inp les  de  f rac-
t ionnement  que nous  avons  u t i l i sées ,  nous  nous  heur tons  à  de  nom-
breux  p rob lènes  d t in te rp ré ta t ion ,  eu i ,  comne nous  r ravons  dé jà
d i t  p récédemment ,  peuven t  avo i r  des  causes  nu l t i p les .  Le  p r inc i -
pa l  écue i l ,  à  nos  yeux ,  es t  l a  conp lex i té  du  s t inu lus  qu i  j us -
qu ' i c i  n ra  pas  ê tê  renarquée  à  p ropos  de  fac teurs  un iquement  gus-
ta t i f s .

Ma lg ré  ce la ,  i 1  es t  poss ib le  de  p résurner  la  na tu re  des
fac teurs .  En  e f fe t ,  une  par t ie  du  s t inu lus  es t  so lub le  dans  le
ch lo ro fo rne  e t  l rau t re  dans  1 feau .

Nous pouvons dès  1 'abord  renarquer  que ces  propr ié tés
s faccorden t  en  par t ie  avec  ce l les  des  cons t i tuan ts  de  1 tép icu t i -
cu le  ;  à  savo i r  qu 'e l le  es t  essen t ie l l ement  fo rnée  de  c r i s taux  de
na tu re  l i p id ique  so lub les  dans  le  ch lo ro fo rme.  r l  es t  b ien  év i -
den t  que  la  pos i t i on  occupée  par  ces  no lécu les  les  p réd isposa i t  à
jouer  un  rô le  dans  La  reconna issance  de  la  p lan te  par  l r i nsec te
pour  au tan t  que leur  na ture  e t  les  mécan isnes  phys io log iques  po-
ten t ie l s  le  perne t ten t .  En  revanche ,  dans  la  b ib l iog raph ie  i l
n fes t  pas  fa i t  ê ta t  de  subs tances  so lub les  dans  l reau ,  sô i t
qu re l les  fassen t  par t ie  des  rno lécu les  négL igées  par  les  ch in is tes ,
so i t  que  lo rs  de  l rex t rac t ion  leu rs  p ropr ié tés  so ien t  no .d i f i ées ,
à  rno ins  qure l les tne  p rov iennen t  de  la  cu t i cu le .  Nous  pouvons  na l -
g ré  tou t ,  sou l igner  une  fo is  encore ,  euê  La  s t ruc tu re  de  la  cu -
t i cu le  des  g ra ines  a  é té  peu  é tud iée  e t  que  leu r  phys io log ie  l fa
ê tê  encore  moins ,  cê  qu i  su f f i t  à  exp l iquer  no t re  ignorance au  su-
je t  de  te l les  no lécu les .
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Pour tan t ,  i l  e s t  poss ib l e ,  ap rès  1es  ana l yses
de  ce rne r  l a  na tu re  des  subs tances  s t i nu ran t  I ' a c t i v i t é
t r i ce  de  1a  b ruche .

ch imiques

reproduc -

comme l e  f ac teu r  l i p i d i que  es t  p résen t  dans  res  deux
f rac t i ons ,  sapon i f i ab le  e t  i nsapon i f i ab len  i 1  peu t  ê t r e  f o rmé
d r t l ne  cha îne  ca rbonée  t e rm inée  pa r  un  rad i ca l  a l coo l  ou  ac ide ,
ce t t e  cha îne  sous  ses  deux  f o rmes  au ra i t  des  p rop r i é tés  s t imu lan -
t es  comparab les .  Ma i s  nous  n ' é l im inons  pas  une  hypo thèse  p l us  com_
p lexe  se lon  1aque11e  1a  mo1écu le  conpo r te ra i t  p l us i eu rs  cha înes
ca rbonées  don t  1a  comb ina i son  p rodu i ra i t  1 ' ac t i v i t é  (MARSHALL  e t
co l l . ,  1979 ) .  Nous  ne  re j e tons  pas  non  p l us  l a  poss ib i l i t é  que  l a
spéc i f i c i t é  p rov ienne  de  1a  p résence  de  l i a i sons  i nsa tu rées  qu i
con fè re ra i en t  à  l a  no lécu le  son  ac t i v i t é .  Dans  ce  cas ,  sa  ca rac té -
r i sa t i on  e t  son  i so l emen t  se ra i t  p rob réma t i que .

Quan t  au  second  f ac teu r ,  hyd roso lub le ,  nous  ne  possé -
dons  que  que lques  données  à  son  su je t .  11  n res t  pas  vo la t i l  e t  ne
p réc ip i t e  pâs r  du  no ins  aux  d i f f é ren t s  pH  u t i l i sés .  De  p rus ,  r es
spec t res  nous  l a i ssen t  à  pense r  qu ' i 1  peu t  s rag i r  d ,une  p ro té i ne ,
d ' un  po l ysaccha r i de ,  d ' une  g l ycop ro té i ne  ou  d rune  mo léc r r l e  aux
ca rac té r i  s t i ques  vo i s i nes

E tan t  donné  la  na tu re
O  mo ins ,  nous  sommes  en  d ro i t  de

(1978 ) ' bommen t  son t  pe rçues  des
dans  l  t  eau " .

l i p i d i que  d ' un  des  f ac teu rs  au
nous demander ,  comme POUZAT

subs tances  sèches  e t  i nso lub les

o

o

o

o

Au  vu  de  d i f f é ren tes  desc r i p t i ons ,  nous  pouvons  a f f i r -
me r  que  l a  sa l i ve  imp règne  1 ' ex t rém i té  des  pa lpes  qu i  son t  f r é_
quemment  en  con tac t  avec  l a  p lan te  e t  où  se  t rouven t  l es  récep_
teu rs  ( szENTESr ,  1976  ;  pouZAT ,  1970 ,1979 ) .  ce t t e  donnée ,  b i en
qu 'e l l e  ne  réso l ve  pas  ra  ques t i on  de  l a  so lub i l i t é  pe rne t  de
conna î t r e  1e  n i l i eu  dans  l eque l  se  t r ouven t  l es  subs tances .
Ma i s ,  ap rès  concen t ra t i on ,  1 ' ex t ra i t  comp le t  ne  f o rme  qu ,une  pha -
sê ,  qu i  es t  aqueuse ,  l es  so l van t s  o rgan iques  é tan t  évapo rés .
Pour tan t  un  l avage  pa r  l e  ch lo ro fo rme  pe rme t  d  t  i so le r  des  subs tan -
ces  g rasses '  i nso lub les  dans  l t eau ,  ce1 les - c i  son t  donc  en  suspen -
s i on  dans  1 ' eau .  Ce  phéno rnène  peu t  ê t r e  f avo r i sé  pa r  des  subs tan -
ces '  comme des  l éc i t h i nes ,  eu i  pa r  a i l l eu r s  p rovoquen t  La  f o rma t i on
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dtune impor tan te  quant i té  d .e  mousse.  I1  n 'es t  donc  pas  i rnpensab le  
O

qur i l  ex is te ,  à  la  su r face  de  La  g ra ine ,  des  subs tances  qu i  favo-
r i se ra ien t  la  n ise  en  suspens ion  de  ces  fac teurs ,  d rau tan t  p lus
que la  sa l i ve  peut  conten i r  des  no lécu les ,  comne des  enzymes ou  

Onêne des léci th ines qui  peuvent accentuer ce phénornène.

Pour  ce  qu i  concerne le  fac teur  so lub le  dans  1reau,  sâ
mise  en  suspens ion  semble  pouvo i r  se  produ i re  fac i lement  dans  la
sa l i ve ,  son  dé tachernent  de  la  cu t icu le  es t  no ins  exp l i cab le ,  à
mo ins  qur i l  ne  so i t  fac i l i t é  par  ce r ta ines  enzymes.

Les  man ipu la t ions  e f fec tuées  amènent  à  conc lu re  que
les  fac teurs ,  pour  ê t re  ac t i f s ,  do iven t  ag i r  ensemble ,  ce t te  ob-
serva t ion  n féc la i re  pas  leu r  mode d rac t ion  ma is  la i sse  p résager

d 'un  mécan isme de  régu la t ion  de  I ' ac t i v i té  reproduc t r i ce  par t i cu -
1 iè rement  complexe.
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o

o

o
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o

o
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CHAPITRE I  I  T

QueLquee d.onnëes reLatùùes au-æ nëguLations de

L I aetitsitë nepnoduetriee

o

o

o



o

a

o

o

a

o

o

o

o

o

o

75

Nous û)ons montpé La eonpLerité de La négulation
ehinnque de L'aetitsité reproduetniee mais nous nrclons pas

mis en ëoidenee, aoee L,eætrait ou ses fnaetions, de négala-
tion spéeifique à elweune des étapes. pouxtûzt ?OIIZAT a mon-
tré, par dta,ttres méthodes, qrc L,aetùsité oùayienne et Lro-
uipoeition sentblent sownises à des réguLations diffénentes.

Aussi aûoneanous essayé, à partin des eætpaite de La pLoÉe

hôte, de retrouoer ees obsenlations.

A coté de L,ottiposition et de Ltaetitsité otsatien-

ne, nous auons également pris en considëration La penfonation

de La gousse eæ ee phénomène fait aussi pattie de T.taetittité

repnoduetriee et est aÆsi infuit pæ dee substtteee (MONGE,

7979) ,

De plue, à pantin drun nàne ptotoeole noua cùong

obeemté des réaetiona diff,énentee et nous cùons eseayê de oê-

rtfïen si eette dif,férenee de eonpoytenent était Liée à La

eenaibiLité dee feæLLee ou à La compLertté des négulatione.

o
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I .  EXISTE-T- IL  UNE REGULATIOI {  DE CHACUNE DES ETAPES
DE L ,ACTIVITE OVARIE i lNE ?

O A. LA PERFORATION DES GoUSSES DE LA PLANTE HôTE

'  Lorsque  la  gousse  n fes t  pas  déh iscen te ,  l a  feme l le  p ra -

t ique  une per fo ra t ion ,  souvent  sur  la  l igne  de  su ture  dorsa te  du

carpe l le  ( IARSON e t  F ISCHER,  1938  ;  LABEYRIE,  1962) .  Ce  compor te -

ment  permet  à  la  b ruche de  déposer  ses  oeufs  p rés  des  gra ines ,

conme 1e fon t  généra lement  les  Acanthosce l ides  (JOHNSON,  1981) .

Ce conpor tement  de  per fo ra t ion  a  ê tê  observé  sur  des  gousses  de

Pltaxstu vu,Lgatvit, nais égalernent sur des gousses de Phoacohu Luvnlus

(STAMOPOULOS,  198O) .  Par  cont re ,  nous  n tavons  jana is  observé  de

per fo ra t ion  de  pap ie r  f i l t re  non  inp régné  d tex t ra i t .

1 .  Observa t ion  du  co lnpor tement  de  que lques  femel les  en  présence

de gousse

Nous avons  p lacé  des  fene l les  insén inées  sur  des  gous-

ses de PrLdÂeoI!Â vulgo"nï- t  et  nous avons constaté que toutes les gous-

ses  p résen tées ,  b ien  que  sèches  e t  non  déh iscen tes ,  ne  son t  pas

per fo rées .  S i  cer ta ines  le  sont  p lus ieurs  fo is  ( t ro is  au  max imum

dans  nos  observa t ions ) ,  d tau t res  ne  le  son t  pâS,  rnêne  s i  l a  feme l -

le  res te  p lus  d tune  semaine  en  p résence  de  La  gousse .

a En out re  tou tes  les  per fo ra t ions  on t  é té  p ra t iquées  sur

la  L igne de  su ture  dorsaLe.

B ien  que ces  observa t ions  e f fec tuées  en  labora to i re  sur

une d iza ine  de  gousses  neso ien t ' cer ta inement  pas  représenta t ives

des conportements pouvant être observés dans la nature,  i l  en

ressor t  que cer ta ines  femel les  ne  per fo ren t  pas  les  gousses  de

har icot .  STAMOPOULOS a dtai lLeurs constaté le mêne phénornène

lorsqut i l  a  mis  des  bruches  en  présence de  gousses  de  Phueohu

Ima,tuÂ.

lo

o

o
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a2.  Le  conpor tenent  des  femel les  en  présence de  gra ines

Pour  des  ra isons  p ra t iques ,  dé jà  exposées ,  nous  t rava i l -
l ons  avec  des  g ra ines .  POuzAT (1978)  a  dé jà  cons ta té  qu 'au  fond
des bo l tes ,  o t r  observe  assez  souvent  des  par t i cu les  b lanchât res .
Ce l les -c i  p rov iennent  de  la  g ra ine  e t  son t  dé tachées de  la  zone
du  h i le ,  pâ r  la  fene l le .  Nous  avons  pu  cons ta te r  qu 'e l le  peu t
dégager  ce t te  zone  jusqu 'à  ce  que  1es  co ty lédons  so ien t  b ien  v i -
s ib les .  A  ce  s tade ,  s i  l rpspace  en t re  Les  deux  co tyLédons  es t
su f f i san t ,  e l le  peut  y  in t rodu i re  son ov i tube e t  pondre .  Donc
1e cornportenent de La fernel le en présence de la graine qui  est
b ien  conparab le  à  ce lu i  déc r i t  en  p résence  de  la  gousse  n res t  pas

un conpor tement  a l inen ta i re .

Nous avons  dénornbré  les  g ra ines  a ins i  a t taquées.  Ma is ,

i l  f au t  sou l igner  que  1 'observa t ion  es t  dé l i ca te  ca r  s i  l a  b ruche
n ta  p ré levé  qu 'un  ou  deux  f ragnen ts ,  c tes t  d i f f i c i l enen t  déce la -  a

b le .  Auss i ,  les  in fo rna t ions  que nous  donnons ne  rendent -e l les  pas

exactement conpte de l r importance du phénomène, nais conme toutes
les  observa t ions  sont  fa i tes  dans  Les  rnêmes cond i t ions ,  les  ré -
su l ta ts  peuvent  néanno ins  ê t re  conparés .  De p lus ,  i l  ne  nous  a  pas  a

é té  poss ibLe de  cLasser  Les  a t taques  en  fonc t ion  de  leur  inpor r
tance .

Nous avons  essayé dré tabL i r  la  p ropor t ion  de  gra ines

at taquées e t  ses  var ia t ions  en  fonc t ion  de  la  durée  de  1  I  expé-
r ience .

Malgré  une cer ta ine  var ia t ion  de  1a  propor t ion  de  gra i -

nes  a t taquées ,  i l  n ry  a  pas  de  d i f fé rence  no tab le .  Par  exenp le ,
pour  une  durée  de  t ro is  jou rs  nous  ob tenons  28112  t  e t  23152  $ .
Donc,  env i ron  un  quar t  des  gra ines  es t  a t taqué.

o

o

o

Les résu l ta ts  sont  cons ignés  dans  Le  tab leau 38  e t  son t
t ransc r i t s  su r  la  courbe  9 .

o

o
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Mais  s i  nous  é tud ions  la  courbe,  nous  cons ta tons  que
les  va leurs  sont  p roches  b ien  que les  deux  observa t ions  ponc tue l -
les ,  de  f in  ju in  198 ' l  e t ,  f i n  ju i l l e t  1981  en  so ien t  é lo ignées .
Pour  une même généra t ion ,  i l  y  a  pour  un  temps de  p lus  en  p lus
long,  u t r  nombre  p lus  ou  moins  impor tan t  d ta t taques .  11  n ty  a
pas  de  re la t ion  en t re  le  nonbre  d fa t taques  e t  l a  durée  de  l rex -
pêr ience .

Ces d i f fé ren tes  observa t ions  ne  peuvent  ê t re  exp l i -
quées  que s i  seu l  un  nombre  fa ib le  e t  var iab le  de  femel les  (17  à
35  eo)  es t  s t inu lé  e t  a t taque  les  g ra ines ,  sans  qu tau  f i l  des  jou rs

les  s t imu la t ions  se  cumulen t  e t  indu isent  un  compor tement  de  per -

fo ra t ion  chez  La  p lupar t  des  fene l les .

S i  la  g ra ine  indu i t  b ien  le  conpor tement  de  per fo ra t ion

conme la  gousse,  seu le  une f rac t ion  des  femel les  en  expér ience es t

s t inu lée ,  na is  nous  ne  savons  pas  s i ,  chez  les  fene l les  non  s t i -
nu léesr  ce  compor tement  sera i t  indu i t  par  une au t re  g ra ine  ou  s i ,
que l  que so i t  le  s t i rnu lus ,  le  compor te rnent  ne  sera i t  jana is  in -

du i t .  L rexpér ience  cons is tan t  à  p lacer  la  fene l le  qu i  n ra  pas

at taqué la  g ra ine  sur  une au t re  g ra ine  ne  résoudra i  pas  le  p rob lè -

me car ,  du  fa i t  de  son évo lu t ion  phys io log ique,  ses  réac t ions
nt  aura ien t  p lus  les  mêmes or ig ines  e t  son  compor tement  ne  pour -

ra i t  donc  ê t re  comparé  au  précédent .

3 .  Le  compor tement  des  femel les  en  présence drex t ra i t  de  la
p lan te  hô te

a) Le: -perfgre!ie!:-s!- l-eP9r!9

Nous avons  dé j  à  décr i t  le  conpor tement  de  per fo ra t ion
de la  b ruche (MONGE,  1979) .  Nous savons  que cer ta ines  femel les
se contentent de dégager quelques f ibres sans achever la perfora-
t ion  e t  que drau t res ,  êD revanche,  per fo ren t  conpLètement  le  pa ;
p ie r  e t  déposent  leurs  oeufs  so i t  sur  La  lame qu i  es t  sous  la
per fo ra t ion  so i t  con t re  1e  pap ier .

Nous avons remarqué que la plupart  du temps, la forme
des per fo ra t ions  es t  var iab le .  Souvent  c i rcu la i res ,  e l1es  peuvent

ê t re  ova les  ou  t rès  a l longées .lo
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Les Per fo ra t ions  c i rcu la i res  on t

ran t  sur  1es  f ib res .  Ma is  lo rsque la  fen te

che sernble avoir  coupé Les f ibres avant de

bords  sont  ne ts  e t  les  norceaux de  f ib re  se

la  bo l te .

é té  p ra t iquées  en  t i -

es t  a l l .ongée la  b ru-

les  dégager '  ca r  les

retrouvent au f,ond de

sont  souvent  e f fec tuées  sur  la  zone

en t rouvons  auss i  dans  la  Par t ie

pap ie r  suPPor t  n res t  Pas  dé te rmi -

per fo ra t ion .

Nous av ions  émis  1 'hypothèse (MONGE,  1979)  que la  d i f fé -

rence de  fo rme ent re  les  per fo ra t ions  des  gousses  e t  ce l les  des

pap ie rs  é ta i t  1 iée  à  l -a  s t ruc tu re  des  subs t ra ts '

Ma is  ce la  ne  se  vér i f i e  pas  car  les  fene l les  fOn t  aus-

s i ,  dans  le  pap ie r ,  des  per fo ra t ions  a l longées .  11  faudra i t  re=

chercher  d tau t res  causes  à  ce t te  d i f fé rence de  conpor tenent  qu i

n res t  peu t -ê t re  l i ée  qu tà  une  var ia t ion  loca le  de  la  s t ruc tu re  du

pap ie r .

De  p lus ,  i l  n |es t  pas  ra re  de  t rouver  p lus ieurs  per -

fo ra t ions  sur  un  nêne pap ier .  Nous avons  compté  jusqutà  hu i t

per fo ra t ions  e f fec tuées  par  la  mêne bruche en  sept  jours  sur  Ie

nême pap ier .  N 'ayant  pas  d .e  données re la t i ves  à  un  te l  compor -

tement  su r  la  gousse ,  nous  ne  savons  pas  s r i l  se  p rodu i t .

o

I

o

o

t

o

o

o

o

o

o

Si  les  Per fo ra t ions

la  p lus  p la te  du  PaPier ,  nous

p l iée .  Donc ,  La  topograph ie  du

nante  dans  le  cho ix  du  l ieu  de

Pour tan tsur lagousse ' lesper fo ra t ionsson tessen t ie l .

lement  observées  sur  la  su ture  dorsa le .  Draut res  fac teurs  que

ceux présents  sur  le  pap ie r  do ivent  donc  gu ider  la  b ruche dans

le  cho ix  de  Ia  zone à  Per fo rer  '

b) Lg:-Pesrsssgesee-ÉleÊ9egge:

Nous avons  é tud ié ,  pour  des  durées  d 'expér ience p lus

ou  mo ins  longues ,  1e  pourcen tage  d ta t taques .  ces  observa t ions ,

répétées  sur  p lus ieurs  généra t ions ,  on t  ê tê  e f fec tuées  avec  des

fene l les  insén inées  e t  des  fene l les  v ie rges  pour  dé te rn iner  s i  ce
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cornpor tement  es t  spéc i f ique  des  fene l . les  insén inées .

Nos observa t ions  sont  regroupées dans  le  tab leau 39  e t

O les  résu l ta ts  t ransc r i t s  dans  les  courbes  10  e t  1  1  .

'  Avan t  d ra l le r  p lus  lo in  dans  la  d iscuss ion ,  i l  f au t

sôu l igner  que le  pourcentage dra t taques  es t  p lus  é levé  en  pré-

sence  d 'ex t ra i t  qu 'en  p résence  de  g ra ine .  C 'es t  peu t -ê t re  l i é  à

la  d i f f i cu l té r  euê nous  avonS s igna lé  de  repérer  tou tes  les  a t ta -
ques  de  la  g ra ine ,  à  mo ins  qu tune p lus  g rande concent ra t ion  de

subs tance sur  1e  pap ier  indu ise  un  pLus  grand nombre  d ta t taques .

De p lus  chez  les  femel les  insén inées  de  la  souche t rnormale i l ,  le

nonbre  de  per fo ra t ions  es t  tou jours  in fé r ieur  au  nombre  dra t ta -
ques  non menées à  leur  te rme,  a lo rs  que chez  les  fene l les  insé-

minées  de  la  souche r fsauvagef t  Le  rappor t  es t  inversé .  Donc le

s t inuLus  de  per fo ra t ion  nres t  pas  spéc i f ique  à  la  souche "nor -
na le t r  e t  cer ta ines  souches semblen t  avo i r  une sens ib i l i té  p lus

é levée que drau t res ,  à  ce  s t inu lus . .

La  courbe 10  suggère  que le  pourcentage d ta t taques ,  en
présence  d fex t ra i t ,  c ro î t  avec  1e  temps .  Ma is  ce t te  p rogress ion

nres t  pas  év iden te  lo rsquron  é tud ie  la  courbe  11 .  De  surc ro l t

lo rsque nous  regardons  Les  d i f fé ren tes  va leurs  de  1  r  in te rva l .Le

de conf iance,  ê t  les  résu l ta ts  ob tenus  en  présence du  s t inuLus

natureL ,  nous  cons ta tons  qu t i l  n ty  a  pas  ou  peu de  progress ion

du pourcentage dra t taques  avec  le  temps.

Donc i l  ne selnble pas y avoir  de relat ion entre le

nonbre  dra t taques  e t  la  durée  de  l . f  exp9r ience na is  d rau t res  é tu -

des  para issent  nécessa i re  pour  conf i rmer  ces  pren iè res  observa-

t ions .

Contrairenent à ce que POUZAT (1 978) a précederunent

constaté avec des femel les v ierges de La souche r fnornalert  n ises

sur  gousses  sécheg,  non seu lenent  les  femel les  v ie rges  per fo ren t

les  pap ie rs  na is  encore  e1 les  Les  per fo ren t  dans  une propor t ion

b ien  p lus  é levée que les  fene l les  insén inées .

a

o

o

o

o

o

o

o

o

o



8 l
o

o

o

o

o

o

a

o

o

o

o

Ce compor tement  n res t  donc  pas  l ié  à  un  é ta t  phys io lo -

g ique  par t i cu l ie r  c réé  par  l r i nsén ina t ion  n i  à  I tov ipos i t i on  ca r

ces  fene l les  ne  pondent  pas  e t  de  p lus  la  p roduc t ion  ovar ienne de

ces  fene l les ,  (n  =  3314)  n 'es t  pas  s ign i f i ca t i vement  d i f fé ren te  de

ce l le  du  g roupe  téno in  sans  s t imu lus  (n  =  28r93  ;  t  .=  1 r38) .

'  
Ma is  en  revanche,  parmi  tou tes  les  femel les  inséminées

ayant  per fo ré  un  pap ier ,  une seu le  n ta  pas  pondur  c€  qu i  es t

peut -ê t re  l ié  à  des  na l fo rna t ions  anatomiques  que nous  n favons  O

pas  déce lées .

B ien  que tou tes  les  femel les  ne  per fo ren t  pas  Les  pa-

p ie rs ,  nous  re t rouvons  parn i  ce l les  qu i  le  fon t  des  femel les

vierges et  inséninées. Donc nous pouvons af f i r rner que ce compor-

tement  n res t  pas  en  re la t ion  d i rec te  avec  la  féconda t ion ,  ma is

seu lement  avec  la  p résence de  la  p lan te  hô te .  Comme drun au t re

co té  1es  femel les  insén inées  qu i  per fo ren t  pondent ,  nous  pouvons

en déduire que le comportement de perforat ion indui t  celui  de

ponte ,  lo rsque les  cond i t ions  phys io log iques  1e  pernet ten t .

4 .  La  na ture  ch imique des  subs tances  s t imu lan t  la  per fo ra t ion

Nous dés i rons  dé tern iner  s i  la  per fo ra t ion  es t  s t imu-

1ée par  une subs tance spéc i f ique .

Dans ce  bu t ,  nous  n tavons  pas  e f fec tué  de  f rac t ionne-

ment  par t i cu l ie r  des  ex t ra i ts ,  rna is  nous  avons  no té  le  compor te -

ment  des  femel les  sur  les  pap ie rs  inprégnés des  d i f fé ren tes  f rac-

t ions .  De  p lus ,  ap rès  avo i r  séché  les  g ra ines  u t i l i sées  pour  fa i -

re  les  ex t ra i ts ,  nous  les  avons  présentées  aux  fene l l -es .

Les  observa t ions  sont  cons ignées dans  le  tab leau 40 .

Les  pap iers ,  où  nous  avons  déposé un  ex t ra i t  conp le t

ou  p lus ieurs  f rac t ions ,  son t  les  p lus  a t taqués .  Parn i .  l es  né lan-

gês ,  c res t  ce lu i  de  la  f rac t ion  aqueuse  avec  la  f rac t ion  sapon i -

f i ab le  qu i  es t  l e  p lus  ac t i f .  Donc  la  s t imuLat ion  de  la  per fo ra -

t ion  s ravère  comp lexe .
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Par  cont re ,  L rex t ra i t  (eau-acétone)  qu i  ne  s t inu le  pas

ou peu la  per fo ra t ion  ( tab leau 40)  s t inu le  t rès  b ien  l tov ipos i t ion

e t  la  p roduc t ion  ovar ienne.  Donc un  fac teur  s t inu lan t ,  spéc i f ique

de la  per fo ra t ion ,  para î t  peu so lub l "e  ou  inso lubLe dans  1e  néLange

eau-acétone.

.  
Nous renarquons éga lement  euêr  lo rsque la  f rac t ion  es t

peu ac t ive ,  les  b ruches  qu i  on t  per fo ré  Le  pap ier  on t  pondu,  ma is

la noyenne de ponte et  de product ion ovar ienne ( tableau 41 )  de

ces  femel les  qu i  per fo ren t  e t  pondent  n tes t  Pâs ,  à  une except ion

près ,  t rés  d i f fé ren te  de  la  moyenne de  ponte  de  1  |  ensemble  du  lo t .

Donc ,  La  pon te  de  ces  feme l les  n tes t  pas  la  conséquen-

ce  d 'une  sens ib i l i t é  e t  d fune  réac t ion  p lus  impor tan te  à  une  s t i -

rnu la t ion  de  1 f  ov ipos i t i on .

Mais ,  pour  les  fene l les  qu i  per fo ren t ,  aux  s t i rnu la t ions

ch i rn iques  de  1a  ponte  s ta jou ten t  des  s t i rnu la t ions  mécan iques .

En e f fe t ,  lo rs  du  percement ,  Ia  femel le  essa ie  à  de  nombreuses

repr i ses  d ten foncer  l tov ipos i teu r  dans  1a  per fo ra t ion ,  p robab le -

nent  pour  se  rendre  compte  des  poss ib i l i tés  de  ponte .  Les  nom-

breuses  s t inu la t ions  rnécan iques  provoquées par  ce t te  ac t iv i té

peuvent  a lo rs  p rovoquer  la  ponte  (POUZAT,  1975) .  Ces  dern iè res ,

qu i  son t  de  tou te  façon  ind ispensab les  (POUZAT,  1976 ,  1978) ,  peu-

vent  deven i r  p répondérantes .  L r inpor tance de  ce  fac teur  nécan ique

a é té  mise  en  év idence tan t  pour  la  b ruËhe par  POUZAT (1975)

que pour  d f  au t res  insec tes  (NISHIJ I Iv IA ,  1960 ;  AVIDOV e t  Co l1 . ,

1965  ;  NWANZE e t  Co l l . ,  1975  ;  FENEMORE,  1978  ;  RUSSO,  1978  ;
GREANY e t  SZENTESI ,  1979) .

Mêne si  toutes les fenel les qui  perforent pondent '  i l

n res t  donc  pas  év ident  que la  ponte  so i t  p rovoquée par  les  nêmes

substances  seconda i res  que la  per fo ra t ion .

o

o

lo

En effet ,  dans chaque Lot de graines ayant séjouiné
O plus ou noins longtenps dans un ou plusieurs solvants,  i l  y  a

des  gra ines  a t taquées ( tab leau 40) .  E t  L robserva t ion  des  pourcen-

tages  d ta t taques  mont re  que les  g ra ines  donnant  un  ex t ra i t  ac t i f

son t  mo ins  a t taquées que les  au t res  (2O $  au  l ieu  de  34rZ  î  pour
o
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l es  g ra ines  téno ins ) .  Ma is  le  pourcen tage  es t  na lg ré  tou t  inpor -  O

tan t ,  cê  qu i  es t  no tab le  pu isque  I tex t ra i t  es t  auss i  ac t i f  que
Ia  g ra ine  tan t  su r  la  s t inu la t ion  de  la  pon te  que .sur  ce l le  de
1a  per fo ra t ion .

o
Nous pouvons en  dédu i re  que la  s t inu la t ion  de  1a  per fo -

râ t ion  para î t ,  pâ r  d ive rs  aspec ts ,  assez  spéc i f i que .  ce  compor -
tement ,  assez  dé l i ca t  à  é tud ie r ,  révè le  des  re la t ions  par t i cu l iè -
res  en t re  les  d ive rses  phases  de  l fac t i v i té  reproduc t r i ce  qu i  se -  O

ron t  ce r ta inement  assez  d i f f i c i l es  à  d issoc ie r  e t  à  ana lyser .

Les  ex t rac t ions  qu i  n tu t i l i sen t  qurun  seu l  so lvan t  don-
nent  un  ex t ra i t  incomple t  e t  par  conséquent  inac t i f .  Cependant ,
quo ique nous  ayons  é l in iné  cer ta ines  subs tances  de  la  sur face  de
1a gra ine ,  ces  har ico ts  demeurent  beaucoup no ins  incornp le ts  que
l rex t ra i t .

Auss i ,  nous  a - t - i1  senb lé  par t i cu l iè renen t  jud ic ieux

d 'u t i l i se r  ces  g ra ines  t ra i tées  pour  é tud ie r  les  conséquences
d tun  s t imu lus  incomple t  su r  I tac t i v i té  reproduc t r i ce .  seu l  ce
pro toco le  perne t  d tappréhender  l t i n f luence  des  d i f fé ren tes  subs-
tances  sur  1es  d i f fé ren tes  phases  de  l tac t i v i té  reproduc t r i ce ,
pu isque,  comme nous l ravons  vu ,  la  né thode de  f rac t ionnement  u t i -
1 i sée  n 'a  jana is  donné  de  f rac t ion  à  I ' ac t i v i té  remarquab le .

1 .  Méthodo log ie

Lorsque nous  avons  e f fec tué  des  ex t rac t ions ,  après  La
nan ipu la t ion ,  nous  avons  conservé  les  g ra ines .  Une fo is  séchée
sous ho t te  vent i lée ,  chaque gra ine  es t  p lacée dans  une bo î te  avec
une femel le .  A ins i ,  nous  pouvons é tud ie r  leur  conpor te rnent  au
contac t  de  gra ines  p lus  ou  rno ins  dépourvues  de  cer ta ines  no lécu-
les  qu i  son t  so lub les  dans  l reau,  dans  un  ac ide  ou  dans  un  au t re

so lvan t .
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2,  Résu l ta ts  e t  commenta i res

42  b is .

Les  résu l ta ts  sont  cons ign6s  dans  les  tab leaux  42  e t

Paradoxa lenent  a lo rs  que l rex t ra i t  ch lo ro fo rn ique es t

ind ispensab le  à  la  cons t i tu t ion  d 'un  ex t ra i t  ac t i f ,  l es  g ra ines

son t  p resque  tou jours  ac t i ves  après  l tac t ion  de  ce  so lvan t .  Pour -

tan t  la  f rac t ion  grasse s i tuée à  Ia  sur face  des  végétaux  es t  ra -

p idenen t  d issou te  (BERNAYS e t  Co1 l . ,  1975) .  Ma is  cec i  n res t  pas

pour  nous  surprendre  car  d tune par t  ces  so lvants  sont  u t i l i sés
pour  dés in fec te r  les  g ra ines  dans  les  é levages  e t  d fau t re  par t

POUZAT (1978)  qu i  a  u t i , l i sé  des  g ra ines  lavées  à  1 'é ther ,  a  cons-

ta tê  que leurs  qua l i tés  ne  sembla ien t  pas  ano indr ies .

Donc. l  les  fac teurs  de  la  f rac t ion  grasse ne  sont  pas

tous  fac i lement  é1 iminés .  Ce phénonène es t  peut -ê t re  1 ié  à  leur

mode de f i xa t ion ,  à  no ins  qu t  i l s  ne  so ien t  renp lacés  s i  la  g ra ine

est toujours v ivante après une act ion du solvant (MUCHOVEZ et

DHINGRA,  1980)

Les har icots ayant séjourné dans un solvant aqueux

(ac ide ,  neu t re  ou  bas ique)  ne  s t imu len t  p lus  1 'ac t i v i té  de  la

O bruche comne la  g ra ine  témoin .  L rov ipos i t ion  es t  s t inu lée ,  ma is

I Iac t i v i té  ovar ienne  ne  l tes t  pLus .

Les graines qui  ont  séjourné dans un solvant aqueux

ac ide  pu is  dans  un  so lvant  aqueux bas iquer  ou  inversenent ,  ne

s t inu len t  p lus  n i  l t ov ipos i t i on ,  o i  1 'ac t i v i té  ovar ienne .  Ces  ré -

su l ta ts  ob tenus  avec  des  fene l les  de  La  souche norna le  on t  é té

reprodu i ts  à  p lus ieurs  repr ises .  Les  deux  ac t iv i tés  semblen t  donc

s t inu l .ées  de  façon d i f fé ren te  e t  ce t te  conc lus ion  n tes t  pas  é ton-

nante .  SZENTESI  (1976)  e t  POUZAT (1970)  é ta ien t  a r r i vés  aux  nêmes

conclusions en observant le conporternent de fernelLes arnputées de

leurs  an tennes ou  de  leurs  pa lpes .
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Mais ,  l e  po in t  l e  p lus  impor tan t ,  en  dehors  de  1a  néces-

s i té  de  fa i re  appe l  à  des  so lvants  par t i cu l iè renent  e f f i caces

pour  é l im iner  tou t  s t imu lus ,  c res t  9u€r  que l le  que  so i t  l a  méthode

u t i l i sée ,  c tes t  tou jours  la  même ac t i v i té  qu i  d i spara l t  l a  p re -

mière .  Nous ne  pouvons émet t re  l thypothèse qu tun  fac teur  s t imu lan t

1 'ov ipos i t i on  es t  so lub le  dans  l tac ide  e t  qu 'un  fac teur  s t imu lan t

l rovogénèse  es t  so lub le  dans  la  base  car  nous  cons ta tons  QUêt

d rune  par t  l a  g ra ine  ne  s t i rnu le  pLus  l tovogénèse  après  avo i r  sé -

jou rné  dans  l rac ide  e t  ne  s t i rnu le  p lus  la  pon te  e t  l rovogénèse

après  avo i r  sé journé  dans  l rac ide  e t  La  base ,  e t  QU€r  d fau t re  par t

après  avo i r  sé journé  un iquenent  dans  la  base ,  Là  gra ine  ne  s t inu le

p lus  l tovogénèse  e t  qu 'e l le  ne  s t imu le  p lus  la  pon te  e t  l t ovogé-

nèse  après  avo i r  sé journé  dans  la  base  e t  1 'ac ide .

A ins i ,  la  s t inu la t ion de ces  deux  ac t iv i tés  es t  le  fa i t

de_s t inu l i  d i s t inc ts  ma is  ce la  n ' imp l ique  pas  que  ceux-c i  so ien t

totalement indéPendants .
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I I .  ETUDE DE LA VARIATION DE LA REACTIVITE DES BRUCHES

o

o

o

A. ETUDE DES VARIATIONS INDIVIDUELLF.S

1 .  Méthodo log ie

pour  que le  s t inu l .us  p résenté  à  p lus ieurs  femel les  so i t

iden t ique ou  presque,  nous  réu t i l i sons  les  bo î tes  après  les  avo i r

repérées .  B ien  év idemment ,  après  chaque expér ience les  oeufs

sont él  i rn inés .

2.  Résul tats et  colnmentairqs

Nous donnons les résul tats des pontes observées avec

un  ex t ra i t  don t  L tac t i v i té  n 'es t  pas  tou jours  comparab le  à  ce l le

de  la  g ta ine ,  e t  l es  résu l ta ts  des  pon tes  observées  avec  l rex -

t ra i t  f , recons t i tué"  e f fec tué  à  par t i r  du  mêne ex t ra i t  ( tab leau 30)

Les  résu l ta ts  sont  cons ignés  dans  1es  tab leaux  43  e t  44 .

11  fau t  sou l igner  que cer ta ins  oeufs  f i xés  assez  so l i -

dement écl .atent lors de la rnanipulat ion.  Nous avons considéré cet

inc ident  comme peu impor tan t  e t  réu t i l i sé  malgré  tou t  Les  bo î tes .

Nous nr ignorons  pas  que les  b ruchesr  Pâr  leur  sé jour  dans  La  bo î -

t€ ,  peuvent  nod i f ie r  le  s t inu lus  e t  que l fex t ra i t  peut  évo luer ,

na is  nous  avons  pensé que ces  ac t ions  pouva ien t  ê t re  cons idérées ,

dans  1e  cadre  de  nos  expér iences ,  conme nég l igeab l 'es .
I

A chaque nanipulat ion,  de nombreux papiers restent sans

e f fe t r  ou  p resque ,  su r  I ' ov ipos i t i on .  Ma is ,  ap rès  c inq  man ipu la -

t ions ,  chaque pap ier  a  s t i rnu lé  au  no ins  une fo is  1 'ov ipos i t ion  de

façon assez  év idente .
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Donc ,  su r  c inq  généra t ions ,  tous  les  pap ie rs  on t  eu .une  O

fo is  au  mo ins ,  une  ac t ion  conparab le  à  ce l le  de  la  g ra ine .

Ce phénomène exc lu t  assurément  une d i f fé rence dans  la

compos i t i on  des  ex t ra i t s  e t  mont re  que  dans  la  popu la t ion  u t i l i -  O

sée ,  ex is te  une  impor tan te  va r ia t ion  ind iv idue l le ,

B. ETUDE DES VARIATIONS ENTRE LES GENEMTIONS ET LES SOUCHES

1.  Méthodo log ie

Nous pouvons,  à  par t i r  de  s t imu la t ions  ident iques ,  é ta -

b l i r  d .es  compara isons  en t re  les  résu l ta ts  des  d i f fé ren tes  géné-

ra t ions  (courbe  1Z) .

2 .  Résu l ta ts  e t  commenta i res

L  I  impor tan te  var ia t ion  des  va leurs  des  téno ins  e t  la

légère  va r ia t ion  des  cond i t i ons  expér inen ta les  exc luen t  1 'u t i l i -  O
sa t ion  de  né thodes  s ta t i s t iques  pour  comparer  les  résu1 ta ts .  I l

nous  sernb le  malgré  tou t  que les  g raph iques  met ten t  en  év idence

des  var ia t ions  e t  qu r i l  es t  poss ib le  de  les  u t i l i se r  co r rune  po in t

de  dépar t  de  la  ré f lex ion .  O

Ces résu l ta ts  mont ren t  que 1a  popu la t ion  é tud iée  man i -

fes te  une  g rande  var ia t ion  dans  la  sens ib i l i t é  ou  p lu tô t  dans  la

réac t ion  aux  s t inu l i .  Ce t te  va r ia t ion  es t  v i s ib le  lo rsque  nous

observons  la  réac t ion  de  chacune des  fene l les  mais  auss i  lo rsque

nous  p renons  en  cons idéra t ion  1es  d i f fé ren tes  généra t ions .  A  1  I  i n -

té r ieur  de  no t re  souche "normale ' "  pers is te  donc  unq v -ar iab i l i té

de  carac tè res .  S i  l es  cond i t i ons  d té levage  perne t ten t  par fo is

d texp l iquer  une  var iab i l i t é  des  résu l ta ts ,  nous  pensons  qu ' i1

fau t  chercher  chez  les  insec tes  la  cause nr inc ipa le  de  ce1 le  qu i

appara î t  i c i .
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Out re  1es  carac té r i s t iques  des  insec tes ,  ces  nan ipu la -
t ions  met ten t  en  év idence cer ta ines  carac tér is t iques  des  ex t ra i ts

Déposés  sur  le  pap ie r ,  i l s  son t  "go t tés"  par  p lus ieurs

généra t ions ,  € t ,  ap rès  5  u t i l i sa t ions  success ives  i l s .  con t iennen t
encore  asse z  de  subs tances  s t inu lan tes  pour  ac t i ver  la  p roduc t ion

oVar ienne  e t  l rov ipos i t i on .  Conme i l  es t  p robab le  que  les  mo lécu-
les  go t tées  ne  son t  pas  redéposées  sur  le  pap ie r ,  ce l les -c i  son t
donc  présentes  en  assez  grande quant i té .

De  p lus ,  Les  ex t ra i t s  déposés  son t  ac t i f s  qua t re  no is
O après  leur  é labora t ion  e t  leur  dépôt  donc  tou tes  les  subs tances

son t  b ien  s tab les  e t  non  voLa t i l es  nêne  après  l tex t rac t ion .
\

11 faut aussi  rernarquer que les bruches pondent sur

des  pap ie rs  où  d fau t res  feme l les  on t  dé jà  déposé  des  oeu fs .  Donc ,

i l  ne  semble  pas  que La  bruche dépose un  d issuadant  sur  son l ieu

de ponte conme drautres insectes Le font (PROKOPY, 1977 ;  PROK0PY,

1978 ;  LUNDGREN,1977 ;  HONDAT l9SO;  d 'ap rès  P IMBERT,1980)  ou

s ' i l  ex is te ,  i l  es t  vo la t i l .  B ien  s t r ,  i l  es t  d i f f i c i l e  de  re je -

te r  conp lè tement  l tex is tence  d fun  d issuadan t  ca r  la  s i tua t ion

expér i rnenta le  es t  par t i cu l iè re  ;  la  seconde fene l le  n fayant  pas

la  poss ib i l i t é  de  pondre  a i l l eu rs  euersur  le  pap ie r  p résen té .

Ma is  d rau t res  cons ta ta t ions  e t  en  par t i cu l ie r  l t observa t ion  de
pon tes  su r  des  g ra ines  d toù  son t  dé jà  so r t i s  des  adu l tes  ne  p la i -

de pas en faveur de Lrexistence df  un dissuadant (POUZAT conrn.  pers.)

déposé par  la  fene l le .  Nous n fexcLuons pas  non p lus  que 1a  d issua-

s ion  prov ienne de  la  la rve ,  so i t  qu te lLe  énet te  un  d issuadant ,

so i t  que la  p lan te  hô te  a t taquée par  la  la rve ,  conme ce la  se  pro-

dui t  avec Dao$ i i i *1 'A,  (GIROLAI{I ,  1981) érnette une substance dis-

suadante .  Ma is  1à  auss i ,  nos  résu l ta ts  e t  l robserva t ion  de  pontes

sur  des  gra ines  dé jà  in fes tées  par  des  la rves  (POUZAT,  conm.  pers ,J

pernet  d rexc lu re  auss i ,  à  no t re  av is  ce t te  hypothèse.

o

o
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Nous voyons  que 1es  résu l ta ts  var iab les  que nous  ne
parven ions  pas  à  exp l iquer ,  se  re t rouvent  quand nous  renouve lons
nos  expér iences  avec  des  p ro toco les  iden t iques .  L té tude  b io log i -
que  devra i t  m ieux  é l -uc ider  ces  va r ia t ions  qu i  j usqur i c i  n f  on t  fa i t
l rob je t  que  de  t rès  ra res  descr ip t ions .
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DISCUSSION

Pour  é tud ie r  1a  s t imu la t ion  ch imique,  iL  fau t  un

extrai t  qui  provoque un conportenent comparable à celui  observé

avec  le  témo in ,  c res t -à -d i re  la  g ra ine  ou  la  gousse .  En  nod i f i an t

a lo rs  l rex t ra i t  ou  le  s t inu lus ,  nous  ne  re t rouvons  p l .us  tou t -à -

fa i t  ce  compor tenent  car  i l  es t  lu i -nême nod i f ié .  A ins i ,  nous

pouvons é tud ie r  la  na ture  e t  le  rô le  des  d i f fé ren tes  conposantes

de  ce  s t imu lus .

Quoique le st imulus chimique détermine une act iv i té de

ponte ,  la  rêa l i sa t ion  de  ce t te  dern iè re  es t  dépendante  d 'une s t i -

mu la t ion  mécan ique dont  la  nécess i té  a  é té  nont rée  chez  la  b ruche

du  har i co t  (LABEYRIE,  1962 ;  POUZAT,  1975 ,  1976)  e t  chez  d rau t res

Bruch idae  (AVIDOV e t  Co l l . ,  1965a  ;  NWANZE,  1975) .  B ien  év iden-

ment ,  nous  n tappor tons  à  1 'é tude du  s t imu lus  que des  é lénents

par t ie ls  :  d 'une par t  la  conpara ison des  réac t ions  de  la  b ruche

face à  un  pap ier  endu i t  d tex t ra i t  ou  non,  e t  d rau t re  par t  sa

réac t ion  de  per fo ra t ion  après  qure l le  so i t  en t rée  en  contac t  avec

la  g ra ine .  . I1  es t  log ique que la  b ruche essa ie  moins  souvent  de

per fo rer  la  g ra ine  qu i  a  une s t ruc tu re  d i f fé ren te  de  1a  gousse e t

du  pap ier  e t  qu i  n tes t  pas  un  organe na tureLLeÈrent  a t taqué.  Ma is

1 'é tude  dé ta i l l ée  de  nos  résuL ta ts  con f i rne  que  L tac t ion  du  s t i -

mu lus  nécan ique n fes t  pas  seu lenent  une cond i t ion  de  la  réaL isa-

t ion dfun conportement donn6, rnais parfois un facteur important

la  dé tern inant ,  ê t  dans  le  cas  de  la  per fo ra t ionr  uD fac teur  p r i -

mord ia l  induc teur  de  l rac t ion  de  ponte .

Mais  1e  s t inu lus  ch i rn ique présente  des  par t i cu la r i tés

intéressantes.  Si  chez certains insectes,  dont :  PiarLL brat t icae,

Hyluqa bnauiete et Plrltella. nneilipwtwi,tla ponte est stimulée par un

g lucos ina lba te  (comme la  s in ig r ine)  e t  I  ra t t rac t ion ,  pu is  par fo is

l rovogénèse,  par  un  produ i t  d thydro lyse  drun  g lucos ina lba te ; :

1 ta l l y l  i so th iocyanate  qu i  dér ive  peut -ê t re  du  nême gLucos ina l -

bate qui  st i rnule la ponte (DAVID et  GARDINER, 1962 ;  HITLYER et

o

o
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THORSTEINSON,  19 ' /1  ;  NAIR e t  Mc  EWEN,  1976  ;  MITCHELL,  1977  ;
s rÂDtER,  1978) ,  l a  s t imu la t ion  de  chaque  ac t i v i té  ne  para î t  pas ,
chez  la  b ruche du  har ico t ,  p rovoquée par  une seu le  subs tance.

Que ce  so i t  l a  per fo ra t ion ,  La  pon te  ou  l tovogénèse ,  ce  n fes t
que Lorsque l rex t ra i t  es t  conp lexe  que le  conpor tement  es t  in -
dui t .  Mais chaque phase semble indui te par un groupement de
subs tances ,  au  mo ins  en  par t ie ,  spéc i f i que .  E t  Le  rnode  d tac t ion
des  subgtances  para l t  conp lexe  conne le  la issent  p révo i r  Les
d i f f i cu l tées  rencont rées  e t  1es  observa t ions  de  POUZAT.  Comparée
à  ce l le  d fau t res  insec tes  la  s t imu la t ion  ch in ique  peu t  para î t re
t rès  comp lexe ,  d tau tan t  p lus  que  dans  ce  cas ,  l t i nsec te  a  t rouvé
sa  p lan te  hô te  lo rsqu t iL  perço i t  l es  s t inu l i .  Ma is  c res t  peu t -
ê t re  l i é  à  l ro l i gophag ie  de  la  b ruche  e t  auss i  aux  nécan isnes
qu i  l ron t  p rovoquée.  De p lus  corune les  t ravaux  re la t i f s  à  ces
prob lè rnes  sont  peu abondants ,  ce t te  cornp lex i té  es t  peut -ê t re
assez  répandue .

Les  subs tances  conme le  mont ren t  pouzAT (197o ,  1g7g)  e t
SZENTESI  (1  976)  son t  perçues  par  les  pa lnes .  Nous  cons ta tons ,
nous  auss i ,  que  les  in fo rmat ions  perçues  par  l tov ipos i teu r  ne  son t
pas  dé te rn inan tes  ca r ,  l o rsque  la  b ruche  a  percé  le  pap ie r ,  e lLe
dépose  ses  oeu fs  su r  la  p laque  de  ver re  qu i  n res t  recouver te  d tau-
cune subs tance e t  ne  peut  donc  provoquer  la  ponte  conne Le  fe ra i t
l a  paro i  i n te rne  de  la  gousse  ou  la  g ra ine  (pouzAT,  1g7s) .

Ma is  s i  nous  t rouvons  dans  la  complex i té  de  la  régura-
t ion  une  exp l i ca t ion  à  nos  observa t ions  e t  à  nos  d i f f i cu l tées
dr in te rp ré ta t ion ,  nous  ne  nég l igeons  pas  non  p lus  I t i npor tance  de  O
la  b ruche  e t  de  sa  phys io log ie .

Nous pensons qu fon  ne  peut  ignorer  la  var ia t ion  de  la
sens ib i l i t é  des  récep teurs  m is  en  jeu .  La  régu la t ion  ne  do i t  ê t re
n i  cons tan te  n i  i den t ique  chez  tou tes  les  feme l les .  Ma is  i l  f au t
auss i  avo i r  à  1 'espr i t  que  les  in f lux  son t  in tégrés  avan t  de
met t re  en  jeu  d tau t res  mécan ismes  qu i  condu i ron t  à  la  réac t ion
observée.  Ces phases  qu i  p récèdent  1a  réac t ion  sont  p robab lenent
conp lexes  e t  cer ta inement  in f luencées par  des  fac teurs  ex ternes .

. l
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Auss i  n res t - i1  pas  surprenant  que les  réac t ions  observées  so ien t

dé l i ca tes  à  in te rp ré te r .

L 'é tude de  Ia  s t inu la t ion  ch imique do i t  commencer  par

1ré tude des  subs tances  mais  ne  peut  ê t re  rnenée quren tenant  comp-
te  de  l tensenb le  des  fac teurs  ex ternes  e t  peut -ê t re  in te rnes ,
ch i rn iques  mais  auss i  nécan iques .
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CONCLUSIONS GENERALES

Parmi les nombreux tranraux coneacrés à

lractlvlté reproductrlce des l-nsectes, ofi  trouve

peu drétudes approfondles sur la st lmulatlon chl-

mlque de 1rovLposl t lon et  de 1ract lv l té  ovar lenne

et rares sont les auteurs qul ont mls en évidence

des molécules induLsant ces actlvltés. Les quel-

ques travaux qul ont pourtant abordé ce problème

ont révélé 1es relatlons part icul lères l lant la

bruche du harlcot à sa plante hôte. La gustatlon

paralt Ie prlnclpa1 moyen dr ldentlflcatlon de Ia

plante. Par ce travall ,  nous avons tenté de défl-

nlr les facteurs st lmulants alnsi que la régu1a-

t lon de l tact lv l té  reproductr lce.

Lrensemble de notre étude a êtê effec-

tuée en laboratoire. Nous avons consclence des

dl f f lcul tées que pose l fextenslon dfobservat lons

effectuées sur quel-ques anlmaux au comportement

des populatlons naturelles. Mals 1réthologte de

lrlnsecte et notre goucl constant de travall len

dans Les condltlons les plus proches posslble des

condltlons naturelles, €D partlculler en reprodul-

sant certalnes manlpulatlons avec des souches

ilsauvagesrr, nous permettent de penser que nous

avonst, êD partie du molns, évlté cet écuellt et

que les résultats obtenus présentent une certalne

f lab l l l té .
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Faute de pouvolr ut l l iser les méthodes

class lques drext ract lon qui  se sont  avérées inef -

f icaces, nous avons élaboré un protocole mleux

approprlé. Son origlnali té réside drune part dans

I 'u t i l isat ion drun mélange de so lvar t ts ,  ac lde d i -

lué et  é ther  en propor t ion égal -e,  ê t  drautre par t

dans un traitement préalable des graines au chlo-

roforme qul améIlore lraction du mél-ange. Bien que

1ré tude  de  I ' évo lu t i on  de  I ' ov ipos l t l on  dans  Ie

temps nous obllge à quelques réserves, lrextral-t

obtenu st lmule I tact iv i té  reproductr ice de la

bruche à peu prés comme la plante hôte.

Dlfférentes méthodes classiques drarta-

lyse nous ont permls, dans une certaine i l€surêr d€

cerner Ia nature et parfols la structure des subs-

tances act ives.

Tout  drabord un premier  facteur ,  so lu-

bte dans le chloroforme, possède une longue chalne

carbonée.  Crest  cet te  par t ie ,  eu l ,  se lon toute vra i -

semblânce, est actlve, que la chatne soit terminée

par  un radlca l  ac lde ou a lcool ,  car  I 'act iv l té  de

ces substances est  vo is lne.

Ensul te ,  i l  ex is te un second facteur ,

so luble dans I reau,  dont  Ia  caractér lsat ion est  p lus

dél icate.  Les d i f férentes méthodes d 'analyse em-

ployées ont  démontré l rex is tence de molécules comme
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des polysaccharl.des ou des protéines. pourtant ceux
que nous avons lsolé par fractlonnement ne stlmulent
plus Ia bruche. Mal-s nous avons montré que la méthode
utilLsée laLsse perrltster dans Ia fractlon actl_ve des
protélnes et des polysaccharides dont les 1LaLsons et
les groupements sont blen mis en évldence par Iranalyse
RMN et fR. Aussi, dans lrétat actuel de notre étude,
nouÊr ne pouvons émettre que des hypothèses, soit le
facteur en cause est une protélne, un polysacchar!.de
ou une glycoprotélne, soit, Iors de lrétude en fR ses
groupements caractértstiques sont dlssLmulés par ceux
dee autres molécu1ee présentes dens Ia fractl-on.

De plus,  Ia  var iab l l t té  des résul ta ts

et les nombreuses observations effectuéès nous emè-

nent à suppoeer que chaque phase de ltactlvtté re-
productrlce est régulée par plusleurs substances.

Comme Ia régulation de chacune des phases panalt

spéclfLque, 11 est loglque de penser que de nom-

breuses substances l-ntervlennent dans la stimu-

latlon de 1tactlvité reproductrl-ce. On peut Lma-
glner, âu vr de certaines observatlons, que des

substances part lcipent à la st lmulatlon de plu-

sleurs phases, ce qul- dlmlnue drautant le nombre des

facteurs à lsoler mals non la complexlté de la ré-
gulatlon.

o
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Ces é léments la issent  présager  qurau

niveau de centres nerveux, ces stlmulations sont

ln terprétées.  Outre les s t imul l  dror ig lne ch imlque,

i ls intègrent naturel lement tous ceux drorigine

externe te ls  les s t imul i  mécanlques et  peut-êt re

drautres encore qul auraient une origine interne.

Lrensemble dêtermine alors la réaetion, seul phé-

nomène que nous puissions observer. Cette hypothèse

est  é tayée entre aut res par  l rabsence de réact ion

à un stimulus simple qui par al- l leurs, assoclé avec

drautres,  est  ind ispensable à la  s t lmulatLon.

De plus, Ies protocoles expérimentaux et

les résultats nous ont conduit à penser que l-a bruche

n'utl l ise pas de dl-ssuadant pour éviter à la géné-

ration f lLle une concurrence néfaste. Si nos observa-

t ions rendent cette hypothèse plauslble, des observa-

t ions plus approfondl-es permettraient peut-être dren

acquér i r  Ia  cer t i tude.

Cette étude nous a permis de révéler la

spéci f ic i té  des re la t lons bruche-har icot .

En effet chaque étape de Itactivité repro-

ductrice paralt,  du moins en part ie sinon totalement,

introduite par un stl-mulus chimique. Mais comme nous

l ravons montré i l  est  la  résul tante de I 'act ion de

plusleurs substances. Nous avons constaté que toutes

les substances dolvent être présentes pour lndulre Ia
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stlmulatlon, ce qui, avec Ie

p l lque I rexpér lmentat lon.  De

chaque étape paralt être le

molns en par t le ,  spécl f ique.

protocole ut l l lsé com-
p lus ,  I r lnduc t ion  de

fai t  drun st imulus,  âu

i'

o

o

Oëtte complex l té  rendra d l f f lc l le  1té labo-

ratLon de méthodes de l-utte qui auraLent pour but drem-

pêcher la ponte de Ia bruche sur Ia plante hôte.

Malgré les éLéments de réponse que nous

apportons à certalnes des questlons que posent une

tel le spéclf lclté, une étude plus approfondle passe

non seulement par lrut l l lsatlon de technlques élabo-

rées, mals également par des études comparatlves.

En effet ,  l r ldent l f lcat lon des dl f férentes

substances secondal-res stl-nulantes nécessl-te non seu-

lement l-a mlse au polnt de méthodes de purlflcatlon

plus f lnes,  mal-s aussl  l rut l l lsat ion de tests blolo-
glques rapldes, ê!r partlcull-er, des tests électrophy-

slologlques. Malheureusement, êrr 1tétat actuel de la

technlque de tels tests sont dlff lcl les à mettre en

oeuvre. Pourtant eux seuls noua permettralent de sa-

vol-r quelles substances Lndulsent ou noÊ:. une stlmula-

tlon sans être obllgé pour cela de reconstltuer un

stlmulus de ponte.

a
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Parallèlement, des études comparatlves
menées dans deux directlons offr lraient dr lntéressan-
tes  pe rspec t l ves .

lout dtabord la comparalson des composi-
t lons ch lmlques des cut icures des autres prantes hôtes
de la bruche du harlcot révèleralent peut-être un
ensemble de substances secondalres communes à ces
trols Plw,eeoleae(Ph vulganie, Ph Lwtatus et ph eoeeineus).
ce qul  permet t ra i t  dror ienter  p lus préc isément  res
recherches.

Ensuite lranalyse comparée des comporte_
ments drautres bruches qul lnfestent solt la même
plarrte hôte (habnotee eubfasei.atus, callosobnÆhua nnculatus )
solt df autres légumlneuses (par exemple Bmtchtn pieomnt,
Bmtchtn rufinnrus, BmrchiditÆ atpolineatus, Bruclnn Lentie... )
nous condulralt à mieux comprendre le comportement

d t  Aean thoaceL idee  ob tee tue .

De tel les études nous permettralent égale_
ment de saLsir avec plus de préclslon les mécants-
mes qul  détermlnent  la  spéci f tc l té  des re la t ions
lnsecte o l lgophage-prante hôte.  Enf ln  e l les nous per-
met t ra lent  dressayer  dtéc la l rer  les mécanlsmes de la
coévo lu t l on  de  l r l nsec te  e t  de  sa  p lan te  hô te .

o

o

i



o

o

o

o

o

o

o

AI{GERLLLI N.P.D., 1980.- Influences of extraets of freshwater vegetation on
the survival and. oviposition by Aedu ae4gpti (oipt z &ûioilae). can.
ent . 1 12, pp. 121+9-1212

99

BIBLIOGRAPHIE

AUGBR J. et TIIIBOUI 8., 1979.- Actions d.es
poireau Ulfilln ponnan) sur la ponte
Hgpononetto'i.den) : préponclérance cles
pp.2223-2229.

o

AI{ELIIJ(B{ F., MORGH{RO$I K. anct PICKSAK T., 1967.- Untersuchungen an der epider-
nis nit d.em stereoscan. elektronennikroskop Z. Pflaazenphysiol 57,
pp .  79-95 .

AÎNOULD J., IÂBEYRIE V., MAISON P., 1958.- Influence d.e Ia température et d.e
ltinsolation sur la nigration tles Bruches d.u haricot (Acanlholcelidel
obtee-ÛU S"y).CR Acad. science, 2l+T r pp. 23113-23.l,+5.

APPT.ERAI,IM S.W., BIRI( T., 1979.- Saponins in herbivores. Their interaction rith
decondary pla.nt netabolites.ed. by Rosenthal G. 4., JAI{ZEN D.H. Acatl.
p ress .

substances soufr6es volatiles d.u
at AottolepiopliÂ dÂâeol.QL[a, (Lep :
thiosr:If inates. Can . J'  Zool. 57

AUGER J. et TIIIBOUT 8., 1981.- Influences compar6es du eontact avec les subs-
tances volatiles spécifiques d,t l'!'U.tn 'porLtun et avec leurs précurseurs
sur la ponte de Ia teigne du poireau, AutoLe,pioytil aÂEeûQIIa 2e11.
(f,ep. Hgpononel,toidetl . Ac!a. oecologia, vo1 , 2, L pp. e6'(-216.

O AvIDov Z. el CoII., 1965.- Physiologieal aspects of host speeifieity in the
Bnrchitlae. III effects of curvature and. surfaee area on oviposition.
Anin. behavior 13, pp. 178-180

AVIDOV Z. et Col., 1965.- Physiological aspeets of host specificity in the
O Bruchidae :-II oviposiiional preference and behavioir ot Colioroùuchut

chine.ui,t  L. Ent. exp. & appl. B, pp. 96-106,

BAICER E.A. anct HOLLOIIAY P.J., 1971.- Scanning electron mieroscopy of waxes on
plant surfacee. Micron. 2, pp. :64-S8O.

BAIçER 8.A., 197h.- lftre influenee of environnent on leaf wa* d.evelopment in
Bna^Ulen, oAeÀ.dcen. var gennifera. New phytol. ?L, pp. 915+66.

o



lu0
o

o

a

o

o

o

o

o

o

BARLOW C.A., 1965.- Stinulation of oviposition in the seed-corn maggot fIy,
Hqlwnqa cilietua Rond. (nipt : artthomqiidael , Ent. exp. & appl. 8,
pp.  83-95.

BELLAI{ï L.J., 1gT5.- The infrared speetra of complex nolecu.tes. CHAPMAII encl
HAII,. Lond.on. P. \33 .

BERNAïS 8.4., BLÆ{EY W.M., CHAPMAN R.F., 1gT5,- The problems of perception
of leaf surface chenieals by locu3t contact chemoreceptors. Dm{fON
D.A. and LOGHLAN J.P. (ed) : olfaction and taste. Acadenic press. l fY
p .  227 .

BERNATS 8.A., BLAI{ET W.M., CIIAPMAN R.F. and COOK 4.G., 1976.: The abil i ty of
LoaUln migtu,tonia to perceive plant surface waxes. Sfmp Biol. Hrutg.
16 ,  pp .35 -40 .

BIANCHI G. et CORBELLINI M., 19TT .- Epicuticular wax of Tnt2icm deÂAvum Demar
4. euytochemestry vol. 16, pp. th3-9h5.

BLECKIUANN C.A., HULL H.M., 1975.- Leaf and cotyleclon surface uLtrastructure
of  f ive Pnolopi l  species.  J .  Ar izona Àcad.  Sei .  10 '  pp.  98- t05.

BIJECKI,IANN C.A., HULL H.M., HOSHAW R.W., 1980.- Cuticuler ultrastrueture of
Ptwpotil-vehûr)na. anô. AeaeJa. gl%gii leaffets. Bot. Gaz vol. 1, l\1,
pp .  1 -8 .

BRISSON J.D. anct PETERSON R.L.,  1976.-A cr i t ical  reviev of the use of scanning
electron mieroscopy in the stucly of the seecl eoat. In Scanning Electron
Microscopy. Proceding of the llorkshop on plant Science appticàtions of O

the  St rv l .  f I I .  Ins t .  Techno l .  Ree Ins t .  Ch icago I I I .  Par t  V I I ,  vo l .2 .

PP. t+77-\96.

CADEIHAN L.,  1965.- Act ion de la plante hôte sur l 'ovogénèse de lrad.ul te -
atAUrcLepi.o,  aÂ6ec.t i , , I ln,  ZelI  (Lep).CR Acad. Sc. Paris,  261, pp. 1910-1913. I '

CASSAGNE C., LESSIRE R. , 1975.- Mouvements d.es cires entre 1a couehe épicuticu-
laire et la cellule drépiderte dtl, ' l].i ln portnuttt. CR. Acacl. Se. Paris,
vol. 280, série D, pp. 2r3T-25\o, O

CHARARAS C., 1982.- Les inseetes parasites d.es forêts. La recherehe no 132.

PP. \ \o- l+51 .



r}

l 0 l

o

o

o

o

o

o

o

DAVID WAL et GARDINER BOC, 1962.- Oviposition and the hatching of the eggs of
PiaLLr btutaieae L in the laboratory culture. BulL ent. res. !r ppr
91 -109 .

DAVIS D.G.,  1971.- Scanning electron microscopic stuct ies of vax fomations on
leaves of higher plants.  Can..  J.  Bot.  !9,  pp. 5h3-5\6.

DESEO K.  V . ,  1970. -  The e f fec t
O viour antl egg produetion

c N R S ,  1 8 9 ,  p p .  1 6 3 - 1 ? h .

of
o f

olfactory stinuli on the oviposition beha-
some mierolepitlopterous species. CoII. int.

DETHfER V.C.,  1953,- Host plant percept ion
9 th Int. Cong. Ent. Amsterda.n 3, pp.

in phybophagous insects.
81 -89 .

Trans

DINDoNIS L.L. ,  MILLER J.R. ,  1980.-  Host
fl-ies to healthy and ilecomposing
tuents of onion. Environ. entomol.

DO}IELL D. , 1979.- Host selection by the
(Honop. lLeyodidae). Brt. exp. &

fincling responses of onion ancl seed.corn
onions and. several sSmthetic coneti-

2, PP ' \61-t+lz'

citrus blackfly l&unocantltU wgluri
appl. 25, pp. 289-296.

o DYER L.J., SEABROOK W.D. , 1978.- Some aspects of oviposition site selection in
Monoehamt nolalttLl and. M. tcu,teilafuu (cot. Celnnbge,ï-dael . J. chem.
Ecol. vol,.  l+r 3, pp. 199-210.

ELLIS P.R., et Coll., 1980.- lhe rel-ationship between cabbage root f1y egg
laying and volatile hyclrolysis protluet of ratlish. Ann App1. biol. 95,
pp. 283-289.

FENIil,IORE P.G., 1978.- Oviposition of potato tuber moth, Phfl@hhto,Qt. opu.cllLelh.
Ze1t. (Lep., Ge,Leclû.dael ; the physical nature of oviposition substrate,
New Zealantl journel of Zool voI. 5r pp. 591-599.

FH{ruORE P.G., 1979.- Oviposition of potato tuber noth, PhlhonitnQt opÙruÀQtlt.
Zelt (Lep. Gelethidae'l; the influence of aclrrLt food, pupal weight, antl
host-plant tissue on fecond.ity. New Zealarrrl Jour. of zool, vol. 6,
pp.  389-395.

FUttr{ORE P.G., 1980.- Orriposition of potato tuber motla Phtltoninaea. opeiu2Qlla
ZelI (Lep. Ge,teilûÀae) 3 itlentification of host plant factors influen-
cing oviposition response. Nsr Zealanct Jour. of Zool-.r 1, pp. \35-l+39.

o

io

O.U.
['èr>



lu2
o

o

o

o

o

a

FLETCHER 8.S.,  I IATSON C.A.,  19Tl+.-  The oviposit ional response of the Tephri t i t t
fruit fly, Dautt lnqowL, to 2 chloro ethanol in laboratory bioassays.
Ann of entomol.  soc. of  nrn. vol  .  67, 1,  pp. 21-23.

FLORES E.M. et Coll., 1977.- Estud.io ultraestruetural d.e ta epitterris foliar
ae Phateofuu vu,taailt L. Turrialba 27, pp. 117-121+.

IRAENI(EL G.S.,  1959.- The raison drêtre of second.ary plant substances. Science
129,  pp .  1 \66-1 l+70.

FRAENIGT G.S., 1969.- Evaluation of our thoughts on seeond.ary plant substanees.
2nd Int Syap. Insects and host plant.Wageningen. pp. hfS-UAe.

FREHvIAN 8., ALBRIGO L.G., BRIGGS R.M., 19Tg.- Ultrastructure and ehemestry of O

cutieul-ar lraxes of developing citrus leaves antt fruits. J. Amer Soc.
H o r t .  S c i .  v o l . 6 ,  1 0 4 ,  p p . 8 O t - 8 0 8 .

GIROIA{I V., VIAIûELLO 4., STRAPAZZON A., RAGAZZI E. and VERONESE G., 1981.-
ovipositionar deterrents onDaatÂ olan"e. Ent. exp. & appl . 29, pp.
1?7 -188 .

GREAI{Y P.D. ancl SZENTESI 4., 1979.- Oviposition behavior of laboratory-reared
antl wilti caribbean fruit flies_ (l,nntfuepln tupeua : Dipt _ z tephtûLL-. . Ofu.el . II SeLeeted physical influences. Ent . exp. & appl . 4, pp. Z3g-Zr+l+ .

GUERIN P.M., VfSSER J.H.,  1980.- Eleetroantennograrn responses of the earrot
fJ.:y, PûJa. ,Loâae, to volatile plant components.Physiol entomol. 5, pp.
1 1 1 - 1 1 9 .

GUHIA P.D. and THORSTEINSON A.J.t  1960.- Food plant relat ion ships of the dia-
mond backrhoth (Plu.tQ,U^a. naaLlipenw}s CvtI,) . nnt . exp. & appl. .3., pp.
305-311+

HAMILTON R.J. et CoIl. r 1g7g.- Ttre itientification of chenicals involvecl in the
interaction of Oaùnella (ni,t. yirln Avenn aaLLva. Ent. e:ç. & appt. 25,
p p .  3 2 8 - 3 \ 1 .

HANIOTAKIS GE.ancl VOYADJOGLOU A. , 19?8.- Oviposition regulation in 2aans oL?r.e 
'

by various olive fruit eharacters. Ent . elq) . & appl. 4, pp. 38?-392.

HILLYER^R.J.,  THORSTEINSON R.J.,  1969.- The inf luence of the host plant or
--. nâtes on ovarian ctevelopment or oviposition in the ctia^uronct-back noth

o

o



lu3

HyILYER R.J., TIIORSTEINSON A.J., 19'11.- Influence of the host plant or males
on progra.qing of oviposition in the diamontl-back nott, (PltteXla nwcl.ttz"-
pennïl Curt - Lepi-[bptenal . can. jour. of Zoorr v9r. -I9-, pp. 983-990.

HOCH H.C., 1979.- Pénétration of chenicals into the malus leaf cuticle. An
tlltrastructural analysis.'i"Planta. thT, pp. 189-195.

HOI{DA H., SAICAI A., TAI{AKA K., GOKHALE V.G., YAMAMoTo I., 1980.- Chenical
faetors involved in popr:lation ecology of bean ueevits. XVIe Congrès
international dr entomologie cle lÇyoto.

o
HUIGNABD J., 1gT3 .- influenee de quelques stinulations exbernes dues à la co-

puJ-ation sur la fonetion reproductrice des femelles chez Acatûlnaee,U.du
obteotul say (co1. &tuch,&lael. fhèee Tours

o

o_

a

a

o

o

o HUIGNARD J. et BIEIvIONT J.C.r 197\.- fnfluence drune augnentation cle la
rature sur la capacité reproctuetrice d.es nâIes chez Ia bruche du
Haricot, AcanthoÂcehdeÂ obtentLr Say. Ann. ZooI. et Eeol. Anim.

Ér PP ' 56l-57t+ '

tenpê-

vo l .  \ ,

O I{UIcNABD J. et BIH{ONT J.C., t9T8:- Com,parison of b populations of Acr:ntlnæe-
U.d,el obtQîttty (cotéopt . t Bmchidael fron ttifferent coLonbia.n eeosys-
tems. Assay of interpretation. oecologia 35, pp. 30?-318.

o
JAI{ZEI{ D., 1977a.- ître interaction of seed preclators and sèed chemestry. CoIl.

int. CNRS. 265, pp. l+15-\28. i '

JÆ{ZHû D., 1978.- lltre ecolory and evolutionary biology of seed. chemestry as
relates to seed predation.in Biochenical aspeets of pLa.nt a^ntt anirnal
coevolut ion l i  Harborne JB (ed) Aeatt .  press. p.h35.

JA3RI M., 1981.- Evolution of spatial pattern of attaeksbyAcanttrcæe,/-idU
obteeÂu (Col. Btuehidael of Phn-teoh"d vu,tgani,t L potls in south neet
Franee in the ecology of bruchicls attacking legr:nes (pulses)r ed by
LABEYRIE V. Dr ll Junk prblischers, s6rie entomologiea 19, pp. 131-1b1

o



lu4

JEFFERSON M.C. ancl AGUfRRE M., 1980.- Méthanof toferances and the effects of
methanol on longevity and oviposition behaviour of Dtrctophild WcILQi..
Plrysiological- entomology 5, pp. 265-269.

JEI 'FREE B.C. ,  CoI l . ,
cutieul-ar wax.

JERMY T and SZH{TESr
of oviposition
PP. l+58-l+71 .

1975.- Ul-trastructure ancl reerystallization of plant epi-
New phyboL. T5 , pp. 539-rl+9 .

4. ,  1978.- The role of inhibi tory st inul i  in the ehoice
site by phybophagous insects. Ent. e)q). & appl . 4,

JOHNSON C.D., 1981 .- Relations of Aeanl.hoaee],Ldu vith their plant hosts.in
the ecology of bruehicts attacking legumes (pulses). Ect V. LABEYRIE,
s6ries entomologia, DR !{, Junk publishers' vol .  19, pp. 73-83.

KOLATTIJKUDY P.8., 1969.- Plant waxes. Lipit ls.vol. 5, 2, PP. 259-275,

LABEYRIE V.,  1960b.- Act ion de Ia présence
nèse d.'AcantlwaeeXil.Qs obteefuu say .

grains de harieot sur lfovogé-
Àcad. Sci.  250, pp. 2626-2628.

de
CR

LABEYRIE V., 196'1.- Obtention clrune souche "astimett chez Acantl'wæelidet
obtee-hu Say. Soc. biologie, Paris,  voI .  6,  l r5,  pp. 1366-869.

LABEyRIE v., 1962.- Les Acayrllwaceli.det. In Entomologie Appliquée à I'Agri-
culture. Traité publ., sous Ia d.ireetion de A.S. BAIÂCHOI{SKY, Tome I
Col6optères. I,IRSSON et Cie, Paris. Premier vo1. p. 56t.+.

LABEYRIE V., 1968.+ Long6vité et capacité reprotluctrice rte lignées atAcantlwd-
ce!-Ldu obteehu s6lectionn6es en fonction tle Ia réponse aux stinuli
de  pon te .  C .R .  Soc .  b io l .  162 ,  vo I .  12 ,  P .  2203 .

LABEYRIE V., 1977.- Environnement sensoriel et coévolution cles insectes. ColI.
in t .  CNRS.  265,  pp .  15-35 .

LABETRIE V., 1981 .- Ecological problems arising from weevil infestation of

footl legu:nes. In The ecolory of bruchicls attacking legr:mes (pulses).

Et l  by LABEYRIE V.,  Dr Ï I  Juncl et t .  Séries entomologica 19, pp. 1-15.

IARSON A.O. et FISHER C.K.,  1938.- The bean weevi l  antt  the southern coupea
weevi l  in Cal i fornia. US Dept.  Agric.  Tech. BuJ-l '  593'  p.  TO.



LECOMIE C., 1980.- Recherche de la plante hôte, l{Lfun potuun !.. Par les
imagos a'AetolepLop,iÂ dÂseefllhl. zell (Iep . .Hqpnuteu.toÏdeal ,
rybbne et conportenent reprotlucteur, attraction par le végétat en es-
pâce restreint. Thèse spécia1it6, Tours, P. TB

LEECE D.R.o 1976.- Conposition and ultrastructure of leaf cuticles fron fruit
.treei, relative io differential fol-iar absorption. Aust J. Plant Phy-'

,  s io l .  3,  pp.  833-BhT.

LE MAGNE{ , 1977.- Chinioréception et comportement alinentaire d.es insectes.

côu int cNRs. 265, pp. 3T-60.

LERSTEN N.R., 19Tg.- A d.istinctive seed coat patt"T" i9 t}r.;e Vi-eieae lPdpi'Li.o-
a 

- - - - - *U*â 
i  Légr . rn ineusae) .  Proc.  rowa Acad.  sc i .  86,  vo l .  3r i 'PP.  102-101+.

t[A I{.C. et SCHOONHOVEN L.M., 197.3.. Tarsal contact chemosensory hairs of the

large while butterfiy P|ù,LS bnUaLeae and their positive role in

O 
ovif,osition behavio,rr. nnt . exp. & appl . É, pp. 3\3-35? '

MARIA J., 1980.- Influence d.terbraits cle graines de 1a plante hôte z Phoaeoltu

iulOantt L. sur ltovogénèse et la ponte cles femelles vierges drACan-

thotcefi-du obtecrttt sayf DEA Tours.

o
MARSHATL D.L., BEATTIE A.J., BOLLEI'IBACIIER W.E., 1979.- Evidence for ttielyce-

rid.es as attractanté in an ant-seecl interaction. Jour. of chem. ecol.

vol '  5 '  -3 ' '  PP' 335-3hh'

O MARTTN J.T.,  JUNIPER 8.E.,  1970.- Ttre.cut ic les of prants.Edward. Arnold ed.

lu5

TTATSUMOTO Y. et rHORSTEINSON 4.J., 1968.- Effect of organic
on oviposition in orrion naggot Hfi.enga anti4u tle'cg

O 
dae) .  Appl .  ent .  ZooL.  3,  PP.  5-12.

MITCHELL N.D., 1977.- Differential host seleetio by ?Lu.L6
Iarge white butterfly) on Bnaotica ole.nace.a subsp
wi1à cabtage). Ent. exp. et appl .  ?, pp. 208-219.

o
MONGE J.P., 1g'fg.- Influence tlrexbraitq .de 19 plante hôte

bruche tlu haricot, (AcanthoôcQM'deÂ obteetut Say).

0

o

o

o

o

o

sulfur eompounds
(oipt z Anthonqii-

bl.r;,tûeae (tne
olet-acea (tne

la ponte ôe Ia
Tours.

sur
DEA



106

MONTE lû.C.,  MAGA J.A.,  1980.- Extract ion andisolat iqrof soluble a.nd insolu-
ble fiber fractions from the pinto bean (ph. rnrlg.). Rgricultural_ and
food chemestry. vo1 2?, pp. 1'169-117\.

MORDRET F., 1971 .- Etutle cle lrinsaponifiable d.es huiles d.e col-za, soja et
tournesol. ftrèse. Institut d.es corps gras. Paris.

o

a

o

MORRISON I.N., 1975.- Ultrastructure
ping wheat grain. Can. jour.

MTSCHINEK G., SZEX{TESI A and Jffitr{Y T.,
the bean weevil (Acantlatco(idu
phytopathologica Acad. Sci. Hr:ng

the cuticular membranec of the d.evelo-
Bot .  vo l .  53 ,  18 ,  pp .  2077-2087.  !

of
of

II{IJCHO\IF*I J.J. antt DHINGRA O.D., 1980.- Aeétone, benzène and éthanol for treating
?hoaeofuU bean seeds in the ctry state with systemic fungicides. Seed
Sci .  e t  techni l .  9 ,  pp.  351456.  

a

1976.- Inhibition of oviposition in
obtec-tru'.. Say, CoI. 8âlchfulael. Aeta
vo l - .  11  ( t -z )  pp .  91-98 .

NAIR K.S.S. antl Y" m-n F.l.r 1976.- Host seleetion by the attult cabbage maggot,
Hqlwnqa bnntticae (Dipt r antlanqiâ.dae)'rerrecl of grueosinolatés anà-
eonmon nutrients on oviposit ion. Can., ent., 108, pp. 1021-1030.

NISHIJIUA.T.T^'1.96-0.-- Host plant preferenee of the soy bean pod b,orer Gnapholi-
tha glir-irivorle,lh. Matsr:mura (l*p. Eueotni-daâ). nrrt-. è:ç. et 

"ppi. 
3, o

PP' 3B-l+?

NIIAI{ZE K.F.' HORBER 8., PITTS C.W., 1975.- Evidence for ovipositional preference
of Collotobrucfui^t nneulnfuu for eov,pea varieties . Environ. entonol .
vo l .  l+ ,  3 ,  pp.  LOg_htZo O

PERCE H.D., VERNON R.S., BORDEI' i  J.H. and. OEILSCHLAcER A.C., 1978.- 'Host selee-

tiôn by HgLenqa anLQu (t'teig1. Iclentification of three new attractante
and oviposit ion st inulants. J. Chem. Ecol. vol. \ ,  1, pp.6>-TZ.

PIIIBERIM., 1980.- Etude du eonporbement de ponte et de I'activité reproduetrice
des fenerles de Tabnotel aub(atoi,a,tut Boh (cor . &ttrclû.dae) . DEA,Tours.

POUZAT J., 19TO.- Rôle tles organes sensoriels c6phaliques d.ans lrovogénèse
et 1f énission chez ta bnrche du haricot (Acanthotcelidel obteehu Sa,y).
Co l l .  i n t .  CNRS.  189 ,  pp .381 -hOo.

PouzAT J., .1971+. a.- conportenent de la bruche du haricot fene[e (Acantltoæe- O
U.del obtet-tut Sar) soumise à airrérents stinuli otfactifs. C.R. Acê.
sc i .  Par is .  Sér ie  D,  pp.  2173-2176.

o

a

o

o



+

t

o

o

o

o

o

o

o

o

o

I07

POUZAT

POUZAT

POUZAT

POUZAT

POUZAT

O POTTZAT

J., 19?\ b.- Effets cle La destruction t le eertains récepteurs de l-rovi-
tnbe sur ltovogénèse d.e la bruehe tlu harieot Acanthoace/-i.dzÂ obtee/ttl,
Say.C.R. Aeatt. Sci. Paris 2?.3, pp. 2551+'2556,

J., 1gT\.- Interactions entre la plante hote, PlnleofuU vuhgyû4 Ll_ et_
liins6nination dans la régulation de La vitellogénèse chez Ia bruche clu
haricot . Acottt\oÂce]-LdeÂ obtee.ùu Sq,v-(coléoptéra, Btuuchidae) ; nodi-
f ications provôquées au cours des générations. C.R. Aead.. Sci. 279,
pp.  339-342.

J., 1975.- Analyse expÉrimentale clu rôle de ltovitube dans l-e comporte-
nént de ponte cte Ia bruehe clu.'hari.cot (AuntlrcaceLLdU obteeâlt Say,
col. Brrrrôlûdaù. Behaviou, 5\ (3-\)r pp. 258-277.

POUZAT J. 1976.- Le comportement de ponte d.e la bruche d.u haricot en présence
d.'e:rbrait de Ia if*tu hôte. Mise en évitlence drinteraetions gustatives

et  tact i les.  C.R.  Acad. .  Sc.  @, pp.  1971-19T1+.

J.. 1977.- Effete des stimulations provenant tte la plarrte hôte, Ie
haricot (PlUleohU vu,L7ilti^6 L.) sur 1e comportement de ponte tle Ia
bruche du haricol (AcùLtILoâceIJ.dzÂ obteoltu Say) . coII. int . CNRS '
265 ,  pp .  115 -131 .

J., ig78.- La régulation tte lraetivité reprod.uctrice cles fenelles cle
bruche clu haricot (Acantlwôcefi-dâ obtee,tul Sat) : influence d.e quel-
gues facteurs erbernes (plante hôte, activit6 locomotrice). lltrèee Tours.

J., 1981.- The role of senses organs in the relations between bruchid's

"rra 
tn"i" host plants. In the eeolory of bruchicls attacking legrnes

(putses).ect by t. LASSYRIE. Dr W. JUNK ett. Série entomologica -19,

pp .  6 t -72 .

pRoKopy R.J., REISSING !f .H., MOEBICHE V., 1976.- llnrking pheromone tleterring
repeatecl oviposition in Rh4oleri^t fliee . EntomoL. ercp. Appl . 9'
pp .  1?0 -1?8 .

PROKOPY R.J . ,  BOLLER 8 .F . ,
cherry fruit flies
nate objects.  Ent.

pRoKoPr R.J. , ZETGLffi J.R. , I{oNG T.T.Ï . ,
tion by fruit rnarklng Pheror€ne
Chen. Ecol. ! ,  pp. 55-63.

1971.- Stinuli eliciting oviposition of european
A.twgole'Lî,t cuuÂi (oipt z.Teplwûiilael into inarri-
e r ç .  &  a p p l .  1 4 '  P P .  1 - 1 4 .

19?8.- Deterrence of repeateô oviposi-
in Cetwtitt capi/.;oâa (oipt. TeBh) J.



o
IUE

o
RH{I.IICK J.A.A., RADI(E C.D., 1980.- An oviposit ion d.eterrent associatect lr i th

frass from feed.ing larvae of the cabbage looper, TnLchoplulia. (rcp.

. 
Nocfui.dae)...Environ. Entomot. 9, pp. 318-3e0.

ROBERT, 1977.- Action stinulante de la plante hôte sur l-'aetivité reprotluetriee O

chez 1a teigne de la betterave (Se.ttobLpa?,p. oee)la..teXJn noyct (L
Geleeùilae). coLl. int. cNRS . z6j, pp. 1l+T-162,

RUSSO R.J., 1gT8.- Substrate texture as an ovipositior, ,tir,rfus for Aedel
vexdytÂ (Dipt. cul ici ld.e). J. Med. entomol. vol 15, 1, pp. 1T-2O.

SATHE S.K. et SAI,UNKIIE D.K., 1981.- tr\rnctional properties of the great Northern
Uean (PH. vu,Lg. L.). Proteins : emulsion, foa^ning, viscosity antl gela-
t i on  p rope r t i es .  J .  Food  Sc .  \ 6  ( t ) .  pp .  T1 -T l+ .

SAIGNA K.N., 19?8.- Role of certain environnental factors in tteternining the
eff icienty of host plant selection by an insect.Ent.exp. & apDl.3I,
pp.  666_678,

SÆCffA K.N., GOYA.L S., 1978.- Host plent relations of the citrus butterfly
Pap,Ltio danoletU L. orientational and. ovipositional responses. Ent.
exp .  &  app l . 24 ,  pp .  1 -10 .

scHôNHffiR J., scHMrDT H.w., 19Tg.- t{ater pemeabitity of prant cutieles: depen-
d.ence of pemeability coefficients of euticular transpiration on vapor
pressure saturat ion def ie i t .  P lanta 1 l+ l+,  pp.391-hOO.

SHARMA S.K.,  BABU C.R.,  JOHRI 8.M.,  HEPWORTH A.,  1977.- SEM studies on seed.
coat patt""o" in phaaeoltu';;rrg;-:--;^Ji;tuÂ'--a"Otiionu complex.phyto- o

rro4*ro1ogr. 2T , pp. 106-111 .

SOUTHGATE 8.J.,  1981.- Univol t ine and. nult ivol t ine eycles in the écology of
bruchicls attacking legr.rmes (pulses). na. V. LABEYRIE, séries entomolo-
gioarvol .  19, Dr W. JUNK publ iskers. pp. 17-zz 

4vs vr 'uvsv*v 
O

SPAKS M.R., 1973.- Physical and chemieal st inul i  affecting oviposit ion pre-
ference of I'hnducd. ̂utâd (tep. SplvLngidae). Ann entomol. Soc. Aner.
6' PP ' 571-573 ' O

o

o

a

o

o

o



-o

o

o

O

o

109

Stiblnn f ., 1j78.- Chemoreception of host plant chemicals by ovipositing fe-
males of 0oUd lHqLwnqal bna^tdieae. Ent. exp. & appl . 4, pp. 711-120.

STAI{OPOIJLOS D.C., 1980.- Inf]uence de quelques facteurs liés à Ia plante
hôte agissant sur Ie développenent poot embryonnaire et Ia reprod.uc-
tion cl'Acanthoæe%du obteefuiÂ Say (Coréoptère z Btuchidael . Thèse
Tours.

SZENTtsSI 4.,  1976.- The effect of  the
posit ion of the bean weewil ,
ùtuclù-dael . synp. Biol. Hung.

amputation of head appendages on the ovi-
Acanthoacel-Ldu obteeJtt say (col. :
16 ,  pp .  275-281.

SZENTESI A. et ColI., 1979.- Oviposition behavior of laboratory-rearetl ancl
rild. earibbean fruit flies lAna.tfuepln ttupema ; Dipt r Tephni,LLfuel ,
I Selected chernical influenees. Ent. exp. & appl . 4, pp, 221'238.

THIBOLIII 8., 197\.- Inf,Iuences respectives d.e Ia plante hôte et cte 1a copula-

O tion sur Ia longévité, 1-a ponte, Ia production ovarienne et Ia ferti-
lité ctes fenelles at AcnoLepit, d.âseelQilÂ, Zell (Lep . z P.bte,L(ifuel .
Ann.  Zoo l .  Eco l .  An in .  6 ,  pp .  8 t -96 .

. THIERY D., 1981.- Etude du conportement d.es larves néonates d.'AcanthoâcelideÂ
O obtecfuu say (cot. z Btuclvidaô-l en présence tles graines tle leur pi.ante

lnô+,e PlulQiIJu vu,tganLo L. Ttrèse Doc. d.e spéeialit6. Univ. de Tours,
p .  83

1IIOMPSON A.C., KNIGHT W.8., 1978.- Surface l ipids of Tni(olLurn species. Phybo-
a ehenis t ry ,  vo l .  1?,  pp,  175r-1756.

TIIORSTEINSON A.J., 1953.- The chemotactic responses that cletermine host speci-
ficity in an Oligophagous insecr lPh,tQ.t'La. nd.culipQrrriÂ Curt ( Lep.l .
Can.  Jour .  o f  Zool .  31,  pp.  52-72.

ÎOUZARD J.,  1975.- La germinat ion des semenees. Gauthier-Vi l lars.  Bordas p. 232.

TRAYNIER R.M.M. , 1967.- Stinulation of oviposition by the cabbage root f1y
O EûriÂllià btutaûcae. Ent. Exp. g appr. 10, pp. l+o1-l+'tz.

TRIMBIA R.M. and IIELLINGTON lJ.c., 1979.- Effeets of sal-inity on site selection
by ovipositing Aedu togoï, (Dipt, eu,Lteidae). vol . 57,3, pp. 593-196.

o



o
I l 0

o
VERNON R.T. ,BORDm{ J .H. ,PïERCE H .D. ,OEHLSCHLAGER J .R .anct A.C . , 1977 .- Ilost se-

lection by Hl$-enqa ayûiqua, laboratory bioassay ald nethods of
obtaining trost vôtat i les .  J.Chem.Ecol .3;pp.359-368.

o
VISSER J.H., 1979.- Olfaetion in the Colorad.o beetle at the onset of host plant

select ion. Pudoe, Ï Iageningen. p. 88.

VOUKASSOVITCH P., 19li+9.- Facteurs conditionnels d.e Ia ponte ehez Aeanlhoace,ti-
det obteô-ûu Say. 8u11. Museun Hist Nat Bel-graâe, B ( 1-2). pp, zàt+-23\. a

WAIIAANK 8.E., WIIEATLEY G.A., 1979.- Some responses of eabbage root ll.:y (Oe,Un
bnoaAicae| to a1lyl isothiocyanate and other volatile constituents of
Cruc i fe rs .  Ann.  app l .  b io l .  91 ,  pp .  1 -12 .

I.IEARING C.H. , HIIICHINS R.F.N. , 1973 .- o( farnasene , a naturally oceuring oviposi-
tion stinul-ant for the codl-ing noth, LalpUtlia pom,ane,(ha. J. insect
phys io l .  vo l .  19n pp .  1211-1256.

WIKLUND C., 1975.'- The evol-utionary relation ship between adul-t oviposition
preferencés and. larval host pJ-ant range Ln Papi,LLo machaon Oecologia
1 8 ,  p p .  1 8 j - 1 9 7 .

WILHEIVI J.C.,  19?l+.-  Contr ibut ion à l - tétut le des cires t ie tourbes et d.raeid.es
humiques. Thèse 3e cycle Metz.

TAMAMOTOR.T.JENKINS R.Y.,  Mc CLUSKY R.K.,  1969.- Factors cieteraining the se-
Lection of plants for oviposition by the tobaeco horn worn tlanduen
Sex,ta. Ent.  erp. & appl .  E, pp. 50\-508.

ZACHARTAE G., 1958.- Das Verhalten des Speisebohnenkâfers Acanthoaco2.del
obtectut Say (eol . Btutch,Ldnel in freien in Nordcteutsehland Zeit. ang.
Entonol .  ,  h1, pp. Sl+>-365.

ZACIIARIAX G.r 1959.- Kann sich d.er Speisebohnenkâfer Acanthoscelides obtectps
als Freilandschadling in Nord-Deutsehlancl einburgern ? - Z.ang.
Entonol, l+! 50 -, Bp ,2zj-26T .

ZAIM M., ND NEI,ISON H.D., 1979.- LarvaJ- development and oviposition behavior
ot Aede.a rnûudntwt (Dipt . CuLicidae) as affected by varying concen_
trations of sodium chloride and calcir:n nitrate in the water. Environ.
entomot-.  8,  pp. 326-329.

ZHBAMOV R.G., 19166.- fnfrared. spectra of eel-lul-ose and. its derivatives. Con-
sulltants bureau New-york .p.333 .

o

a

O

o

o

o

o

a




