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RÉSUM É

L a  d is tr ib u tio n  des C arab idae fu t é tud iée  dans la vallée  du  V iroin (Belgique) grâce 
à  des p ièges d ’a c tiv ité  e t  des collectes m anuelles . U n  p eup lem en t de C arab idae  ca rac té 
r is tiq u e  e s t associé à  chaque b io tope, e t  u n e  g ran d e  différence ex is te  en tre  les faunes de 
C arab idae  de  la  fo rê t e t de la  p ra irie . C e tte  différence s ’explique p rinc ipa lem en t par 
l’influence du  m icroc lim at des b io topes. D e m an ière  générale, la  fo rê t, d o n t le m icro 
c lim a t e s t p lu s hum ide e t  p lus froid, com porte  des espèces qui recherchen t une  hum id ité  
fo r te  e t qui s ’a d a p te n t  aux  basses te m p é ra tu re s , ta n d is  que la  p ra irie , d o n t le m icro
c lim a t e s t p lu s chaud  e t p lus sec, com porte  des espèces q u i rech e rch en t une tem p éra tu re  
élevée e t q u i s ’a d a p te n t à  une h u m id ité  fa ib le . L ’affinité de  la  faune de la p rairie  hum ide 
avec  celle de  la fo rê t s ’explique éga lem en t p a r  le m icroc lim at de ce b iotope, qui 
s ’a p p a re n te  à  celu i de  la forêt.

L es a u tre s  fac teu rs  qui do iv en t encore in te rv en ir p o u r exp liquer les différences 
fau n is tiq u es  des diverses p rairies ou fo rê ts  e n tre  elles (type  de  sol, ty p e  de  litière , mode 
d ’a lim en ta tio n , lum inosité) so n t d iscu tés.

Les cycles d ’ac tiv ité  annuels des C arab idae m o n tre n t égalem en t u n e  différence 
e n tre  les espèces de p ra irie  e t de  fo rê t, en re la tion  avec le m icroclim at. L a  p ra irie  com 
p o r te  s u r to u t des espèces qui h iv e rn en t au  s ta d e  ad u lte  e t  qu i o n t une  ac tiv ité  annuelle 
p récoce (p rin tem ps), tan d is  que la  fo rê t com porte  p lu s d ’espèces qui h iv e rn en t au stade 
la rv a ire  e t qui o n t une ac tiv ité  annuelle  p lu s ta rd iv e  (été, au tom ne).

SUMMARY

T h e d is tr ib u tio n  o f C arab idae w as s tu d ied  in  th e  V iroin valley  (B elgium ) b y  pitfall 
tra p p in g  a n d  m an u a l collecting. A  ch a rac te ris tic  co m m un ity  o f C arab idae is associated  
to  each  b io ty p e , an d  th e re  is a  defin ite  difference betw een th e  fau n as o f C arab idae from  
w oodlands an d  grasslands. T his difference is exp lained  m a in ly  b y  th e  influence o f th e  
m icroclim ate  o f  th e  b io topes. I n  a  general w ay , w oodland, whose m icroclim ate  is m oister 
a n d  colder, ha rb o u rs  species th a t  ap p rec ia te  h igher hu m id ities  and  low er tem pera tu res , 
w hereas g rassland , w hose m icroclim ate  is w arm er an d  drier, is in h ab ited  by species 
t h a t  sea rch  for h igher tem p e ra tu re s  an d  low er hum id ities . T he affin ity  o f  th e  dam p 
m eadow  fa u n a  w ith  th a t  o f w oodland  is also exp lained  b y  th e  m icroclim ate  o f th is  bio
to p e , w hich is re la ted  to  th a t  o f w oodland.

T he o th e r  fac to rs th a t  h av e  to  w ork  to  acco u n t for th e  faun istic  differences w ith in  
th e  d iverse  m eadow s an d  forests (type  o f  soil, ty p e  o f li tte r , m ode o f feeding, lum inosity), 
a re  discussed.

T h e  an n u a l a c tiv ity  cycles o f C arab idae  also show  a  difference b e tw een  w oodland

(1) C o n trib u tio n  n °  3 des L abo ra to ires  de  l ’E n v iro n n em en t de l ’U .L .B ., 6390 Treignes.
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an d  g rasslan d  species, in re la tio n  w ith  th e  m icroclim ate . G rasslands a re  in h ab ited  m ain ly  
by a d u lt  overw in tering  species w ith  early  an n u a l a c tiv ity  (spring), w hereas w oodlands 
h a rb o u r m ore larval overw in tering  species w ith  la te r  an n u a l a c tiv ity  (sum m er, au tum n).

P lusieu rs au teu rs o n t d é jà  é tud ié  la d is tr ib u tio n  e t  la  biologie des Carabidae 
d an s  d ifférents biotopes. C;es t a insi que L a r s s o n  (1939) e t  L i n d r o t h  (1945) se sont 
appliqués à  décrire l ’h isto ire  n a tu re lle  de tous les C arab idae de Scandinavie. Ils 
fu re n t su iv is dans ce tte  voie p a r  S c h j d t z -C h r i s t e n s e n  (1965), qui é tud ia  certaines 
espèces su r la côte du D anem ark  avec une précision rem arquab le .

P lu s  p rès de la Belgique, les tra v a u x  d e  V a n  d e r  D r i f t  (1951, 1959) aux Pays- 
B as, de G e i l e r  (1956-57) e t L a u t e r b a c h  (1964) en  A llem agne, de W i l l i a m s  (1959) 
et G r e e n s l a d e  (1961, 1963, 1964, 1965) en  G rande-B retagne o n t perm is de dévoiler 
l 'h is to ire  n a tu re lle  e t l ’h a b i ta t des C arab idae les plus com m uns dans nos régions.

L ’ana ly se  des facteurs rég issan t la  d is trib u tio n  des espèces dans les différents 
m ilieux a  égalem ent suscité l ’in té rê t des chercheurs. S c h m i d t  (1956, 1957) a  m ontré 
que la te m p é ra tu re  est un  fac teu r  d é te rm in a n t dans la  rép a rtitio n  des diverses 
espèces. W i l l i a m s  (1959) a  suggéré une influence im p o rta n te  de la qua lité  de la 
litière , ta n d is  que T i s c h l e r  (1955) a m is l ’accen t su r le ty p e  de sol. E nfin  G r e e n 
s l a d e  (1965), T h i e l e  (1962, 1965, 1968, 1969) e t L a u t e r b a c h  (1964) o n t te n té  de 
réa lise r une syn thèse  de la  question  ; ces au te u rs  es tim en t que les m icroclim ats asso
ciés au x  d ifférents types de v ég é ta tio n  co n s titu e n t le fac teu r p rim ord ia l déterm inan t 
la  d is tr ib u tio n  des espèces de C arabidae.

J ’a i en tam é l’é tude  des C arab idae (1) dans la vallée du  V iroin (Belgique) et 
p lus précisém ent à  Treignes, près des L abora to ires de l ’E n v iro n n em en t (U.L.B.). 
Ma p rem ière approche essaie de cerner la  d is tr ib u tio n  des C arab idae dans divers 
bio topes e t de déterm iner l ’influence des fac teu rs  clim atiques (et au tres) sur ce tte  
d is trib u tio n .

I . M ATÉRIEL E T  M ÉTHODES

1. Les biotopes

La région de Treignes es t p a rticu liè rem e n t in té ressan te  à  é tu d ier, à cause de la 
d iv e rs ité  des b io topes q u ’elle offre. Le V iro in  y  coule, flanqué de m ilieux typ iques 
des bords des ru isseaux , e t sépare  la  rég ion  en  deux  :

—  au  N ord , l'ex trém ité  du synclinorium  de D in an t, form é de tiennes calcaires, 
reco u v erts  d ’argiles e t de lim ons superficiels, basiques ou n eu tre s ;

—  au  Sud, l ’ex trém ité  du  m assif ard en n ais , form é de schistes gréseux, recouvert de 
sab les e t  de lim ons superficiels acides.

L a différence de com position m inéralog ique des sols y  a  déterm iné des flores 
d ifférentes, de m êm e que les faunes qu i y  so n t associées.

U n  tran sec t fu t  réalisé à  tra v e rs  la  vallée. S ep t fo rm ations principales se succè
d en t du  N ord  au  Sud.

a. une forêt sur le coteau calcaire :
c e tte  fo rê t occupe l ’ubac d ’une colline ca lcaire ; il s ’ag it d 'u n  querceto-carpinetum  

prim uletosum , v a rié té  à  M ercurialis perennis. E lle  com porte plusieurs p lan tes carac-

(1) Le te rm e  C arab idae se ra  u tilisé  ici p ou r désigner l’ensem ble des Coléoptères 
ca rab iq u es; il ne p ren d ra  donc pas le sens re s tr ic tif  que  lui donne J e a n n e l  ( 1 9 4 1 ,  1 9 4 2 ) .
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té ris tiq u e s  de l'o m b re  ou de la  dem i-lum ière : M ercurialis ‘perennis, P rim u la  veris, 
A llia ria  petiolata  e t  M oehringia trinervia.

b. une prairie sur le coteau calcaire :
l ’a d re t de la  colline calcaire es t occupé p a r  une m osaïque d e  xerobromion e t 

mesobromion (de la  série d e  dég rad atio n  du  cephalantherofagion). Des p la n te s  xérophi- 
les y  son t présen tes, te lles que B rachypodium  p in n a tu m , Brom,us erectus, Galium, 
p u m ilu m , Sanguisorba m inor  e t  Globularia punctata .

c. la  voie du  chem in de fer :
la voie du  chem in  d e  fer abandonné co n s titu e  un  site  rudéro-calam inaire, à  sol 

g raveleux. Petrorhagia prolifera  e t Viola tricolor s o n t carac téristiques des sites cala- 
m inaires; A rrhenatherum  elatius, Trifolium, m inim um ,, Senecio sp. e t  H ypericum  
sp. son t des rudérales.

d. une pra irie  hum ide :
c e tte  p rairie , qu i borde le V iroin, e s t une m osaïque im briquée du  M olinietalia  

(de l ’a lliance du  filipendulion)  e t  du  Salicetalia purpurea. Ce m ilieu, su r  sol a lluv ion
naire , se caractérise  p a r  son hum id ité , sa  fra îch eu r e t sa  richesse, com m e l ’indique 
la présence de S a lix  purpurea, F ilipendula  u lm aria , Valeriana procurrens, Glechoma 
hederacea, G alium  aparine  e t  Urtica dioica.

e. une pra irie  sur le coteau acide :
ce tte  prairie , où p â tu re n t  m a in te n a n t les m outons, es t une fo rm ation  de l ’ordre 

de Y Arrhenatheretalia. Des p lan tes  com m e Dactylis glomerata, Arrhenatherum  elatius, 
T rifo lium  m edium  ou Holcus lanatus so n t ca rac téris tiq u es de la  lum ière e t de la 
p rairie .

f. une forêt d'épicéa sur le coteau acide :
ce picetum  e s t dépou rvu  d e  s tra te  herbacée.

g. une forêt caducifoliée sur le coteau acide :
c e tte  fo rê t e s t u n  luzulo-quercetum subatlanticum  coryletosum typicum,, de l ’alliance 

du  quercion robori petraeae. S o n t carac téristiques de la  dem i-lum ière à  la  lum ière 
com plète : Convallaria m aja lis , Lonicera periclym enum , T eucrium  scorodonia, Rubus  
idaeus, M elam pyrum  pratense e t Holcus mollis.

2. Méthodes de capture

L ’in v en ta ire  des C arab idae es t basé su r deux  ty p es de m éthodes : d ’une p a r t 
la  sim ple collecte m anuelle , e t  d ’a u tre  p a r t  les pièges d ’ac tiv ité . Ceux-ci so n t des 
béchers de 250 m l enfoncés d a n s  le so l; dans le  cas où les relevés des pièges son t 
fo rt espacés dans le tem ps, quelques m l. d ’acide p icrique en  so lu tion  aqueuse assuren t 
la conservation  des an im aux.

Des pièges d ’a c tiv ité  fo n ctio n n èren t au  cours des années 1972, 1973, 1975 
e t  1976 dans 5 b io topes : la  p ra irie  e t  la  fo rê t du  co teau calcaire, la  p ra irie  hum ide, 
les fo rê ts  d ’épicéa e t  de feuillus du  co teau acide. A u cours de la  p rem ière m oitié  de 
l ’année 1976, des recherches p lu s sy stém atiques o n t eu lieu  dans to u s  les b io topes : 
des pièges d ’a c tiv ité  supp lém en taires fu re n t placés dans la  p ra irie  d u  co teau  acide; 
des collectes m anuelles fu re n t effectuées dans différents m ilieux ; ce rta in s  pièges à 
« a p p â t » fo n ctio n n èren t éga lem en t (1’ « a p p â t » é ta n t  constitué , su iv a n t les cas, de 
v in  sucré, de from age d an s  de la  bière, d ’u n  m orceau de viande).
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Les pièges d ’ac tiv ité  o n t donné les m eilleurs résu lta ts  lo rsqu ’ils so n t placés dans 
u n  enclos, constitué  de p laques de rev ê tem e n t de ta b le  (type Form ica) rigides, 
lisses, longues de 120 cm e t  hau tes de 30 cm e t  enfoncées dans le sol su r quelques 
cen tim ètres. L ’enclos u tilisé  d é lim ita it u n  carré de 435 m 2 de superficie dans la forêt 
caducifoliée du  co teau  acide.

I l  é ta i t  bo rdé in té rieu rem en t d ’une q u a ra n ta in e  de pièges d ’ac tiv ité , p e rm e tta n t 
de réco lter to u s  les C arab idae qu i, dans leu rs déplacem ents, a tte ig n a ie n t les côtes 
du  carré : lo n g ean t les p laques pour poursu iv re  leu r chem in, ils tom baien t néces
sa irem en t dans u n  des pièges.

3. E tude de la  température et de l'hum idité

U n  psy ch ro m ètre  se rv it à  m esurer la  te m p éra tu re  e t l ’h um id ité  re la tive  de 
l ’a ir  su r le te rra in . L a  m esure de l ’inversion du  saccharose fu t égalem ent u tilisée 
pour o b ten ir  u n e  v a leu r m oyenne, pondérée, des te m p éra tu re s  qui o n t régné dans 
les d ifférents bio topes. D écrite  p ar P a l l m a n , E i c h e n b e r g e r  e t H a s l e r  (1940), 
e t  rendue  d ’u n  em ploi plus com m ode p a r  B e r t h e t  (1960), c e tte  m éthode consiste à 
disposer au x  end ro its  étud iés, des fioles e n  verre scellées co n ten a n t une solu tion de 
saccharose à  p H  tam p o n n é  très  bas.

L a te m p é ra tu re  m oyenne qui a  régné p en d a n t la  période com prise en tre  deux  
relevés es t donnée p ar la  q u an tité  de saccharose inverti (m esurée au  polarim ètre) : 
saccharose ->  glucose +  fructose.

E nfin , pou r d é term iner le p référendum  de te m p éra tu re  e t  d ’hum idité  des 
C arabidae, ceux-ci fu re n t placés dans des orgues de te m p éra tu re  e t d ’hum idité.

I I .  RÉPA RTITIO N  DES CARABIDAE DANS LES DIVERS BIOTOPES

90 espèces de C arabidae fu re n t dénom brées à  Treignes, ce qui représen te une 
faune très  v ariée . Ces 90 espèces ne rep rése n ten t cependan t pas to u te  la  faune des 
C arabidae d e  la  région. E n  effet, les sim ples pièges d ’ac tiv ité  n e  p e rm e tte n t pas de 
cap tu re r les espèces les m oins com m unes d ’u n  b io tope; certaines espèces actives à 
la  fin de l ’é té  e t  en  au to m n e n ’o n t donc p a s  pu  ê tre  récoltées, d an s  la m esure où les 
recherches p lus appro fond ies n ’o n t p ris p lace q u ’au  cours d u  p rin tem p s e t  au  d éb u t 
de l ’é té  1976. D e p lus, to u s  les m ilieux d e  la  région n ’o n t pas é té  explorés.

Le ta b le a u  qu i su it rep rend  la  ré p a rtitio n  de to u te s  les espèces trouvées à  
Treignes. L a  no m en cla tu re  u tilisée es t celle de J e a n n e l  (1941-42). L a présence d ’une 
espèce d an s  l ’u n  des b io topes rep résen tés dans le ta b lea u  es t ind iquée p a r  un  t r a i t  
renforcé au-dessus de ce biotope.

Le ta b le a u  m o n tre  cla irem ent que les faunes des C arab idae des différents 
b iotopes ne se reco u v ren t pas ind ifférem m ent, m ais q u ’au  con tra ire  chaque biotope 
héberge u n  p eu p lem en t de C arabidae qu i lu i es t caractéristique. L a figure 1 donne 
les indices d e  s im ila rité  en tre  les peup lem ents d e  C arab idae des d ivers biotopes, 
p ris  2 à  2 ; ces indices so n t calculés su iv a n t la  form ule de S o r e n s e n  (1948) :

2co X 100
a  +  b

où o  =  nom bre  d ’espèces com m unes au x  2 b iotopes; 
a  e t b =  nom bre  d ’espèces p résen tes d a n s  chacun des 2 biotopes.
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Fig. 1. —  Ind ices de  s im ila rité  e n tre  les p eu p lem en ts  de  C arab idae des d ifféren ts biotopes. 
D u  cô té  in férieu r gauche : les va leu rs en % ;  du côté supérieu r d ro it : rep résen ta tion  

illu strée , chaque p o in t e x p r im a n t une  va leu r de 5 % .
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Les m ilieux son t o rdonnés su iv a n t la  succession su ivan te  :

1 =  chem in de fer;
2 =  p ra irie  du  co teau  calcaire;
3 =  fo rê t d u  coteau calcaire ;
4 =  fo rê t d ’épicéa du co teau  acide;
5 =  fo rê t caducifoliée d u  co teau  acide ;
6 =  p ra irie  du co teau acide;
7 =  p ra irie  hum ide;
8 =  bo rd  des ru isseaux , des m ares e t  des m arécages.

D ’une m anière générale, p lus les m ilieux so n t proches au  sein de c e tte  succession, 
e t p lus ils on t des indices de s im ila rité  élevés ; a u tre m e n t d it,  les peup lem ents de 
C arab idae so n t chacun  associés à  u n  b io tope p articu lie r e t se d iffé ren tien t d ’a u ta n t 
p lu s les un s des au tre s  q u ’ils s ’élo ignen t dans c e tte  succession des biotopes.

Les deux  bio topes ex trêm es de c e tte  succession se d is tin g u en t n e tte m e n t des 
au tre s  : le chem in de fer, m ilieu  aride , p rinc ipa lem en t peup lé  d ’espèces classées 
p a r  L in d r o t h  (1 9 7 4 ) com m e espèces xérophiles, h a b i ta n t les sols sab leux  ou g rave
leux  à  végé ta tion  éparse; le b o rd  des ru isseaux , des m ares e t des m arécages est 
éga lem en t peuplé d ’une faune trè s  ca ractéristique.

Mis à  p a r t  ces deux  m ilieux particu lie rs , qui ne fu re n t pas l ’ob je t d ’une étude 
d éta illée , une profonde différence se m a rq u e  en tre  les faunes des deux  ty p e s  de 
m ilieux  que son t la  fo rê t d ’u n e  p a r t  e t  la p ra irie  e t les a u tre s  h a b ita ts  ou v erts  d ’au tre  
p a r t . Ce co n tra s te  n ’a p p a ra ît pas te lle m en t p a r  la  com paraison des indices de 
sim ila rité , dans la  m esure où ceux-ci n e  tie n n e n t com pte  que de la  présence d ’une 
espèce, e t non de son abondance  re la tiv e  dans les d ifférents biotopes. C ertaines 
espèces abondan tes dans la  fo rê t, p a r  exem ple, p eu v e n t passer, en  p e t i t  nom bre, 
dans les prairies a  voisinan tes. Le co n tra s te  a p p a ra ît bien p lus dans le ta b lea u , où 
les espèces o n t é té  regroupées, en  te n a n t com pte d e  l ’abondance re la tiv e  dans les 
bio topes, en d is tin g u an t les espèces d e  fo rê t des espèces de p ra irie  e t  des espèces 
d is tribuées plus la rgem ent d an s  d ivers ty p es d ’h a b i ta t  ou v ert, com m e l ’a  d é jà  fait 
G r e e n s l a d e  (1963a) : 53 espèces so n t p rop res à  l ’u n  ou à  l ’a u tre  ty p e  d e  milieu, 
alo rs que 7 espèces seu lem ent so n t ub iqu is tes , c’est-à -d ire  se re tro u v e n t dans la 
p lu p a rt des m ilieux.

11 fa u t  rem arquer que c e tte  classification des espèces dans le ta b le a u  es t su je tte  
au x  a léas  des m éthodes de c a p tu re  e t donc à  certaines corrections éventuelles en  ce 
qu i concerne les espèces peu  com m unes. C ertaines so n t d ’ailleurs accom pagnées 
d ’un p o in t d ’in terrogation , ca r la  d is trib u tio n  ind iquée e s t incerta ine , voire inconnue. 
D ’a u tre  p a r t, il a rriv e  que ce rta ines  espèces ne so ien t p résen tes dans au cu n  des 
b io topes ind iqués ou que leu r classification n e  corresponde pas s tr ic te m e n t à  leur 
d is tr ib u tio n  dans ceux-ci; la  ra iso n  en es t que la  classification se base égalem ent 
su r des cap tu res m anuelles isolées effectuées dans d ’au tre s  bio topes, non  repris 
d ans le tab leau .

L a  p rairie  es t en  général p lu s riche en  nom bre d ’espèces que la  fo rê t, ce qui 
re jo in t les conclusions de G r e e n s l a d e  (1965) :

forêts fo rê t du  co teau calcaire : 
fo rê t d ’épicéa d u  co teau  acide : 
fo rê t caducifoliée du  co teau acide

7 espèces 
10 espèces 
24 espèces
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prairies : p ra irie  d u  co teau calcaire :
p rairie du  co teau acide : 
p rairie hum ide :

9 espèces 
28 espèces 
33 espèces

Ceci es t d ’a u ta n t  plus v ra i que la tech n iq u e  de l ’enclos a perm is de cap tu re r 
plusieurs espèces rares dans la  fo rê t caducifoliée du  co teau  acide, alo rs que dans les 
p rairies, ce fu re n t p rincipalem en t les sim ples pièges d ’ac tiv ité  qui se rv iren t à é tab lir  
l ’inven ta ire  faunistique.

Au sein de ces g rands ty p e s  de b io topes que so n t la fo rê t e t la  p ra irie  ex is ten t 
cependan t égalem ent des différences. C’es t ainsi que, d ’une m anière générale, le 
co teau calcaire es t trè s  p au v re  en  C arab idae; la fo rê t d ’épicéa e s t égalem ent n e tte 
m e n t m oins riche que la  fo rê t caducifoliée qui lu i es t a tte n a n te . Q u an t à  la p ra irie  
hum ide, elle fo rm e u n  b io tope in té re ssa n t : p a r sa  s itu a tio n  de p rairie  délim itée 
d ’u n  côté p ar la  forê t, de l ’a u tre , p a r  la  riv ière , elle p résen te  une faune de C arabidae 
qui sem ble ê tre  un  com prom is e n tre  les faunes de la  p rairie , de la  fo rê t e t du bord 
des ruisseaux, a insi q u ’en tém o ig n en t ses indices de s im ila rité  élevés avec ces diffé
re n ts  m ilieux (figure 1). C’est, p a r  la  m êm e occasion, le m ilieu le p lus riche e t le plus 
diversifié.

La d is trib u tio n  des C arab idae à  T reignes correspond, dans la p lu p a rt des cas, 
à  celle q u ’o n t observée d ’au tre s  au teu rs . L a  faune p résen te dans les fo rê ts du  coteau 
acide s ’accorde p articu liè rem en t b ien avec celle q u ’à  tro u v é  G a s p a r  (1967, 1974) 
dans les fo rê ts de chêne e t d ’épicéa de H a u t-F a y s  e t de F erage (Belgique). La faune 
de la  fo rê t caducifoliée, qu i e s t une chênaie à  no isetier, se rapp roche cependan t 
p lus de celle observée p a r  G a s p a r  dans la  chênaie à  charm e que dans la  chênaie à  
noisetier. I l  ex iste  une seule différence im p o rta n te  : A b a x ovalis, qu i est assez 
com m un dans les s ta tio n s  é tud iées p a r G a s p a r , sem ble to ta le m en t ab sen t à  Treignes. 
L a  d is trib u tio n  observée à  T reignes s ’accorde égalem ent avec les tr a v a u x  effectués 
dans d ’au tre s  pays, n o ta m m e n t ceux de G r e e n s l a d e  (1963a, 1965) en G rande- 
B retagne. N éanm oins, certa ines espèces o n t une rép a rtitio n  différente : M etallina  
lam pros  e s t c ité  p a r  G r e e n s l a d e  (1965) e t  L a r s s o n  (1939) com m e une espèce de 
prairie , alors q u ’il est m an ifestem en t u b iq u is te  à  T reignes; tous les au te u rs  s 'acco r
d en t pour classer Nebria brevicollis p arm i les espèces de fo rê t, alors q u ’il est égale
m e n t ub iqu is te  à  T reignes, quoique peu com m un. G r e e n s l a d e  (1965) cite Stom is  
pum icatus  com m e une espèce de fo rê t, a lo rs que mes ré su lta ts  la  p lacen t parm i les 
espèces de p rairie , en concordance avec L a r s s o n  (1939); e t Orinocarabus nemoralis 
com m e une espèce de p rairie , alo rs q u ’il v it  à  T reignes principalem en t en fo rê t 
( L a r s s o n  y  v o it u n e  espèce p lu s ou m oins ub iqu is te). C on tra irem en t au x  résu lta ts  
de T h i e l e  (1964, 1969) e t  de L a u t e r b a c h  (1964), Steropus m adidus  (espèce de 
p ra irie  pou r T h i e l e , de fo rê t p o u r L a u t e r b a c h ) e t Lorocera p ilicornis  (espèce de 
p ra irie  pour T h i e l e ) o n t à  Treignes une d is trib u tio n  ub iqu is te  iden tiq u e  à  celle 
tro u v ée  p a r  G r e e n s l a d e  (1965). D ’au tre s  espèces encore paraissen t v iv re  dans des 
ty p e s  d ’h a b i ta t légèrem ent d iféren ts.

D e telles différences p eu v e n t tro u v e r  leu r origine dans les conditions clim atiques 
d issem blables des régions prospectées. On sa it  en  effet que l ’h a b ita t e t  le cycle d ’a c ti
v ité  de certa ins C arab idae ch an g en t su iv a n t les clim ats en  s ’a d a p ta n t à  ceux-ci 
(G r e e n s l a d e , 1965; L i n d r o t h , 1945; H i k i m i u k , 1948). N éanm oins, ces différences 
n ’a lla n t pas to u te s  dans le m êm e sens, la  v a ria tio n  du  c lim at ne p e rm e t pas de to u t 
expliquer. L a  possib ilité d ’éco types d ifféren ts d ’une m êm e espèce est u n e  hypo thèse  
à  envisager.
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I II . IN FLU EN C E DES MICROCLIMATS

P o u r  exp liquer les différences de ré p a rti t io n  des C arab idae dans les biotopes, 
G r e e n s l a d e  (1965), T h i e l e  (1964, 1968, 1969) e t L a u t e r b a c h  (1964) o n t mis 
l ’accen t su r  les m icroclim ats de ces bio topes. E n  effet, dans chacun  de ceux-ci 
régnen t u n e  h u m id ité  e t une te m p é ra tu re  particu liè res, qui le différencient des 
au tres . O r, si, com m e le dém on tre  S c h m i d t  (1956), les C arab idae choisissent leur 
h a b i ta t  en  fonction  des conditions op tim ales que celui-ci offre p o u r régler leur im por
ta n te  tra n sp ira tio n , cela im plique que chaque espèce a i t  u n  p référendum  de te m 
p é ra tu re  e t  d 'h u m id ité  qui corresponde à  ces cond itions op tim ales. Ce préférendum  
résu lte  d 'u n  com prom is spécifique en tre  1a. recherche d ’une te m p é ra tu re  élevée, 
fav o rab le  à  l ’a c tiv ité  des adultes e t au  développem en t des larves, e t la  recherche 
d ’u n e  h u m id ité  élevée, requise pou r év ite r les p erte s  d ’eau. L ’ex istence de ce préfé
ren d u m  pousse chaque espèce de C arab idae à  v iv re  dans u n  b io type approprié, 
p a r  son m icroclim at, à  ses exigences.

L ’é tu d e  des m icroclim ats des b io topes e t des préférendum s de tem p éra tu re  
e t  d ’h u m id ité  de p lusieurs espèces a  perm is de cerner l ’influence des m icroclim ats 
dans la  d is tr ib u tio n  des Carabidae.

1, Comparaison des biotopes :

Les ré su lta ts  de l ’é tude  de la  te m p éra tu re  e t de l ’h u m id ité  des b io topes effectuée 
à  quelques cen tim ètres  du sol, grâce au  p sv ch ro m ètre  e t au x  « the rm om ètres » 
P a l l m a n , o n t perm is de dessiner les g rands t r a i t s  des m icroclim ats associés à  ces 
bio topes.

a. la  forêt :
De m anière  générale, le m icroclim at fo restie r e s t p lu s fro id  e t p lu s hum ide 

q u ’en  prairie , com m e l ’o n t m on tré  d ivers au te u rs  (G e i g e r , 1959; S c h n o o k , 1967). 
I l e s t aussi p lu s co n s tan t, en  ce sens que les v a ria tio n s  de la  te m p é ra tu re  e t de 
l ’h u m id ité  y  so n t faibles. L ’im p o rta n te  surface fo lia ire  em pêche à  la  fois un  réchauffe
m e n t considérab le p e n d a n t le jo u r e t une fo rte  dép erd itio n  de la  chaleur p en d a n t la 
n u it. L a d ensité  des arb res p ro tège égalem ent d u  v en t, ce qui ré d u it l ’évaporation  
e t m a in tie n t l ’h u m id ité . E n  fa it, la  couvertu re  d e  v ég é ta tio n  a tté n u e  e t re ta rd e  les 
f lu c tu a tio n s c lim atiques, aussi bien quo tid iennem en t q u ’annuellem ent. Ceci est 
p articu liè rem en t v ra i pou r le sol, qu i e s t p lu s fro id  que l ’a ir  p e n d a n t les jou rs d ’été 
m ais qu i est p lu s  ch au d  que l ’a ir en  hiver.

—  la  forêt du  coteau calca,ire e s t la  p lus ch au d e  des tro is  fo rê ts  envisagées ; son 
h u m id ité  sem ble assez variab le.

—  la  forêt caducifoliée du  coteau acide possède u n  m icroclim at fo rt sem blab le à la 
fo rê t d ’épicéa, m ais elle es t u n  peu p lus chaude e t p lus hum ide que celle-ci; 
c ’es t la  fo rê t la  m oins su je tte  aux  v aria tions.

—  la  forêt d ’épicéa es t donc un peu p lus fro ide e t p lus sèche que la  forêt caducifoliée.

b. la pra ir ie  :
Le m icroclim at de la  p ra irie  es t p lu s ch au d  e t  p lus sec, en  m oyenne, q u ’en 

forêt. L a  faib le  couvertu re  de v égé ta tion  l ’expose p le inem ent au  rayonnem ent 
so la ire, e t donc au x  fluctuations clim atiques. Les écarts  de te m p é ra tu re  e t d ’hum i
d ité  so n t trè s  g ran d s  au  cours d ’u n e  journée , de te lle  so rte  que la  p ra irie  es t plus 
froide e t plus h u m id e  que la  fo rê t au  cours de la  n u it, alo rs q u ’elle est n e ttem en t
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p lus chaude e t  p lu s sèche p en d a n t le jou r. C o n tra irem en t à  ce qu i se passe dans la 
fo rê t, u n  sol d e  p ra irie  exposé au  soleil e s t p lu s  chaud  que l ’a ir e t n e  tem père  donc pas 
les v a ria tio n s  de tem p éra tu re . Le v en t qu i souffle su r la  p ra irie  accen tue  l ’évaporation  
e t  d im inue l ’hum id ité .

—  la  g r a in e  d u  coteau calcaire e s t exposée a u  Sud e t e s t donc la  p lu s chaude e t la 
p lu s sèche des prairies prospectées.

—  la  pra irie  d u  coteau acide est exposée a u  N o rd ; elle est p lu s fro ide e t p lus humide 
que la  p ra irie  calcaire.

c. la pra irie  hum ide :
L a p ra irie  hum ide jo u it d ’u n  m ic ro c lim at très  p articu lie r, qu i l ’oppose com

p lè tem en t a u x  a u tre s  prairies. E lle  est encore  beaucoup  p lus hum ide e t plus froide 
que la  fo rê t; e t les f luctuations clim atiques y  so n t encore p lus faibles. L a  proxim ité 
de la  fo rê t e t  de la  riv ière , l ’hum id ité  im p o r ta n te  p ro v en a n t de la  riv ière, le couvert 
d e  v ég é ta tio n  re la tiv em en t dense, y  d é te rm in e n t, de jour, u n  réchauffem ent faible, 
e t  de n u it, u n  refro id issem ent faib le. Le v e n t aussi y est faib le, ce qui ra le n tit  l'évapo
ra tio n , e t m a in tie n t l ’hum idité .

2. É tude des préférendum s d 'hum idité et de température :

L ’orgue d ’h u m id ité  perm et de déterm iner, th éo riq u em en t, le p référendum  d ’h u 
m id ité  d ’une espèce. Celle-ci se déplace ou s ’a rrê te  p lus fréq u em m en t dans l une ou 
l ’a u tre  case de l ’orgue; ce tte  case in d iq u e ra  donc l ’h um id ité  q u ’elle préfère au sein 
d u  g rad ie n t, qu i s ’étend  de 100 ° 0 d ’h u m id ité  re la tiv e  dans la  case 1 à  34 % dans 
la  case 6. L es ré su lta ts  so n t o rdonnés en  u n  h istog ram m e de fréquence, qui exprim e 
la  fréquence (en % ) de la  présence des C arab id ae  dans chacun  des com partim ents. 
L es espèces les p lu s com m unes de la  fo rê t e t  de la  p ra irie  fu re n t testées : Abax ater, 
A b a x parallelus, Argutor oblongopunctatus , Hadrocarabus problematicus e t  M olops 
piceus  pou r les espèces de fo rê t; Carabus m o n ilis  e t  Poecilus coerulescens pour les 
espèces de p ra ir ie ; Sterogms m adidus  e t N ebria  brevicollis p o u r les espèces ubiquistes.

L es ré su lta ts  d u  préférendum  d ’h u m id ité  (figure 2) concorden t fo rt bien avec 
ceux  de T h i e l e  (1964) e t de L a u t e r b a c h  (1964), d o n t les ré su lta ts  son t p ra tiquem en t 
iden tiques, a insi que celui de V a n  H e e r d t  (1950) (pour A b a x ater). I ls  ind iquen t que 
les espèces de forêt, ainsi que Steropus m ad idus  (qui est su r to u t a b o n d a n t en  forêt), 
p ré fè re n t n e tte m e n t une h um id ité  élevée (prédom inance de la  case avec 100 %  
d ’h u m id ité  re la tiv e ); la seule différence avec  les résu lta ts  d e  T h i e l e  (1964) e t de 
L a u t e r b a c h  (1964) concerne Argutor oblong opunctatus, qu i p référera it, selon ces 
au teu rs , u n e  h u m id ité  p lus faib le. P a r  co n tre , les espèces d e  prairie , ainsi que Nebria 
brevicollis, sem b len t indifférentes à  l ’h u m id ité , voire p ré fè ren t u n  h a b i ta t sec.

L ’orgue de te m p éra tu re , qu i fonctionne  selon le m êm e p rincipe que l ’orgue 
d ’h u m id ité , n ’a  pas perm is, q u a n t à  lui, d ’o b te n ir  des ré su lta ts  précis, à  cause de la 
f lu c tu a tio n  d u  g rad ien t de tem p éra tu re  d a n s  l ’appareil. L es ré su lta ts  b ru ts  laissent 
to u te fo is  a p p a ra ître , ici aussi, une s im ilitu d e  dans les réactions des espèces de forêt, 
a insi que d an s  celles des espèces de p ra irie . De m anière générale, les espèces de 
fo rê t sem b len t peu  sensible à  l ’influence d e  la  te m p éra tu re , avec m algré to u t une 
ce rta in e  préférence pou r les basses te m p é ra tu re s  de la  p a r t  de M olops p iceus  no tam 
m en t, alors que les espèces d e  p ra irie  choisissen t p lus n e tte m e n t les h au tes  te m 
p éra tu re s . Ces observa tions re jo ig n en t encore une fois celles d e  T h i e l e  (1964) e t de 
L a u t e r b a c h  (1964), ainsi que celles d e  S c h m i d t  (1957), qui fourn issen t des résu lta ts  
précis pou r p lusieu rs espèces.
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3. D iscussion

L ’é tude  des m icroclim ats des b io topes confirm e l ’influence p rép o n d éran te  du 
m icroclim at su r  la d is tr ib u tio n  des C arabidae. L a succession des b io topes ordonnés 
d ’après l ’affin ité de leurs peup lem ents d e  C arab idae (figure 1) coïncide en effet 
avec une succession des m icroclim ats qui v a  depuis le m ilieu le p lus chaud  e t sec 
au  m ilieu le p lu s froid e t hum ide, sau f en  ce qui concerne la  p ra irie  du  coteau acide, 
d o n t la  faune p résen te des affinités avec la  p ra irie  hum ide. Les m icroclim ats exp li
q u en t à  m erveille la  différence qui ex iste e n tre  les faunes de forêt e t de prairie.

Les ré su lta ts  des é tu d es su r les p référendum s de te m p éra tu re  e t  d ’hum idité 
in d iq u en t que le fac teu r p rincipal d é te rm in a n t la  d is trib u tio n  des C arabidae de 
fo rê t est l ’h u m id ité  élevée, qui s ’accom pagne d ’une certa ine  ind iférence à l ’égard 
de la  te m p éra tu re , ou d ’une préférence peu  m arquée pou r les basses tem pératu res. 
Au con tra ire , chez les C arab idae de p rairie , le fac teu r p rincipal qu i déterm ine leur 
d is trib u tio n  es t une hau te  te m p é ra tu re ; ces espèces so n t re la tiv em en t indifférentes à  
l ’égard de l ’hum id ité .

Le m icroclim at forestier, p lus hum ide e t  p lus froid, a b rite  donc des espèces qui 
recherchen t u n e  h um id ité  fo rte  e t  qui s ’a d a p te n t au x  basses te m p éra tu re s ; tand is 
que le m icroclim at de prairie , plus chaud  e t  p lus sec, accueille des espèces qui recher
ch e n t une te m p é ra tu re  élevée e t qui s ’accom m odent d 'u n e  h um id ité  faible.

Les m icroclim ats p e rm e tte n t d ’exp liquer aussi la  faune , b izarre  pour une prairie, 
de la p ra irie  hum ide . E n  effet, la  p rox im ité  im m édia te  de la fo rê t ne justifie  pas du 
to u t  l ’abondance, dans la  p ra irie  hum ide, des espèces ca rac téris tiques de la forêt. 
Les au tre s  p ra iries se tro u v e n t dans la  m êm e s itu a tio n , e t  p o u r ta n t elles ne son t 
traversées q u ’occasionnellem ent p a r  A bax ater e t  les a u tre s  C arab idae des bois 
a voisinants. E n  réa lité , l ’an a lv se  du m icroclim at de la p ra irie  hum ide a  dém ontré 
que celle-ci se r a t ta c h a i t  b ien  plus, p a r  son  m icroclim at, à  la  fo rê t q u ’à  la  prairie. 
L ’hum idité  trè s  élevée q u ’elle m a in tien t, a lliée à  sa couvertu re  de végé ta tion  im por
ta n te , en fa i t  u n  h a b ita t trè s  a d é q u a t aux  espèces de forêt.

Si nous en tro n s  d an s  u n e  com paraison  p lus déta illée  des biotopes, si nous 
com parons p a r  exem ple les d iverses p ra irie s  ou forêts e n tre  elles, il e s t cependan t 
m anifeste que nous devons faire  appel à  l'influence d ’a u tre s  fac teurs. E n effet, 
les tro is  fo rê ts  n e  possèdent pas des cond itions m icroclim atiques assez différentes 
pour pouvoir exp liquer le peu de C arab idae v iv a n t dans la  fo rê t du  co teau  calcaire, 
ni le faib le effectif dans la  fo rê t d ’épicéa d ’espèces aussi ab o n d an tes  que Argutor 
oblong opunctatus, A bax parallelus  e t  M olops piceus  d ans la  fo rê t de feuillus.

M algré sa  chaleur, sa  sécheresse e t ses g randes v a ria tio n s  c lim atiques, la  p rairie 
calcaire ne p résen te  pas non p lus u n  m icroclim at te llem en t d iffé ren t de celui de la  
p ra irie  acide, au  p o in t d ’y  exp liquer l ’absence de nom breuses espèces. Les fac teu rs 
qui do iven t in te rv en ir  p o u r exp liquer ces différences faun istiques son t :

a. le type de sol, qui oppose la  colline calcaire à  la  colline acide, e t qui p eu t 
exp liquer la  p au v re té  en  C arab idae de la  colline calcaire. Le ty p e  de sol p eu t in te r
ven ir aussi b ien  p a r  la  com position  m inéralogique du  sol que p a r  la  s tru c tu re  du sol 
(m oins favo rab le  à  l ’enfouissem ent. des insectes su r la  colline calcaire).

b. le type de litière, qu i p e u t exp liquer la  plus g ran d e  richesse en C arabidae 
dans la  fo rê t de feuillus que dans la  fo rê t d ’épicéa.

E n  effet, la  litiè re  de la  p rem ière es t constituée  de feuilles m ortes en tre  les
quelles il e s t a isé  pou r u n  insecte  de se g lisser e t de poursu ivre une pro ie m obile; 
l ’épaisseur d e  c e tte  litière  a insi que l ’aé ra tio n  du sol do iv en t encore contribuer à
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fa ire  d e  la  fo rê t de feuillus u n  m ilieu trè s  ap p ro p rié  au x  C arabidae p réda teu rs. La 
fo rê t d e  jeunes épicéas, p ar contre, possède u n e  litiè re  p lus com pacte, form ée d ’un 
am as d ’aiguilles e n tre  lesquelles u n  p réd a teu r a  beaucoup p lus de m al à  se faufiler 
que ses proies, p lus p e tite s . De p lus, sa décom position  e s t trè s  le n te ; il s ’écoule p lu 
sieu rs années av a n t que les aiguilles ne so ien t a t ta q u é e s  e t  transform ées. L a litière 
p articu liè re  au x  forêts de conifères d o it s ’accom pagner, pou r c e tte  raison, d ’une 
m icro faune d ifférente d e  celle de la  fo rê t caducifoliée.

c. le mode d'alim entation. Il e s t év iden t, dès l ’abord , que les C arab idae herb i
vores se tro u v e n t en  prairie , e t  p a r  conséquent, leu r m ode d ’a lim e n ta tio n  déterm ine 
en  p rio rité  leur d is trib u tio n . D ’a u tre  p a r t, la  litiè re  ca rac téris tiq u e  des bois es t plus 
fav o rab le  aux  p réd a teu rs  que l ’herbe dense des prairies, où il e s t difficile de se 
faufiler lo rsq u ’il n ’v  a pas de voies de passage sous les herbes m ortes. I l  est dès 
lors possible, com m e l ’a  suggéré W il l ia m s  (1 9 5 9 ) , que la fo rê t a b r ite  su r to u t des 
espèces carn ivores, e t la  p rairie , su r to u t des espèces phy tophages, ta n d is  que les 
C arab id ae  à  régim e alim en taire  m ix te  se tro u v e ra ie n t dans les deux  m ilieux.

d . la  lum inosité : M i t c h e l l  (1963b) a  m o n tré , pour M etallina  lampros e t 
Trechus quadristriatus, que chacune d e  ces espèces réa g it d ifférem m ent à  la  lum ière, 
e t  q u e  ce phénom ène e s t en re la tio n  avec le u r  h a b i ta t  e t  leu r m ode de vie. T h i e l e  
(1964, 1969) e t  L a ü t e r b a c h  (1964) o n t te s té  le  p référendum  d e  lum inosité  de 
p lusieu rs espèces e t  o n t mis en évidence que les espèces de fo rê t so n t en  général 
« pho tonégatives », alo rs que les espèces de p ra irie  so n t en g ran d e  p a r t  « pho topositi
ves ». C e tte  p référence de lum inosité  es t en  re la tio n  avec le m icroclim at auquel 
chaque espèce es t a d a p té e ; en  particu lie r, la  p référence de l ’obscurité  sem ble une 
a d a p ta tio n  des espèces rech erch an t une h u m id ité  élevée, qui leu r p erm et d ’être 
ac tives  p en d a n t la  n u it  (c’est-à -d ire  au x  m om en ts les p lus hum ides de la  journée) 
e t de s ’o rien te r vers des b iotopes ab rités.

IV . l e s  c y c l e s  d ’a c t i v i t é

L es cycles d 'a c tiv ité  annuelle  fu re n t é tud iés à  l ’aide des pièges d ’a c tiv ité  pour 
18 espèces de C arab idae; ces cycles ne se ro n t pas repris ici. E n  effet, si des pièges 
d ’a c tiv ité  fo n ctio n n èren t p en d a n t tro is  années, leu r faib le  nom bre  ne p e rm it de 
rec o n s titu e r  des cycles d ’a c tiv ité  précis que p o u r des espèces assez répandues 
(A b a x  ater, Steropus m adidus, Hadrocarabus problematicus, ...) , e t le  cycle de celles-ci 
co rrespond  sensib lem en t à  la  descrip tion  q u ’en  o n t fa ite  p lusieurs au teu rs  (dont 
G r e e n s l a d e , 1 9 6 5 ). Q u an t au x  espèces m oins com m unes, ou à  celles qu i n e  sont 
pas citées dans la  lit té ra tu re , elles n e  p u re n t ê tre  é tud iées que p e n d a n t la  prem ière 
m o itié  d e  l ’année 1976 , leur cycle e s t donc incom plet.

Les cycles d ’a c tiv ité  ne so n t in té ressan ts  ici que p ar leur re la tio n  avec la 
d is tr ib u tio n  des espèces. I l es t rem arq u ab le  de co n s ta te r que la  d ifférentiation  
fau n is tiq u e  en tre  la  fo rê t e t la  p ra ir ie  se superpose à  u n e  ce rta in e  d ifférentiation  
d an s  les cycles d ’ac tiv ité , co rro b o ran t ainsi l ’influence des m icroclim ats dans la 
d is tr ib u tio n  des C arabidae. Les espèces de p ra irie  qu i o n t é té  étudiées —  sauf 
Steropus m adidus —  o n t en com m un leur a c tiv ité  annuelle  précoce : Argutor strenuus 
e s t a c t i f  dès m ars e t  av ril, su iv i de d iv in a  fossor e t  M etallina  lam pros  qu i trav e rsen t 
leu r m ax im u m  d ’a c tiv ité  en av ril-m a i; celui-ci es t a t te in t  p a r  A m a ra  convexior 
en  av ril-ju in , pu is p a r  Poecilus coerulescens, B adister b ipustulatus  e t  S tom is p u m i
catus en  m ai-ju in , enfin p a r Carabus m onilis  en ju in , p e u t  ê tre  en  ju illet. Q uan t à
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Steropus m adidus , espèce u b iqu is te , il co u rt au  sol dé jà  t ô t  dans l ’année, m ais présente 
son  a c tiv ité  m axim ale en  aoû t. C e tte  succession des pics d ’ac tiv ité  des différentes 
espèces au  cours de l'an n ée  d e v ra it ê tre  com plétée p a r  des relevés en é té  e t en 
au tom ne, m ais, d ’ores e t déjà, elle in d iq u e  la  re la tio n  qui ex iste  en tre  u n  h ab ita t de 
p ra irie  e t une ac tiv ité  p rin tan ière .

L a fo rê t connaît égalem ent une succession des pics d ’ac tiv ité  des Carabidae, 
m ais celle-ci es t plus reculée vers l ’é té  e t l ’au tom ne. P lusieu rs espèces o n t une activ ité  
p rin ta n iè re  : Orinocarabus nem oralis de m ars  à  ju in , N otiophilus rufipes e t M etallina  
lam pros  en  av ril e t  m ai, Argutor oblong opunctatus, A b a x  parallelus e t M olops piceus 
d ’av ril à  ju in , avec un  m ax im um  en ju in . Q uelques espèces abondan tes passen t 
p a r  une a c tiv ité  en  é té  : A b a x ater en  ju in -ju ille t, Steropus m adidus  en  août e t 
d é b u t sep tem bre . Cychrus attenuatus e s t a c tif  à  la  fin d ’a o û t e t en  septem bre.

Com m e l’a  suggéré G r e e n s l a d e  (1965), c e tte  d ifférenciation  d o it tro u v er son 
orig ine dans les m icroclim ats des deux  m ilieux. L a fo rê t se réchauffé e t  se refro id it 
p lu s ta rd  que la  p rairie au  cours de l ’année ( G e i g e r , 1959), il es t donc logique que les 
pics d ’a c tiv ité  y  soient décalés dans le tem ps.

L a r s s o n  (1939) a  fa it la m êm e observa tion  pour des m acroclim ats différents 
d an s  les d iverses régions de S candinavie . D an s la  m esure où les larves, plus sensibles 
que les ad u lte s , ne p eu v en t se développer en  h iver ou en  au to m n e dans la  prairie, 
à  cause du  fro id  qu i y  règne, le  cycle d ’a c tiv ité  en  p ra irie  te n d  à  ê tre  le su iv an t : 
rep roduction  (qui correspond à  l ’a c tiv ité  m axim ale) au  p rin tem ps, développem ent 
des la rves en  été , ém ergence des ad u ltes  en au tom ne, qu i p asseron t l'h iv e r  ju sq u ’à  
la  saison de rep roduction  su ivan te .

P a r  contre, puisque la  fo rê t se re fro id it m oins e t  p lus ta rd  dans l ’année, le 
cycle d ’a c tiv ité  en  fo rê t te n d  p lu tô t  à  ê tre  : ém ergence des ad u ltes  au  prin tem ps, 
rep roduction  en  été, développem ent des la rves en  au tom ne, qui passeront l'h iver e t 
d ev ien d ro n t des adu ltes l ’année su ivan te .

U ne a u tre  hypo thèse ne p e u t ce p en d an t pas ê tre  exclue : les cycles annuels 
p o u rra ien t ê tre  ad ap tés  à  la  q u a n tité  d e  n o u rritu re  disponible au  cours de l ’année.

S ’il se vérifia it que les la rv es o n t des besoins a lim en taires p lus im portan ts 
que les adu ltes , p a r  leur abondance e t les im pératifs  de leu r croissance, les cycles 
te n d ra ie n t sans d o u te  à  faire  coïncider la  période de développem ent des larves avec 
le  m o m en t de la  p lus g rande  d ispon ib ilité  de no u rritu re . E n  prairie , ceci a  lieu en été, 
au  m om ent où  les insectes phy tophages se so n t rep ro d u its  e t  p résen ten t une biom asse 
m axim ale.

E n  fo rê t les phy tophages passen t aussi p a r  une abondance m axim ale en été, 
m ais il ne se tro u v e n t pas au  sol à  ce m om ent. E n  revanche, ils descenden t au sol 
en  au to m n e pou r h iberner. Ces différences d e  d isponib ilité de la  n o u rritu re  au  cours 
de l ’année, en pra irie  e t en  fo rê t p o u rra ien t égalem ent exp liquer les différences 
d an s  les cycles d ’ac tiv ité  des C arabidae.
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