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AVANT-PROPOS 

Les exercices pratiques et dirigés de ce recueil sont plus particulièrement 
destinés aux étudiants des maîtrises de Biologie et Génétique. Il ne s'agit pas 
là d'un exposé général de la Génétique des Populations expérimentale, mais 
de son illustration telle qu'elle peut être réalisée dans le cadre d'enseigne- 
ments pratiques et dirigés ; certains résultats expérimentaux proviennent de 
manipulations faites par les étudiants eux-mêmes. 

La rédaction de ce manuel doit beaucoup à l'enseignement oral dont il est 
issu ; c'est la raison pour laquelle on y retrouvera le caractère très direct de 
ce type d'exposé. 

Les manipulations que nous avons choisi de présenter constituent une base 
à partir de laquelle des expériences annexes peuvent être réalisées. De même 
les thèmes de travaux dirigés n'ont pas un caractère exhaustif : nous n'avons 
traité que quelques exemples précis. 

Les chapitres ou paragraphes suivis du sigle T.P. correspondent à des 
manipulations ; ceux suivis du sigle T.D. correspondent à des séances de 
travaux dirigés. Les lecteurs trouveront également en fin de volume une liste 
de quelques publications leur permettant de compléter leur information sur 
les sujets qui les intéressent. 





INTRODUCTION 

Une des caractéristiques principales des populations naturelles est leur 
extrême polymorphisme tant morphologique, que chromosomique ou 
enzymatique. Le problème des facteurs responsables du maintien d'une 
telle quantité d'hétérogénéité se trouve donc posé. C'est pourquoi nous 
examinerons dans la première partie de ce recueil : « Les populations natu- 
relles et leur polymorphisme » et dans la deuxième partie « Les facteurs 
de maintien de ce polymorphisme ». La troisième partie sera consacrée à 
« La notion d'espèce » ; on s'intéressera non plus à une population natu- 
relle donnée mais à l'ensemble des populations locales qui constituent 
précisément l'espèce ; les différents modes de la spéciation animale seront 
aussi envisagés dans cette partie. 

La drosophile étant le matériel de choix des expériences en génétique 
des populations, le lecteur trouvera dans cette introduction les renseigne- 
ments biologiques sur le cycle de celle-ci et les conditions d'élevage. 

LES ETAPES DU DÉVELOPPEMENT CHEZ LA DROSOPHILE. 

Les femelles pondent des oeufs de forme ovoïde mesurant environ 1 mm 
de long ; ces œufs portent deux filaments qui sont considérés comme récep- 
teurs d'humidité. Au bout de 24 heures, à 25° C, l'œuf donne une larve de 
1er stade dont la suite du développement est: 

Par conséquent à 25° C, la durée d'obtention d'une génération est de 
10 jours ; à 20° C, il faut 16 jours, car chaque stade larvaire ou pupal est 
allongé. 
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