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En 1968 nous avons publie cinq annees d'observations des fnoquences de dis
tribution des blastozo1des de Salpa fusiformis. Cette espece est presente en hiver et au 
printemps dans les eaux de Villefranche O!Mi terra nee occidentale) <BRACONNOT 1968). 

De 1984 a 1989 des observations semblables ant ete reprises dans le cadre des 
travaux sur le rOle des herbivores du macroplancton gelatineux dans l'Scosysteme 
pelagique superficiel. Des p~ches verticales quotidiennes de 75m b. Om sont effectuees en 
un point B situe b. la sortie de la rade de Villefranche avec un filet de soie de 1m de 
diametre d'ouverture et 700)1m de vide de maille. Chaque peche filtre ainsi approxi
mativement 60 m" d'eau. Les resultats <figure) sont les logarithmes decimaux des ef
fectifs de blastozo1des recoltes dans chaque p~che. Toutes les peches sont prises en 
compte, quand l'effectif est nul le point representatif de la courbe de frequence est sur 
1 'axe des abcisses. Nous avons pu ajouter des resul tats com parables au merne point pour 
les annees 1974 et 1975. 

La comparaison de ces annees avec celles de la decennie 60 permet de degager 
quelques caracteres generaux des populations de l'espece dans nos eaux. On sait que 
l'efficacite du mode de reproduction des Salpes permet des pullulations qui s'etablissent 
en peu de temps <BRACON!!OT et al. 1988), cependant ces grandes populations ne se pro
duisent que si les conditions du milieu le permettent et ainsi toutes les annees ne sont 
pas semblables. 

On peut decrire plusieurs types de developpement des populations de Salpa 
fusiformis au cours des periodes favorables: 
- Le plus frequent est celui qui donne les populations les plus abondantes avec une 
invasion du milieu telle que les autres especes du plancton sont pratiquement eliminees 
au moment du maximum de population. Cela s'est produit pendant les annees 1960, 1963, 
1966, 1975, 1984, 1985 et 89-90. La saison debute par une presence irreguliere de 
1 'espece, de faibles effectifs, pendant les mois d'hiver (janvier b. mars>, puis la 
pullulation se praduit avec une presence constante d'individus en tres grands nambres 
dans toutes les peches <100 b. 1000 individus par pllche ou de 1,5 a 20 individus par rn") 
pendant un a deux mois <avril, debut-maD et disparition brusque et totale en rnai-juin. 
Ce sent 1es annl!es norjiUi1es. 
- D'autres annees se caracterisent par une population faible pendant toute la saison, 
aucune pullulation ne se produit. C'est le cas de 1964, 1974, 1988 et 1989: presence 
aleatoire, taujours en faibles effectifs « 1 ind/m"). Ce sont les annees faibles. 
- Un troisieme type d'annees, represente par 1965 et 1987, montre bien la premiere phase 
des annees normales, ne possede pas de grand develappement comme en annee faible, mais 
montre une troisieme phase de moyennes abondances qui s'etend jusqu'en juin et juillet. 
Ce sont les annl!es sp(!ciales-faibles. 
- En 1986 nous avons dU considerer un nouveau type que nous ne. pensions pas possible a 
Villefranche: annee nulle ou aucune population, rn~me faible, ne s'installe, seuls quelques 
individus epars etant recol tes pendant la saison. 

Une recherche des causes de ces differences entre annees permettra d iamorcer une 
etude a long terme des populations superficielles locales et done de celles du bassin 
Ligure qui- sui vent de pr~s celles de la cote comme nous avons pu le verifier de 
nombreuses fois (en annee nulle, 1986, la totalite du bassin Nord-Ligure etait exeropte 
de Salpa fusiformis, pendant les campagnes TROPHOS II et MIGRAGEL I; en annee 
d'abondance, le bassin est totalement envahi, cas des echouages simultanes a Ville
tranche, a Antibes et a St Tropez en 1979 l. 
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Au cours des campagnes de plongees 1:1vec CYANA, nous avons decrit une population de 
Salpa fusiformts persistante en toutes saisons vers 400-600m, probablement detritivore 
<LAVAL et al. 1989). En surface la population disparait pendant les rnois sans conditions 
favorables du milieu; la population de la saison suivante serait produite par des 
individus migrant depuis la population de prafondeur vers la surface et se developpant 
des que les conditions sont bonnes <nourriture suffisante, temperatures canvenables ... ). 
Dans cette hypothese, un tres petit nombre d'individus, injectes ainsi dans les couches 
de surface de janvier a mars, suffirait a produire en avril-mai une invasion du milieu. 
Ce processus fonctionnerait plus au mains bien selan les annt?:es comme nous liavons vu. 
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Abstract : Tunic morphogenesis in Ascidiella asoersa was studied 
ultrastructurally from the very beginning up to the young ascidian. 
Tunic development starts during the tail-bud stage. In the trunk, the 
larval cuticle and three tunic layers arise successively; in the tail 
just the larval cuticle and a single tunic layer are formed. Shortly 
before metamorphosis, a new very thin layer appears that limits the 
tail tunic interiorly_ The tunic is composed of granular and fibrillar 
material embedded in an electron transparent ground substance. In the 
course of metamorphosis the tail is retracted. The larval cuticle and 
the first tunic layer are discharged- Then the young ascidian is just 
surrounded by a cuticle and one tunic layer. 

La structure de la tunique chez les larves d'Ascidies n'a fait 
1 'objet que de quelques recherches (Ciona intestinal is, Gianguzza et 
Dolcemascolo, 1980; Corella inflata et Ascidia paratropa, Cloney et 
Cavey, 1982; DL- ·:aplia occidentalis, Cavey et Cloney, 1984). 

Des embryons de Ascidiella aspersa ant ete obtenus sous le 
contr6le de conditions experimentales rigoureuses apres insemination 
artificielle des ovocytes. La segmentation de l'oeuf, du type 
bilateral et determine, est classiquement suivie des stades blastula, 
gastrula, neurula et bourgeon caudal. L' eclosion des larves a lieu 
environ 14 heures apres fecondation. La periode du stade tetard libre, 
capitale pour le choix du substrat de fixation, ne dure que quelques 
heures_ Aussit6t fixees, les larves subissent une profonde 
metamorphose-

Les premiers elements structuraux de la tunique font leur 
apparition au stade bourgeon caudal (embryons ages de 11 h 15) sous la 
forme d'un ruban discontinu de materiaux fibreux couvrant la membrane 
apicale de 1 'epiderme _ Ce depot consti tue la cuticula larva ire et est 
immediatement suivi de celui d'une premiere couche tunicale mince. Par 
1a suite, deux couches supplementaires de substances tunicales sent 
mises en place dans la seule region correspondant au futur tronc de la 
larve_ 

C'est ainsi que dans les embryons ages de 13 h, alors que 
l'epiderme de la region caudale n'est toujours limite que par la 
cuticula et une seule couche tunicale, la tunique du tronc presente 
une organisation plus complexe. La cuticula s'y presente comme une 
condensation de materiaux fibrillaires et granulaires disposes en 3 
feuillets de densites electroniques differentes. En dessous, la 
premJ.ere couche tunicale se compose de materiaux granulaires 
relativement denses mais sans organisation particuliere. La troisieme 
couche se caracterise par la presence de fibrilles dent !'orientation 
est generalement parallele a la surface de 1 'epiderme. Ces deux 
couches sent separees par une mince strate fibreuse plus ou mains 
compacta, la deuxieme couche tunicale. 

Cette organisation se retrouve dans la cuticula des larves au 
moment de leur eclosion, a !'exception de la cuticula qui apparait 
epaissie et depourvue de son organisation tripartite inititia1e. 

Durant le stade nageur de 1 'organisme, 1 'organisation de ·la 
tunique subit des modifications importantes. Au niveau de la cuticula 
et de la premiere couche tunicale du tronc, on assiste a une 
disparition progressive des materiaux se traduisant par une diminution 
accusee du contraste electronique alors que la troisieme couche 
s'epaissit considerablement et que la deuxieme couche apparait mince 
et contrastee-

L'epaisseur de la tunique de la region caudale ne varie pas, mais 
une perte des elements fibrillaires y est egalement evidente. De plus, 
lors du stade precedant la fixation de la larve, une lacune preparant 
probablement la retraction de cette region apparait entre la masse 
tunicale- et la membrane apicale de 1 'epiderme-

La metamorphose s'accompagne d'une resorption de la region 
caudale et du rejet de sa tunique. La tunique de la jeune ascidie se 
presente comme une simple couche tunicale limitee exterieurement par 
une cuticula. Les observations suggerent que la cuticula et la 
premiere couche tunicale larvaires sent abandonnees et que la deuxieme 
et la troisieme couches tunicales larvaires deviennerot respectivement 
la cuticula et la couche fondamentale de la tunique de la jeune 
ascidie. 
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