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Introduction

La littérature montre que le Maroc, ancien producteur de la
canne à sucre, a abandonné cette culture vers le 18' siècle pour essayer
de la réintroduire il y a 50 ans. Mais ce n'est qu'au cours de ces der-
nières années que des essais ont été conduits dans diverses régions
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du Maroc, avec le sérieux qu'ils méritent, afin d'étudier les possibilités
d'une nouvelle production de la cante.

Sur le plan phytosanitaire, la canne à sucre au Maroc peut jusqu'à
présent être considérée comme une plante vierge. La liste des rava-
geurs, encore réduite, va certes s'allonger avec I'extension de la cul-
ture ; mais il faut noter. que, parmi les déprédateurs enregistrés, un
certain nombre est capable de compromettre l'avenir de la culture. Ce
sont en particulier la Mosaïque et la Sésamie.

A. Troubles et maladies

Les dernières tournées en juillet 1969 et en avril 1970 de
M. Banar, conseiller scientiûque de I'I.R.A.T. ont permis de soup-
çonner des symptômes du Leaf Scald sur des cannes de la variété
CP 52 - 68 introduites du Canal Point en 1968 à la Station Expé-
rimentale de Sidi Allal Tazi. Il a par ailleurs rencontré une fcrte
infestation de la Mosaïque sur la Tucuman 1376 et la NCO 290 dans
les régions de Berkane et Larache.

I. Leaf Scatd ou bactériose due à Xanthomanas albitineans

I-es symptômes, observés dans la Gharb rappelant ceux du I-eaf
Scald causé par la bactérie Xanthomorws albilineans, se présentaient
sous forme de stries jaunes étroites, bien définies, s'étendant souvent
sur toute la longueur du limbe et de la gaine. Mais au vu de ces
seules indicss, peut-on confirmer avec certitude, la présence de la ma-
ladie alors que les plantes soupçonnées étaient vigoureuses et ne
présentaient aucun autre symptôme du i-eaf Scald comme par exemple
le rabougrissement, la germination des bourgeons latéraux, etc. ? Ces
plantes ont pu par ailleurs augmenter de taille à la suite d'une irri-
gation et donner naissance à de jeunes feuilles parfaitement saines.
Malgré ces critères qui p:rmettraient d'exclure la maladie et pour
s'assurer de son absence, un échantillon a été envoyé pour examen à la
Station de Phytobactériologie en France. La conclusion confirmait I'ab-
sence de la bactériose

fl n'en demeure pas moins qu'on doit rester vigilant et continuer
à appliquer les mesures préventives dans le but d'empêcher I'installa-
tion de la maladie.

IIII. Mosaique ou malaàie à virus

Par contre, la Mosaique a déjà pris une certaine importance éco-
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nomique pouvant par la suite menacer I 'avenir de la canne à sucre
lir,r Maroc. La découverte de la maiadie dans les régions dc Larache
et dc Beikane a donné licu à la mise au point d'arrêtés stipulant
la destruction systématique de toutes les plantations mosaïquées ou
abandonnées. Malheureusement la maladic n'a pas été maîtrisée puis-
qu'elle est de nouveau signalée par N4. Frscunn * dans le Gharb.

La lutte, pour être eff,cucc, nr doit pas sc l 'miter à la cuiture
elle-même, car le virus de la Mosaïque, très poiyphage, peut atteindre
un grand nombre de gran-rinées cultivées ou spontanées et notamment
ie mais, le sorgo, etc.

Les symptômes de la Mosaïquc de la canne à sucre apparaissent
exc:ssive ment variables, ce qui rend parfois diff ici le I ' identif ication
clc la virose. Les gaines ei ies l imb:s des feuii ies prés:ntent souvent
des décoiorations plus ou moins visibles, jaunâtles ou pâles, de forme
variable; eiles sont toujours aliongées dans i 'axe de I 'organe atteint.
On consiate sur le fond chlorotique des stries vert foncé. i l  est un
fa t quc les deux grandes variétés retenues pour comnencer la pro-
duci ion indusi r ic l le  soni  la  NCC 310 ct  la  CP 44 -  101.  Or,  la
NCO 3 l0 cst particulièrement sensible à I ' infection. Sur la CP 44 -

l0l la malad.e n'a jamais été observée jusqu'à présent. I l faut donc
cn conciurc qu'avant de multipiier la canne en génér'al et, plus parti-
culièrcment la NCO 310, nous devons nous assurer avec le plus grand
soin que les boutures distribuées soient exemptes de maladie.

Il paraît ainsi oppor:tun de multiplicr les efforts dès à présent
aiors qu; ies surfaces sont encore réduitcs et qu'i l  est en conséquence
plus facile d'entreprendre ulc 'rtte eiTicace. On ne saurait insister sur
la néc:ss'té de ne créer les .,- ouvelles plantations qu'à partir de
bcutules prélevées sur des planis indemnes. Les boutures soupçon-
nées doivent êtr;, avant leur mise en place, désinfectées par des
traitcments thérapeutiqucs. E,n cours d: culturc, i l  y a l ieu d'arracher
les planis atteints pour l imiter I 'extension de la maladie. I l faut éga-
l:ment éviter, autour des cultures, la présence de graminées pouvant
héberger le puceron, Aphis maydls, principal vectenr du virus.

L'application de ces m?surcs ne faisant qu'aider à l 'él imination
de la virosc, la pièce maîtresse de lutte contre la Mosaïque repose
bien entendu sur l 'uti l isation de variétés résistantes, sinon, plus ou
moins tolérantcs. L'expérience prouve toutefois qu'i l  est diff ici le de

Chef du laboratoi re de v i ro logie à la Stat ion de Phyt iatr ie.
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trouver unc canne qui soit à la fois résistante à la MosaTqu. ct aux
gelées.

C'est en Louisian; ct cn Floridc quc I 'on a fait les plus grands

efforls dans cc seus. sans art ' ivei jusqu'ici à un résuliat pleincment

satisfaisant. Les trsnte atnnécs de rcchcrche ont prrmis dc découvrir

un cgrtain nclmbre dc virriétés clont la CP 61 - 37 obtenue en 1967

qui révèlc une réslslancr i i  la Mosaïque intéressante. La Station Ex-

pril imentalc cle Sidi .,\ i lal Tazi possèdc déjà la CP 6l - 3l et d'autres

variétés encore plus réccnies et I 'on pcut dirc qu'elle cst à jour

quant aux introductions intére;santcs originaircs de s U.S.A.

l l l .  Scnsi l> i l i l t l  ( t t t .y  I ( t t t l ) ( tu l t t rc \  l rd .sse.r

En ce qui conclrne l ' intluct'rce du froid, les dégâts dus a"ux gelécs,

sc tracluisant par unc chlorose dcs feuli les du sommct notanment et

rin arrêt de croissance végétaiivc, sont très frécluents en hiver. Lz

cannc est en effet une plante clc clirnats chaucls exigeant des moyeuues
cle tcmpératurcs comprisc:l cntre 23 et 26"C'. Elle ne supporte pas oi' l

nral celle s inférieures i\ 10"C.

B. lnsecle nuisible : la sésamie (Sesantiu rutnugrioides Lzr.) '

En dehors cl:s accidcr.rts et troublcs physiologiqucs, des vlroscs

et maladics bactérienncs, on a noté égalcment la piésencc de quel-

ques insectes garclant clans I 'cnscrnble un faible niveau de gravité

i\ i 'exception d'une noctueilc clont la chenil le vit cn mineuse des tig;s.

Ii s'a5:it de la Sésanric - $s.1'r,111isr nort'tsrk.tit le,r Lsp. - laqueli;,
pour son irnportanc: éccnomiqu': majeu' . peltt ôtrc considérés comme
le ravagcur animal ie pius redoutabll connu jusqu'à piésent. L'iniro-
cluction cle f insecte rcmolrtc àr unc tiate lointainc puisque ccluici a été

signalé à ph;sicuis repriscs dès lar frn du l9èmc siècle, en particulier à
Azcmmonr en 1891,  sur  ia  cannc à sucre et  en l9 l9 sur  la  môme plan-

tc à Rabat (E. MIùce. 1921). Lc maïs. le sorgl.ro et le riz sont des
plantes-hôtcs préférécs. Mais au Maroc, étant donné en général la

ciérncnce dcs hivcrs rclativcment pcu rigoureux, la Sésamic vit éga'
lement sut les céréales d'automne, blé, orge et avoine ainsi que sur
Ies divers bambous et les roseaux.

L Cycle biologique

Le cycle biologique dc I'insectc sur la canne à sucre au Maroc
n'rl pas été étudié. Des élevagcs dc Sésamie sur maïs et sorgho,
conduits par Lnspls ct JouRunN, ont pcrmis de constater quatre
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générations par an. Ces observations sont faites sur des chenillcs mises

en plein air dans des conditions sensiblement identiques à celles du

railieu naturel et ayant reçu une alimentation appropriée tout au long

de l'année, constituée de végétaux toujours verts. Tan<iis que dans la

natur: où la nourriture n'est pas fraîche toute I'anné;' le nombre an-

nuel de générations varie de trois à quatre.

- La première génération, s'étendant de février à mai, se dé-

veloppe sur des céréales d'automne, blé, orge et avoine. Mais comme

la culture de Ia canne à sucre est en cours de redémaffage, les che-

nilles, accoutumées à beaucoup plus d'espace et de nourriture que

sur les céréales d'automne, se trouveront certainement mieux à I'aise

quand ils on une jeune canne comme hôte habituel.

- La deuxième génération évolue à partir de la fin mai sur Ia

c[rnne à sucre mais préfère le maÏs semé en mars'

- Les adul;es apparaissent en juillet-août et donnent alors sur

nraïs, canne à sucre ou sorgho une troisième génération dont les

chenilles évoluent différemment :

- Une proportion d'entre elles arrive au terme de son développe-

ment et les adultes érnergent en septembre pour disséminer leurs pon-

tes sur les végétaux hôtes disponibles.

- Les autres chenilles entrent par contre en élat de vie ralentie et

ne nympho:ent qu'en fin d'hiver pour donner les adultes qui déposent

leurs pontes vers février-mars sur les cultures qu'elles trouvent au

cours de cette période.

En considérat:on de ces observations, on supposs la présence

cle deux populations d: Sésamie suivant le nombre annuel de généra-

tions. Ce phénomène peut s'expliquer facilem:nt si, comme le pense

RuNcs, on admet l'existence de plusieurs sous-espèces ou races bio-

logiques du groupe nonagrioïd:s. Mais cette opinion nécessite d'être

vérifiée. On aurait tendance à attribuer ces variations plutôt à une

influence de la nourriture dont disposent les chenilles. Il semble en

et-let, qu'il y ait une relation entre le développement des chenilles et

l'état de végétation des plantes, et qu'au desséchement de celles-là cor-

respon<l l'état de pseudo-diapause de I'insecte.

Nos connaissances biologiques sont donc fragmentaires. On doit

approfondir l'étude de factenrs entomlogiques, biochimiques ou autres

déterminant ces variations. En effet, si les conditions chimiques ont

un effet certain sur l'évolution biologique il paraît très probable que

les facteurs intrinsèques aux insectes et les relations plantes-hôte-

insectes ont leur imPortance.
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II. Moyens de lutte

A. SALAH BENNANI

1. Méthodes culturales

Différentes méthodes culturales de lutte ont été envisagées, notam-
ment l'incinération des tiges et I'alternance des cultures. on a, conseillé
en Espagne I'utilisation du procédé des plantes-pièges : on sème des
rangs de mais au mil.eu des plantations d3 canne à sucre. Le papillon,
qui montre une préférence très nette pour la première plante y dépose
ses pontes et resp3ct? les cannes. Cette opinion a été confirmée dans
nos essais de maïs et de canne placés côte à côte. Les attaques
de Sésamie, notées sur les témoins non traités du maiis, ont montré
eïectivement un degré notamment plus prononcé.

2. Lutte chimique

La réussite des traitements chimiques se heurte aux difficultés
rencontrées dans la lu1te contre les mineuses en général et celles de
la canne à sucre en particulier : atteinte difficile des chenilles très pro-
tégé:s dans les tiges. L'action endothérapique sera en conséquence
I'une des qualités requises dans le choix du produit.

Dans le but d'apporter une solution au problème, nous avons
entrepris durant ces dernières années des essais de destruction chimi-
que de la Sésamie de canne à sucre, implantés à la Station Expéri-
mentale de Sidi Allal Tazi où les infestations sont relativement impor-
tantes. Diftérents insecticides à base d'organo-chlorés ou d'organo-
phosphorés ont été mis en æ'uvre. Ces essais nous ont permis de
sélectionner une série d'organo-phosphorés malgré des résultats peu
probants. Des organo-chlorés, nous n'avons retenu que I'Endosulfan
du fait que des décisions concernant leur interdiction, en majeure par-
tie, devront être arrêtées dans un proche avenir.

Durant touie I'expérimentation, I'hétérogénéité des infestations,
accusée par un degré d'attaque peu graye, a nettement masqué I'effi-
cacité des insecticides. En outre, le calendrier des traitements effectués
a été empirique : les essais de ces deux campagnes précédentes l97l-72
et 7972-73 ont reçu chaque année quatre applications insecticides,
étalées de juillet à septembre, visant en particulier la génêration d'août
aussi dangereuse qu3 celle de juin. Il faut ajouter que les traitements
l97l-72 commencés le 3 juillet couvraient également les populations
de juin dont le cycle évolutif a marqué un décalage d'un mois suite
aux inondations tardives du printemps 1971.
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En dépit d:s difticultés sus-visées les résultats obtenus, bien qu'ils

ne soient pas très excellents, montrent toutefois I'intérêt agricole de

I'Endosulfan et du Monocroiophos tel qu'il apparaît dans le tableau

ci-dessous.

Efficacité des traitements réalisés au cours des années 1972 et 1973

Année 1972 Année  1973  ' 21

4 l

Produits et années
de mise en exPéri-
mentation

Efficacité des
traitements 

Vo des

Efficacité des
traitements 7o des

rdts/au
témoin7o de

canne
attaquée

rdts/au lo de
E.A. (1) temoln canne E.A.

attaquée

Endosuifan 19?2 et 73

MonocrotoPhos 1972
et 73

Diazinon 7972 et 73

Dieldrine 1972
ou

Chlorfenvinphos 1973

Phosalone 1972
ou

Fenthion 1973

Témoin (non traité)
1972 et  73

58.3 113.23

48.5 102,04

1?,3 95,61

15,3 96,36

20.49 103,70

65,6 114,,!B

62,5 L14,82

48,9  111,20

49,7 112,74

20,7 118,17

8,58

10,57
16,98

I7,38

16,35

20,54

7,09

10,51

10,35

16,32

20.59

(1)  E.A.  :  Ef f icaci té Abott .

(2) L'essai 1973 n'a pas été im:lanté sur Ia même parceile que celui de la
ca:npagne précéclente.

ll ressort de ce tabl:au que les deux insecticides tiennent régu-
lièrement la tête assurant une meilleure protection de la plante. I-e
pourcentage de canne attaquée est réduit, dans I'ensemble, de deux
tiers par rappcrt au témoin non traité.

Devant ces premiers résultats, I'expérimentation va se poursuivre
tendant vers une détermination d'un calendrier de traitement meilleur.
Cette tâche aurait été facilitée si I'on connaissait la biologie de I'in-
secte. II est ainsi prévu d'étudier en parallèle la survie de I'espèce
pendant I'hiver et de voir la réceptivité végétative de la canne compte-
tenu de l'évolution biologique de I'insecte ; ce qui reviendrait à mieux
connaître le moment opportun des traitements.
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C. [e desherbage de la canne à sucre *

La canne à sucre est une plante plus comp,étitive que n,importe
quelle adventice ; néanmoins elle nécessite une protection au stade
jeune c'est-à-dire depuis la plantation jusqu'à ce que les pousses aient
atteint au moins 50 à 70 cm. cette hauteur varie en fonction de la
qualité et de la quantité des mauvais herbes, de l,adaptation de la
culture aux conditions édaphiques et de l,époque de plantation. Eu
effet une canne, plantée en f.n printemps début été, se développe d'une
façon rapide vu les bonnes conditions de températuïe et finit par
étouffer toute la flore concurrente, alors qu'une plantation d,automne
est favorable au développement de toute une association floristique
automnale, hivernale et même printanière au profit de la culture dont
le développement est gêné ou presque freiné par les froids. Malgré
cette auto-défense Ia canne n'a aucune action sur les plantes gdmpan-
tes, sinon, elle leur sert de tuteur.

Les moyens de lutte mis à la disposition de l,agriculteur pour
maîtriser les mauvaises herbes sont: les façons culturales et la lutte
chimique.

I. Lcs façons culturales

- D'abord une bonne préparation du sol: efiectuer des la-
bours profonds, de préférence avec une charrue à soc reversible, suivis
d'un scarifiage pour mettre en surface les rhizomes par exemple du
cypérus et du cynodon ; un hersage permettra par la suite leur ramas-
sage.

- Selon les impératifs économiques et agronomiques, entrepren-
dre les plantations à une époque où les températures sont relativement
élevées pour permettre à la canne d'acquérir un développement rapide.

- Enfin procéder à des sarclages et des binages manuellement
ou mécaniquement ou encore mieux à une combinaison des deux,
suivant les moyens dont dispose I'agriculteur.

II. La lutte chimique

Un grand nombre de dicotylédones est facilement contrôlé par
les hormones. Cependant l'emploi accru de ces dernières risque d,en-

, La partie concernant le désherbage de Ia canne à sucre a étê traitée par
Monsieur Oucnaou responsable du service de Malherbologie au sein de la
Phytiatrie.
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traîner un désiquilibre biologique de Ia flore permettant la proliféra-

tion des graminées, des cypéracées et de certaines dicotylédones diffi-
ci les à combattre.

Aucun essai de desherbage chimique de la canne à sucre n'a été

conduit au Maroc, mais de nombreux travaux ont été entrepris à

l'étranger. En nous basant sur ces travaux, nous sttggérons pour:

les traitements en pré-levée :

- Le diuron à la dose de 2,5 kg de M.A./ha.

- La simazin; à la dose de 1,5 kg de M.A./4.

et pour les traitements en post-levée :

- l 'smftryne à la dose de 3 kg de M.A./ha.

- Le paraquat à la dose de 0,8 kg de M.A./ha avec des jets

dirigés ou en prélevée de la culture et en post-levée des adventices.

- Le 2,4 - D sel d'amine à la dose de 1,2 équivalent acide/ha.

Ces produits ainsi que d'autres d'ailleurs feront l'objet d'une ex-
périmentation à partir de la prochaine campagne en vue de sélection-
ner les matières actives intéressantes et de déterminer les meilleures
conditions d'application.

Conclusion

Nous venons de voir que la diversité des dangers pouvant mena-
cer l'avenir de la culture de canne à sucre est assgz réduite.

Parmi les viroses, nous retiendrons surtout la Mosaïque capable
de compromettre les rendements à la suite d'une diminution du taux de
chlorophylle dans l-'s parties chlorotiques. Cette virose se transmet
par I'intermédiaire des boutures et celles-ci doivent être choisies avec
le plus grand soin et être désinfectées avant lrur m:se en place. La
construction d'une station de traitements thérapeutiques s'avère indis-
pensable.

Par ailleurs la canne à sucre, étant une culture de climat, chaud,
craint beaucoup le froid. Il faut donc éviter les bas-fonds et les lieux
mal exposés au soleil.

Dans la gamme des insectes, seul le groupe des sésamies s'est
révélé le plus redoutable jusqu'à présent. Des produits promettants

ont été sélectionnés mais une étude plus approfondie de l'insecte aussi
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bien du point de vue systématique que biologique pourra permettre
d'entrepr-'ndre une lutte efficace.

Il faut enfin rappeler que la canne à sucre est au stade de son
Cémarrage. II semble donc opportun de se montrer vigilant, au fur
et à mesure de I'extension de la culture, car son expansion même
provoquera la multiplication des parasites.
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RÉsu,raÉ

L'auteur fait la description de deux principales maladies para-
sitaires de la canne à sucre susceptibles de menacer l'avenir de la
culture et insiste sur les mesures élémentaires à prendre dès à pré-
sent alors que les surfaces sont encore réduites en vue d'en limiter la
propagation. Il s'agit du Lef Scald occasionné par Xanthomonos albi-
Iineans et de la Mosaïque, une maladie à virus.

Il envisage ensuite une maladie non parasitaire qui a pour origine
des troubles physiologiques dus aux coups du froid.

Il attire enfin I'attention sur Sesarnia monogrioides Lef dont il
passe en revue les différents moyêns de lutte et fait mention des pre-
miers résultats qu'il a obtenus en matière de traitements chimiques.
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Ce travail se termine par quelques observations de Monsieur
Oucunou, au sujet des mauvaises herbes de la canne à sucre et des
moyens de les combat re.

RnsuunN

El autor describe las dos principales enfermedades parasitarias de
la cafra de azucar, suceptibles de amenazar el futuro del cultivo, insiste
sobre las msdidas elementales que hay que tomar desde el presente,
mientras que las superficies son todavia reducidas, en vista de limitar
la propagaciôn. Se trata del Lef Scald ocasionada por Xantomonas
albilineans y del Mosâico, enfermedad ocasionada por virus.

Luego considera una enfermedad no parasitaria que tiene por

origen transtornos fisiol6gicos debidos a golpes de frio.

El autor llama la atenciôn al final sobre Sesamia monogroides
Lef de la cual pasa en revista los diferentes medios de lucha y hace
menci6n de los primeros resultados que ha obtenido en materia de
tratamientos quimicos.

Este trabajo se termina por algunas observaciones del sefi.or
Oucunou sobre las malas hiervas de la cafia de azucar v los medios
de combatirlas.

Suuuenv

The author describes the two principal parasites diseases of the
sugar cane that are susceptible to influence the future of such crop,
as well as he insists on the elementary measures to be taken from
rlow on a; the areas cul,ivated are still reduced, so in order to limit
the propagaiion. The diseases in question are Lef Scald caused by
Xanthomonas albilineqns and the Mosaic which is a virus disease.
Then, he envisaged a non parasites disease to be originated as result
of physiological troubles due to cold. Finally, he draws the attention
to the Sesamia mcnogrioides Lef, on which he reviewed the difierent
methods of its control and mentioned the first results obtained in the
subject of chemical treatments. Such work was concluded by some obser-
vations made by Mr. Oucnlou, on the subject of sugar cane weed
prcblems and the methods employed to control them.
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