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Introduction

Le palmier-dattier Phoenix daclytilera L. est sujet aux attaques
de plusieurs ravageurs :

- sur le tronc et le feuillage: fusariose, cochenille blanche, etc...
- sur les fruits (dattes) : pyrales, acariens' etc.

Les pyrales de la datte peuvent causer aux récoltes du palmier-
dattier des pertes allant jusqu'à 30Vo. Devant cette importance des
dégâts, différentes méthodes de lutte ont été envisagées.

Une intervention chimique par fumigation est, certes, curativs,
mais n'entraîne pas l'élimination d'es chenilles, existant déjà dans les
fruits. En eftet, les dattes contaminées deviennent impropres à la
consommation en raison, notamment, des excréments, des fils de
roie et des dépouilles de chenilles qui s'y trouvent.

Il faut donc recourir à une lutte préventive. Autrement dit une
intervention avant que les chenilles ne puissent pénétrer dans les
fruits. Il s'agirait donc de viser le ravageur au stade æuf. Mais I'utili-
sation d'insecticides contre les ravageurs du palmier (lieu de ponte
des pyrales) risque d'être cornpromise par la nature du substrat végé-
tal : arbres de hauteur variable (usqu'à 15 mètres), plantations en
touffes, présence de cultures sous-jacentes, etc.' en plus du fait que
Ies pyrales de la datte sont très polyphages (caroubes, agrumes' gre-
ntdet, noix, etc.).
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Le recours à une intervention biologique paraît être le seul moyen

de lutte permettant de pallier aux inconvénients de la lutte chimique.

Toutefois, la base essentielle de la lutte biologique réside dans

la connaissance de la biologie des ravageurs. Si cette étape a été

franchie en Algérie (Wrnrurnrlrn, 1958) et au Moyen Orient (Gorutrn,

1964), au Maroc, par contre, ce problème est en cours de résolution.

Le moyen biologique retenu dans la plupart des cas pour inter-

venir contrs les pyrales de la datte est un Hyménoptère, Braconidae :

Phanerotorna llavitestacea FlscH.

Dans ce but, j'ai poursuivi l'étude des relations entre la dyna-

mique des populations d'8. celatoniae et de son parasite P- flavites-
tacea daîs le biotope du Mont Boron (Alpes Maritimes).

J'ai tenté également, d'établir une distinction entre les diffé-

rentes espèces de pyrales vivant dans les dattes en provenance des
palmeraies du Sud Marocain.

Enfin, compte tenu des conditions climatiques dans lesquelles
cet entomophage est appelé à agir, j'ai essayé d'avoir une idée
ds son pouvoir parasitaire à une temffrature de 3O"C:L 1oC, une
humidité relative de 50% -+ 5"4.

L'étude est faite sur I'hôte de laboratoire : la teigne de la farine :
Anngasta KûnNlnru Zerr.

l. Etude des relations hôte-parasite dans la carouberaie du Mont
Boron

A. Composition de I'entomofaune des caroubes

Des échantillons de fruits de caroubie r (ceratonia siliqua L.),
prélevés au Mont Boron, (Alpes Maritimes) le 8 octobre 1974, sont
mis en observation afin de faire un inventaire des divers insectes
hébergés.

L'espèce qui est, quantitativement la plus importantti est Ectomye-
lois ceratonioe Zptt dont les dates d'émersence sont du 15.11.74 au
3.02.7s.

A partir du 20.10.75, il y a eu apparition d'un autre Microlé-
pidoptère, Tincidae, Tinea cloacella.

L'espèce Cadra cautella Werx n'a absolument pas été retrouvée
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(vérification par montage de genitalia mâles) alors qu'elle était signa-
lée par Drrnmr, & aI. (1973) dans les récoltes de 1968 à 1971.

Ep dehors de ces Lépidoptères, les caroubes servent de refuge
à d'autres insectes (DAUMAL, Jounonrurr, Menno, 1973):

- /yqsoçsyus lasciculatilr DEcEER (Col., Anthribidae),
- Niphoma picticornis Muls (Col., Cerambycidae),
- Lyctocoris campestris FABR. et Xylocoris maculimennis Blrex

(Hem., Authocoridae)
- Graspedothrix zonella Znr"r (Dip., Tachinidae).

Parmi les hymenoptère.s, Braconidae rencontrés : Plwnerotorna
flaviteslacea Frscn.

Une attention particulière a été accordée à E. ceratoniae qui,
comme nous I'avons signalé plus haut, est, quantitativement, la plus
importante. Aussi, au fur et à mesure de leur émergence des carou-
bes, les papillons étaient récupérés et mis dans un pondoir.

A leur mort. la dissection et le montage, systématiquement, des
génitaiia de tous les mâles a montré qu'il s'agit bien d'une seule
espèce, E. ceratonise.

I-es pontes de cette pyrale sont transférées sur dattes (prove-
nant du commerce) sur lesquelles un élevage continu de cette espèce
se maintient depuis novembre 1974 dans les conditions de labora-
toire suivantes:

- température: 23.C -+ l"C
- humidité relative : 5O - 6O7o
- photopériode : 16 heures de lumière.

L'élevage de ladite es$ce servira, dans un proche avenir, de
matériel d'études sur ses relations avec des'parasites.

B. Etude de l'évolution des populations d'un ravctgeur des caroubes
(E. ceratoniae) et fu son parusite (P. flavitestacea).

1 .  C o n d i t i o n s  e x p e r i - e n t a l e s

Le but du travail poursuivi sur le plateau du Mont Boron rési-
dait d4ns l'introduction et I'acclima{ation d'un Hyménoptèpe Braconi-
dac : Phanerototn4 llavitestacea Frsqr. afin de conlrôler un Lépidoptè-
re Pyrqlidae: Ectomyelois ceratoniaç ZqLL, ravageur des caroubes.
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le listope (FIG. L) comprend (notamment pour les points de
lâcher) :

- des arbres en plein vent à fructification irrégulière et tardive
(point A),

- des arbres à fructification régulière et tardive (point B),

- des arbres à fructification régulière et à maturation des fruits

dans I'année (points Ct i Cr)
- des arbres à fructification faible ou nulle (point C')

- des arbres à fructification datant de 3 années successives,
arbres volumineux (point M).

L'échantillonnage consistait à prélever sur les arbres et sur Ie sol

50 fruits (datant de I'année précédente ou de 2 ans) au minimum

susceptibles de contenir des chenilles.

L'examen des échantilons par dissection des chenilles ou sur-
veillance de l'émergence des adultes de P. llavitestaceo permettait de
contrôler:

- d'uns part la dispersion du parasite sur les arbres de lâcher
(préIèvement de châpelets de fruits),

- d'sg(1e part, sa dispersion horizontale : au niveau de la
frondaison des arbres et du sol, en différents lieux du biotope.

Ce contrôle se faisait tous les ans en octobre-novemb;e : periode
où la population d'8. ceratoniae est en quiescence.

2 . R é s u i  t a t s  a n t é r i e u r s

Notons, d'abord, qu: la souche de P. llavitestacea utilisée est, à
I'origine, issue d'8. ceratoniae (des zones phoenicicoles du Sud Algé-
rien), puis a été élevée au laboratoire à la Station de Lutte Biologi-
que d'Antibes pendant 5 ans sur un hôte de substitution'. Anagasta
kûhniella Znt-t (Btrtorrr, Dluulr, 1969).

Ainsi, dès la première année de I'opération (1967), développée
en juiilet puis en septembre, il a étê con,staté une rapide dispersion
du parasite à partir des points de lâcher, parfois jusqu'à 50O mètres.
A cette distance, un taux de parasitisme analogue à celui du point

de lâcher fut retrouvé.

Au cours des années ultérieures (1968-1971), le I'contrôle se
faisait uniquement en automne (octobre-novembre). Un agcroissement
progressif du taux de parasitisme fut notable:
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- 1968 * 2o/o :, 1969 : 5oA ) l97O = lI "A;

1971 - 19Vo (points de lâcher)
- 1969 - I,3-8% ; 1970 : 4,6-9,3o/o ; I97t : l4_34oâ

r(autres points de biotope).

La densité moyenne de chenilles d'8. cerdoniae par fruit subit,
par contre, une évolution chronologique inverse à celle du taux de
parasitisme :

- 1966 - 2,6 chenilles/fruit (avant les lâchers)
- 1967 - 1,05 chenilles/fruit
- l97l -- O,4 chenilles/fruit

Donc, il y eut une activité parasitaire importante.

3 . R é s u l t a t s  d e s  3  d e r n i è r e s  a n n é e s  ( 1 9 7 2 ,
73, 74).

Il faut signaler que durant 1972, 73 et 74, j'ai procédé moi-
même au prélèvement des éehantillons de caroubes aux dates sui-
vantes:

- le 8 novembre 1972.
- le 17 octobre 1973.
- le 7 octobte 1974.

En 1972 et 1974, j'ai procédé à I'examen des échantillons : dé-
terminaton du nombre moyen de chenilles par fruit et du taux de
parasitisme d'E. ceratoniae. Par contre, en 1973, ce travail a été
tait par MIle Dewnl (Inne, ANrltes) qui m'a aimablement commu-
niqué les résultats.

a. Année 1972

Pour l'ensemble du biotope, la moyenne du nombre de chenilles/
fruil est de 0,40 et la moyenne du taux de parasitisme est de 2,64Vo
(Frc. 3).

Dans les points de lâchers le nombre moyen de chenilles/fruit
est de 0,51 et le taux de parasitisme moyen de 4,3Vo.

Dans les autres points du biotope, ces valeurs varient respective-
ment, entre 0,08 et 0,66 puis O7o et 5% (rlc. I et 2).

Au cours de I'année 1972, la ,valeur du taux de parasitisme
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(2,64Vo) s'avère beaucoup plus faible qu'en 1971, elle n'atteint prati-
quement pas la valeur minimale enregistrée au cours de I'année pré-
cédente (L6,5o/o) et ce pour I'ensemble du biotope (valeur maximale -

26,5Vo). Cette faible valeur du taux de parasitisme est probablement
liée à dss facteurs climatiques défavorables à I'action parasitaire
entre fin l97l et débat 72. Cette hypothèse serait à vérifier à I'aide
des relevés météorologiques de l'époque.

En revanche, Ie nombre moyen de chenilles/fruit en 1972 (O,40)
est pratiquement identique à celui trouvé en 1971 ,(0,40).

Donc, malgré le maintien de la même population d'8. cerotoniae,
le niveau du parasite a regressé considérablement.

Cette valeur du taux de parasitisme (2,647o) est, néanmoins,
supérieure au minimum enregistré en 1968 (1,0"/"), année de démar-
rage de l'éfude.

b. Année L973

Pour tout le biotope, le nombre moyen de chenillej/fruit est de
0,64 et la moyenne du taux de parasitisme de 9,3o4.

Dans les points de lâchers, le nombre moyen de chenilles/fruit
est 0,62 et le taux de parasitisme moy€n de 6,30Â.

Par contre pour les autres points du biotope, ces données varient
respectivement de 0,10 à 2 chenilles/fruit et d€ 0 à 2OVo pour le
taux de parasistisme.

On constate ainsi, en 1973, pour I'ensemble du biotope, que
le nombre moyen de chenilles /fruit (0,64) est en légère hausse pax
rapport à 1972 (0,42) et ce malgré une nette augmentation du taux
de parasitisme: 2,6Vo (1972) et 9,3Yo ([!973).,

Cette situation, est probableme,nt, due au maintien de la popu-
lation des chenilles entre 1972 et 7973 à un niveau-tel que le parasite
ait pu se multiplier activement. Toutefois, cet accroissement parasitaire
fut incapable de réduire la population de l'hôte. Ceci permettrait de
croire à une éventuelle entrée en jeu d'autres facteurs intervenant
dans l'équilibre hôte-parasite (prédateurs, conditions climatiques, etc.).

Notons aussi la valeur exceptionnelle de 2 chenilles/fruit enre-
gistrée au point J, autre point du biotope ne présentant aucun carac-
tère particulier par rapport aux autres points, Ce nombre est proche
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de la moyenne observée en 1966 (2,6 chenilles/fruit), avant m&ne Ia
période de lâchers.

c. Année 1974

Pour tout le biotope le nombre moyen de chenilles/fruit est de
0.42 et le taux de parasitisme moyen de l3,4lo.

Pour les points de lâchers ces valeurs sont respectivement de
O,42 et 15,3"/0.

Quant aux autres points du biotope, le nombre de chenilles/
fruit varie de 0,20 à 0,62 et le taux de parasitisme de 0 à 3OVo.

Alors qu'entre 1968 et 1973, I'examen des prélèvements a
consisté en une dissection systématique de toutes les chenilles d E.
cerotoniae afin d'y répérer les différents stades du parasite, en L974
ce contrôl'e démarré le 10.10.74, a été conduit de manière à iaisser
émerger, librement, aussi bien les adultes de pyrales que ceux du
braconide.

L'apparition d'autres insectes vivant dans les caroubes a été
notée.

A partir de ces échantillons, il a été possible de oonstituer
une souche d'8. ceratoniae. Cependant, faute de pouvoir disposer de
fruits-hôtes, la conduite de l'élevage de cette espèce au laboratoire
fut menée sans difficultés notables, sur dattes.

En 1974, la moyenne du nombre de chenilles/fruit (0,42) a
subi une légère baisse par rapport à 1973 (0,64) pour atteindre ainsi
la même valeur qu'en 1972.

En revanche. le taux de parasitisme continue à progtesser com-
parativement aux 2 années précédentes:

2,6 ak en L972

9,3 Vo en 1973
- I3,4 % en 1974

Néanmoins, il est fort possible que la valeur obtenue en 1974,
soit sous-estimée car, rappelons-le, elle n'a pas été calculée d'après
le nombre de parasites observés par dissection des chenilles, mais
à partir de l'émergence des adultes.

Or, les travaux au laboratoire sur ce parasite (Mlle HewlrrzrY,
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communication personnelle) ont montré une mortalité non négligeable
au cours de !a nymphose ou juste avant l'émergence des adultes.

Il faut noter que, malgré une légère régression, la population
de chenilles demeurant dans les fruits a pu assurer une nette augmen-
tation du parasite au point d'approcher la valeur moyenne (l3,9Vo)
obtenue en septembre 1967, année des lâchers inondatifs dans le
biotope.

Une remarque particulière concerne le point M : dans cette
localité, aussi bien les populations de I'hôte que du parasite subis-
sent des variations importantes d'une année à l?autre (Tmr. 1).

Terrseu 1

Variations de la contamination et du laux de parasil isme au point M.

Nombre de chenilles/fruit Taux de parasitisme

45

t9?2

1973

t974

0,92

0,16

0,50

6 %
o %

56%

Pour I'ensemble du biotope, entre 1973 et 1974, on constate
une forte augmentation du taux de parasitisme, certes, mais sans
répercussion notable sur la population des chenilles qui, bien au
contraire, a nettement, progressé.

L'action bénéfique du parasite se reporterait, sûrement, sur la
génération-hôte suivante. Ce décalage paraît logique puisque le para-
site détruit les chenilles d'une saison donnée, ce qui se traduirait
par un nombre d'adultes moindre lors de la saison suivante donc
moins d'æufs pondus et moins de chenilles, etc.

4 . C o n c l u s i o n

A l'issue de 3 années d'observations (t972-73-74) concernant
l'évolution des populations d'8. ceratoniae et de son parasite P. fla-
vitestacea, complétant celles effectuées entre 1967 et 1971 (Deuuel,
Jounosnulr, MARno, 1973) il n'est toujours pas possible d'établir
de façon certaine, une relation de cause à effet entre I'entomophage et
son hôte. Autrement dit, il no semble pas y avoir de relation linéaile
entre le niveau de population du ravageur et lg niveau du parasite.
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En effet, alors que la population du Braconide subit des fluctua-
tions importantes d'une année à I'autre, celle de la pyrale demeure,
depuis 1971, ù un niveau relativement bas et constant.

On peut, toutefois, établir une relation entre la nette progres-
sion du taux de parasitisme enl.re L972 et 1974 et une augmentation
similaire enregistrée entre 1968 et 1971. Il s'agirait, probablement,
cl'une évolution cyclique du parasite notamment suivant les popula-
tions de l'hôte mais suivant, également, d'autres facteurs à détermi-
ner.

Les fluctuations sont particulièrement plus intenses en 1973 où
Ia valeur de l'écart-type des données est élevée (0.48), alors qu'elle
est moindre en 1972 (O,24) et très faible en 1974 (0,15) (Frc. 3).

TlntBau 2

Variations des moyennes de contamination des fruits

et de parasilisme des chenilles enlre 1972 el 1974

r972 1973 Lg?4

Moyenne nombre E.
niae/fruit

Taux de parasitisme

Ecart-type

ce lL to -

moyen

0,40

2,64To

o,24

0,64

9,28Vo

0.48

0,42

73,4 %
0,15

L'anayse du taux de contamination des caroubes (Flc. 1) d'une
part, du taux de parasitisme (FIc. 2) d'autre part, indique des varia-
tions importantes des différentes valeurs :

- d'un point à un autre au cours d'une même année,
- d'sne année à I'autre pour un même point.

Notons enfin, que, malgré la tendance à une bonne dispersion
et à une dilution de P. ll.avitestaceû dans tout le biotope, oe parasite
n'a jamais été retrouvé r(taux de parasitisme nul) dans certains
points :

-  e n  1 9 7 2  ( p o i n t s  B ;  C '  )  C , ;  G ;  I ;  J :  K :  O )
- en 1973 (points G; O)

* çn 1974 (points C2 ; Cr O)
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Durant les 3 années, le point O a montré une valeur nulle,
pourtant cette localité n'est pas tellement éloignée de points de
lâchers (M.).

l l .  Composi t ion de I 'en lomofaune des dat tes

Des échantillons de dattes provenant ossentiellement de lieux de

stockage des fruits en palm,eraies dans le Sud Marocain, ont été nis

en observation dans les mêmes conditions que ceux des caroubes :

- température : 23' C t 1' C

- humidité relative : 50-60%

- photopériode : 16 heures de lumière.

Dans I'attente de i'émergence des diftérentes pyrales (et autres
insectes) I'examen des fruits révèle la présence, à divers stades, de 2
types de chenilles :

- des chenilles de couleur générale rose, avec des bandes
rose foncé et des soies fines : Ectomyelois ceratoniae Zsrt.

- Des chenilles de couleur rose, beige, plus claires, avec des
soies épaisses et foncées : Cadro (Ephestia) caute,Ila Warx.

La disposition des diflérentes soies sur les segments thoraciques
et abdominaux sst également variable et importante dans la systéma-
tique de ces denx Pyralidae, Phyciinae (ArrxrN, 1963).

Au fur et à mesure de leur émergence, les papillons sont col-
lectés et introduits dans un pondoir.

Sauf pour une psrsonne habituée et exercée à la manipulation
de ces pyrales, à pr'emière vue, il serait difficile de distinguer les 2
ravageurs.

C'est l'examen des génitalia mâles qui constitue habituellement
le critère le plus sûr pour séparer les 2 espèces de Microlépidoptères.

Après dissection et montage des pièces génitales dans du Bau-
me de Canada ou du liquide cie Faure, les différences entre les 2
espèces sont: (HaNNEMANN, 1964):

au niveau d\ Gnathos : c,hez E. ceratonise, le gnathos est
effilé et pointu à I'extrémité, alors que chez C. cautella, cette partie
est fourchue et se présente sous forme de fer à cheval.

- êB niveau des Valves : chez E. cerqtoniae, lgs valves ont la

i 1
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partie interne rectiligne et droite, par contre chez C- cautella, chaque
valve présente nettement, une pointe sur la partie distale interne
(Frc. A et B).

Chez les femelles, des différences au niveau de la bourse coPu-

latrice existent, certes, mais difficilement discernables.

Après dissection, systématiquement, de tous les génitalia des
mâles émergés des dattes, on peut confirmer I'existence de C. cautella
en grand nombre (environ 90"/") et E. ceratonlae en faible quantité
(ro %).

Les adultes de C. csutella présentent constamment une colora-
tion gris clair. Par contre, l'examen d'imagos d'8. ceratoniae émet-
geant de dattes pourrait amener à croire à l'existence d'espèces diffé-
rentes. En efiet, les adultes issus de dattes sont, en majorité, de

couleur claire : beige, crème, gris clair avec des dessins bruns ou
gris sombre. Cependant, les papillons issus de caroubes sont, pour la
plupart, gris brunâtre. Mais I'examen des pièces génitales mâles

indique qu'il s'agit de la même espèce et que les différences sont

plu:ôt chromatiques.

L'ub quité et la polyphagie d'8. ceratoniae seraient à l'origine
de cette polychromie. Aussi, Lnprcnr (1963) ayant approfondi les

connaissances sur cette esSce sévissant dans les oasis algériennes'
donne la li:te des diftérents noms attribué à cette pyrale:

- Myelois ceratortiee Znt-t-en:
- M. cerqtoniella FlscHeR Enrn'n VoN RosrrRSTAMM,

- IvI. pryerella Veucruir,I,'
- M. zelle,riella SonslcrN.'
- M. phoenicis DunuNr ;
- M. décolor Znrtep..

On ne saurait donc ignorer le rôle joué dans l'utilistaion des
génitalia pour se fixer sur le fait qu'il s'agit plutôt de la même
espècs.

Les papillons récupérés à partir d'échantillons de dattes ont
permis, également, de démarrer l'élevage du Pyralide Cadra cautella
Wnlr.

La souche d'8, ceratoniae provenant essentiellement des carou-
bes.
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Il faut noter aussi que les chenilles de C. cautella hébergent

un parasite hyménoptère, Braconide : Brqcon hebetor Sev dont l'éle-

vage entrepris, actuellement sur A. kilhniella permettrait d'approfondir
et d'enrichir les connaissances des relations €ntre ce parasite et son

h,ôte.

Quant à la biologie d'8. ceratoniae, elle difière selon les milieux
où elle sévit. Ainsi dans les Alpes Maritimes, cette pyrale présente

2 à 3 générations annuelles selon les conditions climatiques de début
juin à fin août (Dluuar, JounnnsuIr, Manno, 1973). Par contre cn
zones phoenicicoles du Sud Algérien, le ravageur ptésente 3 à 4
générations : de mi-août à mi-novembre (WEnTHEIMER, 1958).

Les chenilles hivernent à tous les stades. mais en dessous de
15"C, la quiescence devient la règle.

Toutefois, dans la mesure oir E. ceratoniae est inféodé aux ca-
roubes, notamment dans le bassin méditerranéen, son importance
économique n'a pas d'intérêt majeur. En revanche, ie problème de ce
ravageur serait à considérer sérieusement quand les dégâts sont afiligés
à des cultures rentables te'les que les dattes (Lrrtcnr, 1963) ou les
agrumes (Clnnnno, 1966).

l l l . Fécondiié - Longévité des femelles de Phanerotoma flavilestacea
FrscH.

A. Conditions expérimentales

1 .  L  '  i  n  s  e  c  t  e  -  p  a  r  a  s  i  t  e

Phanerotoma flavitestacea Fscle' est un hyménoptère, Braconidae,
de la sous-famille des Cheloninae tribu des Chelonirei. L'espèce, dé-
crite par FrscsrR (1959), semble répandue dans le Bassin Méditer-
ranéen. D'une manière générale, les représentants du genre vivent
aux dépens de Lépidoptères et appartiennent au groupe des parasites
ovo - larvaires : ponte dans l'æuf de l'hôte et poursuite du développe-
ment dans sa larve.

La biologie et la mise au point do l'élevage de P. flavitestacee
au laboratoire a été réalisé sur la teigne de la farine Anagasta kilh-
nie,lla ZEU- (Brrroru, DArnuAL, 1,969).

L'insecte pas,se par différents stades aux qaractéristiqrres suivan*
tç$ :
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L. 11 : larve à l'éclosion

L. 12 : apparition de l'ébauche de la vésicule anale sur la face
dorsale; 6 segments visibles.

L. 13 - vésicule anale subterminale, 8 segments visibles.

L. Ia - vésicule anale terminale et complètement développée, 11
segments. Ces deux caractères marquent la fin du ler
stade après 35 jours.

Le 2ème stade (I-r) dure du 25è au 40è jour

Le 3ème stade (Lr) dure du 40è au 50è jour

Chez P. flavitestacea, l'ovaire est de type méroistique polytro.
phique, constitué de 4 gaines ovariennes fusionnées à la base deux à
deux formant des calices qui s'anastomosgnt en un oviducte commun,
impair @rrrorrt, DAUI'IAI, 1969).

2 . D i  s p o s i t i f  e x p é r i m e n t a l  -  M é t h o d e  d e
t r a v a i l

L'étude porte sur un ensemble de 20 femelles émergées le
4.02.75, entre t h et 18 h et mises en présenco de mâles. Chaque
couple est isolé dans une boîte (photo I) avec du miel pour nourri-
1u1s r(plaque percée par 2 orifices), une source d'eau (coton imbibé).

Les mâles sont retirés 2 jours après.

Chaque femelle est ainsi isolée, individuellement, dans son en-
ceinte et sa ponte est contrôlée tous les 2 ou 3 jours jusqu'à sa mort.
Les æufs-hôtes utilisés sont ceux de la teigne de la farine Anngasta
kiihniella Zert.

Les boîtes sont confectionnées de façon à pouvoir introduire
et retirer tres æufs sans manipuler le parasite.

Une plaquette de 40 æufs-hôtes, répartis régulièrement en trois
rangées, âgés de 5 à 8 heures (ponte de la journée) est introduite
dans I'enceinte en fin d'après-midi (17 h, 18 h) puis retirée le len-
demain matin (9 h, 10 h).

Les æufs-hôte sont alors disséqués sous loupe binoculaire afin d'y
déceler les différents stades du parasite : æuf ou jeune larve (Hew-
LrTzKy, 1972). Il est tenu compte, également, du nombre de parasites
rencontrés dans un même æuf-hôte.



RELATToNS gôrn-plResttr

La durée de l'étude s'est échelonnée jusqu'à la mort de toutes
les femelles.

L'ensemble des individus est placé dans une salle d'élevage
maintenue dans les conditions suivantes :

- température : 30'c È l'c
- humidité relative - 50o/o -r- 5%
- photopériode - 14 heures de lumière (6 h, 20 h).

B. Résultsts

1 . L o n g é v i t é

La vie totale d'une femelle de P. llavitestacea peut être divisée
en 3 phases (FrnnnN, LAFoncE, 1973):

- maturation sexuelle,
- activité reproductrice (ponte ininterrompue).
- période sénescence (arrêt de la ponte)

Après une Curée de ponte d'e durée variable, la longévité diffère
d'une femelle à une autre.

Tent,seu 3

variations de la longévité du lot de 20 femelles de p. flavitestacea

Longévité
Nbre I mortes proportion / populâtion

(jours) Simple Cun:ulé totale (%)

5 l

42 jours I
4 5 , 3
4 9 , 4
5 8 ' 5

6 2 . 2

6 9 , 2
7 0 ' 2

7 2 ' 1

I

4

8

l 3

1 5

f t

1 9

20

5 V o

2o 7"
40 Vo
66%l

76 vd
85 V"
95 7o

100 Vo

On constate que la longévité des femelles varie de 42 à. 72
iours (Frc. 4, femelles 7 à ZI où la flèche indique la durée
entre l'émergence et la mort de chaque individu).
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La mortalité a lieu, en grande partie, en une douzaine de jours
(du 58è au 70è jour après émergence), durée pendant laquelle 55%
des femelles ont péri.

Il faut noter, cependant, que dans 2 cas la mortalité fut acci-
dentelle, eile est dûe au fait que les femelles se sont engluées dans
la plaquette de miel servant de nourriture.

2 . F é c o n d i t é

a. Fécondité < périodique >

La variation du nombre d'æufs pondus par chaque lemelle de
P. llavitestacea luI étudiée aussi périodiquement que possibls r(tous
les 2 ou 3 jours) par rapport à une quantité de 40 æufs d'r4. kûhniella
offerts.

Notons que, sur les 20 femelles sélectionnées, seules onze d'entre
elles ont montré une ponte régulière.

Tesrr.eu 4

Variations du pourcentage de femelles de P. f lavitestacea
manifestant la ponte.

Durée après émergence Nbre de femelles Proportion ,/ Nbre
(jours) pondeuses tota l  (20) (%)

3 jours

9 ,
1 1
I4
2 l
p3
34
37
49
ad

65

b. Fécondité totale (cumulée)

Le nombre totai d'æufs pondus par les femelles de P. flavites-
taces semble très hétérogène, bien que tous les individus aient été
suivis dans les mêmes conditions d'expérience.

4 0 %
4 0 ,
5 5 ,
5 0 '
ô J >

C D ,

5 0 ,
4 5 ,
4 0 '
2 0 "
0 '
0 '

I
I

1 1
10
l l
1 1
l 0
o

I

0
0
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Tenrneu 5

Variations du nombre total d'æufs pondus et du nombre

total d,æufs parasités par les femelles de P. f lavitesiacea

53

No de la  femel ie Nombre total d'æufs
pondus

Nombre total d'ceufs
parasités

4

I
I

1 0
11
t 2
1 3
t4

17
2 7

Moyenne

La moyenne d'æufs pondus par une femelle (332) est obtenue
après présentation d'æufs-hôtes d'une façon irrégulière (tous les 2
ou 3 jours. parfois jusqu'à l0 jours d'intervalle entre une ponte
et la suivante r/Gnepn. 5). Quand cette fécondité est suivie quoti-
Ciennement, la moyenne peut atteindre le nombre de 293,8 +
151,6 æufs (FrnuN, LeroRce, 1973). D'autres travaux ont montré
que cette fécondité dépasse 350 æufs (CnrucrnoNn et al., 1964).

Dans le cas de notre étude, on constate que seules deux femel-
les (n" 12 et n" 15) ont eu une fécondité totale nettement située
au dessous de la moyenne (respectivement 178 et 184 æufs pondus).
Pourtant, la longévité de la femelle n" 15 est identique à celle des
autres individus (70 jours).

Il faut noter également la situation particulière de la femelle
no 7 qui, bien qu'ayant la même longévité (49 jours) que la n" 8,
par exemple, présente une fécondité presque réduite de moitié
(Tenr.  5).

Par ailleurs, la fecondité totale la plus élevée r(420 aufs).enregis-
trée ch.zz la femelle n" l0 n'incomba pas à une longévité élevée. En
effet, celle-ci est d'une durée relativement moyenne (58 jours),
comparativement à une longévité é\-evée (70 jours) de la fem'elle n'
15 dont la fécondité s'avère, pourtant, très faible (184 æuts).

22L
368
278
386
276
155
336
385
174
291
369
294

238
401
318
420
3?3
178
374
415
184
347
412

332
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Toutes les femelles, cependant. n'ont pas manifesté une capa-
cité de ponte bien qu'elies soient dans les mômes conditions d'étude.
Pourtant, la dissection, après leur mort, des femelles n'ayant jamais
pondu, permet de constater que leurs ovaires sont distendus et char-
gés d'ovocytes.

L'hétérogéneité et l'irrégularité ainsi notées chez les diftérentes
femelles de P. llqvitestaceq peuvent être attribuées au comporte-
ment et à la physiologie propres à chaque individu : durée de I'acti-
vité reproductrice, recherche et prospection des æufs-hôtes, etc.

c. Analyse des courbes de fécondité

Si I'on examine les courbes représentatives de la fécondité moyen-
ne (Frc. 5) et des fécondités individuelles (Ftc. 4, Ftc. 7 à Ftc. 21),
on peut distinguer 4 parties :

1. une partie ascendante, rapide pendant les premiers jours, mais
qui débute au bout d'un laps de temps variable d'une femelle à
l'autre. La ponte peut être encore nulle durant le 3ème jour après
I'émergence.

2. un maximum, variable également, se situe entre le 14è et le
18è jour.

3. une partie de régression de la ponte, légère baisse allant du
23è au 42è jour après l'émergence.

4. enfin une décroissance rapide, à partir ût 42è jour. Toute-
fois, cette date ne correspond pas, nécessairement, à la mort de la
femelle.

Notons aussi, I'existence dans la partie 3 des courbes d'une nou-
velle hausse de la ponte, mais n'atteignant pas le maximum enregts-
tré dans la partie 2. En efiet, la diminution du nombre d'æufs pondus
à cette date (64è jour après l'émergence) est à attribuer à la baisse
accidentelle de la température à 20"C (alors que la température de
I'expérience est de 30"C). Toutefois, trois femelles po 12, 13 et I7)
n'ont pas réagi à cette pertubation; leur ponte est restée à un niveau
comparable ou même plus élevé que celui noté au cours du contrôle
précédent.

Il faut noter, également, qu'une fois la ponte commencêe, ia
femelle maintient son rythme à un certain niveau. Un cas particulier
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(n' 11) où la ponte devient nulle '(l lè jour après l'émergence) puis
remonte brusquement (jusqu'à 54 ceufs pondus).

On remarque, aussi, qu'à deux exceptions près (n" 8 et n' 10)
il existe, effectivement, une certaine durée entre l'arrêt de la pontc
et la date de la mort des femelles. Cette période, variable d'un
spécimen à un autre, correspond à la sénescence.

Distribution d.es reuls du parasite dans les oeufs-hôtes.

Lors de la dissection des æufs d'A. kilhniella, il est arrivé de
rencontrer, souvent, plus d'un æuf parasite clans un æuf-hôte. Ainsi,
le nombre d'oeufs-hôtes parasités est inférieur ou é9a1, seion la
femelle considérée, au nombre d'æufs pondus. Donc, bien que la
femelle soit supposée être capable de reconnaître un æuf déjà parasité
(Btrrorrr, Dernrer,, 1969), le superparasitisme a été fréquent parmi
les æufs-hôtes examinés.

Les représentations sur les graphiqu,es des deux critères (æufs-
hôtes parasités et pontes du parasite) présentent nne allure et un
profil identiques. Soit que les 2 courbes se chevauchent (nombre
d'æufs-hôtes parasités =- nombre d'æufs pondus) soit qu'elles se
séparent nettement (nombre d'oeufs parasités inférieur au nombre d'æ.ufs
pondus).

Si, par ailleurs, Ie nombre d'æufs d'A. kùhniella pansités par une
femclle de P. llavitestqcea n'a pas dépasé 37 alors qu'une plaquette
de 40 oeufs était présentée le nombre d'æufs pondus, en
revanche, atteint le chiffr: de 56 pour la même femeile. Ainsi par
comparaison avec le niveau 40 ceufs-hôtes de base, le parasite ne
pond jamais son stock d'æufs dans tous ceux de I'hôte, même lors-
que le nombre d'æufs pondus excède celui des oeufs-hôtes offerts.
(exemples femelles n" 1,1 et n" 17, respectivement au 16è et 23è
jour de l'émergence). Ces observations sembleraient indiquer que la
femelle n'est pas capable de discriminer un æuf où elle a déjà pondu,
à moins qu'elle ne procède à 1a ponte de plusieurs æufs à la fois.

Conclusion générales

L'étude des relations entre Phanerotoma llavitestacea FrscH et
son hôte naturel Ectomtelois cerctoniae Zut-t- entreprise pendant plus
de 5 années dans la carouberaie clu Mont Boron r(Alpes Maritimes)
doit servir de base à un travail futur au Maroc. Ce travail sera

5 5



56 MÀDKOI'RI M,

entrepris sur des cultures r'entab'es où ce ravageur cause des dégâts
économiques importants, notamment les dattes et les agrumes.

Les essais menés au laboratoire sur les femelles de P. Ilavitefiacea
à 30" C et 5oo/o H.R. montrent que, dans ces conditions, le parasite
a une longévité non nég'igeable et un potentiel reproducteur impor-
tant si I'on tient compte du fait que les ceufs-hôtos n'ont pas été
offerts quotidiennement. Les conditions de température et d'humidiié
relative dans lesquelles les expériences ont été conduites permettent
de penser à une possibilité de I'utilisation de cet entomophage comme
moyen d'une intervention biologique contre les pyrales E. ceratonlae
et C. cautella en zones phoenicicoles ou agmmicoles marocaines.

Par ailleurs, les connaissances acquises sur ce parasite tant sur
le plan écologique (lâchers expérimentaux) que fondamental (relations
avec des hôtes de laboratoire) plaident en faveur des résultats €scom-
ptés de I'utilisation de P. 'llavit€stacêa en lutte biologique.
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Cette étude, consacrée à la mise au point d'une méthode de lutte
biologique contre les pyrales de la datte comporte deux parties :

- Sur le terrain: le but du travail résidait dans l'introduction
et I'acclimatation d'un Hyménoptère, Braconidae (P. flavitestacea) afin
de contrôler la population d'un lépidoptère, Pyralidae (E. ceratovwie)
causant des dégâts sur caroubes.

- Au laboratoire : il s'agit de déterminer la longévité et ia
fécondité des femelles de P. ilavitestacev dans des conditions déter-
minées, par rapport à un hôte de laboratoire : la teigne de la farine
(4. kiihniella). Ces observations renseignent, également, sur le com-
portement de ce parasite vis-à-vis des æufs des pyrales.

Ces essais révèlent que le parasite (P. flavitastaeea) prêsente une
longévité non négligeable et un potentiei reproducteur important.

Les conditions (température et hygrométrie) dans lesquelles, ces
essais ont été conduits plaident en faveur d'une utilisation possible de
cet entomophage comme moyen d'intervention biologique contre les
pyrales du palmier dattier et des agrumes.

RssuMpi.[

Este estudio que examina el desarrollo de un método de lucha
bioidgica contra las pirales del datil se compone de dos partes :

1. En el campo: nuestro objetivo fue la introducciôn v aclima_
taci6n de un Himetrrôptero Brqconidae (P. flavitestacea) paru controlar
Ia poblaciôn de un Lepidoptero, Pyralidae (8. Ceratoniae), perjudicando
!as algarrobas.

2. En el laboratorio : intentamos definir la longevidad y la fecun_
didad de las hembras de P. flavitestacea en condiciones bien deLermi-
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nadas, y con relaci6n a un huésped de laboratorio: la polilla -elis de

la harina (Anagasta Kilhniella).

Las observaciones nos informan también sobre el comporta-

miento de este parasito hacia los huevos de las pirales.

Estos experimentos muestran que el parasito (P. ilavitestacea)
Dresenta una longevidad y un poder reproductivo importantes.

Las condiciones (temperatura e higrometria) de los experimentos
sugieren une utilisacidn posible del entom6fago como medida de
intervencidn bioldgica contra las pirales de 1a datilera y de los citricos.

ABSTRACT

This paper deals with the development of a biological control
method of date moths.

1. On the field : we aimed at the introduction and acclimatization
of a Hymenoptera. Braconidqe (P. flavitestacea) so as to conrtol the
population of a Lepidoptera, Pyralidae (E. ceratoniae), damaging carobs.

2. ln the laboratory : we tried to determine the longevity and
fecundity of P. flqvitestaÇea females in well-defined conditions. com-
pared to a laboratory host : the flour moth (Anagasta Kûhniella). 'fhe

observations allowed us to gather some information on the behaviour
of P. tavitestnced towards the eggs of the moths.

From the experiment it appears that the parasite (P. flavitestacea)
has an important longevity and reproducing potential.

The conditions (temperature and hygrometry) in which the expe-
riments have been conducted led us to believe that it may be possible
to use this enthomophagous as a means for biological intervention
against moths of date palms and citrus.

5 9
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F:c. A: Génitalia màle d'Ectomyeloïs ceratoniae Znrt.
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