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INTRODUClTON

i - I"E POIS CHICHE ET SA CUTTUBE

Iæ Pois Chiche est I'une des plus irnrportantes légumineuse"
alimentiaires cultivées. Selcn les statistiques de la FAO publiées
en 1968, cette plante couvrirait 10.429.000 ha dont 00 ./. environ
au Froche Orient et ern Asie du Sud Ouest. Les graines de Pois
Chiche sont rich,es en proléines ( 30 % ) de la meilleure qualité.
Sa valeur alimentaire très élevée ,est, considérée com,'ne supérieur.'
à celles du Pois et du Haricot. Cette denrée représente donc un
alirnent d'appoint pour l,es fortes populations d'Asie et c'est ce
qui a anlené les Nations flnies à créer sur plaoe, à IIYDERABAD,
dans Ie Sud Ouest indien, un Centre inûernationl ( I.t.R.I.S.A.T. :
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics )
chargé de promouvoir les culfures tropicales les zones somi-arides
et, en premier lieu, le Pois Chiche.

l-L -- Caractères botaniques et sgstématiqwes.

Le Pois Chiche, Cicer arietinurm L. appartient à la tribu
des Viciées, famille des I-,égunaineuses. II diffère des autres g€nres
de la tribu ( Pisum, Vi,cia, Lens ) par de no)mbre'Jx caractères.
D'après POPOV, cite par BRYSSINE ( 1976 ), le genle Cic,er occupe
une place intermÉdiaire entre V'icia 'el, Or,oni,s de la tribu des
Trifoliees.

Thèse présentée pour obtenir le titre ,lo Docteur-Ingénieur en Sc,'enr"€s Agronomiques
Spécialité : Biologie Appl:queé à L'Agronomig - Protection ales culiures
ENSA de  RENNES.  1981 .
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L'auteur suppose que
de I'hybridalion enLre Vic'ia

le genre Ci.cer primitif est le résultat
orimitif et Ononis.

Le g'enre Cicer renferme 22 espèces à exigences écologiques
très semblables malgré une très large aire de distribution géogra'
phique. On le rencontre surtout dans les zones semi-arides du
globe. En Europe : la Grèce, I 'Espagne, la Crête. En Asie : Ia
Turquie, ia Syrie, la Palestine, le Cauca,se, I ' Irarq, I 'Afghanistan.
I 'Hinrralaya Occidental. l ln Afrique, on connait deux espèces
endémiques ,Ctcer uurriahtTn, en Ethiopie el C,icer atlant'ictt'rn dan.c
1, .  F iaut  At las du Maroc.

Le Poi-q Chiche est une plante annuelle, la longu,eur de IiL
tige varie de 3C à 50 cm, Ies feuil les sont composées de lt à 15
folioles ovales et denté'es. Lres fleurs sont blanches, ros€s, violettes
ou bleues. Le fruit est une g'ousse, petite, poilue, renferrnant l:;
plus souvent une ou deux graines de couleur jaune ou noire.

La tige, les feuil les et les gousses possèdent de,s poils glandu-
laires secrétant des exsudats acides ( surtout acide malique',
(MANGE, 1965 ). Les tiges sonl riches en acide malonique et les
feu  i l l e ;  en  ac ide  c i t r i que .

I-le Pois Chiche est une plante strictement aulogante, ce fail
est signalé par tous les auteurs qui insistent sur I 'extrème rareté
de I 'hybridation. Cependant, BRYSSINE ( 1955 ) à const,até, au
Maroc, cinq cas d'hybridation d'oir résulterait probablement la
lignée PCH {5 ( PCH 9 X Pois Chiche noir ) très intéressante pour
sa tolérance à l 'anthracnose.

Le Pois Chiche possède norrnalement des nodosités ; ceci serait
un indice de sa bonne adaptation. Les auteurs signalent l 'e rapport
entre la richesse en protéines des graines et la formation de nodosités.

l-2 - Caractènes écologiques.

Les esp'èces primitive poussent dans les montagnes de
moyenne et haute aititude. Elles ne supportent pas 1'humidité, mais
s'accommodent par contre de fortes chaleurs, de la sèchersse et
cl''écarts importanis fls f,s'mpératur,e. Ces propriétés se retrouvent
plus ou moins chez le Pois Chiche cult ' ivé 'qui résiste à des tempra-
tures de + 40' ,et de - 8' C dans la Station d'ANNOCEUR au
.Vroyen ATLAS ( RRYSSINII, t976 ).

Iæ Pois Chiohe néeessite pour I'accomplissement, de, son

cycle végétatif ( 4 à 5 mois ) de 'fortes intensités lumipeuses. C'est
une plante cle jours 1c't lr; 's' Pa.r conire, les jours courfs empêcheraietl i '
la f loraison.
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1-3 -  f 'sages.

Source de protéines de la rneil leure qualité, le Pois Chiche
est essentiellem'ent destiné à la consommation humaine au Maroc,
Dans d'autres pays, i l  peut être parfois uti l isé pour' I 'arnentation
animale.

Iæs fanes du Pois Chiche étant toxiques, ne peuvent servir
tle fourrage.

l - 4  -  E r t t t em is .

Les maladies et ravageurs du Pois Ohiohe sont t leu nombreux
t\ ceux d'autres plantes.

Les .attaques d'insectes sont peu sévères, probablement à
cause de I 'action répulsiv,e des exsudats glandulaires. En culture,
ce -qont les mineuses des feuil les ( L,yriomyza Rond ) et durant le
stcckage, les bruches qui causent 1e pius de dégats. L'emploi
d'insecticides n'est pas économique pour juguler les 1.avdg.eur.s
en plein charnp. Pendant le stockage, la fumigation est efficace.

La maladie la plus dangereuse au Maroc est de loin
l 'ANTHRACNOSE dûre à A,SCOCHyTA rabie i  (PASS.)  LAB. L ' INRA
rnarocain, poursuivant ses recherches sur cefte maladie, a commencé
en 19?5 une coliaboration avec la F,\O dans le cadre de son Prog-
ramnle International de Résistance Horizontale ( I.P.H.R. ). Son
objectif majeur est la production - par sélection - de cultivars cle
Pois Chiche possédant une résistance horizontaie à la maladie.

Les autres maladies fongiques ne posent des problèmes que
iocalement, c'est ie cas du déperissemenû dir à Rizoctoria sofu.rni dans
la r.égion de M,eknès ( TAHTAH, 1976 ).

Les attaques de Sclerol.inia sclerotirtru,nt. d'Operculella ltalri.
l:ii Khers, de Stemphyliu,rn sarcirLneforme Wiltoch, de TthytoTthtlma
spp., de plusieurs bactéries et virus, d'une plante parasite, I 'Oroban-
che, n'ont que des répercussions ,économiques très faibles.

tr . UANTTIRÀCNOSE DT'E A ÂSCOCHYTA RABIET (PÀSS.) tIB.

SYNONYMIE
Phyllosticta cicerina Pril l . el Delacr.
Pltgllost'icta rabiei ( Pass. ) Trott.

Mycosphaerell a, rabiei Kovacev.
Dydimella rabiei Von Arx.

- Forrne conidienne

- Forrne parfaite
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Toutes les part"ies aériennes de la plante peuvent être atta-
quées. (Fig, i) Sur les folioles apparaissent des macules arrondies

ou ovoïdes, parse,mées de pycnides. C,es macul€s nlesurent environ
8 à 10 imlm sur 5 à 6 m,m. Iæs folioles atteintes jaunissent et

f inissent par tomber, Sur les tiges les lésions soni allongées.
Quand ell,es sont nornbreuses, elles finissent par confluer et évoluen'r,
en un chancre profond niveau duquel Ia tige casse sous I'acticn
du veni.

Sur les lésions fructifiées, Ies pycnides sont piriformes,
imrnergées dtrns les tissus de I'hôt'e ,et à ostiole saillante. Quand
elles sont im'bibées d'eau, ces pycnides laissent échapper de nom-
reuses pycniospor€s engluées dans un cirrhe. Ces spores unicellu-
laires, h1'alines, cylindriques ,et &rrondies aux extrêmités mesurent
entre 6 et 16 u de long et 3 à 5,5 u de large.

Iæ parasite se conserve pendant 2 ans dans les débris de
culture sur les,quels on trouve les périthèces en hiver. Ces périthèces'
brun foncé à noir, mesurent entre 165 u de haut, et LZO à 250 u de
largre. Les asques qu'ils contiennent sont cylindriques pédicellés
longs de ,i8 à ?8 u. Iæs ascospores biceilulaires, hyalines mesurent
de 12,5 à 19 X 6,7 à 7 à 7,6 u.

LL-L - Hi'storiqzte, Systématique.

Ire terme Anthracnose & une signification peu précise en
Pathologie vé6étale puisqu'il désigne des altérations nécrotiques
des parties aériennes. L'agent responsable est généralem€nt un
champi8non dont la forrne conidienne se situe dans I'ordre des
Mélanconiales ( C olleto triclzt'm, Glæ o sTtorium', etn. ).

Pour les Anthracnoses du Pois, de la Fève et du Pois Chiche,
étant donné que les Ascochgta qui en sont les agents essentiels
se rangent, dans I'ordre des Spàa'eropsidales, oette dénomination
est incorrecte. Aussi les Anglo-saxons préfèrent-ils I'appelation :
Blight ou leaf spot.

Ces diverses spèoes d'Ascochytu ont toutes pour caractères
corl,rrruûs de provoquer des lésions de même aspect à Ia fois sur
tige et orgrnes foliacés ( foliol'es, gousses ) à toute phase du cycle
végétatif de I'hôt'e.

Etant donné I'exknsion de cette mialadie 'endémique 'et les
degâts qu'elle peut provoquer dans les cultures, tous les autres
s'accordent sur le fait qu,e I'Anthracnose du Pois Chiche est un
problème d'irnportance mondiale.



SYMPTOMES D'ATTAQUE D'ASCOCHYTA (Pass. ) Lab. SUR
LES ORGANES DE CICER ANIETINUM L.
Fig. f : Tous les organes de la planûe peuvent être attaqués :

A gauche, noircissement au niveau du collet (flèche épaisse)
A droite, symptôme sur tige, sur gousses et sur folioles
(flèches fines). (D'après LABROUSSE, 1980-t93t).
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Nous allons dégager les grandes l ignes de nos connaissances
sur cette maladie.

Los dégâts occasionnés par le parasite ont été reconnus pour
la première fois en 1911 BIII-TLER dans le Nord Ouest de

I ' Inde.

TROTTBR ( re18 )
comme phyllo,;t' icla rubiei
1es spores.

décrit pour Ia prem,ière fois Ie parasite
'en raison de l 'ahsence de cloisons dans

StrRAGUE ( 1929-1930 ) chercha à établir des rapprochement
entre P. rabiei et les Ascoclt3lt.a des légurnineuses, principalement
Ascochyta pi:;i et Mgcosphaerella 'pznod,es. D'après la morphologie
tles spor€s, les caractères des pycnides, le pouvoir paûhogène,
il conclut d'une part que P, rabiei est différent d'4. fsz, mais
.,'oisin d'Ascochyra ( Mycosphaerella ) pinodes.

ITABROUSSE ( 1930-1931 ) étudia la maladie au Maroc. Etant
dt.rnné la constance du.pourcentage de spores bicellulaire,s (2 à 4"/"),
il proposa de nomtner le champignon Ascochyta rabiei ce qui
revient à souligner les parentés entre cette espèce eL les Ascocltylrt'
du Pois.

Cette nouvelle dénomùnation a, en outre, I'avantage de
rappeler que oe champignon s'attaquo à tous les organes puisque
d'après I'acception admise le genre Ph,yll,osticta ne renferme que
ties organismes folicoles.

La forme parfaite d' Ascochyta rabiei', ' l l[ycosphaerella rabiei
a été décrite par KOVACEVSKY ( 1936 ).

i'!'-2 - Tran'smission 'et consétluences s'L('r les ruéthodes de lutle'

Au Maroc, il erst n,écessaire, pour obtenir de bons rendem'ents,
semer lôt (fin f6vrier ), afin de bénéficier des pluies de printemps.
Or, étant donné qu'il est indispensable de freiner I'épid'émie, la
lutte chimique s'impose iant pour réduire le nombre de foyers
prirnaires que pour ,en 'empêcher I'exfension,

LUTHRA et BEDI ( 1982 ) ont éié les premières à montrer
que les semences infectees donnent naissanoe aux foyers primaires
de la maladie et permettent son introduction dans les parcelles
jusque là indemnes. Ce résultat fut, confirm'é par I'ensemble des
auteurs.



45

Les analyses s,anitaires de semences montrent des taux de
ccntamination élevés, parfois jusqu'à 70 '/. sur lots e,r provenance
de Turquie (MADEN et al . ,  LS75).

Dans ces graines contamrinées, I' inoculum était pr'ésent à Ia
fois sous forme de pycnid'es et de mycélium, soit dans ies téguments
seuls, soit dans les tégumrent,s et I'embryon. II n'y a pas toujours
une corrélation entre le taux de contamination des gra"ines et
celui des plantes inalades qui en sont issues. Cepenrlant, d'après
MADEN et al. ( 1975 ) les infections superficielles et, profonde
des gra,ines ont le mênr:e potentiel de transmission.

lle ce fait, Ie traitement de sernences par une rnat,ière active
pérrétrante s'impose L'eau chaude ( STTAR 1933 ) le forrnaltle-
hyde et uert m,alacltite (ZACHOS et al.. 1951 ) sont inactifs..

KHACHATRYN (1961 ) a eu bons résultat,s avec Ie thiram,e.
L'irradiation des graines contaninées p&r un rayonnerneni { 15 Kr
et, plus ) élimine le thalle, mais diminue le pourceni,age de levée
(KHAN,  te70) .

Dans des tesis fongicides in vitro que nous avons eflectués
en 1981, nous avons comparé I'efficacité du'bénomyl, du mancozebe
el du folpel sur I' inhibition de la genraination el de la croissance
du tube g'erminalif des pycniospores chez Ascochyta rabiei et
d'autr'es Ascochyta parasites du Pois et' de Ia Fève en utilisant
la rnéLhode de LEROU ( 1977 ).

Pour obtenir i ' inhilLtii ion de la gernrination ii 5O 'l avec
le benomyl sur Ascochyia rabiei, on doit util iser des concentrations
3 à 4 fois supérieures àr celles qui suffisent pour les Ascochyta
de la F-ève et du Pois (7,5 ug/ml contre 2,5 og/ml ). ,\vec le lolpel
et le mancozébe, environ 2 fois supérieures ( 0.2 Dp/ml contre
0,1 ug/ml ) et riO,6 vg/ml contre 0,3 ug/ml ).

Ceci permet d'interpréter les résultats déoevarils que nous
avans obtenus par la lutte chimique à ,Meknes en tg76 : I'emploi
de bencrmyl en tra.itement de semence n'a pas réduit significative-
menf les fogers primaires par rapport au té'rnoin. I)e même, en
végétation, le benomyl n'a manifesté aucune action préventir.'e-
ni curative.

En effet, dans les graines du Pois thiche contaminé,es, on
r,encontre en plus du mycélium, habituellem,ent des pycnides, cr,
on sait que le benomyl inhibe plutôt la croissanco mycélienne
que le phénomène de germination proprement dii.
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Pour le rronlent, nous envisageons la lutt,e chimique eu
traitem,ent de s,emence avec le thi.rame. et en végétation à I'aitie
de dithiocarbamates (AMEZIANE. Lg76 ) ou encore ùe folpel,

lL- -- I:ariali,on du pouuoir puthogène et r(isistance tle l 'hôte.
En 1964, AUJLA distingue 11 groupes d'insolats du parasite

sur la base de caractéristiques morphologiques et pathologiques
( plusieurs variétés u diff,érentielles , ;.

KHILKO ( IW4 ), puis MORALL et al. ( tg75 ) n'ont trouvé
aucune variét,é totalement immrune.

VIR et GREWAL (1574) font apparaitr,e une for.te corréla-
tion positive 'entre les attaques sur tige et feuilles des variétes
sensibles, mais non sur les variétés résistantes. Chez ces dernières,
les feuilles sont très peu attaquées per. rapport aux iig:es. Ils con-
cluentrque I'attaque de la tige est un critère plus approprié pcrui'
le classernent des variétés.

209r isolats, tous origina,ires de I'Inde, ont éôé répartis par.
ces aufeurs en 13 groupes sur la base de leurs caractères morpholo-
gique et culfuraux, puis en 2 races physiologiques, I et 2, et
un biotype de la race 2, d'après leur comporûement sur les cinq
variétés différentiell 'es utilisé,es : 1.13 ; EC 26435 (notre variét,é 15 ) ,
C-235 ; F. 8 ef V. 18.

Ces auûeurs oni montré, par ailleurs, que la résistance du
Pois Chiche à l'Ant,hracnose est un caractèr,e rnonogéni,que dominant
par rapport à la sensi,bilité.

L'obj,et de notre travail d,e DEA ( 19?9 ) était de comparer
I'expression de I'interaction de cinq souches repr,ésentant la popula-
tion d'A. rabiei présentes dans les grandes régions de culture du
Maroc, avec les lignées PCH 79, très sensible et PCH i5 manifestant
la plus grande résistanoe utilisable disponible à I'heure actuelle.

D'après nos résultats, le,s cinq souches peuvent être classées
dans le m'ême ordre sur oes 2 lignees hôtes génétiquement éloignées.
Nous avons reconnu entre ces souches des différenc'es assimilables
à des différ'ence d'agressivit,é. La. souche syrienne que nous avans
testée en tg!3t s'intègre dans ce context€.

Il est donc vraisemiblable qu'on retrouverait le mlSme classe-
lrent, sur une desoendanoe rles lignées 15 et 79 utilisées comime
géniteurs de résistance, et que l'une comrne I'autre des 6 souches
pourrait être envisagée indifférernlent pour le cribla6e des disjonc-
tions
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Dans les pays otr les périthèces ont été rencontrés, les auteurs
ont leconnu des variaticlns dans les caractères de compatibilité des
souches qui peuvent être isolées.

Au Maroc, I'apparition de périthèc€s n'a pas été signal'ée,
soit palce que les conditions climatiques du pays ne conviennent
pas, soit par ntanque d'une prospection minutieuse.

Cependant, dans les conditions de Versailles, nous avons
prélevé des périthèces sur des tiges de Pois tlhiche parasit,ees en
éfé 1978 et gardées au champ jusqu'au mois de janvier 1979. Ce
résultat souligne Ia nécessité d'entreprendre des reoherrches de
plospection au Maroc.

III - OBJECTIFS DE I.,ETUDE PNE.SENTE
Chargé par I'INRA du 'Maroc de la mise au point urgente

des méthodes de lutte pratiquet nous avons envisagé dans un
premier temps les modalités d'application de la lutte chimique.
Comme celle-ci est très difficile ,et aléatoire, il est vraisemblable
que la prospérité de la culture du Pois Chiche au Maroc résidera
dans le développernent de cultivars présentant un meilleur compor-
temient vis-à-vis des épidémies d'Ascochyta rabiei.

Il n,e semble pas exisfer d'imrnunité lotale au parasite et
I'expression de la résistance phénotypique n'est pas simple. De ce
fait, les interactions onf été très peu envisagées ; l,interprétation
en est actuellem,ent très dif ficile. En effet, les conclusions de
HAFIZ (1952) relatives à la résistance du Pois Chiche à Ascochuta
rabiei ( Pas.s. ) Lai. nous paraissent insuffis,antes.

C',est pour cela que nous avons souhaité étudier les interac-
tions hote-parasite. Une étude dans ce sens est, en e,f,fet, indisp,ensable
pour Ia compréhension des modalités du parasitisme et" des moverrs
de défense mis en ,æuvre par la plant"e-hôte.

L'objectif de notr,e travail est de coniribu,er à la connaissance
de Ia variabilité de I'int'eraction c'icer-Ascochyta en comparant les
modalités de I'infection et de la 'colonisation de deux cultivars,
I'un sensible et I'aufre possédant la meill 'eure tolérance pratique
actuel lement disponible.

Nous chercher:ons à mettre en .évidence les origines physio_
log'rques du comportement particulier caractéristique de la- lignée
PCH u15,'qui se traduit au niveau des trges par des lésions bénignes
peu étendues, et sans incidenc€ sur les rendements, et au niveau
des folioles par lésions encore plus lirnitées et sans pycnides.
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R E S U M E

I-,es étapes de I'infection d,es organes du Pois Chiche (Crcer
arietinum L.) par Ascochyta rabiei sont, dens I'ordre, la germina-
tion des pyoniospores, Ia formation d'un appre,ssoriu'm, l& naissance
d'un mycéliurn sous-cuticulaire, l ' invasion, puis le franchissement
de l'épiderme.

Ira colonisation en profondeur des tiges de I'hôte sensible
affecte préférentiellem,ent le phloèrne et le xylème qui se nécrosent
à distance ; il en résulte un flétrissement et même une rupture des
tiges.

L'Ascochyta rabie'i w comporte comjme un parasiie néc-
rotrophe : iI provoque à distance une maoération qui est précédee
par des réactions des noyaux et des rnodifications de Ia perméabilité
cellulaire.

Qu'elle soit en rlapport avec I',âge des tissusou contrôlée par
une différence génotypique, I'accélération des prooessus de lignifica-
tion des fibres péricycliques et du parenchyme profond qui protège
de la macération les vaisseaux et la rm,ælle est un miécanisme
important de la résistance pratique du cultivar tolérant.

Une éiude histochimique a permis de reconn&Ître, au cours
des étapes de la dégradation des parois squelettiques, un affaiblis-
sement des r,éactions des polysaccharides, des composés pectiques
et de la cellulose. Si les tissus lignifiésrésis'0ent', la lignifioation
des vaisseaux peut-êtrre inhi'b'ee au cours de la colonisat'ion' La
recherche de callose a été négative.

L'inclusion d'ans une résine à basse viscosité a permis de
réaliser d,es observations à l'éohelle du lim'be sur les phénomènes
d'interaction reoonnus ahez le cultivar tol,érant.
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Normalement, Ia nécrose rests limitée à un petit nom'bre
de cellules envahies et à leur voisinage, Le champignon ne s'y
rainifie que très faiblement et ne sporule pas. Les éI,éments nécrosés
sont entour'és d'un mlanchon de cellules dont la structure ( absence
rie r,acuorne, puis présence de chloroplastes avec accumulation
d'amidon) indique une intensification des activités synthétiques
soulignée par la présenoe de formations particulières (" corps X ".

rians les espaces intercellulaires.

Llne approche de ces phénomènes en ultrastructure a confirmé
l'activité synthéfique et excrétrice des cellules du manchon. Elle e
permis de rnonfrer que les ( corps X , jouent un rôle original :
très nombreux à une certaine distance de la nécrose, quelque-uns
sl."m'blent se déE;rader à son voisinage, corrélativem'ent leur structure
tnoyenne se 'modifie et ieur conûenu qui, initialement, semblait
uniquement de nature polysaccharidique, présente finalement,, en
outre, des caractères cytochimiques des substances polyphénoliques.

Les u corps X ,, excrétés rians Ia zone m,enacée par les
hyphes, ont été comparés à des for.mations analogues récemtnent
décrites. Ils semblent renfermrer, sous une forlmre non toxique
llour la planfe-hôte, des substances polyphénoliques capables
d' inhi i rer les enzymes du parasi te.

Enfin, des données ont été recueillies sur I'ultra structure
des hyphes d'Ascochgta rabiei sur. son hôte. Elles ont, permis de
constater, eu€, dans la foliole d'un hôte tolérant, les hyphes
déeénèrent au niveau de la nécrose.



EI(PRESSION OF RESISTANCE AGAINST CHICK PEA'S

BUGHT CAUSED BY
ASCOCHYTA R}IBIEI (PÀSS.) T.,AB.

S U M M A R Y

The n.'ain sùeps of chick pea (Cicer orielirtum L.; infectictrl
by A. rabiez are successively : spore germination, appressoriutn
fonmation, cievelopment of subcuticular rnycelium, invasion uf
epidermis and growth into pa,renchyma.

In susoeptible hosts. colonization affects preferentially ph-
Ioem and xylem which results in wilting and bligirt,ing of stems.

A r,abiei behaves li'ke a necro-rophic parasite ; it induces
in adi'anoe, reaction of nuclei, alteration of cell permeability
followed by tissue maceration.

Whether it is related wit'h age of the tissue or controlled
by genotypic differenoe, an acoele,ration of the lignifica.tion process
oi pericyctic slereome and parenchymatous cells was observeLl'
ThiÀ phénoftr€noil protects vessels and pith from maceration, and
plays an imporiant part, in host resistance.

Using histochemical techniques, it was shown that a wea-
kennig of tihe host wall compounds occurs during the infections.
Lignifled tissues rarnain undamag'ed, but vessel lignification ma:'
be inhibited as the colonization is progressing. No callose wai
found.

After errlbedding in a low visoosity medium, interactiorr
phenomrena between parasite and tolerant cultivar where observer!.

Usually, necrosis rnemaiss limited to a small number of
inr.acled and acljacent celles. The fungus scaroely ramifies atiti
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tlæs not sporulate. Necrose.d cells are surrounded b.; a boundary
zone whose cell ultrastruc.ture indicates an increasre in mltaboiic
activities, emphasized by t,her occurenoe, in the inl,erællular spacls
of peculiar bodies ( "X hociies" ) ,similar to those recently des-
cribed. It rvas established lirat these cells generalr: u X bodies u
which m,ay play an impoi'taet role in limiting t'i ie spread of the
necrosis. They arl numercrlr.s at some distance' frorn the necrosis.
Som,e of them seem to be degraded in its bounciarv zone, and
their usual structure is uro,lified. The polysacchrr.ridic nature of
,, X bodies D was demonstririr:d at some distance frolri the parasite.
Just around the necrosis ihey showed cytochemir:a} features of
polyphenolic compounds. . )i bodies ,' m&y conl,ain polyphenolic
inhibitors whicir are not ioxic for the host cell, l-,rit show somr:
inhibiting effect, on parasi-.e enzymes.

Some daba were o'btained on the ultrastrucli-rr'r of. A.rabiei'.s
rnyoelium in tissues of tire susceptible host. On l,olerant hosi
leaflels, fungal hyphae diadin ùhe oollapsed tissues.



C O N C L U S I O N

Etant donné que nous avons trav,aillé en at'mosphère sursa-
turée d'eau, il n'est, pas étonnant que tout apport suplérnEntaire
d'eau, au niveau de la lésion, n'ait &ucun ,effet sur la dimension
finale de celle-ci. Dans d'autres conditions, la limitation des lésions
esû beaucoup plus précoce et celle-ci ont I'aspect de petits points
bruns.

On sait qu'un apport d'eau joue un rôle décisif dans
I'extension du myc,éliumr des Ascochyta du Pois ;

a HEATH et WOOD ( 1969 ) considèrent que le rôle de l'eau
esô d'éliminer de la lésion au fur ,et à mesure de sa synihèse, par
les tissus sains, la pisatine fongistatique antagoniste du mycélium
d'Ascochyto yinodes

b) Le laboratoire IrE NORMAND a montré que I'eau peut
tiiminuer les capacités de réponse des tissus.

Dans oes conditions, d'après la structure et l'é,rrolution des
Iésions formées, dans des conditions très dé'favorables à Ia plante,
au cours de I'interaction du limbe du cultivar 15 avec une souche
d'Ascochyta rabiei, on peut dire que cett,e interaction correspond à
ce qu'il est oonvenu de considérer colnrne une résistance de haut
niveau. celle-ci, d'ailleurs, est 'effectivement observée en conditions
naturelles.

Notre étude ne permet pas d'affirmer qu'il n'existe pas
de corrélation entre le comportement de la tige et celui de la
feuille, pour un couple hôte-parasite donné. 11 pourrait donc être
intéressant de sélectionner parmi des plantes poss'édant un niveatt
de toléranoe convenable au niveau des tiges, des ligné,es montrant,
au niveau des feuilles cette cluasi immunit,é caracté'ristique de
notre cultivar 15.


