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Résumé
L'objectif principal de cette étude est la contribution à I'adoption des techniques de lutte di'

rigée en matière de protection contre les principaux ravageurs en verger d'agrumes.

Pour cela, nous evons réalisé une étude comparative entre deux manières de gérer le verger

d'agrumes contre les déprédateurs : tout d'abord, d'une manière classique basée sur des ca'

lendriers préétablis de traitements chimiques, et parallèlement de façon raisonnée, en nous

basant sur la biologie et sur le suivi de Ia dynamique des populations des ravageurs et de lettrs

ennemis naturels. Cette deuxième méthode préconise, I'observation régulière du verger, I'uti-

lisatioit du piégeage, l'adoption des seuils d'intervention et une application raisonnée de

pesticides appropriés.

Les résultats obtenus ont montré que Ia lutte dirigée est une étape fondamentale et incon'

taarnable à taute adoption uhérieure de la lutte intégrée. En effet, cette méthade a permis de

réaliser des réductions substantielles aussi bien en matière de traitements (nombre et quan-

tité de bouiltie pulvérisée) qu'en matière de dépenses phytosanitaires, sans oublier les consé-
quences positives sur Iafaune auxiliaire et sur I'agro-système d'une manière générale.

Ainsi, seuls I0 traitements (dont 3 seulement sont génératisés) ont été sffisants pour maîtriser

les ravageurs tout au long de la campagne agricole, contre I I pour la parcelle témoin (dont

t5 généralisés) ; ce qui a engendré une réduction de plus de 72 7o en produits chimiques et

62,5 Vo des dépenses phytosanitaireù $d/,s affecter ni la qualité ni la quantité des fruits pro-

duits.

Mots clés: Lutte dirigée, ravageurs, agrumes, Gharb
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Abstract : The directed fight: a fundamental stage in the adoption of
the Integreted pest managment against the pests on citrus orchards
The principal objective ofthis study is the adoption ofdirected control techniques against the
major pests in the citrus orchard, A comparative study was conducted between two managè-
ment techniques of the citrus orchard against the pests. At the beginning, we used a traditio-
n.al process based on preestablislrcd calendars of chemical treatments, and simultaneously we
carried out a survey of the biology and the pest population dynamics. The second method re-
commends, the regular observation ofthe orchard, the use ofthe trapping, the adoption ofthe
thresholds of intervention and awell thought application of suitable pesticides.

The results obtained showed that the directed control is a fundamental step for any later
adoption of the integrated pest management. Indeed, this method led to a substantial reduc-
tions regarding the treatments (a number and quantity of pulverised pulp) and plant health
expenditure as well, without forgetting the positive consequences on auxiliary fauna and the
agricultural system. Thus, only I0 treatments (among which 3 only were generalised) were
necessary to control the pests throughout the crop cycle, against I 8 for the control ( I 5 are ge-
neralised); and this generated a reduction ofmore than 72 7o in chemical products and 62,5Vo
in the chemical expenses without affecting neither the quality nor the quantity of the the

fruits.

Key words : Directed fight, pests, citrus, Gharb
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lntroduction
Malgré l'essor que connaît le secteur des agrumes au sein de notre économie nationale, son
développement reste confronté à plusieurs contraintes qui entravent notamment, I'améliora-

tion qualitative et quantitative de la production. Parmi ces obstacles, les problèmes phytosa-

nitaires liés aux dégâts engendrés par les différents ravageurs et maladies occupent une place

de premier plan. En effet, les pertes occasionnées sont considérables, aussi bien au niveau de
la production qu'au niveau de la commercialisation. Certains écarts de triage peuvent at-
teindre 36 Vo, ce qui réduit beaucoup la marge de bénéfice (Anonyme, 1998).

Pour fâire f'ace à cette situation, les producteurs ont recours à un contrôle chimique, souvent
inopportun et mal raisonné caractérisé par un nombre de traitements très élevé et une pano-
plie de matières actives polyvalentes.

La fréquence et les concentrations de ces pesticides utilisés peuvent porter préjudice à la tbis,
à la spéculation et à plus ou moins long terme à I'ensemble de la biocénose, notamment par:
û un développement du phénomène de résistance chez un grand nombre d'espèces de rava-
geurs vis-à-vis de certaines familles de produits, comme c'est le cas des cochenilles Coccus
hespe.ridum L. et Planococcus citri Risso (Chaboussou, 1968) ou encore Aonidiella aurantii
Mask. vis-à-vis des organophosphorés (Levitin et Cohen, 1998);

fl une entrave à I'action de la faune auxiliaire;

û une pullulation de certains déprédateurs qui étaient considérés comme secondaires. Ainsi,
les acariens, Panonychus citri Mc Gregor et Tetranychus urticae Koch sont devenus redou-
tables suite à I'usage répété d'organophosphorés tels que le malathion et le méthyl parathion
dans le premier cas (HO, 1984) et comme conséquences aux traitements abusifs aux pyré-
thrinordes dans le deuxième cas (Abbassi, 1990);

û une recrudescence des problèmes de résidus, qui risquent de dépasser les normes recom-
mandées et exigées par les pays importateurs et en particulier I'Union Européenne;

D une augmentation de la part budgétaire réservée aux traitements phytosanitaires (estimée
actuellement entre25 et30 Vo des dépenses globales) (Dbira,1999);

D une atteinte, à la santé du consommateur et à I'environnement d'une manière générale.
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L'ensemble des inconvénients précités, impose désormais une nouvelle vision de la protec-
tion phytosanitaire en vergers d'agrumes; une protection qui se veut d'abord raisonnée et par
là même comme prélude à une stratégie de lutte intégrée, seul et unique garant d'une agru-
miculture prospère et d'un verger équilibré à moyen et à long terme.

Aussi, le principal objectif visé par I'adoption des méthodes de lutte dirigée ou raisonnée est
en quelque sorte I'abandon des calendriers classiques de traitements; calendriers basés sur une
connaissance très vague des ravageurs et le remplacement progressif par des méthodes mo-
dernesetsurtoutsimplesetfiablestelles:l 'observation etlasurveil lancerégulièresdesver-
gers, I'instauration et I'adoption de seuils d'intervention et des interventions à bon escient.
De telles pratiques permettraient d'éviter des dépenses souvent inutiles et surtout inefficaces,
grâce à des traitements aux moments opportuns, avec des produits adaptés et à des fréquences
raisonnables.

Pour ce faire, nous nous sommes proposés de comparer deux manières de gérer les vergers
d'agrumes en matière de protection contre les principaux ravageurs :

l- d'une manière classique (selon des calendriers préétablis, un choix libre des produits chi-
miques uti l isés etc., ... );

2- de façon raisonnée, en nous basant sur la biologie et sur le suivi de la dynamique des po-
pulations des ravageurs par I'utilisation de piégeages, I'adoption de seuils d'intervention et
par une application adéquate de pesticides appropriés.

Matériel et méthodes

Verger d'étude

Notre étude a été réalisée dans un verger de la Station Expérimentale de I'INRA d'El Men-
zeh dans la région du Gharb, au cours de la campagne agricole 1995-1996.

Les parcelles utilisées ont en commun : la situation géographique, la variété, la nature du sol,
l'âge et les distances de plantations.

Parcelles 1 et 2

Lieu : Station Expérimentale de I'INRA Maroc (El Menzeh, Kénitra)

Altitude: 30 m.

Variété suivie : Washington Navel.

Superficie : 4,5 ha (l'étude a porté sur 140 arbres).

Date de plantation: 1963.

Distance de plantation: 7m x 7m.

Nature du sol: Rmel avec un horizon sableux légèrement acide.

'PH:6.
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Etat du sol : désherbage mécanique.

La parcelle Pl : Le programme de pilotage est suivi par les techniciens de la station expéri-
mentale, avec I'utilisation d'insecticides de leur choix selon un calendrier établi sans tenir compte
des niveaux d'infestation des différents ravageurs.

La parcelle P2 : Elle est réservée à la lutte dirigée, en nous basant sur les seuils d'interven-
tion pour les principales espèces de ravageurs comme le montte le tableau I.

Le contrôle visuel des populations de ravageurs sur les différents organes de I'arbre (feuilles,
rameaux, lleurs et fiuits) s'étale sur toute I'année afin de cerner les chevauchements éventuels
des diftérentes générations et pour déterminer les périodes à risque; périodes pendant lesquelles
le piégeage sexuel reste le moyen complémentaire le plus adéquat pour un pilotage raisonné
des traitements chimiques.

Tableau l. Seuils d'intervention et méthodes d'observation des principaux ravageurs dans la
parcelle P2.

Ravageurs Seuils d' intervention Méthodes de contrôle

15

Cératite : C e rat it is c an itata W ied 2lmouches/piège/semaine Piégeagesexuel

ou + des observations

3 mouches/piège/jour des piqûres sur fruil
Piégeage sexuel

Pou de Californie:

Aonitl ie lla au rartt i i Mask.

2200 mâles/piège

Acariens: Panonycl'tus citri Mc

Gregor; Tetrattychus urticae Koch

30Vo de feuilles avec plus de

3 formes mobiles/feuille/semaine

Observation directe sur

feuille avec loupe de
poche

Pucerons: Aphis spiraecola Patch;

A. Gossypll glover;

30 Vo de jeunes pousses intèstées Observation directe
sur f'euille et sous
loupe binoculaire

Mineuse: P hy I loc nistis citre lla

Stainton

25 èr 30Vo de jeunes pousses

infestées

Contrôle visuel et

sous loupe binoculaire

Techniques de suivi des ravageurs

Le suivi des ravageurs consiste en un examen hebdomadaire sous loupe binoculaire d'un
échantillon de feuilles âgées pour les acariens (entre 50 et 100 7a de leur développement phy-
siologique) et dejeunes pousses pour la mineuse, les pucerons et éventuellement les aleurodes.

Pour le pou de Californie et la cératite, il s'agit de relever, chaque semaine (chaque jour pour
la cératite une fois le seuil de 21 mouches par piège par semaine est atteint), le nombre de cap-
tures par piège et les comparer, à chaque fois, aux seuils d'intervention adoptés ci-dessus.

Sur les 140 albres Éservés à l'étude et après l'élimination des arbres de la bordure, nous avons
retenu un échantillon de 14 arbres (soit 1O % des arbres).pour les prélèvements. Les échan-
tillons sont retenus en parcourant la parcelle enZig-Zag et I'examen se fait sous loupe bino-



r6 Al Awamia 107 - Juin 2003

culaire. Les relevés sont échelonnés du début à la fin de la campagne (Jusqu'à la récolte du
fruit).

Techniques expérimentales

Au niveau de chaque arbre, on prélève une fois par semaine, 4jeunes pousses (pour le suivi
de la mineuse et des pucerons) selon les directions cardinales (N,S,E,O) de I'arbre. Les 56
pousses prélevées sont ensachées séparément puis examinées au laboratoire sous loupe bi-
noculaire afin de déterminer:

O le pourcentage de pousses infestées;

D le nombre de feuilles infestées par pousse ;

fl le nombre moyen de mines par feuille (pour la mineuse) ;

Cl les espèces présentes de pucerons ;

D Ie taux de parasitisme (éventuellement).

Dans le cas des acariens, un échantillon de 224 feuiïles soit, 16 par arbre à raison de 4 par orien-
tation est examiné sur place, une fois par semaine. Les deux faces des feuilles sont observées
et I'objectif est de noter le nombre de feuilles occupées, le nombre d'æufs et de formes mo-
biles par feuille, ainsi que les espèces rencontrées et I'effectifdes ennemis naturels présents.

Suivi par les techniques de piégeage

La technique de piégeage a concerné à la fois la cochenille et la cératite.

Le pou de Californie

Deux pièges ont été installés en verger à hauteur d'homme et au Nord-Est. Le premier au mi-
lieu de la parcelle, servira pour la détermination du taux d'infestation et le second en bordure
pour prévenir d'éventuelles infestations venant des vergers avoisinants.

Les pièges utilisés sont de type Agro-Spray-Technique. Ils se présentent sous la forme d'un
carton plastifïée rectangulaire (12,5 x 8,1 cm2), de couleur blanche et engluée des deux faces.

Ils sont munis d'un petit trou à leur partie supérieure dans lequel est fixée la capsule à phé-

romone à I'aide d'une épingle et de 12 carrés marqués au hasard pour faciliter les comptages
(Fie. 1).
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Figùrê li PiôgC,,alù pou de Calii'omie, car ton dè ôôuleur blanchc englué (l )
nruni  d 'unc phér:ômonc scxucl lc  (2) .  

;  
:  
,

La plréromonc est commercialisée sous le norl "ARBOPHEROM" (CRS: Caltfornio Red Scale)
dont la formulation chimique est: 3-Methyl-6-isopropenyl-9-Decenyl Acetate. La capsule à
phéromone est renouvelée toutes les 4 scrnaines, tandis que la lecture ct le remplacemcnt du
piègc sc lbnt  e hacluc semainc.

Lors des corrptages, tous les mâles sont dénombrés lorscluc leureffecti lest inlérieur à 200
su rchaque fhcc .S i cenombrees tdépassé ,seu l sceuxp résen tsdans les  12ca r rés f ' e ron t l ' ob -
jet du oornptagc et le nornbre est multiplié par 5 (MORENO et KENNET, 1985).

La cératite

Les adultes sont capturés 'cru moyen des pièges secs cle type "MAGHREB-MED" alimentés
par un attraotif 'sexuel l\ base dc Trinredlure et d'un insecticide organo-phosphoré DDVP
(Phosphate clc Dichloro 2,2Yinyle et de Diméthyle) ou Dichlorvos (Fig 2 et3). Leurs actions
clr-rlent 8 senraines.

IriguÈè,...2.,,P,,iè$e de tyrpe "Màghreb.Medl: sùspendu à haugeur
alhorn*" (!,;,8...â..â.,.m)..:dù Côté s"a.ear oë.iâ,ti'ô'n,Aqisôn ,, ,,;,,,,,,,,,,,, ,,
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,Figùie 3. Ap[âiS uti1,!sés,ptrur lc pièSeâSé de la oéL'atitc : u[ attçrÔtif:
sexucl (Trirnecllure, r,iiuge) ct ùn insêêt1C,idê (DDvl, bleu) , , ,

E,tant donné que la palcellc dc l 'étudc nc dépiisse pas les 140 arblcs, nous avons installé un
seul  p iège au rn i l ieu poul  su ivrc lcs taux d ' in lèst l t ion; l russ i ,  r lv , ,ns nt rus. jugé ut i le  de p lacer
un autrc piège en bordurc clc 1:r parcelle pour prévenir-lcs inl 'cstations venant d'ail leurs. Lcs
pièges sont installés à hautcur cl 'hotnn.tc et au Sucl-Est clc la l iondaison.

Des contrôles sur l l 'uit sont également ell 'ectués, à raison de 4 l l 'uits par arbre, puisque dans
nos conditions nti irocaines clcs vols cle la cératite sont mis en évide nce bien avant que le l iuit
nc commence à virer. Cela pcrrncttra cl 'évalucr lc taux de piclûrcs sur l l 'uit, de même qu'i l ser-
viri i  dc biise de comparaison avec la parcelle conduitc en lutte classicluc.

Interventions chimiques

Alln d'éviter au rnnxirnum les risclues de phytotoxicité, de résiclus et d'eflèt néfastc sur la ft iune

auxil iaire, nous i ivons aclopté 4 types dc traiternents chinriclues :

l- traitcr.nents sur bouchon clc pail lc dans le cas de la cératitc: i l  s'agit de bouchons dc pail lc

suspendus aux arbrcs à 50 crn du sol, i\ raison d'un bouchon tous lcs 4 arbres atu nivcau clc la
parcel le  d 'étude ( f lg .  a) .

Figure 4. BoLrchon cle paille util isé clanS le cont1ôlc ds la aér'atite.
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pour cela. nous uti l isons un simple pulvérisateur à dos contenant un mélange d'un attracti l

alirrentaife à base cl'hydrolysat de protéine et un insecticide à base de Fenthion ou Malathion'

La consommatron approxinrative de bouil l ie par arbre dans la parcelle de I 'essai est de l 'ordre

de 0.5 l itr 'e, ce qui fait un total de 6 l itres par traltement;

2- traiter.nents par taches, clont le principe consiste à traiter à l 'aide d'un pulvér' isateur à dos

une surlircc dc I'arbre cle 1m2, cl'unc ligne sur trois toujours avec le mélange d'un attlactif a]i-

rnentairc et d'un insecticide;

3- traitenelt d'une ligne sur trois: oe traitement est réalisé dans le cas de la cératite unique-

mcnt lorsque les 2 pr-emiers types cle traiternents ne sont plus elï icaces, suite à des taux d'in-

lèstation élcvés. I l consiste à traiter à l 'aide cl 'un pulvérisateur àjet les deux faces d'une

lignc sur 3 avec un att 'actifct un insecticide;

4- rraitcmcnt génér1lisé: Çe typc de traitement est préconisé dans le cas du pou de Californie

et clcs acaricns, âvcc exclusivement des huiles blanches ou encore dans le cas de la mineuse

cles agrumes, à base d'huiles blanches seules ou en association avec un insecticicle. Le ma-

tériel uti l isé est un pulvérisateur tracté muni de lances à raison de 1000 litres/ha' que I 'on re-

lèvc gcoasionnellemelt à 1500 lit les/ha pour arnéliorer l 'efI 'ct asphyxiant notamment dans le

cars du pou de Caiifbrnie.

Traitements des données

Les clil.férentes trrulsfbrmations cles données ainsi que les traitements et tests statistiques ont

été réalisés grâcc aux logiciels Microsofï Excel et le SX'

Resultats et discussion

Le suivi cle la {yparnique cles populations des différents ravageurs nous a permis de mettre

en évidence Ies enncrnis lcs plus ledoutables sans pour ûutant avoir recoul's à des traitements

inuti les. Ainsi. seuls 11 cératite, le pou dc Cali lbrnie ct la tnineuse des agrumes se sont révé-

lés clangereux i lu cours cic lac:impagne d'étudc, alors que toute intervention contre les aca-

r-icris, les pucerons. aleuroclcs ou autrcs déprédateurs nous a pafu dérisoire du faic clue les scuils

î t lopt t (s  n ' ( )nt  Pl ts  c t i  ; . t t tc ln ts .

par ail leurs, toutes lcs analyses ont été réalisées sn se basant sur les cycles biologiques des

cléprédzrteurs et rje lcurs ennemis naturels, ainsi qu'en tenant compte des données climatiques

cle la région cl'étucle (température, pluviométrie et humidité relative).

Cas de la cératite : Ceratitis capitata wiedmann

Le suivi cle la ciynnnique rles populations de la mouche des fruits, C. capitata à 1'aide de pièges

sexucls nous 1 permis de relever les périccles à risque et le raisonnement des traitements (fig.

s).
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T1 et T2 : traitements sur bouchons de paille; T3: traitement par tache ;
T4, T5, T6 etTT: traitement d'une lisne sur 3.

Ainsi, I ' installation cle oes pièges à partir du mois d'août (période relative au début de pullu-
lation de la cératite) a r'évélé une fbrte infèstation de la mouche entre la mi-septembr.e et la
mi-janvier. Cette infèstation pourrait ôtre attribuée, d'une part aux fbrtes températures qui ont
caractérisé cette période, et d'autre part à la proxirnité d'un parc à bois et surtout de variétés
précoces (clémentinier) ou de fi'uits réceptif's aux piqûres de la mouche, comme c'est le cas
du c i t lonnier  dcs quatre saisons.

Malgré cette situation préjudiciable à la culture, nous avons pu contrôler ell lcacement le Ilux
des populations de ce ravageur en adoptant, dans un premier temps, des traitements sur bou-
cl.rons de paille, puis un traitement par tache et enfln des traitements d'une ligne sur trois lorsque
les captures ont avoisiné les 80 mouches par piège et par semaine.

Au total, 7 traitements orrt été rérl isés (2 sur bouchons de pail lc, I traitement pilr tache et 3
traitements d'une ligne sur trois) au nivcau de la parcellc expérimentale avec I 'uti l isation
d'un rnélange (attractif alimentaire + insecticide) entre la mi-septembre et la mi-novembre.
A partir de cette date, nous nous sommes abstenus de tout traitement à cause des fbrtes nr.é-
cipitations survenues (43 mm le 29 novembrc et 31.5 mm le 28 décembr.e); cle tels traitements
seraient inopportuns, puisque la quasi - totalité du produit serait lessivée (fig. 5).

Au niveau de la parcelle ténroin, suivie par les techniciens de la station de techerche, l0 trai-
tel.nents (dont 7 généralisés et 3 ont concerné I ligne sur 3) or.rt été nécessaires pour contr'ô-
lcr le déprédateur.

Toutes les intel 'ventions chimiques réalisées au niveau de la parcelle témoin sont à base d'in-
secticides seuls ( Trichlorfbn 150 cc /hl, Malathion 150 cclhl, Malathion + Dinréthoate 150
ccllrl et Fenthion 50 cclhl).

L'analyse globale du bilan des interventions contre la cératite montre très clairement que li]
parcelle expér'imentale a reçu beaucoup moins de produits que la parcelle témoin. (tableau II).
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Ainsi, seuls 1032 litres cle bouil l ie (insecticiclcs + attractif) ont sufïi pour contl 'ecarrel la ce-

rirt ite, soit une économre substantielle cl 'environ 86 t/a par fapport à la parcelle ténoin clui t l

reçu 7200 litres.

Cettc réduction en pesticicles e[ en nombrc cle traitenrents n'a pas atfbcté la qualité des frr"rits'

En cflèt, l 'examen du taux moycn dcs piclûres au niveau cles deux parcelles n'a révélé aucune

clifférence signitlcative (P = 0.76-58) malgré un légcr avantage qui se dessine en faveur de la

par.celle suiv]e cle manière conventionncllc (parccllc témoin). Les moyennes des taux cle pt-

iû."r.1.s fruits, sur la base de 10lots dc 100 fl 'uits cl.racun, sont de I 'ordre de 4,5 7o (CV =

ig,SC. qù au nivc^u cle la parcelle cle lutte clir igée cont'e 4,1 Vo (CY= 54,47 E;) pour la par-

c:l le térnoin (Tableau 3).

Celu confÏ 'rne cncore une fbis de pius la validité des méthodes adoptées et plaide en faveut'

clc 1'uti l isation rarsonnée dcs pesticicles, aussi bien sur le plan économique qu'envil 'onnc-

mcntal. Ainsi, l 'économie r'éali iée en matière cle cluantité de produits et en volume de bouil l ie'

récIr-rit non seulemcnt la part buclgétaire allouée au traitemcnt phytosanitaire, mais aussi f im-

Dact à la 1..ris sur la laune auxil iaire et sul' la biocénose d'une n.ranière générale'

Tableau 2. Conpararson des traitcments et cles volumes de bouil l ie uti l isés dans le contrôle

<lc la cératite dtrns les cleux parcelles d'étude

Parcelles Parcelle télnotti
' l ' rai ternents Nombre Volume de bouil l ic Nornbre Volume de bouil l ie

Trai tcrnent sur bouchons

de pai l le

Traitetnettt piir tachc

Tri i i tctncnt l l ignc sur 3

Trai tentent -cénér'al i sé

Total

3
1
t 0

900 litrcs
6300 litres
7200 litrcs

2
I

4

'7

1 2 litres
20 litres
1000 litres

1032 litres

Tablcau 3. E,stirnation des attaques clc la cératitc au niveau des deux parcelles Pl ct P2

Albrcs

Palcel le Pl

t 2 3 4 5 6 ' 7
' 7 6 5 0 4 ( t 3

IO X CY%
4 4,1 54,47
4 4,5 78,56

8

I
'7

9
5
2Palce l leP2 12  0  2  3  8  3  4

'.  X : Mgycnne : " CV : CocfÏ icientde variat ion.

Cas du pou de californie : Aonidiella aurantiiMask'

C'ntrne pour-la cératite, la prise cJe clécision a été basée sur les relevés cles pièges sexuels avec

I'acloption du scuil de2200 nrâles (fig.6).

L installation cles pièges n'a pu avoir l ieu qu'en clébut du mois d'août en raison d'une indis-

ponibil i té des phérontones sur le rnarché. Cette contrainfe n'a pas permis de lele vet toutes les

générations qui caractérisent le pou dc Califbrnie dans la région du Gharb (fig. 7)'

Mii lgré cctte cli l f ioulté, nous avons réussi à rérJuire à Ia fbis le nombre d'intervention (lcontre

2 pcrirr la par.celle témoin) et la quantité cles produits pulvérisés (une réduction de 50 Va du vo-

lur.nc de bouil l ie a été réalisée). Le troisièmc atout en fàveur de la méthode de lutte dirigée,
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concerne la qualité des produits appliqués dans le contrôle du pou ot qui sont exclusivement
des huiles minérales blanches (Tableau V).

{{xo l
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I 'x
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Figure 6. Evôlution du cuinul des câptùres des rnâles du pou de calif 'ornic
au niveau cle la parcelle:"ipJoi*"ntaù tpZi. 
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Fisure ?. Evolution'des'captur'es des,mâles"'du pou <Je califbrnie au "*.u" o.
Ia'parcelleexpér,inrentale(P2)' '  . 

, , 
, '

Tl : traitement aux huiles minérales.

En efïet, ces huiles minérales que nous avons appliquées dans la parcelle P2 présentent des
avantages indéniables par rappoû au Méthidathion et Fenthion, notamment en ce qui concerne
I'absence de risque de résistance ainsi que leurs effets néfàstes minimes vis-à-vis de la faune
auxil iaire.

De tels eff 'ets, peuvent non seulement entraver l 'action des ennemis naturels mais risquent 6e
f'avoriser la pullulation de ravageurs qui étaient considérés comme secondaires jusqu'à lors.
Le cas de I 'acarien P. citri dans la région du Gharb i l lustre bien ce phénomène. Ainsi, cet acer-

6
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rien qui ne nécessitait pas d'intervention spécil ' ique en vcrger d'agrumes dans cette région,
aurait pris de l 'ampleur suitc à des traitements irlaisonnés au Parathion (Chaboussou, 1968 ;
Bennani ,  1972).

Pour tester la validité clu scuil aclopté ct I ' impact de f installation tardive des piègcs servant
au suivi de la clynamique des populations clu pou de Califbrnic, nous avons procédé à l 'exa-
men cles fruits à la récolte, pour déterrnincr l 'écart de triage cngendré par oc l 'avageur. L'exa-
men a porté sut' i  0 arbrcs lt lr palcclle, choisis de lnanièr'e aléatoire à raison de I 00 l l 'uits par
arbre.

Lcs l l-uits observés ont été classés convcntionncllcmcnt en trois catésorics :

3 Fruit inderrne de toute cochenil le : classe a

fJ Fruit portant une à trois cochenil lcs : classe b

3 l l 'uit avec plus de trois cochenil les : classe c

Les r'ésultats dc ce contrôle l ' igurent dans les tablcaux ci-dessous :

Tiibleau 4. Estirlation dcs inlèstations du pou cle Califbrnie sur fiuit dans les deux parcelles.

lq,l..l!g_ !-9!L__1 2 3 4 .5 6 i 8

c . ,  t4  ' /  
l_3__16 13 13 9 l  l

/ t )

t 3

l l

73

T2

:  Palcel le Ténoin ; P2 : Parcel le de Lutte di l igée.

: fruit  indernne de cochcnil le ;  * b :  fr-uit  avec I à 3 cochenil lcs;
1l 'ui t  avec plus de 3 cochcnil les.

: Moycnnc ; t 'E. T : Ecart-type.

L'exatt.)en clu taux cle l 'écalt de tri irgc dû à l ' inf 'estation du pou de Califbrnie sur fiuit, montre
cles r'ésultats similaires au niveau des deux parcelles et ce, quelle que soit la catégorie consi-
clérée. En effet, que ce soit pour le pourccntage des fiuits propres (ne portant aucune coche-
nil le) ou poul les deux autt 'es catégories. I 'anii lyse statistique ne révèle aucune dil ' lércncc si-
gr t i f  icat ive.

Ainsi, les poul'centages clc fl'r"rits propres :ru niveau cles deux parcelles sont très proches (P=
0,625), avec clos valeurs cle l 'orclre dc 74,2 cL, (CY = 6,15 t/o) et73,3 Va (Cy= 4,72 Vc), rcs-
pectivement pour la pzrrcellc Pl (Parcelle térloin) et la parccllc P2.

Il en est dc mônte pour la catégofie b dont les tzrux sont également voisins : 13,7Vo (CY= 20o/o)
pour l ir parcelle Pl et 13,4 vo (CY= 16,57 vo) pour la P2, sans qu'i l  n'y ait cle clifférence si-
gni l icat ive (P= 0,19 |  ) .

La même constatation ooncernc égalcmcnt la catégorie c, avec l2,l Vo (CY=24,46 ù/o) pour-
la parccllc Pl ct 12,3 % (CV= 22,03 Vo) pour la parcelle P2.Là aussi, i l  n'y a aucunc cli11é-
lcncc signil ' icative (P= 0,876).

it J6 81 68 66 73 15 '77 72
b  9  l t  t 8  t ' 7  t 6  t 4  t 4  1 3
c  1 5  8  1 4  1 ' 7  l l  l l  9  1 . 5
a 74 19 12 'll 69 '17 68 74
b 1 2 1 4 1 5 1 3 1 8 1 0 1 3 1 5

L:)

P I

P2

__ l0 x  E.T

78 74.2 4.56

12 13.1 2.7 5
l0  t 2 . t  2 .96

76 '�73.3 3.46

t2 13.4 2.22

12 12.3 2. '71
P I
* r l
* c :
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Cela conflrme également la validité du seuil adopté et l'intérêt de la méthode de piégeage des
mâles dans la prédiction des niveaux de populations de la cochenille dans le verger et sur fiuits.

Cas de la mineuse des agrumes: Phyllocnistis citrella Stainton

Dans le cas de lamineuse aussi. nous avons pu grâce aux observations régulières et I 'adop-
tion du seuil de 25 à 30 % d'intèstation réduire de manière signiticative le nombre de trai-
tements contre ce ravageur. E,n effet, seuls 2 traitements ont été etI'ectués alors que la parcelle

témoin a nécessité 4 traitements (fig. 8).

, I

v  l r

v

2t1 3011 23t1 t5^t,  tz?l l  l , l2 1t l
l)rr$

Figure 8. Evolùiic'nidei int'estations de la mincuse des agrumes

uuîiu.ru a" la pai'celle P2.

Nous avons par-là même, réduit la quantité de pesticides pulvérisée et contribuer de manière

clir.ecte à f avoriser I'action des auxiliaires en préconisant des traitements à base d'huile, ce qui

n'a pas été le cas pour la parcelle témoin où des produits tels le Dimélhoate, le Méthomyl, I'Ala-

nycarbe ou I'Hexaflunluron ont été utilisés (Tableau V).

Tableau 5. Comparaison les traitements et des matières actives utilisées contre les diftérents

ravageurs dans les 2 parcelles.

t m
s l n
t . , .

t { 0
l. .u
1 ',,

Traitements

Ravageurs

Parcelle Témoin Parcelle de lutte raisonnée

Nombre de Produits et
traitements dosesuti l isés

Nombrc de Produits el
traitements doses utilisés

Pou de Californie 2

Mineuse

Fenthion 55g/hl

Méthidathion 60g/hl

I Huile minérale

1 .5  l /h l
^ Diméthoate 100 cclhl

Méthomyl 200 cclhl

Alanycarbe 150 cc/ltl

Hexaflumuron 75 cc/hl

Huile rninérale +

Imidaclopride

l.5l lhl  + 50 cclhl

Huile minér'ale +

Abamectine

l.5l/hl + 25 cc/hl

Acariens Dicofbl + Tetradifbn

250/hl

Pucerons
total

Endosultàn 150 cclhl

I 2 000 litres 4500 litres



Al Awania 107 - Juin 2003

Cas des pucerons et des acariens
Le suivi de la dynamique des populations des pucerons et des acariens, ainsi que l 'évarluation

de I' impact des ennemis naturcls de ccs ravageurs nous a perntis de f 'aire l 'économie de touf

traltement.

Comnre le montre les fïgures 9 et 10, non seuler.nent les scuils n'ontpas été approchés mais
l 'action des parasitoïdes et des prédateurs a été très intense dépassant parlbis celle des rava-
geur-s. C'est en particulicr le cas des zrcaliens clc la figure 10 où I 'activité cles Phytoséiiclcs a
été soutenue tout au long de la période dc l 'étudc. Ainsi, toute pulvérisation de produit a été
jugée inopportune, inrrti le et ne pouvait contl ' ibuer c1u'à augmenter les dépenses du postc
phytosanitaire et à accentuer le déséquil ibre du vergcr.

La parcelle témoin a 1âit I 'objct de 2 tlaitements, lc premier a été dirigé contrc les acariens
moyennant le Dicofbl et le Tctladitbn ct le second contre les pucerons à base d'Endosullàn
(Tabealu XII).

- 'X, dcs 1ii l i l lcr ! i lr i .!s --lF- lau\ d. ùilnririJrù -!cu11

25

x  Ë Ë  :  : :  Ë - '  F s  â 3  Ê  3  3  3  = ;  3  3  s  : ^
Fisuret,.9, Ëvoluti on dès i nfestnticri ;';; ; o u.Ï:on o
l { lux oe Pi . l l 'os l l rsmc oons JI  l )arcc l lc  r l .

Tl : traiternent aux Huiles minérales + Inridaclopricle ;

T2 : t l 'aitement aux Huiles minérales + Abamcctinc.

< ! r E { e ( 1 q s 9 e = ! !

et de leur

t

T

I

f

t

Fi gu re. 10. Evolut i on de l' occ_u pati on clis,, tbù i liës, pai !ëi,,acâ:
riens çt de le tqs enncmis natulels dâns la,,.1ti ice1le,,P2; :
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Discussion
Cette première étude que nous avons réalisée, avait pour objectif principal la contribution à
l'adoption progressive dcs nouvelles techniques de lutte dirigée ou raisonnée en matière de
protection des vergers d'agrumes contre les principaux ravageurs qui leurs sont associés.

Nous avons voulu dans une première étape et avant de passer à des méthodes dites de lutte
intégrée, montrer I 'elï icacité de procédés simples et f lables dans la réduction à la fbis du
nombre de traitements eff 'ectués et des quantités de pesticides pulvérisés.

La réussite de cette étape nous paraît primordiale dans le processus de changement d'état d'es-
prit de beaucoup de producteurs qui préconisent encore une lutte chimique exclusive et ir-

raisonnée. Cette méthode de lutte à caractère curatif, basée la plupart du temps sur des ob-

servations empiriques ou sur des calendriers préétablis ne tient compte, ni des niveaux

d'inf'estations des ravageurs, ni des seuils d'intervention, ni de l 'action bénéfique des auxi-

liaires présents dans le verger.

Il en résulte généralement, en plus des inconvénients inhérents à I'augmentation des dépenses

budgétaires, d'autres contraintes telles que les phénomènes de résistance, les pullulations de

ravageurs qui étaient jusque là d'importance secondaire ainsi que des efl'ets néfàstes directs

ou indirects aussi bien sur les exportations d'agrumes que sul' la biocénose.

Dans notre travail, nous avons privilégié l'application de méthodes de lutte chimique raisonnée

basées essentiellement sur des moyens modernes et surtout simples, comme la surveil lance

régulière, I'utilisation du piégeage, l'adoption de seuils d'intervention et le déclenchemenf des

traitements aux moments opportuns avec des produits adaptés'

Les résultats que nous avons obtenus confirment la validité de notre démarche et plaident en

faveur de I 'usage à court terme des méthodes de lutte raisonnée et ce quel que soit le para-

mètre examiné. En elTet, à f image de plusieurs études comparables à la nôtre (Mazih, 1992;

Vincenot et Quil ici, 1993; Vincenot et Quil ici, 1995) nous avons pu réduire très significati-

vement à la fois le nombre de traitements et les quantités de pesticides uti l isés, passant ainsi

cle I 8 traitements pour la parcelle témoin (dont l 5 général isés) à l0 pour la parcelle expéri-

mentale (avec seulement 3 traitements généralisés). Cette réduction du nombre de traite-

ments a engendré une récluction très importante en produits, atteignant les 72 Vo par rappol't

à fa parcelle suivie en lutte classiqu e (5532 litres contre 1 9200 l itres), sans afïecter la qualité

de la récolte. La preuve en est apportée par les faibles taux des écarts de triages engendrés par

les deux principaux ravageurs qui sont , le pou de Califbrnie et la cératite. Ces écarts de

triages estimés en rnoyenne à 12,3 Va pour la cochenille et 4,5 Vo pour la cératite et qui sont

similaires à ceux obtenus en lutte chimique classique, permettent d'avoir une récolte poten-

tiellement exportable à plus de 80 7o.

par ail leurs, en plus de la réduction substantielle des dépenses en matière de protection (es-

tirrée à plus de 62,5 7o par rapport à la parcelle suivie de manière conventionnelle), notre rné-

thode a permis d'éviter des traitements inuti les comme ceux efTèctués dans la parcelle témoin

contre les pucerons et les acariens. Ce genre de traitements appelés "traitements d'assurance",

sont le plus souvent réalisés pendant la floraison, ce qui risquc d'cntraver l 'action bénéfique

de la f 'aune uti le. De môme, l 'uti l isation des produits à moindre risque de résistance tels les

huiles blanches sont à recorlmander dans tout programme de lutte raisonnée ou intégrée. Par
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contre, des produits connus pour leur aotion néltrste aussi bien vis-à-vis de 1a fâune auxil iaire

etlou cle la biosphère sont à éviter ou à n'uti l iser qu'en dernier recours lorsqu'i l n'y a aucune

autre solution de substitution, pour préserver l 'équil ibre l iagile en verger d'agrumes' Cela est

d'autantplusjustif ié lorsqu'on sait qu'en arboriculture fi 'uit ière, environ 80 o/o des produits

uti l isés n;atteignent jamais leur but, soit à causc d'une mauvaise pulvérisation ou en raison

clu mauvais choix clu moment cle tfaitell lent (Ferron, 1993)'

A la lumière dcs résultats obtenus, i l  serait plus judicieux dans un premier temps si I 'on veut

assurer à notre agrumiculture une plocluction raisonnable et exportable sans résidus, d'aban-

donner les pr.océclés curatift et de privilégier la prévention en assurant un suivi régulier sur

la base des méthodes scientif ' iques qui ont prouvé leur efl icacité. Ainsi, une bonnc conduite

devra être basée sur :

t une observation régulière du verger;

û une localisation des in{'estations dans le tcmps et dans I 'espace avec I 'uti l isation des pièges

scxuels ;

C une iclentitlcation des ravageurs à combattre et de leurs stades sensibles pour éviter des trai-

tements inuti les ;

D une acloption cles seuils d'intervcntion spéci{' iqucs à chaque ravageur ;

O un choix judicicux {es produits à appliqucr, de manière à ce qu'i ls soient spécitiques aux

ravaseurs ciblés ct inoflènsifs vis-à-vis de la laune uti le et de l 'environnoment'
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