
2ème NOTE SUI? L’@FIt%lTE 
ET L’ACCLMATATION iMAf’HYTIS 
MELINUS UE BACH AU MAROC 

PAR 

M. ABBASSI 

Dans la plupart des pays agnmicoles du Bassin méditerranéen, 1~ Pou de C&omte, 
Aonidiella aunzntii MASK. constitue actuellement pour les Citrus un ravageur des plus impor- 
tants et aussi des plus difficiles B combattre. A prkxnt la co~aissance du cycle evolutif de 
l’Insecte et de ses variations permet de mieux saisir les diffkences enregistnks dans l’impor- 
tance du probléme selon les régions ; c’est ainsi que l’absence d’une uoisiéme p&icde de 
reproduction de la cochenille dans les pays oit& sur la bordure septentrionale du Bassin 
méditerranéen, permet de réduire les risques d’infestation des vari&& pr&ces h la veille de 
la récolte (BENASSY, ONILLON et PANIS, 1973). Cependant, nu Maroc où le nombre de 
ses générations ammelles est de 3, parfois même 4, le Pou de Californie constitue le pro- 
bkme Lmno&que de la grande majoritb des plantations. 

Devant la gravit6 du probl&me et l’importance des d&$.ts au& par A. arrrrurfii plus 
particuli~ment dans le Gharb, BU Nord-Ouest du pays, le ~JU~S B la lutte biologique a 6th 
pkcadsé dk 1965 (DELUCCHI, 1965). Des &xles ont étt alors entreprises aussi bien sur 
Pou Rouge (Chrysomphalus dictyospenni MORG.), que sur Pou de Californie (BENASSY et 
EUVERTE, 1967 B ; 1968 a ; 1968 b ; 1970,) et ont abouti h la cr&tion d’une unit6 de 
production d’&hyrir melinus DE BACH (CAZELLES, BERTIN et CULTRUT, 1972), para., 
site qui a déje donné des résultats en Californie, selon la technique pn?conis& par DE BACH 
et WHITE (1960). Cette unit6 implantk B Machta Bel Ksiri permis la dispersion du pars- 
site non seulement dans la rkgion du Gharb,n&s aussi B plusieurs kilom&tres des zones où 
les lkbers d’tlpbytis ont et6 effectd. 

,Or dans le Gharb où se limite aaelkment l’actiyitc de ~I’imectarium, l’existence de 
traitements phytosanitaires dirig& contre les ravageurs des ~gmmes en gén&al et le Pou de 
Californie en particulier entrave dans une certaine mesurel’implantation &A. melinur et rend 
difficile l’app&iation de l’action de ce dernier ( ABBASSI et EUVBRTE, 1972). C’est pourquoi 
en vue d’obtenit des prkcisions compl&menttis à .& Sujet l’kude qui suit P&ente I’activitC 
d’A. nrelinus dans un verger maintenu depuis 5 ans & l’abri de tout traitement insecticide. 
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LE VERGER DE REFERENCE 

La parc& de réfkence se situe B 40 kilomètres à l’ouest de la zone d’implantation de 
l’insectarium de Mechra Bel Ksiri et comporte un total de 110 arbres de vari&& « Valencis 
Late » faisant partie d’un verger de 12 ha. Cette parcelle a attilr! notre attention à partir du 
moment où nous y avons observ& une activité d’A. melinus relativement importante alors 
qu’aucun lâcher de parasites n’y P jamais et6 entrepris. Des 6chantillonnages pkiodiques ont 
donc ét& effect& en rme d’apprécier cette activité au cours des tr&s dernikes années (1972, 
1973 et 1974). 

TECHNIQUE D’ETUDE 

L’&de de l’&&tion des populations d’A. aurantii B et6 r&lis& par observations et 
d6nombrements bimensuels sous loupe binoculaire des différents stades de cochenilles vivantes, 
mortes et parasitées, à partir de prélèvements de feuilles, de fruits jusqu’& la récolte, puis 
de jeunes fruits. 

A chaque observation, 1000 & 1200 cochenilles sont exankks afin de déterminer P&st 
d’&volution des populations, leut susceptibilité au parasitisme selon leur développement et 
l’incidence de I’activit6 d’.&hrtis sui la proportion pamsitable de ces populations ; celles-ci 
sont divisks en : 

- Larves mobiles et premiers stades, “on parasitables par Aphytis car trop jeunes. Leur 
repr&e”tation donne cependant une indication sur le debut des différentes gén&atioos in- 
nuelles de A. owmtii. 

- Les deuxiknxs stades femelles, et miiles (pronymphes : PN) ; ce sont des stades 
parasitables par Aphytis sauf pendant leur premier temps de developpement {jeunes 2èmes 
stades) ; de même, BU cours de la mue permettant leur évolution en jeunes femelles, les 
Zèmes stades femelles ne sont pas attaqués par Aphytis. 

- Les femelles 1, jeunes femelles n’ayant paas encore formé leur voile ventral, sont 
parasitables par Apbytis. 

- Les femelles II, femelles ayant fort”.5 leur voile ventral, et femelles III (femelles 
matas) échappent a l’action d’Aphytir ; elles reprkntent le potentiel de recontamination des 
arbres. 

- La nymphes et adultes mkles no” parasitables. 

Les différents stades d’évolution de la cochenille ont été disting& sépar6ment selon 
qu’ils sont vivants, morts ou para&&. La pr&ace, l’absence et l’importance proportionnelle 
de chaque fraction de la population de coclwilles sont mises en évidence à l’occasion de 
chaque comptage. Les repr&“tstiotrs graphiques qui vont suivre donnent un aperçu w  
&ulution des populations tant de cochenilles que de parasites, dans le temps, et permettent 
d’apprécier les varietions saisonnières de In composition de ces populations de façon suffi- 
rame pwr en tirer des renseignements d’ordre biologique. 
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ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS 

a) A partir des &hantillonn~ge~. 

La première série de repr&entations graphiques (fig. 1) montre l’évolution des diff&ents 
stades de la population vivante d’A. aurantü. L’objet ici, n’est pas de retracer la biologie du 
Pou de Californie, chose dkjà &udi& par divers auteurs qui nous ont preC& ; on peut cepen- 
dant montrer certaines diff&ences surtout pour l’aluI& 1974 qui 1sont cons6quentes & un’ 
retard dans la succession des saisons de l’an& (printemps et hiver tardifs : fig. 2). C’est 
ainsi qu’en 1972 et 1973 la premike, gkkation du Pou de Californie commence fin avril 

début mai, la deuxième &n&ation en juillet-ao& (Les observations en ao&t 1973 n’ont pas 
eu lieu pour des raisons i&pentantes de notre volonté) ; la troisi&me g&&ation 
commence en septembre-octobre. Pour l’an& 1974 par mntre, la première g6n&ation ne 
débute que fin mai - de&t juin suivie immkliatement de la seconde génératiotr en juillet et 
de la troisième au debut du mois de septembre. Aussi bien en 1972 qu’en 1973 et 1974, la 
gMxation automnale s’&ale jusqu’en décembre et même en janvier pour les mêmes raisons 
expliquées plus haut. C’est d’ailleurs ce qui nous fait penser & une quatri6me &&ation 
annuelle ; toutefois il est normal d’avoir des p&iodes d’6missions de larves mobiles relative- 
ment importantes g cette époque étant donné que le chevauchement des g6nérations tout au 
long de’ l’année sm&e nkssairement une production relativement importante de jeunes 
stades en fin de saison, ce qui rend d&at la dklimiaation exacte de la g+ration auto.mnale. 

Cependant, le but ici est de voir la disponibilit6 en stades parasitabler tout au lixxg de 
l’année, ce qui permet d’apprécier la Q coïncidence P ou < non coïncidencx * entre ce8 
stades parasitables et la présence d’rlphytis en evrger ; or d’apr&s la figue 1, SUI feuilles,- 
ktte proportion se situe au-dessus de 20, % de la totalité des populations vivantes sauf pour 
le 2 juin, le 8 et le 22 ao& 1972 et enfin le 22 mai 1974 où elle pa& par les minima 
successifs de 2,5 %, 18 %, 13 % et 9% . sur fruits, & telles Valeurs~ pour les pop& 
tiens parasitables ne s’observent qu’aprés la récolte et les cocbmilles sui fruits venant de 
nouer sont poux la plupart Constitu&es de jeunes stade?.. 
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Si nous nous reportons maintenant à la figure 3 on remarque que le taux de parasitisme 
suit B peu près, mais en sens inverse, cette variation de la population de l’h8te parasitable. 
Les deux grandes périodes d’activit6 du parasite se situent au printemps et A l’automne où le 
parasitisme sut stades parasitables dépasse parfois 80 % BU cours du printemps des atm& 
1972 et 1973 et 60 94 A l’automne. D’autre part, Aphytü est prknt tout au long de l’au-& 
sot feuilles ; sur fruits l’absence du parasite n’a & enregistrée qu’apres la cueillette au mo- 
ment où les observations ont et6 effecto&s sut jeunes fruits. Aphytir est &&nxnt affect6 
par les excès du froid hivernal et surtout par les coups de chergui (vent chaud et sec du Sud- 
Est) et les chaleurs estivales. C’est ainsi que les minima du taux de parasitisme SUT feuilles 
obsetv& en juillet 1972 et juillet 1974 peuvent &e dtts au chergoi qui a sevit B ce moment- 
là (fig. 2). Les fluctuaüons des populations vivanies, mottes, e?parasit6es (parasitisme global, 
par rapport à la population totale, Viv**e et parasitée) sont zepoa6e3 SUI la figure 4. La 
diminution du taux de parasitisme, aussi hkn kglobal~ (fig. 4) que celui calcol~ sur stades 
parasitables (fig. 3) en 1974, est drt au temps froid et pluvieux qui a duré jusqu’au mois de 
juin. Un mois plus tard, trois coups de chergui (fig. 2) ont maintenu les populations d’Aphyris 
et à un de& moindre, celles des cochenilles vivantes B ,un,piveau relativement bas pst rapport 
aox deux annks prkkdentes. En dehors de ces @iodes; les populations de cochenilles vivantes 
quant à elles se maintiennent sur feuilles entre 15 et 65 ,% et sui ftuits entre 25 et 75 $0 
de la totalité des individus vivants, motts et par&& dénombr&, avec cependant des baisses 
enregistr&s chaque fois au début du mois de mai, au commencement de, la l&re gWration 
annuelle ; cette chute affecte les populations de.18 g&&ation bfvetnante. Il est donc possible 
d’avancer qoe, malgr& le fait que le taux de parasitisnie glolxl (15 h 30 %) reste bien en 
dessous du parasitisme sut stades parasitables, l’action cW@yis est loin d’être négligeable 
tout au long de l’an&. La coïncidence entre la prkenoe~dn. parasite et celle des stades de 
cochenilles favorables B la ponte de l’entomophage est rcduit+e aux mois de juin-juillet, ce qui 
implique la nécessit6 de poursuivre A cette 6poque la lih&ation des Aphyrir en verga ; il en 
est de même à la suite des coups ,de *gui dont l’action néfaste peut induire une mortalid 
importante des nymphes et des je& larves do prasite et par là mtrafncr une rtiuction 
de la ponte d’Aphyrk 
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Afin de chiffrer l’action d’Aphytis i la rkolte, les fruits cueillis ne pouvant passer siu 
les cb&es de conditionnement indwtriel, ont d’abord 6tC pas& sur les cbafnes de ‘Invage 
de la station de TAZI après nettoyage SI l’eau et ùtilisation de Chiffons~ en toile de jute pour 
frotter chaque orange. 

Selon le de& d’infestation par A. mwntii (tout& autre cause d’6cart 6tmt exclue) Île tri 
a et6 effectu6 manuellement fruit par fruit,m distinguait trois cat6gories d’orsngti :’ 

- celles ne portant pas de cochenilles : ca6gcrie.o ; 
- celles portant peu de CC-&& (4 P s individus par onu& fruits ti normalement 

pmraient eae expoi-t& : cat6gol+ 1 ; 
- celles patmt plus de 5 cochenilles : 

I’infestation dtk BU pou de Californie. 
catégorie 2, fruits non exportables A cause~de 

1972 1990 

1973 17753 
1 

1974 2020,4 
l E 

-,kg -:h -h ‘, 

1217 328 445 
61,2 % 16.5 9b 22.3 % 

8736 5002 4015 
49,2 96 28,2 96 22,6 % 
1131;3 546,5 342,6 

55.9 96 27,l 46 16,9 46 

‘T&au (1) : R&&ats obtenus au tri de La tecOIte. 

Ainsi donc 80 96 des fruits portent peu ou pas de cwbenilles et peuvent ?tre expona- 
bles, alors que dans les vergers trait& du Gbarb XIII estime tol&able. ap& deux traitements 
chimiques classiques des karts de 15 96. En outre dans les vergers ncn trait& il Ctait prati- 
quement impossible, avant l’acclimatation d’Apbytis, de, trouver i la r&olte des fruits in- 
demnes de cochenilles. Ces rkltats se confitment d’année en année ; ik pourront &re 
am&or& par l’introduction d’entomophages dont l’action serait complémenta& vis-&-via 
d’Apbytis. C’est-&dke qui paunaimt attaquer: les stades adultes non paraStables par Apbyti. 
C’est dans ce but que I’Encyrtide Comperieila bifaseiata ,HOW. a &é introduit PU ,Mq q 
1972 ; il est actuel.kment maintenu en souche au l&xatoire de lutte biologique de Rabat et 
sera multiplie et lkhé en vue de tester son efficacité des que les deux locaux de In guaran- 
taine le permettront. 

Nous insistons sut l’int&t que pAsente le maintien de vergers de r&rence, B l’abri de 
tout mitement chimique, en dehors du fait qu’ils pourront servir A I’accliitation d’insectes 
bxwfiques. 

CONCLUSION 

Nous estimons donc que l’action d’A. melinus mntre le pou de Californie doit être prise 
en considkation lors de tous les traitements insecticides effectub SUI agrumes. En fait, si 
nous cunsidkons les essais de lutte chimique, le parasitisme influe beauccmp sur les pope 
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lations des arbres témoins et risque de fausser les r6sultats. En effet h chsque cochenille de- 
truite par Aphytis correspond la non-prolifération de 100 i3 150 jeunes stades et la ponte de 
ES a 50 ccufs au cours dela long&,+& d’une femelle d’tlphyris. Or ce dernier évolue en 5 B 6 
générations par m dans lea conditions climatiques du Ch&, ,ce qui monrre tom l’in?&& de 
sawegsrder an ma&mm les populations de ce parasite qui e8t parfaitement acclimat6 PU 
MtWX. 

bon outre ces &sultats permettent d’espérer qu’il *em possible clans ks années 2t venir de 
reduire dans de grandes proportions la tnase d’A&is & lib&et en verger ; la lutte biologique 
ne se ferait plus alors par des lachers massifs toute l’année mais par des interventions ?+ des 
époques bien definies et que l’étude précédente met en 6vidence. Si aujourd’hui on peut consi- 
d&er que d’une pait, le Pou Rouge Chrymnpbalus dictympermi MORG. a compl&ement 
disparu des regions avoisinant les zones de Ilchers d’Apbytir melimu DE BACH PU Maroc, 
que le Pou de Californie n’a plus la virulence qu’il avait avant l’introduction de cet Apheli- 
nide, et qu’enfin ce dernier re trouve actnelkment rpPandu dans toutes les zone+ agrumicoles 
du pays où son hate existe, on peut alors estimer que l’insectarium de Mechra Bel Ksiri a 
atteint la plus grande partie de ses objectifs. On a même remarque, dans des parcelles mer& 
en lutte biologique, la recrudescence de certains ravageurs - qui jusqu’à pt&nt ont Cte 
consid&&s comme secondaires - aux dépens du Pou de Californie ; c’est le cas de Pmlatotia 
pergandei COMST. pst exemple, qui tend & se rmbstituer & A. aurmrii dans certaines planta- 
tions du Gbarb (ABASSI M., 1974 c). 

Le spectre d’action d’Apbytis SUI A. ammii étant limité nous pensons l’&ugir par l’in- 
troduction d’autres entomopbages ; mais nous estimons &galemem pouvoir réduire les infes- 
rations De cochenilles par des traitements insecticides avant les lâchers ; ces interventions 
kmient coordonnées avec celles utilisées comte ,d’autres ravageurs. 

II faudrait en effet 6viter que ces traitements diri& contre d’autres déprédateurs pour 
lesquels nous ne disposons pas encore g l’heure actuelle de moyens biologiques de lutte ne 
remettent en CBUSC les succès obtenus par ailleurs. Nous pensons donc qu’il est maintenant 
tout & fait opportun de mettre au point des programmes de lutte intég& contre les ravageurs 
des agrumes au Maroc. 

L’assouplissement des normes d’exportation faciliterait beaucoup l’n&ation de cette 
mfdmdc de lutte et la sortie du Maroc de fruits portant 4 ~3 5 cochenilles devrait &re possible; 
comme premi+re mesure dans ce sens, pour la campagne en cours, un premier lot de 74 ton. 
fies d’oranges de la v&tC q Navel p provenant de parcelles me&s en lutte biologique a 6tf 
Ecoule par 1’O.C.E. (Office de Gxnmet&lisation et $Exportation) vers trois destinations 
Uvfawdk, ‘Nantes, Brême) sous i’appellation de a Fruits non dCve&, exempts de tout pm 
duit de traitement, de conservation ou de lustrage ». 
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