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Données Bio-Ecologiques et
importance des dégâts de la mineuse

du pois-chiche (LiriomVza cicerina,
rond) au Maroc

M. LAHMAR* et M. ZEOUIENNE**

I .  INTRODUCTION

Au Maroc,  depuis p lus d 'une décennie,  la  cul ture de pois-

chiche fa i t  l 'ob jet  d 'at taques régul ières et  par fo is  spéctacula i res de

la par t  d 'un Diptère Agromyzidae,  ident i f ié  sous le  nom de

Lir iomyza c icer ina,  Rond.  l l  s 'ag i t  d 'une pet i te  mouche,  de la

dimension d 'une drosophi le ,  capable,  en cas d 'une pol lu t ion '  de

détru i re par  le  b ia is  de ses larves presque la tota l i té  du feui l lage de

la p lante-hôte.

Ce ravageur qui  est  apparu subi tement  vers la  f in  des années

197O, n 'a jamais été s ignalé avant ,  au Maroc,  que ce soi t  sur  pois-

chiche ou autre p lante apparente.  par  contre à l 'é t ranger '  i l  a  été

longtemps décr i t  comme insecte nuis ib le au pois-chiche en Ukraine
(SHEVTCHENKO,  1937 ) .  en  Espagne  (DEL  CANIZO,  1945 )  e t  p l us

récemment au Proche-Or ient ,  (GlRAY, 197o;  SITHANANTHAM et

a l ,  1984).  En dehors de quelques observat ions t rès f ragmentai res

rapportées par  ces auteurs sur  le  cyc le évolut i f  e t  la  nature des

dégâts de la  mineuse aucune étude systémat ique et  approfondie

n 'a été réal isée à ce jour  sur  cet  insecte.

Les t ra i tements insect ic ides peuvent  êt re un moyen de lut te

ef f icace contre ces Agromyzides (GETZIN,  1960),  mais ne const i -

tuent  malheureusement  pas une solut ion rat ionnel le  étant  donné la

rentabi l i té  dér iso i re de la  cul ture du pois-chiche qui  ne dépasse

guère une moyenne de 6,3 qx /  ha notamment pour  les semis de

p r i n temps  (  1  976 -1  986 ) .

*  Labo ra to i r e  de  Zoo log ie  INRA-CRRASMA-Meknes

*  *  Labo ra to i r e  d 'En tomo log ie  INRA-8 .P .  415  -  Raba t '
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Compte- tenu de la  grav i té du problème qu'à pr i t  rapidement  ce
ravageur dans d iverses régions des cul tures de pois-chiche
notamment cel les du Sais et  de Rommani ,  nous avons entrepr is  ce
travai l  a f in  d 'apporter  quelques précis ions sur . l 'es points suivants:

-  Nature des dégâts et  leur  importance;
-  Dé te rm ina t i on  du  cyc le  b io log ique  annue l  de  l ' i nsec te ;
-  ldent i f icat ion des facteurs responsables des pul lu lat ions et

éventuel lement  des facteurs adverses.

I I .  MATERIELS ET METHODES

Les observat ions ont  été ef fectuées en 1 97g,  i9g3 et  19g4
dans  des  pa rce l l es  de  po i s - ch i che ,  de  1  5OO m,  chacune ,  semées  en
débu t  du  mo is  de  j anv ie r  de  chaque  année  aux  Doma ines  Expé r i _
men ta les  de  Do .ye t  e t  de  Merchouch  i l .N .R .A . )

Le Domaine de Doyet  se t rouve dans la  région du Sais à 10 km
de  Fès  su r  une  a l t i t ude  de  416  m.  ce lu i  de ,  Merchouch  se  t rouve
dans  l a  rég ion  de  Romman i  à  i o  km de  Raba t  ve rs  I 'Es t ,  su r  une
a l t i t ude  d 'env i ron  450  m.  Merchouch  sub i t  l ' i n f l uence  de  l ' a t l an -
t ique a lors que Doyet  est  soumis à un c l imat  cont inenta l .  Du fa i t  de
cet te d i f férer ice c l imat ique nous avons jugé nécessai re d 'entre-
p rend re  l ' é tude  dans  ces  rég ions .

La var iété de pois-chiche ut i l isée est  la  V46,  chois ie pour  sa
d i spon ib i l i t é ,  sa  sens ib i l i t é  aux  a t t aques  de  l a  m ineuse  e t  pou r  sa
re la t i ve  t o l é rance  à  l ' agen t  de  l ' an th racnose .

L 'é tude  des  popu la t i ons  de  l a  m ineuse  du  po i s - ch i che  su r  t e
terra in a nécessi té le  recours à cer ta ines méthodes d,échant i l lon-
nages .

-  Pour la détect ion des adurtes dans re champ et reur suivi
dans le temps. nous avons ut i l isé des pièges jaunes, teinte orange,
au  nombre  de  4  ins ta l lés  en  d iagona le  dans  les  parce l les  d ,é tudes .
Les relevés se faisaient générarement deux fois par semaine;
depuis la levée (début du mois de févr ier)  jusqu'à la maturat ion des
gousses et Ie desséchement du feui l lage f la f in du mois de juin).

-  Pour l 'étude et l 'évolut ion des stades immatures, nous
avons procédé à des prérèvements d'organes for iaires et de ra
couche superf ic iel le (Scm x 20 cm de diam.) de terre qui entoure laplante af in de dénombrer respect ivement res rarves et ies pupes. Le
rythme et la tai l le des échant i l lons prélevés au cours des trois
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années d 'études d i f fèrent  se lon que l 'on se propose de suivre

l ' évo lu t i on  du  cyc le  de  I ' i nsec te  ou  de  dé te rm ine r  I ' impo r tance  des

dégâts engendrés par  I ' insecte.  Ces aspects sont  préc isés au fur  et

à mesure dans la  par t ie  résul tats .

Paral lè lement  aux invest igat ions ef fectuées sur  le  terra in,  nous
avons  su i v i  auss i  des  obse rva t i ons  nécessa i res  au  Labo ra to i re .  Ên

e f fe t ,  du  f a i t  du  chevauchemen t  marqué  des  géné ra t i ons  de  l a
m ineuse ,  i l  a  é té  p ra t i quemen t  d i f f i c i l e  de  dé l im i te r  en t re  l es  d i f f é -
ren tes  géné ra t i ons .  Auss i ,  des  p lan tes  en t i è res  de  po i s - ch i che

infestées ont  été pré levées régul ièrement  dans la  nature puis

t ransp lan tées  dans  des  po ts  au  Labo ra to i re  en  vue  de  su i v re  l es
popu la t i ons  immatu res  de  l ' i nsec te  dans  des  cond i t i ons  t he rm iques
quas i  s im i l a i r es  de  l ' ex té r i eu r .  Ces  é levages  pé r i od iques  en  Labo ra -
to i re ,  on t  pe rm is  auss i  d ' avo i r  des  i n fo rma t i ons  u t i l es  su r  l e  pa ras i -

t i sme  e t  l es  phénomènes  d 'a r rê t s  de  déve loppemen t  de  l a  m ineuse .

I I I .  RESULTATS

1. lmportance des dégâts de la mineuse

La  m ineuse  p rovoque  des  dégâ ts  au  n i veau  du  feu i l l age  de  l a
plante-hôte.  Ces dégâts sont  de deux types:  <piqûres nutr i t ion-
ne l l es>  e t  <ga le r i es  l a r va i res>  que  nous  déc r i vons  comme su i t :

P iqûres nutr i t ionnel les:  avant  la  ponte,  les femel les ont  besoin

de  s ' a l imen te r .  Pou r  ce la ,  e l l es  pe rcen t  au  moyen  de  l eu r  ov i scap te

des pet i ts  t rous sur  les t - rords fo l ia i res puis se retournent  af in  de

sucer les sucs a ins i  obterr r ls .  Ces dégâts sont  ins igni f iants et  n 'ont

aucun ef fet  sur  le  développement u l tér ieur  du végéta l .

Ga le r i es  l a r va i res :  Les  dégâ ts  dÛs  aux  l a r ves  son t  l es  p lus

imoor tan ts .  En  e f f e t ,  dès  l ' éc los ion ,  l es  l a r ves  se  nou r r i ssen t  aux

dépens des t issus du parenchyme en la issant  in tact  les deux épi -

de rmes  i n fé r i eu rs  e t  supé r i eu rs  de  l a  f o l i o l e  a t t aquée '  Les  m ines

son t  d ' abo rd  de  fo rme  s ineuse  ma is ,  au  f u r  e t  à  mesu re  du  déve -

l oppemen t  l a r va i re ,  s ' é l a rg i ssen t  en  occupan t  p ra t i quemen t  t ou te

la  su r face  fo l i a i r e :  D 'où r  l e  nom,de  . l a  m ineuse> .

L 'évo lu t i on  e t  l ' impo r tance  des  dégâ ts  de  l a  m ineuse  son t  p ré -

sen tées  dans  l e  t ab leau  l ,  c i - dessous .
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Tableau l :  Evolut ion du taux d ' in f  estat ion de ia  tn i r teuse

obtenue à par t i r  d 'une sér ie de pré lèvements d 'éc l ' iant i lk :ns (  lÛÛ

feu i l l es  /  p ré lève rnen t ) ,  Doye t  1979 .

Observat ions Dates  d ' échan t i l l onnages
o 2 t 4  1 8 1 4  2 1 1 4  2 6 1 428t3

Nbre  de  f  eu i l l es
échan t
Nbre de fo l io les
examinées
Nbre  de  f  o l i o l es
inf  estées
% d ' i n fes ta t i on  .  .

1 0 0

1  3 5 8

5 8
4 , 2 7

1 0 0

1 206

1 0 0

1 045

6 2 9
60,2

1 0 0 1 0 û

1 1 2 4  1  1 0 7

qÂc l  qRd

8 6 , 2  6 2 , 4

*  Feu i l l e  de  po i s - ch i che  compor te  e11  moyenne  12  f o l i o l es

On cons ta te  que  l o r s  du  1  e r  p ré lèvemen t  de  f  i n  rna rs ,  i e  t aux

d ' i n fes ta t i on  é ta i t  t r ès  bas  14  o /o l  .  Le  p ré lèvemen t  qu i  i n te rv ie r r t  5
j ou rs  p lus  t a rd ,  r évè le  un  acc ro i ssemen t  du  taux  d ' i n fes ta t i on  qu i

a t t e i n t  28  %.  Le  3ème p ré lèvemen t  qu i  co r respond  à  l a  m i -av r i l  se

so lde  pa r  un  taux  de  6O %,  so i t  env i ron  l e  doub le  que  l e  p récéc len l .

E t  en f i n ,  une  sema ine  p lus  t a rd ,  86  7o  des  fo l i o l es  écha r r t i l l onnée :
on t  é té  endommagées .

En  cas  d ' une  fo r te  a t t aque ,  l a  f  r équence  des  fo l i o l es  hébe r -
gean t  p lus ieu rs  l a r ves  à  l a  f o i s  peu t  pa r fo i s  ê t re  é levée .  En  e f f e t ,

l ' examen  de  30OO fo l i o l es ,  au  cou rs  de  l a  de rn iè re  décade  du  rno ts

d 'av r i l  
' l  979  à  Doye t ,  s ' e  so ldé  pa r  l es  données  su i va r r t es '

-  68  " / o  des  fo l i o l es  ren fe rmen t  une  seu le  l a r ve ,
-  26 o/o des fo l io les renferment  deux larves,

6  % des  fo l i o l es  ren fe rmen t  au  mo ins  t r o i s  l a r ves .

On  a  t r ouvé  des  fo l i o l es  qu i  peuven t  con ten i r  j usqu 'à  9  l a r ves ,
ce  qu i  es t  cons idé rab le  comp te  tenu  de  l a  su r face  t rès  rédu i t e  de  l a
fo l i o l e  du  oo i s - ch i che .

Ev idemmen t  l es  f o l i o l es  a t t aquées ,  j aun i ssen t ,  se  dessèchen t
pu i s  t omben t  p réma tu remen t .  l l  es t  à  remarque r  auss i  que  l es
fo l i o l es  de  l a  base  e t  ce i l es  l es  p lus  exposées  au  so ie i l  son t  l es  o lus
at te intes.

340
2 8 , 2
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L' impact des dégâts sur la récolte est di f f ic i lement quant i-
f iable. Mais i l  est important de soul igner que les attaques de la
mineuse sont d'autant plus redoutables qu'elles ont lieu à la suite
d'une forte pul lulat ion et en présence d'un cul tuie à un stade jeune.

Par contre une culture de pois-chiche précoce, présentant un
couvert  végétal  suff isamment dense et bénéf ic iant de condit ions
hydriques favorables, supporte mieux les attaques même en cas de
pul lulat ion de I ' insecte.

2 Cycle biologique de la mineuse

Les trois années d'observat ions (1979, 1983 et 1984) effec-
tuées sur la mineuse du pois-chiche ont permis de déterminer son
cycle de la façon suivante:

L' insecte hiverne à l 'état de pupe enfouie dans les couches
superf ic iel les du sol  {5 à 1O cm) ayant abr i té la cul ture précédente'
L 'appari t ion des premiers vols d'adultes au champ est consécut ive
aux accroissernents thermiques de f in d'hiver et début de pr in-
temps. L.es sort ies sont légèrement plus précoces dans la région de
Merchouch, qui subit  l ' inf luence de l 'at lant ique que dans la région
de Doyet Mais ce décalage dépasse rarement une semaine'  Par
contre, lss sort ies sont var iables selon les années. En 1979 et
1983. l 'appari t ion des premières vagues d'adultes issues des
pupes hivernantes, a l ieu à la f in du mois de févr ier,  alors qu'en
1984, el le a été plus précoce avec un décalage d'environ 20 jours.

Les condit ions cl imat iques du mois de ianvier 1984 étaient alors
très favorables ( temps sec et chaud).

Les adultes une fois en contact avec la cul ture, se mettent
d'abord à se nourr i r  d 'exsudats sécrétés par les poi ls fol ia ires et des
sucs qui proviennent des piqûres nutr i t ionnel les façonnées par les
femel les sur le t issu fol ia ire au moyen de leur oviscapte'  Puis,  après
les accouplements, les femel les déposent leurs æufs à l ' intér ieur de
la fol io le.  Les piqûres local isées à la face supérieure et plus préci-

sément au pourtour de la fol io le.

La phase d'al imentat ion et d 'accouplement chez la mineuse du
oois-chiche est d 'une durée très courte: entre l 'appari t ion des
adultes au champ et cel le des premiers dégâts larvaires, i l  s 'écoule
une dizaine de jours. En 1983, les premiers dégâts larvaires ont été
constatés dès la première semaine du mois de mars tant à Mer-

chouch qu'à DoVet.
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Le développement larvaire passe par trois stades au terme
desquels la larve âgée perfore l 'épiderme de la fol io le et tombe dans
le sol  pour se nymphoser au voisinage immédiat.de la plante-hôte et
à quelques cent imètres seulement de profondeur.  L 'échant i l lon-
nage effectué le 10 mars 1983 à Merchouch a permis de noter la
présence de larves âgées et quelques pupes. Cel les-ci  recuei l l ies en
élevage dans des condit ions de température et d 'humidi té simi-
laires à l 'extér ieur,  ont évolué en donnant des adultes dès le 20
mars. Ainsi  une première générat ion a pu être obtenue au cours du
mois de mars moyennant une durée de développement d'environ
25 jours .

Avec les mêmes observat ion, qu" pié"édemment,  nous avons

suivi  une seconde générat ion au cours du mois d'avr i l ,  puis deux

autres générat ions au moins au cours des mois de mai et ju in '  On

assiste donc entre le début du mois de mars et le mois de Juin à un

développement cont inu de plusieurs génprat ions de mineuse où

tous les stades peuvent se trouver simultanément '

En effet ,  l 'échelonnement des pontes des adultes hivernants

d'une part ,  et  les var iat ions des durées de développement chez les

individus d'une même générat ion qui en résultent d 'autre part

entraînent sur le terrain un chevauchement très marqué de popula-

t ions appartenant à des générat ions di f férentes.

A part i r  de la f in du mois de mai,  la proport ion des pupes

n'évoluant pas en adulte augmente progressivement;  et ,  à part i r  du

mois de jui l let ,  toutes les pupes suivies en élevages entrent en dia-

pause. Dans les parcel les de pois-chiche encore en végétat ion à

cette époque, on constate la dispari t ion complète des populat ions

de la mineuse. seules les pupes enfouies dans les couches super-

f ic iel les du sol ,  vont subsister à l 'état de diapause et assurer le

survie de I 'espèce jusqu'à la saison pr intanière suivante'

3. Facteurs défavorables et facteurs favorables
à-i;accroissement des populations de la mineuse:

Facteurs défavorables

Les Hyménoptères Braconides constituent les principaux

ennemis naturels de la mineuse du pois-chiche. Ces parasi tes

àtpor"n, leurs æufs à I ' intér ieur de la jeune larve, mais la mort de

ceite-ci  n ' intervient qu'après avoir  at teint  le stade nymphal '
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Des é levages régul iers des populat ions nymphales issues
d'échani i i ionnages successi f  s  ont  permis d 'obteni r  une seule
espèce de parasi te.  Ce parasi te,  ident i f ié  pour  la  première fo is  au
Maroc par  le  Professeur MAX FISHËR du Museum d,Histo i res
i {ature l les de Viennes,  étant  Opiqs moni l icorn is  F isher ,  v ivant  à
l ' é tan t  endémrque  en  A f r i que  du  Nord .

Dans les parcel les de pois-chiche at taquées à Merchouch ou à
Douyet ,  i l  est  t rès f réquent  d 'observer  des femel les de ce parasi te
en p le ine act ion tant  lors du comportement  de recherche de l ,hôte
que  ce lu i  du  dépô t  des  æu fs  à  l ' i n té r i eu r  de  ce l l e - c i .  A f i n  d ' avo i r  une
idée de l ' impact  de ce parasi te sur  ra rn ineuse,  nous reproduisons
ci -dessous les résul tats  obtenus à par t i r  d 'une sér ie de pré lève-
men ts  d ' échan t i l l ons  e f f ec tués  à  Merchouch  au  cou rs  de  l ' année
r  983"

Tab leau  l l ;  Evo lu t i on  du  taux  de  pa ras i t i sme ,  Merchouch .
i  9 8 3 .

D a t e Nbre de pupesNbre de pupes Nbre de para- o/o parasitisme
d ' é c h a n t .  é c h a n t .  é c l o s e s  s i t e s o b t e n u s

1 0 i  3
24t3
3 1 1 3
1 8 t 4

780
4 1 0
840

1 6 1 2

3 9 8
3 0 1
526

1 308

8 1
5 1

1 0 3
2 5 7

20,35
1 6 . 9 4
1 9 , 6
1 9 , 6

Le parasi te in terv ient  précocement  et  agi t  de facon act ive
con t re  l es  popu la t i ons  de  l a  m ineuse  pu i sque  dès  l a  1è re  géné ra t i on
on  re lève  un  taux  de  pa ras i t i sme  app réc iab le  (20 ,35  %) .

l l  ex is te autant  de générat ions chez le  parasi te que de généra-
t ions chez son hôte.  En ef fet .  les é levages successi fs  des pupes
saines et  parasi tées ont  donné l ieu à des sor t ies synchrones
d 'adu l t es  de  L .  c i ce r i na  e t  d 'Op ius  mon i l i co rn i s .

Outre I 'act ion de cet  hyménoptère,  d 'autres facteurs peuvent
auss i  ag i r  dans  l a  l im i t a t i on  des  e f f ec t i f s  de  l a  m ineuse  dans  ra
nature"  Parmi  ces facteurs ont  peut  c i ter :

-  Le prédat isme des larves âgées et  des pupes par  les Coléop-
tè res  ca rab iques  qu i  se  rencon t ren t  t r ès  souven t  dans  des  pa rce l l es
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dans deux régions à géo-climat légèrement différentes (Rommani
et Sars) ont abouti à des résultats pratiquement analogues.

Au niveau de la biologie, la mineuse comporte au moins quatre
générat ions très chevauchantes entre les mois de mars et de juin.
Les pupes de la dernière génération'entrent complètement en dia-
pause et assurent la survivance de l 'espèce pendant la mauvaise
saison. Nos résultats.  sont en accord avec ceux obtenus par
SHEVTCHENKO (1937) en URSS. En effet ,  cet auteur qui est le
seul à notre connaissance, à avoir  étudié la biologie de L. Cicer ina,
a trouvé quatre générat ions entre les mois d'avr i l  et  août dans la
rég ion  d 'Ukra ine .

Du point de vue dégâts, les deux premières générat ions cons-
t i tuent un réel danger pour la cul ture de pois-chiche non seulement
du fai t  de leur importance numérique mais parce qu'el les inter-
viennent précocement à un stade où la cul ture est encore jeune. Au
mois d'avr i l  de l 'année 1979 les taux d' infestat ion pouvaient
dépasser 86 o/o; ce qui se traduit par une chute importante du feuil-
lage de la plante attaquée. Cette perte prématurée du feui l lage a
pour conséquence une réduct ion de la synthèse chlorophyl ienne
qui se répercute évidemment par la sui te sur la product ion des
f leurs, des gousses et des graines. Selon SHEVTCHENKO (1937),
les plantes atteignant entre 73 % et 93 % d'attaques (X) de 45 o/o

pour I 'ensemble des plantes échant i l lonnées, les pertes en rende-
ments seraient de I'ordre de 31 o/o.

Au Maroc, les semis précoces effectués en novembre ou
décembre avec les var iétés adaptées aux r igueurs de l 'h iver et sur-
tout résistantes à l'agent de l'anthracnose, pourraient présenter
une solut ion au problème de la mineuse. En effet ,  ces semis pré-
coces permettent d 'avoir  en début de pr intemps un végétal  suff i -
samment développé capable de supporter les attaques de la
mineuse contrairement aux semis réal isés en f in d'hiver début de
printemps.

Concernant les facteurs favorables aux pul lulat ions de la
mineuse, i l  est important de soul igner le rôle que joue dans ce sens
les prat iques cul turales en vigueur '  En effet ,  I 'extension de la cul-
ture avec ut i l isat ion de var iétés sélect ionnées mais souvent sensi-
bles aux attaques d' insectes, le raccouric issement des rotat ions et
l 'usage courant des labours superf ic iels sont autant de facteurs qui

ont favorisé la mult ipl icat ion de l ' insecte au f i l  des saisons. Les
labours profonds après une récolte de pois-chiche sont nécessaires
pour combattre la mineuse en enfouissant profondément ses pupes
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dans le sol  af in d'entraver la sort ie des adultes lors de leur émer-
gence.  Expér imenta lement .  CHAMBON et  HAUCOURT (1977) ,  on t
montré qu'un labour de 20 cm détrui t  près de 1AO o/o des pupes
appartenant au genre AGROMYZA SPP (AGROMYZIDAE) nuisible
aux cultures des céréales dans la région paris ienne,

Ouant aux facteurs défavorables, seule l 'act ion d'un parasi te
hyménoptère (O. moni l icornis) a pu être mesurée. Son taux de
parasi t isme qui est de l 'ordre de 20 7o reste insuff isant pour con-
trecarrer les pul lulat ions de la mineuse. D'autreS facteurs, tels le
froid ou les précipi tat ions prolongées peuvent être fatals mais leur
act ion reste aléatoire.
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RESUME

L'étude de la biologie et de la nuisibi l i té de la mineuse du pois-
chiehe ;  Lir iomyza cicer ina Rond (Diptera, Agromyzidae) a été
rnenée dans les régions du SaTss et de Rommani au cours des
années '1979,  1983 e t  1984.

Les auteurs analysent les causes des pul lulat ions de cette
espèce à la lumière des observat ions bio-écologiques obtenues
dans les deux régions précitées et proposent des mesures suscep-
t ibles de freiner ces pul lulat ions néfastes.

SUMMARY

In Morocco, leaf miner, Liriomyza cicerina Rond, can bç con-
sidered the most important ser ious insect pest on chick peas.
Attaks of this pest were reported some ten years ago from Saiss
and Rommani main areas where chick peas are grown.

There has been no detailed study on the biology and ecology of
this pest through the world.  lnsect ic ide treatments, al though
effective against these agromyzids, is not suitable solution
because of the l imited prof i tabi l i ty of  chick pea crop.

Given the facts above, the authors undertook a study on chick
pea lea f  miner  dur ing  1979,  1983 and 1984 in  SaTss  and Rommani
regions.

Results of this study concern insect biology, importance of
damage and factors favoring insect pullulation. All these factors
are discussed in detai l  by the authors in this paper.
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