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Résumé
La présente étude est une synthèse des travaux de recherche effectués jusqu'à

présent sur les parasites des légumineuses alimentaires au Maroc'

Bien que les travaux de recherche soient peu nombreux et fragmentaires' des

conclusions importantes peuvent être tirées; des dégâts importants dus à

i'àrobun"fr" ont été signalès sur la fève, le petit-pois et la lentille. L'emploi

iudicieux du elvphos;te, un herbicide total, permet un bon.-contrôle de ce

ir"i"tii. l-" *Ifiâi" des taches chocolat, l'anthracnose et la rouille sont d'autres

liuiuOi"r importantes de la Ève, L'anthracnose constitue la contrainte majeure du

pois-"t i"fr". L'importance des dégâts des autres maladies varie en fonction des

ionOition, climatiques dans les àiffét"nt.t régions' La lentille et le petit-pois

sont attaqués par plusieurs maladies qui restent peu étudiées'

Les travaux de recherche futurs doivent être axés sur la lutte intégrée contre

I'orobanche de la fève, de la lentille et du petit pois, I'anthracnose et le-s maladies

"ur"uiuit"r du pois chiche et de la fève, là 1uche chocolat de la fève, I'oidium et

f'unifr.u"nor. du petit-pois, la rouille de la lentille et de la fève; des études

tiotogiqu"r et eplaemlôtogiques des pathogènes responsables de ces maladies;

enfinia iecherchè de sources de résistance à ces pathogènes'

Mots-clés : Maladies, parasites, légumineuses alimentaires, Maroc

Abstract
overviewof rtsardr work on paradbs of bod legurFs in l\dotoo

The is a review ofresearch work undertaken so far on diseases offood legumes in

Morocco. Although only limited and gragmentary work has been done so far,

importan, conclusions cân be drawn : serious damage due to broomrape has been

i"dott.A on broad ')ean, pea and lentils. Use of glyphosate, a total herbicide'

aliows a,good control of ihis par..site. Chocolate spot, Ascochyta blight and rust

are other-serious fungal diseaie: of broad bean. Gram blight is the most serious

froblem on chickpeâ. The importance o.f other diseases varies according to

climatic conditioni in various àreas. Lentils and pea have several diseases, but

these have been little studied. Future reiearch work shoud be centered on : (l)

int"g.uted control of broomrape of broad bean, pea and lentil, chocolate spot of

brcid bean, gram blight and wilt of chickpea and broad beans, powdery mildew

anJ Ascohyà blight ôf pea, rust of ler,til and broad beans; powdery mildew and

ascochyta-blighiof pea, rust of lentil and broad beans; (2) biological and
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epidimiological studies on pathogenes that cause these diseases; and (3) screening
for resistance to these pathogens.

Key Words : Diseases, Parasites, food legumes, Morocco
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Introduction
Les pertes subies par la production agricole à l'échelle mondiale du fait du

paraJitisme sont estimées à 3O 7o, cette moyenne étant largement dépassée dans

de nombreux pays en voie de développement, où les dégâts causés aux cultures
peuvent dépasser 50 7o.

Les travaux réalisés au Maroc sur les maladies des principales espèces de

légumineuses alimentaires cultivées dans le pays : la ftve (Vicia faba),le pois

chiche (Cicer arietinum),le petit pois (Pisum sativum) et la lenti l le (Lens

esculenta), sont récents et peu nombreux. Ils sont axés essentiellement sur les

méthodes de lutte chimique, particulièrement contre I'orobanche de la fève et

I'anthracnose du pois chiche.

Plusieurs maladies économiquement importantes n'ont pas encore été évaluées
quant aux pertes de rendement qu'elles occasionnent. D'autres maladies telles que

la rouille de la lentille et de la Ève, la maladie des taches chocolats de la frève'

etc... ont seulement été mentionnées sans que leur importance soit soulignée;
enfin, d'autres parasites n'ont même pas été mentionnés : cuscute (Cuscuta sp.),
maladies racinaires de la fève et de la lentille, maladies virales du pois chiche et

de la lentille, maladies bactériennes etc...

A I'exception de I'anthracnose du pois chiche, les références sur l'épidémiologie et
la bioécologie des agents pathogènes des légumineuses alimentaires sous les
conditions de notre pays sont inexistantes.

Cette synthèse a pour objectif de passer en revue les résultats des principaux
travaux effectués jusqu'à présent au Maroc sur les problèmes phytosanitaires des
principales légumineuses alimentaires.

Fève

La fève (vicia faba) occupe environ 50 Vo de la superficie emblavée en
légumineuses alimentaires au Maroc. Cette superficie est très fluctuante d'année
en année selon les conditions climatiques et les attaques de nombreux parasites et
maladies, contrainies se traduisant par une réduction considérable des rendements
potentiels,

L'orobanche

L'orobanche (Orobanche sp.) est une plante supérieure parasite capable d'attaquer
plusieurs espèces cultivées au Maroc : la fève (Vicia faba),le petit pois (Pisum
sativum),la lentille (Lens esculenta),la vesce (lnthyrus sativus),le pois chiche
(Cicer arientinum) et la carotte (Dacus carota). Ce parasite constitue un grand
problème dans les régions où alternent céréales et légumineuses. Les régions les
plus touchées sont la plaine du Saïs (Fès-Meknès) et les régions de Khemisset et
de Rommani, où les dégâts sont particulièrement graves sur la fève et le petit
pois (Janati 1976).

L'orobanche a été rapportée comme attaquant surtout la fève et la tomate en
Afrique du nord (anonyme 1976).

Orobanche crenatq a été rapporté par Schmitt (1979) sur la fève dans les régions
de Kénitra, Meknès, Fès, Taza, Merchouch, Rommani, Rif, Casablanca et Settat.
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Les plus fortes attaques ont été observées dans la région du Rifet les plus faibles
dans la régir,in de Casablanca-Settat. L'orobanche a été également notée par
Bouhatous (1987) dans les régions de Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Beni
Mallal, Imouzer Kander et Sefrou.

Des prospections menées en 1988 dans les principales régions de production de
fève au Maroc, ont révélé la présence de I'orobanche dans 29 Vo des champs
prospectés; 48 Vo des champs infestés au Gharb, 39 7o au Sais,32 VoàZaers,
26 Vo à Abda, 18 Vo à Chaouia et 7 Vo au Pré-Rif (Mabsoure et al. 1988).

Des prospections plus récentes indiquent la présence de plusieurs espèces au
Maroc : Orobanche crenata Forsk, Orobanche aegyptiaca Pers. et Orobanche
foetida. Cette dernière espèce a été observée pour Ia première fois dans larégion
de Fnideq en 1992. Orobanche crenata Forsk est I'espèce prédominante au Maroc
(7,emrag 1994).

Les pertes occasionnées par I'orobanche de la fève sont évaluées à 12-16 Vo de la
production à l'échelle nationale (37 à 5l millions de dirhams), mais peuvent
atteindre 25 Vo de la production au niveau régional et 80 Vo dans des exploitations
sévèrement atteintes (Anonyme "fiche technique n" 14" Inra). Des pertes de
rendement de I'ordre de 100 Vo ont même été signalées sur une superficie
d'environ 3.550 ha (Schmitt 1978).

Les composantes de rendement les plus affectées par les attaques d'orobanche sont
le nombre de gousses et le poids des graines, alors que les composantes dont la
détermination a lieu au début du cycle (nombre de tiges) ne sont pas affectées
(Benali et Titoua 1986)

Il est possible de lutter chimiquement contre I'orobanche de la fève. Deux
traitements au glyphosate, un herbicide total, effectués à 14 jours d'intervalle à
des doses de 60 ou 120 ml de matière active/ha, au stade tubercule ou au stade
bourgeon du parasite, permettent d'éliminer complètement I'orobanche et
d'obtenir une augmentation significative du rendement (Janati 1976; Schmitt er
al. 1978). Schlùter et Aber (1976) ont rapporté que le glyphosate appliqué à la
dose de 60 ml de matière active, une ou deux fois pendant la période de
développement soutenain du parasite a permis d'augmenter les rendements en
graines de 16 à 23 quintaux.

D'autres herbicides : Imazaquine (80 g.m.a/ha) et Imazethapyr (80 g.m.a/ha)
appliqués en pré-emergence ont donné des résultats prometteurs (Znmrag 1994).
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Les maladies cryptogamiques

Plusieurs maladies cryptogamiques ont été rapportées sur la fève au Maroc.
Diverses espèces de champignons qui s'attaquent à la partie aérienne ont été
décrites; Ascochytafabae (Speg.) agent causal de I'anthracnose, cause beaucoup de
dégâts dans la région Fès-Meknès où la pluviométrie est importante. Les dégâts
dtrs à Botrytis fabae (Sard.) sont plus importants sur le littoral atlantique. Il a été
signalé également la présence de : Botrytis cineres, Peronospora vicla (Berk) et
Cercospora zonata (Win| (Janati 1976).

Deux autres eçpèces responsables de maladies cryptogamiques sur la Gve ont été
rapportées : Uromyces fabae et Erysiphe polygoni (Anonyme 1976).

Des prospections menées en 1988 dans différentes régions du Maroc ont révélé
I'existence de plusieurs espèces de champignons dont sept ont été identifiés :
Botrytis fabae, Uromyces fabae, Alternaria sp., Erysiphe polygoni, Peronospora
sp., Stemphylium sp., et Ascochyta fabae. La maladie des taches chocolats
(Botrytis sp.) a été trouvée dans tous les champs prospectés et était
particulièrement sévère dans les régions de Sais, Doukkala, Gharb et Chaouia. La
rouille (Uromyces fabae) était particulièrement sévère dans le Gharb et
I'alternariose (Alternaria sp.) dans le sud. Les autres espèces étaient moins
fréquentes et en général localisées, par exemple Erysiphe polygoni et
Peronospora sp. dans la région de Doukkala. La Stemphylliose (Stemphylium
sp) a été observée dans les régions de Chaouia et Haouz (Mabsoute et al.1988).

Osmoi et Achouri (1988) ont rapporté que les espèces Uromyces fabae et Botrytis
fabae const\tuent les principales maladies de la fève dans la région de souss-
massa, suivies de Alternaria consortiale et Stemphylium botryosum, alors que
Botrytis cinerea est sans importance.

Des moyens de lutte contre différentes maladies de la frve ont été recommandés :
une rotation culturale au moins triennale et I'emploi de semences saines et de
traitements foliaires au zinebe pour lutter contre Ascochytafabae, des traitements
avec un dithiocarbamate contre Peronospora vicia, ou d'un produit cuprique ou le
brûlage des résidus de culture pour lutter contre Botrytis fabae, éviter les semis
denses pour lutter contre Cercospora zonata (Janati 1976). L'emploi de
vinchlozoline (Ronilan 50WP) ou de mancozebe (Dithane M45) dans la lutte
contre Botrytis fabae a donné de bon résultats (Mabsoute et Saadaoui 1991).

Les maladies à virus

Plusieurs travaux ont été réalisés avec pour objectif d'identifier les différentes
maladies virales de la ftve au Maroc.

Six virus ont été identifîés par El Maâtaoui et Fischer (1976): le virus des taches
nécrotiques (Broad bean stain virus ou Bbsv), le virus dg la Marbrure (Broad Bean
Mottle Virus ou BBMV), le virus de la Mosaïque j{une (Bean yellow mosaïc
virus ou Bymv), le virus du brunissement précoce du pois (Pea early browing
virus ou Pebv), le virus du flétrissement de la fève (Broad bean wilt virus ou
Bbwv) et le virus de la mosaiQue de la luzerne (Alfalfa mosai'c virus ou Amv).
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Le Bbsv était très fréquent et a été identifié dans 99 7o des échantillons examinés.
Il peut être transmis par les graines. Fischer et Lockart (1976) ont rapporté que ni
Aphis fabae, ni Mysus persicae, espèces très répandues sur la f,ève, n'assurent Ia
transmission du Bbsv, alors que le coléoptère sitona lineatus est capable d'assurer
sa transmission.

une large répartition du Bbsv dans la région de Meknès a été confirmée par
Bourbab etFezzaz (1979), qui ont rapporté que les infections primaires du Bbsv
peuvent engendrer une chute de rendement de I'ordre de 64 vo. Ces infections
réduisent la croissance des plantes, le nombre de graines par gousse et le poids
des grains.

N'Aït M'Barek (1978) a rapporté que le Bbsv se manifeste par une mosarque
typique et des taches nécrotiques sur les graines. Il a estimé que cette maladie
entraîne une diminution de rendement en vert de 68 Vo et en sec de 78 Vo.

Le Bymv tout comme Ie Bbsv était également très fréquent et a été identifié dans
99 Vo des échantillons examinés. Il a été isolé de la Ève, du haricot et du glai'eul
et est transmis par de nombreuses espèces de pucerons selon le mode non-
persistant. Il est aussi transmis par les graines de fève, pois, tÈfle et lupin, mais
à de faibles pourcentages (Fischer et aL 1976).

Bourbab etFezzaz (1979) ont rapporté que le virus de la marbrure (Bbmv) était
très repandu dans la région de Meknès.

La chute de rendement causée par les infections primaires par ce virus est de
l'ordre de76 70. L'infection réduit le taux de ramification des plantes, le nombre
de graines par gousse, le nombre de gousses par plante et le poids des grains
(Bourbab et Fezzaz 197 9).

La vaste répartition du Bbmv au Maroc a été confirmée par Fortas (1994) qui a
rapporté que 56 Vo des champs prospectés hébergeaient le Bbmv, avec une
incidence allant de I à 30 7o. Le virus peut être transmis par les semences de
fève, de pois-chiche et de petit pois. Sa transmission sur la fève peut être assurée
par les espèces d'insectes suivants : Apion rqdiolus Kirby, Hypera variabilis
Hebst, Pachytychius strumarius Gyll, Smicronyx cyaneus Gyll en plus de Sitona
lineatus L. auparavant signalée par d'autres auteurs.

Le Bbmv se reconnait par une marbrure prononcée et un éclaircissement net des
nervures, et contribue à une diminution de rendement en vert de 50 7o et en sec de
52 Vo Ql' Ait M'Barek 1 978).

Le Amv a été rarement trouvé sur fève. Ce virus a été également isolé de la
luzerne et du poivron et était réparti dans toutes les régions agricoles du Maroc
surtout sur luzerne. Des échantillons virosés ont été prélevés dans le Sous,
Doukkala, Tadla, Rabat et même à 2000 mètres d'altitude dans le Haut atlas
(Fischer et al.1976)

Le PEBV a été trouvé sur la Ève une seule fois dans un échantillon prélevé de la
région de Tadla. Ce virus infecte surtout le petit pois (Fischer et aL1976).

Bel Majdoub (1978) a identifié trois types de virus dans la région de Meknès :
Bbmv, Bbsv et Bymv, tous trois transmissibles par les semences, le premier
avec une fréquence de 37 Vo,le second de 5,7 Vo et le troisième de 1,2 Vo.
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Khalifa et Hafidi (1983) ont observé dans la région de Sous massa une maladie de

la fève qui se caractérise par un nanisme, une jaunisse etln. enroulement des

feuilles de ftves et ont suggéré qu'il s'agirait du Bean leaf roll virus (Blrv).

D'autres virus ont été identifiés récemment, dont : des lutéovirus y compris le

Bean leaf roll virus (Blrvb), le Pea enation mosaic virus (Pemv), le Pea seed-

borne mosaic virus (Psbmv), le Broad bean true mosai'c virus (Bbtmv). Les

lutéovirus, le Bbmv et Bymv étaient les plus répandus (Fortass et Bos 1991).

Le nématode des tiges

Des dégâts dus au nématode des tiges Dirylenchus dipsaci ont été sig-nalés dans

les réglons de Rabat, Mohammadia, Casablanca, El Jadida et Marchouch.

L'infeJtion par le nématode a causé I'intenuption dans les années soixante dix des

exportations de féveroles marocaines vers I'Italie (Schlùter 1976)' Depuis, des

études ont révélé une large distribution de ce nématode dans les différentes régions

de production de fève. Les prospections récentes ont révélé une prédominance de-

|a àce géante du nématode qui èst beaucoup plus virulente sur la fève que la race

normalé. Les pertes dues à ce parasite sont particulièrement importantes en

années pluvieuses (Abbad 1994).

Les pathotypes marocains de ce nématode sont caractérisés par une protéine

spécifique (Bossis et al.1994).

Pois chiche
Le pois chiche (Cicer arietinum) représente environ 16 Vo de la production

natiànale des légumineuses alimentaires et occupe la deuxième place.après la fève

(anonyme Onlct tsgf). Cette culture est connue pour sa résistance à la

ié"h"i"rr", mais sa contrainte majeure est sa sensibilité aux maladies, tout

particulièrement I'anthracnose (Hawtin et Singh 1984)'

Le s maladi es c rypto gamiq ue s

L'anthracnose du pois chiche a été décnte pour la première fois au Maroc en 1937

(anonyme 1937. PV)

Des rendements catastrophiques (20 kglha) ont été enregistrés en 1970-1971,

alors que pendant des années moins favorables à la maladie (1973-74)' les

rendementi dépassent l0 qx/ha (Ameziane 1976). Le même auteur a signalé des

champs entièrement détruits par I'anthracnose dans les régions de Meknès et Sidi

Kacem.

Récemment, la maladie a été observée dans les régions du Gharb, Prè-Rif,

Chaouia. Abda. Doukkala et Zaers (V/ahbi et al' 1994).

N'Ait M'Barek (1978) avérifié la transmissibilité de I'agent pathogène par les
graines et a rapporté que le taux de contamination des graines diminue avec la

àurée de srockage (de 48 Vo à 6 Vo en 30 mois), suite a la diminution de la

viabilité de I'agent pathogène. Les températures les plus favorables à la

germination des conidies du champignon se situent eître 20 et 25 "C. Celles

favorables à I'infection semblent être de 15 "C'
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ll a été démontré une spécialisation pathogénique chez Ascochyta rabiei. Six
races physiologiques ont été identifiées. (Lamnouni et al. 1994).

Au cours du processus d'infection, Ascochyta rabiei se comporte comme un
parasite nécrotrophe qui provoque à distance une macération des tissus précédée
par une dégénération des noyaux et des modifications de la perméabilité cèllulaire.
Normalement, la nécrose reste l imitée à un petit nombre de cellules. Le
champignon ne se ramifie que très faiblement (Ameziane 1979 et lggl).

comme moyen de lutte chimique contre la maladie, la bouillie bordelaise en deux
applications effectuées avant et après la floraison a été recommandé (anonyme
1937).

La désinfection des semences à elle seule n'est pas suffisante pour lutter contre la
maladie, mais doit être suivie en cours de végétation par des traitements
préventifs (Ameziane 1976).

Akhars (1977) et Hidan (1985) ont préconisé comme moyens de lute :
- I'utilisation de semences avec un taux de contamination ne dépassantpas I vo;
- un traitement des semences avec des produits à base de mancozèbe, captane,
carboxine, carbendazime, manèbe ou mélange cyclofuramide-manèbe;
- La culture du pois chiche dans des zones à faible pluviométrie;
- Des traitements foliaires préventifs aveç un dithiocarbamate;
- Une rotation adéquate.

Selon Ameziane (1976), ni la fève, ni la lentille, ni le petit pois ne sont hôtes
d'Ascochyta rabiei. ces cultures peuvent donc remplacer le pois chiche dans la
rotation culturale sans danger.

Plusieurs variétés résistanres (rLc 482 et ILC 195) ou rolérantes à Ascochyta
rabiei (FLIP 82-150C, FLIP 83-47C, FLIP 84-92C er FLIP S4-93C) ont été
proposées au Catalogue officiel (Sakr et Kamal 1980-1984). Un bon rendement
peut être obtenu en combinant la culture de variétés tolérantes et des traitements
fongicides pour lutter contre la maladie (Benali 1994).

Une grave maladie du pois chiche causée par Rhizoctonia solani a été rapportée
dans les régions de Meknès et Sidi Kacem. La maladie se manifeste soit sous
forme de fonte de semis se propageant en foyer, soit sous forme d'un
jaunissement et une pourriture racinaire en cours de végétation. Le pourcentage
des superficies attaquées par la rhizoctoniose en 19'16 était d'environ 17 Vo dans
les régions de Sidi kacem et de Meknès. La maladie est favorisée par plusieurs
facteurs : rotation culturale inadéquate, mauvais enfouissement des débris atteints,
pratique de semis tardifs qui expose les stades sensibles de la culture à des
températures du sol favorables au développement du pathogène (Tahtah 1976).

Au cours des années 1977,1978 et 1979, plusieurs champignons dont Fusarium
sp. ont occasionné des dégâts importants à la culture dans la région de Sidi kacem
(Ghenbib 1979).

Hidan (1985) a identifié Fusarium oxysporum f.spprii sur les s€mences de pois
chiche et a détecté des champignons parasites et saprophytes aussi bien sur les
semences communes que sur les semences sélectionnées.
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Desprospec t i onsmenéesen1988 ,dans les rég ionsdeZaers ,Gharb ,Sa i s ,
Ciraoïia,'Doukkala et Abda ont révélé surtout des maladies attribuées à un

"o.pf""" fongique dont Fusariutn sp. et Rhizoctonia sp., alo,rs que les attaques

d'anthracnose iont restées tÈs localisées (Mabsoute et aI' 1988)'

osmoi et Achouri (19s8) ont souligné que le principal problème de la culture de

poit "tri"fr" dans lei régions de Safi, Settat, Benslimane, Khemisset et Khenifra'

lri tu pou..iture raciriaire à laquelle sont associés un champignon identifié

"o^ " Morrophomina phaseoliia et trois espèces du genre Fusarium.(Fusarium

solani, Fusariùm o*ytpo.u* et Fusarium roseum). Yerticillium albo-atrum a

également été rapportée (anonymel976.Gtz1'

L'orobanche a été observée dans les régions de Sidi kacem, Fès et Meknès

lMabsoute et at. 1988). La pratique de semis tardifs semble réduire I'infestation

par ce parasite (Benali et Titoua 1986)'

Plusieurs espèces de nématodes ont été identifiées sur le pois chiche au Maroc

dont : Hetirodera goettingiana, Meloidogyne artiell ia, Pratylenchus

mediterraneus, PraryTenchri ptnrtront, Pratylenchus thornei, Zy.goQlenchus

guevarai. pratylenchus Thornài et Prarylenchus zeae, ces deux dernières espèces

étant les plus fréquentes (Di vito et al. 1994).

Lentille
La lentille (Lens esculenta) est une espèce cultivée intensivement dans les

regiont de Sàttat, Khemisset et Ben slimane. Elle représ ente 8 Vo de la production

naiionale des légumineuses alimentaires. Le rendement de la culture est faible'

ies superficies Jmblavées fluctuent d'une année à une autre' Plusieurs parasites

nuisibles à cette culture au Maroc ont été rapportés'

Les msladies cryPtogamiques

Hidan (1985) adêtecté plusieurs parasites sur des lots de semences aussi bien

sélectionnées que communes. Les tests de pathogénie. ont montré qu'aucune des

espèces d'Ascichyta sp. isolées sur les semences n'était pathogène sur la culture.

Par contre, I'isolat de Fas(lrium sallni était pathogène'

Osmoi et Achouri (1988) ont prospecté soixante-dix parcelles de lentilles dans les

régions <le Safi, Settat, khemisset et Meknès, et ont identif ié trois

chimpignons : Uromyces viciae fabae, Ascochyta lentis et Phoma medicagenis

var. ptiodetla. La première espèce était de loin la plus grave, alors que les deux

autres avaient une importance secondaire.

Au cours de prospections effectuées dans différentes régions de production de la

culture, un àépérissement attribué à un complexe fongique; Fusarium sp.

Sclerotinia sp. et Rhizoctonia sp. a été observé dans 88 7o des champs visités

dans les régiôns de Settat, Meknès, Khemisset et Rommani. Les dégâts étaient

particulièrelment sévères dans la région de Zaers (Maâziz) et sur I'axe Rommani-

khemisset où 50 Vo des parcelles visitées étaient sévèrement endommagées' Dans

la Chaouia, les dégâts étaientmoins graves et le pourcentage des plantes atteintes

variait de 0 à 30 7o selon la parcelle. La rouille (Uromyces fabae) était importante
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le long de I'axe ouled-said, Ras el Ain, Ben ahmed (chaouia) avec 6o vo de
champs infectés.

L'orobanch: semble surtout localisée dans la région de Khemisset, où 4o vo des
parcelles prospectées étaient infestées (Mabsoute et al. 1988\.

L'infestation par I 'orobanche réduit les composantes : gousses/tige,
graines/gousse et poids du grain. La pratique de semis précdces favorise
I'infestation (Benali et Titoua 1986).

Petit pois
Le petit pois (Pisum sativum), légumineuse alimenfaire consommée surtout en
vert, a connu ces dernières années une nette régression dans les principales
régions de production du Maroc. sa contrainte majeure, tout comme la fèvè, est
I'orobanche (Orobanche crenata).Lys autres maladies sont peu étudiées.

Le s mal adi e s c ry pt o gami q ue s

Des symptômes induits par Mycosphaerella pinodes ont été décrits dès 193g.
L'emploi de semences saines et la destruction des plantes malades étaient les
moyens de lutte recommandés (anonyme 1938).

Plusieurs champignons ont été signalés par la suite sur la culture : Erysiphe
polygoni (oïdium ou blanc), Peronospora pisi (mildiou), Ascochyta pisi
(anthracnose) et Uromyces viciae fabae (rouille) (anonyme 1976. Gtz).

En 1985, Hidan a rapporté que I'anthracnose due aux agents : Ascochyta pinodes,
Ascochyta pinodellaetAscochyta pisi était très importante dans la région de
Tissa.

Osmoi et Achouri (1988) ont isolé : Erysiphe polygoni,Ascochyta pisi et
Uromyces viciae fabae du petit pois et ont rapporté que les deux premières
espèces affectent gravement la culture au Maroc.

Les pertes en rendements dues à Erysiphe polygoni ont été évaluées à 30 7o (Sakr
1989). La maladie agit surtout sur les composantes; nombre de gousses/plante et
nombre de graines par gousse, en les réduisant de 34,5 Vo et 29,4 Vo
respectivement (Mabsoute et Sakr 1990)

Une maladie bactérienne causée par Pseudomonas pisi (Sackett) a été rapportée.
La lutte préventive consiste à tremper les semences une demi'heure à une heure
dans du formol à0,5 Vo. Cette mesure préventive détruit les bactéries qui peuvent
former une pellicule superficielle sur les graines. rl a été recommandé également
une sélection des gousses saines au champ (Anonyme 1939).

La maladie virale la plus commune sur petit pois est le brunissement précoce du
pois (Pea early browning virus ou Pbv), maladie signalée à plusieurs reprises
dans les environs de Rabat et entre Khemisset et Meknès. La maladie est
transmise par les graines et les nématodes du genre Trichodorus (anonyme 1976.
Gtz). La transmission par les graines varie considérablement selon la variété
utilisée. une souche atypique distincte des souches décrites en Europe a été isolée
du pois dans les environs de Rabat et Meknès (Fischer et al. 191�6).
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