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Étude sur une maladie grave du Cotonnier 
provoquée par les piqûres û'HelopeUis 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

D I V E R S E S A P P A R I T I O N S D E L A M A L A D I E 

1930. — Le 26 octobre de cette a n n é e nous recevions 
les premiers é c h a n t i l l o n s de celte maladie qui devait em
porter la station de la K u l u , d 'où ces é c h a n t i l l o n s é ta ient 
originaires. Ceux-c i p r é s e n t a i e n t de nombreux chancres 
n o i r â t r e s en d é p r e s s i o n . Ces é c h a n t i l l o n s é ta ient é g a l e 
ment porteurs d'acervules de Colletotrichum (jossypii 
Soi i th . ; mais ceux-ci n ' é ta i ent pas en rapport avec les 
chancres . On pouvait conclure qu'ils y é ta i en t en pures 
saprophytes. L a desciiption de l'affection, que le Direc
teur de la station nous fit par correspondance, était des 
plus alarmante. 

D è s que nous l'avons pu , nous nous sommes rendus sur 
place. A notre arr ivée à la station, le m a l s'était notable
ment accru. Tout le champ R (voir fig. 1) était c o m p l è t e 
ment envahi et ne laissait espérer aucune récol te . Une 
m o i t i é de ce c h a m p avait d'ailleurs dé jà été arrachée avant 
notre arrivée , mais cette mesure n'avait pas eu de ré su l ta t 
sensible. 

L'infection de ce champ avait d é b u t é dans la partie la 
plus r a p p r o c h é e des b â t i m e n t s de la station. L a parcelle 
des l i g n é e s p e d i g r é e s pouvait être c o n s i d é r é e comme per
due (voir fig. 2 ) . E l l e fut d'ailleurs arrachée pendant notre 
s é j o u r à la station. 



FiG. 1. — Croquis du plan de la station de la Kulu. 
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Dans le champ D la partie la plus r a p p r o c h é e du poste 
éta i t é g a l e m e n t la plus atteinte. L'infection diminuait en 
i n t e n s i t é au fur et à mesure de l ' é l o i g n e m e n t (voir f ig . 3) 
c l a v a n ç a i t par tentacules. iNous avons atti i ljué cette der
n i è r e par t i cu lar i t é à la p r é s e n c e de très nombreuses et très 
hautes t ermi t i ère s dans ce c h a m p . D 'après les renseigne
ments obtenus d u personnel de la station, le champ C 

f i f^Mon d e B A M D E 5 A 
c h ö m p s f o r l ' e m e n f s at'l'eint'ó 

pôrcel tc5 p é d i g p é ' 

l'^ic. 4. - Croquis du p lan de la station de Bainbosa. 

aurail é lé e m b l a v é en colon au d é b u t de la saison, mais 
ayant été fortement i n f e s t é , ce champ fut a i r a c h é et 
i n n n é d i a t e m e n t e n s e m e n c é en l é g u m i n e u s e s de couver
ture. 

Les circonstances senibleiil indiquer que c'est à partir 
de ce champ que s'esl faite l'infection de la station. 

N'étant pas, à ce moment , suf f i sammcnl l)ien o u t i l l é s 
pour menei- un travail de recherche approhmdi, nous 
avons d û baser notre diagnostic sur l'aspect macrosco
pique e x t é r i e u r de l'affection. D ' a p r è s celui-ci nous pen-
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|dc pl*nl« hIttinXS eUns c h » < | u e c t « f v ^ 

FiG. 5. — Croquis (le la s ta l io î i du Bomokandi . 
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siolis être en p r é s e n c e de la Bactér iose due au Pseadomo-
iias {Bacterium) nialvacearuni E F S . Des mesures de lutte 
a t l équa ie s furent prescrites en c o n s é q u e n c e . L a station de 
la K u l u , qui ne laissait plus espérer aucune récolte , l'ut 
a r r a c h é e f in d é c e m b r e . Une prospection faite par le Ser
vice de la propagande c o t o n n i è r e d é t e r m i n a les parties 
indemnes de la zone d é p e n d a n t de la station de la K u l u . 

Les graines provenant des ces champs furent seules uti
l i s ées pour les emblavures de la saison suivante. Le reste 
des Ué lés fut t i è s peu atteint, si ce n'est que quelques 
champs dans le \epoko. Ail leurs on ne pouvait ol)s(>i ver 
que de rares chancres d i s p e r s é s par-ci par- là dans les 
champs. Dans son ensemble la saison c o t o n n i è r e fut, au 
point de vue rendement, un record. L a récol te d é p a s s a 
toutes les e s p é r a n c e s . 

dette maladie n'était pas inconnue au Congo belge, car 
d'après les renseignements que nous avons pu recueil l ir , 
elle fui p a r t i c u l i è r e m e n t intense à la station de la Banga 
dans l'L'bangi. Lors de notre passage dans le Maniema 
nous avons p u recueillir des é c h a n t i l l o n s portant les 
m ê m e s s y m p t ô m e s . E n dehors du Congo belge, T U ) U S 

a^ons l'eçu des é c h a n t i l l o n s de la c irconsci ipt ion de la 
Koi lo , dans l 'Afrique é q u a t o r i a l e f r a n ç a i s e . 

E n juillet de la m ê m e a n n é e , nous avons fait une courte; 
\ isite a u \ Laboratoires de Kampala dans l'Uganda cl nous 
axons prof i té de l'occasion pour p r é s e n t e r des é c h a i d i l l o n s 
c h a n c r é s au mycologiste M. Hansford qui ne confirma pas 
notre diagnostic, tout en ne pouvant atti'ibuer à des cau
ses connues ces manifestations pathologiques. De Kar-
thoum, M. Massey ne pu! mieux nous renseigner. Non seu
lement notre diagnostic é ta i t Infirin/-, mais aiicuri a<ient 
causal n'y était substitué. Nous é t i o n s o b l i g é s de prendre 
des dispositions permettant l 'étude plus ou moins appro
fondie de cette maladie et surtout la recherche de l'agent 
causal. E n attendant ce résultat nous avons bapt i sé cette 
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affection sous le n o m de « C H A N C R E S D E S T I G E S ». M a l g r é 
la d é c o u v e r t e de l'agent causal nous avons g a r d é ce nom, 
car i l décr i t bien les s y m p t ô m e s principaux. 

1931. — L a campagne c o t o n n i è r e 1931-1932 s'annonce 
dès le d é b u t comme peu brillante. D è s la mi-septembre, 
des é c h a n t i l l o n s montrant des chancres typiques nous 
sont e x p é d i é s de la station c o t o n n i è r e du Bomokandi et, 
par le courrier suivant, de la station de Rambesa. L' infec
tion prenait cette fois la zone c o t o n n i è r e des Ué lés au c œ u r 
m ê m e . 

Au d é b u t d'octobre, l 'un de nous étai t sur place et con
statait des d é g â t s très graves. L a station de Bambesa, dont 
les cultures étaient r é p a r t i e s en trois groupes (voir f ig . 4) , 
ne souffrit gravement que dans un bloc. Celui le plus 
r a p p r o c h é du poste et s i t u é en bordure de la grand'route. 

L' infect ion de la station du Bomokandi p r é s e n t a i t un 
aspect beaucoup plus grave. E l l e étai t p ré sen te sur toute 
l ' é t e n d u e des cultures. Nous avons t r o u v é dans cette sta
tion des conditions i d é a l e s pour l ' é tude de la r é p a r t i t i o n 
de la maladie dans les champs (voir f ig . 5) . 

L e pourcentage de plants atteints montre que, comme 
nous l'avons r e m a r q u é l ' a n n é e p r é c é d e n t e , la maladie pro
gresse d'une f a ç o n centrifuge. Dans les deux stations ce 
sont à nouveau les parcelles p e d i g r é e s qui ont le plus souf
fert. A la station du Romokandi celles-ci furent presque 
c o m p l è t e m e n t a n é a n t i e s . 

L a situation dans les deux Uélés fut en g é n é r a l très 
grave, quoique la maladie fut p l u t ô t sporadique dans son 
apparition. Certaines chefferies furent presque c o m p l è t e 
ment d é t r u i t e s , tandis que d'autres, voisines, furent à 
peine e f f l e u r é e s par la maladie. 

On a c o n s t a t é que les zones de Rambesa et L i k a n d i ont 
été le plus atteintes. Celles de Zobia, Ti tule , Pekia, L i k a t i , 



•jtî. 

FiG. 6. Carte des T'eles. 
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Poko et Isiro à un d e g r é moindre, tandis que les champs 
de la nouvelle zone de Buta restèrent presque complète
ment indemnes. En général, on remarque que l'infection 
s'est confinée à la zone forestière. 

Par la suite, des rapports du personnel agricole sig-na-
lèrent que cette maladie se serait r é p a n d u e dans la zone de 
savane, vers les mois de novembre et de d é c e m b r e . D'après 
les renseignements recueill is au cours d'une c o n f é r e n c e 
tlii personnel agricole à Bambesa, la diminution de pro-
duclioit serait siutout due à la << pourriture interne des 
capsules », causé<> par le Nematospora qossypii. I l a été 
d é f i n i t i v e m e n t f i xé aussi que la maladie des chancres des 
tiges est res tée c o n f i n é e à la zone fores t ière , sauf pour les 
zones de Di ingu^t Denge, qui sont en savane (voir f ig . 6). 

Si la maladie fut i r r é g u l i è r e dans son apparition dans 
l'espace, elle le fut é g a l e m e n t dans le temps. On a c o n s t a t é 
que les semis hât i f s furent, en certains endroits, beau
coup phis i-apidement atteints que les semis tardifs; en 
d'autres lieux, c'est la situation inverse qui se produisit. 
A ce sujet l'exemple foiu ni par la station de la Cot(mco, au 
k i l o m è t r e 300 de la route royale Congo-! \ i l , est très inté 
ressant à citer. 

Des essais de dates de semis y sont r é g u l i è r e m e n t con
duits. Ces semis se sont é c h e l o n n é s cetle iuuiéc du 15 j u i n 
au 15 septembre. Lors de notre passage nous avons pu 
remarquer que ce sont les premiers semis qui ant le plus 
souffert (voir fig. 7). 

Cel e x p o s é assez bref de la situation d(> la culture coton-
nière , peiulant les deux campagnes 1930-1931 et 1931-
1932, montre rim|)ortance é n o r m e des d é g â t s que la mala
die peut [)rov()quer. E l l e est responsable de la perte d'au 
moins 30 % de la r é c o l t e . Celte situation est venue 
s'aggraver en fin de saison, comme noirs le disions plus 
haut, par la p r é s e n c e , en q u a n t i t é i n u s i t é e de << pourrit lue 
interne des capsules » (Nematospora qossypii). 



P R O V O Q U É E P A R L E S P I Q U R E S D ' H E L O P E L T I S \ i 

Dans une monoculture aussi caractér i sée qu'est la cu l 
ture c o t o n n i è r e dans les U é l é s , les questions phytopatho-
loo-iques auront toujours une très grande importance. 

C H A P I T R E H . 

E X P É R I E N C E S M Y C O L O G I Q U E S 

Pour entamer les recherches de l'aèrent causal nous 
avons r e c h e r c h é les meilleures conditions de travai l . 
L'étude de m a t é r i e l d'herhier conduit parfois à des erreurs 
ou tout au moins à des d i f f i c u l t é s à cause de l'ahondance 
des saprophytes. Nous avons préféré amener au labora
toire du m a t é r i e l vivant. Ce lu i -c i fut a m e n é des stations 
de Bambesa et du Bomokandi , comme la culture coton
n i è r e n'est pas prat iquée aux environs de Stanleyville. Ce 
transport de plants enracinés ayant parfaitement réuss i , 
nous avions à notre disposition un m a t é r i e l de choix. 

Expéi-ience n» 1. 

Dix chancres fiueiit p r é l e v é s aussi ascptiqiiement que 
possible. Nous o p é r i o n s de la façon suivante : la branche 
était d'abord l a v é e à l'alcool à 95° au moyen d'un tampon 
d'ouate. Avec des ciseaux f l a m b é s , la branche portant le 
chancre éta i t d é t a c h é e de la planle support et mise en 
attente dans de l'eau s t ér i l e . Les é c h a n t i l l o n s é t a i e n t 
ensuite p a s s é s pendant deux minutes au s u b l i m é corrosif à 
un pour mi l le , ensuite un passage rapide dans l'alcool à 
9 5 ° ; lavés ensuite à l'eau s tér i l e et mis en tube sur gélose; 
à l'extrait de viande. 
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Les résu l ta ts de ces dix p r é l è v e m e n t s furent les 
suivants : 

Numéros. 
Date 

de la mise 
en tubes. 

Date des 
premières 

apparitions. 
O R G A N I S M E S I S O L É S 

« 5 5/11/1931 7/11/1931 Cladochaete spec. inc. 

426 5/11/1931 7/11/1931 Colonies b a c t é r i e i n i e s diverses. 

427 5/11/1931 9/11/1931 ColLetoirichuiii yossypU Soutli. 

428 5/11/1931 0/11/1931 Colonies b a c t é r i e n n e s diverses. 

429 5/11/1931 9/11/1931 niilijiiiopsis spec. inc. 

430 5/ tl/1931 t!/11/1931 CollcUitrichiwi gossypii Soutli. 

431 5/11/1931 7 n M 9 3 l Colonies b a c t é r i e n n e s diverses. 

432 5,11/1931 7/11/1931 CDlicloirichum gossypii Soutli. 

433 5/11/1931 7/11/1931 Rien. 

434 5/11/1931 (i/11/1931 Fusarium spec. inc. 

Ces résul tats semblaient indiquer, en tenant compte de 
la f r é q u e n c e des organismes i so lés , que le Colletotrichuui 
gossypii South, était le p a t h o g è n e probable. Quelques 
jo ius plus tard cette opinion devait recevoir un semblant 
de confirmation. 

Nous observions sur les plants e n r a c i n é s r a m e n é s des 
Ué lé s la p r é s e n c e de larves et d'adultes d'Helopeltis spec. 
Après une observation attentive on remarqua leurs d é g â t s 
typiques, que nous d é c r i v o n s plus loin, sur capsules. O n 
remarqua incidemment que quelques p iqûres portaient 
(les touffes rosées que l'examen microscopique révé la être 
des conidies du Colletotrichum gossypii. 

Expérience n° 2. 

Suite à cette d é c o u v e r t e , nous avons essayé de retrou-
M-V le Colletotricfumi gossypi sur d'autres ])i(|rue.';. Le 
21 novembre 1931, nous trouvons plusieurs p iqûres fraî-
ciies d e l à nuit sur une capsule. \ ou s p r é l e v o n s , quatn; 
p i q û r e s que nous mettons, après s tér i l i sa t ion décr i te plus 
haut, en tube siu- agar au jus de pomme de terre sous les 
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n u m é r o s 438, 438-1, 438-2 et 438-3. Sauf le 438-1, qui 
resta stéri le , tous les tubes d é v e l o p p è r e n t des cultures de 
Colletotrichum gossypii South. Logiquement on aurait p u 
conclure de ces trois essais qu' i l s'agissait d'une stigmato-
mycose oii VHelopeltis jouai t le rôle de vecteur et le Colle
totrichum gossypii, South, le cryptogame i n o c u l é . Cette 
conclusion n 'é ta i t valable toutefois que si l'on d é m o n t r a i t 
un rapport certain entre VHelopeltis spec. et les chancres 
sur tiges et, d'autre part, si l'on parvenait à reproduire 
avec constance et e x p é r i m e n t a l e m e n t les m ê m e s ré su l ta t s . 
O r , nous verrons' que cette conclusion ne résiste pas aux 
e x p é r i e n c e s que nous avons faites par la suite. 

E x p é r i e n c e n<> 3. 

L e 21 novembre 1931 u n Helopeltis fut mis sous cloche 
sur une jeune plantule (voir f ig. 19) s e m é e le 9 du m ê m e 
mois. Le 24, dix p iqûres s u r feuilles c o t y l é d o n a i r e s furent 
mises en tubes après avoir subi la m ê m e s tér i l i sat ion ex té 
rieure que celle décri te p r é c é d e m m e n t . I^es résul tats sont 
c o n s i g n é s dans le tableau suivant : 

Numéros 

Date 
d'appari

tion. 
O R G A N I S M E S ISOLÉS 

440 56 11,1931 CDllelotrirhuiii spec. inc. 

440-1 •̂ 6 11 1931 M y c é l i u m s t é r i l e hyal in produisant des f i laments bruns 
plus ou mo ins ful is ineux. 

440-2 :J6,n/1931 Resté s tér i le . 

440-3 •>6;ii;i93i CoUetoIrirhiDii spec. inc., m ê m e que 440. 

440-4 -.;6,11 /1931 M y c é l i u m s t é r i l e , brun c la ir , produisant des chlamydospores 
très peu c o l o r é e s . 

440-5 26/11/1931 Uslilayo spec. Chlamydospores brunes é c l i i n u l é e s se l ibérant 
(lu m y c é l i u m . 

440-6 26/11/1931 Fiisariuni spec. (sect. Gibhosiim). 

440-7 27 11/1931 Fiisarium spec. se rapprochant de la description du Fvsa-
riiim cavdatum E l i . et E v . emend Wr . 

440-8 27/11/1931 Diplosporiiim spec. inc. 

440-9 27/11/1931 M y c é l i u m t r è s toruleux, noir (ressemble à celui du Cladospo-
riuiii hcrbarum). 
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E x p é r i e n c e n ° 4. 

Une seconde e x p é r i e n c e similaire à la p r e m i è r e fut ten
tée avec le m ê m e Helopeltis. Le m ê m e Helopeltis ayant 
servi à l ' e x p é r e n c c n° 3 fut mis sous cloche sur une 
seconde jeune plantule s e m é e le 9 novembre. L e lende
m a i n matin on ne trouva que deux p i q û r e s sur feuilles 
c o t y l é d o n a i r e s . Celles-ci furent mises i m m é d i a t e m e n t en 
tubes, mais res tèrent s t ér i l e s . 

Les résul tats de ces deux dernières e x p é r i e n c e s venaient 
donc inf irmer les résu l ta t s des p r e m i è r e s sans toutefois 
que les résu l ta t s fussent suff isamment nombreux poiu 
nous faire une idée nette. I l nous restail encore à d é m o n 
trer s'il existait un rapport entre le chancre des tiges et 
{'Helopeltis. 

I l fallait, pour ces deux d é m o n s t r a t i o n s , attendre que les 
plants de la parcelle que nous avions s e m é s le 2 novem
bre 1931 aient atteint une taille suffisante pour menei-
des e x p é r i e n c e s sur les tiges ligneuses et non ligneuses. 
Ces e x p é r i e n c e s seront c o n s i g n é e s dans le chapitre « e x p é 
riences entomologiques ». 

E x p é r i e n c e n° S. 

L a parcelle e x p é r i m e n t a l e fut tenue en observation 
r é g u l i è r e m e n t . L e 28 novembre 1931 nous remarquons 
brusquement l'apparition de chancres sur les plants D 17, 
E 17 et F 12. Des chancres furent p r é l e v é s et d é s i n f e c t é s 
e x t é r i e u r e m e n t comme d'habitude. Mous avons obtenu 
les résultats suivants : 

Numéros. 
Date 

de la mise 
en tubes. 

Date 
d'appari

tion. 
O R G A N I S M E S ISOLÉS 

P l a n t E 17 

ma 4/1/1932 6/1/1932 P é t i o l e feuille 
n» F16, 

Fusarium spec. inc., comme le 
440-7 se rapproclie du F . cau-
datvm par la forme des ma-
croconidies, mais en d i f f è r e 
p a r l a forme des cl i lamy-
dospores. 
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Numéros. 
Date 

de la mise 
en tubes. 

Date 
d'appari

tion. 
ÜR( . .ANISMES I S O L E S 

449 b 4/1/1933 6/1/1932 Branche n» B17. Res té stéri le . 

449c 4/1/1932 6/1/1932 Tige (entre
n œ u d s ) n"» B6-B7. 

Plan t D 17 

Helminlliosporiuin spec. inc. 

45üa 4/1/1932 6/1/1932 Pé t io l e feuille 
n" F 9. 

Resté stéri le . 

450 b 4/1/1932 6/1/1932 P é t i o l e feuille 
n» F 9. 

Res té stéri le . 

Par la suite, nous avons vu appara î t re sporadiquement 
dans la parcelle, mais de p r é f é r e n c e sur les plants à fort 
d é v e l o p p e m e n t végéta t i f , de nombreux chancres. Une par
tie de ceux-ci furent pré l evés aseptiquement et mis sur 
g é l o s e au jus de pomme de terre. Nous avons de pré fé 
rence p r é l e v é les chancres tout r é c e n t s afin d 'év i ter le 
plus possible les infections saprophytiques é v e n t u e l l e s . 
Les organismes i so lés sont c o n s i g n é s dans le tableau sui
vant : 

Date Date 
Numéros. de la mise d'appari

en tubes. tion. 

4.51 7/1/1932 

i52a 11/1/1932 

452h 11/1/1932 

O R G A N I S M E S I S O L É S 

Plan t G 17 

Tipe. 

P l a n t D 17 

Branche. 

I ^ ' t i o l e . 

I Resté stéri le . 

Resté stéri le . 

Res té s tér i le . 

Plan t E 17 

4.530 14/1/1932 LG 1/1932 P é t i o l e . FMsariw?/', identique au n" 440-7. 

4.53f) 14/1/1932 lfi/1/1932 Branclie . Resté s tér i le . 
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Numéros. 
Date 

de la mise 
en tubes. 

Date 
d'appai'i-

tion. 
O R G A N I S M E S I S O L E S 

P l a n t F 21 

4540 I5/J/19.^2 18/1/1932 P é t i o l e . 1. I'')is(iriiim, ident. au n" 449-7. 
2. M y c é l i u m s tér i l e . 

A5ib 15/1/1932 18/1/1932 Branche. 

P l a n t F 20 

Fiisariiiiii (sect. Elegans). 

4550 15/1/1933 21/1,1932 P é t i o l e . (Jiillclotrirhiiiii spec. inc . 

455 15/1/1932 18/I/193Z Branche. 1. Colonie b a c t é r i e n n e , l)lanclie. 
2. (Colonie l )ac tér ienno , jaune 

intense et fortement r é t i c u l é e . 
3. Fuaariiiiii (sect. Lateritiii.rii). 

455c 15/1/1932 211/1932 Branch(>. 

P l a n t E 16 

M y c é l i u m stéri le , brun f o n c é , 
produisant des chlamydospo-
res de sphér ic i té r é g u l i è r e et 
à parois minces. 

459a 15/1/1932 i 11/19,32 Tige (.sommet). M y c é l i u m stéri le , gris . 

459b 15/1/1932 4/11/1932 Tige (sommet). Cijlindotrirliimi spec. inc . 

459c 15/1/1932 4/11/1932 P é t i o l e . R e s t é s tér i le . 

Nous constatons ainsi que sur 29 ('chanlilions de chan-
(•res sur fifres, branches on pét io les recueill is dans la par
celle du laboratoire, 9 son! restés s tér i les , 3 ont produit 
n n CoHetntrichuni spec., 1 un llclminthosporium s p e c , 
1 un Cylindotrichutn spec., 1 nn Ustllatjo spec , 7 nn 
m y c é l i u m stér i le , 1 un Diplospnrlum s p e c , 4 vm Fnsa-
rimn se lapprochanl de la description du l<\ caiidaiurn E l i . 
et E v . ernend W r . , 1 un Fnsavium (sect. Gibhosum), 1 un 
Fu-'^'iriinn spec. (sect. Elecjans), 1 un Fusarium (sect. Lnte-
rifium) et diverses colonies b a c t é r i e n n e s . 

On peut remarquer qu'aucun oipanisme n'est suff isam
ment f réquent pour être c o n s i d é r é comme pouvant être 
rori>-anisme p a t h o f j è n c des chancres. P a r contre. Tassez 
forte proportion de tubes é tant restée s tér i l e , nous con-
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iirine que ces cryptogames ne doivent être c o n s i d é r é s que 
comme des saprophytes. 

Nous avions pro je té plusieurs e x p é r i e n c e s pour vér i f i er 
la tox i c i t é h y p o t h é t i q u e de ces organismes, lorsque les 
e . \pér iences entomologiques vinrent montrer indiscuta
blement la vér i tab le cause de cette affection. 

iNous relaterons n é a n m o i n s b r i è v e m e n t celles qui étaient 
déjà en cours, ne fût -ce que pour conf irmer , par leur néga 
tion, les résu l ta ts des e x p é r i e n c e s entomologiques. 

E x p é r i e n c e n ' 3. 

Essai de transmission de la maladie au moyen de tissus 
chancreiix hachés. —• Pour ces essais a été clioisie la 
ligne « G » de la parcelle e x p é r i m e n t a l e qui présenta i t une 
u n i f o r m i t é suffisante. 

Les plants G 1 à G 3 furent pris comme t é m o i n s . G 4 
ne fut pas pris en c o n s i d é r a t i o n , les plants G 5 à (i 9 
devant recevoir une p u l v é r i s a t i o n d'une suspension de 
tissus chanciHHix l iachés , il ne pouvait plus être c o n s i d é r é 
comme plant t é m o i n , car à cause de la p r o x i m i t é des 
|)lants p u l v é r i s é s il pouvait recevoir du liquide contenant 
et) suspension les tissus h a c h é s . Pendant les e x p é r i e n c e s 
il n'a pas été tenu en ol)servation. Le plant G 10 a été 
écarté pour les m ê m e s raisons et les plants G 11 à G 13 
furent é g a l e m e n t pris comme t é m o i n s . 

L a p u l v é r i s a t i o n s'est faite au moyen d'un petit pulvér i 
sateur en verre. 

Les plants G 5 à (j 9 ont reçu environ 50 c m ' d'iuic 
suspension de tissus h a c h é s le 31 d é c e m b r e 1931, à 17 heu
res. Une (h'uxiènie aspersion fui faite le 5 janvier 1932. à 
17 heures et une t r o i s i è m e le 7 j a n v i e r 1932, à 17 heures. 
Nous avons choisi cette heure, avant le coucher du soleil, 
car pendant la jo in 'uée la chaleur diiu'nc pouvait faire 
évaporer trop rapidement la suspension. 

Les plants G 14 à G 19 r e ç u r e n t chacun dix p iqûres 
au moyen d'un tube de verre e f f i l é , d'une suspension de 

MÉM. INST. ROYAI, COLONI.iL B E L G E . 9 
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tissus h a c h é s . Chaque plant reçut (rois p i q û r e s sur p é t i o 
les, trois sur branches f r u c t i f è r e s et quatre sur tiges. 
Chaque p i q û r e était a c c o m p a g n é e , à titre de t é m o i n , d'une 
seconde faite au moyen d'un verre e f f i l é s t ér i l e . Les p i q û 
res infectées furent tenues humides pendant deux jours au 
moyen d'un tampon d'ouate t r e m p é dans la suspension de 
tissus hachés et e n v e l o p p é dans du papier p a r a f f i n é . Les 
résultats furent absolument né(jat\js. U n chancre apparut 
bien sur le plant G 17, mais ce fui i n d é p e i i d a m n i e n l des 
p i q û r e s . Ce chancre a é té mis en culture sous le 
n u m é r o 451. 

E x p é r i e n c e n" 7. 

Comme nous l aNOiis vu dans la p r e m i è r e e x p é r i e n c e , i l 
y avait quelque apparence que le Colletotrichum ait pu 
être l'organisme p a t h o g è n e . Par des inoculations nous 
a\()ns voulu é t u d i e r sa virulence et sa symplomalologie. 

Huit plants en pots furent choisis. Leur taille variant 
(le 15 à 25 c m . et portant de 3 à 7 feuilles. An moyen 
d'niie seringue de Pravaz les plants l e ç n i e n t trois pi t jû-
res d'une suspension de spores, réparties , au lani que pos
sible, une sur tig-e, une sur branche et une sur p é t i o l e . 
L'absence de branche nous a contraint à faire dans cer
tains cas un(̂  p i q û r e s u p p l é m e n t a i r e sur tige ou sur 
pét iolc. 

Pot .-V : 2 plants, reçu culturi' i i " iil. 

Pot B : 2 plants, reçu cult\]re n" 430. 

l'ot C. ; 2 plants, reçu culture ii» i:». 

Pot D : 1 plant, reçu cultni-e n" 4.32. 

Pot K : 2 plants, reçu cullui'e u" 434 iFusariiini). 

Pot F : 1 |)lant, reçu culture ii" 434 [l'unariinii). 

Pot Cl : 2 [liants, re(;ii <-ulluie ii" 437. 

Pot H : 2 plants, t é m o i n s (ces deux plants subi
rent les m ê m e s piqijres que les autres, sauf 
que l a suspension de spores fut r e m p l a c é e 
par de l'eau s tér i l e ) . 

i'our favoriser l' incubaiion nous avons maintenu la 
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plaie i i i f e c l é e par un tampon d'ouate t r e m p é dans la sus
pension (le spoi es. L e tout était e n v e l o p p é dans d u papier 
p a r a l l i n é . Les plants inocu lés avec les c iütures de Colleto-
tricl}uni gossypii produisirent des chancres absolument 
non comparables à ceux de la maladie qui nous occupe. 
Les c i iancres que nous avons produits e x p é r i m e n t a l e m e n t 
se l 'endil lèreni longitudinalenient et s'ouvrirent comme 
(les l è v i e s ; de plus, ils étaient f inement bordés d'une zone 
nûiràlr(!. Les plants piqM(''s avec les cultures 434 se cica-
Irisèrent normalement comme les plants t é m o i n s . Si nous 
avons p u constater que le Colletotrichum gossypii in jec té 
montrait une légère p a t h o g é n i c i t é v is -à-vis des branches 
cl (les tiges du cotonnier, il ne reproduit pas les caractères 
de la maladie des « cliancres des tiges ». 

Nous j)ouvons donc conclure que, m a l g r é les nombreux 
isolements cl les quelques essais de p a t h o g é n i c i t é , nous 
n 'a \o i i s pas pu trouver ini organisme cryptogamique ou 
l )actér ien (]ui puisse avoir quelque semblance d'être 
l'agent causal de la maladie des (( chancres de tiges ». 

Nous laissons aux e x p é r i e n c e s entomologiques le soin 
do nous renseigner sur l'agent causal de la maladie. 

C H A P I T R E in. 

E X P É R I E N C E S ENTOMOLOGIQUES 

O B S E R V A T I O N S P R É L I M I N A I R E S 

C o n i m e nous le disions au cha])itre « Ex^périences myco-
l(>gi(jues », au d é b u t de novembre, nous ensemencions une 
petite parcelle e x p é r i m e n t a l e . Ignorant à ce moment la 
cause de la maladie, nous destinions celte parcelle à des 
e x p é r i e n c e s d'inoculation avec des organismes isolés sur 
les plantes r a m e n é e s vivantes des r é g i o n s a t taquées des 
Ué lés . E l l e était éga lemerU tenue en observation pour les 
apparitions é v e n t u e l l e s de chancres . 



FiG. 8. 



^^/^cvrier/l93^ 

FiG. 9. 
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L e 28 d é c e m b r e 1931 nous observions l'apparition 
d'une dizaine de chancres sur trois plants (D 17, E 17 el 
F 12). L e 4 janvier 1932 un chancre apparaît sur un qua
t r i è m e plant. Ce n'est qu'à part ir du 15 j a n v i e r 1932 que 
nous constatons l'apparition de chancres sur des plants 
d i s s é m i n é s dans la parcelle. Gela se passait au moment de 
la floraison. On ne remarquait que de rares capsules 
encore cachées sous les brac tées . A cette date nous trou
vons une larve d'Helopeltis au premiei- stade. 

E x p é r i e n c e n» 1. 

L a larve r e n s e i g n é e ci-dessus est mise dans i m flacon on 
nous avions mis en germination aseptique des graines de 
colon. Les plantules avaient seulement deux c o t y l é d o n s . 
L a larve meurt sans avoir fait de dégât s . 

E x p é r i e n c e n° 2. 

L e 25 janvier 1932 nous capturons une larve au deux iè 
me stade et la mettons sur un plant en pot sous une cloche 
en verre f ermée par une gaze m é t a l l i q u e . E l l e me in l le 
lendemain. Au mat in nous constatons, n é a n m o i n s , qu'un 
p é t i o l e porte un chancre et qu'une feuille terminale pré
sente une petite n é c r o s e sur une nervure avec, à p r o x i m i t é , 
sur le l imbe, une tache plus ou moins angulaire. Celle-ci 
est semblable à celles que l'on observe sur les feuilles en 
griffe. 

Cette e x p é r i e n c e p r é l i m i n a i r e attire notre attention sur 
la p r o b a b i l i t é d'une relation entre VHelopeltis et les chan
cres. 

E x p é r i e n c e n" 3. 

L e 29 janvier 1932 nous capturons un Helopelfis snn-
guineas Popp. adulte. Nous l'introduisons dans une cage 
m é t a l l i q u e que nous p l a ç o n s , a c c o m p a g n é e de l'insecte. 
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successivement sur le sommet de d i f f é r e n t s plants. C h a 
c u n des plants est introduit dans la cage de f a ç o n à y 
mettre jusque quatre verticilles exempts de capsules. 

Les résultats de ces essais furent les suivants : 

Numéros 
des 

plants. 

Date 
de la mise 

en cage. 
O B S E R V A riOiNS 

D 20 29/1/1932 L'Hclojiclth est mis en cage vers 10 heures. 

30/1/1932 Au matin, le sommet du plant présente de nombreuses 
n é c r o s e s sur le sommet de la tige, pét io les , nervures et 
l imbes. Ces n é c r o s e s sont absolument semblables aux 
chancres dont nous recherchons l'origine et autres mani
festations pathologiques que nous d é c r i v o n s au chapi
tre I V . 

L a figure 8 r e p r é s e n t e s c h é m a t i q u e m e n t ce sommet du 
plant D20 avec ses n é c r o s e s . 

D 15 30/1/1932 L e m ê m e Hclopeltis est e n l e v é et p lacé sur le plant D15 vers 
16 heures sons cage. 

1/2/1932 L a cage est e n l e v é e vers 8 heures. On constate les dégâts 
que sur D20 avec un chancre sur tige. 

D 13 1/2/1932 L e m ê m e Hclopcltis est p lacé dans inie cage sur le plant D13. 

4/2/1932 h'Helupeltis est e n l e v é . Le sommet du i)lant est couvert de 
chancres (voir fig. 9). 

Ces {)remiers résul tats c o m b i n é s avec les conclusions 
n é g a t i v e s des e x p é r i e n c e s mycologiques nous font entre
voir avec plus de certitude que l'agent causal de la mala
die est VHelopeltis spec. 

Une nouvelle série d ' e x p é r i e n c e s avec un Helopeltis 
Beriirothi Reut. et un Helopeltis sançinineus Popp. est 
faite pour é t u d i e r leur biologie en m ê m e temps que leurs 
dég'àts . 

E x p é r i e n c e n« 4. 

U n Helopeltis Bergrothi est mis en cage sur d i f f é r e n t s 
plants . 
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R é s u l t a t s ; 

Numéros 
des 

plants. 

Date 
de la mise 

en cage. 
O B S E R V A T I O N S 

F 13 1/2/1932 Mis un Helopeltis bergrothi en cage sur sommet du plant. 

2/2/1932 M ê m e s constatations qu'avec THelopeltis sanguineus Popp. 

4/2/1932 E n l e v é VHelopeltis, sur les quatre verticilles mis en cage les 
trois s u p é r i e u r s sont atteints. 

C o m m e nous le p r é v o y i o n s avant l ' expér i ence , du fait 
que les deux espèces se rencontrent i n d i f é r e m m c n t dans 
les champs infestés , 1'//. Bergrothi Reut. et VU. sangui
neus Popp. font exactement les m ê m e s d é g â t s . 

E x p é r i e n c e n» 5. 

(^ette e x p é r i e n c e a pour but d 'é tudier attentivement les 
diver.ses manifestations de la maladie et la biologie des 
insectes. 

Les Helopeltis provenant des e x p é r i e n c e s p r é c é d e n t e s 
sont mis ensemble en cage et successivement sur des 
plants d i f f é r e n t s . 

Numéros 
des 

plants. 

Date 
de la mise 

en cage. 
O B S E R V A T I O N S 

D 12 4/2/1932 Mis VHelopeltis sanguineus de l ' e x p é r i e n c e n" 3 et VHelo
peltis Bergrothi de l ' e x p é r i e n c e n» 4 dans la m ê m e ca/t' 
sur le sommet du plant. 

8/2/1932 E n l e v é les Helopeltis. On constate que toute la tige et les 
pé t io l e s sont couverts de chancres (voir fig. 10). 

D 10 8/2/19.32 Les deux Helopeltis de D12 sont mis sur le plant DIO sur 
une branche fruct i f ère pr imaire . 

9/2/1932 Nous constatons de nombreux chancres sur toutes les parties 
ligneuses, jusque sur le p é d o n c u l e d'un bouton f loraL 

10/2/1932 Enlevé les Helopeltis. 
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Numéros 
des 

plants. 

Date 
de la mise 

en cage. 
O R S E R V A T I O N S 

1) 9 10/2/1932 Les deux Helopeltis sont mis en cage à 18 h. 30 sur une 
brandie f r u c t i f è r e primaire portant une capsule. Nous 
d é s i r i o n s c o n n a î t r e par cet essai si l'insecte avai t des 
m œ u r s diurnes ou nocturnes. 

Peu après la mise en cage on observe que VHelopeltis 
sanguineus pique une nervure sur la face i n f é r i e u r e d'une 
feuille. 

11/2/1932 A 7 lieures du matin , nous oliservons VHelopeltis liergnillu 
piquant la capsule et VHelopeltis sanguineus piquant la 
feuille. L a capsule est fortement p i q u é e alors que nous ne 
comptons que quatre chancres sur tiges et p é t i o l e s . Les 
p i q û r e s sur capsules sont absolument identiques à celles 
o l i s ervées à la K u l u en novembre 1930, où s ' é v i s s a i t inten
s é m e n t la maladie (voir fig. 11). 

n 5 11/2/1932 L a cage avec les deux Helopeltis est mise sur le plant D5 ;i 
7 lieures sur une tige f r u c t i f è r e primaire portant une 
capsule, 

. \ 18 lieures, nous constatons que VHelopeltis sanguineus 
est o c c u p é à pondre dans l ' e x t r é m i t é (lu rameau. Nous 
n'observons qu une unique p i q û r e sur la branche. 

12/2/1932 .A 6 h. 30, nous constatons que pendant la nuit les Helopeltis 
ont p i q u é la capsule et l ' e x t r é m i t é de la branche. 

I) 3 12/2/1932 Les deux Helopeltis sont mis à 18 heures sur plant D3. 

13 2/1932 A 7 heures, nous observons VHelopeltis sanguineus piquant 
la capsule. Celle-ci porte de nombreuses p i q û r e s , l 'extré
m i t é de la branche peu. A 18 heures, rien de nouveau. 

14/2/1932 .Au mal in , nous constatons de nouvelles p iqûres . 

16/2/19.32 Les deux Helopeltis sont morts. 

Les résultats de cette exp('irience et les observations spé
ciales seront repris en dé ta i l dans les chapitres Des
criptions de manifestations pathologiques et Biologie de 
/'Helopeltis. 

Un fait est à présent d é f i n i t i v e m e n t acquis : l'agent 
causal de la maladie des « chancres des tiges » sont les 
Helopeltis Bergrothi Reut. et H. sanguineus. I l faut aban
donner d é f i n i t i v e m e n t l ' idée d'attribuer à ceux-ci le rô l e 
de vecteur de la maladie. Les s y m p t ô m e s résu l tent de 
l'action m é c a n i q u e des p i q û r e s . 



Coupe a main levée 
exécutée à ce niveau 

FIG. 10. 



FIG. 11. 
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E x p é r i e n c e n° 6. 

L'expér ience n" 2 ayant é té interrompue par la mort de 
l'insecte, nous avons p r o f i t é de la d é c o u v e r t e d'une larve 
au 3° stade pour la mettre en observation. 

Numéros 
des 

plants. 

Date 
de la mise 
en cage. 

O B S E R V A T I O N S 

<i 7 20/2/1932 . \ 18 heures, mis la larve en cage sur une capsule saine. 

21/2/1932 

22/2/1932 

A 6 h. 30, nous conslaluns 7 à 8 p i q û r e s c a r a c t é r i s t i q u e s sur 
le sonmiet de la capsule, A 18 heures, rien de nouveau. 

Au matin nous comptons 25 p i q û r e s sur la capsule, la majo
rité sur le sommet. 

r, 10 22/2/1932 Mis cette larve sur le sommet du plant G10 ne portant pas 
de capsules. 

23/2/1932 .Au marin, nous constatons qu'une jeune feuille porte les 
faciles angulaires le long des nervures. Pas t r o u v é la pre
m i è r e phase du chancre. 

25/2/1932 L e s l)ourgeons sont p i q u é s et noircissent; les jeunes feuilles 
et les p é t i o l e s sont p iqués . L e s manifestations sont les 
m ê m e s que p r o v o q u é e s par les adultes. 

r. 18 2G/2/1932 L a larve est mise sur une branche fruct i fère avec jeune 
capsule. 

27/2/19,32 Nous constatons les m ê m e s manifestations pathologiques. 

28/2/1932 L a larve est e n l e v é e . 

Cette dern ière e x p é r i e n c e a eu le grand m é r i t e de nous 
montrer que les larves et les adultes sont responsables des 
m ê m e s d é g â t s . 

Admettons une J'ois pour toutes que la maladie des 
i< chancres des tiges » est due aux piqûres des stades, tant 
larvaires qu'adultes, de VHelopeltis Bergrothi Reut. et de 
VHelopeltis sanguineus Popp. 
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C H A P I T R E I V . 

DESCRIPT ION DÉTAILLÉE DES MANIFESTATIONS 
PATHOLOGIQUES 

SUR T I G E S , BRANCHES E T P É T I O L E S 

Une p i q û r e f r a î c h e peut prendre deux aspects assez dis
tincts suivant sa localisation. Sur les ti,i>es jeunes du soni-

l''iG. 13. — Cl'oquis s chémal i ( |U i ' di- lu cicatrisation d'un clianore. 

met, sur les parties terminales des branches, sur les pé t io 
les, le chancre d é b u t e presque invariablement par l'al'fais-
sement des tissus a c c o m p a g n é d'inie modification de la 
pigmentation (voir f ig. 12). Cette pigmentation, d'un vert 
d'eau, ne persiste que quelques heures. C'est cet aspect qui 
nous a d'abord fait diagnostiquer la Bactér iose . Cette pre
m i è r e coloration passe rapidement an brun clair . L a réac
tion de cicatrisation faisant sentir ses effets, le chancre se 
s u r é l è v e pour former en f in de compte un bourrelet d'un 
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brun f o n c é . Toutefois, si la p i q û r e a été assez profonde 
ou le nombre de p iqûres é tant tel que la réact ion do 
cicatrisation ne puisse se faire normalement, le cl iancn; 
reste en creux. 

Sur les axes en croissance active et si les dé<>àts se l imi 
tent à un ou deux cliancres, la pellicide b r u n â t r e , qui s'est 
f o r m é e sur le chancre en voie de cicatrisation, s'étire et se 
fendille transversalement (voir fi")-. 13). Comme nous 
l'avons vu, par les e x p é r i e n c e s mycologiques, les chan
cres sont très f r é q u e m m e n t s a p r o p h y l é s et comme cer
tains saprophytes peuvent avoir une certaine virulence et 
contrecarrer la cicatrisation, les chancres prennent sou-
vetit un aspect de bois mort. G é n é r a l e m e n t les' chancres 
sur les parties en croissance provoquent une forte défor
mation du suppoi't. 

L e second aspect d'un d é b u t de chancre se remarque le 
plus souvent sur les parties de la tige ayant presque atteint 
le d i a m è i r e normal , mais qui n'oni })as encore subi luu' 
l ignification fort a v a n c é e . 

Cet aspect se distingue assez diff ici lement au début . II 
faut observer la tige sous une l u m i è r e oblique. Dniis ces 
coiulitions on remarque seulement un l é g e r affaissement, 
mais celui-ci est e n t o u r é d'un bourrelet très peu m a r q u é . 
L a coloration n'est pas m o d i f i é e . On aperço i t ensuite au 
centre une petite tache brune qui envahit petit à petit 
toute la surface comprise à l ' in tér i eur du bourrelet. 

D'abord en d é p r e s s i o n , cette tache finit par être éga le 
ment en s u r é l é v a t i o n . L'act iv i té cicatricielle de la plante 
peut devenir parfois si intense que le chancre s'est trans
f o r m é en bourrelet et les tissus brunâtres qui le recou
vrent se d é c h i r e n t sur le bord et laissent apparaître les 
tissus sous-jacenis. 

Poui' d é t e r m i n e r l'anatomie pathologique de ces chan
cres nous avons fait des coupes à main levée dans les tissus 
au niveau de ces chancres. Si l'on veut s'en rapporter aux 
figures 15 et 16, on pourra constater qu'il existe dans la 
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zone du pii ienchynie cortical une n é c r o s e des tissus. I l 
s'a^il r é e l l e m e n t d'une vidange des sucs cellulaires d'où 
résulte l'affaissemeut des cellules. Ces cellules n é c r o s é e s 
prennent une teinte brunâtre , qui résu l te vraisemblable
ment de réact ions chimiques suite à la disparition de cer
tains sucs cellulaires. E n examinant attentivement les 
coupes, on remarque que cette coloration brunâtre se pro
page dans les interstices i i i lercellulaires (voir l'ig. 17). 
Cetlaincs cellules semblent d'ailleurs être franchement 
séparées par une gomme j a u n â t r e et l'ensemble rappelle 
un peu l'anatomie pathologique du « bruissement du 
liber » de l'ilevea Brasiliensis. Dans le cas qui nous 
occupe, il s'agit vraisemblablement d'une a l t éra t ion des 
cinienis pectiques. 

Dans les chaï icres tort avancés on remarque que cette 
nécrose s'insinue dans les rayons m é d u l l a i i e s enti e les fais
ceaux l i b é f o - l i g n e u x , poui' al leindre en fin de comple la 
moelle. A ce stade les tissus parenchymateux des liges ont 
peidu toute lurgescence et un rien suffit poiu' les rompre. 

SUR C A P S U L E S 

Sui' capsules les d é g â t s de l'Helopeltis ne lappellent en 
rien Iĉ s chancres des liges, ha p i q û r e n'est au d é b u t visi
ble (juc par un(> l é g è r e dépress ion dont la coloration est la 
m ê m e (jue celle des Iissus e n \ i i o n n a n l s . Ces peliles euvel-
les peiiveni a\oii' un d iamètre de 1 à 4 m m . A p i è s un 
joiu' cnv i ion la coloration d(3 ces dépress ions change et 
vij'C au brun v io lacé . 

Après quelques j o i n s eetle d é p r e s s i o n s'accentue quel
que peu et à ce moment on constate que le fond de cette 
d é p r e s s i o n est garni de plusiem's p r o t u b é r a n c e s . E n exé
cutant à ce niveau des coupes, on aperçoi t que ces petites 
p r o l u b é r a n e e s sont dues aux e x t r é m i t é s des fibres p r é s e n 
tes dans la masse des parois des capsules. L a p r o é m i n e n c e 
(le ces fibres es! le résultat de la dessiccation des tissus 
parenchyraateux environnants. 
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F i d . 17. — Cliancre A'Flelopeltis sur Gossyphim hirmliiiii 
Stanleyvil le; parcelle e x p é r i m e n t a l e 1(1 novembre 1932; 'ige 

de plant D l i ayant r e ç u une p iqûre e x p é r i m e n t a l e . 

(Dessin montrant les colorations anormales des interstices 
cellulaires.) 



FIG. 2. — Parcelle des lignées pedigrees à la station de la Kulu 
(novembre 1930). — A remarquer la végétation complètement 
fanée . Seules subsistent en végétation les quelques lignées à 

l'avarit-plan. 

s. 

FiG, 3. — Photographie prise dans le champ D {voir f i g . 1) de la 
station de la Kulu. .4 remarquer au centre, la végétation nécrosée. 



I- I G . 7, — Expérience des dates de semis à la station de Dingila. 
A l'avant-plan, semis du 15 j u i n très fortement atteint. 



?= O 

O) ^ 

£ È 

3 2̂ 

3 ^ 
O £0 
£3 tu 

a 

tr. s oj <? 
O C IT. u 

— • C M 

; .s 

8.11 
""5 c 

ca CD 

3 . - 2 

ca c3 

S S 
C cd 

s a i l 
Il II II 

I l a 
•3 2 .2 

H S 
ca ^ CO 

— Q. 

P I 
P . D-



F I G . 15. — La partie encadrée 
correspond à la f i g . 17. 

FIG. 16. — Coupe montrant 
l'affaissement des tissus. 

[.'IG. 19 — P iqûres d'Helopeltis sur feuilles cotylédonalres. 

F i G . 18. — Piqûres d'Helopeltis 
sur capsules. Station de la Kulu 

(novembre 1930). 

F i G . 20. — Deux pots ensemencés le 
même jour; celui de gauche a reçu 
un Helopeltis sous cage au moment 
c i l le plant était encore à l 'é tat coty-

lédonaire. 



FIG. 21. — Plants ayant reçu une atteinte modérée. 
K remarquer le nanisme dont sont atteints les plants. 

(Station du Bomokandi, octobre 1931.) 

4 

Fie. 22. — Plant dans la parcelle pédigrée de la 
station de la Kulu (novembre 1930). 

Rabougrissement et torsion complète du plant. 



F I G . 27. — Helopeltis a t taqué par 
Sclerotium spec. 

On remarque le mycél ium du crypto-
game en nappe blanchât re à la nais
sance du cou, à l 'insertion des pattes 

et sur le scutellum. 

F i G . 29. — Microphotographie 
de sclérotes provenant d'Helopeltis 

' • morts. 
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Si la capsule est jeune et bien nourrie, ces piqlires sont 
le s i ège de fortes réact ions cicatricielles et, comme sur les 
chancres, i l se forme un bourrelet qui prend assez souvent 
une forte taille. 

A ce moment, i l est frécpieii l qu'il tombe pour montrer, 
soiis-jacents, des tissus plus ou moins visqueux qui se for
ment en c irrhes . 

Une capsule pareillement atteinte est g é n é r a l e m e n t per
due on ne dorme que des fibres fortement d é p r é c i é e s . 

SUR F E U I L L E S 

Les Helopeltis peuvent piquer les feuilles en plusieurs 
endroits, mais ce ne sera jamai s sur le l imbe. Ces endroits 
de p r é d i l e c t i o n sont : 1° la partie terminale du p é t i o l e , là 
oti commencent les nervures de la feuille; 2" les nervures 
m ê m e s , g é n é r a l e m e n t dans leur partie centrale. A la base 
des nervures la piqtlre se traduit par une légère n é c r o s e 
de celles-ci sur une certaine longueur. Lorsque, par con
tre, l'Helopeltis pique le mi l i eu d'une nervure, celle-ci se 
d e s s è c h e et arrê te sa croissance. II s'y forme un réel chan
cre. Si la nervure a arrêté sa croissance, les tissus du l imbe 
n'en continuent pas moins la leur et cette croissance assy-
m é t r i q u e provoque la coiu'bnre de la feuille et donne 
l'aspect que nous avons d é n o m m é « en griffe ». 

Au d é b u t de la p iqûre , on remarque sur le l imbe très 
souvent ce que l'on pourrait confondre avec les « taches 
angulaires des feuilles » de la bac tér io se {Pseiidomonas 
[Bacterium] malvacearurn E F S ) . I l se produit é g a l e m e n t 
des taches à contours plus ou moins angulaires, mais de 
dimensions beaucoup plus rédu i te s que dans le cas de la 
bactério.se. P ins ou moins transparentes é g a l e m e n t au 
d é b u t , elles virent rapidement au b r u n clair; alors que 
dans le cas de la Bactér iose , la coloration b r u n â t r e est 
beaucoup plus lente à apparaî tre et est beaucoup plus 
f o n c é e . On trouve ces taches sur le l imbe toujours en 
relation avec une p i q û r e de la nervure. Disons pour f in ir 
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que ces p i q û r e s se p r é s e n t e n t toujours à la face i n f é r i e u r e 
des nervures d'où la courbure g é o t r o p e des feuilles en 
griffes. 

Sur feuilles c o t y l é d o n a i r e s les p i q û r e s rappellent u n peu 
celles sur capsules, mais i c i les contours sont beaucoup plus 
i r r é g u l i è r e m e n t c irculaires . Les taches sont l i m i t é e s par 
les nervures lorsqu'elles se p r é s e n t e n t à p r o x i m i t é . C o m m e 
sur capsules, elles sont circulaires dans les parties non 
l imi t ée s par les nervures et se creusent l é g è r e m e n t . L a 
teinte de ces taches est d'un vert vitreux au début et vire 
au brun clair après quelques heures. 

A S P E C T G É N É R A L DES P L A N T S A T T E I N T S 

Lorsque l'atteinte a lieu quand le cotonnier n'a encore 
que ses feuilles c o t y l é d o n a i r e s (observé e x p é r i m e n t a l e 
ment et non encore in, situ), VHelopeltis peut s'attaquer 
soit aux feuilles c o t y l é d o n a i r e s , soit au sommet v é g é t a t i f . 
Dans ce dernier cas, il se produit une n é c r o s e du sommet 
végétat i f et le plant repousse d'autres rejets et la tige 
devient bifide (voir f ig. 20) . 

L a p r é s e n c e des Helopeltis est-elle quelque peu nom
breuse, les plants en croissance prennent tout de suite un 
aspect rabougri . Ce rabougrissement peut aller j u s q u ' à 
ne former du plant qu'une seule boule de feuillage très 
touffue (voir f ig. 22). 

Une attaque vraiment massive de ces insectes peut pro
voquer la mort du plant par é p u i s e m e n t , comme nous 
avons pu suffisamment le constater à la station de la K u l u 
en 1930 et comme en t é m o i g n e la f igure 23. Lorsqu'un 
plant est atteint au d é b u t de la v é g é t a t i o n et que l'infec
tion cesse après quelque temps, i l se remet assez facile
ment des d é g â t s , mais i l subit un retard notable et sa pro
duct iv i t é est d i m i n u é e proportionnellement. On remar
que parfois que des plants e x u b é r a n t s ont une repousse 
foliaire très abondante (voir f ig. 24). 
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C H A P I T R E V . 

DESCRIPT ION DES I N S E C T E S 

H E L O P E L T I S B E R G R O T H I R E U T . 

Longueur : de 7 à 8 m m . ; largeur aux épaules : 1,5 à 
2 m m . L a coloration g é n é r a l e est j amie o r a n g é . Sauf à 
la base, les é ly tres sont e n f u m é s (voir fig. 25). L a partie 
s u p é r i e u r e de la tète est noir bri l lant , ainsi que les yeux. 
Ceux-ci sont fortement p r o é m i n e n t s . Les antennes sont 
noires, sauf la base du premier article, qui est plus claire. 

L ' e x t r é m i t é du rostre porte des poils courts et raides et 
est de coloration l é g è r e m e n t a c c e n t u é e . Les tarses sont 
b r u n â t r e s . L a caractér i s t ique principale de l'insecte est sa 
longue é p i n e courbe dressée sur le scutel lum (voir f ig . 26). 

Les femelles se reconnaissent a i s é m e n t à leur oviscapte 
noir et au fait qu'elles ont un abdomen toujours plus volu
mineux. 

H E L O P E L T I S S A N G U I N E U S POPP. 

Longueur : de 8 à 9 m m . ; largeur aux épaules : 2 m m . 
L a coloration g é n é r a l e est rouge sang. Les autres caractè
res sont les m ê m e s . 

LES L A R V E S 

Fendant les cinq stades larvaires, la coloration g é n é r a l e 
varie peu. E l l e est Inune lo sà tre avec des bandes et des 
points rouges. Les yeux sont rouges. 

A part ir du d e u x i è m e stade l ' é p i n e apparaît sur le scu
tellum. A u t r o i s i è m e stade les rudiments d'ailes sont visi
bles, ils ne dépassent pas la p r e m i è r e bande rouge i m m é 
diatement derr ière l ' ép ine dres sée . A u q u a t r i è m e stade 
ces ailes s ' é tendent jusqu'au q u a t r i è m e segment abdomi
nal. L e u r e x t r é m i t é noircit l é g è r e m e n t trois jours avant 
la mue. 
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Au c i n q u i è m e stade les rudiments d'ailes sont visibles à 
l 'œi l nu et d é p a s s e n t le q u a t r i è m e segment abdominal. I ls 
sont l é g è r e m e n t colorés en rose et dé jà quatre jours avant 
la dern ière mue ils deviennent noirs. Les yeux sont bruns 
f o n c é s . 

F i G . 25. 

F l G 2(i. 
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CHAPITRE V I I . 

BIOLOGIE DES HELOPELTIS 

Les deux espèces ayant une biologie sensiblement iden
tique, nous décr i rons seulement c i -après celle de l'espèce 
« Bergrothi ». 

PONTE 

La ponte a lieu dans l 'extrémité des rameaux et dans les 
nervures des feuilles. L'œuf est pondu p r o f o n d é m e n t dans 
les tissus végétaux de telle façon que seuls dépassent exté
rieurement les deux fins filaments, d ' inégale longueui', 
qui sont at tachés à sa partie supé r i eu re . 

Lean donne les dimensipns suivantes : longueur sans les 
appendices 1,52 m m . ; largeur m a x i m u m 0,25 m m . ; lon
gueur du grand appendice 0,87 m m . ; longueur du petit 
appendice 0,55 m m . ; d iamèt re moyen des appendices 
0,018 m m . ; hauteur de l 'operculum 0,10 m m . 

La d u r é e d'incubation est environ de deux semaines. 
Lean d i t qu'elle varie entre 11 et 16 jours avec une 
moyenne de 11 à 13 jours. 

Une femelle peut pondre en moyenne tjcnte œ u f s . 

LARVES 

I l n'y a guè re de d i f fé rence entic les manifestations 
vitales des d i f fé ren t s stades larvaires. Les larves, tout 
comme les adultes d'ailleurs,'se nourrissent la nu i t . Les 
dégâts occasionnés par les p iqûres sont identiques à ceux 
des adultes. Nous les décr ivons en détai l au chapitre IV. 

Lorqu ' i l n'y a pas de capsules, les larves ont une préfé
rence pour les toutes jeunes feuilles qu i sortent à peine du 
bourgeon. Celui-ci est éga lement p i q u é . A défaut de cette 
nourri ture, elles piquent les nervures des feuilles, les 
pétioles, les ext rémités des branches et le sommet de la 
tige. Mais en présence de capsules, nous pouvons obser-
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ver que les p iqûres sont toutes réparties sur elles et plus 
spécia lement vers le sommet. 

Pendant le j o u r les larves se tiennent à la face i n f é 
rieure des feuilles. On les remarque parfois à la face supé
rieure, mais si on les approche, elles se sauvent i m m é 
diatement en dessous de la feuil le . Leur position pré fé rée 
est avec l'abdomen recourbé vers le haut. Elles sont t rès 
délicates et se brisent au moindre contact un peu trop 
brusque. 

stades 
larvaires. Maximum. Min imum. Moyenne. 

1 4 5 4 N. B. Lean donne 
le tableau ci-contre 

2 5 2 3 des durées des diffé
rents stades larvaires 

3 4 3 3,5 exprimés en jours. 

4 5 3 4 

5 7 3 5 

ADULTES 

Pendant le j ou r les adultes ne piquent pas les plants. I ls 
se tiennent ordinairement sous les feuilles pendant les 
licures ensoleillées. Si on les dé range , ils s'envolent un peu 
à la façon d'un moustique et volent quelques mètres pour 
se poser sur vm autre plant. La ponte a l ieu g é n é r a l e m e n t 
pendant le jour . Le temps de ponte est court et dure envi
ron une minute pour le dépôt d'un œuf. 

Ils commencent à piquer à la tombée du soir, vers 
17 heures et demie et nous les avons trouvés encore occu
pés au matin jusque vers 6 heures et demie. 

La localisation des piqiires est un peu d i f fé ren te de 
celle des larves. Les adultes piquent principalement le 
sommet de la tige, les ex t rémi tés des branches et les 
pétioles. Sur la tige les chancres sont plus nombreux p rès 
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de l ' insertion des branches ou du bourgeon terminal (voir 
f i g . 8 à 11). 

Nous remarquons cependant que les feuilles sont égale
ment piquées , notamment les nervures sur la face infé
rieure en donnant les m ê m e s dégâts que ceux provoqués 
par les larves. 

A u cours des expériences entomologiques nous avons 
pu é tab l i r qu'en présence de capsules toutes ces parties 
sont délaissées (voir f i g . 11) et nous pouvons dire que 
presque la totali té des p iqûres sont localisées sur elles. 

Cette observation permet d'expliquer l 'apparition de la 
maladie, sous sa forme la plus virulente, les chancres sur 
tiges, dans les Uélés, aux mois de septembre et d'octobre 
1931. A ce moment, les plants avaient atteint leur complet 
déve loppement foliacé et la f loraison débuta i t . U n grand 
nombre d'Helopeltis apparaissait pour des raisons non 
encore dé te rminées , se sont a t t aqués aux cotonniers et les 
capsules étant absentes, leurs nombreuses p iqû re s se sont 
localisées sur le sommet des tiges et les branches. 

En 1930, les Helopeltis é ta ien t tellement nombreux à la 
station de la K u l u qu'ils ne t rouvèren t b ien tô t plus de 
place sur les capsules pour piquer (voir f i g . 18). Ils se 
r e j e t è r en t sur les parties végéta t ives des plants qu'ils ont 
paras i tés jusqu ' à provoquer la mor t de ces derniers (voir 
f i g . 23). " 

La p iqû re sur capsule dure environ dix minutes. Le 
rostre est enfoncé perpendiculairement à la surface de 
l ' ép iderme d'environ un tiers seulement. Pendant l 'opé
ration l'insecte reste immobile (contrairement aux Dys-
dercus). 

A u bout d'une ou deux minutes nous remarquons une 
petite tache verte sombre autour de l'endroit d'insertion du 
rostre et qui s 'étend de plus en plus jusqu 'à devenir plus 
ou moins circulaire et atteindre 4 m m . de d i amè t r e . Cette 
tache passe ensuite par tous les états décrits au chapitre IV. 
Les p i q û r e s sont toujours plus nombreuses au sommet. 
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Nous remarquons parfois que la p iqûre a l ieu dans le 
creux d'un sil lon marquant les séparat ions carpellaires. 
Dans ce cas, au bout de deux ou trois jours, nous pouvons 
observer que les deux lèvres du si l lon s 'écartent et forment 
une petite cavité où les saprophytes pourront s'introduire. 

L'apparition saisonnière des Helopeltis n'est pas encore 
dé t e rmin ée avec précis ion. En 1930, au cours de notre 
voyage à la station de la Ku lu , nous avons r e m a r q u é que 
les Helopeltis é ta ient très nombreux au mois de novembre. 
La maladie avait débuté au mois d'octobre et les très 
nombreuses capsules que nous avons observées pendant 
notre sé jour é ta ient très fortement piquées. 

En 1931, l ' infect ion appara î t f i n août à la station du 
Bomokandi, à la qua t r i ème semaine de la végéta t ion. A 
Bambesa, la maladie fai t son apparition quinze jours plus 
tard. Lors de notre passage, au mois d'octobre, les Helo
peltis étaient relativement abondants. A notre second pas
sage, au mois de févr ier 1932, nous avons eu quelques dif
f icul tés à en trouver. Ceci ne doit pas nous é tonner , car les 
cotonniers é tant arr ivés en f i n de végétat ion, n'offraient 
plus guè re de nourr i ture; d'autre part, i l est possible que 
des parasites naturels soient venus mettre les Helopeltis 
en échec. 

I l existe un très grand nombre de plants susceptibles de 
servir d 'hôtes. M . Mayné, au Congo belge, signale VH. 
Bergrothi sur le cacaoyer, le r i c i n , le manioc, les patates 
douces, le rocouyer, une plante basse de la famil le des 
Malvacées et, dans son ouvrage, i l cite Patterson, qui , à la 
Côte d'Or, donne la liste suivante des plantes susceptibles 
d ' hébe rge r les Helopeltis : Theobromu (cacao), Psidium 
(juava (goyavier), Capsicum annuum (piment), Aralia 
Guilfoylei, Panax fnicticosiim et ses variétés : dissectum 
et Victoriae, Solanum Wenlandii, Solanum Seaforthia-
num, Solanum melonge.na, Physnlis peruviana et P. mini
ma, Datura metel, Spondias lutea, Mangifera indica (man
guier) , Punica granatum (grenadier), Artocarpiis incisa 
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( jacquier) , Acalyphd hispida, A. wiikesianaet ses variétés. 
Musa sinensis (bananier de Chine), Eriodendron anfrac-
tuosum (faux cotonnier). Piper nigrum (poivre noir) , 
Piper cubeba, Bixa orellana (rocouyer), Sterculia Barteri, 
Ipomea batatas (patate douce), Ilex paragaayensis imalé), 
Camellia theifera ( théier), Paulinia pinnata, Thespesia 
populnea, Dioscorea spec. (igname), Persea gratissima 
(avocatier), Terminalia cattapa (amandier n è g r e ) , Miche-
lia Champea, Euphorbia spec, Erytroxylon coca (co 
ca ïne ) . 

O. B . Lean, en Nigérie, di t que YHelopeltis semble pré
férer le cotonnier à toutes les autres plantes et que, dans 
le cotonnier, i l p r é f è r e certaines variétés à d'autres. Mason 
et W r i g h t , dans le m ê m e pays, signalent que les coton
niers indigènes sont plus susceptibles que les variétés 
amér ica ines . 

O. B. Lean ne cite que deux autres plantes sur lesquelles 
il a t rouvé YHelopeltis : le cacaoyer et le goyavier. 

Dans les []él6j> i l v a probablement éga lemen t nue pré
fé rence de YHelopeltis pour le cotonnier qu i l u i fait aban
donner les autres plants pendant la saison cotonnière . 
L 'é tude des plants hôtes in te rmédia i res doit encore se 
faire pour ces r é g i o n s . Nous espérons , au cours de la pro
chaine campagne, pouvoir les dé te rmine r . 

CHAPITRE V I I . 

APPARIT ION DE LA M A L A D I E DANS L E S PAYS 
ÉTRANGERS E T IMPORTANCE DES DÉGÂTS 

F. D . Golding, en Algérie, dans son rapport de 1925, [ 
décr i t une maladie provoquée par les Helopeltis Bergrothi ! 
et H . sangiiineus semblable à celle que nous éludions . 11 
ne semble pas qu'elle y ait fai t des dégâts comparables à 
ceux constatés dans les Uélés, où l 'on peut l u i attribuer la 
perte d'environ 30 % de la récol te , ce qu i représente au 
cours actuel du coton une perte sèche de 6 mill ions de 
francs. 
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O. B. Lean reprend l 'étude détai l lée de ces deux espèces 
d'Helopeltis en Nigérie en 1926. Ses observations concor
dent presque toutes avec les nô t r e s . I l ne parle cependant 
pas de l'importance des dégâts , n i ne donne la description 
des symptômes . I l cite seulement les mêmes localisations 
pour les p iqûres . 

Comme nous le signalions dans le chapitre premier, les 
échan t i l lons des plants malades envoyés à la dé te rmina
t ion nous sont revenus avec la mention : « manifestations 
pathologiques d'origine inconnue ». 

P. Vayssière signale dans son l ivre qu'aucun de ses cor
respondants ne l u i a s ignalé des dégâts par cet insecte. 

G. Aulmann donne quelques indications très restreintes 
sur les p iqûres de l'Helopeltis Bergrothi sur cotonnier en 
ex-Afr ique orientale allemande. 

Au Congo belge, dans leurs rapports officiels, R. Mayné 
et J. Ghesquière ont simplement signalé la présence de 
ces Helopeltis sur les cotonniers. 

En conclusion de ce qui précède nous nous croyons 
autor isés à dire que nous nous trouvons en présence , au 
Congo belge, de la 'première grave épiphytie des Helopel
tis Bergrothi et H. sangaineus sur cotonnier. 

CHAPITRE V I I I . 

MOYENS DE L U T T E A C T U E L L E M E N T A L'ÉTUDE 

Nous doutons fortement que la lutte directe contre les 
Helopeltis par les produits chimiques soit une mesure 
économique et facilement applicable dans les conditions 
actuelles de la culture cotonnière dans les Uéiés. Le seul 
moyen qui serait quelque peu pratique, tout en restant 
dans les limites économiques , serait le ramassage à la 
main , mais i l faut compter avec l'inertie du noir, qui 
r édu i t cet espoir à peu de chose. Ces raisons sont encore 
aggravées par les habitudes nocturnes de l'insecte et l 'ai-
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sance avec laquelle i l se dissimule pendant le jour . I l est 
à espérer que l ' é tude biologique plus approfondie de l ' i n 
secte fournira la clef au moyen de lutte ayant un rende
ment suffisant. 

Actuellement, les recherches débu ten t dans quelques 
voies seulement : 1° la lutte biologique et 2° l 'améliora
t ion de la rés is tance des cotonniers à la maladie. 

1° LUTTE BIOLOGIQUE 

Kn 1930 le hasard favoiisa la découver te par l ' un de 
nous de deux Helopeltis morts, parasités par un crypto
game. Ces deux insectes fu ren t trouves agr ippés sur une 
branche de cotonnier ( f ig . 27) et le m y c é l i u m du crypto
game émergea i t des articulations du thorax et la tête 
modelait la forme de l'insecte. 

A l'examen microscopique on remarque qu ' i l est con
s t i tué de filaments de coloration chamois de 2,5 à 4 m i 
crons d'épaissein-. Ce m y c é l i u m est, de plus, séparé par 
une cloison assez épaisse. La longueur des cellules consti
tuant ce m y c é l i u m varie de 7 à 10 microns. Ce mycé l i um 
donne naissance, en grand nombre, à des sclérotes de 
constitution assez par t icul ière . A l 'écrasement , qui disso
cie facilement les sclérotes, on remarque qu'ils sont for
m é s de deux sortes de cellules d i f fé rentes . Les plus inter
nes sont hyalines et de forme anguleuse et irrégulières du 
fai t de leur imbricat ion. Les parois de ces cellules sont 
t rès épaisses. Une couche de cellules colorées en b r u n 
clair entoure ces premières . Elles sont de forme plus 
arrondies, mais ont également des parois très épaisses (voir 
f i g . 28 et 29). Leur taille varie dans une marge assez 
grande, les plus exiernes é tan t les plus petites. Nous avons 
mis un sclérote en culture sur agar saccharosé et pepto-
n é . I l s'est développé un m y c é l i u m blanc très serré . Sur 
ce mycé l i um sont apparus des sclérotes de coloration 
b r u n chamois r épondan t à la m ê m e description que ceux 
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prélevés sur l'insecte avec cette d i f f é rence que les cellules 
extér ieures étaient beaucoup plus colorées. 

La dimension des sclérotcs veut varier suivant qu'ils 
sont produits i n situ ou in vitro. Ceux provenant directe
ment de l'insecte nous ont donné les dimensions suivan
tes : moyenne 77,6x 89,2 microns; ex t rêmes : 48-100 x 
48-84 microns (établi sur 40 mensurations). 

Sur mi l i eu de culture cité, les dimensions relevées 
dépassent notablement ces premières : moyermes : 
117,4x100 microns; extrêmes : 84-140x 84-128 (établi 
sur 40 mensurations). In vitro, les cellules internes des 
sclérotes mesurent en rnoyciuic de 20 à 15,2 microns et 
avec les ext rêmes de 14-24 x 8-24 microns. 

Nous classons ce cryptogame parmi les Sclerotium tout 
en ne pouvant lui assigner un nom spécif ique connu. 

I l serait év idemmen t p réma tu ré de vouloir attribuer à 
ce cryptog-ame enlomophyte une valeur pratique pour la 
lutte contre les Helopeltis, l 'étude que nous en avons faite 
n 'é tant pas suffisante pour nous donner une opinion 
dans l ' un ou l'autre sens. Seule la poursuite de ces recher-
ciies pourrai t nous éclairer à ce sujet. 

2» SÉLECTION DE LIGNEES RÉSISTANTES 

La sélect ion des l ignées résistantes a, comme on le sait, 
l'ait ses preuves dans la lutte contre certaines maladies. I I 
nous a paru logique d 'é tudier dans notre cas ce que ce 
moyen de lutte peut donner. 

Au cours de notre passage dans les Uélés, en 1930, nous 
avons é labo ié une marche de travail permettant la cota-
lion des diverses l ignées existant à la station de Bam
besa. Nous avons envisagé quatre maladies : La « Friso-
lée », dont la cause n'est pas encore bien connue et qu i 
vraisemblablement est le résultat de l'atteinte de Jassides 
ou d'Aleurodides; 1' « Anthracnose » due au Colletotri-
chum gossypi South.; la « Bactériose » due au Pseudomo-
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nas {Bacterium) malvacearum EPS, le « chancre des 
tiges », que, depuis cette année , on conna î t être d û à 
l'Helopeltis spec. 

Nous ne nous occuperons é v i d e m m e n t que de cette der
n iè re . 

Nous avons opéré par cotation. Chaque plant recevant 
ime cote suivant le degré de l'atteinte par la maladie. Nous 
avons établi l 'échelle suivante : 5 = indemne, 4 = u n ou 
deux chancres sur les sommets végétat i fs de la plante, 
3 = le nombre de chancres devient important, débu t de 
nécrose au sommet, 2 = sommet végétatif complè tement 
nécrosé, l = le plant subit u n commencement de rabou-
grissement, 0 = le plant est c o m p l è t e m e n t rabougri. 

Lorsque tous les plants d'une l ignée sont cotés, on 
dédu i t la cotation de la l i gnée en faisant la moyenne des 
cotations individuelles des plants. Les l ignées é tant éta
blies en double exemplaire, on fait la moyenne des cotes 
de deux répét i t ions pour avoir la cote f inale. 

La p remiè re année de la mise en pratique de ce sys tème, 
i l n 'étai t pas encore complè t emen t au point; nous n'en 
commenterons, en conséquence , pas les résultats . 

En 1931, seconde année de son application, les cota
tions furent établies avec tous les détails désirables et nous 
avons pu en t i rer quelques données intéressantes . 

a) Parcelle des l ignées. 

L'examen des parcelles des l ignées nous a d o n n é les 
résul tats suivants : 

N u m é r o 
des 

lig'nées. 

Cotes 
des 

lignées. 

Moyennes 
des groupes 
de lignées. 

Moyennes 
des sous-
familles. 

Moyennes 
des 

familles. 

98-37-51-11 3,57 

21 

40 

4,32 

4,23 
4,19 4,19 

57 4,65 



46 É T U D E S U R U N E M A L A D I E G R A V E D U C O T O N N I E R 

Numéro 
des 

lignées. 

Cotes 
des 

l ignées . 

Moyennes 
des groupes 
de lignées. 

Moyennes 
des sous-
familles. 

Moyennes 
des 

familles. 

82-39-2 4,34 

6 4,09 

47 

53 

3,71 

4,00 ) 4,02 
3,97 

E x t r ê m e s : 4,i 'j-2,61. 

D i f f é r e n c e : 2,04. 

59 

78 

3,78 

3,91 
3,88 

79 4,33 

91-10 2,61 

IG 4,01 3,55 

71 4,03 

145-18-74-58 4,03 

21 4,50 

37 

43 

3,83 

3,58 
3,93 > 3,93 

58 3,74 

68 3,91 

36-92-10 3,66 3,66 3,66 

82-15-11 3,78 

12 3,67 3,76 1 3,92 E x t r ê m e s : 4,50-3,44. 

37 3,83 D i f f é r e n c e : 1,00. 

70-2 4,26 

11 4,33 

12 4,18 3,93 

25 

34 

4,19 

3,44 
4,00 

36 3,70 

90 3,83 

95 4,10 
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N u m é r o 

l iguées. 

Cotes 
des 

lignées. 

Moyennes 
des groupes 
de lignées. 

Moyennes 
des sous-
familles. 

Moyennes 
des 

familles. 

257-32-2-35 4,27 4,21 4,21 

46 4,16 

4,21 
4,20 Extrêmes : 4,27-4,16. 

4,19 4,19 ) Différence : 0,16. 
95-33 4,19 1 

Différence : 0,16. 

270-14-2-9 3,94 

79 3,80 3,69 

82 3,35 ) 
87-8 3,91 

1 3,69 
11 3,59 

68 3,63 ) 3,69 
Extrêmes : 4,30-3,20. 

72 3,68 3,76 
Extrêmes : 4,30-3,20. 

Différence : 1,10. 
98 3,63 

Différence : 1,10. 

50-65-10 4,12 

16 3,85 

19 

22 

4„30 

^ S 8 

3,87 3,87 

77 
o , o o 

3,20 

Il) Parcelles de comparaison. 

La cotation des parcelles de comparaison a d o n n é les 
résultats suivants : 

Numéros 
des groupes 
de lignées. 

Cotes 
des groupes 
de lignées. 

Cotes 
des familles. 

89-37-51 4,78 
82-39 4,87 4,81 

91 4,80 
145-18-74 4,81 

82-15 4,84 4,80 
70 4,77 

257-32-2 4,66 4,66 
270-14-87 4,44 

50-65 4,88 4,66 
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Si nous nous en rapportons aux graphiques des cota
tions, notre jugement sur la valeur des l ignées , sous-
familles ou familles, pourra se former plus a i sémen t et 
plus correctement (voir f i g . 30, 31 et 32). 

La p remiè re question qu ' i l y a l ieu de se poser est de 
savoir si le cotonnier r épondra i t aux travaux d 'amél iora
tion en vue d'augmenter sa rés is tance au (( chancre des 
tiges ». 

Cette question est, comme on le devine, de p remiè re 
importance, car l ' amél iora t ion des plantes étant plus rare
ment utilisée dans les épiphyt ies entomologiqiies que 
dans celles d'origine mycologique, on a plus de doutes 
quant à la perfect ib i l i té du cotonnier dans ce sens. Pour 
qu'un jugement a f f i rma t i f puisse être rendu, i l faudrait 
que les courbes des cotations des parcelles, des l ignées et 
celles des parcelles de comparaison fussent à t rès peu de 
chose près paral lèles . Or, que voyons-nous.!^ Si les cour
bes (voir f i g . 32) sont d'allure généra le paral lè les , la 
famil le 257 montre n é a n m o i n s une discordance m a r q u é e . 
Mais si nous nous rappelons que la famille 257 n'est 
représentée que par un très petit nombre de l ignées , nous 
estimons qu ' i l ne faut trop en tenir compte. Dans ces con
ditions la courbe ferait ressortir plus ou moins nettement 
que les familles sont bien de susceptibi l i tés inégales et que 
la sélection de l ignées résis tantes aurait quelques chan
ces de succès. Pour avoir plus de certitude, i l faudrait 
voir pendant au moins une couple d'années si ces don
nées se maintiennent. 

Prise dans son ensemble (voir f i g . 30), la fami l le 89 
accuse une assez grande i r régvdari té . C'est elle qui mon- ' 
tre le plus grand écar t entre le m i n i m u m et le max imum | 
des cotations de l ignées et les moyennes des sous-familles 
et des groupes de l ignées accusent des courbes t rès accen- \ 
tuées. Par contre, dans les familles 145 et 270, ces ! 
moyennes sont beaucoup plus uniformes et se rappro- ' 
chent de la movenne de la fami l le i 
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COTATIONS DES P A R C E L L E S DE COMPARAISON 

" F 

9T 

?o 

— 5 0 - S 5 

F I G . 31. 

J 
FTG. 32. — Graphiqiie.s comparatifs des cotations des familles 

dans les parcelles des lignées et dans les parcelles de comparaison. 

i ^ B a a i a moyennes des familles dans les parcelles de comparaison. 
moyennes des familles dans les parcelles des pédlgi'és. 
moyennes générales. 
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Ce sera fort probablement dans la famille 145 ou dans 
la sous-famille 89-37 qu ' i l faudra rechercher une l ignée 
plus résis tante aux p iqûres de VHelopeltis. La fami l le 257 
mér i te ra i t d'être mieux représentée a f in de pouvoir l'étu
dier plus en détails. 

L 'amél iora t ion du cotonnier, au point de vue de sa 
résis tance aux maladies, ne fait que commencer et le tra
vail que nous avons effectué j u s q u ' à présent n'est destine 
qu 'à nous déblayer la voie et éca r t e r tout ce qu i est abso
lument infér ieur . Les études prochaines devi'aicnt pou
voir nous renseigner sur quels facteurs est basée celte 
rés is tance et les connaissant, rechercher les plants ayant 
les caractères voulus. Sera-ce une conformation anato-
mique par t icul ière , ou l 'étude physico-chimique des sucs 
cellulaires, ou la cytologie qui nous donnera la clef du 
p r o b l è m e N u l ne sait, mais voilà des voies dans lesquel
les i l serait intéressant de s'engager. 

La lutte contre VHelopeltis devra avoir recours à tous 
les moyens que nous pouvons mettre en œ u v r e . Au cha
pitre suivant nous donnerons le programme des travaux 
que nous escomptons entreprendre dans ce sens. 

CHAPITRE I X . 

PROGRAMME DES ÉTUDES A MENER 

1° CONTINUATION DE L'ÉTUDE ENTOMOLOGIQUE 

a) Etude du cycle vital : à mener s i m u l t a n é m e n t sur 
place dans les champs et au laboratoire en parcelles expé
rimentales. 

5) Etude approfondie des deux espèces d'Helopeltis. 

c) Etude des conditions c l imaté r iques . 
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2° RECHERCHES SUR LES MOYENS DE LUTTE BIOLOGIQUE 

A. — Parasitisme d'ordre entomologique. 

J u s q u ' à p résen t nous ne connaissons aucun parasite 
naturel des Helopeltis au Congo belge. Nous nous propo
sons donc de faire les recherches suivantes : 

a) Becherche des parasites naturels. 
b) Etude de leur biologie. 
c) Propagation dans les zones infestées. 
d) Introduction de parasites existant dans d'autres 

pays. 
e) Essais d'acclimatation et de propagation. 
En Nigérie, 0 . B. Lean cite Euphorus? nigricarpus 

Szép. comme parasite des Helopeltis et i l conclut son 
article en disant que c'est seulement la propagation de ces 
insectes qui pourra tenir en échec les ennemis du coton
nier. Nous sommes en t i è r emen t de son avis à ce sujet et 
nous sommes convaincus que dans les conditions de la 
culture cotonnière au Congo belge, ce seront seulement 
les mé thodes de lutte biologique qui pourront donner des 
résultats pratiques et économiques . 

B. — Parasitisme d'ordre mycologique. 

I . — Recherches sur le Sclerotium parasite de l'insecte. 
a) Recherches sur la nature exacte du cryptogame et 

de sa biologie. 
b) Mode d' infection de VHelopeltis par le parasite. 
c) Action du Sclerotium sur larves. 

I L — Application du cryptogame à la lutte biologique. 

a) Augmenter la virulence du cryptogame (moyen à 
essayer : sur mi l ieu de c i i l tu ie à base de jus d'insectes). 

b) Culture du cryj)togame sur insectes vivants. 
c) Elude de la d i s sémina t ion de l'hyperparasile dans 

les champs : 
1° par insectes porteurs de germes; 
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2° par suspension du cryptogame dans un mi l i eu 
l iquide ou solide. Pulvér isa t ion dans les champs. 

m. — Recherches sur autres parasites. 

Etude microf lore interne des insectes. Celle-ci peut 
s 'exécuter en mettant sur mi l i eux de cultures des insectes 
désinfectés ex té r i eurement . 

I V . — Importation d'autres parasites entomophytes. 

Laboulbenieae, Metarrhizium anisopliae, Beaaveria 
spec, etc. 

3° R E C H E R C H E S SUR L E S M O Y E N S DE L U T T E C H I M I Q U E S 

Ces moyens à étudier au laboratoire et dans les champs 
pourront nous donner des indications très utiles pour leur 
emploi dans les stations de sélection de coton. 

o) Pulvér i sa t ion de divers insecticides : arsénicaux, 
fluosilicate de soude, bouillies diverses. 

b) Introduction de la culture du p y r è t h r e et son emploi 
comme insecticide. 

4° R E C H E R C H E S SUR L E S M O Y E N S DE L U T T E C U L T U R A U X 

a) Ecimage : la ponte des Helopeltis ayant lieu dans 
l 'extrémité des rameaux, nous proposons de faire étêter 
les cotonniers au-dessus de la dernière capsule dont on 
attend raisonnablement la m a t u r i t é . Cette mesure a d'ail
leurs dé jà été préconisée par J. Ghesquière contre d'autres 
ennemis du cotonnier, notamment contre les chenilles 
des capsules, les pucerons et divers h é m i p t è r e s . 

Le moment et les modal i tés de l ' éc image doivent ê t re 
é tudiés . 

5) Recherches des plantes hôtes intermédiaires en vue 
de leur destruction. 

c) Recherches de plantes pièges. 
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ADDENDA 

i\oiis remercions loi i l parlicii l ièrcmei)t M . Ghesquière 
pour l 'extrême obligeance q u ' i l a mise à vér i f ier nos déter
minations. 

Parmi les échant i l lons que nous l u i avons soumis se 
trouvent les formes suivantes : 

H E L O P E L T I S B E R G R O T H I R E I T. 

II. B. sanguinea (Popp.) 9 = La Kulu, novembre 1930. 
H. B. Bergrothi (Reut.) g* = La Kulu, 19 novembre 1930. 

= Bambesa, décembre 1930. 
= Bambili, 6 décembre 1930. 

H. B. Bergrothi (Reut.) $ = La Kulu, 19 décembre 1930. 
/ƒ. B. discigcra (Popp.) Q« = Bambesa, 5 octobre 1931 (̂ 8 A). 
H. B. fllergrothi x sangui7icaJ tihesq. Ç .. =: Harnliesa, 3 octobre 1931 (29 A). 
H. B. sanguinea (Popp.) Ç = Bamljesa, 5 octobre 1931 (29 A). 
H. B. (Hcrgrothl x sanguiiwa) Gliesq. ^ ... = Bambesa, 5 octobre 1931 (29 A). 
H. B. Bergrothi (Reut.) ,ƒ = Bambesa, 5 octobre 1931 (28 A). 
II. II. Bergrothi (Reut.) Ç = Bambesa, 5 octobre 1931, dans pedigree. 
H. 11. (Bergrothi x sanguinea) tilie.sq. 3 9 .. = Bambesa, 5 octobre 1931, dans pedigree. 
/ / . /(. Uergrothi (Reut.) = (Bambesa îi 
H. B. Bergrothi (Reut.) $ = Uélé, janvier 1932. 
H. B. (Bergrothi x sanguinea) (Uiesq. Ç ... = Uélé, janvier 1932. 

Dans une note à la Société cntomologique de Belgique 
(4 j u i l l e t 1931), M . (Jliesquièrc e.vpose les raisons qui l u i 
permettent de conclure que seul VHelopeltis Bergrothi 
doit ê t re retenu comme espèce. L ' / / . sanguinea Popp. et 
1'//. Bergevini Popp. ne sont que des formes écologiques 
rouges et mélan i san tes qui doivent entrer en synonymie. 

Dans les Uélés, par conséquent , seul VHelopeltis Ber
grothi Reut. serail responsable des graves dégâts sur 
cotonniers. 

Bruxelles, le 4 j u i n 1932. 
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