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AVANT PROPOS

Le présent travail s'intègre dans le programme d'êtudes sur 'les néma-

todes parasites des p'lantes du Sénégal entrepris au'laboratoire de Nématologie

de I'O R S T 0 14 à 0akar-Bel Air' Mons'ieur le Professeur Camus, Directeur Général

de l'0 R S T O M a touiours favorisé mes travaux et permis que ceux-ci fassent

1'objet de 'la présente thèse. Je le prie de croire à rna très v'jve et respectueuse

reconnai ssance.

l,lonsieur H. Barat, Chef de'la Division de Défense des Cultures de

'l 'Institut des Recherches Agronomiques Tropicales m'a, 'le premier, fait découvrir

les nématodes. Je tiens à le remercier d'avoir été à 'l 'origine de ma carrière

sc'ientifique.

Le Docteur S'iddiqi du Cormonwealth Institute of Helminthology m'a

ensuite initié à lô taxonomie' Je lui do'js mon intérêt pour cette science i qu'il

trouve ici l'expression de na reconnaissance.

lvlonsieur M. Luc, Directeur du laboratoire de Nématolog'ie de Dakar a

accueilli ]e débutant que i'étais dans son équipe. ll m'a toujours accordé sa

confiance dans 1'organisation de mon travail tout en veillant anicalement à ma

fornation. Il ne m'a iamais mesuré sa patience et son aide pour résoudre tous 'les

problèmes, aussi bien scientifiques qu'administratifs qui se sont posés à mo'i'

Ces quelques lignes sont inadéquates pour traduire na reconnaissance qui, ie le prie

de le croire, est la plus vive possible.

Je dois aussi beaucoup aux membres du laboratoire de Nématologie qui m'ont

tous, à des titres divers, aidé et soutenu dans mon travail. Je les prie de trouver

'ic'i 1'expression de ma vive et amicale gratitude. Je pense en particulier à G'

l',lerny qu'i m'a fait prof'iter de ses connaissances sur les nérnatodes du riz' B'

souchaud qui ne m'a ianais refusé son aide sur le plan technique, lvl. Chpiliotoff
qui a assuré la surveillance de mes essais, C. Netscher' actuel Chef du Laboratoire'

qui a bien voulu que certains essais soient encore effectués à Dakar après mon

départ pour Ab'idian, D, P. Taylor et J. C. Huot qui ont repris certains d'entre

eux, P. Cadet qui a aménagé son congé pour me pernettre d'achever cette thèse,
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J. C. Prot, Y. Dmeure et G. Gemani qui mtont parfois accoflpagné sur le

terrain, enfin le personnel technique du 'laboratoire' Qu''jls trouvent

tous ici l'expression de ma reconnaissance.

Une Partie importante

â l'étroite col laboration qui

de Microbiologie de l'0 R S T

plus en plus importante qu'i'l

bactéries et nêmatodes.

de mon travail n'a été possible que grâce

s'est instaurée avec V. Jacq du laboratoire

O M. Je tiens â le rsnerc'ier de la part de

consacre à'l 'êtude des intéractions entre

Malgré leurs lourdes charges d'ense'igneflent et de recherche'

l4essieurs les Professeurs Ginet, Brun et Pattee ont bien voulu constituer

le jury de cette thèse. Ils n'ont iamais cessé de s''intÉresser à ce

travai'l et de ne conse'i'ller lors de la rêdaction du présent mâroire'

l,'lonsieur le Professeur Nigon m'a uti'lenent infomé lorsque j'ai entrepris

]a prêparation de cette thêse. Je les prie tous, de croire en ma très

vive reconna'i ssance.

Enfin, certaihes organisations m'ont accueilli 'lors de mes

tournées d'étude sur 1e terrain, en part'iculier'l'IMT' la SATEC et

'la SAED. Que 
'les personnes que i'ai rencontrées acceptent mes

rffierciements.
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INTRr)DUCTIOI!

Lorsque Le nouveau laboratoire de Nênatologie de

1'O R S T O M fut installê à Dakar en 1969, 1es nâtatodes parasites

des plantes olltivées darrs ce pays étaient encore très peu coÛlus '
Seules 1es p1aûtes naraichèr:es avaient été pnospectées de façon

assez colrplète par NETSCHER (1970) qui avait signâ.1é le darlget

présenté par 1es nâflatodes ga11igènes appartenant au genre

MeXoidogune.Les nânatodes parasites des plantes non naraichères

ntavaieÂt fait I'objet que de rares nentioÈs. Une prospection

généra1e fut donc organisée pour préciser 1es problènes parasitaires

Iiés aux nénatodes pouvant exister darLs 1e Pays et éÿaluer leur
jrlportarce .

Je fus chargé de ce travail' 1es autres nqnbres de

1'équipe s'attachant pl.us particulièronent au problène posé par

Meloidoggne .

Des prélèvsnents systânatiques furent effectués sur

arachide, nais, ni1 et sorgho, c.uule à $rcre' tabac et riz. Les

prélèvsnents associés aux plantes autres que 1e riz sont géDé:raldnent

peu différ:ents entre 1es dive:rses cLrltures et d'une région à 1'autre'

Cette nonotonie de La faune des cultures de plateau est pr:obablenent

causée Par 1a riguqrr de 1a saison sèche à 1aq'Je11e seuls qllelques

nânatodes perivett sradâpter et à 1a pratique de rotations très courtes

qui ramènett souvent 1es hôtes des différents parasites sul 1e nâne

terrain. Les peuplerents obserqés sur riz soDt au contraire t:rès

diversifiés et présentent de grandes variations géographiques et

topographiques. Les rizières inondées constituent et effet un nilieu
original et pernanent qui peûlet 1rétabliss@ent d'une faune très

différente de ce11e des cultures de plateau. Ltétude de cette faune

promettait d'être intéressante.

Le riz est drautre part une plante éconc'niquqnent inpor-

tarte au Sénégat : c1rlture viwière traditionnelle nais aussi culture

en corrs de dêveloppqflent par 1a création de nolrvelles rizières, 1e

long &r Fleuve Sénéga1 en particulier. Lrhstallation de ces rizièies
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bien anénagées dars lesquelles 1a cuLture nécarLis6e

devrait pe lettre de rattraper 1e déficit acü]eI de

de riz du sénéga1 .

11 est utile de protéger ces rizières
contre 1es attaques des parasites, ce qui justifie
entreprises sur ces demiers et, entre autres, sur

est possible

1a consomation

à haut rendernent

1es études

1es nénatodes.

Pafifli 1es nânatodes parasites &J tiz, Aphelenchoides

beseeyi, a été signalé par ficoper & MeEIy au sénéga1 en 1966 ; Ia
description de sa nprphologie a été conPlétée grâce à du matérie'l

provenart de Casamance (Fortuner 1970, publication ':)'

Ce parasite a été étudié de façon très coçlète par

de nonbreux auteut:s [cf. Iortrme]: E Or:ton l^li11iaûs 1975, Publication 2)

et i1 n'a pas sonblé nécessaire d'entreprendre de nowelles recherches

sr.tr ce nânatode .

Par contre, 1a biologie des nénatodes du so1, parasites

d.es racines du riz, inconrue au SénégaL, était tÈs peu coDrlre dâns 1e

reste du nonde en 1969. Si de1nlis, plusieurs tra!'aux inportants ont

été effectués sur ce sujet, 1es articLes écologiques publiês principale-

nent aux lndes, aux U. S. A. et au Japon, se rapportent à tm emrirolne-

nent très différent de celui qli règne au Sénégal,et ne pewent donc que

d.ifficilenent être transposés à 1a situation de 1a riziculture dans

ce pays .

Pour ces diverses raisoYrs, il'
préciser 1a biologie des nâÉtodes parasites

riz au Sénéga1 .

l,' obserÿation des Peuplenents

1a îépaÉition et lrinPortance relative des

a donc été décid.é de

des racines associés au

a peûnis de définir
diverses espèces pr6sentes.
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A cette occasioû, Plusieurs problàrcs taxonomiques ont été rencontrés

dont certai.ns ont été réso1us '
La pel:te de réco1te subie pat 7e liz lorsqu'i1 est

attaqué par l rune d.es espèces doninantes des rizières j'rmondées a pu

ensuite être chiffrée avec précision' Cette perte s'est révé1ée être

très é1evée et justifier 1a recherche de néthodes de lutte contre ces

parasites.
Pour ce faire, des études écologiques ont été entrE)rises

qui ont également pemis d'e)Qliquer 1es variations qrJalitatives

observées dars 1es peuplqrcnts des diverses régioI» et des divers

t)?es de rizières.

La liaison étrcite existant entre 1e niveau des populations

de nénatodes et l'actlvité des bactêries sulfatoréductrices dans 1e

so1 des rizièresrdéjà sipalée par Rodriguez-trabara' Jordâr et fb11is

(1965),a été précisée grâce à lme étroite collaboration avec Jacq'

nicrobiologiste ORSToM.

Ce phénornène a été utilisê pour telter de nettre au poiitt

une néthode de lutte biologique originale êt peu couteuse contre 1es

nâûatodes ô.t so1 des rizières.
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appartenalt aux genres do[t 1e paiasiti$e em/ers les plantes est

connu -ou du rpins très prcbable- sont dénonbrées ' PratioJenent nrest

reteiu que 1'ordre des Tylenchida, caracté:risé par un stylet buccal,

ainsi- qle 1es quelques espèces de l'ordre des Dorylajmida dont 1e

parasitisre est prout é.

La liste présentée ci-dessous comprend 29 espèces parrni

lesquelles trois, nouvelles, sont décrites. Des populations aPpa:rterant

à deux autres éspèces déjà conflJes sont drautre part nesurées ; enfin,

cinq espèces posent drintêressants Pl:ob1èmes taxononiques dont 1'étude

est encore en cours.
Les autres nénatodes découverts ne doment lieu à aucun

ccmrlentaire, soit parce que, bien conms, i1s ne posent aucun problène,

soit parce qurils sont étudi6s par nes co11ègues, spécialistes de cer-

tains genres.
ORNRE TYLENqIIDA

SuPer Famille TYLÈLICHoIDEA

Faridlle Tylenchorh)nchidae

l7lanchorhgnchus maehhoodi Siddiqi & Basir, 1959'

Des ind.iÿiôrs apparteiant à cette espècg observés en Côte

drlvoire par Medry (1970), sont rapportés par Lui à rglenehothyncluts

eLegans siddlqi " 1961.

Cette espèce décrite ar:x Indes diffère de l'nashlaodi,

espèce indierme également, par ure cutiqlle finelnent striée, un stylet

plus nince et une queue plus longue portant 23 armeaux cuticulailes au

lieu de 13-16, nais Saqri et Jairajpuri (1970) en élargissant 1a

description de !,nashlaodi pai I'êtude de plusieurs pogllations ont

conclu à lridentité des deux espèces et leur conclusion avait 6té

accept6e jusqu' à pr6sent.

Cependant, 1'étud.e de populations sênégalaises de

I.ild.shhoodi dottt 1a Ériabilité norphonétrique vlent à 1'appui de

l'opinioo de Baqri et Jairajpuri,révè1e 1a présente 
'['@e 

structure

irteme assez r.Ire : 1e ttse4)entin" dont la ratul:e et Ia fonction orlt été

éùrdiés par Byers et Anderson (1973) qui assignent à ce qu'il's appellent
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'fasciculi" rûle fonction probablonent contractile' Siddql a corÉiIn6

(conm;pers.) 1a présence d.'une te11e structure chez 1es paratypes de

?. elegahs et son absence chez ceux de I.nashhao&i' Cet auteur estime

que 1es différences norphollétriques entre les deux espèces sont rée11es'

Cependânt, en attendant 1a conclusion des cofiparaisons qui doivent être

entreprises sur des populations africaines et indier]nes des deux

espèces, 1'espèce sénégalaise sera appelée ?,nashhoodi coIEIIe dans

1es articles dêj à publiés.

ryLencho?h|ncht1| gl,adiolaba| Fortuner & Anougou, 1973'

au Sénéga1 a

cotol]Ilier et

cuticulaires
du corps par

(pub1 icat ion

Cette es1Èce, découverte par Ànougou sur ni1 et sorgho

été en$ite retrouvée et décrite sur riz de plateau

naîs au Sénéga1 et en Gambie;

E11e est caractêrisée par 1a présence de 16 sillons
longitudinarÂ, rm stylet court et des l-èvres séparées

r.]ne constriction et portant 5 à 6 armeaÙx cuticulaires

4).

Uligihot|Lehclnts rhopaLocez'cus (Sei-rùPrst 1 963) Siddjqi, 1 971'

UligitotylencTrus palustris (Memy & Gennani, '1968) Siddiqi, 1971 '

Iamille Selonolairidae

lt ichotvlencltus falcifonnis ÏJhitehead' 1 959'

?elot\Lencltus cf . ÿentvalie.

Ce nânatode ntest représent6 da[s 1es rizières que par

quelques irdiÿidus et sa détemination spécifique nra pas étê effectu6e '
11 est !'raisenblable qu'i1 s'agisse de I.oenttaLio Loof, 1963, observé

sur d'autres Plartes au Sénégal'

Iamille Pratylenchidae

Èi?sch@nnîeX'la or\zae Üan Breda de lIaan, 1902) Luc & Goodey' 1964'

DelD( poprlatioG apllartenant à cette espèce ont été
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1es chafips latêraux présentent 4 incisu"es et sont plus ou noins

striés trarls\rersalenent. Ia longueur d'es ildividus (fernelles) étudiés

est de 2,44 à 3,'l 6 rm.

Pratalenclue eefaensie lorülnet, 1973 '

Cette espèce, découverte sur diverses plartes dont 1e

riz de plateau, est t?ès cofitune au Sénéga1 et probabLenent dans toute

l'Afriqre Ae lrouest. En effet, lrexanen de quelques spêcimens pré1evés

sur naîs au Nigéria par Bri-dge a révé1é sa prêsence da:rs ce pays' Je

1'ai égalqnent observée dars un êchantillon provenart du Canerorm

en cours d'étude chez 1e Dr. Gerâert'

P?at!\encli1s sefaensis est distinct des auties espèces

ôl genre par 1a présence de trois armeaux cuticüIai-res labiaux ' un

stylet court, ure vulve située à 76-81 % de 1a Longueur du corps ' une

queue cylindrique à extrénité I'isse et 1'absence de nâ1es (publication 6)

Un autre nânatode ' appe\ê Platalenc"s sp' I daÈs 1es

articles de farmistique a été dêcou'ert dans trois rizières de Dappe ' 11

est identiq-re à P. sefaensis nais des nâ1es sont présents en proportion

irctable et ale nonbreuses fqlelles sont fécondées '

I1 est coùll qle des conditions écologiques défavorables

peuvent nodiJier 1e sex latio de certairls nénatodes (Aphelenchoid'es

besseyi par exemple) ou provoquer ltapparition de rnâ1es chez des

espèces nomalqnent parthénogénétiqu-^ s (P"atAlekchus zeae sexie

obserÿê par Memy, 1970,). P. sefaensl:s est une espèÇe parthéûogénétique

associée aux cultures d.e plateau' Les trois popllations sexr'rées ont ét6

décowertes dans des "izières 
de nappe très }n-mides ' écologiquenent

peu adaptées aux besoins de 1'espèce'

la présence ou lrabsence de mâ1es est donc tm caractère

taxononique à utiliser avec précaution' 11 serait utile de 1rétudier

pour chactme des espèces du geme dont certaines sott touj ours sexuées

(P.penetran6) ' d'autres possèdent des nâ1es en très faibles proportions

(P,tu achauus), d' autres enf in, habituellenent Parthênogénêtiques' ont

des mâ1es dâns certaines conditions, soit peu nornbrerx (P'Èeae) soal

en grande quarr-i.té (P.sefaeneis) '





Pellt@ ig?atus nigeriensis Sher, 1963.

Helicot|Lenc? s sP.

Cette espèce, parthénogénétique, a été dêcowerte dêrs tous

1es prélèÿsrcnts effectués sur riz ale plateau et e11e est très cc':olnme

§rr 1es autres Plartes.
Les individus provenant des populatioE observées ont 1a

nême all.ure générale et présentent en collrlun d.e nornbreux caractères

norphonétriques ; cependart, lors des tentatives de déteÛIination spéci-

fique, on constate que d'autres caractères, en particulier cerx 1iés à

Ia description de 1a queue, très variables à f intérieur des poFrlâtions

observées,sont utilisés lar 1es auteurs pour séparer 1es nonbreuses

eqlèces du genre actuellenent dêcrites.

11 faut donc conclure, soit que 1es populations observées

au Sénéga1 sont en fait constituées d'un né1ange d'espèces très voisines,

soit que les caractères norphonétriques utilisés par 1es auteurs pour

séparer 1es espèces ne représentent en fait qu'une variabilité intr'a-

spécifique et n'ont donc pas de valeur taxonomique '

C'est 1a seconde hypothèse qui a été retemre ; pour 1â

tester, j'ai ent:repris 1'étude de 1a variabilité norphologique dâns

un clone constitué par 1a descendance d'r.me fqrlelle unique ' Les

prenières observatiolrs confiflnent 1a grande variabilitê intra clonâ1e

de certains caractères, dont ceux qui décrivent 1a norphologie ae 1a

queue. Cette étude se poursui!'ra en col'laboration avec M' LÀlc par 1a

conparaison ile clones établis à partir de Ia nane popul'ation' Ce travaiL

der,.rait anener un certain renanienent du genre '

Ianille Heteroderidae.

Eete?ode"a cf . saccharï

Êete?ode"d. cf. o?azae

Les d.eux espèces

très proches dresPèces d.éj à

et Ïaylor.

Meloifugy e sp.

dt Eetevode"a décowertes, identiques ou

décrites, sont en cours d.r6tude par Luc



SuPer Ianille CRI

FanilLe Cricon

clieotleîoide s paLuslt|ie Luc, 1970

C?Lconeto'ide s cnlnatls Raski' 1952

Cricohaîoides ornatus (Râ'ska' 1 952)

Henicyehlophora diolaensis Ge1]IÉni &

Eeîric,JcLiopho"a bel,ennia Gertani I Lu

Ianille Pal'aty1

Pox,atÿLenchls sP. 1

Cette espèce ress$Ib1e

Geraert, '1966, par de nonbretx carac

forne des 1èr,'res, de 1a vulve, de 1a

aspect généra1 des Dâ1es, foÛIe des

stylet ('11 à 13Jr ) et Ia Position de

longueur ùr corPs. E11e en diffère p

longueur des fenelles : O'29 - O,39

et fofile de 1a queue des nâLes) qui

créer un nouveau taxon.

Pa?atglenc?dre sP, 2

Cette espèce dêcouverte

probablqlent nowe11e. E11e se Aisti
par 1a Possession d'un stYlet de 50

de 1a longueur du corps, de lobes

1nr1\,'aires. Sa Cescription est en cou

qui a obsewé une espèce seîb1ab1e

ORDRE DORYIÂIMIDA

SuPer FamilLe mRYLAIIV€IDIA

Fanille 'Longidoridae

Xiphinaîd. dtto?odrflnn lüc, 1961

Xipdnaru beYge?i Lùc, 1973
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cette espèce existe éga1qÀent dans les rizières de bas-fond

I'ongidoûts sP.

cette fôrme n'a été obserÿée qu'à 1'état de jwéni1es,

interdit toute détefllinât ion spécifique'

Super lamille DI?IIIHROPHoROIDEA

Fanilie Trichodoridae

tu ichodorwo sp.

Co]lE[e pour Ia forfle précédente, seu]s des jr'ÿéni1es ont

été obsewés.

1 - 2 - REPARrtrloN cEoGRÆHIouE,

1-2-1- Pg§çriP! ie!-d! -Eili9u

Les résultats obtenus lors de 1'enquête farmistique ont

été publiés en deux al'ticres (Forümer & Merny, 1973' publication 8 et

Forturer, '1975, Publication 9).

Les peuplenents des diverses régio[s rizicoles -Basse et

Ilaute Casanance, Garnbie, Siné Sal.oun, Cap Vel:t et llqrÿe Sénéga1 (voir

carte de la figure 1 ci-dessous)- y sont décrits séparânent ' D'autre

part, 1e clinat soudanien }nnllide rêgnênt en Casanarce pen'net 1!établisse-

nent de q.ratîe sortes ale rizières dont 1es peu?1erûents sont difféTents

(voir schâna explicatif de 1a figure 2, ci-dessous) :

A - Rizières de plateau : non inondâbIes, t'alilnentation hydrique du

riz ntest assurée que par Ies préc ipitations '

B - Rizières de na14re : 1a na!'pe phréatique proche de 1a surface assure

une fotte hlnlid.ité du so1 qtri nrest cependânt ja'nais s1lhnergé '

c - Rizières inondées : ce sont 1es rizières t)?iques retouvertes 
'Lrune

îalæe d'eau plus ou noins pemlanente pendant 1a culture du riz'

D - Rizières d.e malgrove : établies en Basse-casa'nance dans 1a zone

de balarcqEnt des ntarêes, leur so1 est plus ou noins sa1é'
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Dans les autres régions, Le clinlat sahélien plus sec

ne pefinet pas 1a culture du riz de plateau' Les rizières inondées

illstallées récsmnnt en Ganbie et sr.lr 1e Sénéga1 disposent, grâce

à ces flelIves, de réserves d'eau qui leur ont pernis de supporter

1â sécheresse de ces dernières a:urées ' Dans 1es régions du Sinê-Sa1on

et du Cap Vert qui ne bénéficient pas d'un te1 apport dreau' 1es

rizières traditio:me1les ont souffert de Ia faible pluviosité et

leurs peuplements nématologiques ont été bouleversês ' Ces deux

régions, d'ai1leurs d'ifiportance rizicole secondâire, nront 
'lonc

pu être étudiées en détai1.

Dars 1es quatIe principales régions rizicoles' 1es

variations des peuplenents sont décrites selon deux aspects :

- conparaison des peuplsnents des rizières inondêes

dans 1'ensenble du PaYs (flg'1) ;

- en CasanaDce uniquenent, cette coDaraison Peut être

étendue aux peuplenents des quatre t)'pes ëe rizières

qui Y sont distingués (fig' 2)

1 -2-2- De§9r!p!i91-49§-peup1sBg!!§-ée§-r:zièEe§

i!9séÉ9§-delq-l:e!ssble-de-1c-zelg-É!'lêi€9'

Dars 1es histogramles des figures 1 et 2' 1es espèces

sont identiJiées par rm nr.méro d'ordre qui n'a aucr'me signification

particulière nais qlri est identique à celui qui leur avait été âttribué

dars 1es ar:ticles déjà pr:b1iês (Iortuner & Merny, 1973' Fortuner ' 1975)

pour des raisons de comnodité ' Les espèces sont classées de facon à

rendre p1u-s évidente 1es modifications des peuplqrents d'r'l,I q?e de

rizière à lrautre. Les espèces des iizières inond-Ées apparaissent 1es

prenières, par ordre d'inportance décroissante' puis ce11es des rizières

de plateau, en ordre d'fuIportaDce croissante'

Les deux e{Èces d' Éit'schnottniel'1a' espèces t)?iques

dr.r riz, sont mis en évidence dans 1es histograrmes par un graphisne

approprié.

Les espèces figurées sont les suivantes :
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7 - Hiyscbnanniella spinicau.data

1 - fylenchorhynchue nashhoodï

16 - C?'iconenaide,s palustl.is
21 - Pæatyl,eneVats sp.

23 - xiphinena beyge"i
3 - ULigillatAlenclrue rhopaLo eeteus

to - detrlcye L1-optb"a app

14 - Heterad.eya sW.
15 - Meloidogyne spp.

4 - ULigillDtAlsnchua palustt"is
6 - Hi"sclîtannïel,Ld. o"Az,ae

26 ' Telotgleaclats cÊ. oent?a.l,is

12 ' Peltanigratus nigeriensis
24 - I?ichod,a?ue sp.

5 - ItichotÿLer,chus faLcLfanni;
9 - PTdtALenctû,Ls sW.

11 - Scutell,onena ca.ëeneêai

16t - Cz:iconenoide s cut uatue

25 - uylencho?|rynehus gla&iolatue
23t- xïphinena bakeri - N, atta?od.o"Lîn

13 - Eelicot\Lencîtu, sp,

d - dlvers

Chaque espèce est rept:ésentée par ur rectangle dont 1a

hauteur est obtenue en nultipliant sa constance G)ourcentage de chanps où

e11e a été obsewéeJ par son abondance (1og. de 1a pozulation noyenne ale

l'espèce dans 1es chanps où e11e est présente). Ces detn( grandeurs figurent
dans 1es articles de farDistiques (publicatiorls 8 et gJ.

I

RÉPUEI,IQUË
DU SÉNÉCÂL

iq@iÈhs des priûcip'ales rÉgions étudiées (chaque barne drhisto-
Etæ rÊ4l4éseDte qme esEÈce ideDtifiée pa! r.lD D(Eb?e se-Ioro l-a



Crr renarque, par 1a figure l, 1'appau!'rissenent des peuple-

nents du Sud vers 1e Nord. I1s se conposent en effet de 17 espèces en

lasse Casanance, 10 en Gambie et 5 sur 1e fleuÿe Sénéga1. I-es rizières

irpndées de Haute Casanânce sont, e11es aussi' très palÀTes avec 5 espèces

de nânatodes seulenent.

Les ËirschnanmielZa dcrninent dans toutes les régions nais

tand.is quren Basse Casêmance on trouve 1e plus souÿent H. spinicdldata, dal,s

1es autres rêgions Ë.oryzae, espèce très secondaire en Basse Casamance, prend

de plus en plus d'importance pour êtr:e pratiqusrent 1a seule espèce présente

dêrs 1es rizières du fleuÿe Sénéga1.

A coté de ce genre endoparasite, i1 existe Ae norbreuses

estrÈces ectopaiasites dont 1es piincipales sarlt ?!-LenchaYhanchus nashhoodi,

Czieonenoides paLlstrle, Xiphinetw be?ge"i' tJXiginotyLenehus rhopaloeera'Ls '
lletm,eÿ e lLo pkora dLotaenslet eLc.

Cette situation est cory)arable à ce qui a été observé dans

drautres pays rizicoles. Ilivsclmanniella or|zae est rme esPèce nondialement

répandue taidis q)e H. spinicdad!1t r est coimr dê-ns tolrte 1a zone troPicale

africaine, de 1a Côte d'Ivoire at-r Cameroun afrsi qu'au Sud des U' S' A' et

au Vénézr:é1a. Par contre, 1es autres Hirsclrnakniella associés au riz :

Il.ûùc?onata, H.thovnei et H.incÿmg:i ei Asie, .beLli et E. cqtulacrehq a1ÿ

U. s. A. n'ont pas été observés au sénéga1.

Les espèces ectoparasites découvertes sont toutes prêsentes

en Côte d'Ivoire, sauf 1a derÉère citée (I'lerny, 1970). Ai11eurs, on trouÿe

soit 1es mâles espèces, soit des espèces proches appartenant aux nênes

gemes. Par exetp)Le, ?Alenchorhynchus nashhoodi est colmu ar.rx Inaes nais

ct est f.na"tini qui représente 1e genre dans d'autres pays asiatiques, alrx

U. S. A. et au Sierra Leane. crLconernoides palustris, lui, est probablenent

présent aux U. S. A. où i1 est signalé sous Ie non de c.onoensie, espèce

longterrps confondue avec 1a précédent e. Niphineno be"geri ['est cormu quren

Côte d'Ivoire nais 1'on trouve de nonbreuses espèces du genre dans drautles

pays rizicoles i X. cû)enessi, X.seredoiense, X.Yol' ndat"in et X, setdtiae eî'
Mrique, x. insigne et N. o?butn aro< lndes. (cf' publication 3)

En iésr.!né, 1e per4)1q[ent des rizières inondégs sénégalaises

ne présente aucune part icularité, tout alr noins dars 1e sud du Pays' Dans 1a

égion du fleuÿe Sénégal, 1e pel4lenent pratiquqnent nonospêcifique avec



- 18 -

Eirschnat'mieL|,a oqzae corrstitue r'me exception qu'i1 faudra expliquer'

1 -2-5- De§gr iP! i9!-d99 -p99p1q91!§ --d9§ -Èivgr§ -!Yps § -49

rizlère§-éÉf i4l§-e!-ç4e419!99'

En CasalMrce, chaque rizière visitée a été classée selon

son node d'al imentation hydrique dans 1'un d'es quatre types définis plus

haut (rizières d.e plateau "A", de nappe 'ts", inondées "C" et de nangrove

"D) .

Les variétés efip1oyées sont très nonbreuses' surtout dans

1es rizières villageoisesret gênêra1$Ent adaptées au ty?e de rizière'

Certainesvariétésané1iorées,I-Kong-Paoparexenple,utiliséesdâns1es
Tizières nouvelles, sont po1)valentes et peuvent être cultivées aussi bien

en rizières inondées qr'en r:izières de plateau' Les praphes de 1a figure

2 présentent 1es peuplenents des rizières regt'oupés t)?e par t)?e'

Les rizières de rnangrove (D) n'abnitent pratiquenent auctm

nénatode. Ces rizières sont sa1ées et soumises à une suifator6duction

intense.cephéno:nèneestlefaitdebactéiiesalaérobiesquisedéveloppent
à partir de substalces carbonées 1ibérées dans 1e so1 par 1a déconpositiot

de débris végêtaux et qui tirent leur énergie de 1a réduction en sulfures

des sulfates du so1. Cette oPération se traduit par 1a 1ibêration d'ions S

dans 1'eau du so1. Ces ions sont toxiques pour 7e-r].z ; à forte teneur ' ils
provoquent ales fontes de semis et des naladies Physiologiques ' Des auteurs

anéricainsontmontléqu'i1sétaientégalqlenttoxiquespourlesnématodes
ôr so1 (Rodriguez-1',abarÉ et aL , 1965) '

Pour 1es rizièies inonàées (c), nous retrcu\'rcns 1es his-

tografircs déjà présentés dêns Ia figur:e 1 et comlentés ci-dessus' En Basse

Casatralce'.lesobsefiationsontportésurSorizièresdecet)?e.Dixd'entre
e1Ies hébergent In1e poln-ûation de nénatodes très faible ou nu11e' 0r' quatre

decesdixriziè]:esavaientégalenentétéprospectêesparunndclobiologiste
de l'oRsTo{ qui y avalt recormu 1a présence de phénornènes de su lfatoréduction

(Jacq, 1972). A 1a suite de cette obserÿation, une étude a été entreprise

en collaboration avec Jacq dans 1'espoir d'utiliser ltactivité sulfatoréduc-

trice pour dêtruj.re 1es populations de nénatodes ôans d'a'uties rizières

ilonilées (cJ. paragraphe 3-3 ci-dessous) '

Darls 1es rizières de rlappe (B), très hr'mides rnais non
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uo

llluta trr.irtt..
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Doiisôt

!rrs.
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Fig.2 - compaiaison slrnthétique des periplements nématologiques des quatle

tjæes de rizières existant en casamance avec schéma explicatif'
( Chaque bame dthistogramne rePrésente une esPèce ideitifiée par

DCmbtE sê1on Ia liste tlonnée plus haut)'
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inondées, auqme espèce ne donine nett$Ient ' Les eqÈces prêcédentes

sont encore présentes, têndis que d'autres font leur alDarition' Ce tlpe

de rizières constitue en fait rme transition entre 1es rizières i]1ondées

et 1es rizières de Plateau (A).

Chez ces demières, les espèces t)?iques du riz inondê ont

ccrnplètenent disparu, renrlacées par lme falme norrye11e aÿec Eelicolt'i1'encltus

sp., Iylencho?hlJncLas gladiolatus, f?ic1t"'f'Ylencla's falcifornis ' ScuteLianena

caÿenees',, P?atAlencbùs sefaensis, Cricanenoides curùdtus' Xt-phineno

atto?adanm etc. 11 siagit soit de geû:res nouveaux : elicctAlencfuLts '
Saltellonena' P?atlLencTn'$, soit d'une vicariance d'esPèces à f intérleur

du nâne genre, Crlconenoides curoatus ptëîalrt 1a place de C 'paLustr"i s '
HetniegeliopVora belenrnis ce71-e de H. dialaensiê ' Xiphinena îttovodofi)'n

reûp1açarlt X.bergeri, etc. Cette faune des riz de plateau est identique

à ce11e que 1'on rencontre sur 1es autres plantes cultivées en ces rnêmes

endroits : naîs, ni1 et sorgho, arachide, cotomiei ' etc' tandis que 1es

e+èces associêes au riz inondê, et en particulier 7es Eivschnatm'ielLa '
parasitent égalenent 1es p1a-ntes aalventices, Graüinêes et C;péracées ' de ce

t)?e de rizière ainsi que 1e ré\'è1ent quelques prê1èvements effectuês sul ces

plantes (cf. publication 12) .

Ainsi, 1es per4)lenents des rizières de plateau sont 1es

rnânes que ceux ales autres q]ltures de plateau mais diffèrent de cetx des

rizières inondées qui, er:x, sont identiqles à ceux des plantes adventices

adaptées à 1a sutflrersion (cf. publication 12)'Le caractère original de 1a

farme des rizières inondées serait donc dt à une adaptation d'es parasites

non à r.rn hôte unique, nais à des conditions écologiques pal:ticulières '

En conclusion, I'étude réa1isêe peînet de définir deux axes

de variation :

sud-nord al1ant de 1a Basse casamance

vers 1a l{aute Casamance, 1a Ganbie et 1e flewe Sénéga1, 1e long duquel on

assiste, dars 1es rizièÎes iaondées, à tme disparitiol progressive de

Ilirsehnanriella spiniccn,llta ' à u]]e dhiûJtion du nonbre d,espèces présentes,

et à I'augûentation para11è1e de 1a constance et de lrabondance de H'a?!zae'
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- lm axe hydro-topographique bien visible en Casanance '
a11ant des rizières illondées a!!( rizières de n'appe puis au< rizières de

plateau. La dininution de 1'apport hydrique qui marque cet axe s'acconpagne

d'rlle disparition rapide des deux espèces dt Hi?sclînannlteLlal de ce11e plus

progressive de Ialencho?l;an1hus nashtaodi et de 1'apparition des espèces

associées at,( cul tures pluviales.



2- ETUDES PHYT(] PARASITAIRES

2-1-rEcHNIouES

Avant de poursuivre 1es études sur 1es nânatodes du riz, i1

a paru nécessair:e de savoir si ces Parasites sont_ dangereux en évaluant

1a perte de réco1te qu'i1s sont capables de provoquer'

Cette question peut être étudiée de différcntes nanières

qui représentent trois étapes dans 1'approche du problène.

Dans un pleniel tenps, divers auteul's ont notê l taugmentation

de rendenett provoquée par 1'aIPlication de nématicides dans des rizières
infestées. CependâJrt, ces produits ne sont pas parfaitement spécifiques et

i1s pewent agir sur al'autres parasites. 11 est alors irpossible d'attr:ibuer

à chaque eI],IâIri des cultures la part qui 1ui revient dans les dégâts cons-

tatés. Drautre part, 1es produits enployés ont souvent une action secondaire

sur 1a plante, favorable ou ph)'totoxique, qui fausse iuénêdiablemett les

résu1tats. Tout au plus Peut-on cotclure du résultat négatif d'un essai que

1es nâûatodes présents dans 1e so1 ne causent aucun dégât, tandis qu'un

essai positif n'offt:e qurune présonption qu'i1 faudra corlfilmer d'rme autre

nanière.

Une deuxièrne étape de 1'évaluat ion des dégâts causés est

constituée par 1es expériences diinoculation en pot' L'addition à un pot de

riz exqlpt ae parasites d'ur jnocultul nonospécifique corlDu perllet 
'llobsefier

ou non 1'apPaTition de domlages sur 1a plante. La relation entre grandeur

et nature de f inoculun et 1es dêgâts colmlis ne soût cependant pas extrapo-

1ab1es. Iln pot est un îd1ieu confiné et de faible ÿo1u[e qui gène Ie

développenent des plants. Les dégâts constatés à 1a suite de l'additiot d'un

certain nonbre de nânatodes ne soni pas conparables à ceux que subit u]1e

plante qui geflte dans un so1 fufest6' On peut cependErt conclure d'rm essai

réussi que 1'espèce testêe est paiasite et pathogène envers 1a plante '

Ces deu< étapes ont été réa1is6es poul: 1e riz par divers

auteurs qui ont prouÿé 1a réa1it6 des dégâts causés à cette culture par

certaires eqÈces, par exry)Le Ei"schn@tnieL7,a ozgzae' 11 iestait à tenter

<l'êvaluer 1es pertes de récolte dâ-Ds iles cortlitions aussi proches que
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possible de 1a réa1ité, et de cultiver du riz dans lm volune êe terre assez

graad pour peûrettre 1m développenent normal de 1a Plante ' nais suffisament

réduit pour que 1e niveau êt 1a pureté de 1a population testée puissent

êtfecottlô1ésefficac@leot.C'estdarlscetesplitquelesdeuxexpériences
relatées ci-dessous ont été réalisêes (publications 1O et 11)'

I

2 - 2 - MNNEES EPERII4ENTALES

Des nicroparcelles de 1 nÉ, volune qui pernet ur dévelolpenent

convenable des plants de riz, sont utilisées' Constituées de cubes de bétot

étanches, e11es sont reltplies de terre argileuse provenârt d'une dépression'

appelée "niaye", du Cap vert, qui convient bien à 1a culture du liz' J'a

terre de toutes 1es parcelles est stéri1isée par un dêsinfectant total : Ie

Vapan (N - néthy1-dithiocarbarnate de sodiurn) ' Le produit disparait rapidenent

par élapor:ation et des. nâflatodes sont introduits dê-ns 1a noitiê des

parcelles. Deux cultures de riz sont alol:s effectuées sur toutes 1es

parce11es ; ceci pernet 1a recolstitution des é1âûents biologiques du so1

(microfarue et nicroflore) détruits pal 1'action stérilisante du Vapan' ainsi

que 1a stabilisation des populations de parasites' Les parcelles répondent

alorsauxconditionsexigéespourl'expérimentationproprernentdite'qui
a eu lieu au cours tl'1:rle tïoisiène culture de riz de la !'a:riété I-Kong- ?ao

Le contrôle des po1nllations de nânatodes présentes dars 1es parcelles a été

effectué avant et après Ia culture par 1'extraction Aes nâmtodes contem s

dans des pré1èÿenents de 250 q]13 de terÏe, e)(traction rêa1isée selon 1es

néthodes de Seinho:rst.
En raison de 1a durée et du cott de cette eryérience' une

seule espèce a pu être étudiée. Le développercnt rizicole au sénéga1 devant

se faire principalenent pal 1a création de rizières inondées 1e long du

fletrve Sénéga1, c'est Hirac\ulÛnniella orgzae, eæèce d'oninante de cette

région, qui a été choisie.

Un pl:enier essai a été réa1isé dans des parcelles non

fertilisées (Fortuner, 1975, publication 10) ; au cours d'rure deuxième

expérience Ia conparaison stest éten'lue à ltaction des engrais sur 1es

dégâts causés Par 1e nématode (Forhmer, 1-Ô76, publication 1'1)' Les parce11es

fertilisées ont reçr] chacune 33 g de (M4) 2 So4 et 17'5 g de Po4llzK avênt le

sqllis, 7 g d'urée au tallage et 7 g d'urée à 1'épiaison' ce qni corresponiL

à des doses de 135,40 et 50 kg/ta des élânents N' P et K'
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2-3-RESULTATS

Les pré1èvqlents de so1 effectués a\rant et après 1a

culture au cours des deux essais, révèlent 1a présence de poBflations

cory:arables en 4onbre à ce11es que lron obserÿe dars 1a région ôl fleuve

Sénéga1 : plusieurs ûd11iers drindividus au dm3 de sol et plusieurs

dizaines à plusieurs ceIltaines au g. de racines.

La présence d'Hi?sch'nrnkiella orlzae er, de te11es populations

ne se trad-rit par aucln q.]nptône net : ni colorations ' ni dêfomations

ijürabituel1es. Un chanp hfesté par des populations de H- argzae iéparties

de façon honogène ne paraît donc souffl:ir d'âucune attaque parasitâire'

Cependant si lron conpare deux parcelles situées côte à côte, 1'une infestée,

1'aut"e inde[Ele, 1a vigueur noindre des plants de 1a pr:enière est très

visible. E11e se coûfirnte d.'ai11eurs par 1es nesures effectuées i 1e ta11age,

1a hauteur et 1e poids des plants, 1e nombre des panicules sont plus

g:rands chez 1es riz sains.

La vigueur supérieure des plants non infestés peflnet une

réco1te de grains supérieure. Le gain est considérab1e i 42 - 45 "ô si le
so1 nrest pas fertilisé, 23 % si un engrais a été utilisê. La pr6sence de

H.oryzae daIls 1e so1 d'ure rizière provoque lme dinilution de rendenent très

i-nportante qui justifie 1'eûpIoi de noyens de lutte contle ce parasite'

Un résultat hattendu a été observé au cours de 1a deuxième

expérience. Les récoltes de gl:ains des parcelles ténoins sans nénatodes,

soit fertilisées, soit non fertilisées, ne présentent entre eI1es aucune

différence significative. Dans 1es conditions de 1'expérience, 1'apport

d'engrais effectrré en lrabsence de nânatodes ne pernet donc pas une

augnentation nette de 1a réco1te.

Deux erplications peuvent être apportées à cette obseriÿationi

- d'abord, i1 est coruu (Maertens, 1971) que, si I'on détruit
portioDs de plus en plus inportartes du systène racinaire de Plants dedes
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nais, les plantes pourlont se développer nomalenent si 1a richesse du so1 en

élânents fertilisants est augnentée en proportion' A ltinverse, oII peut

sr4)poser que des plants de riz indqmes de nâÉtodes, qui ont donc un

systène racinaire intact, perrvent tirer leur 'subsistarce drun so1 de richesse

noyenne, toute augnentation de la fertilité ne provoque alors aucune réponse

car 1es plartes ont atteint 1e naxilnun de leurs potentialités'

- d'wr autre côtê, 1es engrais utilisés lors de l'expérience

contiennent des sulfates qui peuÿent provoquer ure augnentation de 1a

sulfatoréduction. Les dégâts causés aux plarts de riz par ce phénoÛène peuvent

nasquer lraction bénéfique des engrais en 1'abseDce de nânatodes ' Par coDtre '
quand ces derniers sont présents, i1s sont gênés, eux aussi, pat 1a

sulfatorauction. Les ergrais ont alors ur triple effet : 1a sulfatoréduction

qurils induisent gène d'une part le r:iz, d'autre part ses parasites ; ces

deu( actions srarululent ,utuellslent et 1'action bénéfique des engrais

se révè1e librement.
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EC(]L 0 GIOUFS

Le danger présenté par 1es nénatoaes envers 1e riz lrne fois

établi, i1 fallait chercher à nettre au point url noyen de lutte plus laturel

et noins couteux que 1'application de pesticides onéreux et d'lnl enploi

difficile dans 1e so1 argileux des rizières' Deux voies étaient possibles :

1a recherche de Ëriétés résistantes à te11e ou te11e espèce ou 1'étude

d'une particularité biologique des nânatodes qri pernettrait de 1es

détruire. Ctest cette derniè:re possibilité qui a êtê reter)]re pour 1aque11e

trois thènes paraissaient à priori intéressants '

- Dans 1a rêgion du Ileuve Sénéga1, 1es populations de

nêmatodes sont-e11es capables de s1rppoltel 1es 
'Lures 

condi-tioDs de

teflpérature et de sècheresse ?égnant dâns 1a iégion érrallt f intercampagne

ou bien disparaissent-eI1es des rizières chaque amée, chaque cu1ùlre succes-

siÿe ét€nt alors contamin6e à partir de zones-refuges htmlides en pernanence ?

Si te1 6tait 1e càs, 1es nénatodes Pourraient être détruits facilolent par

une action chimique sur ces zones-refuges de faible êtendue '

- Quelles sont exactqnent 1es o(igences hydriques des

différentes eslÈces parasites du riz i:rondé ? Ne peut-on espêrer gêner leur

développenent par 1rêtablissenent d'rme culture d'intsrcanpagne peu arrosée ?

- Enfin, que11e est Lraction des sulfures produits par 1es

bactêries sulfatoréductr:ices sul 1es nénatodes ? Leur toxicité est-e1le

assez forte pour être utilisée dêrs 1a lute contre 1es parasites ?

§

§§

Les expériences entreprises pour répondre à ces questions

permettent égalerent d.e préciser: 1e problème posé par liexistence des

axes de 1'ariation des peuplenents décrits plus ïaut ' El1es portent donc ' non

sorlsnent sur 1'espèce ôl flerIye SêtÉgal' (HitschnannielT'a ot'yzae) mais aussi

srir 1es espèces doriûantes de Casanance (H ' spinieaudata et fal'enchDvhanchus

naeltl'oodi) .
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fig. 3 - Evolution annuelfe 'daûs 
une riziè?e dü fleuve Sénégar' à trois

profoûdeurs, de lrhtmidité tlu sol' des populations de Hi?sclùdn

frialla. @zde et ile fa DoPtrl-atioa actiye.

I
I
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des racines diminuent brusquenent. C'est en effet du gèrne au 12à[e nois,
période de 1a saison hrnnide, qle 1es pluies, en la-midifia_nt le sot,
pednettent 1€ sortie des nâmtodes. Dans 1a parcelle laissée en eau, au
contraire, les racines pourrissent rapidqlÉnt et n'abritent plus aucun
nénatod.e dès 1e 3àne nois. Cetx-ci ne pewent plus vetir renforcer les
populations du so1 qui, après être restées constantes pe[dant neuf nois,
d.écroissent brusquenent pour dispaÉître après un an (fig. 4).

Pig. 4 - Evolution pendant un an de jachère
Eirsehnar,nieLLa orAzd.e dal,s ae sol

À - parcefle sous eau
B-paæel1êàsec.

populations de
.les débris de racires de
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Iig.::q_: Evolutiol
de riz.
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§

§§

Sur le fleuve Sênêga7, HiYsc?manniella orAzae esr- ép!\c

capable de supporter in situ 1a saison sèche. Chaque culture est conta{dnée

par 1e reliquat des populations aFnt parasité 1a culture précédette. Le-

pogrlation initiale est faible nais suffisante pour aÿoiÎ produit 1es popu.latic!s

obserÿées en fin de cultuie. 11 senble que 1a possibilité d'entrer en quiescence

joue un rô1e corsidér:abIe dans 1a survie de 1'espèce.

La réinfestation de chaque culture à partir des nânatodes

parasitant Ia flore spontanee n'est alonc pas ûécessaire pour assurer -"'ixfesta-
tion des rizières déjà installées. Cependant, uD certaln n([l1bl:e de plantes adven-

tices (dont Ia liste apparait dans 1a publication 12) hébergent H.o?1Jzd.e li.èae

dans des zones où 1e riz nra jamais été cultivé. Ceci explique que toutê nouvelle

rizlère soit rapidsrent contaninée pal: ce n6latode.

En conclusion, 1a végétation spontanée ne cor§titue pas

un refuge indispensable à 1a survie des popllations de H.o?Azq-e, nais cependant

son rô1e darls 1'jrfestation des nollÿelles rizières ne devrait pas être nég1igé.

L'espoir de ne devoir traiter chimiquenent que quelques nares

penEnentes entreterant seules une ttrnnidité et une végétation suffisantes au

naintien des pozulations de E.o?azae pendant 1a saison sèche est donc dégr'

3 - 2 - EFFEI DE LA SIJIMERSION SUR LES NÉ'IATODES PA,AASITES

DU RIZ

' Parallè1gllent à l'étude entreprlse sLE 1e fleuve, 1'évolution

aûue11e des populations a été suivie dans une rizière t)?ique de Casar4ance

(publication 12). Le so1 y est resté inondé pendent toute 1a culture et 1e débÙt

de la saison sèche. 11 a été drainé ensuite nais est resté hunide toute 1'aDrlée

(fis. 7).

Le pwplenent est colstitué par 1es deux espèces 1es plus

cqlmmes de 1a région t Hitsclznavmiell-a spirt:iccudata et f'!7,enêharh|nchus

noshhoodi. Les poptlations de 1a praÉère suivent tme évolution noIIIÉ1e : faibles
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en début de Çulture, e11es auglentent jusqu'à tm rnaxfunm ].ors de 1!épiaison et

dimlnrent ensuite. lrhlmidité qui règne en pern mence dans 1e so1 qnpêche

1'apparition d'une Éventuelle phase quiescente (fig. 7)'

.Fis.7:Êwolutionannrjell-edanslescouchessuperficietfesdusoldrunerizière.- d. casamarce de r'hurridité dt des Popurations de llLetlchorhancvû1s
nashhoodi et è.e Ei?sc7îna1"nieL1'a spinieaudzta'

l,'évolution des poprllations de ! 'nashltoaü est diffé:rente :

trÈs inportzntes au début de 1a culture du riz, e11es décroissent ensuite et sont

presque ur11es à 1a réco1te. Plis, après 1e diainage du so1, e11es s'accroissent

à nouveau fortenent. (fig.7)

tne étude en pot nontie qre 1es deux espèces îéagissent

différsment à 1a sutmersion. H. spinic|ulata préfère tme subr.ersion prc1otgée de

3 à 6 jours par senaine ; I. nashhoodï, au contraire, s'accorfode rnierx d'une

subnersion cou"te. Les poÊ11ations présentent lm pic très net pour trois jours

de subnersion hebdornadaire et décroissent très vite pour une subnersion Plus 1on-

gue (fig. 8)
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rrün!Ela. ài!iûE!dik. (Jorii )
knschb,h.t.tt. spinicaudtt.Itl.nchothr,.àut h.thhoodi knschb,h.t.tt. spinicaudtt.

I:E:_g_- Influence du rombre de jours de suloersion hebdomadaire sur ies
populations finales de ?ylenchorhgnehus nashloadi et de
Hi?s clm aftnielld sD inicaudu.ta.

E, spinicaudata est rme espèce bien adaptée aux rizières
inondées, ?.naahhoodi est plutôt inféodé aux rizièies de nappe, très hLmides

rnais non submergées. Dans certaines rizières ijtondées de Casanarce, cette
espèce peut se mlltiplier sur les repousses de l:iz ou certaines plantes
adventices qui subsistent apr'ès 1a réco1te cai 1e so1 reste hnnide. Ceci
explique la présence de cette espèce dans ce t)'pe d.e rizière. Sur 1e lleuve,
à r.rne phase de suhnersion totafe, succède une phase de sêcheresse rigoureuse
qui empêche toute végétation. Ces conditions particulières expliquent 1'absence
dÀIs cette région de T, nashhoodi et de tous 1es palasites qui, conùne Iui,
ne sont pas adaptés à la subnersion conti]nte pendant 1a culture du riz, car i1
nrexiste pas de phase 1aûÉde post culturale qui leur pemettrait de se llnfltiplier
sur 1es adventices et 1es repousses de riz.



- 35 -

Seuls 1es Eirsclmanniel-La sont adaptés ar'D( conditions

inondées. 11 semblerait, d.raprès tm essai en pot (publication 12) que 1a

sélection d.e 1rlme ou 1'autre espèce dr-r genre se fasse d'après 1a texture

6t so7. E.otgzae se développe nieux da-ns 1es sols argileux corme ceux du

Fleuve, tandis q)e È. EpiTricaudata peut très bien vilTe dans 1es sols sablear'D(

de Basse Casanânce. 11 est égalqnent possible que cette 
"spèce, 

à 1â

différence de ll.otgzae soit incapable al entïer en quiescence quand 1e so1

se dessèche. E11e est en effet présente dans 1a région du Fleuve nais uliquenent

dals des zones qui lestent lt]nflides toute l'armêe (rives du Sénégal) '

Sur 1e Plan d.e 1a recherche de nêthodes de 1utte, 1a présence

sirultanée dans 1es t:izières de Casarnarce d'espèces adâptées et non adaptées à

1a subnersion rend inpossible 1'utilisation dtlme lutte culturale par erploi

judicieu< de liiîrigation : lm systène de conduite de 1'eau qui défavoriserait

11. spinïcauàata serait p"obablenent favorable à î,nashToodi et vice-velsa'

Sur 1e l1ewe, au contraire' existe urte irfestatioD nonospéci-

fique par r.rne espèce adaptée à 1a subnelsion en cours 
'[e 

culture gris à 1a

sécheresse d'inter carnpagne. si une résefie dteau est disponible en saison

sèche, i1 est possible de faile alterner 1a culture du riz en conditions

inondées qri flaÿoilse H. otAza.e à 1'excluslon de toÙte aut"e espèce, et 1a culture

d'wle plarlte, te11e 1e b1é ou 1a tonate, qui se contente d'une irrigation nininrnn

Mon co11ègue D. P. Taylor, qui poursuit actuellement cette

Ligne de recherche, a constaté we H.ot'lzae est capable de pénétre!: dans 1es

racines du b1é si celui-ci est cultivé en condltions sutmergées ' 11 faut donc

que 1e so1 reste suffisdment sec pour empêcher 1e développqlent du nénatode

nais que la faible hlnilidité indispensable au b1é soit cependant assez forte pour

interdire ltapparition de 1'état quiescent indispensable à E'orgzae pour survivre

en saison sèche. l'idéa1 serait bien sûr 1'utilisation d''une plante à la fois

peu exigente en eau et non hôte dr nânatode.

11 est donc pernis d'espérer que I'e[E1oi d'ule culture

d' inter-canpagne peu exigente en eau pernettrait de détruire H,oPlz'ae s$ 7e

IlerIVe ; cependant, 1a nise au point de cette méthode de 1utte, qui ûécessite

t.me étude très fine des besoins hydriques de cette espèce, risque d'être longue

et délicate.

§
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3 - 3 - EFFEr DES SULFURES soLUBLEs suR LEs ftâ4AToDEs pARAsrTEs DU Rrz

Comne nous lravons ul au cours des êtudes faunistiques, les
rizières où la sulfatoréduction naturelle est très forte, n'abritent pratique-
nent aucun nâEtode ; ce phénonène a été signalé aux U. S. A. (Rodriguez -
I<abaûa et' aL., 196s).

La présence à 1,0 R S T O M - Dakar d'un laboratoire d.e

rnicrobiologie n'a pernis al'entreprendre trlie série d.'expêriences en collabora-
tion aÿec un spécialiste de 1a sl1lfatoréduction ô/. Jacq).

Dans r]n prênier tetrps, nous avons ÿou1u ch:Iffr:e.r i.h oit"o la
toxicité des sulfures solubles envers 1es espèces 1es plus frêquqnnent ren-
contrées dans 1es rizièies. Nous avors ensuite obserré en nicroparceiles 1a
liaison étroite qui existe entre l,intensité de 1a sulfatoTéduction et 1a
Éduction des popllations de nôEtodes. Enfil1, nous avons essayé de provoquer
et de naîtriser ce phénonène afjn diobtenir Ia destruction conplète des nâtla-
todes en liabsence du :riz.

3 - 3 - 1 - Ëi]tde ih oit?a d.e la. toxicilLê d.es sulfures solubles
& Jac

I 975 , publication 13) .

Au cours al'une prqnière série droÇêriences, 1es nénatodes
teslés (Eiyêclùt.l",nielLa spiniecudata, H. oryzae et TAl,er,ch,a"h!ûc?als mashhoad,i)
sont placés en présence drions S- solubles résultênt de Ia dissolution d-ans

1'eau de gaz hydrogène su1furé produit par t'oie chiniquo La nort des
nénâtodes est Mtée par 1a foite acidité Ar nilieu (pH 2,7 à S). rlne êtude
ccùfip1énentaire révè1e en effet 1a grande sensibilit6 de ces trois espèces
aux pH il]férieurs à 4.

Le rnilizu tanpomé habituellenent utilisê pour la culture des
bactéries sülfatoTéductl.ices est enployé dars 1es ocpériences suivantes. Les
sulfuTes' solubles sont produits, soit pat: voie chjrnique et dissous dans 1e

milieu comne lors de 1a prenière eq)éiience, soit produits directenent en
place par des bactéries sulfatoréductrices .

Lraction toxique des su.lfures dépend de leur co[centration
dans le nilieu et de 1a durée pend,ant 1aqre11e i1s agissent. Nous avons donc ,
Céfiai ue udté - STU : Sulphide Tine Unit - éga1e à 1a concentration rnoyeûre

envers 1es n6mtodes du l:iz
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en $r1fures nesurée pour lme certaine durée multipliée par 1a dur'ée en

question.
Les résu.ltats diffèrent selon 1'origine des 5u16rr.r.

Pour obtenir La nâle 1'a1eur de "toxicité c1nl1ulée" (nesurée en STJ), 1a

concentration en sulfures d'origine chinique doit être très forte au début de

lrexpérience car ces corps disparaissent peu à peu par oxydation +ontanée

thle au( traces d'orygène présentes daûs 1e nilieu ; dâns 1e deu(iàne cas, 1es

concentrations, nu11es au départ, s'accroissent progressivffIent avec 1e

développment des bactêries qri agissent au cours de leur développenent sur 1es

constituants du nilieu, action qui se tradùit par 1a Production de su1fures.

Quaad 1es n6mtodes so[t placés bn-lsquùrent dans ur milieu très concentré,

i1s paraissent plus sensibles à 1a toxicité des sulfures que si lraccroisse-

ment des teneurs en ces corps se fait progressivdtent ' llâne q.End on utilise
des bactéries , i1 faut d'ai11eurs ,pour éviter un te1 effet de choc ,o.ue ]-es

concentratioDs nêximales soient atteintes lentenent, en 3 jours au ncins'

De toute façot, des expêriences sur 5o1s ont nontlé que, in situ, les te,leurs

toxiques s'accluulent touj ours en plus de tlois jours, 1es processus nicrobieu
était relativqnent 1ents.

Dans ces conditions, une nortalité de 50 ? des individus

apparaît chez 1es trcis estrÈces pour des valeurs voi'oines de toxicité culu1ée

(120 - 130 Sru) .

3 - 3 - 2 - Etude en nicroDarcelles de lraction des sulfures

solubles sur 1es nânatodes du so1.

. l,a toxicité des sulfirres solubles erwers 1es nânatodes a été

nesurée in oitto. Cette toxicité se manifeste t-elIe aussi,et de façon iden-

tique, quard 1es sulfuies solubles sont accunul6s in situ èîr's 1a rizièl:e
elle-nâûe colEne 1e laissent Préÿoil 1es observations faites aux U' S' A' et

au Sénéga1 ?

Poui répondre à cette q.restion, Dous avons mis en place rme

oÇérience conprer]âIt quinze nic1lcparcelles constituêes de cubes de béton

étanches de '1 n3 rorplis d'une terre argileuse (38 - 40 g drargile) et assez

riche naturellenent en soufre (1,1 e,") Le so1 a été irrfesté par tu:lscbft niel--
7.a ozgzae au tatD( initial de 50 à l OOO individus au ônJ de so1'

Une culture de

1aque1le 1es ergrais sui!'ants

(variété IR - 8)y est conduite pendant

été apportés :

TlZ

ont

- au ssnis : 23 kg/ha de P et 29 k/ha de K sous forlle d'e
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PO,H^I( et 21 kg/ha de N soit sous forne d'urée soit sous forme de SCti

(s\r1fur coated Ureal appo:rtant en plus 14,5 kg/ha de soufre.
- au tallage : 84 kglha de N ainsi que 50 kg/ha de S daas

1es parce11es ayant reçu 1e SCu.

- à 1'épiaison : 40 kgi4ra de N et 28 kg/ha de S da:rs les
parcelles SCU.

Pendant ]a culture de rlz, f intensitê de 1'activit6 sulfato -

réductrice a été suivie par des fl.mêl'ations de bactéries (néthodes originaies
de Mouraret & Baldensperger et Mouraret & Jacq, en cours de publication) et
par lrobserÿation de 1'apparitior des s1llfures autour des grains puis des

racines de riz. Drautre part, 1es polmlations de nânatodes sont déno:ibrées

dans 1e so1 et les racines après extraction par 1es néthodes habituelles
(élutriation et aspersion de Seirhorst, 1950, 1962). Auctme rnéthode ie dosage

des sulfures solubles dars 1e so1 n'existait à 1'époque de 1'expér'ience. I1s

ir'ont donc pu être nesur:és. Une te11e néthode a été nise au point u1térieur:e-
nent (cf . infra) .

Dans certaines !ar:ce11es, sounises à des conditions favorables
pour 1es bactéries, 1a sulfatoréduction apparalt ûaturellenent de façon plus

ou noins narquée ; e11e provoque des dégâts aux plantules (7 - 34 \ de pertes)

puis aux plants a&r1tes (5 "t de pertes). En fonction de lractivité sulfatoré-
ductrice, 1es parcelles sont classées en quatre graoupes :

-o

-2
-3

pas de sulfatorfiuction, pas de sulfures sur 1es racines ;

sulfatoréduction limitée, $lfures produits en faible
qEntité et pendant une courte période (gemiration ou

tallage).
sulfatorêduction forte nais de durée linitée
srlfatoréduction forte pendant toute 1a culture.

l,'évo1ut ion des populations noyernles Aars ces quatre txles de

parcelles est pr:ésentée par Ia figure 9. A partir d'une population initiale
(ranenée à La base 100) estinée I j ours avant 1e senis, 1es populations aug-

,nentent fortqneût dâns 1es parcelles à sulfatoréduction faible ou rat11e (fac-

teur de nultiplication respectivenent 7 et 5 ; 1récart constaté entre ces deu\

chiffres n'est pas assez grand pour avoir ure signification darLs 1es conditions

de 1'essai). Dans 1es parcelles à forte sulfatoréduction, 1es populations

n! augmentent pas.



I1g.::9_: Evolution des populations moyennes de nématodes pendant fa cultu:re
du riz selon lrintensité de 1a sulfatoréduction (0, 1, 2, 3 : voii
exp-Iication dans Ie texte),
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11 senble donc que, dans

de ce11es rencontrées au chêmp, si 1a s

intense et prolongêe, 1es sulfures solub

certaine envers 1es nâEtodes dont 1es p

initial. Dans.les conditions de I'expéri
en sulfures so1ub1es, nêne dans 1es par

1a plus forte, étaient jnsuffisantes po

poprlations de nâllatoAes. 11 était tent
pour obtenir une te11e destruction. Cet

pendant 1a culture du t:iz qui en aurait
en intercaûpagne.

gglligllélirniruire. 
I

I

i

Un pr:enier essai a été e

V. Jacq. Collne on 1e verra, ses résulta
total Ir'a pas ét6 obtern]. La nise au pa

et 1a Erblication des résultats ne se f

L'essai a lieu dans 1es

précédente. Après 1a éco1te du riz, 1er

La base des cÏaules et 1es débris de racites sont enfouis pour fournir par leur

déconposition des substrats ca"bonés nécessaires aux bactéries sulfatoréduc-

trices.

Le so1 est nis à sec un peu avant 1a réco1te' L'activitê des I

bactéries stLfatoréductrices est habituellqlrent nu11e pendant I rintelca-Ipagne

car bien qu'e11es soient capables de suLÿi',Te en faibles populations dans

des conditions aé:robies, e11es ne se nultiplient et ne sont actives qu'en l

.fti cours alu présent essai, 1a nise à sec est interronpue après

rm nois et dqni par tme subnersion sous lO qn d'eau qui crée 1es condj-tions

d.'an:aérobiose nécessaires à 1a reprise de lractiÿité sulfatoréductrice' De

3 - 3 - 3 - hlDloi des bacté:ries ÿ.r1fatoréductrices dans 1a

lutte biologique contre un nâmtode du liz :

p1us, un apport de soufre qui, paï lraction des thiobacilles oxydânts, peînet

1a coûstitution des sulfates nécessaires à 1'activité des bactêries suuatoré-

Auctrices a été réa1isé daris certaines ?arce11es :



forne de SCU.

- 5 parcel1es ont reçu 40 kg/ha de N sous foflne d'urée pour

servir de t6rcin sans soufre.

La phase dractivité intense dure ur rnois et,-dqni au cours

duqnel un abaissqrent de tspérature (18-22" C) a provoqué lrarrêt de 1a

production de sulfures petdant huit jours.

Les bactéries se nultiplient dès 1a nise en eau et leur nonbre

passe de 10 ce1lu1es au gramne de so1 à '103 - 106 ce1lües en 10 - '18 jours.

E11es produisent pa" réduction des su.lfates des sllfures solubles doît les

concentratiors devieùIent dosables dans 1e so1 à partir du 14e jour de mise

en eau, par tme nêthode nouÿe11e nise au point pal: V. Jacq à cette occasion

(en cours de publication) .

Les chiffres obtems sont très variables d'ule parcelle à

liautre (de O,15 à 2,'t ppn). 11 n'a pas ôtê observé de différences entre 1es

parcelles ayant reçu du soufre et 1es pal:ce11es tâloins. Ceci est probablqnerô

dt à 1a rj.chesse naturelle de 1a terre qnployée en cet é1ânent (1,1 %" de S)'

Les concentrations en sulfures sont fonctlon, d'une part du noilbre de bactéries

sulfatoréductrices, al'autre pait de celui de thiobacilles anaérobies réox,vdant

les su1fures. 11 est nécessaire qle Ie nombre de bactêries sulfatoréductrices

soit en permanence supérieur ou éga1 à celui des thiobacilles anâé"obies pour

quril se prcduise un déséquilibre du cycle du soufre dans 1e sens de 1a

réduction (Jacq, en cour:s de publication). Cette condition est indispensable

pour que 1es sulfures produits ne soient pas aussitôt réoxydés par Ies

bactéiies antagotistes. D'autre part,certaines parce11es ne sont pas parfai-

tsnent étanches : 1a perte d'eau enpêche 1'êtablissenent de bolmes cotditions

araérobies et fait perdre aussi par pqrcolation rme partie des su1fi-rres

solubles pr:oduits. Ces facteurs jouent différem'Âent dans 1es diverses parcelles

qui peuvent être classées en deux groupes en fonction des doses de sulfures

solubles produites, rnesurées en r.nités STU défides plus haut :

5 parce11es ont 
"eçn 

s kg,/ha de

foûne de sulfate d'amronirnn.

5 parceues ont reçrr 19,8 kg/ha

groupe 1

j our de

groupe 2

date.

s et 40 kg/ha de N sous

de S et 40 kg/hÂ de N sous

: faible sul.fatoréduction ; de 7 à 15 STU au 39e

srbnersion;
: forte srlfatorêduction ; de 15 à 27 sIU à 1a rnâne
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L'évolution des populations noyemes dar§ ces derr( glol4)es

de parcelles est représentée par 1a figure 10. A partir drune polulation

irlitiale (ranenée à 1a base 100) éva1uée 4 jours après 1e début de 1a

production de srlfures - soit ar 18e jour de suhnersion - 1e nolbre de

nânatodes dans 1e so1 diminue beaucoup dans 1es parcelles du groupe 2, et
devient nâlre n]1 dans quatre drentre e11es. Iê décroissance des popr.rlations

est au contraire pzu rnarquée dans 1es autres parcelles.

'Fig. 10 : Evolution des poPutatiols moyennes de nématodes pendant la Phase

- 

d'activité sulialor,éduct?ice d'intercdnpaeI}e (1-2 : explication
dans te texte).

tioLs de

39 jours

la corrélation pouÿant e)(ister entîe 1a grardeur d'es popula-

nÉnatodes et 1e nonbre de SIU cumulés est ca1cu1ée à 18, 29 et

de srhnersion à lraide du test de corrélation des rangs de
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Spea tan (iz i B^j;on et aL, 1969). 17 îty a

deux valeurs au 18e et 29e iot (ts = + O,0ll1

nais au 39e jour, on obserÿe une cor:rélation
cative au seuil de 6 %.

aucune corrélation entre ces

et - 0,016 respectivenent) ;

imrerse Qts = - 0,486) siCnifi-

Après un rnois et dqlli, 1'arrêt de l'apport d'eau provoque une

nise à sec plus ou noins rapide des parcê11es. Ceci a pour corséquence une

baisse des populations bactériemes sulfatoréductrices qui 
"eÿiement 

au

taux habituel de saison sèche ('lO à lOO ce11ules par grannne de so1) au bout

d't-rn nois. Les sulfures pr6sents dans 1e so1 sont réorydés à 1'air et

disparaissent.

Dans toutes 1es parcelles, et en particulier dans ce11es

p!écaqlment d6barrassées de tous 1es n&!1atodes, apparalt alors 1llle nouvelle

pogrlation cc,Iposée rmiquenent de juvénl1es de 2e stade'

11 faut donc supposer que 1es oeufs présents dans 1es racjnes

ne sont pas détruits par 1es doses de sulfures obtenues dlrrant 1'exP6rieîce'

Ler,E éclosion provoque 1a constitution tl'une nouvelle population, drinportance

cqparable à ce11e qui a(istait aÉnt 1e début de 1'ercpérience'

I.a résistance des oeufs à 1'action des sulfures constitue un

fait nouÿeau jrportant, dont i1 deÿra être tenu coryte darc 1es prochaines

€,qrériences.
11 faudra égalqnent pr:éciser 1a teneur mininun 

'Lu 
so1 ên

soufre nécessai.Te pour l'activité des bactéries. Ia terre qllployée est

raturel1enent riche en cet é1âlent (1,1 %") nais i1 conviendra d'établir 1e

seuil en d.essous duquel un apport de soufre devient nécessaire'

Lrexpérience réa1isée prowe quril est possible de détmile

totalqnent 1es populations en place' à 1'exception toutefois des oeufs ' q'land

Ie problàtte posé par leur résistance au( sulfures aura été réso1u, tous 
'Lis-

poserons drrme néthode peu cotteuse qui perrettra 1a lutte contre 1es néma-

todes dans les rizières suffisamnent liches en soufre et suffisaîment jmper-

néab1es pour permettre 1'établissqnent de conditions alaérobies '
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cn [] CLUSIOII

Les êtudes présentées dans ce mâîoire ont pennis d'aborder
'les problèmes posês par'les nérnatodes parasites du riz au sênégal et d'en

résoudre certains.

Sur le plan systénatique, les espèces présentes dans les

rizlères soht maintenant assez bien connues' v'ingt rleuf espèces ont étê

observêes dont vingt ont été 'identifiêes parm'i lesquelles trois, nouvelles'

ont été décrites, de même que des populat'ions locales de deux autres espèces

déjà connues. Des doutes sont apparus sur'la valeur de critères hab'ituelle-

nent utilisés pour caractériser les espèces de certains genres, en particulier

la fonne de la queue chez HeLicotalencTrus ainsi que I'absence de lrlâles chez

tuatulencî s. Le matériel taxonomique nécessaire à une étude plus conplète

a ëtê réuni. Il esü espéré que cette étude, quand elle sera achevée,

permettra d'éclairer ces deux points,

Les peuplsnents ont été étudiés dans les quatre princ'ipales

zones rizico'les (fleuve sénêgal , Ganbie, Ilaute et Basse Casamance). Les

riziêres de ces rêgions ont pu être classées selon quatre types êcologiques

(rizières inondées, de nappe, de plateau et de mangrove) dont 'la répartition

di ffère selon'les zones.

La présence de plusieurs types de rizières a'insi que la grande

diversitë des climats du Nord au sud du pays ont provoquê I'installation de

peuplsnents très variés. Leur étude a permis de découvrir l'inf]uence pri'ror-

diale exercée par 1e milieu sur les nématodes. La composition d'un peup'le$ent

n'est pas définje par 'la présence d'une plante : 'le riz, na'is par les condi-

tions écolog'iques quj rêgnent sur la rizière observée.

En effet, les nânatodes parasites du riz inondé (Hi"8e7ùnùmie1'

Za spp,) parasitent égatgllent les plantes advent'ices de ce type de rizière'

De mâne, les peuplements du riz pluvial sont conposés des mêmes espèces que

ceux des autres plantes cultivées dans la région. Il n'y a donc pas de sDé-

cificité envers un hôte particulie-'

Par contre, I'action du milieu et en particulier de I'apport

hydrique, est rendu évident par 'la comparaison des peupl êrents des diverses

régions et des divers types de rizièrês :
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- Sur 'le F'leuve Sénégal se succèdent deux phases bien narquées:

submersioh prolongée pendant la cu'lture puis sécheresse presque totale du

so] après la récolte. EirschnannielT,a oryzae esl seul capable de se développer

dans ces conditions très rudes et constitue la totalitê du peupl ement des

rizières inondées de cette zone,

- Ddns'les rizières inondées de Gambie et de Casamance,

suhnersion est plus ou môins longue en cours de culture mais est suivie
phase humide qui permet la survie de la végétation après la rêcolte. 0n

ra dans ces rizières d'abord Ies espèces adaptêes à la submersion

(Hù.scbtanniella a?azae et H. spi,nicau.d,atd mais aussi celles qui' conrl]e

Tylenelarhynela,Ls mashhoodï,peuÿ ent se développer grâce aux conditions

humides qui règnent après la récolte.

d'une

trouve-

- Dans les rizières
en pennanence. Les' Hirs clmermiella
et I'on trouve, à côté des espèces

espèces qui n'étaient pas capabl es

de nappe, ces conditions humides règnent

spp.ne sont plus les espèces dominantes

adaptées au sol humidg de nouvel'les

de supporter la submersion.

- Dans les rizières de plèteau, beaucoup plus sèches, ces

espèces sont'les seules prêsentes. Le peuplement est donc composê d'espèces

toutes différentes de celles que l'on trouvait dans des rizières inondées.

- Enfin, dans les rizières de mangrove, 'le sol, en anaérobiose

pemanente! est 'le siège de phénonènes de sulfatoréduction d'origine bactê-

rienne. Les su'lfures solubles ainsi produits y interdisent pratiquerlent lô
présence de tout nérllatode,

Les dégâts causés au riz par un n+uatode (Hiv;elrnolmiella

otyzae) ont été nis en évidence et ch'iffrés grâce à un dispositif expérimenta]

recréant un milieu assez naturel et cependant contro]able. La perte de

réco]te, qui dépasse 40 Z en l'absence d'engrais et qui est encore de plus

de 20 7 si 1e sol est fertilisé, iustifie pleinenent la recherche et l'app'li-
cation de méthodes de lutte contre 'les nématodes. La non réponse à l'engrais
en 'l 'absence des nérnatodes constitue un fait nouveau qui devrait ihtêresser

les agronomes.

La recherche de mêthodes de lutte non chi,-'tique a été engagée

par l'êtude de 't 'écologie des nânatodes parasites du [iz. La présence dans ]es

;

I



rizières du Sud et du Centre du pays de nombreuses espèces aux besoins hy-

driques différents ne pemret pas de détru'ire leurs populations par le ieu de

f irrigation : une conduite de I'eau contraire aux besoins des espèces du riz
inondé favoriserait les espèces du riz humide, souvent présentes dans le irêîe

champ. Dans le Nord, le peup'lement monospécifique à Eirschnar'niella otEzae

rend possible I'ut'i'lisation d'une telle néthode dont la mise au poirlt risque

cependant d'être très dé1 i cate.

L'utilisation des bactéries sulfatoréductrices produisant des

sulfures solubles toxiques pour les nématodes est au contraire en bonne voie.

L'action toxique des sulfures, déià signalée aux U. S. A., a êté observée

sur le terrain puis confirmée par des expériences au laboratoire et en

microparcelles. La cinétique des popu'lations de nérnatodes dans certairs
sols de rizières est rég1ée en partie par 1e fonct'ionnement de I'ersmble
du cycle bactérien du soufre quand celui-ci fonctionne dans le sens de ia
réduction. Ceci n'est vrai, au stade actuel de nos recherches, que dans les

rizières où le stock de soufre est assez grand pour perrnettre une accumulat'ion

suffisante de sulfures solubles. lJn premier essai visant à intensifier l'ac-
tivité des bactéries après la récol te du riz a été un succès part'iel ' Les

populations actives qui se trouvaient dans le sol des parcelles ayant subi le
su lfa toréduct'ion la plus forte ont été détruites, Cependant, les oeufs présents

à l'intêrieur des racines n'ont pas été tués et, libérés dans 1e so] par suite

de la dêcomposition de ces dernières, ont êc'los en masse' constituant aiFsi

une nouvelle population dès 1'arrêt de la phase d'activité bactérienne. l.lne

méthode p'lus é'laborêe devra être mise au po'int pour tuer êgalement les o€ufs.

Il serait aussi souhaitable de déterminer si leur surv'ie est due à uie

résistance plus grande à 1'action des sulfures solubles ou sinplement au fait
qu'ils se trouvaient protêgês à l'intérieur des racines, au début de l'ex-
périence.

Dans I'avenir, il conviendra d'achever les recherches en cours

sur les nâratodes du riz au Sénégal , mais aussi d'entreprendre de nouvelles '

expériences pour tenter de rêpondre à certa'ines des questions qui rêstent

posées:

La collaboration actuel'le avec V. Jacq se poursu'ivra iusqu'à 'la

mise au point de'la méthode de lutte biologique et son app'lication dans une
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:

rizière Pour vérifier

Diautre

rÉsoudre'les Problèmes

son intérêt sur le terrain.

part, 1'étude du matériel fixê
taxonomiques.

devra me permettre de

nématodes du riz au Sênégal

poi nts suivants:
Un nouveau Progranme sur 'les

pourrait s'ihtéresser à l'un ou 1'autre des

- Quels sont les facteurs de la répartition des deux espèces

d' Eï"echn@fiiella dans 1es rizières inondêes ? L'absence de E' s pinic@tdat!1

dans le Nord et cel'le de H. o?1J24e au sud du Pays est-elle due à des phéno-

mènes de compétition entre Ies deux espèces, 1'une (E ' spinicaula'a ) prenant

1e dessus quand'la texture du sol , trop sableux,défavorise son adversaire'

1'autre (H.o?azae) étant seul capab'le d'entrer en quiescence et de résister

ainsi à la sècheresse ?

- Les besoins hydriques de différentes espèces devra'ient être

prêcisêes dans 'l 'espoir de mettre au point une méthode de lutte culturale par

aménagment de 1a conduite de l'eau pendant les cultures d'intercampagne'

Enfin, de nonbreuses q'"'tion' ont été sinplerent abordêes au

cours des travaux exposés dans le présent mâroire et pourraient fournir ma-

tière à des recherches futures, par exemp,]e 
,] ,action des engrais en 

,] 
'absence

de nâratodes i d'autres points ont êté entièrement laissés dans l'ombre et

devront un iour être étuAiés: résistance variétale aux nânatodes ' effet du

sel sur les nématodes et bien d'autres encore'
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R ES U u E

Le présent mémoire regroupe les études publiées sur

]es nâratodes parasites du riz au sénéga] '

Ces études ont portë sur plusieurs suiets :

- Les dêterminations taxonomiques ont abouti à 1a description de trois espèces

.nouvelles et des popu'lations locales de deux espèces déià connues'

D'autres travaux ont été ehtrepris portant sur quatrê genres'

L'étude des peuplements a pemis de reconnaltre et de définir deux axes

de variat'ions : un axe 9éograph'ique sud-nord marqué par 1'appauvrisssrent

progressif de la faune et un axe hydro-topog ra ph i qu e te long duquel'les

espèces des rizières inondées sont remplacées par drautres forres communes

au riz de plateau et aux plantes cultivées darls les mênes régions'

Les dêgâts causés au riz Par

plus fréquents, en Présence

Ils sont très importants.

Hi"sclm,annielLa orazae, 1'un des nêmatodes 'les

et en absence de fertilisation ont êté estimés'

11 semble que 'la sensibi'l'ité des espèces à la suhrersion et la capacité pour

certa.ines d,entre e'l1es de résister à la sécheresse en entrant en quiescence

soient'les principaux facteurs de la variatibn observée dans'les peuplements

des divers biotopes.

L'étude écologique a nis en êvidence'la grande sensibi'litê des nâratodes aux

su'lfures solubles produits dans les rizières inondêes par les bactêries

sulfatoréductrices.tjnenéthodedeluttebiologiqueuti].isahtcephénomène
est en cours de m'ise au Point.
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