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AVERTISSEMENT 

Les produits chimiques inentionn~s dans les traitemients soni
nocils pour I'iomme et les attimaux Iorsqu'ils sont absorbes inti.
rieurement; certains d'entre eux sont extrietnent dangereux. Enconsiquence, il laut les manipuler avec prcaution pour empkhel
qu'ils n'entrent en contact avec ha bouche, les yeux on tes narines.
Lorsque ces protuis chiniques sont tutilis s sors forme de ptilvc
risations, il fatt veiller e ne pas les respirer. Lorsqn'on iraite de 
grosses quantitt;s ie semences par potdrages, il jat porter an 
masque onl an dispositil de protection contre les potdraiues. Ceiavertissement s'applique aussi o'rntilisation des potndrage.! stir le
Plantes dans les champs. Si on traite de ]aibes quantits de 
semences en plein air, ott dans titne pice bien airce, i'nttilisation
d'un masque on d'tnn dispositif de Iprotection nest pas n;cessaire.
Lorsqt'on emploie de grandes quantits (Ie solutions, il ftatt porter
des gants en cnir httii, ainsi qu'tn tablier ent caontchouc onl enl
toile cirge. Lorsqt'on jette les solutions utilis es, il fintt veiller o 
ce qu'elles s'infiltrent probondhMent dans le sol. Apr's usage il faut
laver d fond tous les recipients, ainsi que les vetements et les mains. 



LES MALADIES DE LA TOMATE
 

La culture des tomates est l'une 
des plus importantes et des plus r6-
pandues aux Etats-Unis. Entre 1950 
et 1959, Ia superficie moyenne plan-
t6e tous les ans en tomates a d6pass6 
222 000 hectares. La valeur agricole 

TYPES DE 

Les maladies de la tomate sont de 
dcux types g~n6raux: parasitaires et 
non parasitaires. 

Les maladies parasitaires sont celles 
qui sont caus6es par des organismes 
vivants, principalement des bact6ries 
et des champignons, ainsi que par des 
virus. Le groupe des maladies para-
sitaircs comprcnd ]a plupart des ma-
ladies communes et graves de Ia to-
mate. 

Les maladies non parasitaires sont 
provoqu6cs par un milieu ddfavorable, 
tel qu'une humidit6 ou une si3cheresse 
excessives, des temperatures extremes 
et l'absencc ou l'excis de certains 616-
ments mincraux dans le sol. 

estimc des r~coltcs a 6tW d'environ 
227 millions de dollars (2). Quel que 
soit l'cndroit oii lcs tomates sont cul
tiv6cs, les maladies rdduisent consi
ddrablement le rcndemcnt ainsi quc 
la valeur marchande du fruit. 

MALADIES 

Les bactries ct les champignons 
sont des organismes microscopiques 
qui pri~,vent leur nourriture stir la 
plante qu'ils attaquent ou stir des ma
tikrcs organiqucs qui pourrissent dans 
Ic sol. lls p6&trcnt dans ia plante par 
des blessures ott des ouvertures natu
relies, ou bien directement i travers 
rNpidermc. Apr s avoir ptnitr6 dans 
les tissus dce a plnte, ils y prolifercnt 
et produisent dl', sympt6nies spdci
fiques tels qutc Ic fl3rissement de la 
plante, des taches stir les fetilles ou 

(2) Statistiques agrilcols du DWpartencnnt de l'Agrikulture des Etats-Unis,
1950-1959. 

L'utilisation de noms commerciaux ne constituc pas une garantie 
des produits ddsign6s et nc signifie pas que ces produits sont approu
vds A I'exclusion d'autres de composition appropri6c. 
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l'enroulcment de celles-ci et ia pourri-
ture des fruits. 

Les bactdrics qui attaquent les to-
mates sont des organismes unicellu-
laires en forme de bfitonncts qui se 
multiplient avec unc grande rapidit6 
dans la plante. Elles sc trouvcnt sur 
la surface des plantes malades, soit 
sous forme d'cxsudat, soit a la suite 
d'unc blessure du tissu malade ct, 
lorsqu'clles sont ainsi expos~es, elles 
se propagent rapidemcnt sur d'autres 
plantes par les gouttcs de pluic, les 
insectcs ou les trcs humains. 

Les champignons sont des organik-
mes plus complexes, it reproduction 
vtgtative sous formc de filaments 
(mvcdlium) qui produiscnt g6nirale-
ment (livers types de structures qui 
portent ties organismes reproducteurs 
dinoniniis spores. En pr6sence d'hu-
midit. ccs spores peuvent germer et 
produire dc notivelles infestations. 
Elles sont propag es par lc vent, la 
pluic. !eau de drainage, les insectes 
et les personnes qui travaillent au 
milicu des plantes. 

Comme les bact&ics et les champi-
gnons sont des organismes vivants, ils 
n'ont un pouvoir destructeur que lors-
que les conditions du milieu, cn par-
ticulier la temp&ature et 'hurnidit6, 
sont favorables hi lour dhevcloppement 
ct it leur multiplication. 
Conime les tornates sont cultivcs 
dans des conditions de milieu tr~s dif-
fkrents, les maladies qui sont les plus 
imporiantes dans une certaine region 
peuvent Wetr pratiqucmcnt inconnues 
dans une autrc. 

Les virus des plantes sont des subs-
tances protincs complexes qui se 
multiplient ripideneot dans la plante. 
Le., virus individuels sont trop petits 
pour 6tre visibles, sauf sous le mi-
croscope dlectronique. Les virus sont 
trs infectieux ct bon nombre d'entre 
eux pcuvent tre facilement transmi 
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par n'importe quel moyen qui sert i 
introduire une quantit6 minime de 
s6ve d'une plante infect6e par un 
virus sur une blessure l6g&re ou une 
6gratignure d'une plante saine. 

Ies moycns les plus communs de 
transmission de maladies Avirus sont 
les insectcs succurs, cn particulier les 
puccrons, et aussi Ic fait de toucher, 
manipuler ou tailler d'abord les plants 
malades avant les sujets sains. Cer
tains virus, comme ceux qui provo
quent le curly top ne sont transmis 
que par certaines espices d'insectes et 
nc sont pas propag~s ppr contact avec 
Ics plantes. Cos maladies ne pr~sen
tent tin caract&rc de gravit6 quc dans 
les regions oi les conditions atmos
phdriqucs permettent l'cxistcnce d'un 
grand nombre d'insectes vecteurs. 
QuClques virus sont transmis par les 
semences de certaines de leurs plantes
htes, mais cette transmission est re
lativement rare. La plupart des virus 
ne survivent pas dans ie sol, mais ce
pendant quelques-uns peuvent ie faire. 
Certains virus, tout cn se ressemblant 
beaucoup au point de vue de Icurs 
proprikths chimiques ct physiques, ne 
produisent pas cxactement les memes 
sympt6cnes sur toutes les csp ces tie 
plantcs. Ces virus sont des souches 
difftrcntes d'un virus unique. 

Ordinairement, une plante malade 
ne petit pas 6tre soign6c; en cons6
quence, la lutte doit 6tre fond6e sur 
la prophylhxic de la maladie ct ]a 
prevention de sa propagation. Un 
grand nombre de maladies de ]a to
mate sont difficiles it combattre lors
qu'ellcs sont bien 6tablies dans un 
chamlp ot Line serre, mais il cst sou
vent possible de limiter leurs d6gifts 
en eipciant l'infcction par des se
mences et de la. terre contamin6cs ou 
par les mauvaises herbes qui vdhicu
lent Ics organismes ou virus qui pro
voquent la maladie. Lorsque lcs plants 



Indemines de virus sont repiqu6s dans 
un sol propre, les probabilitds de 
pertes graves se trouvent consid~ra-
blement rtduite,, 

Le pr6sent manuel d6crit les ma-
ladies qui atteignent g6n6ralement les 
tomates dans les champs ct lcs serres, 
ct indique les mesures recommand6es 
pour rduirc les pertes qu'clles pro-
voquent. Comme les mdthodes de 
lutte varient suivant la nature et la 
cause de la maladie, il est g6ndrale-
ment ncessairc de d6terminer la na-
ture de la maladie qui est responsable 
du d~gfit avant d'appliquer des m6-

thode de lutte. Un diagnostic exact 
(cf. c16, p. 117) est ncessaire pour 
empecher des pertes de temps et de 
produits. Souvent un examen soigneux 
des feuilles, des tiges ct des racines 
est n~cessaire pour s'assurer que la 
maladic a bien 6t6t diagnostiqu6e. Un 
grand nombre de maladies se recon
naissent facilcment, mais d'autres sont 
difficiles i identifier. Lorsqu'il y a un 
doute quant au diagnostic, il cst pr6
f~rable de consulter l'agent agricole 
local ou de comttu ou d'envoyer des 
sp6cimens au Service agronomique de 
I'Etat. 

Ii 



MALADIES CAUSIES PAR DES BACTfRIES
 
ET LES CHAMPIGNONS
 

sen, est 'une des maladies les plusFusariose 
fr6quentes et les plus graves des to
mates dans un grand nombre desLa fusariose, qui est provoqu6e par 
regions productrices des Etats-Unis.le champignon Fusarium oxysportun 

& Han- Le champignon qui provoquc cettef. Lycopersici (Sacc) Snyder 

•/ 

.11 

Fia. 1. Plant de tornate pr6seiitant des symptOmes de fusai'1ose. Certains 
feullies qulrameaux ont M (i1ttruits,mais d'autres ont simplement des 

retombent. 
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maladie n'atteint que la tomate. culti-
ve et certaines esp~ces sauvages. Elle 
est propagde par le sol et se trouve 
aussi bien dans les champs que dans 
les serres. Cet organisme n'occasionne 
g6n~ralement pas de pertes s6rieuses 
si la temperature du sol et de l'air ne 
sont pas suffisamment 6lev6es dans 
une grande partie de la saison. L.ots
que ces conditions sont remplies, les 
plants des vari6ts prdispos~es i cette 
maladie sont d6truits ou grandemeut 
endommag~s lorsqu'ils sont cultivs 
dans un sol infest6. 

Sur les jeunes plants, la fusariose 
provoque l'inclinaison et ]a cc.urbure 
des feuilles les plus ancienr.es, suivies 
g6ndralement du fl6trissenient et de 
la mort de la plante. Les plants p!us 
•g6s sont infest6s ,t tous les stades d 
la croissance e, ]a maladie ne parait 
g6nralement que Iorsque le plant 
commence i mOrir. Les premiers 
sympt6mes sont le jaunissement des 
feuilles inf6ricures. Souvent, les feuilles 
ne commencent i jaunir que d'un 
c6t6 de ]a tige; ou les jeunes feuilles 
d'un c6t6 du p6tiole peuvent 8tre 
atteintes avint les autres. Les feuilles 
jaunies se 116trissent et fanent progres-
sivement ct, au fur et a mesure que 
]a maladie progresse, le jaunissement 
et le fletrissemcnt remontent le long 
de Ia tige jusqu'" cc que tout le feuil-
lage soit d6truit et que ]a tige elle-
m~me meure. Fr~quemment, il arrive 
qu'un seul rameau soit fl6tri avant queIe reste de la plante prn~sente des 
sympt6nes de la maladie (fig. 1). 

La tige d'une plante fltric ne porte 
pas de traces de pourriture molle, 
mais, si elle cst couplc dans le sens 
de la longueur, la partie ligneuse ct 
adjacentc au cortex cxt6ricur vert pr6-
scntc une coloration brun sombre du 
tissu conducteur d'cau (xykme); c'cst 
une marque caractgristique do la ma-

J. ' 
4 

.' ' 

Fic. 2. - Tige dc plant de tornate 
atteinte de fusariose fendue longitudl
naicment pour montrer Ia ligne color&e
du tissu ligneux entre Ia moelle et la 

partie extdrieure verte dc la Ilge. 

ladic qui contribuc ii son identification 
(fi 

Cig.2). 
Cette coloration s'ttend souvent 

vers Ic haut, enqucque distance, ct 
ek apparalten particulier sur is 

ptioles des feuilles fomcs au point 
111jonction parfoisavec la tigc. typearrivc jue Ic m~mc 

de coloration se retrouvc stir les vais
seaux conductcurs d'eau de ia partie 
centrale du fruil, mais cc sympt6me 
est moths coninun que dans la tige 
ct dans les feuilles. Les fruits ne sont 
pas tachis. 

Le champignon qui cause la fusa
riose p~n:tre , travers les racines et 
monte dans le xykme dc la tige. I! 
y produit apparemment des substances 

11 
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toxiques qui colorent et bloquent par-
tiellement les faisceaux vasculaires. 
La reduction de ]a circulation d'eau 
est probablement la cause principale 
du fl~trissement, mais des produits 
toxiques peuvent aussi accroltre ]a d6-
perdition d'eau des feuilles et provo- 
quer d'autres sympt6mes qui contri-
buent au f6trissemcnt et Atla mort 
de la plante. 
11arrive que le champignon p6-

n~tre dans les fruits et s'infiltre dans 
les graines. Cependant, rinfection de 
ces graines est probablement rare car 
les fruits infect~s pourrissent g6n6ra-
lement et tombent sur le sol. Si les 
fruits infect6s sont r6colt6s, leurs 
graines sont g6nralement si 16g~res 
qu'clles sont 6linin6es lors de I'extrac-
tion et du nettoyage des semences. 
Des spores peuvent se pr6senter i Ia 
surface de ]a graine, mais si on uti-
lise un d~sinfectant de surfa, .,ii n'y 
a gu&e de risques de contamination 
par ce moyen. Presque toutes les 
infections peuvent tre attribu6es Atla 
couche de semis ou au sol du champ, 
mais les graines peuvent parfois 6tre 
responsables de I'apparitirn de ]a ma-
ladie dans une nouvelle localit6. 

Le champignon peut s'installer dans 
un grand nombre de types de sols, 
mais iloccasionne surtout des d6g.its 
dans les sols I6gers et sableux. Son 
activit atteint son maximum Iorsque 
Ia temperature est comprise entre 
27" ct 32". Lorsque les conditions 
sont favorables a son d veloppenient, 
ilpeut vivre pratiquemcnt indefini-
ment dans le so], mme Iorsqu'on n'y 
cultive pas letonmates. Les champs 
qui, prc~demnient, 0aient propres 
peuvent etrcinfestis par la transplan-
tation ic plants infectts ou bien par 
de In terre transport6e par le vent, ou 
par I'cau, des machines agricolcs ou 
tout objet qui transporte de petites 
quantits de terre infcst~e. 

is 

RECOMMANDATIONS 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE 
II faut toujours cultiver les jeunes 

plants sur un sol propre 6tant donn6 
que les champs exempts de fusariose 
peuvent 8tre contamin6s par des su
jets transplant6s. II ne faut pas pr6
parer des couches de semis sur des 
sols de jardins ou des tcrres qui sont 
r6put6s pour avoir tt infectts autre
fois par Ia fusariose. Lorsqu'on ach~te 
des plants, ilfaut se les procurer chez 
des horticulteurs dont les couches de 
semis sont exemptes du champignon 
de ]a fusariose. Le plus str est d'ache
ter des plants qui ont 6t6 certifis 
comme exempts de cette maladie par 
des organismes de I'Etat. 

Lorsque ]a maladie a s6vi dans des 
serres ou des couches chaudes, ilfaut 
st6riliser le sol au moyen de vapeurs, 
ou le traiter avec run des d6sinfec
tants chimiques. II faut traiter de la 
m~me fagon les couches de semis. 
Cependant, le traitcment du sol d'un 
champ est g6n6ralement trop cool
teux. Si le champignon s'est installd 
dans le champ, les assolements cou
rants sont inefficaces, car l'organisme 
vit tris Iongtemps. 
11faut utiliser des varits r~sis

tantes 't Ia fusariose pour 6viter des 
pertes par cette maladie. Plusicurs de 
ces varikts restent indemnes meme 
lorsqu'ellcs sont cultiv6es h des tem
p6ratures 6lev~es stir des sols forte
ment infestis par le fusarium. Les 
varitts qui rtsistent bien .1cette ma
ladie pcuvent trc titilises par les 
conserveries ou etre vendues sur le 
march dans toutcs les r6gions pro
ductrices de tomates des Etats-Unis. 

Parmi les varit~s a fruits rouges 
les plus couramment cultiv6cs, qui r6
sistent t cette maladic, on peut citer: 
Campbell 146, Homestead, Kokomo, 
Malanucic, CPC-2, Pearson VF-6 ct 



Pearson VF-1 1. Ces trois derni6rcs 
vari6tds, destin6es A 6tre utilisdes en 
Californie ou dans les Etats voisins, 
sont 6galement r6sistantes At]a verti-
cilliose. 

Les vari6t~s r6sistantes, destinics A 
des usages sp6ciaux comprennent les 
suivantes: Roma, dont les fruits en 
forme de poire sont utilis6s pour Ia 
preparation de concentr~s ou de 
conserves de fruits entiers; Sunray, 
une varit6 jaune a gros fruits, et 
Pinkshipper, destinc h\ tre utilise 
lorsque l'on vcut des tornates pour le 
march6 des fruits frais. 

Les varit6s extr(mement risis-
tantes, destin6es au forqage en serre, 
comprennent les vari6t~s rose Ohio 
W-R7, et Ohio W-R Globe, ainsi que 
les varidt6s rouges: Michigan-Ohio 
Hybrid ct Tippecanoe. 

Quelques autres varit s qui n'ont 
pas une r6sistance aussi forte que 
celies qui viennent d'trc mentionn~s, 
sont souvent suffisamment r6sistantes 
pour produire de bonnes r6coltes la 
o6i des varikt~s pr~dispostes ne rtus-
sissent pas. Cependant, ces varit~s 
dites tol6rantes peuvent tre atteintes 
gravement par la fusariose Iorsque les 
conditions sont favorables I son d6-
vcloppement. Quelques-unes d'entre 
elles sont largement utilis6es dans les 
regions oii les pertes occasionn~es par 
la fusariose ne sont g6n6ralement pas 
importantes. Ce groupe comprend tles 
vari~t~s: Rutgers, Improved Garden 
State, Improved Urbana, Marglobe, 
Pritchard, Sioux, Stokesdale, Big Boy 
et Redtop VR-9, qui r~sistcnt 6galc-
ment A ia verticiliose. La vairi 3t Mi-
chigan State Forcing est tine varit6 
de scrre r~sistante A'ht fusurioic. 

La vcrtlcllllose cst occastonn~c par 
le champlgnon Verticillum albo-atrum 

Reinke & Berthold. Elle s'attaque A 
un grand nombre de plantes. Les to
mates, les pommes de terre, les au
bergines ct le gombo sont les hWgumcs 
le plus frdquenment attcints. Sur les 
tomates, les sympt6mes peuvent 8tre 
confondus avcc ceux de Ic fusariose. 
Cette nialadie occasionne de graves 
pertcs de tornates dans certaines par
ties de la Californie et de I'Utah. II 
arrive parfois qu'il y ait des pcrtes 
dans certains Etats du Ccntre-Nord 
et du Nord-Est, mais l maladic est 
rare dans le Sud. Dans les scrres, elle 
occasionne parfois quelques d~gfits 
lorsquc le sol n'est pas strilis6 fr6
queniment. 

Le premier symptbmc est Ic jaunis
sement des feuilles lcs plus -'ciennes, 
accomipagn, d'un 1kgcr ktit."rnent 
di bout ties rancaux pendant la jour
n&c. Les feuilles les plus anciennes 
qui ont jauni se fanent, toanbent, et la 
couronne de la plante est finalement 
priv'&c de toutes ses feuilles. Les 
feuillcs sittis plus haut le long de 1hi 
tige ont tin aspect terne ct les folioles 
ont tendance 'i se rccroqueviller sur 
les bords. Toutes les branches sont 
uniformncmnt atteintes et onlt ten
dance 'i trc noins droites que celles 
des plants sains. Les plants survivent 
gLn~ralemcent pendant toutc la saison 
mais ilssont tin peu chetifs et les 
fruits sont pctiis. Au stadc ultricur 
de la maladie, ,etilt, Is feuilles les 
plus pros do bout dies branches res
tent viv:,ntes. l.a perte des feuilles 
iniirieures ct l'aspect chctif des autres 
exposent Ic fruit au soleil, ct une 
grande partic dc la r hce cst souvent 
perdue par suite d'inslation (fig. 3), 

l.orsque I'on coupe tine tige dans 
le sens de la longucur, on aper~oit 'i 
hlabase tine coloration du tissu ligneux 
qui ressenble beauicoup i celle qui 
est occasionn&c par la fusariose. 11 
arrive parfoi% quc licoloration solt 

'7 



FiG. 3. Plant de taiatcs atteint de verticilliose. Les branches ant t.ndanc
 
A rester pr~s du sal et la cauronne du plant cst expos6e au saleil.
 

plus sombre que celic qui est occa-
sionn6e par ]a fusariose ct g6n~rale-
merit elie ne se produit que dans ]a 
partie inft~rieurc de la tige. On ne 
constate aucune pourriture molle de 
la tige, iii de tachcs stir les, fruits. 

Les feuilles de tomates sont parfois 
infesti~cs par des spores du champi-
gnon. Ccs feuillcs pr~scntent des zones 
jaunes aui bord des folioles. Celles-ci 
prennent tine forme dc V; le tissu 
jaune meurt progressivemcnt et Ics 
feuilles gravement atteintcs finissent 
par tomber. Lc chiampignon cavahit le 
syst~mc vasculairc de ]a feuille et peut 
apparcrnmcnt causer une infectioll 
systenlatiquc de certains plants. 

La lusariose et hi verticilliose peu-
vent coexister dans Ic ni~me champ, 
et clies sont paifois difficiles distin-
guer l'unc peutde lautre. On distin-
guer certaine cas typiques de fusariose 
par le janisseentdes feuiles sur 
quclqucs branches t i fl6trisscment 
ainsi qu ea mort dcs plants avant ]a 
f unde Ia saison. 

Le champignon qui occasionne la 
verticilliose petit vivrc pendant long-

is 

temps dans lc sol et la rt~action du sol 
n'a gu~re d'infiuence sur sa persis
tance. Les seniences peuiveat 8trc in
fect6es, mais ii scmble que ccci soit 
rare. L'infection cst presque toujours 
due ai la pr~scnc du champignon dans 
le so]. L'organismc p6nktre dans le 
plante par Ics racincs et envahit Ic 
xykme de ]a tige. Au cours dcs stades 
ulti~rieurs de la maladic, le champi
gnon p~nctre dans les autres tissus de 
la tige. Les progr~s de ]a nialadie sont 
favoris~s par la tempt~rature de l'ordrc 
de 210 hi 240; ils sont retard~s par 
dcs tenmp~ratures plus 6lev6es qui sont 
extr~mcment favorables aila fusariose. 

RECOMMANDATIONS 
POUR LA LUTTE 

CONTRE CETTE MA LADIE 
Les couches de semis doivent tre 

pr~pars sur des sols exempts de 
champignon. il nest pas possible de 

e faire, i faut d6sinfectr Ic sol At]a 
vapeur ou lc traiter avcc de la chloro
picrine ou du bromurn de m6thylc. 
Les varitds VR Moscow, Loran 
Blood et Redtop VR-9 sont r6sis 



Fia. 4. - Plant do tomate pr6sentant des sympt6mes do fl6trissement bactdrlen. 
Toutes les branches sont fldtries en 

bactdrienne 

tantes A ]a verticiliose. Pearson VF-6, 
Pearson VF-11, CPC-2 sont rdsis-
tantes A ]a fois fi Ia verticilliose et h 
la fusariose (p. 17). 

FI6triusement bact6rlen 

Le flitrissement bact6rien ou pour-
riture brune provoqu6 par le Pseudo-
monas solanacearuim (E.F.Sm) E.F. 
Sm. atteint surtout Ics tomatcs dans 
les Etats du Sud, mais on le rencontre 
parfois aussi dans d'autres regions 
productrices de tomates. Dans le Sud, 
cette maladic occasionnc des d6g~Its 

m6me temps en raison de l'infection 
dc la tige. 

considtrabics sur ics cultures de 
pommes de tcrrc, le tabac ct le poi
vron; vl' attaquc aussi r'arachide, 
I'auberginc, lc soja ct quclqucs au:rcs 
plantes cultives et sauvages. Elle 
n'atteint gcndraacmcnt pas gravement 
ls tornates, mais cllc occasionne cer

tains dgiits dans quciqucs champs. 
Les synipt6mcs sont un fl6trisse

ment asscz rapide ct ]a mort de tout 
Ic plant, sans qu'il y ait un jaunisse
mcnit des feuillcs ou des taches sur 
cclles-ci (fig. 4). 

Si ron coupe ]a tige d'un plant 
atteint par la maladie i proximit6 du 
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Fia. 5. - Tige de plant de tomate 
atteint du fl6trissemcnt bact6rien, fen-
due longitudinalement pour montrer la

coloration et la pourriture molle de lamoelle. La pourrituro s'accompagne
d'un fl6trissement rapide de la partiesuptrteure.PORL 

sol, on constate que la moelle a un 
aspect terne, gonfl6 d'eau et ilappa-
rait un exsudat grisfitre et visqueux
lorsqu'on presse la tige. Au cours des 
derniers stades de la maladie, ]a pour-
riture de la moelle peut provoquer un 
dvidement presque total de ]a tige
(fig. 5). 

Ces sympt6mes diffcrcnt de ccux 
de la fusariose et de la verticilliose 
qui n'occasionnent pas de fl6trisse-
ment soudain ou Ia pourriture des 
tiges des plants 'ig6s. Le llktrissement 
bact~rien n'occasionne pas de taches 
sur les fruits. 

Les bact6ries qui sont A l'origine 
de cette maladie vivent dans le sol 
et infectent les plants par les racines 
ou la tige. Elles se d6placent dans 
les vastes faisceaux vasculaires et 
occasionnent la pourriture de la 
moelle, qui peut produire de vastes 
cavit~s dans la tige. Le fl6trissement 
semble 6tre provoqu6 par un blocage
progressif de la circulation de 'eau 
dans la tige. Les bact~ries se rencon-

trent frdquemment dans les sols bas 
ct humides et sont surtout actives 
des temp6ratures sup6rieures A 240. 
Elles peuvent se rencontrer sur les 
terres nouvellement d~frich6es, aussi 
bien que sur les terres qui oat portd
prdc~demment des cultures pr6dispo
sacs A cette maladie. La maladie est 
surtout grave sur les sols 16gers. Lds 
champs sont souvent infect~s tout 
d'abord par lc repiquage de jeunes
plants infect~s qui ne portent souvent 
pas de traces apparentes de maladic 
avant d'Etre transfor6s dans le champ. 
Les bactries peuvent aussi etre ap
port6es par l'eau de drainage prove
nant 'd'un champ voisin. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
LUT
CONTRE CETTE MALADIE 

II ne faut pas faire pousser dejeunes plants dans des couches oii ]a 
maladie a s~vi. Si ces couches doi
vent n~anmoins 6tre utilis~es, ilfaut 
les disinfccter avec de ]a chloropicrine 
ou du bromure de m6thyle. Pour 
empcher la contamination par l'eau 
de drainage, ilne faut pas installer 
des couches de semis ou des planta
tions en plein champs pris des terres 
o6i ia maladic a s6vi l'ann6e prnc6
dentc. I!faut pratiquer des assole
ments. Si l'on ne trouve quo quelques
plants l6tris, il faut lcs enlever imm& 
diatcmcnt du champ pour empcher
de nouvelles extensions de la maladie. 
Aucune vari6t6 de tomates, actuelle
ment (1961), cultiv6e aux Etats-Unis 
ne r6siste au fl6trissement bact6rien, 
mais on proc~de actuellement h des 
recherches en vue d'6viter de telles 
vari6t6s. 

Chancre bat6ren
 

Le chancre bact6rien est une grave
maladie des tomates causde par Ic 
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plant de tomate atteint du chancre bactrien:FIG. 6. - Tige et feuilles de 

A. Feuille dont los folioles sont roules et fan6es; 
B. Tige atteinte de chancre ouvert; 
C. Tige fendue longitudinalement pour montror la pourriture des tissus intdrieurs. 

Corybacteriun michiganense(E.F.Sm) 

Jense, bactdrie qui pcut tre propag6c 
par ]a semence. En raison de cette 

transmission par la scmcncc, la ma-

ladic est apparue en mame temps 

dans un grand nombre des principales 
r6gions productrices de tomates. Dans 

Ic passe, elio a provoqu6 souvcnt dc 

graves pcrtcs, surtout dans les cultures 
dont la production est destin6c h la 

conserveric. Cependant, ccs pertes ont 

W r6duitcs consid6rablement grAce 

aux soins tras attcntifs qui ont 6 

apport6s A la production de semcnces 

it 



FIG. 7. - Plant de tomate atteint du, chancre bact6rien. Un grand nombre de 
foltoles sont enroul6es ct fan6es, mais les p6tioles restent attach6s Ai la tige. 

exemptes de l'organisme propagatcur 
du chancre. Ccttc maladic sc rcn-
contrc parfois dans lcs serres ainsi 
que dans les champs, ct clle s'attaquc 
aux plants a n'importc qucl stade dc 
leur d, veloppcmcnt. L'infcction natu-
relic n'a t6. obscrvc quc chcz la 
tomate, a I'cxccption d'un scul plant 
de morellc noire vivace trouvce dans 
un champ dc tomates. 11 arrive fr6-
quemment que lcs jcuncs plants soient 
infect~s; ils peuvcnt 6tre rapidcment 
d~truits ou parfois ne pr6scnter aucun 
signc dc la maladic avant d'avoir tt 
transplant6s dans le champ. Le fl-
trissement des folioles est le premier 

sympt6mc sur los plants de toutc 
taille. Sur Ics plants plus fig6s, lcs 
bords des folioles des feuilles inf6
ricurcs commencent par sc fl6trir lcs 
premiers. Au fur et 'h mcsure que le 
bord se fltrit, lcs folioles sc roulcnt 
vcrs lc haut Ct vers l'int6rieur 
(fig. 6, A). Lcs fcuillcs dcvicnnent 
cnsuitc brunes ct fancnt, mais clIcs 
rcstent attach~cs a ]a tigc (fig. 7). En 
g6n6ral, sculcs Ics foliolcs dc l'un des 
deux cctis de ]a fcuille sont attcintcs 
par la maladic. Bien souvcnt, le plant 
n'cst atteint par la maladie quo sur 
un seul c6t6 dc sorte'qu'il se pcnche 
d'une manlre caractdristlque. Un seul 
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rameau peut 6tre d6truit d~s le d6but, 
et le reste de la plante peut sembler 
normal pendant quelque temps; mais, 
finalement, ]a maladie se propage en 
montant vers le haut de la tige et une 
grande partie du feuillage est d6truite. 
Les plantes malades peuvent mourir 
rapidement, mais elles survivent gd-
n6ralement jusqu'" ]a r6colte. 

Le fldtrissement des feuilles s'ac-
compagne de raics de couleur claire 
qui descendent le long de la tige et 
le long do ]a face inf6rieure du p6-
tiole en partant du point oit celui-ci 
rejoint ]a tige. Ces raies pouvent en-
suite se fendre A intorvalics et former 
les chancres qui donnent son nom ai 
la maladie (fig. 6, B). 

Les bact6rics p6n~trent tout d'abord 
dans le systime vasculaire et, une 
fois implant6es, elles p6n6trent dans 
le liber d'obi la sive 61abor6e part des 
fcuilles vcrs ]a tige. Cot organisme est 
le soul parasite vasculaire bact6rien 
connu qui envahit surtout le libor. 
Finalement, ilenvahit aussi le tissu 
m6dullaire et le cortex, ou 6corce de 
la tige. 

Lorsque l'on coupe la tige dans 
le sons do la longueur, on constate 
'existence d'une raio d'un blanc cr6-
meux, jaune ou rouge brun, juste a 
l'int6rieur du tissu ligneux. La moelle 
se s6pare facilement des 6h6ments 
ligneu le long de cette ligne. Au fur 
ct i mesure que ]a pourriture pro-
gresse, la moelle devient jaune ct 
farineuse d'apparence, et it se forme 
des cavit6s dans le tissu mou 
(fig. 6, C). La coloration de la moelle 
ot le fait qu'clle se s6pare facilement 
du tissu ligneux sont des indications 
utiles pour identifier l chancre bact6-
rien. La pourriture du cortex ot du 
tissu int6rieur de ]a tige conduisent au 
d6vcloppenient du chancre ouvert de 
la tige (fig. 6, B). 

Lorsque Jes plants sont gravement 

atteints, les bact~ries peuvent passer 
de la tige dans les fruits A travers le 
tissu vasculaire. Si cela se produit 
lorsque les fruits sont de petites di
mensions, its sont arrts dans leur 
d6vcloppement et d6form6s. Les fruits 
de plus grande taille nc pr6sentent pas 
de marque extdricure d'infection, mais 
on peut trouver dans le cetre de 
ces fruits une petite cavit6 sonbre. 
A cc stadc, les bact6rics peuvent pd
n6trcr dans les tissus qui feront par
tic de la graine. Si cela se produit au 
d6but du d6veloppernent de a graine, 
celle-ci est d6truitc; mais si les bac
t6ries p6ntrent lorsque ]'ovule cst 
d6ja bicn forme, la graine peut 6tre 
viable et v6hiculer la bact6rie du 
chancre. 

Les fruits sont souvent infect6s en 
surface par des bact6rics des chancres 
ouverts des tiges ou des feuilles entral
n6es par Ia pluie. Ces infections se 
prdscntcnt tout d'abord sous forme de 
tris petites taches d'un blanc neigeux, 
qui ne p6netrcnt pas profond6ment 
dans le fruit. Les bords des tachcs 
restent blancs et plats. Les centres 
sont 16gbrcmeent sur6lev6s, d'une cou-
Jour jaune tan et sont rendus ruguoux 
p, r de l6gres fentos dans ]a surface. 
Ces taches en forme d'ycux d'oiscau 
(fig. 8) sont typiquos de la maladic. 
Ces taches rcstent petites - A 'ex
clusion du halo - ct elles no d6pas
sent pas trois millimtres de dia
mite.
 
Ce halo perniot de distinguer les 

taches provoqu6cs par le chancre de 
celles qui sont occasionn6es par la 
maladic jaune (cf. fig. 21), mais cette 
scule caract6ristique n'est pas toujours 
tin moycn s~r de diagnostic. Dans los 
premiers stads, ilse produit un halo 
d'unc couleur blanche vcrdfttre autour 
de la 16sion causdc par la maladic 
jaune, iJsion qu'il est difficile de dis
tinguer de celle provoqude par Ic 
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Fia. 8. 

chancre. Cependant, Ic halo de ]a deux a trois ans, mais l'infection ori. 
tache provoqudc par Ic chancre rcste ginelle par cette source semble rare. 
plat et blanc, tandis quc cclui de la 
maladic jaune. cst sur6lcv6 ct dispa- RECOMMANDATIONS 
rait lorsquc la tache vicillit. POUR LA LUTTE 

Lcs graincs contamin6es semblent CONTRE CETTE MALADIE 
fr~qucnment tre la principale source Le chancre bact~rien n'est gurc A 
d'infection par la bactrie du chancre. redouter si ron plante des graines
Cettc infection peut &ctr provoquce proprcs dans tin sol propre. 11 faut 
par des graines infect~es int6ricurc- fairc tout son possible pour se pro
ment, mais clle est probablement curer des graines provenant de champs 
moins importante que celle qui cst exempts du chancre; il cst beaucoup 
occasionn&e par la presence dL 'orga- plus stir d'utiliser des graines excmptes
nisme stir la surface de la gr~iine. La de l'organisme du chanacre que de 
contamination par la surface se pro- comptcr rnme sur Ic plus efficace des 
duit lorsque la graine cst extraite des traitcmcnts des graines. En cons6. 
fruits prdevs dans Ics champs ot quence, dans toute la mesurc du pos.
stvit le chancre bact3rien. Lorsqu'cllcs sible, il faut utiliser des semenccs cer. 
sont logt~cs ,a la surface de la graine, tifi~es pour a6vitcr des pertes provo. 
une partic des bact6rics peuvent sur- qucs par lc chancre bact~rien. 
vivre jusqult ha saison suivante. Si 'on ne dispose pas de semcnccs 

L'organisme pcut survivrc dans Ics certifi6cs, il faut traiter les semences 
couches de semis et dans les chassis pour les liikrer de I'organisme propa.
de serres froides sur des r~sidus de gatcur du chancre. 
plantes malades provenant de l'ann6e Une des mtthodes employ~es pour
pracdentc. L'infcction des jetines cnlever les bactries du chancre des 
plants cst souvcnt produitc de cettc graines des fruits contamin6s consiste 
faqon. Les bact~ries peuvent persister a faire fermenter la pulpe de fruits 
dans Ics sols des champs pendant broy~e pendant 96 heures avant d'ex. 
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traire les graines. 11faut 6craser it 
fond Ics fruits avant dc les faire fer-
menter. Si cela cst possible, ilest re-
command6 de faire passer les fruits 
dans un presse-jus de tomate quel-
conque, puis de rt3unir dc nouveau 
le jus, ]a pulpe et les graincs pour les 
faire fermenter. !1 ne faut jamais 
utiliscr de l'cau i Ia place de jus de 
tomate dans cc processus, car cela 

Ces traitcments r~duisent ltgre. 
ment In germination mais l'effet est 
ndgligeable si les directives relatives 
I la temptrature sont suivies soigneu

sement. 
La fermentation et le traitement 

dans une solution acide peuvent se 
rgw3ler tr~s cfficaccs pour ddtruire 'h 
]a fois les bact~ries logics en surface 
et nombre de celles qui se trouvent 

riduirait I'eflicacit du traitemcnt. 11 1 l'intt~ricur de ]a graine. 
faut garder ]a pulpe en fermentation Mme sil'on sait que Ics graines 
Aune temperature stable, aussi proche proviqnncnt de ccrtains champs appa
que possible de 21", en plus ou en r 
moins. Des temp6ratures plus ilev6es rcmnilt cexempts du chancre bact6

accroissent l'activit6 chimique de I disinfectant chimique potur libacr ti 

pulpe en fermentation ct peuvcnt 
nuire I Ia vitalit6 de la graine. 11faut 
remuer le produit en fermentation 
deux fois par jour pour recouvrir ]a 
pulpe qui flotte i hi surface. 

Une autre mithode consiste a trem-
per les graines fraichement extraites 
dans tine solution it 0,8 % d'acidc 
acdtique pur dans de eau (qualit6 
chimiquement pure). Pour pr6parer 
une solution qui corresponde aipeu 

' 
pros Li0,8 %, il faut verser 28 cm 
d'acide acctique dans 4 I d'eau envi-
ron. Placer les graines dans un sac en 
grosse toile ct immerger Ia solution 
pendant vingt-quatre hcures ai une 
temp&ature 6gale qui ne doit gurc 
etre infcrieure ou sup6rieure i 210. 
Manger 'i fond la solution pour 
s'asstircr que toutes les semences sont 
mouilhkes. Ne traiter que 450 g de 
graines dans 4 1die solution, 

Traiter les semences slches dans 
tine solution 'i0,6 % d'acide ac~tique. 
Preparer tine solution qui corresponde 
Aipeu pros i cela en ajoutant 21 cm 
d'acidc actique 1 4 1 d'eau. Utiliser 
les nicres precautions en cc qui 
concerne Ia temp6rature que pour les 
graincs fraichement extraites. lmm-
diatement apr s traitement, stcher les 
graincs Ai une vitesse moyenne. 

die Iu
surface de Ia grain tons s atres 
or ede rate1:Sde aades 
organismcs genatcurs de maladies
 

Les organismes g hnirateurs des 
chancres bactriens peuvent persistei 
pendant un certain temps dans le sol. 
En consIqucncc, ilfaut prendre de 
grandes pr&cautions pour choisir les 
couches de semis. 

Lorsque le chancre bactrien s~vit 
sur des plants dans des couches 
chaudes ou des couches froides, ilcst 
possible d'enlevcr la terre I une pro
fondeur de 25 cin et de hi remplacer 
par de la terre dans laquclle des to
mates W'ont pas encore 6 plant~es. 
Avant tIc renetre la tcrre, il fIaut d&. 
tremper Ic sous-sol et Its chfissis, ainsi 
que Ics couvertures avec de la for
mald6hyde. Ctte operation doit etrc 
faite an moins trois senlaincs avant Ia 
plantation. S'il n'est pas possible ic 
changer la terre, il fatit la tsinlfectei 
avec de la vapeur ou un dtsinfectant 
chimiqLe. Dans lcs serres, la stt3rili. 
sation du sol est 1icessaire si Ia ma. 
latie est apparue au cours de Ia 
ri'colte prc&6dente. La strilisation Li 
Ia vapcur est prc' rable, mais si on 
ne dispose pas de wapeur, il faut trai. 
ter Ic sol par de la chloropicrine ou 
du bromure de imtthyle. 
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Fc. 9. liacines et tiges do plants
de tomate attaqucs par le x southern 
blight v. Les petites taches brun clair 
sur los tiges sont caract~ristiques de 

cette maladle. 

Southern Blight 

La maladic d6nomm6oe southern 
blight v est causc par le Sclerotium 
rolfsil Sacc. Co champignon existe 
dans une cortaine mesure dans tout 

Ic ~* ~ .,,
le sud tes Etats-U nis. 11 est relative-
ment rare dans les autres regions pro-
ductrices de tomates. 11 attaque un 
grand nombre de plantes autres que 
Ia tomate, y compris les haricots, les 
betteraves, les choux, les aubergines, 
les poivrons, les ponimes do terre, les 

douces, les pascourges, les patates 
tt:ques ct certaines plantes d'ornemen
tation. En ce qui concerne les tomates, 
cette maladie nc se priscnte pas sous 
tine forie tris grave. mais tlle causec 
parfois quclques pcrtes. 

Lc premier sympt6me stir les 
tomates est un all'aissement g6nral 
des feuilles. qui laisse craindre le 116-
trissemont bact~rien ou la fusariose. 
Le Ilktrissement devient plus marqu6 
do jour en jour et Ia plante finit par 

mourir sans qu'il y alt un jaunissement 
prononc6 du feuillage. Les tiges pr6 
sentent une pourriture brune des tissus 
ext~rieurs au niveau du sol. Fr~quem
ment elles sont recouvertes de mycd
lium blanc qui comprend un grand 
nombre do corps de petites dimen
sions, de la taille dc la graine de 
chou ou de mtitarde (fig. 9). Cc sont 
Is sclkrotcs qui sont caractristiques 
de ]a maladie. 

Le champignon s'attaque aussi aux 
fruits qui touchent le sol. I1provoque 
de hgers cnfoncements de coulcur 
jaune, qui se fendent Iorsque les 
tachcs s'dargissent. Les progr s de I 
maladie sont rapides. Lc fruit ne tarde 
pas at s'affaisser ct a 6tre recouvert 
par le myctlium du champignon. 

Lc champignon no prospire guir
i des temperaturcs inflricurcs IL20" ct 
il se trouve surtout dans le sud. 11a 
besoin d'une forte humidit6 pour se 
di3velopper ct on Ic trouve surtout sur 
des sols lkgers et neal drain6s. Appa

remment, il ne produit pas de sporesmlais Ic rnycd3ium s'iOtend dans tout le 
s le regin stcne darst 

e en annioe. II est ausspa 

aan'u renioyenen dndecs nscierotesc rta iquiempeuventvdnp 
vivr pendantuin crtain temps dans le 
pluics ou pendant Ic travail du sol. 
DIpns dis conditions favrablds, ces 

ans d s c n t factr e n o 
organies peuvent 6mcttre un non
vcaii myctium ct provoquer une nouveile infection. 

R LA TIONS 
IOR L TTE 

II est important de prendre de 
grands soins pour luttor contre In 

southern blight . Si on ne trouvo 
qu'une setile plante atteinte, il sufflt 
do l'arracher ct' de Ia braler. Cette 
mtiodc donne d'excollents r~sultats 
dans les pdtites plantations oi tous Ies 
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plants peuvent etre facilement sur-
veills. La rotation des cultures est 
importante (p. 94). Ii ne faut pas pla-
cer les couches de semis sur des terres 
oh ]a i southern blight, s'est mani-
festde depuis trois ans. Si la maladic 
a s~vi dans des couches chaudes ou 
des couches froides, ilfaut stiriliscr 
le sol avec de la formaldehyde 
(p. 104), dc la chloropicrine (p. 104) 
ou du bromurc de m6thyle (p. 105). 

Sclrotinlose 

La sclkrotiniosc ou pourriturc des 
tiges est une maladic des tomatcs qui 
parfois provoqke de faibles pertes dans 
les serres ct dans les champs. Elle cst 
provoquc par le Sclerotinia sciero-
torium (Lib) DBy, chanpignon qui 
s'attaque frqumnicmnt aux haricots, 
aux choux, aux cdcris, -I la laitue, aux 
pommes de terre et itquclques autres 
legumes. Les tonmates sont raremcnt 
atteintes, ,I moins qu'clles n'aient t6 
cultives dans un sol o i ht maladie 
a svi sur d'autrcs cultures ct gdnra-
lement seulement dans tin chanp 
endommag6 gravement. Le ddveloppe-
mient ct la propagation de lhiscicro-
tiniose sont 6troiteniet ids aux condi-
tions climatiqucs. l.a maladic se pro-
page surtout lorsque I'hunidit6 di sol 
est &cv&e pendant telque temps ct 
lorsque li temperaturc LieI'air est 
gale ou inftricnre .i 21". l)es pluiCs 

frtquentes, Ic brouillard ou les fortks 
roscs peuvent favoriscr l'infection par 
I champignon. Dans les champs, ]a 
maladic est tris commune stir Ics 
tomnates dans les 1tats tii Sud-Athii-
tique ct du Centre-Sud, mais clio 
endommagc parfois les cultures dans 
certaines parties de la Californic ct du 
nord-oucst duI Pacifique. 

Dans le champ, la sclrotiniose ne 
s'ttttaqtic gtn~ralcmcnt pas aux plants 

de tomate avant que ceux-ci aient 
atteint une taille suffisante pour fleu
rir, et qu'ils aient suffisamment de 
fcuillage pour retenir l'humidit6 sur ]a 
tige ou autour de celle-ci pendant 
quelque temps apr~s la pluie. Le 
mycdium du champignon peut atta
quer ]a tige au niveau du sol et pro
voquer tine pourri:ttrc des tissus mous 
intcrnes, qui provotive un lktrisse
ment lent de la plante, occasionnant 
ainsi sa mort. 

Les spores du champignon trans
portees par Ic vent pcuvcnt infecter 
les feuilles, li tigc ct les fruits au
dcssus du sol. A mesure que la mala
die progresse, tine matirc bhlanche 
couvre lisurface des tissus infecttis. 
A tin stade avanc Lie la maladie, la 
tige des plantes prdsente, lorsqu'on ]a 
brise, ties cavitds rcmplies de champi
gnons gris-bhinc dans lesqticllcs se 
trouvent les sclkrolcs noires ct dures 
qui sont licaractdristique de cc cham
pignon. Ces sclkroles sont plus grosses 
(6.35 mm de long) ct plus irrdgu
likres que celles (Iuchanipignon de lIa 
southern blight, et clles ne se trou
vent gdndralement pas 'i h surface de 
la tige (fig. 10). Les fruits infects 
prescnteil sOi'etl tile pourriture 
aqIcitisc et uiolle. 

L.cs sclerotcs conservent leIur vitalitc 
pendant (uttcklic temps et servent i 
inaintenir Ic champignon dans I sol 
l'uic saison ,'I l.orsque leI'autre. sol 
cst trais ci humide, la sckrote pridtiit 
ties filaments Lie mycdliunm infCcutli 

tent Ics tiges pr.s (II sol. FIlcs pet!
vent galcmcnt produire tie petits 
corps en forite de coupelle (apoth
cies) qtti contiennent tin grand nombre 
tic spores. (es spores soit projetes 
dans I'air ct provoqilent l'infcction des 
parties atricnnes de li plante. Dans les 
serres, I'infcction se produit souvcnt 

par les coupurcs faites au moment de 
hi taille stir les tigcs des gros plants. 
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FIm. 10, Ti,',o do plant de tomIate 
ddtruite pia lJa cl&rotiniloe. Le chain
pignon a d~tiuit iCi I'iat6ritcur do Ilatige et ]us cavit6s C,)ntienn nt de grosses sltrotv; ft m cs iar If- chain-
jlignon. CelIes-Ci sent plus sombrus ct 
phuS grosses que Is sclrot(,, dit chain-
plii1on (Jtl I'OVt(itLtW IC'SOiltrn blight. 

RECOMMA NDA TIONS 

POUR LA LUTTE
C O TRE' IA EL LU 

CON'RI. ('"IE AALIE 

11 faut planter los tomates dans des 
champs bicn drainds. II ne faut pas
planter de onmates dans le mgme 
champ immidiatemcnt apr6s tine cu-
ture iifctc de haricots, choux, c0le-
ris, laittics, poinics de terro et autres 
l6gumes sujots a cettc maladie qui ont 
W atteints par celle-ci. La rotation 
des cultures ost ndcessair. pour utter 
contre la sclkrotiniose. II faut d6truire 
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toutes les mauvaises herbes dans le 
voisinagc (p. 95).

On peut supprimer les scldrotes se 
trouvant dans le sol en cultivant une 
plante extremement r~sistante, comme 
ie mais, pcndant tine ou deux saisons. 
Dans le sud de la Floride, on peut
d6truire presque toutes les sclrotcs 
en inondant Ic sol pendant quatre i 
six scmaincs. Dans les serres, it faut 
stdriliser le sol avcc dc ]a vapcur pour 
emp cher des pertes scrieuses. 

Fonte des semis 

Les semis de tomatcs sont particu
liZrement sujets a la fonte. Cctte mala
die est caus6e en grande partic par 
les champignons du genre Pythin, 
mais certains dg&s sont aussi occa
sionnus par le Rhizotonia solaniKueln et d'autros champignons. Les 
organismes qui gin.ralement provo
quent la fonto se trouvent dans la plu
part des sols agricolks ct la maladie 

en'st pas confinc ) 1ne r6gion diter
min6e. File se produit dlms les 
champs, los serres et les plantations 
en couches chatides. 

Les d&gIts occasionni1s par los
chanpignons de la fonte sont de deuxtypos. L.'11 do coUX-ci, COflflU SOUS Je 

iom de fonte avant sortie, consistc 
dans la destruction de la senence en 

gerninlationi ou de la plantule avant 
JUIcll sorto du' sol. Cctte maladiedonne ghniiralemcnt des peuploments 

de matvaise qualit6, lui sont souvenl 

attriuL6s I' 1ne qualit6 infrricure des 
snmiences. 

L'autre type de maladie, connu 
sous le noti de fonte apris sortie, est 
cello qui g6ntralcment est di~signie par 
to mot o fonte >. Elle se produit lors
quo les plantules sont sol'ties du so], 
mais alors qu'clles sont encore petites 
et pet r6sistantes. Les racines peuvent 
6tre dttruites ct les plantes atteintes 



FiG. 11. Junes plants de tomate atteints de la fonte. Les tiges se dessochent 
au niveau du sol et les racinos bont dtrultes. 

sont imbib6es d'cau, los tiges fldtris-
sent au nivcau du sol (fig. 11) et no 
tardent pas a tombcr et it mourir. La 
t fonte v sc produit g6n6ralenent 
dans do petitcs parccllcs, ar divers 
endroits des couches de sernis; ccs 
zones augmentent d'6tendue de jour 
en jour, jus(lu'a co quo Is jounes 
plants aicnt attcint uric dimension qui 
los mottont i I'abri des attaqucs do la 
maladic. 

Les jounos plants sont oxtrrnonmcnt 
sujcts a,It maladie pendant los deux 
semainos qui suivCnt leur sortie du 
sol. A mesure que la tige se durcit 
ct augmente do dimension, los d&gtits 
cesscnt. Ccrtainos plaritules no sont 
pas tudcs immddiatcmcnt, mais los 
racines sont gravcment cndominagds 
ct ia tige cst torduc Lh li hautcur du 
collct. Ces plants restent chttifs et 
souvent no r sistent pas atiropiquage. 

RECOMMANA TIONS 

POUR LA LUTTE 


La fonte avant ou apr~s sortie ost 
souvcnt attribu6e i une humiditd 

excessive du sol, mais des pcrtes pcu
vcnt aUssi sc produirc lorsquc lcs sols 
no sont quo mod~rdment humidcs. Los 
jeunes plants qui poussont rapidenient 
sont particuiliernnt prt'disposds ,I 
cett maladic. I no faut pas faire des 
semis daS (ls coIchcs ,le champs 
real drains. (Cf aUssi page 98.) 

Lorsque Von sait quo Ic sol con
tient Ic champignon de Ia Iont, il 
fait Von dMharrasscr par un traitomnt 
i Ia vapour (page 102) OI tics Iraitc

ments chimiques (page 103). Pourtrai
ter unc faiblo surface (10 terre dcstin&o 
aux planches, ilfart utilisor une 
solution concent eic formaldclhyde 
(p. 104). Ces traitemonts nI'nipchont 
pas ccpendlant la recontamination des 
sols avCc le chanpignon de Ihrfonlte 
et la mladie pett rdapparaitrc ult& 
riouremont. 

La stWrilisalion du sol cst ccpen

dant cocituso ct nitcCssite beaucoup 
de tenips et gnralemnnt on peu! 
enrayer la fontc sans recourir a cc 
nmoyen, cn traitant les graines avec 

l'un des forigicidcs de protection 
(p. 99). Leur clfTicacit6 petit varier 

29 



suivant les conditions du sol ou du 
milieu, mais tous ont donn6 de bons
rdsultats." 

Les fongicides de protection ne sont 
pas ncessairement efficaces contre la 
fonte apr~s sortie. On peut parfois 
'enrayer en pulvtrisant sur le sol du 

Semesan, thiram, du captam ou des 
fongicides it base de cuivre lentement 
soluble prt~par6s de la faqon dcrite 
dans la section sur le traitement des 
semences et dans la section pulv6risa
tion et poudrages. 

Mildiou 

Le mildiou des tomates est caus6 
par le Phytolhora infestans (Mont) 
Dby, champignon qui occasionne aussi 
le mildiou de Iapomme de terre. Les 
symptfmes sur les feuilles sont sem-
blables stir les deux h6tes. La maladie 
provoclue une abondante chute des 
feuilles des tornates et unc pourriture 
qui dtruit lcs fruits. Dans les terrcs 
hautes de Virginie occidentale ct de 
Pennsylvanie, certv.ines rmgions de la 
Nouvclle-Angleterre et certains zones 
de It c6te du Pacifique, la maladie 
atteint assez regulirement Its tomates 
depuis plusicurs annes. 1)ars les 
autres regions, le mildiou 'tait rela-
tivenent inconnu jusqCu'cn 1946, date 
N laquelle tine pid&nie a d&truit tine 
grande partic de la rTcoltc dans tine 
region etndue des zones de culture de 
]a tomatc de I'Fst des Etats-Unis. 
Depuis lors, ha maladic a g~i~ralcnent 
616 moths grave, niais clle appa-
rmt sporadiltuenient sois tine forme 
s&icuse dans certaines regions des 
Etats du Centre et de I'Atlantique. Le 
mildiou occasionnc aussi parfois des 
d~ghts dans Ics serres. II atteint de 
temps it autre I'aubergine, mais ne 
semble pits atteindrc les poivrons, 

Tout d'abord, il apparait des taches 
aqucuses irr6guli~res, d'un noir ver-

so
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FIG. 12. -- Folioles de tomate mon
trant (fes taches sombres de tissu 
necros& qui sont caract6ristiques du 

mnildiou tardif. 

dfitre, sur les feuilles les plus an
ciennes (fig. 12). 

Ces taches s'largissent rapidement 
ct, par tenps humide, l'on voit par
fois apparaitre stir la face inf&icurc 
des feuilles tin duvet blanc constitu6 
par les fructifications de champignons. 
Les tiges pcuvent aussi tre imlbibecs 
Wean et prscenter des zones bruinatres 
analogues it celle tie l'on trouve sur 
les fcuilles. Par temps niodnt-r ent 
chaid ct hunide, l'infection se pro
page ,i rapidenent parfois que pres
que tout Ic feuillage est atteint ct l'on 
dirait alors qu les plants ont 6tt 
cndornnag~s par Iagel&. 

['infection des fruits se produit it 
n'importe quel stade dii dveloppe
ment. File est surtout fr~qtcnte sur 
la nioiti sup&icurc du fruit, mais tile 
petit aussi se produire aillcurs en sur
face. Le premier symnpt6me est une 
tache aqueuse d'un gris vcrdfitrc, qui 
s'agrandit jusqu'h couvrir Ia moitid de 
Insurface du fruit. 
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Fia. 13. - Tomate verte dont la sur-
lbce a un aspect d6color6 et rld6, dCi 
a l'infectlon par le champignon qui

le mildlou.occasionne 

La tache devient brune ct sa surface 
devient ferme ct ondul6c (fig. 13) avec 
parfois des marques 6troites et bien 
ddlimitdes de mildiou terrestre (p. 52). 
Le bord de la tachc petit parfois trc 
imprecis, mais it est g6nralemcnt 
enfonc6 au point do jonction entre los 
tissus pourris et sains. Par temps 
humide, tv fruit so rocouvre d'une 
plaque duveteus de champignons. 

Par temps humidc, Ic champignon 
produit des spores abondantes stir la Le Clicanpignon pott 6trc transmis des 

face inf6ricuro des fuills ct parfois 

aussi sur le fruit. Ces spores potivcnt 

etre entraindcs stir d'autrcs plantos par 

la pluic ou tre transportccs 'tquclque 
distance par le vent. L.a dissclmination 
des spores par Ic vent peut &r rcs-
ponsable de lIapropagation progrcs-
sive du champignon stir des zones tris 
6tendues. Par temps humide, los 
spores germent rapidonient i une ten-
pdrature de 4 "C it21 "C,mais clIcs 

sont rapidemnt tutos i 24-27 "C par 
tcmp3 sec. Aprs contamination. le 

champignon ewvahit rapidement lIa 
plante, it des temperaturcs comprises 
entre 24 'C et 27 'C. Les nuits frai-

ches et les journes mnddrdment chau
des avec une forte humidit6 favorisent 
le d~veloppement du mildiou. Des 
temp~ratures moycnncs scnsiblemeo: 
sup6ricures a 21 OC sont susceptibles 
d'enrayer la propagation di champi
gnon, surtout par temps scc. Lcs fruits 
comnicncent 't pourrir une semaine 
apres avoir tt contamins. Beaucoup 
de fruits, qui semblcnt sains au 
momcnt o4iits sont ceuillis dans les 
champs, ont 6 c,;ntamin6s par le 
mildiou ct arrivcnt pourris sur le 
march6. 

Le Phytoplitora infe'stans ne semble 
pas survivrc sur le tissu des plantes 
mortcs dans Ic sol, mais it persistc 
dans lcs tubercuks do pommes dc 

terres infcct&cs. 11peut apparaitre sur 
des plantes provenant de tubercules 
malades utilis6s comme scmences, sur 
dcs plantes poussant sponton6ment et 
provcnant de tubcrcules laiss6s dans 
Ic sol, ou stir des plantes provenant 
de tubcrcules se trouvant dans un tas 
de ponnlcs de tcrre nis tutrebut. Ox 
a prdtcndu que le champignon ttait 
vdhiculc par la grainc do tomnate, mais 
cola n'a pas C6 confirme. La maladic 
apparait souvent sur la rcolte de 

ponrnms do terre d'liivcr, dans le Sud. 

couchesic;cnis tic poWiliis do terre 

itcelles dc tomats et los plants i 

ropiquer provcnant do cos couches 
peuvont transporter l'organisme dans 

los rdgions du Nord. DTans cos der

nircs, ls tonlates pcuvent ctreconta
nincs par los champs de pommos de 
torre. La maladic so produit parfois 
en hivor ct atteint los tomrates en 

serrc, et cellcs-ci dcvienncnt une 
source possible do contami:-a!-n des 

seimis poussant dans to v,,isinage et 

des plants se trouvant dans le champ. 

i existe cortainos cspiccs on sou
cies du champignon dont les cffets 
respectifs stir les tomates Ct Ics 
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pommes de terre varient en intensitd. 
La souche qui atteint commun6ment 
les tomates produit des spores sur les 
feuilles de ]a tomate et de la pomne 
de terre. II en est de m~me des sou-
ches de la pomnie de terre. La sou-
che de la tomate endommage les pom-
mes de terre presque autant que les 
souches dont l'h6te prtfir6 est ]a 
pomme de terre. Cependant, les sou-
ches de la pommc de terre atteignent 
gtncralement plus fortement les pom-
mes de terre que les tonates. La sou-
che de la pomme de terre cst v6hi-
culke par le tubercule. II est prouv6 
que plusicurs passages d'une souche 
de pomme de terre sur des plants de 
tomate petit alt~rer son caract~re. Les 
souches de poninies de terre peuvent 
fr~quemment etrisohkes de celles des 
tomates ct inversement, mais toute 
souche se trouve surtout sur I'csp~ce 
h6te dont tile porte le nom. 

RECOMAIANDA TIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

1i ne faut pas cultiver dans le m~me 

champ des pommes de terre ;i la suite 
de tomates (p. 94). 11 faut tiviter aussi 
de planter des tamales pr;:s de pom-

mes tie terre. Comme la maladie se 
produit parfois stir des phats rcpi-parftodiundeimeplantsyenrepi
qus provenant dii Stid, il faut trou-
jours utiliser des plats provenant de 
champs certifies comme indemnes 
de la maladie. 11ne faut pas utiliser 
des semis provcnant tie serres oii le 
mildiou atteint des plants adultes. 

11faut faire des pulv6risations avec 
du maneb (p. 112) du zineb (p. 112) 
du nabam (avec du sulfate de zinc) ou 
tin compos6 i' base de cuivre peu so-
luble (p. 11I) pour rduirc les pertes 
occasionnces par le mildiou. On peut 
utiliser de la bouillie bordelaise 
(p. 109) en fin tie saison pour lutter en 
cas de besoin contre Ic mildiou. Si l'on 
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utilise du zineb, du nabam (avec du 
sulfate de zinc) ou un fongicide A 
base de cuivre, dans des r6gions oit 
scvit l'anthracnose, ii faut alterner 
avec des pulv6risations de ziram 
(p. 112). Si la pourriture grise occa
sionne des d~gfits, it faut combi
ner le zineb avec du dichlone ou 
du ferbam (p. 110). Commencer 
par des pulv6risations ou des pou
drages chaque fois que le mildiou 
menace d'apparaitre ou bien I rsque 
sa presence a t6 constat~c dans le 
champ. Si le mildiou est present dans 
]a region, continuer les applications 
jusqu'ai ]a r6colte. (Dates et m$thodes 
d'applications des fongicides.) 

Le D6partement de r'Agriculturc 
des Etats-Unis a, en cooperation avec 
les stations agricoles des Etats, orga
nis6 un syst me de prt3visions et 
d'avertissement pour ie mildiou qui 
permet aux cultivateurs de d6terminer 
1'6poque a laquelle les puiv6risations 
doivent commencer. 

La varitt6 New Hampshire Sure
crop r6siste fortement aux souches 
communes du champigijon du mildiou 
et risiste mod~rment i 'Alternaria 
solhni qui provoque la maladie des 
taches brunes (p. 32). 11 s ,itC d'unc 
varit prcoce produisant en m mc 
temps tin assez grand nombre de 
fruits d'Une dimension moycnne inf& 
rieure a celle de la plupart des varitcs 
marchandes. 

Maladle des taches brunes 

La maladie des taches brunes pro
voqu~e par 'Alternarla solani (Ell. 
et G. Martin) Sor. si~vit dans une cer
taine mest. -e dans ]a plupart des 
r6gions productrices de tomates et eile 
est I'unc des maladies Ics plus cou
rantes et Ics plus graves de la tomate 
dans la Nouvellc-Angleterre et dans 
Ics Etats'de I'Atlantique ct du Centre. 



Fio. 14. - Foliole ct tiges de tomate atteintes par la maladie des taches brunes: 

A. 	Foliole pr6sentant des taches avec des marques caract6rlstiques en forme de 
cible et un jaunissement; 

B. 	 Chancre de la tige sur plante plus Agde; 
C. 	 Pourriture du collet sur los tiges de jeunes plants. 

Ellc pr6sente une importance relative-
ment faible sur la c6te du Pacifique, 
mais on constate parfois des foyers 
locaux lorsque les conditions sont 
favorables h son d~veloppement. Le 
champignon provoque un chancre de 
la tige ou une pourriture du collct 
qui endommage sdricusemcnt Ics jeu-
nes plants et lcs plants rcpiqu6s dans 
le champ; ;Iprovoque des taches sur 
Ics fcuilles qui peuvent en partie 
d6truire celles-ci et r6duire consid6ra-
blcmcnt 'importancc ct ]a qualit6 de 
Ia ricolte. Cc champignon s'attaquc 
aussi aux fruits ct petit Ics faire tom-
ber avant matorit:6 ou prooquer sur 
les fruits des taches de pourriture 
sombres au fur ct h mesure qu'ils 
mfrissent. 

Dans le champ, ilapparalt g6n6ra-

lement W'nbord de petites taches irr6
guliires nicroses sur Ics feuilles les 
plus anciennes. Lus taches s'61argissent 
jusqu'A atteindre 6,35 mm de dia
rn1trc; lorsqu'ellc s'dlargissent, clles 
pr~sentcnt souvent des cerclcs concen
triques rides ayant la forme d'unc cible 
de tir (fig. 14, A). Ces taches sont 
g6n6ralcment entourccs d'une aureolc 
jaune diffuse; lorsquc les taches sont 
abondante.,, boute ]a fcuille devient 
parfois jaune. Qucklues taches peu
vent apparaitrc sur les feuilles les 
plus anciennes au dibut de la saison, 
mais Ics d6gats sont surtout s6ricux 
lorsque les fruits commencent t marir. 
Si les temp6ratures ct I'humiditd sont 
lev~cs t cette dpoque, une grande 

partic du fcuillage est souvent d6truite 
avant ia fin de Insaison. Ccci affaiblit 
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Fiu. 15. - Tomates portant les sympt6ines dc la inaladie des taches brunes. 
L'infcction se produit habituellement A proximit6 de la tige et les taches sont 

entourkes de ma"-ues concentriques. 

les plants et expose les fruits A l'in-
solatton. 

Sur la tige, la m'.1adie des taches 
brunes provoque des petites zones 
sombres 16grement affaisses qui 
s'6largissent pour former des taches 
circulaires ou allongtes avec un centre 
plus clair et qui parfois ont des mar-
ques concentriques analogues "tcelles 
que 'on trouve stir les feuilles 
(fig. 14, B). De grosses taches appa-
raissent souvent sur les tiges des 
jeunes plants au nivcau du sol, for-
mant ainsi une ceinture partielle 
connue sous le nom de 4 pourriture 
du colilet (fig. 14, C). Lorque ces 
plants se trouvent dans un champ, ils 
meurent fr6quemmcnt. S'ils ne meu-
rent pas, la tige est tellement affaiblic 
qu'elle se casse ds le debut de ]a 
saison; Ic plant doit alors compter sur 
un syst~me radiculaire r~duit qui se 
d6veloppc la o6 la partie de la tige 
situ~c au-dessus du chancre est en 
contact avec le sol. Ces plants res-
tent malingres ct produisent pen de 
fruits. Sur les sujets plus Ag6s, les 
chancres de ]a tige qui sc produisent 

plus tard dans ]a saison sont tr~s nom
breux sur la partie inf6rieure des 
rameaux. G6n6ralement, le centre du 
chancre est d'une coulcur brun clair 
et le bord brun fonc6. Les chan
cres peuvent 6tre tellement nombrcux 
qu'ils finissent par recouvrir ]a tige. 

Cette maladie provoque aussi des 
taches sur les tiges des fruits et peut 
causer la chute des fleurs et ]a perte 
des jeunes fritc Sur les fruits plus 
anciens, elle provoque, aux points 
d'attache des tiges, des taches sombres 
ct affaiss6es, ayant l'aspect du cuir. 
Ces taches atteignent une dimension 
consid6rable ct peuvent presenter des 
marques concentriques comme celles 
de la feuille (fig. 15).

La pourriture ';ombre et s~che 
s'6tend a quelque profondeur dans la 
pulpe du fruit. Les fruits contamin6s 
tombent fr~quemment; s'ils atteignent 
Ia maturit6 ilsne peuvent pas 6tre mis 
en vente ni servir A ia conserve. 

Le champignon qui occasionne la 
maladie des taches brunes des tomates 
provoque aussi elile des pommes de 
terre, 11s'attaquc aux aubergines ainsi 
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qu'A solanum carolinense, Ala morelle 
noire et Acertaines autres plantes sau-
vages voisines de ]a tomate. Le cham- 
pignon peut aussi atteindre les graines 
en surface ou int~rieurement, mais la 
contamination interne est rare dans les 
semences produites commercialement, 
6tant donn6 que celles-ci proviennent 
g6ndralement de tomates servant h 
l'industrie de transformation et que 
les fruits infect~s sont rejet6s par les 
usines. L'organisme peut vivre sur le 
tissu de plante morte dans le sol et 
il est largement diss6min6 dans les 
regions ohi les conditions climatiques 
sont favorables au diveloppcment de 
]a maladie des taches brunes dans le 
champ. L'infection primaire des jeu-
nes plants est probablement due ]a 
plupart du temps Li ]a presence du 
champignon dans Ic sol et elle cst sur-
tout fr~quente pendant les p6riodes de 
pluie ou par temps extr~mement 
humide, iorsque la temp6rature de 
I'air est sup~rieure a 240. Le rappro-
chement excessif des jeunes plants 
dans les couches de semis favorise la 
propagation rapide de ]a maladie et 
les sujets mal nourris sont plus facile-
monts atteints. Dans les champs, les 
spores produites dans les taches des 
feuilles et des tiges sont transmises 
par le vent, la pluie ou les 6tres 
humains, aux plantes voisines et, lors-
quo les conditions climatiques favori-
sent rinfection, Ia maladie ne tarde 
pas L se gdn~raliser. Les plants qui 
ont un grand nombro do fruits sem-
blent tre plus predispos6s aL la 
maladie que ceux qui n'en sont qu'au 
d6but de lur croissance. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 


Pour lutter centre Ia maladie des 
taches brunos, il ost extr6mement 
Important d'emp~cher la contamina-

tion des jeunes plants. II faut traiter 
les graines avec un dcsinfectant de 
surface (p. 99). Si I'on utilise des 
couches permanentes, il faut rem
placer ]a terre ou la dtsinfecter par un 
traitement A ]a vapeur (p. 102) ou un 
d6sinfectant chimique (p. 103). Lors
que les plants sont cultiv6s dans des 
couches chaudes ou dans des chaissis 
froids, ii faut a6rer amplement ceux-ci 
(p. 97). II est prtferable d'abandonner 
les couches de semis qui contiennent 
de nombreuses plantes attcintes de la 
pourriture du collet, de chancre de 
la tigo ou de taches sur les feuilles, 
6tant donn6 qu'une nouvelle infection 
de la tige est susceptible de so pro
duire apr~s transplantation dans le 
champ. Si on ach~te les jeunes plants, 
il no faut pas qu'ils proviennent de 
lots dans lesquels nombre de sujets 
sont contaminds. II ne faut pas laisser 
trop longtemps los jeunes plants dans 
los couches lorsqu'ils ont atteint la 
taille suffisante pour atre repiqu6s. 
L'cncombrement accroit lc danger de 
contamination. 

Aussi bien sur los couches de semis 
que dans le champ, ii faut proceder 
i des pulvrisations et des poudrages 
avec des preparations de maneb 
(p. 112), zineb (p. 112), de nabam 
(avcc du sulfate de zinc) (p. 112) pour 
riduire les d6gfits occasionn~sparcette 
maladic. Des composs a base de 
cutvre peu solubles (p. 111) sont assez 
efficacos, mais ils no dttruiscnt pas 
aussi bien I'anthracnosc (p. 51) ni la 
pourriture des feuilles (p. 49) quc les 
composes qui ont t6 mentionns en 
premier lieu. Pour la d6tcrmination de 
l'Npoquc ct du nombre des applica
tions des fongicides (cf. page 107). 

Les fcuilles et los fruits des vari6t6s 
de tomates actuellement utilisdes n'of

front pas une grande risistance au 
champignon de la maladic des taches 
brunos. Cependant, les vari6tds Mana
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lucie, Southland et New Hampshire
Surecrop sont mod6r6ment r~sistantes 
Ala contamination et, chez ces vari6-
t6s, il est plus facile d'enrayer la 
maladie au moyen de fongicides. 

Alternarlose 

Avant 1926, la maladie des tomates 
connue sous le nom d'alternariose, 
provoqu6e par Alternaria Tomato 
(Cke) Brinkman, 6tait l'une des mala-
dies les plus graves qui affectait les 
cultures de tomates en Floride. Elle 
causait aussi certaines pertes dans 
d'autrcs Etats du Sud-Atlantique et 
du Centre-Sud. En 1926, l'introduc-
tion de la vari6t6 Marglobe, dont les 
fruits sont r6sistants it l'infection, a 
consid6rablement r6duit les pertes pro-
voqu6es par cette maladie. Dcpuis 
lors. l'utilisation g6n6rale de vari6t6s 
r6sistant a 'alternariose a rendu cette 
maladie peu importante. Les pommes 
de terre, les aubergines et solanum 

carolinense ont 6t6 infect6s artificiel
lement avec le champignon, mais Pin
fection naturelle n'a t6 d~celde quo 
sur )a tomate. 

Tant dans ]a couche de semis que 
dans le champ, les sympt6mes de 
l'alternariose sur les feuilles et les tiges 
sont Atpeu pros identiques Atceux de 
la maladie des taches brunes (p. 32) 
qui est provoqu~e par un champi
gnon d'une espcc apparcnt6e. Sur les 
fruits cependant, les taches de 'alter
nariosc se pr6sentent d'une manire 
tr~s difT6rente de celles de la maladie 
des taches brunes. Les fruits peuvent 
8tre contamin6s par l'organisme de 
'alternariose it n'importe quel stade 

do leur croissance et sur n'importe 
quelle partie. De minusculcs taches de 
couleur tan comniencent aiapparaitre, 
puis clles s'agrandissent jusqu'ii attein
dre 1,5 it 9,5 mm de diamtre. Le 
centre des taches est 16grcrment 
affaiss6 ct les bords sont plus sombres. 
Lorsque les taches vieillissent, les cen
tres s'affaissent encore plus et dcvien-

Fxu. 10. -Tomates atteintes d'alternarlose. Les taches ont des centres gris-brun, 

les bords plus clairs; leur surtace a une apparence rugueuse avec des dfchlrures. 
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nent gris-brun avec une surface rendue 
rugueuse par to s~chage et la ddchi-
rure de r'piderme (fig. 16 et couver-
ture). Lorsqu'elles sont tr~s nom-
breuses, les taches finissent par se r~u-
nir et souvent causent des irr~gularits 
dans ]a forme des fruits infcct6s lors
qu'ils sont petits. Pendant qu'ils mfl
rissent, les tissus qui entourent imm6-
diatement les taches restent souvent 
verts. Lc champignon ne ptn~tre 
g6n6ralement pas profondment dans 
le fruit, mais des infections secon-
daires, provoqu6es par d'autres orga-
nismes, occasionnent parfois une 
grave pourriture. Les fruits infect~s, 
mais qui au moment de 'emballage ne 
pr6sentent aucun sympt6me, peuvent 
se couvrir de taches pendant le trans-
port et le stockage. 

Le champignon de I'altcrnariose se 
rapproche beaucoup de celui de la 
maladie des taches brunes et lcurs 
conditions de croissance sont presque 
les m~mes. Un temps chaud ct plu-
vieux est favorable aila contamination 
et au dtveloppement rapide de la 
maladie sur le feuillage ct les fruits. 
Les spores sont produites ai]a surface 
des tachcs des fruits, des feuilles ct des 
tiges. Ccs spores sont diss~mintes par
le vent ct les gouttes de pluic. La con-
tamination des jeunes plants peut sou-
vent Etre imput6c a la presence de l'or-
ganisme dans le sol de la couche de 
semis. 

RECOMMANDA TIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

Suivre les recommandations rela-

tives Aila dsinfection des couches de 
semis, au traitement des semences et 
aux pulvirisations qui ont t6 don-
noes pour la maladie des taches 
brunes. Cependant, Ic moyen le plus 
efficace est de prvenir des pertes par 
Infection des fruits en cultivant des 

vari~t~s de fruits rcsistantes A I'alter
nariose. Etant donn6 que cette mala
die est maintenant devenue rare dans 
les Etats du Sud-Atlantique, it est pro
bable que ]a plupart des vari~tds uti
lis6es poss~dent cette resistance. 

Pourriture grise 

La pourriturc grise, caus6e par Ic 
champignon Botrytis cinerea Fr. est 
devenue l'une des maladies les plus 
graves du feuillage et des fruits de la 
tomate dans le sud de la Floride. Le 
mi~me champignon cause aussi line 
maladie des fruits connue sous le nom 
de ghost spot (p. 39). Dcpuis long
temps, cc champignon cause la pour
riture des fruits ct cellc des racines 
des tomates de serre et des fruits en 
transit, mais depuis 1955 environ, il 
a occasionn6 de graves d6g~ts dans 
les champs. Les plants dcvicnnent sur
tout sujcts L cctte maladie lorsqu'ils 
approchent de ]a maturit et les plants 
de grande dimension avec beaucoup 
de feuillage semblent 6tre les plus s6
rieusement atteints. 

Le champignon commence par atta
quer les feuillcs ou les tiges mortes 
Aila base de la plante. Ces parties 
sont rccouvcrtcs par une couche 
6paisse ct grise de champignon et dc 
nombreux spores (conidies) ne tar
dent pas t apparaitre stir celles-ci. 
Les courants d'air ditachcnt facile
ment ces spores et its les propagent 
aux plantcs saines, qui dcviennent ma
lades Iorsque l temp6rature et l'hu
midit6 favorisent la contamination. 

Les fcuilles contamin6es qui pous
sent bien se couvrent de taches mar
ron clair ou grises. Les regions infec
t~es se recouvrent d'une couche dc 
champignon ct les feuilles s'alfaissent 
et fanent. Lorsqu'il en est ainsi, le 
champignon progresse souvent dans la 
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* , tuels d'infection. Les fruits peuvent 
* 	i trc infect6s par la cicatrice du p6don

cule, les fentes de croissance, les frot
tements produits par du sable apport6 
par le vent et autres blessures de 
'i'pidermc. La maladie semble sur

tout fr6quente et grave pendant les 
periodes de temps frais et humide. 

RECOMMANDA TIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 

En Floride, la pourriture grise a 
k - , atteint surtout des plants qui avaient 

Fu,. 17. Tomat, prCsentaint des requ des pulverisations de maneb 
Sy1lhnJ1t1w'S iaflC&S (10 IOUL1iture grise. (p. 112), (p. 112), ouzineb nabamLe froit ,st ramolli et rid,; le chain- (utilis6 avec du sulfate dezinc)(p. 112)
pign1i 1nI a c 'a hi la Sui'tacC I III gauche

dU pedoncule. plut6t que les plants non traitLs. Les 
raisons de cct 6tat de choses ne sont 
pas bien connues. Un programme de 

tige ct produit des chancres elliptiques lutte contrc lcs autres maladies des 
de forit caractdristique. Ceux-ci fcuillcs doit comprendre un fongicide 
montent jusqu'it une certaine distance efficace contre Ila pourriture grise.
le long de Ila tige et sont d'une cou- Plusictirs fongicidcs permettent de 
Ieur niarron clair avec des marques hitter contre des contaninations mo
concentriqucs. Trs souvent, la sur- dres par la pourriture grise. Mais 
face est recouverte tie champignons lorsque I'infection est grave, le di
qui nWatteignent que les tissus morts chlonc et le ferbam sont les produits 
ct clel devient alors noire plut6t que les plus cfficaces. L'un de ces pro
marron clair. duits combine avec dui zinc enraye

Stir les fruits. on commence par celte maladie ct quelques autres ma
noter. aix points dinfection, un suin- ladies importantes (p. 110). 
tement d'eau c Ic ramollissement des J)ans Ics serres, Botrytis ciuerea 
tissts. Ces taches out ine fornie irr& occasienne sotivent tine pourriture de 
gtire ct pcu'cnt avoir 25 mm de Ia tige des toniates en hiver. Les tiges
dianctre. G(nralcicnt. tiles ont unc sont attaqties au niveau soldu lors
coUleuir grise ou 'ert-jaune avec des que l temp&ature est basse et une 
bords pis clairs. liimidit abondante favorise 'infec-

Le fruit sc recouvre ensuite de tion par Ic champignon. Pour enrayer
plaques grises du chanipignon d'une cette pourrittire de la tige, il faut cou
coulcur gris plus fonc& (fig. 17). Enfin, per la partie infecte avec un couteau 
Ic fruit est soument d&iruit par Ila pour- bien aiguis6 et badigeonner l surface 
riture niolle aqueuse. coup&e avec tine bouillie bordelaise 

1.C chaniltigion petit pmntrcr dans tr s forte. Ce traitenjent est long mais 
les feuilles par tine blessure quel- il permct de bien enrayer Ila pourri
conque. lcs piqtres d'insectes et les ture des tigcs..Une bouillie bordelaise 
tactics caus(cs par d'autres champi- A 10-10-1000 (p. 109) appliquc cn 
gnons parasites sont des points habi- pulverisation stir les parties inf6rieurcs 
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FIG. 18. 

de ]a tige avant apparition des symp- Les marques du , ghost spot ont 
t6mes contribue aussi 't enrayer la tin diam ctreallant de 3 a 5 mm 
pourriture de ]a tige. 11 faut arroser (fig. 18). ElIcs consistent g6n~ralemcnt 
abondament le sol a la base dc ]a en anneaux blanchfitres, mais tles 
tige avec cc m6lange a raison d'un peuvcnt aussi tre constituLcs par des 
quart de litre par plant. Ne pas faire taches blanchi'ttres et circulaires. En 
d'application avant deux semaines g6n6ral il y a une tris petite tachc 
apr~s le repiquage. marron fonc6 pros du centre ie la 

Au printemps, la pourriture grise tache. Les taches n'atigen tent pas 
apparait parfois sur les tiges. les de dimension ct ne pln~rent pas au
feuilles et les fruits. Pour rtduirc ou dcla de I'pidcrme du fruit. Elles n'af
enrayer ces attaques, il faut relever fectent pas la qtialit du fruit. La ma
le temperament et abaisser rhumidit6 ladic est trts r~pandue sur les fruits 
dans les serres. verts d'uW diamitre die 25 ,i 37 mam. 

Ccpcndant, on petit la rencontrer stir 
des fruits plus gros. Le.s tachcs se 

Ghost Spot produisent gn6ralemcnt stir la sur
face des firuits exposes au solcil ct 

La surface des petites tomates plus frquemment stir tes i6patles du 
vertes pr6sente souvent des cercles fruit. 
blanchfitres. Ces marques, appel6cs Jusqtj'en 1957, on ne connaissait 
ghost spots sont occasionn3es par le pas avcc exactitude la cause do ghost 
champignon Botrytis cinerea Fr. qui spot aux Etats-Unis. Cepcndant, les 
provoque aussi la pourriture grise de r6sultats detudes faites stir tes tactics 
la tomate (p. 37). II occasionne quel- tie fruits similaires dans des serres en 
ques digfts stir tes cultures de prin- Angleterre indiqticnt (lUe la maladie 
temps en Floride et sa pr6sencc a 6t6 est due L la p6ndtration dans r'pi
signalke dans d'autres Etats de la derme du fruit des spores du iu trytis 
Cte Atlantique, dans Ics Etats du cinerea. Cette hypoth se s'est r~v~kc 
Centre, ainsi que dans des serres. exact: dans Ic cas du ghost spot sur 
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des tomates cultivdes en plein champ 
en Floride. 

Lorsque Ics spores du champignon 
sont prdsentes 4 la surface du fruit 
au moment d'une forte rosiie ou d'unc 
pluic nocturne avec une tcmp6rature 
variant ie15 L24 "C,elles germent 
et p n&trcnt dans I'ipiderme du fruit. 
Si lematin suivant les fruits sont expo-
ses at un soleil brillant, le champignon 
est d6truit par la temp~raturc 6lev~e 
et los tacics de ghost spot apparais- 
sent. La partie sombre situ6c au 
centre de hi tache marque le point 
d'cntr&c du champignon ct la zone 
minuscule dans haqtcllc ii a d6truit 
lcs cellules du fruit avant que son 
activit soit enray&c. Les taches appa-
raissent presquc toujours sur Ics ren-
flements et la moiti6 sup6rieure des 
fruits vert ct g~n~ralcrnent sur ceux 
qui sont cxposs au soleil. Ccci in-
dique que Ic soleil est un facteur de 
formation du ghost spot. En Floride, 
la naladie n'cst grave qu'au prin
temps, lorsque les conditions atmo
sphiriques indiqu,&s ci-dessus sont 
frtquentcs, ainsi que dans les champs 
o 1i pourriturc grise a sdvi prc6
demment. 

RL('OMAIA NI)A TIIONS
 
POUR LA L.UTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 

Dans les rcgions ofi la maladie pr& 
sente une certaine importance, faire 
des pulverisations avec du dichlone 
ou de ferbain (p. 110), ainsi cqu'il est 

recomniande pour la pourriture grise. 

Jambe noire 

La pourriture des tomates occasion
n6c par le Phona destructiva Plowr. 
est responsable de pcrtes importantes 
de fruits exp~dis des Etats du Sud-
Atlantique ct des Etats du Centre-Sid 

a I'automne, en hiver et au d6but du 
printemps. Les pertes moins impor-. 
tantes ont t6 signal6es dans les Etats 
du Moyen-Atlantique et du Centre-
Nord. 

Sur les feuilles paraissent tout 
d'abord de petites taches souvent 
nombreuses, de forme irr~gulire et 
de coulcur sombre. Elles atteignent 
rapidement une dimension de 6 a 
12 mm et pr~sentent des bandes 
concentriques (fig. 19), cc qui peut les 
faire prendre pour des taclics brunes 
ou de I'alternariose. 

Les feuillcs gravement infect6es de
viennent jaunes ct se fanent. Les 
tiges pr6scntent des taches sombres et 
allong~cs, avec des marques concen
triques pcu accentu cs. Les jeunes 
plants de tomate peuvcnt 6tre grave
nwnt atteints par linfection de ]a 
feuille ct de ]a tige. 

Les pertes les plus importantes 
dues a la contamination des fruits se 

"
 

,i
 
0 

"W
 

Fmc. 19. - Folioles de totnates atteints 
par le champignon qui cause la jambt 
noire. Los marques concentrlques res.
scmbh'nt itcellos de Ia maladle dei

taches brunes. 
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FIG. 20. - Tomates mores A un stade avanc6 de la jambe noirc. Les 'cntrcs des 
taches sont sombres et ont l'aspect 

produisent pendant Ic transport et 
dans les locaux dc maturation, mais 
les fruits sont aussi endommag6s dans 
le champ. Dans los champs, Ics symp-
t6mcs consistelot en 
(3 mm) 16girement 
dans le voisinage de 
p6doncule, taches 

petites taches 
concaves situ6es 

la cicatrice du 
qui devicnnent 

brunes et sc couvrent do petites pus-
tules (pycnidies) qui produisent les 
spores du champignon. Sur les fruits 
verts qui mflrissent apr~s i'exp~dition, 
les taches se d6veloppent plus rapide-
ment et apparaissent tout d'abord 
comme des zones circulairos concaves 
et aqueuses, qui peuvont avoir 12 mm 
A37 mm de diam trc. Ces tachos de-
viennent noires, prennent 'apparence 
du cuir et sont parsem6es d minus-
cules pustules (fig. 20). Les taches 
sont surtout fr6quentes pris do la 
cicatrice du p6donculo; copendant, 

elles peuvent aussi so produire A 
d'autres points do la surface. 

Le champignon qui cause cctte 
pourriture pout vivre un certain temps 
sur los d6chets de plantcs pourrics so 
trouvant dans Jo sol et une grande 
partic do l'lnfection primaire provient 
do cette source. L'infection des jeunes 

du cuir, les bords sont plus clairs. 

plants est commune ct la maladic est 
souvcnt propage dans los cultures 
par des plants infect6s. Dans lc champ, 
des masses dc spores sont cxsuddcs 
des pustules des taches des fcuillcs 
par temps humidc ct sont entrain6es 
stir la surface du fruit par la pluic ou 
transmis par lcs pcrsonne' qui tra
vaillcnt dans les champs. Comme lea 
fruits ne sont contamins que par des 
fentes stir la surface, l'infection se 
produit plus fr~queniment pendant le 
transport ct la maturation en raison 
de hg&rs blessures occasionnes pr6
c demrnont lors de la cucillette et do 
l'emballage. Lorsque la maladie s~vit 
dans ie champ, les spores du cham
pignon sont souvont largement rtpar
tios sur tout le fruit pendant le lavage 
ct 'emballage, ct la forte humidit6 
qui, g~n6ralement, so produit pendant 
I'exptdition et la maturation, favorise 
la contamination. Cette infection so 
produit surtout ,t travors los cicatrices 
do la tige, les crevasses et autres bles
sures de ]a tige ct du fruit. Les taches 
peuvent copendant so produire on 
d'autros points et frtqucmment elles 
sont consdcutives aux digfits occa
sionn~s par I'alternarlose. 
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RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

Dans ies cndroits oh ]a jambe noire 

se produit, il faut disposer les couches 
de semis sur de la terre propre et A 
une certaine distance des terres sur 
lesquelles ont t6 cultivdes des to-
mates au cours de la campagne pr6c6-
dente. Si l'on est oblig6 d'utiliser des 
couches de semis anciennes, il faut 
d~sinfecter Ic sol par un traitement ai 
la vapeur ,p. 102) ou un d~sinfcctant 
chimique (p. 103). D~sinfecter les 
graines avec un dtsinfectant de 
surface (p. 99). Lorsque les cas de 
jambe noire s.,c)t nombreux dans les 
couches de semis, il faut commencer 
4 faire des pulv6risations lorsque les 
jeunes plants sont encore trs petits. 
Pour r~duire la propagation du cham-
pignon de la jambe noire il faut faire 
des pulvtrisations et des poudrages 
avec du mancb (p. 112), du zineb 
(p. 112), ou du nabam (avec du sul-
fate de zinc) (p. 112). II ne faut pas 
rdcolter les fruits lorsqu'ils sont mouil-
1Is car cela peut occasionner la conta-
mination des fruits sains, 

Maladie jaune 

La maladie jaune, causdc par le 
Xanthomonas vesicaloria (Doidge) 
Dowson, se manifeste surtout par ses 
effets sur les fruits. Cependant, elle 
peut aussi causer de graves dtgfits 
sur le feuillage des jeunes plants et 
des plants adultes dans les champs. 
La maladie a 6t6 signalde dans la plu-
part des rtgions productrices de to-
mates ct elle occasionne fr6quemment 
des pertes tris importantes dans les 
Etats du Centre et Sud-Atlantique et 
du Centre du pays. Elie est surtout 
fr~quente pendant les saisons plu-
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vicuses, Les poivrons dgalement sont 
souvent endommagds par cette ma. 
ladie. 

Cette maladie est tr~s r~panduc., 
ele d6truit un grand nombre de jeunes 
plants ct se propage rapidement dans 
les couches de semis. Les folioles 
se couvrent de petites (3 mm) 
taches irr~gulires et sombres d'appa. 
rence graisseuse dont les centres se 
dess~chent ct se d~chirent fr~quem. 
ment. Les tiges des jeunes plants son 
souvent tach&es. Sur les plants plus 
ags, l'infcction des folioles se pro. 
duit surtout sur les feuilles les plus 
lg~es et die peut occasionner d'im. 
portantes chutes de feuilles. Les symp
t6mes sur les feuilles peuvent 6trc 
confondus avec ceux de ]a pourriture 
grise ou avec les petites taches cau. 
stes par ]a maladie des taches brunes 
A certaines 6poques, l'infection des 
inflorescences occasionne une forte 
chute des Ileurs. Le sympt6me le plus 
frappant est celui qui apparait sur les 
fruits verts. De petites taches aqueuses 
commencent par apparaitre. Elles font 
16girement saillie et s'agrandissent 
jusqu'aI atteindre 3 i 6 mm de dia
mWtre. Tout d'abord, les taches sont 
entoures d'un halo blanc verdftre 
et peuvent 6tre confondues avec les 
taches en forme d'ceil d'oiseau qui 
sont caract6ristiques du chancre bac. 
tdrien (p. 00). Cependant, le halo des 
taches bact6riennes n'est pas aussi 
blanc que celui des taches du chancre 
bact6rien. En outre, toute la tache, y 
conpris le halo est nettement sur6le
v6e par rapport A la surface du fruit, 
tandis que les taches en forme d'eil 
d'oiseau causes par les bactdries du 
chancre restent relativement plates et 
ne modifient pas l'apparence. Les ha. 
los des I6sions bact6riennes disparais. 
sent rapidement ct les centrcs des 
taches deviennent irr6guliers, brun 
clair et lIg rcment affaiss~s, avec une 



FIG. 21. - Tomates atteintes de la maladie jaune I un 6tat avanc,. Les taches 
sont en saillie mais leur centre est IWg& 

couverte 

surface rugueuse couverte de crofites 
(fig. 21). Elles ne pt~n trent pas pro-
fond~ment dans le fruit. Les fruits 
mftrs ne sont pas contamin6s. 

La surface des graines cst conta-
mince par les bacti~ries pendant leur 
extraction du fruit ct les organismes 
peuvent vivrc pendant quelque temps 
sur la surface de la graine. Une grande 
partie de r'infcction primaire peut 6tre 
imput6e a la graine, mais certains in-
dices montrent que 'organisme peut 
passer tout I'hivcr dans lc sol. Le 
temps humide favorise la contamina-
tion ct on observe souvent une forte 
dissemination des organismes dans les 
champs, apris de fortes pluies qui 
entrainent les bact~rics d'un plant i 
un autre. L'infcction des feuilles se 
produit par des ouvertures naturelles 
(stomates). Les fruits n'ont pas de 
stomatcs ct sont infectts par des bles-
sures occasionnes par du sable en-
tran6 par le vent, par des piqfres 
d'insectcs ou autres blessures 16gres 
de la surface. Les fruits sont souvent 
gravement atteints du c6t6 du vent, 
aprts une forte plule. 

ement affais6 avec tue surface rugueuse 
de croCites. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
II cst difficile de lutter contre la 

maladic jaune Iorsqu'ellc a fait son 
apparition dans le champ. En cons
quence, il faut tout faire pour emp
cher la contamination des jeunes 
plants. Si l'on achtc des plants a 
ropiquer dans le SuIL, il faut qu'ils 
proviennent de chunps ccrtifids 
comme indemnes de la maladie. 

Comme des bactries peuvent tre 
prtsentes stir les graines, il faut les 
traiter avec du bichlorure de mercure 
(p. 99), du Ceresan M (p. 100). 

Si possible, il ne faut pas prtparer 
les couches de semis sur tn sol o 
la pourriture bactkrienne s'cst produite 
l'annte pr6cdcnte. Si l'on utilisc des 
couches de semis permanentes, il faut 
les disinfccter avec de la chloropicrine 
(p. 104) ou du bromure de ni6thyle 
(p. 105). 

Les fongicides organiqucs, comme 
le maneb, le zineb ou captan ne per
mettent pas d'enrayer la maladic 
jaune. Les fongicides Abase de cuivre 
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FIG. 22. 'Tomates atteintes de tacheture bact6rienti. Les taches sont nombreuser 
et beaucoup plus petites que 

pcu soluble (p. 111) sont tr;s efficacos 
pour la luttc contrc Ics 6piphytics pcu 
importantes de maladic jaune. Une 
preparation de cuivre stable peu so-
hible combin6 avcc de la streptomy-
cino (Agri-mycinc 500) permct d'on-
rayer les progr;s do la maladie jaune 
dans les couches do semis (p. 112). 

Par temps pluvieux, il faut pulv6-
riser les couches de senis tous los cinq 
ou six jours apr~s apparition des pre-
mires feuilles. Lorsque les plants ont 

t6 repiqu~s dans lo champ, il faut 
faire uno pulvrisation ai base de 
compos6 de cuivre L intervalles de 
sept jours lorsqu'on sait quo la mala-
die a d6ja s6vi et lorsque le temps 
est pluvieux. (Cf. aussi les dates ct 
les m6thodes d'application des fon-
gicides (pp. 107 et 108.) 

Tacheture bact6rienne 
(Bacterial Speck) 

La tacheture bacttrienne provoquc 
par !'saudommas punctulas (M.K. 
Bryan) Downson, so rencontre par-
fols dans les Etats do 'Atlantique ct 
du Centre. mais elle ne cause gu~re 
de pertes stricuses. Pour autant qu'on 

cells de la maladie jaune. 

nc le sache, elic n'attcint que la to
mate. 

Cette maladic apparait surtout sur 
le fruit ob ollc occasionne de nom
brcusos petitcs taches marron fonc6, 
lkg&rcrmcnt saillantcs, qui ont moths 
do 1,5 uni do diam~trc. Les taches 
oat des bords bion d6limitks et, 
cominc cellos de la maladie jaune et 
du chancre bact~rien, cles ne pn6
trent pas profond6ment dans le fruit 
(fig. 22). Comme ]a tacheture bactd
rionne et la maladie jaune peuvent se 
produire stir le mEme fruit, on 
confond fr6quenmnt les taches oc
casionnecs par 
rienne avec de 
sionn~es par ]a 
fouillcs maladcs 

ia tacheture bact6
petites l6sions occa
maladic jaune. Les 

se couvrcnt do petites 
taches sombros qui ont a peu pros ]a 
mme dimension qut colle des fruits. 
Elles s'tcndent sur toute ]a fcuille, 
ct, si elles sont nombrcuses, tiles pro
voquent le jaunissenint des tissus 
avoisinants. 

Seuls ls jeunes fruits sont sujets a 
cettc maladic. )es blessures ne sont 
pas n6cossaires pour occasionner l'in
fection. Celle-ci se produit surtout 
aprs do fortes pluies battantes qui 
projettent los bactdries sur toutes 
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les parties do la plantes. Cet orga-
nisme est probablement port6 A la 
surface de la graine. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

Utiliser les memes mesures prophy-

lactiques que pour la maladle jaune 
(p. 42). 

Septoriose 
La septorioso est provoqu6e par 

Septoria lycopersici Speg. et elle est 

l'une des maladies les plus graves
parmi cellos qui atteignent los feuilles 

dc tomates. Etle occasionne souvent 
de graves pertes dans les Etats du 
Moycn-Atlantique et du Centre. Elte 
descend assez friquemment au sud 
jusqu'cn Arkansas, dans le Tennessee 
et dans ]a Caroline du Sud, mais elle 
est peu importante dans l'Extr~me-
Sud ainsi quo dans los Etats des mon-
tagnes et du Pacifique. Los ann6es o4 
la temperature est modr~e et la plu-
viosit6 forte, la maladie d6truit sou-
vent une telle quantit6 do feuillage 
quo les fruits ne mcirissent pas bien 
et sont endommag6s par insolation, 

La maladic peut atteindre los plants 
do n'importe quel Age, mais dans to 
champ ite apparait surtout lorsque 
les plants ont commenc6 i produire 
tours fruits. La premire infection so 
produit gtn6ralement sur les feuilles 
les plus anciennes au voisinage du 
sol. Les taches aqueuses qui sont sou-

vent tr~s nombrcuses stir la surface 
de Ia fuille commencent par appa-
rmitre en premier. Ces taches devien-
nfnt rapidemont presque circulaires 
et ont un centre do coulour grise on-
tourd do bords plus sombres. Au bout 
do quclque temps is centres so cou-

vrent do minuscules taches sombres 
dans lesquelles sont produites les 
spores du champignon (fig. 23). Les 
taches sont plus petites et plus nom
breuses que celles de la maladie brune; 
en g~nral elles ont un diamtre de 
1,5 mm A 3 mm. Si clies sont nom
breuses, le foliole meurt et tombe. 
Lorsque les conditions sont favorables 
Ai]a contamination, ii y a une perte 
progressive du feuillagc jusqu'A cc 
qu'il no reste quo quelques feuilles on 
haut do ]a tige, et les fruits sont alors 
exposes ht l'insolation. Les fruits sont 
rarement affcct6s, mais it peut so pro
duire quelques tachcs sur la tige et 
les fleurs. 

Le champignon qui provoque ]a 
septoriose attaque aussi les plantes 

sauvagos voisines de Ia tomato, telles 
que Ie datura, solanum carolinense, 
le cerisier nain et la morelle noire. 
lI passe l'hiver sur les d6tritus do 
plants de tomates ou des mauvaises 
herbes-h6tes ou sur d'autres v~g~taux 
pourris. La premire infection est due 
A la propagation sur les feuilles des 
spores produites sur ces d~chets. 
Apr s rinfection, de nombreuses 
spores sont produites dans les petits 
points bruns form6s dans los taches 

cesdes feuilies. Par temps humide, 
spores sont exsud6es sur ]a feuille et 
sont projct~es sur les autres feuilles 
par la pluic ou sont propag~cs par 
frottement contre le feuillage humide. 
., champignon est surtout actif aux 
temp6ratures do 15 i 270 et lorsque 
les pluics sont abondantes;. Par temps 
sec ct chaud it occasionne peu de 
d&gCts. 

POURALATIONN 
POUR LA LUTT7E 

CONTRE CETTE MALADIE 
Enfouir tous les dchets do la rd

colte; cc champignon do la scptoriose 
no survivra pas sur los restes do 
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Fla. 23, - Feuille de tomate atteinte de septorlose. Les taches ont des centres 
clairs et des bords sombres. Par temps humide, les masses de spores du cham 

pignon sont exsudkes des points sombres du centre des ta.hes. 

plantcs cnfouis profonddmcnt dans Ic faut ncttoyer Ics cultures et d6truire 
sol (cf. p. 96). la v gttation adventicc. II faut prat-

Comme Ic champignon pcut 6trc qucr dca assolcments longs, cn parti. 
abrlti par dcs mauvaises herbes, il culler avcc des I6gumineuses ou des 
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c6r6ales, pour d6barrasser les champs 
du champignon. 

La maladie est plus difficile Acorn-
battre avec des fongicides que Iama-
ladie des taches brunes. Les composes 

Abase dc cuivre peu soluble (p. 111), 
le maneb (p. 112), Ic zineb (p. 112) 
semblcnt 6trc Ics produits qui don-
nent les nicilleurs r6sultats dans ]a 
lutte contrc la septoriose. Les fongi-
cides doivent tre appliques avant 
I'apparition de la maladic dans lc 
champ. Lc nombre d'applications d6-
pcndra des conditions atmospliri-
ques (p. 107); ii faut g~nralement 
faire Ic nime nombre de traitenients 
que pour la maladie brune (cf. aussi 
calcndricr ct minthodes d'application 
des fongicides (pp. 107 et 108), 

Cladosporlose 

La cladosporiose qui est provoque 
par eCladosporiumlulvu Cke, est 
I'une dcs maladies ces plus rtpandues 
et ics plus destructrices .es tomates 

d~truit et la r~colte est grandement 
rdduite. 11 arrive aussi que les pddon
cules des fruits et les fleurs soient 
infect~s; ii est rare quo les fruits soient 
contamines. 

Lcs spores du champignon sont pro
duites en grand nombre sur Ia face 
infericure des feuilles ct sont propa
g~cs par les courants d'air, les arro
sages et par contact avec les plantes. 
Lcs spores sont rtsistantes h ]a sdche
resse et peuvent survivre dans Ia scrre 
pendant plusicurs mois apr~s enl
vinctt des plants. II arrive que 
les spores soi-nt transmiscs par Ics 
graines. 

La germination des spores et rin
fcction des feuilles se produisent seu
lement lor'.que l'hurnidit6 relative est 
6lcv~e (90 ai 100 %) sur la surface 
de la feuille. En consequence, le 
champignon exerce surtout ses ravages 
lorsque I'humidit,3 est 61ev6e et que ]a 
temp6rature se maintient entre 18 Ct 

27'. Une humidit6 relative levtc petit 
se produire ai Ia surface de la fcuille 
et immr6diatemcnt autour des feuilles, 

deslorsque I'humidit relative est beaucultives n scerres. Dans certains 
Etats du Centr-Suid ct du Sud-Atlan-
tique, Ia maladie peut occasionner de 
graves dgats dans les champs par 
temps humide et eile provoquc par-
fois aussi des d~gats dans les Etats 
du Centre-Nord-Est et du Moyen-
Atlantique. 

11 apparait tout d'abord des taches 
blanchfitres diffuses sur la face sup6-
ricure des vicilles feuillcs; ces taches 
s'agrandissent rapidement et dcvien-
nent jaunes. 

Par temps humide, les faces inf& 
rleurcs de ces taches so recouvrent 
d'uno plaque velout&e d'un brun-olive 
du champignon qui occasionno ]a 
maladic (fig. 24). Lorsquo les condi-
tions sont favorables au d6veloppe-
ment do Ia maladle dans Inserre, une 
grande partle du fculllage finit par 8tre 

coup plus faible dans les parties 
cuvcrtcs de la serre. La raison de cet 
6tat de choses est que la feuille clle
mime produit une certaine humidit6 
et qu'il y a souvent une condensation 
de 'humidit6 de l'air sur les feuilles. 
En consi~quence, la maladie exerce 
surtout ses d~gits dans les serres pen
dant les mois de mai a novembre, 
lorsque rhumidit6 relative est assez 
Oev6c et que la temperaturc de 'air 
est telle quo le chauffage n'cst pas 
continu. Lorsque la temp6rature do 
'air tombc apr~s le coucher du soleil, 

l'hunidit6 relative augmente jusqu'a. cc 
qu'elle approche (gn6railement vers 
minuit) Ic point de saturation A ]a 
surface de Ia fcuille; les conditions 
sont alors favorables t la contami
nation. 
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Fla. 24. - Face infdrieure d'une foulle do tomato montrant les tachos sombres 
occasionndes par le champignon de la cladosporiose. Cos tachos sont couvertes 
de spores qui so d6tachent facilement et qui se propagent sur le feuillage sain. 
(Photographic communiqude obligeamment par la Station exprlmentale d'agrl

culture de l'Ohio.) 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

Dans le champ, pour r6duire les 

d6gfits occasionn~s par la cladospo-
dose, il faut faire des pulv6risations 
avec du maneb (p. 112) ou du zineb 
(p. 113). Le Ziram (p. 112) est 6gale-
ment efficace, mais il no combat pas 
le mildiou (p. 30). II faut utilFser ce 
produit en applications alternes avec 
un fongicide A base de cuivre peu 

soluble (p. 111) dans les rgions ob le 
mildiou s6vit. Commencer par appli
quer un fongicide au moment oil les 
premiers fruits apparaissent ou plus 
t6t si ]a maladie a fait son apparition 
dans le champ. (Cf. dgalement les 
dates et m~thodes d'application des 
fongicides, pp. 107 ct 108.) 

Dans les serres des Etats-Unis, les 
fongicides n'ont jamais permis de com
battre efficacement cette maladie. Les 
principaux moyens do lutte dans les 
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grandes serres des Etats du Centre-
Nord consistent Amaintenir l'humiditd 
suffisamment basse pour empecher le 
d6veloppement et la propagation du 
champignon (p. 96). 11 est souvent 
possible de r~aliser ces conditions par 
une adration abondante et une bonne 
circulation de 'air dans Ics serres. 

Pendant les mois de printemps et 
quand les serres d'automnc sont chauf-
fees, il faut donner le maximum 
d'a6ration et fournir suffisamment de 
chaleur pour maintenir ]a temperature 
entre 150 et 18' au moins. Pour 6vi-
ter une partie de l'augmentation de 
l'humidit6 relative qui vient avec un 
abaissement de la temperature de 'air, 
il faut chauffer pendant la nuit lorsque 
la temp6rature ext6rieure tombe au-
dessous de 15 'C. Dans les Etats du 
Centre, un grand nombre de produc-
teurs ont recours aiun chauffage r~duit 
pendant la nuit jusqu'aux premieres 
semaines de juillet, quelle que soit la 
temp6rature, et recommandent de 
chauffer de nouveau pendant ]a nuit 
vers ]a fin aott ou au d6but de sep-
tembre. La combinaison de ]a chaleur 
et de ]a ventilation fait des courants 
d'air qui contribuent a empdcher une 
accumulation de l'humidit6 sur le 
feuillage. La maladie n'est g6n6rale-
meat pas trop grave si 1'humidit6 rela-
tive se maintient au-dessous de 90 %. 
Une circulation forcde d'air au moycn 
de ventilateurs ou de soufflantes a 6t6 
exp6riment6e, mais leur installation 
est coiteuse et les r~sultats n'ont pas 

t6 satisfaisants. 
Dans les serres, Ic meilleur moycn 

de lutter contre la maladie consiste 
A cultiver des vari6t6s r6sistantes. De 
telles vari6t6s ont 6t6 cr 6es mais d~s 
leur introduction dans les serres, on 
a constat6 l'apparition de souches de 
champignons auxquels elIes 6taient 
sensibles. C'est ce qui s'est produit 
avec Globelle, une vari6t6 rose Agros 

fruits, ainsi qu'avec Bay State et Veto
mold, qui sont des vari6t6s iAfruits 
rouges plus petits. Les varidtds Impro
ved Bay State, Wathman Mold-Proof 
Forcing et Vinegreen ont une forte 
resistance A toutes les souches con
nues de champignons. Cc sont des 
vari6t6s de taille moyenne A fruits 
rouges, adaptes aux march6s des 
Etats du Nord-Est et du Canada. Elles 
n'ont pas 6t6 cultiv~es dans les serres 
des Etats du Centre-Nord oii l'on 
desire des varit6s a plus gros fruits, 
ainsi que des varidtds A fruits roses. 

Tache. grises deu feuilleu 
Les taches grises des feuilles, cau

sees par Stemphylium solani Weber, 
sont dues t une maladie r6pandue et 
destructrice dans les Etats du Sud-Est. 
Elle se manifeste aussi dans lc Texas 
o6 elle a caus6 des d6gits d'unc intcn
sit6 variable, dans l'Illinois, l'Indiana 
et ]'Ohio, ainsi que dans les Etats du 
Moyen-Atlantique. Cette maladie, A 
la diff6rcnce des taches brunes et de 
'alternariose, n'atteint pas les fruits. 

Le champignon contamine aussi les 
poivrons et les aubergines, ainsi que 
Ics petites tomates rouges. Le cerisier 
nain et solanum carolinense sont des 
plantes adventices qui abritent cc 
champignon. La maladic est tr s fr6
quente par temps chaud et humide. 
La preniire contamination se produit 
gstn6ralement sur les fcuilles 5g6cs; il 
apparait un grand nombre de petites 
taches marron sombre (fig. 25, A) qui 
p6nktrent jusqu'a la face inf6rieure de 
]a feuille. Ces taches restent g6ndrale
mcnt pctites, mais nlles peuvent s'61ar
gir jusqu'a atteindre 3 mm de dia
mtrc. A mesure qu'clles s'6largissent, 
les taches prennent un aspect bril
lant et gris-brun (fig. 25, C) et par
fois les centres se craqulent ct se 
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FIG. 25. - Feuilles de tomate atteintes de la maladic des taches grises des feuilles: 

A. 	 Feuille pr~sentant de nombreuses petites taches typiques du premier stade de 
la maladie; 

B. 	 Face inf~rieure de la feuille pr~sentant des taches; 
C. 	 Feuille couverte de taches pcu color~es au cours des derniers stades de in 

maladie. 

d~chircnt. Lorsque les taches sont 
nombrcuscs sur le feuillage des plants 
dans un champ, les feuilles jaunissent 
et finissent par faner et tomber. Ce 
jaunissement est plus rare sur les 
jeunes plants. Lorsque les conditions 
sont particulirement favorables aux 
taches grises de la feuille, toutes les 
feuilles, sauf celles qui sont situ~cs 
pris des extr~mit6s, peuvent 8tre 
dtruitcs et pcu de fruits sont pro-
duits. Parfois il sc forme aussi des 
taches sur les tigcs, mais cc ph6no-
m ne n'est pas grave. 

Le champignon survit d'une saison 
h une autre stir les restes de plantes 
malades enfouis dans le sol et une 
grande partie de l'infection primaire 
peut etre imput6c i cette source. Les 
jeunes plants sont souvent contamints 
das leur sortie de terre et les couches 
de semis sont parfois d6truites par la 
maladle. Les plants issus de graines 
semdes directement dans le champ 

peuvent 6tre infccts. Les spores du 
champignon sont propag~es par les 
courants d'air ct les plants repiqu~s 
qui sont infect6s peuvent porter le 
champignon dans des champs qui en 
6taient d~pourvus. 

RECOMMANDATIONS 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
Les mesures prophylactiques contre 

]a tache grise des feuiiles sont ai peu 
pros les m~mes que celles recomman
d6cs contre la 
brunes (p. 35). 
m~mes produits 
couche de semis 

maladie des taches 
11 faut utiliser les 
chimiqucs pour la 
et pour ]a d6sinfec

tion des sols des chissis froids, ainsi 
que pour d~sinfecter la surface de la 
graine. I1 faut pratiquer une rotation 
de trois Aquatre ans pour les tomates. 
Pour rduire les pertes, commencer 
par faire des pulvdrisations et des pou
drages avec du zineb (p. 112) ou du 

1o 



maneb (p. 112) sur les couches de 
semis et continuer jusqu'A la rcolte. 
Le nabam, utilis6 conjointement avec 
du sulfate de zinc, a donn6 de bons 
r~sultats en Floride. Mais chaque fois 
qu'iI a Wt utilis6, ii semble avoir 
occasionn6 quelques d6gflts aux plan
tes et des rendements plus r~duits que 
ceux des sujets qui ont requ des pul
v6risations de maneb ou de zineb. Les 
essais effectus avec des fongicides 
tels que Z, 4-dichlorure-6-ochloroa
milino) S-triazine (Dyrene) (p. 113) 
indiquent qu'il est cfficacc contre les 
taches grises des feuilles. Cependant, 
il ne donne pas de bons rdsultats 
contre le mildiou; en consdquence, il 
faut tenir compte de cc point dans 
les regions o6 le raildiou s6vit. 

Si la pourriturc grise occasionne des 
ddgftts, il faut combiner lc zineb avec 
du dichlone ou du ferbam (p. 110). 
(Cf 6galement les dates et mdthodes 
d'applications des fougicides (pp. 107 
et 108.) 

Les varit6s Manalucie ct Manalee, 
qui ont 6t6 cr66es pour 6tre cultives 
en Floride, sont tr6s r~sistantes A ]a 
tache grise des feuilles. Aucune vari6t6 
cultive pour la conserverie ou la vente 
A1'6tat frais dans les Etats du Centre-
Nord et du Moyen-Atlantique n'cst 
vraiment r~sistante a la maladie. 

Anthracnose 

L'anthracnose, qui est provoqude 
par le champignon Colletotrichum 
phomoldes (Sacc.) Chester, est une 
pourriture fr~quente et largement r6-
pandue des tomates mfires. Elle occa-
sionne de graves pertes dans les cul-
tures de tomates destinies aux conser- 
verles dans les Etats de l'Atlantique 
du Sud et du Centre, mais, dans les 
r6gions oi ]a rdcolte est effectu6o A 
i'6tat vert pour etre exp6dide au loin, 

Fia. 26.- Tomate prcsentant des 
taches circulaires et affaisces avec des 
marques concentriqucs dans IL centre
qui sont caract6ristiqucs de l'anthrac
nose. Pa' temps humide, les taches se 
recouvrent de masses (Ie spores du 
champignon d'une couleur saunon qulsont transmises aux autrcs fruit:. par les 

gouttes de pluie. 

die n'occasionne pas de grands d~gfits. 
Dans I'Ontario on signalk une pour
riture similaire des fruits mrs qui est 
provoqu6e par un champignon appa
rent6, Ic coletotrchity i atramentarium 
Von Aux. (Berk et Br) Taob. 

Bien que Ics taches sur les fruits 
soient le principal sympt6me de I'an
thracnose, il peut aussi y avoir tine 
certaine infection des feuiiles. Chaque 
tache de fcuille est constitti3e par une 
petite zone sombre du tissu ni~cros6, 
souvent entourtc par tine zone jaune. 
Les feuilles les plus anciennes sont, en 
g~n~ral, les plus atteinte. 

Tout d'abord, les fruits infect6s se 
couvrent de petites taches circulaires 
l6grement affaiss6es et aqueuses. Ces 
taclies ne tardent pas a attcindre un 
diam ctred'environ 12 mm; elles 
deviennent plus sombres, s'affaissent 
davantage et ont souvent des marques 
concentriques. Les centres prennent 
parfois une couleur brun-roux et pr6
sentent un grand nombre de petites 
taches sombres qui sont des orga
nismes dans lesquels se d~veloppent 
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les spores du champignon (fig. 26). 
Par temps humide, ces organismes 
produisent souvent des masses de 
spores de souleur saumon, qui donnent 
aux centres des taches leur couleur 
saumon caract6ristique. Par temps 
chaud, ia pourriture ne t: rde pas hi 
p~n6trer dans le fruit ct Aile rendre 
impropre Ia consommation. 

Le chanpignon hiverne d'une saison 
Aiune autre sur les d~chets de plants 
infect6s se trouvant dans le sol. L'in-
fection initiale du fruit peut toute-
fois 8tre due a des fcuilles infect~es, 
mais la plupart des fruits sont proba-
blement contamin~s par les conidies 
(spores produites dans le sol). Le 
champignon peut p6n6trer Aitravers 
ia cuticule des fruits indemnes. Les 
fruits peuvent 8tre contamin6s quand 
ils sont encore verts et petits, mais 
ils ne pr6sentent aucun signe 6vident 
de taches jusqu'au moment oi ils 
commencent Aimcirir. Plus ils appro-
chent de ]a maturitd, plus il sont 
prdisposts A] a maladie. Les fruits 
des plants en partie d6feuill6s par 
les maladies produisant des taches sur 
les feuilles sont particuli~rement pr6-
disposes Ail'infection. 

Par temps humide, les conidies pro-
duites sur ]a surface du fruit sont 
projet6es sur d'autres fruits par la 
pluie ou sont ripandues par les ramas-
seurs. L'irrigation par aspersion favo
rise ]a propagation de ]a maladie. 
Lorsfiije les conditions sont favorables 
au d6veloppement du champignon, un 
grand nombre de fruits peuvent 6tre 
endommagCs en peu de temps. 

RECOMMANDA TIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MA LADIE 

L'anthracnosc prdomine gtn6rale-

ment sur les sols real drain6s; en con-
s~qucnce, il faut 6vitcr de planter sur 
ces sols. Comme le champignon pout 

Is 

survivre d'une saison Aune autre dans 
le sol, il faut pratiquer une rotation 
de trois ou quatre ans. II faut traiter 
les graines avec du c6r6zan M 
(p. 100). Aucune varidt6n'estvraiment 
rdsistante hi la maladie. 

Pour lutter contre 'anthracnose, il 
faut utiliser les fongicides adopt6s 
dans les programmes de lutte contre 
la maladie des taches brunes, le mil
diou (p. 30) et autres maladies carac
t6ris6es par des taches sur les feuilles. 
Le maneb (p. 112), fongicide orga
nique, est tr~s efficace contre 'an
thracnose, ]a maladie brune et le mil
diou. Le zineb (p. 112) ct le nabam 
(utilis6 avec du sulfate dezinc)(p. 112) 
sont moins efficaces contre l'anthrac
nose. Le ziram est tr~s efficace con
tre l'anthracnose, mais il ne combat 
pas le mildiou. Lorsque le mildiou 
s6vit, on peut utiliser le ziram en alter
nant les applications avec celles d'au
trcs produits chimiques (p. 112) ou 
dans des m61angcs pr6par6s dans le 
r6servoir (p. 112). Utiliserlem~mesys
t~me d'application que pour la maladie 
des taches brunes. Cependant, si le 
ramassage se poursuit tard dans la 
saison, on peut proc~der Aide nou
volles applications pour prot~ger les 
fruits. (Cf. aussi les dates ot les m6
thodes d'applications des fongicides 
(pp. 107 et 108). 

Mildiou terrestre 
Le mildiou terrestre est une ma

ladie cryptogamique du fruit de la 
tomate. Ello attoint 6galement les au
bergines et los poivrons. Elle s6vit 
surtout dans les r~gions soumises A 
des pdriodcs prolong~es de temps 
chaud et humide. Dans le champ, 
cette pourriture se propage surtout 
sur les fruits qui sont en contact avec 
le sol; le chamlignon s'attaque Indis



tinctement aux fruits verts ou mfirs. 
Cette pourriture est assez friquente 
dans les Etats de l'Atlantique Sud et 
du Centre-Sud oit les tomates sont 
cultivdes pour 8tre expedites vers le 
nord. Elle cause des pertes du fruit 
pendant le transport aussi bien que 
dans le champ. Cette maladie s6vit 
aussi dans d'autres regions produc
trices de tomates, mais g6n~ralement 
elle ne prdsente qu'une importance lo
cale. Dans les Etats du Sud-Est, cette 
maladie est habituellement caus6e par 
le Phytophtora parasitica Dast (ou 
Phytophtora terrestris) mais, en Cali-
fornie, P. capsici Leonian et p. 

drechsleri Tucker semblent occasion-
ner la majeure partie des digfits. 

Le premier sympt6me est une tache 
vert grisfitre ou brune, aqueuse, qui 
g6n~ralement se produit Atl'endroit oi 
le fruit est en contact avec le sol. Par 
temps chaud, cette tache s'Nargit ra-
pidement et peut couvrir ]a moiti6 du 
fruit ou davantage. ElIe pcut ne pas 
prsenter de marques pricises mais, 

on observe des bandesg~n~ralement, bsere ds badesg~n~a~eenton 
concentriques plus sombres. Ces mar-

quesdorentlamaldic on orn ques donnent it la maladie son nomra 

i 

Fic. 27. - Tomates pr6sentant les 
marques concentriques et la coloration 
dues au mildiou terrestre. Les fruits 
sont infect6s par les spores des cham

pignons se trouvant sur le sol. 

rencontre trc frequemment dans les 
champs mal drain6s. Il ptn~tre a tra
vers la surface intacte du fruit et rin
fection se produit lorsque le fruit 
touche le sol ou lorsque des parti
cules de sol sont projcttes par ]a 
pluic sur he fruit. Lorsqu'ils ont t 

avant a rcote, lescontamins juste 
ecnai~ ut vn arcle

fruits sont exp~di6s Lil'6tat vert et ne 
frusentnt eps e arques de 
pr~sentent souvent pas de marques de

madiIosulsstebal,
 
maia ouie s elpe


de mildiou terrestre et (fig. 27) sont d~veloppe penunecarct~istquetr~ nete.Cepn-mais ]a pourriture se 
une caract~ristique tr~s nette. Cepen- dant le transport et dans Ics loeaux 

dant, des fruits atteints de mildiou 
des marques ana

prdsentent parfois 
logues. La surface de ]a tache est 
ferme et elle a un bord lisse qui n'est 
pas nettement d~fini. Ceci distingue 
le mildiou terrestre du mildiou ordi-
naire, dont les taches ont une surface 
rugucuse et sont lhg cment affaiss6cs 
sur le bord. Le mildiou terrestre dif-
fre aussi du mildiou en cc sens quc 
lea fruits verts ne se ramollissent pas 
pendant quclque temps apr~s l'infec-
tion et aussi par lc fait qu'il n'affccte 
que les fruits. 

Le champignon vit dans le sol et, 
comme il a besoin d'une humidit6 
abondante pour se d6velopper, on Io 

de matraton. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
Comme le champignon contamine 

le sol, it faut pratiquer une rotation 
de trois ans pour r~duire les pertes. 
Eviter lcs sols mal drain6s. Dans ies 
petites plantations, it faut mettre les 
fruits A l'abri du sol et r6duire les 
6claboussures provoques par ]a pluic, 
pailler les plants et, si la chose est 
6conomiqucment praticable, lcs tuteu
rer. Dans les plantations irrigu6cs, ii 
faut disposer les plants sur des billons 
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pour rduire la contamination des 
fruits. 

Pulv6riser un fongicide iAbase de 
cuivre fix6 (p. 111) seul ou en combi
nalson avec du maneb (p. 112) ou 
avec du Captan (p. 100). 

Rhizoctane brun 

Le rhizoctone brun des tomates est 
provoqu6 par le champignon Rhizoc
tonla solani que ]'on a des chances 
de trouver dans Ic sol chaque fois 
que les tomates sont cultiv~cs en plein
champ. Cc champignon peut aussi 
provoquer ]a fonte des semis ou des 
cernes sur ces derniers. On le trouve 
itla fois sur les fruits cultivt~s en plein
champ ot en cours de transport. 

Le premier sympt6me est une tache 
brune klghrement affaissc d'un dia-
mhtre de 18 mm environ (fig. 18). 
Cette tache pr~sente des marques 
concentriqucs nettement d~finics ot 
d~limit6cs, qui sont plus troites et 
plus rapprochcs que celles du mil-
diou terrestre (p. 30). Cette tache 
s'6largit progressivement jusqu'a cc 
clue son diamntre dipasse 25 mm et
les marques tcndent i s'estomper au 
fur et t mesure que la tache s'61argit. 
Ellt devient marron sombre et le 
centre clate souvent. Cette rupture 
de la surface de ]a tache, ainsi que 
l'troitesse des marques constituent 
un moycn de distinguer cette maladie 
du mildiou terrestre. 

Le champigron qui occasionne le 
rhizoctone p3ntre dans le fruit i tra
vers des blessures ou a travers l'pi-
derm intact. La contamination est 
surtout fr6quente pendant les p6riodes 
de temps pluvicux sur sol humide, 
Iorsque les plants sont couch6s sur 
Ic sol. 

Des temperatures mod6r6os favo-
risent le d6veloppement de la mala-

' 

FiG. 28. - Tomates pr6sentant dessympt6mes du rhizoctone brun. La surface est fendue et les marques concen
triques de ]a tache sont plus nettement 
pronone6es et plus 6troites quo celles 

du mildiou terrestre. 

die. La contamination ne se produit 
que lorsque is fruits sont en contact 
avec lc sol ou lorsque des particules 
de terre ont 6tt6 projet~cs sur ceux-ci 
par la pluic. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
Comme le rhizoctone est tr~s fr6

quent sur les sols humides, il ne faut 
pas planter des tomates sur des sols 
mal drains. Dans los petites planta
tions, il faut tuteurer les plantes, ceci 
6liminc presque compltement ]a ma
ladic. Les pulv6risations prdsentent 
peu d'utilit6. 

Pourriture d'importance secondaire 
des fruits 

La tomate est sujotte A dcs pourri
tures caus~es par des varidtds de Fu
sariunt, Oospora, Cladosporlum, 
Pleospora, Rhizopus, Botryils, etc., 
ainsi que par diverses bactries en 
particulier Erwinla aroldeae (Town
send) Holland et E. carotovora(Jones) 
Holland. 
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Ces pourritures ne prdsentent pas 
une grande importance du point de 
vue dconomique, dtant donn6 que 
nombre de ces organismes n'attaquent 
pas les feuilles ou les tiges ct n'infec-
tent gdndralement les fruits que par 
des fentes de croissance, de piqfres 
d'insectes, des blessures caus~es par 
des instruments m~caniques pendant 
la rtcolte, l'emballage, ou par les 16-
sions occasionn~cs par les organismes 
qui normalement font des taches sur 

sont atteintsles fruits. Les fruits qui 
de cette pourriture dans le champ 
sont g~nralement si endommag~s 
qu'ils sont impropres i la consomma-
tion. Gn~ralement, les organismes 
qui les envahissent progressent rapi-
dement et nombre de ccs pourritures 
sont du type mou et aqueux ct ont 
une odeur de fermentation. La pour-
riture verte caus~e par une varit de 
clachnsporiiim autre que celle qui 
cause la pourriture des feuilles et ]a 
pourriture Pleospora lycopersici El. 
& Em. Marchal sont responsables de 
certaines pertes sur les fruits cmballs 

Atl'ttat vert pendant le transport et 
la maturation. Ces pertes ne pr6sen
tent g~ndralement qu'une importance 
locale. En cc qui concerne ces der
ni&es maladies, bien souvent on ne 
constate pas leur pr6sence dans le 
champ, mais les champignons sont 
prscnts sur les fruits et se dtvelop
pent dans des conditions d'humiditd 
et de temperature favorables pendant 
I'exp~dition et la maturation. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
Les plants de tomates plant~s dans 

des champs bien drains souffrent ra
rement de ces pourritures. G~nrale
ment, les d6gtits occasionnes en plein 
champ sont insignifiants, sauf lorsque 
les pluies sont anormalement abon
dantes et menme alors, les d glits ne 
prtsentent qu'une importance locale. 
II faut 6viter lcs blessures m~caniques 
lors de la r~colte et l'emballage des 
fruits, car on rduit ainsi les pertes 
pendant lc transport. 

SI
 



MALADIES A VIRUS
 

Nombre des maladies A virus im-
portantes de ]a tomato peuvent se 
produire quel quc soit l'endroit otl 
so trouvc la culture dans le champ et 
ccrtaines sont meme fr6quentes dans 
les serres. Quelques-unes, comme le 
curly top et ]a maladic bronz6e, n'en-
dommagent les tomates que dans les 
r6gions oji certains insectes porteurs 
(vecteurs) sont abondants. Les to-
mates, comme lc tabac, les poivrons 
et certaines autres espiccs de ]a fa-
mille des solanac~es peuvent 6trc 
contamin~s par un grand nombre de 
virus des plantes. Cependant, quel-
ques-uns de ces virus n'atteignent pas
frc-quemnient les tomates. 

En g6n6ral, les sympt6mes d'infec-
tion par Ic virus sur les feuilles se 
pr6sentent sous forme de divers types 
do marbrurcs, d'enroulemcnts ou de 
d6formations ct, dans certaines mala-
dies, de taches ou dc dcss6chcment 
des folioles. Certains virus occasion-
nent aussi dcs striurcs dans la tige et 
peuvent dtruire Ics bourgeons termi-
naux. Sous 'cffct de ccs virus, les 
fruits sont parfois marbr~s, tach6s et 
d~forms. Certaines dc ces maladies 
no r~duisent pas toujours sensible-
ment Ics rcndements et la qualit6 des 
fruits; en revanche, d'autrcs rendent 
les plants rachitiqucs et les cndom-
magent si gravement qu'ils ne produl-
sent qu'une quantit6 insignifianto ou 
null, do fruits vendables, 

Mosa'ique du tobac (tomato) 

La mosa 'que de ]a tomate, ainsi 
qu'on l'appello g~ntralement, est en 
fait une maladic A virus que l'on 
trouve commun6mcnt dans les champs 
et les serres sur ]'enscmble du terri
toire des Etats-Unis. Eie est occa
sionn~c par le virus qui provoque la 
mosa'ique commune du tabac. Comme 
cette maladic a W d~cel6c pour ]a 
premiirc fois sur le tabac, son nom 
exact est le virus de ]a mosa'ique du 
tabac. Ce virus contamine aussi les 
aubergines, Ics poivrons, les p6tunias, 
ct un grand nombre d'autres solana
c~cs ainsi que certaines plantes 
d'autrcs families. 

La souche verte commune du virus 
de la mosa'ique du tabac occasionne 
une marbrure vert clair et vert fonc6 
du fcuillagc de Ia tomate, ainsi que 
I'enroulemcnt et une 16g~ro d~forma
tion des folioles (fig. 29, A). Pendant 
Ics mois d'hivcr cependant, les fo-
Holes des jeunes plants cultiv6s sous 
chfissis sont souvent anormalement 
6troits et pointus. Cc symptfme est 
connu sous Ic nom de i feuille de 
fougirc i (cf. fig. 36, B). Les plants 
peuvcnt trc ch6tifs s'ils sont contami
nts quand ils sont petits, mais los di
mcnsions dcs plants ,ct des fruits no 
sont gure r6duites si ccux-ci ne 
sont pas lnfcct~s avant d'avoir atteint 
le stade do la fructiflcat;,n. 
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Fia. 29. - Feuilles de tomato pr6sentant des sympt6mes des souches vortes (A) 
at jaune (B) do la mosaique ordinalre du tabac. Les marbrures vertes sont 

beaucoup moins marquees que les jaunes. 

du tabao. CosFIa. 30. - Tomates atteintes do la souche jaune de la mosaique 
marques sc produisent g6n6ralement sur le renflement du fruit. 

On rencontrc souvent certaincs va- roulement ct Ic nanisnic du feuillage 
et peut cii outre r~duirc considdrableri~t6s jounes de cc virus qui occa-

slonnent une marbrure jaune typique ment Ics rendemcnts. 
des feuilles (fig. 29, B) ct parfois unc On conmmit d'autres souches du 

marbrurc des tigcs ct des fruits virus de iamosaique du tabac qui 

(fig. 30). Cette mosa'iquc jaunc pro- pcuvcnt occasionncr des taches sur 
voque souvent unc d6formation, I'cn- Iks folioles ct des tachcs sur los fruits, 
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mais ceux-ci sont rares sur les plants 
cultiv~s en plein champ et ne prdsen-
tent qu'une importance secondaire. 

Bien que les souches communes du 
virus de la mosaique du tabac ne r6-
duisunt pas toujours le rendement et 
]a qualit6 des fruits, elles r6duisent 
cependant la vigueur du plant. Dans 
les serrcs, les rendements des plants 
contamin6s apr~s fructification peu-
vent diminuer de 4 i 5 % par rapport 
aux rendements des plants sains. Si 
les plants sont contamin6s avant que 
les fruits aient miri, les rendements 
sont souvent r~duits de 10 it 15 %. 

Ces pertes atteignent surtout les 
fruits des trois prcmi&cs grappes qui 
gqn6ralement se vendent plus cher 
que les fruits tardifs. Tout doit tre 
mis en oeuvre pour enp cher cette 
infection par le virus ou pour retar-
der son apparition le plus longtemps 
possible. Des mesures prophylactiques 
sont i6galement importantes parce que 
Ics plants infects par le virus de ]a 
mosaYque du tabac peuvent aussi 6tre 
infects par le virus X de ]a pomme
de terre. Cette infection combinte 
occasionne une maladie appel6e ]a 
bigarrure double qui est si grave que
les plants perdent pratiquement toute 
valeur (p. 61). On rencontre 6gale-
mont des infections dues A un com-
plexe du virus de la mosalque du 
tabac ct d'autres virus, et Icurs cffets 
sur les plants sont plus graves que 
ceux de chaque virus pris s6parmcnt. 

Le virus (ICla mosaique du tabac 
est trcs infectieux et se transmct faci-
lement &lsque, par n'importe quel 
moyen, unc quantit, nmte minime, 
de s/ve d'un plant atteint de la mo-
saique pinitre dans une 16g#re 6ra-
flure ou blessure d'un plant sain. Le 
virus se transmct le plus souvent par 
In munutention des plants atteints de 
mosalique ct des plants sains lors du 
repiquage ct par frottement entre des 

plantes malades et des plantes saines 
pendant Ia croissance. 

Les plants A repiquer produits par 
ensemencement direct dans le champ 
sont rarement infect6s avant d'avoir 
W manipulks lors de ]a cucillettc, de 
'emballage et du repiquage. Dans 

Ics serres, les plants sont g6nirale
ment infectds au moment de la taille 
ou lorsqu'on les fixe sur un tutcur. 
En raison de ]a fr6quLnce n~cessaire 
de ces operations, la plupart des 
plants cultiv6s en serre sont infcct6s 
avant la fin de ]a campagne. Le virus 
est 6galcment transmis des plants 
atteints de la maladic aux plants sains 
par un puceron de la pomme de terre. 
Cet insecte transmet le virus d'unc 
tomate it une autre, mais non pas du 
tabac au tabac ou it la tomate. On 
signale des cas de transmission par 
des sauterelles. Les insectes jouent 
g3nralemcnt un r6le moins important 
que les humains dans l'infection des 
plants de tomates. 

Le virus de la mosaique du tabac 
vit plusicurs annkes sur les feuilles 
et Ics tiges s~ches. Dans les serres, 
l'infcction se produit parfois h partir 
des restes d'une ricolte ant~rieure de 
plantes atteintes de la mosaique qui 
ont Wtd enfouies dans le sol. Ce type 
d'infection est tris frt~qucnt lorsqu'unc
culture de tomates est imm~diatement 
suivic par tine autre. Dans les champs,
le sol ne semble pas 6trc une source 
importante de contamination. Le virus 
sc trouve aussi i la surface des graines 
provena'nt de fruits atteints de ]a 
mosaliquc; si I'on plante presque im
mdiatenicnt ces graines, apris extrac
tion, il arrive parfoik qu'elles trans
metlent la mosaique. Dans Iapratique 
commerciale cependant, oi Ics graines 
ont WtIs6ch6cs pcnd;tnt quclque temps 
avant de les planter, il ny a gure de 
triinsinission du virus. 

Les semis dcstinds i etre plant~s 



en plein champ sont souvent infect6s 
lorsqu'ils sont cultivds h l'int~rieur ou 
dans le voisinage d'une serre oi la 
maladie a atteint des plants plus an-
ciens. Cette infection est due g~n6-
ralement au fait que Ics travailleurs 
agricoles touchent les jeunes plants 
apr~s s'6trc occup6s d'unc culture en 
pleine production, mais le virus est 
parfois transmis par des pucerons. Le 
virus de la mosaique du tabac attcint 
aussi les solanaces vivaces tclles que 
le ccrisier nain et solarum carolincnse. 
II est possible que ces plantcs servcnt 
de source d'infection par l'intcrmi& 
diairc des puccrons qui, on se nour-
rissant, transmottcnt le virus de ]a 
plante satvage "Lla plante cultiv~e. 

Le virus de ia mosaique du tabac 
est pr sent dans tine cortaine mosure 
dans les cigarcs, cigarettes ct tabac 
A pipe. En consequence, ls fumeurs 
sont susceptibles de porter des virus 
sur les mains. 11 est probable que 
l'infection initiale par la mosaiquc du 
tabac des semis de tomiates ct des 
plants dans les champs ost, pour uno 
large part, due ai cette source. Le 
tabac t chiquer ou a prisor ne contient 
g~nralement pas ce virus 6tant donn6 
les hautes temp&aturcs utilis es pour 
sa preparation. Le tabac ,Lichiquer, 
constitu6 par des * fouilles naturelles 
non traitt~cs, cst susceptible de conto-
nir une forte proportion (1e virus. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CE7"I' MA LADIE 

Pour r~duire les pertcs occasionn~cs 

par la mosaique du tabac, les semis 
dolvent Wtre prot6gs contre la conta-
mination. Si I'on repique dans un 
champ des jeuncs plants atteints do 
In mosa'|cque, il n'est gu&e possible 
d'cmpdchcr la propagation du virus 
par frottemcnt contre des plants, par 
des outils agricoles pendant Ic travail 

du sol et les pulvdrisations. L'arra
chage des plants atteints de mo 
saiquc ne suffit pas g6n6ralement A 
enrayer la maladic dans les planta
tions cii plcin champ. 

Pour freincr la propagation de ]a 
maladie dans los serres, il faut arra
chcr les plants malades au dibut de 
la saison (p. 96). Certaines pratiques 
culturales r, duisent ]a probabilit6 de 
contamination des semis et aident L 
retarder tine contamination gn~ralc 
par la mosa'que jusqu'aL cc que les 
plants aient atteint une dimension oi 
les effets de la inaladie ne sont pas 
trop graves. i faut suivre les rccom
mandations donnmes pour les traite
ments sanitaircs et los soins aux 
plantes (pp. 69 et 70). 

Los travaux exp6rimentaux indi
quent quo Iorsqu'on trcmpc les mains 
dans dht hiut ordinaire ou tine solution 
de lait on poudrc, le nombre des se
nis infcct~s, apr~s manutention d'un 
plant atteint do mosaique, pout etr 
considerablenient r~duit. Los mains 
doivent y &etr tremp cs assez sou. 
vent pour rester impr gnos do lait. 
Cette mithodc do lutte Wen est qu'au 
stado expirir.iental ot tle n'est pas 
cfficacc i 100 %. Le lait paralyse le 
virus, bien qi'il ne puisse pas gu&ir 
t,ine plante infectte. Los pulvtrisations 
d lait stir los semis oat rtduit aussi, 
mais non pas linfn6, l'infection lors 
de la manutontion ties plants. La pro
toction par ties pulv6risations ne dure 
quo peu de temps. 

La st rilisation du sol Lila vapeut 
cst I'un des moycns les plus officaces 
pour enrayer la mosailue du tabac 
dans los sorres. Ile cst spkcialenent 
n ccssaire on hiver horsque les plants 
destines ai la culture de printemps 
sont repiquis quelques jours :prs 
enlkvement de I rcolte d'automl;. 
Le virus persiste pendant un certain 
temps dans Ic sol sur los dchets dc 
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la r6ecolte pr~cddenvw. Dans les sols 
non trait6s, 10 % do:s plants qul ont 
tt6 repiquds entre trois et dix jours 
aprs enl~vement de la r~colte prdc6-
dente peuvcnt 6tre contamin~s. Au 
bout de trente jours, ]a contamination 
est gtnralement pcu importante. Ce-
pendant, on a isol6 le virus du sol 
ntuf semaines apr~s l'enlEvement cs 
plants atteints d mosaYque. 

Cependant, la strilisation en hiver 
de certains sols est nuisible aux plants. 
En consequence, si votis avez ce type 
de sol, supprimez la strilisation en 
hiver. Dans ce cas, ilfaut inspecter
les plants ct enlever ies parties 
atteintcs de mosaique deux semaines 
aprs repiquage et, de nouveau, une 
semaine plus tard. Continuer ai faire 
des inspections frequentes (p. 96). 

Brunissement Interne 

Le brunissement interne est une 
maladic des tomates qui occasionne 
do graves pertes dans certaines r6-
gions de culture de la tomate de l'est 
des Etats-Unis. Cettc maladic cst ap-
paremment prow(lu6c par ['infection 
tardive des plants de tomatc par ie dns Ic rouge normal du reste du 
virus de Iamosaique du tabac (p. 56). fruit. Ddns les cas graves, le tissu
Les symptnics semblent impossiblcs brun de la paroi petit Ore visible 't
A distinguer de ceux de la maladie travers la peau. Les taches d6prim~es 
connuc sous le nor de t graywall :o 
(p. 83) qui atteint les plants indemnes 
de virus ct qui scmble etrcause par 
certaines conditions dfavorables du 
milieu. 

Les synptinlc caractristiqucs du 
brunissenicnt interne son! visibles 
quand le fruit est coupd transvcrsale-
ment A environ 6-12 mm aui-dessous 
de la tige, alin d'cxp, scr la paroi
exttrieure charnue (ptricarpe) ct les 
cloisons int~ricures (septa) des cel-
lules contcnant Ics graines (locules). 
Dans les fruits 6gbremcent malades, le 

do
 

tissu voisin des faisceaux vasculaires 
est marron et ligeux (fig. 31, A).
Chez Ics fruits gravement attcints, 
une grande partie du tissu charnu de 
]a paroi cst marron; ]a coloration 
gagne les cloisons et parfois la co
lonne centrale. Ces sympt6mes peu
vent apparaitre sur les petits fruits 
vcrts, mais ilssant surtout frequents 
sur les fruits bic,, dtveloppds. 

Les sympt6mes cxt6rieurs du bru
nissement interne varient selon lc de
gr6 de maturit6 du fruit. Sur les petits
fruits verts, les sympt6mes exttricurs 
sont rares. Sur les gros fruits verts 
qui sant gravement atteints, ]a colo
ration grise ou brun-gris des tissus 
de ]a paroi ext~ricurc est h pcinc vi
sible h travers Ia peau translucide 
(fig. 31, B). Elle apparait sous forme 
de taches sans bords bien d~finis et 
la surface de ces zones est g n(rale
ment un peu aplatie. Les renllernents 
de ces fruits sont hkgrcmcnt aplatis.
Stir les fruits rouges mfirs, Ics symp
t6nc.s 'arient d'un jaunissement leger
stir le renlement .i de grosses zones 
colortes qui coriespondent - celles 
des fruits verts. Eles sont g 3nirale
nient jaunes ct Its bords s'estompent 

pr's dutrerillement sont frtquentcs 
stir Its fruits mirs. 

ii a tO dnioutr6 que le bnisse
ment interne est provoqu par l'infcc
tion de la Plante par tine ou plusicurs 
souches du virus tIe la mosaliqne du 
tabac Iorsque les fruits sont proches
de Icur niaturit . A cc moment, il 
semble (u'ii y ait tite accumulation 
rapide tie virus dans certains fruits, 
inirdiatemuent apr , l'inoculation. 
Une scnsibiit extrme de cerlains 
de ces fruits prtivoque Ic d6vcloppe
ment d'un brunissemcnt intdrieur. 



Fia. 31. - Tomate atteinte de brunissement interne. A) Section transversale de 
la tomate. Les cellules prts des faisceaux vasculaircs des parois ext6rieures sont 
colotdes en brun sombre. B) Surface de In meme tomate. LUs taches soiit marron 
foncd et 1g6rement d6primoes et le renflement de In tomate est 16g~rement aplatle. 

Cette maladie est trcs fr quente dans 
les plants qui poussent soes un faible 
dclairement au moment de l'infection 
par la mosaique du tabac. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

Pour lutter contre le brunissement 

Interne, ilfaut employer les mesures 
recommand6es pour r~duire Ia conta-
mination par le virus dc la mosaique 
du tabac (p. 59). 

Bigorrure double 

La bigarrure double est la forme la 
plus rdpandue et In plus destructrice 
do la mosalique. Elie cst provoqu~e 
par une Infection combin6c par le 
virus de la mosa'que du tabac 
ct le virus X dc la pomme dc 
terre. Cc virus dc la pomme de terre 
so trouve dans pratiquement tous les 
plants des vari~tts courantes de porn-
ics d terre cultiv6cs depuis long-

temps dans notre pays. Elle occa-

sionne pcu de traces nettes visibles 
de ]a maladie sur les pommes de terre 
ct lorsqu'on inocule des plants dc to
mates avec Ic jus provenant des col
lets ou des tubercules de pommes de 
terre qui portent le virus, on constate 
sculement une trs lgre marbrure 
sur le feuiliage et aucun symptbme 
sur les tiges ou les fruits. Cependant, 
si les plants dj"I infects par Ie virus 
tie la mosaiquc du tabac le sont en
suite par le virus de la ponme do 
terre, ilen r~sulte la double bigarrure. 
Cette maladic occasionne souvent de 
graves pertes aux cultures de serre ct 
on la trouve parfois dans tous les 
champs oii I'on cultive des tomates. 

Le premier sympt mc est une mar
brure vcrt pfile des feuilles, accompa
gnte par le dveloppement d'un grand 
nombre de petites taches ncroses 
d'une coulcur brun-gris qui ont l'as
pect tie papier tr s mince (fig. 32, A). 
Nombre (ICcos feuilles peuvent faner 
et pourrir au cours des premiers stades 
de la maladic. Les feuilles qui pous
sent cnsuite sont marbrtcs de vert et 
de jaune, rabougrics et recroquevil-
IMcs, avec dc petites taches brunes 
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FIG. 32. Foliole et tige de tomato prdsentant les premiers sympt6mcs de la
bigarrure double: A) Folioles couverts do petites taches qui bient6t les ferontfaner. B) Tiges colivertes do 'ayures do largeur et de Iongueur diffdrentes. Lestaches sur les feuilles sont d'une couleur brun-gris; les rayures sur les tiges 

sont d'une couleur brun fone6. 

irr~gulircs dc coulcur chocolat, 6par-
pilldes sur lcs foliolcs. Un grand
nombre de rayurcs marron sombre 
apparaisscnt sur lcs tiges ct Ics p6-
tioles des feuilles. Ces rayurcs donnent 

sa maladic son nonm (fig. 32, B). 
Sa gravit6 est variable. Lorsque los 
plants sont infectes alors qu'ils sont 
encore petits, lcs bourgeons terminaux 
finisscnt par inourir. Lcs plants in-
fcct~s sont rabougris. 

Les plants attcints de la bigarruro 
portent rclativcmcnt pcu de fruits. Cos 
fruits sont souvent rugutux et didfor-
mos ct prsentcnt stir lcur surface de 
petites plaques irrnguliros graisseuscs 
de coulcur marron, d'un dianitre de 
3 A 9 mm q'ui les rendent impropres 
t In vcnto (fig. 33). 

10 

11 existe plusicurs souches de vi
rus X dc ]a pomme de terrc que l'on 
distinguc scion 'intcnsitd des symp
tcmcs qu'cllcs produiscnt sur cer
taines plantcs-h6tcs. La gravitd des 
sympt6mes de la bigarrurc double sur 
les tomates varic suivant Ia virulence 
do la souclic du virus ,( de ]a pomme 
dc terre qui Ics infcctc. Ccrtaines 
taches des fcuilles et ccrtaincs rayures 
de la tige sont produites par toutes 
los souchcs. 

Lc virus X de la pomme de terre 
cst prnscnt dans lcs tuberculcs et une 
partic do ]a contamination initiale 
dans les serres cst probablement due 
au fait quo lo virus ost transmis par 
los mains des travailleturs qul ont dd
coup: ou pcI des pommes de terre 
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S. 	 . do la bigarrure. I1 faul lutter contre 
la contamination des plants par le 
virus X de la pomme de terre. 

Pour 6viter cette infection, il faut 
se laver les mains avant de commen
cer de s'occupcr des tomates si l'on 
a pr6cdemment coupe, pelW ou ma
nipuh3 des pommes de terre, ou tou
ch6 des plants dc ponme de terre; 
Ics mains peuvent transmettre le virus. 
11 ne faut pas cultiver des pommes 
de terre pros de la serrc, ni planter 
des tomates pros d'un champ de pom

mes 
rure double. Les taches sont do cou- succ~der unc culture de tomates it ine 
leur marron clair et no p6n6trent pas culture de pommes de terre (p. 94). 

FiG. 33. - Tomato atteinte dc la bigar- de tcrrc. Eviler aussi de faire 

profondcent dans le fruit. 
Si les jounes plants des serros pro

sentent des symptbmes de bigarrure, 
peu avant de tuteurer ou do tailler il faut les arracher (p. 96). Lorsque 
les tomates. Dans le champ, le virus la maladie s'est bien implant6e dans 
de la pomme de terre peut 6tre trans- toute la serre, cette mesure prdscnte 
mis aux tomates par les mains, les peu d'efficacit6, car les plants rtcem
habits ou les outils de ceux qui ont ment infectts sont portcurs du virus 
travaill6 pr6c~demment dans des avant de presenter des symptCmes 
champs do pommes de terre voisins. nets. Ces plants servent de source de 
Lorsque les jeunes plants sont culti- contamination avant que la maladie 
v~s dans des serres pour 6tre repi- puisse Etre del&c. Dans ces condi
qu~s dans los champs, ils peuvent Wetr tions, l'infection se produit si rapide
infectds par des plants plus ancions ment que l'arrachagc ties plants ma
so trouvant dans los serres voisinos. lades n'enraye pas Ia propagation de 
Le virus dc la pomme de terre ne la maladie. ien qu lia bigarrure soit 
semble pas 6trc propag6 par los puce- difficile a combattre, lorsqu'ello so 
rons. Lorsqu'il a t6 introduit dans produit stir des plants suffisamment 
une serre, le complexe des deux virus grands pour tre tutcurs, on pout 
est rapidement propag6 par ceux qui parfois cnrayer la maladie par arra
donnent des soins aux plantes. Les chage si lie n'apparait que sur quel
pertes sont graves si Ia bigarrure ap- ques plants , des points tr~s distants 
parait au debut de la saison. de Ila serre (p. 96). !1 faut onsuite 

isoler ha partie de la serre oit la pr& 
RECOMMANDA7iONS sence dc ha bigarrure double a W 

POUR LA LUTTE dccl& et ne pas toucher les plants 
CONTRE CETTE MALADIE pendant deux scmainos. Si l'on no 

11 faut suivre les recommandations trouvo pas d'autres plants contamilids. 
d6jk donn6cs pour pruvcnir la conta- il est probable que tous les plants 
mination par le virus de la mosaique infectts ont t6 6imin~s. Cette me
du tabac (p. 59), 6tant donn6 quc le sure n'est efficace quo quand l'obser
virus do Ia mosaique du tabac est vatcur connait bien les sympt6mes 
ddjA priscnt dans les plants atteints prucoces d li bigarrure. 
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Les fruits des plants atteints de 
bigarrure simple peuvent ne pas etre 
contamin6s, mais ilssont souvent 
marqu6s de cercles marron larges et 
d6prim6s, d'un diam~tre de 12 mm 
environ (fig. 34). Cette colorationNapparait 
tout d'abord sous forme d'un
 
rond l6g~rement d6prim6 sur ]a sur
face du fruit vert, rond qui se trans
forme erisuite en une marque plus 
large, de couleur marron. Sur les 

Fxa. 34. - Tomate atteinte de marques 
circulaires caus6es par la bigarrure

simple. 

Bigarrure simple 

Une autre forme de bigarrure occa-
sionno souvent des d~gfits sericux 
dans los serres, mais cule est assez 
rare dans les champs. Cctte maladic 
est caus~e par un soul virus qui res-
semble beaucoup aicelui de la mo
saYque du tabac. La bigarrure simple 
est beaucoup moins fr~quente quo la 
bigarrure double et, lorsqu'elle so 
produit, les pertes sont g6ncralement 
moins graves, 

L'un des sympt6rnes est une mar-
brure verte dcs feuilles qu'iI cst im-
possible dc distingucr de celle occa-
sionnde par la mosa'que du tabac. 
Les plants contamin~s peuvent no 
prdsenter aucun autre sympt6mc quo 
cctte marbrure. Ccpendant, dans cer
taines conditions qui ne sont pas bien 
connuos, de larges rayures marron 
apparaissent stir los tiges. Sur cs 
tiges, la moelle pr scnte des zones 
dess~checs que I'on ne trouve pas sur 
les plants attoints de la bigarrurc 
double. Los fouilles des plants dont 
les tiges sent raycs prdscntcnt do 
petites l6sions irr~gulires marron 
sombre ou parfos des marques lineai-
res en forme do feuille. dc chine; ces 
dcrnires no pr6scntcnt ju'une mar-
brure. 

fruits mfirs iln'y a 
ment de ]a surface 
marques circulaires. 

Le virus, comme 

saYque du tabac, est 
taille ou ]a manutention des plants. 

Gnralement, ii no semble pas 6tre 
transmis par les graines. Cependant, 
ilpout vivre pendant plusieurs mois 
dans le sol des serres. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 

Suivre les recommandations don
n6es pour pr6vcnir la contamination 
par le virus de ]a mos 'ique du tabac 
(p. 59). Ccpendant, on no sait pas 
si le virus de ]a bigarrure simple est 
present dans le tabac manufactur6. 
II faut suivre les recommandations 
relatives A 'arrachage des plants ma
lades (p. 96). 

Mosaoique du concombre 

Les cultures de tomates peuvent 
parfois 6tre contamindes par le virus 
qui occasionne la mosai'que du 
concombre et du melon. Cctte Infec
tion est rolativoment rare, en partic 
parce quo lc virus du concombre, 
contrairement i celui do ]a mosaYquc 
du tabac, n'est pas facilement trans
mis aux tomotcs par frottement ou 
manutention des plants. Ce virus ne 

pas de jaunisse
autour do ces 

celui do ]a mo

propag6 par la 

64 



i . 

"Z 

Fic. 35. Plant de tomate atteint de la mosalique du concombre et pr6sentant 
un feuillage extr~mcment flilforne. 

supporte pas Ic dcssdchemnent ct nc 
persiste pas dans Ic sol; il nc rcste 
pas actif longtcmps sur les mains ou 
ls vtemcnts, il pcrd rapidcmcnt son 
activit6. En consequence, ]a majeure 
partic dc 'infcction sur Ics tonates 
est provoquc par Ics puccrons. Cette 
Infection ccpcndant n'est pas fr6-
qucnte, car ia tomatc n'cst pas 'h6tc 
prfdri du puccron qui, g6niralcncnt, 
se nourrit sur les conconbrcs et les 
melons. 

II cxistc plusicurs souchcs du virus 

dc la mosaiquc du concombre qui 
produisent des sympt6mcs sur la to
nate; ccux-ci varient en intcnsit6, Les 
plants contamins sont gtndralcment 
tr s rabougris. Les intcrnaruds de la 
tigc sont souvent rtr6cis; il s'cnsuit 
quce ls plants rcsscmblcnt aLdes buis
sons ct sont plus compacts quc ccux 
qui sont atteints par Ic virus ordinairc 
dc la mosaI'que du tabac. Ccs plants 
nc portent quc quclqucs fruits, qui 
sont gsnralcment dc petite tatllc. 

Sur Ics feuilles, on constate des 
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FIo. 36. Fol.oles de tomate pr~sentant: A) le symptgme des feuilles flliformes
oceasionn6 par le virus de la mosaYque du concombre et B) le sympt6me de la 
feuille de fougre que Von trouve parfols pendant les mois d'hiver sur les plants
atteints du virus ordinaire de la mosaYque du tabac. Le sympt6me de la feuille 

de foug6re n'est pas typique de la mosaique du concombre. 

marbruers d'un vert plus clair que 
celui des marbrures de la mosa'ique 
du tabac, mais Ics feuillcs peuvent 
etre recroqucvillkes ct mal form6es. 
II arrive frquemment que les folioles 
ne soient constitutes que par une 
petite nervure centrale et qu'clles 
prennent une apparence filiforme, 
typique de cettc maladie (fig. 35 ct 
36, A). Cc symnpt6me, sous sa forme 
extreme, senible n' tre caract ristique 
que de ccrtaines souchcs du virus. 11 
ne se produit pas sur lcs plants 
ottcints sculcment de la mosaique du 
tabac, mais des sympt6ncs analogues 
sont d~cclablcs stir les plants infect~s 
par la mosaiquc du tabac, en combi-
nalson avec un autre virus, d'une 
souche autre que celic du virus de la 
mosafquc du concombre. 

Le symptOme du lacet dc la mo
sa'iquc du concombre est souvent 
confondu avcc un synpt6me de la 
mosaique du tabac, connu sous le 
norn de 4 feuille de fougie : (p. 56, 
fig. 38, B). Dans le cas de ]a feuille 
de fougr, a partic plate du foliole 
n'est pas compltement supprimde 
conirne dans les foliolcs filiformes, 
mais die est anormalement longue et 
6troite. 

II arrive que Ics plants de serres 
infcct6s par ]a mosaique ordinaire du 
tobac soient infectts ult6rieurement 
par lc virus de la mosalique du 
concombrc. Ces plants restent rabou
gris et Ics fcuilles situ6cs prs du 
bourgeon terminal ont un aspect par
ticuller dc buis5on et poussent tout 
drolts. Les jeunes folioles sont cnrou



Ids, d6form6s et certains pr6sentent 
la malformation filiforme, qui est ty-
pique do la mosaYque du concombre. 
Les feuilles plus anciennes pr~sentent 
une 16g~re marbrure et une colora-
tion pourpre des veines, et les bords 
s'enroulent vers le haut. Nombre de 
fleurs sont malform6es et avortent 
tandis que les fruits produits sont 
susceptibles d'6tre profondment mar-
qu6s de sillons et de pr6senter des 
protub6rances 4 l'extr6mitl6 apicale. 
Cette double infection occasionne par-
fois de graves pertes chez les tomates 
do serre. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALA DIE 

Eliminer les mauvaises herbes et 

isoler les tomates des plants porteurs 
de la maladic (p. 95). 

Dans la serre, ]a mosa'ique du 
concombre ne risque pas d'cndomma-
ger los tomates si les pucerons vec-
tours sont d6truits. 11 faut adopter un 
programme r6gulier de lutte i la fin 
du printomps et en particulier au d6-
but de 'automne, lorsque les puccrons 
commencent i quitter les plants culti-
v~s au-dehors pour p6ndtrer dans les 
serres. On pout obtenir des rensei-
gnoments sur la lutte contre los puce-
rons en consultant le Manuel 142 du 
D6partoment de I'Agriculture des 
Etats-Unis intitul6 xControl of Insect 
Pests of Greenhouse Vegetables 3 
(Destruction des insectcs parasites des 
l6gumes cultivos cn serre). 11 faut 
continuer los mesures prophylactiques, 
au moins jusqu'A cc que ia v6g6tation 
extricure ait t6 d~truite par los 
geles. 

Virus Y do Io pomme do terre 

Le virus Y do la pomnme do terre 
(virus do ]a mosarque en forme do 

veine) est devenu ces derni~res ann6es 
une des maladies &virus les plus des
tructrices des tomates dans le sud de 
la Floride. II occasionne aussi dans 
cette region de graves d6gats sur les 
poivrons. 

Chez la tomate, le premier symp
t6me est I'apparition do zones n6cro
s6es d'une coulcur marron sombre sur 
les folioles qui sont presque arrivdes 
ih maturit6. La foliole extreme d'une 
feuille ost g6n6ralement ]a plus 
atteinte, mais toutes peuvent pr6sen
ter ce sympt6me. Au cours de ce pre
mier stade de ]a maladie, les feuilles 
les plus jeunes ne pr6sentent qu'un
jaunissement le long des norvures 
(fig. 37). Les feuilles qui poussent 
apr~s l'infection sont l6g~rement d6
form6es et tr~s 16grement marbr6es. 
Elles s'enroulent vers le bas A I'ex
tr6mit6. Lcs p6tioles sont 6galement 
courb6s vers le bas; les plants ont 
ainsi un aspect courb. Les tiges sont 
souvent marqutcs de rayures pourpres, 
miis les fruits ne prsentent aucun 
sympt6me. Les plants sont rabougris 
et peu prosp&rcs au cours des der
nicrs stades de lur croissance. En 
outre, Ics rendcments sont rtduits. 

Les tomatcs sont fr~queniment in
fect~cs aila fois par le virus Y de la 
pomme de terre et par le virus de 
la mosaique du tabac. Cc complexe 
de virus endomniage beaucoup plus 
les cultures tlu'un soul de ces deux 
virus. Los feuillcs prsentent des 
miarbrures jaunes prononces et sont 
d&tforniis. 

Fn Floride, on a d~cel la prdscnce 
de difT~rcntes souches de virus Y de 
la pomme de terre dans diverses 
regions. Lc virus apparait fr quem

mont sur les pointes tIe terre, et il 
semblc que sa premire apparition sur 
les tomates ,it correspondu avec le 
ddveloppcment de la production do 
potatocs de tcrre dans les r gions o6 
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.. ,, voisinage des champs de potates de 
Sterre. 

... 

?,* 

,' 

, ,1mecaniques, 
W€--' y,- , 

FiG. 37. 

les tomates sont gtndralcment conta-
mindes. Le virus est transmis par une 
csp~ce commune de pucerons et ii est 
abrit6 par plusicurs plantes adventices 
qui peuvent constituer une source 
de contamination pour los tomates 
Iorsquc la maladie a sevi stir cette 
culture pendant un ou dctix ans. 

RECOMMAND,, lIONS 

'O!IR L.A IulT 


CONTRIE( TIL'E MALADIE 

11n'existe pas tic mesures efficaces 

do lutte contre cette maladie. !1 faut 
prott~ger les senis contre Its pucerons 
en cmployant des insecticides. II faut 
eviter de cultiver des tomates dans Ic 

Maladle bronz6e 

La maladie bronzde est analogue 
Ala bigarrure en ce sens qu'elle occa
sionne des rayures ou des taches sur 
les feuiiles, les tiges ct les fruits. 
Cependant, ses effets sont plus graves 
et, i ]a diffTrence des bigarrures, elle 
attaque un grand nombre de plantes 
ornementales, de mauvaises herbcs ct 
de h6gumes. Le virus de ]a maladie 
bronzfe est transmis par le thrips des 
Ilcurs et des oignons; bien qu'il puisse 
aussi 6trc transmis par des moycns 

il ne semble pas qu'il 
occasionne de graves d6gfits s'il n'y 
a pas d'insectes vecteurs. La maladie 
a occasionn6 de graves pertes dans 
certaines parties de ]a Californie et 
de 'Oregon, oh tine varitt tris viru
lente du virus occasionne cc que l'on 
appelle 4 tip blight Cette maladieP. 

s6vit parfois dans lcs champs de cer
tains Etats du Centre Nord-Est ct de 
I'Atlantique. A certaines t6poqucs elle 
a occasionn6 de graves ddgAts dans les 
serres. 

Stir les jcunes plants de tonates 
qui poussent rapidement, on com
mence par aperccvoir un grand nom
bre de petites taches n(cros es, som
bres et circulaires, sur les feuilles les 
plus jeunes. Ces fcuilles peuvent avoir 
tine apparence bronz.e particuli~re ct 
Ics feuilles fortement tachcs devien
nent souvent sombres. puis se fanent 
(fig. 38). 

Les extrnmiths des tiges de ces 
plants prnscntent gtnralement des 
rayures sombres et les bourgeons ter
minaux fancnt frtquerment. Ls jeu
nes plants peuvent 6trc d(truits; s'ils 
survivent, la nouvelic poussc est tr s 
rabougric ct Ics folioles pr6scntent une 
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Fia. 38. - Feuilles do plants do tomato atteintes du virus do la maladle bronzo.
 
Les folioles sont couverts do petites taches sombres et certaincs ont M6 ditrultes.
 

Cos feulilos ont souvwnt unc coulour bronzc.
 

deformation analogue ii coil' caus' Ics fruits ni(irs, ccs marques se pr

par la mosal~que. scntent sous fori (ic bandcs rougcs 
Sur les plants plus ig~s, les hour- ct jaunts altcrnm&cs (fig, 38). Les cen

geons tcrminaux pcuvent aussi tr tresf de ccs lachcs ftl souvent saillic, 
plus ou moins cndonmags c Ic fcuil- cc qui donuc aux fruits uric apparcnce 
lage prcnd parfois ui aspect jaune. rugucuse. ILCs sym)t6mcs sur Ics fruits 

Les fruits de ces plants sont couverts sont Its plus caraclristiqucs de la 
d'un grand nombre de tachcs d'un dia- maladic. 
mtrc d'cnviron 12 mm avcc des mar- Lc virus dc la maladic bronzdc 

qucs conccntriqucs ct circulaircs. Sur atteint aussi Ics laitucs, Ic c~lcri, I s 
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Ia maladie lorsqu'ils sont encore petits 
car, it ]a diffdrence de ceux qui sont 
atteints de la mosaYque du tabac, ils 
peuvent 8tre remplacds par des plants 
sains sans qu'il y ait risque d'infection. 
I1faut utiliser r~gulirement, chaque 
semaine, des insecticides pour d6truire 
les thrips. 

Pearl Harbor, varidtd assez pr~cocc 
rouge qui pousse vigoureusement, est 
r~sistante au virus de la maladie 
bronz6e, qui s6vit .tHawaii, mais non 
pas 4 certaines souches que l'on trouve 
aux Etats-Unis. 

Fic. 39. 

Curly top 
Le curly top des tomates est dft au 

virus qui provoque le curly top de la 
betterave sucrikre. C'est une maladie

epinards, les pommes de terre et les qui d6truit les tomates ct occasionne 
poivrons, ainsi quo certaines plantes souvent de graves pertes 4 d'autres 
adventices, comme la mauve, lc datura cultures de Idgumes, on particulier aux 
ct la laitue sauvage. I1atteint aussi un haricots, bettes, 6pinards, courges et 
grand nombre de plantes ornemen- poivrons. Cette maladic cst particuli
tales, en particulier les dahlias, la roment grave sur les tomates et autres 
ricardic d'Afrique, les capucines, les 16gumes dans les cultures irriguics et 
p6tunias ct ls zinnias. Lorsque cos los cultures sches de l'Utah, de ]a
plantes sent infectecs par le virus, ciles Californic, du sud do I'ldaho ct des 
peuvent servir do source de contami- parties orientales de l'Orcgon et de 
nation pour lts tomates s'il y a pr6- I'Etat de Washington. Elle occasionno 
scnce de thrips. Les dahlias semblcnt dcs pertos dans certaines parties du 
souvcnt ctro Colorado occidental, du Texas et cetteune source do contamina-
tion. en particulior lorsqu'ils sont cul- maladie a 616 signalke dans I'Arizona,
tiv~s ,iI'intricur ou dans le voisi- dans le Nevada, au Nouveau-Mexique, 
nagc de serros oi l'on cultive des dans Ic Montana ct l'ouest du 
tomates. Nebraska. Dans certains cas isolks, on 

a signalk la pr6sence du virus dansRECOMAIANDATIONS l'Illinois, leWisconsin, le Maryland,
POUR LA LUTTE la Caroline du Nord et dans le Ken-

CONTRE CETTE MALADIE tucky sur certaines cultures de l6gu-. 
Pour prolgcr dans une certaine mes. Dans ces Etats, elle n'a pas 

mcsurc les plantes, ilfaut diminer los occasionn6 de degats apprtciablcs sur 
mauvaises herbs ct tonir los champs los cultures de tomates ct ]a presencc 
de toniates 4i I'abri des plantcs-htes du scul insecte vecteur connu n'a pas
(p. 95). II faut enlever lts plants de encore t6 d~cci6e dans ces r6gions.
tomates qui semblent 6tre atteints de Le virus du curly top n'cst pas 
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Fia. 40. -Plant de tomate atteint dU virus du curly top. Les foliohus sont 
enroul6s vers le haut, los pdtioles des fcuillcs sont tourn s vers lc has et les 

branches sont anormalemint droites. 

transmis par Ics graines ou Ic sol. ni 
par contact entre des plantes malades 
et des plantes saines, ni par la manu-
tention des plantcs par Ics cultivateurs. 
It semble qu'il soit propag6 unique-
ment par une scule esp&c d'insecte, 
]a cicadelle (Circulifer tenellus Baker). 
C'est un insecte migrateur qui se 
reproduit dans les tcrres abandornncs 
couvertes de wvgtations adventices, 
ainsi que dans les regions semi-arides 
couvertcs d'armoisc, situ6es dans 
l'oucst des Montagnes Rocheuses. A 
certaines 6poqucs, la maladic revt 
uric forme 6pidmiqe (fans quctluCs 
parties des Etats de la montagne et 
de Inc6te du Pacifique; les pertes sont 
alors trs graves. Dats certains en-
droits oii la presence des cicadelles 
est signalie chaque annie, iI cst pra-

tiquencnt impossible d'obtcnir des 
rtcoltes rentablks de tornates, ic hari
cots, d'6pinards et autres plantes 
sujcttcs au curly top. 

l.a tomate pcut trc contamine par 
Ic virus du curly top i n'importe quel 
stadetic e sa croissance, mais sa pr~dis
position diminuc sensiblcment avec 
I'ige. l.cs scrnis contamins ont un 
'cuillage qui devient jaune en rnime 
temps quc Its fenillcs s'cnroulent ct 
se tordent, Ces plants tic tardent g6n6
ralcment pas a mourir, 

Stir Its plants qui sont dljii solide
mcnt imnplants dans les champs, le 
premier sympt6me est un cnroulenent 
ct unc torsion des folioles qui expo
sent lcur face inifricurc; les feuilles 
sont raides et ont I'aspect du cuir, tan
dis que toute la plante prend une 
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couleur jaune fonc6 particuli:re. Les 
branches et les tiges ont un aspect 
anormalement droit et les pttioles des 
feuillcs se courbent vers le bas. Les 
nervures des folioics prennent souvent 
une couleur pourpre et la plante est 
g6n6ralement tris ch6tivc (fig. 40). 
Beaucoup de racincs ct de radicules 
sont dttruites et, en r~gle g6ndrale, les 
plants ne tardent pas i p6rir. Lc 
nombre des fruits produits apris con-
tamination est insignifiant, voirc nul, 
et ccux qui sont ddjaL form6s devien-
nent rouges prhiaturment. 

Toutes les varikt~s actuellement cul-
tiv6cs de tomatcs sont gravement 
atteintes par Iccurly top. Les vari6t6s 
precoces semblent 6tre d6truites plus 
rapidement que celles dont les fruits 
miirissent plus tard dans la saison. 

Les cicadelles deviennent porteuses 
du virus du curly top en se nourris-
sant sur les plantes-h6tes sauvages qui 
sont atteintes du curly top. Elles peu-
vent alors transmettre Ia maladic it 
d'autres plantes pendant une p&riode 
indtrnine. Les insectes hivernent 
Ct pondent au printemps stir diverse 
herbes vivaces et annuclles d'hiver, 
ainsi que sur ccrtaines autres plantes-
h6tes. Nombre de ces planies sont 
sujeltcs au curly top ct sont infcectcs 
par les piqfires des insectes qui ont 
survdcu pendant l'idlvci et qui sont 
porteurs du virus. 

l.orsque les insectes nes au prin-
temps atteignent leur maturit . ils cmi-
grcnt vers les mauvaises herbes ou 
autres pl;ntes s:iuvags qui poussent 
sur des lerres incultes ou cn friche 
pendant le printemps ct 'd, ou ien 
migrent vers les regions de cultures 

ou ils sC nourrisSelt stir les betteraves 
ti sucre et autlres plantes sujettcs ii la 
maladic, oul stir des plantcs adventices 
qul les abritent. (Cette migration peut
Otrc liitle par la maturation et le des-
Ochcment des plntes sr lesquellcs 

les insectes se sont reproduits dans les 
r~gions abandonn6es ou d~sertiques. 
Nombre de ces insectes migrateurs ont 
contract6 le virus du curly top sur les 
plantes-h6tes dont ils se nourrissent, 
et Ic transmettent ai n'importe quelle
plante sujette itla maladie sur laquelle 
ilsvivent pendant le printemps. Ces 
plantes-h6tes propagent aussi 1cvirus 
sur les gdntrations de printemps et 
d't6 de cicadelles, qui sc d6veloppent 
sur les plantes-h6tes cultiv6cs qu'elles 
pr6firent et sur les plantes-h6tes 
adventices poussant dans les champs 
cultivds ou dans lcur voisinage.

La gravit6 du curly top au cours 
d'unc saison dpend du nombre d'in
sectes qui apportent Ic virus aux cul
tures et du stade de ddveloppement 
de cellcs-ci au moment o4i les insectes 
se nourrissent sur la plante. Une 
invasion de cicadelles n'cntrainc pas 
ntcessairement une gravc 6pidmie de 
curly top, .i moivx; qu'un nombre con
siddrable de ces insectes ne soient por
tours du virus. Ceci est particulirc
ment vrai pour les tomates, 6tant 
donne quc celles-ci ne sont pas un 
h6te prcffrc ct que Is inscctcs ne se 
nourrissent pas sur lts plants de 
tonates. Pour cette raison les tomates 
risquent davantage dtre attaques si 
ellks sont cultivdcs pros de betteraves 
.i sucre ot d'autres plantcs-h6tcs du 
v'irus Ct tiel'insccie, car ces insectes 
petivent partir dc ces hatcs, se propa
gcr en nombre suffisaminent OlevW 
pour inoculcr Ic virus 't tin grand
rnibre tie plants de tomates, 

RCOMMANDA7I0NS
 
POUR LA LUT'7"
 

CONTRE CE 'E MALADIE
 
II n'cxiste pas encore de mdthodr. 

trts satisfaisante pour luttcr contre Je 
curly top des tomatcs. L'insccticide 
D.D.T. est -efflcace pour tuer les 
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insectes, mais ne Pest pas autant pour 
d6truire la maladie sur les tomates. 
Cet insecte est difficile t combattre 
en raison de l'tendue de scs lieux 
de reproduction d'hivcr et Iadifficult6 
de lutter dans les champs contre un 
insecte migrateur succur. L'arrachage 
des plants malades ne contribue gu~re 
i4 riduire les pertcs occasionn6es par 
le curly top, 6tarn donn6 quc ]a mala-
die n'cst pas transmise par la manu-
tcntion de plants malades et de plants 
sins. 

On s'cflorce actuellenent de crier 
tics varidtds rdsistantes par hybridation 
avcc des csp ces de tomates sauvages 
qui semblent rtsister au curly top. La 
varidt6 Owyhcc, qui a 63t6 introduite 
en 1959, s'est montr&c tr~s rcsistante 
au curly top au cours d'essais rtalis~s 
dans 'idaho. Cest tine vari~t6 ind-
termine I fruits rouges qui mritc 
(l'6tre cssay&e dais Ic jardin familial 
Ct pour approvisionner les marchs 
locaux dais les r~gions oh Ic curly 
top occasiontc beaticoup (iC dgits 
sur les tonlates. Sa valetr commer-
ciale reste i dterminer, 

Ouclqucs pratiqucs culturales se 
sont r&&v.es dine certaine ut ilit6 
pour rduire les pertes occasionncs 
par la maladic. En faisant les pla-
tations en temps voulu pour viter de 
graves attalues par les insectes Iorsque 
les plants sont encore petits, on petit, 
Acertaines 6poques, rduirc l'infection 
par le curly top. Cependant, atctine 
recommantlation (I'ordrc gLnral ne 
peut tre faite, 6tmt don qicl l date 
de plantation petit Wtre moditice en 
fonction des conditions climatiqtues 
locales ct, d'autre part, il n'est pas 
possible de pr6voir avec exactitude li 
date de migration des insectes. I)ans 
certaines regions, des plantations pr6-
coces ont donn6 de bons rsultats, 
mals dans d'autres des plantations 
tardlves ont t6 les moits atteintes par 

In maladie. L'expdrience locale est le 
meilleur guide quant aux dates de 
plantation. 

Le rtsultat de diverscs expariences, 
effectudes notamment dans 'Utah, 
indique qu'en rapprochant les plants 
dans les rangdes normalemcnt espa
cdcs, on peut r6duire plus ou moins 
la contamination par Ic curly top et 
accroitrc le rcndcment des fruits corn
mercialisables. Ces m todes de plan
tation ont consisic it disposer les 
plants i tics intervalles gaux de 
15 cm sculemcnt, ou 't les planter 
en quinconce sur des bilhos, lks plants 
Ltanlt espacs ie 15 cm star des bil
hons &cartds de I.05 m. En rigle 
gdndralc, Ia maladic a diniinu et le 
rcndenlcnt a augnicllte lorsque la dis
tance entre les plants tait plus rdduite. 
Cependant, Ic coait des plants ct de 
la naim-W' tiivre nccssaire all repi
quage est bcaucoup plus lvc ct, les 
anncs oil Iccurly top n'est pas grave. 
l'accroissement tic ces colfis lie peut 
cospenser les avantagcs prcurcrs par 
tie atigmntation (Iti rendenint. S'il 
se rev&ait possible de rtduire Ic coit 
en adoptait tine 1m1tlhode IC planta
tion (irecc tlans Ic clianip. convenant 
ala milict ct aux conditions culturalcs 
locales, cc systiiie de plantations rap
prochcs serait de grantle valeur. Cer
rains types (ic scniis directs ont id 
fails dais ties rcgioui, pc 0ItcLndues 
pcndlait qucltlae temps ct out appa
reanncait doin des r(sultats assez 
satilaisants cn rt'hiduiami Its pertes 
occa ionaices par Ic curly top, nais ii 
scra nccwsairc tic faiie d'autres essais 
lans cc scls aval qu'il Ie soit pos

sible (IC formler dcs recommanda
tions gaitiralcs. 

)aas les jardins potagers, si l'on dis
pow (iC la main-tiuvre ct des mat
riatax ncssaircs, il fatit abritcr Its 
plants sous ties chAssis couverts de 
lames ou tic mousseline, Une aurc 
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mdthode, qui est moins efficace, con-
siste 4 couvrir les rang6es avec des 
bandes de mousseline disposees 
comme des tentcs. II faut les soute-
nir au moyen do piqucts ou do fils do 
fer et les ancrer en couvrant lcs bords 
du tissu avec dc la terre. Quclle que 
soit la mthode employec, il faut enic-
ver la couverturo pour le sarclage. I1 
faut ensuite l'enlever lorsque los plants 

touchent la couverture. A ce stade 
de croissance, les ddgftts occasionn6s 
par le curly top sont g6n6ralement 
tr~s I6gers. Les cicadelles prdf~rent se 
nourrir sur des plantes en plein air. 
Ainsi, Ic fait de donner de I'ombre 
tend A 6loigner les insectes des plan
tes. La protection contre le soleil a 
aussi pour effet d'enrayer le dtvelop
pement do la maladie. 
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MALADIES CAUSIES
 
PAR LES INSECTES ET LES NIMATODES
 

Jounisse 

La maladie connue sous le nom de 
jaunisse est occasionnee par les nym-
phes d'un petit insecte suceur appel6 
la psylle de la tomate ou de la pomme 
do terre (Paratriozacockerelli (Sulc), 
qui suce les fruits. Ces insectes 
s~cr~tent une substance toxique qu'ils 
introduisent dans la plante pendant 
qu'ils se nourrissent et qui occasionne 
de graves troubles de croissance. Cette 
maladie, qui atteint aussi lts pommes 
de terre, a occasionn6 des pertes sur 
les tomates dans Ic Colorado, l'Utah, 
le Wyoming, le Nebraska et autres 
Etats do lOuest. Cependant, les d6g'ats 
occasionn6s aux tomates, qui sont par-
fois graves dans certaines rtgions, 
n'ont pas 6t6 tr~s importants. 

Les premiers symptOmes de la 
jaunisse consistent 
ment des fcuilles 
et un onroulement 
base. Les p6tiolcs 
sont tordus. Les 

en tin 6paississe-
Ics plus anciennes 
vers le haut 4 leur 
des jeunes feuilles 
feuilles devionncnt 

vcrt-jaunfitre, les nervurcs ct les bords 
prennent une coulcur pourprc. Les 
feuilles les plus jeunes sont plus 
itroltes quo los fcuillcs normalcs; elics 
sont rabougries et s'enroulcnt 16g cr-
ment vers le haut & lour extr6mit6. 

Les tiges et p~tioles sont anormale
ment elanc~s et, sur les plants les 

plus fg~s, les internceuds sont allon
g~s, de sorte que la nouvelle pousse 
semble faible et se fait en hauteur 
(fig. 41). 

Si les plants sont atteints de la 
maladie lorsqu'ils sont petits, its sont 
gdn6ralement tr~s rabougris et ont une 
quantit6 nulle ou insignifiante de fruits. 
Ccpcndant, lorsque ls plants ne sont 
pas attaqu6s avant d'tre bicn ddve
lopp6s, le nombre de flours est sou
vent sup6rieur A ]a normalc. Sur ces 
plants, un grand nombre de fruits se 
d6veloppent prbs des extrmit6s mais 
n'atteignent pas les dimensions nor
males. Les plants qui sont atteints 
d'une tclle anomalic de croissance don
nent g6n6ralement des fruits rouge
jaunfitre, dont la pulpe intdrioure no 
pr~sente pas ,on plus une couleur 
normale. Cos fruits sont mous et dc 
qualit6 tris mediocre. Lcs plants qui 
ne sont quo kgrmcnt attaqutis par 
hi psylle produiscnt aussi g6n6ralc
ment des fruits de qualit6 inf~rieure. 

Los sympt~mcs de la jaunisse occa
sionn6c par les psyllos rappellont coux 
d'une maladie h virus, et parfois peu
vent dtre confondus avec ceux du 
curly top. 
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Fla. 41. Jeune plant de tomate attoint de la jaunissc. Los feullles sont 
tordues ct un peu plus 6troitos quo cellos des plantes normales. 

Cependant, les plants attcints dc ment si on d~truit toutcs les psylics. 
curly top pr6scntcnt un jaunisscmcnt Ccci indiquc qu'iI n'y a pas d'accumu
et un cnroulcmcnt des feuillcs plus lation dc la toxinc dans lcs cellules de 
prononc6 ct ils mcurcnt plus rapidc- la plantc, commc cc serait I cas dans 
mcnt quc ccux attcints dc la jaunisse, unc maladic Avirus. 
Aucun virus nc scmblc occaslonner ia En outrc, ]a th~oric du virus semble 
jaunissc ct la plante rcprcnd rapidc- 6tre combattue par i fait qu'aucun 
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FIG. 42. Tomates prsentant des taches irr6gulires et bianchhtres juste 
au-dessous de la peau, qui sont appel6es taches ndbuleuscs. Elles sont occa

sonn6es par la piqfre de punaises. 

sympt6me n'apparait s'il n'y a pas 
beaucoup d'insectes sur la plante. 

RECOMMA NDA TIONS
POUR LA LUTTEPOUR L
LUTTETachas 


CONTRE LA MALADIE (4) 
Pour dttruirc la psylic de la tomate, 

il faut poudrer les plantes avec 5 % 
de D.D.T. a raison de 28 a 39 kg par 
hectare, ou effectucr une pulvrisation 
avec 0,900 kg dc poudre de D.D.T. 
A 50 % mouillable dans 378 litres 
d'eau, it raison de 938 a 1 174 litres 
par hectare. Les plants doivent 6tre 
trait3s avant apparition des symp-
t6mcs. 11 faut faire au moins trois 
applications; ]a prernirc doit re 
faite lorsquc les plants ont environ 
15 cm de haut ct clie doit Wetr r plt~e 
A intervalles de dix jours. En cas d'in-
festation grave, il faut faire cinq appli-
cations. Lorsque les nymphes de la 
psyllc vivcnt sur ]a face infericure des 
feuillcs, il faut rccouvrir cellc-ci d'in-
secticide. Le D.D.T. est dangercux, il 
faut le manipuler avec soin. Suivre Ics 

(4) Etnbli pat la Division de la re-
cherche entomologiquc du service de 
recherches ngrnomiques, 

4 

directives en prenant toutes lcs prd
cautions indiqu6es sur l'tiquette du
rdcipient, 

n6bulleuses 

Les tomates pr~sentent souvent des 
taches irr6gulires d'unc couleur blan
chtre ou jaune dans les tissus situds 
juste ati-dcssous de la peau. Cctte 
anonialic, qui est dtnomm e tache 
n bulcuse, est catise par les piqres 
de certaines esp ces d'insectes de la 
f;imillc des pentatomnides, gntralc
ment appelks punaises. Ces taches 
sont assez frequentes dans ccrtaines 
localit~s des I:.tats Lie l'Atlantique et 
du Centre. L.es fruits attcints de ces 
tactics ont tine valeur marchande assez 
r~duite, cn particulier pour les con
serveries, en raison de leur aspect. 

Ces tachcs varient de 1,5 mm 
12 mm de diam etrcct peuvent etr 
suffisamment nombreuses pour cou
vrir une trts grande partic de la sur
face du fruit (fig. 42). Si on p.1e la 
peau au-dessus de ces taches, on 
constate qu'clics sont constitutes par 
des masscs blanches et brillantes de 
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cellules ayant une texture spongieuse. 
Ces masses do cellules ne p6n~trent 
pas profond6ment dans le fruit et la 
tache n6buleuse ne provoque pas la 
pourriture des tissus. Aussi bien les 
fruits verts que les fruits m~rs sont 
atteints de cette anomalie, mais ele 
est plus apparente sur les fruits mars 
oa les taches sont de couleur jaune 
clair. 

POUR LA LUTTE 

CONTRE CETTE MALADIE 
Comme la maladie se produit assez 

sporadiquement et qu'elle pr~sente 
une importance secondaire, peu de 
tentatives ont 6t6 faites pour ]a corn-
battre. L'importance des d6glts ne 
justifie g6niralement pas des d6penses 
importantes pour l'a:hat d'insecticides. 

Anguillulose et autres maladies 
caus~es par les nematodes 

Chaque fois que l'on cultive des 
tomates, aussi bien dans les couches 
de semis que dans un champ, .Iles 
sont attaqu6es et souvent gravemont 
endommag~cs par divers n6matodes 
parasites des plantes, ou anguillules. 
La plupart de ceux-ci sont invisibles, 
saul au microscope. La femellc de 
I'anguillule a ]a forme d'une poire et 
son diam~tre est i peu pros la moiti6 
do celui d'une tige d'6pingle ordinaire. 
Elle apparait sous forme d'un point 
blanc dants les racines infcctcs, en 

particulier lorsque celles-ci sont 
brunet, par suite de ]a pourriture. Les 
n6matodes vivent ou hivernent dans 
le sol ou survivent d'une r6colte t 
une autre, sans se nourrir. Lorsque 
los tomates sont plant~es, ils corn-
mencent ht se nourrir sur les racines 
et les endommagent do diverses 
fagons, 

Ls n6matodes de 'anguillulose 
(Melotdogyne spp) occasionnent la 
formation de ncuds ou de protub6
rances sur les racines. Leur diam~tre 
peut 6tre plus petit que celui de ]a 
tate d'6pingle ordinaire ou atteindre 
25 mm (fig. 43). Le premier symp
t6me de rattaque des racines de to
mates par les n~matodes est constitu6 
par l'apparition de petites l6sions 
brunes. Celles-ci s'agrandissent et 
finissent par colorer toute la partie 

ext~rieure do ]a racine. 11 arrive que 
quelques racines pourrissent ult6rieu
rement. Plusieurs autres esp~ces de 
n6matodes produisent des effets ana
logues, ainsi qu'une grande vari6t6 
d'autres esp~ces d'organismes, de 
sorte qu'il est difficile de savoir si 
les tomates sont ou non endomma
g6es par les n6matodes. Cependant, 
on peut suspecter ]a prdsencc de nd
matodes lorsque les racines pr6sentent 
des nceuds ou lorsque le systme ra
diculaire est pourri d'une mani~re 
excessive. L'effet des d~gats des n6

matodes sur les parties a~riennes des 
tomates n'est pas non plus net. 
Comme les n~matodes endommagent 
le syst~me radiculaire, ils ont gtSn6ra
lement pour effet de rtduire ]a crois
sance et le rendement. Les plants 
peuvent 6trc rabougris et jaunir, puis 
se faner rapidement par temps sec 
ou pendant la partie ]a plus chaude 
de la journ6e. Les plants gravement 
infect s peuvent We presquo complt
tement d6truits au d6but de l'06t, tan
dis que les plants sains continuent t 
fleurir. 

Le so] dans lcquel on a fait pous
ser une culture de tomates infcect6es 
par les n~matodes contiendra un 
grand nombre de ndmatodes A ]a fin 
do la saison et ceux-ci hiverneront 
pour attaquer une ctilture do tomates 
plantdcs l'anndc suivante. Dc m~me, 
les ndmatodet des autres cultures 
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Fla. 43. - Racincs d'un plant do toniate pr~svnhtnt dc: gonf111I ufli till i)i-(tuh6
rances caus6s par I'Infction par' l'anguilluiv. I us 1 iottiii us peuvviit ('onteilr 

des vcntannt' deLces patasitvs. 

Infcctecs pcuvcnt attaqucr kes tornatcs. )?JVMMA NIA lIONS 
Les ndniatodcs des couches de sc- P'OUR LA LLFIT 

mis infcchss scront cer taitnen t CONT'RIE (FIlL ALADlIIF, 
transport~s dani le champ avcc Ics Lorsquc les ttlntatodcs ont 606 
plants 6 rcpiqucr. Introduits dans le sol, ii ext difficilc, 



voire impossible, de les liminer. On 
peut dviter de les introduire en exa-
minant soigneusement tous les plants 
destinds h 6tre repiquds. Si ceux-ci 
prsentent des nceuds causes par l'an-
guillule, ou si les racines sont trop 
colordes, il faut les d6truire, de prf-
rence en les brflant. Comme la plu-
part des sols contiennent certains n6-
matodcs parasites des plantes, qui 
peuvent endomniager les tornates, il 
faut traiter toutes les couches de se-
mis avec un ntniatocidc (p. 00). 

A moins de faire usage d'un n6ma-
tocide, il faut viter de se servir du 
sol d'un champ dans lequel on a 
cultiv6 des plantes infect&s par I'an-
guillule au cour., des deux saisons 
pr~c~dentes. De n1mc, il faut 6viter 
d'utiliser des terres qui ont 6tt6 plan-
tW~es en tomates au cours des deux 
derni~res ann~es car il est infiniment 

probable qu'elles contiennent un plus
grand nombre de n6matodes capables 
d'attaquer les tomates que les terres 
qui n'ont pas t6 encore plantes en 
tomates. Si les terres sont rtputdes 
6trc infect6ces par les anguillules, il 
faut pratiquer une rotation avec des 
cultures qui ne seront pas attaqu6es 
par les anguillules du voisinage. 
Comme il existe difreiites csp ccs 
d'anguillules, dans les diverses parties 
du pays, et que les cultures prati
quies varient suivant lcs localit s, il 
n'est pas possible de donner des re
commardations g6ntralcs. II faut se 
renseigner sur les rotations aupr~s de 
l'agent local de comte ou des stations 
exp6rimentales de i'Etat. 

Toutes les esp~ces de n~matodes 
peuvent 6tre d~truites au moyen de 
nimatocides (p. 105). 
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MALADIES NON 

N6crose apicale 

La ncrose apicale est un trouble 
non parasitaire des tomates quo l'on 
rencontre aussi bien dans Ics champs 
que dans les serres. A certaincs 
6poqucs, cctte maladie peut occasion
nor de graves pertes dans ccrtains 
champs ct la presencc dc cctte mala
die est frtquente dans les plantations 
en plein champ. 

Les fruits qui sont le plus souvent 
endommag~s par la maladie sont ceux 
qui ont atteint une taille du tiers ou 
de ]a moiti6 de ]a normale, mais ils 
pouvent 6tre attaqu6s i n'importe 
quel stade. Le premier signc de la 
maladie consiste dans une tache 
aqucuse pres uc i'cxtrenate3 apicale 
du fruit. Cette tache devieni brune et 
s'largit jusqu'a couvrir le tiers ou ]a 

moiti6 do la surface. Lorsquk sa di
mension augmente, les tissus ,c plis-
sent; la surface do la tache &:vient 
plate ou concave, sombre et dlie 
prond r'aspect du cuir (fig. 44). 11 
n'y a pas do pourriture molle du fruit, 
4 moins quo les tactics soient ea-
vahies par des bact~rics ou des cham-
pignons. 

La n6crose apicale so produit trs 
frdquemmcnt lorsque los plants ont 
t6 cultivds rapidement et ont donn6 

uno vggtation luxurlante au cours do 

PARASITAIRES 

i 

Fin. 44 Tornate atteinte de n6crose
apical'. Lus tissus -Ollt soibres et 
i)liss6s landis quc la surface de la 
tache a une appaicu-ce sk'che et res

seinble ii du cuLir. 

la premiXre partie de ia saison, puis 
ont t6 sounis a tin temps see pro
long6 alors que los fruits sont au pre
mier stade do dveloppement. Cepen
dant, clie pout sc produire apr~s des 
ptriodes de pluies anormalement 
abondantes. De fortes applications 
d'engrais azotes et des fluctuations 
cxtrnmes dans hi distribution do 'cau 
peuvent provoquer la necrose apicale. 

Une carence en calcium ost ihrori
gino do cc dtsordre. Un cxcs d'am
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monium, de magndsium. de potassium 
ou de sels de sodium solubles - ap-
port trop faible de sels de calcium 
solubles par rapport au total des sels 
solubles - r6duisent l'absorption du 
calcium par la plante. L'addition de 
calcium soluble l'augmente. 

La presence dans le sol d'une quan-
titd totale excessive de sels est asso-
cic a ]a ncrose apicale. Ceci peut 
se rcvdler exact m~me lorsque ]a te-
neur en calcium mcsure semble 6tre 
6lev6e, ou au moins suffisante. Lors-
que la concentration des sels aug-
mente, ]a concentration efficace de 
sels de calcium disponiblos pour la 
plante diminue plus rapidement que 
celle des autres sels solubles. Cela 
r~duit l'absorption do calcium par ]a 
plante. 

Comme le calcium ne passe pas
des tissus anciens aux tissus jeunes, 
m~me un carence temporaire de cet 
61ment dans le sol peut rapidement 
occasionner des d6gaits dans les tissus 
qui so ddveloppent. L'cxtr6mit6 api-
cale des jeunes fruits contient une 
quantit6 relativcment faible de cal-
cium ot elle cst particulirement sen-
sible L ]a carence en calcium. 

Par temps see, les sels solubles 
s'accumulent I la surface du sol soit 
par mouvenent ascendant dans le sol, 
soit par apport coniplnientaire d'cn-
grais. Lorsque la pluic entraine vers 
lo bas ces sels accuniulks "tla surface, 
la concentration totalo de sel aug-
niente dans la zone d'absorption effce-
tive par lts racines et la quantit6 de 
calcium diminuc. Lorsque les sols 
restont excessivenient niouilhs, 'azote 
ammoniacal s'accuinule ct, coimo il 
a d6jl t63 indiqu3, il pout sensible-
mont rtduire l'absorption de calcium 
ct causer la ncrose apicale. Une 
croissance trs rapide qui est souvent 
associc L ]a ncrose apicale 6puise 
rapidement Ic calcium ct ilde est done 

Is
 

un facteur qui provoque cette affec
tion. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
Sur les sols que l'on sait d~ficients 

en calcium, il faut 6pandre de la chaux 
et 6viter une utilisation excessive d'en
grais commerciaux qui contiennent les 
sels les plus solubles. II faut utiliser 
du gypse A raison de 560 ai 1 120 kg 
i l'hcctare ou des superphosphates it 
raison de 560 A 1 120 kg ii l'hectare 
comme compl6ment de ]a chaux sur 
los sols dtficients en calcium. Les sols 
qui ont requ de frquentes applications 
de chaux ct de superphosphates accu
mulent g~n6ralcment une quantit6 suf
fisante de calcium soluble s'ils n'ont 
pas 6t6 trop lessiv~s. 

Apris plantation des tomates, il 
n'cst g6n ralement pas indiqu6 de 
proc~dcr h des applications cn surface 
de chaux ou de produits contenant 
du calcium soluble. Dans les regions 
oib il y a de frquentes p6riodes de 
s~chcrcsse, ou bien dans lesquelles il 
se produit parfois des fortes pluics 
prolong6cs, il faut compl~ter l'insuf
lisance des apports de calcium dans 
le sol cn pulv6risant stir le fouillage 
du chlorure de calcium anhydre 
(1 800 kg L 96 % ou 2 250 kg ,a 
78 % par 378 litrcs d'cau). i ne faut 
pas d6passer ces quantit6s, car Is 
feuilles pourraient 6trc brales si l'on 
employait une trop forte concentra
tion de produit chimique. Le chlorure 
dc calcium de cette concentration 
pout, senble-t-il, tre md6aingd sans 
danger avec ]a plupart des fongicides 
ct insecticides utilis~s sur los tomatcs. 

'.es applications stir le fcuillage ne 
remplacent pas un traitenient appro
pri6 du sol pour maintenir un apport 
suffisant de Valcium dans le sol. II 
ne pout quo completer 'apport en 



calcium du sol. I! faut dviter rusage 
prolong6 du chlorure de calcium car 
il peut endommager le feuillage. Lors-
quo la nicrose apicale fait son appa-
rition ou lorsque les conditions sem-
blent d6favorables A son d6veloppe-
meat, il faut faire des pulv~risations 
sur les plants une fois ou meme deux 
fois par semaine tant que les condi-
tions sont d6favorables. 

Graywall 

Le graywall est un d6sordre qui 
peut atteindre les tomates quel quc 
soit l'ondroit oh elles sont cultives. 
II a caus6 dc graves d~gAts dans le 
sud de Ia Floride et sa pr6sence a 

t6 signake dans plusicurs regions 
productriccs de tomates des Etats du 
Centre et de l'Est. Les sympt6mes de 
graywall sont tellement voisins de 
ceux du brunissement interne (p. 00) 
qu'il n'est pas possible de les distin-
guer un de 'autre avec certitude 
sur la scule base des sympt6mes. Le 
graywall tire son nom des taches grises 
ou brun gris qui apparaissent i ]a 
surface des fruits verts lorsqu'il y a 
un brunissement interne des tissus dc 
la paroi ext6rieure. Lc norn de 4 blot-
chy ripening, a 6galement 06 appli-
qu6 i une infection qui semblc trc 
la mnme que lc graywall. 

I1 semble quc le graywall peut 6tre 
caus6 par un faiblc 6clairement, des 
temp6ratures basses, une forte humi-
dit6 du sol et une trop forte compa-
cit6 dc celui-ci. Ce d~sordre est trs 
commun sur les fruits dc l'int6rieur 
des plants qui ont un feuillage tris 
dense. Dans le sud de la Floride, cette 
maladie s6vit surtout dans les cultures 
pratiqu6cs pendant la partic fraiche 
do I'ann6c. On trouve gdn6ralcmcnt 
les fruits les plus gravement atteints 
sur les plants qul poussent dans les 

parties les plus humides d'un champ 
plut6t que dans les parties oi 'humi
ditd du sol n'est que mod6riment 6le
v~e. Les fruits cultivs sur un sol qui 
a t6 rendu compact par le passage 
de machines lourdes semblent etre 
plus sujets i cette infection que ceux 
qui sont cultiv6s dans les rang6es voi
sines et dont lc sol est moins compact. 

RECOMMANDA TIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
On peut peut-8tre r~duire Ia gra

vit6 de cctte maladie ea 6vitant d'uti
liser des engrais qui prodilisent une 
abondante quantit6 de feuilles et qui 
formeraient ombrage sur le fruit. II 
faut t6viter si possible des sols qui 
ont une tendance g6n6rale tre hu
mides ct n pas pratiquer des fagons 
culturales qui ont pour effet de rendre 
le sol compact. 

Cependant, Ic moyen le plus effi
cace pour prvenir les pertes occa
sionn6es par cette maladie consistc i 
utiliser dles varits r~sistantes. Les 
varikt6s Manalucie, Indian Rivcr, 
Ohio WR Seven ct Strain A. Globe 
sont tris rdsistantes au graywall. Ho
mestead, Jefferson, Rutgers, Fireball 
et Grothen Globe sont prdispos6es 
a cette maladic. 

Pochettes 

Los pochcttes ou gonflements sont 
une maladic non parasitaire des to
mates qui est tres frdquente sur les 
tomates cultiv5es pour la vente en 
hiver et au dehut du printemps. Elle 
occasionne des pertes considdrablcs 
dans les cliamps en Floride, au Mis
sissippi, dans le Texas et en Califor
nie; on la reniontre aussi dans les 
serres. 

Ls fruits atteints par la maladl¢ 
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FIG. 45. Sections transversales de tomates Inontrant les cavilts entre lks parois
ext rliurc Ut ls parties centrales 

sont 16gers et mous. |Is peuvent avoir 
urie formc normale, mais souvent leur 
surface est aplatie ou pliss~c sur les 
sections comprises entre les parois 
intricures. Lorsque ces fruits sont 
coupts transversalcment, la paroi ext,-
rieurc charnue est gnt~ralencnt d'une 
6paisser norniale, mais la partie ccn-
tralc contenant los graines nest pas 
compllemcnt dc'elopp&e et it se pro
duit tine cavit" entre celle-ci ct la 
paroi cxtrieure (fig. 45). I! l'y a pa, 
de coloration de la pulpe, ni de pour
riture. Cependant, Ics fruits ne sont 
pas vendables parce qu'ils sont trop 
mous ct d- lualite midiocre. 

Les pochettes dans les tonates sont 
apparemnicnt caus~cs par divers fac-
tcurs propres au milieu ct it la nutri-
tion, qui entravent la pollinisation
normale ou qui influent sur le dve-
loppent ilt des desuriicur tissus 
fruits qui poilent les gra;nes. Des tem-
piratures &c'es issi Hien que faiblcs 
influent stir la pollinisation. Une hu-
midit6 excessive du sol, aussi bien que 
]a s~cheresse peuvent peut- tre en-
traver le diveloppement normal des 
grainer. qui ne sont pas encore m~rcs 
ainsl quc des tissus voisins. 

ds fruits atteints de pochettes. 

RECOMMANDATiONS
 
POUR LA I.UTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
On ne peut reconimander de me

sures prophylactiques pr~cises. Cc
pendant, it faut faire abondamment 
usage de supcrphospiatcs et n'cm
ploycr qu'une qtanlit6 nodr~c 
d'azote afin de pr.venir cc trouble. 

Chute des flours 

Les plants de tomates ne donnent 
souvent pas une ricolte normale de 
fruits en raison de la chute des Ileurs 
qui sc produit aulmoment ob celles-ci 
sont entikremcnt dtveloppes. Cette 
chute des fleurs petit se produire dais 
tois les endroits ou I'on cultive les 
tonlates ct clle occasionnc souvent une 
ftorte rcduction des rendenients. 

Plusieurs facteurs propres aui mi
lieu sont problablement 't 'origine de 
cette chute (ks fleurs, mais cc trouble 
semble tre particulirement frequcnt 
lorsque i'humiditc du sol est faible et 
qtc Ics plants sont sujets L des vents 
chauds et sees. Ces conditions scm
blent favoriser un allongemrnt anor. 
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mal du style ct peu de ces fleurs; 
donnent des fruits. Lcs pi~riodes su
bites de temps froid ou des pluies 
battantes peuvent aussi emp~cher le 
d6velopperent de ]a ftcondation nor
male des fleurs, tandis que des appli
cations excessives d'cngrais azot6s 
peuvent &re responsablcs d'une par
tie de la chute des Ilours. La perte 
de fleurs est due aussi i l'infection 
par des bactries parasites ou par des 
champignons, comme ceux qui cau
sent la maladie des taches brunes, ]a 
septoriose et a nialadic jaune. 

RECOMMANDATIONS 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MA LADIE 
Les varit6ts A gros fruits de type 

Ponderosa sont tr~s sujcttcs I,]a chute 
des fleurs; en conscqucnce ilne faut 
pas les cultiver lorsque les 6ts sont 
anormalement chauds et sees. Lcs va-
ri~ts Surnmerset, -lotset, Summer 
Prolific et Porter ont (ti crt cs pour 
emp~ccher la chute des fleurs dans les 
r6gions chaudes ct s;ches du Sud-
Ouest. Lorsque I'irrigation est pos-
ible, ilfaut fournir au sol une quan-

tit6 suffisante, mais non pas excessive 
d'cau. 11faut 6viter des applications 
excessives d'azotes en particulier pen-
dant la priode initiale de croissance 
des plantes. 

Echaudages 


Les 6chaudages pcuvent se produire 
chaque fois que les tomates vertes 
sont exposdes au snlcil, mais dies 
sont surtout fr~quents par temps 
chaud ct sec. Cet accident est fr-
qucnt sur Ics plantes qui ont souffert 
d'une perte prnmatur c de feuillage 
ou de maladies atteignant Ics feuilles, 
comme ]a maludic des tachcs brunes 
et la septoriose, ct ilest unc cause 

FIG. 46. - Tomaie atteinte d'chaudage 

et prsentant uee contraction et un
 
aplatisscmcnt de la surface dcolor&c.
 

importante de pertes par ces mala
dies. Les fruits des plants qui sont 
atteints de vcrticilliose ou de fusariose 
souffrent aussi de 1'chaudage du fait 
de la perte du feuillage infrieur. Cet 
accident cst souvent grave dans cer
taines parties irrigues de I'Ouest. 
Lorsque Its plants sains sont irrigu~s 
trop fortcnient, ou lcsont juste avant 
une pluic, Ia ltiantiW d'eau contcnuc 
dans Ic sol petit devenir suflisaiment 
importante pour dtruirc tine grande 
partie des vicilles feuilles. Les fruits 
sont alors exposts ai soleil et Ics r,
sultats occasionns par les iMchau
dages sont souvent graves. Les fruits 
des plants sains petivent tre attaqu~s 
si ceux-ci ont perdu suffisainment de 
feuillage pour exposer ies fruits at 
soleil par temps scc et chaud. 

L'chatidage est plus frtquent chez 
les fruits verts qui ne sont pas en
core coipl'tement dvelopps. Tout 
d'abord ilapparait une tache jaune 
ou blanche stir le c^t6 du fruit expose 
ati soleil. Cce tache petit simplement 
rester jatne lorsque les fruits mfris
sent, mais frquemniment les tissus sont 
plus gravenent endommag.s et ilap
parait des zones couvertes de cloques. 
La pcau se contracte cnsuite et formc 
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une grande tache aplatie de couleur 
blanc gris, avec une surface ayant 
l'aspect du papier (fig. 46).

Les taches sont ensure fr~quem-

ment attaquies par des champignons 
qui produisent une flore sombre A ]a 
surface, ce qui occasionne parfois une 
pourriture interne du fruit. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE CETTE MALADIE 

11 faut prot6ger les plantes contre 

la perte de feuillage par les maladies 
qui attaquent les feuillcs ainsi que 
contre les attaques de fusariose et de 
verticilliose, et les 6chaudages ne se-
ront alors gu&rc a craindre, a moins 
que le temps soit extrme-nent chaud 
et sec. Lorsque Ics fruits sont exposds, 
il faut faire un tr~s l6ger paillage au-
dessus des bouquets floraux. 

Crevos I 

Lorsqu'on cultive des tomates, il 
arrive que leur surface se crevasse A 
l'extrdmit6 pbtonculaire. Ces fentes 
peuvent irradier de la tige (fig. 47) 
ou se d6velopper plus ou moins lon
gitudinalemcnt autour des renflements 
du fruit. Les fentes de profondeurs 
variables pdnetrent souvent profond6
ment dans la pulpe. Lorsqu'elles se 
d6veloppent lentement, ]a surface du 
tissu se cicatrise ct devient assez 
ferne, mais elle est susceptible de se 
fendre facilement lors de Ja manuten
tion des fruits. Ces crevasses consti
tuent un d~faut des fruits et elles 
sont aussi des points d'infcction pour 
les organismcs qui occasionnent la 
maladie des taches brunes et la jambe 
noire, ainsi que d'autres pourritures 
des fruits. Ces crevasses semblent 6tre 
tr~s frqucntes pendant les pdriodes 

Fiu. 47. - Tomates pr~sentant des crevasses. 
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do pluies abondantes et de fortes tern-
plratures qui favorisent une croissance 
extremement rapide. 

Ce type de crevasses se constate 
aussi sur les fruits qui ont atteint I 
stade de maturittS pendant une p6-
rnode de temps sec. De fortes pluies 
et des temp6ratures dlevSes pendant 
la maturation occasionnent souvent 
aussi des fentes subites de la pcau 
qui s'6tendent soit radialement soit 
longitudinalenicnt autour du fruit. Les 
varitds de tomates ne sont pas toutes 
dgalement sujcttes a cc type de cre-
vasses; certaines sont particuliremcnt 
pr~dispostios aicette Ision. 

RECOMMANDATIONS 

POUR LA LUTTE 


CONTRE LES CREIVASSES 

Lorsque les cultures de tornatos 

sont irrigucs, il est prf&rable gdn-
ralement de tic pas faire d'arrosagos 
justo avant la rt3colto, car coux-ci 
potirraicnt avoir pour clrct de causer 
des fcntos cxccssivos tis fruits qui 
mfrissent. 

Les varitds Campbell 146, Camp-
bell 135, Chesapeake, Crack Proof 
Glamour, ct Ohio Crack Resistant 
Red sont ncttcment rdsistantes aux 
crevasses. Crack Proof a d utilisc 
surtut pour cr&r tics vari1dos rosin-

Fia. 4K. -- 'loinati' pr~seiitant dc graves 
sympt6mes do malfornation, 

tantes aux crevasses, Homestead 24, 
Jefferson, J. Moran, Manalucie et 
Pearson Improved soraient relative
ment r~sistantes A la crevasse. 

Malformations 

11 arrive fnrquemment que les to
mates soient graveinent di~formes et 
qu'elles aient des cicatrices sur l'ex
tr6mit6 apicale. Cette anomalie, 
connue sous le nom de malformation 
(catfacc), se rencontre partout o6 l'on 
cultive les toniatcs. Elle cst due 
tout factcur qui empce les tissus 
du pistil de la flcur de se d6veloppor 
normalcment. On tie connait pas bien 
les factcurs qui conduisent ccrtaines 
plantes a produire des fruits mal for
nrios, mais on sait que certainos vari6
tds sont particuli&cmcnt sujettes it cc 
dfaut. On pensc que ces anomalies 
des fruits sont duos 'iun grave trouble 
de croissancc pendant la floraison, tel 
quo ccux qui sont occasioinnls pen
dant des periodcs do temps frais hors 
saison. La malformation cst aussi oc
casionnce par Ic 2,4-D (p. 89). 

Lcs fruits qui sont attcints ie cotte 
anomalic sont pliss s ct ant des pro
tub~ranccs irrdguliros et goniilos 
'cxtr~mit apicale. On trouve souvent 

tlos bandos Lic tissu ncroso entre les 
gonfllul ts ct les caviths ot (t1i pdn 
trent profotiddCicnt lIMIs ls fruits 
dig. 48). (Cs fruits ne mtrisscnt pas 
duine faqonl galc. IsIlen pouveni pis 
trc \'cndus en raison de Icur aspect 

ct de ]cur tlualitc indiocrcs. 

RECOUAIA NDA TIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CE'TE' MALADIE
 
on Io connait pas (1e moycn de 

luttr contre cotte maladie. Parlout 
ouatle se produit dans des propor
tions importantes, il faut cultiver und 
variit qui n'y ost pas sujtte. Cepen-
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FIa. 49. - Partlo d'une tomate lUwsentant des sympt6mes typiques do l'enroule
mert des fmuiles. 

dant, ht plupart des variites ordinaircs vicilles feuilics s'enroulcnt vers Ic 
pour Ic narch et la conserve ne sont haut. Tout d'abord cet cnroulement 
g,nralcment pas sujettes aide graves donne It ]a foliolc un aspcct en formc 
dMormation%, satuf Iorsqiue les condi- de cuvctte puis il continue jusqu'A cc 
tions de croissance sont particulirc- quc Ics bords des foliolcs sc touchent 
ment anornmales. Ics tins les autres, ct inilmc sc chc

vauchcnt. Les feuillcs enroulkcs sont
Enroulament des fouilles .paisscs ct ont au toucher la consis

tance du cuir (fig.'49). 11 arrive par-
Pendant des saisons tr humidcs, fois que ia nmoiti ou les trois quarts

II arrivc souvcnt que les follolcs dcs du feuillaige sicnt malades. La crols
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sanco do la plante n'est gu.re enrayde 
et on obtient une r~colte normale de 
fruits. 

Les sympt6mes sur les tomates sont 
trts analogues h ceux d'unc maladie 
A virus des pommes de terre qui est 
aussi connue sous le nom d'enroulc-
ment des feuillcs, mais l'cnroulement 
des feuilles de tomatcs n'est pas pro-
voqu6 par un virus. Fr6quemment, 
'enroulement se produit lorsquc les 

plants de tomates font l'objet d'une 
tailile tris pouss&c ct cette maladie 
est tr s fr~quente lorsque des pluies 
particuliirement fortes maintiennicnt 
une qumtit6 excessive d'humiditt dans 
Ic sol pendant une p~riode prolonge. 

RECOMMANDATIONS 
POUR LA LUTTE 

CONTRE CET'E MALADIE 
Comme l'enroulemcnt des feuilles 

n'endommage pas gravement les plants 
en g~n~ral, sa prevention ne prsente 
pas beaucoup d'inttrft au point de 
vue 6cononique. 11 faut planter les 
tomates sur tin sol bien drain6 car 
cet inconvnicnt risque moins de se 
produire. Toutefois, il peut se pr6sen-
ter sur n'importe quel sol pendant 
des pdriodes de pluics continues tris 
fortes. 

Br~lures par le 2.4 D 

L'acide 2.4 dichlorophdnoxyac6-
tique (2.4. D) est un herbicidc effi-
cace pour d~truire un grand nombre 
de plantes adventices a feuilles ca-
duques qui poussent dans les cultures 
de mais, de c&ralcs it petits grains, 
dans les paturagcs, les haies vives, 
ninsi quc sur les bas-c6tds des routes, 
lks coul6es des lignes dc transport de 
force ct sur les talus des chemins de 
fer; il a t6 largcment utilis 't cet 
effet. Au cours des prcmies annes, 

on a signal6 un grand nombre de cas 
do dgts occasionn6s A des tomates 
et autres cultures A feuilles caduques 
sensibles ,Acc produit. Ces d~gfits ont 
tt dus en grande partie l'usage 

d'herbicides contenant des esters for
tcment volatils. L'cmploi actucl de 
formuics de 2.4 D avcc des esters 
faiblement volatils et des sels amines 
a consid6rablcmnet rdduit l'incidence 
des ddgfits occasionns aux tomates 
dans los plantatiois commerciales. 

Les plants de tomatcs peuvent tre 
endomni:igs par des pulvrisations dc 
2.4 D cntrain6 par Ic vent ou pat 
l'usage de pulvrisatcurs contamin~s 
par I'herbicide. Les vapcurs des esters 
entrant dan-, la composition du 2.4 D 
peuvent aussi &re cntrain6es par l'ait 
et occasionner des dgtts aux plants 
de tornates. L'importance des d~gats 
varie scion )a quantit6 dc 2.4 D it la
quelle les plants ont 6t6 exposes. 

Le premier sympt6me consiste dans 
la courbure vers le bas des feuilles 
et des jeutnes bourgeons terminaux 
(fig. 50). Si le plant est expos6 a de 
fortes quantitds d'herbicide, il se pro
duit une grave courbure des feuilles 
ct des tiges, un cnroulement des 
feuilles et tine d~formation g~n~ralc 
de ]a plante; ces phenom ines sont 
suivis par une fento dc la tige prin. 
cipale et la formation d'un grand 
nombre de petites racincs le long de 
la tige. 

Les notive!lcs cuilles ne se deve. 
loppent pas enticrement et clies sont 
torducs stir letrs bords, tandis qu'clles 
sont 6troites ct ailong~cs avec des 
cxtrdmit~s anormalement pointues; les 
nervures font saillie, ont title coulcut 
chire ct somblent paral ies. Ccitaines 
parties des tissus sitti(s entre les ner
vures sont souvent stlr&Iev0s, format 
des protub~rances ressemblant it des 
verrues. Les fruits qui pousscnt suf 
les plants malades sont souvent 
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atteints de malformation en ralson de 
la fermeture incomplete des cavit6s 
du fruit. Ces fruits ne donnent qu'une 
quantit6 faible ou nulle de graines. 
Les parties intdrieures des fruits qui 
ont t6 cxposes rcstent vertes lorsque 
les parties ext6ricures ont mfiri. Les 
plants de tomates expos6s atde tr~s 
faibles quantits de 2.4D donnent 
des feuilles temporaircs peu r6sistantes 
ct pr~sentent des sympt6mes d'attaque 

de la tige qui so produisent sans r6
duire ie rendement ou la qualit6 des 
fruits; cependant dans ces conditions 
]a r~colte est souvent retardde. 

RECOMMANDATIONS
 
POUR LA LUTTE
 

CONTRE CETTE MALADIE
 
II suffit d'observcr les quclques 

r~gles simples suivantes pour utiliser 
le 2.4 D en vue de minimiser les pos

i i 

Fla. 80. - Foullic do tomato prdscntant les dgfits caract6ristlques occaslonnds 
par lo 2.4 D et dont l'Intenslt6 est mnoderce v1 grave. Lu courbure vers le bas 
des ieunes foliole, lea nervures chdres en tillie, les bords roulhs, In surface 
dtformrne des feuilles et les poilntes agui."s des folioles npparaissent nettement. 
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sibilit6s do d6gits sur les tomates et 
autres cultures extremement scnsibles : 
1) il faut 6viter de faire des pulv~ri-
sations lorsque le vent peut entrainer 
le brouillard de pulv6risation vers 
elles; 2) il faut 6viter de faire des 
pulv~risations lorsque la vitesse du 
vent d~passc 16 km/h; 3) il faut 6vi-
ter de pulv6riscr sur des hauteurs en-
tour~cs de cultures qui sont sensibles 
au produit; 4) il faut 6viter de faire 
des applications par avion sur les 
regions o4 sont pratiqut~es de tellks 
cultures; 5) il faut utiliser uzie for-
mule a base d'ester faiblement volatil 
ou do sel amin6; 6) utiliser une faible 
pression, do preference 2 kg au cen-

tim~tre carr6, et des buses qui pro
duisent un jet fort pour minimiser 
l'entrainement du jet, et 7) ii faut uti
liser un pulv~risateur distinct pour les 
applications d'herbicide. 

S'il est ndccssairc d'utiliser le meme 
pulv~risateur pour les autres produits 
chimiques usage agricole, il faut 
enlever Ic 2.4 D par a m6thode sui
vante: 1) rincer Ic pulvirisateur, y 
compris les tuyaux ct les buses plu
sicurs fois avec un m6lange de 110 g 
de charbon de bois activ6 ct de 50 
A 110 g de d6tergent m~nager pour 
38 litres d'cau; et 2) rincer lc pulvd
risateur plusicurs fois avec do 1'eau 
propre. 
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MALADIES D'ORIGINE INCONNUE
 

Petite vhrole des fruits 

La petite v~role des fruits provoque 
de petits trous sur Ia surface des 
fruits qui r6duisent sensiblement leur 
valeur marchande ct constituent des 
points de p6n~tration pour les bact6-
ries et ies champignons. La cause de 
cette maladic cst inconnue. ElIc a 
occasionn bcaucoup de (legats aux 
fruits exp&iis du Texas LIU'ttat vert, 
ct sa prsence a 6t signalkc dans 
I'Alabama, en Florid, cu Californic, 
en Illinois ct dans lc Wisconsin. 

On volt d'abord voparaitre de 
petites taches vert ,,ombrc. qui peu-
vent n'6tre Cue dcs aurtolcs ct qui 
ont rarement plus de 3 mmide dia-
mtrc. Elles sont g3iiralcmenit rtpar-
tics sur toute la surface mais sou-
vent elles se r unisscnt forment 

des raies qui vont du gonflement A 
I'extrhmit6 apicale du fruit. 

Les marques paraissent au dbut 
de la croissance. Lorsque les fruits 
approchent de leur taille normale, les 
taches deviennent g~n~ralement bru
nes, rugueuses et li6geuscs. A cc 
stade, clles pcuvent tre kg&rement 
surdeves ou Ig&crent affais3es en 
forniant tics petits cratrcs pcu pro
fonds qui donncnt -I cette maladie 
son nona (fig. 51). !1 arrivc parois 
Clue Ics tachs restent lisscs ct ne 
dcvienncnt pas nirron; lorsquc le 
fruit mfrit clcs devicnncnt jaunes. 

RECOMMA NDA TIONS
 
POUR LA LUTTE
 

(ON7'l CET"F'I MALADIE
 
On nc connait pas dc mesure pour 

lutter contre la petite v~role des 
fruits. 

Fio. 51. - Tomnae nrlre nttcinte (it, la petite v6role des fruits. En curtalns points, 
Wes tachts ,orinent des rales sur la surface. 
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MITHODES DE LUTTE 

Comme les maladies non parasi-
taires sont occasionn6cs par des condi-
tions p6dologiques ou climatiqucs 
d~favorables, les mesures employees 
pour lcs combattre consistent en 
grande partie cn pratiques culturalks 
appropri6es et dans l'usage de sols 
fertiles ct bien drains. Ccpendant, 
les maladies pa;asitaires peuvcnt 6tre 
,;ombattucs au moyen de mesures qui 
ddtruiscnt les parasites ou emp chent 

CONTRE LES MALADIES 

leur propagation. Ces mesures de 
lutte sont dcritcs dans la pr~sente 
section, mais lcurs applications parti
culirs sont indiqu,2cs dans Its s6tudes 
stir k's diverses maladies. 

Certains produits chimiques utilis6s 
potr combattre les maladies des to
mates sont mentioinnscl dans ]a pr6
sentc publication par leur nom cou
rant; cc sont les suivants 

Nom coinrnun Nom chiniquc : 
Captan N-trichlorom6t hylthiotu trahydrophtalimidc 
Dlchlone 2-3 dtchloro-1.4 naphthoquinone 
Ferbam Dlm6thyldithiocaibarlmate ferrique
Maneb Blsdithiocarbaniate cthylnc de manganse 
Nabam Blsdithlocarbamate f.hylknc de zinc 
Thiram Disulfure de Wtraim6thylthiuram 
Zineb Blsdlthiocai'bamat, .tlhyne de zinc 
Ziram Dim thyldithtocaiban) tc de zinc 

Ces produits chimiques sont vendus 
sous divers noms commerciaux tels 
que Stauffer Captan 50-W, Ortho-
cide 50 Mouillable, Orthocide 75 
pour la protection des semences, et 
Stauffer Captan 75 pour la protection 
des semences pour les produits conic-
nant du Captan; Phygon Seced Protcc-
tant, Stauffer Phygon XL 60 W et 
Phygon XL pour les produits conic-
nant du dichlone, Fongicide Fermate 
Ferbam, Ferbeck, Karban Black, 
Coromate, Ortho Ferbam 76 et fon-
gicide Miller Ferbam pour ceux qui 
contlennent du ferbam; Fongiclde 

Manzate Maneb et Dithane M 22 
pour ceux qui contiennent du maneb; 
)itlhanc 1) 14 ct solution tie Niagara 

Nabani. fongicide liquide Parzate 
Nabam, produit i pulvriser liquide 
Ortho Nabain ct (Then Ban pour 
ceux qui contiennent dii Nabani; Ara
san 75. Thirain 75 W, Arasan SF X, 
et ('hipman Thiraim SF 75 ptur ceux 
qili conliennent dti thirain; fongicide 
'arzate Zincb, Dithane Z 78, Ortho 
ineh 65 niouillable cl fongicide Par

zate C Zineb pour ccLx qui conticn
nent du inc); Karbam White, Zir
beck, fongicide Zerlate Ziram, 
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Orchard Brand Ziram, produit A 
pulv6riser Niagara Z C et fongicide 
Ortho Ziram 76 pour ceux qui 
contiennent du ziram. 

Avant d'utiliser ces prodults chi-
miques, lire les instructions flgu-

do la tomate sont souvent transmis 
par les graines. La majeure partie de 
cette transmission par les graines est 
due A une contamination en surface 

pendant r'extraction, mais parfois des 
organismes qui attaquent le fruit peu

u lre dinstrution f -vent ptntrer dans les graines et atre 
rant 6 l'intirleur do la couverture. port~s int6rieurement. Cette infection 

interne est relativement rare, mais 
ele pr~sentc une importance consi-

Utilisation do vari6t6s r6sistantes ddrable dans le cas du chancre bact6
rien (p. 20). Les organismes qui se

L'ustiu ltioyn e pls rfsistants trouvent it la surface des graines peu
consiue le m plus dcfncq]uttervent 6tre d6truitse par des traitements
et aussi Ie plus &conomiquc do lutterchmus, aicetrtmnsat 

contre les maladies, 6tant donn6 
qu'ellc climine les frais dc main-
d'euvre et los dpcnses qu'cntranentla 
ies ares m cthodes. Pour s mala-

dies occasionn e par des organismes 
qui vivcnt dans le sol, c'cst souvnt 
Ia seule mthodc possible pour rc-
duire les pertes. 

I! existc une ou plusicurs vari~tcs 
qui sont fortement r~sistantes a ]a fu-
sariose (p. 17), a Ia verticilliose 
(p. 17), au mildiou (p. 30), l'alter-
nariose (p. 36), 11 Ia cladosporiose 
(p. 47) ct aux taches grises des feuilles 
(p. 49). II existe aussi des varits 
tr~s r6sistancts i la maladie des taches 
brunes (p. 32), au graywall (p. 83), 
i la chute des flcurs (p. 84) et aux 

crevasses des fruits (p. 86). Certaines 
de ces vari6ttis peuvent tre acclima-
t6es dans tin grand nombre de r6-
gions; d'autres convicnnent surtout a 
In rcgion dans laquclle clies ont 6t6 
cr6ks. Pour lutter contre ]a majorit6 
des maladies de Ia tomato, il n'existe 
cependant pas de varit6 r~sistante et 
il faut utiliser d'autres mnthodes pour 
r6duire les pertes. 

Utilisation do groines nettoy6s 

Certaines bact6ries ct certains 
champignons provoquant Ics maladies 

chimiqucs, mais ces traitcments ont 
peu d'effet sur ceux qui se trouvent 
a l'int6ricur des graines. Pour obtenir 

mcilleure protection possible contre 
une telle infection, il faut pr6lever 
des graines dans des fruits sains ou 
acheter des semences certifi6es. Plu
sicurs Etats poss~dent maintenant un 
service d'inspection qui contr6le pen
dant toute ]a saison lcs champs pro
ductcurs de semences des varikt6s de 
tomtes les plus r6pandues pour s'as
surer de la presence 6ventuelle de 
chancres bact6riens et de certaines 
autres maladies. Les semences qui 
r6pondent aux conditions imposdes 
en cc qui concerne l'absence de ma
ladie rcqoivent tin certificat de 'Etat. 
L-e syst nie habituel, qui consiste A 
garder lcs graines de fruits utilis6s 
pour la fabrication de produits ,t base 
de tomates assure une protection 
considerable contre la contamination 
interne :tant donn6 que les fruits for
tement atteints sont rejet6s au cours 
(ie ]a fabrication. 

Rotation des cultures 

Les organismes qui occasionnent 
un grand nombre de maladies do )a 
tomate vivent pendant des p6riodes 
diverses 3ur des matiUrcs organiques 
en decomposition dans Ic sol. Le re. 
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tour trop friquent de cultures de 
tomates tend 4 maintenir ces orga-
nismes et A accroitre leur virulence. 
En consequence, ii faut laisser s'6cou-
ler au moins trois ou quatre ans entre 
des cultures de tomates dans un 
champ quelconque et quatre ou cinq 
ans lorsque Ie fl~trissement bact~rien 
a s6vi. Si le fl6trissement bact6rien a 
occasionnd des ravages, it ne faut pas 
cultiver des aubergines, des poivrons, 
des pommes de terre ou du tabac sur 
cette terre pendant r'intervalle. II ne 
faut pas planter des tomates imm6-
diatement apr~s les haricots, les bet-
teraves, les choux, les c6leris, les lai-peoioraun,
tues, les poivrons, les pomes de 
terre, les courges, les patates douces 
ou les pastques sur des terres oii l 
scl6rotiniose ou Ia southern blight 
ont endommag6 ces cultures. Lorsque 
les hivers n'ont pas t6 rigoureux, itfaut laisser s'6couler au moins deuxart enviroere les utures de om 
ans environ entre les cultures de pom-
mes de terre et de toinates dans Ic 
meme champ. II y a risque d'infection 
par le mildiou, le virus X et Ie virus Y
de Ia pomme de terre provenant de 

plants spontan~s issus de tubercules 
infect~s. Dans les Etats du Moyen-
Atlantique et du Centre, il faut uti-
liser des assolements de trois ouquate as,paticuieravecdese 
quatre ans, en particulier avec des 
Igumineuses et des c6r6ales pour 6li-
miner l'infection par Ie champignon 
de In cladosporiose. 

La rotation des cultures n'61iminera 
pas toutes les maladies 6tant donn6 
que plusieurs organismes parasitaires 
sont largement r6partis dans Ic sol 
dans tin grand nombre de r6gions de 
cultures de Ia tomate et quelques-uns 
d'entrc cux, tels que les champignons 
do la fusariose et de la verticilliose 
(pp. 14 et 17) persistent pendant de 
longues p6riodes aprbs avoir 6t intro-
duits dans Ic sol. Cependant, la rota-
tion des cultures est particulirement 

importante car ele contribue Atretar
der le d6veloppement de ces maladies 
6tant donn6 que le fait de cultiver 
constamment les m~mes sols accu
mule ces organismes au point de 
rendre impossible ]a production de la 
tomate si l'on est oblig6 de cultiver 
des vari~t~s prdisposcs h cette ma
ladie. 

Isolement des tomates 
des plantes-h6tes de la maladie 

Un grand hombre de mauvaises 
herbes, tell s que la cataire, le cri
sier nain, te solaesum carolinense, esieesnain, carolpneneedI
datura, la mauve, 'euphorbe, Ia bella
done, Ic phytolacca et ]a laitue sau
vage sont les h6tes de certains cham
pignons et virus des tomates. Ces 
h6tes servent de source de contami
nation par l'intermdiaire des puce
nainprlntmidacdepu
rons, des thrips et autres insectes qui
se nourrissent aussi bien sur les 
plantcs-h6tes sauvagcs que sur Ics 
plantes-h6tes suvages Un grand 
nombre de ces mauvaises herbes qui
nmr ecsmuasshrc upoussent le deslong fosses, sur les
c6t~s des routes, et stir les autres 
terres non cultiv~cs dans le voisinage 
du champ de tomates ou des serres 

sont infect~es. En consequence, il faut 
d~truire ces plantes adventiccs prs
des couches de semis des champs et 
des serres. Le desherbage doit 6tre 
g~nral dans la region pour qu'il soit 

efficace. 
i ne faut pas planter des concom

bres, des melons, des celeris ou des 
poivrons pris des serres qui servent 
i la culture des tornates. Ces cultures 
sont friqueninient atteintes par le 
virus de la rnosaique du concombre 
et les pucerons transmettent souvent 
cc virus aux tornates. 11ne faut pas 
non plus culliver des pommes dc 
terre pr6s des serres n planter des 
tomates dans le voisinage de champs 
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do pomes do terre, pour pr6venir le 
mildiou, la bigarrure double et le 
virus Y de la pomme dc terre. Lors-
que la maladie bronzde sdvit, il faut 
isoler les champs de tomates des jar-
dins familiaux ct des plantations com-
merciales de plantes d'orncmentation. 
IIne faut pas faire pousser des plantes 
d'ornementation a l'intdrieur ou dans 
le voisinage des serres servant a la 
culture des tomates, car certaines 
cspces de plantes d'ornementation 
sont porteuses du virus de ]a mo-
sa'ique du concombre et de la maladie 
bronzce. 

Elimination des plants malades 
et 6vacuation des d~chets 

Dans les serres, les couches de 
semis et les petits jardins, il faut 
arracher les plantes malades, car cette 
mdthode contribuc parfois it enrayer 
]a multiplication des organismes pro-

ctducteurs de la maladie dans Ic sol 

A empkcher Icur propagation ax 
pntcs voisines. Cependant, cette me-

suretestvoiien cndn cctte-sure est gs3Thralcmont d'une valeur 

limit6e. 
Si les plantes d'une serre sont 

atteintes de la mosaique du tabac, de 
la bigarrure double ou de la bigarrure 
simple. il peut ctrepossible de pr& 
venir une piphytie en arrachant les 
phntes malades. (ctte iMtiode n'est 
gtnralcment cfficacc quc lorsque 
quclques plant, sculenient sont atteints 
de la maladie alors qu'ils sont encore 
jeunes. Ccpendant, il est parfois utile, 
en particulicr pour la bigarrure 
double, d'diminer los plants avant 
qu'ils n'aient atteint utne hauteur de 
60 cm. 1i faut inspecter frqueimmcnt 
les phnts, arracher ct d~truirc ceux 
qul prcsentcnt les moindres symp-
t6mcs avant de toucher aux autres 
plantks. 11 faut veiller ii nc pas frot-
tcr Ics plants infectds contre les plants 

sains. Ceci est difficile A 6viter lors. 
qu'on arrache des plants qui sont tr~s 
rapprochds les ur.s des autres. En 
cons6quence, lorsqu'on arrache des 
plants adultes, il faut enlever un plant 
de chaquc c6t6 de celui qui est ma. 
lade. II faut se laver les mains aprs 
avoir enlev6 les plants malades el 
avant de toucher des plants sains 
(cf. aussi la bigarrure double, p. 00). 

Pour la lutte contre les maladies, 
il faut toujours cnfouir tous les d6
chets immddiatement apris la rtcolte 
afin d'emp~cher les champignons pa
rasites ou les bactdries vivant sur les 
plants malades de se multiplier. II 
faut les enfouir profondment car cela 
empche le ddvcloppement des orga
nismes pri~sents sur les restes des 

phantes malades ct reduit ainsi les 
risques de contamination ult6rieure. 
Dans les petits jardins, il faut ramasser lcs plants ili'automne et les brai-

Icr.Ne jamais mIlanger les dchets 
des cultures de jardins ou de serres 

avec du fumier utilis6 pour faire un 
compost, car cette mithode risque 
d'introduire dans gaimstnsspaleo. les champs des or

ganismes transmis par Ic sol. 

Pr6vention des maladies 
dans les couches do semis 

Dans toute ]a mesure du possible, 
il faut faire les semis de tomates dans 
un sol propre. Si l'on doit utiliser un 
sol dans lcquel ont Wtc prtctdemment 
cultivdcs des plantes malades, il faut 
le dsinfecter a fond avcc de ]a vapeur 
(p. 102) ou un disinfectant chimique 
(p. 103) avant de planter les graines 

il faut ddsinfecter les bacs, les chgs. 
sis, les cadres ct Ics toiles de couver
tures avec de la formaldhyde(p. 104) 
Les application de'lessive blanche sut 
Ics cadres peuvent avoir certaine ac. 
tion d6slnfcclante. 



Avant de planter, it faut d6sin. 
fecter les graines (p. 9) et, le cas 
ich~ant, les traiter pour les protdger 
contre le champignon de la fonte des 
semis (p. 28). 

Dans les serres, des pr6cautions 
d'hygi~ne 6nergiques contribuent jt 

pr6server les plants h repiquer contre 
se-les virus. 11 ne faut pas faire de 

mis dans une partie de la serre oi ii 
y a eu une source de virus. Certains 
virus peuvent persister sur des pots 
d'une annee h l'autre; en consequence, 
il faut les st6riliser hila vapeur. Lors-
qu'on empote des semis, it faut uti-
liser de la terre neuve ou de la terre 
dans laquelle des tomates n'ont pas 
t6 cultiv6es depuis un an. 11 ne faut 

pas utiliser pour l'empotage de la 
terre qui a servi h culture de tomates 
depuis un an, L moins de I'avoir st& 
rilis(e tout d'abord a ]a vapeur 
(p. 102). Laver ou striliser Lila va-
peur les outils qui servent aux semis. 
Laver 6galement a fond les tuyaux. 
II ne faut pas emporter les outils ou 
les tuyaux dans d'autres serres o4 l'on 
cultive des plantes qui ont 6.t6 infec-
tees depuis longtemps. 

11 faut toucher les plants Ic moins 
possible car on risque de propager 
ainsi la mosaique ct autrcs maladies 
A virus si celles-ci sont presentes sur 
des plants de la couche de semis. Le 
fait de les manipuler lorsqu'ellcs sont 
mouill6ecs peut propager des bactries 
ou champignons des plantes infcct6cs 
aux plantes saines. Pour emp icher 
l'infcction par certaines maladies L 
virus, tcllcs que la mosaiquc du tabac, 
la bigarrure double et le brunissement 
Interne, il faut se laver les mains avec 
du savon ct de l'eau avant de toucher 
les semis et ne pas fumer Iorsqu'on 
manipule les plantes (cf. 6galement 
p. 60). Si vous avez travaillk dans un 
local oiU se trouvent des plantes in-
fectics par ces virus ou des virus 

similaires, vous etes susceptible do 
transporter le virus sur vos vetements 
et de contaminer les jeunes plants. 
II faut 6viter ]a contamination par les 
vtements en portant un bleu de 
chauffe ou d'autres vatements qui ne 
servent que dans Ia serre. 

Dans les serres, les couches froides 
et les couches chaudcs, it faut pr6voir 
une ventilation approprie "itout mo
ment car une humidit6 excessive favo
rise le d6veloppcment et la propaga
tion des maladies des semis. 11 nc 
faut pas arroser trop fort les semis, 
surtout par temps frais et humide. 
Arroscr les couches de semis le ma
tin pour s'assurer que les fcuilles 
s6cheront plus rapidement. Eviter de 
procdcr souvent ai des arrosages 
l6gers; ii vaut mieux arroser abon
danment ,i intervales plus 6loignes. 
Nc pas trop serrer les semis dans les 
couches car ceci retarde le s6chage 
du feuillage, cc qui favorise la propa
gation des maladies. 

11 faut faire des pulv~risations et 
des poudrages sur les plants comme 
ii est reconmand pour la maladie 
des tachcs brunes (p. 35), la jambe 
noire (p. 42), la maladie jaune (p. 43) 
ct les taches grises des feuilles (p. 50), 
pour 6viter que la maladic n'occa
sionne de graves pertes dans le champ. 

Arracher les plants destin6s a tre 
rcpiqut6s ou cxp dis ds qu'ils ont 
atteint une dimension suffisante, car 
les plants qu'on laisse trop longtemps 
avant de les arracher sont suscep
tibles d' trc plus gravement infect6s 
par le champignon de la maladie des 
taches brunes. Si les plants sont des
tints ai 6trc exp di&s, il faut Ics cm
bailer le plus rapidement possible 
apris les avoir arrachs car Ic flttris
sement semble favoriser le d6velop
pemcnt de la maladic brune, de la 
pourriture du collct ct du chancre dc 
la tige pendant le transport. 

9? 
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Pr6vention des maladies 
des semis cultiv6s en plein champ 

Dans le Sud, les semis de tomates 
sont faits ht m~me dans les champs, 
en vue d'6tre exp~di6s dans les Etats 
du Nord pour les usines de con3erves 
et certains semis cultiv6s en plein 
champ sont 6galement produits loca-
lement dans certaines regions oft se 
trouvent des conserveries. Pour pro-
duire dans le champ des plants in-
demnes de maladie, it faut 6tre aussi 
soigneux en cc qui concerne les 
sources et la desinfection des se-
mences que pour les plants cultiv~s 
en couches de semis ou sans chassis 
froids. Comme les sols des champs 
ne peuvent gdn6ralement pas tre d6
sinfect6s en raison de ]a dtpense que 
cela entrainerait, it est extr~mement 
important d'utiliser des terres qui sont 
vraiscmblablement indemnes de n6
matodes ainsi que de champignons et 
de bactries pathog~nes. II faut choi-
sir des terres sur lesquelles des to-
mates ou des plantes voisines n'ont 
pas W cultivies depuis au moins 
deux ans. 

I faut pratiquer un assolement de 

quatre ansTicn cstlorsque lc chancre bact6-anifst6.apicale. 

rien s'est manifest&, 


II ne faut pas faire des semis dais 
des champs mal drain~s. Pour emp8-
cher l'inlection par certaines maladies, 
comme le fltrissement bact~rien ou 
le 	 chancre bactdrien, ii nc faut pas 
utiliser des terres sur lesquelles pas-
sent en surface les caux de drainage 
provenant de champs qui ont t6 
planths en tomates dcpuis trois ans. 

Dans ccrtaines regions oit l'anguil-
lulose est commune, il ne faut pas 
utiliser tn champ sur lcquel ont t6 
faitcs des cultures ayant pr6scnt6 des 
sylmpt6mes 6vidents d'anguillulose 
(p. 78) on sur Icquel ont W faitcs 
des cultures pr~disposes Atcette ma-

ladle. Dans un grand nombre d'Etats 
du Sud, on cultive surtout sur des 
terres nouvellement d6frichdes des 
plants de tomates suffisamment in
demnes de nematodes en vue de la 
certification par l'Etat. Cependant, 
les plants qui sont sensiblement in
demnes de ndmatodes et qui, par all
leurs, sont de bonne qualit6 peuvent 
8tre cultiv6s sur des sols trait6s avec 
des n6matocides (p. 105). 

Apr~s l'apparition des premieres 
feuilles, il faut faire des pulv~risations 
et des poudrages sur les plants, comme 
recommand6 pour les plants dans les 
couches de semis (p. 96). 

Cf. aussi section pr~c6dente. 

Pratiques culturales
 
pour Ia pr6vention des maladies
 

dons le chomp
 

Plusicurs pratiques culturales 
macontribvent i combattre certaines 

ladies. Sur des sols d6ficients en cal
cium, it faut utiliser de h chaux et 

la compl6ter par du gyp, e, ou des 
6viter cmploisuperphosphates et un

d'engrais commerciauxexcessif 	 rc(p. 8 ) Ccc i c co e 
(pi.82). Ceci empche la ncrose

De Wine r'emploi de grandes 
quantits de superphosphates et de 

quantit6s modr~cs seulement d'azote 
contribuent t pr6venir la chute des 
fcuilles ct peut aider it cmpcher les 
pochettes. 

Lorsque le curly top s~vit, it faut 
planter les toniates it une 6poque ot 
dlles ne seront pas sujettes aux atta
ques des inscetes (p. 72), rapprocher 
lcs plants davantage dans les rangdes 

(p. 73) ct ombrager les plants (p. 73). 
Dans les petites plantations, ii faut 

pailler les plants et, si la chose cst 
6conomiqucment possible, les tutcu
rcr pour r6duire le milfIiou terrestre 
ct 	 le rhizoctone brun. 

Lorsqu'une irrigation est possible, 



11faut donner au sol une humldit6 
suffisante mais non pas excessive. 
Ceci contribue Aenrayer la chute des 
feuilles. II ne faut pas arroser juste 
avant la r6colte, car ceci pourrait 
causer un grand nombre de crevasses. 

Traltement des semences 

Los semences sont soumises A un 

prisente section. Le bichlorure de 
mercure (ci-dessous), le p-toluene sul
foanllide-6thyl-mercure (Ceresan M) 
(p. 100), ou 1'hydroxymercurichloro
phenol (Semesan) (p. 101) peuvent 
8tre utilisds pour d~sinfecter la sur
face des semences. Le thiram, le di
chlone ct le captan prot~gent bien 
contrc ]a fonte des semis avant sortie; 

is no sont pas nccssairement effi

pour d~truire les champignons a bac-
tdries pathog~nes A la surface de la 
graine et pour cmp8cher l'infection 
des semis, et 20 pour enduire les 
semences d'un fongicide qui les prot& 
gera ainsi que los jeunes semis contre 
]a pourriture ct ]a fonte des semis 
provoqudes par les organismes se trou-
vant dans le sol (p. 28). Les traite-
ments qui d~sinfectent los graines en 
surface ne Ics protgent pas n~ces-
sairement contre la fonte de semis; 
en consequence, un second traitement 
peut se rtvilcr n~cessaire pour les 
protdger contre les champignons do 
la fonte. I est indispensable d'utiliser 
le traitement appropri6 pour le but 
recherch6. Apris traitement, il faut 
veiller 't ne pas recontaminer los se-
mences par contact avec des somences 
non trait es, les sacs contamin6s ou 
autres objets. Avant d'utiliser de vieux 
sacs de toile, il faut los stariliser cn 
les faisant bouillir dans I'cau ou en 
les trempant pendant dix minutes 
dans uno solution de forinaldhyde 
commorcialo de I a 30 % puis on 
les s~chant. II faut faire s6clicr de 
petites quantitcs de scmcnccs stir du 
papier aprs traitemont, avec du pro-
duit chimique liquide. Si l'on veut 
s~cher de plus grandos quantit~s sur 
le sol, il faut commencer par ddsin-
fectr Ic plancher ou le laver N fond 
avec do 'eau et du savon. 

Plusicurs traitements ddsinfcctants 
et protecteurs sont d6crits dans la 

I'caces pour la d~sinfection de la surtraitement pour deux raisons : 
face dcs grainos. 

Quel que soit le traitement utilisd, 
il faut suivre fid~lment les direc
tivos afin d'obtenir une prophylaxic 
satisfaisante ct 6viter d'endommager 
les graincs. 

Avant d'utiliner les produits chi
miques, lire |'avertissement donn6 
& I'intbriour do la couverture. 

Bichlorure de inercure. - Le bi
chlorure de mercure (sublimd corrosif 
de chlorure mercurique) dans une 
solution de 1 A 2 000 ost un disin
fcctant cfficace contre lcs champi
gnons ou bacttries parasites de la 
surface des graines de tomato, on 
particulior les organismos qui causent 
Ic chancre bacttericn et la maladie 
jaune. 11 ne laisse pas de rsidu chi
mique qui prot ge contre ]a fonte des 
semis so trouvant dlans le sol. Pour 
obtenir cctte protection, ii faut t6ga
loment traitor kts graines avec du 
thiram (p. 101), du dichlone (p. 101) 
ou du captan (p. 100). Ccpendant, ii 
nC faut pas utiliser du Coresan M sur 
ls grainos qui ont W traitdcs avec du 
bichlorurc de mercure. 

Pour prdparcr la solution de bi
chlorurc de mercure, il no faut utili
scr que des rdcipients en 6mail, on 
vcrre, en porcelaine ou en bois car 
Ic produit chimique attaque les r,2ci
picnts cn mntal. Le bichlorure do mer
cure pout 6tre achctd sous formo do 
comprim6s bleus ou de poudre cris
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talline blanche. Les comprimes se 
dissolvent rapidement dans de 'eau 
frolde et conviennent par cons6quent 
pour le traitement de petites quantit6s 
de graines. Cependant, cette poudre 
est plus 6conomique pour traiter de 
grosses quantit6s de graines. Pour 
preparer une solution dc 1 a 2 000, 
il faut dissoudre un comprim6 dans 
un litre d'eau. ou 14 g dc poudre 
dans 60 litres d'eau. Etant donn6 quc 
le produit en poudre se dissout tr~s 
lentement dans 'cau froide, it faut Ic 
dissoudre dans un litre environ d'eau 
bouillante, puis verser cette solution 
dans le rcste d'cau niccssaire pour 
obtenir ]a solution voulue. 

Lorsqu'on veut traiter une 
quantit6 tr~s importante de 
graines, il faut se servir d'un 
apparcil commercial ou d'un 
tambour rotatif fabriqu0' stir 
place. Lorsqu'on utilise un ap-
parcil fabriqu6 stir place, il faut 
remplir celui-ci ,I moiti6 seu-
lement dc graincs ct le faire 
tourner lentement pendant deux 
minutes. 11 faut mesurer soi-
gncuscmcnt Ic produit chimique 
pour s'assurcr que les graines 
sont uniform~mcnt enduites. 
Lorsqu'on traite une faible 
quantit6 de graines, il faut rem-
plir 14 moiti6 dc graines un 
recipient 6tanchc, ajouter la 
quantit6 appropri&c dc produit 
chimique, fermer et secouer 
4nergiquenicnt pendant deux ou 
trois minutes. lliminer la 
poudre en cxc s imnimediatcment 
npr~s traitenient. Viller 'I fie 
pas respirer cette poudre pen-
dant ou apr~s Ic traitement. 1 
Suivrc galcmcnt toutes les pr6-
cautions indiquecs sur l'6tiqucttc 
du r~cipicnt. 

Ioo
 

I1ne faut pas traiter plus de 120 g 
de graines saches dans un litre de 
solution. I1faut jeter la solution apras 
l'avoir utilis&c une seule fois car cela 
'affaiblit. 

11 faut placer les graines dans la 
solution de I A 2 000 et les agiter 
6nergiquement pendant cinq minutes. 
Les verser ensuite dans un sac en 
toile grossi~re, filtrer soigneusement 
et laver pendant quinze minutes en 
changeant plusicurs fois d'eau. Dispo
scr ensuite Its graines en couches 
minces ct laisser s~cher. 

Les graines fraichcment cxtraites 
pcuvcnt trc trait6cs de la m~mc ma
ni.re, mais il ne faut pas traitor plus
d'un litre de graines dans quatrc litres 
dc solution. Avant dc traiter les 
graines fraichcs, il faut enlever l'excs 
d'eau qu'ellcs contiennent afin de ne 
pas allaiblir Ia solution. 

Cepcndant, cettc niMthode n'est pas 
toujours pratique avec dc grosses 
tIuantitcs dc graines. 

Caplah - Lc Captan (Protecteur 
dc scmence: Orthocide 75 et protcc
teur de semences Stauffer captan 75) 
est utilis pour lcs poudrages en ruc 
dc pr6venir la fontc des semis. 11faut 
'appliqucr dans Ics quantitds indi

qu6cs par Ic fabricant. Dc mnmc quc 
Ic thiram ct Ic dichlone, il ne semble 
pas tre aussi efficace quc Ics compo
s.s mercuriques pour la disinfection 
de la surface des graines. II peut 
r6duire la fonte des semis avant sor
tie et apr s sortie en mouillant le sol 
imm6diatemcnt apr s lh plantation, 
avcc une suspension constitukc par 
450 g de captan (Orthocide 50 mouil
lablc ou Staulter Captan 50 W) dans 
400 litrcs d'cau. !1 faut appliqucr 
20 litres de ]a solution sur 10 m2 
de sol. 

Ceresan M. - p-toluane sulfani
lidc-dthyl-rhercurc (Ccresan M). Cc 



produit est efficace pour ]a d~sinfec. 
tion de ]a surface des graines contre 
les organismcs provoquant le chancre 
bact~rien (p. 20), la maladie des 
taches brunes (p. 32), I'alternariose 
(p. 36), Ia jambe noire (p. 40), Ia 
maladic jaune (p. 42) et l'anthracnose 
(p. 51). Ce traitenent laisse un r.idu 
de produit chimique stir les graincs 
qui les protegc contrc l'attaque des 
champignons de la fonte des semis 
se trouvant dans le sol. 

I1 faut appliquer le Ccresan M sous 
forme de poudragc ,i raison de 0,5 % 

1utiliser
du poids de semcnc. II faut
225 g par 45 kg de grain s ou 14 g
par 2,7 kg de graines (une cuiller al 

g rement tasst& erep r~sente 14 g 
do Ceresan M). Si les graines doivent 
6tre embalhkes dans des r&ipients 
6tanches Li I'air. il faut commencer 
par les traiter puis les skcier pour 
t0liminer I'liumidit avant d'Wetrec 
ballcs. 

Le Ceresan M cst largement uti-
lisO pour la dsinfcction des graines 
utilistes pour la reproduction tie 
plants it repiqucr dans les champs 
du Sud. C'est tin produit assCZ volatil 
ct la surface des graines trait~cs reste 
cxempte de contamination en stir-
face pendant quclque temps. Le trai-
tcment avec k ('ceresan M petit 1kge-
rment retarder la germination de 
certains lots de graincs, mais cet in-
conv~iient est compense par les da-

caf6 lW 

tages du traitenient, qui s'est rnvlO 

trs efficace pour la dsinfection ties 
graines (Ie tomates, 

Dichu'e. -- ILes prparations de 
dichlone (Phygon Seced Protectant et 
Stauller Phygon XL-50-W) servent ,I 
prdvenir la fonte ties scmis tic tomates 
avant sortie. Ii fatit I'appltluer sous 
formo de poudre au taux rccommindc 
par Ic fabricant. En tant cluc d~sin-
fetant en surface, il cst probable-

ment moins efficace que les composds 
contenant du mercure. 

Semesan. - L'hydroxymercuri
chlorophnol (Scmesan) pout 6tre uti
lis6 en poudrage ou sous forme de 
traitcment liquide pour combattre la 
fonte des semis de tomates avant ap
parition. Le traitcnet par liquide 
ernp&he la fonte avant apparition et 
agit aussi d'tine mani~re efficace 
comme dtsinfectant de surface. 11 
faut I'appliquer en suivant les direc
tives indiqti&cs stir l'embalhage. 

On petit parfois enrayer la fonte 
des senis apr s sortie en aspergeant
le sol avec tine stispension tic 28 g de
Semesan dlaos 12 litres d'eat|. II fat 

apr liq uc c 12 odit r s 'un 
appiqticr ce produit -' raison d'un 

' litre par I m de sol. 

ATTENTION. - Ne pas traiter 
le sol apr~s sortie des semis. 

Tiiran. - Le thiran ttilis en 
poudrage permet tie hitter efficace
ment contre la fonte des scmis des 
lkgumes. !1 fatit l'appliquer ati laux 
recommand6 par Ic fabricant. Le thi
ram ne semble pas etrtin dsinfec
tant atissi elficace (u leIcornpoS6 
organiqtic mercurique Ccresan M. It 

e'st pas recommand pour lutter 
contre ha naladie jaune. 

Si (fans certaines panics les Couches 
tie scmiS sont atteintes tie 'ont apr.s 
leur sortie. if petit enraycr la propa
gation dc hi maladic si !'on arrose les 
parties malatlcs avcc 5 litrs par M2 

d'un c suspension constitue par tne 
outller 'i caf' rase tc Tihiram dans 

4 litres d'eau. 

St6rilsation
 
at d6sinfection du sol
 

Les organismes qui prodiiiscnt Ia 
maladik son frtnqcment pr~scnts 
dans le solk des serres. des couches 
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do semis et des couches chaudes. La 
d6sinfection de ces sols cst un moyen 
prdcieux de lutter contre ]a maladie. 
Cependant, pour 6tre efficace, le trai-
tement doit 8tre fait A fond et it faut 
veiller h emp~cher une rccontamina-
tion du sol. Les m~thodes commun6-
mcnt utilis~cs sont la d~sinfection par 
la vapeur ou les produits chimiques. 

STItRILISATION A LA VAPEUR 

Le traitcment des sols par la va-

peur cst l'un des moyens les plus effi-

caces dc sttrilisation. Toutcfois, son 

cmploi est tr s limit6 dans les scrres 
6tant donn6 qu'il n'y a gtn6ralcmcnt 
pas de vapeur dcstin~c t 6tre utilise 

sur les couches chaudcs et sur lcs 

couches de semis. Ccpendant, on fa-

brique maintcnant de petites chau-
di~rcs portativcs qui sont surtout 'des-
dires polartatiqion tc par-mide. Apr s cnl~vemcnt du bac, cou
tines Li Iasol.stirilisation de p par-celles dc 

de la vapeur, itLorsqu'on utitlise 
nouvellefaut veillcr Li cmpcher tine 

quccontamination du sol 6tant donn 
ccrtains organismcs pathog~nes, cn 

de liaparticulier tes champignons 
(onte des semis, peuvent se multiplier 
rapidement s'ils sont introduits dans 
un sol qui vient d'&tre strilis6. Les 
plants de tornatcs peuvent parfois Wetr 
endommage's s'ils sont transplants 
dans tin sol qui vient d'&tre disinfcct6 
i Iavapetir; cn consequcnce, il faut 
laisser s'keoulcr au moins deux se-
maines entre la d~sinfcction a1, 
peur ct hi plantation. 

Dans la serre, il ot facile d'aplpli-
qucr la Napcur au inoyen d'un sys-
tbme permanent dc tuiles, d'un dia-
metre de 75 ou 100 
37 cm dans Ic sol cn 
16c% de 45 cm A 60 
sont attach6es 't des 

mm cnteri3es a 
rangtics ct &'car-
cm. Ces tuiles 
tuyaux reliks -I 

unc chaudire. La vapeur peut tire 
envoy6c dans Ics tuilcs ct y est main-

tenue jusqu'A cc quo la temprature h 
Ia surface du sol atteigne 1000. 

Lorsqu'il n'cxiste pas de systame 
permanent ou lorsqu'on veut st6riliser 
Ics couches de semis, ii faut utiliser 
un appareil portatif. En gcntral on 
se sert d'un bac en fer galvanisd d'une 
profondeur dc 15 t 25 cm, d'unc lar
geur de 1,50 m a 2,10 m et d'une 
longucur de 2,40 m h 3,60 m. II faut 
placer cc bac sur la couche ct enfon
cer les bords dans le sol pour empe

cher que ]a vapeur nc s'6chappe. 11 
ensuite branchcr la tuyauteriefaut 

sur une chaudirc portative ou unc 
conduite de wapeur de la scrre, puis 

apres 
I 

avoir ouvcrt ]a vapcur laisser 

le bac sur place pendant trcnte 5 

soixante minutes. Lc temps ntcessairc 
dpcnd de la nature du sol. Pour qu'il 

y ait une p~nttration suffisante, Ic sol 
doit tre meuble ct mod6r~ment hu

vrir le sol avec tine grosse toile pour 

la chaleur le plus Iongtempsgarder 
possible. 

Une au re nithode consiste h cn
terrer des uyaux perfores dans Ic sol 
cn lignes paralkies ct ii y cnvoyer 
de la vapeur provenant d'unc chau
dikrc. Les tuyaux ont gtniralement 

trousun diametre de 3,7 cm et des 
dc 3 mm sont perccs 'i une distance 
de 30 cm environ dans Ic fond du 
tuvau. II faut les enterrer en ligtes 

aparalklos cart es de 30 cm unc 
profondeur de 3(1cm environ. Lors
que lc sol atteint la temptrature vou-
Inc, enlever les tuyaux ct les changer 
de place. Le nombre et la longueur 
des tuyaux depcndent de la capacite 
dc la chaudiere itilise. 

l.es bfiches des serres et les couches 
chaudes peuvent aussi tre strilises 
avcc un rfteau ti vapeur. Cot appareil 
est constit i6 par un cadre de tuyaux, 
auxquels sont lixcs comme sur un 
rfiteuu des dents constitudes par un 
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tuyau perfor6 que Pon enfonce dans le 
aol A 15 cm. Ces dents sont g6ndrale-
ment constitu6es par un tuyau de 
12 mm avec des trous do 6 mm prs 
des extr~mit~s obtur~es. La largeur du 
cadre est congue de mani~rc h cor-
respondre aussi bien que possible 
avec les bfiches ou chafssis. II faut en-
terrer les dents dans lc sol ct faire 
passer la vapeur pendant trente t 
soixante minutes on couvrant toute 
la zone a sttriliser. Si I'on no dispose 
pas de toiles, ilfaut couvrir le sol 
avec des journaux. II faut obtenir uno 
tempdrature do 99" t la surface du 
sol. 

Quand on emploic la vapeur pour 
d~truire les champignons ou les ntma-
todes du sol, ilest souvent difficilo de 
chaulter a fond 
alldos ainsi quo 
c6t~s des baches 
strilisation it la 
c6d6 coOteux ct 

Ic sol le long des 
sur los coins et los 

et des chassis. La 
vapour est tin pro-
assCz laboriux, ct, 

chaudes. Parmi les produits existants, 
on peut signaler la chloropicrine (Lar
vacide, Picfume), le bromure de m6 
thyle (Dowfume MC 2), le nitithyl
dithiocarbamate do sodium (Vapam) 
ct un nm6lange contenant de ralcool 
allyliquc ct du dibromurc d'&hylkno 
(Bedrench). Les produits efficaccs 
contre Ics n, matodes seulement et 
qui sent suffisamment bon march6 
pour 6tre largement utilis6s en plein 
champ compronnent des formules 
contenant commc ingredients los plus 
officacos dui dibromur d',tthylknc 
(Dowfume W 85), du dichloropro
pne (DD, Viddon D, Telone) ou du 
dibromochloropropane (Nernagon, Fu
mazono). 

(Avant d'utiliser ces prodults 
chimiques, lire I'avertissement 6 
I'int~rieur de Ia couverture.) 

Etant donn5 quo los formulos sont 
tr~s diffhrentos les unes des autres, 
ilfaut suivre exactomnt ls directives 

h moins quo le so] ne soit chauG 14 duifabricant. 
fond, los organismes parasites pcu-
vent de nouveau infester rapidement 
uno grande partic du so]. Pour cette 
ralson, ilfaut prendre la temperature 
du sol aux points mcntionns pour 
s' ssurer qu'il cst chaufT i fond. 

DISINFECTION 
PAR LES P1RODUITS CIIIMIQUES 

Ccrtains produits chimiquos sont 
efficaces pour d6truire l-s champi-
gnons pathogoncs, los bacttrics et los 
ndmatodes dans le sol. Certains d'entre 
cux d~truisent aussi les graines do 
plantes adventicos. Los produits effi-
caces contre los numatodes, los NWct-
rics ct les champignons et los graines 
dc plantes adventices sont g~nrale-

Le traitomcnt avcc une solution do 
fornmldalhydc est une mithode plus 
ancienno et plus compliqtu&i (10 dsin
fection du sol quo I'cniploi do cos 

produits chimiques. File est uitise 
parfois pour dsiifecter la terre de% 

petits chassis ct bacs pour los plan
tations en scrre. 

A Ia date du 31 mars 1961, les 
produits de funigation contenant des 
dichloroprop~nes ont t atiloris's par 
Ic DWpartoment do I'Agrictlture des 
Elats-Unis au titre doe I oi fNderale 
stir los insecticides, lts fongicidos et 
los produits contre les rongcurs, ainsi 
qu d I'amcndemcnt Miller tiela loi 
fNdirale stir les denr'cs alimentaires, 
ls produits pharmaccutiques et ls 
cosmtitlucs cn vue de son utilisation 

ment trop co~teux pour pouvoir ctrostir los sols devant servir it des plan
utiliss en plein champ, mais ils sont tataons de tomates produitos jusqu't 
largement utiliscs dans los couches nmturit, Cot enregistremont est fond 
do semis, les serrcs et les couches sur le principc qu'il ne restera aucun 
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rdsidu de l'usage de 134 kg A225 kg
de dichloroprop~ne effectif par hec-
tare sur des sols ordinaires ou de
358 kg 4 544 kg par hectare sur les 
sols tourbeux si ]a plantation n'est pas
faite deux ou trois semaines apr~s
traitcment ou avant que I'odcur du 
produit chimique n'ait disparu du sol. 
Lorsque I'on omploic des nmatocides 
contenant du dibroniurc d'6thylknc ou 
du dibromochloropropano pour le 
traitcment du sol, ii y a une tol6rance 
de cinquante parties par million de 
bromurc inorganique calcul6 sous 
formc de brome. On trouvera sur 
1'Ntiquette des ntmatocides de plus
amples renseignLnients que l'on peut
6galcment obtcnir en s'adressant a
l'agent du comt6 ou au repr6sentant
du fabricant. 

Le bromure de ni6thyle est autoris6 
pour 6trc utilis6 uniqucment sur los 
couches de semis de tomates; en 
consquence, 1 ne pasfaut cultivcr 
des tomatesavecjusqu'A bromurematurit6 lessols traith3s dui surdo rd 
thyid 

Produits chimiques pour le 
couches do semis, serres et coucheschoudes. 

Clioropicrine. - La chloropicrinecst trns officace pour d6truiro is 
champignons, bact6ries, n6matodes ot
les graincs de plantes adventicos dans 
Je sol. -Ile pout 6tre utilis6e pour d6-
sinfcctcr Ic sol dans ls pots ou les 
bacs dans Is haches de serres ou 
dans les couches de semis an so!.
C'cst tn produit liquide; il faut I'ap-
pliquor on I'injectant dais le so! A 
une profondcur de 7,5 A 20 cn en 
lignes 6car'cs do 22 A30 cm. 11 faut 
., servir d'un appareil sptcial a main 
.i d'un apparcil attach6 A tin moto-
'iitcur ou tin tracteur. 11 faut faire 

,uivrc l'application d'unc op6ration 

d'6tanchit. Celle-ci peut 8tre faite 
en arrosant avec suffisamment d'eau 
pour mouiller A une profondeur de
2 a 5 cm ]a couche sup6rieure du sol 
ou en plagant un plastique ou autre 
matirc 6tanche au gaz sur lc so]. I1 
faut porter un masque A gaz car la 
chloropicrinc est un gaz lacrynog~ne.
Lcs vapeurs qui se d6gagent dans l'air 
sont toxiques pour les plantes. En 
cons~quencc, il ne faut pas l'utiliser 
dans les serres ou autros espaces fer
m6s o.t l'on cultive des plantes. Pour 
]a m6me raison, il ne faut pas plan
ter des gfaincs ou repiquer des plants
dans des sols qui ont tt trait~s avec 
la chloropicrinc jusqu'A quecc toute 
trace du produit chimiquc ait disparu
du sol. Ccci ntcessite environ sept AI 
quatorze jours dans la plupart des 
sols; mais lts dMlais peuvent tre plus
longs dans lts sols froids, fhumides ou 
lourds. 

i'hI'11 (Formal). La for-
Fral6hyde NFrl a for,nalddhyde est I'un des produits chii

miques
d~trempageutilis3s pour d6sinfecter le sol.Le par la formaldtlhydc 

consisto A employer tine solution decia!4 litres % dansde formollitros d'eau.At40environ 120 commer
ial app0iquor 12 litres d ctt11 fauitsolution applilquerpar nitrc carr6

10 litres de cette

de sol. II nc
 

faut pas fairc d'application avant queIC sol soit suffisamment humide et 
friable. Apr.s application de ]a solu
tion, arroscr Ic so] fortoment et le
 
rocouvrir avoc tine toile ou un plas
tique. Au bout de 
 quarante-huit
iourcs onlever la couverture pour 

permettre au gaz de s'6chapper. Ds 
que le so ost suffisamment see, il 
faut le travailler pour activer l'Nchap
pement de la vapour de formald6hyde.
!1 ne faut pas planter pendant dix A 
quinze jours. Ne jamais utiliser Ia
formald6hyde lorsque la ;apeur risque
('atteindrc des plantes parce que
clles-ci scraient detruites par c gaz. 
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Lorsqu'on utilise de faibles quan-
titds de terre dans des bacs ou des 
bitches, ii faut le traiter avec une 
solution d'unc partie de formol pour 

inq parties d'eau. 11faut appliquer 
un quart de litre de solution par 
25 litres de terrc. Re1partir le sol en 
couches minces et I'arroscr avCc la 
solution puis mdanger a fond et lais
ser dans les bacs ou les bAches. Lais-
ser le sol trait6 se rcposer pendant 
vingt-quatre heures avant de planter 
les graincs et airoser a fond aussit6t 
apris la plantation des graines. Cc 
traitement est tr~s efficace pour lutter 
contrc la fonte des semis mais ne d6-
sinfecte pas aussi a fond que ]a me'-
thode par d6trempage. II ne faut pas 
transplanter des semis dans un so' 

face du sol et la couverture. Laisser 
le sol couvert pendant quarante-huit 
heurcs. On peut planter le lendemain 
de l'cnlkvcment de la couverture. 

thyh, ie
ditiocarbamtte e so
dii,. - Le mtthyle dithiocarbamate 
de sodium ct les produits contenant 
de l'alcool allylioue sont appliqu6s 

sous forme de prodt'its A dtrcmper 
apres avoir prtpar6 Ic sol comme 
pour une plantation. 

N6matocides 
pour I'usage en plein chomp 
Le dibromure d'6thylihe, le dichlo

ropropne ct edibromochoropropane 
sont des liquides volatils et sont sou
vent desliis vtr ils efuniiga

trai6 pr die produils de furnigac pro~d6tan queI'ocurvent qualifi~s
traitdpar cc procid6t tant que r'odcur tion. Les formIlcs commercialhs veu
de Ia forald6hyde peut ,trc dcelke, vent 6tre dilutes avec du naphte ou 
Aspergcr Aifond les bacs, les bfches d'autrcs solvants contenant un agent 
et les chfissis de couches chaudes qui tmulsifiant otu tre fixics par absorb
doivent tre remplis de terre st~rilis~e tion sous forme dc granules. la m
avec une solution constitu6c par uri thiode d'application a plus flicace est 
partie de formol et trente parties 
l'cau. Laisser reposer pendant qua-
rante-huit heures avnt usage. 

Bromure tie mIthyle. - Le bro-
inure de m6thyle lc3truit les bacttries, 
champignons et Ics plantes adventices 
dans le sol. C'est un produit chimiquc 
dont le point d'6buUtion est de 1,3 "C 
,til est gazeux a ]a tcmp6rature ordi-
naire. On peut se le procurer en bi-
dons de 450 g et en bouteilles conte-
nant de plus grosses quantit~s. La 
majeure partie des formules contien-
nent 98 % de bromure dc m6thyle 
et 2 % de chloropicrine, que I'on 
ajoute au bromure de m6thylc ino-
dore pour Iii donner une odeur. 
Pr6parer le sol comme pour la plan-
tation. Puis placer un plastique au-
dessus; enterrer ies bords et soutenir 
le centre a quclques centimetres au-
dessus de la surface du sol. Introduire 
le bromure de mi~thyle entre la sur-

lus I faut 
introduire I produit tans IesolAt une 

profondeur de 20 cm et rccouvrir 

Ia mtme dans toil ecas. 

immtdiatemnent. Si toute la surface 
d'un champ doit etrctrait6, ii faut 
placer lc produit 't fumigation 'Iinter
valles de 25 A 30 cm. Pour les cul
tures ti,.s espactcs commc les tomates, 
ii faut appliquer un ou deux jcts de 
produit de fumigation et ne pas trai
ter la partie intcrnidiairc. Ccci per
met d'conomiscr la moitic oi1 davan
tage du coot du produit chlimique. 
L'application se fait gnraleiuent au 
rnoycn d'apparcils sptciaux attaches 
i des tracteurs ct clie est simple ct 
facile lorsquc I'appareil a tt r~gl. 
Les produits adsorbs stir des gra
miles peuvent tre appliques cn adap
tant quelques types de distributeurs 
d'engrais. 

Suivrc ies directives du fabricant 
ct demander les conscils des agents 

to; 



locaux de comt6 ou des stations efficace des poudres peut rdduire 
expdrimentales d'Etat quant aux m6- consid6rablement les pertes dues aux 
thodes les plus efficaces d'applications 
ct sur les effets d6lttres possibles 
dans les conditions locales. Ceci est 
important, car les variations dans les 
sols et les climats peuvent exercer 
une incidence sur I'action des pro-
duits chimiques. 

ATTENTION. - Monipuler les 
n6motocides avec le plus grand 
suin. Eviter de respirer longtemps 
les fum6es et ne laisser pas le 
liquide entrer en contact avec 
votre peau. Si le liquide a 616 pro-
let6 par hasard sur vus v6tements, 
y compris les souliers ou les gants, 
ilfout les enlever imm6diatement 
et ne pas les porter avant de les 
avoir lav6s et nettoy6s ou tout au 
mains a6r6s 6 fond pendant un 
jour ou deux. Si vous avez re;u 
une goutte do liquide dons les 
youx, lavez-vous 6 grande eau ot 
consultez un m6decin. Veillez i 
no pas absorber le produit par la 
bouche. 

Pulv6risutions et poudrages 

VALEUR DES FONGICIDES 
POUR LA LUTTE 


CONTRE LES MALADIES 

Les pertcs occasionn~es par un 
grand nombre de maladies provo-
quant des taches sur les feuilles et 
la pourriture des fruits peuvent tre 
r~duites consid6rablement par des 
pulvtrisations ou des poudrages avec 
un 6quipernent efficace. Une bonne 
pulv~risation est g nralement plus 
efficace qu'un bon poudrage, en par-
tie parce que le produit pulvt~ris6 
adhiz- mieux au fcuillage. Les pul-
v6risations sont de plus en plus r6pan-
dues dans les culturcs commerciales 
de tomates. Cependant, l'application 

maladies, surtout lorsque les condi
tions atmosph6riques ne sont pas 
extr~mement favorables au d6velop
pement des champignons et des mala
dies bact6riennes. 

(Avant d'utiliser ces produits 
chimiques, lire l'avertissement h 
I'int6rieur do la couverture.) 

Certaines maladies s6vissent tous 
les ans dans un grand nombre de 
localitds, mais elles n'occasionnent 
pas de graves ddgAts Limoins que des 
p6riodes de pluie ou de temps tr~s 
humide ne soient accompagn6es de 
tempratures qui favorisent le, d6ve
loppement des organismes responsa
bles. Sauf pour le champignon du 
mildiou, qui a besoin de temps frais 
pour se propager rapidement, les 
champignons qui causent les plus 
graves maladies des feuilles ct la 
pourriture des tomates se d6veloppent 
surtout rapidement it des temp6ratures 
de 21" a 30'. Lcs pertcs occasion
n6es par ces maladies sont surtout 
graves lorsqu'il y a de longues p6
riodes de temps chaud et humide. 
Lorsquc ]a pcriode de croissance est 
caracttristc par un temps chaud et 
sec, les pertes sont g6n ralemcnt peu 
importantes. 

Comme les conditions qui favori
sent de graves 6pid6mics de ccrtaine5 
maladies des tomates ne se reprodui
sent pas tous les ans, il y a des ann6es 
o6. l'on peut obtenir une r6colte suf
fisamment rentable dans certaines 
regions sans se servir de fongicides 
et le rcvcnu suppl6mentaire que pro
curerait leur emploi risquerait de ne 
pas tre important. Cependant, cer
taines maladies des feuilles sont sur
tout fr~quentes et destructrices dans 
des r6gions oi prc6demment elles 
n'avaicnt qu'une importance secon
daire. En consdquence, on se trouve 
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en face d'un probl~me de pertes pos-
sibles par un certain nombre de ma-
ladies caus6es par des champignons 
ou des bact6ries. En outre, bien que 
toutes celles-ci puissent ne pas 8tre 
graves dans une region au cours d'une 
saison donn~e, certaines provoquent 
de graves pertes si on ne prend pas 
des mt.sures pour les combattre. 

11 faut consid6rer tous ces facteurs 
avant d'61aborer un programme de 
lutte contre les maladies. Les fongi-
cides cependant ne font que pr6venir 
les maladies, mais ne les gu6rissent 
pas. Les fongicides sont n6cessaires 
en taut qu'assurancc contre les 6pi-
d6mies soudaines de maladies. Si le 
plant n'est pas enrcb6 sur toute sa 
surface d'un fongicide efficace lorsquc 
se produit une longue p~riode de 
temps humide, ses feuilles et ses fruits 
pouvent 8tre tellement infect6s que los 
pulv~risations ct poudrages ult6rieurs 
ne pourront gure avoir d'effet et 
n'empecheront pas les pertes provo-
ques par ]a maladie. 

Un grand nombre de nouveaux fon-
gicides organiques ont &'6lances sur 
le march6 ct d'autres sont constam-
ment mis au point. Certains d'entre 
eux sont tr~s efficacos contre les orga-
nismes qui occasionnent plusiours ma-
ladies de la tomate. D'autrcs permet-
tent de combattre une gamme plus 
r~duite do maladies, mais sont effi-
caces pour ]a lutte contre certaines 
taches de fcuilles et pourritures des 
fruits. 

Pour obtenir les moilleurs r~sultats 
possibles, il faut parfois utiliser plu-
siours fongicidos pendant ]a saison ou 
meme combiner deux produits en une 
seule application. Etant donn6 que 
l'importance relative de tolle ou telle 
maladie pout varier d =. ,6e en annie, 
'emploi des fongicides peut no pas 

donnor Is memos r~sultats tous les 
ans. Le climat des diff6rcntes rtgions 

d6termine aussi dans une certaine 
mesure le nombre et l'importance re
lative des maladies qui affectent les 
plantes. 

La pr~sente brochure donne une 
liste des fongicides qui semblent etre 
les plus efficaces contre chacune des 
maladies dt~crites et indique les m
thodes gn6rales t suivre pour les 
employer efficaccment. II n'est pas 
possible d'6tablir les grandes lignes 
d'un programme applicable i toutes 
los regions de production de tomates. 
En cons6qucnce, il est de ]a plus haute 
importance de consulter l'agent du 
comt6 ou ]a station exp6rimentale 
agricole de l'Etat sur les meillcurs 
moyens de lutte contre les maladies 
des tonatcs dans votre localit6, les 
p6riodcs les plus favorables a leur 
application et Icur nombre pour obte
nir un maximum d'efficacit6. 

PtRIODES FA VORA BLES
 
A L'APPLICATION
 
DE FONGICIDES
 

Les pulv6risations ou los poudrages 
peuvent 6tre faits d'une mani rc tr~s 
6conomique ct cfficace si Pon dtter
mine la p6riode ct Ic nombre d'appli
cations d'apr~s la hauteur des pluies 
plut6t qu'cn fixant des intcrvalles ar
bitraires entre los applications. Dans 
le champ, los maladies qui d6truisent 
les feuillcs ne prennent g~ntralcmcnt 
pas un car ctre de gravitc avat 
quo les fruits ne commencont 't sort i. 
A moins que les conditions atnmosphc
riques soient particuli remcnt favo
rabies au d6veloppement dc la maladic 
pendant la premi~re partic de la sai
son, il faut faire la prcmire applica
tion d'un fongicide cnviron trento 
jours aprfs la Iloraison de Ia premire 
grappe. Ceci se produit t peu pros 
au moment ob les plants commencent 
t ,etomber. Au cours des ann6cs de 
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grande stcheresse, il peut 8tre pos-
sible de retarder un peu plus la pre-
mitre application. Lorsque les plants 
sont cultiv6s sous un climat humide 
qui favorise le d6veloppement et la 
propagation de certains organismes. il 
faut g6ncralement commencer i faire 
des pulv6risations sur les couches de 
semis et Ics poursuivre h intervalles 
r6guliers dis que les plants ont 6t6 
repiqus dans ie champ. 

Les pulv6risations doivent 6tre 
faites i intcrvalles de sept I dix jours, 
mais s'il y a des pluies fr6quentes, i 
intervalles de quatre ou cinq jours, 
les poudrages doivent &re faits tous 
les sept jours et plus souvent quand 
le temps est pluvieux. Le nombre des 
pulv6risations ou des poudrages sera 
done d6termin6 dans tine certaine me-
sure par la pluviosit6, mais ii faut en 
faire au moins cinq dans les Etats 
du Centre-Nord et du Moyen-Atlan-
tique, et six I huit par temps humide. 
Dans les Etats de I'Atlantique Sud qui 
sont humides, if faut souvent faire 
plusicurs autres applications. Le 
nombre et ]a date des applications 
varieront dans tine certaine mesure en 
fonction des maladies qui s6vissent au 
cours d'une saison donn6e. 

METHODES I'AIPLICA TION 

DES FONGICIDES 


il est indispensable d'eniployer des 
machines efficaces pour fairc des pul-
vrisations outi des poudrages sur les 
omates 6tant donn6 qu'en raison de 

Icior mode de croissance il est difficile 
de couvrir les feuilles intkrieures et 
Ics fruits pendant Ia derni~rc partie 
de ]a saison. Pour lutter contre les 
maladies, il est n6ccssaire de couvrir 
toute la plante. 11 faut espacer les 
rang6es de mani~re I permcttre le 
passage du pulvcrisateur LIintervalles 
suffisants pour assurer une bonne dis-
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persion. Les espacements d6pendent 
t6galement du pulv6risateur utilis6 (Cf. 
6galement p. 109). 

Dans le pass6, lorsque des pulvd
risations 6taient faites sur les champs 
de tomates, on utilisait un pulv6risa
teur hydrauliquc Abras fixe. I1y avait 
g6ndralernent trois ou quatre buses 
par rang6cs. On appliquait un fongi
cide (900 g dans 378 litres d'eau) A. 
raison de 1 420 litres par hectare sous 
une pression de 21 kg au centimbtre 
carr6. Ceci repr6sente 3,3 kg de fon
gicide a rhectare. Lorsqu'on effectuait 
des puiv6risations sur les couches de 
semis, ou sur des jeunes plants se 
trouvant dans le champ, on n'utilisait 
que 900 g de fongicides. 

On utilise encore cc systme d'ap
plication en y apportant diverses mu
difications au nombre et au type des 
buses. i permet de lutter efficacement 
contre les maladies. Cependant, on 
petit faire des pr6parations avec 
3,3 kg de fongicide dans 376 litres 
d'eau sculenient. Ctte quantit6 peut 
tre utiliste pour faire des puiv6risa

tions sur un hectare avec de bons r6
sultats si '6quipement cst bien r6gld 
et si h pulv~risation est faite soigneu
sement. Cette formule concentr6c est 
appel6e 4 X, 6tant donn6 qu'elle est 
approximativement I'6quivalent de 
3,8 kg de fongicide dans 376 litres 
d'eau. 

Ces pulvrisations it faible volume 
sont faites la plupart du temps avec 
(n pulvrisatcur 'i soufflerie. Cepen
dant, cette formule devrait aussi don
ncr de bons rosultats avec une ma
chine hydraulique i levier fixe dans 
laquelle toutcs les buses peuvent tre 
dispos~es sur le mme plan horizon
tal -i des distances dc 45 Li50 cm. Les 
buses peuvcnt etrdu type qui donne 
ur, c6nc creux ou un jet plat. Chacun 
de ccs types de pulv6risateurs doit 
produirc tin liger chevauchement A]a 



partie supdrieure de l'endroit o6 le sateurs pneumatiques d'air lorsque la 
feuillage est le plus abondant. La vitesse du vent d6passe 11 t 12 km 
pression de la pompe qui doit tre t rheure. Les vents plus forts modi
utilisSe pour appliquer ces produits fieront trop la forme de la nappe 
concentr6s ne doit pas d6passer 7 kg pour permettre de bien couvrir toutes 
au centimetre carr6. les plantes. 

Les pulv6risateurs pneumatiques Lorsqu'on applique des fongicides 
forme de poudze, ii faut utilisersont maintenant largement utilisds sous 

pour des pulv6risations sur des une machine avec deux ou trois buses 
cultures en ligne. On introduit une qui envoie des quantits 6gales de 
solution concentr~e de fongicide dans poudre. I1 faut les disposer de ma

un courant d'air horizontal qui est nitre "icc que toute ]a plante soit 
projet6 A grande vitesse sur les ran- rccouverte. On a mis au point des 
g6es de plantes. Le courant d'air poudreuses qui envoient la meme 

passe sur les plante, aun niveau tel quantit6 de poudre lorsque ]a tr6mie 
qu'une partie du produit est dispers6 est presque vide que lorsquc la tr6mie 
par le feuillage ct que l'air passe des- cst pleine. 11 faut appliquer au moins 

sus. Dans certains sens, ces machines 58 kg a t'liectare. Pour bicn couvrir 
sont un compromis entre l'application toutes les plantes, ii faut faire les 

avec une machine hydraulique hi bras poudrages sculement lorsque Fair est 

fixe et lcs poudiages. La plupart des calme. Les conditions sont souvent 
pulv6risations avec appareil pneuma- favorables au poudrage au d6but de 

tique se font avec une solution concen- ]a matin6e et en fin d'apr~s-midi. 
tre de 4 X ou 5 X (377 ou 302 litres 
h l'hectare respectivement), bien que 
'on puisse utiliser des melanges moms FONGICIDES POUR LA LUTTE 

concentr6s avec une plus forte quan-
CONTREtit6 d'eau ct obtenir des risultats aussi 

bons en cc qui concerne Ia lutte LES MALADIES DES TOMATES 

contre les maladies. Le milange h (Avant d'utiliser ces produits 
pulv6riser doit tre introduit dans le chimiques, lire l'avertissement 6 
courant d'air sous pression de I'int6rieur de la couverture.) 
4,2 kg/cm 2, avec des r6sultats aussi 
bons qu'aux pressions plus 6lev6es. Bouillie bordelaise. - La bouillic 

Pour Ia pulvrisation par appareil bordelaise est constitu~e par un md
pneumatique, il faut orienter les jets lange de sulfate de cuivre, de chaux 
de fagon , cc qu'il y ait chevauche- 6tcintc et d'eau. Comme fongicide elle 
ment au centre de la r6gion comprise a une valcur 6igale t celle des compo
entre des jets adjacents. Une machine s6s aibase de cuivre peu soluble, mais 
ayant une capacit6 d'air de 566 m3 cie attaque souvent Ics plants de to
par minute et une vitesse de sortie de mates. Ces dtg^its semblent &tre dus 
145 A 165 km/h pcut donner une ,i tine perte accrue d'eau du fcuiilage 
nappe de 10 A12 m. En cons~qucnce, qui semble tre provoqu6e par Ia 
il faut disposer les all6es de manir chtiaux de ]a bouillic. Les jeunes plants 
-1cc qu'cllcs ne soient pas 0cart6cs sont particuliircment sujets it ces d6
de plus de 21-24 m rune de 'autre gats. Les semis qui ont requ une put. 
lorsqu'on utilise un tel pulvrisateur, v6risation de bouillie bordelaise juste 

11 ne faut pas utiliser des pulv6ri- avant d'8tre repiqucs peuvent ll6trit 

1o9
 



ou moudir aprs repiquage. Sur les 
plants plus robustes, les d6gftts sont 
vraisemblablement ligers surtout lors-
que le sol contient beaucoup d'eau, 

Les compos6s stables Abase de cul-
vre peu soluble n'endommagent gubre 
les plants et ont largement remplac6 la 
bouillic bordelaise comme produit A 
pulvdriser sur les cultures commer-
ciales de tomates. Si on utilise par-
fois ce traitemen': ai titre exceptionnel 
contre le mildiou (p. 30) c'est Aila fin 
de la saison. Il est 6galement utilis6 
pour lutter contre Ia scl6rotiniose pro-
voqu6e par Botrytis cinerea dans les 
serres (p. 27). 

Lorsqu'on fait des pulvdrisations 
de bouillie bordelaise sur les tomates, 
les formules les plus commun6ment 
utilisdes sont celles connues sous le 
nom de 8-400, 6-3-100 et 8-8-100. 
Le premier chiffre indique le nombre 
de livres (453 g) de Fulfate de cuivre, 
le second le hombre de livres de chaux, 
et le troisi mc le nombre de gallons 
(un gallon est 6gal at 3,8 litres) d'eau. 
On estime que ceux qui contiennent 
moins de chaux occasionnent moins 
de ddgfits sur les plants. I1faut appli-
quer la bouillic bordelaise a raison 
de 1 420 litres par hectare. 

Les mdlanges de bouillie borde-
laise sont tous prdpar6s de Ia manibre 
suivante, sauf cn cc qui concerne les 
proportions respectivcs de sulfate de 
cuivie et de chaux qui peuvent varier, 
Pour prtparer une solution mire, il 
faut prendre 22 kg de sulfate de 
cuivre que Pon place dans un sac en 
toile grossi~re et que l'on suspend 

Produit ............................... 

- Sulfate de culvre .................. 

- Chaux 6telnte ...................... 

- Eau ............................... 


Dichlone et ferban. - Le dichlone 
et le fcrbam scmblent etre les fon-
gicides lcs plus efficaces contre les 
6piphyties s6rieuses de la pourriture 
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dans 190 litres d'eau dans un baril 
en bois (ne jamais utiliser un r6ci
pient mdtallique). II faut suspendre le 
sac dans la partie supdrieure de 'eau 
pendant toute une nuit pour dissoudre 
tout le produit chimique. Chaque 
litre de solution mare contiendra 
110 g environ de sulfate de cuivre. 
Pour pr6parer 380 litres d'une bouil
lie bordelaise 8-4-100 par exemple, il 
faut mettre 30 litres de solution mare 
dans 180 litres d'eau dans un riser
voir de pulvdrisateur; faire une pfite 
fluide de chaux dteinte, fabriqu6e sp6
cialement pour les pulvdrisations, et 
laver Aitravers le tamis du r6servoir 
avec une quantit6 suffisante d'eau 
pour obtenir 378 litres. Agiter vigou
reusement le mdlange pendant que 
l'on fait cette op6ration. Il faut tou
jours utiliser une bouillie bordelaise 
immddiatement apr~s sa preparation 
car elle se d6tdriore. 

On trouve dans le commerce du 
sulfate de cuivre sous forme de poudre 
fine qui se dissout rapidement dans 
de 'eau, cc qui facilite l'opdration du 
melange. Si on utilise cc sulfate de 
ciivre, il faut placer la quantit6 nd
ccssaire dans le tamis du reservoir et 
la dissoudre en faisant couler suffi
samment d'eau pour emplir aux deux 
tiers le reservoir. 11 faut agiter Ia so
lution pendant que l'on lessive Ia pfite 
de chaux avec suffisamment d'eau 
pour emplir le rdservoir. 

Les produits n6cessaires pour ob
tenir 11 litres, 190 litres et 380 litres 
d'une bouillie bordelaiiie 8-4-100 -,ont 
les suivants: 

11 190 1 380 1 
120 g

60 g
11 1 

1800 g
900 g
190 1 

3 600 g
1800 g

380 1 

grise. Cependant, ils ne permettent 
pas de lutter contfe le mildiou qui 
g6ndralement se produit dans les 
memes r~glond que la pourriture grise. 



Pour lutter contre la pourriture grise, 
nous proposons le programme suivant 
de pulv6risations. 

Lorsqu'on cultive une varit6 rdsis-
tante au-, taches grises des feuilles, et 
s'il -'y a pas de mildiou, ilfaut appli-
quer du dichlone (1 400 g a l'hectare) 
tous les cinq ou six jours, lorsque les 
temp6ratures sont inf6rieures A 300. 
Renmplacer le dichlone par du ferbam 
quand ilfait chaud, car Iedichlone 
attaque les plantes lorsque la temp6-
rature atteint 30' . It faut utiliser 5 kg 
de ferbam 'ilectare. Lorsque l'on 
cultive des vari6t6s sujettes aux taches 
grises des fcuilles, ou au mildiou, ii 
faut, par temps frais, pulv6riser 336 g 
de dichlonc plus 2,5 kg de zineb It 
l'hectare. F-Iire les pulv6risations It 
intervalles de cinq ou six jours. Rem-
placer le dichlone par du 4'erbam par 
temps chaud comme ind,qu6 pr~c6-
demment. Le m6lange de dichlone et 
de zineb n'cst pas 6gal au dichlone 
seul pour ]a lutte contre la pourri-
ture grise, mais ilr6duit les pertes 
occasionn6es par cette maladie et 

Sulfate de eulvre basique : 
Culvre 53 % (Easi-cop, Tennessee 

Omchard Brand 530). 

autres maladies du feuillage, saul ]a 
maladie jaune (p. 00). 

Commencer les pulvdrisations lors
que les plants ont de 7 A 10 cm de 
haut, car les applications de dichlone 
doivent commencer tr~s t6t dans la 
saison pour donner des r6sultats satis
faisants contre la pourriture grise. 

Composes a base de cuivre peu 
soluble. - Les fongicides A base de 
cuivre peu soluble sont des formes 
relativement insolubles de cuivre que 
l'on utilisc sans addition de chaux. 
!Issont efficaces contre le mildiou 
(p. 30) et sont utilis6s dans une cer
taine mesure pour lutter contre la ma
ladie des taches brunes (p. 32), Ia 
jambe noire (p. 40), la maladie jaune 
(p. 42), ]a septoriose (p. 45), la cla
dosporiose (p. 47) et le mildiou ter
restre (p. 52). II existe plusieurs com
pos6s stables at base de cuivre peu 
soluble, qui sont vendus sous divers 
noms commerciaux. Leur teneur en 
cuivrc varie de 13 ,A55 %. Voici 
quelques-unes de ces formules: 

Tri-basic Copper sulfate, Duo-copper, et 

Cuivre 26 % ((orona 126, ct Tennessee 26).
 
Sulfate d'oxych!.orure de cuivre : cuivre h 55 1 (Niagara C-O-C-S).
 
Oxychlorure de calcium ct de culvre: 46 % de cuivre (Dupont Copper-A
 

Compound). 
Sulfate hydratd de cuivre: culvre A 13 % (Copper hydro Bordo). 

En tant que produits a pulviriser 
sur les tomates, en plein champ, les 
composes .hbase dc cuivre peu soluble 
sont prepares de faqon a obtcnir 
rHquivalent de 3 375 g de cuivre 
(calcu16 en cuivre m6tal) a rhectare. 
Quand on l'applique a raison de 
1 425 litres "il'hectare, ccci repr6sente 
I'tquivalcnt de 6,750 kg t ]'hectare 
d'un compos6 contenant 50 % de 
cuivrc. Cctte concentration petit 6ga-
lement tre utilis~e pour faire des 
pulv~risations sur les couches de se-
mis apr~s la plantation pour lutter 

contre la fonte des semis. 11 faut ap
pliquer environ 19 litres par 14 m2 

de sol. 
La teneur en cuivre des divers 

compos6s est indiqu3e sur i'emballage 
et la quantit6 de mati&cs n6cessaires 
pcut Etre calculke au moyen de cc 
chiffre. Par excmple : 3 600 g d'un 
compos6 contenant 25 % de cuivre 
seront n6ccssaircs pour donner 400 g 
de cuivrc dans 380 litres de produits 
't pulvi~riser, alors que pour un 
compos6 h 50 % de cuivre iI suffit 
de 1 800 g. Avant d'utillser Ies 
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composds A base de cuivre peu so-
luble, il faut consulter l'agent agricole 
du comt6 ou l'Institut d'agronomie de 
'Etat au sujet des compos~s qui so 

sont r~v6lds Ics plus efficaces dans les 
conditions locales. 

Un compos6 a base do uivre peu 
soluble, combin6 avec du maneb, r6-
duit sensiblement l'infetion provo-
qu&c par le milriou terrestre. II faut 
utiliser 675 g de maneb plus 1 350 g 
d'un compos6 A base de cuivre peu 
soluble 50 % (cuivre effectif) par 
0,4 hectare. 

Un composd h base do cuivre peu 
soluble, combin6 avec de la strepto-
mycine (p. 113), permet de bien corn-
battre la maladie jaune. Un compos6 
Abase do cuivre peu soluble, combin6 
avec du ziram ou en application alter-
n~e avec du ziram (p. 113), cstefficace 
pour ]a lutte contrc l'anthracnose, Ia 
cladosporiose et le mildiou. 

Les composes h base de cuivre pcu 
soluble sont 6galemcnt utilis~s en pou-
drages t senblent assez satisfai-
sants. Des poudres contenant do 5 a 
7 % de cuivre sont recommandes 
pour les tomates, mais 7 % est pr-
f~rablo. 

Maneb. - Le maneb est un fon-
gicide trs officace pour lutter contre 
les maladies de ]a tomato. 11 donne 
des r6sultats particuli rement int~res-
sants dans la lutte contre l'anthrac-
nose (p. 51) et donne des r6sultats 
tr~s satisfaisants contre Ic mildio, 
(p. 30), la maladic des taches brunes 
(p. 32), l'alternariose (p. 36), la 
jambe noire (p. 40), la septoriose 
(p. 45), la maladie jaune (p. 42) et 
les taches grises des feuilles (p. 49). 
Pour les pulvrisations, il faut utilisor 
3 375 g do maneb a 'liectare. 

L~e mancb combin6 avec un 
compos6 A base do cuivre peu so-
luble r6duit les pertes occasionn6es 
par le mildiou terrestre (p. 52). 
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Des poudres contenant de 6 4 7 % 
de maneb peuvent aussi etre utilisdes 
pour lutter contre cette maladie, mais 
il est prdf6rable de faire des pulv~ri
sations. 

Nabam. - Le nabam additionn6 
de sulfate de zinc permet do lutter 
cfficacement contre le mildiou (p. 30) 
et il cst assez efficace contre ]a ma
ladie des taches brunes (p. 32), ]'a]
ternariose (p. 36), Ia jambe noire 
(p. 40), et les taches grises des feuilles 
(p. 49). Le nabam s'cmploie sous 
forme liquide. Ii faut utiliser 3 litres do 
produit du commerce pour 380 litres 
d'eau. I1 faut ensuite ajouter a ]a so
lution 450 g do sulfate de zinc dissous 
dans de l'eau. Lorsqu'on adopte cette 
formule, le produit obtenu par la rtdac
tion est analogue au zineb (ci-des
sous). Appliquer 1 425 litres a rhec
tare. 

Zineb. - Le zineb est efficaco 
contre Ic mildiou (p. 30) ot ii est 
rtrePun des produits les plus commun6
ment utilis6s pour lutter contre la 
mladie des taches brunes (p. 32), 
'alternarios, (p. 36), la jambe noire 
(p. 40), Ia septoriose (p. 45), ]a ma
ladie jaune (p. 42) et les taches grises 
des feuilles (p. 49). II est assez effi
cace contre 'anthracnose (p. 51), 
mais no vaut pas le maneb ou le 
ziram (ci-dessous) pour Ia lutte 
contre cette maladie. Si l'on veut le 
pulv~riser, il faut employer 3 375 g 
de zineb t rhcctare. 

Le zineb, combin6 avec du dichlone 
ou du ferbam (p. 110), r6duit lespertes 
occasionn6es par la pourriture grise 
et autres maladies du feuillage, sauf 
la maladic jaune. 

Des poudros contenant do 5 -a6 % 
do zineb peuvent 6tre utilis~cs pour 
lutter contre les maindics des tomates. 
Cependant, il est preferable de faire 
des pulv6risations. 



ZVran. - Le ziram permet de lut-
ter efficacement contre ranthracnose 
(p. 51) et il est efficace 6galement 
contre la cladosporiose (p. 47). Ap-
pliquer 3 375 g de ziram h l'hectare. 
Le ziram ne combat pas le mildiou 
(p. 30). Si on l'utilise lorsque le mil-
diou risque de se produire, it faut 
'employer en applications altern6es 

avec un fongicide de cuivre peu so-
luble, le zineb ou le nabam, ou faire 
un melange dans un r6servoir avec 
du cuivre stable ou du maneb. Lors-
qu'on utilise un compos6 i base de 
cuivre soluble, it faut prendre 1125 g 
de ziram et 2 250 g de cuivre a 50 % 
par hectare. Dans certains Etats du 
Centre, on ajoute 225 g de lait en 
poudre au m6lange. L.orsqu'on le m6-
lange avec du maneb, ii faut employer 
1 690 g de ziram et 1 690 g de maneb 
it 'hectare. On peut aussi utiliser Ic 

ziram au d6but de 'a saison et le rem-
placer par un ccnpos6 a base de 
cuivre pcu soluble Iorsqu'il y a me-
nace de maladie des taches brunes. 

Bien 	 quo les pulvrisations soient 
poutprefrables aux poudrages, on 

des poudresutiliser sur les tomates 

de 7 a 10 % de ziram.
contenant 

Autres produits chimiques. - Une 
preparation de cuivre peu soluble 
m6langgc avec de la streptomycine 
(Agri-mycine 500) pernet de lutter 
contre la maladie jaune dans les 

couches de semis. Utiliser 2 250 g du 
produit pour 380 litres d'eau. On ob
tient ainsi ine concentration de 
1 800 g de cuivre peu soluble (53 %) 
et de 100 parties par million de strep
tomycine. On peut, si ui le d6sire, 
augmenter 1a teneur cu strcptomycine 
et la porter ai 200 parties par million 
en ajoutant la quantit6 ncessaire de 
streptomycine comme Agristrep, Phy

"tomycine ou Agri-mycin: 00. On 
faire des applications ,t aison de 
900 litres ii 1 425 litres a 'hectare. 

ATTENTION. - Ne pas em
ployer la streptomycine Iorsque les 
fruits ant commenc6 6 se former. 

Z-4-dichloro-6 (o-chloroamilino) 
S-triazine (Dyrene) s'est r6vd6 effi
cace contre les tactics grises lors d'es
sais flfectues en Floride. Cependant, 
cc produit ne pormot pas do lutter 
efficacement contre le mildiou. Suivre 
los instructions donn6es sur le 	 paquet. 
Appliqucr 1425 litres 'I I'liectaro. 

Le captan s'est r~v&h particuli~re
dans la lutte contremont promctteu-

Ic nildiou terrcstrc, mais lorsque le 
mildiou ct certaines autros maladies 
sevissent it n'cst pas recommand6 de 
l'cmploycr t l'cxclusion du m61ange 
compos6 de maneb ct de compose a 
base de cuivre peu soluble. Suivrc 
les instructions donndes sur I'em
ballage. Appliquer 1 425 litres 
l'hectare. 
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IDENTIFICATION
 
DES MALADIES 

On a dtabli une c16 pour permettre 
de distinguer les maladies des tomates 
qui sdvissent dans les champs et dans 
les serres. Apr~s un diagnostic pr6li-
minaire, au moyen de la c16, il faut 
consulter sur ]a page indiqute ]a des-
cription comphWe de la maladic en 
m~me temps que les mesures recom-
mandtcs pour la combattre. La brvc 
description donne dans la &l cst 
g6n6ralement suivic de numdros entre 
parentheses qui se rapportent aux 
groupes d'Etats indiquds par les 
mdmes numdros sur la carte (fig. 52). 
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DES TOMATES 

Ces numros indiquent les regions o6 
]a maladie occasionne souvent de 
graves pertes ou des pertes d'impor
tance secondairc. Cependant, un grand 
nombre de maladies qui s6vissent par
fois dans les Etats ne figurent pas 
dans la listc des regions donnes dans 
la ch6. En g~n&al la lettre S indique 
que ]a maladie en question peut 
atteindre los tomates cultivdes cn 
serre. Cependant, il n'a pas t6 pos
sible de d6tcrminer tr s exactement 
]a fr~quence de certaines maladies 
des tomates de scrre. 

Pia. 52. - Carte dea Etats-Unis indlquant los rkigIons productrices do tomates 

auxquelles se rEfbrent les numtros dc la I6. 





C16 pour l'identification des maladies des tomates 

MALADIES ATTAQUANT LES FEUnt LES ET LES TIGES,
 
AVEC OU SANS SYMPTOMES SUN LES FRUITS
 

A. 	 Maladies caractdrisdcs par un fldtrisscment des plants, sans tache prdclse 
sur les jeuilles - avcc ou sans taches ou pourriture des fruits. 

(a) 	 Jaunissement, flftrissement et mort des feuilles depuis la base en men
tant vers le haut, suivi d'un fltrissement et gn6ralement do la mort 
progressive dc la plante. Des rarneaux sont souvent ddtruits avant que 
les autres soient gravement infect~s. On note une d6coloration marron 
sombre des tissus ligneux ljros du cortex vert r!xtfriour de la tige. I1 n'y 
Das dc pourriture inolle de la tige, pis de tach2 sur les fruits, n,.As par

is une d~coloration ac leurs vaisseaIx capillaires (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
b, S) - Fusariose (p. 14). 

(b) 	 Jaunissement, fl6trissernent ct perte dc feuillage limit6e en grande partie 
i la base des rameaux. Lkger iltrissement des plants penda.it la journ~e. 
Toutes les branches sOWnunifermtment atteintes. Les plants sont ch6tifs 
nials sui 'ivent g~n6ralement pendant toute la saison. DWcoloration des 
tissus liineux do la tige g~nralement limit6 i ]a partie infkrieure. Pas 
dc pourriture gr.se do la tige, pas do tache sur les fruits (1, 2, 8, 9, S) -
Verticilliose (p. 17). 

(c) 	 Fl6trissement rapide de tout le plant sans jaunissement des feuilles. 
Pourriture sombre et aqueuse du centre de 1% tige juste au-dessus du 
niveau du sol suivie par la mort do la plante. Fas de tache sur les 
fruits (2, 3, 4, 5, 6) - Fh1trissement hacttiri-n (p. 19). 

(d) 	 Fl6trissernent et enroulement vers le haut des bords des folioles; gdn6
ralement un soul c&6 de la feuille est atteint au d6but. Les feulilles 
brunissent, so fanent et meurent, mais restent attach6es i ]a tige. La 
mort des icuilles so produit do bas on haut; souvent, un c~t6 do ]a 
plante est attaqu6 avant l'autre. Les tiges ont des chancres ouve 'is et une 
pourriture jaune et farineuse des tissus inteines. Petits points sur les 
fruits; petites taches de 3 i 6 mm do diam~tre. Petites cavit6s dans les 
parties centrales des fruits (6pisodique dans toutes les cultures de 
tomates) - Chancre baclerien (p. 20). 

(e) 	 Feuilles qui reftbtcnt progressivement et flnissent par mourir sur toute 
la plante sans jaunissemert sensible diu feuillag2. Pourriture do la tge 
au niveau du sol et plaques de champignons blanchAtres avee des putites 
seldrotes brun clair. Les fruits au sol sont parfois dtruits par le chain
pignon (3, 4, 6) - Southern blight (p. 26). 

(f) 	 Fl6trissement lent do Ia plante so terminant par so mort. Les tissus 
tendres do la tige sont pourris avec des cavits qui contlennent des cham
pignons d'un blanc grisfttre ainsi quo do grosses scldrotes nolres. Los 
fruits sont gdndralement atteints d'une pourriture aqueuse (4, 8, S) -
Scl6rot niose (p. 27). 
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(g) 	 Les iemis ne sortent pas ou bien tombent et sc fanent par suite dc la 
(sur tous les semis).pourriture do Ia tige au niveau du sol ou des racines 


Fonte des semis (p. 28).
 

feuilles, mais ne provoquant pasB. 	 Maladies caractdrisdes par des taches sur les 

le fldtrissement du plant; peu ou, pas de taches sur les fruits. 

(a) 	 Nombreuses petites taches i peu pros circulaires d'un diam~tre de 1,5 
iA3 mm avec des bords sombres et des 	cLntres de couleur grise piquet~s 

feuilles les plus anciennes. Lesdo 	 minuscules points sombres sur les 
plants perdent souvent une grande pattic do leur feuillage et les fruits 
sont exposes au soleil (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) - Septoriose (p, 45). 

(b) 	 Grosses tachis jaunes sur la face sup~rieure des feuilles anciennes; 
plaques do champignons brun olive et velout6 sur la surface infrieure 
do 	ces taches. Une grande partie du feuillage est d~truit. Les fruits sont 

mats parfois aussi dansrarement atteints (surtout grave dans les serres), 
los champs (2, 3, 4, 5, 6, S) - Cladosporiose (p. 47). 

marron sombre sur toute ]a feuille; les tachs(c) 	 Nombreuses petites tactics 
3 mm, leur centre devenant brun grisfitre avec unpeuvent avoir jusqu'h 

aspect brillant. Jaunissemcnt, dess~chement et chute des feuilles les plus 
atteintes do taches. Lcs semis sont gravement atteints; les plants do grande 

grande partie de leur feuillage (2, 3, 4,dimension perdent parfois une 
5, 6) - Taches grises des feuilles (p. 49). 

fl~trissenentC. 	 Maladies caract6risespar des taches sur les feuilles, mais sans 
de la plante; les fruits sont tachs on pourris. 

(a) Taches noires vordfitres, aqueuses, sur les vicilles feuilles, augmentant 
rapidement do dimension et d6truisant parfois une grande partie du 

sur les fruits; les taches s'agrandlssent rapifeuillage. Tactis aqueuses 
Ia surface. Les taches deviennentdement et couvrent parfois la moiti& do 

brunes avec une surface ferme et ondule, les bords dtant plus nettement 
d~flnis que dans le mildiou terrestre (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, S) - Nlildiou 
(p. 	30). 

(b) 	 Taches n6cros6cs assez grandes (6 a 12 mm do diam~tre) sur les vieilles 
fouilles; tachcs brunes avec des cercles concentriques. Los plants pcrdent 
une partie de leur feuillage. Tactis sombres do forme circulaire ou allon
gde avee un centre tr~s clair sur les tiges. Torsion partielle des tiges des 
semis au niveau du sol. Grosses tachos sombres qui oant l'apparence du 
cuir sur les fruits et les p~doncules avec une pourriture s~che et sombre 
do Ia pulpe sous ces tachos et penetrant A une certaine profondeur 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) - Taches brunes (p. 32). 

les feuilles et les tiges sont prcsque identiques Atceux(c) 	 Les symptimos sur 
(ies taches brunos. Petites tachcs 16grement affaiss6es i bords sombres et 

avec un centre brun gris sur les fruits. 	Taches d'un diam~trerugueuses 
do 1,5 mm At9,5 mm so produisant sur n'importe quel point du fruit. La 
pourriture no pnbtre pas profondement Atl'int6rieur du fruit (3, 4, 6) -
Alternariose (p. 34). 

mortes(d) 	 Floraison dense de champignons tie couleur grise sur los feuilles 
h la base do Ia plante. Taches couleur tan ou grise les fouilles qulsur 
poussent rapldemont; les tactics se recouvrcnt d'une floaison grise do 
champignons. Les feuilles so dessichent. Taches aqueuses do 19 mm A 
25 mm do dlamitr sur les fruits; floraison de champignons sur Ia surface 
des fruits, souvent pourriture molle de tout le fruit (4, S) - Pourriture 
grise (p. 37). 

(e) 	 Nombreuses petites taches sombres irr6guli6.res s'agrandissant et faisant 
des marques concentriques analogues a celles do Ia maladle des taches 
brunes sur los feuilles. Les taches so r~unissent souvont et parfois les 
feullles do recroquevillent. Taches marron sombre et allong~es avec de 

lg 	rement zon~es sur In tige. Los semis sont parfolspetites marques 
gravement endommag6s. Petites taches brunes d~prim6es (3 mm) pros 

un 	champ. Tachesdes 	cicatrices do la tige sur los fruits poussant dans 
aqueuses d/primdes sur les fruits mirissant apr~s expddltion; inches 

12 mm At 37 mm r'is devenant noiress'agrandissant et atteignant do 
-avec 'apparence du cuir et ponctu6es de minuscules pustules (3, 4, 6) 

Jambe noire (p. 40). 
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(f) Petites taches sombres lrrdgulibres et d'apparence graisseuse paraissant 
sur les feuilles d'un dlam~tre d'envlron 3 mm et se ddchirant souvent. 
Dfollation souvent Importante. Taches sur les fruits verts seulement. 
Petites taches aqueuses en relief qui ultdrieurement s'affaissent 16grement 
et deviennent de couleur marron clair avec unc surface rugueuse dc mau
vais aspect. Taches de 3 A 6 mm de diamtre ne p~n~trant pas profondd
ment dans le fruit (2, 3, 4, 5, 6, 7) - Maladie jaune (p. 42). 

(g) 	Nombreuses taches sombres minuscules sur les feuilles allant jusqu'" 
la face infirieure. Sympt6mes assez sensibles sur les fruits consistant en 
trbs petits points lgrement sur~lev~s do couleur marron sombre, d'un 
diam~tre inf~rteur A 1,5 mm, 6parpillds en grand nombre sur la sur
face. Se produit souvent en meme temps que la maladie jaune (2, 3, 4, 
5, 6, 7) - Tacheture bactrienne (p. 44). 

(h) 	Marbrure verte des fouilles accompagn~e d'un grand nombre do petites 
taches brun grisfitre ressemblant A du papier; fl6trissemont et dess&cho
ment do certaines feuilles au premier stade do la maladie. Les nouvelles 
feuilles pr6sentent des tachos marbr~es vertes et jaunes avec do petits 
points irr6guliers de couleur brun chocolat. Raics 6troites, marron fonc6, 
de diverses longueurs, sur les tiges. Tachos brunes irr6gulires d'appa
rence graisseuse d'un diamtre do 3 mm A 9 mm sur les fruits (dpisodique 
dans les cultures on plein champ, mais surtout grave dans les serres) -
Double bigarrure (p. 61). 

(i) 	 Petites lsions irr6guliires inarron sombre ou marques lin6aires dites 
on c feuille do ch~ne >>,sur les feuilles dans certains cas. Los nouvelles 
feuilles sont souvent atteintes do marbrures vortes. Les tiges presentent 
parfois de larges raics marron, longues et brunes, ainsi que des zones 
pliss~es dans ]a moelle du fruit. Les fruits ne sont pas marbr6s, mais 
parfois marqu~s de cercles d6prim s d'une coulour brune do 12 mm de 
diamitre environ (rare (fans los champs mais parfois grave (lans los 
serres) - Bigarrure simple (p. 64). 

(j) 	Nombreuses petites tachcs circulaires sombres sur les jounes feuilles; 
ces feuilles ont parfois une apparence bronz6e particulicre et devicnent 
sombres, puis se fanent. Les bourgeons terminaux des jeunes plants sont 
marques de raies sombres et parfois meuront. Nouvelles pousses parfols 
tr~s ch~tives. Les taches ont 12 mm environ avee des bandes circulaires 
et concentriques de couleur rouge et jaune sur les fruits milrs. Les cen
tres do ces taches sont souvent on relief; les fruits ont une apparence 
ruguouse (2, 3, 5, 9, S) - 31aladie hronz~e (p. 68). 

D. 	 Maladies caractdrisespar des marbrures, un jauuissement, un enroulement 
ou une ddforination des foliolhs, ot g.ucralenieit par un affaiblissement plus 
ou moths important des plats; avcc ou sans synipt6mcs sur les fruits. 

(a) 	 Marbrure verte ou jaune sur les feuilles; parfois onroulement, inalfor
mation et nauisme des folioles. Los plants sont gravoment aflaiblis. Les 
fruits sont marbr6s par los souches jauucs du virus (dns toutes les cul
tures de tomates) - Mosaiq~ue du tabac (p. 56). 

(b) 	Affaiblissement prononc6 du plant clui prcnd one apparncc buissonneuse. 
Lgdgres marbrures vertes des folioles acco'ij aglnOcs de mialformation 
flliforme marquee. Cos plantes ne prodtiiscnt quo tres pou do fruits (6pi
sodique clans toutes les cultures de tomnates) - .iosai'iqie d(11coiiombre 
(p. 	 64). 

(c) 	 Tactis ncros~es brun fonc6 sur los folioles presque entiiriment dve
lopp6es. Les nervures des jeunes folioles sont marques de bandcs jaunes. 
Los feuilles do seconde pousse sont l6gbrement inarbrc's, dlforinmos et 
ourl6cs vers Ic bas. Raies pourpres sur In tige. Les plants sont chtifs 
(prlncipalement en Floride) - Virus Y de la pomme de terre (p. 67). 

(d) 	Plants jaunis et chi6tifs avec des tiges anormalement droites. Euroule
mont vers le haut des folioles exposant ainsi lour face inf6rieure. Ner
vuros do coulour pourpre ot feulles raides ayant l'apparence du cuir. 
Pdtioles courb6s vers Ie bas et folioles tordus. Beaucoup do racines et 
do radicules sont d6truiltes et souvent les plants meurent. Peu ou pas 
do fruits apr~s 'infection (6, 7, 8, 9) - Curly top (p. 70). 

(e)Les folioles Ag~es sont 6patssies et rouldes vers le haut A la base, Les 
folioles sont do coulcur vort jaunfitro avoc des nervuros et des bords de 
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couleur pourpre. Les jeunes feuilles sont 6troites, naines et roules verb 
le haut A leur extremit6. Parfois le nombre de fleurs est anormal; let 
fruits sont d'une couleur rouge jaunftre et do consistance molle. Symp 
t6mcs rappelant ceux du curly top, mais In maladie so d~veloppe plus 
lentement et les plants nc mcurent pas aussi rapidement (7, 8, 9) 
Jaunisse (p. 73). 

(f) Plants rabougris, inalingres et parfois so fanant facilement par tempL 
see, facilement dtruits. Gonflements ou nodosit6s sur les racines (6pi. 
sodique dans toutes les culture do tomates; commun dans 3, 4, 6, b 
9, S) - Anguillulose (p. 78). 

(g) 	Les folioles des vieilles fouilles so roulent vers Ic haut ot vers I'int6rieul 
sur les bords. Pas do jaunissement ou do rabougrissement des folioles 
Peu ou pas d'affaiblissoment des plants. Les fruits sont do dimensions 
et do couleur normale - Enroulentent des feuilles (p. 88). (Episodique 
dans toutes les cultures do tomates.) 

(h) 	Courbure vers lo bas des f[uillcs et des bourgeons sur les tiges. Les 
jeunts folioles sont d6form6es, tordues sur les bords et anormalement 
pointues aux extr~mit6s. Les nervures sont do couleur claire et semblem 
parall61es. Le tissu entre les nervures est souvent sur6lev6, formant de
sortes de verrucs. La tige principale produit do petites racines a6ricnneE 
qui so fendent parfois. Malformation des fruits; production insigniliantk 
ou nulle do graines (dans toutes les cultures do tomates) - l)gts pal 
le 2-4 1) (p. 89). 

MlALADIES N'ATTEIGNANT QUE LES FRUITS (5) 

A. 	 Maladies caracterisdes par une pourriture du fruit. 

(a) 	 Taches circulaires l1g6rement affais~es et aqueusos sur les fruits mcirs 
Ces taches deviennont plus sombres quo le tissu avoisinant. Les taches 
anciennes ont un dianitre de 12 mm environ ot des marques concen. 
triques. Les centres ont parfois une couleur tan et sont couverts dc 
points sombres. Par temps humide, ils sont souvent colors on saumon 
par los masses de spores. (Cette infection occasionne parfois de l6g'ies 
taches sur les fcuilles au voisinage du sol) (2, 3, 5, 6, 7) - Antlhracnos
(p. 	 51). 

(b) 	 Taches vert-gris~tro ou brunes aqueuses vec des bords lisses couvrant 
souvent la moiti6 de la surface du fruit. Tr~s commune sur les fruits or, 
contact avec le sol. Les taches ont souvent des bandes concentriques 
larges de couleur marron sombre (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, S) - Mildiou terrestrt 
(p. 	 52). 

(c) 	 Taches sombres, d6primt.es de 19 mmir 30 mm de diamntre avec des 
marques concentriques 6troitcs ct sombres sur fruits en contact aver 
le sol ou situes pr.s de cclui-ci. Les taches sont plus petites et les bandes 
zon6es plus ,troites quo celles du mildiou terrestre. Les centres des 
taches 6clatcnt parfois (surtout lorsque les tomates sont cultivtes or, 
plctn champ) - IRhizoctone brun (p. 54). 

(d) 	 Pourriture attoignant principalement Is fruits ayant subi des d(gfit. 
mdeaniques, des crevasses, do piqfires d'inscctes, des tactics dues i d'autrs 
maladies ou tout autre d6gft A l(piderme. S'accompagne souvent d'unt 
odour de fermentation (dans toutes les cultures do tomates) - l'ourri. 
lures mecondaires des fruits (p. 54). 

(c) 	 Rtr6eissumcnt des tissus ,A l'extramit6 apicale du fruit provoquant unL 
tache sombre aplatie ou enfonc e ayant I'apparence du cuir et couvrant 
parfois In moiti du fruit (dans toutos los cultures do tomatcs) - Nicrost
apicale (p). 8,1). 

B. 	 Maladies caratctris;espar des fc,,tes, des taches ct malformations des fruits 
mats non par une pourriture,sauf on cas d'infection secoindaire par des orga. 
nlsmes pyrodulsant un, pourritutre. 

(a) 	 Les renflements des fruits sont un peu aplatis; taches brun-grisfitro l6gb. 
rement d~prlm~es sur In surface du fruit. D6doloratlon marron sombr(. 
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des tissus des parois et'des cloisons des fruits (dans toutes les cultures de 
tomates) - Brunissement interne (p. 60) - Paroi grise (p. 83). 

(b) 	 Fruits 1grement apiatis sur les c6t6s, mous et de faible poids. Vastes 
cavit6s entre Ia paroi ext6rieure et le centre du fruit (dans toutes les 
cultures de tornates, fr6quente dans 4, 6, 9, S) - Pochettes (p. 8S). 

(c) 	 Grandes taches jaunes ou blanch'tres stir les parties des fruits expos~es 
au soleil. Ces taches rcstent fermes ou se contractent et elles forment 
des zones pAles et aplaties ayant un aspect de papier d'une couleur blanc
grisatre (dans toutes les cultures de tomates en plein champ) - Echau. 
dage (p. 85). 

(d) 	 Crevasses des fruits ii l'extr-Cmit6 p6donculaire, s'dtendant soit radiale
ment soit longitudinalement. Crevasses se cicatrisant la plupart du temps 
(dans toutes les cultureS dQ tomates) - Crevasses (p. 86). 

(e) 	 Fruits dforms avec des protub6rances 'I l'extr6mit, apicale. Grande 
masse e tissu cicatrise entre los protubranccs. Parfois cavit6s p6n6trant 
dans les fruits (dans toutes ICs cultures de tomates) - Malformations 
(p. 	 87). 

(f) 	 Taches blanehtres irl'6guli&rcs d'un dian&tre de 1,5 mm it 12 mm juste 
au-desstous de I'6piderni du fruit. Taches faisant apparaitre des masses 
blanchl6trcs et brillantes de cellules apres enlkvement de ]a peau (1, 2, 
1', 4, 5, 6) - Taehes iroubles (p. 77). 

(yj) 	 Petits points pcu profonds ut rugucux sur IV fruit souvent group6s et 
formant des rates du renflement " l'cxtrmit6 apicale. Pas de pourriture 
(4, 5, 6, 9) - Petite verole des fruiits (p. 92). 

(Ii) Cercles blanchfitres de 3 h 5 mm iparpill6s sur la surface du fruit (6pi
sodique) - Ghost spot (p. 39). 
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