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Avertissement 

Le document « Guide de Bonnes Pratiques Phytosanitaires » détaille toutes les pratiques phytosanitaires liées à la production du fruit ou légume 
concerné et propose essentiellement des substances actives soutenues par les fabricants des Produits de Protection des Plantes dans le cadre de la 
Directive Européenne 91 /414 et devant respecter les normes Européennes en matière de résidus des Produits de Protection des Plan tes. Au stade actuel 
ces substances actives n'ont pas été testées en pays ACP par le PIP pour vérifier la conformité avec les LMR européennes. Les informations données sur 
les substances actives proposées sont donc dynamiques et seront adaptées en continu selon les nouvelles informations que rassemblera le PIP. 

Il est évidemment entendu que seules les formulations légalement homologuées dans leur pays d'application sont autorisées à l'usage. Chaque 
planteur aura donc le devoir de vér ifier auprès de ses autorités ré glementaires locales si le produit qu'il souhaite utiliser figure bien sur la liste des 
produits homologués. 
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1. Principaux ennemis et importance 

1. Principaux ennemis et importance 

Ce guide traite de la protection phytosanitaire du taro et du macabo. Ces deux cultures so nt produites pour leurs tubercules souterrains (appelés 
carmes chez les aracées). Dans certains pays on consomme également les jeunes feuilles sous forme de brèdes. Il y a souvent beaucoup de confusion 
dans les appellations de ces plantes qui portent selon les pays des noms locaux variés, un même nom ou un nom approchant pouvant désigner des 
espèces différentes entre deux pays. 

Pour les taros/macabos la diversité des noms est très grande. Sous cette appellation on regroupe deux espèces principales de la famille des Araceae 
indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Espèces Zone de culluro principale Noms vernaculaires les plus fréquents Nom botanique 

Co/ocasia esculenta var escuelenta Asie du Sud-Est. Brésil. Océanie. taro. dasheen. old cocoyam (pays anglophone africains et 
c·est le type "dasheen" cultivé pour ses carmes Amérique centrale et Caraïbes du pacifique). malanga isleiia (Latin America), madère (Guadeloupe). 

principaux chouchine ou dachine (Martinique/Guyane). inhame (Brazil). songe 
(La Réunion. Mayotte). arouille (Maurice). taro d'eau (N. Calédonie), 

colocase (Rwanda/Burundi). 

Colocasia escu/el//a var an/iquorum Japon, Brésil Eddoe. Japanese taro. iiampi (Amérique centrale). madère 
Type "eddoe" cultivé pour les carmes secondaires. (les Antilles française), songe rnaurice (Réunion), arouille carri 
Les eddoes sont adaptés à des climats plus frais et (Maurice), taro bourbon (N Calédonie) 

à des latitudes élevées. 

Xal/lhosoma sagillifolium (syn. X violacea à chaire Amérique centrale. Guyanes. new cocoyam, tannia. tannier. yautia. macabo (Cameroun). 
violette). On consomme uniquement les carmes Caraibes. Ghana. Cameroun, inhame/taioba (Brésil), taïo be (Guyane), chou caraïbe (Martinique). 
secondaires. les carmes principaux étant laissés Afrique de l'Est malanga (Guadeloupe). taro de montagne (N. Calédonie) .. 

aux animaux. 

1.1 Importance et impact sur la quantité et la qualité cle la production 

Les informations données ci-dessous présentent la liste des principaux ravageurs et maladies qui seront traités dans ce guide. Pour chaque bioa
gresseur sont donnés : 
• Le niveau d'importance de l'impact économique observé généralement dans les pays ACP suivant l'échelle suivante : 

(+)faible, ( + +) moyennement important, ( + + +) important. 
Les parties attaquées sur la plante. 

• Le type de pertes occasionnées qui sont responsables des pertes de rendement en tubercules commercialisables donc qui provoque des pertes 
économiques pour les acteurs de la filière. 

Les organismes de quarantaine en Europe sont suivi de l'abréviation" DO ". 
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Organes atteints 

Feuilles Cormes 

Pullulati on su r face 
inférieure des fouil les 

-··-- --

Type de pertes 

Nombre de plants 
Nombre de 

carmes /plant 
Taille/poids des 

carmes 

Hémiptères 
Puceron du cotonnier/melon (Aphis gossypiij : Aphididae 

attaque le taro (Co/ocasia) et macabo (Xanthosoma) 
Vecteu r potentiel de virus 

Réduction par affaibli ssement des plants dû au 
flétrissement et enroulement vers le bas 

des limbes 
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Qualité des 
carmes 

--•··- ------ -- .. 
Aleurode de la patate douce/cotonnier (Hemisia tabaci, 8. argentifoliJ), sur taro (Coloca;Ï;) èl .macabo (Xanthosoma) __ ______ -- -·1 

Vecteur potentiel do vi rus 

Pull ulation sur face Réduction par affaiblissement des plants dû 
inférieure des feuilles au flét rissement et enroulement vers le bas 

des limbes 

Gicadelle du taro (Tarophagus proserpina): Oelphacidae - Se nourrit uniquement sur taro (Colocasia) 

Vecteur du complexe viral Alomae Bobono (ABVC) 

Larves et adul te se Réduction par affaiblissement des plants dû au 
con centrent sur la fl étrissement des feuil les 

ph ase inféri eure des 
feui ll es ot sucent 

la sève 

Coléoptères 
Scarabé du taro (Papuana spp.) : Scarabaeidae - Papuana woodlarkiana, Papuana biroi, Papuana huebneri et Papuana trinodosa ... ····-··-···· 

L'adulte creuse dos Dépréciation par 
galeries. Les larves présence dos gale ri es 
se nourrissent sur 

les racines 

lépidoptères 
- -,........-~Sp'--h_,.__yn_x _du_t-.-aro (Hippotion ce/orin) , Sphingidae, se nourrit sur la plupart des plantes de la famille du taro Arnceae) __ _ 

Les chenilles -· Les jeunes plants Réduction par affaiblissement dos plai ts - ---··--- · + 
dévorent le li mbe peuvent disparaitre si 

attaque forte 
- -----~-----~ -----~--------·-··---· --·-··------ ... ,-........ ,_ .. 

l Chenille défoliante/noctuelle rayée (Spodoptera li!ura OQ) : Noctuidae 1 
..• 1 

+ Los cheni lles Les jeunes plants Réduction par affaib lissement des plants 
dévorent le limbe peuvent disparaitre si 

et los jeu nes plants attaque fo rte ou si la 
peuvent être cou pés ti ge est coupée 

au sol 
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Organes atteints Type de pertes 
C 

"' t Nombre de Taille/poids des 0 

Feuilles Cormes Nombra de plants C. 

_§ carmes /plant carmes 

r--- Nématodes à galles : Meloidogyne spp. 

+ Larves pénètrent Faible impact 
dans los carmes à 

parti r du so l 

Nématodes à lésions : Pratylenchus coffea 
+ Larves pénètrent 

dans les cormos à 
partir du sol 

! 
Flétrissure des feuilles de taro (Phytophthora co/ocasiae) OQ 

Sur taro (Colocasia), le macabo (Xanthosoma) n'est pas attaqué 

Développement du Destruction dos plants Réduction si attaque forte ot variété non résistante 

+++ mycélium en tache possible 
sur les limbes 

1 Tache foliaire ou cladosporiose du taro : C/adosporium co/ocasiae 

+ Développomont du Réduction si forte 
mycélium sur les attaque 

limbes 

1 Pourriture du tubercule - Pythium spp. Surtout sur Macabo 

+++ Transmis via le Rabougri si non détruit. 
sol, et favorisé par 

l'hydromorphie. 
se développe en 

pourriture 

Pourridié du taro - Marasmiellus stenophuyl/us 
+ i Le mycélium attaque 

1 le collet 
1 Réduction par affaiblissement do la plante 

++ 

Complexe viral Alomae/Bobone : au moins 2 virus sont impliqués 
taro large bacilliform virus (TLBV) transmis par la cicadelle Tarophagus proserpina 
et le taro small bacilliform virus (TSBV transmis par la cochenille Planococus citri 

Toute la plante peut être envahie une fois le 
virus transmis par le vecteur 

Plantes rabougries puis 
disparaissent 

Perte de rendement jusqu'a 25% par 
affaiblissement des plants 

Qualité des 
carmes 

·- ·-
1 

Baisse do valeur 
commerciale duo aux 

déformations 

Baisse do valeur 
commerciale duo aux 

symptômes 

1 
Pourriture possible 

1 

·-, 
Faible conservation. 

Chair molle et 
malodorante 

7 

Mosaïque du taro : Dasheen Mosaic Virus Disease (DMV), transmis par les pucerons (aphides) sur taro et macabo 

++ Toute la plante peut étre envahie une fois le 
virus transmis par le vecteur Î Baisse par rabougrissement des plants 

1 
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1.2 Identification et dégâts 

Cette section contient des informations et des illustrations pour faciliter l'identification des principaux bio-agresseurs (ravageurs et maladies). 

INSECTES 

Les pucerons se placent préférentiellement sur la face inférieure mais 
l'ensemble de la plante peut être couvert en cas d'attaque forte. Les 
attaques provoquent des flétrissements du limbe et recroquevillement 
orienté vers le bas ainsi qu'un affaiblissement général de la plante en 
cas d'attaques sévères. 

Les larves comme les adultes s'agglutinent sur les faces inférieures 
des feuilles (Colocasia uniquement) et sucent la sève qui, en coulant. 
provoque une croute rougeâtre sur le limbe et des taches brun /noir 
sur les pétioles. Les adultes de 3 à 5 mm de long ont un corps noir 
parcouru par une bande longitudinale blanchâtre . 

Les jeunes chenilles (2-10 mm) sont vert pale pour devenir vert foncé 
à brun en fin de croissance. Elles possèdent des bandes longitudina
les jaune brillant caractéristiques sur le dos. Le papillon, nocturne, a 
un corps brun-vert de 15 à 20 mm pour une envergure de 30 à 40 
mm. Les premiers stades larvaires sont grégaires avec une progres

Aleurodes 

Taches sur les pétio les 

sion radiale depuis le site d'éclosion. Ensuite les chenilles deviennent 
so litaires mangeant toutes les parties du limbe et pouvant couper les Chenille 

pétioles jusqu'au niveau du sol. 

Sphynx du taro : Hippotion celerio 
Les larves possèdent un aiguillon rouge sur la partie postérieure de 
l'abdomen. Mesurant seulement quelque mm avec un corps jaune 
pale, elles prennent avec l'âge une couleur vert brillant puis brun 
foncé en fin de croissance pour atteindre B à 9 cm avant la transfor
mation en chrysalide. Le papillon à une envergure de 4 a 9 cm. En cas 
de pullu lation des chenilles la défoliation peut être sévère. 

Chenille 

Pucerons 

Cicadelles 

Dégâts sur feuilles 

Feuille rongée 
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Scarabé du taro : Papuana spp. dont Papuana woodlarkiana, P. biroi, P. huebneri, P. trinodosa 
Les scarabées mesurent 25 mm 
de long pour la moitié de large. 
Les mâles possèdent une corne 
sur la tête et un ren fl ement à 
sa base. Les femelles ont par
fois ses attributs mais en plus 
réduit. Le corps est brun foncé 
et très brillant durant les pre
miers mois. Les dégâts sont 
provoqués par les adu ltes qui 
creusent des gale ri es dans les 
carmes. Attaque le taro comme 
le macabo. 

Adulte 

Dégâts sur carme Papuana : différents stades de développement 

NÉMATODES 

Nématodes à galles - Meloidogyne spp. 
Les méloïdogynes provoquent des symptômes assez discrets chez le 
taro avec des renflements limités des racines et des galles générale
ment peu importants. 

Nématodes à lésion · Pratylenchus coffeae 
Ce nématode, très cosmopolite et polyphage, cause des nécroses sur 
les racines et dans les carmes. Au champ les attaques sont souvent 
localisées sur des lignes ou des zones précises où les plantes mon
trent des symptômes de flétrissement et des réductions de croissance 
flagrants par rapport aux zones indemnes. 

• .J1-'· 1.,.' 
il' . _/ .. 1 ." \ 

l • , . - - • wt. • ' ... .. ,_ 
,. - - _;_ .· · - I 

Symptômes sur carme 

Nécroses des racines 

Croissance irrégulière 



MALADIES 

Flétrissure des feuilles de taro : Phytophthora colocasiae 
De petites taches circulaires d'aspect sec, marron clair sur la face 
supérieure des feuilles et à l'aspect humide sur la face inférieur sont 
les premiers symptômes visibles de ce champignon. Les taches com
mencent généralement sur les parties du limbe où l'eau se concentre. 
Ensuite les taches s'agrandissent en forme irrégulière et deviennent 
plus foncées avec des marges jaunes. 

Taches sur feuilles 

Tache foliaire ou cladosporiose du taro : Cladosporium co/ocasiae 
Ce champignon provoque des taches marron circulaires sur les vieilles 
feuilles, mais moins marquées sur la face opposée. Le centre des ta
ches est plus clair que les bordures très noires. 
Sur les feuilles âgées il est souvent associé à un autre champignon 
(Pseudocercospora colocasiae ou fausse cercosporiose) qui provoque 
des symptômes similaires. 
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Taches sur feuilles 

Brun issement des bordures d'une feuille Taches marron circulaires 

Pourriture du tubercule - Pythium spp. 
Ce champignon attaque les racines surtout en conditions de sol hy
dromorphe. Sur les parties aériennes on remarque au champ un flé
trissement et un rabougrissement des feuilles, un raccourcissement 
des pétioles et une chlorose du limbe (couleur vert-jaune). Quand on 
coupe un carme atteint, les parties malades sont décolorées et molles 
avec une séparation marquées d'avec les zones saines qui restent 
bien blanche ou colorés selon le cultivar. Les racines saines sont Dégâts sur collet et base des pétioles 

couleur crème ou roses et bien turgescentes alors que les malades 
sont sombres et flasques avant nécrose complète. 

Pourriture du carme et des feuilles - Marasmiellus stenophuyl/us 
Le Marasmie//us attaque les plants de taro au collet provoquant un 
dépérissement des feuilles, des carmes et des racines. Les feuilles 
fondent sous l'effet du développement de larges pourritures brunes. 
Elles restent souvent agglomérées en raison du développement d'un 
filet mycélien. Les plantes mortes apparaissent comme momifiées. 
Le champignon tue les racines qui restent attachées aux particules 
du sol. Un symptôme caractéristique est l'apparition de nombreux 
carpophores sur les parties détruites au niveau du sol. 

Aspect momifié d'une plante 

Flétrissement au champ 

Carpophore au pied d'un plant malade 
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Complexe viral Alomae/Bobone 
Les symptômes de ces maladies virales peuvent être très variables 
selon les situations et les variétés de taro. Dans le cas du Bobone et 
de certains Alomae les feuilles deviennent chétives, vert foncé, en 
restant froissées parfois sur seulement une partie du limbe ou encore 
mal déroulées. Dans d'autres cas de Alomae les plantes entières peu
vent prendre un aspect rabougri avec le limbe pendant à l'extrémité 
du pétiole. Dans tous les cas les plantes meurent rapidement et les Perte de plants 

feuilles se flétrissent en se fermant. La plante entière se nécrose et 
s'effondre. 

Les plantes infectées par le DsMV montrent une grande variété de 
types de mosaïque : petite, irrégulière, éparses, avec des taches 
variant du vert, au jaune en passant par le gris et le blanc, en forme de 
plume de part et d'autre des nervures principales. Généralement les 
plantes finissent par surmonter ces attaques et reprennent un aspect 
normal mais quelques cas d'attaques sévères et non récupérées ont 

-----... 

Symptômes divers 

été signalés. Symptômes divers 

Symptômes divers 

Symptômes divers 

Symptômes divers 

Symptômes divers 
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1.3 Apparition des ravageurs et maladies en fonction du stade phénologique de la plante 

Le tableau ci-dessous montre les stades de la culture où les ennemis de la culture sont potentiellement présents et les stades au cours desquels leur 
présence peut induire le plus de pertes. C'est au cours de ces derniers stades qu'ils doivent être plus particulièrement suivis et maitrisés si nécessaire. 
Ceci afin de montrer que la présence d'un ravageur ou d'une maladie ou d'un agent pathogène n'est pas toujours dommageable à la culture. 

Le cycle de développement du taro est d'environ 9-10 mois entre la plantation et la récolte . A température ambiante la conservation des carmes 
n'excède pas quelques semaines. Pour les besoins du marché la récolte peut être étalée sur 2 à 3 mois à partir du 6ème mois. Ces valeurs sont bien 
sur fonction de la variété et des conditions environnementales. Le cycle du macabo (Xanthosoma) est un peu plus long (9-12 mois) et varie selon les 
mêmes facteurs. La conservation après la récolte étant courte les problèmes phytosanitaires post-récoltes sont généralement peu importants. 

Stade de 
développement 

Boutures 

Emergence 

Développement 
foliaire 

Grossissement des 
carmes 

Sénescence de 
l'appareil aérien 

Récolte 

Conservation des 
tubercules 

Début et fin 
de stade 
(approx.) 

en nombres 
de semaines 

après plantation 

8 -10 après 
plantation 

10 à 25-30 

25-30 à 40-50 

30 à 50 

2 à 3 • 

• durée du stade en semaines 
• Périodes où les ravageurs et agents pathogènes sont potentiellement présents. 
• Périodes ou l'apparition du ravageur ou de la maladie en abondance peuvent induire de fortes pertes. 
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1.4 Importa nce par pays • périod es de l'année et cond itions climatiques favo rables aux ennemis de la cultu re 

OUG = Ouganda, GHA = Ghana, JAM = Jamaïque, ROO = République Dominicaine 
0 = pas de dégâts 
+ = dégâts peu importants 
+ + = dégâts moyennement importants : contrôle nécessaire 
+ + + = dégâts importants : contrôle indispensable 
X = dégâts généralement peu importants mais évolution de l'importance des dégâts sur l'année n'est pas connue 
XX = dégâts pouvant être moyennement importants mais évolution de l'importance des dégâts sur l'année n'est pas connue 
XXX = dégâts pouvant être importants mais évolution de l'importance des dégâts sur l'année n'est pas connue 
/ = pas d'information disponible 
N.B. L'inventaire des ravageurs et maladies n'a pas été réalisé de manière exhaustive dans tous les pays. Il se peut donc que le ravageur ou la 
maladie soit présent mais qu'il n'ait jamais été observé dans le pays sur la culture car ne causant pas de dégâts importants. 

Puceron -Aphis gossypii 

Conditions favorables : Hygrométrie faible et températurn élevée. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ··---.. -•·•·-····· --· ·---~----··-·· -·-··--·--....... . ...,, ______ - ------ ·- .. ___ ,., ____ ,_ . 
---•··-- -·•-····· 

OUG / / / / / i / / / / / / / 1 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RDO / / / / / / / / / / / / 

_______________ M_o_uc_he_b_la_nc_h_e _-B_e_m_is,_·a_ta_ba_c,_· ______________ J 
Conditions favorables : Hygrométrie faible (aphides surtout) et température élevée. 

Mois 1 1 ! 2 3 4 5 
1 

1 6 7 8 9 10 11 12 ... -·-·--·· •··•··--·-•·- -------- ------.. - ----- -.. ,_, _______ 
. --... ···-···--- -----------

OUG / 1 / / / / 1 / / / / / / / 

GHA / / / / / 
i 

/ / / / / / / i 
JAM / / / / / ! / / / / / / / i 
RDO / / / / / 

! 

/ / / / / / / i 

Cicadelle du taro - Tarophagus proserpina 

Conditions favorables : Saison sèche. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ---- ---- _____ .. ____ 
----------------• -- -----

OUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / ' / / / / 
1 

/ / / / / / / 

RDO / 1 / / / / / / / / / / / 

Scarabé du taro - Papuana spp. 

Conditions favorables : Sol humide. 
··---···-··------ _,.. ···-----·-··-· ··--

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
•· ~ ~---·--·· 

OUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RDO / / / / / / / / / / / / 
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Sphynx du taro - Hippotion celerio l 
Conditions favorables : Pas d'information disponible. 

•·•~ .. -·~ ·--·--•-··• ----·-··· ___ , ___ .. _ · ·r· -.. ······--··-·-·-·-
___ .. 

·•·•·•-·-·-···-

Mois 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 
--·--· -~-~----• ---~ , ....... 

0UG / / / / / / / / / / I / ---
GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM 
l / / / / / / / / / / / / 

RD0 1 I / / / / / / / / / / / 1 

,------------------------------------·-~ 
Chenille défoliante/noctuelle rayée - Spadoptera Jitura 1 

Conditions favorables : Dos pullulations sont observées après les passages cycloniques (destruction des parasites) . 
........ . , .. , ___ , ...... · ·•·s-••- •- .. .. -

. ,. _________ __ 
·····• .. y•·· .. ,_ ... ,., ,.. __ , 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. ,..,,._ , ____ __,. ___ ,., 
•·•• --· ... - ---~----· ···· ··-- -- ·-·,.· 

DUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RD0 / / / / / / / / / / / / 

Nématodes à galles - Meloidogyne spp. 

Conditions favorables : Sol humide mais sans excès d'eau. 
-· 
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0UG / / / / ! / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / I 

JAM / / / / / / / / / / / / 
• ••·~•• • • • • •• - •n-• •• ••• 

RD0 / / / / / / / / / / / / 

Nématodes à lésion - Pratylenchus coffeae 

Conditions favorables : Pas d'information disponible. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0UG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 
-· 

JAM / / / / / / / / / / I / 

RD0 / / / / / 
i 

/ / / / / / / 

Flétrissure des feuilles de taro - Phytophthora co/ocasiae 
.. l 

Conditions favorables : Température de 25-28°C ot humidité de 60-70 % le jour, nuits fraiches (20-22°C) et très humides qui favorisent la production do 
spores. De faibles pluies ou une forte rosée lo matin favorisent leurs dispersions. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0UG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / I / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RD0 / / / / / / / / / / / / 



1. Principaux ennemis et importance 

Cladosporiose - C/adosporium co/ocasiae 

Conditions favorables : Culture en zones humides ou en altitu de. 
-Mois -7 --·- -----···--- ·-·-·-····, ·-- ·-- ---·- ·---- ••••••-•-•-• •-- r-• --•--•A••- ·•--•· • -•• .. •-- • --• • •••• -· .... --- --

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - ------ ----- ·• ··--· -., ____ .,_ 
-· 

OUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RDO / / / / / ; / / / / / / / l 

Pourriture du tubercule - Pythium spp. 

Conditions favorables : Chez le taro des températures élevées, des sols très humid es. Chez le macabo tout excès d'eau (hydromorphie) dans le sol favorise le 
champignon. 

---· --- -- ----·-··. -· ·•···· ····-····----·-•·•· .... ------ ------·-· 
Mois 1 2 3 4 1 5 i 6 7 8 9 1 10 11 12 

OUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RDO / / / / / / / / 
-·---'- -·-·· / -- 1 

/ / 
--------- -----·· - ----

Pourriture du carme et des feuilles - Marasmiel/us stenophuyl/us ----~~----------~ 
Conditions favorables : Pas d'information disponible. 
Mois ··r······-·1-· 2--- ---- 3·-- ···- 4·-

5 6 7 8 9 10 11 12 

0UG i 
GHA 
JAM 

Complexe viral Alomae/Bobone 
Conditions favorables : Pas d'information disponible. 

-· . ····--·-··---·-· -------- --- ··-·•• ·•-·· .. _. 
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 

OUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RDO / / / / / ! / / / / / / / i ----- -- --------- ------··· ..._ _________________ ------·-·-- ··-· • 

'·-·-·····- ···--- . .. ,_ .......... -....... 
Mosaïque du taro - •asheen Mosaic.Vifus •isease {•MV} .... _ -·---·-· --·- ·-·-·-----.. J 

Conditions favorables : Forte population de pucerons favorisée par une chaleur humide élevée. --1 Mois 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 

OUG / / / / / / / / / / / / 

GHA / / / / / / / / / / / / 
·····-··--"··--·-

.... _____ 
-• --••'" V•.·••-••u~•••••• -~~ .. •---. .... --·· ·---··- . .,.....,,,_......,...,_~.•~·~ 

JAM / / / / / / / / / / / / 

RDO / / / / 1 / / / / / / / / 



2. Principales méthodes de lutte 

2. Principales méthodes de lutte 

2.1. Introduction 

Les taros comme les macabos sont des plantes tropicales adaptées aux climats chauds et humides. En dessous de 20°C la croissance est ralentie. 
Ce sont aussi des plantes à multiplication végétative et leur reproduction dans \'agriculture se fait en replantant un morceau de l'appareil végétatif 
sans passer par les graines. Chez le taro on utilise des boutures de tiges qui sont soit des têtes de carmes inc luant le bourgeon central, soit des rejets, 
soit des petits tubercules pour les taros de type antiquorum (eddoe) ainsi que pour le macabo (Xanthosoma). 

Sur le plan sanitaire les boutures sont des vecteurs possibles de pratiquement tous les bioagresseurs. Le choix et la préparation du matériel de planta
tion est donc très important pour maintenir les cultures dans un état sanitaire satisfaisant. Lorsque les précautions nécessaires ne sont pas prises il se 
produit rapidement en quelques générations une charge importante en bioagresseurs notamment pour ce qui concerne les nématodes et les virus. 

Dans les systèmes de cultures vivriers traditionnels les techniques culturales utilisées minimisent en elles-mêmes les risques de prolifération : 
cultures sur défriche-brulis, temps de jachère important, intervalle long, parfois de plusieurs dizaines d'années entre deux répétitions de culture, 
isolement et faible taille des champs. Dans les parcelles traditionnelles on trouve généralement une forte agro-biodiversité (inter et intraspécifique), 
c'est-à-dire un mélange de plusieurs espèce cultivées et pour chaque espèce de plusieurs variétés aux comportements souvent différents (résistance 
aux maladies, cycle .. ). Ces conditions freinent la multiplication et la dissémination des ravageurs et pathogènes. 

Lorsque la culture devient plus intensive avec raccourcissement des temps de jachères, plantation de parcelles plus grandes et à la diversité génétique 
plus faible, la pression des bio-agresseurs devient plus importante. Si la sélection et la production du matériel de plantation n'est pas faite avec 
précaution le statut sanitaire des cultures peut se détériorer de façon importante compromettant la rentabilité voir le maintien de ces cultures. Alors 
que pour la pomme de terre les semences font l'objet, dans les grands pays producteurs, d'une multiplication spécifique, très soignée et bien séparée 
(y compris géographiquement) de la production elle-même afin d'éviter la prolifération des virus et autres pathogènes, chez le taro et le macabo la 
production de matériel de plantation est généralement faite par les agriculteurs eux-mêmes, par simple sélection des boutures au sein de leur propre 
production. Dans ces conditions il est encore plus important d'utiliser de bonnes pratiques agricoles (rotation de culture, élimination des pla nts mala
des, sélection rigoureuse des boutures et semenceaux, maintien d'une forte agrobiodiversité .. ) pour minimiser les risques sanitaires. 

2.2. Cycle du ravageur ou de la maladie ; positionnement des méthodes de lutte et facteurs influençant son développement 

Ci-après sont indiquées, par rapport aux stades de développement de chaque ravageur ou maladie, les méthodes de lutte applicables et les effets des 
facteurs naturels autres que ceux climatiques indiqués dans la partie 1.4. de ce guide. Ensuite est indiqué le positionnement des méthodes de lutte 
par rapport au cycle de développement de la plante. 
Remarque importante : les illustrations des cycles représentent les différents stades de développement mais les illustrations ne peuvent en aucun cas 
servir d'outil d'identification des ravageurs ou maladies. Pour l'identification se rapporter à la partie 1.2. de ce guide. 

Pour les ravageurs ou maladies où le cycle n'est pas illustré la présentation des méthodes de lutte est faite dans un tableau. 
La deuxième colonne du tableau donne les actions à entreprendre pour contrôler les différents stades de développement du ravageur ou de la maladie 
qui sont indiqués dans la première colonne. 

Dans cette deuxième colonne les actions de type " pratiques culturales ,, sont dans des cases de couleur verte et les actions de type " application 
de Produit de Protection des Plantes,, sont dans des cases de couleur rose. 

Pratique culturale. 
Application de produits de Protection des Plantes. 

La troisième co lonne montre à quel stade de la culture on doit prévoir ces actions. 



2. Principales métho des de lutte 

Positionnement des méthodes de lutte en fonction du stade de développement du ravageur 

Un examen régulier des plantes est nécessaire pour déceler l'apparition du ravageur. 
Pour diminuer l'impact des traitements insecticides sur les insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes), le choix d'insecticides 

spécifiques est à privilégier 

Eviter les parcelles à 
proximité et sous vent de 
plantations anciennes de taro 

Des haies pour limiter les 
déplacements d'une culture 
à l'autre 

Elimination des plantes hôtes 
voisines de la culture 

. --
Adulte ailé 

I 
~ 

Jeune larve r~~ 

' 

Pour la lutte à tous les stades 

- Des refuges naturels (haies) pour 
encourager les ennemis naturels, 
p.ex. les coléoptères et les syrphes, 
hyménoptères parasites Aphidius. 

- Utilisation d'insecticides sélectifs: 
solutions savonneuses, produits à 
base de neem. 

- Irrigation par aspersion, fortes 
pluies. 

- Destruction des feuilles infestées 
après récolte. 

- Lutter contre les fourmis dans le 
champ, car elles perturberont les 
activités des ennemis naturels. 

Positionnement des méthodes de lutte en fonction du cycle de développement de la plante 

Choix el préparation du terra in 
Prévoi r des hai es pour limiter les déplacements d'une culture à l'autre des pucerons et pour encourager les ennemis naturels, p.ex. les colé
op tères et les syrph es, hyménoptères parasites Aphidius. 
Evite r les parcell es à proximité et sous vent de plantations anciennes de taro. 
Elimination des plantes hôtes voisines de la culture. 

Après planta tion 
L' irrigation par aspersion ou des plu ies soutenu es peuvent rédui re l' infestation. 
Lutter contre les fourmis dans le champ, ca r ell es perturberont les activités des ennemis naturels. 
Utilisation d'insec tici des sélectifs. 

Apr ès récolte 
- Destruction des feuilles infes tées après récolte. 



\ -

2. Principales méthodes de lu tte 

Positionnement des méthodes de lutte en fonction du stade de développement du ravageur 

Pluie forte, irrigation par 
aspersion 

Produits répulsifs : exemple le neem 

Insecticide pour contrôler---- ... 
les adultes ---------

Insecticide pour 
contrôler la pupe 

,/9 
{f ' 

Quatrième stade (puparium) 

l -----
- ~ 

f)') 

~u ~ Œufs 

l'~ tll lv J \ ..: " #-

Eviter les parcelles à proximité et 
sous vent de plantations anciennes 
de taro 

Prévoir des haies pour limiter les 
déplacements d'une culture à 
l'autre 

. 
. 

. .

P.rem. ier stade 
...,.r-,., larvaire \ ·~ 

Dest~uction des résidus ~ ~ ..::;,. {d;;: ... ~,._J6.\l / ,.( .J75~.-~ .. •. . J J 
de recolle ~ l., ·. ~Ï Deuxième stade \~ · (_':;;-:, 

. '-.;<'.~' larvaire 1- p~ 
f m<tti . .. ' r . ~ Insecticide pour contrôler les larves : 
· îro1s1eme stade larvaire ~ ----=::: Neem, perturbateurs de mue 

Ennemis naturels : hyménoptères parasites (Encarsia, Eretmocerus), 
acariens prédateurs (Amblyseius spp.}, coccinelles et chrysopes 

Positionnement des méthodes de lutte en fonction du cycle de développe;;~Îw•d~ -l~p·~-;~----· -··-· ·-·· ·-- · - · · l 

Choi x et préparation du terrain 
Prévoir des haies pour limiter les déplacements d'une culture à l'autre des aleurodes et pour encourager les ennemis naturels. 

· Eviter les parcelles à proximité et sous vent de plantations anciennes de taro. 

Pendant le cycle de production 
Une irrigation par aspersion ou une pluie continue réduira la propagation des parasites. 
Des insecticides pour contrôler les pupes, savon, huiles. 

' 

Des insecticides sélectifs (pour éliminer l'impact négatif sur les ennemis naturels) utilisés alternativement (po ur limiter les risques de résis
tance) pour contrôler les adultes. 
Favoriser les ennemis naturels : Encarsia formosa et autres. 

Après la dernière récolte 
· Destruction des résidus de récoltes pour éviter les accumulations et la propagation. 



2. Pri11cipalos méthodes do lutte 

Principaux éléments de la stratégie de lutte 

Stades du cycle 
Action à entreprendre 

du ravageur 

-•• .. ,,..,.,,,,_..,À_,A,...,,~•--.. •--•- ••-~<••• 

Enlever la base du pétiole sur les boutures car ils 
contiennent souvent des oeufs cachés de cicadelle. 

Oeuf 
Utilisation de la lutte biologique avec Cyrtorhinus 
lu/vus·. 

---
Larve, adulte En cas d'infestation forte appliquer un insecticide 

avec précaution. - .. -. 
X = action à entreprendre au stade de la culture indiqué dans la colonne correspondante. 
• voir partie 2.4. du guide. 

Principaux éléments de la stratégie de lutte 

Stades du cycle 
Action à entreprendre 

du ravageur 

Oeuf Favoriser le développement des auxiliaires par la 
plantation dans les champs do taro de Co/eus blumei, 
plante dont le nectar et le pollen attirent les insectes 
parasites adultes·. 

'-· 

Destruction des feuilles de taro infestées par le 
Chenille ravageur (œufs et chenille) dans les parcelles et les 

cultures voisines après leur récol te. 

En cas de forte infestation traitement avec un 
insecticide. 

X = action à entroprendre au stade do la culture indiqué dans la colonno correspondant•. 
• voir partie 2.4. du guide. 
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Principaux éléments de la stratégie de lutte 
······-- .. ·-••-•--·--- --· -·-- -------------------,--------- ---------------r 

Stades du cycle 
du ravageur 

Chenilles 

Action à entreprendre 

Les chenilles étant de grande ta ille (8-10 cm) on 
peut les enlever facileme nt à la main sur les petites 
surfaces. 

En lutte biologique plusieurs auxiliaires connus à 
util iser en lâcher lnondatif*. 

C: -~ 
.s 
::, 
-0 

>C 
·5 
..c: 
c:..:, 

C: 

§ 
::, 

-0 
C: 
0 = ~ 
"' o.. 
'E 
c.... 

X 

X X 

2. Principa les méthodes de lutte 

- - -·- ---- --- - - ·--~---t---~-----l------+--
i 

En cas de forte infestation pulvérisation d'insecticides. 

X = ac tion à entreprendre au stade de la culture ind iqué dans la colonne correspo ndante. 
• voir pa rt ie 2.4. du guide. 

Principaux éléments de la stratégie de lutte 

Stades du cycle 
Action à entreprendre 

du ravageur 

Utili ser des boutures propres (sans trace de sol) 

Larve Lu tte biologique avec champignon entomopathogène : 
Me/arhilium aoisopliae. 
~---- -·- ------•-·· -

Application localisée d'insecti cides en combinaison 
Adu lte avec les autres moyens de lutte. 

- -.. -----------------~---··--·•····--·· -- - -
Rotation : Proscrire la répétition de la culture. 

r---•A• 

Jachère nettoyante à base de Glycine wighlii pendant 

To us les stades 2 ans. 

Eviter la proximité des zones favorable à la reproduc-
lion du scarabée : défriche foresti ère, proximité des 
bords de rivière, souches d'arbres. 

X = action à entreprendre au stade de la cultu re indiqué dans la colonne correspondante. 

1 
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2. Princqiales méthodes de lutte 

Positionnement des méthodes de lutte en fonction du stade de développement du ravageur 

Biopesticides: 
Pœci/omyces, 
Bacillus subtilus 
Pasteuria penetrans 

Pour la lutte à tous les stades 

Retirer et détruire les déchets du 
champ immédiatement après la 
récolte pour éviter l'augmentation 
des populations dans le champ 

Retirer les plantes infectées et 
les mauvaises herbes 

Rotation : éviter les cultures 
hôtes 

Choix des boutures : éviter celles provenant 
de parcelles infestées, bien les laver pour 
éviter le transport de terre qui apporterait 
des parasites 

t~"- , 1/ Labour avec solarisation 

~ 1

' . ~ i)71 Planter des plantes «nématicides» dans le 
1 ~ "i Passa ge de\: 1 cadre de la rotation de la culture : 
\.i~Î / l'oeuf à la larvé \ - des tagetes - tuent les jeunes nématodes 
.,.- de stade Il dans . des crotalaires - plante non hôte 

/

~asse l J ' l'oothèque . ., 
d œufs --·• 

r-- Mâle adulte 
..,.. h'{J . 
- ~ ·. \ 

~ 1 <. (Femelle adulte 
·:,,I 

juvéni le ( ... :.,,. 
vermiforme ;J ' 

'"1· ·· "" Appliquer du compost ou du fumier pour 
entraver les mouvements des juvéniles et 

larve de stade Ill · renforcer l'action des ennemis naturels et de 
l'acide humique sur les nématodes 

Nématicides :uniquement en cas de 
parcelles de multiplication non destinés à la 
consommation 

l Positionnement des méthodes de lutte en fonction du cycle de développement de la plante --·-·------------

Avant la préparation du terrain 
Faire des rotations en évitant la répétition de la culture de taro deux années de suite. Eviter des précédents favorisant le développement des 
nématodes (principalement solanacées pour Meloïdogyne). 
Planter comme précédent des plantes de services à effet nématifuge/nématicide, permettant de diminuer les populations de nématodes dans 
le sol. Un certain nombre d'espèces végétales ayant un effet nématicide peuvent être recommandées mais doivent être validées localement ca r 
leur action antagoniste est souvent limitée à certaines espèces de nématodes (Meloïdogynes ou Pratylenchus) et leur efficacité dépend aussi 
de la variété de l'espèce végétale utilisée. 



2. Principales méthodes de lutte 

Espèces disponibles comme précédent à action nématifuge. -----
Nom scientifique Nom français/anglais Remarques 

-·--" - -
1. Tage/es erecta 1. Tagète africaine/African marigold Plante de service en précédent ou culture associée. 
2. T patu!a 2. Œillet d'Inde/ french marigold • notamment la variété Nemanon'" 3. T minuta 3. Tagète des parfumeurs / mexican marigold • 

·-· ·----· .. -· ••----,••••U-VU•-OOUO,OOOOoOUU,oU ••••••••••••UOO•HOOO-·- •-

Arachis hypogea Ara chi de/ groundnut Culture 

Cajanus cajan Pois d'angol/plgeon pea Culture 
··-·····-•-··· 

Ca!opogonium sp Plante de service , légumineuse 

Cra/a/aria juncea Crotal ai re/Crotalari a Plante de service. Action forte contre Pratyle11chus 
coffea en précédent ou en cultures associées 

Macroptilium atropurpureus Siratro Plante de service , légumineuse. antagoniste des 
Me!oidogy11e sp. 

Mucu11a atterrùna (syn. Styzalobium afferrimum) Mucuna noiro/black mucuna Plante de service 

Panicum maximum var. trichoglume Herbe de Guinée/ Guinea or Buffalo grass 

Sesamia indica Sésame/ sesame Culture 

Vigna unguiculata Niébé/cowpea Culture 

Les plantes de services peuvent être utilisées comme jachère cultivées en mélange (cocktail) ou en culture pure. Le cocktail a pour intérêt d'avoir 
un effet anti·nématodes à spectre plus large. Son inconvénient est qu 'il est plus difficile à gérer pour éviter un resemis naturel par les graines, les 
différentes espèces ayant des cycles différents. 

La culture pure évite ces inconvénients si la fauche est faite avant la production de graines mais le spectre d'action antagoniste sur les espèces de 
nématodes est plus étroit. La culture doit être fauchée avant la production des graines et enfouie dans le sol. 

Au moment de la préparation du terrain 
Labour avec solarisation (stérilisation du sol sous l' effet du rayonnement solaire) sous bâche plastique transparente, désinfection du sol à la 
vapeur peuvent, sur des surfaces limitées, constituer une solution adaptée pour limiter les populations de nématodes dans les parcelles. 
L'accroissement de la teneur en matières organiques par apport de fumier ou compost contribue à limiter les nématodes. 

A la plantation 
Choix rigoureux des boutures. Eliminer toute trace de terre. 

· Appliquer des nématicides en traitement de sol lors de la plantation sur parcelle de multiplication uniquement. 

Tout au long du cycle de la plante 
· Eliminer les plantes adventices, hôtes possible des nématodes. 

Après la récolte 
· Retirer et détrui re les déchets du champ immédiatement après la récolte pour éviter l'augmentation des populations dans le champ. 
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Positionnement des méthodes de lutte en fonction du stade de développement du ravageur 

plar:tcdctarohotc 

Choix des parcelles : isolées, éloignées 
d'autres champs de taro, entourées de 
végétation haute 

/ 

le snmngeccnl!r:ue ilgr;rm�ri 
!Jsu1fJccrlclale1.1lllc,lcs hyphes 
péni:tr�nt daï,s le \\�su fcllalrc 

Utiliser des cultivars 

résistants 

j
/ 

Traitement phytosanitaire 
raisonné des l'apparition 
des symptômes 

Positionnement des méthodes de lutte en fonction du cycle de développement de la plante 

Choix du terrain avant plantation 
Choisir des parcelles isolées des autres champs de taro, si possible entourées de végétation haute (clairière forestière ... ). 

J 

- Lorsque les parcelles sont proches synchroniser autant que possible les dates de plantation du taro ce qui évite de contaminer les jeunes
plantations à partir de parcelles atteintes qui constituent un stock d'inoculum important.

A la plantation 
- Utiliser des cultivars résistants au Phytophtora issues de sélections ou de créations variétales réalisées par la recherche agronomique.

Ou matériel résistant peut être obtenu notamment auprès du Regional Germplasm Center de la Communauté du Pacilique basé à Fidji.
Contact : RGCcurator@spc.int

Pour tout échange international de matériel génétique il est obligatoire de respecter les règles internationales de protection des ressources génétiques 
régies par le Traité International les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO (The International Treaty on Plant Genetie 
Resources for Food and Agriculture) voir: http://www.planttreaty.org/ 

Durant la croissance des plantes 
- Eliminer en les brûlant les feuilles inlectées dès l'apparition de symptômes de llétrissement. Il laut pour cela inspecter les parcelles régulière

ment et notamment 3 à 4 jours après des fortes pluies ou en cas de rosées matinales.
Traitement phytosanitaires par pulvérisation du feuillage des l'apparition des symptômes et après élimination des feuilles attaquées.

Après la récolte 
Pour éviter les pourritures dues au Phytophtora (et au Pythium) on traitera les carmes avant leur commercialisation en les trempant dans une solution 
à 1 % d'eau de Javel (hypochlorite de sodium) pendant 2 minutes. Bien sécher avant l'emballage en sac de polyéthylène. 
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Principaux éléments de la stratégie de lutte 
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X = action à entreprendre au stade de la culture indiqué dans la colonne correspondante 

Principaux éléments de la stratégie de lutte 
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Germination sur la plante Plantation sur billons (macabo). X 

- --· ---
Traitement fongicide. X X 

Utilisation de boutures saines. X 

---- -· ···"·-·=·-·- -- ............. __ 

Développement dans la Utilisation de cultivars tolérants. X plante 

Traitement fongicide. X X 

Post récolte Désinfection des carmes avant emballage par 
X trempage. 

--· 
····· ·············•·1 l Conservation dans le sol Précédent bananier favorable au contrôle de la X maladie. 

-
X = action à entreprendre au stade de la culture indiqué dans la colonne correspondante 
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Principaux éléments de la stratégie de lutte 
- Mesures essentiellement prophylactiqu es par destruction des plantes et brulage des plantes infectées pour évi ter la dissémina tion du mycélium. 

·-
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X = action à entreprendre au stade de la culture indiqué dans la colonne correspondante 

Principaux éléments de la stratégie de lutte 
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X à une autre saines' . 1 ,. ____ ,. -- _______ ,. ___ -----· ·-····--------·-·- ....... L. • ... , .. ~-•""'' 

X = action à entreprendre au stade de la culture indiqué dans la colonne correspondante 
• Les échanges internationaux devront suivre des mesures sanitaires strictes et ne se fa ire qu'au moyen de matériel végétal in vitro indexés et certi fiés indemne de virus. 
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2.3 Intérêt et utilisation des auxiliaires 

• L'utilisation de la lutte biologique avec Cyrtorhinus fu/vus. Voir partie (Hemiptera : Miridae), prédateur des oeufs de cicadelle a donné de bons 
résultats dans le Pacifique contre la cicadelle Tarophagus proserpina. 

• Exemples d'ennemis naturels de Spodoptera litura : 
- parasite des œufs : Telenomus nawaii (Hymenoptera: Scelionidae) : 
- parasites des chenilles : Apanteles marginiventris (Hymenoptera - Braconidae), Peribaea orbata (Oiptera : Tachinidae), Che/anus sp. 

(Hymenoptera : Braconidae), Palexorista sp. (Oiptera : Tachinidae) et d'autres . . . 
• Favoriser le développement des auxiliaires par la plantation dans les champs de taro de Co/eus blumei, plante dont le nectar et le pollen attirent 

les insectes parasites adultes. 
'._ ..... -~: "~ 

···-. Jllt, . 
:'· . , 't' 

·_ . -~-. . ,JI_•• • 
. ·: ~ ~ -...:..... ~ .y _, :/ ~-

r ·. --:«; 
.. 1 

-+ . 
Co/eus blumei 

• Contre le sphynx du taro, utilisation de la micro-guêpe (8-10 mm) Trichogramma chi/anis, (Hymenoptera: Trichogrammatidae) utilisée pour la 
protection de la canne à sucre. 

• Contre le scarabée du taro, lutte biologique avec champignon entomopathogène : Metarhizium anisopliae. 
• Lutte biologique contre Meloidogyne spp. : possible si souches commerciales disponibles : par ex. l'hyperparasite bactérien Pasteuria penetrans et 

le champignon Paecilomyces li/acinus (par ex. souche 251 ). 
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3. Substances actives et recommandations de traitements 

Introduction 
Ci-dessous sont données pour chaque ravageur ou maladie des propositions sur la stratégie d'utilisation des Produits de Protection des Plantes (PPP). 

Pour chaque ravageur ou maladie, une liste de substances actives est proposée. Toute modification d'un ou de plusieurs éléments de ces BPA 
(augmentation de la dose, de la fréquence d'application et du nombre d'applications. dernière application plus proche de la récolte et ne respectant 
pas le délai avant récolte (DAR) peut entraîner des résidus supérieurs à LMR en vigueur. Il faut cependant noter qu'à ce stade aucun test n'a été 
entrepris en milieu de production ACP pour vérifier le respect de la LMR aux BPA indiquées. Quand les feuilles sont destinées à la consommation 
(brèdes) il est préférable de ne pas réaliser de traitements du feuillage, les DAR à respecter n'étant pas connus. Ces BPA ne constituent pas un 
calendrier de traitement à appliquer tel quel. Dans la pratique la fréquence des traitements doit tenir compte localement des niveaux d'attaques et 
des risques réels de dégâts. 

La liste des substances actives proposées a été établie en tenant compte des produits utilisés par les producteurs des pays ACP ainsi que des produits 
autorisés en ACP. Il faut souligner que pour les cultures considérées dans ce guide il y a généralement peu de produits homologués faute de marché 
suffisant. D'autre part les producteurs ACP contactés n'ont pas tous donné des informations sur les PPP qu'ils utilisent. Les substances actives sont 
classées par groupe de risque de résistance (classification et codes de FRAC - Fungicide Resistance Action Committee - http:/ /www.frac.info/frac/ 
index.htm et IRAC - Insecticide Resistance Action Cornmittee - http://www.irac-online.org/). Dans la pratique, il vaudra veiller à alterner les substan
ces actives appartenant à des groupes différents. 

Les stades de développement de la culture les plus appropriés (cases colorées en vert) pour l'application de chaque substance active sont également propo
sés en tenant compte des DAR à respecter pour se conformer aux LMR, des modes d'action des substances actives et des effets sur les ennemis naturels. 

D'autres PPP non repris dans les tableaux ci-dessous seraient efficaces. Il s'agit par exemple de produits naturels d'origine végétale comme les ex
traits de neem (contre pucerons) : des cendres de bois (contre pucerons, les pourritures post-récolte ... ) et des solutions de savon (contre pucerons). 
L'efficacité de ce genre de PPP dépendant fortement des origines des matières premières utilisées, il y a lieu de vérifier l'efficacité localement. 

Des PPP commerciaux à base de savon (contre pucerons) existent également et ne sont pas repris dans les tableaux ci-après car ils ne posent pas 
de problèmes de résidus. 



Puceron - Aphis gossypii 

Aleurodes - Bemisia tabaci, B. argentifolii, Aleurodicus dispersus 

Cicadelle du taro - Tarophagus proserpina 

3. Sulistances actives et recommandations de traitements

Stratégie : En cas de fortes attaques traitement des parties aériennes en combinant les produits chimiQues insecticides avec des huiles ou des savons insecticides. 

BPA conseillée* Période d'application proposée·---·--·-·-
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Groupe 3 - Pyréthrinoïdes (action sur le canal sodique) 
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2 / 30 / 

30 
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• les éléments de la BPA conseillée ici permettent de respecter la LMR européenne harmonisée ou à la LMR Nationale la plus élevée (voir partie 6 de ce guide).
/ éléments de la BPA non disponibles.
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Chenilles déloliatrices 
Noctuelle rayée - Spodoptera litura 
Sphynx du taro - Hippotion celerio 

Stratégie : En cas de fortes attaques non con trôlables par la lutte biologique ou manuelle on pourra intervenir sur los parties aériennes par pulvérisation 
d'insecticide chimique. 

BPA conseillée* Période d'application proposée 
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Deltaméthrine 2 / 15 1 

12 ,5 2 15 1 
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• les élémen ts de la BPA consei llée ici permettent de respecter la LMR européenne harmonisée ou à la LMR Nationale la plus élevée (voir partie 6 de cc guide). 
/ éléments de la BPA non disponibles. 
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Scarabé du taro • Papuana spp. 7 
Stratégie : Lutte chimique local isée on combinaison avec les autres moyens de lutte (agronomique. prophylax ique et biologique), aucun moyen isolé ne permettant 
de contrôler seul ce ravageur. 
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• les éléments de la BPA conseillée ici permetten t de respecter la LMR européenne harmonisée au à la LMR Nationale la plus élevée (voir par tie 6 de ce guide). 
/ éléments de la BPA non disponib les 

a, = o;; 
-"" 

<.J 

.s 
"' ~ 
a, 

0 
<.J 

•a, 
a:: 



3. Substances actives et recommandations de traitements 

Flétrissure des feuilles de taro - Phytophthora co/ocasiae l 
Stratégie : Trai tement foliaire dès l'appariti on do sym ptômes sur au moins 5% des plantes. Attention particulière on période humide. Traitement toutes los 2 
semaines en alte rnant les substances actives. Traitement post-récolte préventif si infection au champ. 
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• les éléments de la BPA consei ll ée ici permettent de respecter la LMR européenne harmonisée ou à la LMR Nationale la plus élevée (voir partie 6 de cc guide}. 
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L __________________ Po_ur_ri_tu_re_d_u t_ub_e_rcu_le_-_P_rth_iu_m_s_pp_. _____ _ .... ..... __ _J 
Stratégie : En complément des méthodes agronomique et biologique on peut utiliser des traitements chimiques : du so l sur des parcelles réservées à la 
multiplication du matériel végétal. du maté riel de plantation en pré-plantation et post récolte. 
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___ .. _______ 

-~---···· 
400-500 g 
de pro du it 

commercial 
sous forme 

Méfénoxa m (métalaxyl-M) de mélange 
à 12 % de 
méfénoxam 
et de 60% 
d'oxyde de 

cu ivre 

Hypochlo rite de Na (Chlore/ 
0,7 litre/10 Javel) à 14,4 % de chlore actif li tres d'eau (ou 48 °chl) 

n.a. n.a. n.a. 

Groupe 33 : Phosphonates 

2 Il.a. n.a. n.a. 

.. 
Groupe 4 : Fongicides Phényl Amides 

Traitement 
de sol en 
pré-plan
ta tion. A 

réserver aux 
parcelles de 

multipli
cation non 
destinées à 
la consom-

mation. 
Utilisable en 
condition Ir
riguée (taro) 

1 
et pluvial/ 

exondé (taro 
et macabo) 

' 

Egalement 
utilisable en 

trempage 
des boutu
res du rant 
12 h dans 

une solution 
à 4 g/litrc 

Uti lisable 
en traite
ment des 
boutures 
durant 12 ' 
h en pré
plantati on ! 

Un 
traitement 
préalable 
en post-

récolte est 
également 
possible 

0 •·-~ •-.. - .... ~-•-• ,_.H ~ -~••••-•HH0-0 - • •- • •- · •---~• .... ••-• ~•• ,. ... ~..,!' 

2 n.a. n.a. n.a. 

Non classé 

Trai tement 
post-récolte 
des carmes 
de consom-
mation pour 

éviter le n.a. n.a. n.a. 
dévolop-

pement du 
champignon 

durant la 
conservation 

1 
C 

i 
1 

Uti l Isable Un 
en traite- traitement 
me nt dos préalable 
bo 
dur 

utures on post-
ant 12 récolte est 

ho 
pla 

n pré- également :l__J possible 

1 

Trempage 
des carmes 

pendant 
2 minutes 
dans une 
solution 
a 1% de 

chlore avant 
emballage 
dans des 
sacs en 

polyéthylène , 

• les éléments de la BPA conseillée ici permettent de respecter la LMR européen ne harmonisée ou à la LMR Nationale la plus élevée (voir part ie 6 de ce guide). 
/ élérnenls de la BPA non disponib les. 
n.a. : non applicable. 
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4. Homologations existantes 

4. Homologations existantes 

Remarque : Les informations données ci-dessous peuvent avoir subi des modifications et l'utilisateur doit vérifier la législation en vigueur au niveau 
de son pays. 

Ouganda 
Pas d'information disponible. 

Ghana 
Les substa nces actives suivantes et listées dans la partie 4 de ce guide sont incluses dans des PPP homologués sur cultures diverses : cyperméthrine, 
deltaméthrine, diméthoate , mancozèbe. 

Jamaïque 
Pas d'information disponible 

République Dominicaine 
Pas d'information disponible. 
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5. Réglementation européenne et ré si1l11s iles pesticides 

5a Réglementation européenne et résidus des pesf ci des 

Statut des substances actives au niveau de la Directive 91 /414 ; LMR européennes et Nationales des pays européens en avril 2008 
Avertissement : Les informations données dans ce tableau sont susceptibles de modifications suite aux Directives à venir de la Commission européenne 

N.B. Les LMR du manioc sont d'application pour la taro et la macabo. 

LMR pour le manioc* en Europe 
i 

Réglementation européenne 1 LMR Nationales des pays européens 
1 

Substance active 
IT I LU 

----·-r1--T--
! 1 1 · Situation LMR 

DE AT BE OK ES FI FR NL J UK I SE ! PT SI i PL I SK ! EE DIR 91 /414 européenne ! ! t ___ ~ ! ! 

Azadirachtinc Notifié Liste 4C I 
1 ! ! 1 i 

Bacillus thuringicnsis Notifié Liste 4A I i 
!~---- ·--

Bifenthrine Notifié Liste 3A 0,05 

Captane A11m~:-:e 1 0,021 

---
Cuivre Notifié Liste 3A 5 

Cypennethrine Î\ [H J!).'U i 0,05 

Oeltamothrinc i\11n~:,e 1 0,05 
-~··-- ··-----· .. -~---

Oiméthoate Annn:-:1.~ 1 0,02 i 

Esfenvalérate f\nnr;_:çu 1 0.•2 1 

Foséthyl · Al /\!i1H; ;,: (; 1 21 
1 ! 

lmidaclopride Notifié Liste 3A 0.•52 

lndoxacarbe AnH nx11 1 0,02 
---·---· ··-·•··-- ····-·· -···· · i ---- -···----- ·- ...... ··-·-----

Mancozèbe f.\nnr;xt 1 0,052 

Métalaxyl-M Anrw:~e 1 0,052 
1 

1 

1 

Pymétrozine nnnn~< G i 0,02 

Pyrimicarbe f\n nexr: 1 0,51 

Thiabendazole A11ne:-:c 1 I 
-----·· · .. 

Hypochlorite de Na Notifié Liste 4F 15 1 
1 

• les LMR indiquées dans ce tableau sont valables pour tout le groupe des légumes à racines et tubercules. SI une LMR spécifique existe pour le manioc. elle est clairement 
indiquée par'. Pour les légumes tropicaux à racines ou tubercules par 2. 

i 
L ·--
1 
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6. Références el documenls uliles 

6. Références et documents utiles 

TaroPest is a website for information on the pests and diseases of taro (Calacasia esculenta) in the South Pacifie 
http://taropest.sci.qut.edu.au/ : 

Marigolds as caver crops. K. E. Dover, R. McSorley, K. -H. Wang, Department of Entomol-ogy & Nematology, University of Florida. 2003 
http :/ / ag roecol ogy. if as.ufl. ed u / Mari gal dsbackgrou nd. htm 

Jackson, G. V. H. Secretariat of the Pacifie Community, Taro leaf blight. Pest Advisory Lea-flet No. 3, 1999. 2pp. ISBN 982-203-682-5 

De Bon H. , Boula R .. 1992. Amélioration de la culture du chou caraibe, Xanthasama sagitti-falium (L.) Schott. à la Martinique (lmproved cultivation of 
tannia, Xanthasama sagittifalium (L.) Schott, in Martinique. Agronomie tropicale, 46 (1) : 3-11. 

Varin D., Verni er P., 1994. La culture du taro d'eau (Calacasia: C. esculenta var. esculeota) Agriculture et Développement. n° 4, p. 34-45. 
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