
La cigale est un Homoptire remarquable par sa vie imaginale a6rienne trds

bleve (de quelques semaines d 2 ou 3 mois au olus) contrastant avec uDe vie larvaire

souterraine d'une dur6e de qualre ans.

En 6t6, on I'aperqoit sur les penles dee terres ensoleill6ee et sdches, les terres

plates et chaudes. Elle commet des d6g6ts trds importants dans presque tous les vign-
obles de l'lRAN.

Au sud de I'Ozbakestan et du Turkamanestan, elle se moEtre parfois trds nuisible

au cotonnier.

DISTRIBUTION

En IRAN elle se trouve dans presque toutes les r6gions du pays: Ghazvin,

Hamadan, Raz6ieh, Mardgheh, Tabriz, Isphahan, Ar6k, Khomeyne' Khorram-dbid,

Boroudjerd, MahdbAd, Ghome, SAveh, Shahri6r, ShAhroude, Rafsaudian, Sirdjan, BAfte,

Rimhormoz' Behbahan, VarAmine, Karadi, Chemirin, T6ii6ran, Kordestan, Loreslan, elc'

DEGATS

Les larves sont trds polyphages et utilisent apparemment la sdve de plantes

trds diff6rentes. Elles ponctionnent la plupart des racines rencontr6es dds que celles - ci

pr6seotent un diamdtre 6gal ou sup6rieur ir I ou 2 mm' Lfl quanlit6 de sdve pr6lev6e

est assez consid6rable.

Pour cette espdce, signal6e comme nuisible, il semble que ce soit la grande

densit6 de la population larvaire en certains endroits qui finiesent par 6tre pr6judi-

ciable. Tris nombteuse sur les racines d'une m6me plante, les larves peuveot causer le

fl6trissement de celle..ci. J'ai compt6, par exemple, jusqu' i 300 larves sur Ia racine

d'une vigne.

Les larves 6tant de gros consommateurs de sdve, la densit6 de population a

peut-Etre une grande importance pour expliquer le caractdre nuisible de cette espdce.

1) Pqr 6chontilton ervoyd d Dr J.DLABOLA ou Museum d'[Ii3toire Nuturelle de Proho

(Kuutrotice) le nom de Cicqddaro alhogeos I(olen est irdiqud pour cel iusecte'
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Dans les vignobles grsvement attaqu6s, Ia r6colte diminue deplus de 8E _901
et est parfois nulle. Mais les vignobles i*igu6s r6sistent bien ot Ia r6colte ne diminue
que de 15 e 202. PendsDt la ponte les vaisseaux des branches sont rompus, la sdve
n'arrive pas bien et le poids des grappes diminue. Les d6g6ts sont alors de g _1,o2
environ, mais les grappes mtrissent en temps voulu.

En coDsid6rant ies d6gdts, on coDstate que ra diminution moyenne de ra r6colte
ne d6passe pas 40 d 501.

BIOLOGIE

cet insecte est h6mim6tabore et res larves ont une vie souterraine d'une dur6e
de quatre ans dont les stades sont les suivante;

e Sto.le: Larve nouveau-n6e.
Couleur ros6e; yeux rouges; antennes ir Z articlee; tailte variant de l,g A 3trlm ;

pattes anl6rieures fouisseuses.

2e stode: Couleur blanc d'ivoire, parfois blanc sale; yeux absents, remplac6s
par deux saillies ; antennes i 7 articres ; teiue de B mm; pattes ant6rieuree fouis -seuses (Fig. 2).

3e stode: Corps et 6bauches alaires brun clair; yeux brun fonc6; femelles de
B e 28 mm.; mAles de 2g d zzmm. (Fig.Z).

Pattes anr6rieures fouisseuses; rostre arrive iusqu'su coxa des pottes post6rieu_
res et parfois le d6passe; snte'nes g6nicul6es et i I articles; organes g6nitaux de la
femelle en forme de V.

4e stode: Corps et 6bauches alaires brun clair; yeux brun fonc6; femelle de
23 d 28 mm; miles de 23 i 27mni pattes anl6rieures fouisseuses; rostre arrive jusqu.au
coxa des pattes post6rieures et parfois le d6passe; antennes g6nicul6es est e B srticles;
organes g6nitaux de la femelle en forme de V (Fig.4).

Nymphe

It n' y a pas, i vrai dire, de mue nymhale chez les cigales; ce que g6n6rale_
ment on appelle, la nymhe n'est qu'une larve du 4e stade arriv6e au terme de sa vie
larvaire et pr6parant la n6lamorphose.

Chez C. ochreola, elle se caract6rise parune pigmentalion vert fonc6, des yeux
vert noir et dee fourreaux alaires 6pais; elle est active. ce n'est pas une nymphe au
sens strict, mais plul6t un stade nymphoide.

La taille des femelles est de 27 et celle des m6les de 2gmm. Les pattes ant6rieu_
res sont fouiiseuscs (Fig.2).

Emergence

La nymphe reste en lerre jusqu'au moment ot, sur le point d'achever sa m6ta_
morphose, elle abandonne sa galerie par un rrou circulaire et net de tout d6blai, pour
aller grimper au pren,ier support rencontr6 et y accomplir la dernidre exuviation.cette
exuviation dure 61 minutes et l, imago sort de la d6pouille nymphale
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L' 6mergence de la nymphe coincide avec la sortie des imagos; nous prendrone
la date d'6mergence pour date d'apparition. Le d6but de l'6mergence des nymphes se
situe pendant la premidre d6cade de juin; la fin de l' 6mergence pendant la troisidme
d6cade d'aofit. [.a dur6e de l'6mergence est ds 61 iours environ.

l' ai observ6 que , pendant la nuit , le pourcentage d'6mergence des nymphes
6tait sup6rieur de 32,8 i celui du iour; d'autre part, celui des femelles a d6pass6 de
8,74 celui des mdles. Ce dernier chiffre montre qu'unmile f6conde plusieurs femelles.

Les heures d'6mergence vont, le matin, de 7 i 12 heures, le soir, de tO] a

1

21 i heures.

Modolit6s d'6mergence de nymphes

Les puits verticaux sont s6par6s de la surface par un centimdlre de terre.
A I'heure de l'6mergence I'iDsecte quitte sa loge. Il remonle le puits en ee

cramponnant sur les parois d I'aide des pattes ant6rieures, les pattes interm6diaires et
post6rieures servanl de b6quilles lat6rales. Parvenu au mince bouchon de terre, il com-
mence de d6maeteler i I'aide des pattes ant6rieures. Les particules de terre tombeDt
au fond du puits. Pendant son travail, il essaye plusieure fois I'ouverture ainsi fabri-
qu6e et sort dds que celle-ci est suffisante.

Supporls de I' eruviotion
Ce sont Uitis uinilera, Popuius niqro, Eleognus dngusrirolio, populus al]o,

Ulmus nrcntano, U itex ognus cosfus, Roso canina, Glycytrhiza qlabro, Goebelia olo-
pecuroides, focluca Sp., Hultemio persica, flcroptilon reptons, Orofutnche Sp., flIhaqi
persuorum, les gramin6es, Ies mottes de terre et les murs (Fig.A et  ).

L' exuviation a lieu entre 10 et 3o0cm. de branche sur les arbres et entre E et
40cm sur les plantes herbac6es.

Pendant les heures chaudes l'imago vole z ] ner.es apris l,exuviation. Mais

les imagos 6clos aprds rz| heures ne volent que le lendemain d partir de 6 ou

17, heures, la variation de couleur durant un peu plus longtemps. L' air frais du soir

emp6chant I'insecte de voler. La distance de vol varie de 2 e 3 Kilomitres.
Les adultes 8e nourdssent de la sdve de plantes trds diverses. pendaut que I' insecte
s'alimente, le rostre est plac6 de faqon diff6rente selon qu'il 8'agit de la larve ou de
I'imago. Chez la premidre, il fait un angle droit avec le Clypeus, chez le second, au
conlraire, il est maintenu presque dans le prolongement de la face clypEale.

Les imagos chsntent de 7 a 1S heures. Le lon ressemble beaucoup h celui de
l'aiguisoir. Le chant de regroupement a lieu du 6 au 22 iuillet.

Orgone de lo stridulotion

Cet organe est caract6ristique de Homoptera fluchenorltyncha . Il est trig
complexe chez les cicariidae. Les m6lcs eeulsengont pourvus. Ilest situ6 i l, exl6rieur
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du capel, sur la ligne qui relie I'abdomen.l)au dos (Fig. 2), C'est uDe ouverturo munie

d'un opercule et aboutissant i r6gonateur.

Le r6eonateur renferme la timbale qui est une potite membrane coBv8xe,

sdche, ovoida.

Sur son graud diamitre 80 trouvent 3 ou 4 nerfs blonda qui causent l'6lasticit6

de la timbalo.

5i on enldvo la membrane jaune p6che situ6e dans le capel, deux muscles d ineertion

tendineuse apparaisseDt. lls sont coll6s on V, leur exlr6mit6 s'appuyaDt sur la ligne

m6diane du corps (Fig.3).

La r6sonance de la timbale d6pend de I'extension des muscles. Si on preese

uo C. ocftreoto r6cemment tu6 enlre les doigte, on perQoit le cbant affaibli.

Quand I'iosecte chante lee opercules restent fixes et I' abdomen monts ot des-
cend; les capels et I'opercule du r6sonateur s'ouvrent et se ferment automatiquemenl,

le son e'affaiblissant ou s'amplifiant en cadence.

Le sene de la vision e8t assez d6velopp6 chez C. ochrcotu. Le chant cesse d

I'approche de I'observateur, mais reprend si celui.ci se cache.

L'accouplement a lieu i partir du cinquidme iour suivanl l' annarition, do 9rf
1

hourea d 18* heures. Au moment de l'accouplemetrt le8 Eeleo sttirent les femelles
2

par des sons brefs. Celles-ci chevauchent alors les miles. Aprds quelques minutes elles

redescendent, les deux partensires restatrt e l'oppos6 I'un de l'autre r6unis seulement

par leurs extr6mit6s g6nitales, puis se quittsnt au bout de l8 mitrutes (Fig 4),

La ponte a lieu de ef Ueure, a 19 heures e partir du sixidme iour euivant I'

apparition. Les plantes choisies pour la ponts sont:

fleognus angustitolio, Cydonia vulgoris, Populus nigro, Ro.so cortino, /Ilolus
communis, Populus alba, Glycyrrhiza glabrc, lilmus montano, Goebelio olopecuroi-
des' Prunus cerosus, Eryobotria ioponico, Gossypium sp., fllbizzio Julibrissin, Punica
qranotum, Pyrus communis.

Les platrtes hdtes eont les m6mes que celles nomm6es plus haut. L'ovipositeur
a la forme d' une fldche et Be compose de trois parties; deux gaines dout los extr6-
mit6s sont courb6es i l' int6rieur et dent6es i I' exl6rieur et une lams en forme de

fldche ins6r6e eutre ces deux gaines. C'esl cette lame qui rompt les vaisseaux des

plantes(Fig.3).

Elle mesure environ un ceDtimdtre de longueur. Pour pondre, 6.66ftps616 fait
entrer obliquement son ovipositeur dans la branche et y pratique des 6raflures pour

d6poser see eufs (Fig. 5).

La trace d'une ponte de C. ochteota se pr6sente comme une s6rie de s d 54

6raflures align6es, i peu prds 6quidistantes (3 mm. etr moysnne actre deux 6raflures).

Les 6raflures ont la forme d'un fuseau d I'int6rieur duquel ae trouvent deux loges

accol6es en forme de V (Fig.5).
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Chaque loge contient de t4 i 42 oeufs en deux rang6ee superpos6es. La longueur
de l' 6raflure varie de 4 e 6mm et sa profondeur atteint la moiti6 du diamdtre de
la branche .

L'ceuf est ovoide, uu peu courb6, son extr6mil6 est effil6e, sa longueur varie
de 1,8 i 2,5mm.(Fig 2). Les oeufs sont en maiorit6 blancs, 4 i SZ seulement 6tant
I'aunes. Les ceufs jaunes peuvent, soit donner naissance d une larve au cours m6me de
l'6t6, soit hiverner.

Les ceufs blencs n'hivernent iamsis. Lee ceufs iaunes portent en outre deux taches
noires de chaque cdt6 de la parlie ant6rieure; ils sont parfois couverts d'une membrane
blanche facilement d6tachable,

. Pendant la ponte, C. ochteato rampe vers le haut, parfois vere le c6t6, mais
la marche suit touiours la direction des rayons du soleil, de telle sorte que le dos reCoive le8
rayons pendant touts la dur6e de la ponte.

On peut observer la trace de I'ovipositeur sur les qualre cdt6s de la branche.
L'incubation dure 51 iours de la ponte i l'6closion des larveg alors que la

dur6e du d6veloppement de I'embryon est de 26 heures. Pendant cette p6riode. le
conleDu de I'euf, qui est blanc, devient progressivemsnt roso. L'emplacement des yeux
apparait sous forme de taches rouges. Les derniers iours pr6c6dant l'6closion, le con-
tenu de I'ceuf devient une maase de chair rose r fonc6 et lee segments de I'abdomen
apparsissent sous forme de lignea ros6eo (Fig. 5). L'apparition du dernier annonce l'6closion
des larves. Le phototropisme permet aux larves nouveau-n6es dc sortir des 6raflures.
Elles tombent sur le sol et s'y cachent.

CONSTRUCTION LARVAIRES OU TERRIERS

Elles appsrtiennent principaleoent i deux types, en rapport avec I'dge de larve,
Ce sont des logetles (ou csllules), ou des puits verticaux.

A. le: logettes ou cellules : Lorsque la larve du 3 dme stade rencontro une
racine d 8a convenance, elle cesse de fouir et se fagonne une logette dont la paroi,
toujours faite de boue durrie' forme une sorte de coque ohlongue atteignsnt 2 ceDti_
Edtres. On peut la qualifier d'"alimentaire". Cette logette qui n'6st construite qu,en pr6_
sence d'un organe v6g6tel souterrain succulent, permet de trds nombreuses prises de
nourrituro et, par suite, un long s6iour de la larve. Celle-ci demeure dans la cellule
"alimentaire" aussi longtetups, semble-t-it, que I'organe v6g6tal fournit la quantit6 de
sive n6cessaire d sa nutrition, sinon, aprds une derniire prise de sive, la larve se met
i faqonner une uouvelle logette. M6me le fait d'avoir mu6 ne d6termine pas la larve
d quitter sa logette. Les lorves de 2dEe stade De faqonnent pas de coque, mais se

fixent directement sur la racine.
B. les puits verlicoux ou subverlicoux: lls ont de 50 e 60 cm de longueur pour

un diamitre de 1 d 2 cm et un volume de 190 e 2{O cm3 environ. Ils sont s6par6s
de la surface par I ou 2 cm de terre. La base s'6largit en une loge spacieuse, gros-
sidrement sph6rique d'un diamdtre de 2 centimdlres en rnoyenne. Dans cettg loge, ou
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quelquefois dane les puits, oD lrouve, soit une larve du 4dme stade, soit uue tymphe.
Parfois les puits communiquetrt l'un avec I'autre.

Le forage s'effectue vsrs le haut. L'insecte peut monter et descendre saD8 pro-
voquer d'6boulement, car il cimente la paroi de sa mine (Fig.5).

Ou doit souligner quel

1. Oa ne rsucontte lamais plus d'une larve par terrier.
2. La paroi du puite ou de la logatto est touioura dure et non friable.
3. Trda souvent. une ou plusieurs racines vivantes affleurent la paroi.

PROFONDEUR A I,AqUIIE VIT LA LARVE

Aux noia d6 Mai 1905 et Octobrs 1S64 et 1965, i'ai effectu6, au hasard,2mS
pr6l6vementa dane les vignobloe de Hamadan. Les r6sultats figurent dans lo tableau
ci-deseoue:

2e Stsde 3e Slade 4e Stsde

Min. Max. Mio Max. Min Max.

Octobre 1964 72 100 27 10 104

Mai 1s65 101 23 101 10 104

Octobrc 1065 r 13 118 72 720

Lee chiffres obteuus montr€nt que la diff6rence de profondeur entre les babi-

tatioDa des larves q'est pas consid6rable. Leurs deplacemeDts ne d6pendent de Ia eaieon.

mais BoDt essentiellement Eoliv68 par la recherche des organes v6g6taux soutertaiDs.

Le8 observations faites au cours des diff6reetes exp6riences au pied des vignes

moDtreDt que la mue des larves a lieu aux EoiB de Mai, Juin et Octobre. Celle de la
larve de 4dme stade a lieu principalement an Soptembre

Les larves I'alimentont toute I'aDu6o en suqant dgs racines ,et c'est pourquoi la
diapause n'existe pas. D'autre part, la pr6sence en toutes saisons, i I'endroit of elle
vit, de la boue r6sultaut du m6lange du liquide anal avec la lerre, indique que la
larve ne cesse paa de se nourrir.

Les recherches sur Ia long6vit6 de I'adulte effectu6es cians les manchons des
pontes moDtreDt que les femelles vivent de 8 i 13 lours et les mdles de I d 11 jours.

Le chant de I'insecte commence dds le d6but de iuin et se termine pendant

la premidre d6cade de Septembre c'est - d - dire qu'on ne I'entend que pendBnt 80 a

88 jours.

L'iDsecte hiverne i i'6tat d'ceuf dans les 6rallures do certainee plantes h6tes

et la ruoyenne des oeufs hivernants dane chaque 6rafluro est de 7,2. Ce chiffre montre
que le nombre des ceufs hivemants n'6st pas consid6rable.
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RESISTANCE DES VIGNES A c. ocHREflTfl
Leg travaux de recherche sont effectu6s i Hamadan.

La maleure partie du vignoble de cette region est compos6e des vari6t6s Fakhri,
Kecbmech et Chahani. Nous avons tir6 au sort 10 ceps de chaque vari6t6.

Les larves existant a leur pied sont coEpt6es et compar66s. C68 obssrvations

montreDt quo la vari6t6 Chahaui e8t plus r6sistants que loa deux autree.

Les rechetEhes effectu6es pendaat 2 atrB motrtreDt que los lsrves sont Boins

abondaules dans les eols eablonneux que daos les sols agrigileux et argilo-Bablonueux,

i PH 6gal de z.

Les eapdces do Cicoilotru i Hamadan sont;

7. Cicadotro ocrlreoto Mel,
?. t querulo Pall.

3. , lineolo Kag.

4. , Dyolino Faler.

La premidre seule est nuisible d la vigne.

Lee p#dateure de C. ochreota eont de petite Hym6noptdree. Lsura larveg 8'attaquent

d I'ceuf dont elles d6voreot le contenu. Elles hivernant dang les 6raflures cr66oc par

C. ochrcato. Elles ge oymphosent au printempa suivant, les adulls do la g6n6ration

hiveraale apperaisselt ir la 3dme d6cade de juillot, coux de la g6n6ration oetivale eo aofit.

Leg larves gont blancs sale ou ioune claire, assez Brosssa' effil6os i I'exh6mit6,

apodes, leur taille e8t de 2 a 3mm.

Les plantee h6tes sont celles de C. ochreata. Ces hymenoptdres pondent unou

deux ceufg dang les 6raflurlee tout prds de ceux de C. ocireoto. Eleognus ongusti-
Iolius est lour h6te pr6f6r6. Ils appartieuDent aux 5 familles suivanlos:

1. Eurytomidae
2. Pteromalidae
3. Eulophidee (Genre fetroticlrus).
4. Eupelmidae (Cerambycobius sp. probbl€Eeot C. cicoiloe Girraud).

5. Aphelinidae (Centorailora sp. ) .

LUTTE CHIMIQUE

Elle a donn6 lieu aux essais suivants:

A) Contre les lorver: srro8age dee pieds des vignes avec les subelances du

type: aldrine en 6nulsion ir +0lr di6ldrine poudre w6table A 502' diazinon en 6mulsion

i 251, t6lodrine poudro w6table d 502, et paredichlorobeoz6ne .

B) Conlre les nymphes pendont l'5merg€nce: arrosage superficiel du sol avec les

eubstances nomm6es ci-dessus (Paradichlorobenzine except6).

C) Contre les odultes ovont I'occouplemcnt: pulv6risation de substances du type:

1. M6lange de D.D.'f. W6lable d 767, el H.C.H. il 727,.

2. Lindane.

Seule la premiire formule a donn6 dee r6sultats satisfaisatrts.
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Summory

C, ochreoto MeL

Overwiuters es egg.

Halching of the eggs usually commence in early fune and continue towards
the middle of fuly.

Tho best control ueasures was obtained by spraying against adults during
laet ten daya of luly with D.D.T.w.p. 757" and H. C.H. gamma isomet 72'1.

The eggs of C. ochreato wera attacked by the Hemenoptsrcus parasites be-
longing to the families:

Eurytooidae, Ptsromalidae, Eulophidae (Gonus 'fefroficius), Eupelmidae (Cer-
ambycohius sp. probably C.cicoilae Girraud) and Aphelinidae (Centoradora sp.). Those
parasites prefer normally Eleoqnus onguslifolio.
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