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ÀvÀlIT-PROPOS

Le présent document, qui vous est soumis pour discussions,
a été largement simplifié pour permettre une compréhension facile
pour tous les intervenants principalement les utilisateurs de nos
resultats (agent de service de dévéIoppement, orçlanisation non
gouvernementales et organisations paysannes) . Cependant des
documents scientifirlues complets avec une méthodologie de
recherche plus détaiIIée et une analyse statistique plus complète
seront disponibles après Ia tenue des différents comités de
programmes.

Le programme est essentiellement financé par Ia coopération
Néerlandaise à travers Ie projet riz irrigué, pâE les projets de
recherche développement de 1'Office du Niger: (RetaiI Niono, FED
Kolongo) et par l'état Malien.
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1. A]VIELIORATION VARIETALE

1. 1. INTRODUCTION

La double culture intensive du rtz est actuellement
confrontée à des contraintes biotiques et abiotiques qui limitent
Ia production. Cette situation est en partie due à I'insuffisance
du rnatériel végétaI adapté. Les contraintes abiotiques l-es plus
importantes sont la i>aisse de Ia fertilité des sols liée à la
dégradation (salinisation, sodisation) et aux problèmes des
constantes photother.r:iques pour la culture de Ia contre sa i son
(tempêratures basses et elévées etc.). Les mauvaises herbes, Ies
malaàies et les inss''-:tes constituent les contraintes biotiques
Ies plus dominanles. La virose du rlz observée en 1,991- pour 1a
prémière fois en zone Office du Niger ne fait que se propager de
iaçon spectaculaire en causant des dégâts d'une incidence
économique non négl igeable. Les pertes de récolte peuvent
atteindie souvent 1Or)*. La cecydomyie du rlz commence à devenir
un problèmes serieux dans certains périmètres irrigués: zone du
Macina à lroffice du Niger, Baguinéda, SéIingué et la plaine de
San Ouest. La qualité du riz marchand est présentement très
déterminante et inffluence Ie prix au marché . Lt éIargissement de
Ia base génétique au niveau des perimètres est devenu une
priorité pour mininiser les effets néfastes de certa ines
contraintes.

pour augmenter e:t sécuriser Ia production, L' objectif visé
est de mettre au point des variétés adaptées à ces stress
environnementaux et r-épondant en même temps aux exigences des
producteurs et des c(,nsommateurs.

Les principaux crritères de séIection sont:

* prêcocitê
* rendement ê7êvê et stable
* resist êrnc'es arrx contraintes biotiqtes et abiotiçflles
* qtalitê de gnrin

Le rapport p:'ésentera
1'évaluation variéta:Ie hors
programme 1995.

seulement l-es résultats de
station et la propos it ion de

L.2 . RAAUI,TATS DE II ' EVÀLUÀTION I{UIJTIIJOCÀI'E EN ZONE OFFICE DU

I NIGER

Etle a pour objé::tif de définir des ou Ia ganme de variétés
I adaptées aut' conaitiotrs agrocl irnatiques des zones de culture de
t office du Niger en 'ivaluant I'adaptabilité spécifique et Ies

performances agronomi,Iues des variétés pronetteuses.

L.2.L. Matériels et rnéthodes

L.2 .1. 1. I'fatériel végétal
I
I
I
I
I

II est composé Ces variétés prometteuses de Ia station
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issues des essais de rendement.
Durant trois ê*111ées successives 2 variétés de cycle court

(IR 32307-LO7-3-2-2, BG 73L) ont été comparées au témoin de
proauctivité china 9,38 dans la zone de Niono au Pro j et RETAIL.

Au cours de La campagne 1-gg4, 4 autres nouvelles variétés
ont été expérimentées ntftilocalement pour Ia première fois en
zone Officé du Niger sur 4 sites: NtDébougou, Molodo, Kayo et
Dogofry. Elles sont :outes de cycle moyen-

BG gO-2 ténoin pour Ie cycle moyen (L25-140j)
China 988 et nabiganj témoins pour le cycle court (100-120j)

L.2.L.2. DisPottitif eilpérimental

Le dispositif est Ie bloc de Fisher à 6 répétitions avec des
parcel-Ies éIementaires de 30 m2. La densit,é adoptée est de 20 cm

X ZO cm et Ie repiquage s'éffectue au stade de 3 feuilles avec
des plants âgés de 2L jours en raison de 2 à 3 brins par poquets.

Une f ertilisation N-i)-k LzO-46-60 a été appliquée:

au semis i-00 ,cg/ha de phosphate d t ammoniaque et de
chlorure de pDtasse sont utilisés en fond
au tallage et à I'initiation paniculaire 222 kqlha
drurée sont apportés en 2 fractions 3/8 et 5/8

pour les essais au projet Retail la fertilisation est Ia formule
vulgarisée par le Projet.

fôo kg/ha de phosphate d'ammoniaque et de chlorure de
potasse au repiquâ9ê,

2OO kg/ha d.'urée en deux apporÈs 5Ot au début tallage
et 5OA à I'initiation panicullaire,

20 kg/ha de sulfate de zinc en pépinière et au champ
pour prévoir dt éventuelle carence.

observations
Dates des opé:rations culturales (de la pépinière à Ia

récoIte )

Caractères agronomiqtres
le nombre de ltanicules au mètre carré
Ia date de I ' n:piaison 5 oâ ( cycte semis-épia ison )

Ia date de ma':urité (cycIe semis-maturité)
la hauteur à -a maturit,é
Ie Z de stéri J- ité
Ie poids de 1000 grains (q)
le rendement,_larcellaire à L4Z et Ie rendement en
tonnes /ha
Ia qualité du grains (rendement à I'usinage et test de
dégustation)

Défense de cultures
Les dégâts caus É:s par les ma ladies , insectes et d ' autres

ravageurs sont notés.
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L.2 .2 . RésuLtats

Les résultats présentés concernent ceux de la campagne L994
et le biLan succinct de l'évaluation des variétés à cycle court
au Projet RETAIL.

Dans ces essais multilocaux le choix definif des variétés
pour les tests en nilieu paysan est fonction de deux critéres
d' appréciation:

* productivitê
* stabilitê de rendement

L .2 .2 . L. Rêsultats des essais variétaux au Pro j et RETÀIIJ

La campagne a été caractérisée par de légères attaques de
charbon sur présque tous les cultivars. Mais I t incidence sur Ie
rendement a été très négligeable.

Tableau 1: Caractéristiques agronomiques et rendement des
cultivars à cycle moyen

VARIETES
NBRS /J
.s-
5088

NBR. /
PAN. /
M2

NBR
GRN. /
PAN.

STER.
z

PDS
1000
GRN
cI

RDT
t. ha-l

BG 90-2

}IR 84

TAINUNG SEN L2

srPï 6921_06

l- Lo

1- l-3

94

94

382

392

3 91-

489

1_56

L49

l"so

r47

l-1.,3

16 ,2

9r5

L4 tL

28

25

24

24

7,3 A

5r0 B

4 15 C

3r5 D

cV _ Lo,8 Z ; les groupes homogénes (séparés par Ie test de
NEWMAN et KEULS au seuil de 5 t) sont indiqués par une même
lettre.

Le rendement moyen de I t essai 5 ,4 t. ha'r est en dessous du
potentiel moyen attendu de ces variétés qui est de 6 t ha-r. CeIa
pourrait être attribué aux faibles rendements enregistrés par les
deux nouveaux cultivars. Cependant Ia reconduite de I t essai
pourrait permettre dtavoir plus d'informations sur Ie
comportement de ces génotypes, car ils sont à leur prémière année
de test.

L'analyse de Ia variance révèIe des differences hautement
significatives entre les cultivars avec 4 groupes homogènes. Les
meilleurs rendements ont été donnés par BG 9o-2 qui se classe en
tête avec 7 ,3 t ha-r suivi de MR 84 6,0 t ha-r (tableau L) .
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Tableau 2: Caractéristigues agronomiques et rendement des
cultivars à cycle court

CV : 6 , L eo ; les groupes homogénes ( séparés par Ie test de NEI^IMAN
et KEULS au seuil de 5 Z) sont indiqués par une même lettre.

D'une manière générale les résultats obtenus (tableau 2)
sont satisfaisants dâns Itensemble. Le coefficient de variation
de 6,LZ démontre que.l'essai est assez précis. Ltanalyse de Ia
variance revèIe des différences hautement significatives avec
deux groupes homogènes. Le cultivar fR 32307-1,O7-3-2-2 se classe
en tête avec 6 ,6 t ha-r suivi du témoin HABIGANJ 5 ,9 t ha-r qui
reste statistiquement équivalent aux deux autres cultivars IR 64
5,9 t ha-r et BG 73L-2 5,8 t ha-r (tableau 2) .

Tableau 3 : Analyse pluriannuelle des rendements moyens
des variétés à cycle court

CycIe
semis
matur.

L20

120

L20

CV - 5 ,5 Z ; Ies groupes homogénes ( séparés par le test de NEI^IMAN
et KEULS au seuil de 5 Z) sont indiqués par une même lettre.

Le cultivar l.R 32307-Lo7-3-2-z avec 6, L t ha-r est
statistiquement supé:ieur au témoin de productivité HABIGANJ avec
5,6 t ha-l (tableau 3 ) . Le rendement noy"t't obtenu dans l-, analyse
interannuelle de Itordre de 5,6 t.ha-l pour ces cultivars est très
intéressant dans Ie contexte d'une double culture. on note
également une stabi]--té de rendement de fR 323O7-Lo7-3-2-2 par
rapport aux autres vnriétés.

NBRS/J.
s-50uEVARIETES

NBR
GRN. /
PAN.

POIDS
L000
GRN g

IR32 307 -107 -3 .

HABÏGANJ

IR 64

BG 73L-2

L4L

L4L

94

L45

2L

24

23

23

5,54

5, 9AB

5, 98

5, 8B

VARÏETES
ANNEES

Moyenne
t. ha-l

IR3 2307 -LO7 -3-2
BG 7 3T-2

HABTGANJ

6'6

5r8

5,9

6,L A

5,6 B

5r3 B
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Tableau {:

Variétés
Cycle
semis
maturité

(i)

Années
Moyenn
e tha-lL992 1993 ]-99 4

Sébérang l{R
77

Kogoni 91-1

BG 9O2

MR 84

13 s

1-3 5

135

1-4 0

77 65

7 448

7 689

7138

5484

5939

47 97

5048

7 290

6U.4'7

6r6

6r7

6r6

6 rL

Dans le tableau 4 les rendements moyens t ha-l de deux
meilleures variétés de cycle moyen en zone RETAIL sont consignés;
il s'agit de sébérang un zz et lrn 84 . 11 f aut également signaler
les mauvaises conciitions de cultures de I'année Lgg4 qui ont J/
serieusement affacté les rendements dans ce site dtune maniÀ-o/i
générare (problème de drainage) - 

> rr= Dr's u rrrrç *.s'!vÀ/

Sur la base de leur bonne adaptabilité 2 variétés de cycle
moyen et Z de cycle court sont retenues pour les tests en milieu
pa|=.rt la saisdn prochaine. Les informations sur ces variétés
irônetteuses sont consignées dans les tableaux 5 et 6. II s'agit
de:

Rendements
à cycle

moyens (kqlha)
moyen ( 125-14Oj

des variétés
, semis rnaturité)

cycTe moyen (74o i)
. SEBEF.,AtrIG I'R 77
. ,lIR 84

eycle court (1O5-12O j
(72s-73s j

. IR 32307-707-3-2-2

. RPKN-z

en hivernage)
en saison sèche chaude)
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Tableau 5: Caractêristiques de 2 variétés à cycle moyen
proposés pour les testg en milieu payEan

CARACTERISTIQUES VARIETES

SEBERANG I{R 77 MR 84

origine
Cyc1e (jours)

TailIe (cm)

Poids 1000 grains

Rendement kg/ha

Grain

Caryopse

Gott

Maladies
. pyriculariose
. virose (RYl,fi/)

Isectes
. foreurs de tiges

Saison de culture

Malais ie

140

115

(s) 25

6500

long

blanc

bon

MT

Malaisie

140

105

25

6500

long

blanc

bon

HS

R

HS

MT: moyennement tolérant
SH: saison humide
R: résistant
RYIIV: Rice Yellow Mott1e Virus



Tableau 6: Caractéristiques
proposês Pour les

de 2 variétés à
tests en nilieu

cycle court
paysaD

VARIETESCARACTERISTIQUES

RPKN-z rR 32307 -LO7 -3-2-2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

origine

Cycle (jours)

Taille ( cm)

Poids l-OoO grains (g)

Rendement kg/ha

Grain

CaryoPse

Goût

Maladies
. pyriculariose
. virose (RYl'fV)

Isectes
. foreurs de tiges

Saison de culture

115 , L25''c

95

24

5000

long

blanc

bon

HS SS

IRRI

1L 5 , L25t'

97

24

6000

Iong

blanc

bon

HS SS

Chine

I"1T: moyennement tolérant
SH: saison humide
SS: saison sèche chaude
R: résistant
RYIIV : Rice YeI low t"lott1e Virus
* : cycle contre saison
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L.2.2.2. Rêsultats des autreg sites

Ltanalyse de variance ne revèIe aucune différence
signiiicative entre les variétés sur re pran rendement (tableau
7l , mais I'effet rocalité a êluê hautementLiqif icatif - Le faibre
rendement "-tr-i"gi=tre 

à Kayo est dû aux prouranes -de difficulté
de drainage "n 

âéuut de vcletation affectant considérabrement le
tallage et même la croiséance en général en plus les dêgâts
causés par des poissons sur certâines répétitions ont été
importants.

I rabr€au '' ffil"i:T:"iiI;:="ffË"ï:tf:ï 
dans res 4 sites

1. 3 . CONCITU8IONS

I.,a proposition de 4 nouvelles variétés (seberang l'IR 77 t MR

84 , rR lzl-ol-10 7 -3-z-z et RPKN-2 ) en tests paysan permettra
d,, elargir la base génétique au niveau de Ia production et of frir
par coiséquent aux p.yi.tr= 1e libre choix de la variét'é à

Lultiver "i fonction d"i saisons . cera pourrait avoir sans doute
un impact inportant sur Ia pratiqge . de Ia double culture
intensive du iiz qui reste toujours limitée.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VARIETES

5089
5005
49 02
47 23
4538

67 49
4925
5044
5380
47 L2

5950
7 338
6L-7 6
6504
64L4

2800
2888
2666
27 55
2L48

4857
487 2
57 25
4256
4610

L997 0
srPI 6921-06
BG 90-2
TAINUNG SEN L2
TOX 7 L4-201

Signification: NS

CV = L2r4*' ET : 598
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2, AGRONOMIE

2 . ! ETUDE I{ODE DE PREPARATION DU SOIJ '

2.L.L. INÎRODUCTION

La préparation du sol est une des opérations capitales
pour la leuèsite d'une culture. E11e pose souvent des

broblèmes aux paysans sous équipés, et.peut également
constituer un ôoùf ot d t étranglernent entre deux cultures
(saison et contre saison) . II serait intéressant de mettre à

la disposition des p.yt"tt= des technigues de préparation du

=ôr quî pourraient leur revenir rrrelativement moins chèresrr,
rapides r âIléger Ie calendrier cultural et sauver leur
campagne . f,es études à I t IRRI indiquent que Ie travai I
minimum du soil zer:o tirrage, peut être une alternative au

travair du sor conventionnél (iabour + hersage + mise en boue)
dans les zones qui ntont pas de problèTes dtadventices
pérennes en .onditions de riziculture irriguée' --

Le puddlage est communément praliqué à I'office du Niger
dans les zones réaménagées où Ie t"piquage est pratiqué ' Le

faucaraagà (sur zêro 1âbour) n'est âCÀCralement pas connu des
riziculteurs de la zone. Ainsi, uné étude pouT comparer les
Lechniques de faucardage simple, a" puddlage -simple et les
prat,iqri"= conventionnelt"s pôurrait fournir des indications
-rrrr liévolution des rendements, Ies contraintes et les
uenetices occasionnés par les traitements testés.

2 . L.2 . OBJECIIIFS :

Etudier lrinfluence du mode de préparation du sol sur
le rendement du rLz en conditions de rlziculture irriguêe, et

estimer le bénéfice des différentes techniques
testées.

2 . 1.3. U.AIIERIETS EÎ I{ETEODES:

2.L.3.1. l{atériels

2. L.3. 1.1. 8o1:

L'essai a été conduit à I'Office du Niger en zone
réaménagée du Retail sur un sol moursi (sol ^ly9t:morphe à

tendance vertique). I1 est facilement travaiflé à sec. Les
caractéristiqnés chimiques du site sont consignées au tableau
1.

Lranalyse indigue un sol alcalin pauvre en natière
organique et en azo€e. r,a teneur en phôsphore assinilable est
dans la lirnite de déficience. La tenèur en potassium est dans
Ia limite normale.

2.L.3.1.2. Variâtê \

La variété utilisée est la BG go-2. Largement utilisée à

Iroffice du Niger. EIIe est de paille courte avec un cycle
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moyen de 135 joursr uD tallage important et un rendement moyen
de 5-6 t/ha de paddY.

2.L.3.1.3. Engrais:

Les engrais utilisés sont: I'urée à raison de 25o kglha
( soit, 115 kt N/ha) , Ie phosphate d'amrnoniaque à la dose de 10o
Èg/ha (soit 4G PrOrlha) et 1è sulfate de potasse à raison de
1OO kglha ( soit 50 Kzo lha) .

2.L.3.2. Uêthodes:

2 . L. 3 .2 . 1. Traitements:

Cinq traitements sont mis en compétition en L992 et L993
(année 1 et 2l z

Tl- = Faucardage ou déchaumage simple tt zêro labourr'
T2 _ Labour simple
T3-Labour+hersage
T4_Labour+puddlage
T5 = 2 Labours + hersage.

euatre traitements sont mis en compétition en L994 (année
3):

T1- : Faucardage ou déchaumage simple ttzêro labourrl
T2 : Labour simple
T3:Labour+hersage
T4 : Puddlage sirnple

2.L.3.2.2. Dispositif :

Le dispositif utilisé est
répétitions.
Les parcelles élémentaires ont
429m2 (année 1 et 2') et de 510
est laissée entre les blocs et
parcelles éIémentaires.

un bloc de Fisher à 4

une surface de 39m X l1m :
s12 en année 3. Une aIIée de 2 m

une allée de 1 m entre les

2.L.3.2 .3. conditions de rêalisation:

Le semis est fait en pépinière humide à raison de 50
kg/ha de semences. Le repiquage est fait aux écartements de 25
cm x 25 cm avec des plants âgés de 2L jours.

Le phosphore et Ie potassium sont appligués au
repiguage. L'urée est apportée en 2 fractions: 3/8 au tallage
et 5/8 à Irinitiation paniculaire. Les entretiens (désherbage'
irrigation) ont été faits à Ia demande. La parcelle utile est
de 30 m2.

10
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I Tableau 1: Analyse chinique-des êchantillons noyenst

êtudâ noôe de PrêParation sol.'
(prélèvenents Lorizon o' - 30 cm)

I Analyses Echantillons moyens

I
I
I
I
I

pH (eau)
pH (KcI)
CEe (runho/crl,25oC
Carbone or9' 8C
Azote 8N

meq/ 1-oog

7.30
5.94
0.28
o.55
o. 02

97.50
2.79

27 .26
o.L'7
0.55

L7 .62
4.49
7 .27
9.07
o.7 6
o .62

Phosphore total PPm P

ehosph assim. PPn P(BraY II)
cEc
Na échangeable ff

K échangeable rr rf

Ca échangeable tr rr

Mg échangeable tr rl

Fe (ppn)
Mn (PPn)
Zn (pPm)
ESP(*)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.L.1. RESULTATS ET DISCUSSIONS :

Ltanalyse de variance ntindique aucune différence
significatile entre res rendementJ des différents traitements
(tableau il-.-tâ râpiquaçte sur un faucardage qinpl9 sans
travail du'sol Qêlo-IaÉour) a donnê des rendements
acceptabIespendant1es3annéessuccessives(rendements>
t/ha). par côntre les différences arithmét'iques sont très
râ*.iquables entre le faucardage et le_s traitements avec

;;J;#àtiol du sor. Elles sont de 443 kglha à 116e kglha en

année L, de 42g et 108L kg/ha en année 2 et de L87 à 325 en

année 3. Lt effet travair dù' sor sur re rendement ne sembre pas

marquê si res condiii;;; optimun de désherbage sont réunies.
Une extrapolation des temps de travaux en heures par

hectare "=[ "oir=ignée 
au tabreàu 3 . Erre indigue gue 

- 
le lenps

mis au repiquaçte ét-in premier désherbage es! assez éIevé et
reste un àiâna handicap (contraignant) . 

pour. Ia pratique du

faucardage par rapport- aux autreé traitements. Le labour
simple et Ià laboui plus hersage prennent le même nombre
d'heures au repiquagà. Le puaâiagà simpre senbre prendre moins

de temps q"" tàuË Iés autres traitenents au repiguage'
Au pieruier désherbage les trois traitements: Ie labour

simple, I€ labour plus hérsage et le puddlage simple semblent
consommer Ie mêrne nombre d, héures . Les temps au deuxième
désherbage et à Ia récolte sont identigues'

Les travaux de repiquage et de désherbage pour le
faucardage simple exigàn€ pius de nain dtoeuvre. Cette
observation confirme éerreé faites res années antérieures - Les

1_L
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difficultés au repiguage pourraient être dues au tassement du

sol, Iê retard .""tt=é âu repiquage _et le type de sol ' Le

déveroppement des adventiceè àveé des racines fascicurées très
denses rendent difficile la pénétration des doigts ' CeIa
revient à dire gue Ie faucarâage doit être considérée conme

une techniil;-"fre"iale pour deË conditions spéciales (De Datta
et al. , Lgfe). tf semble exigé au pré1l3ble:

une pârcelle assez propre (broblème d'adventices très
faiblel poui réduire Ia main d'oeuvre au repiquage et au

désherbage 'un bon Planage'
une maitrise de Ia lame dteau,
et un sol Pas troP comPact et lourd'

Cepenàànt un' inconvènienl du faucardage est qu'il ne
permet b.= I'enfouissement des résidus de récolte et du
fumier.

Lranalyse du budget partiel indique pour chaque
traitement un bénéficé superieur à L5o ooo Fcfa (tableau 4 ) .

iâ pt"fit réa1isé avec le faucardage est inférieur par rapport
aux autres traitements. Le puddlage semble être très
intéressant.

2 . L.5 . COIICIJUSION8 ET SUGGEBTIONB :

On ne note aucune différence significative entre les
rendements des différents traitements. Le faucardage (zéro
labour) a donné des rendements

Le traitement avec faucardage consonme plus de temps au
repiquaçle que les autres, les ternpé de travaux des traitements
avec labouf simple et labour + heisage sont éguivalents, I€
puddlage simple a consomrné moins de temps gue les autres '

Lrutilisation des herbicides pourrait être une
alternative pour diminuer Ie temps des travaux au désherbage.

Tous tes traitements ont engendré un bénêfice
substantiel. Celui du puddtage simple semble être le plus
intéressant.

La technigue de faucardage peut être conseillée pour
Ies paysans sous équipés ou en détresse pour Yn9 campagfne '

- Bien que I'éroêion soit minime en conditions de
riziculture irriguée Ie faucardage peut contribuer à Ia
conservation du Planage et du sol -

Un désavantage du faucardage simple peut être une
contrainte à 1'utilisation de Ia matière orgranigue
(enfouissement des résidus de récolte et du fumier.

L2
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Tableau 2: Rendernents
Etude mode

paddy en kg/ha,
à" piap"taf,ion du sol (IER/RETAIL'

L992, 1993 et lgga) t

I Ie site du test en année 3 est
1 et 2,
2 le traitement labour + Puddlage
simple,3 Ie traiternent 2 labour + hersage

différent de celui de I'année

a êEê réduit au Puddlage

a êiuê éIininé en année 3 '

Rendement PaddY (kg ha-t)

Traitements MoyenneAnnée 3Année 2Année 1

5446

5803

6256

6L49

6356

4498

4685

47 49

4823

4990

607 L

6000

5695

54L9

6849

6652

80L8

7 928

7 292

Faucardage

Labour simPle

Labour + hersage

Puddlage sirnPle2

2 Labours +
hersage3

Movenne

s ignification

Les moyennes suivies par Ia même lettre
significâtivement difféientes au seuil de
méthode de Newman-Keuls.

ns = non significatif au seuil de 5Z

ne sont Pas
5t par Ia

13



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tableau 3: TemPs
Etude

de travaux en heure lha,
mode de préparation du sol (IER/RETAIL,

I
I
I
I
t
t
l
I
I
I

L99 4

de travaux année 3 (hrs ha-t)

Traitements récoIte

74

79

76

73

64

43

44

47

309 a

69b

69b

8s b

L26 a

104 b

104 b

92c

Faucardage

Labour simP1e

Labour + hersage

Puddlage simPle

Moyenne
NS

Lo, l-?

NS

L9. 5

**

L7 t3

**

4,O

s igni f ication

cv (%)

Les moyennes suivies par la même lettre
signiticâtivement différentes au seuil de
Newman-Keu1s.

* : significatif au seuil de Seo

**: significatif au seuil- de Leo

ns = non significatif au seuil de 52

ne sont Pas
5Z par Ia méthode de
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2.2. ETUDE DE LA FERTILISATION l',tINERÀIJE (PBOSPtrORE

ET POTASSTUU)

Les sols d.e I ' Of f ice du Niger présentent beaucoup de

variations dans les taux de phoéphore assirnilable et Phosphore
total (veldkamp et aI. , 1991-) . rls sont d'une manière générale
pauvres en matière orgânique, "t azote. Cette faible fertilité
constitue un des obstâcfes majeurs à I'accroissement des
rendements . Malgré cette "ar"tt"" Observée, ces sols répondent
très peu à I'apport des engrais phosphatés (Traoré, L972 et
Poulain, 1976'). ---! L-i

Les résultats des essais phosphore au retail ont montré
que sur moursi, I'apport de phàsphàre devrait être annuel à

raison de 60 kg erOriËa sous iot*" d'engrais solubles ' Sur
danga acide une fertilisation pluriannuelle peut être
envisagée avec 9 0 kg P:O,r/ha soit 3 00 kg de phosphate naturel
du Tifemsi. En conditiôn alcaline, Iâ iorme soluble apportée
annue I l-ement. est conse i I Iée . ( rapports SRA-N iono I L992 et
ree3).

sur les sols de ia zone du Macina, oh observe
généralement sur les parcelles, uh faible tallage, uD

étiolement des plantsl une hétérogénéité dans Ia maturité d'es

panicules très peu fournies (Rapport campagne 1990 l-991-) ' A

la station de Kayo I, apport àe tumur" phospho-potassique a

donné une auçtmenlation significative de réco1te par rapport au

témoin (Dabin, 1951-) . Penâant longtemps les sols ont été
exaloitès sans que ies paysans se préoccupent de la
,"àtitution des éIéments- nutritifs. Récemment les essais
conduits ont permis de mettre en êvidence le manque de
phosphore de ces soIs. Les résultats d'expérrmentations ont
montré que ra dose optimare de phosphore è" situerait entre 3a'

et 60 kg pzoslha (Rapports campagne Lggz et L293) - --- . - -t.t-l ,.t,-t, .w'
2.2.L. TEST PHOSPHORE EN SIMPLE CULTURE DU RIZ AU RETAIL 

.I' \ '-"
v

tl

LL
I

2.2. 1. 1. OBJECTIF:

Lrobjectif de ce test est d'évaluer dans un système de
rLzicultuie irriguée Ie niveau d,e production des doses de
phosphore soluble en relation avec les types de:oI en rnilieu
-réel d.ans Ie souci de pouvoir réduire les doses de phosphore à

apporter.

2 . 2 . L .2. IIATERI ELS ET METHODES :

2.2. 1.2 . 1. trtatérieIs:

Les tests sont conduits sur les parcelles réaménagées du
Retail dans Ia zone de Niono en milieu paysan pour se placer
dans les conditions de fertilité du paysan et sur deux types
de sol (moursi et danga) -

Le système de culture choisi pour 
. 
cette étude est Ia

simple culture du riz. La variét,é utilisée est Ia BG. 9 o-2 '
Les engrais utilisés sont Ie triple super phosphate (TSP)

comme sourcé de phosphore. L' urée et Ie sulfate de potasse
sont apportés en complément ninéral (CM)'

J
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2.2.L.2.2. Méthoôes:

Un échantillon moyen de terre a été prélevé dans
I'horizon O-30 cm et analysé au laboratoire des sols de
Sotuba. Les caractéristiques physico-chimiques sont consignées
au tableau 5.

La dose de phosphore vulgarisée (46 kg PzOs /ha, annuel Ie )

est comparée à deux autres doses.

Les traitements sont les suivants:
* 2 sacs TSP/ha/an (46 kq Pzoslha / an) + cM
* 1 sac TSP/ha / an (23 kg Pzos /ha/ an) + cM
* 2 sacs TSP/ha/z ans (46 kg Pzos/}ra/z ans) + CM-
Le complément minéral (CM) apporté est:

I'urée à la dose de 5 sacs (250 kq) à I'hectare, soil
11*5 N/ha dont les 3 / 8 apportés au tallage et les 5 /8 apportés
à I' initiation panicr"rlaire,

le chlorure de potassium à 1a dose de 2 sacs ( 1-OO kg) à
I'hectare soit 60 KrOlha après Ie repiquage en rnême temps que
le phosphate.

Le dispositif utilisé est simple, ç[enre démonstration,
comportant deux répétitions par paysan (en blocs dispersés) .

Trois paysans par type de so I ont ét.é chois is par an . Le test
a été conduit sur deux ans. La superficie parcellaire est de
2OO m2. La superficie utile est de 30 p2. Les rendements sont
estimés à L4 Z d'humidité.

Les analyses statistiques ont été effectuées sur deux ans
en prenant I'année en facteur principat et Ia fertilisaticn en
facteur secondaire. Le logiciel utilisé pour les calculs est
Ie STATITCF version 4. 1-987-L988.

2.2. 1.3 . RESULTÀTS ET DISCUSSIONS

Les résultats de l'analyse de sol sont consignés au
tableau 5. L'interprétation pour Ia caractérisation des sites
est faite suivant les normes établies par Ie Laboratoire des
sols de Sotuba (Veldkamp et âI. , l-991 ) . Les sols moursi sont
du type normal (pH compris entre 6.1 et 7.3) et faiblement
sodiques (ESP-3.1-6.2). Les sols danga sont du type danga
acide (pH:s.8-6.0) . Les taux de phosphore total et
assimilables sont bas. Le phosphore total varie entre l-58 à
2 OO ppm pour les sols moursi et 1-16 à L25 ppm pour les dangfa.
Le phosphore assimilable varie entre 0.39 à 2.76 ppm pour les
sols moursi et 1. 18 à 1. 58 ppm pour les sols danga. Les taux
de Zn sont en général marginaux pour les deux types de sol.

Le rendement grain sur sol moursi n'indique aucune
interaction significative (tableau 5) . on ne note aucune
différence significative entre les traitements des facteurs
simples (année et f ertilisation) . L'apport de 46 kg Pz0s/ha/ 2
ans et celui de 23 kg PzOs/ha / an sont équivalents à Ia dose
vulgarisée (46 kg Pzos /l:,a/an) .

Le rendement grain sur sol danga indique une interaction
significative année X fertilisation (tableau 6). Les
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rendements grain de I'apport de 46 kg pzos /ha /? ans et cerui
de 23 kg prol /ha/an ne sont pas dif f érents et la tendance est
observée drune année à I,autre. Cependant avec Ie traitement
46 kg pzOs/ha /an (dose vulgarisée) , on note une augmentation de
rendement en deuxième année -

La moyenne des rendements sur sol danga est de 6386 kg/ha
et celui du rnoursi 47 6L kg/ha. Le type sol danga semble mieux
rentabiliser Ie phosphore-que le type de sol moursi'

Sur Ie sol typ"- moursi, on ne note aucun effet phosphore
sur Ie rendementr-bien que, Iê pH des sols soit normal et que
Ies teneurs en phosphorà total et assimilable soient
supérieures à celle du danqa. Le caractère fixateur du
phàsphore semble se manifester sur la production - Cette
fixation du phosphore avait été signalée par N'Diaye et âI',
L993 .

2 .2. 1.4 . . CONCLUSIONS

Sur les deux types de sol danga et moursi on note que
La dose 23 kg PzOs /;na/ân et Ia dose 46 kg PrOs/ha/2 ans ne sont
pas statistiquemént différentes de Ia dose vulgarisée 46 kg
PzOs/ha / an.

Le niveau de rendement sur danga est supérieur à celui
du moursi . Le caractère f ixateur du mours i est assez ,- '\
remarquable.pour les paysans en dif f icultés , Ies 46 kg PzOs /ha / 2 ans
et les 23 kg PzOs/ha/an semblent être raisonnables pour des
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Tableau 5 : Analyse physico-chinique des
Test phospbore Retail.

( échantillons prélevês dans

êchantillons moyens

horizon o 30 cm )

Types de sol

I Ana lyses
Mours i Danga

I
I
I
T

I
I

pH (eau)
pH (KCI)
CEe (mmho / cm , 25" C
Carbone org. ZC
Azote ZN
Phosphore total ppn P
Phosph assim. ppm P(Bray II)
Phosph assim. ppm P(Olsen)
cEc meq / LOO9
Na échangeable rt It

K échangeable rt I'

Ca échangeable rt It

Mg échangeable rt rl

sable Z
Limon%
Argi l-e?
Cu (ppm)
Fe (ppm)
Mn (ppm)
zn (ppm)
ESP(?)

6.06 7.33
4.73 5.83
o.l-8 0.42
o.70 1-.05
0.02 0.03

L57.9 199.45
0.39 2.76
l_.61- 6.45

1_5.93 -2L.69
0.53 0, L6
0.55 0.91
2 .8L -L4 .64
2 .58- 4 .57

20,L-30.4
26.8-36.5
36.3-49.3
5.56-l_O.22

22.59-l-46.27
19. t_L-69.58
o.32-3,50
3.1-6.2

5.78 6.04
4.60 4.94
o.25 0.46
o.48 0.93

0. o3
116. 30 -L24 .65

l_. 18 L, 58
l-.61- L.61

L2 .5L- l-3 . 09
0. 53 0.78
0.51 0.36
5.97- 6.68
2 .28-2 .46

5 0-51-
25 .2-25 . 4
23 .8-2 .46
6.52-6.65

111.38-L38.22
48.45-59 .69
o.l-3-o.5L
4 .2-6 . O
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2.2.2. TEET PHOSPHO-POTASSIQUE
LA ZONE DU I{ACINÀ

EN SIUPLE CULTURE DU RIZ DA}TS

2 .2 .2 . L. OBiFECTIF :

Déterminer dans un système
Ies besoins en PhosPhore et en
dégradés de la zone du Macina à

2.2.2.2. UATERIELS ET }TETHODES:

2.2.2.2.L. ltatêrie1s :

Les tests sont conduits dans Ie secteur de Kokry et
Kolongo en milieu paysan sur des sols argileux à limono-
argileux (tableau 'l ) .

Le système de culture choisi pour cette étude est Ia
simple culture du r1.z (avec repiquâge1 . La variété utilisée
est la BG. 9 O-2

Les..tgr.i= utilisés sont Ie triple super phosphate (TSP)

comme sourcé de phosphore eÈ le chlorure de potasse comme

source de potassit*. Ltazote est apporté sous forme dturée'

2.2.2.2.2. MêthOdeS:

un échantitlon moyen de terre a été prélevé dans chaque
parcelre éIémentaire sùivant Ia diagonale dans Uhori-zon o-30
è* et analysé au Iaboratoire des sols de Sotuba. Les
caractéri=Liqrr"= physico-chiniques sont consignées au tableau
7.

Les traitements suivants ont été retenus:

* 2 sacs TSP /ha (46 kg Pzos /ha) + cllt
* 2 sacs Kcl/ha (50 kg Kro/ha) + cM
* 2 sacs lsP/ha + 2 sacs KCI/ha + CM

Lrurée est apportée en complément minéral (cM) à Ia dose
de 5 sacs (250 Xgi'a l,hectare, èoit L15 N/har I9s 3/8.olt été
apportés au tallage et les s / g ont été apportés à r'initiation
paniculaire.

Le dispositif utilisé est simple, genfe démonstration,
comportant Ltt" répétition par paysàn (?t blocs disper=e=)-' Les
tests ont été conduits sur deu-x âns. Cinq paysans ont êt.-ê

choisis par arl. La superficie f"i""ltairé èsL de 2OO m2. La
supert icie uti Ie est à" 3 o m2 . -Les rendements ont été estimés à

L4eo d'humidité.
Les analyses statistiques ont été effectuées sur deux ans

en prenant lrânnée en factéur princip-l et Ia fertitisation en
f acteur secondarre . r,,ê logiciel uti lisé pour les calculs est
Ie STATITCF veri;:cn 4- 1987-I9BB.

de monoculture de r:-z irrigué
potassium du rtz des sols

I ' off ice du Niger -
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2.2.2.3. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats de 1'analyse physico-chimique des sols sont
consignés au tableau 7 . Lt interprétation des résultats est
faite suivant les normes établies par Ie Laboratoire des sols
de Sotuba (Veldkamp et âl . , 1-991- ) . Les sols sont tous du

}

type acide, Ia teneur en phosphore total est moyenne, mais Ie (

taux en phosphore assinilable est bas à très bas' Le taux en f
potassium assimilable est moyen. Le pourcentage de sodium 

t

èchangeable (ESP) indique que les sols ne sont pas sodiques \
( ESP
limite normale.

L'analyse de variance indique une interaction (année X

fertifisation) non significative (tableau 8) . On note une
différence significative entre les traitements poufle facteur
simple f ertilisation. Le rendernent grain de Ia dose combinée
phosphore et de potass ium est supérieur aux rendemertts gra in
des doses simples de phosphore et potassium. La différence
entre les doses simples ne sont pas sigtfÊicativeS-Le
rendement moyen du test est acceptable {( 6181, kq /ha ) . ) Lt
différence de rendement observée entre IMs est
indépendante de I'effet annêe ( interaction non significative) .

La différence de rendement entre les années est non
s ign i f icat ive .

Les résultats indiquent quten plus du phosphore un besoin
en potassium des sols dans la zone du Macina se fait sentir.
Ceci est justifié par I'introduction de variétés améIiorées
(naill-e courte, exigeantes en engrais) et les exportations de
paille (résidus de récolte) . Cette hypothèse est confirmée
d'autant plus que De Detta et Gomez (L975) ont signalé Ia
reponse du riz au potassium à I ' IRRI dans les conditions de
riziculture irriguée intensive. Ces résultats suggèrent une
addition du potassium dans Ia formule de fertilisation pour
Ies sols carencés de Ia zone du Macina.

2 .2 .2 .4. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS

Le test fait ressortir un besoin en potassium en plus du
phosphore déjà mentionné dans les rapports antérieurs. La
détermination d'une nouvelle formule de fertilisation avec les
éIéments N-P-K dans la zone du Macina est à considérer. Cette
formule devrait tenir compte des types de sols. L' utilisatiori-1
de Ia matière organique ( enf ouissement de la paille produit. , ,/et fumier) pourrait être une autre approche pour Ia .\ -./récupération d.e ces sols dégradés . L' investigation doiF-- \
S'étendre à d'autres zones de I'Office du Niger pour évaluer/
Ie besoin en potassiun des cultures et des sôIs. --/

,-----4'
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I TableauS: Rendenentsmoyens

Test phospho-potassique, Zone
en Irg ha-r sur deux ans,
du llacina.

I
I
l
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I

Source de phosphore
Source du potassiun
cM : 25o kg urée/ha,

paniculaire.

: Triple Super Phosphate
= Chlorure de potasse
3/8 au tallage + 5/8 à I'initiation

,t.'^ n*rl-':'

I
I
I
I

T ,r.- 
^'oF -{

.1"

Traitements

Rendement grain (Kg ha-t)

Année
1

Année
2

Moyenne

2 sacs TSP/ha + CM fusrt (oreo.) 5857 b

2 sacs KCI /ha + CM 559 9 61-00' 5849 b

2 sacs TSP + 2 sacs KCI/ha + CM
I

6622 Go+à, 6837 a

Moyenne ggzz 6440 6l-8L

Facteur principal:
Année

Facteur secondaire:
Fertilisation (P-K)
Interaction année X P-K

cv(a)

NS

**
NS

L3 ,6

Les moyennes suivies par Ia même lettre
significativement différentes au seuil de
méthode de Newman-Keuls.

* = significatif au seuil de 5Z
** = significatrf au seuil de LZ
NS: non significatif au seuil de 52

ne sont pas
52 par Ia
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2.2.3. TEST DU PHOSPHATE NÀTUREL DU TILEI.iSI (PNr)
EII I.TII,IEU PAYSÀDI DA}IS LÀ ZONE DU UÀCINA

2.2.3. 1. OBJECTIF

Lrobjectif du test est de déterminer dans un système de
riziculture irriguée I'efficacité du PNT sur les sols dêgradés
d.e Ia zone du Macina à I ' Of f ice du Niger -

2 .2 .3 .2. I{ÀIERIELS ET ITETIIODES :

2 .2 .3 .2 . L. l,[atériels:

Les tests sont ccnduits dans
I Kolongo en nilieu PaYSan sur des
I argileux (Tableau 9) .

le secteur de Kokrlt et
sols argileux à Iimono-

Le syst.ème de cr: itur = ;no is i Pcur
s imp le cu lture du r t-z ( avec rep iquage ) .

cet'te é sucie est. I a
La var iété uti I isée

I
l
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

est Ia BG. 9 0-2
Les engrais utitisés scnt le phosphate de Tiiemsi (PNT) 

'
Ie triple super phosphate (TSP) comme source de phosphore ec
le chlorure âe pôtasse conme source de potassium. L'azote est
apporté sous forme d'urée.

2 .2 .3 .2 .2 . t'IéthOdeS :

Un échantitlon moyen de terre a êté prélevé dans chaque
parcetle élénnentaire suir;ant la diagonale dans 1'horizon 0-3 0
cm et analysé au laboratoire des sols de Sotuba - Les
caractérisLiques physico-chimiques sont consignées au tableau
9.

Les Lraitements suivants ont éce retenus:

* 150 kg PNT /ha + cM
* 3oo kg PNT/ha i- CM
* 100 kE TSP/ha + CM

L'urée est apportée en complérnent minéra I ( CM) à Ia dose
de 5 sacs (25O Xg)-a I'hectare, soit 115 N/ha, Ies 3i8 ont été
apportés au talfàle et les 5/8 ont été apportés à f initiation
paniculaire.

Le dispositif utilisé est simple, genre démonstration,
ccaportant Llne râpét, it ion pa:' pa','.san ( en blocs dispersés I . . 

L"
test est à sa première année et cinq paysans ont été choisis
pour cette année. La superf i-cie p.r""f tâire est de 2oo m2. La
èuperficie utile est de 30 m2. Les rendements ont été estimés à
L4Z d'humi-dité.

Le logiciel utilisé pour Ies analyses statistiques esÈ Ie
STATITCF version 4. 1,987-1988.

2 .2. 3. 3. RESUITTÀTS ET DISCUSSIONS

Les rendements
acceptables (tableau 10). Bien que les traitements ne soient

25
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pas statistiquernent dif f érents, Iâ source de phosphore soluble
( 1Oo kg rse/Ëa) a donné un gain de 7 40 kg par rapport à Ia
dose de 15o kg pNT/ha et 2go kg paddy par rapport à ra dose de
3OO kg PNT/ha.

2.2. 3. {. COIICITU8IONS

I'apport du pNT a donné un effet comp?rable à celui de Ia
source de phosphore solubre (TSp) . La airiérence arithmétique
des rendemênts- des différents traitements semble donner un
avantage à Ia source de phosphore soluble.

Analyse physico-chimique des échantillons moyens de
PNT, Zone du Macina-
échântil1ons préIevés dans horizon 0 30 cm )

Tableau 9:
sol. Test

(

I
S itesr

Analyses
(1) (2) (3) (4) (s)

I
I
I
I
I

pH (eau)
pH (KcI)
CEe (mmho/cn,25oC
Carbone org. tc
Azote TN
Phosphore total PPn P
Phosph.assim. PPm (BraY 2l
cEc neq/ 1009
Na échangeable rf rt

K échangeable rt rt

Ca échangeable rr fl

Mg échangeable rr rl

sable 4
Limon?
Argile?

6, 05
4 t83
0, 05
0r36
or03
330
2 ,52
13 ,8
0r86
or58
5r13
Lt93
9,9O
30r0
60, 0

5r5o
4 t2L
0, o5
o,75
o, 03
270
2 ,52
L2 t9
o,77
o,L7
2t68
Lt02
L6 t2
5L ,7
32,L

6 ,25
4 r73
o,07
o ,45

150
2 ,67
5 ,37
o ,64
or3o
1r51
O,67
46 t7
38,5
L4 ,7

5r98 5r92
4 t65 4,78
0r07 0r15
or60 oroT

270 270
1r05 1r18
10r6 L3t9
or83 0r86
ot49 Or32
3 ,4L L9 t3
L,76 1r3l-
24 ,L 22 ,6
48r1 47,6
27 ,7 29 ,8

^ l.;

1

(t,l
ij :l' J
it

I
I
I
I
I
I
I
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Tableau 10 : Rendements Doyens eD kglha sur 5 répétitions
Test PlfT, Zone du tlacina .

rcM:
PNT :
TSP :

1-1,5 kg N/ha soit 25o kg urée/ha
Phosphate Naturel de Tilemsi
Triple Super Phosphate

') .L ftt, -a'- 
u *'t"h^-'('- J"''e-

----f,+ { r-,-/** t "U*{*.!^ )
\.r '*,. I '.. o'{.' -'" "l'-o

'.c..- .f, " . !.', {-. -{' Q(

Traitements Rendement grain en
kglha

15O kg PNT/ha+ CIt{ 4250

3oo kq PNT/ha + cM 47 00

1o0 kg TSP/ha + cM 49 40

Moyenne 4630

S ignif ication
cv(â)

NS
l_8r8

27
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3. DEFBNSB DES CILTURES Malherbologie)

3.1 INTRODUCTION

La production rizicole est confrontée à dt énormes
contraintes biotiques dont les adventices constituent I'une des
principales composantes. Les adventices provoquent des pertes de
rendement égalei ou même supérieures à celles occasionnées par
d'autres nuisibles.

En semis direct, les adventices constituent Ia contrainte
maj eure I initant Ia productivité. Les temps de travaux
nééessaires pour Ie désherbage sont très irnportants - Avec Ie
repiquage on a constaté la airninution de I'ef f et dépres=+f des
*.i,.râisés herbes alors connues; mais actuerlement on assiste à

I'apparition ou à 1a prolifération d'espèce: adaptfes à- la
subiràrsion. Le coût éf evé des pesticides associé parf ois à leur
toxicité imposent Ia nécessita de rechercher de nouvelles
molécules cnimiques avec des méthodes adéquates d'application et
Ies techniques culturales.

C / est dans ce cadre que d.es travaux de recherche ont ét'é
entrepris iI y a trois ans pour évaluer I'efficacité de certains
herbilides s-électifs et totaux respectivement contre les
advent ices annue I les et les advent ices pérennes du t t'z i rr igué -

3.2. HERBICIDES SELECTIFS

3.2. L. OBJECTIF:

Déterminer I / efficacité de quelques herbicides contre les
adventices après Ie repiquaçIe du r iz dans I' e système de
rlziculture irriguée à I'Office du Niger.

Voir entre les deux stratégies (pré-émergence et post-
émerqence précoce) celle qui est susceptible de s'intégrer
facilement dans le sysÈème Ae rLziculture à I'Office du Niger.

3.2.2. I4ATERIELS ET METHODES

Les herbicides utilisés sont .

Rifit extra 5OO Ec : Dimethametryne L25g/L + Propanil 3OO9/I
Garil : Triclopyr butoxyethyl ester 72g/L + Propanil 3609/l
Basagran PLz : Bentazone L6Oq/L + Propanil 34Og/L
Ri lof S 3 9 5 Ec -- C19 49O + ProPani I

Le Rifit a été utilisé 5 jours après Ie repiquage (JAR) et
Ies autres à l-5 JAR à I t aide du pulvérisateur Handy.
La variété de riz utilisée est Ia BG 9O-2 repiquée aux
écartements de 0r25m x 0,25m.

Le dispositif expérimental était en blocs de Fisher à 6

traitements et 4 répétitions. Les dimensions parcellaires étaient
3mx l-Om : 3 O m2 . Les traitements étudiés sont:

Rifit extra L,6 l/ha à 2 ou 5 JAR + Désherbage manuel à 35 JAR
Garil 3 l/ha à 1-5 JAR + Désherbage manuel à 45 JAR
Basagran PL2 6 l/ha à 15 JAR + Désherbage manuel à 45 JAR
Rilofs 6Llha à l-5 JAR + Désherbage manuel à 45 JAR
Désherbage manuel à 2L et 45 JAR
Témoin non désherbé

28
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La f erti t isation était de l-o o kglha de phosphate
drammàniaque apportés avant Ie repiquage et 150 kg/ha d'urée en

deux frac€ions 35 JAR et à l'épiaison'
Les adventices ont été évaluéeJ à 15, 30 et 45 JAR- Ltefficacité
des traitements herbicides contre ces mauvaises herbes a été
notée à 1-5 et 30 jours après traitement (JAT) -

3.2.3 RESULTATS ET DISCUSSIONS

Lrétude étant en sa troisième et dernière année en station,
une synthèse des résultats a été faite . Les résultats sont
consignés dans les tableaux 1 et 2.

Lranalyse de Ia biomasse et du nombre des adventices/mz
montre que tous 1es traitements sont équivalents qtrelque soient
î; périôae et Ia classe d'adventices . Bien qu'ir existe des
écarts souvent très importants entre les moyennes des
traitements, le test de Newman et Keuls au seuil de 52 ne nous
p;; permis de déceler des différences significatives . Cependant
i. fignr" i- montre une bonne maîtrise des adventices p-ar les
différents traitements chiniques par rapport au témoin non
dêsherbé .

Le nombre de talles de riz/mz est êgalement homogène dans
tous les traitements ( tableau 1 ) .

On note une différence hautement significative entre les
traitements pour le rendement paddy ( t'ableau 1 ) . Le rendement
paddy de Ia !"r""Ile traitée au Basagran PLz à Ia dose de 61/ha
à 15 jours a-près le repiquage du rLi et de Ia parcelle traitée
au Rifit extia appliqué en pré-emergence des adventices (à 3 ou
5 jours après fé-replguage ) à Ia dose de L,61lha ne sont pas
si{niricat,ivement aittérents. ces deux produits sont équivalents
;;-Garil, au Rilof s et au désherbage manuel. Les traitements
avec Basagrâilr Rifit et Ie Garil sont supérieur-s au témoin non
désherbé. Le Éifof s et Ie désherbage manuel ne dépassent pas le
témoin absolu. Le rendernent le plus éIevé est de 3677 kg/ha pour
Ie Basgran gLZ qui a mieux rnaltrisé les adventices ( fig l- ) et
Ie pluÉ bas est de 2s4g kg/ha en faveur du témoin non dêsherbé.

En comparant 1e rendèment moyen (3422 kglha) du désherbage
chimique à éelui du désherbage manùel, on constate que ce dernier
a été amélioré de 397 kg/ha.
Cette augmentation du rândement ntest pas négligeable car' non
seulement elle couvre les charges afférLnt à I'herbicidage mais
dégage un surplus et un ternpJ que Ie paysan peut consacrer à

dtautres activités économiques .

3 .2. | . CONCLUSIONS 3

Bien que le test de Newman et Keuls n'a p?s permis de
déceler des differences significatives entre les traitements pour
le nombre dt adventices par mètre carré , Ies différents
herbicides ont pu s'expriméi par Ie rendement paddy qui constitue
I' objectif principal visé.

Il ressort de cette synthèse une bonne maitrise des
adventices par tous les herbicides par rapport aux deux
désherbages -effectués ZL et 45 jours après Ie repiquage-- Les
rendemenùs consécutifs sont en faveur du Basagram PLz (3677
kg/ha) qui a mieux contrôIé les adventices jusqu'à 3o jours après
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traitement. Le rifit extra arrive en deuxième position avec 3496
kglha.

Les rendements paddy sont donc en faveur du désherbage chimique.
-..--^Au vu de ces résultats Ie Rifit extra appliqué à la dose de

/'L,6 l/ha (à z ou 5 jours après Ie repiquage) en pré-levée des
/ adventices peut passer dans Ies tests dtadoption en plus du

\ Basagran PLz et du Garil.
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3.3 . HERBICIDES TOTAIIX

3.3.I.. OBIECTIF:

L'objectif du test est l'évaluation de I'efficacité du Gallant en milieu reel dans la lutte

contre le iz sauvage à rhizomes (Oryza loneistaminata ).

3.3.2. MATERIEI-S ET METTIODES:

L'étude a été menée en milieu paysan pendant trois campagnes dans les zones de

Kouroumari, N'Débougou, Molodo et du Macina sur des parcelles fortement infestées par

Oryza longistaminata (diga). I-es herbicides utilisés sont: le Gallant simple (3 l/ha), le Gallant

super (2 Llha), Argus (a Vha) et le Glyphosate (8 l/ha).

I-e dispositif expérimental utilisé est le bloc dispersé où chaque site (paysan) constitue

une répétition . LÀparôeile élémentaire avait 400 m2 (20m x 20m) de surface. La population

du riz sauvage à rhizomes a été évaluee sur deux placettes de0,25 m2 (0,50 m x 0,50 m) par

parcelle avant I'application des herbicides, à 21 JAR et à la maturité du riz.

L,évaluation de I'eff,rcacité des traitements a été faite par des notations visuelles à 7,15 et 21

JAT. Sur l,ensemble des sites, le labour a été fut 21 JAT et le repiquage est intervenu trois

jours plus tard. la phytotoxicité des produits sur Lerlrzaété évaluée 15 JAR et les anomalies

notées au cours de la camPagne.

3.3.3. RESULTATS:

I-es résultats présentés dans le tableau 3 sont ceux de la synthèse des donnees de trois

années d' expérimentation.
Il n'y a aucùne différence significative entre les traitements pour le nombre d'adventices par

mètre carré quelque soit l'époque des observations ( tableau 3 ). Cependant on note une forte

réduction dg la populatiorr Oe Oiga 45 jours après le traitement pour tous les herbicides

utilisés ( fig 2 ). I-es ûaux de reduôtion von t de 87 ,25 % à 99 ,47 To de la population initiale

(fig 3 ). A l" rn"turité du riz, on note une faible réinfection des parcelles par le diga.

Tous les traitements sont equivalents pour le nombre de talles et de panicules par mètre

carré. I-e rendemenr paddy ie plus élevé (2752 kg/ha) aétéproduit par les parcelles traitées

au glyphosate présentani également le taux de réduction le plus élevé de Oryza

longistaminata. Aucune toxicité n'a été notée sur le riz repiqué.

3.3.4. CONCLUSIONS:

Nous pouvons conclure en disant que tous les produits testés ont été eff,rcaces contre

Le nz ouu"g" à rhizomes (diga) . I-es parcelles traitees au glyphosate o_nt produit le meilleur

rendement paddy (2752 f.g/to) suivieJ par celles du gallant super (2625 kg/ha) du point de

vu différence arithmétique.
Vu le prix trop élevé du glyphosate constituant un obstacle à son adoption, le g4llant

super peut passer dans les tests d'adoption.

I
I

34



lo
cî

()
Ê
(l)

I

-CtI
Ê!).J Cg

çt v) ,9d),9 A :r?=Ëx() q.|.
-o ii':= 

= èo'= cs i !i.-F-Vv,
= 

L qJ rrt .F{g?>(tÊÉ'é, o ç= x oh Gt C\t lrr I
ll î ; i uz(), * il.- ll
F{l-t-Ae2 !? Ë!,z;<Fo'-Z

f-,.l,
t;\-

€
G'
tr
t<
€
ct
É
ctl-.
F

Ê
(D

E€
GI
À c\,

-,€9â0xv
\or+
c{

\n
c\\o
crl

ea
æ*c!

C\\n
F-ôl

U)z
tq
!+

(\
tr

!) .-:

=dAO-

æ\o
c!

6
c!

C{
crl

\o
ôl (t)

z \o

s€
E,E

f-\o
'.d

o\
C-l

f-

\o
oo
f-

oo

c\ U)z q
f-

G'

rCd

a{
H.Él-. ligè-.e

.o'O Éz<E
rn."I
cî

o\
c!

ca
\o^
c\

\o
CA c/)

z
ôl
r+

ôlr

E-€S
Êïç

cQ\o
[--

rf,
3c^

\n

c\
c{^t

cf)

\n9 c/)z t--\o

ÈPsi F.;€rcz<<F
c-)q
ôl

s
\
ca
e.l

cl
t
ôl

ca
oo
..l
ôl

U)z
oo
t--

Fz
1I]

H
E
&F

c,

ca
o)
Ê.

v)

cl
G'
O

cd

ôl

oÈ
v)

E
(É

clo

GI

rt
v)

=à0
Li

cg

æ
c)
(d
U'
o
Èà
o

Eo
GI()

rE
É' àI)
v)

èq

U

GI
èI)
'o
d)

o
N

k
,CÉ

o
ào
cl

(€
att

N
l<
a.)

l-(
v)
tt)
c)'o
O

c)

v)
C)

o)

cr
c)

\c)

()
c,()

(La
q)

c)
E
G)\c)

q)

u
ci

\c)
:-
()

tt)
cg

(t)\()

u,
(,)
E
c)(tt

r(l)

h(t)
aa

(a
rl-cgq)

-s
c!
Fr

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r:
Efficacité de quelqugs herbicides totaux

dans le contrôle de O. longistaminata
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4 DIAGNOSTIC ET E)(PERIMENTATION EXTERIETJRE

4.1 INTRODUCTTON

Les activités de la ceIIuIe Diagnostic et expérimentation
extérieure ont été menées autour de deux axes:

identifier les contraintes agronomiques de production en
rlziculture irriguée dans le cadre d'une meilleure conception des
progranmes de iecherche en vue dtaméliorer Itadoption des
résultats de recherche.

tester dans les champs paysans et en condition paysanne
les innovations dans divers -domaines de recherche (arnélioration
variétale, agrronomie, défense des cultures) af in de favoriser la
diffusion des résultats de recherche

Dans Ie cadre de I'identification des contraintes, des
enquêtes ont été menées en contre saison et en hivernage. Les
réJultats qui figurent dans Ie présent rapport sont ceux de la
contre saison L994.

Pour les tests, Ies résultats concernent Ia saison L994.
Sept tests d.ont 2 sur les variétés | 2 sur I'utilisation de Ia
malière organique, 2 sur les herbicides et 1 sur L'azolIa ont été
conduits à travers les différentes zones de production tizicole
de l'Office du Niger.

Ltexécution de ces différentes activités a connu dténormes
difficuttés Iiées à I'insuffisance chronique des moyens matériels
(entre autres matériels de travail, véhicule). Cette insuffisance
a très souvent causé une irrégularité dans Ie suivi, uD retard
dans Ia distribution des intrants et à I'abandon de certains
tests.
4.2 TESTS

I 4.2.L T'srs 
'ARTETAU*

4.2. 1. 1 objeetif

Evaluer en vrai-e grandeur et sous conditions paysannes les
performances agronomiques des meilleures variétés obtenues en
station en vue de leur diffusion.

4 .2 . L.2 Eites

Les tests ont été conduits dans toutes les zones de L'
Office du Niger (Kouroumary, Macina, Molodo, N'Débougou et
Niono) .

| .2. 1 . 3 l.tatêrie1s et l{étbodes

Variétés
Deux séries de matériel végétal ont ét,é constituées en

fonction de ltétat d'aménagement des zones de culture:
zone réaménagée: Kogoni 91 1 (garnbiaka suruni)
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Bouaké l-89
BG 90 2 (téuroin)

zone non réaménagée: kogoni 89 l- ( BHz kurani)
Bouaké 189

BG 90 2 (ténoin)
Engrais:

ia fertilisation utilisée est LzO 46 00 soit:
lOokg de phosphate d'ammoniaque (D-A-P)
222k9 d'urée

Le dispositif expérimental adopté est Ie bloc dispersé où
chaque parcâIle paysanne constitue une répétition. Le nornbre de
r6pétition est vâr1able. Ie nombre de répétitions est de L3 en
zoi-te réaménagée et L7 en zone non réaménagée. Les dimensions
parcellaires varient de 600 à 1-OO0m2. Ces tests sont à leur
deuxième année.

Les conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui
explique une très grande diversité dans les techniques de culture
utilisées.

La récolte a été effectuée sur
éliminant 2m de chaque coté.

Ia parcelle utile en

Une interview des paysans a permis de
dans le cadre de l'évaluation des variétés

4.2. 1. { Résultats

recenser leurs avis
testées

1.2.L.1.L Têsts vâriétaux ên zone réanéaagée.

Les résultats sont consignés dans Ie tableau 1. Trois
variables dont Ie nonbre de tallâs au m2 ' le nornbre de panicules
au m2 et Le rendement paddy à l'ha ont été analysées. Les
coefficients de variation sonf relativement élevés pour le nonbre
de talles (2o,4t) et de panicules (15,9t). Par contre pour le
rendement paddy à I'ha, ce coefficient est de 10iù. Les rendernents
moyens deÈ trbis variétés varient de 6136 à 6398k9/ha. ces
reirdements moyens sont assez bons et restent conformes à ceux
obtenus dans Ia zone de riziculture intensive.

L,tanalyse des variables talles au m2, panicules arr m2, et
rendenent pàady ne montrent aucune différence significative entre
les 3 variétés testées.

cette équivalence entre les t variétés testées confirme
celle de ltannée dernière et montre si besoin est que les

t f lvariêtés KOGONI 91-1 et BoUÀKE 189 peuvent se substituer à Ia
I I t variété BG 90-2.
\ I \_-,
\\..-.
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Tableau I : moYsIIIlÊ:-- '"'ctLt-ables sLli . ll OC)21 \

:k; signif icatif
** : hautement signif icatif
ns: non significatif

La figure l montre }es rei^dements des variécés sur les deux
a1nées de Lest. Bien que les rendements obtenus en 1993 soient
faibles par rapport à ceux de I994, ]a tendance des rendements
reste Ia même sur les deux ans -

Une enquête a êtê effectuée auprès de 18 paysans dans le
cadre de Irévaluation de ces variétés. Ainsi la variété Bouaké
lB9 est autant appréciée que La variété Kogoni 9 1-1. Les raisons
évoquées ( f igure 2) sont essentiel l-ement Ie ta I J-age , ]â
présentation àes panicules, ]ê poids grains, et autr-cs (taiIl-e,
réaction à Ia fumure etc. )

pan icu Ies
au p2

Tra itements ta I l-es au p2 r e nd ement
padd y
kglha

BG 90-2

Kogoni 91--1
(168 11 L2)

FJouake 13 9

114')) zô 315

320

6398

(rlJf'r

moyenne 314 310 6224

s igni f icat ion
effet:

var iété

cvz

NS

20 .4

NS

16.9

NS

1t)

ET (r4.09 52 .2'/ A'

L', lJ.'iO
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Rendement des variétés en zone
réaménagée
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4.2.L.1.2 Tests Variétaur en zone Don réanénagée.

Le tableau z montre les résultats dtanalyse des variétés en
zone non réaménagée.

Contrairement aux résultats en zone réaménagée, lê
coefficient de variation est relativement élevé pour Ie rendement
à I 'ha (zL ,9 * ) . Les coef f icients de variation est de L4 , LZ pour
Ie nombre de talles au mz et de L3 tzT pour Ie nombre de panicules
au m2.

Il nr existe pas de différence significative entre les
variables analYsées.

Le rendemènt moyen de paddy est de 4937 | L3 kg /ha pouf BG

go-2, 4Lg2,03 lKq/ha p-our xocÔHr 89-t- et 4922,43 lf'.g/ha pour BoUAKE

l-g9. Toutef ois - Ia aif férence arithrnétique entre BG 90 2 et
Kogoni g9 l- d.e lrordre de 74s.L kg/ha est relativement élevée-

A I'issue de ces 2 années de test, les variétés KOGONI 89-1"
et BOUAKE j-g9 conviennent autant que BG gO-2 à ces conditions de
culture (figure 3) .

Tableau 2: moyennes des variables sur 14 répétitions (L994)

* 3 significatif
** : hautement significatif
ns 3 non significatif

Dans ces conditions de culture Ia variété Bouaké 189 montre
une certaine stabilité du rendement sur les deux ans (figure 3).
fl y a une faible variaÈion des rendements de BG 9O-2 et Kogloni
19 L d'une année à I'autre.

traitements talles au rnz panicules
au p2

rendement
paddy
kglha

BG 9U^-2

Kogoni 89-l-
40 L644 227

Bouaké 1-8 9

282

257

293

232

2L6

238

4937 . L3

4L92 . 03

4922 .86

moyennes 277 229 4683 . 86

S igni f icat ion
effet
variétés
cv 9o

NS

l_4.1

NS

L3 .2

ns

2L.9

ET 39.07 30. l-9 LO27 .36
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Rendement des variétés en zone
non réaménagée
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L'évaluation faite auprès des paysans en zone non réaménagée
a montré que les variêtês kogoni 89-1 et Bouaké 189 sont toutes
âppré"iéeË par les paysans. Le tallage, Ia panicule, Ie poids
giàitt= et d7 autres faèteurs tels gue Ie cycle, Ia taille sont
â"r critères utilisés par les paysans pour apprécier ces
variét,és.

Contrairement à Ia campagne L993 | les rendements en zone non
réaménagrée sont faibles pat râpport à ceux de la zone réaménagée
(tableaù 3). Ce qui s'explique-èn partie par l'état généralement
d.éf ectueux des parcellel eù Ia f âinf e adoption des technigues
dans ces zones non réaménagées -

Tableau 3: rendements moyens des variétés dans deux zones

Variétés zone réaménagée zone non réaménagée

BG 90-2

BOUAKE 189

KOGONI 89-1-
(BH2 Kourani)

KOGONI 91,- 1
(Gambiaka suruni )

6397 ,55

6L39 | 27

6L36,30

4937 | L3

4922 , 43

4L92 , 03
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1.2.2 TESTE EERBICIDES

1.2.2.L objectif :

Tester en nilieu paysan et sous conditions paysannes
I'efficacité de certains hàrbicides (totaux et sélectifs) dans
le contrôle des adventices (annuelles et pérennes) du tj-z en vue
de leur adoption.

4.2.2.2 Sites

Les tests ont été conduits dans toute les zones de l'Office
du Niger( Kouroumary, Macina, Molodo, N'Débougou et Niono).

4.2.2.3 I'tatériels et lrtéthodes

Le matériel
I largement utilisée
I l ' office du Niger.

végétal est constitué par Ia variété BG 9O-2
dans toutes les zones de production de

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Deux tYPes de tests
d / herbici-des :

ont été conduits avec deux séries

Herbicides sélectifs (Garil, basagran PLz)
Herbicid.es totaux ( I'argus, le gtyphosate)

les engrais apportés sont le phosphate d'ammoniaque et
1/urée.

Le dispositif expérirnental utilisé est Ie bloc dispersé où
chaque sit,e (paysan) constitue une répétition. Les parcelles
éIémentaires ont une surface de 4O0mz.
Dans chaque test, d.eux molécules chirniques sont comparées à la
pratique paysanne.

La fertilisation est faite à Partir du PhosPhate
d,'ammoniaque (46 Pzos/ha) et d'urée à raison de 12ON/ha.

Les conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui
explique une très grande diversité dans les techniques de culture
utilisées.

La récolte a été effectuée sur la parcelte utile en
éIiminant 2m de chaque coté.

4 .2 .2 . 4 RESUITTATS

1 .2 .2 .4 . L Herbicides sélectifs
Les variables nombre d'adventices avant traitement , tâ]Ies

au [2 , adventices après traitement, pâDicules au 12 et le
rendement en kg/ha onÈ ét,é analysées. Les résultats sont dans Ie
tableau 4.

Les coefficients de variations sont relativement éIevés Pour
Ie nombre des adventices avant traitement (37 '72) et après
traitement (36r9 ?).

pour Ie nombre dtadventice avant traitement, iI n'existe.Pas
de diffêrence significative. Ce qui laisse penser à une densité
plus ou moins unif orme (hourogènef aans les parcelles traitées -

pour ]e nombre de talles et de panicules au rr2, I'effet des
différents traitements ntest pas significatif. Pour le nombre
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d'adventices après traitement Ia différence est hautement
significative et significative pour Ie rendement à I'ha.

Le nombre des adventices après traitement sur la parcelle
ayant reçu Ia pratique paysanne est supérieur à celui de la
parcelle ayant reçu Ie Garil. Ainsi la pratique paysanne reste
moins efficace par rapport au Garit mais équivalent au Basagrran
PLz. Pour Ie rendement à Itha, Ie Garil tout en restant
équivalent au Basagran PLz est meilleur à Ia pratigue paysanne.
Cette dernière ne se différencie pas du Basagran PLz.
Les rendements de paddy (kg/ha) sur les différents traitements
reflètent le rendement moyen à I'office du Niger.

Tableau 4z Moyennes des variables sur L2 répétitions (L994)

traitements advent
avant
trait.

ta I les
au 112

advent
après
tra it .

panrc.
au p2

rendement
paddy
kgl ha

Gari I
Basagran pt2

prat. paysanne
( désherbage )

82 ,83

89 |L7

87 ,42

253

257

24L

7b

8b

13a

247

254

239

523 9 , 15a

4762,03ab --/
4508,72 b

moyennes 86 250 9 ,56 246 4836 , 63

Significa
tion effet

herbic ide

CV 9o

ns

37 t7

NS

LLt2

**

36 tg

NS

l-L, 5

*

L4

ET 32t64 28,O6 28 | 24 35 ,2 6-77,99
*: S ni f ica't: s]-gn]-flcat']-r
** : hautement significatif
ns 3 non significatif
NB: Les moyennes suivies par
significativement différentes
Newman et Keuls

4.2.2.4.2 herbicides totaux

.ç"-'
r( r',v

iJ,*' 
ù o ,

\ . i I , {-',
i ' \ \.'' . !' r'

Ib,
* aL

Tè 6J}/n'
rJ î.

)".-''\ ._r5
t

Lù
Àr

Lr

Le tableau 5 montre les résultats d t analyse et Ia
comparaison des moyennes. Quatre variables dont Ie nombre
d t adventices au 112 avant traitement, Ie nombre de tal les , dêpanicules au 112 et le rendement en kg/ha ont été analysées.

Les coefficients de variation sont relativement étevés pour
I' ensemble des variables.

L'absence de signification pour
traitement indique une densité
différentes parcelles.

Pour les autres variables, iI

les mêmes lettres ne sont pas
au seuil de 58 par le test de

Ie nombre d,adventices avànt
assez homogène pour les

n y a pas eu également un
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effet significatif des diffêrents traitements.
Les rendements à l'ha sont en général assez faibles (3224

à 3848 kglha)

En cette prernière année, I t équivalence entre la pratique
paysanne et les traitements herbicides confirme en partie
I'efficacité des produits utilisés. La nécessité d'une étude
économique s t impose en deuxième année pour conclure en précisant
Ia rentabilité économique de ces produits.

Tableau 5: moyennes des variables sur 7 répétitions

tra itements advent
avant
trait.

taIles
au p2

panrc.
au Inz

po ids
paddy
kqlha

argus

glyphosate

prat. paysanne
( labour prof)

234

247

229

2L2

226

244

235

227

23L

3435.43

3848 .7 L

3224.9L

moyennes 237 227 .33 23L 3503.02

Signification
effet

herbicide

CV eo

NS

L7 .7

NS

23.L

NS

21.3

NS

L7 .2

ET 41 94 52 .5L 49 30 602 .63

* s significatif
**: hautement significatif
ns: non significatif
4.2.3 TEST ÀZOLLA

4.2.3.1 Objectif

Vérifier en milieu réel et sous condition paysanne I'effet
de Lt azolla sur Ie rendement du riz.
4.2.3.2 Eites

Les tests ont été conduits à Niono dans les périnètres de
I'Office du Niger en zone retail.
I .2. 3 . 3 Hatériels et lrtétbodes

Le matériel végétal est Ia variété BG 9O-2 largement
utilisée dans toutes les zones de production de I 'Office du
Niger.
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Ies engrais utilisés sont Ie phosphate dtammoniaque,
I'urée et Lrazolla et Ie triple super phosphate (TsP) -

Le complement minérale (cm) est composé de 46 PzOs.

Deux traitements constitués à partir dt azolla sont comparés
à la fumure vulgarisée:

1-2 ON/ha + 46 PrOrlha ( fumure vulgarisée)
Une culture d, azolla + 30N/ha sous forme minérale + cm
Une culture d.t azolla + 50N/ha sous forme minérale + cm

Une culture d, azolla est la couverture dtune surface par un
tapis d'azolla et correspond à environ 27 tonnes /t:.a.

Le dispositif expérimental utilisé est le bloc dispersé où
chaque site (paysan) constitue une répétition. Quatre sites ont
été retenus. Les parcelles élémentaires ont une surface de
1000m2 .

Les conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui
explique une très grande diversité dans les techniques de culture
utilisées.

I La récolte a été effectuée sur la parcelle utile en

I éLininant 2m de chaque coté.

4.2.3.4 RESULTÀTS

Les résultaLs d'analyse de variance et Ia comparaison des
moyennes sont consignés dans Ie tableau 6 -

f-,es coeff icients de variation pour les dif férentes variables sont
de L4 ,42 pour Ie nombre de talles au m2 , L3 , LZ pour le nombre de
panicules et L3,22 pour Ie rendement paddy.

Pour les différentes variables analysées Il n'existe aucune
dif f érence si-gnif icative entre les traitements.

Les rendements moyens des traitements qui varient de 2432
à ZSgg kglha sont très f a ihrles . Ce qui est I ié au retard accusé
dans Ia mise en place et du suivi irrégulier de ces tests.

L'absence d'effet significatif pour les faibles rendement
s'expliquerait en partie par le nombre réduit de répétitions.

La reconduction de ce test dans les conditions normales
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Tableau 6: moyennes des variables sur 4 répétitions (1994)

** : hautement significaLif
ns: non significatif
4 .2 . 4 TEST ITIATIERE ORGÀNIQUE

4.2.4. 1 objectif

Tester en rnilieu réel et sous conditions paysannes I'ef fet
de Ia fumure organique sur le rendement du rLz irrigué

4.2 " 4.2 Sites

Les tests ont été conduits dans toutes les zones de 1 '
Office du Niger (Kouroumary, Macina, Molodo, N'Débougou et
Niono).

4.2. {.3 Matêriels et Mêthoôes

Le matériel vêgétat utilisé est Ia variété BG 9O-2
Iargement cultivée dans toutes les zones de production de
Itoffice du Niger.

Deux types de fertilisation sont utilisés:
Ia f ertilisation minérale cornposée d ' urée et de phosphate
d t ammoniaque
Ia fertilisation organigue composée de fumier et de paille de
rlz. '
Le fumier provient de l'étable de la station de recherche
agronomigue de Niono. '

Ia paille provient des parcelles rlzicoles de Niono.
Trois traitements ont été testés 3

12 oN/ha + 46 Pror/ha
paille produite + 9ON/ha + 23 Pro5lha

Stonnes/ha de fumier + 46N/ha

Traitement talles
au p2

panicules
au 112

rendement
paddy
kglha

azolla+3ON+cm

azolla+60N+cm

L20N + cm

235

255

255

233

254

252

2432 | 06

2599, 18

25L3 ,22

moyennes 248 246 25L4 | 49

effet signification
tra iternents
cv

NS
L4t4

NS
L3 ,l-

ns
L3 t2

ET 35 ,67 32 ,22 331-.20
*; S n ca
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Lrurée est apporté en deux fractions à raison de 318 au
tallage et 5/8 à I'initiation paniculaire.

ie ehospfrate d'ammoniaque est apportê quelques jours après
le repiquage.

Le -furnier et Ia paille sont enfouis au moment du labour

Le dispositif expérimental utilisé est Ie bloc dispersé où
chaque parcâIle paysanne constitue une répétition. Les parcelles
éIémentaires ont une surface de 200m2.

La récolte a été effectuée sur la parcelle utile en
éliminant 2m de chaque coté-
Deux séries d.e tests ont étê conduites:

La première série est constituée par les tests qui sont à
leur deuiièrne année. Les anciennes parcelles ont été repérées et
Ies mêmes traitements ont été reconduits.
Ces tests sont implantés dans les zones de Niono et du Kouroumary
en six répétitions.

La d.euxième série concerne les tests en première année qui
sont implantés à travers toutes les zones de production tizicole
de I, Of f ice du Niger (Kourounary, l,Iacina, Molodo, N'Débougou ,

Niono). onze sites (paysans) ont été retenus.
f Les conditions -de culture sont celles du paysan' Ce qui
I explique une très grande diversité dans les techniques de cul.ture

utilisées.
Les analyses statistiques ont été faites avec Ie 1ogiciel

statitcf et les moyennes ont été séparées suivant Ie test de
Ne'wman et Keuls

4.2.4.d RESTTIJTATS

Première série

Les résultats d'analyse de l'ariance et }-a comparaison des
moyennes figurent au tableau 7 .
frôis variables dont le nombre de talles au fr2, de panicules au
rn2 et le rendement ont é+-é ana lysées .

Les coefficients de variation sont de I'ordre de 7 à 9 Z-
pour I'ensembie des variables i1 n'existe aucune drfférence
significative
Le rendement moyen des dif f érents trait,ements est assez éIevé
et varie de 678L à TOO8 kg/ha. Ltabsence dteffet traitement
pourrait être fié au faible nombre de répétition.
pour les variables panicules au rnz et rendement, II n y a pas de
différence signifiCative et ces résultats restent conformes à
ceux de Itannée dernière. Àvec Ia variable talles au il2,
contrairement à la campagne précédente, iI n'y a pas de
différence significative entre les traitements.

En conclusion, toutes chose égale par ailleursrl'absence
dteffet significatif pendant les deux campagnes montre que les
Çrrgry:a1r organiçIue_g sous forme de fqqier et de paille peuvent être

tutitisés "i çoroUinaisôn avâC reË e-ngraie-ntneieUD ce qgi'permet
àa=:âdtulffl[e*-co(lf-€ëg*ênÇ:ËTs- à "àpporter - €,t d'améliorer ]es
propriétés physiques du sol. II faut toutefois envisagel des
voiès et molrens pour 1'acquisition de ces fertilisants organiques
qui sont insuffisants et difficiles à obtenir.
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Tableau 7z moyennes des
répétitions

variables de la ]-ere série sur 6
( lee4 1ee5 )I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

:k 3 signif icatif
** r hautement significatif
ns: non significatif

Le suivi de ce test sur les 2 ans a permis de voir
l'évolution des différents traitements. La fumure organo-minérale
avec la paille ou Ie fumier donne des résultats très
intéressants.

En deuxième année de test , L'effet des différents iypes de
f umure par rapport à la premi.ère année se traduit par une
augrmentation de rendement de LzZ avec Ia fumure ininérale et 2L
à 25 Z pour Ia fumure organo-minérale (fig 4).

Traitements talles au
1112

panicules
au ITtz

rendement
paddy
kglha

12 ON+4 6P2Os

Paille+9ON+3 OP2O5

fumier+4 5N

234

248

256

2L2

228

233

678Lt24

7OO8 t34

699L,45

moyennes 246 224 6927 , OL

effet signification:

traitements

cvz
NS

7,3

NS NS

8r8

ET L7,90 L7,9L 6C6, 59
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.,_1_

an née 1

an nees

ann ée2

Paille+9ON+3OPI 12oN+4oP

I I Fum ier+46N

Rendement en fonction des traitements

8000

6000

4000

2000

rdt kg/ha
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Deuxième série

Lranalyse et la comparaison des moyennes suivant le test de
Newman et rLufs figurent au tableau 8. Les variables analysées
sont Ie nombre de tal}es, de panicules au 112 et Ie rendement
paddy en kglha. .

Les "6âeficients 
de variation sont g,2Z pour le nombre de

talles , g ,72 pour le nombre de panicules et L4 | 6Z pour Ie
rendement PaddY.pour i"= .T.riables nombre talles et panicules au Ir2, iI n'y
a pas de différence significative entre les traitements.

par contre pour Ie rendement paddy iI existe un effet de Ia
fumure organiqu; sous forme de pàill.. Ce traitement tout en

restant équivalent au fumier est supérieur à Ia fumure vulgarisée
( 1-20N + 46P2O5) .
Le fumier ne diffère Pas de la
Les rendements moyens en PaddY
varient de 5300 à 6300 kglha.

fumure .,rulgarisée -

par traitement est assez bon et

Tableau B : moyenne-s des variables de la. 2eme série sur 11
répét j-tions (Leg4 199s )

* s significatif
rkrt 3 hautement signif icatif
ns: non significatif

Les moyennes suivies
statistiquement dif f érents
et KEULS

par les mêmes
au seuil de 5t

Iettres ne sont Pas
par le test de NE$IM.AN

Traitements talles au
1112

panicules
au P2

rendement
paddy
kq/ha

L2 ON+4 6P2O5

Paille+9oN +3oP2o5

fumier+4 6N

236

247

257

222

233

24L

5295 ,9 4

6313,51

6020 ,64

b

a

ab

moyennes 246 232 5876 t7O

effet signification
traitement
cvz

NS
9 r2

NS
9 17

*
L4t6

ET 22,73 22t43 855 t7L

53



\.t.r tl '\'l : -

\l e
\

I\
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

{.3 DIAGT{OSTIC

{.3. 1 L' INTRODUCTION

Les systèmes nationaux de recherche manifestent actuellement
un intérêl croissant pour l'approche participative de Ia
recherche agricole. cette nouvelle orientation ou du moins ce
nouveau besoin s'explique par deux raisons en partie liées:

à la difficufté pour un certain nombre d'acquis et de
proposition de la recherche agronomique d'être adopté par les
paysans.

à de nombreux problèmes rencontrés par les agriculteurs
dans la conduite de leur culture ou dans I'utilisation de leurs
ressourc:es qui n t ont pas de solutions appropriées immédiates au
niveau de Ia recherche.

Lt adéquation entre les thèmes de recherche et les besoins
et priorités des paysans permettra d'éviter un f aibl-e taux
d'adoption par les paysans et I'utilisation judicieuse des
ressources disponibles.

Selon P. JOUVE ( 1984 ) I'adéquation des thèmes de recherche
aux besoins et priorités des utilisateurs présumés impose de
réaliser un diagnostic des activités agricoles qui se déroulent
dans un espace àéterminé. Ce diagnostic permet dtidentifier les
blocages et les potentiatités de la production agricole dans les
diffé;entes zones agroclimatigues ainsi que leur ordre de
priorité. Ces priorités identifiées contribuent à déterminer des
thèmes de recherches agronomiques qui répondront inplicitement
à Ia conCi+-ion d t adéquation aux besoins '

4.3.2 OBJECTIF:

Lrétude vise à identifier les contraintes agfronomiques en
riziculture irriguée à ItOffice du Niger en vue d'une meilleure
conception des programmes de recherche afin d t améliorer
I'adoption des techniques développées.

{. 3 .3 SITES:

L'étude a été faite dans la zone de I'Office du Niger. Pour
la contre saison Lgg4 | elle a été menée dans les zones de Niono,
Molodo et Kouroumary.

| . 3 . { III,ATERIEIJS ET I.IETEODEB :

Lrétude a été conduite sous forme dtenquête et de suivi de
carré de peuplement végétaI.

L'enquête a été menée sur 274 exploitations réparti"F entre
les zoneé de Niono, Molodo, Kouroumary. Cent dix huit
exploitations ont été analysées.
La méthode utilisée est celfe \des sondages aIéatoires avec
stratification. EtIe vise à assur\r une répartition homogène de
la population en strates supposéçr homogènes par rapport au

\\
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caractère étudié.

Les critères à priori retenus pour Ie choix des exploitations
étaient Ie rendernent et la surfàce. Compte tenu des superficies
relativement réduites en contre saison, Ie seul critère de choix
a été Ie rendement. Ainsi les 2 / 3 des exploitations ont un
rend,ement inférieur à z tonnes par ha. Cette fixation de quotas
permet une meilleure prise en Compte des préoccupations des
à*ploitations à faiblé rendement. Le choix des exploitations a
été fait par les paysans suivant le rendement à partir
drassemblée généra1e ôu de simples concertations entre membres-
Le tableau g âonn" Ia répartition des exploitations enquêtées par
vi I lage

Tableau 9: Répartition des exploitations suivant les zones et
vi I lage .

Zones V i I lages codes
nombre
d / exploi-
tations
enquêtées

nombre
exp 1o ita-
tions
ana lysées

Niono

Molodo

Kourouma

CoIoni
Nango
Sassagodj i
N10 Ténégué
N6 Sagnona
Niégué
Koyan péguéna
N ' go loba Ia

Touba
Quinzambougou
S iby
Cocody

K16
K17
K22
K23
KO1
KO2
Hamd.allaye
Nemabougou
Sokolo
Darsalam
Kalan Coura

8
6
7
5
4
1
3
2

9
A
B
c

D
G
F
E
H
I
J
K
L
M
N

50
l-3
2L
2L
24
15
23
1L

6
l-o
9
4

6
2
I
5
9
11
6
6
4
5
4

l-6
I
I
7
10
4
I
3

3
8
7
4

6
2
7
5
6
o
1
o
3
1
1

Total 274 118

55
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Un code a été affecté à
Soixante quatre des 118

réaménagée (Niono) contre 54
Kouroumary) .

Le suivi des parcelles a
d'observation implantés dans
(placettes) ont été implantés au
mesures et comptages y ont été

été fait à partir des carrés
les parcelles. Trois carrés

hasard dans chaque parcelIe. Des
effectués à différents stades

végétatif.
Chaque enquêteur a suivi une soixantaine de carrés placés

dans 20 exploitations. Ce nombre a été réduit au Kouroumary où
il y a eu très peu dtexploitants en contre saison.

Coi.t-gcre DEs oollt{Ées

Les inf ormations relatives à Ia gestion cie I'exploitation
ont été recueillies à la suite d'enquête. Les paramètres
agironomiques (nombr:e de talles au tallage maximum, pâDicules à
Ia maturité et rendement) ont été mesurés dans les trois carrés
placés dans chacune des exploitations. En tout 60 carrés ont êtê
placés dans une vingtaine d'exploitations. Les analyses ont été
faites à partir de moyennes obtenues sur les 3 carrés par
exploitation.

TRattguntlt DEs poNNÉes

Les données ont été analysées avec Ie logriciel intégré de
statistique appliquée (LfSA) .
Deux séries d t analyse ont été f aites sur les 1l-8 individus
représentant les exploitations enquêtées où des carrés de
rendements ont étê placés.
- Une analyse élémentaire à partir de tableaux croisés permettant
de voir Ia relation entre deux variables qualitatives. Cette
analyse est suivie au besoin par des graphiques mettant en relief
la liaison entre ces variables.

Une analyse multidimensionnelle (analyse factorielLe des
correspondances multiples) qui prend en compte un ensemble de
variables qualitatives. Les rendements ont été mis sous forme de
classe pour constituer 5 modalités.

Dans Ie cadre du traitement des données, les villages ont
êt-ê codés. Chaque exploitation est représenté par 4 caractères.
Le premier caractère (chiffre ou lettre) indique le village et
les 3 autres (chiffre) Ie numero des exploitations dans les
différents villages.

OsspRvarroNs:

Certains carrés placés dans Ie Kouroumary ont été abandonnés
à cause dtun assec pour I'entretien du réseau dt irrigation.

L'élirnination des autres individus de I'analyse est due aux
données manquantes pour Ia variable rendement.

Èd

i\
\

chaque village (tableau 9).
exploitations se trouvent en zone
en zone non réaménagée (Molodo et
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1.3.5 RESUITTATS:

L'enquête a porté sur un ensenible de variables (sol, système
de culture, techniques de culture etc. ) sur lesquelles nous avons
retenu quelques unes pour I'analyse. _Parmi celles gL, nous avons
le solr- res- contrainles riées au sor , rê système de curture'
I'utilisation de matière organique, Ies types de mauvaises
herbes, Ies semences, variété; et -les attaques de maladies '

4.3.5. 1 AnaIYse élémentaire:

En fonction des types de sol, les 1l-8 exploitations se

répartissent de la f açon suivatrte:
442 des exploitations sont sur sol moursi
gZ sont sur sol dian
72 sont sur sol danga
L3Z sont sur soJ boi-fing
LGZ sont sur boi-sable
LLZ sont sur sol sableux

4.3 .5. 1. 1 Ànalyse des contraintes:

en fonction des tYPes de so1

La figure 5 montre les proportions des exploitations en
fonction des différentes modalitéè de contrainte. ces modalités
sont:}es difficultés de travail du solr les problèmes de
f ertilité, €t I'absence de contrainte. La prop-ortion des
à*ploitatiort= n'ayant pas de contrainte atteint au moins 4oZ pour
chàque type de soi . Sui sol danga, boi 

. 9t sol dian le potJrgentage
des exproitations où 1es sols sont difficiies à travailler est
relativem.ent élevé (28 à 38?). C[acun des types de soI moursi,
sol sable et sol boijsable, ont environ 3o? dé; exploitations qul
présentent des probtèmes de fertilité. Les sols danga et boi
irésente 502 des problèmes d.e f ertilité et de travail du sol.
L- répartiti.on deé contraintes entre les types de-sol montre des
pi"p"?tions élevées sur moursi pour tous res cas étudiés (figure
à1.'soi*.nte pour-cent des proËtames de fertilité apparlissent
dans les exprôitations sur sol moursi contre 5z sur sol dian et
sol danga. La proportion de contrainte liée au travail du sol
s'éIève à 35t sur so1 moursi contre 108 sur sol sableux. Les sols
à.ng., dian et boi ont des proportions moyennes de 15 à 252 '
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Proportion des exploitations ayant
des contraintes par type de sol

% des exploitations
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Flg 6

Répartition des contraintes entre
les types de sol

% des exploitations
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Types de sol
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eD pépinière

En pépinière, Ies principales contraintes rencontrées sont
Iiées à 1â gerrnination avec 3 1 . 362, à I' arrachage (2 ' 543-) et
autres contraintes (28 ,814 ) constituées par les dégâts
dr insectes, dranimaux . chez 32.20 Z des exploitations, iI nty
a pas de contrainte en PéPinière.

Iiées à I'utilisation de la matière organique

Dans le cadre de ltutilisation de Ia matière organique, 11

existe un certain nombre de contraintes:
. L' insuf f isance de matière organique dnez Zoeo des exploitations
. les difficultés de I'utilisation de la matière organique
(transport et enfouissenent) d.ans 35,62 des exploitations
. I' insuffisance combinée aux difficultés d'utilisation de Ia
matière organique dans 8 -52 des cas
. 24,62 n'ont Pas de contrainte
. par ailleurs, L4,4 Z des exploitations restent indifférents

4. 3 .5. 1.2 AnaIYse des rendements

11-8 exploitations se répartissentLes rendements dans les
comme suit:
10? des exploitations ont des
3LZ des exploitations ont des

rendements inférieurs à 2 t/ha
rendements comPris entre 2 et 4

t/ha
372 des exploitations ont des rendements compris entre 4 et 6

t/ha
LgZ des exploitations ont des rendements compris entre 6 et I
t/ha
3Z des exploitations ont des rendements supérieurs à 8t/ha

4.3.5.1.3 Répartit,ion des classes de rendement:

en fonction des tYPes de sol.

La figure 7 montre Ia répartition des classes de rendement
sur chaque type de sol rencontré.
Sur sol saË1-eux, les rendements ne dépassent en aucun cas 6

t/ha. Sur les autres types de sol iIs atteignent 6 à I t/ha. Sur
sôf danga, plus de 6Ot âes exploitations ont un rendement de 2

à 4 t/h;.-Il y a une faible pràportion des rendernents de plus de
I t/ha sur sol moursi.

La répartition des classes de rendement entre les types de
so1 montrà que les pourcentages des différentes classes de
rendement son-t plus élêvés sur sol moursi que sur tous les autres
types de sol ffigur" g). Des rendements supérieurs à I t/ha
n?èxistent que sur sol moursi. Les sols boi et boi-sable ont
environ zoy des exploitations qui ont un rendement excédant 6

t/ha. r
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Fig 7

Proportion rendement
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- en fonction ôes systèmes de culture
parmi les exploitations analysées , L4Z font d'autres

cultures dans les parcelles de rLz en saison sèche froide contre
g6z.

La répartition des exploitations en fonction des classes de
rendement pour chaque système de culture (figure 9) montre que
Ies exploitations avec un système diversifié donnent des
rend.ements plus êlevés que celles qui ne le pratiquent pas'
Cinquante potrr-cent des exploitations ont plus de. 6 t/ha dang un

=V=Ëa*" di-versif ié contre LsZ en I'absence de diversif ication.
oés rendements très faibles (<2 t/ha) se rencontrent uniquement
sur des exploitations qui ne pratiquent pas Ia rotation-
La répartition des cLasses dè rendement entre les systèmes de
culture ( figure 10) montre des proportions éIevées
d'exptoitatioÀs à haut rendement en cas de diversification (1ooZ
pour des classes de rendement de B à L0 t/ha et 322 pour. des
classes de 6 à B t/ha) . Par contre les exploitations gui ne
pratiquent pas Ia diversification sont caractérisées par une
forte proportion de classe à faible rendement.

- en fonction des tYPes de Eemence

Deux types de semences sont utilisés dans les exploitations.
cinquante trois pour-cent des exploitations utilisent les
semences sêlectionnées contre 472 pour les semences non
séIectionnées. Selon Ia figure 11, Les fortes proportions des
classes de rendement éIevâ (> 4 t/ha) se retrouvent avec la
catégorie des semences séIectionnées où 642 des exploitations ont
entrà 4 et plus de I t/ha. Par contre, avec I'utilisation de
semences non séIectionnées, 522 des exploitations ont un
rendement inférieur à 4 t/ha.

Sur Ia figure LZ, iI y a la répartition en pourcentage des
classes de rendernent entre 1es deux Lypes de semence. La totalité
d.es exploitations ayant plus de 8 t/ha uti l isent Ia semence
séIectionnée. Par contre eZ Z des exploitations qui ont moins de
Z t/ha utilisent Ia semence non sélectionnée. Contrairement à
lrutilisation d,e semence séIectionnée, le nombre d'exploitation
diminue au fur et à mesure que Ie rendement auç[mente. Ce qui dans
les deux cas donne un diagranme en escalier.
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- en fonction des variétés

Quatre variétés (habegang, china 988, BG 90 2 | IR 15) sont
habituellement cultivées.dans les différentes zones. En plus, iI
existe drautres variétés dont les noms sont ignorés par les
paysans. La répartition en >o des exploitations en f onction de ces
variétés est Ia suivante: habegang 252, china 998 242, BG 9O-2
342, IR 15 8? et autres 8?

Des proportions relativement élevées d'exploitation (3221
ayant cutÈiva les variétés IR l-5 et China 988 et autrest (f ig 13)
ont des rendements supérieurs à 6t/ha. Avec les autres variétés,
iI y a de faible pourcentage des classes de rendement élevé
La répartition des classes de rendement entre les différentes
variétés (Fiq 14) montre que tous les rendements dépassant Bt/ha
sont obtenus avec la variété IR 15. Des proportions relativement
éIevées (53 à 60%) de rendement faible (< 4 t/ha) sont obtenues
sur des exploita*-ions ayant utilisé les variétés BG 9O-2 et
habegangr.

en fonction des sources de matière organigue.

Diverses sources de matière organique sont utilisées dans
les exploitations. Ainsi 35eo des exploitations utilisenÈ Ie
fumier , LZ utilisent Ie terreau et LSZ apportent à la fois Ie
fumier et Ie terreau. Le reste des exploitations n t apportent pas
de matière organique.

La figure 15 donne Ia proportion des classes de rendement
suivant le type de matière organique. Ainsi 60 Z des
exploitations ayant utilisé à Ia fois Ie fumier et Ie terreau ont
un rendement supérieur à 6 t/ha contre moins de 3 O Z dans les
autres cas. Les exploitations qui utilisent Ie fumier et Ie
terreau ont toujours des rendements supérieurs à 2 t/ha.
La figure 1-6 rnontre la répartition des classes de rendement entre
l-es dif férentes sources de matière organique. Tous les rendements
supérieurs à 8 t/ha se rencontrent sur les exploitations ayant
utilisé Ie fumier et le terreau. La classe de rendement 6 à I
t/ha existe dans les 3 cas mais avec Ia plus forte proportion
(53e) sur les exploitations ayant reçu du fumier. La proportion
de rendement inférieur à 2 t/ha est assez élevée (632) dans les
exploitations n'ayant pas reçu de matière orgranique.
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en fonction du tyPe de nauvaiEes berbes.

Les mauvaises herbes rencontrées ont êté réparties en 2

catégories. Il y a des adventices annuelles sur 642 des
;;i;iÉàtion=, des adventices pérennes_ sur 6z des exploitations
et les Z types sont présents sur 3OZ des exploitations.

La répàrt,ition en pourcentage des classes de rendement pour
Ies différènts types de mauvaises herbes (figure L7) montre que
Ies exploitationi envahies d'adventices pérennes (diga) ont
génératLment des rendements très f aibles ( < 2 t/ha ) ' Dans. de
telle situation, Ies rendements n'excèdent pas 6 t/ha- Ainsi en
présence de diga génératisé , 43z des exploitations ont des
rend.ements inférieurs à z t/ha contre 52 pour des exptoitations
ayant des ad.ventices annuelles. Dans Ie cas où les deux types
d-, adventices sont présents à densité plus ou moins égale ' on
observe que L3Z des exploitations ont d.es rendements faibles et
52 avec des classes de rendement de 6 à I t/ha.

Sur la figure 18, Ia répartition des classes de rendenent
entre les différents types d'adventices montre que tous les
rendements supérieurs â 6 t/ha se rencontrent dans des
exploitations àyant des adventices pérennes. Les exploitations
ayànt à Ia fois les adventices pérennes et annuelles ont 92 des
rendements de 6 à I t/ha côntre gLZ pour les adventices
annuel les .
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Fig 17
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4.3 .s.2 Analyse des techniques culturales en fonction ôes niveaux
de rendement

L'analyse des techniques utilisées pour d9= niveaux de
rendement a
choses égales par aiIleurs, Ies meilleures techniques pour
atteindre un objectif de rendernent.

I Dans Ie caâre de cette analyse nous avons., en fonction des

I n:_veaux Li d"=.o. cités, idêntiiié 
'es 

techniques et variétés
utilisées.

pour des exploitations ayant d.es rendements de moins de
Zt /hâ , Ies techniques f ortemànt appl iquées sont Ie labour
hersag:e, planage, f â pépinière sèche, tes semences sélectionnées
et dans une moi.rdr" lnelur" Ia pépinière humiCe ( f ig 19 ) . Les
variétés utilisées sont Ia BG go:2, habegang et généralement les
niveaux de fertilisation ne dépassent guère 100 kglha par type
drengrais (urée et phosphate d'ammoniaque) (fiq 20 et 2L).

Dans 1es explôitalions ayant des rendements de plus de
6t/hâ, Ies semences sélectionnéès, Iê labour hersage et puddlage'
Ia pépinière hunide sont beaucoup utilisées (fiq 19) - - Les
variétés les plus rencontrées dans Cette catégorie sont la china
988 , habeqanq et IR t 5 (fig 20) . L'ensemble des exploitations
utiiisenti. i.rtilisation organique et les doses d'engrais (urée
et phosphate d'ammoniaque) apportées dépassent lO0kg/ha dans 90
>o des cas (f ig 2L) .

En conclusion, Ies variétés china 988 et IR 15 semblent être
mieux indiquées pour I t obtention de haut rendement. La matière
organique et les doses fortes d'engrais .(supérieures à 1OOkg/ha)

=oit éô.Iement des techniques appropriées pour atteindre des
rendements de I'ordre de 5 tonnes/ha.
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{. 3. 5. 3 Analyse factorietle des correspondances nultiples

4.3. 5.3. 1 Etude des exploitations ( indiviôus)

Les individus pris en compte sont ceux dont les
contributions sont supérieures à 3 fois Ia contribution moyenne -

Axe 1

Le tableau 10 des facteurs ( individus) montre la forte
contribution de certaines exploitations.

Les exploitations n"49, 7O, 02 de Ténégué et 48 de Sagnona
contribuent beaucoup a cet axe " De plus t eI les y sont
relativement mieux représentées avec des coordonnées positives.

Du coté négatif , Ies exptoitations remarquabl,es sont celles
cle quinzambougou n"41 dans Ia zone de Molodo et du K23 n"85 et
44 dans Ie Kouroumari. CeIIes ci sont relativement moins bien
représentées et leur contribution à cet axe est faible.

L'axe L oppose donc certaines exploitations de Ia zone
réaménagée de Niono à celles des zones non réaménagés de Molodo
et du Kouroumary.

Tableau 1O: Tableau des contributions des exploitations aux
différents axes

coordonnéequalité de
représentat.

cor

Individus
(N"exploit)

311
271,
326
279
23L
233
206

366
294
L20
205
19 L
260
302

4048
50 a2
5049
5070
EO44
808 5
4041-

43
32
47
34
23
24
l_9

axe 1-

-2L8
-224
-233
-244
-252
-2L9

225
247
244
279
209
26L

34L
236
394
470
439
308
246
25L
292
88
32L
99

axe 2

l_04 6
2003
3032
3020
3036
3013
4L34
4059
5031
5049
5 016
5002

29
30
33
36
38
29
30
37
36
47
26
47

7L
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I Axe 2

Cet axe oppose:
- - d'une part les exploitations n"2o, 32, 36, 13 de Kouyan
I Pegarena, no46 de Negué et no36 de Kouyan Golobala. ces
I exploitations relativement mieux représentées ont des coordonnées

négatives
I - d'autre part les exploitations no16, 02' 3L' 49 de Ténégué no34
I et 59 de sagnonâ. celles ci contribuent fortement à cet axe et

sont également bien représentées avec des composantes positives.

Les remarques sont itlustrées par Ia figure 22I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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4.3.5.3.2 Etude des variables

Les variables décrites suivant les
contributions sont au moins éga1es à
moyenne (Tableau 11) .

axes sont celles dont les
3 fois Ia contribution

Àxe 1
Deux groupes de variables contribuent fortement à Ia

formation de cet axe.
Le premier ayant des coordonnées positives est constitué par Ie
système diversifié (ROT), la semence sélectionnée (S), Ie fumier
et Ie terreau combinés (MO4 ) , Ia classe de rendement 6-8 t/ha
(RDT4 ) et ies adventices annuelles (MHE2 ) .

Il s'oppose au cieuxiènie groupe à composante négative caractérisé
par les semences non sélectionnées (NS), fa variété BG 9O-2
(VAR4 ) , les adventices pérennes (MHE3 ) , sans matière organique
(MOl) .

Axe 2
Sur cet axe, les variables situées du coté positif qui ont

une forte contribution sont Ie fumier et Ie terreau combinés
(MO4), les contraintes liées à la germination (CP1), les semences
provenant des associations villageoises (SEM2) .

Du coté négatif, les variables particulièrement remarquables du
point de vue contribution sont: Ie fumier (Mo2 ) , Ia pratique du
labour, hersage et puddlage (P1), I'absence de contrainte en
pépinière (cP4 ) .

La figure 23 illustre ces remarques.

Tableau l-l-: Contribution des variables aux dif férents axes

variables contribution
ctr

qualité de
représentat i on

cor
coordonnées

AXE 1

ROT
NS
S
VAR4
MOL

66
62
57
9L
66

307
470
470
55L
5L7

554
-685

685
-7 42
-7 L9

AXE 2

P1
SEM2
VÀR4
cP4
MO4
cP1
MO2

75
77
61-
64
68
61
84

255
299
259
276
232
259
372

-505
546

-5 09
-525

482
509

-6 L0
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4.3.5.3.3 Rêprêsentation simultanée ôes exploitations et des
variables

La projection des exploitations et des variabtes stanalyse
selon re plincipe barycèntrique. chaque exproitation est au

barycentre des vàtiables c'esC à dire qn'elle est concernée ou

pas par les dites variables (fiq.24)'

L'introduction de Ia variable supplémentaire rendement
montre les niveaux de rendement en fonctiôn des exploitations '

Ainsi les exploitations de Ténégué et de sagnona sont
caractérisées par I'util isation de variété IR 15 , 1'apport de

fumier et de terreau et I/existence de contraintes en pépinière.
Ces exploitations situées en zone réaménagée pratiquent un
systèm" a" culture diversifié, utilisent Ia semence séIectionnée

"L ont des rendements d'au moins 6 t/ha'

par contre les exploitations de Molodo et du Kouroumary sont
caractérisées surtout par des faibles rendements , L' utilisation
de la variété BG 9o-2, des semences non séIectionnées produites
par les paysans. En outre ces exploitations qui pratiquent Ia
monocurturé du riz sont infestéeé d'adventices pérennes et ne

bénéficient pas d'apport de matière organique.

Les exploitations de Kouyan Péguéna de N'goloba1a et de

Negué utilisent les variétés china 988, habegang. Les semences
pr|viennent de la ferme semencière. La préparation du sol
àon=iste à f aire Ie labour, I€ hersage et Ie puddlage ' La
pépinière humide est utilisée, Ies contraintes sont assez
Iirnitées. La matière organigue est apportée sous forme de fumier
sur les parcelles qui sbnt lnfestées d'adventices annuelles-

76



R01

rt
5049t{À14

sit{4 5002

Pm{

5070

F[RÎ

4048

40ll
4055

4065

500{

TRÀV

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

i
I

i
I

I

I

tl 4l
)J

i

I

I

I

I

I

I
I

I

{

i] JU

i rioi?
iir) ;1

tli1i.-'

I llrlt1]r1

I

I

i/ÀR4

I

I

I

I

1

I

Ii,î01

I

ililEl

}|S

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I À)([ Ii0RIZ0]|TÀL( i)--ÀIi Vliiill"']r"i

ll0ilBRE DE P0I}{TS : l7g - Lllli1'li l,ii';Jri.i i -.55952 iT .55952 SIJR L'À)(E llORIZ0liTÀ[

-.45383 [T ,45383 SUR L',À)([ VERTICÀ!

VÀR5

4059 5031

4l i4

501 6

4 094 4004

{056R015

i00 5RDT6

.'.: - ,i

Li.liÀû i iil|Ji i
itr :-02jAOC6(]0l,j

itr r i i il38l i ll{ÀLil{tj2i

Iir0 er26

il3: iir,lrJtttji29106 Hûi2ÀT'lr

iil5f059e1r8Boe6c04t 
I

}{(J66 I D0708076

1c22 7020

"ii-, 2C76D0336065 54 702iPEPl801{

.oistl{]l4Do|]l | 8012 6020

}l045 I0498148P3 8066 i07l

RDTI I DOZS ll1l5o48llÀ15

t{,ti i s6 Eiûl 60593001

Dû26600370508110

i04o | 8Ûs88084

r0250c|388Ct78002

801 58040

vÀR2

2036

10462003

lrll2\/ÀRl]020]013

3016

mE2

itI\,r I P] sil,ll 1,102 P[Pl

llÏmrAllri

Sil{3

7il1

40826098

ÀT',I2?092

TARIÀBLIS: ÀC"T. + SUP.

77

I
I
I
I
,l

I
I
I

}{R(JÏ.

VÀR3

f Lv,t

S5

iilDIVIDUS: ÀCï. + SUP.

fiq. 24

I l:l;t i.li.' I

It

t

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
t,,
I

1'
1,1
1,
I
i
I
I

I
I
I
I
I
I

1

I
I
I
t
L

I

I
L

I
1:
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1.3.6 DISCUSSION

Tous les types de sol de l'office du Niger sont plus ou

moins représentés dans cet échantilron. La proportion des
â"pi"itat-ions sur le sol moursi est plus élevée que pour les
autres types de sol. cette répartition ne reflète cependan! pas
cerle des sols de I'office dù Niger. Erre est riée à Ia forte
concentration des exploitations dà contre saison sur ce type de

sol principalement à NIONO.
Les tâux les plus éIevés de difficultés de travail du sol

existent dans des exploitations sur sol danga, boi et dian' Par
contre Ies sols ro,rr'=i, boi-sable présentent moins de problèmes
de travail du sol. Ces résultats sont en rapport avec ceux de
Dabin ( l-9 51- ) . Ce comportement est f ié à Ia structure du sol ' Les
prernieis sont "o*p-ôts et les autres sont assez f riabl es . Des

iroportions rela€ivement élevées de problème . de fertilité
s t observent Sur so 1 sableux, bo i-sable , mours i et dans une
moindre mesure sur sol boi, sol danga et sol dian. KEITA et aI
en l-991- ont évoqué des problèmes de fertilité sur tous les autres
types de sol sauf sur sor danga .-abres suivantLes proportions de rendement sont assez varl
Ies types de sol. De fortes proportions de rendements élevés
existent sur Ies sols boi et bài-sable. Ce qui semble en partie
conf orme à la classif ication de BOUYER ET DABIN ( l-9 63 ) - selon
laquelle les sols boi-fing sont les meilleures sols à riz' La
forte proportion de rendement éIevé sur sol dian que sur sol
danga ést-en rapport avec I'hypothèse de VAN DIEPEN (1985) selon
laqierle les so-Ë dian sont ù; peu prus productifs que res sols
danga.

On observe un effet favorable du système diversifié, dê la
semence sêlectionnée, dê Ia matière organique particulièrement
d.e I t apport s imul-tané du f umier du terreau et de I ' absence
d'adventice Pérenne.

Lreffet du système diversifié se justifierait par 2 raisons
en partie liées:

Iâs systèmes diversifiés se pratiquent généralement à Niono où
l' intensification est assez poussée.

la pratique drune rotation biennale riz cultures maraÎchères
en alternaic" sur les parcelles de contre saison et d'hivernage
est une source inestimàUte de matière organique. En plus cette
pratique permet d'êviter I,effet néfaJte de Ia submersion
prolongée des Parcelles.

La forte proportion de faible rendement dans les
exploitations inf-est-ées par les adventices pérennes s'explique
par un certain nombre de facteurs:
- généralement ces adventices existent sur
mauvais état de culture)

des sols dégradés (

En raison du cycle de développement assez
adventices, iI se crée une concurrence continue pour

Iong de ces
Ies facteurs

de développement.
De part -1" technique appliquée (arrachage manuel) , Ia lutte

contré les adventiceJ annuèIleé est plus facile que celles contre
Ies pérennes.

La variété IR15 donne de forte proportion de rendement
étevé. Son cycle relativement plus tong que. celui des autres,
pose Ie pronlène de double culture. La variété china 988 est
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moins appréciée à cause de son rendement faible'

4.3.7 COI{CLUSIONS

Les diverses analyses faites dans Ie cadre de cette êtude
ont permis de Préciser:

Ia répartitiôn des contraintes en fonction des types de sol
Ia réiartition des classes de rendement en fonction des

techniques en fonction des niveaux

f onction des z ones de product ion '

techniques rencontrées -

Ie dégrée d'utilisation des
de rendement
les niveaux de rendement en

L,ensemble des contraintes liées au soi pendant cette contre
saison se résumé au problème de fertilité et de travail du sol'
Les sols danga et toi présentent 50? de ces contraintes de

fertilité et de travail à., sol. Les sols moursi, sable et boi-
sabre ont les prus fortes proportion de probrème de fertirité-

L'analyse des cLasses de rendement montre que Ia
diversification des cultures de contre saison , L' utilisation de

matière orgranique, dê semence sélect j-onnée et de variétés
adéquates sont des facteurs favorables à l'obtention de haut
rend.ement. Outre ces f acteurs, Ia pratiquer du labour, hersâ9ê '
puddlage contribue à atteindre un niv"au de rendement élevé'

Les rendements sont fonctions des niveaux d'aménagement'
Dans les villages des zones réaménagées (Ténégué, sagnona, Km 26'
etc.), les rendements dépassent 6 tonnes de paddy à I'ha contre
4,5 tonnes/ha en zone non réaménagée (Molodo et kouroumari) ' Dans

ces zones non réaménagées, Ies côntraintes sont constituées par
I'utirisation de techiiquâs inad.aptées, les parcerres dégradées
qui corrditionnent la *-itrise d,u calendrier culturaI.
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Sigles

Rot: rotation
NS: non séIectionnée
S: séIectionnée
Var4: BG 9O-2
Mo1: pas de fertifisation organique
Pl-: labour hersage Puddlage
SEM2: semence office du niger
CP4: pas de contrainte
I{O4 : autres
MITE2: aclventices annuelles
lrIHE3 : adventices pérennes
CPl: germination
MOz : f umier

80



I
I
I
I
I
I
I
I

PROPOSMON DE PROJETS DE RECIIERCHB CAIVIPAGNE
r99slL996

A]VIBLIORATTON VARIE'TALE

1. EXPERII{ENTATION E}T STATION

1.1

Elre consiste à évaruer les performances agronomiques et
Ie potentiel de rendement du *-ietiel génétique in+-roduit et
cles I ignées par rapport aux témo ins de product ivité pour

séIectionner les rneilleurs génotypes ' Le témoin généralernent

utilisé est BG ga-z et les par"nlê tlans re cas d'es lignées '

cette activité est réaiisée en saison et pendant Ia
contre saison. ElIe porte sur les thèmes suivants:

collection travaii
pépinière d'obsefY.tiol (Tit?:]"1-t1T:l
;.;ili;;; de cribrase (marérier en dis j onction)

-.r- r,â F i Â# r'l lma l ad i es . insePEPItT-LçÀ e

essais d.e comportement variétal (maladies, insectes '
et techniques culturales )

* essai variétés X dates de semis des pépinières
* essai variétés X dates de semis X écartements

essais préIirninaires de rendement
essais avancés de rendement
Lecriblagedesixvariétéspronret+uêtlSêS(Tox3058-28-

1,-1, TOX 344A-L76-L-2-L, TOX 3O5 2-46-r,2-2-2-4-3 ', TOX 3211-14-
L-ZL-|, Sébérang l.tR 7? et UR 14 ) au virus de Ia panachure
jaune du rLz (virosgi ,";-cànaitions contrôrées par la méthode

d ' inoculation artif i.ciel Ie sera réalisé pour comparer les
résultats à ceu>: obtenus aa./ec ]es mêmes ir-riétés sur l-es sites
cIé.

L. 2 Créat-ion variêtaI-e

Elre vise à créer des nouveaux génotypes-à.plttir des

meilleures combinaisons gênétiques a?t caractéristiques
agronomiques des géniteuis rociux (adaptabirit.é et quarité de

çrra ins ) et étrangàr= 
- ipié""c itê , produétivité , rés i stances aux

maladies et insectes)'

hYbridation
sêlection généalogique

1.3 Production des semences

EIle a pour objectif de maintenir Ia.pureté variétale des

cultivars ,r"iqiriséà et en voie de dif f usion '

I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
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2. EXPERIUENTATION HORS STATION

L'évaluation multilocale des variétés prometteuses sur
plusieurs sites permet une bonne analyse de I t interaction
génotype X envirônnement pour ltétablissement d'une carte
variétale commune ou spécirique à une zone donnée'

euatre nouvelles ï.riétés en essais multilocaux en zone

Office du Niger seront reconduites pour ta deuxième année'
ii-siagit de 8IPI 692106, Les?o, ratruue sEN L2, Tox 7L1-1-
ZO4-3 plus 2 têmoins de proôuctivité BG 9O-2 et BOUAKE 189 '

Sites: Molodo, Niono, N'Débougou, Dogofry, Kayo, Projet
RETAIL

- Un programme de criblage de six variétés prometteuses (TOX 3058-28-1-1'

TOX 3.4410-L76-t-Z-t,TOx i0li-46-r.;2-2-2-+3, TOX 3211- l4-l-21-2, Sébérang MR

77 etMR g4) au virus de la panachure jaune sera réalisé sur les sites fortement infestés:

Sites: N6, N6 bis, N9 et N10 en zone RETAIL'
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AGRONOMIE

l. Amélioration et maintien de la fertilité des sols et des rendements

1.1. Essai et test de suivi de l'évolution des sols et des rendements sous simple et

double cultures du riz (Pérenne)

Objectif: Suivre l'évolution de la fertilité des sols et des rendements sur plusieurs

années.

Site : Sous station de Kogoni
Traitements : Trois niveaux de fertilisation minérale combinés à trois niveaux de

matière organique constituent ies 9 traitements.

1.2. Etude dtune rotation culturale

Objectif : Identifier les espèces et variétés à I'intérieur d'une succession culturale

dans le cadre de la diversifrcation en zone Office du Niger.

Site : Sous station de Kogoni
Traitements : I-es traitements seront des soles recevant 2 cultures par an dont le

riz est cultivé en tête de rotatton pendant I'hivernage.

1.3. Etude diagnostic

Objectif : Identifier la nature des carences observees sur quelques parcelles de la

sous station de Kogoni et de Kokry.
Sites : Sous station de Kogoni et Kokry (zone du Macina)
Traitements : I-es traitements seront une combinaison N-P-K-S-Zn suivant la

méthode soustractive.

1.4. Etude du fractionnement de I'azote à I'aide de Pazote marqué.

Objectif: déterminer la dose optimum d'apport del'azote au tallage du riz.

Site: Niono
Traitements: Six doser, croissantes de sulfate d'ammoniaque marqué seront testées

1.5. Test dtun régulateur dt, croissance

Objectif : Evaluer le comportement de I'hormone "Penshibao" sur le riz.
Site: Niono
Traitements: l-e, produit "penshibao" en combinaison avec des doses réduites

d'engrais sera testé.
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1..6. Récupération des sols dégradés (en collaboration avec le laboratoire des sols et

ADRAO et I'OERHN Sélingué)

Obiectifs :æ
Mettre au point des techniques de récupération des sols dégradés par

salinisation et alcalinisation.
- Avoir des techniques à la porté des paysans avec les produits locaux.

Sites : Niono

Traitements : Combinaison de deux niveaux de fertilisation organique avec trois
niveaux d'amendement minéral.

2. Recherche des meilleures techniques agronomiques

2.1. Courbe de réponse à I'azote en contre saison froide et contre saison chaude
Objectif : Déterminer la réponse à I'azote de nouvelles variétés ou lignées

prometteuses.

Site : Sous station de Kogoni
Traitements : Une combinaison de 5 doses croissantes d'azote par 3 variétés

prometteuses.

2.2. Essai mode de préparation du sol

Objectif : Etudier l'influence du mode préparation du sol sur le rendement et la
physique du sol en condition de riziculture irriguée

Site : Sous station de Kogoni

2,3. Technique de conduite de la pépinière

Objectif : Identifier une technique permettant d'obûenir des plants vigoureux dans

un délai optimum pour la culture de contre saison froide.
Traitements : Ils sont constitués par une combinaison de matériels (bâche plastic

blanche et fumier de parc) avec 3 options de couverture de la pépinière (sans couverture,
avec couverture nocturne et couverture permanente).
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2.4. Etude de la densité de semis

2.4.1. Essai semis à la volée en pré-germé

objectif : Tester le comportement de querques variétés prometteuses de riz en

conditions de semis à la volée en pré-germé zuivint deux systèmes de gestion de I'eau'

Site : Sous station de Kogoni'

Traitements : Neuf variétés seront testees suivant 2 modes de gestion de I'eau:

- semis dans une lame d'eau d'environ 10 cm pendant 18 heures'

- semis dans utte lame d'eau d'environ 10 cm pendant2l jours'

2.4.2. Test semis à la volée en pré-germé

Objectif : Recenser les temps de travaux et les contraintes relatives à la technique

de semis à la volee en Pré-germé'
Comparer la techniqu3 au repiquage et au semis à la volfu à sec'

Site : Sous station de Kogoni'
Traitements : I-es traitements seront le semis à la volee en pré-germé avec les

deux modes o" gotion de I'eau plus re repiquage et le semis à la volee à sec.

2.4.3. Essai de paquets techniques

objectif : Evaluer le potentiel de rendement d'une série de paquets (combinaison

de meilleurs t""ttniqu.r p.opisées par les différentes disciplines).

Sites: Sous station de Kogoni, Molodo et Macina (en régie)

Traitements : Cinq paquets constitués par : 2 variéTés, 2 niveaux de désherbage, 2

densités, 3 fornrtrles de feriilisation et un traiùement de semence seront comparés'
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ENTOMOLOGIE
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Suivis phytosanitaires en milieu paysan: Connaître l'évolution de I'infestation du

riz par les insectes et les maladies au cours de la campagne et s'assurer de

I'incidence éventuelle sur les rendements. I-e matériel végétal est constitué Par 3

variétés les plus cultivées dans chaque secteur de I'Office du Niger. I-es sondages

s'effectueront au tallage, à l'épiaison-floraison et à la maturité.

Bioécologie des insectes foreurs de tige du riz: Etudier la bioécologie de ces

ravageurs en fonction des conditions écologiques de I'Office du Niger - Inventaire

des parasites et predateurs potentiels. Il sera procédé à des piégeages à la lumière

au niveau de Kogoni puis des chasses dans les autres zones de I'Office.

Recherche de variétés résistantes ou tolérantes aux insectes foreurs de tige:

Pépinière de criblage - Comportement de variétés prometteuses - Comportement

rnultilocal de variétés tolérantes aux insectes foreurs de tiges.

Etude de I'influence de la date de semis sur le niveau d'infestation du riz

par les insectes et les maladies: Déterminer le niveau d'infestation des

variétés prometteuses de iz en fonction de la date de semis. Iæ matériel

végétal est composé de 5 variétés: BG 90-2, 40-l&4-227 A, L9970,ITA
123, Bouaké 189. Quant aux dates: 15 Juin, 30 Juin, 15 Juillet, 30 Juillet,

14 Août et 29 Août.

Evaluation de I'efficacité de nouvelles molécules chimiques sur les insectes foreurs

de tige, les piqueurs - suceurs, les défoliateurs et la cécidomyie du riz: Déterminer

les doses de molecules chimiques efficaces dans la lutte contre les insectes

nuisibles au nz.

Thiodan contre les insectes foreurs de tige (Kogoni)

Hostathion contre les piqueurs suceurs et défoliateurs (Kogoni)

Fastac contre la Cécidomyie (San et longorola).

I'entomologie et à Ia phytopathologie.
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PHYTOPATHOLOGIE

* Distribution et Importance de la virose (RYMV) à I'Office du Niger et à San:

Connaître les aires de distribution de la maladie et I'importance des infestations.

r'i'x Inventaire des insectes vecteurs potentiels de la virose: Identification des insectes

vecteurs de la virose (Office du Niger et San).

)t< Evaluation de l'efficacité de nouvelles molécules chimiques sur la pyriculariose du

riz: Déterminer les doses de molécules chimiques efficaces (Devosal) dans la lutte

contre la pyriculariose.

,** 'l'hèmes communs à I'entomologie et à la phytopathologie.

MALHERBOLOGIE

Pour la campagne 1995196, le programme de malherbologie porte sur les points suivants :

3.2.1 Etude de I'efficacité des herbicides

Elle a pour objectif d'évaluer I'efficacité de certains herbicides contre les adventices du

riz tout en déterminant leurs doses optimales et leur phytotoxicité sur le riz dans notre

écosystème. I-es essais prévus sont :

* Evaluation de I'efficacité du whip et du Duplosan : cet essai qui sera en sa troisième

campagne sera implanté à la sous station de Kogoni.

x Evaluation de I'efficacité du x DE 537 :2e annén,

site : S/SRA Kogoni

x Efficacité du Londax 60 DF : une nouvelle introduction dans le but d'élargir la gamme

des herbicides afin d'offrir les possibilités de choix aux paysans.

Site : S/SRA Kogoni

3.2.2 Etude de contrôle à long terure de Oryza longistaminata

Elle a pour but de déterminer la meilleure technique de contrôle à long terme du diga.

Site : S/SRA Kogoni

I
I
I
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3.2.3 Etude de I'effÏcacité des appareils de traitement

L,objectif est d'étudier I'efficacité du traitement herbicide en fonction des

appareils de traitement. Elle nous permettra de déterminer le pulvérisateur qui convient le

mieux à I'application des herbicides.

Site : S/SRA Kogoni ou parcelles paysannes.

i.2.4 Utilisation de Azolla dans la lutte contre les adventices

pour déterminer la période optimale d'ensemencement des rizières par Azolla

après I'installation du riz.

3.2.5 Herborisation

Objectif : invenlaire des adventices des rizières et le long des infrastructures

d'irrigation afin de :

- identifier les espèces domina.ntes

- déterminer l'évolution de I'enherbement dans le temps

- identifîer les hôtes potentielles de la virose et des insectes vecteurs.

88



I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIAGNOSTIC ET EXPERIIVTENTATIONS

Le programme de la cellule Diagnostic

2 axes:

I. DIAGNOSTIC

1.1 Obiectif

Identifier les principaltr'; contraintes

définir des thèmes prioritaires de recherche

1.2 Sites

riziculture en vue de

besoins des utilisateurs'

EXTERIEIJRES

et ExPérimentations Extérieures comporte

agronomiques de la

correspondant aux

cette activité sera merrée sur l'ensemble des zones de I'office du Niger:

Kouroumary, N'Débougou, Ir4olodo' Niono' Macina'

1.3 Méthodes

Cette démarche diagnostic repose sur 2 techniques complérnentaires:

- Diagnostic agronomlclue: suivi agronomique des carrés d'observation du

PeuPlement végétal '

- Enquête des exPloitations'

2. TESTS D'ADOPTION

2.1. Test matière organiqu( ( saison et contre saison)

objectif: vérifier en rondition paysanne 1'effet de l'apport de la matière organique

sur le rendement du riz en vue de I'adoption de cette technique par les paysans'

Sites: N'Débougou, Ir4olodo, Macina, Niono et Kouroumary.

Traitements

- T1: Fumier 5 t + 4rr N

-T2: Paille5t+90N +23 PtOt

- T3: 120 N + 46 P?0s'

I
I
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2.2. Test azolla

Objectif: Vérifier I'effjcacité de I'utilisation de I'azolla en milieu reel en évaluant

son effet sur le rendement du riz.

Sites: Niono, Kouroumary, Kayo

Traitements
- T1: Azolla + 30 N/ha + C.M (2 sacs DAP)

- T2: Azolla + 60 N/ha + C .M (2 sacs DAP)

-T3:90N/ha+CM

2.3 Test préparation du sol

Objectif: Vérifier en milieu reel I'effet de différents modes de préparation du sol

sur le rendement du riz

Sites: Niono, Kourountary

Traitements:

- T1: Pas de travail du sol

- T2: Labour simple

- T3: l.abour,hersage, puddlage

2.4 Test PNT

Objectif: Déterminer dans un système de riziculture irriguée I'efficacité du PNT

sur les sols dégradés de la zone du Macina à I'Office du Niger

Sites: Macina

Traitements:

- Tl: 150 kg/ha PNT/ha + CM
- T2: 300 kg/ha PNT/ha * CM
- T3: 100 kg/ha TSP/ha + CM
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2.5. Test d'adoption variétale

Objectif: Comparer des variétés de référence. bien connues en vue d'assurer le

cas écheant, la diffusion des variétales nouvelles qui seraient supérieures ou égales par

une qualité déterminée (rendement) à la variété vulgarisee BG 90-2 afin de mieux

sécuriser le choix variétal.

Sites : Kouroumary, Niono, N'Débougou, Molodo, Macina, San, Baguineda et

Sélingué

Matériel et méthodes: Quatre nouvelles variétés sont comparées au témoin de

productivité.

En saison, les variétés testées: Bouaké 189, SEBERANG MR 77, Kogoni 89-l

(40-1644-227), Kogoni 91-1 (168-11-12), MR 84 et le témoin BG 90-2 .

En contre saison, les variétés.testees seront: RPKN-2, IR 32307-107-3-2-2.

Dispositif: tests simples, en blocs dispersés ou chaque paysan constitue une

répétition.

La superficie par parcr:lle/variété sera variable en fonction des aménagenrents.

2.6. Tests des herbicides sur les adventices pérennes

Objectif: Vérifier en condition paysanne des molécules chimiques contre les

adventices pérennes en vue de leur adoption par les paysan.

Sites: Kouroumary, Macina, Molodo, N'Débougou, Niono

Traitements:

T 1 : Argus à la ,Jose de 4llha
T2: Glyphosate " de 8l/ha

T3: pratique paysanne (variable suivant les paysans)
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2.7. Tests molécules chimiques sur les adventices annuelles

Objectif: Vérifier en condition paysanne I'effet des molécules chimiques sur le

rendement du riz en vue de letrr adoption par le paysan.

sites: Kouroumary, N'Débougou, Niono, Molodo, Macina (Kokry, Kolongo)

Traitements:
Tl Basagran Pl2 à la dose de 6llha 15 jours après

T2 Garil 5l/ha l5 jours après semis ou repiquage

T3 Technique Paysanne.
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