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ÀVA}TT PROPOS

Ce rapport est une synthèse des résultats dtexpérimentations
conduites âàns le cadre d'une convention de collaboration No16
(étude sur le riz au projet Retail, hivernaçte 1993 L994') signée
entre I'Institut d'Eèonomie Rurale (CRRA/SRA Niono ) et I'Office
du Niger ( Projet RETAIL )

I1 fait le point des résultats des essais variétaux'
agronomiques, entomologigues et du suivi phytosanitaire du tlz
dans Ie périmètre réaménagé du Retail.
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Mr. Ousmane DEI{BELE



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

EXPERIMENTATION VARIETALE

1. INTRODUCTION

Les essais variétaux qui ont démarré au Projet Retail depuis
l-9g5 ont pour but de définir une carte variétale pouf le
périrnètre àu Proj et pour sécuriser le choix variétal au niveau
âes paysans et àugmènter la production rlzicole. c'est ainsi
quren hivernage Lgg3, Ies meilleurs cultivars de tlz à cycle
Court ayant exprimé une bonne stabilité de rendement et une bonne
prod.uctivité dâns les précédents tests d'adaptabilité ont ét-.ê mis
èn essais comparatifs de rendement pour confirmer définitivement
leurs performances agronomiques.

2. CONDITIONS DE REAI,ISATIONS

Les essais ont été implantés en régie au G2 en blocs de
Fisher à G répétitions avec des parcelles élémentaires de 15 m2 .
Le repiquage â été fait au stade 3 à 4 feuilles à 2L jours après
semis en raison de 2 à 3 brins aux écartements de 20 cm x 20 cm.
La fumure appliquée est celle reconmandée par Ie projet Retail:

1OO kg/ha de phosphate d'ammoniaque et de chlorure
de potasse au moment du repiquage

20 kglha de sulfate de zinc en pépinière et au champ
2OO kg/ha d'urée en 2 apports sOt deux semaines après

repiquage et 5oA à I'initiation paniculaire.

3. TLATERIEL VEGETAL

11 était composé des meilleurs cultivars introduits et une
obtention variétale de Ia station.

Cyele moyen ( L25 135 j )
Séberang MR 77 , L997o I l[R 84, Kogoni gL-L, BG-9O-2

Cycle précoce ( 105 l-2 o j )
BG 73L-2, IR 32307-Lo7-3-2-2, Habiganj, China 988

4. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de I t essai variétal cycle moyen sont consignés
au tableau l-. 1. IIs révèIent des différences hautement
significatives entre les cultivars au seuil de lt avec trois
groupes homogènes. La Iignée Kogoni 91-1 appelée ttGambiaka
Surunifr se classe en tête avec un rendement moyen de 5939 kg/ha
suivie de Sébérang MR 77 (5484 kg/ha) . Le troisiène groupe est
constitué de t997 O (492L kglha) et du téuroin BG 9O-2 (4797
kgr/ha) . Le coef f icient de variation de 7 ,3* rnontre que I'essai
est assez précis.

Les meilleurs rendements obtenus avec Kogoni 91-1 ( Gambiaka
suruni ) et Sébérang MR 77 confirment les résultats de L992 et
L993. Ces deux cultivars ont montré une large adaptabilité
équivalente à celle du témoin Bc 9O-2 stexprimant par une bonne
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stabilité de rendement et une rneilleure productivité. A celle-ci
I s,ajoute également J.a bonne qualité de leur grain-
I

Les 2 cultivars seront nis en tests d'adoption en milieu
I paysan Ia campagne prochaine en zone office du Niger pour une
I larqe diffusion.r Les résultats de 1'essai variétal cycle précoce sont

consignés au tableau L.2. Pour les rendements Paddy, les
différences sont hautement significatives au seuil de LZ avec Ia
formation de 2 groupes homogènes. Le cultivar IR 30 2307 LO7-3-2-
Z se classe en tête avec un rendement moyen de 5543 kg/ha le
cultivar Bc 73L-2 (4830 kglha) est arrangé dans Ie 2è groupe
composé des deux témoins de productivité, Habiganj (47OL kglha)
et China 988 (4357 kg/ha) . La valeur 92 du coefficient de
variation indique que I t essai est assez précis.

5. CONCLUSION ET SUGGESTION

Compte tenu du choix très limité des variétés cultivées en
hivernage les cultivars de cycle moyen sébérang MR 77 et Gambiaka
Suruni ( Kogoni 91"-1- ) seront diffusés très prochainement. Les
résultats préIiminaires des tests réalisés pendant Ia campagne
d.thivernage 1993 L994 montrent leur bon comportement
agronomique dans tous les sites expérimentaux. La meilleure
qualité de leur grain par rapport à celui du témoin BG 9O-2 a été
notifiée par I, ensemble des paysans de contacts du point de vue
consommation et également du prix d'achat éIevé du rLz marchand.

Avant Ia vulgarisation définitive de sébérang l[R 77 un nom
authentique lui sera attribué en concertation avec les paysans
et les organismes de développement. Pour continuer à garantir la
production rlzicole les tests variétaux doivent se poursuivre
avec de nouveaux cultivars. t lm, 8'4jt: sIPr 692 105,
Tainung,, sen 13 '' pour I t hiver
à BG 9O-2, . Les cultivars

Tf9gs qui seront comparés
cycle précoce seront testés une

dernière année pour tirer Ia conclusion en ajoutant à Ia Iiste
IR 64 qui est présentement le témoin international pour les
variétés précoces.
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Tableau 1. l- : Caractéristiques Agronomiques et
rendements moyens grains. Essai
moyen. Retail 1993-199{

le classement des
Variétal cycle

Variétés
Jour
504
FIor.

Pan.
au
1112

Grn
par
Pan.

Pds
1000
Grn.

Rdt'
grain
kglha

z
St

Kogoni 9l--1

Sébérang MR 77

t[R 84

L997 0

BG 90-2

l-o6

108

LL2

1_06

l-05

402

293

386

335

328

L26

L4L

L32

ls5

138

11

6

1,3

10

10

23

24

24

23

29

5939 A

5484 B

5048 C

492L C

4797 C

cv

F

7 ,32

HS

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

Sernis pépinière 26 / 06 /93
RepiquaçIe 29 / 07 / 93

Les moyennes suivies par les même
différentes au seuil de LZ (test

Iettres ne sont pas
de Newman et Keuls)
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Tableau 1.2 I caractéristiques agrononiques et le
rendements moyens, Essai Variéta1
Retail 1993 -L994.

classement des
cycle précoce.

Variétés
Jour
50?
Flor.

Pan.
au
112

Grn
par
Pan.

Pds
1_O00
Grn.

Rdt'
grain
kglha

z
St

I
I
I
I
I
I
I

rR 32307 -107

BG 73L-2

Habiganj

China 988

85

79

79

85

4l_t_

315

467

5 t-9

1-4 I

L93

L42

96

9

L2

11

l-9

2L

23

24

23

5543 A

4830 B

47OL B

4357 B

cv

F

9,oZ

HS

I
I
t
I
I
t
I

Semis pépinière z 28 I 06 / 93
Repiquage 29 / 07 / 93
Les moyennes suivies par les mêmes lettres ne sont pas
différentes au seuil de teo (test de Newman et Keuls)
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MODE DE PREPARATION DU SOL.

1. I}ITRODUCTION

Le niveau des travaux de préparation de sol dépend
généralement du niveau des ressources économiques et Ia
préférence pour un type particul-ier de riziculture du paysan- Le

iuddlage est conmunélnent pratiqué à I'Off ice du Niger dans les
ion"s iéanénagées ou Ie repiquage est pratiqué. Le ttzêro labourrl
est une pratique qui n'est généralement pas connue des
riziculteurs de Ia zone.

pour réduire Ie cott de Ia préparation du sol sans sacrifier
Ie rendement, Ies paysans doivent limiter le nombre de labour au
minimum (De Datta "t Barker I L978) . Par conséquent il serait
intéressant de mettre à Ia disposition des paysans des techniques
de préparation du sol qui pourraient les revenir moins chères,
r.pia"3 et décompressei Ie calendrier cultural. Les études à
trinnf indiquent br" le travait ninimum du sol ttzéro labourrr peut
être une alternalive au travail du sol conventionnel dans les
zones qui nront pas de problèmes d'adventices pérennes et pour
Ies types de riziculture irriguée.

2. OBJECTIF:

Etudier I'influence du mode de préparation du sol sur Ie
rendement et Ia croissance du riz en condition de riziculture
intensive.

3 . TI,ATERTELS I{ETIIODES:

3 . 1. I'tatêriels

3. 1. 1. SoI:

L'essai a été conduit à t 'Office du Niger en zone
réaménagée du Retail sur un sol moursi à tendance vertiqlle.

3.L.2. variêtê
La variété utilisée est Ia BG gO-2. Largement utilisée à

I'Office du Niger. EIIe est de paill-e courte avec un cycle moyen
de l-35 jours, uD tatlage important et un rendement moyen de 5-6
t/ha de paddy.

3. 1.3 . Engrais:

Les engrais utilisés sont: I'urée à raison de 25O kg/ha
(soit ll-sN/ha) , Ie phosphate d'ammoniague à la dose de 13o kg/ha
(soit 60 pro5/ha) et le chlorure de potasse à raison de 1oo kg/ha
(soit 60 Kro/ha) .
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3.2. I{téthodes:

3.2 .1. Traitements:

Cinq traitements sont mis en compétition:

Tl- - Faucardage ou déchaumage simple tt zêro labourrl
TZ _ Labour simple
T3_Labour+hersage
T4:Labour+puddlage
T5 - 2 Labours + hersage.

3.2.2. Dispositif :

Le dispositif utilisé est un bloc de Fisher à 4 répétitions.
Les parcelles élémentaires ont une surface de 39m X llm - 429m2 .
Une aIIée de 2 m est laissée entre les blocs et une allée de
l- m entre les parcelles élémentaires.

3.2.3. Conditions de rêalisation:
Le semis est fait en pépinière humide à raison de 50 lf..g/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 le potassium sont appliqués au repiquaçIe.
L'urée est apportée en 2 fractions: 3/8 au tallage et 518 à
1, initiation paniculaire. Les entretiens (désherbage, irrigation)
ont été faits à Ia demande.

La récolte est faite sur les lignes centrales sur une
superficie utile de 30 112

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS :

Parmi les variables analysées seule Ia variable nombre de
talles au mz est significative (tableau 2.L). Le rendement moyen
de ltessai est de 5635 t/ha qui est acceptable.

Pour Ie nombre de talles au m2 les traitements avec travail
du so1 ne sont pas différents les uns des autres. Les traitements
labour simple et Ie labour plus hersage sont tous deux supérieurs
au faucardage. Les traitements labour plus puddlage et double
labour plus hersage ne sont pas différents du faucardage.

Les différences arithrnétiques allant de 429 et 1081 kg/ha
existent entre Ie faucardage et les traitements avec préparation
du soI. Les différences observées I'année dernière étaient entre
443 kg/ha et 1L69 kg/ha. Le prix de labour d'un hectare étant
t2,5OO FCFA, iI apparait gue le minimum (42O kg de paddy) couvre
largrement les f rais engagés. Cette extrapolation doit être
considérée avec beaucoup de réserve (Rendement optimum
technique).

Les travaux de repiquage et de désherbage pour le traitement
faucardage simple exigent plus de main dtoeuvre. Cette
observation supporte celle de De Datta et aI. (L9771 ir
--i - - E- x*."_çlfi{F-:r,Ç-. 

-fortement enherbée

fr doit ,être çonsidéré comme une
ËEttne.sffiËles. La parcerre deparcelle de faucardage

par le ntambatr (Ischaemum rugosuml pourrait
des difficultés au repiquage. Les racinesêtre à I'origine
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c7?
fasciculées très denses rendent difficile Ia pénétration des ,2 : : I
doigts. Le type de sol (noursi) pourrait être aussi un facteur-'-
celà revienC à aire que Ie rrzéro labourrr doit être considéré
comne une technique spécia1e pour des conditions spéciales (De
Datta et aI--, L9i7). II semble exigé au préalable une parcelle
assez propre pour réduire Ia main d'oeuvre au repiquage et au
desherbage.

5. CONCT,ITAION ET SITGGESÎIONA:

Le repiquage sur un faucardage sinPle sans travail du Êo1
lzéro labourrt a donné sur 2 ans consécutifs des rendements
acceptables. Le faucardage comparé aux différents travaux de sol
a piésenté des différences non significatives. Il ressort
égaternent qutavec le repiquage un travail de sol assez poussé
ntest pas touj ours nécessaire.

Les temps de repiquage et de désherbage assez élevés restent
un grand handicap (contraignant) Pour la pratique du faucardage
sinpte. L,tutilisation des herbicides pourrait être unê
alternative pour diminuer le tenps des travaux pour le
désherbage . D-e_ç teste en milieu .fÉ91. _pçrnet!T9"*k1}1 êJ1+ter--la

ier tres traintes avËi' pfus AâË-fêcisibn. IJRer '
éva laE r différent; tlpes de so1 ser#t

envlsaçler.

Tableau 2 . l-
Essai mode

: Moyennes des
de préparation

variables analysées sur I rêpêtitions,
du sol au Retail, 19931L994

r-ç.. u rl'9"*-À 
() 1--=-

I
I

Traitements i:..r

- nt*/
\rt,/' \'11
b/-a

É.'+.^

Variables . p1 *'u
' t'^)'-t'-..-

Vt6--/TaIles
au 112

Pani.
au 12

Haut.
Moy.
en cm

Poids
çtra ins
en kg ( 

".n-L

ll

I
I

Faucardage
Labour simple
Labourthersage
Labour+puddlage
2 Lab+hersage

r.63 b
246a
229a
2O5ab
2Q7 ab

1-8 3

2L7
2L4
200
205

LO2
108
LO7
1-05
1,0 0

4990
607 L
6000
5695
54L9

Moyenne 2L4 204 l_o4 563 5

I Signif ication
cvz

S
9 r9

NS
8,7

NS
5 r2

NS
l_or3

I
I
I
I
I
I

t-0
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TEST PHOSPHORE

1. INTRODUCTION :

Les sols de I ' Office du Niger présentent beaucoup de
variations dans les taux de Phosphore assimilable et Phosphore
total (Veldkamp et aI . , 199l- ) . Ces taux ont été estimés bas à
très bas. Malgré cette carence observée, ces sols rêpondent très
peu à I'apport des engrais phosphatés (Traoré, L972 et Poulain,
Lg7 6) . Les résultats des essais phosphore au retail ont montré
quril n'y a pas de différence significative entre I'apport annuel
et lteffet résiduel de cette même dose sur so1 danga, mais sur
sol moursi I'apport annuel a été supérieur à I'effet résiduel
(rapports SRA-Niono I L992 et 1993 ) . Sur moursi en sinple culture
Ies doses 30 à 90 kg P2O5/ha ne sont pas différentes. Les sources
de Phosphore ont montré un comportement identique.

l,r, i{
,i \i) j
I

.l

2. OBJECTIF : Vérifier dans un
I'impact des doses optimales de
types de sol en milieu réeL sur
à I'Office du Niger.

3 . II,ATERIELS ET IIIETHODES:

système de rLziculture irriguée
Phosphore en relation avec les

Ies terres réamenagées du Retail

3.1. Matêriels:
Les tests sont conduits sur parcelles réamenagées dans Ia

zone de Niono en rnilieu paysan sur deux types de sol (tableau
2.21 .

Le système de culture choisi pour cette étude est Ia simple
culture du r iz. L' étude en condition de doubl,e culture du rlz
sera considérée ultérieurement. La variété utilisée est Ia BG.90-
2

Les engrais utilisés sont Ie super simple (SSP) comme source
de phosphore. L'urée et le chlorure de potasse sont apportés en
complément minéral (CM) .

Tableau 2 . 2 : Site des tests avec les types de sol,
Test phosphore, Retail l-993 / L994 .

Nom du paysan Vi I lage Type de sol

I
t
I
I

Mamadou DenbéIé

Bassékou Cissouma

Garib ongoïba

AIi Cissé

Moussa CouIibaly

Mahamane Touré

N10

N9

Fabougou

Km3 9

Km3 9

N1-

Danga

Danga

Danga

Moursi

Moursi

Moursi

I
I
I

1L



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

3.2. Uéthodes:
Un échantill-on moyen de terre ( - 1kg) a été préIevé dans

ctraque parcelle éIémen€aire suivant Ia diagonale dans I'hori zon
0-3O cm et analysé au laboratoire des sols de Sotuba. Les
caractéristiques physico-chirniques sont consignées au
tableau.2.3.

La dose de phosphore vulgarisée (46 kg PrOr/ha, annuelle) est
comparée à deux autres doses alternatives.

Les traitements sont les suivants:
* 46 Pror/ha ( annuel ) + cM
* 23 Pror/ha ( annuel ) + cM
* 46 Prot/ha ( bisannuel ) + cM
Le cornplément minéral- (CM) est apporté conme suit:

I'urée à Ia dose de 5 sacs (250 kg/ha) à I'hectare, soit
l-15 N/ha dont les 3/8 apportés au tallage et les 518 apportés à
f initiation paniculaire,

Ie chlorure de potassium à la dose de 2 sacs ( 1O0 kg/ha)
à I'hectare soit 60 KrO/ha après Ie repiquage en même ternps que
Ie phosphate.

Le dispositif utilisé est simple, çtenre démonstration,
comportant deux répétitions par paysan (essai multilocal en blocs
dispersés) chez trois paysans par type de sol.

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le
logiciel STATITCF version 4. L987 -1988.

4.RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats de l,analyse de sol sont consignés au tableau
2.3. L, interprétation des résultats est faite suivant les normes
établies par le Laboratoire des sols de Sotuba (Veldkamp et al. ,
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:5.8-6.0) . Les taux de phosphore total et
assimilables sont bas et les taux de Zn sont en général marginaux
pour les deux types de sol.

Les résultats de I'analyse de variance pour I'ensenble des
variables: nombre de talles au il2, nombre ae panicules au #,
hauteur moyenne et rendement, ainsi que Ia comparaison des
moyennes figurent aux tableaux 2.4 et 2.5. Les traitements ne
montrent aucune différence significative pour I t ensemble des
variables -

Les rendements grains ramenés à L4 Z d'humidité sont en
général acceptables pour les 2 types de sols: type danga (moyenne
: 6257 kg/ha) et type moursi (moyenne : 5054 kglha) . Pour Ia
première année ces rendements obtenus indiquent qut il nty a pas
de différence entre Ia dose 23 kg PrO.r/ha et la dose 46 kg PrO5/ha
qui est la dose vulgarisée. L'effet résiduel. de Ia dose
vulgarisée sera mesuré ltannée prochaine.

Les résultats sont conformes aux résultats antérieurs
obtenus en station,
@pports

,les

iifât",tr à" ffiffhôr" -des sols
sur les rendements. Cette hypothèse

i""ffi.nf:
moursi semble se
sera probablement

caractère
manifester

L2
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vérifiée I'année Prochaine '
N'Diaye et âI - , 1993 '

EIIe avait êEê déjà mentionnée Par

5. CONCLUSION
I1 faut attendre Ia deuxième année d'expérimentation pour

les résultats complets de ce test. sur les deux types -de sol
danga et moursi on note pou-r une première année que Ia dose 23

kg prOr/ha n'est pas s€atistiqudment dif f érente de Ia dose

vulgarisée 46 Pzos/ha.

Tabreau 2.3 : Analyse physico-chimique des écbantirlons moyens

Test phosPhore Retail, 1993124:i- 
èctrantiiions prêrevés dans horizon o 3 o cm )

Types de sol
Analyses'

Moursi Danga

I
I
I
I
I
I
I

pH (eau)
pH (KcI)
CEe (mmho/cm, 25oC
Carbone org. ZC
Azote ?N

cEc neq/ l-009
Na échangeable rt rl

K échangeable rr rt

Ca échangeable rt rl

Mg échangeable rr rl

sable Z
Limon?
argile%
Cu (ppm)
Fe (ppn)
Mn (ppm)
zn (ppm)
EsP(t)

6.06 7 .33
4.73 5.83
o. 18 0.42
0.70 l-. 05
0. 02 0. 03

L57 .9 L99 .45
0.39 2.76
1.61 6.45

L6 .93 -2L. 69
o.53 0. 1-6

0.55 0.91-
2.8L -L4.64
2 .68- 4 .57

20. 1-30.4
26.8-36.5
36.3 -49 .3

5. 5 6-LO.22
22 .59-]-46 .27
l-9. l-1-69.58

o .32-3 . 50
3.L-6.2

116.30 -t24.65
l-. 18 1. 58
1. 61 l-. 61

L2 .5L- l-3 . 09
o.53 0.78
o.5l- 0.36
5.9'7- 6.68
2 .28-2 .46

50-5L
25 .2-25 .4
23 .8-2 .46

6 .52-6 .66
llL.38-L38.22

48 . 45-59 .69
o.l-3-0.51-
4.2-6.O

5.78
4 .60
o .25
o.48

6.04
4.94
o .46
o.93

o. o3

Phosphore total PPn P
ehosph assim. PPm P(BraY II)
Phosph assim. PPn P (Olsen)

I
I
I
I
I
I
I

' Avec un PH
Bray II.

7 Ia méthode olsen est plus apte que la méthode

13
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Tableau 2.4 : Moyenne des variables analysées sur 6 rêpétitions,
Test phosphore sur sol moursi, Retail, 19931L994

Variables
Traitements

Tal- Ies
par 112

Panicules Ht.MoY. Rendement
par p2 (cn) kglha

I
I

46 P2O'+CM annuel
23 P2O'+CM annuel
46 P2O'+CM bisannuel

2L7
225
2L8

204
203
1_8 I

106
l_07
LO7

5288
4784
509 0

Moyenne 220 198 L07 5054

t Sign.
c.v. (?)

NS
6. l_

NS
8.0

NS
L.7

NS
8.0

I
I

Tableau 2.5 : Moyenne des variables analysêes sur 6 répêtitions,
Test phosphore sur sol danga, Retail, 19931L994-

Variables

I Traitements
TaIles
par rnz

Pan j,cules Ht. Moy. Rendement
par rn2 (cn) kglha

I
I

46 P,O'+CM annuel
23 P2O5+CIr{ annuel
46 P2O5+CM bisannuel

224
234
226

2L6
23L
2L7

105
t-o 6
106

58 14
6395
656 L

Moyenne 228 22L 106 6257

I Sign.
c.v. (t)

NS
1l-. 6

NS
L1.6

NS
3.4

NS
8.1

I
I
I
I
I
I
I
I

L4
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ETUDE DE LA PAI\ACHURE JAUNE DU FJIZ BN INTER'SATSON
AU RETAIL

1. OBJECTIFS :

Recueil I ir
éventuelle de Ia

ConnaÎtre
vulgarisation à

des informations relatives à

rnaladie en intersaison '
Ie comportement de variétés
I'attaque de Ia maladie '

2. UETEODOLOGIE DE RECEERCEES:

Le site d,tétude a êtcê retenu chez un paysant du village de

Sagnona (N6) . Cette zone a connu les plus importantes
inÉestations par Ia virose du riz en hivernage L99.2 '
Suivant fes- di=ponibilités du paysan,- il a été mis en culture
deux bassins. Au sein de "Ë.{o" bassin , 3 variétés sont
repiquées: rR 1561 {Z-e:1, china g-8e et Habiganj - Les techniques
curturares sont celres nàrituellement pratiquÉ"q par re paysan'
Toutef ois, ,,,., suivi -ieô"rier des travaux t été assuré par la
Recherche-Développement du Projet Retail.
Les observations techniques ottt por!é sgr I'inf estation du rLz
par Ia maladie ( apparitibn et évdlution ) et d'autres nuisibles'

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS:

Au cours des observations menées depuis Ie repiquagg. jusqutà
I'épiaison-f loraisoll, iI n'est apparY dè syrnptômes habituels de

la panachure jaune du riz. Lronse'rïation à ra-maturité du tj-z n'a
pà=- êEê, réallsée en raison d'une récolte anticipée du paysan'
cerui-ci sembre rapporter quraucune anomarie nta été remarquée
au moment des récortâs. par éette absence dtinfestation visuerre'
ir nous "- 

p"= été possibre de distinguer re comportement des

variétés mis en test
II est cependant important de noter que des tâches très

isorées avaient été signa1ées à sassa.gadj i ({4 ) et Koroni ({rl
sur ra variété BG go-2 au cours de rti-nter-saison 1991. Hormis,
res conditions écologigues fluctuantes d'une année à r'autre ou

même d'un site à Irautre, res résultats de Ia campagne pourraient
srexpriquer par une pr"==ion drinocurum prus faibre, êD présence
de variétés Plus tolérantes.

parallèIement à ces observations, iI a été 1oté Ia présence
drautres nuisibres au riz. ce sont, Ies.insectes foreurs de tige:
tftaliarpha separateTTa, ChiTo zacconius et Diopsis sPP: Le

dénombrement des pop-,t-i.tions issues des tiges disséguées a révélé
98* de l{ . sePatateTTa -

En ce ô11i concerne 1es 3 variétés testées, Habiganj a -connu
les infestations les plus éIevées soit 4ot, suivie de IR15 6L228-
3 avec 30* et enfin 14t pour china. Les deux premières variétés
;";- "nrite 

une popuratiàn larvaire du même ordre de grandeur
arors que cerle âe ra troisième variété demeure nettement prus

1'aPParition

en cours de

I Mr Yamoussa CoulibalY No 6l'
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faible. ce phénonène sernble s'expliquer par une sensibilité plus
forte de lJvariété Habiganj à 17 at€aque de ces foreurs de tige.
Par aitleurs, toutes les variétés ont été réceptives aux pontes
de Itt. separatella au début de la phase reproductrice '. ce qui
veut diré qu'elles constituent des sources d'infestation d'unê
part pour 1L stade de maturité des cultures de contre-saison et
à'autie part pour ]e stade de tallage des semis précoces
d'hiverna-ge. cette nouveLle génération de lt. separatella poursuit
son dévelàppement au cours de la saison des pluies. tr.

../:' l,es dliasses opérées dans les parcelles et Ie long des H
;i arroseurs puis des drains, n'ont pas révélé d'insectesffi
.if habituellernènt cités conne vecteurs de transmission de Ia virosefl''i du riz. n

L7
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TBST DE,

JATJNE DU
COMPORTEMENT VARIETAL A LA PANACHTJRE
F|IZ ET ST]IVIS PHYTOSAT{ITAIRES AU RETAIL EN

HT\IERI{AGE

1. OBJECTIFS:

Connaître Ie comportement de variétés prometteuses de rJ-z
vis à vis de I'attaque de Ia panachure jaune.
Comprendre l'évolutibn naturef te des inf estations du rLz paf les
nuisibles ( insectes et maladies ) et s'assurer de I'apparition
éventuelle de nouveaux ravagelJ'rs -

2. ITTETEODOLOGIE DE RECEERCHES:

partant des résultats intéressants de Ia China 988 vis à vis
des insectes foreurs de tige, nous I'avons retenue poUr les
expérimentations. A cette variété, iI a été associé une
prômetteuse la Bouaké 189 et Ia variété BG 9O-2r largenent
èultivêe par les paysans. Au moment de Ia mise en culture, Ies
3 variété; sont réplquées séparément dans un bassin. Au nombre
de 3, ces bassins occupent une superficie totale de 600 pz p?r
paysan. Le site d'étude demeure Ia zone Ia plus infestée à savoir
Sagnona (N6) où deux paysans2 sont retenus-

Les observations- téchniques ont porté sur I t infestation du
r|z par Ia maladie ( apparition et évolution ) au cours du cycle
de développement de Ia culture.

En ce- qui concerne les suivis phytosanitaires, ils on! êt.ê
réalisés dan! 15 champs répartis au niveau de I villages. suivant
Ies systèmes de culture existant dans Ia zone d'intervention I
chaurpé sont exploités en simple culture et 7 en double culture-
Les éaractéristiques de ces sites sont présentées au tableau 3 - 1 -

En entomofogie, les observations ont été effectuées sur une
superficie de t ha par champ. Elles consistent à préIever un
écirantillon de 2 OO tlges au tallage, à I'épiaison-f loraison et
à Ia maturité. Ces tiges sont ensuite examinées urinutieusement
Ies unes après les autres, puis disséquées. Les résultats portent
sur les tâux d'infestation, Ies coeurs morts et les panicules
blanches.

En phytopathologie, Ies travaux ont débuté par une
matérialisation des carrés de sondage au niveau des parcelles
retenues. Au nombre de 5 par parcelle, ces carrés ont servi de
zones dtobservations des maladies au cours du cycle de culture.

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS:

3.1. Comportement variêtal à Ia virose:

Les résultats obtenus au cours des observations du test de
comportement variétal à Ia virose du riz sont fournis au tableau
3.2. Des synptômes variés de Ia maladie ont apparu depuis le

2 Mr Yarnoussa Coulibaly
Mr Oumar Coulibaly :

: Famille No 61
Famille No36

t-8
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stade de tallage des variétés. Pour Ia plupart, ils se
caractérisent soit par de petites tâches chlorotiques, Iinéaires
ou parsemées, )aune ou vert-clair, gui progressent en stries
continues ou non, soit par un jaunissement de I'ensemble des plus
jeunes feuilles. Le nombre moyen des poquets ayant présenté ces
caractéristiques semble équivalent pour les variétés BGgO-2 et
Bouaké Lg9. II en est de même pour Ia moyenne des taux
d'infestation de ces 2 variétés pour Ie site N6. En revanche, Ia
variété China 9BB a connu les infestations les plus faibles au
regard du nombre de poquets infestés et le taux dt infestation
correspondant.

Avec la progression de la maladie dans Ia plante, certaines
jeunes feuilles ntarrivent plus à émerger, tandis que d'autres
sorties, ne pouvant plus grandir, finissent par prendre une
teinte tirant sur Ie bronze ou ltorange et se nécrosent. Quant
aux feuilles plus âgées, ê1les sont jaunes à la base et oranges
à la pointe. Les extrémités foliaires s'enroulent et se
dessèchent avant la phase létale. En conséquence, if se distingue
suivant I' importance de I t j-nf estation un rabougrissement du
plant, une réduction du nombre de talles, des panicules
partiellement stériles et mal formées.

L, irrêgularité des tâches au niveau des parcelles de même
qurune plante infestée peut ne pas manifester de symptômes
visuels complique I t évaluation des pertes de rendement

" occasionnées par la maladie. Toutefois une estimation des taux
d' inf estation des variétés basée sur la rnéthode des carrés nous
semble indicatrice. Les résul-tats obtenus à la maturité montrent
un taux moyen d'infestation plus éIevé au niveau de Ia variété
BG 9O-2. La variété Bouaké 189 n'est,.restée indemne, car son taux
d' inf estation s'e..at ,éleyé . à 5O?.: frr,

3.2. Suivis phytosanitaires:

Ces résultats concernent I'état sanitaire de I'ensemble du
périmètre RETAIL à travers quelques sites retenus. Le tableau 3.3
récapitule les niveaux d'infestation du riz par les insectes
foreurs de tige.

I I ressort de ces résultats , des variations irnportantes
suivant les stades phénologiques, avec une tendance générale à
I'accroissement des infestations du tallage à la maturité.

Au tallage, la variété BG 9O-2 en sirnple culture a connu le
niveau le plus élevée ( 4ov" ) dans Ia localité de Sagnona (N6 ) .

Comparé à Ia campagne précédente r ce taux demeure, Ie plus éIevé
et se situe toujours dans le même site.

A I ' épiaison-f loraison, Ies taux d' inf estation ont augrmenté
dans la plupart des sites, aussi bien en simple culture guten
double culture. Les taux d'infestation les plus éIevés ont été
observés dans les sites de Koloni (N1) et Niessoumana (N6 bis)
et ce en double culture. A Sassagodji par contre, ces taux ont
été des plus faibles dans les deux systèmes de culture. Ctest à
Tissana qu'il a été noté des observations similaires au cours de
Ia campagne précédente.

Le stade de maturité s'est caractérisé par les maxima
d'infestation dans la plupart des sites. Les taux d'infestation
Ies plus éIevés varient de 27 eo à 992 respectivement dans les
sites de Niessoumana et Tigabougou. C' est en sinple culture que
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Ies niveaux d' infestation, les plus bas ont été notés à
Sassagodj i.

Les dissections périodiques des tiges ont révéIé
principa Lement 1 ' espèce I4 . Separatelf â , à tous les stades
pnénolôgigues du riz (Tableau 3.4.). L'espèce C. zacconjus se
rencontre en faible proportion uniquement au tallage des simples
cultures.

En rapport avec Ia chronologie de nos études menées au
RETAIL, Iâ prédominance de 14 . separateTla a été en ef f et
constatée au cours de Ithivernage 1990. Depuis, elle s'est accrue
drannée en année pour atteindre 992 des populations dtinsectes
foreurs d,e tige au cours de Ia campagne l-993. Ce phénomène r.

pourrait s'expliquer en partie par le système de double culture 
'1,

beaucoup plus favorable à I t espèce par la présence continue dq:,'
nÉz au champ et de la flore adventice.

Les observations pathologiques ont montré au cours de Ia
saison plusieurs maladies :

Panachure iaune du riz: Observée pour la première fois au
Retail en 1991- sur Ia variété BG9O-2, cette maladie avait gagné
les sites de Sassagodji (N4) et de Koloni (N1). EIIe s'est
étendue en LggZ à Sagnona (N5) et Niessoumana (N6 bis) en
s, attaquant à des superficies plus importantes. Cette année
encore, Ia maladie se confirme dans les sites de N4 et N6 pour
ensuite reconquérir Ie N1O (Ténégué) . L'incidence de ces attaques
a atteint par endroit (N6) un anéantissement total de Ia récolte
sur des superficies de plus en plus grandes.

- Pyriculariose du cou: Causée par le champignon Pyricularia
oïyzae, cette maladie a faiblement apparu sur Ia China 988 au N6.
Comme Ia pyriculariose foliaire, elle se trouve en zone Office
du Niger à I'état endérnique. Les inf estations sont très variables
d'une année à ltautre.

Flétrissement bactérien: Causée par la bactérie
Xanthomonas oryzae, cette maladie a été observée sur une de nos
variétés prometteuses, 1â 4O-L6-44 en test dtobservation au N9
(Tissana). fdentifiée depuis L979 par Notteghem à I'Office du
Niger, Ia maladie stest peu manifestée en présence des variétés
cultivées par Ie paysan.

Charbon vert: Causé par Ie champiçInon UstiTaginoidea
virens, cette maladie a été observée pour la première fois en
L992 sur la variété Gambiaka dans Ie secteur de N'Débougou. Au
RETAILT elle a apparu au cours de I'hivernage dans les sites de
N9 et du 6G respectivement sur les variétés 40-16-44 Seberang et
MR 84.

De toutes ces maladies, celle qui semble Ia plus inquiétante
au RETAIL demeure la panachure jaune du rlz. En dépit de son
action dévastatrice, eIIe se caractérise par une régularité
(depuis 2 ans) dans son apparition et surtout un aspect évolutif
de sa propagation.

20
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4. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS

Les tests de comportement variétal à Ia panachure jaune du
riz et l-es suivis phytosanitaires réalisés au cours de I'année
l-9 9 3 ont permis de collecter des données supplémentaires sur
l-'état sanitaire du riz au RETAIL.

En intersaison, Iâ virose nta pas apparu dans les tests
irnplantés au N6. Toutefois, iI est à préciser gue ce constat est
issu des observations purement visuelles. or une plante
apparemment saine, donc sans symptômes peut héberger Ie virus.
Ce n'est en ce moment que par des techniques sérologiques qu'il
est possibte de faire la détection. Aussi Ie nombre réduit de
sites prospectés ne permet pas de généraliser ltabsence de la
maladie dans toute Ia zone dt inter-saison du RETAIL.

En revanche, 1es insectes foreurs de tige ont été les seuls
nuisibles du riz. Lt espèce lll . separateTTa demeure la plus
importante. La variété China 988 semble mieux tolérer ces
attaques que les variétés IRl-s 6L228-3 et Habiganj.

En hivernage, Ia virose a été observée dans Ie site du N6
pour les deux années consécutives. Cette zone a connu les
infestations les plus fortes de la saison comparativement aux
autres sites attaqués (N4, N6 bis et N10) . La plupart des
attaques conmencent dès Ie tallage des variétés. 11 est même
possible d'observer des symptômes après Ia récolte sur }es jeunes
f_:girles .1"= r3pousses. Qfi".tgqç1f;'t9"8!es- " l-e-s var iétés
f,ç&o*çemble tà ptus ËFËïËËEËtËâ par son raiËre -iiffiEâù
,ffffifJ*{Jtto", pariant de ces résultats et de I 'attachement du1- 

4.r&:::
tpaysan à la BG9 o-2, iI est souhaitable de le convaincre sur la
nécessité d'adopter une nouvelle stratégie. CeIIe -ci consiste

-...'1.* - r

#;à réduire les superficies en variétés sensibles au profit de
SârYcelles plus tolérantes . S ' agissant des insectes, les f oreurs de
ffitige sont les ravageurs les plus importants de part Ie caractère

insidieux des dégâts qu'ils occasionnent au riz. La principale
espèce demeure ItI. sepaiateTTa qui se rencontre toute Itânnée. Les
taux dtinfestation varient dtune année à I'autre, mais aussi au
cours de la même année notamment suivant les saisons, les sites
et les variétés. Ainsi, iI s t est distingué un accroissement des
infestations sur la variété BG 9O-2 avec des écarts plus éIevés
en système de double culture. Les sites de Nl, N3 N5, N6 et N9
se sont montrés, les plus infestés.

Il est possible de lutter à moindre cott contre ces iravageurs par I'adoption de variétés tolérantes. A cet ef fet une ^jpremière série de variétés prometteuses est en cours d'évaluation .itmultilocale dans toutes les zones de l'office du Niger. f
En ce qui concerne la panachure jaune du riz, il nous sera

possible de développer un progranme de:
Diagnostic précis de Ia maladie
Criblage de variétés résistantes ou tolérantes
fdentification des insectes vecteurs potentiels.
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Tableau 3.1.: Caractéristigues des sites (hivernage 1993)

Simple Culture
Double Culture

S:
D:

Vi I I ages Noms et Prénoms
des

exploitants

No Farnilles Variétés

Koloni (N1) Boyagui Dagnon B8 BG 90-2 SD

Nango (N3 ) KoundiA KONARE
SoIi KONARE

2 BG
BG

90-2
90-2

S
D

Sassagodj i
(N4 )

Àmadi DIÀLLO
Youssouf MALE

L50
34

BG
BG

90-2
90-2

s
D

Tigabougou
(N5 )

Harouna TANGARA BG 9O-2 S

Sagnona (N5 ) Yamoussa
COULTBALY
Youssouf GIGANDE

6L
r- o9

BG
BG

90-2
90-2

S
D

Niessoumana
(N6 bis)

Mamadou COULIBALY
Arnidou BALLO 57

BG
BG

90-2
90-2

s
D

Tissana (N9 ) Sayon GOITA 82 BG 90-2 SD

Terrégué
(Nro )

Moussa FANE
Bègué cOrTA

L42
52

BG
BG

90-2
90-2

S
D

22
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