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TZ , 5 00 PrC, sous f orme cie PNT pour 4 alls .

T3. t25 P,Ou annuel sous forme phosphate d'ammonieque

T4 . 2 5 {i p,Ou en f ond PNT + 62 ,5 P.Ou soluble annuel .

T5 . 13 5 Pro, en f ond PNT temoin recherche .

l, .3 . Utilisaticu_ de-tA_ vinasse.

FuL : Evaluer I ' effet de I a vinasse sur les

caractéristlgues pliystques et chlmiques du sol. et

qualifier Ia valeur fertiiisante de ce sous procrtlit.

Slte: DouEabougotl siribala.

DisposiÈif : split-plot g répétitions.

fraitements principaux : 2 niveaux d' apport Ce

v inas se .

Traitements secondaire : Fumure mlnérale à 2 nlVË:;iir,'l

0 et f umure vulgarisée 400 kg/ha d'urée , 25A , i'Àf' .

100 kg sulfate de pctasse.

L .4 . amél ioratian_dlt_s-gf-,

But: Tester I'ef f eÈ de plusieurs doses de gypse combiné+':

à un sou-solage sur 1es propriétés physlcochlmiques et

hydroCynamiques des sols.

Site: Dougabougolt.

Trartements:

TrarLements principaux :

Labour habituel

Sous-solage/repouse

TraitemenÈs secondaires :

3 nlveaux de platrage: 0, 5 et 10 tonnes/ira

Disposltif: split-plot 4 répétitions.
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PROGRAMME SUIVT ALCALTNISATION OFFICE DU. NTGER.

Phase f . Phase C'identification (;uin 1989 janvier 1'19ûi.

Obl ectif s :

La phase d' identiflcation
obj ect ifs suivants :

aLlra principalement ies

1'ldentification des facteurs gu1 influencent 1es

processus de I'alcalinisation et de Ia salinisatiorr

eL 1a dét,ermitrat{on de I'importance relatitre et
I

absolne de chague lf ."Èeur;

une neilleure compréhens ion

bloc age de I a product i.on ;

du rnécanlsme de

une analyse Frrêllmlnaire des eifets de différenis

éIéments des réamenagements sur Ies facteiirr-:

mentronnés ci-dessus;

permeÈtre une défrniticrr plus détaiIlée Ce iâ
phase II et utl programme plus adapté aux problener-

rencontrés lors de la rhase I.

Methodolocie.

L'identifrcation a été réalisée essentiellement dans

six zonês pilotes et comprenait les é1émenÈ*q

suivants:
* Le choix des zones pilotes avec

d' alcal inisatlon et/ou de sal inisation:

des prob 1ème -c

4 zones en rizières ( environ 200 à 300 ha chaque i .

2 zones non reaménagées affecÈées.

2 zones réaménagées ( précédemment ) af f eetée-c ,

2 zones en cultures naraichères ( environ L Û ll:

chague ) .

* Une enquête agro-pédologigue auprès des paysans ci*:: t:.

zones pilotes ( et , s i Ie temps disponible le pÊrr,et: ,
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Jeurs alentours ) incluant un aperçu historlque des Ër.ri.j

affectés et une cartographie des surfaces dégradées.

'( un sulr,'i ( agronomique et gestion de 1 ' eau ) des b zeil*E

pilotes pendant la serson culfurale, surtout des surfaces

affectées.
* Des études déÈ'aillées dans chaque zone pitote de deux

surf aces af f ectées et leur alenÈours, chroisies de f açcn

gue tous les t,ypes de terres aftectéee pâr

I'aicallnlsation et Ia salinisatlon soient présentés,

Les éttrd.es détaillées à entreprendre:

Et-ude hydro-d.ynam ique :

. suivi irrigatlon, drainage I percolation et

évaporaÈion,

. déterminatlon conductivité hydrauligue, e:

capacité de 1a remontée capillaire.

. sttlvi de Ia dynamique de la nappe phréatr,{t:i:i

et des mouvements d ' eau.

Etude physico-chimique de 1'eau et du sol

. au début: analyses chimigues ccmplète:: ,

détermination de la stabilité structurale

. br-inensrtel : bil an ionr-que

. fréquentiel: pH, cE.

EÈude agronomigue

. eomptage Ievée, Lallage et panicules .

. rendement grains et paille.

CUTTURES SECHES

1. Evaluation du potentiel productlf de 3 variétés ûa:

sorgho: S34 Maiisor 84-7 local ( reconduction ) .

2 , Evaluation des ef f ets résiduels de 1a f umure crqan icl'-lr

du cotonnier sur Z variéÈés de sorgho s34 locai.
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sur cotpnnier: fumure uniforme vulgariée ( 1 50 kglha

complexe cotcn + 50 kg/ha ttrée + 5 T/ha fumter l '

Sur Lorqho.:. 2 variétés avec (50 kglfia urée) o1t sans

engrai.s. D'oùt 4 traitements, 6 répétitions en 2 series '

Localité: Samanko.

3 . EvaluatLon cles ef f ets i'és iduels de la f unttre mlnéraie

eE organlque drt mais sur Z \r'âtriétés de sorgho: S34

locaIe.

Sur mais: frimtire uniform€ (100 lcgrha phosphate

d'ammoniaque + L00 kglha urée).

Sur sorgho: ? variétés avec (50 kgr'ha uréel ou s*n;

engrai,s. D'où }es 4 Èraitements, 6 répétitions Ê11 ;

séries.

Localité: Katibougou.

4. Ef f icac tEé. d'tttllisaLion d.e 1a fumure azotée stii'

sorgho.

Trols modes de fractionnements ont été testés -qLlr ?

génotypes de sorgho: local et amélioré'

Tal I age Montarson

rRl
rR2
FR3

tiz
0

til

Ll7

t/t
0

tocalités: Bema Cinzana Samanko '

5. Essais Fumier AGP/DRSPR (reconducticn).

5. Essal Pl-tT/TIt-{AC (reconducÈion)'

7 . Essais éva]uaÈiori de 1a vaieur agrononique

partieLlenent acidulée du PNT ( méthode gaz

d'une i:,lrrl'=

nitre'.i>: i ':,



'is

traitements 6 répétitlons 4 rocalités ( Kogoni riz. ,

Katibcugou mais, Kopcro mrl, Ki-ta sorgho ) .

T1, = témoin absolu

TZ = témoin NK t cM)

T3 = PNT bruf (22 pr0u) + CM

T4 = complexe céréale ou phosphate d'ammoniague (zz prc, 
)

+ CM.

T5 = Ex pNT méthode gaz nitreux IZZ poOu )

8. Essais fertilisation du nrébé.

L'objet est de trouver une fertirisatlon du

de PNT et dans re cadre d'une rotatlon blen

Niébé pur mil/niébé

Niébé pur sorgho/niébé

+CM.

niébé à bese

déf inie :

Nrébé pur mil /niébé

sorgho /nLébé
I

Traitements

PNT ks/ha Urée ks/ha

c

100

2tû

9. Essais N-P et p-N:

Dans le cadre du projet labo t2 ème phase) 3 essals N-F

ont été conduits sur 3 cultures: mil (Cinzana ) . scrçi;r:r

{N'Tarla), maÏs (Longorola). L'objet était de r.tccroci:e:
le niveau des éIéments fertilisants du sol aux nivefli,.r.,

de rendement . ces essais nécéss i-teront :

50

50

50

E1

T2

T3

une caractérisation pédotogique des sites



de nombreux échantr l lonnages de sol et pI aIlLÉJ

pour les besoins de I'éÈabLissement ces llouiiiËs;

d' interpré t,atictr cles anaiyses de scl dtt laboratorre '

N T, P: 50 Lû0 150 200 kglha

80 16C kslha

P X N: 40 80 tZA 160 kgy'lra

1,0r) 2(rA kg/ha

so j-ent d.ans les types d.' essai: 1,5 traiÈements en blocs

de t"lsher à 6 réPétitions.

L0. Essai chaulage {AGP./DRSPR).

Plusieurs analyses de sol effectuées sur Cir'ÊI;

échantillcns (notamment. u one Mali sudi , orit révéIé urir3

acidité moyenne à forte sur la maj eur partie de cÊs

échantillons. Le pésent essai teste Civers modes oe

chaulage sur sols asides degradés. 6 traitements {

répét,itions (blocs de Fisher ) .

10 T/ha M. org.

N=i]

P = 0

lI=0

P = 0

Dolomie
Ca CO,

7-Z T/ha
PNT

0

T1,

t2
T3

T4

T5

T6



Mesure d'humldité du sol .

12

Quatre traitements seront
instrumentés en tubes d'accès pour un sulvi du bilan hydrigue
à la sonde à neutrons,

T1 = Semis direct sans travail du sol et, sans engrais
( témoin absolu)

TZ et T 3 = billonnages avec et sans engrais (niveau

facilement vulgarisable ) .

T4 = Sous-solage + billonnage cloisonné avec engrais
( niveau maxlmum d.'intensification) ,

Local ité i. Stat,ion de Clnzana .

2. ETUDF pE L'_rNF_I!.TRâTÏON pE U EAV qANq LF_SOL ET p_U

RUISSELLEMENT pAR j|TMqLATION DE LA .PL.UIE .

Objet: Comparer d,es ef f ets de dif f érentes pratiques culturales
sur Ie taux d'infiltratlon, le ruissellement et Ie rendement

du mll.
Trailernents:

1. . Sans travail du so1 ( semls direct )

2. grattage croisé à sec au multiculteur.
3. Labour à plat aux boeufs

Dl,spo.Sitif : Blocs de Fisher à 6 rététlons.
culture: 1.1i1 (boboni) semé à 0,80 x 0,80 m, démarj.é à z plants
par poguet.

Fumure: 100 kg phosphate d'amnoniaque au premier sarclage 50

kg/ha d'urée à Ia montaison.

tocalité,: Statlon de Cinzana

Sol plat, limono-sableux
SoI sur pente sabo-limoneux

Simul at iofrs :

avant semis ( après préparation du so1 )

à Ia levée

- avant et après le premier sarclage
après la réco1te avec et sans pailles
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3 . Qates de.. sqmis du séçgme

a) Obiet: Déterminer Ia date optlmale de semis du sésalne.

b ) TraiËements :

1.- Semis du 1-5 juilet sur labour à plat
2.- Semis du 10-15 juillet sur labour à plat
3.- Semis du 20-25 juillet sur laour à plat
4.- semis du 30 juillet au 5 Août, sur labour à plat.

c) Dis,posltif : Blocs de fisher à 5 répétltons
d) cultuçe: variété (38-L-71 semée à 50 x 20 cm démariée

à ? pI ants,/poquet

e) Fumure: 100 kg/ha de complexe céréale à la préparation

du sol et 50 hg d'urée/ha entre Ie 20 et 30 è jour après

Ia levée.

f ) Localités: Cinzana Samanko Tiérouala Centre

saisonnier de Tiby.
5. âgsocIATIol.r ARACHTDE X SESAME

ob'ie.t : Evaluer 1 ' ef f et de 1 t associatlon arachide sésame

sur le rendement des deux cultures.

Trai tements :

1. Arachide pure sur labour

2. Sesame pur sur labour
3 . Assoclation 1 ligne d' arachide x 1 ligne de

sésame

4. Assoclation 2 lignes d'arachide x 1 ligne de

Sésame

5. Association 3 lignes de sésame x L ligne
d' arachide

d. Associatlon 2 lignes de sésame x 1 ligne
d' arachide

7 . Association 3 lignes de sésame x 1 ligne
d' arachide
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Dispositif : Blocs de E.isher à 4 répét,itiorls.
C.ultuçes: A longorola et Samanko (Arachide 28-205 ) semis

à 60 x L5 cm démariage à 1 plant par poquet.

sésame (38-1-7) semé 60 x 15 cm, démarié à z plants par

poquet.

A Cinzana et à Tiby (Arachide 47-10) semls à 40 x 15 cm

démari age à 1. pl anÈ par poquet .

Sésame (3S-L-7') semé 40 x 15 cm, démar1é à Z plants par

poquet,

t' arachide devrait, être semée dès que les conditions
pluviométriques Ie permettent à partir du 15 juin.
Le semls du sésame devrai.t intervenir au st,ade 3 feuilles
de I' ârachide.
** Le sésame pur devrait être sené ent,re le 10 et Ie L s

juillet.
{'umure : 5 0 kglha de complexe céréa1e ou E 5 kg de super
simple à Ia preparation du sol ou au semis eL 50 kglha
d'urée entre le 20e et le 30e jour après la levée sur
Ies lignes sésame.

Localités i cinzana Longorola samanko centre
saisonnier de Tlby.



6. FERTITISATION DU SÉSAME.

Obi et: Comparer 1' effet de

d'azote et de Phosphore sur

Trai.te$ents:

di fférents
Ie rendement

1i

fumures à base

du sésalte,

Unités fertilisantes
Traltements

Azote

(N)

Phosphore

( P.Oo )

T1

T2

T3

T4

T5

T6

0

23

0

23

0

23

0

0

11

11.

22

22

Urée Super sinple ou

super trlple

SÊmj.s: entre le L0 et le 15 Juillet sur labour à plat

Dispos itlf expérimental : blocs de Fi.scher à

répétitions.
CuItuLe: Sésame (variété 38-1-7) semé à 60 x 20 cm dé

marié à 2 plants Par Poquet.

Fumure: le phosphore est apporté avant Le semis et à la
volée, I'urée ente Ie 20e et 30e Jour après Ia levée.

Localités: Longorola - Samanko.



LABORATOIRE pES SOLS

Le laborat,oire d' analyse des sols bénéf icie dépuis

L'assitance du Royaume des Pays-Bas.

Une première phase de cette assistance ( 1986-1988 ) à

à I'extension Cu laboratoj.re et I'acquisition de

matérieI s .

16

1986 de

cons isté

nouveaux

ta séconde phase (fgeg-1991-) vise une meilleure intégration

des acËivités de Ia cellule agropédologie toute enÈ1ère

( Fertillsation Pédologle taboratoire) . cette intégration

s I ef f ectuant autour du programme d' établissement d' une ba.se

d'interprétation des données analytlques sortant du laboratoire.
La base d'interprétation concernera les sols, les diffentes

parties des plantes, les eaux et les fumiers. 11 s ' agit d' ui:e

compilation dans une "database", des infornations bibliographiques

et provenant de notre propre expérience, sur les nlveaux critlqr.res

des éléments . Le but dt une base d,' interprétation des donnéee

analytiques est de pou'roir faire des recommandations agronomiques

en terme de malntien etlou d' amélioration d,e 1a Fertitité des sols

cultlvés, .

En plus, le proj et comporte 2 autres volets :

étude de 1a product,i.on de furniers dans des parcs

améIlorés (quantité et, gualité du fumier)

étude du phénomène d'Alcalinisation/Salinisation des

terres de 1'Offlce du Niger.

PendanÈ Ia période Janvier à Décernbre 1989, Ie laboratoire a

reçu pltts de 4000 écantillons de sols/fumi.ers et compost et environ

700 échantillons d'eanx, soienÈ plus de 60.0û0 analyses.
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Les échantillons provenaienË de sources dlverses:

Des structures de I'fnstitut, d'Economie Rura1e

CMDT

Offlce du Niger (ARPON, RETATL)

Prospections Pédologiques

Oxfam

Differentes ONc

Foyers anéliorés

Extérieures au Mali

SONED -Af rigue Dakar ( étude olffS )

Le laboratoire, vu I'utilisation intensive que subit I'équipement.

acgui au moment de Ia 1ère phase ( donc depuis 5 ans), a projeté

de renforcer son équlpement par I'achat de nouveaux appareils:

Un SKALAR International qui permet de faire 1es

analyses de Sodiun, Potassium, Calclum, Magnésiulu, Fer ,

Cuj.vre , ZLnc, Carbonates et Bicarbonates .

Z balances et un pH mètre.

A noter que les analyses des ol igo éIémenÈs ( Ctr , Zyt ,

Mn , Fe ) sont actrrel lement parf aitement maitrisées au

niveau du laboratoire.



Les activités de

essentieLlenent axées ces

des -qcls de f irffice d,ir

carEograpbie pcnctueij.es

Daouna.

cARTOcRêPr{rE,

1B

ia sous-ceL.i.ule péciologj.e ùnr Écé

aeux dernrères années sur i-a cartographle
Nlger, Par ailleurs, eu€lques Études de

onE €ité réaiisées à Tagadj i, Amaskcr et

pol:tigue d' aut.c-

;ïoll proErAmIne cle

intensificati+ii cl*

L ' office du Niger dans le cadre de ia
suf f rsance aL rmenialre du Mal i , a prér'u dans

dével,oppement agrieoie l-a réhahiritation ec 1'

Ia r:izicu.Lture.

La superficle des terre*q dispcnlbles pour Ia inlse erl vaieur
en vue d'atÈeindre ceËte aucorg,iff:sance est suffisa:1ce, dans bien
des cas.

Par ail j-eurs, on a const,até, depuLs plus:eurs annéeg, Lri:*

bai$ se des rendemrli:ts dont I ' lrnpoi-trance a ëté I r;çée préoecî.ïparire

pour ia rentabillté de i'rrpératt {)n. Diverses carises ont été
itlcrj-ninées: degr-ad.atio:: cïlt rÊseau tryd.rau-i j"q-.re,. naLivaise ge,st:-or:

de I t eau, dif f 1cu1*'é i' exécllter certains travanx cuiiuraux et cie

naitrisel: les adve:itices, dégraCaiien s-es sols par sod.isat-.ic.:r et
alcairsatici?. . . Le diagr:csi,rc de ces causes a Cé: à f alt L 'ob--l €E Ce

plusteurs missions a, experts .

Dails le cad.re de L a rélrabiir:atlcu ,le i'Cf f rce Crr lf lger- 11ite

.'éol-çanisation agrcnonigue e Été envisagéç g:.:i s'appnlera sut- Les

réslll-tats ë.'une rechercire déve}-oppemenr-. Ceil.e-ci a pris en

ccnsidératj-oir i' intérËt d.'une diveî-sificaLrcn d,es cirltures q.-;i



'19

pourrait renlédier a certaines des causes d'insuccès. Cette

diversification des cultures aurait pour objectlf:

d'améliorer 1a productivité des so1s.

de produire du fourrage pour Ie bétaiI.

d'éviter 1a dégradation Ces soIs.

Par conséquent, I'Iustitut d t Economie rurale
(I.E.R)/S.R.C.V.O. (Sectlon de Recherches sur les Cultures

Vivrières et oléagineusês ) , a été chargé par le contrat d' éÈude No

9\ de 1987 de I'exécution des tâches de cartographie des sols,

La SRCVO/sous-celluIe Pédologie devait effectuer tous les

travaux et fournir tous 1es services nécessaires au titre d.u

paragraphe IV de ce contrat à savo j-r:

Après une étude géomorphologigue, f aire une ét,u'Je

morphopédologlque au l/50.000e permettant d'une part le calage

d'études pltrs détai1Iées au 7/20.000e et d'autre part I'acquisiticn
de données à une échelle convenable pour 1a conception optimale des

projets de diversificatlon des cultures.

Ensuite réaliser une cartographie plus détai11ée au

L/20.000e permettant I'acqulsition des données de sols pour 1a nlse

au point optimales des projets d'lntensification et diversification

des cultures.

Ces travaux devalent êt,re exécutées avec I ' appui de

1'I.R,A.T,/tûontpellier et du C.R.E.G.-C.N.R.s. de I'Université de

Louj.s Pasteur de strasbourg en collaboration et sous Ie contrôIe

du pédoloque chargé d' étr;de de Ia S . R. c. V, O. .

1, Exécution des travaux.

Trois phases ont été nécessalres porir réaIlser 1 ' étude

morphopédologique au t/5A,000e dont il est rendu eompte ici:
Premlère phase:

Et,abllssement d'un esquisse géomorphologlque au t/50 . 000e à
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partir des photographies aériennes existantes ( 1952-53 avenr eL

pendant les aménagements , êÈ L97 5 après les aménagements . cP t:1-'e

esqu j.sse a été reportée sur les f onds de mosarques de nêrne éehe ile

{ dite du Modèle mathématique du fleuve Niger. Photo-interprétation

et reconnaissance d.e terrain en j anvier-f évrier 1958 '

Deuxième Phase:

prospection sur le terrain, en se basant sur les éléments

gé'morphorogiqtres f ournis par l a phase précédente , pour dé1 inr r-er

des unités cartographlques de type morphopédologique.

Troisième Phase:

Après réunion de la documentation , L'inventaire des étr-ldes

pédologiques antérieures, leur homogénéisation ( corrélation GËÊ

légendês ) , leur prlse en compte au niveau des d'iiiil+êes

morplopédologiqnes , Ia carte déf iniÈive a été d,ressée et reportÉe

sur un fond de plan où apparaît, 1e réseau hydrauliqr"re ries

aménagenents de I ' ûf f ice dtt Niger '

2 . Réallsation de 1'étude*

Les documerrts établis au terme de cette étude s'appttient sur

une approche morphopédorogiq,re des périmètres prospectés. cette

approche synthétigue des milienx à earÈographj.er dif fère de L'étltde

pédologlque classique par 1a prise en compte de facteurs non

stricternent pédologiques. Les avanÈages de cette approche

morphopédologlque sont divers '

1a répartition spatiale des

morphodynamique à laquel1e ii*

de I'évolutiorr qu' ils subi-ftstl'l'c

évaluation plus correcte d.es possibilités agrononiqttee 'J*:r

milieux existants

meilleur comPréhetrsion

différents sols existants et de

sont sottmis.

meilleure comPréhenslon

( surtout sotls irrrgation )

de

la
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- meillenre précrsion des cartes basées à la fors Ètll'

f interprétation des photograptries aériennes et sur des;

observatlons :.n situ.

repérage slrr le terrain plus aisé, de ce f ait, par les

utillsateurs, n$n pédologties, de 1a carte.

L | étude a été rea]icée eli deux grandes phases:

Z.L. lfue pr,g$ière phase de reconnaissance qéonorPholoqique.

Conduite par MM Ie Prof esseur Trrcart, 1ê Dr JP. Blanek, e-t

le Dr. R. Bertrand, Cii 19 Janvler au 4 févrj-er 1988. Cette mlssion

a cons iscé à déf irr j-r et cartographter les dif f érentes unit-és

géomorphologlgues et/ou mod.elés types de natériaux assoeiés nodes

et époque relative d.e mise en place, f acteurs actttels et passéE

d'évolution ( morphody*namiqtre actuelle ) . . . au sein des paysages ds

cette région alluvia1e. Cette étude géomorphologique a permis o*

dél imiter cles unité-q cartcgraphiques dont la répartitlon n ' es t Pâ5

due au hasard et auxquelles sont associées d'ttne manière qtlâsI

univoque les types cle scl que nous a..rions pour mlssion d*

c artographier .

2 .2 .La deuxième phase

était axée srlr 1 ' étucre nrorphopédologique proprement di Èe .

Son objet étart, d'étabilr les ccrréIations exlstatrtes entre les

unités géonorphologigues et les *sols, Ie régrme hydrique et-

f lnalement I'aptit,trde à la mise en valeur. Cette démarche a pour

avantage cl'être plus aisée que 1a dénarche pédologique classiqtle

car e11e s'appule sur i'identif icatiotr oes f ormes de relief s f acile

à identifier sur ies photographies aériennes. ElIe est aussl pius

f iable car 1e diagnostic f inal s'appuie sur 1a plupart des factettrs

(relief , matériaux, sols n régime hydrique traturel et rÉgim+

hydrique influencé par les irrigation... ) qui jcuent un rôle dans

1'évaluation des sols.
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çtue les cultures f ourragères irriguées.
Tous Ies sols présentenL des teneurs en matière oT:gani,Jri*

,-géuéralement très falbles.
3 . 1. ' Z ' Caractères erqpfgs .des diverses unités de cartoqraphi_ç,

3 . L . 2 . l. . Cuv,qttes arqileus.e : t CA)

Dans le cas général, le sol qui occupe cette unité est ur:

vertisol à drainage externe et interne nnls appeles enr"ore

vertisols topomorphes grrumoscliques (Moursi) et vertisi:Is
topomorphes nCIn grrlmosoliques (Dian) .

" teur texture est très fine et deux cas se présentent: :.a

teneur en argile ue dépa-sse pas 60 eo, Ie terrain est peu perméâs j.e,

dur, le sol très peu struct,uré; elle dépasse 60 ec, et dans ce *irs. ,

lreau ne per.tt praÈiquement pas s'infiltrer; 1ê surface fissuré* Êi:

la structttre est grumulijuse. Ces deux cas peuvent se rÊitcclntrÉ'.

dans une même cuvette.

Des sols hydi:omorplies treu humifères à gley à ampiiigle'r.

associés à des vertigues hydrornorphes peuvent parfois se former s',.i.!.

les bordures des cuvet-Èes mais n'occulrepg qu'une f alble superf ic,i-q.

teur texture est moins fine gu= celie des vertisols, les er"rLre,.;

éléments restant semblables . Des ef f lcre$cences blanches e L bl unt'*

sont parfois observées -qtir les bord.ures de ces cuvettes.

3 . 1 .2 .2 Delta d'épanda<re limnneux

Cette unlté regroupe i

Les zones de transition entre la partie haute à textrjr+
grosslère des deltas d' épandage terminaux et les cuvetteE i;.:-

décantation.

Les vastes plaines d' éËandage matelassant les dépre*qs.L..lrl:.

sous une épaisseur de limon supérieure à un mètre.

Ces plaines très él:endues ont un modeié très régulier.
Dans 1'ensemble la granulometrie de ces proCuits delLaïqlr*l;
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est limoneuse. ElIe est cepen,l,ant varrable en f onction cie la
proximité de la zone axiale des chenaux de débordement.

Dans les zcnes i1oil aménagées, ces plaines présentenc un

pédoclrmat plus aride gue Ie clrmat ambiant et Ia nappe phréatigue

y est t.rès profonde, mais la possibllité d'existence d'une nappe

perchée sai*qonnière à f albie Frof ondeur nf est pas exclue.

Dans les pérrmèLres aménagés, 1e régime hydrique est dom j.né

par 1'ef fet ccnjugué de 1a snbmersioir par les irrigations et d'rrrre

nappe phréatique peu prof onde (1 à 2 inètres à I 'étiage ) avec uii

fort battement ré91é par Ie réglme des irrigations.
Tous les sols de cette trnlté (delta d'épandage limoneu:*)

présenÈent une morphologie slmilaire avec quelgues variantes liees
à la fols à 1'épaisseur de 1a couche du matérlel limcr:e'-i:r

d' épandage, de 1a granulométrie, C€ I ' existence o'horizon â

texture argileuse à plus ou moins Erand.e profondeur et f inflr"le.rce

du régime hydrique.

11 y exlste des ccris types cicnt

suivante:
la morphologie es E la

Un liorlzon de surfece de texture srosslère avec 7O+, ae

sables (10 20 cm).

Entre 20 50 cm, un horlzon légèrement plus argileux plus

de ZO>", f l est extrêmement massif colrérent, pârf ois des

efflorescences blanches aiffuses y sont visibles sur les parois des

profils.
Au delà apparait un horrzon argilenx, cohérent très per:.

s truc turé .

A ce type de prof il, trèe répandi,r et caractéristique deu:<

variantes ont éÈé observées.

Le second Lype se compose comme suit :

un horizon de surf ace brun j aunâtre , à texiure I imc:rr; -

argllo- sableuse, i1 repose au deià de 50 cm sur ;
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un horj-zctr ti:ès riche en nodules ferrugineux qui pass* àt

un hcrizcn pLus argileux, à structure masslve olr. à

poLyédrique.

La troisième \rarlante montre des sols qui présentent:
un hcr-izor: de snrface limono* sableux et passe à

un horizon brun-j aunâtre de texture limono-arglleuse, i1

repose en profondeur sur.

un horlzotr argileux à argilo Jimoneux voire argiio-sabieux
très compact.

Les nons vernaculaires qui ont été correLés à ces sois s.*rl:t

Danga ; Danga bIé et Danga fing.
Ces sols sonÈ très senË1bles â la dégradar,ion de la strucf;r;re

et de 1a poros ité sous I ' ef f et des suhmersions et,/ou de t +

sodisaticn.
La présenee non pas générale mais très f réguente d' lrçr; z$tl

argilettx à une f aible prof ondeur plus ou moins grande ( 50 10tr cn; i

à plusier;rs corleéquençes :

ell rLziculture cet hor izon imperméable permet de pJfltnËenir

I'eau dans l-es rizières. Ctest 1à un effet positif .

dans Ie cadre de ctj.versif icatic,n des ctiltures, 1ô présêilce

de cet horizoli imperméable risgue de provoquer des engorgemerrt*

d'une parbie coltséguetrte du prcfrl. En limltant 1a pru=for:ck:u::

d'enracinement cet engorgement conduiL à accélérer les fréquences

d' irrigaticns et si I'on r1 'y prête garcie à provoquer des fir.liadies

et des troubles ntrtritionnels.
dans la même éventualité et en foncti-on de 1a nécessiËd tràs

probable qtt'tl y aura de drainer ces sols pour lutter contrre ia
sodisaf iotr et 1a salinisation, 1a présence de cet lrorizon argii-r=îili

en profondeur compliquera singulièrement 1a cL-\nception des tra-,rÊili,ii

de Crainage.
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3, L .2.3 zones axiFtes média4es des delta d'épandaqe terminaux-

a) : ( ôsl)

Cet sont des zones relativement hautes et aplaties. Ces axes

de deltas d' épandage s,:nt scuvent al lcttgés et pénètrent très

profondément dans 1es cuvettes '

Elles ne sont généralement pas amétragées et ne sotrt que très

localement suhmergées pendant de très eourtes durées lors des

pluies torrentielles.
Les prof il s granulométriques y sont très var j-ables . Le

matériel est f réguemment sableux sur d,es épaisseurs plus d'urt

mètre .

En raiÊon de 1a texture sableuse, les caractèr'es

d'hyd,roxrorphie sont peu marqués dans la morphologie des prof i ls '

Toutefois, le battement de la nappe et I'actLon de I'inondatliJ;'

temporaire conduisent au développement d' un gley oxyié e]'-'

profondeur et Parfcis en surface.

Les taux d' inf iltratioir scnt- souvent élevés et les réserves'

en eau uLilisable limitées du f ait de ia te>:ture grcssière. Ces

sols sableux â sabio-liincneux montrent une grande sensibil ité à I a

sodlsation dont les symptômes (ef f lorescences ou salaltt trorr )

apparaissent ici plus f réqueirrmeirt qu' aiLleut's. CeIa ne veut pa5

dire pour autant que ces sols soient condamnés car s ' il s se

sodifient facilement iIs peuvenf aussi être réhaÏ:ilités pltts

aisément que les sols arglleux ou limoneux.

En raisol1 de la présence oe }a nappe à faible profondeur à

f intérieur et en bordr.rre immédlates des aménagements, ies

reboisements, les plantations fruitières, le maraiehage trouvent

ici les possibilités intéressantes.
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bi gones médianes basses sableuses - aménaqées

Elles constrtuent generalement les partj-es basses de In a'*rri

axiale saF:ieuse décrtte ci-dessns. EIles sont en parties isr:l-ées

CIu s ituées dans le proJ.cngement imrnédiat des deltas d' épar:rJag+

sableux.

11 s' agit 1à prohablement d'un modeié d' épancla.ge entaillé gui

fait la transition avec les deiÈas sableux.

Modé}é "en glacis" qui s'éIève depuis la bordnre des cilvetf;es;

jttsqur âu niveau de ces del,tas , êrr itôts ou t errasse éiendns . I i est
f réquemment arnérragé .

Le matérlel esl peu dif f érent de celui des deltas d' épa:rsag*

sableux bien f in parfcis légèrement plus f in en surf dce t-r)utefoin,,

il est pltts ou rnoins épa1s et repose à falble profondeur sur i1,:

I ' argiie r;ableuse (As ) ava.nt de passer à de 1 ' argile des cuveii,+i.:

(A-Ar).

Le régime hydrologique est. caractérisé par 1a suhners i cr.

( irrigation i eÈ surtout pêr le battement de Ia nappe ptrréat ique ,ii.r :

oscrlie probablement avec le Fala de facon synchrone, euoique peut

être avec un léger décalage. rI seraj-t alors intéressant c-ie

connait::e 1 1 imporLance ie ce bte nappe ef, de s a pt'ovenance .

La morphologie des F'rofiis est relativener:t simple dans \;,
mal orité des cas chser:vés :

en surf ace , l, 'horizon est assez c1air, la texture n,3-vsnne

à grossière et un enrichlssement actuei en limcn est plus rruy

probable; la struçËure rnassive.

tlll pett plus bas, i1 n'egt pas rare cle Èrouvei: un peti'i
horizon grossier de couleur j aune rougeâtr'e à brun- j açnâtre colit:ti+

s' i1 s t agissait d' un horizon d' aecumulation ferrugineuse;
en prûfondeur, ia t,exture devient argllo-sableusÊ 1a

structure massive et I'irorizon est très marqué par IrhyCromcrpl:rr:
( Go = gley oxydé ) .



Ce sol a été ccrreié

vernacrrlaire bambara .
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au Dangra fing d,e 1a déncmlnatioti

En ralsorl cle 1a te:<ture gérréraiemetrt grossière ' ces scls

présentent une faible capacité de stoekage pour 1'eau. Totttefois

1a présence d'une nappe phréatique à f aible prof oncleur condult. à

un drainage interne déficient.
fIs sont enure autre très sensibles à 1a sodisation et

salinisation {efflorescences blanches et brunes) .

Les caracféristlques physiques {léfevorables font que ces sols

devraient être cons rdérés comme des Lei-res rriât:9 j.nales pour i a

riziculLi;re, ceûi s:e conf irme per 1 ' aspect des restes de chaltm*s

de rLz laissés dans les rlzières et les rendements bas obtenus Fi-r,l-

ce*q parcei i es . Ce tte con f j-rinat iotr trouvera bien en+-endu si:;":-i

f ondément dans d' antres explicatrons qtri ne soient pas i j. É': ::

probablement à l' aspect pédologique.

Ces terres pourraient convenir à 1a céréalrcttLture atttre .ie

riz ( bf é, sorgho, rnaTs ) à conclif ion d' abaisser blen sûr le ni-r'ear-'

oe Ia nappe.

f I Etudq .morphoeé.Êo1o-qique des Læs

D.aorrna _BERI - DAOUN4--KEINA. AMASKÛR et TAÇADJI .

L'cbjeciif du projet esL de reirist,a]Ler la con'.iuite d'eau darrE

les DAOUNAS all moyen d'uir canaj. de g0 I{.n, traversant Ia plaine iie

TAGADJI , AMASr.,OR, êt le bas -f ond netttrel de 1 ' Egacher . L' éÈitCe e

été réalisée à i.a demande du Comrlé pour LERE et cotlvre environ

54 . 000 lla, repartls entre Daouna Berr , Keina, F.maskor et Tagadj i .

Elte a eu conm* but 1'évaLuat,:-on des poËentialltés agrtcoles,

pastorales et 1a earactérrsatren mcrphclogique É.t phl'sico-chj-mique

d.e-q sol-s, af in de déEager les contraintes qui limrteront 1e^

productivité après la mise en eau Ces terres.

Uge attentic,n particutière a aitrsl éte prêtée aux posslbilrtér':

de réintroduire, puis; de stabiirser et d'améliorer les cultures i*r'



décrue traditionnelle {riz bourgou

nappe envtronnanÈes ( mais , arachide,

5o

sorgiroi et les cuLfures ,jr

b1éo pâtatesn niébei. Le
passage ulcéi-ieur à des citltures pltrs lntensives est envisagé c.ran;i

r"tn stade plus 1o j-rrtain.

Conc I us ion s R_e-coBmAndat ions
Datrs I'es Daottnas, les sols sur d.iatomites onÈ une trè;; f orie

cêpâeité de rétention en eall , tanclrs que dans les sols arglleux et
l imono- argileux des cuvettes d ' AMAsKCIR e L de TAGADJ f ,, c:e.s

conditions hydrodynamiques sont quelgue peu moi11s optirnales rna j- s

suf f irqamment bonnes pCIur malntenir les cultures d,e sorgSo, m*Ts E,i-.

autres.

Même si I'apport cl'eau est assuré iI faudra prend,re eil corïrîiie
3 auÈi:es conditions inportantes.

L . Le niveau de f ertil ité '{es sois esl mcyen à ba,q ce qu*
oblige nécessaj-renient à corriger les Cifférences en azote et eir
phosphore .

2, Beaucoup de sois 'J.ans ies zûnss d'étude, surtout ce.JX

développés sur dietomites montrent une tenrjance à La saii-nisatior,
et à 1' alcaiinisatic,n.

3. Le Lroisiènte prqblème se refère à la sltua.tiog end,orhelqi-i*
de différentes cuvette,ç plus pôrticuLièremept au fait qrie Ies
éIéments toxlques accumulés dairs le soi soi'rt très difficiles sinc,r:.

t-mpossibles à évaluer
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TEST D ' EVOLUTION DE LA FERTITITE SOUS RIZTCUTTURE CONTINUE

1 .1. çbiet;
A I ' arde d' un test s lmple contenant des traitements

contrastés, on se propose de suivre 1'évolution de Ia fertilité du

so1 et des rendements pendanL de nombreuses années.

L.Z Malé-Llels et Méihode:

Le test est implanté su-r Ia station de KOGONI depuis 1981 sur

un vertisol topomorphe non grumcsolique amenagé pour f irrigation.

Il est repiqué avec la variété Bc 90-2 aux écartements de 25

cm x 2 5 cm avec des pl ants provenant d' tine pépinière " dapog " .

Trois niveaux de fertilisaiion minerale eombinés à 3 nlveaur:

de restitutions organiques constituent les 9 traitements tesîÉr;

(tableau I ) . Pour permettre un bon enf ouissement de la pailIe, 1.É

labour est faiÈ à Ia charrue à soc suivi de hersage et pulverisage,

Tableau I: Traitements mis en comparaison.

Mat ière
organique

Fertil isation minerale

FO F1 F?

T1

T4

T7

Mo

ML

l,l2

T3

T6

T9

T2

T5

T8



1 . 2 . 1 Fertllisatl-o-n minerale ,2

F0=

Fl =

pas d' enErais

5 0 N/ha

F?= 100N+ 30P2O5.

! .? .2 RestltrÀt-lon oËganicrue

M0=

Ml =

pas de malière organique

enfouissement de 1a paille produite.

142 = fumier à ST/ha.

La quantité de pailie produlte varle en fonctlon du nlveau de

onÈ été enfouies cettela fumure minérale. Les quantités suivantes

année à 1'hectare F0 = 6330 Y,g/ha; F1 = 9015 Kglhô; FZ = 98û5

Kglha.

Le phosphore est apporté sous forme de super simple et L'azc'ir.i

sous for-me d'urée e.n 2 apports 3/S au tallage et 5/8 à I'initratic::

panicul aire . Les 9 comblnaisotrs sotrt repart ies dans un dr spoE r ti i

croisé non statistique sans répétition, les dimensions parcelal-l:er

sont L0 rn x 10 m dont 36 pz sotrt recoltées.
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Tableau f-I . Calendrier eulturai et observations

opérations culturaLes et observaÈions Dafe s

recol Ëe

battage

7 .6.1989

1,0,6.1989

t2,6.1989

9.6.1.989

L3.6.1999

19.6. L989

t9.6. L989

22.7.1989

2Z,7. 1989

26.7.1989

37.8.1989

1er.9.1989

8,9.1989

L1.9.1989

.?5.L0.1989

1er. f.1. L989

21 .t1.1989
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Differents Stades Phenoloqiques.

Stades Phenologiques Dates

*plaine maturité

70.7. L989

4.8.1989

z4.g. Lggg

19.10. i989

26.L0.1989

?.Ll .1999

22.11.1989

Tableau IIT Poids Grains.

Fumure organique

Fumure minerale

FO F1 F2

kg/ha
MO

M1

M2

18L5

1936

1905

297 9

36L4

3L7b

384 L

4507

2193 *
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TabLeau fV. Poids PaiIIe.

Fumure minérale

Fumure organique

g'0

4557

437 L

5958

MO

M1

M2

r1

Kglha
41-29

4960

5553

F2

604 9

6594

716 8x

* = degats de sourls

. Résrt1tats. DissuËslaxg

Les rendements qrains et pai1le sont consignés dans Ies

Èableaux (IfI) et (IV). Le rendement moyen en grain est très faibi+
pour cette campagne seulement 2885 Kglha eontre 5545 Kglha en i?88-

1989. Cela est dû à la denslté relativement forte au repiqttage 'i'i-

aux at,Èaques très importantes de rats

Arlthrnetiquement, Ie dispositif étant non statistique L'ef f et:

de la matière orgenique esÈ très peu sensible en abscence Ce

f ertiiisatr.oll . Avec 50 I'l on note 1e meilieur ;. endement en préseitce

de Ia paille produite. A 100 N et 3û P2O5 la conpararson est tres.

biaisée avec IeE degats trop importants de rats.

En concltrsion pour cette canpagne les adversités onÈ été très

importantes entrainairt du coup des rendements très f aibles, les

differences ne sont pas très dlscuÈables.
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EVOTUTION DE LA FBRTILTTE DU SOI SOUS

RIZTCULTURE INTENSIVE

INTRODUCTION

Les travaux anterleurs ont permis jusqu' ici de suivre

1'évolution de la feriilrté cttr sol dans Ie système de -simp)-e

culture du riz. AcÈuellement Ie développement des petits pérrmeLres

et 1e reamenagement d' anciennes parcelles, f avoi-i*ent

I'intensif lcation de Ia riziculture gui r.rtilise des variÊtés er]

général exigeantes. Ainsi iL apparaiÈ necessaj-re de proceder à rine

évaluation de 1'lmpact du syst,ème d,e double culture sur lii

fertilité des so1s.

Obiet:

suivi 1'évolution de la fertilit,é du sol et des rendenieltiti

dans un système de double cttlture.

l-Iatériels et MéËhodes :

Lr essai a été implanté à la station de Kogoni au colrrs de i. E

campagne L98S sur un tJertisol Topomorphe aménagé pour I'irrig.tt:.'tfl-r.

Initié pour mieux aFprshender les pr,rblèmes dans un syst,ème û*

double culture, 11 a été reconduit penCant Ia contre saiscll L9Bt;

et 1a saison 1989. La variéEé BG 90-Z est semée en pépinière à

raison de 5C Kglha. Le repiquâge est fait aux ecartements de 25 c$i

l< 25 cm conduit à f image du t,est d' évoiuËion de la f ertillté sctls

rLziculture continue. Cet essai comporte trois niveatix de

Ëertilisation minerale combiner à trois sources de restituticn Ce

matière organique ( tableau I ) . Ainsr ces dif f erentes combinaisol:r;

f actrrrielles constituent 9 traitements comparés dans un dispcË L tif

de bloc de f isher à 4 repétitious. Les parcelles élémentaire-c (ilj*,:

les dimenslons de 6 m x 10 m solt 60 s12. La recolte est e.f f€c'..11'iÉ

sur les l ignes centrales en él iminaut 5 de chaque côté soit S . 'i l-.

m x 4,75 m = 41,56 tnz



Tableau L Traitements mts en compararson.
,?.r,
/l

Fertilisation minérale
Mat 1è re
organigue FO î1 EZ

T2

T5

T8

1o) Fertilrsation Organique
M0 = pas de matlère

organr,que
Ml = enfouissement

paille produite
t4? = fumier 5Tlira F2 = 100 Kg N/ha

La quantité de paille prodtrite errfouie pour chaque traitement est
donnée dans Ie tableau ci-dessoLls.

Tableau II: Poids paille enfouie en début de eampagne Kg/ha

B locs

Tra i tement iI ITI IV

T3

T5

T9

Tl.

T4

T7

MO

M1

M2

2o i Fertrlisation minérale
F0 = pas de fumure

minérale
Fl = 50 Kg N/ha

T4

T5

T5

?779

57 39

3778

4090

3537

54 8C

3L52
4 457

5324

3844

3579

3825

Le phosphore est
forme d'urée en ?

paniculaire.

sous forme de

dont 3/8 au

super s imple et
tallage et 5/8 à

I'azote sous

I'initraEicir
apporté
apports



Tableau .-III-: ResultaLs d' analyse de variance
moyennes des drfférenÈs variables

iB
et classement des

mesurée.

Variables
Traitement

Nbre Nbre
Ta1les Panicules

Poids Polds
grai ns paille

HauËeur
(cm1

Mat . clrçl.

1M0
?Ml
3M2

1"45 B

136 B
1,80 A

129 B

1,2.9 B

161 A

87 ,75 b 2!2C
91,08 a 2474
92,1b a 2800

3432

3 91.5

47 4A

Fert. Mln.
1F0
zFl
3T.2

138

L59

L64

130

140

r.51

87 b 2267

92 ,41 a 2538

9t,4! a 2490

37 37

4361

3989

Moy. génér. 154 1.40 90rt? 2465 4029

Significatron
Mat. org.
Fert . Min .

Interaet.

s

HS

NS

HS

NS

NS

HS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

C.V. 9o 18 Lg ,4 4,5 J/,'J 33,1

Les chiffres suivis par les

statistiquement clif f érents.

mêmes lettres ne sonË pas

Ohservations : La mise en place de 1'essai a aceusé un retard tré
à un *qe j our prolongé de Ia variéÈé cultivée en contre saison . Erl

cutre la parcelle d'essal présentait r-lne très grande hétérogénéïté

se traduisant par un rabouguissement des piantes de riz.
RÉs.r+l.taÈs Discus s ion

Les résultats de Itanalyse de variance ainsi que 1e classement

de moyennes suivant Ie test du Newman-Keuls sont consignés d,ans le
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tableau III.

Les variables , nombre de tai.1es et panicules montrent un ef f et

significatrf pour les nrveaux de resÈitution organigue. pour ces

variables I'apporL de 5T de fumier est supérre.ur aux 2 autres qui

restent équivalents.

Concernant 1a harlteur, I 'ef f et est slgnif icatif pour le niveau

restrtut,lcn organique et hatrtement significaiif pour les dases

fertilrsatlon mi.nérale .

L'enfouissement de la paille produite et I'apport de 5T Ce

fumier t,out en restant équivalents sont supérienrs aux traiÈenei:ts

sans matière organigue.

De rnème Ie Ëraitement sans fumtrre mlnérale est inf érleur ar-i-:

2 auÈres gui ne se différencient pas.

Lr interaction est dans totrs ces cas non slgnif icatlv.=.
Concernant 1e poids grains et pailles les rendements sont faibres
(2465 Kglha et 4a29 Kglha respectivementi et les coeft:ieients *-,

variation sont trop éIévés i 37 , 6 et 33 , iP. ) . Ceux-ei pourraient ê"-re

1iés à un rabouqrrs*qement et eux degat-s d.e rats observés sur

certaines parceilEs ,

Par ailleurs i1 u' existe pas d' interactlon entre ies ?

facteurs qui ne montrent eucune difference significative.
L'hétérogénéïté de 1a par;elle entralnarir- un coef f icient cle

variation très elevees cârlherait I'ef f et de Ia restitnticn
organique stlr Le rendemetrt, en ef f et l-a parcelle présenÈe des

taches o.' inf ertilité surte arl reamenagement.
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ETUDE SUR AZOLLA

Les études antérieures menées en station à Kogoni de 1984 à

L988 ont montré un effet agrcnomique bénéfique de I'enfouissement

d' azolla sur Ia production du rj-z. Pour cette canpagrlê, nous avclns

initier 2 essais: 1'étude de I'améIioration du phosphate naturel

de Tilemsi d'une part , êt d' autre part I ' étude des technlques

d'enfouissement qul est en deuxième année.

A. Ef f et de 1 ' amélioration de 1a nutrition phosplratée d' azolla

sur la pfoduction _du riz .

1. Ohiec-ÈiÉ€j_ Cette étude vlse deux objectifs essentiels à

savoir:

déflnir les posslbilités d'assurer la nutrition phosphatée

de lrazolla avec ]e PNT (phosphate naturel de Tilemsi) câr Ie

phosphore est essentiel dans le développement de Ia fougère.

évaluer I'effet amélioration de I'azo1la sur Ie PNT dont:

1'effet en t ère année est faible

2. Matérie1s et MéËhodes

2.1. l4atériels

2.1..L. Sol

L'essarleae conduit à la statlon de

topomorphe grumosol ique ftMours i f' dont

chimiques sont consignées au tableau 1.

Globalement il esÈ pauvre en matière

en phosphore ce qui nous permet d'espérer

traitements .

Kogoni sur un vertisol

les caractéristi,ques

organ].que

sur une

, êrI azoÈe et

réponse de ncs
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fableau 1 . CaractérlstJ,ques chimiques du site d' essai .

Hori-
zons

c N PF
total ass.

K
ech.

Ca Mg Na CEc pH

0-20

20-40

0,46 O ,A4 2t2

4.62 t.42 1,69

1 n 58 0.15 10.19

1,.00 0.21 9.23

4.33 0,23 18.

4. L9 0. L9 L9.

z4
04

.79

.95

? .L .2 . Matériel véoétal

Comme Ia majeur partie des essais Ia BG-90-2 repiguée aux

écartements 25 cm x 25 cm. Deux souche d' azo11a Ia 195 Ca et la -r38

PP appartenant respectj-vement aux section azolla et Rhizospora oi:t

été utilisées. Ltensemencement a été fait à raison de 5 kglha ct*

fronde, A la couverture totale correspondant généralemenÈ à 25

30 T/ha 1'azo11a est enfoui. Les guantités enfoules par traltentent

sont d,onnées au tableeu 3 et varient entre 18 T/ha et 3 0 T/ha .

2.2. Hé!.bds.
Huit traitements obtenus par combinaison de ? source de

phosphore, Ie PNT eÈ Ie super simple à 2 souches d'azolla sont mis

en compétition Ie tableau 2 donne le détaiI des traltements.

Tahlearr 2. combinalson des facteurs étudiés

Souche A Souche B S ar:s Azol la

PNT

Super s imple

Sans phosphore

T7

T8

T2

T4

T5

T1

T3

T5

Le phosphate

de 1'azolla et le

temps que Ie PNT

naturel d,e Tilemsi efapporté à I

super simple en 2 fois. ta 1 ère

et la seconde 15 jours plus tard.

'ensemencement

moitié en même

Un complément.
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minéral composé d'azote et de potassium est apporté à tor.lg l,er,,"n

trattements. 11 est apporËé eux braitements avec azolla Zj N/ha ê-

f initiatj-on paniculaire et à ceux sans azol1a 53 N/ha f racf iorind,
30 N/lra à f initiation paniculalre. Le potassium est apporté srlis
forme de chlorure à raison de 50 kglha.

2 .2 ' 2 ' Dispos 1til. L ' essai est cond,uit en bloc de Fisher eu

4 répétions avec des parcelle é1émentalres de ZO fii' donL les;

dimensions sont de Z m x 10 m.

3. Résultats et dlscussions

Les résurtats des différentes mesures et
consignés au tableau 3. Nous avons la production

et 1es dlfférentes composantes du rendement.

observations sr:nT,

moyenne de f rcitd..:
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Tableau 3.
répét j-t ions

Récapitulatif des résultats moyens sur

Traitements

Po ids
Azo1l a

frais
T/ha

Nbre
tal Les

62Iil

HauÈeur l.lbre
plants panlcules

Pords Poids
Grains Paill-e

cm m' kglha kglha

PNT +

Azolla A

PNT +

Azolla B

SSP +

Azolla A

SSP +

Rzolla B

Azolla A

Azolla B

PNT + C. M.

ssP + c. M.

L8.25

22 .00

22 .60

30.60
?4 .40
26,00

152

L47

t97

167

L55

134

195

182

81.60

76.15

80.90

87.10
82 .35
79.65
83.40
87.40

166

1.4 6

168

145

L6L

L37

1.81

168

2665 b

2475 b

3775 a

3125 a

?4t3 b
2238 b
3475 c

3325 c

3500 e

3325 c

4813 a

3825 bc
3388 e
3053 c
4500 ab

4200 ah

Moyenne 23.95 165 82 .82 159 2936 3827

Slgnification
cv 90

S

1,5

NS NS

13

ns
6.70

s

8.14
HS

t'à

Les Périodes de mesures et de comptage: talles panicriles et
hauteur sont cons1gnés au calendrler. Les rendements grains sonL

f aibles pour 1a varléÈé et le nj.vean de f ertilisat-ion " Les

traiLements ayant les mèmes let,tres srlr ce tableau ne sont pas

significatlvement différents au seuil de 5 eo. Les coefficients de

varlation pour I'ensemble des variables mesurées sont bons.
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Discussions

11 ressort de I ' analyse de variance des dlf f éreirces

signlficatlves pour les variables nombre de ÈalIes, poids grains

et polds paille. Pour Ie nombre de panlcules au m' on ne ncte

aucune différenee entre les traitentents. Pour le nonbre de talles,

1'apport de I'urée au débtrt tallage se fait sentir sur les

traitements PNT, êri ef f et , lê PIIT seul est supérleur au PNT .r

Azol1a guelque soit 1a souche. Avec le super simple, cet effet urée

n' apparait pas . Ii n'apparait aucune dif f érence entre les soueires.

La comparalson des moyennes suivant Ie test, de Duncan lrous inontre

pour Ie poids grain et paille que le PNT seul est supérieur au FNT

plus azolla quelgue soit la souche, alors que Ie super simple seul

reste équivalent eu super simple + azolla quelque so;-t ]a scnr:he.

On peut en déduire que le phosphore du PNT n'a pas été suf f isamm*;:rt

solubilisé pour suffire aux besoins de I'azolla et dn riz en mêm--.

temps vu que le PNT seul est équivalent au super simple en premiert:

année.

L'analyse de la variance sur la croissarlce de L' azolla estirnée

par Ie poids frais montre rrne très forte variabilité ce qni cache

Ie mauvais comportement des traltements avec PNT. La souche 13S PP

présente arithmétiquement Ia meilleure production avec ou sans

phosphore.
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Calendrier cultural

Dates Nature des travaux effectués

9-6-1989
L0 au 16-6-1989

2A-6-1989
29-5-1989
30-6-L989

8-7-r.989
13-7-1989
?6-7 -L989
27 -7 -t989
31-7-1989
3-8-1989

3:.-8-1,989
29-9-1989
1-10-1989

1s-1L-1989
2L-1L-1989
25-1"L-1989

P iquetage
Conf ection des digues, arroseurs et draj'ns
Placement siphons
Itrtrodttction souche A

semis pépinière
Introduction souche B

Apport PK sur I'azoll}a (A et B)

PréLèvement carré de rendement (Azo1la)

Drainage
Labour d' enfouissement
Apport Urée

Desherbage
ApporÈ urée ( 1 ère f ract'ion )

Mise en eau d.éfinitive
Drainage
RécoIte
Pesées et battage

B. EË$-ai enfouissement de 1'.azol1a

L. Objet: La présente éttrde a pour objectif d'étudier oeux

méthodes d' enfouissement de I, azolla et d' en dégager 1 I aspect

économique 1orsque I'on se place dans des condltions de grancles

cultures.

2 . Mat.ériels et Méthode

Ltessai- est implanté à la station de KoEoni sur vertisol

topomorphe, La souche dr azolla ut,ilisée e-qt l"a carolinia 195 . La

variété Bc 90-2 largement vulgarisée esÈ utilisée en repiquage aux

écartements de 25 cn x 25 cm. Le semis est falt en pépinière à

raison de 50 kglha. Le Crspositif adopté est un bloc cle Fisher avec

2 traitements répétés 3 fois ' Les 2 modes d' enf ottlssemei:.:-
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constituent les traltements testés.

TL = enfouissement à la charrue.

TZ = enfouissement par prétinement (hommes)

L' azolla frars est lntroduit dans des parcelles mise en eau

à rai son de 4 3 5 5 kglha . Le dét,alI des opérat j-ons culturales f igure

dans le tableaux 1 . Un complément mlnéral composé d' azote, L'rÈ

phosphore et de potasse est apporté sur tous les traitements. Le

phosplrore et 1a potasse sont apportés après introducticn d.e

1'azol-Ia à raison respectlvement de 23 kg Pro, /ha sous fcrnre de

super phosphate slmple et de 25 Rg/ha Kro sous forme de sulfate de

potasse. Ltazote est appligué à la dose de 23 kg N/ha sous fo::nle,

d' urée à f initlation paniculaire.

Les parcelles élémentaires ont les dlmenslons de 40 nl ii:û rï

soit 800 m' dont 684 m' sont récoltées.

Outre la mesure de certaines variables comme Ie poids greins,

et paille, Ie nornbre de talles eË de panicules au ill' , les temp.s dr:

travaux ont été éva1ués.



Table L. Résultats moyens sur
mesurées .
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3 répétitions des variables

Traltements
Irlombre

tal1es
m'

Nombre

pan icul es

mt

Poids grains Poids paille

kgllra kqlha

T1"

T?

247

?74

2L2

2r8
4062

4 460

5065

5449

Moyenne ?40 215 426L 5257

Slgnification
cv 90

NS NS NS NS

Tableau 2. Evaluation des temps

traitement en valeur monétaire
2400 m'

des travaux par
( estimatlon sur

Enfouissement charrue P iét inement

Opératlon Durée
heur e s

Taux Valeur
rCFA FCFA

Durée
heures

Taux Valêur
FCFA FCFA

Enfouissement
Repiquage
Desherbage
Récolte
Battage

7ti 50

85H 45

42H 11

31H 00

17H 22.

100

100

100

1.00

312 5

8575

42?O

3100

1735

100

100

100

L00

L00

4225

857 5

429 0

3?25

L7 45

42H r.5
85H 45

42H 50

31H 16

1?H 26
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te taux horalre tient seulement compte de la renumération cru

travail humain.

RésulÈat'l; et disçus.Fion.g

Les ternps de travatrx ont été évalués sur 24 rn' , L ' observat ion

du tableau montre un temps très élevé pour I'enfouissement pâr

plétlnement 42 H 15 contre 7 H 50 pour 1a charrue. Lorsqrie I'oir

rapporte ces temps de travaux en valeur monétaj.re pour toutes ies

opérations par traltement, 1'enfouissement à la charrue coûterail
1,505 FCFA moins cher à 1'ha; Ia différence réeI}e étant seulement.

1100 F CFA entre les 2 modes d'enfouissement. Outre les temps cie

travaux, 6 variables ont été mesurées, L'analyse de varianees C+:

ces différentes variables ne montre aucune diffÉr*rrcr,

s ignif icative . Le rendement moyen en paddy est assez boir 4?Li

kglha. Bien que les Z modes drenfouissement s ' équivalent mals

I'enfouissement à la charrue paraît plus indiqué pour de Et anC+

surf aee .

Comme I'année précédente on obtient Ia même tendance, evec

I'enf ouissement à Ia cliarrue qui esË f inancièrement pltrs cher, rrais

Ies temps de travau:t par piétinement sont plus lmportants. En

tenant compte dtt rythme et coïlsldérant que le rend,ement homme peut

bais.ser avec le temps , s I I t on se rapporte à une surf ace plus

grande, I ''enf ouissement à 1a charrue d,evrait être retenue, 'lomme

plus avantageux.
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Tableau 3 Stades phenologigues

Stades D ates

Levé
Repri s e

TaI 1 age

Iuitiation pauiculaire
Epiaison-Floraison
Maturité

stade Laiteux
Stade c iretix
PIelne maturité

10-8-1989
2-9-1989

2A-9-1989
9-10-1989
4-1L-1e89

13-L1-1989
24-L1-1989
15-L2-1989

Observatiorui : La périod,e de nultipl lcation d' azol la a dur:é

plus d' un mois . Ce f ait est certainement dû à 1a tai1le 'dæs-'

parcelles et au vent qui provoquerait une sur population ce qr::- sÈ

ËradulraiÈ par la pourriture des frondes.
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Nature des opérations DaËes

Déchaumage

Pré lrrigation
Conf ec't- ion des dlguettes

ïntroduction des souches d'azolla
Apport, de P et K

Pré lè..rement de c arré de rendement

Enfouissement par piétinement

Enf oui-ssement à la charrue

Repiquage

Mise en eau

Remplacement des plants manguants

Desherbage

Apport Urée à I'initiation
Mise en eau

Récol te

Bat t aqe

13 au L4-5-1989

16 au t7-5-1999

22 au 26-5-1989

24-6-1989

2-7-L989

t4-7 -t989

15 au 16-8-1989

16 au !7-8-i.999

18 au L9-8-19S9

2s-8-1983

2'l',-g-Lggg

29 -9 et 2-J-0 - 1g I I
1L-10-1989

t4-10-1989

1,8 au 2O-t2- 1989

2 au 4-1-199c
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gFFET DE LA MATIERE ORGANIOUE _EUR L ' UTILT.SATION

DES ENGRAIS PHOSPHATEF

Le phospfiore après I ' a zotre est 1 ' un des é1éments les tr]- its

inportants dans la nutritlon minérale du riz, La dynamigue €ii

condition submergée soulève beaucoup de contreverses. En cttlLure

inondée en zone of f ice d.u Niger, la réponse aux engrais phosphatés

est très faible.

L'efficacité des engrais phosphatés peut être améliorée par

I'ut-llisatlon de 1a mat,ière organique qui reduirart les formes

fortement fixées ou par 1a localisat,iou gul augmenterait au niveau

rac ina j-re Ie pool al imentaire .

Cette étude a débuté à Niono en 1988 dans Ie cadre du progamlie

I. E. R/IMPHOS ( Institut Mondial du phospirore ) en milieu pafsarr et

sur 1a station de Kogonl . II s'agissait en première antrée de tesLe''

1 ' ef f et cle 1a matiè-re organique et d,e 2 mcdes d' épandage slir

l-'amélioration de I'ef f icaciÈé de 2 s;urces de pirosphore ( soluhi+

eÈ peu soltrble ) .

Pour cetLe année nous tentons

résultats obÈenus, eb tester s'il

traitements de la campagne écouiée.

de eonflrmer et préciser

exrste un arrière effef

ier

des

A. I,r ESSAT DE KOGONT:

L'objectif particulier était de completer

en s' appuyant beaucoup plus sur le phosphate

1 . Matériels -et Méthodeg

i. L MaterieL

1.1.1 Soi:

L€ s ite d' expéi-imentat ion es t uii sol

appelé Dian.

Ie programme IMPHOS,

naturel du Tf LElls I .

à tendance ver1:iq:ië
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1.L.2. Véqétal:

ta BG 9o-2 largement utilisée dans Ie cad.re ci:
f intens if ication de Ia rlzicttlture esÈ semee en pepinièi. e d.e s0

Rg/ha le repiquage est f alt a.ux écartements ? Scm x Z Fcm avÊrl J

plants par pogueÈ.

L .2. M4thodeg expér:imenËa1es..-

Six traitements sont facÈoriellement conbinés avec ou sânr-:

matière organique solt LZ trait,ernents en 6 répétitions.
Le dispositif adopté est un split-plot avec 6 traitemeliË.8

secondaires et 2 traitements principaux. Les traj-temer:i-;
secondalres sont constitués par les sources de phosphore, âIors .{ue

les niveaux de matière orgatrigue constituent les traitemenîç:
princ ipaux .

Les parcel l es princ lpales ont des d lmer:s ions de L gm x gni :
L62ma et les t,raitements secondaires ont une superficie cle ?iri,.:-

soit (3m x 9m) .

Le tableau r donne le détail des traitements.
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Tqbleau I . Traltements mis en ccmparaison.

t ra i tements pl:osphore P2o5

I.lglha

matière organiqtie
T/ha

Ti=témoin
T2=témoin
T3= NK

T4= NK

T5= NK

T6= NK

absolu
I.uTK

û0
00

300k9 P2O5 sous forme Dl'.P volée
3CI P2OS --t'-- DAP localisée
50 P2O5 -- tt -- PNT volée
60 P2o5 --rt-- PNT localisée

0

0

0

0

0

0

Tl,=temoin
abso 1 u

T?=temcin NK

T3= NK

T4= NK

T5= NK

T5= NK

00
00

3utl P2o5 $ous
30 P205 --"--
60 P205 -- il --
60 P205 --'--

forrne DAP volée
DAP locali*qée
PNT volée
PNT iocalisée

5

5

5

5

G,

5

Le complement minéral compcsé d' azoÈe et de potasse est

apporté sur ious les traitements sauf 1e témoin absolu. L'azcte est

apporié à raison de 15C Kg/Ita sotls fçrme d'urée en 2 fois: 318 all

tallage et 5/'à à 1'lnitlation paniculalre. Toutefois I'appcrt

d' trrée tenait compte de ia guantiÈé C' azcte apporté pô.r 1e

phospirate diammonique . 100 Kg de sul f ate de potasse sont apportés

au moment du repicaqe.
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Tairleau IT. Stade pirénologique

Stade à 75>. Dates

Reprise eprès repiquage
TaI I age

Initiatlorr Paniculaire
Epiaison floraison
tiaturi té

* st,aoe laiteux
lt stade ciretrx
* ple j.ne maturité

48
30 9

79
4 t0

L989

1989

L98I
1 989

19 89

1989

L 989

L6 10

25 L0

5 11

Ré.sul tas

Les moyennes sur 6 répétitions de 1'ensemble des varial:i*;:
mesurées figurent au tebleau II les pérrod,es de mesures ssnt
cons ignées au calendrier cultural . Les corilposantes du rend,enie.:1,:

1iées au stade végétatif (nc'mbre de ta1les, h,auteur) scnt en

moyetlnes acceptables et celles l1ées au stade reproductif scnt très
f aibles . On ellregistre un rendemenÈ moyen, en grain très f aible
pour Ia varlété uf i.l:-sée 2 200 Kqlha alors que Ie rencl,ement paille
est de 6000 kg/ha environ.

on a un rapport gra :,n/parlle tigat à A ,4 environ , une bonne

valeur Ce ce rapporÈ se s ituant âux environs de 0 . B l-es

coefficlents de variatlons sont assez élevés même pogr Ie ppicls

paille avec d' assez bonr:es moyennes ,
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Tableau III. Récapltulatif des résultats moyens sur 6

repetitions

Nbre
panicules

Hauteur
(em)

Poids Poids Pords
grains paille 1000

Kglha Kglha graitrs ( g )Traitenents

TL

T2

T3

T4

T5

T6

111

13 5.

r.14

t34
Liû
L47

92.5 b

97 .9 ab

97 .30 ab

99.25 ab

97 .80 ab

L01.90 a

2?L3 ab

2500 ab

L53I b
1801. ab

2486 ab

282]- a

s927 b
5852 a

6573 a

661.1 a
6524a

6A47 a

27,19
2'l .7 4

28,t2
28 .24

z8 .24
28.30

Moy. généraI
c,v ?o

L25

32.62
97 .80
4 .57

2227

39 .89

59?2

2.6 .90

28.04
3,66

Significato NS HS HS HS NS

lJ'sg.llE_l.8g:

L' Analyse de variance sur les variables inesttrées nous montre

des d.ifférences sigrlificat.ives entre les traitements avec settlemenE

un ef f ei de 1 ' apport C' engrais rninéral sans ef f et de la matlere

organique pour la hauteur, Ie pords grains , Ie poids paille . Pr.riti"

ie nombre de talles au 6 2 on note une itrteraction slgnif ica'!: ive .

La compararson Ce inoyennes suivarrt le test de Newman et Kelil-s;

monLre gue I'ensemble des çlrCIupes chevauchent et ne permet pas Ce

séparer les moyennes des poids grains et paille'
Comnre I ' année dernière CIn n ' a pas noÈé d' ef f et mat ièrr"

organique I'rnteraction signif icaiive sltr le nombre de talles e.s'c

un bon signe que si I 'e,ssal n' avaif pas souf f ert dt attaques ,Ce

poissell puis de rats cê gui expltque en grande partie Ia fcrte
variabil ité, apport,lrait, ceriairiemerrt une réponse aux ques tic,iis

posées . 11 serait souhaitable d' envisager I ' aspecË résidtrei çe'::

traitements des 2 années pt:ecédentes.
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Calendrier cultural

Nature des travaux effectués Dates

tabour
Planagre grcs sier
Piquetage
P I anage

Apport matière organl.que et p . K.

ReP iqtrage
Mise en eau

Desherbage
Drai-nage
Apport urée (Ler fract)
Mise en eau

Apport urée (2e fracE )

Comptage talles
Mlse en eau definitlve
Comptage panicules
Mensuratlon hatrteur
Récol te
Pesées et Battage

1,0 7 1989

t2 7 1989

13 7 1989

19 7 1e89

20 7 1989

24 7 1989

10 -11 I 1989

30 I 1939

31 I 1989

2 I - L989

I 9 1989

9 I 1.989

11 I 193F

6 -1L 198-cl

I -1.1 1989

1L -11 1989

30 -1 1 1989
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B Essais implartés à Niono - proqramme IMPHos.

1 Obiect,lf : Cette étude visait Ie même oblectj.f que celui implantE

en station, mais s ' rnteressait plus part,iculièrement à

I'amélioration des f ormes solubles ell m1lieu paysan.

Z formes:

Cette année nous avons conduit I'expérimentation sour;

L'étude de 1 'ef f et résiduel d,es traitements de la
campagne dernière

La conduite de nouveaux essais pour conf irmer le.s

acqu1s,

? MatéfieIs, et Méthodes

2. L Matériels
Matériel véqétal:

La variété de rLz utilisée est 1a BG 9O-2 à pa1IIe ccurte a'/r'(i

un cycle moyeir de 13ù j ours , à tallage important avec un rendem*:-r I
moyen de 5,5 à 6Tlha de PadCy Ie repiquage est f ait aux écarteil€ïl1=;,

de25cmx25cmà3p1ants.
Enqrals.

Le phosphaLe natureI de TILEMSI pulvérulent dosanI

28eo de P2O5 et le phosphate d' ammoniaque 45P" de P2O5 oirt éte

util1sés comme soui:ces de phosphore. Le eonplément mlnéral a e.Lti

apporté sous forme d'urée et de sulfate de potasse.

I*e compos t:
11 a été fabriqué à KoEoni d.ans une plateforme de 25

tnz (5m' x 5n) de surface et 50 cm de hauteur. Trois (3) cottche.-,

eomposées chacune de 500 kg de Pa111e de rLz, 150 Kg de fumier de

ferme et 2,5 Kg d'urée furent introduites, suivi d'un arrosagri

régulier et d'un tassement par piétinement. En vue d'activer Le

décomposition noua ï avons ajouté deux (2) couches {223 Y.1 de

fumler + ?,5 Kg d'urée et 150 Kg de fumler + 2,5 Kg d'urée1.

Le compost a duré environ 6 mois. La composition du compost uÈrlj-s;*

est Ia stii.vante:
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Tableau fv. Composition moyenne de compost utilisé

Mat 1ère
organique

N90 P9o KYo Ca Yo Mg Yo Na ?o

Conpost 38,53 C r 70 0,11 0,76 0,51 0, 04 0 ,44

SoL: Pour les nouveaux essais Les 3 types de sols ont été retenus.

Danga, Dian, Moussi. Pour les essais effets résiduels, les essais

ont été reconduits sur les mêmes enplacements.

2.2 Métfr<rdes d' études:

Trqit.ementss t tZ Èraitements indlqués c i-dessous sotrt

testés,

T1 = Témoin absolu sans aucun apport d'engrais

TZ = Témoin + complément minéral (C,M)

T3 = Phosphore soluble à la volé.e à raison de 60 Pzo5/ha

T4 = Plrosphore solrrble localisé à ralson de 60 P2o5 /ha

T5 = Compost }ocallsé à raison de 3T/ha + complément mlnéral

T6 = Compost et phosphore soluble localisé respectivement à

T7=

3Tlha et 60 P2o5/ha

Compost = pliosphore soluble à la volée respe.ctivement, à

3Tlha eÈ 60 Pzoslha

Compost à la volée à raison. d.e. 3Tlha

Phosphore soluble renfcrcé et localisé à raison de

300 P2o5/ha

110= Phosphore soluble renforcé à la volée à raison de 300

P2o5 /ha

T11= PNT renforcé à la volée à raison de 3O0 P2O5 /ha

TL2= PNT localisé à raison de 300 PZo5/ha

La dose renforcée a été établie par absorption et désorpti':it

au laboratoire à I ' IRAT MONTPETIER par BINH TRUONG Ie complémenl:

T8

T9
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minéral (cM) composé de 150 N/ha sous forme d'urée et 100 Kro/ha

sous forme de sulfate de Potasse a été apporté à tous ies

traitement,s satrf Ie i;émoin absoltr (T1 ) . Le complément minéra1

tenant ccmpte des 18 lI contenu darrs le ph<:sphate d' ammoniaque .

L'urée a été fractionnée 3/8 au tallage et 518 à Ia rnontaison. Pottr

les essais en réslduel seul 1e complément minéra1 sous forme d'rri:ée

et de Kci a été apporié "

3 Résultats eE Discussions

tes résultats moyens srlr 6 répétiÈions des essais en i-esiduel-

f lEtrrent aux tableaux V et VII . Les coef f iclents de va.rration soiit

relativement peu élevés pour le milieu et varient de 5 à 25 suivanc

Ia nature de l-a v.triable mesurée.

par

même

eprès analyse de la variarlce, les moyennes ont été separét:;iî

le tes t de DUNCAN au seui-l de 52o les moyennes suivles par tir;,Fl

Lettre ne sont pas significativement différentes.
Pcur cette eampagne globalemant le niveau des renqemenL s

ma i s re g È-e.moyens es t inf érierlr à eelui de I ' aunée précédente

toutefois acceptable.



Tableau V: Moyennes

so1 Mous s i- en

60

sur 6 repetitions variables mesurées suï
res ldue I

Traitenents
Nbre

Èa1 les
pa

Nbre
panicul

912

Hauteur

cm

Pds grain Pds paille

Kglha Kg/ha

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9\
I

T10

T11 \
I

TLz 
I

çP

130 b
148 ab

L42 ab

187 a
138 ab

165 ab

L60 ab

L47 ab

1.90 a
L62 ab

178 ab

1.4 6 ab

128 b
16? ab

L35 ab

186 a
L67 ab

169 ab

L80 ab

135 ab

18? a
158 ab

176 ab

154 ab

83,15 d

9t ,7 O bcd
89,50 cd
94,80 abc

90,30 cd,

95, , . abc

92,7 Oabcd

92 ,ïOabcd
102,80 a

1,01,30 ab

95,30abc
93,33abcd

325L

432L
4284

4938

4280

497 9

4362

4569

497 7

4650

5309

4650

4C33 c

4 815 bc
5350 abc

5267 abc

5092 bc
5597 abc

5638 abc

5679 abc

5255 ab

7078 a

5350 abc

5268 abc

c

ab

ab

ab

b
ab

ab

ab

ab

ab

a

abt/*

Moy. Gener.
slgnlf ic.
C. V. 9o

158

HS

17.

'J,62

HS

t7.

93,50
HS

6.1L

4547

fIs
16 .49

5452

HS

26,13



Tableau VI: Moyenne sur 6 repetitions
sur Dian residuel.

61

des variables mesurées

Nbre
Tall e s

Traitements tn2

Nbre
panicules

1112

Hauteur

cm

PCs grain

Kgi ha

Pds paiile

Kg /ha

TL

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T1.0

T11

T12

136

144

L7 ?,

L76

145

t75
188

L76

195

165

174

167

'1,29 b

146 b
164 ab

L61 ab

L55 ab

174 ab

L94 a
163 ab

L96 a
163 ab

167 ab

L66 ab

85,15
9t,74
95, ' .

98,30
94, L5

95,15
93,70
22 ,7 O

98, 15

97,30
97 ,30
93,50

b

a

rt

a

a

a

a

a

a

a

a

a

2346 d
3045 c

4033 ab

37 86 ab

3375 bc
3951 ab

3951 ab

3868 ab

4403 a

432]. a
4CI7 4 ab

37 86 ab

z€,34 e
391û cd

477 4 abc

4568 beci

3868 cd

4774 abc

47 32 abc

37 04 d
5556 a

5597 a

497 e ab

5021 ab

MoY ' çrénér .

Signrficat
c.v 9-o

168

s

17.83

L65

HS

t4,92

94.35
HS

4 .27

3745

HS

14.61

45L0

HS

L5.73
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Tablee.u vÏf : Moyenne sur 6 repetltlons des variables mesurées

sur Danga en residuel

Tra itements

Nbre
Tal L es

Jp2

Nbre
Panlcules

pz

Poids
grain

Kglha

Po ids
PailIe

Kglira

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

TT2

LL7

L52

160

L59

170

1"64

173

L63

L91

L94

].62
t67

150

168

17?

t73
164

181

1.8 1.

t82
206

L99

181

t77

3087

3704

4198

4Q7 4

4486

4321

4568

4486

4 815

5 144

44 4?

4 239

4A7 4

539 1

s885

5268
55 L5

45 27

5226

57 2A

6296

687 ?.

5309

5638

Moyenne

c. v.

SlgnificaLion

t64

1.6.71

HS

L?8

L4.06

s

4297

t7 .52

HS

5535

16.90

HS
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Discnssion

MouqS i . SoI vertlqtre grunoloqique très argileux à pH neut re

L'analyse de la varj-êrrcê montre potlr I'ensemble Oes var'rabler:

mesurées des d.if f erences s ignlf icatives . Les classements de

moyennes suivant }e Eest de Duncan ne fait pas ressortir d'effet

phosphore. Tous les traitements phosphore sont égui-valents au

temoin cornplément minéraI mais différents seulement du témoin

absolu.

L,effet phosphCIre apparalt seulement pour 1a variable poids

paille oir CIn note une supériorité de la fcrte dose ( 300 P2O5 ) scus

forme soluble. Ces résultats sont conformes à ceux obtenues 1'année

précédente et confirment la forte fixatiotr du phospl-rore. On pEtlt

noter C'une rnanière relative une nette arnélioration pour 1e PNT îtl:-

af f lche Ie meilleur rendement grain en valetlr arithméti.gtte- El'i

général, 1a localisatlon,la rnatière organiqtre et 1e phosphate i-.t-l'i

soluble ont permis une meillenre ritilisaÈion du phospiior:e -Ir

rés 1duel .

Iiian: So1 à terrdance vertique topomorphe noll grttmoscl ique 1' anllyse

de Ia variance effectuée sur' 1'ensemble de*q variah,Ies mesul-eeh

montre des Cii-f érences s ignif icatrves entre Les traltemenLs .

Sur I ' ensembie des variables exepté Ie nombre cle tal les *il

m2, et ta irauLeur des pi.ants, le classement des moyennes sulvanc le

Èest de Duncan montre un ef f et pircsphcre . Les drf f érenLes f ormes

de mode d.'apport et combinaison avec 1a matière organigti.e resr.euL

équivalentes, maj-s supérieures arlx traitenents sans phosphore.

Par rapport à 1'année précéCente on note une redlstribuLioil

dans le classemeut, Ie PI{T, épandu à la volée se place dans les:

meilleures moyerlnes.

Pour le poids pa11le I'effet phosphore aFparaiÈ seulement pour ies

fortes doses.
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Danqê:

Lt analysÈ de variance comme pour les deux autres type.s d.e sci
montre des différences lrautement significatives pour les variabLe;

mesurées. Le classement des moyennes strivant le test d,e Ëuncan

montre tln ef f et phosphore seulement pour le poids grern et le pc_tds

pai 11e .

on

Ia

Les f ormes et, modes d' application sont équivalents entre ell]{,

noLe un décrochage du phosphore soluble }ocaiisé par rappor:t à

dose renforcée à la volée.

Lr ef f et rés iduel PNT reste très modeste sur ce type de scl. ori

note plntôt une amélioraiion par 1'apport de compost.on

Conc lus ions

Comme 1'année précédente les 3 types de sol se Cistinguent pfl.r

leur comportement vis à vis du phosphore. Sur Moursr Ia f rxal j.*li

se conflrme par 1'abscence de tout effet residuel phosphorÊ

Sur Dlan I ' ef f et phosphore apparait mais sans que 1 ' on pr.ii. *:-qe

noter une amél ioration queleongue entre f orrne et mode cl , épând",.igÉ

sur Danga on note une amél ioration p,er apport de 1a matière

organique stus f orme de compost, sans totrjo',,rrs aucllne amélioratron

dti PNT.
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Clendrrer Cultural

D ates
NatLrre des opérations

Mours i Dian Danga

Pré irrigation
Prelèvement de terre
P rochage
Mise en ean

Mise eil boue
Planage et apport
Compl.mlnéral (KzC

Répiquage 30 et
Remplacement des

Plants manguants
Desherbage
Apport 1ère fraction urée
Desherbage et ccmpt,
Ce talles
Apport 2e fraction urée
Comptaqe de panicules
Me.sure de hauteur
Récolte

2t-7-99
23-7 -89
27-7-89
28-7-89

29-7-89
31 -? -89

1?-; -8s

L2-8-89
2,-tCI-89

9-1.1-89
t2-iL-89

4 -L2- 89

L1-7-e9
13-1-89
25-l-89
?6-7-99

27 -7 -89
28-7-89

16-;-Bs

1.3-9-89
4-10-89
8-11-89
I-1'r-89

18 - 11- 19

7?-7-89
22- 7 -89
27 --r -89
28-7-89

28-7-89
29-7-89

15-;-Be

t2-9-89
3-10-89
8-11-89
8-1:.-89

18-1L-89
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Résultats essais annuels.

Les resultats obtenus en moyenne sur 5 répétitions stlr Dr a.n

et Danga fig',ri-ent au tableau (Si et (9) 1e trcisième essai" s'rr

Moui's i suite aux inond.ations et degats d.e rats n' a pas éte

exploiËable. Les moyennes suivles par Ia même letËre lle sotrt pas

statistiquement drfférentes suivant les classemenLs effectrulé*c par

1e test de DUNCAN.

Dans I'enseinble les résnltats sont assez moyens cette anttée,

dfi en grande partie aux attaque$ de rats et à Ia péri+de ae

replqrrage gui à coincidé à une periooe de fortes eattx; cÊ qtri.

expl ique en partie Ia grande variabrl ité observée sur cerÊait:E s

variable*s.
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Tableau. VIfL Résultats moyens sur {-i répétrtions de-q variabip;r
analysées Ëur Dian en annuei.

Treitenents

Nombre

t al les
J11Ê

Poids
grains
Kg /ha

Poids
pa11 Ie
Kgl lra

Nombre Hauteur
panictrles

g1e cm

T1

T2

T3

T+

T5

Tg

T7

Tg

'r9
910

T11.

T12

1C1

105

17{
124

91

i3s
L74

98

L9'7

2?L

101

101

146 d
17e bd
215 ad

168 cd
17 6 bcd
?35 a
L94 abc

L 86 bcd
13? a

23? a

19 3 abc

1.8 5 bcd

7? .0û
79.15
86.8s
HJ.I5

7g. s5

44.50
7-q.

77.65
86 .30
91.
g3 .5
77 .t5

?140 e

27 57 cie

3992 b

3498 bc
?534 de

362? be

321û cd
3045 cd

4157 b
423e a

323I cd
3 Lt;.9 co

J Llr. '-, 1<
-,LJUU !J

4i;0? cc
58C'-2 5c

4S5b bi:,1

456c cd.

54i? ^bc

44 86 cd

45bÈ cct

5255 b

77:1 a

4b9i cd
4 t:9 7 t.,t.:c

l'loyenne
C.V Y-,,

Signifrcato

i30
3b,37

H5

195

1ri.43
HS

82. uC

6.54
HS

3368

15.30
HS

514?

21.-i 5
HS



Tablçaq lX. Résultats MoYens sur
mesurées tYPe sol Danga en

6 répéÈitlons
annuel .

6'B

des variables

Traitements

Nbre
t aI les
au J63

Nbre Hauteur Foids Poids
panrcule grains Paille
au s1z cm ( Kg/ha ) ( Kglha )

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

TLz

1?9 d
203 d
73?,, bcd
283 b
224 bcd
zit h

268 b
263 bc
379 a
370 a

230 bcd
205 cd

194 d
26'j,, d

262 abc

212 abc

285 c
255 bc
304 abc

297 bc
317 ab

306 a
?76 bc
253 ci

72.

'l 2 .15

84 .0
81..5

76.65
84.30
88.30
?8.15
93.15
91.15
80.65
72.L5

2551. d

3292 d
5268 abe

5555abc
4691. c

5267 bc

5636abe
4856 bc

5803 ab

642Q a

4938 bc
3333 d

3993 e

489'7 de

6?90 abc

5926 cd

5844 cd

617 3 cd

637 I bcd
5432 cde

77 37 eb

7942 a

5925 cd

478Ç e

Moyenne 258 273 81.20 4801 5943

c.v ?o 1.7.55 'i3,09 6,58 t5 .24 19.62

Signlficato HS HS HS HS HS
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Dtscussi.ons

-Dian: Sur 1' ensemble des variables mesurées I'analyse de Ia
variance montre des Cifférences hautenent significatives. Le

classement des mcyennes sulvant Ie Lest de Duncan montre un effet
phosphore seulement pour Ies formes solubles de phosphore. ta
localisatlon de Ia faible dose de phosphore ne pernet pas pour ce

type de sol une améIioration, âu ccrntrarre I ' ef f icacité diminue .

Sur aucune des variables on ne noÈe un effet PNT nême à forte
dose . Bien gue ce type de *col soit pauvre en matière organique. on

ne note auÇun effet matière organique.

L'effet de 1a }ocalisatlon se manifeste suivant les dcses et
les formes du phosphore.

Pour la f orme soiuble, Ia f orte dose à Ia volée es i:

égulvalente à la localisaÈion pour les composantes du rendemenf

mais supérieur pour le poids grain et poids paille.
Pottr le PNT Ies modes d'épandage ne se distinguent pas I'ur

de 1'autre quelgue soit la variable.
-Danga: I ' analyse de Ia variance nontre des différences hautemenl

significatives sur 1'ensemble des variables mesurées. L'effet
phosphore et matière organiqtre apparait pour Ie poids grain, le
poids paille, la hauteur.

Pour Ies 2 dernières variabLes citées seules les fortes doses

de phosphore solubles se distinguent. Pour le poids grain un effet
phosphore est net. Le phosphore soluble à forte dose est supérieur-
atl PNT. La local isation Cu PNT présente un effet dépress rf .

L'utllisation du compost seulement est slgnificaÈive: e11e est
éguivalente aux f albles doses d' apport de phosphore . Ce qui s r.

comprend, vue la pauvrété relatlve des sols en matière organlque
Pour Ie phosphcre sous forme solrrble on noÈe Ia même réaction glle

I'année precédente, mais pour 1e PNT on note une réactio:t
différente avec un effet phosphore avec la dose de 3OO P2O5 maj:;

à }a volée.
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Calendqier des travaux.

Date

Activltés
Dian Danga

Choix des Parcelles
Labour et hersage
P iquet age

Compart,lmentage
Prélèvement de terre
Mise en boue et planage

Apport engrais de fond
Repiguage
Localisation engrais
Remplacement planE rnanquants

Apport 1ère fraction urée
comptage de talles
Apport 2e fraction urée
PrelèvemenÈ de plants entiers
Comptage panicules /Mensuratlon
Réco1 te
Battage et Pesëes

28

7

I
I

15

L5

L5

16

29

28

2

2

20

6

I
15

23

6

7-
7

8-
8

I
I
I
I
I
9

10-
L0-
1.1-

t2-
L2-
t2-

87

89

89

89

89

89

89

89

a9

89

89

89

89

89

89

89

89

28

I
z9

I
14

14

L5

L5

29

28

2

2,

2A

6

I
t4
2A

b

7

7

I
I
8-
I
I
I
I
9l

t 0-
L0-
11-
L2-
L2-
L2-

g9

89

89

89

89

89

8*
89

89

89

â9

89

89

89

89

89

89
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ETUDES DU " PEUPIEI,!ENt'! VEGETAL

InÈrod.uction. Dans les systèmes de cultures le peuplement végéta-!-

comme 1a fertilisation est un des facteurs essentiels dont la

gestion rationnel garantlt I'efficacité des autres facteurs. e'est

pour guoi Ie peuplement végétal doit être réfléchi en fonction et

du système tout entier mais aussi des facteurs essentiels tel1e 1a

fertilisation azotée et les caracÈéristiques de 1a varréÈé

ut1l1sée. Dans ce cadre nous avons lnit1é quatre études

iur le repiquage 3 en station à Kogoni et une en contre saj.son

dans un pebit périmètre irrigtté de Mopti.

A. Inf luence .de I' écaftgment de repiquaqe sur le . rendement -.gil

rLz.

L. Obiet, 11 s'agit de définir la densité de repiguage (défrni

par différents écartements ) 1a plus productive en contre saison. .

2 . l,tatérlels et Méthodes .

2 . t. Ma-térlel s

2.t.L. Hatériel véqéta1: La variété IRl529-680-3 a été

utilisée; elle est Iargemerrt répandue dans les petits pérrmètres'

irrigués villageois (p.p.i.v). Des plants de 3 semalnes provenani:

d'une pépinière humide ont éÈé repiqués à 2 3 par poguet .

2.t.2. Sit_e: Lrétude a été conduite de Mars à Juillet sl-rr

les périmètres de Medine ( opération riz Mopti ) .

2.2. Méthodes

2.?.1. Drspositif et traitements

Lressai a été conduit dans un bloc de Fisher avec 4

répétitlons. Les dimensions parcellaires étaient de 5 n x 3 m soii,

1,5 m'. Les six écartements correspondant à dif f érentes densités mis

en eompétition sont les suivants:
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Tableau I : Moyenne s d.e s r é sultat s sur êl repet it ion s

Tra i-tement s

TalIes

I{auteur réco1tées

(cm)

Nbre

talies
( m')

Nbre

Panic.

Nbre

grain

/panic.

Pords

Gr alns

( ks/ha )

T1

T2

T3

T4

T5

T6

166

L42

t26

L27

153

148

75,6

78,5

77 ,85

78,9

77 ,3

79,55

185

157

144

152

158

L45

165

139

L34

L34

150

L46

1.03 b 3085

1CI6 b 2977

105 b 3041,

124 ab 3150

115 ab 2985

136 a 3053

Moyenne

GénéraI e

ev eo

Signif i.

143

15,14

NS

7'7 ,95

3,02

NS

L5I

t3 ,47

NS

L45

L5,17

NS

115

tL,7t
NS

3049

1,3

N5

B Densités x variétés

1 . Obi eË: Détermlner pour chaque varlété vulgarlsable un

écartement optimal de repiquage.

2, Matérlels sL Méthodes

Lt essai est implanté à la station de Kogoni sur vert isol
anénagé pour I ' irrlgation. Les variétés sont semées en pépinière

à raison de 50 kg/}la. ta parcelle labourée est pulvérisée et m:.se

en boue . Après un planage le replguage es t f ait après 27 j ours ,1e

pépinière aux écartements cl-dessous indiqués à quatre plants par

poguet.
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TL. 30 cm X 1,5 cm

T2. 30 cm x 7A cm

T3. 30 cili x 25 cm

T4. 30 cm X

T5. 25 cm x

T6. 20 cm x

30 cm

25 cn

20 cin

2 .2 .2 . Cott_

La préparaiion dtr sol a consisté à un labour à la charrue

suivi d'un hersage. Le phosphore avait été apporté à raison de 30C

kg de phosphate naÈurel de Tilemsi (PNT) Ia campagne précédente et

100 kglha d'urée ont été fractionnés à ralson de 50 kglha arl

tallage et 50 kglha à I' inltiation paniculaire. Les entretiens

conventionnels ( désherbage, irrlgation ) ont été effectués à 1 a

demande. A la, récolte, les 2 lignes de bordure: une de chague côié

ont été é1iminées.

3. Régultats et discussions

Les moyennes sur 4 répétitions des variables mesurées figurent
au Èableau (I). Les rendements moyens grain sont assez moyenË; sur

1'ensemble des varj-ab1es mesurées, I' analyse de 1a variance montre

des dif f érences s igrn:- f ic at ives s eul ement pour 1e nombre de gra ins

par panicule. Le classement des moyennes suivant le test de Duncan

montre gue 1'écartement ?.A cm x 20 cm est supérieur aux 3 premiers

arrangements. Les différences que I'on noLe sur Ie nombre de grains

par panicule n'apparaÎt pas pour 1e poids grain. Tous les

arrangements sont équivalents Ies uns aux autres. Ces résultats
obtenus avec une variété devraient être confirmés cela en foncËlon

de 1a fertilisation et de différents matérieIs végéËaux.
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Trois variétés sorlc factoriellement combinées à trais

écartements dans un dispositif en bloc de Fislrer à I traitements

répétés 5 fois.

Variété s

1. H15 23 DA.

2. BG 90-2,

3. 40-t644-227

Ec artement s

1.. ?5 cm x 25 cm

Z. 20 cm x 20 cm

3. 30 cm x 20 cm

Les parcelles ont une dimension de 3 m x 10 m soit 30 m'. La

récolte est effectuée sur la partie centrale en éliminant 50 cnl d*

chaque côté soit une surface utile de 2 m x 9 m = 18 m', tine

f ertilisation mirrérale composée de 100 N 46 P'Ou et 50 K,o es L

apportée sur tous les traltements. Le phosphore et Ia potasse sont

apportés en fond. alors que I'azote esÈ apporté en couverture à

raison de 3 /8 au tallage et 5 /8 à f initlation. Le détai1 des

techniques appliquées figure dans le calendrier cultural.
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Tableau II . ,gtades phénologiques .

Stades phénologiques D afes

H15 23 DA BG 9A-2 40-1644-227

Levée L1-6-1989

Reprise 9-7-19S9

Tallaqe 14-8*L989

Initlation paniculaire 9-9-1999

Epiaison,/floraison 10-L0-1989

Maturité

Stade 1a1Èeux

Stade clreux

pleine maturlté

10-10-1989

25-10-1989

31- L 0- 19I I

1L-6-1989

9-7-1989

1.4 - 8- 198 9

30-8-1989

2L-9-1989

30-9-1989

L0-1.0-1989

20-10-1989

11-6-L989

9-6-1989

L4-8-L989

9-9-1.989

2-L0-1989

18-10-1989

28-1.0-L989

2-1,1- 19I9
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nésulÇatÉ; e-E di-sc-u.s ËicnË

A I' issu de I' analyse de variance on note qu' iI existe Fs$t-

toutes les variables mesurées une différence hautenre:rt:

significative entre les variétés. Cependant, Ie facteur B constitue

par les 3 écartemencs , seule 1a hauteur montre un ef f et iloll

signif icatif . Pour toutes les variables analysées, des coef f icierits.

de variation sont ôcceptables et f interactlcn est dans tous les

cas non signif icative. ta comparaj.son d,es moyennes a permis Ce

noter que le nombre de ta1les de Bc9 0-Z est lnf érleur à ceux cles

autres qui ne se différencient pas entre eux. Pour les éeartement$ ,

les meilleurs résultats sont obtenus avec 20 cm x 20 cm et 3fi (:l':l

x 2A cm qui restent équivalents et supérieurs à 25 x 25 cm.

Pour Ie nombre de panicules au m' et le poids paciay i * -,

variétés Hi5 23 DA et 40-L644 -227 sont équivalentes eÈ supérieureE

à Ia variété BG 9A-Z . L' écarÈement 30 cm x 20 cn donne le neii leilr

rendement grain, suivi par 25 cm x ?,5 cm qui se di f f érencie de 2t)

cm x 2A cm. Le rendement moyen de l'ordre de 3253 kglha esi assez

f aible. Les meilleurs rendements paille sont obt,enus au>,"

écartements 30 cm x 20 cn eÈ 25 cm x 25 cm.
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Tableatr III . Moyenne des variables sur 5 répétltigns

TraltemenÈs
Tal les Panicules Hauteur Poids Poids

Grains Faille
kslha kglha

Facteur A
(Var'iétés )

'1 .

2.
3.

Facteur B
( Ecartements )

1.
z.
3.

zt3
L80
2L7

L75
zt5
224

ct

b
a

b
a
a

190
1-62
201

166
185
202

([

b
a

a
b
a

b
c
cL

a
b
a

b
ab
ct

108.88
90.31

111.21

104.56
103.10
t0z .7 4

3 467
2885
3408

3 319
2896
3s45

6987
49 67
6309

62b8
5550
644b

Moyenne Générale 203 184 L03 ,46 3253 6088

Signification
Effet A
EffEL B
AXB

HS
HS
NS

HS
HS
I'iS

HS
NS
NS

HS
HS
NS

H.r
r-rs
T'TE;

cv 15.86 1_6.57 5 .92 I .84 g.38
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CalenCrielt cul tural

D ates Nature des travaux effectués

5-6-1989

?,4-6-1,989

28-6-1989

29-6-1989

27-7-L989

28-7-t989

1-8-1989

3L-8-1989

7-9-1989

8-9-1989

11-9-1989

30-10-1989

3-L1 -1989

24- 1,1, - 1g g g

Semis pépinière

Labour

P iquet age

P I anage

Mise en boue apport p, K, et repiguage.

Desherhage

Apport, urée (f ère fraction)
Mise en eau.

Desherhage

Drainage + Comptage talles
Apport urée {Z ène fraction)
Mise en eau déf.tnitive
Comptage Panicules

Mensuratlon hauteur

Récolte

Pesées et battage
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c Essai detrsité x niveLu d' azote

L. QbjecÇifI Déterminer un écartement optimum et un niveau

optimal d'azoÈe correspondant. Lressai a été conduit en 1989 pour

la première campaçfne. I1 s'agit cette année de conf irmer et de

préciser les résultats antérieurs.

2. Uat

Lr essai est implanté à Kogoni sur un vertisol topomorphe . La

variété utilisée est la Bc ga-}. Le semis est fait en pepinière à

raison de 5o kglha. Après un rabour suivi de pulvérisage la

pareerle a été mise en boue et planée. Le repiquage a été fait à

3 plants par poquet. Le dispositif adopté est un facÈoriel conduit

en Split,-plot avec 4 traitements princ ipaux et 3 traitemeuts

secondaires à 6 répétitions. tes parcelles principales ont une

strperf icles de B 1 m' et les secondaires ont les dlmens ions de 3 n

x g m soit 27 mr. La récolte est effectuée sur les llgnes centrales

en éliminant s0 cm de chaque côté soit une parcelle utile de 16 m''

Traitements Princ iPattx

Nl = 0 N/ha + C,M.

NZ = 50 N/ha + C'M.

N3 = L00 N/ha + C.M.

N4 = 150 N/ha + e.M.

Traitements secondaires

E1 = 0.20 m X 0.20 m

EZ=0.25mXA.25m

E3 = 0.30 m X 0.20 m

Tous les traitemenÈs ont bénéficié d'un complément mlnéral

(C.M. ) composé de phosphore et de potasse qtri sont apporté avant

Ie repicage respectivement sous forme de super phosphate simple 259

kg/ha et sulfate de potasse: 100 kglha. Le détail des techniques

appliquées f igrrre dans 1e calendrier cultural . L I azote est apport'é

sous forme d,'urée en z fois: 3/4 au tatlage et 5/8 à I'initiatiotr'
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3. Résultats et cliscusslons

Les résultats de Itanalyse de variance sont consignés danr: I r,
tableau IV. Toutes 1es variables n'ont pas été mesurées à cause ies
dégâts de rats qui se sont manj.festés à tous Les stades cÏe

développement du tLz. Ces attagues se sont surtout intensrfiées
vers fin tallage ' Pour les variables mesurées, les coefficients de

variation sont acceptables excepté Ie nombre de panlcule.s au rîî''

(21 .49 eo ) .

Lr interactl<ln est dans tous les cas non signif icative .

L'analyse de varlance montre pour le nombre de talles au m' rin
ef f et hautement signif icative pour les dif férentes doses d'azct.*
et slgnif lcatif pour les écartements. Le plus grand nombre rie
Èalles est obtenu avec 100 et 150 kg N/ha sulvi par Ia dose de I{;
kg N/ha. LrécartemenL 0.30 m x 0.20 m donne la meilleure densitè"

Concernant la hauteur, les drfférentes dose ainsl que l*r:r
écartements montrent un effet hautement signlficatif. La

comparaj-son des moyennes selon le test de Newman et Keuls lai-qs.;

voir un ef f et azote, Toutes les d.oses sont équivalentes, iîiàl s

supérieures au Èemoins.
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Tableau IV. Densité par niveau d'azote. Moyennes des varlables sur
6 répétitions.

Tallle au Panicule au Hauteur en
Traitements m= m' cm

Facteur A
( Dose dr azote )

N1
N2
N3
N4

Facteur B
( Dens ité )

E1
E2
E3

149 c
204 b
236 a
251 a

208 ab
200 b
22t a

117
L44
1.6 0
155

r30 b
148 a
L54 a

79.70 b
88 .40 a
90,61 a
92 .86 a

95.56 b
87 .91 a
89.46 a

Moyenne généra1 TLO L44 87 .64

Signlfrcation
Effet A
Effet B
AXB

HS
HS
NS

NS
HS
NS

HS
HS
NS

cv .06 L3.74 2L .49 4,28
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EVALUATION DU PNT EN gTNft'RE DE FOND SUR tE RENDEMENT DU

RIZ D' IMI,TERSTON FROFONDE.

1- obi et, :

Etudié I'effet dtun apport en fumure de fond du PNT

(phosphate Naturel de Tilemsi) assoeié à un apport annuel c1.'engraj.s

phosphaté soLuble sur le riz d'immersion profonde.

Cette expérimentatlon a été cond.uite pendant la campâgne

agrieole L98 9l9A à Ia station de Mopti . Un labour suivi lT ' t:tt

pulvérlsagre au tracteur a servi de préparation du 1lt Ce

-cemence, Sur I'ensemble de Ia parcelle expérimentale,l0 échant,illc:rs

de so} ont été prélevés dont 5 à 0-20 cm et 5 à 20-40 cm en vte de

caracÈériser le site à partir d' une analyse compl,àÈe Ë5r'

échantillon.

Après piquetage et avant 1 ' apport d' engrais , t-:l:

écfuantillon moyen a été prelévé par parcelle élémentaire dans i+

but de definir }e statut phosphorigue au debut et à la fj-ti ci':

l,expérimentation après trois années de reconduction'

Excepté le Lemoin absolu, tous les traitemetrts devreietri

recevoir rri complément rninéra1 azoté sou$ f orrne d'urée à raistn de

50 Kg/ha au cailage et 50 Kglha 7-10 JAC; et potassique stus form*

de KcI à raison de 100 Kg/ha au semis '

La variété FRRS 43-3 a été utllisee pour Ie semis â Ie

densité de tû Kglha d.e semence en lignes conti-nues espacée*e de 3 ir

cm.Ul desherbage manuel deux semaines aprèe 1a levée suivi de t-îû.-1

épurations ont constitué 1'essentiel des travaux d'entrer-ien.

A 1 ' epiaison, 2 5 f euilles panieulaires ont été pré Le'/-":

par traitement en vue d' évaluer Ia nutrition minérale dtt r:?. . i-.,.-'

recolte a porté unlquement sur les T lignes centraies redtiit*t r::,,

S 0 cm à chasune de l eur extrémi té ; ce qui donne par tra i t enen]: L;r r
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parcelle utile de 9 m y- 1,80 m soit 16,20 pz

3 Disposltif Expérirnental:

Bloc de ['j.sher avec 5 repetitions espaeées les Llnes des

autres de 2 m. Chague répéËition eomportait 6 traitements distants

de 1 m avec une surface parcellaire de 10 m x 3 m soit 30 mr.La

eonbinaison d'apports annlrel de phosphore sous forme soluble au PNT

en f ond pr:ur avoir I' equivalent de 7I P2O5 pour 3 campagnes

consLituent les traitemenÈs m j-s en competitlon.

1. Ternoin absolu

2 . Temoin complement ininéral

3. 26 P2O5 sous forme de super phosphate simple (SSP) en

apport anntrel

4 . 10 0 Kg/lra PNT en f umure

5, 200 Kglha PNT en fumure

6. 300 Kglha PNT en funure

fond + t7 P2O5 ( SsP )

fond + 8, 6 P2o5 ( SSP )

fond.

de

de

de

4 Resultatss et Diseussions:

L'atralyse de 1a variance a pcrté sur les composants

essentiels du rendements. Les resultats moyens sur 5 répétitions

-qont consignes au tableau ( T ) . Lee rendements grains moyens sont

assez bons , L'anaryse ae Ia varj-ance ne monÈre aucune dif f eretrce

entre les traltement.s pour cette première année.
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Tablgau I. Resultats moyens sur 5 répétitions des variables
mesurées .

Nbre ta1les
pe

Nbre panicules
pa

Nbre grain Pds grain
par pani cules Kg /ha

T1

T2

T3

T4

T5

T5

296

?7L
1tr1

296

292

281

91

9e

108

108

1.01

108

3065

297 I
3041

315{)

2985

3053

193

zL9
L89

2 1.8

230

208

Moyenne 280 2LO 102 3049

c.v vo ?2 .8! 21 ,40 2L ,2? 13ga

S j.gn. NS NS NS NS
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INFTUENCE DES DOSES ET DATES D ' APPLTCATION DE L'URÉE SUR LE

RENDEMENT DU RTZ DANS LES

P.P.I.V. t'loptl.
obiet: L'azote est ie pivot de la fertllisation minérale du riz
irrigué, mai.s sori ef f icacité dépend non seulement de la quantité
épandue mais dtt moment eÈ de la manière dont 1 ,engrais azoté est
util lsé .

La rentabrlité des P. P. I.v (petits périmètres villageois )

nécess it,e une optimisation des rendemenÈs avec Ia mise au point de

pratiques appropriées . Cette étude répond à ces ob j ectif *s de

déterminer les doses et périodes d' appl ication de 1 t azote souil
forme d'urée permettant d'obtenir un rendement optimun.

Matérie1s et Méthode*q

Matér.iel s

1 . Matériel véqétal: La varlété IR1529-680-3 de colrrr*
t,aiIIe assez productive et largement utilisée dans les P. P. i . v :i

été utilisé en repiquage aux éeartements Ce 30 cm x 20 crn a:i
plants par poquet . Les pl ants repiqués provenant d' une pépinici'Ë.
humide avaient ?t jours.

2. Site
L'essai a été conduit dans un slte

périmèÈre de MEDI NE , clperat ion Ri z Mopti
expérinent a 1 dii

Méthodes d' étude
L'étr;de a été conduite en blcc de Fisher à 4 répétitions

avec des parcelles élémentaj-res de 5 in x 3 m = 15 pz.

L'apport de 50 oLt 100 Kglha d'urée au tallage ou à

f initlation a permis de déterminer 6 traitements suivants mis en

compétltion.
TL E témoin

TZ = 50 Kg

T3=50K9
T4 = 100 Kg

T5 = L00 Kg

T6=50K9
pani.culaire.

sans urée.

d'urée appligués eu tal1age.
d'urée appligués à f initiation paniculalre

d ' urée appl iqué s au t aI I agre .

d'urée applequés à f iriitiation Panieulaire
d'urée all tallage et 50 Kg d'urée à 1'lnitratiorr
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2 . Conditions. de Réql isaf i-oJ}

Le labour à la charrue a écé suj.vi d'un hersage et d'utte

mise en boue pour le repiguage les entretiens courants: désherbage

ont été effecÈués à Ia demande.

A }a récolte on a éliminé 2 lignes de bordures: une l1gne

d.e chague côÈé et réco1té les I I i.gnes centrales .

RésultaÈs et Piseussions
Les moyennes sur 4 répétitions de I'ensernble d.es variables

mesurées figurent au tableau 1,

Les poids grains sont donnés à L4eo d' humidité .

Après 1' analyse de variance, les moyennes ont été classées suivanr

le test,e de Newnan et KEUtS. Pour Ia même variable les moyenlier,

ayant 1a même leÈtre ne sont pas significaLivement dlfférenEes.

Tableau l. . Moyennes sur 4 répétitions de variables mesurées

TraiE-
ments

Nhre
talles
d.ébut

Hauteur Nbre

cm talles
(m' )

ltrbre Poids Foit*.::

panicules panicules gral-iiri
(rn') (kglparc.) (kglltat

TL

T2

T3

T4

T5

T6

1L1 c
134 b
116 c
1.60 a

l0g c

15$ a

7t,?.5
13

7 à.75
78

8C

79

133 b
126 b
1s9 b
151 ab

r.34 b
169 a

85.5
1.0.6

94 .500
104.75
L00.250
1.09 . 50

1586 c
2645 b
lJ-î 59 b
2844 b
2993 a

3465 a

b

b

b

a

a

a

L50

145

i56
178

L49

166

Moy. L32 75.5 157 142 L00. L 27 t5

c. v% 8.99 3 .42 L2. ,7I 9.1.6 1.5 . 60 L5.46

Sign. H.S H.S N.S H.S N.S H.S
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on note des difiérences significatives entre Ies traiLements

pour Ie nombre de taIIes,la hauteur des plants le nonbre de

panicules et le Poids grains.

L,épandage de I'urée au tallage apparaît très efficace pour

I ' augmentation du nombre de ta1les . Tou-q les trartements atf ec urée

au tallage sont supérieurs à ceux sans urée. CeÈte tendance se

nainÈient Four Ia hauteur, ilais d.isparait au 2e comptage de tailes

à la récolte.
On note alors pour Ie nombre de Panicules au sa un effet

seulement pour 100 Kg d' urée f ractionné . Les L00 Kg d' urée appc''rtés

globalement au tallage ou à f initlation paniculaire ne sont p3€'

dif f érenÈs du t,émoin.

pour Ie poids graln on note 3 groupes homogènes : le témr:'i:,,

sans urée, Ies d,oses de 50 Kg d'urée et, les doses de 1ir0 i'l;;

d'uréerpour ces qrandes doses, 1'effet fractiontrement n'apFaraÎ.c

pas statistiquement; mais on note une supériorité arithmét iq'.ie d:-t

traitement avec f ract,ionnement.
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TDENTIFICATTON DES PR,CIBLEMES

D ' ALCATT ( NI } SATIÛN ET DE SALII'TT -qATICN

A L' OFFICE DU NLGEP. Z'3NE DE NILINO '

r . INTRODUÇTIpN.

L' évçlution " des scls sous iri-igatlon a conduit au f 11" ci'e;

années à une dégradation progressi\,'e des scls. cette situat'i::ii; a

été sti*:r.atisée par Toyau en i980, !'an Diepen 1984 Bertra'iitl l-'13É: '

ces trois derrrlÉres airnées f-in accent per:ticrriier esi- m1's;:'';

1'étude de cette inferti.lité qnl s'installe à travers i'of+li:È ')t:'

Nlger.

La rec1rerche agrononigue soucieuse de ce prol:Lème à iiiii.ee .'"i

v<:let ii,ÉtucI.es dri pliénenrène de salinisatiotl et C'A1eai:::'ir;:1-'iil'

avec ie .c,sijtler: f inancler de I ' of f 1ce drt Niger à travers -;* 
iil''(-' i *-

AF.pOlù. cette étude qui s'éLaiera rqur troi*c aris aveit danr 1l:'ii';

objectifs pour cette canpagne 1es poiiltrs srrivatrts:

L' identif icati on des f r-rcteLrrs qui li.,f ltiencen-t- "l es

pË:)csss11s r de 1' slcaLinisati c:n, ce 1a saiin j-se.t;'f,i: q;

determiner I'importance relative et absoiue cl+ ciie:-ii'3

f ag L€ur .

permetlre une meilleure comprehension cttt inéi:anis:IlÈ d.e

blocage de la Prodttcti crit '

Faire tlne allaLyse prel iminaire des ef f ets CË'

é1énelts d.es llêêIÏrêliagementE, sul'lr Ies facteurs

Defiuir de manière plus def.aitlée 1;. surie de

atteindre 1e's objectif s f ixés '

L'étuCe a étê condu.ite suivant la methoooiogie

Ia mission Van Driel 1999,
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r r METtropCILocrE .

La demarclre a reposé sur les 3 points essentiels suivants:
-IJne enguete agropéCologique .

-Le suivi agronomique pour definir I'impact du phénomène

les cultures en fonction du système dans leque1 on

trouve .

-L'étude hyCrodynamique de 1a nappe.

2. L. Materiels et l4ethodes

2,1.'J,. Choix des sites.
Les zones d'observation ont été choisies en f oetion cte:;

objectifs fixés cités ptus haut.

4 zones rizicoles et 2 zones maraicirères ont été choisres e:l

permett ant une oppos ition reamenagé non reamenaqé e t
reamenagement. RETATL / Reamenagement ARpoN.

La loealisatiou des sites suivant Ie système hyclraulique,B
été faite avec tous les sesteurs de Niono, et la DRD.

Les sites retenus sonÈ les suivants:
En rLziculture.

-te partlteur Kt3 reamenagé par ARPON

-Le partiteur G5 non reamenagé

-Le N4.19 reamenagement RETAIL

-Le Ng non reamenagé

En maraichage

-Le Nl ld bis reanenagé

-Le GL non reamenagé.

A ces zones pilotes 2 s ltes ont été a j c'utés amenant le nombre à

il s'agit:

-du partiteur Ko2 Reamenagé par ARpoN après six mois d.,assec

-du N4 5d reamenagement RETATL avec double culture.

sur

se
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2 . L . 2 Etudes hydrodYnamique .

Les études hyCrodlrrâiniques ont porté pour I ' essent iel -qur }e

suivi de la nappe phreatlque dans le temps, J-e suivi qualitatlt 'L*"'

I ' irrigation et du drainage et enf in d' une revtle hlstorlque de-s

nappes dans les llmltes proches de l,llono,

Le suivi de la nappe a été exécuté grace a un disposetif

piézométrique partant du systènre d'irr-lgation au drain generaleneni

d,u partiteur au grancl d,r"ain et d.e I'arrosettr au petit drain en

mettant les piézonètres suivant un T. Ce gul permetfrait

d.'engrevoir les gradients eventuels.tes plezometres otlt été

installés en couple suivant la profondeur.Un a 3m et le seccnd à

1 r 5m, Cette difference de niveaux entre les 2 piezometres ûu

press ions d ' eau aux prof odeurs dif f erentes perrnet de sulvre ies

mouvements verticaux.

La f réquence de.s mesures de niveaux dteau dans les piezometres

était fonction des fluctuations esperées, et en fonction du regine-

d.'arrivée des eaux. C'est ainsi que Les mesures ont été faites 2

à 3 fois par Ëemaine en debut de saison hivernale avec les fortes

pluie-q et, le pleiiu3' irrlgatlon pùur f lnir graduelement à une

f reguence de 2 fois L'âr rnois.

Les installations de piezomeLi:es ont éEê accompagnés de

prelève,ments de sols gui perneftent de caracteriser les sites I

horizons eu moins ont été decrrt par point d' installatiou Ce

piezometres .

L ' irrigatlon et le Crairtage ont été suivi à parti::

d' éeheltes installées dans les canaux. Les observati.ons scnt de

nalure qqai.itative les dehits ne pouvant généralement pas etr, *

calculés.

La pluvios rté a été suivi pour chaque s ite à I ' a ioe cie

pluviometres insÈaI1és dans les points les Flus proches '



c.4
"Jl

2. 1.3 Engnetes aqr-cpedolccricrues

cette partle de 1'étude devrait pernettre de prÉciser
I'inpcrtancê. i'évolutic,n,1!irnpact et 1'etat de connaissance drr

monde paysan sur I ' alcal i (ni ) sat j.on et la salinisation des sols .

ElIe a comporté Z partie_q

Une enguete par interview execuLée sulvant une fiche d'enquete
etabl ie en Bamanan en colI aboration avec le service soc io-
economlgue du projet ARPoN et le chef de zAF ( Zone

d'alphabétisation fonetionnelle. El1e a porté sur 1'ensemble des

villages des sites choisis solt un total de 4O7 fanilles repartres
ent're Ia riziculture 230 familles et Ie rnaraichage 1.5? familles.

une enguète cartographique à suivl les interview por:r

materlalj-ser sur Ie terrain f importance du phenomène et dissiFer
si cela existe les confuslons ou incomprehension entre enqueteilrs:
et exploitants.

7,I .4 Le strivl aqronomicrue

Dans chague zone pilote 3 carrés d'observations oe Z 5

tne ( 5m x 5m ) ont été instailés , dont 2 sur les surf aces af f ec bées

et 1 sur les surfaces supposées non affectées,
sur 1 Inz materialisé à I ' interieur de chague carré, nous avons

sttivi Ia culture du rj,z de I'installation à Ia recolte.
Le suivi a porté sur ies mesures d,es differentes conposant,es Crr

rend.ement et aussi sur I'evorution chimique des sors.

Cette étude vlse à

et 1' alcali(ni)sation sur
parti cul ier .

?

Pour

et d'eaux ont

So1 s-

preeiser les effets rLe Ia SalinisaËi.on

la végetation en greneral et 1e riz e:l

1 .5 L'échantillonnase

permettre le suivi chlmique,des prelèvements de scLs

été ef fectués à dif f erentes date.-q.



'.) {:

Lors de I' installation des piézonètres 1e prof ii ent,ie:: des

plézomètres de 3m ont été decrits. et prelevés. A ceux là ei f ;rr"rr

ajouÈer 1es échantiLions prelevés dans 1es carrés d.'observaLrons.

sur les échantil lons de surf ece nous avcns f ait rine

analyse chlmique et 1a granulométri,que. $ur les échanti tions de

pi-of ondeni: I ' analyse chimique a été partie lie .

E a;rx

La guaiité de 1'eau semble êLre en granrle partie à

I'origine de Ia dégradatlon. Un s,uirrr f reque:rt a éié f eiL penii.ant-

Ia durée de L' étude avec des rnesures de pH et de condrrsliv i : i,
élect,rrque âu laboratoire ue Ia DRD à llioi:o et r.lne analyse chlri;.,;r:*

mensueire à $ctuba,

fIf. Ré$ultats

3 . L, Enquêt,Laqropéd.clogiÊ.

Les tableauli (i) (2) eÈ Les graplrigues as.çociés, font la
synuhèse de touLes 1es iniormations receurllies lor-< cle 1'elquef e

par intei-view. Les resultais exeptés les superfrcie.s sont cÏes, a'.,l:s

par exploitatiorrs . Les pourcentagres sont, ca1culés par rapp.:r E aJF:

f amlIles etrquêtés. Le pCIurcentage généra1 de f amlIIe ârrÇuétÉ r:s-r.

environ de 80e" ce qni est Lln bon score gui auraiL pLl êt,re n:eiLier-r"

si ce n'est le cas de Sassa oti ie nombi:e rl.e non resi.dent.ç ,çÊnii-,-€

important.

L' imporEanee des phencmènes.

L'eusemble des types de dégradatiorr

.salinisation sont tons regror.;pérr sans

vocable 'r segtr$ " et il s t agrt de

manifestati-or:.s.

Nous avons apprecié .1 'lm,pcrtance de 1a

d ' ttne par:t et par c artographl e s rlr le

aclcall ( r:i ) satio:r,

eucune C.istinctlon $our -r
}a so$ne Ce touïes tâ:

dégra dat ion

terratn, Par

par rnlervi ew

i::tervl eI^I ;'T1
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de casier, 1ê pourcentage de dégradation varie d'un point à un

autre ei en fonction du système de produetion.

Au KL3 on a une moyenrre des 2 zones Kolodougou et Gnoumanké de t3eo

avec à Kolodongou L 6â et 10eo à Gnoumanké cela potlr le rl-z cas ier

pour n I al'o j-r que Teu au G5 .

En opposant Ie ttl,3 au G5 pour I'interview on obtlent aueun ef fet

reamenagent d'autres facteurs comme on Ie verra plus lcin

inÈervenant. Les resultats obtenus par ia cartographie s'rnt

consignés au tabLeau ( 3 ) . fl est à rappeler que lors de la

cartographle un critère de classification à été adopté qui a defini

5 classes qui sont les suivantes:

1e classe auci-lne affectlotr

2e classe. legèrernent affectée productiqn non

af fectée

3e classe moyennement affectée productlon redulte

4e classe très affectée

5e. classe extremenent affectée sans

producÈion.

Les superficies des 3 classes ont été regroupées pour constituer

les surfaces dégradées.

Par rapport à 1'enquête par lnterview on note de grand,es

differences aussi bien pour les surfaces enguetées gue pour les

surfaces dégradés i-'importance de 1a dégradation augmente; on

obtient en moyenne 13,68e,, ce gui est assez elevé. Les estimaÈions

anterieures faites par- differents auteurs étaient rnferieures à

10% .

L' impact du reamenagement apparait très net . 2Z et Lt'""

respectivenenÈ au N4 eÈ Kt3 contre tsZ et ?Ae, respectivement au Ng

et. G5 Zones non reamenagées .

L' j.nterview aussi bien que la cartographie dclnne un net avatrtag=
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au type de reamenagement Retail *qur le type ARPON, CeÈte situation

Cevant être ponderé par les differences etrtre les t,ypes oe sols ce

gui, conmÊ on ie verr,l plus loin est un des f acteurs essentieis .

Pour le maralchage 23Y. des .-ruperficies seraient en moyenne

rlégradées par Sallnisation / Alcali ( ni ) sation. On note un ef f et,

reamenagement très irnportant. Le N1 reamenage présente 7Z contre

38e au Gl non reamenagé, Mais ar./ec Ia cartographie cette porte

dif ference aisparait, les resultaË.s sont 30% au NL et 38pa au Gl..

5 ens ih i 1 itÉ .des Ëvpe q de sq Is

Dans la zone d' et,ude cn rencontre les 4 grands tlrtrles de sols

en proportlorr variable . Le Seno, le Danga, 1€ Mousl , et le Disr:

respectlvement en moyenne tze" , 442 , 2]e", L se.'

Les Avis ou i'imporLance en foction du type de sol sont d,onnés au

tableau (2) i1s sont eonfarmes aux resultats anterieurs obt.Ênus fl^rr

Kouroumari les seno et les Danga restent Ies plus sens itrles c e {ui
s' explique par lerrr rapport Nai ca âssez elevé. Mais en maraichaçË

on obtient d.es avis d,if f erents i tableau ) . Après Ie Seno c'est 1*

Mouss i qui occupe la 2e. place avec 3 1e., des avis .

Local isatiprl

Suivant les re*qul'Lais d' enquête on peut dlre que dans la u c'il*

Ce Niono les phenomènes éfuCiés çnt été observés sur les buttes (1a.

butte dans le cadre microretief ) donc au niveau parcellaire, avec

97o-o des avis en faveur de cette localisation avec 3Z trlcur ies

basfonds. Cette situatlon explique en partie J.es dif ferences qu.e

1'on observe entre Ie Rearnenagement Refail qul f ait un planage e1;

le reamenagement ARPON sans aucun planage.

Aqe et E../oluti.on du phénc,mène

Ce critère est aleatoire: les exploitants n'ayant souvent pas I;-i

même experience dans Ie vllIage . Les avis donnés sont con$ lgnÉs,. at1

tableau (2).
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D'une façon globale i'a1ca1i ( ni ) sation/ salinlsation est un

phenomène recent pour 6 Oeo des cas c ' est à dire mo ins de 1.0 ans 16E;

le situe entre 1.0 et 20 ans et 24e, à plus de vingt. ces dif f erences

s'expliquent d'une parÈ par le caractère evolutif du phenomène et
d'autre part par son aspect assez localisé,qul apparait dans Ies

resulÈats drenquête t,ableau t2 ) en ef fet, 63Yo des avis sont pour une

progression du phenomène d.epuis son observation L7e" pour une

stabilisation et 20+ pensent à une reçrression.

Avis sur I'impact du reamenaqement:

D'une manière générale on relève des avis positif s sur-

I'impact des differents reamenagements.

Au Retail les exploitants étant nouvellement installés,1es
abstentions ont été très importantes,âu KL3 reamenagé en 1983 orr

note des avis très f avorables , en ef f et 58e" des avis sonÈ pour L a

regression et 25v" pour la stabllité.
Causes presumées et Remedes_ envi.saqées

I1 ressorÈ des enquêtes que Ia dégradatlon des sols, est une

situation qui a été cotlstatée iI y a guelques années. Si Ies

organlsmes de developpement et de recherche ne se sont penchés sur

Ie problème que recemment, les exploitant,s eux ont de j à elaboré et
testé plusieurs soiutions.

si pour les causes presumées les reponses sont modestes avec

2!e" seulement qui pensent à I'irrlgation et 57eo qui ne donnent

aucune reponse. L6e" se rapprochent d'une des facteurs assez

importants gui est Ie manque de planage . Pour 1es soJ trticns

envisagées on note un enorme engagement des paysans pour trouve:.^

des solutions 7 5v" ont de j à tenté des solutions dont 5 0e. ont es sayé

le planage,4oeo ont testé les balles de z'!z et 1es 10e. ont tesié
diverses methodes,
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Compor:temqnt des véqétaux.

La reaction aux sols varie en fcnction de I'espace cuitivé* i:r
stade de d,eveloppement, La f igure 7 d,onne les avis eit nombre et en

pourceniage du total srrr ce contportement.

Dans t'ous les s ites 1es cultures prlncipa.ies ont un niai.rvais

comportement sur plus de 50eo des avis. En parlant aE pLus i'-:LeralÈ

1a tornate senble être 1 ' espace Ia plus desiEnée, suivi de 1a pataie
douce.

3 .2. Resultats suivi aqronornie

Lrense,mble oes resultats cbtenus srrr les comptages et. ili€.suï*-e de

composantes du renci,emer:t son'l cons igné-s au tableau ( Z ) .

Le c1 et cZ sontr les carrés supposes degradés eÈ les c3 les cai-i:É;:

non dégradés . Ii est à s i gnaler que les carrés d,' observat j-c;rs ;;::t
cotidttits sulvant f iténérsire technique du paysan ce qui fl Ent i-ii : j:,:

Itne f orte variabilité. Etr plus des composantes d.tr reud,ernent .!€ FH,

la conductivrt,é electrique ont été nesurés en r"leux f ols.
Il ressçrL elairenent malgré 1a grande variablllté 'ill ef f et, néf ,is tc
de la salinrsation alcalilniisation slrr le riz ccilme J'a ina-;qite-,

ies resultats Ce I'enquête. Quelque soit le syst,enre Ce ,-:i.tliilr*

{ iirtens:.f oti semi-intensif i cn ncte un ef f et à Èous les st ad,ec ,

* F.,.eduction du n,.rmbre de talles.
:k Redtrction ciu nombre Ce panicules.
'tt Faible poids de 1000 gra ins .

tt Faihle productivi tê .

En debut de cycle J-'ef f et n'est que f aiblement perceptlble (i-*vee;

mais s'aceeitttie avec I'âge, on note un talLaEe très reclruit âvpc

souvent ces plages vides,le nombre de panicules s:uiL celi.*

teirdance.

La production Ce padd.y est considerahlement reduite et

être nulle en certains endr'.:its où 1a d.Égradation est

l)ê,iI

{-r-sc'L J- (- rlr
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pousSée. Le earré no1 d,u G5 est un exempre f rappant avec utls

prodriction totale à I'hectare ce setriement 6 .Lkglha de paddy contr' e

47 AQirg/ha dals le carré temoitr non dégradé au G5 touj ours '

La grande variabil ité des pararirètres chimiques rnesurés et' 1a

f,arlIe réduite cle I'échantillon nous permettent seuiemetrt queiques

observations qual j-tatives .

3 -3 . ETUDEF. CHTMTOgES

3-3-L. !,es sols.

Les analyses ont porté sur les échantillons prélevés !or:s aE'

1, installation des piézcmètres et des carrés de suivi '

l_e pH, 1a cE 1'ESp on: éEé déterminés sur 1es échantill-t.:n*s à

N:ono. une agaiyse comprète a été f a:.te suil ies écharrÈiil'crrs l' e

surface 0-;10 et 20-40 cm sur 1es échantillons de profondeurs des

anaLyses partielles ont été f aites i Eranulori':étrie, ilH, cg, iF.:'

bases ) ar-l laboratoire des e;'iol*( à sotttba.

Les tableaux qrri sulve.irt (1 È, g ) d,cnnent les resttmés des dont:éeE'

regroupées suivant ie pti, cE, Esp et cera en foncticn d.es hcriZC:us

et dtr système de Prcdut:t,icn.

.4u vri cles résultais d' analyses trois phenomènes cirinigues iie

superpcsent ()u se ccntbrr:ent:

il s' açii de 1' alcalinisaticn, 1ô soCisation et ie sal'irrisaEici: '

L,alcalintsaLion qui est déf iirle :)ar I'augmentation du pri au ieie

de 7 se inânif este de f açon nssez importatrte , 32a Ces échantri l-on::

sonttrèsal.cali:rsc,esLàc.ireavectlnpHs,uperieuràs.1.]-*
phelomène senbie être pius :-mportant en prc: f oirdeur de { 0 à :4 s c:'ii '

Les écharrtillons Gii cours cr' alcal inisaiion pH conpris eutrs 'i , 5 ï T

S,t représentent 43'; environ avec i-ill€ importance pius çi''a:iÇ-,'e â;''

surrece.

$urvant ies sirstèmes de producticn oll lloEe 35È.. d'éc,1a:ruii -':;-5

al-ealins en maraiclia.ge cOntre 32e'" en rLzicttl'tltrÊ.
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La salinisation est appreciée par Ia conductivité électrique , 7eo

deséchant11Ionsenrizicu1turesontsa1inscE>

avec 51e. non salins mais le pourcentage d' échantillons en cours Ce.

salinisation 0, 1

maraîchage on a 24>, d'échanbillous salins et 49rz en cours de

salinisation çe qui fait ressortir Ia gravité plus grande aLI

maraichaçre comme I tont indiqué les enguêtes .

Sodicité. Nous avons esÈimé à parÈir de 1'ESP pourentage de

sodium échangeable.

Enriz1cu1tureonnote18%trèssodiquec'estàd1reEsP>

tSeo sodique (10

sont très sodiques . Contra j.rement à I ' alcal inité , la sodic i ti

sernble se s ituer $eaucoup plus en surf ace . La réaction à i E

sodlcité varle en fonctlon des lieux, 1Ê N4.L9 et N9 sont les pLr-is

sodiques alors qu' aucune trace n' apparaÎt au Ng 6d au G5 noie

seulement un debut,

L'atcalinisation et la sod,isation semblent être les plus

inportantes 33e. des échantillons préIevés sont a1cal ins sodiques

ph

réamenagement apparait, ce qul parait logique compte tenu du mornent

des prélevement , toutefois des differences existent entre zûnes,

elles doivent trouver leurs explications dans les variations dttes

au type de sol, aux amenagements etc.
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Tableau 3. CartograPhle des dlfférentes zones. 110

Surface cartographies

( HA)

surfaces affectes

(HA)

+

Kr3

N4

N9

G5

456,02

255,10

652,50

453,30

52,00

4 ,8t
1.00,92

92,20

11.,40

1r 81

15 r 4?

20 ,34

TOTAL 1826,92 249 ,93 13,68

N1

G1

18,00

21,00

MARAICHAGE

5, 50

8r00

30,56

38, 18

TOlAL 39,00 13,50 34 ,62



Tableau 4 . Répartition des échant,illons
lfESP.

111

en fonctlon du pH et, de

Total sites CI as se ESP

PH Horizons 0-5 5-10 10-20 >24

(6r5

020
20 - 40

140

240

19

16

5

2

10

5

3

1

z

2

2

0

5

4

1

1

8r5 8r1

0 -20
20 40

140

240

9

22

20

11

I
L2

5

4

9

5

4

3

10

7

7

3

8r1 9r0

0 -20
20 40

140

240

2

1

10

L4

1

1

4

L2

2

6

4

I

7

4

7

5

>9

020
20 40

140

240

2

2

2

2

4

2

0

0

1

1.

0

0

0

0

0

0
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lAblggtl5. Repartitlon des échantillons en fonctlon du pH et de

L' ESP ( maraichage )

Cl asses ESP

PH Hor i. z ons 0-5 5-10 10-20 >24

020
20 40

140

240

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

1

0

2

1

1

6r5 - 8r1

0-20
20 40

140

240

4

0

0

2

4

?

3

0

1

4

2

2

1

2

4

1

8n1 - 9r0

024
20 40

L40

240

1

1

0

1

3

L

3

1

0

1

0

3

0

1

3

4

0-24
20 40

140

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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du pH.
Tableag 6 EsP en

( Riziculture ) .

fonction des horizons et

pH Horizons

Classes ESP

0-5 5-10 10-20 >20

024
20 40

140

240

19

L4

5

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

t

5 ,5 8,1

020
20 40

140

240

4

0

c

z

4

2

3

0

1

4

2.

2

1

n
L

4

1

8,1 9,0

020
20 40

140

244

1

L

0

1

3

L

3

1

0

1

0

3

0

1.

3

4

0 ?.0

20 40

140

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Tableau ? . RePartltion
etdeIaCEl:

RI Z ICULTURE

des échantlllons en fonction
2 ,5 en tLziculture.

11+

du pH

CE L : 2,5

PH eau
L )

a-

0,1-0,4
3 Nbre

55

2t
I.4

6

27

50

23

39

15

5

2

40de 6,5
à 8,1

Nb

9o

L2

5

49

19

I
3

27de 8,1 Nb

à9 *o

9o

5

2



Tableau B . Repart it ion
Ia eE 1 : 2

MARATCHAGE

des échantillons
, 5 en maraichage.

,14 4,,J

en fontion du pH et de

CE 1 : 2,5

PH eau L 2

0r1 0r4
3

9a

?

3

2

3

6,5-g r 1

7o

TZ

19

t2
19

I
t2

I, 1-9 r o

yo

0 L7

27

0

64 t7
27

31

49

16

24
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3. 52 tES EAtrx

Les eaux ont él-é Pre1evées

des cations Nâ, M9, Câ, K et

et Ia cond,uctivlté ont été

prelevement '

Globalement on note comme de j à signaler par dj-f f erents auteurs

une bonne qualité chimique des eaux. on. note que toutes les eaux

sont aicalines mais non sallnes '

Les sAR ( sodium absorption ratlo ) sont tres

de I ' ESP à partir de ces valeurs donnent

tous les mois pour analyses à Bamako

des carbonates et bicarbonates ' le' pI{

mésurées sur place à Niono à chaque

faibles I'estimation

souvent des valeurs

f aibles et même negat'ives '

Les teneurs en carbonates et bicarbonates des eaux sont très

erevées , d,où re risque qu, erres presentent en se concentrant ' ces

teneurs permettent des distinctions entre les eaux d'irrigation qui

sont très peu chargées et res eaux de nappe fortement chargées '

Le regroupement d.es eaux en f onction du PH ' de ]a ' conductivrté

erectrique permet de voir que res eaux qui sont les plus degradées

ou gui ont tendance vers }a degradation proviennent des zones non

reamenagées, N9 et le G5 '
' .:

ta salinlsation et 1a sodisati.on sont progressi,ves en certallls

points et regressives en d'autres' En moyenne avec la nonÈée des

eaux Ia qualité des eaux s'améliore'

Le suivi de la nappe en perj.ode de baisse, PêrmettraiÈ

certainement d,étabrir des relations prus claires entre zone eÈ

qualité des eaux.
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3.4
3 .4 . 1 . Nappe phreat j.gue .

- Historigue
Avee 1'aide de ra carte hydro-géologlque (Lg57 , échelle
1 : L .000.000 ) on a Pu établir gue le sous-sol est constltué de t,rois
couches géologigues, importantes pour I'hydro-géologie. La première
contlent les dépôts alluviaux ( epaisseur entre Z et 40 m. ) sur
lesguels Ie casler de I'of f lce du Niger se trouve. ta deuxj.ème est
le trContinentai Terminal " (epaisseur entre 15 et 40 m. ) et Ia
troisième s' appelle re "Grès f' (voir f igure 1 ) ,

te figure I montre gu' avant les aménagements ( 1930-1960 ) Ia nappe
phréatique se trouvait a une prof ond,eur d 'environ 44 m, dans Ie
Grès

Avec le remplissage du FaIa de Molodo et debuts de

I'irrigation dans le casier iI y a eu un approvisionnernent contrnu
de la nappe en dessous du casler, Actuellement la nappe se trouve
a d'eux mèÈres dans le casier, mais au f ur et a mesure que s , on

éloigne du Fala de Molodo la profondeur augmente rapi.dement. Alnsi
a partir d'une distance de.25 km I'influence du Fala ne se fait
plus sentir parce gue Ia nappe se trouve a une profondeur de 44

mètres. (voir figure 1)

- ta nappe dans les sltes .

La nappe dans les sites a été mesurée au niveau des pièzornètres .

Partout le niveau de la nappe monte avec les ptuies et les
lrrlgat,ions. En Novembre, Décembre eIle commence a baisser.
La prof ondeur de la nappe varie selon les sit,es . ElIe est de 3

nètres en début hivernage et s'annulle pendant Ia pérlode des
f ortes eaux. Les f igures 2, 3, 4, 5, et 6 nontrent I'évolution d,e

la nappe dans le temps. Le niveau moyen des sols de chague site
est calculé et Ie niveau noyen dr eau dans les plèzomètres de 1 . s

m de profondeur a été calcuré pour tous les ls jours.
Comparaison entre les sltes réamenagés et non-réamenagés.
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Les résultats des mesures montrent une différence nette entre

les sites réamenagés (par ARPON ou Ret,ail ) et non réamenagés.

te niveau de Ia nappe dans les canaux d'irrlgation et de drainage

est assez constante en zones réamenagées (voir flgures 2, 3, 6),

ceci expllque bien entendu qurune différence constante existe entre

les cotes d'lrrigation et le nj.veau noyen du sol, aussi le nj.veau

d'eau des drains est, toujours inférieur à celui des parcelles. Or

en zones non réamenagée-s, Iê contraire est bien perçu (voir f igure

4 et 5).
Dans les réamenagements la durée de f inondation est limitée.

Gonc Ius ions

11 y a une remontée artificielle de la nappe phréatigue au

dessus du FaIa de l'loIodo et des casiers de I'Of f ice du Niger. Cette

remontée causée par un approvisionnement continue de Ia nappe a la

suite d' infiltratlon.
La nappe phréatique dans les casiers se trouve a une Profondeur de

0 a 3 mètres et varie entre ses deux llmites suivant Ia saison et

I I endroit ou on mesure.

Les courants d'eau

Relation reseau hydrlque et geohydrologie en Zone Offtce du Niger.
tf pendant les périodes d' inondation, il se produLt un triage des

sédiments d'après leur grosseur, €D fonction de la longueur du

transport, dê la rapidité du courant, de la profondeur à laguelle

se fait }e dépôt etc.. C'est ainsi que se forment, des bourrelets

de berge limono-sableux, puis I'on rencontre ensuite des sols

llmoneux dans les zones plates, êt en s'élolgnant encore du fleuve'

des sols argileux dans les thalweg i B . Dabin dans Monographie

Hydrologique Du Fleuve Nlger,p.37 ) . En étudiant les photo-aérj.ennes

et la Èopographie des secteurs de Niono et du Sahel ' i1 n' est pas

difficile de vérifler que I'origlne du paysage est comme décrit el

dessus. tes distributeurs Gruber, Retail et Kouyan sont tous situés

sur des bourrelets et les drai-ns principaux sonÈ tous dans les

cuvettes argileuses,
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Le cours du FaIa de Molodo et ses affluents a changé avec le temps

et cela expligue Ia grande variation dans' le $ous-sor.
Dans Ie dépôt alluvial on rencontre tous les tytrres d,e couches, de

sable grossler à argile lourde,
Les courants d'eau dans les différents sites.
Les courants latéraux.
Avec les lignes de pièzomètres les gradients hydrauliques ont été
mesurés et calculés . Les figures 7 , 8, I et 10 monÈrent, des coupes

Iatéraux avec lequels il est possible de calculer les gradlents.
Les f igures montrent pour les nappes deux exÈrèmes , ( maxi-mum,

mlnimum ) et une periode ou le mouvement étalt le plus accentue . Les

résuLtats montrent que les courant,s horizontaux dans les premiers
3 nètres, sont négligeables.

Les courants verttcaux.
Avec les pièzomètres de dlfférent,es profondeurs 11 était possibLe

de mesurer l-a dif f érence en pression hydraullque à 1. S m. et à 3. C

m de profondeur. Avec ces différences 1a dlrection du courant d' eatr

vertical peut être établi. Dans tous les sites, iI existe u+e

corrélation entre pluviométrie-lrrigatlon prise ensemble et
percolation-remontée d'eau (volr figures 11, !2, 13). Si on compare

les f igures L2 ( remotrtée d'eau dans le G 1 ) et 15 ( la pluvionetrie
dans Ie G 1 ) on note que dans les mois de I 'hivernage ( Jui}leÈ à

Octobre ) la remontée dr eau est presque nulle. Une fois que les
pluies se sont arretées on constate une remontée d,eau positive.
Cecl causée par le manque des eaux a la surface et donc a la
remontée capillalre . Dans les s itee i.rrigées , le phenomene est un

peu plus compllqué a cause de I I approvisionnenent des eaux

d' irrlgation .

- Le dralnage

Les mesures de Ia nappe et les mesures des niveaux dans les drains
ont montré gu'iI n'y a pas un drainage du sous-soI, cela signifie
gu' 11 n' existe pas un courant d' eau souterrai.n vers les dralns , Les

niveaux d'eau dans les drains sont même souvent plus éIevé gue les
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niveaux de la nappe. (Voir pour exemple figures I et 10 ) .

Le seul drainage gui est observé est un drainage de I'eau
superf iciel .

Conclus ions

Le dessin du casier hydraulique suit 1a toposeguence du paysage,

avec les dlst,ributeurs sur }es bourrelets et les drains dans les

cuvettes .

- Les courants d'eau horizontaux dans les premlers trols nètres

sont négligeables.

- Les différences de niveau d'eau dans les pièzomètres de

différentes profondeurs montrent une corrélation entre 1a

percolation, la remontée de Lteau et la sttuation a Ia surface

(pluie, irrigation, saison sèche, etc. )

te dralnage est seulement superflciel.
3.4 . 2 Le transport des sels.

. tes sltes irrlgués .

tes mesures chlmiques ont montré que les situations de salintsatj.on
entre les différents prèzomètres dans un site peuvent beaucoup

varier. cela confirme Ia conclusion du chapitre 2 c'est-à-dire que

les courants d'eau latéraux dans Ies premlers 3 nètres sont

négligeables.
Les transports de sel sont effectués par Ie ruisselement

superficiel, Ies percolations, Ies remonÈées de 1'eau dans la zone

entre la surface et 3 rn. de profondeur aussi que pour les aquifères

d,ans Ie sous-so1 à plus de 3 m.

Pour pouvoir suivre les transport,s de sel dans les zones irrigées
11 f aut diviser I' année en 3 pérj.odes.

Début s.aison sèche. ta nappe phréatique se trouve prêt de la

surface. fl y a une remontée capilLaire forÈe et conséguemment une

forte évapotranspiration. L'eau salée de 1a nappe

s'evapore et les selç restent à Ia surface. 11 se vérifie une

accumulatlon des sels à la surface.

Début d,hivernage ou de pré-irrigation. tes eaux d'irrigation
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ou des pluies s'lnfiltrent ou s'écoulent vers les drains. tes sels
accunulés a 1a surface durant 1a salson sèche sont t,ransportés pal-
les eaux. c I est à dire qu I une partie de ces eaux s t écoule vers les
drains et r ' autre partie s ' inf irtre d,ans re sol .

Durant I'hivernage et la canpagne d' irrigation. Les eaux
d'irrigation apportent des sels qul s'ajoutent aux eaux de Ia nappe
phréatique.

Les s iÈes de narai.chages .

Les accumulaticns des sels a la surface sont en principe les mênes;
mais 1es nesures montrent gu'ici 1l y a 4 saisons.

Début saison sèche. comme la canpagne de maraichage commence

seulement en fin Novembre lt y a a peu près deux mois sans pluies
et sans irrigatlon. Durant cette période la remontée capillaire et
I'accumulation des sels sont très fortes.

Saison d'irrigation. La méthode d'lrrlgation consiste à jeter
I' eau sur les champs avec des seaux ou des calebasses . Cr est à

dire qu' il n'y a j amais inondatlon et j amais d' écoulements
superficiels. Les sels accumulés seront transportés pourtant vers
la nappe phréatlque, ou restent dans 1a zone des racines.

Après lrrigation nais avant hivernage. rl y a une remontée
d'eau et une accunulation forte des sels à Ia surface.

Hivernage. tes sels aecumulés durant les périodes précédentes
seront transportés vers Ia nappe avee les eaux d, infiltratlon.
Comme généralement il n'y a pas de drainage dans les sites de

maralchage et comme 1a capaclté d'inf iLtration des sols est grand,e,

Ies ruisselements superficiels ont peu d'importance.
3 .4 .3 Conclusions Générales .

ta granulometrie des sols est, un facteur inportant dans les
processus de salinlsation, Dans les argj,Ies lourdes, ou la
conductivité hydraulique est très faible, il y a moins

d'infiltration (et pourtant motns de. transport des sels vers la
nappe ) et moins de remontée capillaire ( et pourtant mcins
d'accumulation des sels a la surface). Dans les sols plus limonegx
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ou sableux Ie contraire est vaiable '

tà ou il n,y a pas de possibilit,és pour lessiver les sols ( comne

sur 1es buttes, Ies marges des digues eÈ les s j.tes de naraichages )

les sels s,accuurulent a 1a surface ne pouvant pas êtres transportés

avec les écoulements superficiels. Et c'est 1à ou on trouve les

endrolts les PIus salés.

Là' ou la nappe phréatique ne baisse

iI y 
. 
a plus de remontée caplllaire et

a Ia surface.
LeF cas lers réamenagés' avec leur dralnages'* plus ef f icaces ont

d.es conditions plus favorables pour dimlnuer les accrunulations des

sels et less i.ver les sels dé j à accunulés .

*, La méthode d'irrigation d.ans 1e maraichage paraît être un facte'rti-

important en faveur de la salinlsatlon.
.: Une .bonne gestion d' eau ( drainage, irrigation, Plannage ,.'.
compartimentage ) peut dj.minuer les ef fets de 1a sall4isation.

pas durant Ia saison sèche

plus d'accunulation de sels
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PROPOSITION DE PROGRAI'IME CI'LTURES IRRIGITEES '

A) RIZ IRRIGUE EN STATTON

1 Fertilisation Maintien fertllité des sols ' '

1.1 - Recherche de fumures optimales en riziculture

intensive.

.objet: Définir Ia conbinalson optinale de NpK dans re cadre d'une

rizi.culture intenei.ve sur res 3 principaux trpes de sor à I'of f ice

du Niger.

. Dispos itlf . Brocs de Flsher 5 répétitlons p rcelle de 30 tr12

.Traitenents seront testés

T1 120 N + 45 P205 + 30 K20

T? 120 N + 90 P2o5 + 30 KzO

T3 120 N + 45 P205 + 60 K20

T4 120 N + 90 P205 + 60 K20

T5 87 N + 45 P205 + 60 K20

T6 120 N

L.2 Fertilisatlon de 1a pepinlère '

objet. Déterminer une meilleure comblnaison NrP,K perneÈtant un bon

developpement de la Peplnlère '

Dlsposltif - split plot 6 répéti.tions.

TraitemenÈs 4 traitements prlncipaux durée en pepinlère '

6 traitements secondai-res

NPK, NP, NK, PK, fumier de Parc, rien'

1.3. ReconducÈion étude effet de Ia natière organique sur les

engrai.s phosPhatés

1.4. Reconductlon Source phosphore x souches azolla

1. s. Reconduction essai et test dr évoruti.on 6ou6 rLziculture

continUe en s aison et en contfe saiSOII .
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2 . Techni.ques culturales:
2.t Reconduction DenslÈé x variétés - hors station
2 .2 Reconcluction date de semis x vari.étés

2.3 Reconduct,ion Densités x azote hors station
2,4 Etude de Ia durée optimale en pepinière

obJet ' Degager f incidence de I'age du plant au repiguage en

fonction de Ia variété
Dlsposltif Split plot,

4 trai.tement principaux. BG 9a-2, 40- 164 4-?27 ,H 15-23 DA,

TNI.

4 traitements secondairs durée peplnière Zt jours,31 jours,
4L Jours et 51 jours.

B. Riz hors station
1 Contr.e js a ison

1.1 Essai phosphore au Retail (parcelle non paysanne) sur

Danga et Dian ou Moussi

t.2. Courbe de reponse à 1'azote avec quatres variétés
ITÀ, 22. TNI Bouahe JAPA 4 doses.

0 - 50 - 100 - 150 200. N.

2. Saison.

2. L Reconduction en arrlère effet des 3 essais annuels Inphos .

2.2. Evaiuation de 1'effet de I'azoIIa en mirleu paysan.

3 traitements

L repetition par paysan

2.3 Tests de correctlon avec

zones carencées en phosphore

2 .4 Etud,e combinaison pNT et

et 5 paysans par zones.

le PNT et Ie phosphate soluble des

KOKRY

P soluble dans un systène de double

culture.

2.5 Test de comportement de differentes souches d'azoIla en zonÈ

Offlcice du Niger
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2.6 Dlagnostic de I'infertiLtté des sols à Kokry . R7 -k8 .

obiet. Deflnir sl outre des 3 princlpaux éléments.

Une carence en micro éléments n'exixte pas sur le X7 et Kg à KOKRY.

2 .7 . Suivi de I'alcalinisation/Salinisation
B- Riz flottant Èlopti

1 Reconduction Essai Evaluation du PNT en fumure de fond.

e/ Canne à sucre.

1. Essal courbe de reponse à L' azote Reconduction

2. Essai courbe de reponse à I'engrais phalipou Reconduction

3. Amelioration des sols reeonductlon

4. Essal évaluation effet de Ia vinasse évaluatlon

5 . Essai PNT/P . soluble reconductlon.

6 . Essai Mode de plantation x variété reconductlon,


