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LT SORGHO

1. LA PLANTE : DONNEES GENERALES

I' 1' Eljgenseg-gçelsgisse:-eI-reperllliel-gsqgrgp!isse

Vraisemblablement domestiqué en AfriQu€, le sorgho est une céréalebien adaptee à un climat semi-aride et une ajriculture É., exigeante. ii nepeut cependant pas prêtendre à la rusticité du mil qui arrive à se contenter
de précipitations annuelles de l'ordre de 400 à 800 mm et de sols sableux.
Pour.le-sorgho, sauf exceptions très localisées (sorghos dunaires) un mini-
mum de 6 f" d'argile est nécessaire à son dêvelopfement. Par ailleurs, dansla zone guinéenne, il est supplanté par le maîs'en tant que céréale principale.

Dans son continent d'origine, il trouve donc sa meilleure p'lace sous un
climat sahélg-soudanien à 800 mm de oluviométrie moyenne. Environ 15 millions
d'hectares 1ûi sont consacrés princioalement en Afrique de l'Ouest (Hali, Bur-
fina Faso, Ni9€r, Sénégal, etc.) et Afrique de l,Est (Ethiopie, Souàan, Zim-
babwe, Tanzanie, etc.). Pour l'ànsemble du continent àfricain, les renàements
moyens â l'hectare sont rnediocres (de l'ordre de 700 kg/ha). Ils s'expliquent
en_partie Dar la vocation culturale de cette olante qui la'destine aux terres
relativement Dauvres et sèches.

.Cependant en bonnes conditions, 'les rendenents du sorgho-peuvent égaler,
voire dépasser ceux du maîs. Ce fait exnlique le développement de cette céré-
ale dans les autres parties du monde oir il s'avère qu'eiie peut bien valoriser,
en agriculture intensive, les pluviométries limites pour le maîs, ou, €n condi-
tions sèches, les irrigations. Au total les surfaces consacrées au sorgho dans
le monde sont de l'ordre de 48.735.000 hectares.

En ce qui concerne son importance êconomiQu€, la production mondiale de
sorgho doit se situer au cinquiènre rang des céréales après le blé, le riz, le
mais et l'orge. Ces dernières années on a noté un développenent du sorgho en
Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Venezuela) et aux USA, ce dernier pays res-
tant le premier producteur mondial. Par contre une stagnation, voire nÉme une
rêgression des surfaces, est observée en Asie, compensée il est vrai par une
augmentation des rendements, les principaux producteurs Dour ce continent étant
la Chine et l'Inde.

L.? . Çeres!Ér! : !!gge: -pby: islqg!gser -( prsdsl !:-e!-s eee:predgl!: )

Le sorgho grain est utilisé aussi bien pour l'alinrentation humaine que
pour celle des animaux. La tige et le feuillage peuvent servir égalemnt de pâ-
turage, foumage et ensilage. Dans quelques pays la tlge est un matêriel de
construction pour fabriquer des clôtures, et un combustibte donestique.



Evolution des données statist'iques concernant le sorgho dans le monde.
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MaTs
Sorgho
Blé
Triticale
0rge

Energie mêtabolisable ENAR

3.800 kcal/kg
3.650 kcal/kg
3.500 kcal/kg
3.500 kcal/kg
3.250 kcal/kg

B%
9%

1l %

10 y"

17,5 %

J.

Un pain non levé préparé avec de la farine tjrée du grain est la nourri-tyre la plus commune faite à partir du sorgho. Quelquerôis la pâte *si-f."men-t9. avant que le pain soi t préparé. Généraienrent un grain vi treux blanc estréservé à cet usage. La farine de sorgho est aussi bôuillie pour la préoarationde "polrjdge" ou Tô et la semoule cui[e à la vapeur (couscoril. Dans'dà'nombreu.pays africains, de la Uigfg est préoarée avec les grains (qén6ralement colorês)I1 y a aussi quelques utilisations marginales du grain de sorgho telles que le"pop sorgho" ou le sorgho sucré qui sont consommés sous forrhs rôt.ie.

Le sorgho destiné à l'alimentation du bétail est généralement plus farineuxque celui destiné à l'alimentation humaine. Son graii est souvent coloré. Ce-oendant les nouvelles variétés se rapprochent de plus en plus de celles recher-chées Dour l'alimentation humaine. Il sert rarement de nourriture animale sansun broyage grossier. Le but de cette onération est d'exooser une portion piusimportante de la graine aux êhZ.1,rpg5 digestifs. S'il -n;âri-pu, 
ainsi traité, lesorgho peut trans i ter sans être cli géré .

La plante elle-même est une bonne nourriture pour l'animal. Elle peut être
coupee par ensilage ou alimenter directement sur pied le bétail. Les tiges res-tantes après récolte des panicules sont souvent pâturées. Toutefois, la qualité
de cette pâture est moins bonne que cel le du sorgho cultivé à cles fins unique-
ment fourragères.

-Un composé générateur d'acide cyanhydrique peut être produit en quantité mor-telle pour l'animal chez certains sorghos. La concentration en toxine est forte
aY_stade plantuJe et diminue au fur et à rnesure de la croissance de la plante ;elle est virtuellement nulle iuste avant l'épiaison. C'est dans les.epbusses
après coupe qu'elle est la plus forte.

Enfin, certains sorghos doux ont une tige juteuse sucrée qui par extractionindustrielle peut donner du sucre ou de l'àlcool. Ils n'apparaisient cependant
pouvo'i r concurrencer la canne à sucre que dans les régions insuffisamrnent chaude
Pour permettre un développement normal de celle-ci.

1.3. Çe rcç!Ê ri ! !ie se: - n s!ri !! que I I e:

Le grai n de sorgho, avec de
les plus énergétiques. Sa teneur en
gement supérieure à celle du mals.
de carotène. Enfin, les extractifs
imoortants chez le maîs mais moins

d ' am'idon , est une des cérêa I es
(9-14 %) serait en moyenne lar-
i I ne conti ent Das, ou très F€u,
résiduels (ENAR) sont un peu plus
blê ou I'orge.

68 à 73 %

protéi nes
Par contre
non azotés
que chez le

Ceoendant, trois importants
riche réservoir d'amidon et de

facteurs compliquent la
protéines que constitue

bonne utilisation du
le grain de sorgho.
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Tout d'abord, la disponibilité énergétique et protéique est timitée de fa-
çon Plus ou moins importante par la riéhesse du grain en composés polyphênolique
local isés princioalernent dans la testa.

Ces composés pi gnrentés ne sont que depui s peu caractéri sés chimiquement etsont traditionnellement désignés par le nom de tanin. En génêral, plus une gra.ir
est colorée plus elle contient de tanins.

Deuxiènrement,_la qualité des protéines de tous les régimes à base de sorghoest réduite par la basse teneur en lysine des grains. Poùr les exigences nu[ri-
tionnelles des nrclnogastriques, cet aliae aminé n'est pas suffisamnËnt fourniet constitue Ia carence principa'le de la nourriture à base de sorgho. Pour les
autres acides aminés, oir ne note pas de déficiences notables

Enfin il existe des limitations spécifiques à l'utilisation de produits cuits
de sorghos dans I'alinentation humaine. Elles sont dues à des facteurs tels que
Ia haute température de gélatinisation de l'amidon et de Ta haute viscosité des
Pféparations culinaires. Ils conduisent à des problèmes d'acceptabilitê et de
digestion

2. LA PRODUCTION

2.L. La situation qeree I ircl !e i re-sl e De I e- i - e u!ese! I eque!r qn -e!- ç98$erçe

Le sorgho est destiné à l'alimentation humaine (As'ie, AfriQu€, URSS)
et à l'alimentation animale (USA, Eurooe). La consonmation humaine est d'un
coÛt social important dans les campagnes et d'un coût énergétique non nêg1i-
geable dans les villes. En effet il nêcessite deux types de transformations
(décorticage et mouture) avant d'être cuisiné. Au-delà des questions de goût
(preférence pour telle ou telle variété), c'est bien souvent le facteur écono-
mique qui prédomine dans le choix du sorgho par le consorrmateur. Des substitu-
tions se font alors au bénéfice du riz ou du maîs (selon les habitudes locales)
notarment dans les capitales de la zone sahélienne.

Dans les petites villes, une transformation effectuée en partie de manière
artisanale et en partie à domicile rendrait le coût du sorgho acceptable. Dans
chaque pays de grandes disparités de production apparaissent et il arrive que
cela ne soit pas uniquement des excédents de production locale qui soient mis
en marché mais les stocks mênes des paysans.

Les échanges qui s'effectuent au niveau mondial concernent principalement
l'alimentation animale. En ce qui concerne les échanges destinés A I'alimenta-
tion humaine, ils sont surtout localisés autour des frontières des pays d'une
même zone. Les volurnes en sont difficilenBnt évaluables. A l'intérieur de chaque
pays, une large part de la production est autoconsormrée et une partie mise en
circulation d'une région à l'autre ou vers les villes proches. Il n'existe pas
de données concernant le conunerce du sorgho colilne i1 en existe pour la productio

2 . 2 . Le:- -29!9: -Éselsg !g ge: -e!-le gr9 -ç9!lrsi !!s g

Il y a quatre grandes zones écologiques où le sorgho est une culture
importante.



La zone lahélienne (400-600 nun). La zone sahélienne est la zone de prédilec-tiot,onyrencontretraditionnellementlesorghodansdes
conditions souvent particullères (sorghos dunaires du iliger au moins avant lagrande sêcheresse, bas-fonds, verÈisois, etc. ).

Les problèmes rencontrés par les sorghos traditionnels sont essentiellement
- la pluvionÉtrie le plus souvent insuffisante et erratique,le taux d'argile du sol peu élevé,- I a fai ble ferti I i té des sol s ,les oiseaux pour les sorghos désaisonnés (décrue, irrigué).
C'est pourquoi it est à J'o"igine surtout concentré dans les bas-fonds plusargiJeux ou dans les zones inondèes en saison des pluies où il utilise en sai-son sèche I 'humidi te ai nsi stockée (cul ture de décrue, mrtskr.rari ) .

. En pluvial, la mise au point de variétés à court cyc'le résistantes à la sé-
cheresse a permis d'obtenir des résultats fort aopréciables en milieu paysannal(Nord Burkina).De plus, c€ matériel paraît partïculièrement adapté aux zonesde bas-fonds où le taux d'argire est suierieur à 6 %; 90 % de là production
sahélienne en sorgho de ces dernières années viendraient de ces surfaces culti-
vées en bas-fond en augmentation au cours des périodes de sécheresse.

. Ig sorgho-de décrue (nhotosensible désaisonné), qui était très cultivê(vallée du fleuve Sénégal) a régressé ces dernières années du fait des périodes
de sécheresse qui ont diminué 1és zones d'épandage des fJeuves par diminution
des crues, mais aussi du fait de l'amtÉnagement dés vallées. Cependant la cul-ture sur vertisol garde tout son intérêt.

Le s.orgho irrigué pourrait se développer car les recherches ont permis d'ob-tenir des varietés hautement productives.qui pourraient rentabiliser f irriga-tion. Cela reste très limité pour l'instant. L'i.rigation contraléatoire ensaison des pluies pourrait permettre d'obtenir cles iendements intêressants en
paysannat.

nm) . C'est la zone de production du
compétition qui l'oppose au maîs.

Les problèmes qui se posent sont I ies :

à 'l 
' i rrégul ari te des préci oi tati ons (grandes vari ati ons i ntra et i nter-

annuelles) d'où Ia nécessité de variétés à cyc'le adapté, rÉsistantes â la
sécheresse. C'est la zone des cycles dits "moyens" partiellenent photosensibles

à la fertilité des sols : le taux d'argile est en général suffisant, mais
les éléments minéraux et la matière organique font souvènt défaut Dour l'obten-
tion de rendements importants. Les zones sont le plus souvent surpeuplées et
les sols sont épuisés ;

au striga.

La souplesse et la rusticité du sorgho sont d'un grand intérêt dans cette
zone pour la sécurité des productions.

Il ne faut pas oublier les problèmes liés aux sorghos repiqués en saison
{gt pluies (babouri) ou en saison sèche (muskwari) qui sont des photosensibles
désai s onnés .

La zone soudano-sahélienne (600-900
sor cè dans l a
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La zone souda_nq-guinéenng (900 nm). Le sorgho est dePar ni pays corme l e Tchad.

c'est la zone des sorghos à longs cycres, grande taisibles très adaptés et dônt l'amélioraiion présente deIls sont souvent cultivés en association en particulier
(maîs, mi l ).

pl us en p'lus suppl anté

I le ( 4 m) photosen-
grandes di fficul tés.
avec d'autres céréaJes

L.: problèmes sont liés à la mauvaise répartition des pluies et à la ferti-Iisation des sols. Les renderpnts sont très irréguliers el demeurent faibles
99r tfgP glald déséquilibre entre phase végétative (l0O-140 jours) et reproduc-tive (40-50 jours).

La zone méditerranéenne. Le sorgho est surtout utilisé pour l'alimentationanitemargiiale0oUrl.a]imentationhumaine.Ilestce-
pendant possible d'y exploiter les variétés précoces des pays tropicaux ou tar-
dives des pays tempérês et d'y faire mçrne un travail spécifique de sélection.

Les contraintes sont les suivantes :

pluviométrie généralement insuffisante, le recours à une irrigation
d'appoi nt ;

nécessité de recourir aux hybrides pour valoriser l'irrigation alors que
l'on ne dispose pas d'un tel matériel préalablement trié ou.sélectionné pour
cette zone ;

Ie froid.

2 -3 - tes-prqdsçlesre-e!-leur:-prqbleues

Compte tenu de la faible commercialisation des cérêales et de leur
prix souvent peu élevé, le cultivateur ne dispose pas souvent des moyens suf-
fisants pour augnenter sa oroduction céréaIière.

Si le sorgho réagit très bien aux intrants (travail du sol, engrais miné-
raux, matière organique) le paysan n'en dispose pas le plus souvent et il n'est
pas incitê à les acquérir surtout en culture pluviale.

Le sorgho en culture de case reçoit une fertilisation organique, c€ qui
permet de cultiver des variétés amél'iorées dans de bonnes conditions.

En culture de plein champ les aléas climatiques deviennent prépondérants:

pas de charrue pour labourer, diminuer le ruissellement et faciliter Ie
développement raci nai re ;

faible disponibilite des semences de variétés sélectionnées par suite de
Ia faiblesse voire de f inexistence des structures semencières ;

travail très pénible pour fabriquer les billons cloisonnés ou pour mettre
en oeuvre des techniques de conservation de I'eau ;

peu d'engrais minéral ;

peu de rêsidus de récolte, utitisês à 90 % corrrn source d'énergie (cuisine)
nourriture du bétail ou matêriaù de construction.
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Même si â terme les intrantsfertilité des sols à un niveau
acquéri r que progressi venent.

doivent être développés oour maintenir la
convenable, le cultivateur ne pourra les

Le: - 99! g g['q'glgsrI _s!_ ]e gn _ 9 U 9s! çe :

?ll:^l3r!:_1l_tgl"_sahérienne er salglg-roudanienne, res sorshos sontJvr:,rrvJ

::::l:i.]l"ry1t consgrf s sous_ forne de boui I I ies, de pâres g_1t i f iées consi s-tantes' couscous, 9âlettes grillées. Les habitudei iiiilÀiiti.t'oi?reÀit d,un
n{: â^l'1y!11,19!^p9" le tipe-d'aliment consomrné mais par ta couleur du pro-; ;;i;i[Ë' rio ;;iË";,"e,ikin,Er-^ ^r^Ir.:- ^ rr r.rFaso, alcàlin au Mali)

-t-ç systènre post-récolte du sorgho s'inscrit encore dans une économie d,auto-suffisance caractérisée par un taùx Ce cofimercialisation réduit et une techno-logie de transformation rudimentaire appliquée à satisfaire les besoins alimen-tai res au ni veau fami I ia I

Dans les vitlages, toutes les préparations alimentaires sont réalisées parIes fennBs à partir de farines ou de'semoules obtenues encore très laigàmentoar oilonnage au mortier de bois ou broyage sur meules de pierre.

Au niveau urbain on assiste depuis plusieurs années à une évolution du mar-
ché et des habitudes alimentaires suite à une croissance exolosive des villesaux changements de situation des fernmes qui travaillent. (Voir haut-pàg. LZ).

0n fait alors appel à des importations de blé, riz, maîs, bien moins chers
9ue lgt produits locaux traditionnels. Les citadins piefe.ent le pain blanc,
Jes pâtes al imentai res, le ri z.

Des études ont eté entreprises Dour incorporer un certain Dourcentage defarine de sorgho dans les farines de blé. Ce fut un échec en oarticuliËr parce
que les africaines habituées au pain blanc n'ont guère agpreciê I'altération
de la couleur dueau sorgho. Mais il est probable qu. l'utilisation de matières
qfe|!ères appropriges (iorgho sans tanin) et de procédés de mouture permettrait
d'obtenir un pro_dui! tieux accepté (farine de grande qualitê à faiblà teneur
en cendres, €h lipides de couleur blanche et Oe granulonÉtrie fine).

L'allure de la plante revêt aussi une certaine importance. Les cultivateurs
cormencent â s'adapter aux pailles courtes mais il ne faut pas pousser troploin. !'expêrience du mil montre que les mils nains ont du mal â passer en
vulgarisation en Afrique.

Lel sorghos à bière présentent aussi beaucoup d'intérêt dans certains pays.
IIs nécessitent des qualitês de grain différentes (rouge, farineuse).

2.5 . Concl us i ons : contraintes â lever pour l'augrentation de la production.

Contraintes biologiques :

pluviométrie le plus souvent insuffisante et de répartition très
i rrégul i ère ;

faible fertilité des sols ;

parasitisme, striga ;

2.4.
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les oiseaux (culture de contre-saison)

le froid.

Contraintes techniques :

m'ise au point de technologies assurant un débouchë -urbain et indus-
triel pour le sorgho ;

sous-équipements des cultivateurs en matériel agricole.

Contrai ntes soc'io-économi ques :

structures sernencières peu fonctionnelles, voire inexistantes ;

liaison recherche)développement insuffisante ;

- sous estimatlon par les purrun, des aspects intéressants des nouvelles
variétés en particulier : régularité du rendement qui valorise mieux
les techniques agronomiques ;

adaptation de ces variétés aux qualités gustatives exigées par les
consommateurs ;

intégration du sorgho dans un système agriculture-élevage.

3. LA RECHERCHE : PROBLEMES ET REPONSES POSSIBLES.

3 . I . lrqllqq|s:-pgt99-è-le-reçbsrçbe-per-le-dsvelepreqsn!

Autosuffisance alinrentaire et pour cela, mettre l'accent sur les quatre
thèmes suivants : intensification, sécurité alimentaire, vôlorisation des ré-
sultats techniques déià obtenus, technologie.

Zone sahél ienne

Sqfghg_plgylgl. Mise au point de variétés à court cycle, résistantes
â la sécheFés;e,-à-bônne qualitê de grain,capables de se contenter de faibles
intrants, mais pouvant rentabiliser les engrais et l'irrigation complérentaire
anti al éatoi re.

Sqfgbg_lffiggÉ. Les organismes de développement prudents, se deman-
dent si d'âulFei-cuîtuFes ne valôriseraient pas mieux les grands aménagernents

hydro-agricoles. Sur 150.000 hectares aménagês d'ici l'an 2000,-le pourcentage
dé terrès perméables est faible et la culture du sorgho ne_paraît pas être
d'un grand avenir. A l'inverse, les essais de culture des franges sableuses
des fieuves, associés à une irrigation par aspersion semblent pronetteurs, le
sorgho paraissant plus plastique que le maîs et plus adaptê aux sols sableux.

Dans le cas Ce la culture irriguée dêsaisonnée, la lutte contre les oiseaux
est d'une grande importance.
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Zone soudano-sahôl ienne

Certains développeurs ne
cormercial. Il reste pourtant en
au maîs et ceci dans de nombreux
Afrique de I'Est.

semblent pas croire au devenir du sorgho
bonne olace dans la compétition qui l'oppose
pays : Burkina Faso, Mali, Nigeria, Sénêgal,

La cible urbaine est à atteindre au travers cl'une amélioràfion du oroduitfini-(pâtes, couscous) afin de limiter les importations acquises de blé et
de riz.

Zone soudano-gui néenne

Le sorgho peut entrer dans un système de culture à sécurité accrue
face au maîs que le supplante de plus en plus. La préférence de culture sefait pour des critères particuliers (ethniques, gustatifs). La plupart des
pays interrogés ont mis le maîs en priorité l, màis il faut peut-être distin-
guer entre Jes pays à économie ouverte ou fermée. Dans les pays enclavés, le
sorgho et le maTs sont au nÉme plan pour une raison principate de sécurité.

Zone médi terranéenne

Le sorgho reste encore marginal par rapport à I'Afrique sud-saharienne.

Cependant, I es sorghos précoces sahél iens poussent à l,lontoel 1 ier et une
collaboration est entamée avec le secteur privé (Semences de Provence). L'adap-
tation de ces sorghos au pourtour mêditerranëen ne doit donc pas être un gros
probl ème.

3. z. Le:-rgpelget-pe!!!Dles-de-le-reshersbe

Amél ioration des pl antes

Le sorgho est une plante autogame avec un pourcentage d'allogamie
assez important. Il possède plusieurs systèmes de stérilité mâle dont un très
stable. Il manifeste un fort hétérosis en croisernent.0n peut donc lui appli-
quer, suivant les besoins, toutes les méthodes de sélection connues et créer
des variêtés'l ignées pures ou des hybrides ou des populations de travail Dour
rêpondre aux besoins définis par ailleurs par zone géographique.

Pour la phase d'élargissement de la variabilité les directives de travail
sont :

mieux comprendre I'organisation en groupe de l'espè.ce pour juger de 1a
complérnentarité de ceux-ci (en particulier en utilisant I'analyse par électro-
phorèse des systèfiEs enzymatiques) et mieux tirer parti des collections ;

prospecter en recherchant des types particuliers (Guinea à paille courte,
sorghos riches en lysine, résistants â l'engorgement, etc. ) ;

adapter par conversion les sorghos tropicaux à la zone tempérée pour
élargir la variabilite utilisêe dans celle-ci ;

explorer Ia mutagenèse et éventuellerent la variété somaclonale.
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- A la phase de l'utilisation de la variabjlité, les axes de sélection sontles sui vants :

ïravailler en l'ignes pures :

Outre.les objectifs habituels en rendement (résistance aux maladieset aux insectes, vigueur â la levée, Quôlité du grain) ou peut manipuler les
colorations suivant les besoins. 0n peut extrairé des 'l ignbes-en cours de
cycle de sêlection récurrente pour les utiliser telles qùelles ou en parents
d'hybrides. Accêlérer la phase de fixation par l'utilisation de l'haolométhode.

Travailler en hybrides Fl :

. A partir de mâles stériles, têster les meilleures combinaisons, €r par-ticuljer pour les conditions irriguées (Sahel, région méditerranéenne).

Âgronomi e

Les résultats obtenus en matière d'agronomie sont loin d'être négli-
geabJes. Un certain nombre de domaines nécessitent des recherches complemen-
taires et des adaptations.

Mise au point des techniques antialéato'i res les plus adaptées au contexte
pédoclimatiQuÊ, techniques d'économie de l!eau, dispositifs antiérosifs, irri-
gation d'appoint, 'i rrigation de contre-saison.

Mise au point de systèmes de fertilisation à faible intrants utilisant au
maximum les ressources locales : phosphates naturels, résidus de récolte, fixa-
tion symbiotique.

Combinaison des techn'iques et des rotations de culture pour un maintien ou
une restauration de la fertilité des sols. Utilisation de la culture associée.

Technol ogi e

Transposition de certains orocédés de
industrielle pour créer des produits aptes
au ni veau des vi I I es.

transformation à une échelle semi-
à la conservation, prêts à consommer

Création de produits nouveaux à base de sorgho pour utilisation urbaine.

Caractérisation des matières premières utilisées en vue d'apprécier leur
aptitude à telle ou telle transformation.

3.3. Çgnglg:ig! : les obiectifs assignês à la recherche

l'lettre au point des variétés de sorgho non photosensibles à court
cycle, résistantes à la sécheresse et aux principales maladies et répondant
à l'irrigation de complément.

Mise au po'int de variétés hautenent performantes répondant à I'irri-
gation totale.

Mise au point de matériel vêgétal photosensible résistant à la sé-
cheresse, aux insectes et aux maladies pour les zones de pluvionÉtrie supé-
ri eure à 600 mn.
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- Mlse au polnt de technlques agronomlques adaptées aux différents contextes
pédocllmatlques permettant une restauratlon ou un malntlen de la fertilité
des sols.

Mlse au polnt de technologles adaptées au Èraltement après récolte du sorgho
afln de faclllter sa cortrnerciallsatlon et son utlllsation dans les zones
urbaines.

Insertion du sorgho dans les différents systèmes de culture : paysan cra-
ditionnel non encadré et dlsposant de peu d'intrants :

. paysan encadré et disposant dtintrants,

. utillsateur agro-industriel.

4. LA SITUATION DE LA RECHERCHE

4 . L - Pcee-1es-gtg3sissse-lrsssglg_g:_resbessbs

Mllieu et contraintes :

Des travaux en cours (agrocllmatologie, ressources en sols et en eau,
érodibillté, aménagement intégré) concernent lrensemble du système de produc-
tlon : sorgho-mll arachide, sur une base essentiellenent écologique et ne

sont donc rarement présentés conne des prograrnmes "sorghot'. Ces travaux ont
une grande Lmportance pour lravenir de la production et tl ne faut donc pas

les oublier.

Plante et potenttalités :

Avec le concours de IrIBPGR, I'oRSToM a réalisé_depuis L975 la pros-
pectlon des cultl-vars traditionnels de sorgho et de mil de lrAfrique Occiden-
tale. Pour le sorgho, les collectes onË été réallsées dans I pays (Sénégal,

Niger, Togo, Bénln, I'IalL, Burkina-Faso, Gulnée). Envl-ron 4000 échantillons
ont été rassemblés et conservés en chambre froide (ORSTOM France, ICRISAT Inde,
USA) et dans les pays afrlcalns visités.

A ltlnverse des sorghos photosenslbles travaillés depuls longtemps,
les travaux porÈant sur les sorghos à court cycle sont plus récents. Lrexten-
sion de la culture de ce type à des zones plus huurides se heurte à des problè-
mes de parasltlsme

Les sorghos à cycle moyen sont travalllés au Burkina-Faso (IRAT).

Le CIMD-IRAT entend mal-ntenir son tntérêt pour les sorghos préco-
ces et les prograumes déftnls dolvent permeÈtre de couvrir ltensemble de la
fLlLère.



En natlère de nultlplLcatlon de semences, le problène est préoccupant et
lalsse apparaltre la nécesslté absolue de la création de structures adaptées.

Productlon :

De nombreux résultats ont êtê obtenus par IrIRAT-CIRAD dans les
domaines sulvants : -.

méthodes culturales, préparatlon des terres,
technlques dtéconomle de Iteau, mécanlsatlon,
nutrltlon minérale, fertlllsatl.on,
restauration de la ferÈillté des sols r problèmes llés
à la matière organlque.

Dans le cadre des recherches de ITORSTOM sur les rapports agrlculture-
élevage en zone sahéllenne (Burklna-Faso), les céréales vivrières importantes
cornme le sorgho et le mll sont prises en consldératlon. Les pratiques paysan-

nes' leurs effets et leur évolutlon sont au centre de ces études agro-écono-

mlques.

Défense des cultures :

Au cours des travaux sur les naladies et parasites des céréales
troplcales, IfORSTOM lntègre le sorgho. Les études les plus spéclflques se

rapportent aux parasltes des stocks et au strlga.

12.

le Servlce de

Elles concernent

Technologle :

Un certaln nombre d'études ont été réallsées par

Technologle de IfIRAT-CIRAD en collaboraÈlon avec ItINRA.

en partlculler :

la dégradatlon des résldus de pestlcides dans les pro-
dults de transformatlon,

lf lnfluence des condLtions de traltement et de mouture
du sorgho sur lfaptltude des farLnes à la conservatLon,

lrétude de la mouture du sorgho pour ltobtention de

prodults flnls utlllsables dans les Lndustrles de deuxlèue transformatlon,

allnentalres à partlr
1a

du

mlse au polnt dtun procédé de fabrieatlon de pâtes

sorgho.
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Dans le tableau (P.14), on a falt flgurer les actlvltés concernant le
sorgho, condulÈes par les organlsmes françals qul lntervlennent en nl1Leu tro-
plcal : ORSTOM et CIMD (rRAT,DSA) ainsl que les besolns acruels en marière de
recherche. Les recherches sont menées en étrolte collaboratlon avec les struc-
tures de recherche afrlcalnes.

Remarques sur ce tableau 3

36. Les sorghos poussent dans le Sud de

réglon-INM pour 1|acqulsltlon drune

52.53. La production locale ne peut palller
mes de technologle sont résolus. La

la France ; tl exLste un proJet CIMD-
ferme semencLère.

l'lmportation du blé que sl les problè-
qualité du prodult finl est très lurpor-

par des structures
en coopératlon seral-t

et quelques travall-
t

tante et 11 faut rechercher :

. Les protélnes corrélées aux aptLtudes technologlques,

' Les condl-tlons de paniflcatlon et lrabsence de complexe gluténiguê,

. Ltabsence de tanlns,

. Lrévaluatlon de Itaptltude au décortlcage,

. Les criÈères dt appétence.

61' Un effort de concertatLon dolt être falt au nLveau natl-onal pour que ce pro-
blèue soLt envl_sagé de façon globale.

62' Une attentlon partJ.cultère devra être prêtée au problène -de la dlffuslon
locale des résultats.

4' 2' Pees-le9-sgrssgsrgs-ssglgg3lss-ge-resbersbe-9s-Alrlssg

Lrlnventalre des activltés de recherche menées
afrLcaLnes en dehors du concours de la recherche françalse
à faire : (ct. le sémlnar.re franco-afrlcain de mars g6).

4. 3 - gegs-lllgBMl (s1!lse_eg_g!lssr1!g)

Clbles :

Le petlt agrlculteur exploLtant avec sa fanille
leurs sans terre, à falble nlveau dflntrants en culture sèche

Les vlllageols qul approvlslonnent les paysans
en échange de leur productlon ou de paLements nonétalres.

en blens et services
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BESOTN CIRAD ORSTOH REITARQUES

t.

ll.
t2.

l{llleu et contralntcs

-

Agroc I 1ua to logle-Zonagc
Caractérleetion des rcasourccS aole-
eaux-altcc favorebles

R.laque éroslf, évolutlon dee eolg

ArÉnageocnt inGégré de lreapece

+++

+t3.

t4.

2. Plante et potentlalltés

2L. Blologte ct norphologlc végétalc

221. Rcseourcea génétlquee et évaluetlon
varlétale

222. Stratéglcs pour le aorgho (cycle long)

23. Anéllorarlon varlétale, poeelbllltée,
lloltec

24. Phyelologle : adaptatlon ollleu phyelque

25. Phyalologle : adaptatlon ollleu blologlquc

++
++

+

++
+

+

+

3. Productton

31. Syatènee tredltlonnela

32. Syetèæg anéLlorée

33. Culturee asaoctéee

34. Héthodca culturalee, préparation terre-
lrrtgatlon

35. L€ latérlel-oécanteatlon

36. Productlon aeænclère

37. Problèuca de outrltlon a1nérale,
fertlltgatlon

Itlnératrea technlquear aulvl agrononlque,
coneelle de geetton

Rcetauratloo de la fertlllté

+

#

+

+

+

#

+

cf.P. l3

38.

39.

++
++

4. Défeuge des culturcr

41. Blologle dea ravagcure

42. Blologle dca adventtcear --lherbologle
43. l{érhodce de lutte

44. Phyroperhologle

falblc +

néoato.

+

+

5. Lraprèe récolte

51. Conecnratlon et proÈectlon

52. Valorlsatlon dee produlte

53. Valorlsatlon dea aoua-produtte

54. Hlcro-éconocle, couerclallaatlon

55. Problèæa eoclo-éconoutquca

+

+

+

#

#

+

+

+

cf.P. l3

6. Tranafcrt dcs connâtgaencer-velorleatlon

61. Benquc de donoéea

62. Publlcetloue

63. Ponetlou

+

+

+

cf. P. l3

cf.P. 13
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ObJectlfs :

Obtenlr une productLon accrue, de mellleure quallÈé, des prodults
de base des paysans employant peu dtintrants eÈ dtun falble nlveau technique

Trouver des variétés résistanÈes aux maladies, aux déficiences de

lfenvl-ronnemenÈ, capables de répondre aux lntrants stils "tni utlllsés, mals
donnant des résultats acceptables si ces intrants font défaur

Priorlté aux zones arides (z à 4,5 mois de plute).

Stratégle :

Sélectlonner des varlétés flxées et hybrides à bons niveaux de

récolte et de régularité, en partLculier en zones arides ;

Améliorer Ia conduite drexploitation et évaluer le matérie1 génétique
desÈiné à la culture associée ;

Repérer les sources de réslsÈance aux maladies et agressions et les
lncorporer dans les lignées sélecÈlonnées i

Anéllorer les techniques dtévaluaÈlon des préparations alimenËaires
et comprendre les facteurs contribuant à leur qualité ;

IrICRISAT a accru ses recherches dans les domalnes des facteurs de

stérlltté mâle cytoplasmlque, de lf apoml-xle, de la flxation de lrazote.

Les prlnclpaux thèmes de recherche sont les sulvants :

AgressLons physl-ques :

Crtblage de gentrplasm réslstant à la sècheresse.

Etabllssement des cultures (teupérature).

Agresslons blotlques :

Réslstance arxK maladl-es et aux insecÈes.

Flxatlon symblotlque de lfazote (balance N, mycorhl-zes, P naturel).

Anélloration de la plante.

Qualtté de la nourrLture.

FarmLng systems : nodèles de prévislon, élénents mlnéraux, aménagement du

so1, culture assoclée, culture attelée, études économlques.



4. 4 - INMlIl!-Jlggsrseglglel_lgrelgs:Ulllsl)
LTINTSORMIL est un prograume de soutlen à la recherche sur Ie sorgho

et le nil proposé Par ItAgence pour le Dèveloppement Internatlonal (nfO)
et auquel particlpent certaines unlversités anérlcalnes (Arlzona, Floride A

et M, Kentucky, Mississipl, Nebraska, Purdue, Texas A êt tt),des pays hôtes
et des donateurs indivtduels.

16.

par Ia recher-

Ses objectlfs sont les sulvants :

Servir de liens entre les établissements intéressés
cher sur le sorgho et le mil ;

mobl-llser et coordonner les courpétences dans le domaine de la
recherche,

assurer une collaboration plus étroite et un échange dfinforma-
tlons plus fructueux entre les missions de I|AID, les centres de recher-
ches lnternatlonaux (ICRISAT, IRRI, CIMI{YT, CIAT), les universités amé_

ricaines et les pays en voie de développement,

assurer la resPonsablllté du programme ainsi q,r; sa gestion finan-
clère.

Les prograumes de

lragronomie eÈ

la sélecÈion :

recherches coordonnés portent sur

la physiologle,

en particuller la fabricatlon d'hybrides,

la valeur allmentaire des sorghos.

Un cerÈaln nombre de Èravaux sont conduits en liaison avec les
chercheurs Nigériens. Le matériel végétal est fabriqué à purdue Unlversi-
ty et expérinenté au Niger.

Le volet formatLon est très important.

4.5. SAFGMD

LTICRISAT et le SAFGRAD ont lancé conjolntement un progranme dtamé-
lLoratlon du sorgho et du mll en Afrlque Orlentale et AusÈrale dont ltob-
Jecttf prLnclpal était de metÈre sur pled un réseau réglonal de recherche
sur le sorgho et le mll, drorganLser et de coordonner des essals réglonaux.
Depuls sa créatlon le proganrme a établi un bonne llalson avec les program-
mes natlonaux.


