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LE RIZ

I - INTRODUCTION

Le tiz constitue avec le blé la source principale de

l,alimentation humaine. I1 représente I'aliment de base Pour plus de

40 7" de l'humanité'

C'est une céréale composée essentiellement d'amidon (près

de 80 Z) 
".r". 

des ProtéInes (6 à 12 Z) et des vitamines t et E' Il
stagit donc d'un alirnent. de bonne valeur diététi{u€, très diteste'
peu cotteux et facile à accommoder.

!-l DIFFEREIITES PRESTNTATIONS DU RIZ

On le trouve sur le marché sous différentes fornes :

rj:z paddy z rj,z récolté où le grain est vêtu de ses

glumelles ;
tLZ cargo ou tLz conplet : riz décortiqué, débarassé de

ses glumelles ;
riz blanchi z riz poli, où I'abrasion a élininé le

péricarpe et les téguments ; le rj.z est alors essentiellement
composé d'amidon ;

riz étuvé ou prétraité : le rj.z Paddy est traité à la
vapeur avant son décotii".g" et blanchirnent. 6utre un meilleur
rendement à 1'usinage (par un plus faible taux de brisure) ' cê'
procédé donne au rj'z une meilleure valeur nutritionnelle en lui
conservant ses vitamines et sels rninéraux ;

riz précuit ou r1,z vitesse : il stagit d'un rLz blanchi
qui a subi urre irécuisson à la vaPeur, c€ qui permet de réduire son

i".p, de cuisson. Sa valeur nutritionnelle est assez faible ;

r1z glacé : riz blanchi enrobé de talc et tlucose et
brossé, cê qui lui d,onne un bel aspect sans autmenter sa valeur
nutritionnelle ;

brisures de tj;z : i1 s'agit des sous-Produits de

l,usinate. L'amidon est facilement libéré, ce qui le rend très
collant à la cuisson.

parmi quelques appellations traditionnelles que I'on trouve
sur le marché euroPéen, citons :

le RIZ BASI.iATI oritinaire du nord de 1 I Inde, âu grain
très fin et parfgmé i sa cuisson reste délicate ;

;;,"';" : l: 
-::,-,ïT::::,;*':-':,,'.::,:"'::::' 

;'i:"',:::
fruité' 1"î:' lîr'nËï;îiî"î 

u;il':=ï:.1ï"Ïi'l::ï.lo i;lii";u" _ i
riche en amylopectine ; son gott est parfud mais il est très
co l lant 

le ,,Rrz sAlIvAGE,f , aux grains longs et colorés ( rouge ou

noir), très apprécié des connaisseurs' âPPârtient à une famille
différente z zlzania aquatica.
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I-: DIFFERENTES FORI'{ES DE RIZICLTLTITRE

La riziculture est Pratiquée dans de-q conditions
d'alimentation très variées. 0n Peut distinguer

la riziculture avec submersion : lorsqu'il y a naltrise de

1'eau (irrigation, drainage, réglage de la lane d'eatt), la riziculture
est dite irriguée ; lorsqu'il n'y a Pas maÎtrise de I'eau, or Se

trouve dans re cas de ra riziculture inondée avec comme ces

particuliers la riziculture flottante (lame d'eau de plusieurs nètres)
et la riziculture de lnangrove (inf luence des marées) ;

Ia riziculture sans submersion : il peut y avoir présence

d'une nappe phréatique proche de la surface où Plongent les racines de

riz ou bien la riziculture peut être pratiquée sur terre haute corune

le mals ou le coton, elle est alors dite pluviale stricte ou pluviale.
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2 - ECONO}TIE DT' RIZ

3- 1 PRODTTCTION HONDIATE

En 1989, 1â Production
tonnes pour une suPerficie de 146

mondiale était de 502 nillions
millions d'hectares.

de

SUPERFICIE
(x 1000 ha)

RE!{DEMENT
(ks/ha)

PRODUCTION
(x 1000 T)

I
I
I

a

l'
l" PRODUCTION HONDIALE DE RIZ EN l98t (FA0 bul letin nensuel de

statistiques déc. 1989)
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9l f de la Production
Chine et 1'Inde interviennent à

production mondiale.

La production africaine

mondiale Provient de I'Asie où la
elles seules Pour 56 Z de la

ne représente que 2 1.
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PRI NC I PATIX PRODUCTELTRS
(en U)

CHINE
INDE
I NDONES I E

BANGLADESH

THAILANDE
JAPON
VI ETNAM

AUTRES PAYS

PRINCIPAITX PRODUCTETRS AFRICAI!ÙS ( 1989)
( en MT)

EGYPTE 25OO

HADAGASCAR 2290
NIGERIA 1460

COTE D' IVOIRE 650

ToTAt AFRIQUE : 1024t

(1989)

352
2rz
8,5 z
4,7 z
4,2 z
2,6 r
3,2 u

17,8 z

La riziculture irriguée avec maltrise de 1'eau représente

plus de 5l r des superficies mondiales de riz' En Chine' PâYS de

tradition rizicole, g0 z des superficies rizicoles sont consacrées à

ce tyPe de riziculture' Par contre, en Afrique où cette riziculture
est d,introduction récente, elle ne représente que 5 I des surfaces de

rie.

Inportance relative des différents types de riziculture
danslesPrinciParrxcontinentsproducteurs

'.-l 3i:i

: Riz icul ture : Riz iculture : Ri z icul ture : Rizicul ture : Riziculture :

: irriguée : de : flottante : inondée : pluviale :

; 3 mangrove :et inmers' : et ! o

' o ' Profonde: denaPPe; 3

: ------ : ------ : ------ : ------ : ------ : ----------:
:AFRIQUE 3 ! 3 I 3 i

:DEL'OUEST: 5Z : 107 : 15f : 107 : 602 :

: ------ : ------ : ------ : ------ : ------ 3 ----------:
: AI,fERIQUE; 3 ; ! ,.t./2, l2Z ;
:LATINE z 21 7 : - : ' [/c;
: ------ : ------ : ------ : ------ : ------ : ----------- :

:ASIESIID; i ; i 3 i

:ETSUD-EST: 332 : n'i " 247 : 337 : l0Z :

: ------ : ------ : ------ : ------ : ------ : ----------:
:MONDE:51lz7Z:131 227:14Z:

o?;3

l.

l-
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.2-2 MARCHE ET CONSO}C{ATION DU RIZ

Les besoins des plus tros pays consommateurs sont

généraleirent couverts avec leur propre production ' c€ clui a pour

conséquence un faibre volurne d'échanàes extérieurs. seulement 4 7" de

riz produit est échangé sur le marché rnondial' soit environ 12 t{ de

tonnes actuellement. ceci est à comParer avec le blé dont 20 z de la
production entre dans le narché tnondi.al, ce qui représente 90 M de

tonnes.

La consommation moyenne par habitant est très variable :

Consorunations de riz par personne/an/kt/Days :

CEE 4

Hadatascar 173
Guinée Bissau 127

Côte dtlvoire 8l
Sénégal 75

!{auritanie 49

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

Corée du Sud )
Bengladesh )
Tha ï 1 ande
Chine
Inde
Pakistan
U.S.A.

140 170

100
70
26
l0

La concentration de la production et des échanges dans une

même zone géoBraphique, 1'étroitesse du marché nondial, I'inexistance
d,un marché à tôrme, lâ diversité des produits se traduisent Par une

instabilité chronique des cours du rLz ;

l0 Z du volune échangé correspondent à des dons (aide

al i:nentai re ) ,
20

gouvernement,
1e

correspondent à des transactions de gouvernement à

reste du commerce est dorniné par des négociants privés.

Les principaru< exportateurs de riz sont la Thailande, la
Chine, la Birmânie, le Pakistan, les Etats Unis, I'Italie.

Les principaux lmportateurs sont des pays d'Asie (40 u ), bon

nombre de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.

Les importations des Pays à faible revenu et à déficit
alimentaire oni tendânce à s'accroltre. Les nouvealxx pôles

d'inportation sont I'Afrique, 1€ Moyen orient, le proche orient et

I'Amérique Latine.

La faiblesse relative de la production de riz dans certains
états, d'Af rique, notarnment leur a entralné de lourdes conséquences

financières.

Ttréoriquement, i] existe dans de nombreux Pays des

potentialités pennettant d'atteindre I'autosuffisance. Elles supposent

âéanmoins la réunion d'un ensemble de condition-s : .

disponibilité des terres aptes à la riziculture'
prii du rlz et garanti, €t rémunérateur.
circuits de distribution organisés Pour les intrants et

extrants,
régines fonciers favorables à f investissement,
accès aux crédits,
innovations techniques appropriées aujK conditions atro-

économigues des Paysans.I
I
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3 - LA PI,ÂI{TE

]-I SYSTEHATIQUE ET ORIGINE

Le riz aujourd'hui le plus cultivé aPPartient :

à I'esPèce sativa
au genre Oryza
à la tribu des OrYzées
àlafamilledesPoacées(ougraminées)

Les oryzées sont earactérisées Par :

I

E
o

o

o

o

*f
Ea

a

iiâ

i".
I

.l
€
Ca

g€.
.-

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

- des éPillets à une fleur
des glumes rudimentaires,

- une tlumelle suPérieure à

Dans cette tribu, oD distirrgue :

4 genres :

0ryza : éPillets herrnaPhrodites
Zizania : éPillets unisexés
Leersia éPil lets lîutiques
Hygroryza éPilIets aristes

fertile ayant

3 nert'tlres.

avec glumes
tt It

sans glurnes
fl tl

6 étanines,

2n=24
2n=30 à 34

2n=48

(q 91tû
..-''+

(ærr .r llnûrr arrn ôe',.atta

locilc rr
lr.rqa

l:

I
I
I

. - lrt . gtr;lqtdnq,. troeorl pr lcr !gg.
l: lat r.tto To''rttlrt aar trç.tt f, g-C.a.l Ft..t ht .æattal

der 0rlrlrr: l: Corirciro tQo.ri?. itrr l'lttlça rt l'[w[rr art.ât la
lrllætr: artrrtro C l'.rtsat?a d|l !g!!jÈI!t te [fllra: l: ta c6.r(rrsr
rr.rrrin rrtir t't..t .t l'lrrrrir orJfôiTic-lG Ccltirrce atit?. t'furtrulrr
rt l'ttt. r i.a-[r3: tcfr sld| |t l''|3rital Ilrirlrel tatalli3rc.t aar

,ortrlilrrôt - tttr.ii6 ratrt l'AlelF r3 l'frr.rle: t: l99a.itir- -ir6rorlr l'ri irrlln cli..tl$r d ...ltt- rrtn l'lfrtçr at l'[t.ll.:
l: (reçr Fclratslna .|. l. cfralx ltnalrtirlr .r L.tlar. I l. .t|r.ti6 -r
lalelrr lrrllttn|t ft aar tla.ttr ç'rlr ItIrtÛtI3.
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Dans

cultivées :

l0

le genre oryza, on distingue deux trandes espèces

ligules courtes et tronquées
axe et asilles raides
I igules lotrBues et aituës
axe et asilles souPles

OrYza glaberrina

Orvza sativaI
I
I
I
I

Ainsi que d'autres espèces sau\:'ages annuel les ou pérennes

dont a dérivé ces dernièr'es espèces'

A la riêine

seront Plu-e tardgui

I
I
I
I
I
I
I
t
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Le genre gryza s'individualise en.Eurasie il y a environ 30

millions d,années (miocène) et donne naissance à deux grouPe de

génôrnes différents : 1e grouPe sativa -1tfn:T" AA) et 1e grouPe

latif olia (génômes BB, CC . . . etc . f o6-eraiPlorde ou tétraploïde ) '

ces deux groupes connaltront une distribution quelque Peu

p3ral_,LÀle ,. dans les divers continents. Dans le grouPe sativa se

différencie 1'espèce o. rufipo3on' PÊrennet à.rhizome' allo8a'ne i son

extension vers I 'Af riquelET environ ; nr.i r l ions d'années dotrnera

I t espèce af ricaine 0 . longista'ninata '

vers 2 ou 3 nillions d'années apparaissent des fonnes

annuelles d'0. rufipogon' avec-tendance à 1'autoganie : 0' @'
L,estension de ces toria-vers 1,Af rique donnera naissance à I'espèce

africaine 0. breviligulata'

époque 1'énergence de I'Hirnalaya isole les fomes

I 'origirre des f orures cul tivées '
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Pense que
sativa et

la domestication du riz remonte au plus à 7 O0o''ani pour

L 500 ans Pour 0. glaberrina'
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L'espèce sativa s'est différenciée
en J sous esPèces :

indic a japonica

en fonction des zones géographiques

j avanica

régions hunides
d'âsie troPicale

forte
moyenne
long et fin
précoce à tardif

t3
tr'

SOUS.ES PECE //ND'CA

ll

courte
courte
rond
précoce à moyen

forte
r.noyenne

lont et large
noyen à tardif

I
I
t
I
I

Hab i tat

Hauteur
panicule
train
cycle

régions subtropicales rétions équatoriales
et ternpét'ées de I'Indonésie
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Classifications (sinplifiées) morphologique et génétique de l,espèce
cultiyée Orysa sativa et correspondances
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D, un point de \ le enzymat ique , oû dist intue essent ie I lelnent 3 sous

espèces ' : ffi""
L"'introduction des sativa s'est faite en Af rique du llord-Est

et de l'Est par les Arabes au ler et Xène siècles. mais Surtout par

res portugais et les Hollandais au KVème siècre en Afrique de l'0uest
et au xvllèrne siècle en Amérique du sud et du Nord'

Grâce à sa SouPlesse d'adaptation, le riz asiatigue s'est
rapidement répandu dans tôute 1'Afrique sous toutes les écoloties.

L r espèce glaberrina est oritinaire du delta central du t{iter au t{ali
et sa "rrttfi,eTst 

répandue à travers I 'ouest Af ricain sur toute

I'aire de son ancêtre O. brevilitulata'

Hais sa culture a retressé du fait des introductions des riz
asiatiques (ô. sativa) et du fait de sa plus faible diversification.
ces cultivars africains poussent moins bien en eau profonde que les

cultivars asiatiques car leurs possibilités génétiques de s'allonger
dans de telles conditions sont plus limitées.

Aujourd'hUi toutes ces espèces' sauvages ou cultivées'
annuelles ou pérennes, fOnt I'objet de nombreuses Prospections afin de

préserver ,rn tel Patrinoine eénétique utilisable en création
variétale.

La différenciation éco-génétique du tiz résulte de la
sélection naturelle et humaine des différents environnements et les

variétés ainsi créées constituent une ressource génétique de grande

valeur.

3-2 B0TANTQUE

3-2-l Ortanes de reproduction

L'lnfl0rescence du rj'z est une panicule dont les

ramifications secondaires portent des épillets i
1'épi11et est normalement uniflore ;

Lrexertion de la panicule est un caractère variétal mais

pouvant être égalenent influencé Par le milieu.

3-2-2 Organes végétatifs

Le port et la taille de la plante varient énormément d'une

variété à une autre , d'un groupe à un autre' Parmi les variétés

cultivées la hauteur va de 0,50 m pour les rlz demi-nains à plus de 5n

pour les riz flottants.
variétés et des conditions du milieu'
rlz pluvial, l0 à 25 Pour le tiz

I
I
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I
I &r tallate déPend des

5 à 15 talles fertiles Pour le
irrïIltËd*sl:r 
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3-3 ECotI)GrE

Le rLz est cultivé dans

' de 1'équateur
. du niveau

tropicale,

profondeur ( :Trt:Ti:ï:
Le rj,z en culture

transport d'air entre
plante de se déveloPPer

lh
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des environnements très variés :

à une latitude de 40 ' (Japon, France) '
de la rner à 2 000 m d'altitude en condition

pluviale ouaquatiquejusqu'à4 à 5 m de

flottante).

aquatique utilise un disPositif efficace de

l; tieé et les racines, c€ qui Pemet à la
dans les sols inondés.
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3-l-l TernPé rature

Pour Pousser convenablernent, l€ riz a

chaleur I tem.pérature niniinun l7 '- optinur-n entre
gros besoins en

et J5' C

ils sont de I'ordre de 10 à

quantité théorique est de 5 mr'/jour
j.
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3-l-2 Eau

Les besoins en eau Sont égalevnent assez lnportants :

Pour les tiz irriSués,
15 000 m3/ha,

Pour le riz Pluvial. la
soit 600 nm Pour une variété de 120
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3-3-3 Lumière

Le riz demande beaucouP

montagneuses, lâ lurnière dif fuse
feuilles vert-Pâle et le rendement

d' Ivoire ) .

re. Dans les régions
végétation grê1e, des

ravau:i de Posner en Côte

de lumiè
donne une
dininue (t

I
I
I
I

I'

:,.æ -'- +'rrt

'!|' 
J er-..

ttolrr crqp nËræ of rb u diÛcra t4a J ;ronr d
drlÊtælt (Adrgrla hoa Sod ll|!t)

tF rb
rrr O-



I
I

l6

l-l -.f So 1s

Le rtz s'accollrode de sols très divers. C'esl une plante peu

exrgeante quant aux p ropriétés physiques et chir''iques dtr sol ' I ls
doivent néanrnoins contrni-r les élÉrents n:a jeurs !\iPK ainsi que f er 

'

rra.nganèse, silicium assinilabre et quelques oligo-élé:ients qui lui
soni indispertsables (.Zn' !{g ... ) PH de 4 à 8'

M;tr.jt;.
p€

POL'rf tèn
ar rgN

I
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I
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Arole (Nl

Acrde phosphoçc rP205l

porossrum (K2Q

4 - CT]LTURE DU RI Z

4-1 Culture aquatique
. En culture irriguée avec naltrise conPlète de I'eau' le

nature des aménagements et leurs coOts imposent des systènes très

souvent basés sur ra monoculture du riz. En fonction des quantités

d, eau disponi.bles et des conditiOns socio-écononiques r i1 sera

pratiqué une seule culture annuel le, la double ctrltUre ou un systèlrre

riz-cultures $aralchères o

. En culture inondée, la nature des sols et les conditiOns

d,hytlronorphie ne sont généralenent pas favorables à d'autres plantes

que le rilz et 1à encore la nonoculture du rj-z est pratiguée'

4-2 Culture Pluviale
teslture à base de riz pluvial peuvent se

rattacher à trois grands tyPes :

. les systènes itinérants,

. les sYstèrnes Pionniers '

. les sytèmes fisés.

C'"= "1 
doninant en Afrique' Il s'agit

d'une culture pratiquée durant deux à trois ans après une défriche'
Les cultures associées sont de pratique courante et le riz

est souvent cultivé avec du nars, manioc' ignaF.'e...

4-2-2 SvstèYne oionnier ?

Le riz intervient colrrle culture anéliorante aPrès défriche

avant f implantation de pâturages (Brésil) ou de cultures pérennes

(bananiers, caféiers...) (Àfrique ..')' I1 Peut Se présenter égalelnent

conme culture intercalaire entre de jeunes plantations (cacaoyers'

atrumes, hévéas) (TtraÏlande, Japon, côte d'Ivoire. )

l_

l'
I
I
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4-3-3 Système fixé

C 'est le sYstèrne
rotation, fertilisation,
I'enherbement. 0n Ie
d'erploitations, €o culture

l7

de cu l ture I e p lus arné I ioré qui
dispositif antiérosif, lutte
rencontre sous différentes

nanuelle, attelée ou mécanisée'

nécessite
cont re
f o rrnes

I 5 - CONT.RAI NTES HAJEURES

5-I LES HAWAISES HERBES

- Dans les systèrnes itinérants derrière un brulis de Jachère
forestière 1e problème des mauvaises herbes est assez Peu important.
$on poids sraccentue dès la 3ème année de culture et I'envahisenent
àst tet que.généralenent, le paysan abandonne sa parcelle.

- Dans un systène fixé en culture pluviale, les mauvaises
herbes constituent I'une des principales contraintes et nécessite une

lutte constante,

En riziculture aquatique, la nealtrise de I'eau diminue la
contrainte des mauvaises herbes grâce au rePiquage et à la conduite de

I'eau. Les adventices pérennes (à rhizomes ou bulbes) représentent une

contrainte dont i1 est souvent difficile de s'affranchir.

5-2 LA BAISSE DE FERÎILITE DES SOLS

En riziculture pluviale, dans les s!'tèmes traditionnels' les
cultures bénéficient de réserves accunulées sous forêt et des apports
de brulis. Mais cette fertilité de départ n'est que temPoraire et
devient vite insuffisante en l'absence de fertilisation complémentaire
et de restitution des résidus de récolte.

Avec I'envahissenent par les mauvaises herbes, cfest une des

raisons du déplacernent des cultures, la jachère étant le seul mode de

régénération connu des Paltsans.

Dans certains cas à la faible fertilité naturelle s'ajoutent
des problèmes de toxicité liés à un Ptl trop acide (toxlcité
alnrninique) ou de déficiences liées à un Ptl trop basique (déficience
en Zn). En riziculture aguatique, la toxicité ferrique est la Plus
généralement rencontrée. Dlais c'est en riziculture de nangrove que ces
problèrnes de toxicités sont les plus aigus (toxicité saline,
ôrganique, ferrique, aluminique...) ce qui rend ce tyPe de riziculture
difficile à améliorer.

5:3 LA SECHERESSE (

Le rLz pluvial dépend des conditions du nilieu Pour son
alimentation hydrique : si les pluies sont insuffisantes ou

irrégulières, ou si le sol n'a pas une bonne capacité de rétention en

eau, la culture va subir des déficits dans la couverture de ses

besoins avec toutes les conséquences induites sur le rendement.
L'irrétularité des pluie reste un phénomène najeur dans une trande
partle des Pays de la ceinture tropicale.

I
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5-4 LES I{AIADIES

Certaines rnaladies sont très dantereuses Pour le rLz.

5-i-l Haladies cryptogani.ques :

Pyriculariose
Atent causal : Pyricularia oryzae
C'est }a maladie la pluS grave qui peut, chez les variétés

sensibles, détruire totalement 1a culture en cours de végétation. Elle
est généralenent plus sérieuse en riziculture pluviale qu'en
riziculture irriguée.

I1 s'agit d'une maladie qui peut atteindre tous les organes
de plante en particulier les feuilles (pyriculariose foliaire) et le
noeud paniculaire (pyriculariose du cou) pouvant Provoquer la
stérilité totale de la Panicule.

L I he lninthosporiose
*,ent causal : Dreschlera o ryzae
Reconnaissable à ses lésions sous forne de taches brunes

rondes ou ovales, Sê rencontre généralement lorsque les conditions de

sol sont défavorables et notamment lorsqu'on Pratique la monoculture
de riz ; rotations et techniques culturales constituent un bon moyen

de lutte.

La rhynchosPoriose
Atent causal : Rhynchosporium oryzae
!{ême lorsqur elle est très visible (synptôme des cernes

concentriques à 1'extrémité des feuilles) n'est Pas responsable de
pertes inportantes.

CercosPoriose
Atent causal : Cercospora oryzae
Provoque des stries brunes allontées et étroites sur les

feuilles et ne fait des déeâts graves que sur les variétés les plus
sensibles.

I
I
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F1étrissement
Agent causal
Se rencontre

sont généralenent très

des gaines
: Rtrizoctonia so lami
davantage sur le riz aquatique,
localisées.

les attaques

Charbon vert ou fanx charbon
Atent causal : Ustilagenoidea virens
La. couleur de I'agtlornérat de spores évolue dans le temps du

jaune au vert en passant par I'orange. Il reste d'une faible inci.dence
économique.t

I
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La pourriture
Agent causal :

Cet Èe rnaladie
El 1e souvent associée
rnauvaise croissance) .

l9

des talnes
Acrocylindriun oryzae

provoque sur les gaines de
à d'aut res dor:ages de

grandes lésions.
la tige ( foreurs,

I
I
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5-4-2 Yaladies bactériennes

Haladies des stries translucides
Agent causal : Xanthononas translucens
c'est une maladie provoquant des stries transparentes sur les

limbes foliaires. El le n'est connue en Afrique que depuis une
quinzaine d'années où elle ne fait pas pour I'instant de dégâts
importants.

Le flétrissement bactérien
Agent causat : Xanthomonas canpestris
C'est la maladie la plus grave en âsie. Elle reste Pour

f instant très localisée en Afrique (découverte en 1978) et en

Anérique du Sud. Cette rnaladie provoque des désséchements n'occupant
qu'une bande longitudinale de la feuille et de la feuille avant de

protresser sur !a totalité de la feuille et de la plante.

la pourriture bnrne des gaines
Atent causal : Pseudomonas fuscovaginae
Cfest une maladie que I'on rencontre dans les régions

d' altitude (Madagascar) .

5-4-3 Haladies virales

Le tuntro
Vecteur : NePhotettix sP.
Les plantes malades sont raboutries, le tallage réduit et les

feuilles se plissent en prenant une teinte vert-jaune.
C'est une maladie grave en Asie où les épidémies détruisent

de larges surfaces en peu de temps. Cette maladie est inconnue en

Afrique.

La msalque Jaune
Vecteur : coléoPtères
Les feuilles sont tâchetées ou striées de Jaune. Si

I'infection est sévère, les plantes meurent. Cette maladie uniquenent
sur riz aquatique commence à se développer en Afrique.

Drautres maladies sont moins répandues ;
celles provoquées Par les nématodes.

l:
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5-5 LES TNSECTES

Les principaux ravateurs sont des foreurs de tiges dont les
larves se développent à I'intérieur des talles en début de cycle
provoquant un jaunissement du maltre brin { s,"-rrnptôme du "coeuf. .-EgLt-:')
puis à f intérieur des tiges pouvant entralner la stérilité de la
panieule isyrnptôme de la panicule blanche) :

En début de cYcte :

Diopsis sp
ÏT-s'aeit d'qn diptère dont I'adulte est f acilernent

identif iable par ses lreux portés à I 'e-xtrénité de longs pédicules. Les
déeâts sont provoqués par la larve qui est un asticot jaunâtre. En

Afrique de I rOuest, otr rencontre surtout Diopsis thoracica et Diopsis
apicalis.

A partir de la fin du tallage :

Sesania sp
C'est un lépidoptère dont 1'adulte est un petit PaPillon

beige clair. Les dégâts sur la plante proviennent de la chenille de

couleur rose avec une tête brun clair, qui creuse des cavités entre la
gaine et la tige de riz.
L'espèce la plus couramment rencontrée est Sesamia calanistis.

Chi Io gg
C'est un lépidoptère dont le papillon est petit et brun. La

chenille de couleur ivoire avec 7 bandes brunes longitudinales dévore
1a gaine en début de cycle (coeur nort) et la hanpe florale au cours
de la montaison (panicule blanche).
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Deux espèces très voisines
diffusi 1 ineus,

: Chilo zacconius et Chi 1o

t{aliarpha separatella, Rat.
L'adulte de ce lépidoptère est un papillon jaune paille' Les

déeâts, généralement moins importants qu'avec Chilo ou Sesamia sont
provoqués par la chenille de couleur blanc nacré à jaunâtre qui se

loge à la base de la tige.

ScirPoPhata Jnelanoclista HeYr
C'est un lépidoptère dont I'adulte est un PaPillon aux ailes

de couleur blanc satiné, Les dégâts sont provoqués Par la chenille
d'une couleur brun unifonne qui mine les gaines foliaires.

Pachylophus beckeri Curran
C'est un diptère dont la larve blanche et de petite taille

fore les Baines en tout début de cycle provoquant le syuptône du coeur
nort.

Orseolia oryzivora harriz and Gagné
C'est un diptère plus couramnent appelé Cécidonyie du riz

dont la larVe, qui se lote à lrintérieur de la tige, Provoque à la
place de la panicule une galle tubulaire type feuille d'oignon d'une
couleur blanc nacré.
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D,autres déeâts peuvent être provoqués par des défoliateurs
qui broyent les feuilles :

HisPa g
C,est un coléoptère dont 1'adulte possède des élytres

épineuses. Les dégâts sont occasionnés aussi bien Par 1',adulte
(broyeur de feuillei) que par la larve (nineuse de feuilles).
Les traitenents insecti"l.d"=, générale:nent cotteux, ne sont guère

reconmandables pour la riziculture pluviale.

NyrnPhula dePunctalis guenfe
I t -Gi-aG-iE'tidopEe donr 1 'adulte est un Papil lon

blanc nacré et la chenille de couleur jaunâtre est reconnaissable Par

de nombreux filarnents sur 1'ensenble du corps. Les dégâts sont

repérables par la forme déchiquetée des feuilles, €t la quantité de

débris surnageant à la surface de I'eau'

La pression parasitaire des insectes ravageurs du riz irrigué
est plus importante qu'en riziculture pluviale.

Les insectes des stocks peuvent représenter dans les régions

hurnides une contrainte non négligeable, on rencontre le plus souvent

le charençon du riz Sitophilus oryzae, ou le capucin RhyzopeTtha

dominica.Séchageettraffiiaeconstituentdebonsuroiens
de lutte.

5-A LES OTSEAUX

Ils Peuvent constituer dans certaines réBions un facteur
limitant de la culture. En région soudano-sahélienne, otr peut citer
parmi les oiseaux nuisibles les plus connus Quelea qugle+ (rnange-nil)'

Quelea erytrops (travailleur à tête rouge), E$pleçtes oryse
( f ranci.s."inFu,rl_L"ct*. af ra ( euplecte à tête jaune ) gui sont tous

grégaj.res et sont responiables d'inportants dégâts.

A ces contraintes majeures plutôt biologiques ou physiques'

i1 convient d'ajouter des coniraintes socio-écononiques qui freinent
1'extension de la riziculture notanunent en Afrique '

En riziculture irrituée par exenple, 1e co0t des aménagements

atteint maintenant des niveaux tels que 1'agriculteur est contraint
par souci de rentabilité , d€ mener une agriculture très intensive pas

toujours conpatible avec les systènes d'exploitations en place

(approvisiqnnâment en intrants, circuits de collmercialisation, testion
ae'îteau ...)

pour tous les types de riziculture, une contrainte majeure

peut résider dans une poritique gouvernementale non incitative
favorisant les inportations aux dépens de la production locale'

I
I
I
I
I
t
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I
I
I
I
I
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6 PERSPECTIVES D'A!{ELIOR]ITION DE LA PRODTICTION RIZICOLT

L ,augrentatiorr de 1a production est f olict ion pr-incipale-ent :

de I a po I itique aSrico le du Pal's f r'ise à di sposit 1on des

facteurs de produciion,- prix incltatifs' circuits de

conlrerciali.sationl i
pour les rizicultures inondée et pltn'iele. dtr dér'eloppenent

de systènes de culture an'éliorés' à base de riz ;

pour tous res types de riziculture. de la recherche de

varrétéS perf ormanteS, toléranteS arr.\ atreSSious ph'vSiques et

biologiques. à bonne qu.iiies de grain. ainsi que de techniques

amé liorées { lutte contie I 'enherbement , f€rt i I isat ion optinate ,

nécanisation... ) dans le cadre de systènes de culture rnotir;artts Pour

les agriculteurs ;
des Possibilités d'extension des surfaces rizicoles'

I
I
I
I
I
:

I
I
I
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6-I LA RECHERCHE

LarechercheaessentiellementPourbutde"fournirdesoutils
de décision aux organisnes de développenent comme aux Gouvernements'

El1e n'est pas naifresse du développement :ais Peut le favoriser'

Les objectifs assignés à la recherche peuvent être regroupés

par grands thènes :

connaissance du milieu atrosocioéconornique : facteurs et

contraintes du déveloPPen'ent ;

amélioration des systènes de culture : Processus de

création-diffusion de systèmes âe culture :noÈivants pour le paysannat

et prenant en compte les objectifs nationaux' La démarche doit être

ascendante et regrouPer chercheurs' développeurs et agriculteurs'
C'est principalemànt à"ns ce cadre où le riz entre en rotation ou en

association avec d,autres cultures qu'il COnvient d'effectuer le choix

variétal et la mise au point des techniques (arnénagement du terroir'
rotations ou associations, fertilisation, lutte contre 1'enherbement'

COntre IeS ennemiS deS CultufeS, néCaniSati6n"') ;

anéliorationvariétale:utilisationdumaximumde
variabilitégénétiqueetnéthodolotiesdelasélection,danslebutde
créer des variétés adaptées aux diverses conditions de milieu
(physique et biolosique) ainsi qu'aux divers systèmes de culture ;

améliorationdestechniquesdeculture:recherchesurles
soins d'entretien et de protection' sur les relations plante-so1'

plante-eau-sol, sur les possibilitéS de mécanisation.{'

améliorationdestechniquesd'après-récolteetvalorisation
technologique : ces techniques sont certes connues mais doivent être

adaptées a.x diverses situations. Par ailleurs, oû peut se demander

s,ir ne conviendrait pas d'exaniner davantagee lrutilisation du riz
(dont riz sauvage pérenne) comme plante fourragère ou énergétique i

amélioration de la production semencière'

Larecherchedanscedomaineestutileaudéveloppenentàla
fois pour Ie valoriser ou pour garantir sa continuité (par exemple,

ét,ude du cogt des intrants el des prix à la production) '

Nousfaisonsdeuxrenarques.L'unerelativeà1récononie:il
est souvent difficile de disposer de chiffres réels, comme par exernple

sur l,amortissement des frais dranÉnagements en ri4iculture irriguée.
1'autre relative' à 1'atrononie : des méthodes drévaluation des

risques, PâF exemple climatigues, existent' mais sont insuffisamtent

utiliséesmaleréleurutilitédansladécision.

Drailleurs, d'une nanière générale, c€ ne sont pas les

rnéthodes qui nanquent actuellernent, nais des données précises et

cohérentes Pennettant les meilleurs choix, ou lrapplication de ces

né thodes .

I
I
I
I
I
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6.I-2 LES SYSTEYES DE CL]LTLRE

Là aussi , les rnéthodes existent par contre, leur
application est encore très insuffisante'

La recherche, dan-s toutes les institutions et dans tous les

dorr.aines, et donc en riziculture, a rénoçé Son action en rnettant aU

point une dénarche ascendante {partant de la situation locale donnée

et faisant participer les divers acteurs du développement)

certainement plus appropriée à l'arnélioration des systèmes de culture
et de production. Il serait hautement souhaitable que cette dénarche

soit davantage appliquée. Elle sernble en particulier nécessaire Pour
sédentariser la riziculture pluviale et donner à celle-ci plus de

valeur dtavenir.
I
I
I
t
i
I
I
I
I
I
I
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I1
rizicul ture
pluviale.

Il manque
l'intensification de
d'alt itude .

6-I-3 LES VARIETES

y a aujourd'hui des variétés "modernes" utilisables en

irriguée, tropicale ou ternpérée, et en riziculture

par contre des variétés bien adaptées à

f" riziculture inondée et de la riziculture

l;
l'
I
I

D'autre part, une situation n'est jamais acquise parce que

l,on peut toujourl faire nieux en matière de sélection et qu'un nieux
dans ce domaine est toujours rentable. Les axes de recherche à

développer sont nombreux :

en physiologie, adaptation aux diverses conditions
d'alimentation hydrique, aux diverses conditions de tenpérature basse'

étude des paramètres de la photosynthèse et de la nutrition minérale ;

en matière de défense des cultures, amélioration des

résistances de type durable aux maladies et aux insectes, de façon à

assurer prus de- régularité du rendement tout en réduisant les
traitements chimiques ;

les méthodes d'exploitation de la variabilité génétique

sont à diversifier davantate : la culture in vitrg offre de nombreuses

perspectives (haplométhod;, phénovariants, fusion de protoPlastes,
semences artificielles) ; làs riz hybrides Fl ' utilisés en Chine'
pourraient 1'être en riziculture irriguée tenpérée et en riziculture
pluviale intensive ; 1a sélection récurrente, les croisments inter-
àrorrp"= dans oryza sativa et les croisements interspécifiques Peuvent

être exploites aavantâFattec I'appui considérable que représentent'

1'étude des relations évolutives et la démarche taxinonique ;

I'anélioration des qualités du grain et lfaptitude à la
transformation est aussi à pourcùivre, en prenant mieux en compte les

exi,gences des consonmateurs; ces dernières sont variées:

. format du grain : les trains longs, fins et

tranlucides sont res prus demandés, mais ilasie de lrEst donne très
souvent la préférence aru< grains ronds, 1Ê Sénégal apPrécie les

brisures " o 
. les qualités à la cuisson sont inportantes :

fermeté, recouvrance élastique, ôPtitude au gonflement' temps de

cuisson i ces caractéristiques varient selon la variété et sa

transformation (rilz complet, blanchi, étuvé, poli ou glacé) ;
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. les qualités tustatives sont
déterminantes : cas des riz parfunnés.

parfois

6-l-4 LES TECHTIQUES DE CLTLTLTRE

Une large palette de techniques anéliorées est aujourd'hui
disponible pour 1a riziculture. Pourtant. 1à encore, rien ne senble
acquis car tout est arnéliorable :

les aménagements hydrauliques : réduction des cotts,
décentralisation, irrigation Par asPertion ;

la préparation des terres : utilisation aPProPriée du
labour, du non-travail du sol i

la lutte intégrée contre I'enherbement i
la fertilisation : réduction des cotts, fixation de

I'azote ;
la lutte intégrée contre les diverses maladies et les

nonbreux insectes (de la plante, du sol, des stocks) ;

la mécanisation et les itinéraires techniques les plus
appropriés aux diverses situations.

6-l -5 LES TECHllIqtlES D' APRES RECOLTE

Elles concernent le paddy dès lors qu'il a été récolté. le
paddy se conserve en général relativement bien, mais les pertes à

I'usinage sont étroitement liées aux dates et conditions de récolte, à

la teneur en humidité des Brains et aux nrodes de séchage.
I1 y a encore beaucoup à faire pour rrulgariser les conditions

optimales de conservation et d'usinate en fonction des réalités
locales.

Par ailleurs, 1a technologie de transformation du produit
pour I'atroalimentaire mériterait d'être développée davantate.

6-1-6 LA PRODIJCTION DE SEMENCES

I
I
T

i
I
t
I
I
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I
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Les méthodes de production et de contrôle des
en régions développées qu'en régions en développement,
fait leur preuve.

Dans de nombreux cas pourtant, les semences
de mauvaise qualité. Le producteur, I'usinier et
consonmateur sont pénalisés.

semences, tant
existent et ont

nanquent ou sont
finalenent le

L'appliqation des néthodes connues, adaptables aux diverses
situations, devrait être davantate généralisée.

I
I
t
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