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AVAI{T-PROFOS

I-e présent document, qui vous est soumis pour discussions, a été largement simplifié
pour permettre une compréhension facile pour tous les participants principalement les
utilisateurs de nos resultats (agent de service de dévéloppement, organisation non
gouvernementales et organisations paysannes). Cependant des documents scientifiques
complets avec une méthodologie de recherche plus détâillée et une analyse statistique plus
complète seront disponibles après la tenue des différents comités de programmes.

Iæ programme est essentiellement financê par la coopération Neerlandaise à travers
le projet nz irrigué, par les projets de recherche développement de I'Office du Niger
(URDOC Niono, Zone du Macina), I'OERHN, I'ADRAO, I'IITA, I'AIEA, €t par l'étzt
Malien.
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INTRODUCTION

I-es activités de la campagne 1995-1996 du programme riz irrigué sonr axées sur 8
projets de recherche et un diagnostic agronomique. I-es projets de recherche identif,rés sont
les suivants:

- la mise au point des variétés performantes et adaptees à la riziculture intensive,
- l'étude de l'évolution de la fertilité des sols en monoculture du riz et diversification

des cultures,
- la mise au point et l'évaluation de paquets techniques pour l'intensification de la

riziculture irriguée,
- la gestion de la fertilisation du riz irrigué en monoculture,
- l'étude des composantes pour la mise au point de méthodes de lutte intégree contre

les adventices du riz irrigué,
- la lutte chimique contre les maladies du riz,
- la mise au point de méthodes de lutte intégree contre les insectes nuisibles du riz,
- l'étude de la bio-ecologie des insectes nuisibles du riz, des vecteurs de transmission

de la panachure jaune du riz ainsi que leurs plantes hôtes.

I-es projets de recherche sont regroupés au tour de 4 projets de référence.

I-es résultats présentés dans ce document concernent les essais multilocaux, tests en
milieu réel, quelques essais avancés en station et le diagnostic agronomique eft'ectué pendant
la contre saison 1995. I-es résultats des activités en station et en régie feront I'objet d'un
rapport analytique. Une proposition de programme pour la campagne 1996-1997 est présentee
en annexe.

I
t
t
t
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1. MISE AU POINT DBS VARIETBS PERFORMANTES ET
ADAPTEES A LA RIZICULTURE INTBNSTVB

l-.1. Evaluation multilocale en zone Office du Niger

1.1.1. Objectif

Elle a pour objectif d'identifier une gamme de variétés adaptees aux différentes
conditions agro-climatiques des zones de production de I'Office du Niger en évaluant
I'adaptabilité et la performance agronomique des variétés prometteuses. I-e choix définitif
des variétés est fonction de deux critères d'appréciation de la productivité et de la stabilité
de rendement.

1.1.2. Matériel et méthodes

I-e matériel végétal est composé de variétés prometteuses de la sûation issues des
essais de rendement.

I-es essais sont conduits en blocs de Fisher de 4 à 6 repétitions avec des parcelles
élémentaires variant de 15 à 60 m2 suivant le stade de I'essai. L'estimation des composantes
de rendement s'effectuera à I'intérieur des carrés placés au hasard au niveau des traitements
de chaque répétition. I-es essais sont repiqués avec les écartements de 0.20m X 0.20m. La
fertilisation minérale appliquee est de 120-46-60.

1.1.3 Résultats des sites

1.1.3.1. zone de Molodo

I-a différence de rendement entre les variétés n'est pas significative selon le test de
Newman et Keuls au seuil de 5 To mais les rendements moyens paddy obtenus sont
satisfaisants dans I'ensemble. Toutes les nouvelles variétés se sont bien comportees et les
paramètres agronomiques sont consignés dans le tableau l. t a moyenne générale de I'essai
est 6,3 tlha.



Tableau 1 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés

Variétés Nbre J
S-E 5O Vo

Nbre
pan./mz

Nbre
G./Pan.

Sté.
%

Poids
lOOOgr

RDT
tlha

19970 100 105 161 L7,8 24,3 6rl

TAINUNG SEN 12 93 93 r33 9,8 29,4 6,1

BG 90-2 97 103 176 l'414 26,8 6,9

SIPI 692T06 93 93 135 15,9 22,9 6,0

TOX 7t4-I-204-t-
101

97 97 t42 9,3 29,5 6,5

Moyenne 613
: fU.Y Yo : I'eSSar n'est rcatrf sulvan test de Newman et sause u,/ tv , pas srgn

5 %. E.T : 694.67

L.L.3.2. Zone de NtDébougou

I-a différence de rendement entre les variétés s'est révélæ, hautement significative au seuil
de 5 To ælon le test de Newman et Keuls .I-a, variété L9970 avec 6,1 tlha est statistiquement
équivalente au témoin BG 90-2 (6,0 t/ha) et toutes les 2 sont supérieures aux autres qui sont
statstiquement equivalentes entre elles. (voir tableau 2).

I-es nouvelles variétés se sont bien comportées et les paramètres agronomiques consignés
dans le tableau 5. La moyenne générale de I'essai est 5,6 tlha.

Tableau 2 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés

yennes de rendements rndrquees par pas
significativement différentes suivant le test de Newman et Keuls au seuil de 5 7o.

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan./m2

Nbre

G./Pan.

sté.

%

Poids

1000 gr

RDT

tlha

19970 105 256 156 I 1,9 25,2 6, lA

TAINUNG SEN 12 94 274 r23 9,4 28,0 5,28

Bc 90-2 105 274 141 I 1,8 26,6 6,0A

SIPI 692rc6 99 329 139 L3,6 22,6 5,48

TOX 714-t-204-r-
101

99 283 13l ll,2 26,7 5,48

Moyenne 5,6
: O,4 Yo ; les mOVennes ments I uees Dar une meme letre ne son
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1.1.3.3. Zone de Dogofry

[-es rendements obtenus sont plus faibles dans les sites de Molodo et N'Débougou
qu'à Dogofry. La différence de rendement entre les variétés s'est révélee hautement
significative avec 2 groupes homogènes de variétés. I-e témoin BG 90-2 est supérieur à toutes
les variétés testees avec 7,6tlha mais reste statistiquement equivalent à la variété 19970 avec
7,t tlha. I-es autres sont statistiquement equivalentes entre elles. (ubleau 3 ).

CV : 6,4 Vo ; les moyennes de rendements indiqués par une même lettre ne sont pas

significativement différentes suivant le test de Newman et Keuls au seuil de 5 To.

1.L.3.4. Zone du Macina (Kayo)

I-es résultats obtenus sont plus faibles que dans les sites de Molodo , N'Débougou
et Dogofry . IÂ, différence de rendement entre les variétés s'est révélen hautement
significative avec 3 groupes homogènes de variétés. I-e témoin BG 90-2 est supérieur à toutes
les variétés testees avec 6,4 tlha; suivi de la variété Tainnung Sen 12 avec 5,2 tlha. Les
autres sont statistquement équivalentes entre elles (tableau 4 ). I-e rendement moyen de
I'essai 4,6 tlha est en dessous du potentiel moyen attendu de ces variétés qui est de 6 tlha.

Tableau 3 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan. /m2

Nbre

G./Pan.

Sté.

%

Poids

1000 gr

RDT

tlha

19970 108 219 126 416 24 7, IAB

TAINUNG SEN 12 97 239 r28 416 25,0 5,98

BG 90-2 104 226 139 419 26,0 7,6A

SIPI 692106 103 243 124 3,8 2r,o 6,08

TOX
101

714-l-204-L- 100 247 1,34 415 25,0 6,08

Moyenne 6,5
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significativement différentes suivant le test de Newman et Keuls au seuil de 5 Vo.

1.1.3.5. Zone de Niono

I-a différence de rendement entre les variétés s'est révélee hautement significative
avec2groupeshomogènesdevariétés. I-esvariétésTainnungSen 12(4,3 t/ha);Tox 714-201-
1-101-3 (4,2 t/ha); 19970 (4,1 t/ha) sont statistiquement equivalentes au témoin BG 90-2
(4,3 t/ha) . La, variété SIPI 692106 a le rendement paddy le plus faible avec 3,3 tlha ( voir
tableau 5 ). I-e rendement moyen de I'essai 4,1 Uha est en dessous du potentiel moyen
attendu de ces variétés qui est de 6 t/ha.

1.L.3.6. Conclusion:

La difference de rendement entre les variétés bien que non significative pour cette 2è
année, les variétés Tox 714-201 et Tainung Sen 12 pounaient être proposées pour les tests
en milieu paysan; cela sur la base de leurs caractéristiques agronomiques supérieures aux
autres.

Tableau 4 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan./m2

Nbre

G./Pan.

sté.

7

Poids

1000 gr

RDT

t/ha

19970 86 304 109 5,5 24 3,5C

TAINUNG SEN
t2

89 327 108 6,7 33 5,28

BG 90-2 86 222 110 5,0 34 6,4A

SIPI 692T06 86 280 lll 5,6 33 4,zB,C

TOX 714-T-2M-
1-101

89 268 106 7,7 30 3,98C

Moyenne 416

: 6,4 To ; les moyennes de rendements indiquées par une même lettre ne sont pas
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Tableau 5 : Caractéristiques agronomiques et rendements des variétés

CV:614%;
significativement

les moyennes de rendements indiquées par une même
différentes suivant le test de Newman et Keuls au seuil

lettre ne sont
de 5 %.

pas

I
I
I
t
I
I

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan./m2

Nbre

G./Pan.

Sté.

%

Poids

1000 gr

RDT

tlha

19970 108 338 r28 17 ,2 21,5 4,1A

TAINUNG SEN 12 99 382 111 14,l 23,5 4,3A

Bc 90-2 108 335 124 19,4 28,9 4,3A

SIPI 692106 99 453 ll0 15,4 20,4 3,38

TOX
10r

7t4-I-204-L- 108 377 lr6 l3,l 24,9 4,1A

Moyenne 4,1
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1.2. Essai de comportement variétal à la virose
(variétés introduites de L'ITTA en 1994).

1.2.1 Objectif

Identifier à court terme des cultivars dont les caractères agronomiques (cycle, taille,
architecture, rendement, qualités organo-leptiques) sont comparables à ceux de la BG 90-2
avec surtout un bon niveau de tolérance à la panachure jaune du riz.

1.2.2 Sites

I-es tests ont été conduits dans les zones suivantes de I' Off,rce du Niger
(Kouroumary, Molodo et N'Débougou).

1.2.3. Matériel végétal testé:

1. Tox 3052-46-82-2-2-2-4-3
2. Tox 3058-28-l-l
3. Tox 3233-31-6-2-l-2
4. Tox 3440-L7L-1-1-1-1-l
5. Tox 3440-176-l-2-l
6. Tox 3553'36-2-2-2
7. Bc 90-2(témoin)
8. rrA 306

1.2.4 Méthodes:

I-e dispositif expérimental est un bloc de Fisher à la répetition, à l'échelle de notation
est celle de I'IRRI ( de I à 9): 1:bon et 9: très mauvais.

1.2.5. Résultats par site

1.2.5.1. Zone de Molodo

Ia diffêrence de rendement entre les variétés est significative au seuil de 5 To selon
le test de Newman et Keuls et les rendements moyens paddy obtenus sont satisfaisants dans
I'ensemble. I-a' vanêté TOX 3440-176 est supérieure au témoin BG 90-2, gui, du reste est
statistiquement équivalent aux autres variétés (tableau 7 ).

1.2.5.2 Zone de N'Débougou

La différence de rendement entre les variétés est significative au seuil de 5 Vo selon
le test de Newman et Keuls et les rendements moyens paddy obtenus sont très satisfaisants.
I-a variété BG 90-2 ( 7 ,5 t/ha ) est supérieure aux autres (tableau I ) . I-a, moyenne générale
de I'essai est 6,2 tlha.

10
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1.2.5.3. Zone de Dogofry

I-a différence de rendement entre les variétés n'est pas significative au seuil de 5 Vo

selon le test de Newman et Keuls mais les rendements moyens paddy obtenus sont

satisfaisants dans I'ensemble (tableau 9 ). La moyenne générale de I'essai est de 6,4 t/ha.

Tableau 7 : Caractéristiques agronomiques et rendement de variétés à Molodo

quees par

ne sont pas significativement différentes suivant le test de Newman et Keuls au seuil de 5 7o .

Tableau E : Caractéristiques agronomiques et rendement de variétés à N'Débougou

,5 Yo ; -l:. f : !l/.toù : IeS mOyennes Oe ren0ements ln0lq
ne sont pas significativement différentes suivant le test de Newman et Keuls au seuil de 5

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan./m2

Nbre

G./Pan.

Sté.

%

Poids

1000 gr

RDT

Tlha

TOX 3052-4682-24 97 239 169 11,0 25,4 6,lbc

TOX 3058-28-l-l 97 272 1,45 L3,4 20r'7 6,2b

Bc 90-2 97 227 153 I 1,5 25,5 6,lbc

TOX 233-3r-6-2-l-2 100 276 183 rl,4 26,5 5,8bc

TOX 440-L7L-1-l-1-l 100 259 1,96 10,8 25,9 5,7bc

TOX 440-176-r-2-1, 97 247 r56 14,0 29,L 7 ,La

TOX 553-36-2-2-2 92 271 r28 7 13' 30,6 5,2c

ITA 306 97 243 r20 r0,7 29,8 5,4bc

Moyenne 5,9

: les movenrres de rendements tncltquees par la lne lettre

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan./m2

Nbre

G./Pan.

Sté.

To

Poids

1000 gr

RDT

tlha

TOX 3052-4682-2-4 100 324 t77 10,8 25,3 6,,4b

TOX 3058-28-l-1 100 304 175 13,7 22,4 6,2b

BG 90-2 91 319 r92 10,5 27,6 7,5a

TOX 233-3r-6-2-r-2 100 271 2t7 16,7 23,4 5 ,8b

TOX 440-17 l- 1- 1- 1- l 100 308 148 17 ,5 23,7 5,7b

TOX 440-176-L-2-l 9l 2s0 153 13,7 29,1 6,4b

TOX 553-36-2-2-2 9l 331 r20 8,0 27,4 5,4c

ITA 306 100 347 r37 15 ,6 29,2 6,5bc

Moyenne 6,2

: les movenn es nrents indiquées par la même lettre

1,t

Vo.
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Tableau 9 : Caractéristiques agronomiques et rendements des variétés à Dogofry

CV : 7,3 % ; E.T : 466,04 : I'essai n'est pas significatif suivant le test de Newman et
Keuils au seuil de 5 To.

Variétés Nbre J

s-E 50 %

Nbre

Pan./m2

Nbre

G./Pan.

sré.

%

Poids

1000 gr

RDT

tlha

TOX 3058-28-1-r 99 268 125 3,0 21,0 6,3

BG 90-2 108 243 r39 413 26,O 7,3

TOX 3233-31-6-2-r-2 108 231 124 3,4 20,0 5,7

TOX 3440-l7r-1-1-l 100 238 r26 414 23,O 5,5

TOX 3440-176-L-2-l 101 271 133 4r8 24,0 7r0

Moyenne 6,4

L2
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1.2.5.4. Zone de Niono

Un programme de criblage systématique de six(6) variétés prometteuses au virus de
la panachure jaune aété réalisé au niveau des villages les plus infestés par la virose ( RYMV
) dans la zone de Niono .

MATERIEL VEGETAL:

l-Tox 3058-28-l-1
2 -To x 3 05 2 - 4 6 -EZ -2 -2 - 4 -3
3-Tox321 1- 14- l-21-2
4-Tox3440-176-l-2-l
S-Seberan g Mr 77
6-MR 84

L4
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1.3. Tests variétaux en milieu paysan

1.3.1. Objectif

Evaluer en vraie grandeur et sous conditions
agronomiques des meilleures variétés obtenues en station en

I.3.2. Sites

I-es tests ont été conduits dans toute les zones de I'
Macina, Molodo, N'Débougou et Niono).

1.3.3 Matériels et méthodes

1.3.3.1 Matériels

paysannes les performances
vue de leur diffusion.

I
I
I
I
t
I

Office du Niger( Kouroumary,

- Variétés
Une nouvelle variété Séberang MR 77 est comparée à la variété largement cultivee

Bc90-2.

- Engrais:
I^a fertilisation utilisée est 120 - 46 - 00 soit:

100kg de phosphate d'ammoniaque (D.A.p); 2zzkg d'urée

L.3.3.2 Méthodes

I-e dispositif expérimental adopté est le bloc dispersé où chaque parcelle paysanne
constitue une répétition. Ainsi 16 paysans (répétitions) ont été retenus. Iæs dimensions
parcellaires varient de 600 à 1000m2. Ce test est à sa première année.

I-es conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui explique une très grande
diversité dans les techniques de culture utilisées. I-a récolte a ete elfectuée sur la parcelle
utile en éliminant 2m de chaque coté.

1.3.4. Résultats:

I-es résultats figurent dans le tableau 2. Trois variables dont le nombre de talles au
m2, de panicules au m2 et le rendement à I'ha ont été analysees.

L'analyse des variables talles au fr2, panicules au ffi2, et rendement ne montrent
aucune différence significative pour les variétés testées.

I-es rendements moyens des deux variétés sont de 5489kg/ha pour BG g0-2 et
5323kg/ha pour Séberang MR 77. Ces rendements sont assez moyens et reflètent ceux
obtenus en milieu paysan dans la zone de I'office du Niger.

En conclusion, pour cette première année de test, la variété Séberang s'est mieux
comportée autant que BG 90-2. Une deuxième année est nécessaire pour ionfirmer ce
comportement en milieu paysan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Tableau 2: moyennes des variables sur 16 répetitions

Traitements Nombre talles
au m2

Nombre
panicules au m2

Poids paddy
kg/ha

BG90-2

Séberang MR77

301

308

290

288

s488.88

5323.03

Moyennes 304 289 5405.96

Effet variété

cv (To)

NS

6.9

NS

5.7

NS

9.7



T1:
T2:
T3:
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2. A]VIELIORATION DE LA FERTILITE DU
RENDEMENTS

2.L. TEST MATIERE ORGAI\ilQT]E

2.L.1 Objectif

Tester dans des conditions réelles et sous conditions paysannes

organique sur le rendement du riz irrigué

2.1.2. Sites

SOL ET DES

I'effet de la fumure

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

2.L.3. Matériels et méthodes

2.L3.1. Matériels

Iæ matériel végétal utilisé est la variété BG 90-2 largement cultivée dans toutes les
zones de production de I'Office du Niger.

Deux types de fertilisation sont utilisés:
- la fertilisation minérale composée d' urée et de phosphate d'ammoniaque
- la fertilisation organique composée de fumier et de paille de nz.
I-e fumier provient de l'étable de la station de recherche agronomique de Niono.
la paille provient des parcelles rizicoles de Niono.

2.L.3.2. Méthode

Trois traitements ont été testés:
l20N/ha + 46 P2O5/ha
paille produite + 90N/ha * 23 PrO5lha
5tonnes/ha de fumier * 46N/ha

L'urée est apporté en deux fractions à raison de 3/8 au tallage et 5/8 à I'initiaton
paniculaire. [-e Phosphate d'ammoniaque est apporté quelques jours après le repiquage. I-e
fumier et la paille sont enfouis au moment du labour

I-e dispositif expérimental utilisé est le bloc dispersé où chaque parcelle paysanne
constitue une répetition. I-es parcelles élémentaires ont une surface de 200m2.

I^a récolte a été effectuee sur la parcelle utile en éliminant 2m de chaque coté.

I-es tests sont à leur deuxième année. I-es anciennes parcelles ont été refirées et les
mêmes traitements ont été reconduits.

[æs conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui explique une très

t-8
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grande diversité dans les techniques de culture utilisees.

I-es analyses statistiques ont été faites avec le logiciel statitcf et les moyennes ont été

séparées suivant le test de Newman et Keuls

2.1.4. Résultats:

I-es résultats d'analyse de variance et la comparaison des moyennes figurent dans le

tableau 1.

L'analyse des variables nombre de talles au m2, nombre de panicules au m2 et le

rendement n'a montré aucune différence significative.
Pour la variable rendement, le coefficient de variation de I'ordre de 8.77o restent

cependant très faible pour des tests paysans.

I-e rendement moyen des différents traitements est assez moyen et est de 5227 kg/ha

pour la fumure vulgarisée, SaBkglha pour le fumier et 5562kglha pour la paille et la
fertilisation minérale. Ces rendements moyens sont relativement faibles par rapport a ceux

de la campagn e 1994.

Contrairement à la campagne passée (1994), la différence n'est pas significative, mais

la tendance pour les différents traitements reste la même.

2.L.5. Conclusion:

les résultats des deux campagnes (figure 1) montrent que les rendements obtellus avec

la fertilisation organo-minérale sont equivalents à ceux de la fertilisation minérale vulgarisee.

L'analyse du budget partiel a déjà montré une renlabilité économique de la fertilisation

organo-minérale. Ce qui permet de réduire le coût des engrais à apporter et d'améliorer les

propriétés physico-chimiques du sol. Il faut toutefois envisager des voies et moyens pour

i'acquisition de ces fertilisants organiques qui sont insuffisants et parfois difficiles à obtenir.

I
I
I
I
I
I

I
I

I
t
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Tableau 1: moyennes des variables sur 8 répétitions

I
I

Traitements
Nbre talles
m2

Nbre
pan.
m2

rendement
paddy
kg/ha 1994

Rendement
paddy
kg/ha 1995

120N 46P?O5
(fert. vulgar.)

Paille produite
5Uha

Fumier de ferme
(5t/ha)

256

253

270

243

253

257

5296 b

6314 a

6021 ab

5227

5562

5473

Moyennes 260 25r 5877 5421

Effet variété

CY (To)

NS

6,4

NS

10,7

S

14,6

NS

8r7

20
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Rendement en fonction des traitements
sur deux ans

7000

6000

5000
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3000

2000

1 000

année 1 année 2
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N paille produitef fumure

tE fumier

vu lg ar isée

de ferme
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figure 1
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2.2. TF^ST AZ,OLLA

2.2.L. Objectif

Vérifier en milieu réel et sous condition paysanne I'effet de I'azolla sur le rendement

du riz.

2.2.2. Sites

I-es tests ont été conduits à Niono dans les perimètres de I'Office du Niger en zone

Rétail.

2.2.3. Matériels et méthodes

2.2.3.1 Matériels:

- I-e, matériel végétal est constitué par la variété BG 90-2 largement utilisée dans

toutes les zones de production de I'Office du Niger.
- les engrais utilisés sont le phosphate d'ammoniaque, I'urée et I'azolla

2.2.3.2 Méthode

Deux traitements constitués à partir d'azolla sont comparés à la fumure vulgarisee:

- 120N/ha * 46 PzOs/ha (fumure vulgarisée)
- Une culture d'azolla + 30N/ha sous forme minérale
- Une culture d'azolla + 60N/ha sous forme minérale

Une culture d'azolla est la couverture d'une surface par un tapis d'azolla et

correspond à environ 27 tonnes/ha.
Le,dispositif expérimental utilisé est le bloc dispersé où chaque site (paysan) constitue

une répétition. Six sites ont été retenus. I-es parcelles élémentaires ont une surface de 200m2.

I-es conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui explique une très grande

diversité dans les techniques de culture utilisées.
récolte a été effectuée sur la parcelle utile en éliminant 2m de chaque coté.

2.2.4. Résultats

La

I-es résultats d'analyse de variance et la comparaison des moyennes sont constgnés

dans le tableau 2.
I-es coefficients de variation pour les différentes variables sont de 9,6% pour le

nombre de talles au m2; I4,5To pur le nombre de panicules et 14,9 Vo povr le rendement

paddy.
Pour les différentes variables analysées, seul le nombre de panicules au m2 montre

une différence significative entre les traitements.

22



I-es combinaisons azolla + 65kg d'urée à I'ha et azolla * l30kg d'urée à I'ha tout
en restant equivalentes entre elles donnent plus de panicules que la fumure vulgansæ, 222

kg d'urée à I'ha et l00kg de phosphate d'ammoniaque.

Iæs rendements moyens des traitements qui varient de a082kglha à 4924 kg/ha sont

assez moyens.

Ce test nécessite une deuxième année de confirmation au cours de laquelle on
procédera à une évaluation économique.

Tableau 2: moyennes des variables sur 6 répétitions

I-es moyennes suivies par les mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes au

seuil de 5 % par le test de NEWMAN et KEULS

Traitements Nombre
talles
au m2

Nombre
panicule au
m2

Poids paddy
kg/ha

Azolla +30N/ha

Azolla + 60N/ha

120N 46P2O5 (fert. vulg.)

250

253

244

213 A

2t3 A

195 B

464L.Il

4924.3r

4081.60

Moyennes 249 207 4549

Effet variété

CY (Vo)

NS

9.6

S

4.5

NS

t4.9

23
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3. GESTION DE LA FRTILISATTON DU HIZ IRRIGTJE

3.1. TE,ST DU PHOSPIIATENATTJREL DU TTLEMSI (PNT) DAhIS LA
ZONE DU IVIACINA

3.1.1. Objectif

L'objectif du test est de déterminer dans un système de riziculture irriguee I'efficacité

du PNT sur les sols dégradés de la ?nne du Macina à I'Office du Niger.

3.1.2. Matériels et méthodes:

3.L.2.1. Matériels:

I-es tests sont conduits dans la zone du Macina en milieu paysn sur des sols argileux

à limono-argileux (Tableau 1).

I-e système de culture choisi pour cette étude est la simple culture du riz (avec

repiquage). La variété utilisée est la BG 90-2

I-es engrais utilisés sont le phosphate du Tilemsi (PNT), le triple super phosphate

(TSp) "o*r" tource de phosphora et le chlonrre de potasse comme source de potassium.

L'azote est apporté sous forme d'urée.

3.L.2.2. Méthodes:

Un échantillon moyen de terre a été prélevé dans chaque parcelle élémentaire suivant

la diagonale dans I'horizon 0-20 cm et analysé au laboratoire des sols de Sotuba . I-es

caractéristiques physico-chimiques sont consignées au tableau l.

I-es traitements suivants ont été retenus:

* 150 kg PNT/ha * CM
* 300 kg PNT/ha * CM
* 100 kg TSP/ha * CM

L'urée est apportée en complément minéral (CM) à la dose de 5 sacs (250 kg) à
I'hectare, soit 115 N/ha. I-es 3/8 ont été apportés au tallage et les 5/8 ont été apportés à

I' initiation paniculaire.

I-e dispositif utilisé est simple, genre démonstration, comportant deux répétitions par

paysan (en blocs dispersés). Cinq paysans ont été choisis. I-e test est à sa deuxième année-

Iirup"rficie parcellaire est de 200 m2. La,superficie utile est de 30 m2. I-es rendements ont

été estimés à 14% d'humidité.

3.1.3. Résultats et discussions
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I-es analyses chimiques montrent que toutes les parcelles ont un pH acide. k PH..u

se situe entre 5,2 et 5,9. Le pHrcr est entre 4,3 et 4,9 (tableau 1). [.e taux de phosphore

assimilable 1,86 à 7,06 ppm est en dessous du seuil critique pour le phosphore assimilable

(10 à 15 ppm). Excepté le site N" 1 dont la teneur n'est pas disponible, tous les autres sites

présentent un besoin en phosphore. I-es sites 2, 3 et 4 en plus du phosphore ont un Laux en

potassium en dessous du seuil critique (< 0,5 meq/100g de sol).

I-es résultats des analyses agronomiques figurent au tableau 2. I-es moyennes de

rendement 4630 kg/ha en 1994 et 4690 kglha en 1995 sont acceptables pour la zone du

Macina. IJ différence de rendement entre la source de phosphore soluble (100 kg TSP/ha)

et le phosphate naturel (PND n'est pas significative pendant les deux années de test.

Cependant une différence arithmétique donne un gain de 710 à 740 kg paddy au TSP par

rapporr à la dose de 150 kg PNT/ha et 290 à 430 kg paddy au TSP par rapport à la dose de

300 kg PNT/ha.

3.1.4. Conclusions

Sur deux campagnes consécutives I'apport du phosphate naturel (Pln) a donné un

effet comparable à celui de la source de phosphore soluble (TSP) . I-e, PNT pourrait être

envisagé comme source de phosphore pour la recuperation des sols acides dans la zone du

Macina.

Tableau l.: Analyse physico-chimique des echantillons moyens de sol;
(horizon 0 - 20 cm), Test PNT, Tnne du Macina, Hivernage 1995.

S itesl
Analyses

(1) (2) (3) (5)(4)

I
I
I
I

pH (eau)
pH (Kcr )
CEe (mmho/cmr 25"C
Carbone org. UC
Azote ?N
Phosphore total ppm P
Phosph.assim. ppm (Bray 2)
cEc meq/1009
Na échangeable rt rl

K échangeable rt rl

Ca échangeable rr rf

Mg échangeable rt rl

5r5
4r4
0r09
O ,99
o, o3
338

L7 ,9
0,8o
ot67
4 t38
2 ,36

5 r2
4 r3
O ,20
0r60
0r03
264
3r90
L3r0
ot67
o ,24
2 t84
o,9o

5,9
4 r9
0, 08
ot4'7
orol
L52
1, 86
7 ,55
O ,93
or3L
2 ,42
L ,23

5,2 5,4
4 13 4,6
o , 07 o, 11
or3o L,23
o,02 ot04
150 264
7,06 4,28
6,54 L5,7
L ,35 O ,64
o, L8 0, 98
1r10 4,35
o,49 Lr66

I
I
I
I
I

*sites (champs paysans) :

(1): Moctar Coulibaly;
(4) : Karim Sawadogoî

(2) = Binaf Minta; (3) : Mama Diarral
(5) = Hawa Samaké.
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Tableau 2 : Rendements moyens (kg/ha) de 5
Test PNT, Zone du Macina, Hivernage

répetitions sur 2 ans;

1994 et 1995.

CM _ 115 kg N/ha soit 250 kg urée/ha
PNT : Phosphate Naturel de Tilemsi
TSP - Triple Super Phosphate
ns : non significatif au seuil de 5 % suivant le test de Newman-Keuls

Traitements Rendement grain (kg/ha)/année

r994 1995

150 kg PNT/ha+ CM 4250 4360

300 kg PNT/ha + CM 47W 4æO

100 kg TSP/ha + CM 4940 5070

Moyenne 4630 4690

Signification
CY (To)

ns
18,8

NS

18,8
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3.2. Test potassium dans la zone du Macina

3.2.1. Objectif

L'objectif du test est d'évaluer I'impact du potassium sur le rendement du riz en
milieu réel sur deux types de sol en conditions de riziculture irriguée.

3.2.2. Sites

3.2.3. Matériels et méthodes

Iæ choix des sites a porté sur deux types de sol (danga et moursi) de la zone test de
kolongo sur les partiteurs K3, K3 bis et K4. Un prélèvement de sol (O - 20 cm) de 3

échantillons par parcelle élémentaire pour constituer un échantillon moyen par répétition a
êté effætué pour caractériser les sites. Iæs analyses ont été effectuées au laboratoire sol eau
plantes de Sotuba à Bamako (laboSEP). Iæs caractéristiques physico-chimiques figurent au
tableau 1.

3.2.3.1. Matériels:

I.a, variété utilisée est la Bouaké 189. I-es engrais apportés sont: I'urée, le
diammonium phosphate (DAP) et le chlorure de potassium (KCl).

3.2.3.2. Méthodes:

Il était initialement prévu de choisir l8 paysans (9 paysans sur sol moursi et 9 autres
sur sol danga) avec 3 répétitions par type de sol et par partiteur. Chaque paysan devrait
représenter une répétition. Malheureusement ce nombre de répetitions n'a pas pu être
respecté à cause d'un manque de suivi régulier des paysans. Ainsi sur sol moursi un seul
paysan avec deux répetitions a réussi à executer correctement le test. Sur sol danga, 3
paysans avec 2 rérttitions chacun ont pu correctement exécuter les tests, soit au total 6
répétitions sur danga.

I-e dispositif adopté est un bloc dispersé ou chaque paysan représente un à deux
répétitions. Iæs parcelles élémentaires sont de 200 m2 avec des parcelles utiles de l0 m2
choisis au hasard dans les 200 m2.

Trois traitements ont été comparés:

Tl - 115 kg N/ha + 46 kg Pr0/ha * 60 ke ÇO/ha
T2 : I 15 kg N/ha + 46 kg Pror/ha * 30 kg KrO/ha
T3 : I 15 kg N/ha + 46 kg prO5/ha

La préparation du sol et le repiquage ont été faits suivant la technique paysanne. I-e
phosphore et le potassium sont appliqués en engrais de fond au repiquage suivant les doses
indiquées plus haut. L'urée a été appliquee en couverture en deux fractions: ll2 au tallage
et LlZ à I'initiation paniculaire.
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3.2.3. Résultats et discussions

L'analyse physico-chimique des échantillons de sol indique que toutes les parcelles

ont un pH aciàe (tabieau 3). Le pH..u varie entre 5,5 et 6.1 tandis que le pH*.-, se situe entre

3,9 et 4,9 pour les 2 types de sot. Ces valeurs de pH pounaient impliquer une disponibilité

très faible en azote N, phosphore (P), calcium (Ca) et Magnésiunr (Mg)- Veldkamp et al-

(1990) ont signalé qu'avec un pHxcr 4.0 le niveau devient critique; moins de 4.0 le sol est

très acide dans lequel la toxicité aluminique apparait probablement.

Le rapport C/N entre 35 et 64 sont des valeurs très élevees. Elles indiquent une faible

disponibilité en N. Le taux de calcium et Magnésium sont moyens.

La teneur en phosphore total par rapport au CEC est moyenne tandis que celle du

phosphore assimilable pâr rapport au CEC est très faible. La quantité de phosphore

assimilable varie entre 0,37 *t S,ZO ppm, qui est l'équivalent de 0,'75 kg PrO5/ha et 10,6 kg

PrOr/ha, pour un besoin de 30 à 45 kg PrOr/ha.

I-e niveau de potassium échangeable se situe entre 0,37 et 0,64 méqll00g de sol polrr

les moursi et 0,18 a 
-0,+9 

méql100g àe sol pour les danga. Ces teneurs par rapport au-CEC

sont considérées comme moyenneslv"tOtump et al. 1980). Goswami et Banerjee (1978) ont

établi le taux critique de potassium dans le sol à 0,26 méq/100 g de sol (environ 100 ppttt)

pour les variétés à haut potentiel de rendement. Suivant les normes établies par Slaton et al.

lgg4 il est recommandé d'appliquer 60 kg Kro/ha et 40 kg Pror/ha pour des sols ayant des

quantités de potassiur 
"o*prisei 

entre 150 et 200 kg KrO/ha et une quantité de phosphore

inférieure a ig kg prO5/ha. bans le cas de notre test, seulement deux parcelles sont dans ces

conditions. Il r'ugit-drs parcelles No 4 et 5 (paysan Dakoro Cotrlibaly et Chotrala Diallo).

læ tableau 4 donne les résultats agronomiques sur sol moursi. Le faible nonrbre de

répétitions (2) nous amène à présenter seulement les moyennes arithrnétiques- Le rendetrlent

-ôy"n est de 3450 kg/ha pout le Tl, 2925 kg/ha pour le T2 et 2425 kg/ha pour le T3.

Suivant les moyennes arithmétiques on observe une augmentation de l7 kg paddy/kg de Kro

apporté.

Sur ,'danga" I'analyse de variance n'indique aucune différence signifrcative entre les

traitements poui l"r variables nombre de poquets/m2, nombre de talles/m2, notnbre de

paniculeslm) et la hauteur des plants à la maturité (tableau 5). Cependant on note utle

àiffér"n.e significative entre les traitements pour le rendement paddy (tableau 6) - Les

traitements avec potassium sont identiques. Le traitement Tl est supérieur au traitement T3,

mais T2 etT3 ne pas sont significativement différents. Le niveau des rendetnents est taible

(4,2 t/ha pour le meilleur traitement). On observe une augmentation de l9 kg paddy/kg de

KrO apporté pour le Tl par rapport au T3. Cette augmentation est de la kg de paddy/kg de

frO pour le TZ par rapport uu T3 bien que la diffërence ne soit pas significative entre les

deux traitements.
Goswami et Banerjee (1978) ont obtenu des réponses au potassium sur des sols avec

des teneurs en po[assium de 0,34 à 0,54 méqllO0g cle sol sur des parcelles en cttlture

continue de riz. Il a été démontré en Inde et par DeDatta et Gomez (1975) que la réponse

à I'azote est 2 à 3 fois supérieure en présence du phosphore et du potassiurn (60 kg P2O5/ha

+ 60 kg K2O/ha) qu'en I'absence d'un entre eux-
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3.2.4. Conclusion et suggestions

Avec le niveau bas des rendements et le statut actuel des sols du secteur un apport de

la matière organique s'avère nécessaire pour restituer la fertilité du sol et augrttenter les

rendements. Pour corriger I'acidité on aura besoin d'apport de fumier ou de PNT (13 % de

phosphore, 3l à 40Vo de calcium). LÆ mélange fumier et PNT a un effet plus durable. [æs

quantités généralement recommandées sont de: fumier I à l0 tlha; PNT 300 à 500 kg/ha.

l-e test confirme le besoin en potassium des sols de la zone. Une étude de courbe de

reponse permettra de déterminer une dose optimum. Une connaissance du statut du sol serrait

souhaitable avant toute recommandation.
Tous les sols ont un niveau acceptable en phosphore totâl mais très faible en

phosphore assimilable. Cette observation laisse croire à une fixation du phosphore par les

hydroxydes d'aluminium et de fer. Une condition de submersion prolongée de ces sols peut

faire penser à la formation d'acides organiques.
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Tableau 4: Analyse des variables mesurées, Type de sol moursi, Hivernage I 995 .

Tableau 5: Analyse des variables mesurées, Type de sol danga, Hivernage 1995 .

Traitements.
Variables

Nombre
poquets/m2

Nombre
talles/m2

Nombre
panicules/m2

Hauteur
(cm)

T1
T2
T3

3l
34
33

236
234
235

227
2t9
218

102
105

r02

Movenne 33 235 221 103

Signification
cv (%)

NS
17,4

NS
7,1

NS
7,1

NS

5,6

. Traitements:
T I _ I 15 kg N/ha + 46 kg P,O5/ha * 60 kg K,O/ha
T2 -- I 15 kg N/ha + 46 kg PrOr/ha * 30 kg K,Oiha
T3 _ I 15 kg N/ha + 46 kg P,O'/ha

.. Répétitions:
(1) et (2) - Paysan Bakary Mallé
(3) et (4) - Paysan Dakoro Coulibaly
(5) et (6) - Paysan Chouala Diallo

+*+ - NS - non significatif
- S - significatif
- Les moyennes suivies par les mêmes lettres ne sont pas statistiquernent
differentes entre elles au seuil de 5% suivant le test de Newlnan et Keuls.

31

Traitements.
Variables

Nombre
poquets/m2

Nombre
talles/m2

Nombre
panicules/m2

Hauteur
(cm)

Rendernent
(kg/ha)

TI
T2
T3

39
3l
32

243
238
249

215
228
222

94
94

97

3450
2925
2425

Moyenne 34 243 222 95 2933
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Tableau 6: Rendement (kg/ha) par répétition, Type de sol danga, Hivernage 1995'

- Traitements:
Tl : ll5 kg N/ha + 46 kg PrO5/ha * 60 kg KtO/ha

T2 : 115 kg N/ha + 46 kg PrO5/ha * 30 kg K,O/ha

T3 : I 15 kg N/ha + 46 kB P'O'/ha

-- Répétitions:
(l) et (2) : Paysan BakarY Mallé
(3) et (4) - Paysan Dakoro Coulibaly
(5) et (6) - Paysan Chouala Diallo

+** - NS _ non significatif
- S - significatif
- Les moyennes suivies par les rnêmes lettres ne sont pas statlsttquettreltt

différentes entre elles au seuil de 5% suivarrt le test de Newnratr et Keuls.

I
I
I
I

I
I

I
I

32I
I
I

Traitements'
Rendement par répétition (paysan) en kg/ha'

Moyetttte"'
(l) (2) (3) (4) (5) (6)

TI
T2
T_l

5200
4900
4800

5900
3200
2600

3850
3500
2350

3800
3800
3750

3400
2600
2500

30s0
2900
2250

4200 a

347 5 ab

3050 b

Moyenne 4967 3900 3233 3783 2833 2733 357s

Signification
CY (To)

S

18,3
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4. EVALUATION DE PAQUETS TECHNIQIJES POUR

L'INTENSIFICATION

4.I. TBST PREPARATION DU SOL

4.1.1. Obiectif

Vérifier en milieu réel, sous conditions paysannes I'effet de différents modes de

préparation du sol sur le rendement du riz

4.t.2. Sites:

ces tests ont été implantés dans les zones de production du Kourounrary, de

N'Débougou, de Molodo et du Macina.

4.1.3. Matériels et méthodes:

4.L.3.1. Matériels:

-l-a, 
variété utilisee est la BG 90-2.

_ Fertilisation minérale: Les engrais utilisés sont:
* Diammonium PhosPhate (DAP)
* L'urée

4.t.3.2. Méthodes:

Le dispositif adopté est le bloc de Fisher où chaque parcelle paysanne constitue

une répétition (bloc). Sur I'ensemble des zones de production, I I répétitions (paysans) ont

été retenues. Les dimensions des parcelles élémentaires sont variables mais sont

généralement de 400m2.l-a,purr"llr utile fait252m2 en éliminant 2m de chaque côté.

Les traitements sont constitués par trois modes de préparation du sol:

T I : pas de travail du sol

T2: labour simple
T3: labour, hersîEC, Puddlage

Tous les travaux ont été realisés suivant les pratiques paysannes. Toutetbis les

itinéraires techniques des paysans ont été suivi afin de pouvoir expliquer d'évetttuelles

aberrations.

La fertilisation est celle vulgarisée en zone O.N.: 120-46-00 soit:

- 222 kg d'urée
- 100 kg de DAP (Diammonium phosphate)

Les quantités d'engrais utilisées par parcelle de 400m2 sotrt:
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- Uree: 8,9kg
- DAP: 4kg

Ces différentes quantités ont été fractionnees selon les techniques utilisées par les

paysans.

4.L.4. Résultats

I-es résultats d'analyse de variance et la comparaison des moyennes sont consignés

dans le tableau l.

Les coefficients de variation pour les différentes variables sont de 9,6% pottr le

nombre de talles au m2; ll,8To potJr le nombre de panicules et l9,2To pour le rendement

paddy.

Toutes les variables analysees (nombre talles au m2, nombre panicules au m2,

rendement à I'ha) ont montré une différence significative entre les traitements. Pour

toutes les variables, le labour simple du sol est equivalent au non travail du sol' Le labour

hersage puddlage est dans tous les cas meilleur au labour simple et au non travail du sol-

l-es rendements varient de 4504kgthapour le non travail du sol, à 57l7kglha pour

le labour hersage puddlage avec un rendement moyen de 4947kglha.

Tableau 1: moyennes des variables sur I I répetitions

Nombre
panicule au

m2
Traitements

4503 .7 4

4619 . t1

57 16.78

229 B

240 B

273 A

243 B

259 B

292 A

Sans travail du sol

Labour simple

Labour hersage puddlage

Moyennes

Effet modes de PréParation

CY (Vo)
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I 4.2. TEST DE PAQT]ETS TECHNIQI.]FS
I

4.2.1. Objectif :

I Evaluer le potentiel de rendement d'une série de paquets (combinaison de
meilleures techniques proposées par les différentes disciplines).

I 4.2.2. Sites: Sous station de Kogoni, Molodo et Macina (en regie)

I 4.2.3. Matêriels et méthodes:

r Traitements :

I
Six paquets constitués par :

I - 3 variétés (BG 90-2, china 988 et seberang MR ?7),
- 2 niveaux de désherbage (désherbage manuel 2l-45 JAR et Basagran PL2 àla

I dose de 6 L/ha 21 IAR * désherbage manuel 45 JAR),
I - 2 densités (2ftmXlocm et 20cmX20cm),

- 3 formules de fertilisation (115-4G0; 92-46-0 + 5 tonnes/ha fumier et 69-46-0

I + 5 tonnes/ha fumier).
I * Toutes les semences seront traitées au Sijolan.

I 
læs différents paquets retenus sont les suivants:

Pl : China 988: Desh.Man.(21-45JAR); 2(hmX10cm; ll5-46-0; Sijolan.

I Pjl : China 988; Desh.Man.(21-45JAR); 20cmX20cm; 92-46-0 * 5 Vha furnier;
r sijolan'

I{l - China 988; Basagran(2lJAR)+Desh.Man.(45JAR); 20crnXlOcm; 69-46-0 +
I 5 t/ha fumier; Sdolan.
r P4 : Seberang MR 77; Desh.Man.(21-45JAR); 20cmX lOcnr; I 15-46-0; Sijolan

P5 = Seberang MR 77; Basagran (21 JAR) * Desh.Man. (45 JAR); 20cmX20cm;

I 92-46-0 + 5 t/ha fumier; Sijolan.
r P6 = BG 90-2; Desh.Man.(21-45JAR);20cmX2(hm; 115-46-0; Sijolan.

I Dispositif:

r Le dispositif adopté sera un bloc de Fisher à 5 répetitions. Chaque paquet (P) est

I considéré comme un traitement simple. La parcelle élémentaire est de 30 m2.

- 4.2.4. Résultats et discussions :

I
L'analyse des rendements par localité indique qu' a Kogoni I'effet traiternent est

I hautement significatif pendant les deux campagnes, il a été significatif en 1995 et non

t significatif dans le Macina (tableau 2).
læ rendement du P4 à Kogoni et Molodo a été nettement supérieur aux Pl, P2 et

I
I
I
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p3 . par contre son rendement reste sim'aire au rendement de P5 et P6 en 1994 à

Kogoni et en ùôi a Molodo. I-a roy"nn, ,ritn*etique fresente un avanhge pour le P4

suivi.i::,1,,i'';."ffiJnu,""'J*|eî:il ;îi'ifll'iT:Iu"*, le rendemenr de Sr/rra

ceci en raiso; d; ruiute pd"riiîe n dit, variété par rapport aux autres'

Les résurtars de cette saison sont ;;nr*onr Lr:il de I'annee dernière oùr ott

observe ,.nriutrrnt la même ændance .u* le P4 tableau N'2'

4.2.5. Conclusion :

Après deux années d,expérim.entation en 3 localités, -fe,nlguet ,1ui 
retient notre

auenrion esr le p4 rant poui ,on rrno"*"nî'q;p*t]1^d.rtte.oï.g*ll 
de la variété'

c, esr dire que la variété s!uir-, ù* n iun porentiri q"i égalise celui de BG 90-2

dans les conditions de culture P4'
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5. MISB AU POINT DE METTIODES DE LUTTE INTBGRBE
CONTRE LES AD\TENTICAS DU HTZ

5.L. Tests herbicides

5.1,.1. Objectif:

Tester en milieu paysan et sous conditions paysannes I'efficacité de certairts

herbicides (totaux et sélectifs) dans le contrôle des adventices (annuelles et pérennes) du

riz en vue de leur adoption.

5.L.2. Sites

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

5.1.3. Matériels et méthodes

5.1.3.1. Matériels:

- L,e, matériel végétal est constitué par la variété BG 90-2 largement utilisée dans

toutes les zones de production de I'Office du Niger.

- Deux types de tests ont été conduits avec deux séries d'herbicides:

Herbicides sélectifs
Garil
basagran PLz

Herbicides to[aux
l'argus
le glyphosate

- les engrais apportés sont le phosphate d'ammoniaque et I'urée.

5.1.3 .2 Méthode

Le dispositif expérimental utilisé est le bloc dispersé où chaque site (paysan)

constitue une répétition. I-es parcelles élémentaires ont une surface de 400m2.
Dans chaque test, deux molécules chimigues sont comparées à la pratique paysanne.

La fertilisation est faite à partir du phosphate d'ammoniaque (46 PzOr/ha) et d'urée
à raison de 120N/ha.
Les conditions de culture sont celles du paysan. Ce qui explique une très grande diversité
dans les techniques de culture utilisées. La rfuolte a été effectuee sur la parcelle utile en
éliminant 2m de chaque coté.

Le test est à sa deuxième année.
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5.1.4. Résultats

5. 1.4. 1. Herbicides sélectifs

Les variables nombre d'adventices avant traitement , talles au m2, adventices après

traitement, panicules au m2 et le rendement en kg/ha ont été analysees. Les résultats sont
dans le tableau l.

Les coefficients de variations sont relativement élevés surtout pour le nornbre
d'adventices après traitement (100, 6Vo).

Pour le nombre d'adventice avant et après traitement, il n'existe pas de diftérence
significative. Ce qui laisse penser à une densité plus ou moins uniforme (homogène) dans

les parcelles traitées.
Pour le nombre de talles et de panicules au m2, I'effet des différents traitenrents

n'est pas significatif.
I-es rendements sur les différents traitements reflètent le rendement moyen à

I'Office du Niger.
A I'issue de cette deuxième année de test, on peut conclure gue, même sous

condition paysanne, les produits testés sont au moins autalrt efficaces que la pratique
utilisee par les paysans (figure 2). Toutefois, dans un système de repiquage avec une
bonne gestion de I'eau, la rentabilité économique de I'utilisation de désherbants chirniques
n'est pas évidente.
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Tableau 1: moyennes des variables sur 10 répétitions

5.t.4.2 Herbicides totaux

Iæ tableau 2 montre les résultats d'analyse et la comparaison des moyennes.
Cinq variables dont le nombre d'adventices au m2 avant et après traitement, le

nombre de talles, de panicules au m2 et le rendement en kg/ha ont été analysées.
[.es coefficients de variation sont relativement élevés pour les variables nombre

d'adventices au m2 surtout après haitement (139.5To).
I-a répartition des adventices au m2 semble uniforme sur I'ensemble des parcelles.
Pour les autres variables, il n y a pas eu également un effet significatif des

différents traitements.
Les rendements à I'ha sont en général assez faibles et varient de 2544kglha à

26a6kglha. Ces rendements sont obtenus dans des parcelles dégradés généralement
envahies de diga.

En cette deuxième année, l'{uivalence entre la pratique paysanne et les

désherbants chimiques confirme les résultats de la première année (figure 3) quant à
I'efficacité des produits utilisés.

Traitements
Advent.
avant
trait.

Advent.
après
trait.

Nombre
talles
au m2

Nombre
panic.
au m2

Poids
paddy
kg/ha

Garil 5l/ha

Basagran PLz

Pratique
paysanne

192

ztt

t73

20

l3

13

291

273

283

262

247

247

5469.34

5187 .73

5067 .ss

Moyennes 194 15 282 252 5241 .54

Effet trait.

cv (%)

NS

24

NS

100.6

NS

7.1

NS

8.6

NS

7.9
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Tableau 2: moyennes des variables sur 10 répétitions

Traitements
Advent.
avant
trait.

Advent.
après
trait.

Nombre
talles
au m2

Nombre
panic.
au m2

Poids
paddy
kg/ha

Argus
4Ilha

Glyphosate
81/ha

Pratique
paysanne

2tr

243

227

9

2

ll

249

258

254

226

232

22r

2543.65

2646.03

2545.64

Moyennes 227 I 253 226 2578.44

Effet trait.

CY (To)

NS

33

NS

139.5

NS

17.8

NS

14.9

NS

14.7
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6. DIAGNOSTICDESCOW

Introduction

I-es systèmes nationaux de recherche manifestent actuellement un intérêt croissant
pour I'approche participative de la recherche agricole. Cette nouvelle orientation ou clu
moins ce nouveau besoin s'explique par deux raisons en partie liées:
- à la difficulté pour un certain nombre d'acguis et de
propositions de la recherche agronomique d'être adopté par les
paysans.
- à de nombreux problèmes rencontrés par les agriculteurs dans
la conduite de leur culture ou dans I'utilisation de leurs
ressources qui n'ont pps de solutions appropriées immédiates au niveau de la recherche.

L' ad{uation entre les thèmes de recherche et les besoins et priorités des paysans
permettra d'éviter un faible taux d'adoption par les paysans et I'utilisation judicieusê d.t
ressources disponibles.

Selon P.JOUVE (1984) I'adéquation des thèmes de recherche aux besoins et priorirés
des utilisateurs présumés impose de réaliser un diagnostic des activités agricolei qui se
déroulent dans un esp,aee déterminé. Ce diagnostic permet d'identifier les blocages Lt t"t
potentialités de la protluction agricole dans les différentes zones agroclimatiques ânsi que
leur ordre de priorité. Ces priorités identifiées contribuent à déierminer des thèmes de
recherches agronomiques qui répondront impliciæment à la condition d'adéquation aux
besoins.

Ainsi, pour mieux cerner les contraintes agronomiques en riziculture irriguée, une
série d'études ont été entreprises pendant la contre saison tgg+ et l'hivernage 199tà travers
la zone Office du Niger.

6.1. Objectif:

L'étude vise à identifier les contraintes agronomiques en
riziculture irriguée à I'Office du Niger en vue d;une meiileure conception des programmes
de recherche. Cette nouvelle approche permettra d'améliorer I'adôption des teôhniqu"s
développées .

6.2. Site:

L'étude a été, faite pendant la contre saison 1995 dans la zone de I'Office du Niger. Elle a
été realisée dans les zones de Niono, Molodo et N'Débougou.
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6.3. Matériels et méthodes:

6.3.1 Matériels:

I-es enquêæs ont été réalisées à partir d'une fiche d'enquête comportanr 3 parties
relatives aux différentes opérations culturales.

6.3.2 Méthode:

L'étude a été conduite sous forme d'enquête et de suivi de carré de peuplement végétal.
En contre saison, I'enquête aété menée sur 265 exploitations rèparties entre lès zopes

de Niono, Molodo, N'Débougou.
Le choix des exploitations est fait selon la méthode des sondages aléatoires avec

stratification. Elle vise à assurer une répartition homogène de la poiulation en strares
supposées homogènes par rapport au(x) caractère(s) étudiéG).

Iæs critères à priori retenus pour le choix des exploitations étaient le rendemenr et la
surface. Ainsi les 213 des exploitations ont un rendemeni inferieur à 2 tonnes par ha et le I 13
concerne les rendements moyens et élevés. Cetæ fixation de quotas permet une meilleure
prise en compte des préoccuiations des exploitations à faible rendement.

I'æ choix des exploitations a été fait par les paysans suivant le rendemenr à partir
d'assemblée générale ou de simpres concertations entre-membres.

Iæ tableau I donne la répartition des exploitations enquêtées par village er par zone
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Tableau 1: Répartition des exploitations zuivant les zones et villages en contre saison.

Zones Villages codes

nombre
d'exploi-
tations
enquêtées

Niono

Molodo

N'Débougou

Colonni
Nango
Gnessoumana
Sassagodji
NlO Ténégué
N6 Sagnona
Gnoumanké
Niégué
Koyan péguéna
N'golobala
Mourdian coura
N'Kalamadian
Km 17 (Mourdian)

Kangaba
Niaminani

Siengo

N067-N098
N134-N153
N099-N I 13

N114-N133
N00l-N018
N019-N032
N033-N052
N053-N055
N056-N059
N060-N066
N158-N163
Nl64-N 166

Nr54-N 157

M00l-M017
M018-M030

NDOI.ND35
ND36.ND70

3l
z0
15

20
t8
t4
20
3

4

7

6

3

4

17

l3

35

35

total 265

Un code aété affecté à chaque zone et aux villages enquêtés (tableau l) pour cles flns
d'analyse. Plus de soixante pourcent des exploitations enquêtees se trouvent à Niono .

Le suivi des parcelles a été fait à partir des carrés d'observation implantés dans les
parcelles. Trois carrés (placettes) ont été implantés au hasard dans chaque parcelle. Des
mesures et comptages ont été effectués à différents stades végétatifs. Chaque enquêteur a
suivi une vingtaine de carrés placés dans 20 exploitations.

6,3.2.L. Collecte des données

Les informations relatives à la gestion de I'exploitation ont été recueillies à la suire
d'enquête. I-€s paramètres agronomiques (nombre de talles au tallage maximum, panicules
à la maturité et rendement) ont été mesurés dans les trois carrés placés dans chacune cles
exploitations. I-es rendements de touûes les exploitations enquêtees sont obtenus à partir clu
nombre de sacs évoqué par les paysans ou les associations villageoises. Les analyses ont été
faites à partir de ces rendements.

6.3.2.2. Traitement des données

Les données ont été analysées avec le logiciel intégré de statistique appliquée (LISA).
Deux séries d'analyse ont été faiæs sur les 583 individus représen[ant les exploitations
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enquêtees.
- Une analyse élémentaire à partir de tableaux croisés permettant de voir la relation entre
deux variables qualitatives. Cette analyse est suivie au besoin par des graphiques lnettant en
relief la liaison entre ces variables.

Les rendements ont été mis sous forme de classes pour constituer 5 modalités.
Dans le cadre de la caractérisation des exploitations (rendement faible et élevé), nous

avons retenu 2 classes de rendement ( < Ztlha et > 5Vha) pour mieux apprécier les

techniques en fonction des niveaux de rendement.
D'une manière générale pour le faitement des données, les villages ont été codés. Chaque
exploitation est représenté par 4 caractères composés par I'initial de la zone et d'un nurnéro
affecté à I'exploitation.

6.4. Résultats

6.4.L. Caractéristiques des exploitations:

I-es données relatives aux actifs, à l'équipement, aux surfaces, techniques et
rendements des exploitations figurent dans les tableaux 2, 3 et 4.

Tableau 2: caractéristiques obseryées sur I'ensemble des exploitations

variables moyenne mlnlmum maxirntrrn

nombre actifs
nombre boeufs labour
nombre ânes
nombre chamres
nombre herses
nombre charrettes
nombre tracteurs
surface totale (ha)
surface virosée (ha)
dose semence kg/ha
durée pépinière jrs
urée pépinière kg
phosphore pépin. kg
dose uree kg/ha
dose phosphore kg/ha
quant. fumier kg/ha
quant. terreau kg/ha
nombre désherbage
rendement t/ha

6
3.5
1.40
1,72
1. 15

1.09
0.075
0.64
0
3.78
35
8.80
8.17
150

99
2770
1438

1.5
2,713

I
0
0
0
0
0
0
0.13
0
30
13

0
0
0
0
0
0
0
0'

30
40
6
T2

4

4
I
3.6
0
120
65
50
25
400
250
28000
40000
5

7,500

causes par des olseauxpar
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Tableau 3: caractéristiques observées sur l'ensemble des exploitations à faible rendetttent
(<Ztlha)

variables moyenne mlnlmum maxlmulll

nombre actifs
nombre boeufs labour
nombre ânes
nombre chamres
nombre herses
nombre charrettes
nombre tracteurs
surface totale ha
surface virosée ha
dose semence kg/ha
duree en pépinière
urée pépinière kg
phosphore pépin. kg
dose urée kg/ha
dose phosphore kg/ha
quant. fumier kg/ha
quant. terreau kg/ha
nombre désherbage
rendement t/ha

5.42
2.78
1.28
L,70
1. 15

r.02
0.1
0.55
0
67
3s
6.87
5.59
r43.33
93.31
1839.43
44t.44
t.4L
l,t2

I
0
0
0
0
0
0
0.13
0
30
20
0
0
0
0
0
0
0
0'

30
l5
6
5

4
2
I
3.6s
0
120
60
50
25
400
250
28000
36000
2

r,99

' dégâts causés par des oiseaux et des rats
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Tableau 4z caractéristiques observées sur I'ensemble des exploitations à rendernent élevé
( > Stlha)

variables moyenne mmlmum maxln"l u n'l

nombre actifs
nombre boeufs labour
nombre ânes
nombre charnres
nombre herses
nombre charrettes
nombre tracteurs
surface totale (ha)
surface virosee (ha)
dose semence kg/ha
durée pépinière jrs
urée pépin. kg
phosphore pépin. kg
dose urée kg/ha
dose phosphore kg/ha
quant. fumier kg/ha
quant. terreau kg/ha
nombre désherbage
rendement t/ha

4.67
2.83
1.5
1 .33
0.92
I
0
0.29
0
55
37
8.25
8.25
160
92
4167
3 100
l.5g
5,84

2

0
0
0
0
0
0
0.13
0
30
25
0
0
50
50
0
0
I
5,250

7

6

3

3

2
2

0
0.60
0
100
65
30
20
250
r50
20000
8000
3

7,500

L'analyse des différents tableaux montre que des rendements élevés (usqu'à7,5tlha)
sont obtenus dans des exploitations dont le nombre d'actifs varient de 2 à 7 avec a1
maximum 3 paires de boeufs. Les surfaces cultivées varient de 0,13ha à 0,6ha. Le rendenrent
varie de 5,25 à7,stlha avec une moyenne de 5,84t/ha. Dans ces exploitations, les quantités
moyennes utilisées sont aL6Tkglha pour le fumier et 3100kg/ha pour le rerreau.

Dans les exploitations où le nombre d'actifs est élevé (10,20 voire 30), les rendemenrs
ne dépassent guère Ztlha. Iæs surfaces varient de 0,l3ha à 3,6ha. Les quantités de fumier
et de terreau sont en moyenne de L&39kglha et 44lkglha.

Au niveau de ces exploitations, la présence d'un nombre important d'équipenrent
(charnte, herse, charrette, boeufs, ânes) ne semble pas améliorer le rendement.

D'une façon générale, les rendements des exploitations à familles nombreuses sonr
généralement faibles malgré I'importance de leur équipement.

Pendant cette contre saison aucune des exploitations enquêtees n'a été attaquée par
la virose.
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6.4.2. Les sols

Au cours de cette étude, six types de sol ont été identifiés. Selon KEITA er al 1991,
ces sols connus sous leurs noms vernaculaires corespondent aux types suivants:
- les sols moursi sont des vertisols à drainage externe nul ou reduit à structure arrondie
- les sols dian sont des sols hydromorphes peu humifères à tendance planique ou verrique
faiblement alcalisé. Ces vertisols ont un drainage externe nul ou réduit et une structure
grossière
- les sols danga sont des sols hydromorphes peu humifères à gley oxydé en profondeur
- les sols seno sont des sols hydromorphes peu humifères à gley plus ou moinJ profond à fbrt
battement de nappe
A ceux la s'ajoutent les sols boi qui, selon BOUYER ET DABIN 1963, sonr cles sols
hydromorphes humifères plus évolués.

Les types de sol rencontrés dans les 266
suivante:
- 38,llTo des exploitations sont sur sol moursi
- 1, I3To sont sur sol dian
- 5,667o sont sur sol danga
- 23,407o sont sur sol boi-fing
- 2O,38Vo sont sur boi-seno
- lI,32To sont sur sol seno

exploitations se répartissent de la taçon

_ L'analyle des fypes de sol par zone de production (figure 4) montre qu'à Niono,3If!: des exploitations enquêtées sont sur sol moursi, 29,5%-sur sol boi-s"no, Z4,7Vo sLtr
boi-fing, 6,67o stn seno, 6To sut danga et 1,BTo sttt sol dian.

A N'Débougou, 68,670 des exploiations sont sur sol moursi, 2I,4Vo sur sol boi-tTng,
5,7Vo sur sol seno et 4,37o $$ danga.

A Molodo, 53,37o des exploitations sont sur sol seno, 20To sur sol boi-fing, l6,J%
sur boi-seno, 6,7Vo sur danga et 3,32o sur moursi.

I-a proportion élevée des tlpes de sol moursi à Niono, N'Débougou et seno à Molodo
s'explique généralement par la concenhation de la culture de contre tuiron sur ces sols.
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6.4.3. Modes de préparation des sols

Cinq modes de preparation des sols ont été identifiés avec des proportiorts très
variables:
- labour hersage puddlage avec 3,40Vo
- labour hersage: 52,45To
- labour puddlage: 0,87o
- labour hersage planage 27 ,55To
- autres combinaisons: 15,85To

Les modes les plus utilisés demeurent le labour hersage et le labour hersage planage.
Ils sont pratiqués dans une proportion de 80%. I-e labour hersage est la plus courante. Le
planage s'y ajoute losque des buttes et bas-fonds existent dans des parcelles.

L'analyse de ces pratiques par rapport aux types de sol montre qu'à I'exception clu

dian, le labour hersage est largement pratiqué sur tous les types de sol. Sur sol dian, les deux
modes de preparation utilisés sont le labour hersage planage (33,3To) et autres combinaisons
(66,,7 %) .

Les pratiques varient très peu suivant les types de sol et ne sauraient traduire uue

stratégie paysanne face au sol.
Le labour hersage puddlage et le labour puddlage sont peu pratiqés à causc

certainement des difficultés d'obtention du matériel adéquat.

6.4.4. Systèmes de culture

Actuellement la diversification se pratique à I'Office du Niger dans une proportiorr
de 23,77 7o des terres rizicoles. Cette diversification se traduit par la culture d'une
spéculation maraîchère dans les parcelles de simple ou de double culture.

L'importance de cette pratique est très variable suivant les zones. Ainsi sur I'ensenrble
des exploitations enquêtées de Niono, 38 To prattquent la diversification. Dans les autres zones
la pratique de la diversification semble très peu adoptée. Ce résultat est conforme à celui
de la contre saison L994. A Molodo, cê fait pounait s'expliquer par le non réaménagernent
des parcelles rizicoles.

6.4.5. Types de pepinière

I.es types de pepinière rencontrés à I'Office du Niger se résument en deux grandes
catégories.

La pépinière humide est pratiquée dans 67To des exploitations enquêtées contre 317,,
pour la pépinière sèche. Certaines exploitations QW utilisent à la fois la pépinière hurnicle
et sèche.

La forte proportion de pépinière humide s'explique en partie par 2 faits:
- la facilité de levée des plants
- le soucis de protection contre les oiseaux par épandage de fumier ou de paille avant la levéc
des plants.

L'utilisation des deux types de pépinière s'explique généralement par le soucis cle

çompenser la mauvaise germination à la suite d'un semis en pépinière sèche.
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L'importance de ces pratiques est variable suivant les zones. ,A Niono, 72% des

exploitations enquêtées utilisent la pépinière humide contre 277o pour la pépinière sèche.

Moins d'tTo des exploitations utilisent à la fois les 2 types de pépinière.
A N'Débougou, 73To utilisent la pépinière humide et 20To la pépinière sèche. Par

contre à Molodo,2'lTo pratiquent la Épinière humide et73% font la pépinière sèche.

6.4.6. Variétés

Iæs variétés cultivées à I'Office du Niger en contre saison sont china 988, abeganj,

5 r'l

r Au niveau des zones de production, les proportions sont également variables (tigur
5).

A Niono , 24To des exploitations enquêtées utilisent china 988, 49Vo utilisent abéganj,

t4% cultivent autres variétés. Les variétés BG 90-2, IR 1561 et IET sont cultivées dans des

proportions variant de 2 à, 6%.
A N'Débougou, la variété abéganj est largement cultivées 99To des exploitations

enquêtees. I-es variétés "autres" sont utilisées dans une proportion d'IVo.
A Molodo 3 variétés sont principalement cultivées. L.a variété china est la plus utilisée

avec une proportion de 47% suivi de BG 90-2 (33To) et IR 1561 (I7To). la variété IET est

peu cultivée avec 3To.

6.4.7 . Matière organique

La matière organique est utilisée dans 53Vo des exploitations enquêtées avec des

quantités moyennes de 2770kglha pour le fumier et 1439kg/ha pour le terreau.
Ces quantités sont apportées sous différentes formes:

- le fumier est dans 37 To des exploitations enquêtées
- le terreau est appliqué dans 5To des exploitations
- des apports combinés de fumier et de tprreau se font dans 6To des exploitations
- d'autres sources de matière organique (paille, azolla, compost) sont utilisées dans une

proportion de 5To

I-e niveau d'utilisation de la fumure organique est assez variable suivant les zones

(figure 6):
A niono, 48 To des exploitations enquêtées n'utilisent pas la matière organique contre 27 o/o

à N'Débougou et 93To à,Molodo.
Par ailleurs, I'apport de fumier se faitdans 43To des exploitations enquêtees à Niono,

37To à N'Débougou, 7To à Molodo. Le terreau est apporté seulement à N'débougou dans

une proportion t9To. L'apport combiné de fumier et de terreau se fait dans une proportion
de lTTo des exploitations enquêtée de N'Débougou et2To à Niono.

I-es autres t1ryes de matière organique (azolla, compost, paille) se rencontrent
seulement à Niono dans une proportion de 'l To .
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6.4.8. Les mauvaises herbes

Dans les exploitations enquêtées de nombreuses adventices ont été, identitlées cr
classées en deux grandes catégories:
- adventices annuelles
- adventices pérennes

Dans certaines exploitations, nous avons noté la présence de ces deux types
d'adventices.

L'analyse de I'importance des adventices montre que 73 % des exploitations enquêtées
sont envahies par des adventices annuelles contre 11% pour les adventices pérennes. Les
deux types d'adventices existent dans 16To des exploitations.

Par rapport à I'importance des adventices dans les différentes zones, on constate qu'à
Niono, sur I'ensemble des exploitations enquêtées, 74To sont envahies par les adventices
annuelles, l5To par les perennes, et rL% par les deux types.

A N'Débougou, il y a des adventices annuelles dans 59To des exploitations. Par conrre
les adventices pérennes existent dans 77o etlaprésence des deux types est évoquée dans 34o/o

A Molodo, dans les exploitations enquêtées, il n'y a que des adventices annuelles. Err
effet, les exploitations de Molodo qui font la double culture sont assez rares et seules les
meilleures parcelles (moins dégradées) sont utilisée à cette fin.

6.4.9. Semences

Deux types de semence ont été utilisees dans les exploitations enquêtées.
I-es semences sélectionnées ont été utilisées dans une proportion de 44,5u/o contrc

55,5% pour les semences non sélectionnées. Cette proportion est moins élevee que celle des
campagnes précédentes (contre saison L994 et hivernage 1994).

Selon les paysans, les semences sélectionnées sont celles qui proviennent de la f'errle
semencière de Molodo, de la ferme de Niegué, etdes associations viliageoises. Dans certairrs
cas, les paysans produisent leurs propres semences.

L'analyse de la provenance des semences d'une façon générale, montre que 32% sorrt
obtenus à partir de la ferme de Niégué, 57% proviennent des paysa.ns et llTo des
associations villageoises.

En considérant les types de semences (sélectionnées et non sélectionnées), il ressorr
que 66Vo des semences sélectionnées proviennent de la ferme de I'Off,rce du Niger (Niégué).
19% des associations villageoises et l5%o des paysans.

Parmi les variétés utilisées en contre saison, la variété Abeganj a la plus tbrte
proportion de semences sélectionnées avec 66% suivie de la variété Ctrina avec 19 o/o 

.

Par rapport aux zones de production, 43Vo des exploitations de Niono ont utilisé la
semence sélectionnée et 67To à N'Débougou (figure 7). A Molodo aucune exploitation n'a
utilisé la semence sélectionnée pendant cette contre saison.
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I-es principales maladies des planûes évoquees au cours de la contre saison 1995 sonr:
Ces maladies ont été regroupées en fonction des parties attaquées :

- aériennes
- souterraines

L'importance de ces attaques est assez variable. En effet, les parties aériennes ont été
attaquees dans 8% des exploitations enquêtées contre O,4Vo pour les parties souterraines.
D'autres attaques se sont manifestês dans une proportion de 5,6To. Par ailleurs, 8% des
exploitations enquêtées n'ont pas subi d'attaque.

D'une façon générale, le niveau d'infestation a été très faible en contre saison 1995. a
Les anomalies rencontrées sont surtout les panicules blanches, les pourritures de tiges dues'
à des foreurs de tiges. Aucun cas de virose-n'a été évoqué.

6.4.t1. Contraintes

6.4.L1.1. Contraintes liées au sol

I-es contrainûes identifiées se résument en trois catégories:
. les contraintes liées à la fertilité qui se traduisent par un mauvais comportement des planrs
malgré un apport d'engrais. Elles atteignent une proportion de 28,68% des exploitations
enquêtées.
. celles qui dépendent des propriétés physiques du sol et rendent diffîciles les travaux du sol.
ces types de contrainte existent dans une proportion de I6,Zj%
. la troisième catégorie est constituée par autres types de contraintes (présence de buttes, cle
bas-fond). Ces autres types de contraintes (manque de planage surtout) se manifesrenr dans
une proportion de 9,8ITo.
. I'absence de contrainte liée au sol a étÉ évoquée dans 45,2870 des exploitations.

La fertilité constitue une préoccupation réelle sur les sols seno avec une proportiol
de 77To ert I'ensemble des conEaintes rencontrées sur ce type de sol. Cette proportion esr
de29Vo svt sol moursi,207o sur danga et lgTo sut sol boi-fing.La contrainte feititiré n'esr
pas évoquée sur sol dian. Par contre, sur ce type de sol, les difficultés liées au travail du sol
existe dans une proportion de 33 To. Ces difficultés existent également sur sol rnou rsi (24To).
Sur les autres types de sol, cette proportion varie de 3,2 à 15% excepté sur danga où le
problème n'a pas été évoqué.

Par ailleurs sur tous les types de sol, I'absence de contrainte a été évoquée daps u1e
proportion d'au moins 44% sauf sur seno où elle n'est que de Lg%.

6.4.11.2. Contraintes liées à la pepinière

Les contraintes identifiées au niveau des pépinières se résument à la rnauvaise
germination, aux difficultés d'arrachâEê, et à d'autres types (dégâts des oiseaux, rats). Darrs
certaines pépinières, il peut y avoir plusieurs contraintes.

L'analyse des différentes proportions de contraintes montre que dans les exploirariops
étudiees 42% ont évoqué des contraintes liées à la germination, 13% à "autres contraiptes",
2To à I'arrachage. t67o des exploitations enquêtées ont évoqué des contraintes de germinariop
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liées à d'autres types de contraintes.

6'.4.11.3. Contraintes tiées à la matière organique

I-es contraintes rencontrées se résumer à l'insuffisance de la matière organique' aux

diffîcultés d'obtention, de transport et d'épandage.
D'une façon générale, I'importance de ces contraintes est très variable. L'insuftisance

esr signalee dans 14% des exploitations enquêtées contre 24To pour les difficultés. Dans l9Vo

des eiploitations, il y a à la iois I'insuffisance et les difficultés. D'autres types de contrainte

existent dans une proportion de L4%. Par ailleurs dans 29To des exploitations, aucune

contrainte n'a été signalée.

L'analyse des proportions des différentes contraintes par zone montre que:

- à Niono, la principalè côntrainte est constituée par les diff,rcultés de transport et d'épandage

avec une proportion de 33 To des exploitations suivie par la présence des deux "ittsuftlsance

et difficultés" évoquee pat 26To. La contrainte insuffisance est signalee dans 16% des cas'

alors que 22% dei exploitations n'ont pas de contrainte majeure dans I'utilisation de la

rnatière organique.
- à N'Débôugou,57To des exploitations semblent n'avoir pas de contrainte alors qrue l'7Ù/o

ont évoqué finsuffisance et LtTo les difficultés liées à l'épandage. Par ailleurs l0o/o orrt

d'autres types de contraintes.
- à Molodo , 83% des exploitations ont évoqué la présence d'autres contraintes et 17 "/o

signalent I'existence des deux Upes de contraintes dans leurs exploitations.

6.4.L2. Analyse des rendements

Les rendements ont été regroupés en 5 classes.

Les proportions de chacune de ces classes sont:
- ZtTo des rendements sont inférieurs à 1500kg/ha
- 36%. des rendements sont compris entre 1500 et 3000kglha
- 35.5% des rendements sont compris entre 3000 et 4500kg/ha
- 6.5 % des rendements sont compris entre 4500 et 6000kglha
- | % des rendements sont supérieurs à 6000kg/ha.

Les rendements d'une manière générale sont assez faibles avec seulement "7To de

rendement supérieur à a500kg/ha. Pal contre 57 To des rendements sont inférieurs oLr égal à

3000kg/ha
En plus de cet aperçu général sur les rendements, nous les avons analysés par rapport

aux zones, types de sol, techniques culturales (fertilisation organique, des modes de

préparation du sol) et aux systèmes de culture.

6.4.L2.L. Relation classes de rendement et zones de production

L'importance des classes de rendement est variable en fonction des zones de

production. La répartition des classes de -rendements 
par zone (figure 8) montre que l5Vo des

iendements à Niono sont inférieurs à 1500kg/ha, 40% sont compris entre 1500 et 3000kg/ha,

40Vo entre 3000 et 4500kg/ha et 5 % sont supérieurs à 4500kg/ha.
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La zone de N'Débougou semble la plus productive avec des rendements supérietrrs

à 4500kglhadans tTTo des exploitations contre 570 àNiono. Dans cette zone, 3% seulernetrt

des rendements sont inférieurs à 1500kg/ha, 39To sont compris entre 1500 et 3000kg/ha,

4l% entre 3000 et 4500kg/ha et lTTo sont supérieurs à 4500kg/ha.

Dans les localités de Niono et de N'Débougou, 80% des exploitations ont des

rendements compris entre 3000 et 4500kg/ha.
A Molodo, les rendements n'excèdent pas 3000kg/ha et 93To des exploitations ont urr

rendement inférieur à 1500kg/ha.

6.4.!2.2. Relation classes de rendement et types de sol

L'analyse des rendements par rapport aux types de sol montre que sur sol seno, pltts

de la moitié des exploitations (58To) ont des rendements inférieurs ou ê9il à 1500kg/ha et

19% ont un rendement compris entre 1500 et 3000kg/ha. Iæ rendement maxinrum de

a500kg/ha est obtenu sur sol seno par 237o et sur dian par 33%. Sur les autres types de sol,

au moins 7 To des exploitations ont des rendements supérieurs à a500kg/ha alors que des

rendements de 3000 à a500kg/ha sont obtenus par plus de 33 To des exploitations (figure 9).

Sur sol moursi et boi-fing, une proportion faible d'exploitations (2To) ont des

rendements supérieurs à 6000kg/ha.
Ces résultats d'une façon générale montrent que les sols seno s'adaptent moins bien

à la riziculture. Par contre les sols moursi et boi-fing permettent d'avoir des rendetnettts

assez élevés. Ces résultats restent conformes à ceux de la campagne précedente.
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6.4.12.3. Relation classes de rendement et variété

I-es rendements d'une façon générale sont assez faibles avec toutes les variétés.
Cependant quelques ciur de rendements élevés, supérieurs à 4,5tlha, ont été obtenus avec les
variétés abéganj, china et BG 90-2. Par ailleurs des rendements très faibles ont été
enregistrés avec les variétés IR 15 et BG 90-2 dans au moins 58 % des exploitations. Ces
faibles rendements existent dans une moindre mesure dans les exploitations cultivées en china
988 (35%) et en abeganj (7To). Dans les exploitations ayant cultivé la variété IET 2911, il
y a seulement deux classes de rendement (1,5-3t/ha et 3-4tlha). Chacune des classes a une
proportion de 50To (figure 10).

Il ressort de cette analyse que les variétés abeganj et IET se comportent mieux que
les autres variétés avec au moins 50To des exploitations ayant plus de 3000kg/ha.

6.4.12.4. Relation classes de rendement et types de semence

Les proportions des exploitations ayant des rendements élevés varient en fonction clu

type de semences.
Les rendements supérieurs à 3000kg/ha sont enregistrés dans 50% des exploitations qui
utilisent la semence sélectionnée contre 38To qui I'ont pas utilisee. Par ailleurs | | o/o

seulement des exploitations à semence sélectionnée ont eu un rendement inférieur à

1500kg/ha. Cette proportion atteint}9%o dans les exploitations à semences non sélectionnées
(figure 11).

A f instar des deux dernières campagnes (contre saison et saison 1994), ce résultat
laisse voir I'importance de la semence sélectionnée dans la production rizicole. Cependant
I'approvisionnement en ce type de semence, selon les paysans, constitue une contrainte
rnajeure.

6.4.12.5. Relation classes de rendement et type de matière organique

En fonction des sources de matière organique, les proportions des classes de
rendement sont assez variables. Ainsi des rendements inférieurs à 1500kglha sont obtenus
par 30% des exploitations n'ayant pas utilisé la matière organique. Par ailleurs des
rendements supérieurs à 3000kg/ha sont enregistrés dans 56To des exploitations ayant apporté
à la fois du fumier et du terreau. Ces mêmes rendements ont été obtenus par 69% des
exploitations ayant utilisé le terreau et 48% de celles qui ont fait un apport de furnier.

Des rendements supérieurs à 4500kglha sont enregistrés dans une proportion de 3I%
des exploitations ayant combiné le fumier et le terreau et aussi dans celles ayant utilisé le
terreau uniquement (figure L2).

I-e terreau et la combinaison fumier terreau ont permis I'obtention de rendenrents
élevés.

6.4.L2.6. Relation classes de rendement et diversification

I.a pratique de la diversification ne semble pas avoir d'effet sur le rendement. Err
effet, I'analyse des rendements montre que 37 To des exploitations ayant pratiqué la
diversification ont un rendement supérieur à 3000kglha alors que cette proportion s'élève à
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45To pour des exploitations n'ayant pas adopté cette diversification. Des rendements
inférieurs à 1500kg/ha sont obûenus dans L9% des exploitations pratiquant le systènre
diversifié contre 2LTo pour le système non diversifié (figure 13). L'effet du système diversiflé
s'explique par I'a:rière effet des fe$ilisants organiques apportés sur les cultures maraîchères.
Cet effet peut se manifester directement si la quantité apportee est suffisante ou
progressivement avec des apports cumulés. L'insuffisance de la quantité de matière organique
dans la zone et la récente utilisation des parcelles rizicoles pour des cultures de
diversification permettent un apport limité et progressif. On pounait penser à un arrière eff'et
après plusieurs années.

6.4.13. Causes de faibles rendements

Les principales causes généralement évoquées sont les ravageurs, le problèrne de
variété, la baisse de fertilité, les adventices et d'autres causes constituees selon les cas par
les problèmes sociaux économiques et le non réaménagement. Les proportions de ces
différentes causes sont assez variables (figure 14)

Pour mieux cerner les causes de faibles rendements, nous avons considéré les
exploitations ayant moins de 1,5Uha (figure 15). Parmi ces causes, les ravageurs (oiseaux,
rats) ont été principalement évoqués dans 587o des exploitations à rendements faibles suivie
par "autres causes" (manque de planage, réseaux défectueux) signalée dans 25%. Ce dernier
cas a été d'autant plus important que I'essentiel des exploitations à faibles rendements se
trouvent en zone non réaménagée (MOLODO). Au niveau de ces exploitations à faible
rendement, 6% évoquent le problème des variétés comme étant la cause de baisse cle

rendement alors que la baisse de fertilité est citée dans 47o. Une proportion d'exploitarion
de 7% ignorent la cause de leur baisse de rendement. Les maladies et les mauvaises herbes
n'ont pas été évoquées comme cause de faible rendement.

Une analyse au niveau des autres exploitations ont montré des proportions variatrles
(tableau 5).

Les proportions des causes évoquées par les différentes catégories (figure l5), bien
que variables, ont sensiblement la même tendance. L'imporûance des autres causes es[
variable en fonction des catégories des exploitations. Cette différence traduit les
préoccupations des différents types d'exploitations identifiées.

L'importance de ces contraintes est également variable en fonction des zones cle
production (figure 16). La baisse de rendement dans plus de 60To des exploitations cle
Molodo est due aux ravageurs. A Niono et à N'Débougou, cette proportion varie de 40 à
30T0. I-a baisse de fertilité et le problème variétal sont plus évoquees à Niono qu'à
N'Débougou.

Il ressort d'une façon générale que dans les exploitations à rendements élevés et
faibles, les baisses de rendement sont principalement causées par les ravageurs (oiseaux,
rats). I-es autres causes fréquemment évoquées sont les problèmes sociaux, éconorniques,
mauvais planage des parcelles et réseaux défectueux. Elles se rencontrent surtout dans la zone
de Molodo. I-es problèmes de variété et de fertitité existent dans une moindre mesure et dans
des proportions variables dans les deux catégories d'exploitations. Ces deux causes sont
évoqués seulement dans les zones de Niono et de N'Débougou.
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Tableau 5: proportions en % des causes de baisse de rendement pour différentes catégorles

d'exploitations

Causes de
baisse des

rendements

Ensemble des

exploitations
Exploitations à

faibles rendements
( : 1,Stlha

Exploitations à

rendements élevés

> 4,St/ha

Variété
Fertilité
Maladies
Ravageurs
Adventices
Autres
Causes non
connues

L4,3
11

0
37,7
0,4
t7,7
18,9

5,5
316
0

5 8,2
0

25,4
713

30
0
0

35

0
20
15
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6.5. Conclusion

L'analyse des exploitations monEent une large diversité des caractéristiques étudiées.
Iæs différents types de sol de l'Offrce du Niger sont plus ou moins représentés avec

des proportions très variables. Ia proportion de sol moursi est plus élevée que pour tous les
autres types. Cette forte proportion de moursi s'explique par le fait qu'à Niono et à
N'Débougou, les cultures de conEe saison sont concentrées sur des sols moursi. Sur les sols
rencontrés, il exist'e différents types de conEainte. Ces contraintes sont essentiellement la
baisse de fertilité des sol, les diffrcultés de travail du sol et "autres" contraintes constituées
par les buttes et bas-fond. [a conhainte fertilité est fortement évoquée sur les sols à tendance
sableuse (seno). Par contre sur le sol dian et le sol moursi, la principale contrainte rencontrée
est la difficulté de travail du sol.

Parmi les modes de préparation de sol rencontrés, le labour hersage est le plus
pratiqué suivi du labour hersage planage.

I,a' diversification des cultures est pratiquée dans 24% des exploitations er
essentiellement à Niono.

la conduite des pépinière se fait sous deux formes (pépinière sèche et humide). Ceue
conduite est variable en fonction des zones. Les zones de Niono et de N'Débougou pratiquenr
beaucoup la pépinière humide alors que la sèche est généralement adoptée par Molodo. Parnri
les contraintes liées à la Spinière (mauvaise germination, difficultés d'arrachage, et "autres"
constitués par les dégâts de rats d'insectes d'oiseaux), la plus importante est la rnauvaise
germination.

A I'Office du Niger, les variétés utilisées en contre saison sont china 988, abeganj,
IR 1561, BG 90-2,M 29Il et auEes. Iâ variété abeganj demeure la plus cultivee surrour
à Niono et à N'Débougou. A Molodo, la variété China 988 est la plus urilisee.

Deux catégories de semences sont utilisées: semence sélectionnée et non sélectionnee.
La proportion d'utilisation des semences sélectionnées est relativement plus faible que celle
des semences non sélectionnées. I-es zone s de N'Débougou et de Niono sont les seules à
utiliser les semences sélectionnées.

L'utilisation de la matière organique se fait à partir de différentes sources et dans des
proportions très variables. les différentes sources utilisée sont le fumier, le terreau et autres
(paille, azolla, compost) . I-a, source la plus utilisée est le fumier. I-a matière organique est
beaucoup plus utilisée à N'Débougou et à Niono.

I-es contraintes liées à I'utilisation de la matière organique sont I'insufTsance, la
difficulté d'obtention de transport et d'épandage. [a contrainte principale est la difhculté
d'obtention de transport et d'épandage.

L'analyse des rendements montre que les proportions des différentes classes de
rendement varient en fonction des zones, des types de sol, des variétés, des types de
semence, de matière organique. Les proportions élevées de bons rendements se rencontrept
dans les zones de N'Débougou et de Niono, sur des sols moursi et boi-fing, avec les variétés
abeganj et IET 29LI et I'utilisation de semence sélectionnée , de la matière organique sous
forme de terreau ou d'apport combiné fumier t€rreau.

L'analyse des causes de baisse de rendements a montré que les ravageurs (oiseaux,
rats) constituent la principale cause aussi bien dans les exploitations à faibles rendernent que
dans celles à rendements élevés. Les causes variété, fertilité, adventices, et autres (mauvais
planage, problèmes sociaux) sont évoquées dans des proportions variables en fonctions des
catégories identifiées.
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PROPOSITIONDE PROGRAMME 1996 - IgM

1. PROJET DE REFER.EI\ICE: MISE AU FOINT DES VARIE.TES PERFORMANTES
ET ADAPTEES A LA RIZICTJLTT]RE II{TENSIVE

Læs activités menées au cours de la campagne 1995-1996, se résument en quatre
points:

- I'introduction et l'évaluation variétale,
- la création variétale et
- la sélection conservatrice

Les principaux critères de sélection retenus sont:t Précocité (moins de l0Ojours)
* Rendement élevé et stable
* Résistance aux contraintes biotiques et abiotiques.
* Qualité du grain;

I .1. Introduction et évaluation variétale

Elle consiste à évaluer les performances agronomiques et le potentiel de rendemenr
du matériel génétique d'origines diverses pour sélectionner les meilleurs génotypes.

Iæ site des essais est la sous station de Kogoni.

Iæs témoins utilisés sont:
- BG90-2 pour les variétés à cycle moyen;
- IR32307-L07-3-2-2 pour les variétés à cycle précoce.

1.1.1. Essais Comparatifs de Rendement

1.1.1.1. Essais comparatifs de Rendement 4è stade des variétés retenues
dans les tests ARTP et AI)RAO.

Objectif:

n s'agit d'évaluer les performances agronomiques et le rendement des variétés
prometteuses par rapport au témoin (BG 90-2t.

1.1.1.2. Essais Comparatifs de Rendement 3"stade des variétés à cycle moyen
retenues dans les tests ARTP

Objectif:

Evaluer le potentiel de tendement et les performances agronomiques des nouvelles
variétés par rapport aux témoins.
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1.1.1.3. Essais Comparatifs de Rendement 3ostade des variétés précoces retenues
dans les tests ARTP.

Objectif:

Il s'agit d'identifier des nouvelles variétés de cycle court, à haut rendemenr er bien
adaptées à la double culture.

1.1.1.4. Essai Comparatif de Rendement 3ostade des variétés retenues dans
I'essai avancé ARTP

Objectif:

Evaluer le potentiel de rendement et les performances agronomiques des nouvelles
variétés par rapport à BG 90-2 pris comme témoin de productivité.

1.1'1.5. Essai Comparatif de Rendement 3ostade des lignées F7 et population F8.

Objectif:

Comparer le potentiel de rendement des nouvelles crfutions à celui de BG90-2 pris
comme témoin de productivité.

1.1.1.6. Essai Comparatif de Rendement 2ostade des variétés à cycle moyen retenues
dans les tests ARTP

Objectif:

Evaluer le comportement et le potentiel de rendement du matériel génétique d'
origines diverses en vue de sélectionner les plus intéressants.

1.1.1.7. Essai Comparatif de Rendement 2ostade des variétés précoces retenues
dans les tests ARTP.

Objectif:

Identifier des génot1ryes à cycle court(moins de 100 jours) ayanr de bonnes
caractéristiques agronomiques et bien adaptés à la double culture du riz
riziculture intensive.

1.1.2. Programmes Coopératifs INGER,

* pépinières d'observations (100 variétés)

* pépinières de criblage (150 variérés)

* Essais régionaux QI variétés).
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1.1.3. L'évaluation variétale multilocale en zone Office du Niger

Objectif:

Définir une gamme de variétés adaptées aux différentes conditions agro-climatiques
en évaluant I'adaptabilité spécifique et les performances agronomiques des variétés.

L'évaluation multilocale des variétés prometteuses sur plusieurs sites permet une bonne

analyse des effets génotypes, environnementaux pour l'établissement d'une carte variétale

commune ou spécifique à une rnne donnée.

I .1 .3.1.. Essais variétsux de rendement

1.1.3.2. Essai Régional groupe d'action SaheUADRAO (11 variétés)

1.1.4. Caractérisation des génotypes

Elle permet une intervention multidisciplinaire dans le processus de sélection des

cultivars et de paquets techniques appropriés.

1.1.4.1. Essai de comportement variétal à la virose des variétés introduites
de L'ITTA

1.1.4.2. F'ssai de Comportement Variétal à la panachure jaune:

Objectif:

Identifier à court terme, des cultivius dont les caractères agronomiques (cycle, taille,
architecture, rendement, qualités organo-leptiques) sont comparables à ceux de la BG 90-2

avec surtout un bon niveau de tolérance à la panachure jaune du riz.

1.1.4.3. Etude de la résistance variétale du riz aux insectes foreurs de tige

Son objectif principat est d'étudier le comportement des variétés prometteuses de riz
vis à vis de I'attaque des foreurs de tige en conditions naturelles.

1.1.4.3. Etude de ltlnfluence de ta date de semis sur le niveau dtinfestation
du riz par les insectes et maladies

Son objectif est de déterminer lia période optimale de semis des variétés prometteuses

correspondant aux faibles populations des nuisibles.

I.1.4.4. Etude de la date de semis des pépinièrrcs en contre saison

Objectif:

Déterminer la date optimale de semis des pépinières de différentes variétés de riz en

contre saison à I'Office du Niger.

I
I
I
t
I
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1.1.4,5. Courbe de réponse à ltazote des variét& prometteuses en contre

Objectif:

Déterminer la dose optimale d'azote des variétés prometteuses en contre saison.

1.1.4.6. Etude de lteffet date de semis par écartements en fonction des génotypes,
en saison et contre saison zur le rendement du riz en conditioru
de riziculture irriguée (convention IER/AIIT/OERI{N)

Objectif:

Déterminer la date optimum de semis des pépinières et des ecartements au repiquage
du iz en fonction des génot1pes, êD saison et contre saison chaude, en conditions de
riziculture irriguée dans le périmètre rizicole de Sélingué.

1.1.5. Tests variétaux en milieu paysan

Objectif

Evaluer en vraie grandeur et sous conditions paysannes, les perfonnances
agronomiques des meilleures variétés obtenues en station en vue de leur diffusion.

1.2. Création variétale

L'objectif recherché est de développer de nouvelles lignées à partir des meilleures
combinaisons génétiques des caractéristiques agronomiques des géniteurs locaux (bonne
adaptabilité et qualité de grain) et étrangers (précocité, rendement élevé, résistance aux
maladies et insectes).

Matériel végétal

I-es descendances hybrides F4 des croisements HL5-23 DA et de Gambiaka Kokunr
par IR50 seront observés en génération F5.

Essai en serre:

Un programme de criblage systématique de variétés prometteuses au virus de la
panachure jaune sera réalisé au niveau de la serre sous inoculation artificielle.

1.3. Sélection conseryatrice (production de semences)

Objectifs:

- Mainûenir la pureté variétale et génétigue des cultivars.
- Satisfaire au besoin du service semencier national et d'autres structures semencières.
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1.3.1. Multiplication de semences de pr6base (GO à G3)

Variétés

* Gambiaka Kokum
* BH,z
* 168-tL-rz
* BG 90-2
* H15-23 DA
* China 988
* 40-tæ4-22
* Bouaké 189
* Sébérang MR 77
* RPKN-2
* rR32307-107-3-2-2
* BG g0-2

1.3.2. Multiptication des variétés prometteuses

Variétés

* Bouaké-189
* 40-I&4-227
* rR 32307-107-3-2-2
* MR-84
* Seberang MR-77
* 168-tl-tz
* RPKN-2
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2. PROJET DE REFERET.ICE : AIVIELIORATTON DE LA FERTILITE
DU SOL EN RIZICT]LTT]RE IRRIGTIEE

2.L. Evolution de ta fertilité du sol et des rendements sous riziculture continue
en simple cultune avsc semis direct

2.2. Evolution de la fertilité du sol et des rendements sous riziculture continue
en double culture

2.3. Test azolla

2.4. Test matière organique

2.5. Gestion de la fertilité des sols pour une riziculture irriguée performante
et durable au Sahel (essai régional IER/ADRAO)

Objectif:

La présente étude se propose de caractériser la gestion de la fertilité des sols des

périmètres rizicoles. Elle aboutira à la définition d'indicateurs simples pouvant servir à la
caractérisation de I'ensemble des ffrimètres rizicoles sahéliens, en ce qui concerne la
production, I'utilisation des ressources naturelles, des intrants et la durabilité.

2.6. Etude dtune rotation culturale

Objectif:

Etudier le comportement de plusieurs spéculations à I'intérieur d'une ro[ation culturale
dans le cadre de la diversification en zone Office du Niger.

3. PROJET DE REF'EREI{CE: RECHERCIIE DE MEILLBT]RES
TECHhIIQUES AGRONOMIQUES POUR L'TNTENSIFTCATTON

3.1. Evaluation de paquets techniques pour |tintensifïcation de la riziculture

3.1.1 Evaluation des modes de pÉparation du sol:

s.l.zTest de semis à la volée avec des seme-ncet pré-germées \ ;"rB*O"'
ru\ cnq t 9h \n'u' 6/ eu4 t M "

obiectifs tl l;; ) a'on f;À'^^f 
*'ii,,'Jo Às-'

^\ 
Àrr'/\'' ? æ\^'u-

- L'objectif général est de tester les résul rtr, gU6,{ravec les essais semis à la volée
avecdessemencesprégerméesselonsurdegrandessuperficies
en condition semi réel.

- Recenser les contraintes des deux systèmes de cultures.
- Observer et étudier les facteurs limiant la production.

I
I
I
I
I
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3.2. Gestion de la fertilisation du riz irrigué en monoculture

3.2.L Etude diagnostic

3.2.2. Etude de courbe de réponse au potassium

Objectif:

Evaluer I'impact du potassium sur le rendement du nz en condition de riziculture
irriguee à I'Office du Niger.

3.2.3. Fertilisation azotêe ayec un semis direct à la volée dans |teau

3.2.4' Récupération des sols décapés du périmètre irrigué de Sélingué

3.2.5. Détermination de la dose optirnrrm dtazote au tallage du riz
irrigué avec repiquage (convention IER/IPR/AIEA)

Objectifs:

- Evaluer l'efficacité d'absorption de I'engrais azoté par des variétés de riz type
paille courte au stade'tallage en conditions de riziculture irriguee à I'Office du Niger,

- Déterminer le niveau de rendement en relation avec les doses de fractionnemenrs.

3.2.6. Détermination de la capacité dtabsorption de l'azote par des mutants de riz
irrigué à I'office du Niger (convention IER/IPR/aIEA)

Objectif:

Comparer la capacité d'absorption de l'azote par 2 mulants de riz,leur parent et une
variété locale en conditions de riziculture irriguée à I'Office du Niger.

3.2.7. Evaluation dtun régulateur de croissance sur le riz irrigué
(collaboration firme penshibao)
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4. PROJET DE REFERENCE: LIIITE INTEGREE CONTRE LES
NTIISIBLBS DU HTZ

4.I. ETI.]DE DE LA BIO.ECOI,OGIE DES NUISIBLES DU RIZ:

Les objectifs généraux du projet sont :

- suivre la dynamique des nuisibles du riz;
- Aider à la mise au point de méthodes de lutte appropriees contre ces nuisibles.

I-es objectifs spécifiques sont :

- définir les périodes d"apparition forte des insectes

- suivre l'état phytosanitaire des cultures.
- situer I'impact des paramètres sur les nuisibles
- aider à la programmation du calendrier cultural

I-e projet comporte 9 activités :

- suivis phytosanitaires en milieu paysan ;

- Bio-écologie des insectes foreurs de tige du iz ;

- Recherche sur l'épidémiologie du RYMV;
- Recherche sur les vecteurs de transmission du RYMV;
- Inventaire des plantes hôtes poæntielles du RYMV;
- Recherche sur les foyers de vecteurs de transmission du RYMV;
- Herborisation.
- Diagnostic des contraintes relatives aux adventices

4.1.1. Suivi phytosanitaire:

n sera réalisé en milieu paysan en faisant des observations aux différents stades

phénologiques (tallage, épiaison, maturité). Des dissections seront faites sur les prélèvernents

de 200 tiges par variété. Des notations de maladies sont effectuées avec prélèvement à chaque

stade phénologique

4,t,2. Etude de la bio-écologie des insectes foreurs de tiges:

L'étude de la bio-écologie des insectes foreurs de tige en fonction des conditions
écologiques de I'Office du Niger est menée p:u un système de piégeage lumineux à Kogoni
et Niono puis des chasses dans les autres zones de I'office.

4.1.3. Recherche sur les vecteurs de transmission de la panachure jaune:

Pour étudier tous les vecteurs de transmission de la virose, un test en milieu paysan

(test de protection des pépinières avec le voile non tissé et le semis direct) et ditférents tests

dans la serre moustiquaire métallique seront exécutés.
Cette activité a pour but d'identifier les insectes vecteurs du RYMV et d'étudier:
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- Iæ rôle des technigues culturales par lesquelles I'homme intervient dans la transmission du
virus;
- Le rôle de certains éléments climatologiques dans la transmission de la virose,
- Iæ rôle des insectes dans la transmission de la virose à la pépinière et ensuite le rôle de
cette pépinière dans la propagation de la maladie dans les champs;
- quelques techniques culturales pour réduire les pertes de rendements causées par la maladie.

Elle est réalisée par un système de piégeage (lumineux, chasse hebdomadaire) dans
les parcelles rizicoles.

4.1.4. Recherche sur les foyers de vecteur du RYMV:

Cet essai a pour but de trouver les foyers et en même temps identifier les vecteurs
responsables du transfert de la virose das planæs hôæs sur la culture du riz. La zone de
l'étude couvre les villages de N4, N5, N6, N6 bis, N7, N8, N9 et Nl0.

4.1.5. Criblage de variétés résistantes ou tolérantes à la virose ou aux vecteurs:

Cette étude est faiûe en collaboration avec le projet mise au point des variétés
performantes (voir programme amélioration variétale).

4.1.6. Herborisation:

I-es travaux porteront sur I'inventaire et la composition de la flore adventice du riz
irrigué dans le temps. Des comptages et prélèvements d'échantillons seront faits dans des
carrés de sondage placés dans les différentes zones agro-écologiques et différents systèmes
de culture.

4.L.7. La recherche de plantes hôtes alternatives du RYMV:

Un certain nombre d'adventices exemptes du virus sera semé en serre. Le riz
contaminé artificiellement servira de lignes infectantes et des tests sérologiques seront faits
sur les adventices.

4.1.8. Diagnostic des contraintes tiées aux adventices:

Objectif: Cette étude se propose de recenser toutes les informations relatives aux
adventices poussant dans les rizières de I'Office du Niger afin de mieux réorienter le
programme de recherche en lvlalherbologie vers les préoccupations des paysans.

4.2. MISE AU FOINT I}E METHODES DE LUTTE INTEGREE CONTRE LES
ADVEhITICES DU RIZ:

2.2.1, Evaluation de I'efficacité des morécules s6Lniques:

- xDE537
- Ionda,r 60DF
- SAMORIZ
- Sirius
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2.2.2.Evaluation de ltefficacité de nouvelles molécules chimiques:

objectif: Elle a pour but d'élargir la gamme des herbicides afin d'aider le paysan

dans son choix. Elle est basée sur l'introduction de nouveaux produits suivant les besoins des

firmes.

z.z.J.Etude de ra date optimare de semis d'azoua en association avec le riz

cette étude a pour but de déterminer la date optimale à laquelle l'Azolla doit être

associé au riz sans causer préjudice à ce dernier.

2.2.4. Etude de I'efficacité des appareils de traitement:

Objectifs:
- Déterminer le pulvérisateur qui convient le mieux à I'application des

herbicides en zone Office du Niger'
- Etudier l,efficacité des traitements herbicides en fonction des pulvérisateurs

utilisés.

2,2.5. Etude du contrôle à tong teme de Oryrn longistaminata

objectifs: Evaluer, en fonction des modes de désherbage la durée de réinfestation des

parcelles par o. tengiçtaminata. procéder à l'évaluation écônomique de I'utilisation des

différents herbicides àans la lutte contre o. longistaminata.

4.3.IVIISE AU FOINT DE METHODES DE LUTTE INTEGREE CONTRE LES

INSECTES NI,JISIBLES DU RIZ:

4.3.1. Objectifs

I-es objectifs généraux du projet sont :

- minimiser les pertes de rendement causées au riz par les insectes nuisibles tout en

sauvegardant I' environnement.
- mise au point d'une lutte intégree contre les insectes nuisibles'

I-es objectifs sPécifiques sont :

- rechercher les méthodes judicieuses d'utilisation des insecticides.

- rechercher les méthodes efficaces d'utilisation des auxiliaires de lutte biologique'

5. DTAGNOSTTC AGRONOMTQTIE

Objectif:

L,étude vise à identifier les contraintes agronomiques en riziculture irriguee à I'office

du Niger en vue d,une meilleure conception dei programmes de recherche afin d'arnéliorer

I'adoption des techniques développées'
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