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nÉsuvrÉ

Les activités du Programmes Riz irrigué au cours de la cantpagne d'hivernage 2000 ont

porté essentiellenrent sur la poursuite des thèmes de recherclte orientés vers la résolutiort des

diflérentes contraintes biotiques et abiotiques identifiées erl riziculture intensive. Les réstrltats

rapportés ont concerné les technologies avancées en station et en rtrilieu pavsan dans le domairte

tle I'anrélioration variétale, I'agronomie et la défense des cultures. Les expérinretttations menées

ont étcl les tests variétaux nrultilocaux, d'adoption et de f'ertilisatiotr orgarto-nrinérale etr nrilieu

payselr. le suivi phytosanitaire, l'étude de I'infestation des rizières par les riz sauvages, l'étude de

la trio-écologie des foreurs de tiges et enfin l'étude de la lutte biologiqtte cotttre la jacinthe d'eatt

et sa répartition.
Dans les tests variétaux d'adoption en nrilieu pa)/san, les productrices et prodtrcteurs ottt

apprécié le cornpoflcnrent des variétés prometteuses au champ. La variété ITA 398 a été choisie

rupapiprenrent par I'eusemble des paysans test des six zones. à cause de son cycle. sa densité

ltapiculaire, sop pouvoir de tallage, sa qualité nrarchande (blanchettr de grains) et son gottt cltri

esr preilleur à BG 90-2. Quant à la variété IR 28118 bien qu'elle a un rendement élevé et tttre

lrolpe qgalité de grain, elle a été moins appréciée par les paysans à catlse de son cycle

r-elativenrent long et sa taille qui la prédispose à la verse. Elle serait tnieux recomlllandée dans les

zones nort réaurénagées.

Les résr-rltats du suivi phytosanitaire réalisé en zone Ofïce dtr Niger ont montré cltre

l'irrtèstatiorr lroyenltc par les foreurs de tige durant le cvcle de dér'eloppelllent du riza été la pltrs

u1lc.r'éc clans la zone clu Kor-rrouruari. Au niveau des variétés I'inf-estatiott rttoyelllle la plus élevee

it clte obserr,ée sLtr Sahelika (ECIA) salts incidence notable sur le t'ettcletrlettt. elle peLlt êtt'c-

clrraliliée cle tolérarite. Quant aux observatiolts sLrr nraladies, e'lles ollt trlotltré att cours de la

caplpagne des attrlcpres cle panachure jaune, la pourriture des tiges. des gaines,le fhux charborl et

la céciào1r1,ie. L'ilciclelce de la panachure jaune a éte faible cette cantpagne ainsi qtte poLlr les

aLltres rnaladies
Daps la lltte chil1ique contre les adventices du riz. les nrolécttles telles qtre Galaxy et

Topstar se sont révélées très efficaces dans le contrôle de toutes les espèces d'advetltice les pltrs

couraumeut rencontrées dans les rizières. Le biosec rotrtrd up s'est rér'élé efficace en milietr

lravsap dans le contrôle de l'or1,za longistcuttincttct quelqtre soit les doses trtilisées et les périodes

cl 'application.

Dans le cadre du suivi de l'évolution de la fertilité des sols et des retrdeutetrts en simple

culture, la pratière organiqr-re quelle que soit la source cornbinée à 50 kg N ha-l dotrne utre

augpreptatiol cle repdement de plus de 80% par rapport art téntoin zrbsoltr- Cette attgmelttatiort

c-sr cle l2()o^ si I'or-r apporte la matière organiqLre conrlrirrée i\ 1(J0 kg \ ha-l et à l3 kg P lia-

Itlorrrrc. I-e fiunicr est Ia nreilleure sollrce de restitLltiotl orgarticltre .

[:p clolble culture cie riz, saus apport cic rnatière or'gar]icprc. la fortc dosc cle fertilisatiolr
pripôrulc cigpuc le nreillcur rendenrent. L'application cie 120 kg ha-l I 26 kg P ha-l+ 25 kg K

hrr-l entraîne Lute augurentation de 108 % et celle cic 5t lta-lfitrtiiet' clotttle 47o/,, par rapport all

tcrnoirt absoltt.
L'effet de la fertilisation sur le rendement cles variétés cie riz etr fonctiorl de la gestiott des

cLrlrures a été étçdié sur deux types de sol (danga et ntor,rrsi). Strr sol datrga, I'effet période

cl'sltplication de la fumure de fond est perceptible sur le renclettreut. Par cotttre, sur sol tnottrsi

cet ef-fet u'est pas visible.
Pour les tests potassiurn sur Moursi et Dattga, il existe tlll

r-cpclcpterrt. Le traitenrent sans potassium donue le plus faible reltdetnetlt
effet potassium sllr lc

[-'ér,etluatiol cle I'arrière elfet dr"r phosphorc et cltt llotasstttnr sLlr

1l;errrie\r'e aplée nroutre Lln effet signifrcatif cies apports l'aits les attrtées

r.csrrltats se conflnnaiient en detrxièrne atrnée, on poLlt-rarit ettVisager tttt:tpPort

danga et tnottrsi ell

pr'écéclentes. Si ccs

rrrte atrrrée stll' clcttr.
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I N,TISE AU POINT DES METHODES DE LUTTE INTEGREES CONTRE
LES AD\/ENTICES DU RIZ IRRIGUE (RI2)

l.l. Introduction

I Au Mali la riziculture iniguée est pratiquée sur 60 000 ha. dont 5.1 li4 ha à I'Ollic.- tlLr

I \iger (ON. 1997) et les superficies en riziculture d'immersion profonde ont été estimées ii 187
000 ha en 1987.

De tous les tentps, la lutte contre les adventices a constitué la préoccupation nrajeure rles

paysantles et paysans ollest africains.
Pamri les facteurs biotiques qui réduisent le rendentent du riz, les plantes advetrtice's rlu

riz occupent une place importante. Les pertes occasionnées peuvent varier de l0 à 1009,i,. Le
repiqLlage', I'anrétragen'rent parcellaire et I'irrigation anréliorée ont réduit le problènre cles

adverrtices en général et des riz sauvages en paniculier. Cependant 2760 hectares sont encore
enrbla\,és en semi-direct et les hors casiers couvrent 6150 hectares.

Les riz sau\/ages (Oryza longistaminctta, Ory,7s barthii) prolifèrent dans les casiers norl
anrénagés avec un système de culture extensive conduisant soLlvent les paysans à I'abarrdorr de

lerrrs parcelles. Ertviron 900 ha de rizière ont été abandonnés en 1997 à I'Offlce du Niger (ON.
1991). Une prolifération de Oryza barthii a ëtê, également notée ces denrières canrpergnc-s tiarrs

les rizières réanrérrasées.

1.2. Objectil's

I 1.2.1. Objectif's génér'aux clu projet sont

- réduire les pertes de rendement causées aLl riz par les adventices toLlt en sall\/egzrrclartt
I'environnement,
- dirninuer les tenrps de travaux des paysannes et des paysans.

1.2.2. Objectifs spécifiques sont .'

- identifier les contraintes liées aux adventices et les méthodes de lutte paysanne en vue d'une
réorientation des prograurmes de recherche,
- rechercher d 'autres nréthodes de lutte contre les adventices,
- adapter les nrétliocies de lutte au nollvealr contexte agricole,
- constituer rur hcrbicr rle r'éférence.

1.3. Evaluation de I'ef'licacité du topstar sur les adventices du riz irrigué ett

rn ilieu paysa n

I .3.1 . Obj ectif
Cette étude consistait à tester en milieu paysan (zone de Niono) le Topstar dans le cadre

de la lutte contre les adventices annuelles dr"r riz inieué.

I.3.2. N'Iatér'iel et t\{éthorles
Les tests ont étc conduits elt 3 blocs disllersés otr cltaclue ltaysall constituait Ltttc-

rcltétition. Les traitcnrents comparés sotrt:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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T I : Topstar 526 ml/ha
T2: Topstar 737 ml/ha
T3: Stomp 3llha
T4: Désherbage manuel

1.3.-1. Résultats et Discussions

Les résultats de l'ér,aluation de I'efficacité du Topstar en nrilieu paysan conrltarcls au

Stomp 500E cornn're désherbant chimique de référence et à la pratique paysanne (désherbage
nranuel) sont illustrés par les figures 1,2,3 et 4.

Quinze jours après traitement (JAT) les deux doses de Topstar (526 et 737nt l/ha) ont
ntaîtrisé les adventices avec l'efficacité que Stomp 500E appliqué à la dose de 3 l/ha (figure l).
Tous les traitentents chimiques ont mieux lutté contre les adventices que le désherbage nranuel.
An 30èn" JAT la mênre tendance était observée quels que soient les traitenrents. Le clésherbage

nranuel denreure toujours le traitement le plus enherbé (figure 2). Le niveau d'enherbenrent était
faible quelque soit le traitement 45 jours après application des traitenrents (figure 3). Une légère
ré irrfestation des parcelles par les dicotylédones a été observée (figure3).

L'effet des désherbants chimiques a été positif sur le rendenrent (figure 4). Le nreilleur
rendement a été obtenu avec le Stomp 500E (56l6kg/ha) suivi des doses de Topstar (5346 et

5155 kg/ha respectivertrent poLrr 737 et 526 ml/ha). Le plus faible rendernent paddy (l()i3kg/ha)
a été produit par les parcelles désherbées manuellenrent. Le désherLlage chinrique a cntraîrré Ltrtc

augnrentation de plus d'uue tonne de paddy de riz par hectare par rapport au déslter'trage ntztttucl.

Cette augntentation était de 1122 kg, 1313 kg et de 1583 kg respectivetttetrt pour' les closes de-

526 et 737 rrrl,ilia rJu Topstar et pour le Stomp 500E.
L'ér,aluation par notatiorr visuelle de I'efficacité a nrontré une éqalité entre les doses rle To1)star

et le Stonrp 500E (tableau I ).
Cependant il convient de signaler une phytotoxicité du Topstar sLu'tout à la tlose de 737

ml/ha pour le riz pouvant entraîner la décoloration temporaire de cer-tairts plants. Cette attotttalie
disparaît 30 jours après le traiternent (tableau 1).

Tableau I : Notation de I'efficacité et de la toxicité des différents traitements

Efficacité Toxicité
Traitements 15 JAT 30 JAT 45 JAT 7 .IAT I5 .IAT 30 .IAT

(J

()

o

.)

(,l0
I
I
I
I
I
I
I

Tl: Topstar 526 nrl/ha

T2 : Top star 737 nrl/ha

l-i:StornpSlha

1.3.5. Cottclusiott.
Cette prenrière arlrée d'évaluation du Topstar en milieu paysalt a nrotrtré qtle ce

clésherbant chimique appliqué en pré-levée des adventices inhibe la serntittation de celles-ci et

assure ainsi un bon nettoyage de la parcelle au tant que le Stonrp 500E. Il est pltrs efficient qtrc- le

déslrerbase rtt artue I .
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Fig 1:Effet des traitements sur les adventices du riz irriguél5 JAT
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Fig 2 : Effet des traitemnts sur les adventicesdu riz irrigué à 30 JAT
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Fig 3
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1.4. Identification des sources d'infestation des rizières par or1t7s barthii

I .-l.l Objectif

La présepte étude vise à identifier les principales sources d'infestation des parcelles par

O. hurrltii en vue de la mise au point de stratégie de lutte efficaces.

1.J.2. I\Iatériel et rnéthode

Itllbstutiotl put' les sernences

Cette étgr1e a consisté à un échantillonnage des semences chez l0 paysans. Ainsi, tlll

éclraltillon de 2 kg a été prélevé chez chacun des paysans. Ces semellces ont en suite été triées et

le nornbre de graines de Oryza barthii a été déterminé par comptage. Ce qui a permis de calcr'rler

le pourcentage de graines de O. barthii contenues dans les semences et ainsi d'estimer le tattx

probable d'infestation des rizières via les semences.

Infestation pzr la pépinière

Vilgt pépipières ont été sélectionnées depuis leur irnplatttation pour lrener ce sottdage.

Tr-ois jolrs avant I'arrachage des plants un échantillon de 200 plarrttrles a été prélevé au hasarcl

clarrs clacuue cles pépinières. Le nombre de plantules de O. bctrthiia été déternriné par colllptasc.

Coprpte tepu cles di{-ficultés de distinction au stacle précoce des platttttles dtr riz ctrltir'é et cle- O

hurtltii. c6acup clcs échantillons de 200 plantules a été repiqué attx écat'tetrtetlts de 20 x 20 cllr a

ririsorr d'uue pluntule par poquet. Le nombre de touffes de O. bttrthii a etrsttite été colllpté I
selraipes après le repiquage. Enfin le taux d'infestation des parcelles lié à la pépinière a été

défini.

Itfestcttiott pet' les ccutctux et clrains.

Ici, le sondage a porté sur la détermination du niveau d'infestation de l0 canatlx ter-tiaires

et de l0 drains par Lln comptage des tiges de Oryza barthii dans 60 carrés d' I m2 chacttn.

1.4.3. Résultats et discussion

- ltrfestrtion cles purcelles pctr Oryza barthii tt partir des sentences et cles pépinières.

Les résultats de l'évaluation de I'infestation cles senteltces ct cles pépirtières petr le riz

l'oLlge sont préserttés aux tableaux 2 et 3.

L'ipfestatio6 clcs rizières par On:u ltctrthii lrar le biais cles setrlcllces reste tr'ès làitrlc.

pcrrrr 9 lots cle serlcnces (2kg chacun) analvsés, le notttbre de graittes cie O' hurtltii était cle l'
soir upe graipc rlc riz- rouge polrr 6kg de senrelrces auto-pl'odr-rites llar le llaystlll (tableau 2).

L'apalr.sc- tlc l'infeslation cles pépinièrcs 1tar O. bctrtlrii a clortné clcs tilrtr cl'itrfestatiorl tlc

() rr 9.5,),i, (tablcurr i) ar,cc Lure nro),enlre cle l.lJo/0. Cc taur It'est l)lts rtulgligcable si I'ol-l sLtit tluc

I'cs;tèce est tt-c\s 1tr-olifique et qLre ses graines se collset'\,ertt. lortgtellll)s cllttls lc sol satts llertlt'c lcLtl'

tircu I té gel-nt irtat i ve.

ll a éte ltoté Lute aLlgmentation du taux d'infestation cle la setllettce à la pé1linièr'c' Cela

ltour-rait être attribué soit allx appofis extérieurs par les eaLlx cl'irrigation soit attx résen'es dtt sol

e,-, grairres viables. Il a égalentent été obsen,é que beaucoup cle Paysalls lllallqLtelrt de Vigilaltce

cla's la luttc coptre I'adventice car la périocle à laquelle elle attire I'attention des Petl'5tt'-tt

co'irrcide à sa 1l6ase floraisorl correspondant à I'initiation panictrlait'e du riz ctrltivé' Orvza burthii
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a alors toutes les chances de boucler son cycle car les paysans

llltl'celles à ce stade du riz. Ce qui alirnenterait les réserves clu sol

-[ableau 2: Infestation des semences par O. barthii

évitent de se cléplacer dans
en graines viables.
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SÙ III CIICES Variétés Source senrence Quantité

Nornbrc cle Riz

_l1tg:____
0

I

0

2

0

0

0

0

0

I-ots dc

Kogoni
Kogoni
BG90-2
Kogoni
Kogoni
Kogorri
Kogoni
Kogoni
Kogoni

91- l

91- 1

91- I
91-l
9l-r
9r-l
9l-r
9r-1

Auto-production
Auto-production
Auto-produc tiorr
Auto-produc t iorr
Auto-produc t iorr
Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production

2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2ke

I Tableau 3: Infestation des pépinières par O. barthii

I Nombre Nombre
Oryza.sativa Oriza.barthii

Nombre touffes Taux
On,za.barthii
45 JAR

Echantillons
prélevés

d'infestation
en o/o

0
4
0

0

3

0
1

0

0

I
0

7

6

0
0
0
6

0

19

0

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

r00
2()0

l(J0
lr)0
1o()

100
-rr)0

2u0
r00
200
200
200
2()0

t()0
100
200
100
200
l()0
3o0

200
196
200
200
t97
200
199

200
200
199

200
r93
t94
200
200
200
t94
200
181

200

0

4

0

0

J

0

I

0

0

I

0

7

6

0

0

0

6

0

l9
0

0
1

0

0

1,5

0
0i
0

0

0.5

0

3,5
3

0

0

0

3

0

9.5

0

- In.festutiotr des ri:ières por On'za barthii it purtir des cuttttux tertiuires et dts tlntins

L'analyse des résultats de comptage du nombre de O. barthii au mètre carré dans les

réseaux a montré que I'infestation moyenne est de façon générale uniforme sur la longueur les

canaux et drains enquêtés (tableaux 4 et 5). La densité de O. barthii était la même en amont et

en aval des arroseurs (168 plants/mt) et des drains(207 plants/m2). Toute fois, il a été noté une

densité légerement plus forte dans les drains que dans les arroseurs.
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Tableau 4: lnl'estation des canaux tertiaires sur I'ensemble clu réseau. en amont et elr aval
par O. burthii

Arroseurs tertiaires Nombre moyen de O. barthii ln't

I Réseau Amont Aval

I
I
I

.\r-r'oserrr

.{ rrc-rseLrr'

Ar-roseLrr-

Arroserrr
,\r-rose ttr
Arroserrr
Ar-roseur
.\r'roseur'
Arroseur
An oseur

Br-l
u l-2
ND2
Siengo- I

S icngo-2
Sahel

sibi- I

s ibi-2
sibi-3
KL

ll0
B4

183

20s
249
146
220
124
167

178

92
'7'7

187

195

306
t4l
2t9
125
163

169

108

99
I C)7

r95
221

139

234
125

r84
177

I
I

Moyenne 167 r68 168

Tableau 5 : Infestation des canaux tertiaires sur I'ensemble du réseau. en amont et en aval
par O. bsrthii

I Drains Nombre moyen de O. barthii lm'
Réseau Amont Aval

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

Drain KL- I
Drairr KL-z
Drain KL-3
Drain Kovarr
Drairr ND2
Drairt Sahel DD
Drain Sahel MG
Drain Sahel Station
Drain Sibi
Drain Sahel Réeie
Moyenne

t94
202
220
r96
r96
r93
248
248
172
225
209

202
214
219
191

r88
184

250
218
t73
214
205

179
203
235
116
203
202
2t4
261
156

224
206

1.4,4, Conclusion

Le diagnostic de I'envahissement des rizières de l'Office du Niger par le riz sauvasc-

Orvzct barthii a permis d'identifier les réseaux d'irrigation et les réserves du sol ert -sraines de

I' adventice conrnre principales sources d' infestation des parcel les.

Le nranque d'entretien des arroseurs et des drains et I'arrachage ou non de Or.t':u burthii
à un stade non approprié par les paysans seraient la cause de I'augnrentation du stock de grailtes

daus le sol et I'infbstation des rizières. Les semences joueraient un rôle linrité dans l'intèstation
des parcelles.
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1.5. Evaluation de I'elficacité du Roundup biosec
I o ngistrttrtinutil en milieu paysan

I .5.1 . Objectif

680 contre 0rv7,u

Cette étucle corisiste à tester en nrilieu paysan (zone clu Macina)des techttiqttes de ltrtte
cont rc Ory':u lortgistrtntirtct(u développées eti sttitiott.

1.5.2. N'latériel et rnéthodes

Les tests ont été conduits en 4 blocs disperses où cliaque paysatt cot-tstittte tttre répétition.

Les traiternents testés soltt:
T I : labour * hersage + repiquage (pratique paysan)

T2: 6l/ha de Ror,rndup 360 + labour et hersage 3 senraines après herbicidage + repiqtrage
-t3: Sl/hade Roundup 360 + labourethersage 3 setnaines après herbicidage + repiquage

T4.4 kg/ha de Biosec + labour et hersage 3 semaines après herbicidage + repiquage

T5: labour + labour et hersage 3 semaines après + repiqtrage.

1.5.3. Résultats et discussion

Les résultats d'analyse de variance de l'évaluation des techniques de lutte intégrée contre

O. longistaminata en milieu paysan sont'illustrés par la figure5.
La population de O. longistaminata était uniforme dans les parcelles choisies avec tttle

clensité moyeïrne supérieur oll égale à 250 plants /nr2 offrant la même chauce aux différentes

teclrniqtres comparées. A 15,30 et 60 JAT, tous les traitements ont maîtrisé O. longistcttttittttttt.

Les résgltats obtenus sont illustrés par la figure5. On a constaté d'une façon générale que I'effet

traitement était plus prononcé à 15 JAT. Une légère augmentation du nombre de On'zu

lottgistrtntincttct au m2 a été observée 30 et 60 JAT par rapport à la poptrlation notée l5 jotrrs

alrrès le traiterlent (flg.5). Cela s'explique par le lait qLr'à cause des difficultés cl'irrigation des

parrcelles la levée de I'adventice n'était pas r,mifornre avant l'application des traiterttetrts. Ce clui a

eptraîné la gennination tardive de certaines pousses. Anssi, il est'important de signaler qll'tllle
pluie surveulre deux heures après I'application des herbicides dans les blocs 3 et 4, a affecté

I'effet de ces traitements.
Aucune difference significative n'existe entre les traitements pour le nombre de plants de

rizlm2. Cela indique que la toxicité des herbicides pour le riz est nulle. Tous les désherbants

chimiques sont statistiquement équivalents en rendement paddy aux techniques de préparation dr-t

sol (tableau 6). Cependant, il convient de noter que la parcelle traitée au Round Up biosec a

prodtrit le rendement le plus élevé (4542 kg. h?-' ) contre 3889 kg.ha-r pour le simple labour suivi

clu hersage. Soit une différence de 653 kg. ha-' de paddy.

Le Round Up Biosec appliqué à la dose de aky'ha a eu la même appréciation vistrelle qtre

le double labour en ce qui concenle de notation d'efficacité contre I'advetrtice (tableatrT).
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Tableau 6 : Effet des traitements sur le nombre de plants/mz et le rendement du riz en
milieu paysan

Traitements Plants/m2 Rendement
kg. ha-l

I
I
I

Tl: labour + hersage + repiquage (pratique paysan) 204
t73

3889
4041

3437

1512

3562

T2: 6l/ha de Round Up 360 + labour et hersage 3 semaines
après herbicidage + repiquage
Ti: 8l,ha de Round Up 360 + labour et hersage 3 semaines 156
après herbicidage + repiquage
T-l. 4 kg/ha de Biosec + labour et hersage 3 senraines après 183
herbicidage + repiquage
T5: labour + labour et hersage 3 semaines après + repiquage 168
Moyenne générale t77 1050

I Signification
cv%

NS
20.6

NS
24.3

I
Tableau 7 : Evaluation de I'efficacité des traitements

I -l-r'aitenrents
15 JAR 30 JAR 60 .IAR'l'l 

: labour' - hersage + repiquage (pratique paysan)-[-]: (rl lra cle Rouncl Up 360 + labour et hersagc 3

scnraines après herbicidage + repiquage
T3: 81,'ha de Round Up 360 + labour et hersage 3

senraines après herbicidage + repiquage
T4: 4 kg/ha de Biosec + labour et hersage 3 semaines
après herbicidage + repiquage
T5: labour + labour et hersage 3 semaines après +
repiquage

6

8

8

I
8

8t
I
I
I 

- Etttcle socio-économique

L'analyse du budget partiel des techniques de lutte intégrée contre O. longistantirtatu a

nrontré une rentabilité économique des T4 et T2 par rapport Tl (la pratique paysanne) (tableau
25). Les dépenses additionrrelles de ces traitements ont engendré un supplément de rendement
pacldy de 653 et 152 kg. ha-r respectivement pour le T4 et le T2. L'application de 8 litres. ha-r de
Rourtd Up 360 conrbinée au labour (T3)et le double labour (T5) ont présenté des bilans négatifs
car ayant produit moins que la pratique paysanne (tableau 8). Cependant, il paraît inrportant de
cortsidérer les charges des techniques combinant la lutte chirnique aLl labour conrnre Lln

investissenrent et uoll des coûts opérationnels, car Llne fbis I'adventice nraîtrisée. lc paysan

pourrait aisénrent exploiter sa rizière pendant plusieurs caurpagnes sans coûrts aclclitionnels.
Le désherbage chimique a été apprécié par les paysans polrr sorr efl-rcacité en occur-rence

Ie Rouncl Up biosec à cause de son conditiouneurent en petits sachets renr-lant sat gestion lrlLts
tlcilc.

I
t
I
I
I
I
I
I

l0
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I Tableau I : Résultats du budget partiel avec la pratique pa)'sanne comme base

Traitements

Labour herbicide FCFA. ha-r kg. ha-l

Coût *Rendement **Gain

additionnel differentiel monétaire
differentiel
FCFA. ha-l

Coût différentiel en

FCFA. ha-'I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TI
T2
T3
T-r

T5

0

0

0

0

20 000

0
33 000
44 000
48 000
0

0

33 000
44 000
48 000
20 000

t52
-452
653
-327

16 720
-49 720
71 830

-35 970
*Le rendenrent diftërentiel a été obtenu en soustrayant le rendement du Tl (pratique par,'sarrnc) du
rendement de chacun des autres traitements.
**le gain monétaire a été calculé en multipliant le rendement differentiel par 110 F CFA.

fig 5: Effet du Roundup biosec sur O. Iongistaminata en
milieu paysan
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II. ETI.JDE DE L'EVOLUTION DE LA FERTILTTE DES SOLS ET DtrS
REI\DEMENTS EN MONOCULTURE DU ruZ ET DIVtrRSIFICATION
DES CULTURES (RI3)

2.1 .lntroduction

La riziculture à I'Office du Niger est praticluée sur divers types de sols sur enviror.r
10 000 ha. Sur I'ensemble de ces sols. les rlêmes teclirriques sor-rt utilisées en terrle cle

l-crtilisation et mode d'exploitation. Le systènre de culture actuel se caractérise prtr la

ntotroculture du riz sur des sols pallvres en nratière organique, en azote et en phosphore. Cettc
rttotroculture intensive du riz a entraîné une baisse considérable de la fertilité cles sols voire lcur'
clégradation (engorgement, salinisation, sodisation et alcanilisation).
La pratique de la double culture avec les exportations successives des deux récoltes dans I'arrnée.
rrécessitent une fertilisation bien équilibrée pour assurer le remplacement des éléments l.nrtritift.
Cette double culture de riz et la dégradation des sols déjà observée par endroit sont des facteurs
potentiels pour mettre en cause les efforts d'intensification.
Par ailleurs, I'introduction d'autres spéculations avec des variétés et des techniques adaptées en

contre saison en rotation avec le riz d'hivernage serait évaluée. La pratique de ces cultures moins
exigeantes en eau contribuera à faire baisser le niveau de la nappe phréatique.
Ce projet de recherche a pour objectif de suivre l'évolution de la fertilité des sols et des

rendements, de développer des formules de fertilisation adaptées en fonction du système de

culture, du type de sol et des saisons, et de maintenir et ou améliorer la fertilité de ces sols dans
un système de culture durable.

2.2. Objectifs du projet

L'objectif global de ce projet vise à établir une stratégie durable de fertilisation pour les

sols en riziculture irrigué.
Les objectifs spécifiqLres consistent à :

- récluire les closes d'engrais minéraux par l'utilisation des résidus de récolte et cltr firrtticr':
- restaurer la fèrtilité des sols dégradés clu Macina par I'utilisatiort clu firnrier ct rles

amendenrents tel cpre le PNT et la dolonrie ;

- fournir des indications sur l'évolution des propriétés physico-chimiques des sols et

l'évolution des rendements en fonction des systèmes de cultures ;

- identifier des variétés et techniques adoptées à une alternative de production dans le cadre

de la diversification (rotation en contre saison).

2.3. Test sur le suivi de l'évolution de la fertilité du sol et des renclements en

simple culture

2.3.1. Objectif:

Cette étude se propose de suivre l'évolution de la fertilité du sol et des rendetnetrts ett

riziculture continue en fonction des systèmes de culture.

2.3.2. Matériel et méthodes

Le test qui a démarré en l98l est implanté à la sous-station de Kogoni sur un sol de type
(Danga).

t2
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La variété IR 8 est semée en lignes continues distantes cle 30 cnr. Trois niveaux cle
tertilisation minérale sont combinés à 3 niveaux de restitutions organiques pour constituer'9
traitements. Les 9 cornbinaisons (traitements) sont réparties darrs uu dispositif croisé non
statistique (sans répétition). Les dirnensions parcellaires sont l0 rn x l0 nt soit 100 nt2. Lrr

lrarcelle utile récoltée est de 36 m2.

Pottr pemrettre ult bort enfouissenrent de la paille, le labour est Fait à la char-r'ue à soc sLrivi
tl'tttt hersage et d'tttr pulvérisage. La quantité de paille procluite sur les parcelles est totalernerrt
I'estttrrée (enfouie) pour les traitements recevant la paille. E,lle varie en fonction du niveau cle la
lirnrure ntinérale et des iinnées.

Le phosphore est apporté sous fonne de
ci'rrrée en 2 fractions : 318 de la dose recoffIntandée

Liste des trcùtentents :

super simple au semis et I'azote sous fbr-rnc
au tallage et les 5/8 à I'initiation paniculaire.

M0F0 - salls matière organique et sans engrais
M0Fl : sans matière organique + 50 kg N/ha
M0F2: sans matière organique + 100 kg N/ha + 30 kg P2O_s/ha

M1F0 : Paille produite sans engrais
MlFl - Paille produite + 50 kg N/ha
MlF2 - Paille produite + 100 kg N/ha + 30 kg P2O5/ha
M2F0 :. 5 tlha fumier sans engrais
M2Fl : 5 t/ha fumier + 50 kg NÆra

l v4.ZFz : 5 tlha fumier + 100 kg N/ha + 30 kg P2O5/ha.

2.3.3. Résultats

Les rendements varient de 3003 kg ha-l à 6997 kg ha-l (tableau 9). Cette augnrentatiorr est

r ariable suivant les types de fertilisation minérale et orgauique. L'obtention cle 909" tlu
renclement nécessite I'apport cle fumier combiné à 50 kg ha-l d'urée ou I'apport cle fortes closc-s

rlc- firnrure nlinérale conrbiné aux clifférentes sources cle restitution organique (tableau l0).

l'ableau 9 : Renclenrent kg lra-' des diff érentes conrbinaisons

Rendement kg ha
Sans
organique

matière Paille produite Fumier 5 t ha-'
enfouie

Sans engrais

5{) kg \ ha'r N

100 kg N ha-r + 13 kg P ha-r

3003

4842

6014

3847

5569

6997

501 I

5 850

5956

I
I
I
I

l3
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I 'fableau l0: Augnrentation en pourcentage par rapport au ténroin sans apport

28

85

133

t
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I

Augnrentation o/o

Sans matière
organique

Paille produite
enfouie

Funrier 5 t lra-'

Sans engrais
50 kg N ha-r N
100 kg N ha-' * l3 kg P ha-r

61,2
100,3

66,9
9'1,8

98,3

Dans le caclre cl'ttne synthèse partielle, nous avons fait une arralyse pluriannuelle sur'l9
ttlls. Les résttltats cle I'atralyse de variauce et de comparaisor-r cles ntoyenltes consigrrés clans lc-s

tableattx I I et 12. Le retrdenrent moyen du ténroin absolu (sans lnatièr'e organique et sans
engrais) après 19 ans cle culture est supérieur à2 500 kg ha-' (tableau ll).
L'apport de 5t ha-r de fumier cornbiné aux différentes doses cle fertilisation nrinérale esr
équivalent à Ia paille produite combinée à 100 kg N ha-r + l3 kg P ha-r.
Sans fertilisation r-ninérale, l'apport de la paille augmente la production paddy de 34oÂ et celui du
ftttrrier de 740Â par rapport au témoin absolu. La matière organique quelle que soit la source
combinée à 50 kg N ha-r donne une augmentation de rendement de pltis ae 8Ô% par. rapporr au
témoin absolu. La cornbinaison matière organique avec 100 kg N ha-r + 13 kg P ha-ldonne une
attgmentation de I 20% toujours par rapport au témoin. Quant au poids paille, il varie de 35% à

150 % selon les traitements (tableau I2).

2.3.4. Conclusion :

En présence d'une forte dose de fertilisation minérale (100 kg N.hu-'* 13 kg P ha-r), la
paille produite et le fumier ont donné des rendements supérieurs à 6 t ha-'. Ces rendements sont
statistiquement équivalents au fumier plus 50 kg N ha'r. Par rapporl à la faible fertilisation (50 kg
N l-ra-l), les rendements obtenus à partir du fumier et la paille procluite clépassent les 5 000 kg ha'

'. Pot,r un objectif cle plus de 5 t ha-l de paddy, un apport d'engrais nrinèrar,x est indispensatrlc-.
Le fumier est la nreilleure soltrce de restitution organique.

Tatlleau ll: I'oicls grain en kg ha-r du test cl'évolution cle la fertilité cles sols et rles
renclements en sirnple culture de riz

Traitements Rendenrents
(kg ha-r ;

Augmentation
rendement, (oÂ)

I
I
I

Tl : MOFO (sans matière organique et sans engrais)
T2 : MOFI (sans matière organique + 50 kg N hu-')
T3 :MOF2(sans nratière organique+ l00kg ha-r+13kg P ha
-f-l :M I F0(paille procluite sans engrais)
'l-5 

: rlll F I (paille procluite+S0 kg N hu-')
T(r : IvtlF2( paille produite+ t00kg N ha-r+ l3 kg P hu-')
T7 : M2F0(5t ha'rfumier+ 0 kg N ha-r)
T8: M2Fl (5t ha-rfumier + 50 kg N hu-')
T9: M2F2(5t ha-r fumier + 100 kg N ha-r + 13 kg P ha-')

2840 i
4302 d-r) 6t4i a

3815 e

5376 b
6367 a
4932 c

63ll a

6540 a

tt
I l6
34
89

t24
74

122
r30

I
I
I
I

Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents.

l4



Tableau 17 :

rendements en

Poids paille en
simple culture

kg ha
de riz

-r du test cl'évolution cle la f'ertilité cles sols et cles

Nl atière orqirnique Ferti lisation rni nérale
sans engrais 50 kg N ha- I {)0 kg \ lia +13kg Pha

Sans nratièrc organique 4264 d 5870 c Ee57 b
En tbuisselt.)cltt
procluite

paille 5142 c 6716 c E(rS8 b

firnrier 5t ha 8332 b 9219 b 1f)652 a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

\B : les chit'fr-es affectés par les nrêmes lettres soltt statistiquernent ccluir alents

2.4. Test potassium sur sol moursi et danga

2.4.1. Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier dans les conditions réelles I'effet du potassium sur les
types de sol de I'Office du Niger. Ces tests permettent de valider la fiabilité des résultats obtenus
etr station et en régie (effet du potassium) dans les différences zones de I'Office du Niger.

2.4.2. Sites :

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

2.4.3. Matériel et Méthodes

Le nratériel végétal utilisé est la variété Kogoni 91-1, largenrerrt cultivée à I'Office du
N iger.

Deux types de sol ont été utilisés : sol nroursi et sol Danga
La fertilisation minérale est composée d'urée, de phosphate d'anrnroniaque (DAP) et de

chlonrre de ltotasse.
Lc phosphate d'anrrlloniaque et le chlorure de potassium ont été apportés avant le repiquage et

l'rrr'ée en derrx lractions ai raisou de l12 au tallage et l12 àl'initiation paniculaire.
Trois niveaux de potassium ont été colltpâr'r1s.

Tl : 120 kgi'ha 1r1 +20 kg/ha P (fumure vulgarisée)
-f2 : 120 kgiha N + 20 kg/ha P + 50 Kg/ha K
-f i : 120 kg,'ha N + 20 kg/ha P + 100 Kg/ha K.

Le dispositif expérimental est en blocs dispersés où chaque parcelle paysanne constitue
rune répétition. Une vingtaine de paysans (répétitions) ont été retenus. Les parcelles élémentaires
avarient une surface de 200 m2. La récolte a été effectuée sur la parcelle utile en éliminant 2 m de

chaque côté.
Les tests ont été conduits dans les conditions paysannes. Les itinéraires techniques ont été

suivis pour un bon déroulement des tests.

l5
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2.4.4. Résultats et discussion

Sur sol danga (tableau 13), les coefficients de variation varient de 40Â pour la hauteur
rrroyerlne des plants à ll,5oÂ pour les variables talles et panicules au m2. L'effet dose cle
potassittnt est significatif pour les variables par-ricules au m2 et rendement paddy en kg ha-r. Pour
la vat-iable particttles au nt2, l'apport cle 50 kg K ha-l est équivalent au traitement sans lrotassiurl
et reste inférieur au traitement 100 kg K ha-'. S,,rt le rendentent, I'apport de 100 kg K lra-l est
supérieur à 50 kg ha-l K, qui est statistiquenrent équivalent aLl traitenrent sans potassiLln'I.
L'apport de K entraîne une augmentation de 7 kg de rendemerït paddy par kg de K appliqué clarrs

l'itrtervalle 0-50 kg et 8 kg de rendenrent paddy par kg de K appliqué dans l'intervalle 50-l00kg.

Sur sol moursi (tableau l4), les coefficients de variation verrient de2,4oÂ poLlr la hauteur
nrovenne des plants à6,7o/o pollr les variables talles et panicules au m2. L'effet dose cle potassiunr
est hautetletrt significatif pour toutes les variables. Sur le rendentent paddy et paille, la forte dose
(100 kg K hu-') est équivalent à la dose moyenne (50 kg K ha-r). Le traitement sans potassiunl
donne le plus faible rendement. Pour les variables talles et panicules/m2, seule la forte dose se

différencie des autres traitements qui restent équivalents. Pour la variable hauteur. la forte dose
(100 kg K hu-') permet une meilleure croissance des plants suivie de la dose moyenne (50 kg K
ha-r).

En conclusion, les deux types de sol montrent les mêmes tendances par rapport à la
fertilisation potassique. Ceci montre le besoin en potassium des sols de l'Office du Niger d'où la
nécessité d'inclure le potassium dans la fertilisation.

Tableau 13: Résultats d'analyse de variance des tests potassium sur sol danga hivernage
2000

Traitements Talles
au m2

Panicules Hauteur
au m2 (cm)

Poids paille Poids paddy
(kg ha-r ) (kg ha-r )I

I
120 kg Nha-'+20 kg Pha-' (fumure vulgarisée) 308

120 kg N ha'r + 20kg P ha-r + 50 kg K ha | 331

120 kg N ha'r +20 kg P N ha | +100 kg K ha'r 355

306 B 95

328 B 96

360 A 97

6747

7255

7494

5809 B

6156 B

6580 .\
\{oyenne 33r 331 7 165 6l8r96

I Sisnif,rcations NS HS NS NS HS

cv(%) I 1.5 I 1.5 4.0 7.18.4

I
I
t
t
I
I
I

Lcs chittres atfectés par les nrêmes lettres sont statistiquement
Keuls.
IJS : signitlcatif au ser.ril de lul.,: NS : non significatif

équivalents selon le tcst clc Ncrvnran cl

t6
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I Tableau l4 : Résultats d'anal1'se de t'ariance des tests potassium sur sol moursi hivernage

2000

Traitements Talles
au m2

Panicules Hauteur Poids paille Poids paddy
(kg ha-r ) (ks ha-r )au m2 (cm)

I 20k-e Nha'' +20 kgPha-' ( fumure vulgansée) 321 B

336 B

359 A

3r9 B

334 B

358 A

89C

92B.

93A

7838 A

8050 A

6084 A

6296 A

72868 5718 B

120 k-q N ha'r + 20kg P ha'r + 50 kg K ha-r

t20kg N ha'r +20kg P ha-r +100 kg K ha-r

Movenne 339 336 92 772s 6033
Significations HS HS HS HS HS
cv% 6.7 6.7 2.1 5.3 5.1

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

Lcs chiffres affectés llar les mêmes lettres sont statistiquenrent équivalerrts selon le test rlc'

Nen'nran et Keuls.
HS

NS : non significatif

L'anal1,5c du rendement moyen de deux canrpagnes slrr les deux types de sol nrontre que
les reudenreuts sont plus élevés sur sol Dauga que sur sol Moursi (Fig 6). Cette différencc-
pourait s'expliquer en par-tie par la nature des sols. Les sols Moursi sont des vertisols constitués
de types d'argile capables de fixer le potassium entre les feuillets. Cette fixation du potassirutl
réduit considérablement le K disponible pour la plante.

Sur tous les types de sol, l'augmentation des doses entraîne une augmentation de
rerrdenrent de 7 à l40Â sur Danga et de 6.31 à ll,27o/o sur Moursi.

Fig 6: Rendement moyen sur deux ans en fonction du niveau de patassium
sur deux types de sol
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2.5. Evaluation en vraie grandeur de I'elïet de différentes formulations
d'engrais sur le rendement du riz

2.5.1. Objectif

Vérifier en vraie grandeur I ' efficacité sur le rendement du riz irrigué d' un engrais bulk
blending et des conrbinaisons d' engrais retenues à partir des essais sur sol dégradés du Macina.

2.5.2. iVIatériel et méthode

Le test a été irnplanté sur les parcelles carencées du Macina.
- La variété BG 90-2 a été utilisée.
- Les engrais utilisés : I'urée, le phosphate d'anrmoniaque, le sulfate de potassilrm et une nourelle
formulation (bulk blending) SUKUBe SUKUBe
- La matière organique a été apportée sous forme de fumier sur un traitement à raison de 5t/ha

Les traitements testés sont:
T I : 120 N + 46 PzOs (témoin vulgarisé)
T2. 120 N + 46 PzOs + 60KzO
T3: 200 kg de bbz ( 32- 52 - 24 - 65. - gMgO - 0,42n) + 150 kg d'urée
T4: 5t de fumier+ 120 N + 46 PzOs + 60 KzO
T5: 10 t de PNT + 120 N + 23 PzOs + 60 KzO

L'urée egt apporté en deux fractions : l12 au tallage et l12 à I'initiation paniculaire,
Le Phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potassium et la nouvelle formulation (bulk
blending bb: l6 - 26 - 12 - 4,5 S - 0,2 Zn) ont été apportés au repiquage.
Le fumier est apporté au moment de la mise en boue.

Le dispositif est constitué par des blocs dispersés oir chaque paysan constitue une

répétition. Les dimensions des parcelles sont de l5 m x 20 m soit 300 m2 séparées par des allées
de 0,5 m.

La récolte a été effectuée sur la partie centrale en éliminant I m de chaque côté.

2.5.3. Conditions de réalisation :

Après un labour des parcelles suivi de hersage, les planches de pépinière ont été

corrfectionnées. La pépinière a étê mise en place. Au mornent du piquetage des parcelles. cles

échantillons de sol ont été prélevés. Le planage des parcelles et la mise en boue ont été thits,

suivis de I'apport de DAP, du chlorure dc potassium, du bulk blending et du fluttrier. Le

repiquage a été fait aux écartements de 20 cnr .r 20 cm à 2 ou 3 brins avec des plants âgés dc' 2l

.jours. Les apports cl'urée ont été faits au tallage. à I'initiation paniculaire et l0 jours atprès

l'initiation paniculaire. Les entretiens ont été tlits à la demattde.

2.5.4. Résultats et discussion:

Les coeffîcients de variation varient de 6,70Â pour la hauteur moyenne et le poids paille à

ll,7oÂ pour le rendement paddy (tableau l5).
Il existe un effet traitement pour les variables talles/m2 et poids paille en kgiha. Pour les

autres variables, I'effet est non significatif. Sur la variable talles/m2, tous les traitements sont

statistiquement équivalents. Par contre sur la variable poids paille, le fumier combiné à 120 kg N
ha-r + 20 kg P ha-r + 50 kg K ha-r donne un rendement paille supérieur aux traitements 120 kg/ha

N+ 20 kg/ha P (fumut. uulg*isée) et I t/tra PNT+ 120kg N ha'' + l0 kg P ha-r+ 50 kg K ha'r. Ce

traitement est statistiquement équivalent aux autres.

l8
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Concernant le rendement paddy , I'effet des traitements est non significatif. Le rendernent
nroyen est de 501 I kg ha-l avec des moyennes variant de 4470 kg ha-l pour la fumure vulgarisée
à 5538 kg ha-r pour le traitement avec 5t de fumier et la fertilisation complète (120N-20P-50K).
Une synthèse prenant en coffrpte I'aspect éconornique penlettra de conclure cet essai.

Sur la variable rendement, le traitement 200 kg ha-r BB2 + 150 kg ha-r cl'urée donne un

rerrdement paddy de 5091 kg ha-r contre 4470 kg ha-r pour la fumure vulgarisée (120 kg N ha-r

- 2,0 kg P hu-').Le traitement 5t ha-r furnier combiné à 120 kg N fu-' * 20 kg P ha-r + 50 kg K
Ira'r clonne un rendement paddy de 5538 kg ha-l contre 4945 kg ha-' por.tt le traitement 120 kg N
ha-r - 20 kg P ha-r + 50 kg K ha-r.

Le rendement moyen cle I'essai est de 501I kg ha-' avec des rendenrents par traitenretrts
rrrriirrrt cle 4470 kg ha-' pot,r la funture vulgarisée (120 kg -.,\ ha-r + 20kg P ha-') à S538 kg lra'r

porrr le tirmier combiné à 120 kg N ha-'+ 20 kg ha-' P+50 kg K ha-'.
Pendant les trois campagnes de culture (1998, 1999,2000), I'apport de funrier combirré à la

tirnrure vulgarisée s'est toujours mieux comporté avec au nroins Lllt rendement de Stiha (Fig 7).

Les ztrtres traitements se comportent nrieux que la fumure vulgarisée (120 kg N ha-r + 20 kg P
ha ).

l9
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2.5.5. Evaluation économique partielle des traitements

Pour l'évaluation économique des résultats, une approche sinrple clu budget partielle a été
rrtilisée (Crawford et Kamuanga, 1986). Elle consiste à évaluer les bénéfices et cours
aclclitionr-rels directs associés à I'application des differentes techniques. Ce qui clonne une iclée sur
la profitabilité des différentes techniques appliqr,rées.

Cette évaluation économique partielle repose sur les éléments suivants:

- Prodrtit brttt: valeur du rendement de chaque technique: cette valeur est obtenLle elt rlultipliant
lc rettderuent à I'hectare par le prix du riz paddy. Le prix utilisé est 125 frs cfa le kg.

- Coût rles tecltnitlues: solrllre dépensée pour I'achat des types et quatrtités d'engraisnécessaires
poLrr I'application de chaque technique. Ces coûts sont évalués sur la base du prix payé par les
parysans. Les coûts des intrants figurent sous les différents tableaux.

- Bénéfice ou nxarge semis-nette: Pour chaque technique, le gain monétaire est obtenu en

soustrayant de la valeur du produit brut les coûts directs associés à I'utilisation de la technique.

Murge semis-nette techniclue : Prix du kg paddy * Rendement - coûts des tecltniques

Dans le cadre de cette analyse économique nous avons considéré deux cas par rapport au
fumier. Le premier cas est le fumier non valorisé (non acheté). Dans le second cas, le fumier est
acheté à raison de 10 Frs Cfa le kg. L'étude de la rentabilité économique montre que le fumier
non valorisé associé à la fumure vulgarisée'(120N + 20P) permet une meilleure rentabilité avec
un ration bénéfice/coût de 0,97 (Tableau l6). En achetant le fumier, ce traitement devient moins
rentable que I'utilisation de 200kg /ha de BB2 + 150 kg d'urée qui a un ratio bénéfice/coût de
0.71. Le PNT est moins rentable avec un ratio de 0,19.L'évaluation des arrière effet permettra
une meilleure valorisation du PNT sur ces sols carencés.
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7.6. Etude "diagnostic" des carences

Z.6.l.Objectif

lclentifier le besoin (l'imporlance) de quelques élérnents fertilisants pour le riz dans
dif'fërentes zones agro-écologiques de I'Office du Niger.

2.6.2. N,latér'iel et méthodes

Les essais étaient implantés à la sous station de Kogoni. Moloclo et le Macina
Les traitements constitués par une cornbinaison N-P-K-Zn suivant la nréthode

soLlstractive llgurent dans le tableau 17.

Tableau l7 :'l raitements testés

Traitenrents Eléments

ZnKN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

T1

T2

T3

T4

T5

T6

000

115

000

l 15

115

115

00

46

46-

00

46

46

00

60

60

60

00

60

0

7

7

7

7

0

Le clispositif adopté est un bloc de Fisher à 5 répétitions. La parcelle élémentaire avait les

dinrensions de 6 m x 5 m soit 30 m2.

2.6.3. Résultats

A Molodo, les coeffrcients de variation varient de 5,9 oÂ pour la hauteur ntoyenne des

plants ri 16,5 7o pour la variable talles au m2. Il existe des différences significatives à hatttemetrt

signit-rcatives etltre les traitements pour I'ensemble des variables artalysées (tablearr l8).Par
rapport r\ la lirnrure complète I'absence d'azote affecte le retrdement de 16.89'o. celle du

plrosphorc tle 2tJ.2o/o et le potassiunr de 2.13%. L'orclre d'itnportance est le sttivant: l-
Plrosphore ; 2- Azote et 3- Potassiunr. [.'effet Zinc n'est pas ])erceptible. Le rendelleltt tttot'ett clc

l'essai est cle 5737 kg ha bvec des rendements par traiienrents variartt cle 3981 kg ha-'potrr le

térrroil à 1042 kg ha-' pour le traitement NPK sans Zn. Le traitentent ayat'lt reçrl les trois

élérnents NPK sans Zn est supérieur aux autres traitements.
Dans le Macina (Dar salam), les coefficients de variation varient de 2,4 o,'o potlr le poids

rrrille grain à 12.loÂ pour le rendement paddy. Pour toutes les variables analysées. il existe urr

eflet des différents traitements qui se traduit par la supériorité de la fumure NPK avec ou sans

Zn (tableau l9).

L'absence de I'un des trois éléments majeurs NPK affecte considérablenrent le

rendement. Par rapport à la fumure complète MKZn, I'absence de N affecte le rendenlent de

42,59 o^, 47,0g % pour I'absence de phosphore et 24,46yo pour I'absence de potassium. Le

phosphore est le plus limitant suivi de I'azote et du potassium. Les mênres tendances sont
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olrservées avec toLltes les variables. Le rendement moyen cle I'essai est de 2586 kg ha-lavec des
t'ettclenretrts par traitements variant de 1476 kg ha-' pour le téntoin absolu à3712 kg ha-rpour le
traiternent NPKZn.

A Kogoni, il existe un effet des differents traitenrents sur les variables analysées. Cet
eff-et est hautenrent significatif pour le nombre de talles et de panicules au nt2, le poids paille et le
poids grains. Sur le nombre de talles et de panicules au m2, les meilleurs valeurs sont obtenues
avec la fertilisatiorr complète NPK avec ou sans zinc qui, reste équivaler-rte à la fertilisation salts
phosplrore ou sans potassium. L'absence d'azote affecte considérablement ces variables. Sur le
t'elrcletleut paddy, I'absence d'azote et du phosphore entraîne une diminution considér'able
(tableau 20). Cette diminution est de 42oÂ en I'absence d'azote et de 12%.

'fableau 18: Résultats d'analyse de variance de I'essai diagnostic des carences à IVIolodo-
can.rpagne 2000

-[r'aitenrents
Talles au m2 Panicules au nr2 Poids grains (kg ha-')

I
I

-l- 
1 : 00N+00P+00K+002

T2: ll5N+20P+50K+072n
T3: 00N+20P+50K+072n
T4: I 15N+00P+50K+072n
T5: 1 l5N+20P+00K+072n
T6: I l5N+20P+50K+002n

266 b
333 ab
298 ab
337 ab

364 ab

384 a

263 b
329 ab

295 ab

354 a

361 a
381 a

3984 d
6484 b
5394 c
5174 c

6346 b

7042 a
Moyennes 330 330 5737

I Significations HS
cv% 16.5 15.1 6.4

t
I
I

Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents selon le test de Newman et

Keuls.
HS : significatif au seuil de lYo; S : significatif au seuil de 50Â

Tableau 19 : Résultats d'analyse de variance de I'essai diagnostic des carences dans le

Macina-campagne 2000

Traitements Talles
au m2

Panicules Hauteur
au m2 (en cm)

paille Poids grains 1000-r) (kg ha-r) grains(g)
Poids
(kg ha

I
I

-t 
I : 00N+00P+00K+002

T2. 1l5N+20P+50K+072n
T3: 00N+20P+50K+072n
'f4: I I 5N+00P+50K+072n
-t-5: 

I I 5N+20P+00K+072n.f6: 
I l5N+20P+50K+002n

122 c
249 a
2t2b
120 c
t97 b
242 a

l19c
247 a
209 b
I 16 c

195 b
239 a

70 c
91 a
79 bc
ll c

82 ab

86 ab

l79l d

4002 a

2371 c
2198 cd

3r87 b
3780 a

1476 d
3712 a
2l3l c

1964 c

2804 b
3427 a

27b
29a
l7 t)

2ib
28 ab

29a
\4ovennes 190 r87 80 2888 2586 28

Significations HS HS HS HS HS HSI cv% 8.6 8.9 6.9 10.4 t2.l Ir:.-t

I
I
I
I
I

t-es chiffres aft'ectés par les mêmes
Keuls.
IIS : significatif au seuil de l%

lettres sont statistiquement équivalents selon le test de Neu'nran et
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Tableau 20: Résultats d'analyse de variance de I'essai diaglrostic des carettces :i l(ogoni
campagne 2000

Traitements Talles Panicules
au n'r2 au n'rt

Hauteur Poids paille Poicls grairts
(en cm) (kg ha-') (kg ha-')

92

I
I
t

T1: 00N+00P+00K+002
T2: 115N+20P+50K+0lZn
T3 : 00N+20P+5 0 K+07 Zt't

T4: I I 5N+00P+50I(+072n
Ts : t I 5N+20P +oor(+o7zn
T6: I I5N+20P+50K+002n

143b
769 a
165 b
275 a

259 a
271 a

r 36b
262 a

r5l b

267 a

252a
262a

79
125
85

86
87

89

3019b
5606 a

4364l't
(r050a

6(r99a

6697 tt--5.lff) --

2532 d
5450 a
3135 c
4783b
541 la
541:la

Movennes 230 222 4451

Significations HS HS HS HS HS

cv% ll,,7 12,7 36,9 24.9 6,3I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les chittres aftectés par
'Keuls.

I-lS : significatif ar-r ser.ril

lcs mênres lettres sont

de 1%

statisticlr.rentent écprivalents selott le test clc Nervtli.ln cl

2,7. Evaluation de nouvelles lbrmulations d'cngrais chirniques sur le sol ct lc
rendement du riz irrigue.

Les résultats de I'analyse de variance et de la comparaisol des moyennes selon le test de

Newman et Keuls figurent dans les tableaux 2l et22.
Sur sol danga, les coefficients de variation varient de 4,5%o pour la hauteur moyerute des plants à

19% pour le poids paille en kg ha-r. Il n' y. a pas d'effet de traitements sur les variables

analysées. Poru la uaiiable rende-ment en kg hâ'',.le traitement 9-23-30 (200 kg ha-r)+ 150 kg ha'
rd:uiée a donné un rendement de 7026 Èg ha-'de prddy contre 6437 kg ha-rpoul la fumurc

. vulgarisée.
' Le ren<tement noyen de I'essai est de 6831 kg har.
Sur sol moursi, les coefficients de variation varient de 4,4aÂ potr la ha eur moyenne ù 17,6"1,

poul le rendement paddy en kg ha-r. Sur ce sol. I'effet des traitements n'est pas pcrceptiblc sur

.les variables analysées. Pour la variable rendement en kg ha'', la funure vulgarisée a donné tttr

renclement de 5682 kg ha'l de paddy contre 5261 kg ha-ret 5471 kg ha-'rcspcctivetncnt pour lcs

traitcnreuts l0-15-30-5 CaO(2ô0 tg hn''; + tSO k,qla'rcl't,réc ct 9-21\-l\0 (200 kg hir-r) i 1.50 Ii!'

'ha'ld'urée. Le rendentettt moyen de I'essai est de 5(rl2 kg ha r.

En conclLrsion, les deux types de sol présentent

traitenl€ntS testés. l-cs résultats obtctrtts aLl coLlrs dc

dil'ference elttre les traiteltlellts testés qLlelle qtre soit le

nécessaire pour collfirnter les résultats obtettus.

les n1êntes réactions par rapport allx
cctl.c ciltlll)ilgltc llc Illolltl'cllt i.ttlcl.llle

type cle sol. Utre deuxiènte alllléc cst

2(t



'f irblenu 2l z Résultats d'analyse de variance de l'évaluation de nouvelles formulations

cl'epgrais chimiques sur le sol et Ie rendement clu riz irrigué-sol dangâ-hiverltage 2000

Tr:.riterttetrts tallei/m2 Patricules/ Hauteur Poids paille Rendenrent

nr2 (cm) (kg ha-r; paddy (kg
hu-' )

Tl :120 1'.1+46

r rrlg;.rrisée)

-l-l :120 N- 46 PzOs +30 KzO

'l-l: 120 N +46 PzO, + 60 KzO

l--l: 9-23-30 (200 kg hu-') +150 kg
,-1,.lra rt Lll-ee

'l-5: l(l- I 5-30-5CaO(200 kg hu-') +
I -\fl kg ha-l cl'urée

PzOs (fumure 286

285

266

297

285

256

244

250

261

261

61 03

5261

5571

547 2

5692

6437

684 r

6586

7026

6650

84

86

84

84

86

Movetttte 284 256 562r 670885

Signitlcation
CVI'o

NS
8,2

NS
9,8

NS
4,5

NS
19

NS
10

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

\S : non significatif

Tableau 22 : Résultats d'analyse de variance de l'évaluation de nouvelles formulations

d'engrais chimiques sur le sol et le rendement du riz irrigué - sol moursi -hivernage 2000

Traitements Hauteur Poids Paille Rendement

m2 (cm) (kg/ha) paddy (kg
hu-')

Tl :ll0 N+46 PzOs (fumure 273

27r

290

253

285

246

232

239

225

2.tI

547 r

5893

541 2

526r

5366

s682

5682

5682

547 |

526 I

79

vulgarisée)

T2 : 120 N+ 46 P:Os +30 KzO

T3: I l0 N +46 P:Ot + 60 K:O

l-+, e-li-30 (200 kg hu-') +150 kg

hu- tl'urée

I'5: I 0- I 5-30-5CaO(200 kg ha-r; +
l5() krr ha-ld'urée

80

80

79

80

274 237 80 5493 5556I\{ovenne
Signit-rcation
C\'e,o

NS
9,9

NS
ll,4

NS
4,4

NS
16,2

N

\S : non sisnitlcatif

27

17,6
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2.8. E,vallation du fertilisant organique sabougnouma sur le rendement du riz

irriguc.

2.8.1 Objectif

Il s'agit de vérifier I'efficacité du fertilisant organique Sabottgltouma sur le rendement du

riz irrigué en zone Office du Niger.

2.8.2. Matériel et méthode

Douze traitenrents ont été comparés dans Lur dispositif en bloc de Fisher en

l1 stirti66 de recSerche agrononrique de Niono. Les parcelles élémentaires avaient

rle .l() r'rr^r.

En statiott. les trttitetrrents testés sotrt :

'f I : 120 kgiha 5+ 20 kg/ha P (ftrmure vttlgarisée)
'l'2 : 120 l<g/lra 5 + 20 kg/ha P + 50 kg/ha I(
'l'j : 120 l<g/ha N r- 201<g/lra P +3t/ha Satrotrgnotrrlltl

l'-l : 120 l<g/ha N +- 201<g/ha P +5t/ha Sabougrtotnllel

l'5:(r0 k{/hrr N I l0ltgilrlr P t5t/hn ltrrtricr'
'l'6 : 120 kg/ha X + 2Okg/ha P +St/ha futnier

T7 : 60 kg/ha N + 10kg/ha P +3tlha Sabougnouma

T8 : 60 kg/ha N + 10kg/ha P +stlha Sabougnounla

T9 : 120 kg/ha N + z0kg/ha P +5tlha Compost

Tl0 : 60 kg/ha N + 1Okg/ha P +5tlha Compost

1'l I : l20kg/ha N + 20kglhaP +1t/ha Sabougnouma

l-3 : 60 kg/ha N + 1Okg/ha P +1tlha Sabolrgrlolrnla.

5 répétitions à
une dirnension

zones de Niono, Molodo et- -- -

testés sont :

ljrr nrilieu paysan, qttatre traiteiiietlts ont été comparés dans les

N'Débougolr. Ar,r total, douze pay.sans ont été retentts. es traitements
'f l : tZO tcg N 6a-r+ 20kg 6a-l P (funrure vtrlgarisée)

l'2 : 120 kg N ha I r 20kg ha-r [' + 50 kg K ha-r
-l-3 : 120 kg N ha-r+ 20kg ha-' P +3t ha-' Sabolrgnolrma
-l-4: (r0 f.g X ha-r+ 101<g5a-' P +3t ha-r Sabollgrlouma

2.U.3. Ilésultats et cliscttssion

l'. tt .t I ttt t ct tt

Lcs cocf.ficiclts clc varriartiorr varicnt clc 4,}'li, poLlr la ltatttcur nloyclrne i\ 23,5oÂ pour le

lroicls paille (tableau 23). parmi toutes les variables analysées, I'effet des traiternents est

6aute're't siglificatif pour la hauteur et le poids grain. Pour les autres variables, I'effet est non

sisrrifjcatifi. . -r i , ^ ^^.-Lpour la variable hauteur moyenne, I'apport de 5 t l-ra-r cle sabougnouma combiné à la

lir'rr.rre v'lgarisée (120 N + 46 pzos) pennet rine bonne croissance des plants. Ce traitement est

sratistiqueprent éqr-rivalent erux autres mais diffère de la fttnrure vr-rlgarisée et de la demi-dose

'ulg.risée 
(60 N + 23 pzOs) -r 5t ha-rde fumier olr 1t ha-rsabougnotlma (tableau 23)'

l)our la variable rendement, lhpport de SabougnoLrnra à la dosc cle 3 et 5t ha-l clonne les '

rrcilleurs rendemerrts (7660 r<g Ëa-' et 7780 t<g na -l;. ces rendetnents sont supérieurs à ceux

obtcrrus à partir cle la fertilisatiàn nrinérale seule. L'apport d'1t ha-r de Sabougnouma-associé à la
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clepri dose cle la fumure vulgarisée (60N-23PzOs) est éqtrivalerrt atrx fortes doses tle

Sabougnounla (3 et 5tha-l) combinées aux for-tes doses de fumure lninérale.

L'appàrt de 3 og 5t ha-l de sabougnounta combinée à la funrure vulgarisée entraître tllle

algrirentatiol du rendement paddy de 2020 ou 21a6 kg respectivement par rapport à la fumttre

vulgarisée (120 5 + 46 PzOs).

euelle que soit la dose de fumure vulgarisée, I'apport de 1t ha-l sabougnouma donne des

r-epclene,-,t, puddy statistiquement équivalents (tableau 23). Une éttrde économique en deuxième

trunée pemlettra d'évaluer la rentabilité de chaque traitement. Une étude dtr produit par rapport à

l'euvironnement doit être menée pour préciser son impact. Le rendetnetrt moyen de I'essai est de

6513 kg ha-r.

En conclusion, les résultats obtenlls all cours de cette prenrière campagne montrent que

sabougnolrma (3t ha-I, 5t ha-l) combinée à la fumtrre vulgarisée (120 N + 46 PzOs) donne les

rrreilleurs rendements paddy par rapport à la fttmure vtrlgarisée (120 N + 46 PzOs) et à la

lèr-tilisation complète (120 N + 46 PzOs + 60 K20). Les fortes doses de Sabougllouma resterlt

écprir alentes à la faible dose (1t ha-r) utilisée dans les mêmes conditions.

La réponse du fgmier (5 ha-t) combiné à la fumure vulgarisée est statistiqueureut équivalent e\ ces

traritements.

Tableau 23: Résultats d'analyse de variance de I'essai sabougnouma en station- campagne

2000

Traitements Talles/m2 Panicules/mz Hauteur
(cm)

Poids
(kg/ha)

Poids grains
(kg/ha)

paille

I Tl: 120 N + 46 PzOs 283 258 82c 54r2 5640 b

tr:zo ir1 + 46 PzOs + 60KzO 286 253 85 abc 7180 6060 b

T3 : 120 N + 46 PzOs + 3tlha 316 262 9l 7029 7660 a

I sabougnouma
T4 :tæN + 46 Pzos + 5tlha 324 293 93a 797 | 7786 a

sabougnoumaI T5 : 60 Nl 23 P2o_., + 5t/ha 256 242 79c s7 66 5429 b

firmier
T6l-120 N + 46 Pzos + 5tlha 288 26r 86 abc 6650 6902 ab

I [umier
Tj:60N+23P2 + 3tlha 27 250 87 abc 5774 6439 ab

sabougnoumaI Tg :- 60 N + 23 P:Os + 5t/ha 286 210 85 abc 6296 6566 ab

sabottgttotlma

I T9 : 120 1r1 + 46 P:Os + 5Vha 283 261 84 bc 5640 5682 b

conrpost

TIO 6O N + 2i P:O_: + 5tlha 300 255 84 bc 5244 6l 03 ab

I conrpost

TTLI2ON + 46 P:os + I t/ha 318 301 86 abc 70t2 6902 atr

sabugnounla

t Tl2 : 60 N +
sabougnouma

23 P:Os + lVha 293 271 8l c 5185 6987 ab

293 265 6263 651385

I Vlol'enne
S ignification NS NS HS NS HS

CV% 13,6 I4,4 4,8 23,5 13,0

I
I
I

statistiquement équivalents'

HS : signifrcatif au seuil de loÂ,NS: non significatif.
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'E,n 
milieu puysun

Sur Danga, les coefficient de variation varieut clc 3.1 l', pollr la ltatttetrr'(ctrt) i\ l().9'"

, pour lâ-ùariable panicules/mz. Pour la variable rencienrent, il tr'y it pas cl'ef-Èt de traitettteltts. I)itt'' 
contre, il existe un effet traitement pour les autres variables analysées' Pour les variablcs

talles/m2 et panicules/mt, tous les traitements sont statistiquement éqr-rivalents mais restellt

- supérieurs à la fumure vulgarisée (120 1r1 + 46 PzOs)'

eiant à la variable hauteur, les traitements avec I'amendement SabougrroLlnla pernlcttettt ttttc

. bànpe croissance des plants par rapport aux autres. La flnrure vttlgarisée (120 1'1 + 46 P:O.s) rcstc

équivalente au traitetnent 120 N + 46 P2O5+ 60 KzO'

Le rendet'uent llloyen de I'essai est de 6200 kg

var:iant de 6098 kg ha-' à 6359 kg ha-' (tableau 24).
h:.r-l avcc tlcs rctrclcttrcnts pttr traitcllle l)l

Sur Moursi, les coefhcients devariation varient de 1,98 % poLlr lahauteurà 11,3uÂ potll'

la variable talles/mz. Il existe urr effet treritcnrent ltour la vitriatrle harttcttr settlet.llcttt' At'cc lcs

aurtres variatrles, il It'existe pas d'effet traitetnetrt.
pour la variable hauteur, tous les traitenrents à [rase rlc Satrotrgnotllllil sol-lt statisticll'lclllullt

équivalents et supérieurs à la fumure vulgarisée. Le traitenretlt 60N -+- 23P:O. + ithil

Sabougnouma permet une bonne croissance des plants patr rapport i\ la futnLlre vLllgarisôc ( 110

.N+ +6 pror). Le rendement moyen de l'essai est de 5566 kg ha-' ltableatr 25).

En conclusion, les sols présentent des réactious différentes par rapport aux traitcrllcnts

utilises,..Les rende;pepts sorrt plus élevés sur sol clanga que sttr sol nroursi' Les rendetTettts

luloyens sont assez élevés.

Tableau 24: Résultats d'analyse de variance des tests Sabougnouma sur sol dangir

(campagne 2000).

I Traitements Talles/m2 Panicr"rles/ur2 Hauteur Poids
(kg lta

gl.al rls
-t,

)

ffi 2O5 ( fr"unier vulgarisé)
310 ab 308 ab 91 b 6l 25
295 b 292 b 89 6098

tl2.. Tn N + 46 P2O5+ 60 K2OI WP2o5+ 3t ha-'sabougnouma 344 a 342 zr 95a 6359

T4 :T0 N +'23 P2O5+ 3t ha-'sabougnouma 335 ab 331 ab 94a 6218

-(,204'--321 jr8 92
M oyenneI Signification HS NS

CV% 10,7 10,9 3,63,4

I
I
t

j0

I
I

Irs ctritires af'fectés par les nrônres lcttres sottt

HS : signitïcatif au ser-ril de l%
S : significatif au seuil de 5"Â

NS : non significatif

I''
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-l'irbleau 25: Résultats d'analyse de variance des tests sabougnoumâ srlr sol Moursi
canrpagne 2000

'l-r'aiterlents Talles/m2 Panicules Hautettr
lm2

Poids
(kg grains (kS

. -t.
tra ')

Poids
paille
ha-r)I

l- 1 : I 20 5 + 46 PzOs (fumure vulgarisée) 218 272 86C 8192 5823

I T2 : I 20 N + 46 P2O5+ 60 K2O 330 320 90 BC 826 I 5459
-f 3 : 120 N + 46 P2O5+ 3t ha-'sabougnouma 371 37r 95 AB 8224 5392

T4 : 60 ir1 + 23 P2O5+ 3t ha-'sabougnouma 356 353 97A 851 I 5592

I Moyenue 335 329 92 8417 5 566

Signihcartion NS NS S NS NS

CV O,/O I 1,3 10,l 1,9 5,6 6,4

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lc-s

S:
NS

es1ettressontstatistiqtrer-trentéquivalents.
sigrritlcatif au seuil de 5oÂ

: non significatif
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III. EVALUATION DE MISE EN PLACE DU RTZ IRRTGUE DANS UN

SYSTtrME DE CULTURE INTENSIVE (RI4)

3.1. Introduction

La zone de production du riz inigué la plus importante au Mali se trottve dans la zone

Office du Niger. Dans cette zone, la riziculture est pratiquée sur des sols ayallt des

caractéristiqr.res variées. Les principaux types cle sols rencontrés sont les sols hydromorphes petr

liunrifères à gley oxydé en profondeur << clanga >> (56% des tenes), les venisols à drainage

extenre nul ou récluit à structure grossière << dian > (25o/o des terres) et les vertisols à drainage

tr-\terne nul ou réduit à structure arrondie << ntoursi >> représentant (10% des terres). La

réhabilitation des périnrètres et l'intensification ont entraîné une ér'oltttion du système de cttltttrc

clu sernis direct (à la volée) au repiquage avec I'utilisation des variétés à paille courte. Datrs ce

système, il y a une insuffisance des techniques agronomiques et tlne faible maîtrise de leur

application.
La rentabilisation des réhabilitations nécessite une bonne exploitation du matériel végétal

claps un système intensifié. Cette rentabilisation passe par la combinaison judicieuse des

techpiques de culture. L'objectif de cette cor-nbinaison est de développer les techtriques de ttlise

e1 place moins coûteuses, rentables, durables qui préservent I'enl'ironllelrlent et permettetrt ttttc

,-,-,.i11.1',.e exploitation du matériel végétal. L'amélioration des techniqtres culturales contribttera

à réduire les temps de travaux, à diminuer le coût de production du riz et à aLlgmenter la

production de 400 kg/ha en moyenne.

3.2 Objectifs :

Les études initiées dans le cadre de ce projet visent à contribuer à I'augmentation de la

production du riz en développant les techniques de mise en place moins coûteuses, rentables qtri

préseruent I'environnement en assurant une meilleure exploitation du matériel végétal.

Les objectifs spécifiques consistent à :

- identifrer des paquets mieux adaptés pour une

et une bonne maîtrise du calendrier agricole.

- mettre au point des formules et techniques

système de culture et du type de sol' Cette

réduire le cotrt de Production ;

- trollver pottr des paysans une altemative de tnise ell

décongestionner le calendrier culttrral.

place des cttltures PoLll'

J.3. Arrière effet clu phosphore et du potassium stlr le rendement du riz

1.3.1 . Objectif:

Cette étude vise à évaluer I'arrière effet de la fertilisation phosphatée et potitssique sttr lc

rendenrent du riz sur deux types de sol de I'Office du Niger.

3.3.2. Sites :

Les essais sont implantés dans la zone du Macina à Darsalam

meilleure exploitation du matériel végétal

de fertilisation adaptées en fonction dtr

fertilisation moins onéretlse contribtrera i\
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3.3.3. i\latériel et méthode

La variété utilisée est la variété BG 90-2.

I.cs cngrais utilisés sont le Diammonium phosphate (DAP)'
l'rtrcc.
Lcs tlcux types de sol utilisés sont le danga et lc nrottrsi'

le Chlorure de potassium (KCl) et

Scize traitenrents constitués par la conrbirraison des

c()r'rstituû llar quatrc nivcuux rlc phospltclrc. Pottt' lc Iarctcttr

llotlssitttrt.
\ircrrux clc llhospltclrc:0 P;20 P;40P, (r0 P

\irclLrr cle potassitrtrl :0 I(;25 K;50 K;75 K
l.c tattlcau 26 clorrnc la combinaison dc ccs dillër'cnts thctcttrs.

C'cs 6iflércptcs closcs onr été apportécs trt-ris (3) anttécs sttcccssivcs (1991. 1998 ct 1999)

('r.1r' lprréc. pous nous llrol)osons rl'ér,llrrcr lcrrr ltt'r'ie\t'c cl'l'et sur lc t'ctlcletllcl'lt cltr riz-.

'l':rlllcau 26: Traitements testés

facteurs I et 2. Le fàcteur I est

), nous avolts clttatrc triveattx clc

[)oses de P
Kg ha-l

Doses de K kg ha

OK 25K 50K 15 KI nI) Tr- T5 T9 Tr3

t0P T2 T6 T10 Tl4

I -+0I) T3 T1 T11 T15

T4 T8 T12 T16(r0 P

-1 -)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l,c colrplér1ent nrinéral (CV) cornposé cl'ttrée est apporté sttr

tst ill)l)()r'té i\ t'aistltt tlc 120 lig ha-' ctt clcttx [r'actiorls.

l.c rlispgsitil-cst un firctor-icl cn bloc âtvcc 4 répétitiorts. Lcs perrccllcs

tous les traitetnents. L'ttrée

ont unc surlacc clc 30 rtl2

3.1.-1. Iléstrltats et clisctrssiolt

Sr'. sgl rlanga (tableau 27), les coefficients clc variation varient de 3,2"h pottr le poids rrrille

Sririrr sit l9,J"lr poLll- le retlcletnetrt paclcly cn kg het-'. . , ,^^,\
ll cxisre r,r-,,1riièr. effet phosphor. rr.,, les variablcs rencletletrt llaclcly et poicls 1000 grairts'

l-'ur-r.icrc cl'fet potassiunr est hautenrent significatit pour totttes lcs variables lllesttrées'

[-'i'tcractiorr phosphore x potassium est hautement significative pour les variables talles et

parricules att nt2 et significative pour le poids paille er-r kg ha-r'

l'ur-r-ièr-c cffet clu plrosphore srir les variables rendement paddy et poids 1000 grains se traduit

'rrr. 
l'crlr.rivalcrrcc rlcs rloscs aptrlliquécs (20 P,40 P et 60 P) et lcttr supériorité par rapport att

le'nroirr (0P).
(-)r*rrrr à I'arrière effet potassiuur, il se tracluit par la supériorité de la forte (75 K) par rapport aux

ruul.r-cs tr-.itelrepts sur lcs variables hautcur et rcrrclenrent paddy. Strr la variable 1000 grains, elle

r.cstc cicluivalente à la closc 50 K. Sur la variatrle hautettr, les closes 0K' 25 K ct 50--K sottt

éclLrivalentes. Sur la variable rendement, les doses 25 K et 50 K sont équivalentes mais restent

srrpér'ieures au téntoitl (0K)
l 'irrtcr-uction phosphorc x potassium sur le nombre de talles et cle panicr-rles/m2 se traduit par 14

>.|)tr.rtrr.iti, lcs [br-tcs rloscs rlc [) ct l( l)or.u'I'obtcrrtion tl'rttt trtltttbt'c élcvé clc tallcs ct clc

irrrrircrrlcsrrr2. Ceci restc écprivalerrt aux cotttbittaisotts 60 P x 50 K ct 20 P x 75K'

I:rr l'ubsc'ce cle pSosphore, I'apport cle 75 kg I( ha-l permet cl'otrtertir les mênres valeurs qtte les

conrbinaisotts des fortes doses de P et K'
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Pt)rrr' le poicls paille, les conrbitraisons 50 K et

t'r-stent équivalentes à I'a;rport de 25 ou 50 kg
T\'CC OLI SANS P.

60 P ottt dontré le nreillettr retrcletlent paille. Elles

K ha-l combiné à 40 otr 60 P et à la forte dose de K

Strr sol noursi, les coefficients de variation varient de 3,2oÂpottr le poids 1000 grains à14,60^

pour le rendement paddy en kg ha-I. II existe un arrière effet phosphore stlr toutes les variables

apalysées. L'arrière effet potassium est hautement significatif pour le nombre de talles et de

plpicules all lx2, le poids paille et significatif pour le rendetnent paddy. L'itrteraction est

hirrrre nrent significative polrr les variables talles et parricules (tableau 28 et 29)-

Sur les variables rendenrent paddy, hauteur ntoyenne, poids paille et poids 1000 grains,

I'1r-r-ière effet du phosphore est perçu à partir de 20 P. Cette dose est équivalente attx autres pollr

la Sauteur rloyeple et le poids 1000 grains. Concernant le rendement paddy, les meilleures

valeurs sont obtenues avec I'apport de 60 P qui est statistiquernent équivalent à 40 P.

elalt à I'anière effet potassium, les meilleurs rendement paddy et paille sont obtenues avec

l'apportde ladosede l5K.Celle-ci eststatistiquenrentéquivalente àl'apportde50K'
Ayec I'interactiol entre le phosphore et le potassiult-l sLtr le nombre de talles et de panicule ar'r

rrrr. les preilleures valeurs sont obtenues à partir des combinaisons de 40 P er25 K.

En cette prernière année d'évaluation de I'anière effet, on observe un effet significatif des

apports faits les années précédentes. Si ces résultats se confirmaient en deuxième année, on

pourrait envisager un apport une année sur deux.

Tableau Zi : Résultats d'analyse. de variance de I'essai Courbe de réponse au

phosphore et au potassium sur sol danga- hivernage 2000 - Macina

Traitements Talles/m2 Paniculeb/m2 Hauteur
(cm)

Rendement Poids 1000

paddy grains (g)
Poids paille
kg ha-rI Kg ha-l

I
I

Facteurl
00P
20P
40P
60P

: Phosphore
r57
t57
170

r98

153

155
r67
195

2317
2846
3299
356r

1929 b
2484 a
2799 a
2876 a

27b
28a
29a
28a

72
70
1l
70

t
Facteur 2 : Potasslum

00K
25K
50K
75K

t 11IJJ

147

170

232

131

145

r67
228

6tb
(r7 b

7l b

78a

2578
3028
3029
3388

2054 c

255i b

2520 b
2962 zr

27b
28b
29a
28a

7lI 170 168 3006 2522 28Moyeune
Sisnification

I Factcur I

lractcttr f
lrttc-raction F lXF2
cv(%)

HS

IIS
HS

l4

HS
HS

HS
l4,l

NS
IIS
NS

HS
HS

S

16,6

HS

FIS

NS
t9.l

HS
HS

NS
3.2I

I
I
I
I

Les chiftres a uement équivalents selon le test de Nervnlan et

Keuls.
HS:sisnitjcatif au seuil de lo/o,,S: significatif au seuil de 57o, NS:non significatif
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Tableau 28: Interactiolt Phosphore x

danga- hivernage 2000- Mitcin:r.
Potassiutn Sttr ltl vilriable ttontbre de tallesi rlr:- stll

00P 20P 40P 60P

I 00K
25 l(
50K
75K

93e
138 dc

150 d
246 ab

145 d

l3(r dc

l3l de

137 de

l(r7 cd

I 7l ccl

159 cl

150 d

226 atr

2ll ab 207 bc 257 a

I
I

es affectés par les

/-Ll AU -vt 
uv

rvalcnts sclon lc tcst rlc Ncu'rtlllll e l
Les chi
Keuls.

Tableau 29 : Interirction Phospfiore x Potassiuttt stlt'

panicules/mt- sol d:rnga- hivernage 2000- Macitra.
la variable ttontbt'c tlc

I 00P 20P 40P (r0 P

00K
2lK
50K
75 K

I
90e
135

t47
242

de
d

ab

156

148

224
254

d

d

atr

a

t42 d

134 de

129 de
216 ab

135 de

163 cd

168 cd
203 bc

I
I

Les chiffres affectés Par
Newtlatr et l(ctrls.

Tableau 30 : Interaction Phosphore x

sol danga- hivernage 2000- Macina.

les mêmes lettres sotrt statistiquement équivalents selotr le test tlc

Potassiurn sur la variable poids paille ctt ltg/h:t -

I
I

00P 20P 40P 60P

00K
25K
50K
75'K

1831 d
2232 cd
21 9(r cd

3008 abc

27 68 abccl

2679 bcd
3170 abc

2168 abccl

l7(r8 abcd

3661 ab

282 1 abcd

394(r a

2946 abccl

3539 ab

3929 Lr

etnent éqr'rivalerrts

3831 atr

selotr le test dc Ncrvrtlall cl

I
I
t
I
I
I
I
I
I

Les chiffres a

Keuls.
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Tableau 3l: Résultats d'analyse de variance de I'ess:ti Courbe cle réponse iltl
phosphore et au potassium sur sol nroursi- hivernage 2000 - Macilta.

Traitements Talles au

m2

paille
-l

Poids 1000
grains (g)

Panicules Hauteur Poids
Au m2 (cm) kg ha

Rendement
paddy kg ha-rI

I
Facteurl
00P
20P
-+0 P

60P

: Phosphore
r82
224
237
245

179
22r
235
24r

83b
90a
94a
94a

3080 c
4288 b
43s8 b

5l9l a

2615 c
3538 b
3844 ab

4149 a

29b
29 ab

30a
30a

I
t

Facteur 2 : Potasslunr

00K
25 K
50K
75K

206
219
224
238

234
222
2t7
202

89
90
90

93

3761 c
4063 bc
4372 ab

4715 a

3351 b
3288 b
3663 ab

3844 a

30
30
29
29

\{oyenne 222 219 90 4229 3 536 29

I
I

Signification
Facteur I
Facteur 2
Interaction F 1XF2
cv(%)

HS
HS
HS
5,4

HS
HS
HS
5,3

HS
NS
NS
5,9

HS
HS
NS
12,4

HS
S

NS
r4,6

S

NS
NS
3,2

I
I
I

Les chi
Keuls.

ressontstatistiquementéquivalentsselonletestdeNewmanet

HS : significatif au seuil de loÂ
S : significatif au seuil de 5o/o

NS : non significatif

Tableau 32 : Interaction Phosphore x Potassium sur la variable nombre de talles/m' -

sol moursi- hivernage 2000- Macina.

Dose de K en

ha-l

kg Dose de P en ks ha-

I 00 20 40 60
231 abc

239 abc

255 a

254 aI
00
25

50
75

r52 f
lTle
l9r d

213 c

2t8
218
220
240

c

C

c

abc

222
248
232
241

bc
a

abc

ab

36

T

I
I
I
I
I
I

Les chiffres aff ectés par les mêmes lettres sont statistiquenlent écuivetlents selon le test de

Nervman et Keuls.

3.4. Cottclusioll et perspectives

Les différepts essais ont montré l'inrportance de La fertilisation corttplète N. P. K. darts

u1 système intensif de riziculture. Les sols de I'Office du Niger, nralgré la grande variabilité

réponde d'une façon générale à la fertilisation potassique. Les résultats de l'étude "diagnostic"

rnontre que l'apport des éléments NPK est indispensable pour obtenir des rendements élevés.

L'irnportance de ces différents éléments est variable en fonction des zones de productiorl

rizicole. Le zinc n'apparaît pas comme un élément indispensable pour I'obtention de rendement

elevé. Ces résultats montre la nécessité d'inclure le potassium dans la fertilisation du riz.

Les essais à long terme sur la fertilisation organo-minérale ont montré I'intérêt de

I'apport de la matière organique surtout dans un système de riziculture intensive.
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Dettx synthèses seront élaborées dans le cadre de la première activité.
La poursuite de l'étude sur les légumineuses pernrettra de mieux identifier des spéculatiops
intéressante dans le cadre de la diversification des cultures.

PROPOSITIOI\ DE PROGRAMME CAMPAGi\E 2OO7 _2002.

- Suivi de l'évolution de la fertilité des sols et des rendement en simple et double culture
- Etude diagnostic de I'importance des éléments NPK
- Anière effet du phosphore et du potassiurr slrr le rendement du riz
- Evaluation du fertilisant organique Sabougnoulna sur le rendenrent du riz imigué
- Evalttation de nouvelles fomrulations d'eugrais chimiques sur le sol et le rendement du

riz inigué.
- Evaluation en vraie grandeur de I'arrière effet de différentes formulations d'engrais sur

le rendement du riz dans le Macina
- Etude des modes d'implantation du riz
- Etudes des dates de semis en fonction des variétés \r- .*tudode I'effet de la gestion daeu{tæsuila{usJi{é<lresgrains .}
- Etude du taux de recouvrement des éléments P et K en milieu paysan
- Tests d'adoption sur I'utilisation de la fumure complète NPK
- Test sur les doses de fertilisation minérale sur les sols dégradés du Macina
- Test d'adoption du potassium sur deux types de sols: Moursi et Danga.
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IV. MISE AU POTNT DES VARIE,TtrS PERFORMANTES ADAP-I-EIiS T\

LA lllZlcuLT tJl{li IN'iliNSlvE (lus)

4.1. Introduction

Au Mali avec lcs années de sécheresse, Lln acccnt particulier a été rlis sur le clér'clo1l1)clllcllt

des cultures irriguées. Pour la sécurisation de la production agricole, le riz irrigué reste lc sttplltlt't tic

la prodtrction natiouale ct y contribue sottvent à pltrs cle 50 ul,.

En plus cle I'Ol'{icc clu Niger, plusieurs périnrùtres ottt été clévcloppés à travcrs lc pays. l-c

riz constitue I'une des principales sources alimentaires dans les zottes urbaitres et est égalerrtellt Llllc

culture de rente pour les llaysalllles et paysans.

Le besoin cl'augnrcrrtcr la production est conli'onté cn l)ar-tic a I'ittsttl'llsttttcc tli, ttt;.ttt't'tt'l
végétal adapté à la cloulrlc culture. Les principales c<-lntraintcs sc résutttcnt att cyclc rclatirctttcttl

long des cultivars existants, leur sensibilité au froid en début de végétatiou et à la tbrte pressiott

parasitaire ces dernières années (panachure jaune du riz et pyriculariose). Le choix variétal est récltrit

au niveau des paysans pollr satisfaire aux exigences de la double culture itttetrsive du riz..

4.2. Objectif du projet

1.2.1 Ob.iectifs géttér'art x

L'objectif glollal visé llarr le projet est cie sécuriser le choix variétal par la trtisc ti iir

rlispctsition cles rizicrrltcrrrs ct rizicrrltrices cles culti\rurs pc'r'firnnittrts utlltptc-s iltlx collclitiorrs i.lql'()-

cl irlaticlues des di l'[ér'cntcs /,ortcs tlc productiott.

4.2.2. Obj ectifs spécilÏq u es

- Développer et difluscr des cultivars de rtz anéliorés à cyclc court btetr aclaptés l ll tlottble

nziculture intensive avec un renclement moyen de 6 t/hi,r, de bonne qualité dc grain et 1olér'attts titi

résistants aux principar-rx Iruisibles (insectes et maladies).

- Développcr ct diflirscr des cultivars dc riz améliorés à cycle ntoyett bicn'rdaPtcs ll
rizicr,rltgre intepsive avec un rendementmoyen del tllta, des grains de nreilletrre qtralité ct tolératrts

og résistants aux prirrcipaux rruisibles (insectes ct ntaladies).

4.3. Bvaluatiotts Variétales Multilocales

Ces expér'inrentatit'lns ont pour objectif cl'clvaluer I'aclalltabilité générirle c:t spéciiitltrt' tl,-'

r-logveallx gépotypes clc ri'z ir'ès per{'onnautts en Stirtion tlc' Ilccherclrc Agrotlottticlttc tlrtt-ts les

corrclitiops agro-clintaticprcs tlc tliflércntcs zoncs clc productiott rizicttlc cll vttc cl'établit'ttltc cirl'tc

variétale. Ellcs sorrt soLrs l1 l'ospot)sabilité dc la rccltct'cltc ct ltlitttctttcltt lcs tcsl.s tl'lttloPtiott

conclr.rits en milietr paysalt ctr génotypes adaptés et perfbnrlatrts.

L'approchc llarlicipativc utiliséc au cor.u's clc ccttc cllllll)ilgltc pct'tttct tl'
procluctriccs et procluctcurs cle'lirire ul"l choix précocc clcs cttltivat's ilttércssitttts

tr l tér'i cLu'cllcttt clittts l ctt l's llLtl'ccl l cs cti tcst cl' ittlopt iort'

orcs ct tli'ilt rtttr
cltti sct'tlttt lcstt. s
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J.3. l. VIatériel végétal

Le matériel végétal est constitué de cinq variétés dont trois issues du Programme INGER
et deux nouvelles lignées du Programme Riz Irrigué comparé à BG 90-2 comme témoin de
productivité et en même temps de sensibilité à la panachure jaune clu riz.

I TOX 3098-12-l-l-t
I TOX 3 100- t2-t -2-2
3 ITA 304
I Niono 1

5 Niono 2

6 BG 90-2

1.3.2. Dispositif expérimental

Le dispositif est en blocs de Fisher à 4 répétitions avec des parcelles élémentaires de 30 n2.

I Le repiquage s'effectue à 2l jours après à raiion de 2 plants/poquets aux espacements de 20 cm
I r20cm.

Une fertilisation minérale a été appliquée en NPK (60-46-120) sous forme d'urée, de DAP
et de chlorure de potasse. Les deux derniers engrais sont apportés au repiquage et I'urée en deux
tiactions au tallage et à I'initiation paniculaire à la dose de%. Les observations ont porté sur les
principaux caractères agro-morphologiques, les principales composantes de rendement et les
ltotations des déeâts des nuisibles.

4.3.3. Résultarr"., discussion
Les résultats obtenus au cours de la campagne 2000-2001 sont assez intéressants eu égard

au bon comportement enregistré pour I'ensemble des variétés testées par rapport à celui du
térnoin de productivité BG 90-2. Ce comportement est assez variable et reste le souvent à celui
du térnoin dans I'ensemble des sites d'étude.

1.3.3.l. Zone de Vlacina

I i;i|ït 
33 : Carnctéristitlues agronomiques et rendenrents des variétés d:rns la zone dc

\-a riétésI 50%
Epiaison

Pa/nr2 GrÆa TS% Pd 1 000 GR Rendement
Kg/ha

'rox 
3098- r 2- r - l- l 103 281 l4l 13.67 a

l+J5 a

28,35 a 6043

I Ii'.r i 04 103 28(r 166 26.06 t) 5229

f ox 3100 -t2- t-2-2 il3 329 n3 10. I I atr 25,35 b 5616

\iono I 106 335 t47 6.95 b 26,49 b 600 r

I \iono2 104 325 r64 25,91 b 55977,25b

\'lovenne 309 r64 I 1,05 26,91 5707I c\'% l3,l I 5,1 22,4 4,4 9,4

Signification NS NS HS HS NS

I
I
I

Les variétés affectées par les mêmes lettres ne diffèrent pas statistiquenrent selon le test de Nes'man
et Keuls au seuil de 5oÂ.
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Le tableau 33 résume le comportement des variétés dans la zone de Macina. L'analyse de

vnriance ne rér,èle allcune différence statistiquement sigrrificative entre les variétés concenrani
Ie ni\/eau cle procluction. Toutes les variétés sont écluivalentcs err rcrrclelrrerrt padtlr ;rrr tcinrtrlr:

IIG 90-2. En ce qui conceme la stérilité des épillets, le taur relativenrent plus cilcré a:t.'
errregistré par les variétés ITA 304, TOX 3098-12-l-l-1 et BG 90-2. Quant au poicls cle lfirrrr
grains, deux groupes homo-qènes se dégagent les variétés TOX 3098-12-l-l-1 et BG 90-2 sg

classe en tôte suivies des autres variétés qui ont égalenrertt cles nomres acceptables. D'unc
rnatièrc gérrér'alc. les r'ésultats eltrcgistrés pour les différerrtes conrposiintcs clc r-crrclcnrcni son:

apllréciables poru- LInc prentierc année cle test.

4.3.3.2. Zone de llolodo

Tableau 34 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés dans la zone de
Molodo

Variétés
50% Nbre
Epiaison pd mt

Nbre G/P TS
(%)

Poids
I 000G

RDT
Kg/haI TOX 3098-12-1-l-l 105 222 b 148 ab 10,23 25,4 4473 ab

ITA 304 r05 ztr b 166 a 9,25 27,6 4478 ab

TOX 3100-r2-r-2-2 tL2 252 ab r34 b I 1,70 23,6 4587 bI Niono 1 109 244 ab 147 ab 9,60 22,4 4728 ab

Niono 2 r12 268 a 170 a I 1,95 23,2 4694 a

I BG90-2 105 244 ab 140 ab 9,98 24,2 4447 ab

Moyenne générale 240 ls0 10,45 4568

Signification NS

I cv% 8,2 1.0,2 34,9 I 1,5

40

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les variétés affectées par les mêmes lettres ne diffèrent pas statistiquement selon le test de Nervman

et Keuls au seuil de 5o/o.

Le table au 34résume le comportement des fariétés dans la zone de Molorlo. L'atralyse de

variance montre des différences significatives entre les variétés concernant les variables nombre

de panicules au m2, nombre de grains par panicules et enfin le rendement paddy. Concernant le

nombre de panicules au m2 et le nombre de grains par panicule, les variétés se repartissenf en

deux groupes statistiquement homogènes avec la variété Niono 2 en tête de classement. Quant att

rendement paddy c'est la variété Niono I qui est la plus performante suivie de Niono 2 qui reste

statistiquement équivalente aux autres variétés prometteuses y compris le témoin de productivité

BG 90-2.
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1.3.3.3. Zone cle N'Débougou

Tableau 35 : Caractéristiques agronomiques et rendentent des variétés dans la zone cle
N'Débougou.

Variétés s0%
Epiaison

Nbre
pal m'

Poids
1 000G

RDT
Kg/ha

Nbre G/P TS
(%)

TOX 3098- l2- 1- 1- I 106 224 ab 151 9,63 26,6 5277I ITA 304 r06 235 ab r37 9,63 29,8 s992
TOX 3100- r2-t-2-2 llt 271 a r30 7,75 24,5 6679

153I Niono I 110 269 ab 7 ,40 26,2 s82 r

Niono 2 111 259 ab t52 6,32 27 6858
BG90-2 106 209 b 148 10,72 28,3 587 2

I Moyenne générale 245 145 8,47 6083
Signification NS NS NS
cv% I 1,5 15,9 26,4 16,7

I
I
I
I
I
I

Les variétés affectées par les mêmes lettres ne different pas statrstiquement selon le test de Neu'man
et Keuls au seuil de 5oÂ.

Le tableau 35 résume le comportement des variétés dans la zone dq N'Débougou. La
moyenne générale de I'essai est de 6083 kgÆra, cela est assez appréciable dans le contexte des

tests hors station. Cette performance de'productivité manifeste un début de large adaptabilité
pollr une première année de test. Toutes les variétés sont statistiquement équivalentes en

rendement paddy entre elles et au témoin de productivité BG 90-2 . La variété Niono confirme
toujours sa bonne performance agronomique.

4.3.3.4. Zone de Kouroumari

Tableau 36 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés dans la zone de
Kouroumari .

s0%
Epiaison

Nbre CiP TS
(%)

Nbre

1l;,t-,' r'ttl

Poids
i 000G

RDT
K gi liaVlriétés

1o-r :oçs- L?- r- rJ 99 218 t34 .+ 2r.7 liSl ab

1815,t -
5,6I tTA 304 99 ))) 160 )\ 4

TOX 3 l 00- rz-t -2-2 114 23s I 18 4,6 23,,1 1672 a

4,1I Niono I TT2 226 130 23,6 3920 t)
Niono 2 I 14 230 t44 5,1 20.4 3417 c

BG90-2 99 214 157 26,1 -1870 a

I \ ltlvennc scrtér'ale Ji46
S is,nitlcation HS

C\'% E.l

I
I
I
t
I

Les variétés affectées par les mêmes lettres ne dilïèrent pas statistiquement selon le test de

et Keuls au seuil de 5%.

Nerr rttatr

Le tableau 36 résume les résultats de I'essai multilocal conduit dans la zone de

Kouroumari. L'analyse de variance révèle des différences hautement significatives entre les

variétés au seuil de 50Â. Contrairement aux autres zones les rendements demeurent faibles par

rapport au potentiel de production moyenne des variétés et les lignées Niono I et Niono I tte

semblent pas bien se comportées. Statistiquement trois groupes de variétés se distinguent. Les

.il
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\/ariétés du prenrier groupe (lrA 304, Tox 3100- l2-1-2-2, BG 90-2et TOX 30gg-12-l-l-l)scttttrlent bien se coll'lporter car elles ont des renclements nroyc's statistiquement équivalents àcel.i du témoi' BG g0-2' La lignée Niono 2 a donné re plus faible rendement. unet-ccottdttction de I'essai permettra de mieux évaluer le conrportcrlcrrt clcs variétés.

4.4. Tests d'adoption variétale

Ces tests ont pour objectif de permettre
r'atéricl génétique agronomiquement performant

4.4.1 Matériel végétal

aux producteurs de l'aire le choix définitif du
sélectionné en Statio'dans leurs conditions.

Deux nouvelles variétés prometteuses ayant montrées une larrge adaptabilité synonymed'tttle production élevée et stable en station àt dans les différentes zones de production deI'ofilce du Niger ont été testées solrs conclitions paysanncs. [.a var-iété BG g0-2 a étêutiliséec()r'r'rrrre tértloin de productivité. Il s'agit de ITA 398 ei IR 2g l I g.

1.4.2. Dispositif expérirnen tal

I'c clispositil' cxpérintcrttal a été Ie bloc clispersé oir chacprc p.ysan constitue ûnct'é1rétitio'' Les tests orrt été implantés au niveaude l8 paysan soit 3 paysan par zone.Laparcelleélé'rentaire par variété a été de 800 m2. Le repiquag. .i t., aurres trlnnffi oîtË#ton de racttlture ont été réalisées selon la pratique du pây*nJest. une fertilisation standard vulgarisée aété recontmandée en N-P-K (46-60- 120) et appliquée sous forme cl,urée, de DAp (diphosphareiurrrrrorriacal) et de chlorure de potasse. 
' ' ' ' v Lrrv!

4.4.3. Résultats et discussion

Pour cette première année de test les résultats enregistrés par les deux nouvelles variétéssottt assez satisfaisants en ce qui concerne les differents paramètres nresurés.

Le tableau 37 qui résume les résultats sur le niveau de rendenrent des variétés montre quelcs clcux trouvelles variétés onïTonné des rendements qui sont statistiquement équivalents à celuiclu témoin de productivité BG g0-2 dans les six ,onér. ce qui indique bonne adaptabilité desttouvelles variétés aux conditions des pratiques culturales des paysans. La poursuite de l,essai
llottrrait permettre d'avoir d'amples informations sur le compoilenrent clc ces nouvelles-variétéssrrrtout bien apprécier la stabilité de rendemenr.

D'ttne manière générale, les productrices et producteurs ont apprécié le comportement dës
'rr.iétés atr chanrp' I-a variété ITA 398 a été clroisie unanirrrcnrcrrt'p,,'- l'cnsemble des paysanstcsts clcs six zolles' En plus d'autres paysans qui ont visité les diffërcnts tests lors de la journéepol'te ottverte ont également retenue cette variété à cause de son cyclc, sa clensité paniculaire, son
ltotrvoir clc tallagc, sa qualité nlarchancle (blancheur de grairrs) ct son -{oût qgi est rneilleur à BG90-2' Quant à la variété IR 28118 bien qu'elle a un rènclerlenr éler,é er une bonne qualité degrain, elle a été moins appréciée par certains paysans à cause de son cycle relativement long etdgsahautgur. ---- -J 'vrrrvrrù
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Tableau 37 : Rendement paddy des variétés dans les dilïér'entes zones de I'Oflice du
Niger

Rendernent kg/ha
Variétés

Kouroumari N'Débougou Niono Molodo Bervani Macrna

BG90-2

IR28l l8

ITA398

7 021

6440

6120

8472

79s9

7 556

7270

7229

6883

6855

5791

1227

6796

6447

6205

57 47

5479

6r50

Moyenne 6121 7996 7 t27 6624 6482 5792

cv% 4.3 5.36.3 2.2 4.8 6.4

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

Signification NS NS NS NS NS NS

4.5. Conclusion

Dans les tests variétaux d'adoption, les productrices et producteurs ont apprécié le

compor-tement des variétés au champ. La variété ITA 398 a été choisie unanimement par
I'ensemble des paysans test des six zones. En plus d'autres paysans qui ont visité les différents
tests ont également retenue cette variété à cause de son cycle, sa densité panicr.rlaire, son pouvoir
de tallage, sa qualité marchande (blancheur de grains) et son goût qui est meilleur à BG 90-2.

Quant à la variété IR 28118 bien qu'elle a un rendement élevé et une bonne qualité de grain, elle
a été nroins appréciée par les paysans à cause de son cycle relatirrerttertt long et sa taille. Elle
sc-r'irit rrricrr\ r'c-conrtlrrrclée l)our les zoues non réanrérragées.

l)orrr' Lnte prcrrtièr'c unrtée d'évaluatiort rnttltilocitlu- l Ir'iivcrs les rliffércttt,"s zolles clc

procluction dc I'Officc du Niger les cinq variétés pronretteLrses se sont bien courportées qtrelque

soit la zone de façon identique au témoin de productivité BG 90-2. Cependant, il faut noter la
grande plasticité de la lignée Niono 2.
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PROPOSITION PROGRAMME 2OOI

Activités I : Evuluatiorr vsriétale

Opération L' Evoluatiott variëtale en stcttion

Essais préliminaires de rendement des variétés à cycle moyen
Essais prélirninaires de rendement des variétés à cycle court
Essai comparatif de rendement lignées tolérantes au RYMV
Essai comparatif de rendement des variétés à cycle moyen
Essai comparatif de rendement des variétés à cycle court
Essais d'obsen'atior-r de rendement des variétés à cycle court et rnoyen (GA/ DRAO)
Essais répétés de rendement cycle court et moyen (GA/ADRAO)
Pépinières d'observation des variétés de riz irrigué à cycle coun.
Maintien collection de conseryation.

Opération 2 Evaluation variétale hors statiort

Essais comparatifs de rendement rnultilocaux (N'Débougou, Kayo, Molodo, Kogoni)
d'adoption avec deux nouvelles variétés prometteuses.

.-lctivité 2 : Création variétale

Suivi des descendances hybrides intra-spécifiques et inter-spécifiques issues
croisement entre géniteurs résistants et variétés vulgarisées en génération F1, F5 et F6.

Criblage des variétés de la collection pour I'identification de nouvelles sources
résistance en relation avec la variabilité biologique du virus.

.Activité 3 : Sélectiott cottservatrice

I Multiplication des variétés prometteuses et vulgarisées (Gl à G3),
I \4ultiplication de toutes lcs variétés des essais avancés pour les besoins cle recherclie.

Tests

de

du
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V. MISE AU POINT DES
LES MALADIES ET LES

5.1 . Introduction

differentes zones agro-écologiques du Mali
000 tonnes/an. Elle couvre 50oÂ des besoins
production rizicole dans les périmètres est

La riziculture iniguée est pratiquée dans
(60.000 ha). Avec une produôtion moyenne de 300
de collsomlnation des populations en riz. Cette
confi'ontée à d'énomles contraintes biotiques.

L'évolution du systèrne de culture des dernières années vers une intensification (variétés
anréliorées, engrais, double culture, etc.) semble créer des conditions favorables à I'augmentatiort
cle la pression parasitaire.

Les insectes (principalernent les foreurs de tiges) qui causent les panicules blanches et

d'inrportants cceurs morts occasionnent des dommages importants au riz et affectent la qualité du
grain. La cécidornyie provoque dans le Macina (ON) et dans les périmètres de San et de

Ba-suinéda des dommages importants par la transformation des feuilles de iz en "feuilles
d'oignon". Les insectes piqueurs suceurs outre les dégâts sur la production, dégradent la qualité
du produit final.

Avec le repiquage les chenilles défoliatrices détruisent les pépinières provoquant souvent
des crises de plants à repiquer ou simplement laissent des plants affaiblis dont la reprise est

souvent difficile.
L'une des récentes contraintes biotiques de la riziculture au Mali est upe maladie

cl'origine virale appelée panachure jaune du riz (RYMV) qui cause des dégâts très im$ortants sur
la production du riz.

La connaissallce approfondie des nuisibles est Lln moyen incontournable pour'

l'élaboration des méthodes de lutte appropriées.

5.2. Objectifs du Projet

5.2. I . Objectifs génér'aux

Les objectifs généraux du projet sont :

- suivre la dynamiqr"re des nuisibles du riz;
- niettre au point de méthodes de lutte appropriées contre les insectes et les maladies

5.2.1. Obiectifs spécifïques

l-cs objectifs spécifiques sont .

- déllnir les périodes d'apparition forte des itrsectes;
- suivre l'état phytosanitaire des cultui es;

- situer I'impact des paramètres climatiques et agronomiques sur les ntrisibles;
- aider à la progranrnration du calendrier cttltural:
- reclierclier les nréthodcs d'utilisations.iudiciettses des pesticides;
- l'L-chet'chcr lcs nréthoties efl'rcuccs d'rrtilisltic'rr tles aitriliaires de ltrtte iliologiqtte:
- itlcntil-rcr cics sor.u'ccs ci'ir-tocrrlunr prirtt;.tirc rlu itYN4\/,
- cal'aciér-iser clcs rriotles tle coniallination ltlinruirc drr riz- à partir r:es sotirccs rl'itrocitltttlt

i rr-r nuii le c1u I{YI\{ \' :

-caractér'iser des nrodcs de propagation du lt\',\'lV ar"r chatrtlt.

I\{ETHODES DE LUTTE INTEGREE CONTRE
INSECTES DU RIZ (RI 6)

jl 
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5.3. Suivi I)hvtosanitaire

5.3.1. Objectif

Etudier I'infestation naturelle du nz par les insectes et les maladies au cours de la
callrpagtle, ér'aluer lettr incidence sur les rendenrents et ér'entuellenrent I'apparition et/ou la
disparition d' trn ravageur.

5.3.2. i\Iatér'icl et nréthodes

I-c rttlrlér'ic-l régétltl cltltit ct-rrttltosé de -5 r,ari.1tcrs : BG-9t)-1. Krr:lrrni 9l-l
Scrbct'artg N4li 77, Sahélikrr ct r\tlnv l I .

Les sttivis orrt été erécutés dans 5 champs dans les zones de N'Débougou, Molodo
Kottrounrari et Macina. La zone deNiono aété largenrent représentéc par 5 chanrps dans les
secteurs du Rétail, de Niono et du périmètre de M'Bewani

La techniqtre de sottdase ert entomologie consistait à pr'éler/cr Lln écharrtillon de 200 tiges
ri ttltts lcs sttt(les lrltéttt'logiqttu's dLr riz (tallage. clltiaison - floraison e-t ntiltLlriter) I-r--S tigc's

ltt'erlcr'écs oltt été c\illnirrécs nrinutieusclneltt lcs unL-s apr'ès les iliiir'ùs. prris tlissulrlrrûcs..\ la
ntiilLtritc ittt t'cltarttillorr..ic l0(-) puniculcs est prélcvc1 tluns clilrr[re cj]:unl). Ccs ltanicrrlcs étariu.nt

classées ell saines et attarluées, puis nrises àsécher, battues et pcsées.

En pltvtopathologie les travaux ont débuté par une matérialisation des canés de sondage
dans les parcelles retenues. Par champ, 5 carrés d'un mètre de côté ont été placés suivant les
diagonales. L'évaluation de I'incidence et la sévérité de la panachure jaune du riz ont été
effectuées sur les variétés BG 90-2 et Kogoni 91-1 dans les zones de Niono et Macina.
Les observations ont porté sur le comptage des plants sains, malades et la notation de la chlorose.

5.3.3. Résultats et discussion

Les résultats de la surveillance phytosanitaire réalisée dans la zone Ofhce du Niger
(les secteurs Rétail, Niono, N'Débougou, Molodo, M'Béu'ani, Kourounrari et Macina) sont
résumés dans le tableau 38

Il ressort de ces résultats des variations importantes suivant les stades phénologiques du
riz, des zones de production et de la variété cultivée.

- Tallage :le niveau d'inÈstation par les insectes foreurs de tiges de riz varie de 0 à 4% pour les

zones et de 0 à3% pour lcs variétés. Ce faible niveau d'infestation se traduit aussi par Llne faible
densité larvo-nymphale (tableau 38). Ce phénomène s'expliquc par lc fait qu'à ce stade les tiges
de riz sont assez étroites l)our héberger les chenilles des foreuls. La i'ariété BG90-2 qui a la plus
grosse tige, est plr.rs infcsté que les autres. On renrarque égalu-n'rent que la population adulte de

foreurs de tige est aussi taible et variable en fonction des site cl'étudc Et par contre le rrombre de

parasites et de préclaterrrs de chenille de foreurs est relativerneut élevé ce qui explique la
dirrinution du niveau de population des foreurs.

- Epiaison-floraison : à cc stade le niveau d'infestation est asscz- élevé. Il varie de 3 ,10 o^ à 32,20
7o respectivenrent au secteur Rétail et dans la zone de Macina En'ce qui concenle les variétés,

la variété ECIA (Sahelika) a été r,ulnérable aux foreurs de tige avec 30,50 oÂ d' infestation corttre
6,50 % pour la variété Adny-I1. En prenant elr compte lc niveau de la population larvo-
nynrphale qui est Lure variable proportionnelle du niveatr d'infestatiort, la variété ECIA
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(S;.r5u-lika) a clrr,1 la plus affecté par les toreurs avec environ 25 individus pour cent tiges (tableau

lS). Cc- piveau d'infestation élevur chez la variété ECIA(Sahélika) n'a pas affecté son rendentc'nt

cc' rpri contlmre sa tolératrce vis à r'is des foreurs de tiges.

- \{aturité : le niveau d'infestation a baissé à Niono. M'Bén'ani et Macirta coltrparativetttent aus

autres oir on note un accroissement de l'épiaison-floraison à la ruaturité du riz.

l-cs variétés Adny-l I et Séberarrg MR-77 ont été nroins inf'estées à la rttaturitci qtr'au\ stades

pl'rlcr1dL-trts. Quant aux autres valiétés le niveau d'infestation c-t lir densité lun't-r-ttvrttpltal€ t)lll
cr trlrrrl rle- 1açt-rn croisslrntc. Lu tlinrintrtiorr tlrr rrir cau d'inlcstalir-rrr rlc t'.lpilistrtt à ll tttatttt'ilcl

l)r)un'trit S r-\[)lirlrrcr u-r) t)i.lrtic lllrr lc lait clrrc l;.r ct-lt'rrllttsition clrirrriclrtc rlc ccl'tttittcs 1'tllttttc. cltitttgc

.nl ù()in'S r.lr.S riil-llilcrrts stltics ric ,lc1r cloi)l)clnctrt tlc ll lllantc ùt l)()tu't'rtit lrr.n' sLlr i.' rlc'r i'lrrPPcttl

,.1e. ilrscctcs ri.lvagcLrrs tle llr pllnlt'.

L'infestartiorr n-ro,r'c-llte clurant totrt le cycle dc dér,eloppenlent dtr t'iz t'cste- plits,-rlcrui d:.tlts

lazoneduKourounrari elvec 25,97 oÂetpourlavariété Sahelika(ECIA) avec2(r.17"n.

Ilrfestntion rnovr.nne en olt ct la clcnsité lat'\'o-nvtttllltalc tlc lbt'crrl's rlc tiges

l.p ia is.' ttt -

I: loraiso rt

.l 
out lr-- lic:t..1.

cYclc ntcrtt

[)ei'l.c tlc
I{D'I

Inf o/o DLN Inf oÂ DLN Inf o/o DLN Inf oÂ ke ha o.,o

J

5

J

0

1

2

6

I
I

Zones
Rétail
Niono
Y DéLlougou
Moloclo
\4'Bérr ani
Korrroutlari
Macina

1,40

2,7 0

1,40

0,00
0,50
2,50
4,00

3,10
27,20
I 1,33

19,33
7 ,30
18,00
32,20

a
J

3l
8

t9
7

19

28

12,40 12

27,10 27
45,60 46
46,50 37
4,30 4

57,40 57

30,90 31

5,63 6789
19,00 631 8

19,44 7 545
I 8,61 6l 20

4,03 6351

2.5,97 5489
22,37 4823

1.57

0 15

0.i5
I .91

l.-r3
8. l2
4.35I

I
I
I

Variétés
Kogorti9l - 1 l,7l
BGg0-2 3,00

Seberarrg 1,7 5

M R77
Ecia (sahelika) 0,00
Advni 1 1 0,00

3 | 4,91

4 2l ,00
2 29,50

0 30,50
0 6,50

31,88 27
26,7 5 22

28,7 5 32

48,00 56
3,50 2

16,17 7005

16,92 6294
20,00 5437

26,17 7983

3,33 6541

r5
19

30

49
3

4.19
7.13

525

0.9
0.6

t
I
I
I
I
I

INlr : rnfestation ; DLN : [)ensité larvo-nymphale

Les observations pathologiques ont rnontré Ia présence aLl coLtrs cle la satisotr la pattachrtre

jaupe du riz (RYMV), la por-rrriture cles tiges, des gaines, le charbott et les attaclttes de

céciclopryie. De toutes ces nraladies la plus inquiétante demettre la panachttt'e jaLrne (RYI\4V).

La pouriture des tiges, des gaines a été surtollt observées sur les vat-iétés Kogoni9l-l et

BG90-2.
Le faux charbon sltt'tot-ttes les variétés cultir'ées à

La céciclontyie iI été obsen'ée dans le Macina,
variétés BG90-2 et Kosoni 9l-1.

travers toutes les zotres de prodttctiott.
dans la plaine de Szrtt Ouest sur les
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La panachurc jaunc a été observée sur les variétés I(ogoni 91-l et BG90-2 darrs la zotre

tle Niorro, lc scctcrrr Iii'lrril. l't rorrc clc N'Débous()rr. tlu Iiorrrotttttal'i ct dittts lc Mitcittlr;sot'l
irrcitlcncc a été firiblc l)ar rirl)l)ort à la campagne clcrnicrc r\ l'Olllce du Niger.

Lcs supcrljcics attarprécs llar la panachurc.i:rrrrrc ilLr coLtrs de cette campagtre datns lcs

/.otles de Niorro, N'Débougorr ct Kouroumari est illustr'éc pr.rr la Frgure. Les superficies attaquées

ont varié en fonction clcs zoltcs clc production. Elles ont ét.és plus élevées dans la zone de Niono
(26.75 ha) par rapport i\ N'Débollgou et Kourounrari clrri sotrt de l'ordre de 8.25 et 1.68 ha

rcsltcctivement. La baissc clcs superficies attaquécs l)ur- la panachure jaune du riz pourrait
s'cxpliquer par la dinrinrrtion clcs superhcies ernblar'écs crt BG 90-2 qui est très sensible et à

I'application des techtriclttcs cic ltrtte agronomique collllù :

- brû lis clcs parcc I Ie s i rr f cc técs,
- ttcttoyitgcs tlcs r'Éscltttr.
- éviter la cloublc cLrltLrrc rlirns les parcelles inlcr:técs.
- utilisation clcs vuriétés pltrs tolérantes que 13(;()()-l

5.3.4. Conclusiott

Malgré le niveaLl ntoycn d'infestation relativenrcnt élevé, les variétés crrltivées en zolle

Olllcc dg Niger ont clonnô un rcnclement supérieur- à 4 tonncs par hectare et les variétés Adyni

ll, Sahélika (ECIA) ct l(ogoni 9l-1 ont présentcl Lnr lron niveau de tolérance vis à vis des

inscctcs crr égarul lcs l)ourccntlgcs clc pertes dttcs ittrr ittscctes laitrles.

I 5.4. Caractérisation dcs \/ariétés contre la llanilt:lture iaune du riz en
r conditions naturellc.s tl'iItl'cstation

5.4.1. Objectif

Il s'ugit cl'ôtlrlicr lcs r'élrctions et les ltcrlixn'uurccs agrononriqtres d'tttte dizainc clc

variétés identifiées con'llnc tolér'antes au RYM\/ l)ar l'.\DRAO sous condition natr'rrelle

rl'irrfestation en 1tréscrrcc rlc tlcrrx ténroins de résistiurcc (lli iI7686-1 5-l-1 et Gigante) ainsi que

3 térrroins clc scttsibilitc (llotrirkc'l E9, BG90-2 et llt I -5f 
()-(rS()--l 

)'

5..1.2. M atériel et M éth orlcs

Le nratériel r,égétal cst conrposé de 16 variétés .

I
I
I
I
I
I
I
I
I

t
I
I
I
I
I
I
I
t
t
I

t-11234-1 8-l-l-l
2-CT8448- I -3-4-M-2P
3-CT9l53-l l-7-l-l
.1-r 1232-44-l -l
5-("1'9145-4-21- l - l

6-C'-r 8665-1-16-8-1
7-lR(r21-22-l-2-l-l
E- \\/ ITAS
()- ['}N A(r17F4-56
I 0-("f8248-l -12-l PN4-.+l'

I l-wlTA9
12- GIGNATE
1 3-IR47686- 1 5- I

I4-BOUAKKE I 89

15-BC 90-2
16-IRl529-680-3

I-e dispositif'cxpér'irrc:rrlrrl cst le bloc de Fishcr'à 3 r'cpétitions. Les parcelles élérnentaires

cgrrrportaient l5 ligncs dc 5 rn uvcc Lln écartement clc 0.20 ttt eutre les lignes et les poquets. Les

attarques de cécidomyie ont été tlotées sur le même essai.

pour la panacfturc.j1rrnc. lcs obseryations ont purté strt'les paramètres agrononliques clu

rir. la sévérité dc la tttalatlic

Les observations sur la ccciclonryie ontété lc rromirt'c tlc talles saines, de., feuilles

tl'rriglrop >> de 20 poclr.rcts ltar' 1t:rrcclle élémentairc.
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I 'celrcllc de l'IRRI (1998) a été utilisée pour. lir classrllcatiorr tlcs rarictés scrtsr[rics trtr

rt'rlcinrnrcs. Les travaux ont été réalisés en régie à KaYo datts le \4acitta.

5.J.-1. I{ésultats et discussion

ll ressort tles résultats d'analt,se (tablcau 39) cles ciil-lér'crtces ltatttettic'ttr significlttir.-s

l)o11 tL.utes les r,arialrlcs rttesurées ercepté le lloicls rttilles griii'rs

I_r.s rlil-ftr-crrtes notatit-rns de s),nrirtôn'tcS i-il,-'cltrés att coul's dlr crclc.ltt t-iz tlrlt l'llollll'c1 rlLlc l:l

,i.r.i:c r 11gétatir,c étaii lc staclc de ciÉr cioirir.'111s111 lc Fltrs :crtsilllr--. L)trt'ltttt cùtlc 1tltlt..' ri,.'-

i\ l'iritjr'cs légc;s opt c-tci trbsct'r'és itvrtc rlllù \JvLrlilc r lrrilinl tif i it I I r--s iùlllottls tlc lriSlri:tllr.
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I
I Tableau 39 : Réactions des variétés à la panachure jaune du riz en conditions naturelles

d'infestation à Kayo dans le Macina, 2000.

I
I

\/ariétés
Cycle Talles
(ours) /m2

Panicule Hauteur
/m2 (cm)

Poids RDT
1000 kg/ha
grains (g)

Notes de Stérilité
chlorose (%\

t
I
I
I
I
I

I -CT8l-18- I - I 2- I P-M -4P t24 d
l-\\'ita 9 133 bc

-r- GIGANTE (TETE) 109 h
l- lli-17686-15-l-l l3l bc

5-I]OL:AKE (TS) I30 C

6-llc (l'S) 132 bc

7-il{ r529-680-3 (TS) l34 b
8-Hl3.t-18-l-l-l 107 h
9-CT8448- I -3-4-7-M- I l6 g
2P

l0-CT9l53-l l-7-1-l 120 ef
I I -L{ 232-44-r-l I 14 g

ll-("1-9145-4-21-1-1 120 cl'
li-ttSti6-5-l-16-8-l ll7l_u
ll-lti62l(rl-22-1-2-l-i l2l c

li-\\'itlS lj4 lr

I (r- I'\.\6-l7F+-56
Signiflcation
Ecart-type.
cv%

I-i0 u

HS
t.54
t.2

264 abc 261 abc

346 a 340 a

296 abc 291 abc

249 bc 245 bc
290 abc 284 abc

308 abc 303 abc

324 ab 320 ab

286 abc 283 abc
289 abc 283 abc

325 ab 322 ab

232 c 225 c
321 ab 321 atr

284 abc 280 abc

338 a 334 a
3l0ab 337a
332 tr 321 ab

HS HS
28.17 30.28
9.4 10.2

98b
99b
l12 t)

126 a

105 t)

98b
l0l b

79c
106 b

104 b
100 b

107 b
103 b
103 b

l()j+ b

il2 b

HS
4.92
4.7

25. il
2.1.06

2-1.45

24.99
2-1 (r-1

21 .46

24.88
24.80
25.12

34.92
23.23
24 50
-'tl 11,+.1'

24.7 2

I5. i.s
25.3 E

NS
4.29
r6.8

5000 abc

6147 atr

5221 abc
-1753 bc

-50-10 abc

5680 abc

5400 abc

4733 bc
5000 abc

4927 abc
4320 c

5007 abc
-1720 trc
(r28 7 a

-r-lE0 abc

0i60 a

HS
518.17
9.9

7.40 de

I 1.90 bccl

7.10 cic

6.-17 c-

E.(li ctlc'

1.67 de

13.20 ab

16.40 a

8.73 cde

8.00 de

12.57 abc

7.S7 dr-

l-1 l o llr
S.97 ctlc
ll 2t) atr

S.7 7 crlc.

HS
1.70
16.7

J

J

I

I

_)

1

J

3

3

J

J

_)

-)

J

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

Les variétés affectées par les mêmes letfes ne diffèrent pas statistiquement selon le test de Newman et

Keuls au seuil de 5o/o.

Le tableau 40 comporte les infestation des différentes variétés de rrz par'la cécidomyie et

les résultats obtenus. Le maximum d'infestation a éiê observé à 60 jours après repiquage. La

lrression naturelle a été faible et les réaction des variétés ont presque été sinrilaires.

50



I
I Tableau 40 : Réaction des variétés à la cécidomf ie à Ka1'o dans le Macina, 2000.

\rariétés Infestati ono/o Réaction Rendement
paddy ke/haI

I
I
t
I

H 234-18-l-l-l
cr 8448- r -:-+M-Zp
cTer53-ll-7-l-r
H t32-44-t-l
cr-e145-4-21-r-r
CT S6(r5- I - l6-8- I

lt{ 62 t6t-22- t-2- l- I

\\'tT.{ g

I)\.\6117F4-56
C]' 8248- I - l2-l P-i\,l--1P
WITA 9
GIGANTE (tête)
rR 47686-l5-l-I
BOUAKE I89
B 90-2
rR r 529-680-3

MR
MR
MR
I\4R
\4R
\4R
\4R
\,IR
\ili
MI{
MR
MR
MR
MR
MR
MR

4733
5000
4927
4320
5007
4720
6287
5180
6i60
5000
6t47
5227
47 53
5040
5680
5400

5l

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

Il s'agit de caractériser les différents isolats de la zone Office du Niger sur le plan
pathogénique et identifier des sources de résistance/tolérance en vue de trouver des variétés de

substitution aux variétés sensibles vulgarisées.

5.5.2. Matériel et méthodes

Sur la base des symptômes de la panachure jaune du riz des échantillons ont été collectés
daris les cinq zones de I'Office du Niger. Dans ces lots d'échantillons prélevés, 10 ont. été

rL'trnr.rs par zoue. [,a variété BG 90-2. sensible au RYI\4V a été utilisée conrnre hôte cle

nrultiplication du vinrs. Sur la base de la sér,érité des attaques 10 isolats viraux à raison de dettr
isolats par zone ont été sélectionnés pour l'étude.

Le matériel végétal est constitué de 22 variétés, dont les 9 premières ont déjà fait I'objet
de criblage vis-à-r,is des isolats natifs de Côte d'Ivoire à I'ADRAO et les autres sont des variétés
pronretteuses ou vulgarisées du Programme Riz Inigué. Il s'agit de :

\'lI{ : lt4odérémerrt rt{sistant

5.5. Caractér'isation des variétés contre la

5.5.1 . Objectil'

panachurc jaune clu riz en serre

1 7- Tox 3 I 00- l2-l -2-2
1B- rR 28- 1 l B- l 38-23
l9- ITA 398
20- ITA 398
2l- IR 5r-673-50-2-I
22- BG 90-2

l- Gigante (Tete)
2- Bouaké 189

3- Faro I I (OS 6)
4- Moroberekan
5- Lac 23

6- CT 9145-4-21- r - r

7- PNA 647f4-s6
8- H2 32-44-t-l

9- CT 9ls3-l1-7-I-1
10- Ecia 36-2-2-l-4
Il- Leizhong 152

12- Kogoni 9l - 1

13- AD 3246
14- Niono 1

15- Niono 2

16- Tox 3098-12-l-1-l
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l=es 22 r'ariétés ont été semées en pépinière dans des pots de r'égétation de 5 litres. Deux
sentaines après la levée les plantules furent repiquées dans des pots de végétation à 4 plants par
pot.
Les l0 isolats choisis, soit 2 isolats par zone ont été utilisés pour I'inoculation cles plants et
cltaque isolats a été répété deux fois. Elle a eu lieu l2 jours après le repiquage.

Uttt-' ferlilisation nrinérale conrplète NPK à été apportée sous fonnc tlu- p6osp6atc
tl'attlttottiitcltre de chlortrrc de potasse à lg par pot et I'urée a été appliqué cn rlcux ll'actions à

nrisort clc 0.2eipot au début tallage et à I'initiation paniculaire.

L-cs t-rbsct-r'atiorts ottt porté sttr les paratttètres agrononriclucs rirr riz...t lu rrtrtutit-rn du- la
sLr\ Lrritc' u 1-+ .28 et jl2 .lAl (_iour après inoculation).

5.5.3. Résultats et discussion
\

Les différentes variétés ont montré une réaction différentielle à l'inoculation des dix
isolats tableau . Ces différences au niveau de la sévérité, de la hauteur des plants et du tallage ont
c1té obserr'ées dès le début de la r,égétation sur les variétés les plus sensibles qui ont été : BG 90-
l. IT.\ l9S. IIt 28-ll8-l3E-23, Tox3l00-12-1-2-2 et Eciaj(r-2-2-l--1 (Sahélilil) l.'irrfcctiorr cles

r lt'ictés cluitlillées de tolér'autes,'résistantes a eu lieu llcs tarrlivcntent. Ces r ariétés ténroirrs
irl)pal'tienrteut aLt type j:rllonica pluviale (Lac 23. I\4oroberekarr. Faro ll (OSOtt Cependant.
ti'r.tutres variétés qualiflées de tolérantes par l'étude appartiennerrt au tylte indica con'lnrLrnénrent
Lrtrliscres cn riz-iculture ilris,Lréc avec rtraîtrise cle I'eau et clans lc.s bas foncls int-rnrllblcs. Il s'agit
cle Niono 1, I(ogoni 9l -l,Leizhorlg 152 (Jama Jigi), ITA 304 et enfin Gigante.

5.5.4. Conclusion

La caractérisation pathogénique des 10 isolats viraux natifs de la zone de I'Office du
Niger montre peu de variabilité. La plus part des isolats semblerait avoir des pouvoirs
pathogènes similaires. Cependant, les isolats de la zone de Niono semblerait être plus agressifs
quelque soit le caractère rrresuré suivi des deux de Molodo. Les isolats de Macina, N'Débougou
et KouroLrnrari semblerait être nroins agressifs. Ils ont urontr'és des conrportements similaires
cluelcpe soit le caractère mesuré.
Au regar-d des résultats obtenus noLls pouvons dire que les recherches sur la panachure jaune est

assez cor-nplexe à cause de la variabilité pathogénique du virus d'une zone à I'autre.
Ce qlli pennet d'avancer que le progrès génétique pour I'obtention des variétés

tolérantes/résistantes passe au préalable par la maîtrise de cette variabilité pathogénique par des

études plus approfondies.

5.6. Réactions des variétés prometteuses de riz contre Ia contre la cecidomyie

5.6.1. Objectif

Il s'agit d'étudier le comportement des variétés pronrettelrses de riz vis-à-vis de I'attaque
de la cécidontyie pour mettre à Ia disposition des paysannes et des paysalts des variétés de riz
tolérantes.
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5.6.2. Ilatériel et méthodes

Lc' nrrtclric-l est composé dc- l2 r'ariétés :

l:lR2S-llS-l3S-2-3 5-lTA3-l-l
l--l-t-rr-l()9S-lll--l-l-l 6-SuakokoE

-l- l-or I I lS-6-El- l--l 7-B\\'3-lS
-+- IT.\ i9S S-Scberarts \1R77

9-\iono I

l(t-\ionol
I l - lTAi()(r
l]-uG 90-]

l-c tlispositil'cst lc- bloc rlc llshcr l\ -l rcrpetitions avcc cles parccllcs élértrcttt:.tir'ùS tlc -lrrrtt. l-il
lLrtilisatit'rrr rrtiliscl.'a été 100/ha de DAP au rcpiqttitse et 250 kg, ha tl'ttt'éc ctt clcttr fl'ltctiorts.

l-cs rrbse-r'r'ltiorrs t)nt poriul sLu'r.nl clchantillon dc 20 pocluc-ts cltoisis aLl ltasltrtl lllr'prrrccllc
,-ilépre-rrtuirc. [-c nt-rrnbrc dc talles suincs, tlc,< fc-uilles cl'oignotr )) soltt cr)tltptées ct lc l'cltrlùlncrrt ù lil

récolte. L'intcstation utaxinrale a été retenLre pour I'atralyse des dortnés.

lr,'échelle de I'lRzu (1998) a étê utilisée pur la classification des variétés sensibles et tolér'antes .

5.6.3. Résultats et discussion

I.cs r'Éuctrtrns cles varieltés,--t lignées i\ la céciclonryie sont lbttt-tties att tlthlclttt ll I-c

plrril'p111 tl'iplcstltitrp Li c1té trlrsc;r é ir (r(l _jttrtls altrcs t'c-1tic1LIltgc. Ort Itotc clivc-t'scs t'ilrt'lirrtis tlcs

r lrricltés ct iigrrccs r is li r is clc I'itttLl(lLrc ric llr cccirlornvic-. C'cs crltll)ol'tùl'llùttts r trttl .lc l.r lirl'11'

scrrsibilit,-1 tlc- Cr-rrtlir.rc-s vlriultés l tlcs rel:.rcttt-rtts itttct'tttccliaires.

\llrlgre cL- ltivtltu tl'irrlistltiorr r-clritir'.-rrtr-'r.tt cllert'c1. lcs \'lt'iu'tes rtttt tltlttllc tlc> l't'iiti,'li'teitls

i.rssc/, intér'çsslrrrts :.1\,cc Lute lt'toVeliltc rlc l lT kgiha. c'es |e rttie rtrcttts crlcr e1s tle : i.ttie'tu's

s'expliquerait par Lrne iuduction tbrte du tallage pour compeltser les talles détrirites piir les

ravageurs. L'essai qui était à sa première année sera reconduit pour une deuxième arutée pour

élucider les résultats obtenus en première année.

prometteuses de riz à I'attaque de la cécidomf ieTableau 4l :

(périmètre de
Réactions

San-ouest,
des variétés
2000)

,,+I
Variétés

-r - tt*çits
2-'fox 3098-l2l-l-1-l 23

I j- Tox 3 I l8-6-E 2-l-4 18I
4- ITA 398

5- tTA344

6- SuakokoB

7- B\^,'348

8- Seberzrng ir4R77

9- Niono 1

l0- Niono2

I I - ITA306

l2- BG 90-2

28

26

Infestation % Réaction Rendement ell
kg/ha dtr padtlr'

613 7 atr

7780 a

I
t
I
I
I

S

S

HS

HS

11 s

12 MS

16 s

16 s

15 MS

22s
12 MS

7316 a

7429 a

7571a

557 b

7 572 a

6703 ab

6272 alt

1715 a

751I a

7447 a

II l nrodérénrent sensible

_i -lI
I
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5.6.4. Conclusion

Le criblage variétal contre la cécidonryie conduit au niveau du périnrètre de San pour la

[)r'r-'nlic\re année ir rér'élé des réactiorts diftërentielles des variétés et lignées. Les varriétés, ligncres

ll\\'liE. \iono 2 et BG90-2 se sont ntieux conrportées ii I'attaque c1e la cécidorttvi,--. Ccs

r uriu;tés/lignées peuvertt être qualitjees de tolérantes.

I'ROPOSITI ON PROGRAN,I N,I E 2O()I

.-lctivité I : Ittttt: clrirniquc cotrtre las insttctcs ct les ntuludias.

- Evaluirtiou cic uor,rvelles nroléctrlcs chinriques contre les iuscctcs et les nraladies du riz.

t
Activité 2 : Bio-écologie des maladies et des insectes.

Suivi phytosanitaire en milieu paysan.
Bioécologie du-s l'oreurs de tiges
Irrr cntaire cles irtscrctcs \/L-ctcLrrs cirr R\'\'lV
Epirlénriologic rlc lit p:ittachLlrc' .laLluc iitr t'i2,.
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\,[. NIISE AU POINT DES TECHNIQUES DE LUTTE II\{TEGREES
CONTRE LA JACINTHE D'EAU ET AUTRtrS PLANTES AQUATIQUES
NUISIBLES (JAC 1)

6.1 . I ntroductiorr

La jacintlte d'eatt Eicltltornia crassiltes (Marrius) Solnts-Lautrach ap1>artient à la fantille cles
Porttederiacées. Au Mali, sa présellce rentonte à 1990 autour de la ville de Barnako. A parlir de ce

lloittt, elle contitrlte d'ettvaltir le cottrs du fleuve Niger. Elle repr'ésente une nrcrrace pour les autres

lllarts d'eatt dtt pavs. les r-izières à I'OPIB, à I'ORS et ii I'O N. La pêchu- c-t la navigatiop sopt
lllcllllcées datts lcs bcrges ct lcs bras du fleuve à Banral<o. i\ Koulikoro, dans lc-S lnâl'es de Sassila, clc-

Frtt'ttkt-r ct dc Sékoro L-t allssi ctttrc la COMATEX ii Ségou ct le barragc- de i\,larltala. La jacintlie
crlr.lsc cics dottltlagcs lt la ltroclttctiott d'énergie à Sotuba. Iltle pose aussi dcs llroblènres de santé,
e,ltraînant ainsi des couséquences socio-économiques néfastes.

Face à ces fléatrx. clivcrses nréthodes de lutte ont été utilisées à travcrs lc nroncle. Au Mali,
du-s irtitiatives ont été ltrises uu tiit,eau du barrage hyclroélcctrique de Sotubir. riu Pér'irnètre Rizicolc
tle [3aguinéda (PRB), tlu- I'Ollrce du Niger et de I'Ofllcc Riz Ségou oir la luttc rrranuelle est l-aite cp
rcsic ou par les populations

En 1996, a été initié le projet IEWFAO intitulé "Appui à la lutte contre la jacinthe d'eau et
ilrttres lllatrtes aquatiqtres ttttisibles". Ce projct a sen'i de point de départ zrur actions coltcerlées cic
lLrttc irttégrée cotttre la jacitttlte d'cau au Mali. Le 1tr'ésent projet sen,ir';l à rrlrintcrrir ct initier rlcs
ttctivités de rechet'clic sLlr lli bio-écologie, la lutte biologiquc, la Lutte chinricprc ..t lc contpostage de
la jacinthe d'eau.

6.2. Objectifs

6.2.1. Ob.iectifs génér'aur

I-cs objectil.s génét'itLtr clu projet consistent à récluire I'iufestation clcs plan-s rl'c;.rLr elt vLle :

- cle sécuriser la production r'égétale et halieutique,
- de péreru.-iser les ressoLlrces nattuelles et les infrastructlrres,
- d'améliorer le cadre de vie des populations par la production de moyens de lutte durables

économiquement et du point de vue enviromemental.

6.2.2. Obj ectifs spécifi qu es

- détemriner le degré d'infestation et la répartition de la jacinthe dans les cours d'eau du pays,
- acquérir urle meilleure comaissance de la bio-écologie des plantes aquatiques,
- identifier des teclmiques polrr une meilleure maîtrise des techniques de lutte biologique,
- identifier des techniques d'utilisation cofiune engrais organique,
- déteminer I'impact de la lutte biologique dans les anciens sites de lâcher,
- découvrir et développer de nolrveaux agents potentiels de lutte biologique,
- identifier des nréthodes de lutte chin-riques sans risques majeurs pour I'environnenrent.
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6.3. ('orttpostage de la jacinthe

6.1.1. Objectif

C'c-sr la nrise au point de nreiller.rre conrbinaison de'ntittéric'l r'éeétal potlr tlll cotllpostagc

r-rrpitlc tlc ll .jlcinthe (1'L'Ltu atln quelle puisse êtrc utilisc-r conlnL- tèrtilisattt trt'satticlttc L-ll

ri z ic ttll ttt'c.

(r.3.2 )léthotle

i-r.r nrcitliodcllr-lgie consistc l\ confectionnct'clcs conrpostict'e-S tlc I ttt r I ttt '' () l'llr tiitt'ts

le'stlrrcllcs llr jucirrthc- ùt,otr tl'arrtrcs rrratér'iarrr r'égétaur sc'r'ont rrris i\ riéctltttllt'rsùl'ùll ctlttcllcs

Succe-SSi\'ùs l)cll(lltttl tttt cct'tltill tcllll)s.
I

I-cs t|lil.ùlllùllts sollt :

T I : 100 kg tle -iacinthe +20kg dc lirnricr + 1.5 kg d'urée

l- 2 : 75 kg dc jircinthe +25kg dc tr'pha +20kg clc futrtier+ l.5kg cl'ttt'éc

T I 5f) kg clc.jaciuthc- +5Okg clc t1'pha +20kg de furttiel'-r 1.5 ltg tl'trr'éc

l- -l : 75 kg tic.ilcirrthe *25kg dc llaillc cle riz-2()hg cle ftttrticr+1.5lts cl'rtt'clc

l- -5 : 5() lig rlc.ilcinthe - 50 kg cle paille ilc riz -20kg de fttttticr' - 1.5 kg cl'ur'éc

l- (r . -i(l lig ric-jrcirrthc- - 2-; kg cle t1,pira-25 kS clc llaille cle riz*20ltg rlc fitttticr'- l -ilis tl'

[_'ur-elc rst rrtilisé cr]gl11ù uctir atcrr; cic c|écttpiltr-lsition. lc lirrtricr cOIl'lll.lc soLll'ce tic

o;gapisplùs l)our'{ar,oriscr'1a cléconipc-rsition ct aniéliorer la qualité tltt ctltttPtlst.

l-cs r,ar-ieble-s r\ rncsurcr ont été lc 1tr-ricls du conrpost obtenu, la nuttic\rc- sc\cltc. lcs.rlcrttctlts:C-
N, P, K. \4s. Irc, Mtt. zlt et Ctl.

6.3.3. Résultnts ct tliscttssiolt

L-cs r.ésrrltats sur lc contpostage cle la jacinthe ne sor.lt pas clisportiblcs. I-cs tlil'lër'entes

étaltes (1c- lu pr'éltafatiol-l clu conrpost sc pollrsuiveut. Dès qtre le corttpost sera ttlis point des

dispositiops sopt prises pour son évaluatiori agronomique eu chanrp et une analyse sLlr sa teneur

.n èlé-.pts fertilisalts NPK et oligo-éléments sera réalisé par le laboratoire de sol.
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