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AVANT PROPOS

Au Mali-Sud les terres inondahles représentent près de 5 % de la superficie totale.

L'amélioration des conditions d'utilisation de ces terres, notâmment celles des petits bas-fonds, figure assez

souvent parmi les actions prioritaires d'aménagement de ærroir souhaitées par les populations mrales. Cette

demande a donné lieu à la mise en oeuvre d'un grand nombre de projets d'aménagement de bas-fonds.

La mise en oeuvre judicieuse de ces

d'intervention:
nécessite deux niveaux d'analyse et

- Le niveau régional, où il faut assurer la cohérence des actions de terrain liées aux

demandes villageoises poncnrelles. I s'agit d'élaborer un schéma régional d'aménagement du ærritoire et

d'utilisation des ressources en eau basé sur les caractéristiques physiques et l'environnement socio-
économique des ensembles bas-fond /bass in versant.

- Le niveau local, où il faut juger de la pertinence du choix de l'amélioration des conditions

d'utilisation du bas-fond comme action prioritaire d'aménagement d'un terroir villageois et, dans les cas

pertinents, en assurer la réussite technique par un choix de solutions judicieuses. Il s'agit de [a mise en

oeuvre d'un diagnostic rapide combinant des critères physiques et socio{conomiquesr puis, de l'élaboration
d'un projet technique de mise en valeur du bas-fond (systèmes d'aménagement / systèmes de culture)
motivant pour les villageois et, enfin, du suivi{valuation des réalisations.

Pour élaborer les référentiels techniques nécessaires à ces analyses et interventions, l'équipe

de recherche IER/CIRAD{A "Etudes et aménagements de terroirs villageois comportant un hæ-fond" a
développé de nombreux axes de recherche dont les principales sont:

- Ettrde des caractéristiques phl siques, notamment du fonctionnement hydraulique de bas-

fonds représentatil.-r. en vue de la détermination des paramètres physiques du diagnostic rapide et de la nri:e

au point de systèmes d'aménagement hydrtl-agricrrle.

- Etude des caractéristiques socio{conomiques de bas-fonds représentatifs, pour préciser

les paramètres humains du diagnostic rapide et de la mise au point de systèmes d'aménagement (place des

activités bas-fcrnds dans les systèmes de production du terrt'lir villageois; place du riz dans les systèmes de

culture et de production du terroir villageois; modalités d'organisation de villageois pour la gestion des

aménagements).

- Expérimentatitln en milieu réel. sur les systèmes "d'aménagement agrontlmique" du has-

fond et de son bassin versant et sur les s1'stèmes de culture à base de riz. L'approche "Création-Diftusitln"

utilisée vise la mise au point d'alternatives qui strient accessihles et motivantes pour les prOducteurs. stahles

du point de vue agronomique et économique, et d'une gamme sufisamment largc pour permettre des chtlix.

- Amélioration variétale du riz qui vise la création de variétés mieux adaptées au régime

hydrique fluctuant des terres inondables.

L'activité de recherche la plus marquante de l'équipe au cours de I'année 1994 a été la
conception, la réalisation et le suivi{valuation d'aménagements hvdro-agricoles et agrttntrmiqucs

expérimentaux dans I'un de ses villages de recherche M'PEGNESSO.
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HYDRATJLIQTJtr

INTRODUCTION

Le bassin versant étudié est celui du Kobani situé à une vingtaine de km de Sikasso au Mali-
Sud. (coordonnéeamont: 11"32 N 5"51 W; aval 11"36 N 5'34 W). Il est situésurgrès. Au niveau
tle son emhouchure avec le Lotio, le hassin versant couvrc 303 km2. Le village de PENIASSO ou
M'PEGNESO (on trouvera indistinctement les deux orthographes dans le texte), ( I 1"28 N , 5"38 W)
situé dans la moitié aval du bassin versant sert de site pilote au niveau recherche agronomique, et

constitue la principale station de mesure hydrologique. Depuis 1990, un certain nomhre d'études:
morpho-pédologique (ROUSSEAU | 990), hydrologique (BLA NC H IIT | 99 | , BOU RGEOIS 1992),
hydro-géologique (MERCURY 1993), mais aussi agronomique et socio-économique (BOURGAUT
1992, HOURDOUILLIE 1993) ont permis de mieux appréhencler la mise en valeur des bas-tonds et
le fonctionnement hydrologique du bassin versant. Dans ce domaine, les principaux résultats sont les

suivants:

-cours cl'eau non pérenne dont les écoulements déhutent en juillet et sc tcrminent en nrtvemhre
ou décembre. L'inondation générale du bas-firnd se produit à partir de nri-juillet puis suit la phase de

t'luctuation de la nappe ou de la lame d'eau (suivant la situation ttlptlgraphique).iusqu'au mois d'octobre
avec une alternance d'assecs et d'inondations préjucliciable aux culturcs (tigure nol). L'inondation
permanente est due à la remontée de la nappe à un niveau aftleurant au sol,

-perméabilité des sols de bas-fond très importante d'où impossibilité de maintenir une lame
d'eau sans soutien de la nappe,

{ouble rôle du marigot: arroseur en cléhut de saison des pluies puis drain dès la saison sèche,

-prépondérance des écoulenrents cle hase par ral)port aux écotrlerrrerrts clit tlc ruissellentcnt cn
particulier p()ur ce qui concernc, sinon la pérennité, du nroins la longér,ité dcs écoulements; ainsi que

I'intensité des crues,

-profondeurdu substratum imperméable, en I'occurrence le grès, importante qui joue un rôle
prépondérant au niveau de la transmissivité.

La campagne 1993 avait permis de quantifier diflérents paramètres tels que la perméahilité
avec une valeur de 4.104 m.s-r et la protbncleur cle I'horizon inrpcrméahle ( t3 nr,y, qui sont à la base

ile lu conception d'un nouveau type d'aménagement de bas-firntl.
Ce rapport présentera donc les caractéristiques du fonctionnement hydrologique du hassin

versant concerné ainsi que la description de l'aménagement réalisé et son évaluation tant sur le plan
hydraul ique qu' agronomique.
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tr CoMPORTEMENT HYpROLOGIQUTE pU BAS-FOND A PENIASSO

tr. I ) L'aménagement hydro'agricole

L'aménagement hydro-agricole et agronomique repose sur des principes dégagés par

les travaux de recherche de l'équipe en hydrologie, en agronomie et en socioéconomie. [a
permâbilité horizontale très élev &, l'épasseur importante du substratum, le rôle drainant du

marigot et I'importance du rôle desactivitésdebas-fond dans l'économie du terroir ont conduit
à un aménagement qui:

- privitégie l'alimentation de la nappe en favorisant sa remontée en début

d'hivernâge, en assurant son soutien au cours de I'hivernage et en freinant sa descente en fin
d'hivernage.

- respecte les speculations actuellement pratiquées dans le bas-fond (riz, patate

douce, mars, pomme de terre...) et favorise la diversification des cultures (bananier, papayer,

ananas....).

Cet aménagement hydro-agricole s'inscrit donc bien dans la logique de la mise en valeur
des bas-fonds de la région décrite (figure n"2).

tffi]
cOIISEQUENS ES SUR LE BAS-FU I,ID

F.EGIII.,TE HïDRIQUE MISE EI.I VALEUF. fF..hn- t tr-tit"l
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Figure LfZ: Mise en valeur des bas-fonds de la zone cotonnière Mali-Sud
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Cet aménagement hydro-agricole (figure n"3) aétéréalisé dans le bas-fond de Kobani

sur le terroir du village de M'PEGNESSO.

Figure n"3: Représentation schématique de I'aménagement hydro-agricole pilote de

IU'PEGNESSO

Un barrage-seuil sur le marigot "Kobani" remonte le niveau de I'eau dans le marigot
pour permettre, ptr I'intermédiarre d'une prise, I'alimentation d'un canal d'amenée Cl .l-e,
canal C I amène I'eau au niveau d'un répartiteur R I . Ce dernier permet de répanir le débit du

canal d'amenée enZ fractions: l'une pour alimenter le canal d'entretien CZ qui compense la
différence de charge entre la zone aménagée et la zone non aménagée, et I'autre, pour
alimenter le canal C3 creusé dans I'ancien lit du marigot. I-e canal C3 est poncrué de 3 seuils
de régulation qui favorisent I'alimentation de la nappe par infiltration en particulier dans les

zones A, B et C. Un second répartiteur R2 dirige le débit du canal C3 vers les canaux
transversaux d'entretien C4 et C5. A I'amont du barrage, deux digues, rive droite et rive
gauche, permettent de contenir le niveau d'eau au barrage et d'alimenter la prise. I-e barrage-
seuil est conçu de façon à n'augmenter que très peu le niveau de I'inondation dans le bas-fond
lors des crues de fréquence décennale. Pour les cnres plus importantes I'effet-seuil du barrage
sera négligeable dans la subrnersion généralisée du bas-fond. IÆ débit utilisé pour alimenter les

dittërents canaux représente moins de 20 Vo du débit transitant par le marigot.

canal
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L'aménagement qui concerne une superficie de25 ha, doit permettre de tamponner les

fluctuations de la nappe et Ae soutenir cette dernière pendant au moins quinze jours à partir du

début du tarissern"ni du marigot aussi bien en fin de saison de pluies que pendant les épisodes

secs de l'hivernage.
I-a participation des villageois aux différentes étapes de conception et de réalisation de

I'aménagement a étéassurée en collaboration avec les projets gestion de terroir (PGT/CMDT-

Sikasso) et Fond d'lnvestissement I-ocal (FIL) selon les méthodes participatives que ces deux

équrpes ont dévelopÉ. Organisés en groupement d'intérêt doté de comités de gestion technique

"f 
fin"n"ière, formds et responsabilisés, les villageois ont défini les priorités et ont examiné

tous les aspects des propositions de l'équipe de recherche avant de prendre les engagement

techniques et financiers demandés par le PGT et le FIL.
Ia realisation de I'aménagement aété confiée au Génie Civil de la CMDT pour tout

ce qui concerne les ouvrages en maçonnerie (seuil principal, régulateurs, seuils dans canaux)

et d supervision du chantier de creusement des canaux et de confection des digues, ces derniers

travaui étant réalisés par les villageois. [æ chantier a duré 30 jours et la participation

villageoise a été en moyenne de 35 personnes par jour-

Tableau n" l: Coût de I'aménagement de M'PEGNESSO (en FCFA)

l^a réalisation de l'aménagement ayant eu lieu quelques semaines seulement après la

dévaluation du franc CFA, on peut estimer le coût réel après dévaluation à 6.600.000 FCFA

soit 264.000 FCFA/Ha.

Ne nécessitant aucune manipulation. I'aménagement n'a posé aucun problème de gestion

au cours de I'hivernage 1994. L'entretien des canaux par les villageois, curage en fin de saison

des pluies, s'est déroulée de façon très satisfaisante.
En ce qui concerne la participation financière, la date de la première "annuité"

n'est pas encore arrivée mais les villageois ont d'ores et déjà cultivé un champs commun de

coton de 2 Ha ainsi qu'une parcelle de patate douce pour faire face à leurs engagements.

I.2) Suivi piézométrique en zone arnénagée

[-a remontée est brusque (figure no4), à partir de mi-juillet et la descente progressive

à partir du mois de novembre. t-a durée et I'importance des phases inondées sont modestes

même en zone basse, ceci est à mettre en relation avec des volumes d'écoulement faibles en

1994 et des crues peu nombreuses.

Entreprise
seuil
canaux

régulateurs
imprér,us (10%)

4.04r.499
296.534
&2.246
498.028

5.478.500

Prestation villaqeoi se Main d'oeuvre (860h/j)

Nourriture
645.000
2A2.500

847500

Total
Coût à I'hectare

6.326.000
253.000
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Figure n"4: niveaux piézométriques de 4 situations, 2 en zone haute Y2 et P6 et 2 en

zone basse P0 et P8

Transect aménagement
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Peniasso village 1994

læs limites de I'aménagement sont liées à I'hydrologie du cours d'eau. En effet n'ayant

pas de stock et donc de réserve d'eau, le fonctionnement hydraulique de I'aménagement est

directement soumis au caractère non pérenne du marigot. La remontée de la nappe débute dès

I'apparition des écoulements et sa redescente graduelle se produit à partir du moment (fin

octobre) où le volume des écoulements ne permet plus de stabiliser la nappe. Avec.la
diminution des écoulements, la recharge baisse de manière graduelle puisque lors de I'arrêt

total des débits (mi-décernbre), orr n'observe pas de différence de vitesse de rabatternent de la

nappe.
Les variations des niveaux piézométriques restent inférieures à 50 cm sur I'ensemble

de la periode utile pour le riz (depuis mi-juillet date de la remontée de la nappe jusqu'à début

novembre).
[.es variations moyennes journalières de la nappe par piézomètre duZ3juillet au 30 septembre

sont données dans le tableau no2. Elles sont calculees à partir de la somme des variations
journalières de profondeur de la nappe (ou de hauteur de lame d'eau) en valeur absolue, divisée

par le nombre de jours constituant la periode choisie. Ce chiffre permet de pouvoir analyser

et comparer les fluctuations du régime hydrique.

Tableau n"2: Variation journalière moyenne de la nappe par prézomètre en zone

aménagée en cm/jour.

On remarque que le piézomètre proche du marigot possède la valeur la plus forte et que

globalement il y a un certain gradient négatif en fonction de [a distance par rapport au

marigot- Ce même constat était fait les années précédentes en I'absence d'aménagement. Il
semble donc que sur ce plan, I'aménagement ne permet pas de corriger I'influence du marigot

sur I'importance des fluctuations du régime hydrique à ses abords.

PO P1 n P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

3,07 3,58 4,05 3,87 5,07 5,67 5,96 5,60 4,89 7,22
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I.3) Suivi piézométrique, comparaison zone aménagée et non aménagée (1994)

Figure no5: Companaison de l'évolution des niveaux piéznmétriques entre la znne

aménagée et celle qui ne I'est pas dans les situations de zones basses et de zones hautes
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I-a remontée de la nappe se produit au même moment dans les deux situations (hgure

n"5). L'aménagement ne permet donc pas une mise eau des parcelles ou un affleurement de

la nappe plus précoce. C'est la date d'apparition des ecoulements qui détermine la date de la

remontée des niveaux piézométriques. Ensuite, on observe dans les deux cas présentés, une

stabilisation de la nappe remarquable avec des variations totales (différence entre les maxima

et minima des niveaux piézométriques) infrrieures à 30 cm dans la zone aménagée contre plus

de 70 cm hors aménagement et ce, durant 4 mois de mi-juiltet à mi novembre. En particulier
les "trous pluviométriques" de mi-août et de début septembre ont été bien couverts.

L,e tableau n"3 présente quant à [ui, les caractéristiques des régimes hydriques
(profondeur de la nappe par rapport au sol ou hauteur de la lame d'eau en cm) par zones dans

et hors aménagement pendant les mois d'aoûtet septembre (periode importante pour la culture
du riz).
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Tableau n"3: Caractéristiques de la nappe suivant les zones dans les parties aménagées ou non

Zonc basse Zoæ moycnne Zoæ hauæ

amenâgec non amenaSee anrcnagee non aménagéc aménagée rrcn rnÉnagée

Minima 4 -58 -33 -54 -70 -95

lr{axima 32 t3 L7 o -26 -19

À{oyenne 4 -32 -16 -28 -55 {5

Fluctuations
moyennes/j

3,07 7,5 4,69 6,5 4,93 4,8

I-a descente de la nappe en fin de cycle n'est pas retardée en terme de date (début de

la baisse continue début novembre) mais sa vitesse de descente diminue (tableau n'3). En effet

que ce soit en zone haute, où la difËrence entre les niveaux piézométriques passe de 10 cm

ù nour*bre à plus de 75 cm en février; ou en rnne basse avec 20 cm en novembre contre

près de I m 
"n 

*àrr. L'effet de la recharge de la nappe dure donc beaucoup plus longtemps que

la recharge en elle même qui se termine avec la fin des écoulements à la midécembre.

L'intérêt de I'aménagement se confirme donc non seulement pour la culture du riz mais aussi

pour les cultures de contre saison, pomme de terre et maraîchage que I'on arrose jusqu'en

mars.

La stabilisation des fluctuations de la nappe est d'autattt moins bonne que I'on se

rapproche du rnarigot (voir figures n"4 et 6 ainsi que le tableau n"2)'

Etg11rgjS: Fluctuations rnoyennes journalières par piézomètres en zones aménagée

et non artiénagée.
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II.4) Suivi piéznmétrique comparaison avant et après aménagement

L'aménagement ayant été réa1rrsé au cours de la saison seche l9g4,les comparaisons
piéznmétriques se feront par rapport aux années 1993 avant aménagement et tfr,+ après
aménagement.

Tableau n"4: Conditions pluviométriques (précipitations en mm) de I'annee 1994 par
rapporr à 1993

r994 r993

Total d'avril à novembre I 028 962

du 20 août au 5 septembre 38 244

octobre T12 r8

ta stabilisation de la nappe par I'aménagement et sa descente moins rapide en fin de
saison se remarque (figure n"7), à la fois en zone haute et en zone basse .

Figure n"7: Comparaison nappe sur le même site (Peniasso Village Nouvelle Ligne),
avant aménagement (1993) et après aménagement (1994), en zones haute et basse.

avant et après aménagement

Zone basse (pj)

com pa raison piezométrie
E
O
c
o
Ea
o
o_
o-(!
c

:lo!co
o

rr

50

0

-50

-100

-150

-200

-250
01-Jul 01-Aoù 01-Sep 02-Oct o2-tJcv 03-Déc 03-Jan C3-Fév

Mois

- 
avant aménagement 1993

- 
après anÉnagement 1994

comparaiso n piezometrie
5
6so
E0
E -5o

g -1oo

5 -1sO

€ -2oo

avant et après aménagement

E -zso I--*---+-
E- o1-Jur o1-Aoû C2-Oct O2,tJov 03-Déc 03-Jan

Mois
03-Fév

- 
avant aménagement 1993

-après 
aménagement 1994

Zone haute (P0)



I
I
rl
l1

I
I
I

l0

On constate toutefois que la stabilisation de la nappe est meilleure en zone hautequ'en zone basse.
En conclusion, cette première année d'évaluation hydraulique de I'aménagement

expérimental de peniasso permet de :

-confirmer la possibilité de régulation de la nappe phréatique par infiltration,

-const'ater I'effet de drainage du marigot et faire des proposition pour I'arnélioration deI'efficacité de I'aménagement,

-préciser les limites de I'aménagement et notamment son fonctionnement directement
lié aux écoulements que ce soit pour la mise en eau du début de cycle ou pour le rabattement
de la nappe en début de saison sèche avec les débits d'étiage et doïc le delré de pérennité ducours d'eau.

F'ORTE PERMEABILITE _ POSSIBILITE DE RECHARGE DE LA NAPPE
PAR INFILTRATTON

_ DRAINAGE IMPORTANT DEVANT ETRE LIMITE

En terme d'aménagement et de régulation hydraulique cela irnplique la nécessité derehausser le niveau d'eau dans les axes dlécoulement sans toutefois uug*"nrer le caractèrenégatif des crues (un compromis est à trouver) par I'intermédiaire ae seùl dans les marigots
ou de ré-gulateurs dans les canaux. Il est égalemànt impératif de proscrire les drains ou de lesmunir d'ouvrages type régulateur permettant de les -àint*nir en charge pendant la phase desoutien de la nappe.

Parallèlement à l'évaluation hydraulique, une évaluation agronomique sur les culturesdu bas-fond, rrz, patate douce et cultures de contre saison a été réalisée. Iæs résultats sonrprésentés ci-après.
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TI EVALUATION AGRONOMIQUE DE L'AMENAGEMENT

L'efficacité agronomique de I'aménagement est évaluée à travers le suivi des différentes
spéculations pratiquées dans la zone aménagée et dans une zone adjacente non aménagée du
bas-fond. Pour chacune d'entre elles un suivi du régime hydrique a été réalisé.

Une partie des résultats est consignée dans le rapport de campagne de l'équipe d'agronomie en
particulier tout ce qui concerne les essais thématiques variétaux riz, fertilisation et techniques
culturales.

II.1 Mise en valeur globale

D'une manière générale, la mise en valeur du bas-fond n'a pas connu de changement
après aménagement. [æs paysans n'ont modifié ni les assolements, ni les rotations ou
successions, ni leurs techniques culturales. On peut avancer deux explications à cela :

L'aménagement proposé, êtr partie de part son caractère expérimeûd, était une
nouveauté pour la population qui avant de se lancer dans un quelconque changement de ses

spéculations et méthodes culturales a certainement voulu voir quels effets cet ouvr4ge allait
produire.

I"a dévaluation du FCFA et notamment I'augmentation du prix des intrants n'a pas incité
les paysans à intensifier les cultures. De plus avec le rétablissement de la rentabilité de la filière
coton, la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles a incité les paysans à
cultiver le maximum de coton. Ce qui dans les systèmes de production de la zone avec priorité
aux cultures de versant, a conduit les agriculteurs à ne pas trop s'investir que ce soit en intrants
ou même en travail dans le bas-fond.

II.2 Riz

Globalement on obtient une différence de rendements de 220 kg/ha en faveur de la
partie aménagée. Ce chiffre peut paraître modeste mais il est à mettre en relation avec la
pluviométrie somme toute globalement favorable de I'année 1994,la fin de saison très arrosée
ayant permis aux cultures qui avaient souffert du déficit pluviométrique de fin août de se
rattraper.

L'efficacité agronomique est variable selon les zones topographiques du bas-fond et
selon les variétés. Avec certaines variétés dans les meilleures conditions, la différence peut
atteindre plus d'une Tonne/Ha (tableau n"5 et figure n"8).
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Tableau n"5: Eflet de I'aménagement et de la situation topographique sur les rendements
(kg/ha) de 4 variétés de riz.

Situation topographique sur les transects

Tane basse Tnne moyenne Znrne haute Ensemble
transect

Variétés A NA A NA A NA A NA

BR4

Khaow Dawk

IRAT 216

Kadia Kone

3.175

2.525

2.ffi

2.347

2.102

r.782

1.725

1.029

2.803

2.500

3.2W

t.442

2.332

r.770

1.887

1.913

1.817

1. 131

2.4&

679

2.938

2.t27

2.963

t.496

2.598

2.052

2.77A

r.489

2.457

I .893

2.r92

t.479

Moyenne 2.673 r .6s9 2.486 r.976 1.523 2.38 I 2.227 2.00s

Différence I .014 5r0 -858 222

A: Partie arnénagéc: NA: Partie norr arnénagée.

En conclusion. dans le cadre de la mise en valeur des bas-fonds de la région de Sikasso,
on peut proposer non seulement l* ryp" d'aménagement fonctionnant par régulation de la nappe
par infiltration mais aussi une variété productive et pouvant r'"à"pt"i à la majorité des
situations hydrauliques rencontrées. [,es aspects concernant les techniques culturales étant
traités dans le document agronomie.

II.3) Autres espèces

[a patate douce, grâce à la stabilisation de la nappe et à I'allongement de la durée de
sa proximité de la surface, peut désormais être mise 

"n 
pi"." en succession d'un mais récolté

en vert ou d'un riz de nappe très précoce. Outre une utilisation plus intensive de la parcelle,
cette pratique a I'avantage de retarder I'arrivée de la patate sur le marché et de la faire
coïncider avec une periode où I'offre n'est pas très imporLnte et où les prix sont plus élevés.
Du point de vue ressources hydrigugs, il n'y a pas d'ôbstacle à un décaiage de laproduction
de patates douces par contre'tes aifficultés'rencontrées ont été d'ordre agronomique et plus
particulièrement d'un problème entomologique. Iæs plantations tardives ont subit I'attaqu; de
charançons et la production aété réduite de laçon trèi importante (voir le détail dans la partie
agronomie)- [æs recherches se poursuivront donc afin de mettre au point les techniques dË lutte
économiquement intéressantes contre ces charançons et de permettre ainsi la succession riz-
patate douce.

Pour le maïs en zone haute, I'aménagement améliore la sécurité hydrique, mais les
effets de cette sécurisation n'ont pu être mesurés en 1994.
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Pour la pomme de terre, I'inigation des planAtions les plus précoces qui commence en
novembre est facilitée du fait d'un toit de nappe plus haut. Après l'arrêt des écoulements
intervenu à la mi{écembre, la vitesse de descente de la nappe en zone aménagée reste
inférieure à celle en zone non aménagee jusqu'au mois de mars soit pratiquement jusqu'à la fin
des irrigations de pomme de terre (début avril). L'effet de la recharge de la nappe se poursuit
donc jusqu'à la fin du cycle de culture et permet donc d'étendre I'intérêt de I'aménagement non
seulement aux cultures de saison des pluies mais aussi aux cultures de contre saison, pomme
de terre principalement mais aussi maraîchage. Toutefois le degré d'efficacité de
I'aménagement reste conditionné à la pérennité des écoulements et donc à la date de
tarissement. La poursuite des recherches se fera dans la quantification (en temps et en valeur)
du gain apporté par un arrosage avec une nappe moins profonde due à I'aménagement, ainsi
que par l'évaluation des différentes époques de tarissement des cours d'eau de la région.

Enfin, pour les nouvelles plantations pérennes (bananiers, ananas, papayer,
goyavier, bambou,...) mises en place début 1994, c'est le taux de survie à fin de la saison
sèche 94195 qui permettra de juger I'effet de l'aménagement.

III CONCLUSION ET PROPOSITION D'AMELIORATION

En conclusion, conformérnent aux prévisions, l'aménagement régule bien les

fluctuations de la nappe et améliore les conditions de mise en valeur agricole du bas-fond même
en année pluviométriqrre favorable. I-e, caractère non pérenne du cours d'eau en limite
cependant I'efficacité en fin de saison sèche. Toutefois cette efficacité pourrait être améliorée
par la construction d'un petit seuil dans le marigot afin de diminuer I'eftet de drainage de ce
dernier et de ce fait réguler la nappe dans les zones proches du cours d'eau. De plus ce seuil
peut être le départ d'un nouveau site d'aménagement aval.

Cet aménagement modulaire pourrait être étendu progressivement à I'ensemble du bas-
fond de Kobani long d'environ 30 km. Cette extension augmenterait I'efficacité des différents
modules en freinant la descente de la nappe dès les parties amont.

I-e pendant agronomique de cet aménagement hydraulique de régulation de nappe (qui
est aussi le gage de sa valorisation) est la mise au point (ou du moins sa poursuite, un bon
nombre d'acquis existants dans ce domaine) et I'emploi de systèmes de cultures de nappe à base
de riz de nappe, de patate douce et de maïs en saison des pluies ainsi que des pommes de terre
et du maraîchage en contre saison sans compter les plantations fruitières pérennes.

Læ suiviévaluation de cet aménagement sur une plus longue durée devrait permettre aux
chercheurs de valider et d'ajuster les hypothèses hydrauliques et agronomiques, et d'évaluer
ses effets socio{conomiques au niveau du terroir villageois.

De même, la caractérisation, voire la régionalisation des sites les plus favorables à ce
type d'aménagement doit devenir une des priorités de la recherche afin d'offrir des
perspectives intéressantes d'expansion de ces résultats.
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AGRONOMIE

I PzuNCIPAUX OBJECTIFS POUR LA CAMPAGNE 1994

L'objectif du volet agronomie-système du Projet est de:

-Proposer des alternatives à la mise en valeur actuelle des terres inondables qui soient

accessihles et motivantes pour les producteurs, stables du point de vue agronomique et économique,
et d'une gamme suffisamment large pour pouvoir aider les décideurs dans leurs choix de stratégie de

mise en valeur agricole des terres inondables.

- Etre en mesure de hiérarchiser à tout moment les contraintes agronomiques, de

proposer des solutions qui permettent de lever ces contraintes et d'expliquer scientifiquement les

phénomènes enregistrés.

- Créer un support et un lieu privilégié de formati(rn et d'échange entre chercheurs,
producteurs et df1'sllrppeurs.

L'ohjertif des travaux de la campagne 1994 vise li:

-atïrner et cont'irmer les résultats antérieurs

- élaborer un schéma régional d'aménagement du territoire et d'utilisation des

ressources en eau basé sur les caractéristiques physiques et sur I'environnement socio{conomique des

ensembles has-fonds /bassin versant.

- juger de la pertinence du choix de l'amélioration des conditions d'utilisatitln des has-

fonds comme action prioritaire d'aménagement d'un terroir villagetlis.

- procéder à un suivi- évaluation des aménagements réalisés.
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II- SITUATION D'INONDATION CONTROLEE

(Plaine aménagée de Kléla)

il. l) Conditions générales d'expérimentation

Au cours de la campagne 1994,les précipitations se sont élevées à924 mm en 60 jours
de pluie (Annexe l). Contrairement aux années précédentes les mois de juillet, aott et septembi* ont
reçu chacun plus de 200 mm de pluie. Læ lotio a atteint un niveau en eau jamais égalé depuis plus de
l0 ans. Les cultures ont été submergées pendant plusieurs jours. Les niveaux de rendement ont été
fortement affectés à cause de cet excès d'eau dans les casiers.

II.2 Actions de recherche

I-es actions ont porté sur le maintien de la fertilité des sols et l'évaluation de nouvelles
variétés dont les resultats sont donnés dans la partie sélection.

II.2.l Maintien de la fertilité des sols

IIz.l .l Factoriel NPK

* L'ohjectif est de :

- Déterminer les éléments minéraux qui inf)uencent positivement la production
du riz et qui permettent d'assurer le nraintien de la fèrtilité clu sol clans un système Riz-Riz en culture
mtrtrrrisée, lah,-tur d'entrée de cycle \ans reprise, semis à la vtrlée ('t variété Gambiaka

- Etudier I'interaction fumure minérale/fumure organique.

* Le dispositif est un Split-Plot à 2 facteurs et à 4 répétitions sur parcelles
élémentaires de 28 m2.

- Facteur l: fumure organique avec 2 niveaux: 0 et 5 tonnes/ha de poudrette
de parc.

- Facteur 2: fumure minérale avcc 9 niveaux: les 8 niveaux du factoriel NPK
conrplet, le neuvième niveau est la fertilisation rec()mmandée.

L'azote est apportée sous fbrme d'urée (28 unités au semis et 46 unités en deux apports
de ctluverture 30 JAS et à l'initiatitrn paniculaire), le phosphore sous forme de super simple et le
potassium sous forme de sulfate de potassium.

* [,€s résultats de l'analyse de variance rér,èlent des différences significatives entre
les cleux doses de fumure organique et entre les niveaux de fumure minérale.

Le rendement moyen de 2025 kg/ha est faible et même inférieur à ceux de 1992 et 1993
(tableau l). Ce faible niveau est vraisemblablement lié à I'excès d'eau accumulée dans le casier.

L' eft'et de la fumure organique est de 600 kg/ha en absence de la fumure minérale et est en
moycnne de 400 kg. tæs meilleurs rendements de I'essai s()nt obtenus avec le traitement phosphore
combiné à I'azote. Le potassium ne marque pas un effet signifrcatif.
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[æs résultats concordants des quatre années d'expérimentation nous permettent de fàire les

conclusions suivantes:

- le phosphore constitue l'élément minéral le plus limitant de la production du riz dans la
plaine.

- la poudrette de parc apportée à la dose de 5 t/ha au semis pourrait se substituer à la fumure
minérale recommandée.

- le potassium n'est pas un facteur limitant de la production dans la plaine.

Tableau l. Rendements en paddy dans I'essai f-actoriel NPK.

x Fertilisatittn *x: I-.cs; ttt,t,vcnnes aff'octécs d'une même lcttre ne sont pus srrnilrcatil'erncnl tirl'térentes (NEWNIAN
& KELJLS 5 %)

11.2.1.2 Fertilisation riz inondé

I L'objectif est de tester I'effet d'un apport d'oligo{léments sur le niveau maximum
de production du riz qui stagne autour de 4 t/hq malgré des doses importantes de NPK.

* lr dispositif est un Split-Plot à 4 répétitions sur parcelles élémentaires de 28 m2.

- Facteur principal: fumure organique avec 2 niveaux: 0 et 5 tonnes/ha de poudrette
Je parc.

- Facteur secondaire: fumure minérale avec 5 niveaux:

Tl: 0 -0-0
T2:76 -44-24
T3: T2 + I t/ha de scorie
T4: T2 + 4 l/ha de fenigofol
T5: T2 + I t/ha de scorie + 4llha de fertigotcrl

Le traitement T2 correspond à I'apport au semis de 200 Kg/ha de complexe Céréale (14 22
l2) et 100 Kg/ha d'urée (46 0 0) en deux apports de couverture.

Le désherbage a été réalisé à la demande.
La variété BG 9O-2 est semée au semoir à l'écartement de 25 cm.

N"
trait

Niveau fumure Rendements en kg/ha Moyennes

N P K sans FO avec FO moyenne*x 1993x* 1992**

TO

TI
T]
T3
T1
T5
T6
T7
T8'.

0
74
0
0
74
74
0
14

74

0
0

44
0

44
0

44
44

44

0
0
0

24
0

24
24
24
24

r429
1647
r 933
t625
2r92
1545

r 857
2r6l
20f'1

2Ms
2174
2371
2085
2371
2r25
228r
2228
2362

t737 D
I9IO BCD
2152 ABC
1855 CD
228t A
r 83s cD
2069 ABC
2t94 AB
2r83 AB

2269 C

2683 AB
2879 A
2287 C

2776 A
2390 BC
2663 AB
2881 A
2753 A

1944 C
2373 ABC
2638 A
2015 BC
25t7 AB
2320 ABC
2458 AB
26s8 A
2552 A

r 82l B 2227 A 202s 2620 2386

atc dc scmls:



N"
traitements

Traitements Rendement en kg/ha

sans FO avec FO moyenne

TI
T2
T3
T4
T5

0-04
76 - 41- 30

T? + I t/ha de scorie
T2 + 4llha de fertigotol
T4 + I t/ha de scorie

r643
341I
3339
3143
3750

2tt6
3589
403 I

3585
4259

r 880
3500 A
368s A
3364 A
4005 A

\loyenne 3057 B 35r6 A 3287

l7

z

significa'u., .01,.î, ;niiÏ*qi'Âi3L ::rffiiJi, *i*"i::1îJ:i'iîk-Î*o'fi#ffi:
L'apport de 5 t/ha de poudrette pçf,rnet d'obænir en moyenne a50 kg/ha et 470 kg en absenq de la't :fumure minérale. !

I-e fertigofol en application foliaire à la dose de 4 l/ha et la scorie apportée au semis ne

marquent pas d'effets significatifs sur le niveau de la production.

L'utilisation de la fumure complèæ NPK à la dose unitaire de 76 44 30 est sufEsant pour
atteindre un niveau de rendement de 3,5 t/ha.

Tableau 2. Résultats de l'essai Fertilisation riz inondé

Date de semis: 30106191
**: [æs nnyennc-{i att-ectées d'unc mêrne lettre ne sont pas significativenrent différentes (NEWMA:,{ & KEULS 5 %)

II.2. t.3 Réponse à I'azote et au potassium

* L'objectif: est de déterminer des doses et époques cl'apports d'éléments minéraux
azotés et p()tassiqucs qui influencent positivement la production du riz et qui nèrmcttcnt d'assurer le
maintien de la t'ertilité des sols de culture.

* L€ dispositif expérimental est un Bloc de Fisher à 4 répétitions. Douze (12)
traitemenls de fumure minérale .
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DOSES N Au semis 30 JAS

TI
12
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
Tl0
Tll
T12

.120
80
40
40
76
40
36
36
46
28
28

40 + 1500 kg/ha scorie
+ 5 t/ha poudrette de parc

+ 200 kg/ha de KCL

40
80

80+30K

36
40

40+30K

t6
16+30K

80N

Tous les traitements reçoivent 44 unités de P2O5 et 24 unités de K2O au semis. I-e semis
est fait au semoir, avec la variété BG 90-2, à un écartement de 25 cm.

+ R6ultats Le rendement moyen obtenu (tableau 3) est faible 2515 kg/ha et est
inférieur à celui observé en 1993. Ce faible rendement est surtout lié à I'excès d'eau. L'analyse de
variance ne mct pas en évidence de différences significatives entre les niveaux de fumure.

Le meilleur rendement ()htenu est de 3100 kg/ha inférieur à celui de 1993 qui était de 3700
kg. Cependant les résultats concordent a\/ec ceux de 1993, et montrent qu'une torte dtlse d'azote
(120 N) ne permet pas d'ohtenir le meilieur rendement. L'apport fiactitlnné de 76 N est suffisant
pour un objectif de rendement supérieur a 3 tlha. [æ potassium ne marquc pas un eftèt positil' sur
la production même avec un apport en cours de végétation.

Tableau 3. Réponse à l'Azote et au Potassium

* Tl2: 4ON au scmis + 1500 kg/ha scr)ric + 5 t/ha de poudrdtc de parc + 200;y'ha dc KCL au scmis d 8ON à 3O jours
apt'es sclnis.

N" Trait N au semis 30 JAS Rendement kg/ha

N K20 r 993 t994

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
Tl0
Tll
'llzx

r20
80
40
40
76
40
36
36
46
28
28

40
80
80

36
40
40

l6
r6

30

30

30

2613
3r35
3231
3314
2736
2984
3493
37 L3

29t5
235r
235r
3438

2550
2505
237 5

2320
2405
292s
2380
2455
2495
2075
2563
3t l5

3023 25r5
semts:
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II-2.1.4 Fertilisation du riz repiqué en condition de maîtrise complètede I'eau (casier 9)

+ L'objectif est de déterminer la fumure organo-minérale optimale (rentabilité et
maintien de la fertilité) en condition de maîtrise de l'eau et de pratique du repiçage.

!! * re dispositif est un Split Plot à 2 facteurs et à 6 répétitions dispersées deux par deux
le long du gradient de maîtrise de l'eau dans le casier. La parcelle élémentaire est de 16 m2.

- Facteur l, fumure organique, avec 2 niveaux: 0 et 5 tonnes/ha de poudrette
de parc au semis

- Facteur 2, Fumure minérale, avec 5 niveaux (tableau 4).

* Résultals L'analyse des résultats (tableau 4) montre des différences significatives
entre les niveaux de fumure minérale. Les meilleurs rendements sont obtenus avec les traitements T4
et T5, ce qui est conforme aux résultats de 1992 et 1993. Les rendements sont proportionnels aux
doses d'engrais apportés.

Iæs effets de la fumure organique apportée à la dose de 5 t/tra et du fertigofol à 4 llha en
application foliaire ne sont pas significatit's.

On peut conclure, qu'Èn condition de maîtrise de I'eau, avec une mise et un entretien corrects
de la culture, I'apport de 150N, 90 P2O5, et 30 K2O est suffisant pour assurer un niveau de rendement
pouvant égaler 4 tlha.

Tableau 4. Fertilisation du riz sous maîtrise de l'eau et repiquage.

Traitements Rendements (kg/ha)

NPK sans FO avec FO Moyenne

Tt 76 44 24
T2 99 60 24
T3 T2 + oligo- éléments
T4 150 90 30
T5 T4 + oligo- éléments

3297
3631
3555
3970
3793

3683
3s08
38r2
3869
3966

3490
3570
3683
3920
3880

B
AB
AB
A
A

Moyenne 3650 3768 3708

Les données aftèctées d'une même lettre ne sont pas signifîcativement différentes (NEWMAN &
KEULS 5 %)
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III- ETUDE DE LA PLAINE DE M'PEGNESSO ;
:

f ru.I Conditions générales I
I

Au cours de la campagne lgg4,les précipitations se sont élevées à 953 mm en 73 jours de

pluie (Annexe z). Læs mois de juin, et d'a6ût ont ete très déficitaires. Courant juin, il est tombé

seulement 95 mm en 9 jours, ce qui a provoqué de nombreuses reprises de semis- Les pluies ayant

continué jusqu'en Octobre (l l5 mm) ont aussicausé des dégâts sur les cultures sèches, notamment le

maîs et le mil.

lll.2 Actions de recherche

[æs actions de recherche ont essentiellment porté sur l'évaluation de I'eff,tcacité agronomique de

I'aménagement hydro-agricole réalisé à travers:

- les différentes cultures pratiquées par les paysans aussi bien dans la partie aménagée que dans

une partie non aménagée du bas-fond située en amont. Les cultures concernées sont le tu inondé, le

rtz de nappe, le mais, la patate douce et la pomme de terre.

- les nouvelles introductions de plantes pérennes dont certaines (comme le bananier) avaient

disparues à cause des sécheresses du début des années 70.

- Ies possibilités de successigns de cultures vivrières (riz de nappe, maïs) avec la patate douce'

lll.2.l Actions svstèmes

III.2.l.l Système rizicole amélioré e rl zone aménagée et non anrénagée

L,objectif est d' évaluer le potentiel de production des deux zones à travers I'itinéraire

technique amélisré ayant donné de bons résultats les années précédentes par rapport au système

traditionnel. Il s'agit de:

- Labgur d'entrée de cycle, en traction animale, à une proftrndeur d'environ l0 cm.

- Un passage croisé du canadien.

-Une fumure NpK (l422 lZ) à ladose de 200 Kg/ha au semis et de 100 Kg/ha d'urée (46 0

0) en deux fractiçns: (lt2 au tallage et l12 à I'initiation paniculaire).

- Un semis en ligne au semoir multi-rangs. à la densité de 80 Kg/ha

- L'utilisation cl'un herbicide de pré-levJe du riz (Ronstar 25 EC tlu Rifit Extra), appliqué à

la dose de 4 l/ha.

Pour le système traditionnel il s'agit:

- Labour d'entrée de cycle, en traction animale, à une profondeur d'environ l0 cm'

- Un semis à la volée, à la densité de 100 Kgs/ha

- Pas d'utilisation d'engrais, ni d'herbicide

* Résultats: Dans les deux zones, les travaux de mise en plaræ ont été précocement

réalisés et bien maîtrisés. La variété BR4 a été semée aussi hien sur le système amélioré que sur le

système traditiçnnel en remplacement de la BC 90-2 qui avait présenté les années précédentes rles

symptOmes de panachure jaune. Les déficits pluviométriques des mois de juin et août n'ont pas permis

d'assurer un contrôle efficace des adventices. La BR4 a beaucoup souffert du manque d'eau, et de la

maladie aussi bien en zone aménagée qu'en z()ne non aménagée . Les rendements de 1305 kg/ha pour
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le système amélioré, 500 kgÆra pour le système traditionnel en zone aménagée et 1085 kg/tra pour le
système amélioré et 600 kg/ha pour le système traditionnel en znne non aménagæ reflèænt
parfaitement les conditions difFrciles d'entretien et d'alimentation hydrique de'la culnre.

Résuluts ô -rr. aménagée.

Résultats en zone non aménagée.

En conclusion, le régime pluvktmétrique de l'année n'a pas permis de révéler tout le potentiel
de production du système aussi hien en zone aménagée qu'en zonc n()n aménagée. [æs niveaux de
rendement dans les deux cas restent faibles et ne rrrrr.rtrent qu'une diffërence de 300 kg en faveur tle
la zone aménagée.

III.2.I.2 Système Rizicole en zone aménagée (succession riz-Pomme de tene)

i
Les zones basses des Bas-fonds sont généralement utilisées pour les cultures de pomme de terre

penclant la contre saison fioide et du riz pendant la saison des pluies. Ces parcelles bénéficient en

cttntre saison d'importants apports de fumures organiques et minérales. Il s'agit donc d'ér'aluer les

arrières eftèts de ces apports sur la culture du riz en hivernage.

* Iæ dispositif est non statistique et Èst installé sur des grandes parcelles paysannes.

l,es'traitements sont: i

Tl: Lahourd'entrée de cycl e + zpassages du canadien + une filmur" irinnrrle de 20O Kg/ha
de Complexe céréale (1422 l2) au semis du riz et 100 Kg/ha urée (46 0 0) apportés en deux fracrigns:
I12 au tallage et l12 à I'initiation paniculaire.

T2: correspond au TI sans apport de fumure en hivernagc.

i
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surfaces m2 Talles
fertiles/m2

Talles
infertiles /m2

Rendement kg/ha

Système amélioré 2700 r56 5l r 305

Système traditionnel 228 76 t4 500

surfaces m2 Talles
fertiles/m2

Talles
infertiles /m2

Rendement kg/ha

Système amélioré 3065 ilt 20 l 085

Système traditionnel 210 87 ll 600
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+ Rrfoultats: I-e traitement Tl a permis d'obtenir un rendement 3850 kg/ha contre 2040

kg/ha pour le traitement sans fumure en hivernage; soit une différence de 1500 kg/ha. [æ rendement

de 2ç/t0 kg/ha sans aucun apport de fumure en hivernage est i$sez intéressant et dénote de

I'importance de I'effet résiduel des engrais apportés sur la pomme de terre. '

La même expérimantation conduite à N'TENEBOUGOU donne un niveau de rendement

interessant pour le traitement sans engrais.

Rendement moyen sans apport d'engrais: 2000 kg/ha

Rendement moyen avec apport d'engrais: 2400 kg/ha

IlI.2.2 Actions thématiques: Réponse à l'azote et au potassium en zone aménagée

L'objectif est de déterminer les éléments minéraux azotés et potilssiques qui

influencent positivement la production du riz et qui assurent le maintien de la fertilité des sols de

culture.

* tÆ dispositif expérimental est un Bloc de Fisher à 4 répétitions. Six (6) traitements

de fumure minérale sont étudiés.

xT6: 40 + 1500 kg/ha scorie + 5 t/ha de poudrette de parc + 200 kgiha

de KCL et 80 N à 30 JAS.

Le semis est fait au semoir, avec la variété BR4 à un écartement de 25 cm

F Rr*ultats:

Le niveau de rendement moyen 3327 kg/ha (tableau 5) est satisfaisant. Les meilleurs

rendements sont obtenus avec les traitements T3 et T4. Ce qui confirme que I'apport de 76 N apportés

au semis et 30 jours après semis, 44 P2O5, et 24 K20 au semis est suffisant pour un objectif de 4

t/ha. [æ potassium apporté à 30 jours après semis ne se justifle pas. Ces résultats corroborent

parfaitement ceux des essais courbe de réponse et factoriel NPK menés depuis quatre ans dans la plaine

de Kléla.

N " Trait N au semis

30 JAS

N K20

TI
T2

T3

T4

T5

T6*

0

76

40

36

40
*

0

0

36

40

80

0

0

0

30

30
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Tableau 5. Réponse à I'azote et au potassium en zone aménagée

Date de semis: l4lffill994
* T6: 1500 kg/ha scorie + 5 t/ha de poudrette de parc + 200 /ha de KCL au semis.

N" Trait N au semis
30 JAS

Talles fertiles
lnf

Rendemenr
kg/haN r{.Jo

TI
T2
T3
T4
T5
T6*

0
76
40
36
40
*

0
0

36
40
80
*

0
0
0

30
30
*

265
32s
312
336
281
319

B
AB
A
A

AB
AB

1948
3135
432r
4210
3395
2783

Moyenne 307 3327



Pluviométrie journalière (--) de KLELA (1994)

TOTAL ANNUEL z 923.5 lnn Nombre de jours de pluies : 6o

Ëi
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h
h
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Jan Fev Mar Avr Mai Jun JUI Àou sep Oct Nov Dec

1
2
3
4
5
6
7
I
9

10

a

a

a

a

a

a

36. O

10.3
20 .9

.g

z'.2
28 .4

28

25

o

6
7
4
I

.g

35.3

4.5
a

a

L1.4

9.6
.9

4.2 a

a

a

a

t-
2
3
4
5
6
7
B

9
10

D1 36.0 67 .7 55. 5 36.1 26 .4 4.2

11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
20

8.9

29 6

23.O

9 5

L2 .5

25 .8

no. u
7.9
2.5

40'.2

16.6

11.9
39.8
3.5
6.7

44.2

t-t. n

10. o

n.u

a

a

l_L
L2
13
14
15
1_6

L7
18
19
20

D2 8.9 62.r L29.4 L42 .6 14.5

2L
22
23
24
25
26
27
2B
29
30
3l

15. 5
23 .2
2.8
3.8

4.4

5.9

108.5

LL'.2
19.9

5.8

I.7

8.9
5.6

tt. u

,'. ,
.6

L3.7
35.0
3.0

7.8

20 .2

lo.9

u.o

a

a

a

2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D3 49 .7 151.3 43.5 59. 5 36.1

M 94 .6 281.1 228.4 238 .2 77 .O 4.2

Nb o 0 o o o 7 13 L7 13 9 I o
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Pluviométrie fournalière (mm) de M'PEGNESSO ( 1994)

Jan Fev ![ar Avr Mai Jun JuI Aou sep Oct Nov Dec

1
2
3
4
5
6
7
B

I
10

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

l_0.0
a

a

a

a

a

34 0

L3 5

a

19.5

13.0
1.0

21.0

29.o

3.0
18. O

4.5
1.0
8.0

2.5
4.5

a

rg. o
19 .0

3.0
1.5

3.5
a

34. O

a

3.5
a

a

a

a

a

a

a

a

a 1
2
3
4
5
6
7
I
9
10

Dl- L0. o 47 .5 83.5 34.5 45. O 42.O 3.5

1- 1-

L2
13
L4
l_5
16
L7
18
l-9
20

a

a

a

13.0

6.0
5.0

a

4.5

a

13.0

2 5

8.5
4.0

11.0

35.0

a

L7.O

2L
L7

0
5

L7.5
27 .O
19. O

12. O

4.O
20. o

23 o

l-o .0

a

a

a

a

a

a

a

a

a 1l-
L2
l_3
L4
1-5
16
L7
L8
19
20

D2 28.5 1"5.5 58.5 55.5 L22 .5 10.0 a

2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3L

a

a

I 5

26 o

6.5
a

L7.O
8.0

2.5

2.O

7'. o
l-9.0

a

l_.5

1.0
23.O
91.0

8.0
1,.0

23.O
4.0

L2
I

L2
4

7

0
o

5
5

0

27.O
15.5

ÀÊ,

a

22.5

t:o

6.5
7.5

26.O

a

a

a

2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D3 66.0 32.0 L24.O 64.0 47.O 63.5

M 104.5 95.0 266.O l-54 .0 2L4 .5 1l-5.5 3.5

Nb o o o o 10 9 L4 15 L4 10 1 o
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pluviomérrie journalière (mm) de N'TENEBOUGOU (1994)

TOTAL ÀNNUEL : 1].39.6 MM Nombre de jours de Pluies z 66

Àou

9.O
l- .9

32.O

6.5
5.2

sep Oct Nov I Dec
Jan Fev llar Àvr Mai I Jun Jul

1-0. 2

4.8
1_1. O

21. O

l-6.0
a

2.5'

6.2

L
2
3
4
5
6
7
I
9
10

1
2
3
4
5
6
7
B
9

10

a

a

a

a

13. O

29.O

26.O

s'.7

2.3
L2.5

D1 42 .4 46.5 54 .6 26.O 45.7

11
L2
t3
L4
15
16
L7
18
L9
20

2.2
2.2

18 .0

24.O

4.9

25.O

25.O

36. O

a.o

20.0

sr. o

25.O

8.0
6.0

16.0

]7.O
24.O
30.0
2L.O

32.O
8.0
4.3
3.0

11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
20

28. e 
I

92.O 98.0 L22.O 47 .3
D2 22 .4

2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2L.O

4'. 4

12.0
5.5

7.2

r-1.5

zg. o
2.4

39. O

52.O

3.5

25.O

*.0

24.O

26.O
7 .5

66. O

L2.O

78.0
9.4

30.0

6.0
a

15.0

19. C

1.8

2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D3 42 .9 49.L L27 .5 135.5 87.4 7L.8

M 65. 3 120.0 266.O 288.1 235 .4 164 .8

Nb o o 0 o 7 I 13 t3 L2 13 o 0
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A1\{ELIORATIOI{ VARIETALE
POUR LA RIZICULTT-TRE INONDEE

I- CONDITIONS GENERALES D'EXPERIMENTATTON

La campagne 1994 s'est caractérisée par I'irrégularité des pluies durant les mois de

Juillet et Août et par un excès pluviométrie en Septembre. Le total pluviométrique à la station de

l-ongorola, 1054,4 mm en 76 jours est proche de [a moyenne sur 30 ans.

[æs travaux d'amélioration variétale ont porté sur l'évaluation en milieu réel et en

station de matériel végétal introduit ou issu du programme de sélection de la Station de Longorola, sur

la création variétale et sur la maintenance des ressources génétiques.

[æs conditions de mise en place et d'entretien de la culture ont été les suivantes:

* képaration du sol: Déchaumage et labour de fin de cycle à la daba suivi, en entrée

de cycle, par préparation du lit de semis à la daba.

* Mise en place de la culture: Les semis directs ont été réalisés entre le 3Ù16194 et

le 1317194. Les repiquages se sont étalés du l4lll94 au218l94.

* Fertilisation: La fertilisation est celle préconisée en milieu réel soit 28.44.24 au

semis plus 45N en deux apports de couvertures.

* Entretien dei; cultures: L'entretien des cultures est assuré par un herbicide de pré-

émergence (RONSTAR 25EC à 4llha) et des Désherhages manuels selon les hesoins.

Vingt un caractères mtlrphologiques et agronomiques ont été observés notamment la

vigueur au départ, l'état sanitaire, I'architecture de la plante, la durée du cycle, ainsi que les

caractéristiques de la panicule et du grain.

On ne présentera ici que les résultats relatit's aux travaux d'évaluation variétale avancée

hurs et en station.

II- EVALUATION VARIETALE AVANCEE HORS STATION

il.1 Evaluation en grandes parcelles paysannes

Deux variétés, BR 4 et Khao Dawk Mali 105 qui en 1993 avaient montré de bonnes

performances dans les essais variétaux hors station et sur des parcelles de démonstration de I't:rdre de

0,5 ha, ont été retenues par les responsables CMDT du secteur riz de Kléla pour multiplication et

évaluation sur une superficie de I t ha pour la première et 2 ha pour la seconde.
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I-es rendements moyens sont de l'ordre de 2.500 t/ha ce qui semble être un bon

résultat pour la campagne 1994 où le rendement moyen dans la ptaine de Kléla est inférieur à 2 tlha-

ll.2 Essais variétaux comparatift

Ces essais sont intégrés dans les dispositifs de recherche pérenne çe l'équipe
"agronomie" du projet a mis en place en milieu réel. Iæs dispositifs expérimentaux sont des blocs de

Ficher à 6 répétitions et parcelles élémentaires de 25 m2.

Iï.2.1 En condition de maîtrise de l'eau (Kléla casier 9)

La productivité des variétés BR 4 et IR 48120 est comparée à celle de BG 90.2 dans

le casier N"9 de la plaine de KIéla réaménagé en 1992 pour permettre la maîtrise complète de l'eau

et le repiquage du riz. Les six répétitions de l'essai sont dispersées deux par deux, sur trois sites, le

long du gradient de maîtrise de I'irrigation du casier.

I-e rendement moyen de I'essai, 3.450 kg/ha est assez faible pour cette zone à maîtrise

complète de l'eau. Il reflète le bas niveau de rendement de l'année sur l'ensemble du périmètre de

Kléla.

Les rendements des variétés BR 4 et IR 48120 ne sont pas significativement différents

de celui du témoin BG 90.2.

CV : IQ Vo; pas d'effa bloc; semis duWM|l9l: les groupes hornogèncs (NEWMAN - KEULS au seuil de5%l rcnt indiqués

par une même lettre.

11.2.2 En condition d'inondation contrôlée

11.2.2.1 Plaine de Kléla

En zone rnoyenne (casier ll). Quatre variétés nttuvelles BR 4, CP l26lÛllF.44.3,
IR 48120 et Khao Dawk Mali 105 sont comparées à la variété Gamhiaka en zone d'inontlatitln
moyenne (lame d'eau < 50 cm). Les conditions de culture sont celles d'un des systèmes de culture

testé sur grandes parcelles par l'équipe d'agronomie du Projet: labour d'entrée de cycle, semis à la

volée, fertilisation 76. 30.30.

[æs bonnes performances des variétés BR 4 et Khao Dawk Mali 105 sont contirmées pour la

troisième année consécutive. Il est donc possible de les utiliser à la place des variétés Gambiaka et C
74 actuellement utilisées dans cette zone. La variété Khao Dawk Mali 105, tlutre sa bonne productivité,
présente I'avantage d'un grain long et aromatiquÈ.

Hauteur
(cm)

Cycle Semis-
Epiaison ()

Tallage fertile /
m2

Rendement
kg/ha

BG 90.2
BR4
IR 481 20

lt0
t20
r20

130

130

r35

r55
190

175

3.323 A
3.387 A
3.648 {

Moyenne tt7 132 t73 3.453
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La vuiété IR 48120 en deuxième année d'évaluation hors station, à cycle moyen et

à productivité comparable à celle de BR 4 présente I'avantage d'un grain de meilleur qualité.

CV : 16 %; pas d'effct bloc; sernis du29l06l94: ..-s groupes homogkres (NEWMAN - KEUL,S au seuil e5%) sont indiqués
par une même lettre.

En zone basse (casier l8): Trois variétés nouvelles BD 2, Shwetasoke et
SMMG88.8.l sont comparées à la variéti Gambiaka dans le dispositif en bloc de Fisher à 6 répétitions
et parcelles élémentaires de 25 m2, darr-t la zone basse (50 cm < lame d'eau ( 100 cm) de la plaine
aménagée de Kléla, casier 18. læs condi::irns de culture sont celles d'un des systèmes de culture testés
sur grandes parcelles par l'équipe d'agr, nomie du Projet: labour d'entrée de cycle, semis à la volée,
fertilisation 76. 30. 30.

Conrrairement aux résul:rrs obtenus en station, les rendements des trois variétés testées
ne dépassent pas signiticativement celui i.r témoin Gambiaha. Ces données méritant d'être confirmées.

Hauteur
(cm)

Cycle Semis-

Epiaison o
Tallage tèrtile /

nt:

Rendement
kg/ha

BD2
Gambiaka
Shwetasoke

SMMG88.8.I

r75
170
160

155

150

160

165

130

t75
190

r78
215

3.357 A
3.080 A
2.987 A
2.550 B

Moyenne r65 r50 180 2.98r

CV : ll %: pas d'effcr hl-r..: sernis du 09/06'9-1. ,:-; grorrglc.s hornogènes (NEWMAN - KEUT,S au seuil de 57c ) rcnt indiqués
par unc rnûne lettre.

11.2.2.2 Bas-tirnd de M'Pesnés.,

Sur ce site, la compara.it)n vâriétale (6 variétés proposées et le témoin villageois
Malodialani) est réalisée sous deux sysrèmes de culture:

- S1'rtème de semis dire;r après labour d'entrée de cycle: tèrtilisation et herhicidage
recommandés. Semis du 2UA6194.

Hauteur
(cm)

Cycle Semis-
Epiaison (i)

Tallage fertile /
'm2

Rendement
kglha

BR4
cP 126/0 nF.+q.3
Gambiaka
IR 48120
Khao Dawk Mali

r20
r20
145

r20
155

135

145

155

145

150

r56
168

r23
2W
t62

2.483 A
1.825 B
r.858 B
2.703 A
2.423 A

Moyenne r32 146 140 2.258
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- Système de repiquage; dispositif sans répétition sur parcelles élémentaires de 175 m2.

Semis du 07107 et repiquage du 0llWl94.

[æs deux essais ont souffert d'alternances de périodes d'assec et d'inondation. Læ

repiquage ayant coihcidé avec une période de forte inondation, les jeunes plants ont souffert d'excès
d'eau et n'ont pas pu développer un bon tallage.

Dans les deux systèmes, les variétés améliorées (BR 4, Bouaké 189 et IR 48120 ont des
rendements supérieurs ou égaux à ceux du témoin local MALODIALANI et des variétés de type traditionnel
(Gambiaka et Khao Dawk).

Variétés

Système de semis direct Système de repiquage

Rendement
moyen
(kg/ha)

Cycle
S-M

0)

Tallage
fertile

(TF/m2)

Hauteur

(cm)

Rendement
moyen
(kg/ha)

Tallage
fertile

(TF/m,)

Hauteur

(cm)

BR4
BOUAKE 189

cP 126\0\ I F
rR 48 120
GAMBTAKA
KHAO DAWK
MALODT.ALANT

3.285 A
3.200 A
2.580 A
2.525 A
2.795 A
2.450 A
3.09s A

140

140
130

140

r50
t60
r40

2r6
268
r40
2t9
205

2t2
273

105

100

r05
95

t40
r3s
140

2.520
3.070

890
2.673
r.660
t.564
2.425

t43
r32
111

r92
145

r70
t82

9s
105

90
il0
r20
il0
r25

2.847 225 2.115 154 t07

CV = t+%;

11.2.3 Cttndition d'inondation non contrôlée (,'...'Tenébougou)

En zone moyenne: le comportcmcnt de 6 variétés est comparé à celui de la variété
villageoise, Malodialani dans un système riz-riz,labour d'entrée de cycle, semis en poquet avec canne
planteuse, fertilisation et herbicidage recommandés.

Semis ût 19/06194; Cv : 8,8 %: pas d'effct hloc; les gK)ulÈs h,rrnogùncs (NEWMAN - KEUTS au scuil tle 5% sont iruliqui.s
par unc même lc{trc.

Hauteur
(cm)

Tallage fèrtile /
nt2

Cycle Semis-
Epiaison o

Rendement
kg/ha

BR4
Bouaké 189

cP I26t0n F.44.3
Gambiaka
rR 48120
Khao Dawk Mali 150
Malodialani

il5
lt0
t20
r40
9s

r45
r50

r87
223
165

144
279
t25
206

130
t35
130
160
r35
160
130

2.495 CD
2.230 D
t.745 E

2.895 BC
3. rOs AB
3.320 A
2.605 CD

Moyenne t32 t46 l r+0 2.628
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L'ensemble des variétés proposées, sauf CP l2610llF, ont des rendements supérieurs
ou égaux à celui de la variété villageoise Malodialani. Elles assurent une meilleure valorisation de la
mise en oeuvre d'un système de culnrre amélioré. La large gafirme des cycles des hauteurs et du type
de grain proposés dewait faciliter le choix des producteurs. La variété IR 48120 de type amélioré et

la variété Khao Dawk Mali 105 de type traditionnel paraissent les plus intéressantes.

pn zone traute: Les variétés CNA 3490 et Mética I sont comparées au témoin IRAT
216 sur des parcelles de 660 m2 sans répétition.

I-es deux nouvelles variétés au cycle légèrement plus long que le témoin, ont des

niveaux de production largement supérieurs au témoin et confirment leurs comportement en station.

III- LES ESSAIS VARIETAUX COMPARATIFS EI.J STATION

Ces essais sont conduits selon un dispositif expérimental de t1'pe bloc de Fisher à 6
répétitions, sur parcelles élémentaires de l5 à 25 m2.

III.I Zone de nappe

La comparaison porte sur 5 variétés. Le niveau général de production est assez faible
(1968 kg/ha contre 3.463 kg/tra en 1993). I-es épisodes secs au cours de la phase végétative du rizet
la fbrte pression de pyriculariose foliaire sont à I'origine de ces faibles rendements. I-es variétés CNA
3490 et lt{etica I de type aquatique et à cycle relativement long ont particulièrement souftèrt des

épisodes sèches et de la pyriculariose. Elles ont malgré tout les meilleurs niveaux de production et
confirment leur supériorité par rapport au témoin IRAT 216.

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

Hauteur
(cm)

Tallage fertile /
.m2

Cycle Semis-
Epiaison (i)

Rendement
kglha

CNA 3490
IRAT 216

Mética I

r05
l15
110

t67
t20
r93

r30
ll5
130

3.550
1.240
2.785

Moyenne 110 r60 180 2.525



29

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

CV : 28 %: pas d'effa bloc: les grou[res homogènes (NEWMAN - KEUI-S au seuil de 5% sont indiqués par unÈ mâne lettre-

Caractéristiques paddy: L: longueur: l: largeur; T: translucidité: P 1000: poids du 1.000 grains.

Caractéristiques grain decortiqué B: blancheur; Te: texlure; G: goù-

III.2 Zone d'inondation faible (lame d'eau < 25 cm)

Sept variétés sont comparées entre elles dans un essai mis en place par

repiquage. Le niveau moyen de production observé est satisfaisant. La bonne performance de la variété

BR 4 par rapport à BG 90.1 est à nouveau contîrmée aussi bien pour la pr,ductivité Que ptrur la
tolérance aux maladies. [-cs n, uvelles lignées arrivées au stade d'évaluation avancéc ont un nivÈau de

prtrduction plus faihle, mais .lles pourraient s'avérer intéressantes pour leur crcle plus cOurt et leurs

meilleures qualités de grain

CV : 9,8Vc: par d'efTet bloc: lcs !rr\-rircS hornogènes TNEWMAN - KEUI-S au seuil de5% sont i.-,iliqués Par ttnd tnêtnc lcttrc.

Caractéristiques paddy: L: longucur: l largeur: T: translucidité; P 1000: pids du IOOO grains.Caractéristiqtres grrrin décortiqué

B: blancheur; Tcx: Lexturc: G: g.rirt.

Rendement
moyen
(kg/ha)

Grain
I

Paille

Cycle
S-E

0)

TF H
(cm)

Caractéristiques du grain

Paddy décortiqué

L
(rnm)

I
(mm)

T
(7")

P

1000
B Te G

CNA 3490
IDSA 77

IRAT 216

METICA I
TGR 94

2.31 1 AB
r.455 B
1.577 AB
2.444 A
2.055 AB

0.3s
0. r5
0.r8
0.3s
0.35

r08
9l
76

105
75

196
146
t46
17l
176

87
l07
93
84

136

9.1

9.0
8.5

9.8
9.5

2.5
2.8
2.6
2.7
2.8

36

l7
20
56
r8

23.6
25.4
19.7
26.5
3 r.9

5.8

8.8
8.2

2.3

4.5
4.5

4.0

6.8
7.2

Moyenne 1.968 0.28 9r t67 l0l 9.2 2.7 29 25.4

Rendement
moyen
(kgfta)

Grain

Paille

Cycle
S-E

0)

TF H
(cm)

Caractéristiques du grain

Paddy déconiqué

L
(mm)

I

(mm)
T

(%)
P

I 000
B Te G

BG 90.2
BR4
METICA I

SEBERANG
SIK. P4. I .8
stK.P5.0.-1.
srK9.164.5.

6. l14 A
6. 166 A
5.603 A
5.656 A
5 l9l AB
4 r55 C
+ 697 BC

075
0.57
0.s0
076
05i
0. i+
0. le

t05
l r3
r05
I 13

ll4
99
r0r

175

r83
r92
204
2t7
200
r83

r06
I 19

r06
il5
132
r09
r20

9.3
8.7
9.8
9.r
9.7
r0.4
r0.0

2.9
2.9
2.7
2.5
2.7
2.5
2.6

25

41

s6
46

50
42

t5

r8.9
23.6
16.s
26.2
16.8
t5.8
:6.1

6.8
4.5
8.2
2.7
3.0

I

6.0
1.8
4.5
6.0
6.3

5.-

6.2
3.0
7.2
3.8
6.0

3.2

Mo5'enne 5.383 053 r07 r93 u5 9.6 2.7 48 )3.4
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III.3 Tnne d'inondation moyenne (25 < lame d'eau < 50 cm)

Dans cette zone, cinq variétés dont trois issues du programme de création variétale du
projet riz de bas-fond sont comparées aux variétés BR4 et Ganrbiaka.

Caractéristiques paddy. L: longueur; l: largeur; T: translucidité: P100O: poids du 1000 grahs. Caractéristiques grain décortiqué
B: blancheur; Tex: texture; G: gorit.

[c niveau moyen de production, près de 3 t/ha est satisfaisant pour cette zone où [a
lame d'eau aété,légèrement supérieur à 50 cm. La lignée SIKl0.l0 donne les meilleurs rendements
avec 3.580 kg/ha. Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'une lignée à cycle relativement
court, ayant de honnes caractéristiques de grain.

|I|.4ZtrnÈd'inondation1lrtlltrnde(lamed.eau>

Cinq variétés sont comparées aux témoins de référence DMl6 et Gambiaka.

Rendement
moyen
(kg/ha)

Grain
I

Paille

Cycle
S-E

0)

TF H
(cm)

CaractéristiEres du grain

Paddy décortiqué

L
(mm)

I

(mm)
T

(%)
P

1000

B Te G

BR4
GAMBIAKA
IR48120.49.
KHAO DAWK
sIK.P4.0.44
sIKl0.10.
sIK9. 164.5.

2.79t AB
2.447 AB
3.416 A

3.04r AB
2.038 B
3.583 A
2.906 AB

0. l8
0.18
o.2l
o.24
0.1l
0.34
0.24

108

139

t24
r39
ll0
ll0
In

t42
188
138
t7l
r2r
r92
138

r29
165

126
r64
126
140

t40

8.7
9.8
9.1
10.6
10.4
9.0

10.0

2.9
2.6
2.7
2.7
2.7
2.5
2.6

44
7l
t7
84
46
55
75

23.6
27.7
2s.9
24.8
28.8
25.9
26.t

4.5
s.0

s.8

5.1
1.8

1.8

4.3

t.2

5.7
5.7

3.0
3.8

2.2

4.7
3.2

Moyenne 2.895 o.2r r20 r56 l4l 6.65 2.7 56 26.8

= .L) 70; pas o ellet Dloc; les SfOUpes - t(È,Ul*5 au sÈuil de )7c sont uxlques par une

Rendement
rnoyen
(kg/ha)

Grain

Paille

Cycle
S-E

o

TF' H
(cm)

Caractéristiques du grain

Paddy décortiqué

L
(mm)

I

(mm)
T

(%)
P

1000

B Te G

BD2
DM 16

GAMBIAKA
IR I 3 t46.45.
SHWATASOKES

SMMG88.8.I
SMMG88.13,I

r.989 AB
2.32? A
2.208 A
1.79r AB
2.67l A
r.0r0 B

1.140 B

0.33
0. r4
0. r5
0. r8
0. r9
0. l4
o.t2

t23
r36
138

97
r32
r04
r05

rs0
r46
t67
142
146
n3
| 1,7

r58
t77
t64
t34
r55
r48
t14

rt.2
lr.0
9.8
9.9
9.5
8.8
9.1

?.9
2.9
2.6
2.8
2.7
2.9
3.0

45
30
7l
17
44
32
49

33.0
34. r

27.7

29.9

27.s
24.7
26.9

8.2
5.0

1.7

5.8
4.3
-1.7

-6.7
3.8

2.8

Moyenne r.875 0. r8 il9 140 154 9.9 2.8 45 29.1
:31 7c;pas ; les gr()upcs âu sc'url de 57c sont indques par unc tc.
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Iæ niveau général de production est faible mais le classement variétal confirme les

résultats des années précédents. La bonne performance de SH\ryATASOKES, variété à très bonne

qualité de grain, est confirmée. Iæs variétés SMMG88.8.1.l et SMMG88.l3.l issues du programme

de sélection de la Station de Mopti se sont révélées inadaptées à la riziculture de Bas-fond à Sikasso

à cause de leur précocité et de leur grande sensibilité à la pyriculariose (Voire tableau page suivante).

ru.s Evaluation variétale pour la résistance au RYMV

Iæ niveau de résistance au virus de la panachure jaune (RYMV) de l0 variétés de riz
irrigué et de bas-fond est évalué dans un dispositif split plot à 2 facteurs (variété et inoculation) et à

six répétitions avec des parcelles de 2m2. L'inoculation est réalisée avant le repiquage. L'évaluation

du niveau de résistance est basée sur la comparaison de la hauteur, du tallage, de la durée du cycle

semis{piaison et de la production de plantes inoculées et de plantes non inoculées.

Læs différences de production entre les traitements inoculés et non inoculés sont

statistiquement significatives pour toutes les variétés sauf I'IRAT 216.I-e taible niveau de production

de cette dernière est liée qu'il s'agit d'une variété de type intermédiaire cultivée en condition d'assez

forte inondation. Toute les variétés testées, sauf I'IRAT 216, sont ainsi sensibles au RYMV. I-e niveau

de sensibilité n'est cependant pas le même pour toutes les variétés: Alors que la réduction de la
production avoisine les 95 Vo chez la variété 40.LU4.227, elle n'est que de I'ordre de 50 % chez les

variétés MR 84 et SEBERANG 77. Ces deux variétés semblent donc moins sensibles que les auffes

variétés de type aquatique testées.

I
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L,es tettres affectées aux rendements concement la comparaison entre les traitements inoculé et non inoculé (témoin) d'une même

variâé. I",orsque ces lcttres sont différentes (lettre B pour le rendernent des traitement inoculé) cela signifie que le rendement

de la variâé a signifrcativement baissé suite à l'inoculation.
H4O: Hauteur 4O jours après repiquage; T4O: Tallage 40 jours après repiquage;

S-E: cycle Semisépiaison; HM: Hauteur maturité; TM: Tallage maturité.

Témoin non inoculé Plantes inoculées

R.G
moyen
(kg/ha)

H40 T40
Cycle
S-E

0)

HM
(cm) TM

R.G
moyen
(kg/ha)

H40 T40
Cycle
S-E

0)
HM TM

168.11.12
40.1644.227
8G. r20.3
8G.90.2
CHINA 988
rR32307.107
IRAT 216
MR 84
RPKN 2

SEBERANGTT

5.915 A
5.200 A
3.960 A
4.858 A
r.883 A
3.583 A

883 A
4.308 A
2.488 A
4.083 A

75

84
83
80
88
80
89
70
8l
89

I
9
8

5

9
l0
6
7

7

8

ltl
106

95
l0t
9l
96
88

lt4
77

106

103

l15
96

108

94
r00
92

103

90
ll8

I
8

8
6
9
6
7
7
I
7

807 B
307 B
675 B

r.273 B
762 B
817 B
417 A

2.383 B
300 B

1.900 B

65
66
67
66
74
7l
73
69
69
77

6

3

5

5

9
8

4

6
7

6

r20
r26
101

1t4
94

r02
9l
r2l
9l
t2l

87
84
80
93
8l
86
69
95
75

103

6
3

5

5

9
8

4
6
7

6

Moyenne 3.716 82 7 99 r02 7.5 964 70 5.9 108 85
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III.6 Essai qualité du grain

ll s'agit d'évaluation de la productivité de douze variétés à bonne qualité de grain dont
certains aromatique. Compte tenu des conditions de culhrre ( semis tardif et lame d'eau de près de 50
cm) le niveau de production est satisfaisant et certaines de ces variétés pourront être utilisées dans
notre progfarnme de création variétale.

Rendemen
t

moyen
(ks/ha)

Grain
I

Paille

Cycle
S.E

c)

TF H
(cm)

Grain paddy Pyr

L
(mm)

I

(mm)
T

(7")
P

1000

BASMATT 2IT
DR2
EGUAZANPA
IR 84I
rR841.67. l . r

rR84r.85.1.1
KILOMBERO
NIARIS 85.12
PUSABASMATI
RD 15

KHAO DAV/K
TTA 222

2.700 AB
3.277 AB
2.744 AB
3.788 AB
3.044 AB
3.944 A
2.233 AB
3.688 AB
1.755 B
3.91l A
3.733 AB
3.05s AB

0.37
0.43
0.35
0.53
0.47
0.47
0.36
0.57
0.56
0.48
4.47
0.4 r

133

142
r08
133

t25
158

100

r25
225
167

r33
r50

r50
125
t52
t2r
t2l
n2
163

ll8
l3r
142
r60
ll8

10.0
8.7
10.3
9.0
9.8
8.9
l 1.9

9.6
10.2

8.8
10.6
9.4

2.4
2.5
2.5
2.5
2.8
2.5
2.7
2.6
2.4
2.4
2.6
2.7

3l
54
35
65
72

56
72
39
52
45
89
44

24.2
21.6
27.7
26.r
2s.8
22.t
30.0
26.3
2r.5
26.5
25.6
25.6

4
3
4
4
4
5
4
4
6
5
4
4

Movenne 3.r56 0.45 193 t34 9.8 2.7 55 25.3

CV : ?2Vc; pas d'eftet trkx'. lcs i'roupe.s homogènes (NEWMAN - KEULS au seuil dc5V" sont irrtliqués parune mêmelettrc.
Curactéristiques paddl': L: l.'nr'ucur: l: largeur; T: translucidité; P1000: Jrrids du 1000 grains.
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IV- CONCLUSTON

Malgré une année climatique peu favorable les objectifs assignée aux actions

d'évaluation variétale hors et en safion ont été atæints. Iæs résultats présentés ici corroborent ceux

des années précédentes et confortent notre proposition d'une gamme variétale couvrant l'ensemble des

sinrations rizicoles rencontrées dans la région peut être proposée. Ces résultas permette aussi d'élargie

la gamme variétale déjà proposée. De la riziculnrre d'inondation très profonde à la rizicrrlture pluviale

rtti.t, les nouvettes variétgs proposées allient une productivité supérieure ou équivalente à celle des

variétés rnrlgarisées correspondante à l'absence des principaux défaus observés chez ces dernières- En

fin, des 
"nalys.s 

de laboratoire et des tests de dégustations ont montré que les variétés proposées à la

vulgarisation ont aussi de bonne caractéristiques technologiques, culinaires et sensorielles.I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
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Conditions
de culture

Variétés Points faiblcs Points forts Observations

lnondation
) 100 cm

DM16 T Type flonam, verse,

faible productivité.

Beau grain;
Capacité d'élongation.

A diffirser

lnondation
50-l0O cm

Gambiaka + Pyri. feuillc et cou, verse. Qualité grain. déjà wlgarisée

BDz *

SHWETASOKE T
hoduction >Gambiaka:

Qualité du grain.
A confirmer en grande parcelle

hors sration

Inondation
25-50 cm

Gambika

c74
Pyri. Fcuillc et cou, verse.

Très sensrtlÈ ryri.. vers€.
Qualité du grain.

KHAO DAIY\K + Cycle long. Production > Gambiaka

Beau grain aromatique

Diffirsion en 1995

BR4

IRCT\ IiO..1

m.ilil^,).-59.5

+

*

Grain court Productitrn àGanrbiaka:
Protltrction >C l-l:
C1'cle mrrlcn:
Bon itat ::rnitairc.

A contirmer en grandc parcclle

hors station

lnondation
(25cm

BG 90.2 Tês sensible RYlrlV:
mauvais état sanitaire.

Productivc en bonne conditions de

culture.

BR4 +

IRCTN 80.4 +

IR48120.59.5 *

BOUAKE I89 *

Grain court. Production >BG 90.2.

Cycle moyen;
Bon état sanitaire:

taille movenne.

Diffusion 1995.

A confirmer cn grande parcelle

hors station.

Culturc
assistéc par
la nappc

IRAT 216 * Stérilité luqu'à 20%

Grain dc qualité mù)'cnne

Production de 3{ r,ha:

Tolérance séchcresse.

En cours de diffusion.

Cl-A -1.190

\IETICA I

Type aquatiqugl ,'r'cle mo\'Èn:

taillc courte .

Produclise:

Qualit.< du grain.

A continner cn grandc prrrcllc
hors station.

F0SSA FADA I Grain rond: vcrs: cycle long:

scnsibiliti $ ri.
Tolérancc séchcresse:

vigueur au départ.

A confirmcr hors station.

Culture
pluviale
stricte

IRAT I44
DOURADO

Qualité gustative

fori; versc.

Productivité; cycle ctrurt.

Beau grain; cycle ctrurl.

cNA 6677

TOXl0t 1.4.A2

+

+

PrtxJuctivité# IRAT t 44

cy'clc # IRAT 14-l

Qualité grain acccptable.

nouvelles vanétas prrtposées sont par une *
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HYDRAULIQUE

I Suivi-évaluation de I'aménagement de M'PEGNESO

Objectif: Mesurer et quantifier I'impact hydraulique de I'aménagement

Méthodologie: Comparaison piézométrie avant et après aménagement

Comparaison piézométrie zone aménagée et non aménagée

Site: M'PEGNESO

II Fonctionnement du bassin versant du Kobani

Objectif: eomprenclre et quantitTer le fonctionnement hydrologique rJ'un bassin versant en vue d'une

modélisation

Méthodologie: Mesurer les paramètres concernant la pluviométrie, les écoulements et le ruissellement

Utiliser les modèles hydrologiques exixtants, les caler et les adapter

Sites: 3 sous-bassins versants: M'PEGNESO, SIDARIBOUGOU et PIMPERENA

I[[ Mise au point cl'un cliagnostic rapide de mise en valeur d'un bas-fond

Objectif: Fournir aux opérateurs clu tléveloppement une méthocle cle cliagnostic tl'un bas-toncl en I an (l

saiion des pluies * le début cle la saison sèche) en vuc cle ctécider sa possibilité cl'aménagement ainsi que

Ie type d'aménagement le plus aclapté et donner les paramètres permettant sa conception

Méthodologie: proposer un protocole détaillé de suivi du has-fond (piézomètres, mesure écoulement,

caractéristiques du ùas-fond et cle son bassin versant) et son utilisation permettant d'aboutir à un diagnostic

d'aménagement.

Sites: 5 sites dans la région de BOUGOUNI, I sur FANA et I sur KOUTIALA



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

35

AGRONOMIE

I-e programme de 1995 porte essentiellement sur:
- la poursuite des travaux de mise au point de systèmes de culture agronomiquement stables et

économiquement motivants pour les producteurs.

- la poursuite de la mise au point de formule de fumure rentable pour chacune des sinrations hydriques

prises en compte

- la validation des résultats obtenus dans les zones CMDT de Bougouni et de Fana

I Systèmes de culture

[æs systèmes identifrés sont:

Système rizlriz en condition inondation contrôlée

Système rizlrrz en condition inondation non contrôlée

Système rahu en culture de nappe

Système riz inondé/pomme de terre
Système riz pluvial /patate douce

Système riz pluvial/maTs

Ohjectifs généraux

\{ettre au point pour chaque situations hydriques des systèmes qui permettent d'une part

d'augnrenter la productivité du riz et d'autre part de diversitler les produçti1rnS.

Ilatériels et méthodcs

Les systèmes sont installés dans le village de \{'Pegnesso, de kléla et N'Tenebougou sur des

grandes parcelles paysannes. Les dimensions parcellaires varient de 5.000 à 10.000 m2.

2. Fertilisation rentable

Objectifs

- Déterminer les éléments minéraux les p!r'c déterminants pour améliorer la production du riz dans

les bas-tirnds.
- Proposer des doses et époques tl'épandage des firrmules d'engrais permettant tl'ohtenir un niveau

de rendenrent de I'ordre de .{ t/ha

Operations identiflrées sont:

Essai Fertilisation riz inondé en semis direct
Essai Fertilisation riz inondé en repiquage
Essai Réponse à I'azote et au potassium

Essai lirmure organo/minérale.
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Matériels et méthodes

- Fertilisation riz inondé en semis direct
t Iæ dispositif est un Split-Plot à 4 répétitions sur parcelles élémentaires de 28 m2.

poudrefte de parc.
- Facteur principal: fumure organique avec 2 niveaux: 0 et 5 tonnes/tra de

- Facteur secondaire: fumure minérale avec 5 niveaux;

Tl: 0 -0-0
T2:76 -44-24
T3: T2 + I t/ha de scorie
T4. T2 + 4 llha de fertigofol
T5: T2 + I t/ha de scorie + 4llha de fertigofol

Le traitement T2 correspond à I'apport au semis de 200 Kg/ha de complexe Céréale (14 22 12)
et 100 Kg/ha d'urée (46 0 0) en deux apports de couverture.

- Réponse à I'azote et au potassium

L'essai est implanté à M'Pegnesso en zone aménagée et non aménagée, à Kléla en zonc moyenne.

* Le dispositif expérimental est un Bloc de Fisher à .1 répétitions. Douze ( l2 ) traiten'lcnrs
sont érudiés à Kléla et sir (6) à M'Pegnesso.

* Les traitt,rnt rrrs étudi6 à Kléla sont:

Doses N au semis 30 JAS

- Tl: 120

- T2: 80 10

- T3: 40 80

-T4:10 80+30K
- T5: 76

- T6: 10 36
- T7: 36 10
-T8: 36 +0--30K
- T9: +6

- Tl0: l8 16

-Tll:18 t6-30K
- Tl2: '10 * 1500 kg ha sùorie + 5 t/ha de poudrette de parc + 200 kgtha de KCL et 80 N à 30 JAS.

Tous les traitentènts reçoivent 44 unités de P2O5 et 24 unités de K2O au semis.
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t I-€s traitements étudi6 à M'Pegnesso sont

Doses N au semis 30 JAS
- Tl: 0
- T2: 76
- T3: 40 36

40+30K
80+30K

- T6: 40 + 1500 kg/ha scorie + 5 t/ha de poudrette de parc + 200 kg/ha de KCL et 80 N à 30

JAS.

- Fertilisation riz inondé en repiquage

L'essai est implanté à Kléla en zone de repiquage (condition de maîtrise d'eau).

È Iæ dispositif est un Split Plot à 2 facteurs et à 6 répétitions. La parcelle élémentaire

est de 16 m2.

parc au semis.

- Facteur l, fumure organique, avec 2 niveaux: 0 et 5 tonnes/ha de poudrene de

- Facteur 2, Fumure minérale NPK avec 5 niveaux.

Tl. 76 44 24
T2. 99 60 24
T3. -f2 + fertigtrtol
T4. i50 90 30
T5. T4 + fèrtigofol

- Essai fumure organo/minérale.

L'essai est implanté à la station de Longorola.

* Le dispositif est un Split Plot à 2 facteurs et à 4 répétitions. La parcelle élémentaire est de 16

m2.

après repiquage.
- Facteur l, 3 niveaux d'azote: 0 et23 et46 unitésÆra apporté à 15 et 45 jours

- Facteur 2, 4 sources d'engrais de fond:

Tl: 0
T2: 2t0 kg/ha/an de PNT
T3: 5 tlhalan de poudrene de parc
T4: 2t0 kg/ha de complexe céréale ( 14 22 12)

3. Travaux de validation

En collaboration avec le bureau d'études {u de la CMDT, un travail de validation des résultats

agronomiques sera entrepris à Bougouni et à Fana. Six villages prévus pour être aménages en 1996 par

les bureaux d'études privés et le projet aménagement de petits bas-fonds sont retenus.

- T4: 36
- T5: 40
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nnrÉuoRATroN \IARIÉrarE pouR LA rtrzIcuLTURe rxoNDÉn

+ Pour la riziculture inondée:

- Poursuiæs des travaux d'évaluation variétale avancée en et hors stations;

- Criblage pour la résistance au virus de la panachure jaune des variétés parvenues au
stade d'évaluation avancée et de lignées parvenues au stade d'évaluation préliminaire. pour ces crihlages
on procfiera à des inoculations artificielles;

- Poursuite des travaux de sélection créatrice à partir de populations en coursd'amélioration et de croisements simples;

- Poursuite du programme de sélection récurrente en cours, en y intégrant le critère de
résistance à la panachure jaune du riz (RyMV);

- Poursuite des travaux de création de deux nouvelles populations, l'une à base génétique
large, I'autre à base de variétés traditionnelles africaines de culture aquatique;

- Poursuite des travaux des érudes du déterminisme génétique de la résistance au RyMV.
Pour ces criblages on procédera à des inoculations artificieltes;

- Poursuite des travaux de gestion des ressources génétiques.

* Pour la rizicultrrreJjllvia!_g

- Ér'aluation prélintinair.'de lignées issues du pr()gramme de création variétale;
- Poursuite et finition du programme de création variétale:
- Gestion des ressources génétiques..

2.1.1 Evaluation en grande parcelle

+ Inondaticln moyenne (25-50 cm d'eau)
- Kaho Dawk Mali 105
-BR4

+ Inundation faible (<25 cm tl'eau)
- BR 4 en repiquage
- BR 4 semis direct

Kléla, M'pégnesso.
Kléla, M'pegnesso, Ténebougou.

Kléla, M'pégnesso.
Kléla, M'Pegnésscl.

2-l-2- Evaluation en essais l'ariétaux comparatifs

+ Inondation profonde (>50 cm d'eau): Ktéla casier
+ Inondation moyenne (25-50 cm cl'eau): Kléla casier

I 8; Ténébougou.
I l; Ténébougou.
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+ Inondation faible (<25 cm d'eau): Kléla Casier 9; Ir4'pegnésso.
+ Régime de nappe: Kléla, M'pégnesso et Ténébtlugou.

2.1.3- Diagnostic de toxicité ferreuse: Kéla, casier 18.

2.2 Evaluations vuriétales en station

2.2.1- I-es essais variétaux comparatifs

2.2.1 J Riziculture d'inondation profonde (EVC-RIP)
2.2.1.2 Riziculture d'inondation moyenne (EVC-RIM)
2.2.1.3 Riziculture d'inondation faible (EVC-RIF)
2.2.1.4 riziculture sur nappe (EVC-RN)

2.2.2- Les essais variétaux préliminaires

2.2.2.1 Riziculture d'inondation profonde (EVP-RIP)
2.2.2.2 Riziculture d'inondation moyenne (EVP-RIM)
2.2.2.3 Riziculture sur nappe (EVP-RN)

2.2,3- Collection d'observation de rendement

Riziculture d'inondation moyenne (COR-RIM)

2.2.4- Collcrction d'ohservation initiale

2.2.4.1 Riziculture d'inondation moyenne (COI-RIM)
2.2.4.2 Riziculture de nappc (COI-RN)

s - cnÉarrou vnnrÉrnlp

3.1- Amélioration de population

3.1.1- Création de population

* Population africaine de riz inondé
+ Population mixte indica japonica

3.1.2- Sélection récurrente

+ Sélection pour la résistance à la submersion
+ Sélection pour la résistance à la panachure jaune

3.2- Sélection creatrice

3.2.1- Hyhridation (SFO-RI)
3.2.2- Conduite et étude de Fl (SFI-RI)
3.2.3- Conduite et sélection de population F2 (SF2-RI)
3.2,4- Sélection des lignés F3

+ Sélection de lignées F3 riz inondé (SF3-RI)
+ Sélection de lignées F3 riz de nappe (SF3-RN)
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4-

3.2.5- Sélection des familles F4

+ Sélection de lignées F4 ru inondée (SF4-RI)
+ Séleltion de lignées F4 nz de nappe (SF4-RN)

3.2.6- Sdection des familles FS-Fn

+ Sélection de lignées F5 riz inondée (SFs-zu)
+ Sélection régionale riz inondé (SFn-SRRI)
+ Sélection de lignées F5 riz pluvial (SFS-RP)

4.1- Déterminisme génétique de la r6istance a la panachure jaune du riz

4.1.1- Analyse diallele (RYMV-AD)
4.1.2- Distribution de résistance dans les IID d'IR 64IAZUCENA (RYMV-EG)
4.1.2- Comparaison r6istance de HD et SSD (RYMV-HD)

4.2- Evaluation de la r6istance au virus de la panachure jaune

4.2.1'Evaluation de r6istance de variét6 prometteuses (RYMV-ED
4.2.2- Evaluation de la productivité de variét6 résistante @VC-RYMV)
4.2.3- Criblage de lignées segregantes pour Ia r6istance âu RYMV

Ces travaux nécessitent la mise en oeuvre dtinoculation artificielle.

4.3- Evalrration \/ARIÉTALE pour la totérance a la toxicittr l'erreuse

4.3.1- Evaluation de variét* prometteuses (EVC-ffF)
4.3.2' Evaluation d'introduction.s FIF-COR) Collaboration al,ec I' ADRAO.

5.1- Reconduction des collections

5.1.I- Collection de travail riz inondé
5.1.2- Collection de travail riz pluviale

5.2- Sélrction conservatrice et production de semence

5.2. l- Variét& pluviales
5.2.2- Variét6 aquatiques

5.3- Autres productions de semences

,*
:*

*
i.

#



4l

'l
ur

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

DEFENSE DES CI.JLTURES

I- PYRICI.JLARIOSE

1.1- Cribiage pour la résistance horizontale à la pyriculariose

Objectifs

- évaluer le niveau de résistance horizontale à la pyriculariose de variétés de riz prometteuses.

- identifier des génotypes de résistance stable pour différentes situations de régimes hydriques en culture
de bas-fond.

Méthodologie

I20 variétés prometteuses ou vulgarisées adaptées à différentes situations de régimes hydriques seront

évaluées pour leur niveau de résistance horizontale à la pyriculariose.Le dispositif utilisé sera le DITER
( Test d'Evaluation de la Résistance sous Inoculum Décroissant ).La notation de la maladie se fera suivant
l'échelle standard de I'IRRI (0-9) sur la ligne centrale de chaque variété testée.

Sites : Longorola, Péniasso , Kléla

1.2- Criblage sous pression élevée de pyriculariose en condition naturelle d'infestation

Objectif

Fournir des indications de base sur le comportement vis à vis de la pyriculariose du matériel fixé ou en

cours de ségrégation en vue d'orienter le programnrÈ de sélection.

Méthodologie

150 lignées fixées ou en cours de ségrégation issues du programme de sélection riz bas-fond de Sikasso

seront plantées perpendiculairement à une source d'inoculum constituée par une variété sensible

naturellement infestée.Pour augmenter la pression de la maladie sur les variétés testées , la bande

infestante est située aux deux extrémités libres de ces variétés.La notation de la maladie se fera suivant
l' échelle de I'IRRI (0-9)

Site : Longorola

1.3- Influence des æchni

Objectif

Evaluer I'influence des techniques culturales sur le niveau de la pyriculariose en collaboration avec

I'agronome.

Méthodologie et sites

Le dispositif expérimental et les sites sont ceux de I'agronome
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1.4- Multiplication des semences de variétés différentielles

Objectif

Avoir suffisamment de semences pour I'année 1996 en vrre d'une étude approfondie sur la variabilité du
pouvoir pathogène de, Pyricularia oqae en zone CMDT. Cette étude s'inscrit dritts le cadre d'une
meilleure gestion de la résistance variétale à la pyriorlariose.

Il{éthodologie

I-es variétés différentielles de kiyosawa seront multipliées sur des parcelles simples sans répétition ,

séparées les unes des autres d'au moins lm.La dimension des parcelles qui n'excédera pas 30m2 sera

fonction de la quantité de semence disponible

Site : Longorola

II. MOSAIQUE JAUNE

2. t- Distribution géog

Objectifs

- identification des foyers du RYMV en zone CMDT.
- estimation de I'incidence de la maladie en champs paysans.

l\{éthodokrgie

Au cours tje la campagne , des enquêtes seront menées dans des champs paysans dans 5 localités en zone

CMDI'. I);:ns chaque localité,4 champs infèstés seront répcit,'riés en début de canrpagne. Dans ces

champs. l,:.ohsen,ations de la mala-iie seront réalisées dans d. ;arrés de sondage d'lm2 à raison de 8
carrés par ehamps. 4 carrés seront placés sur des plages de la nraladie et 4 autres sur des parties saines

du même champ.

La notation de la maladie sera réalisée suivant l'échelle de I'IRRI (0-9) et portera sur la couleur, le
tallage,la hauteur, le poids de 1000 grains et le rahougrissement de l0 plants choisis dans chaque carré
de sondage .

Sites : Longort-rla , Kléla , Peniasso , Bamadougou , Niéna .

2.2- Crihlage pour la résistance à la mosaïque jaune (RYI\I\')

Ohjectif

ldentifler des génotypes de résistance stable au RYMV susceptibles de remplacer à court terme les variétés
vulgarisées sensibles.

Méthodologie

Les 120 r,ariétés prometteuses qui seront évaluées vis à r,is de la pyriculariose serviront de matériel
végétal. Chaque variété à tester sera semée dans une parcelle de lOxlm avec 20cm de séparation entre
les lignes Pour chaque variété 3 lignes seront inoculées et 3 serviront de témoins non inoculés.

L'inoculatitrn artificielle sera réalisée deux semaines après le semis à partir d'intlculum produitpar une
variété sensihle (8G90-2) préalablement infestée. La notation de la nraladie sera réalisée suivant l'échelle
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standard de I' IRRI (0-9).Elle portera sur la coloration , le rabougrissement ,le tallage ,la hauteur des
plants de la ligne centrale de chaque parcelle inoculée ou non.

Site : Lonsorola

2.3- Recherche des insecæs vecteurs de la panachure du riz

Objectif

Inventaire des insectes vecteurs potentiels de la panachure jaune du riz.

Matériel et méthodes

Il sera procédé à un piégeage régulier en zones de culture du riz [æ matériel technique est constitué d'un
piège lumineux.Des fauchages hebdomadaires seront effectués à l'aide filets faucheurs.

-observations:

-tris quotidiens
dénombrement d' insectes

-constitution d'échantillons pour I'identification des espèces d'insectes.

Sites :

- Longorola pour le piégeage lumineux
- Longorola , Peniasso, Kléla et Niéna pour le fauchage.

III. CECIDO]\{\'IE DU RIZ

3.i- Etude de la résistance iariétale du riz à la cécidtlnrvie

Ohjectif

Etudier le comportement de variétés prometteuses de riz vis à vis de I'attaque de la cecidomyie en

conditions narurelles d' infestation.

Matériel et méthodes

Les traitements sont constitués de 15 variérés pour différents régimes hydriques.
Le dispositif expérimental est de type Blocs de Fisher à 4 répétitions. Les parcelles élémentaires srrnt de

30 m2.

Ohservations

-comptage de tubes d'oignon
{issection périodique des tiges de riz
{étermination des composantes de rendement

Site: Longorola
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3.2- Evaluation de l'efficacité des nouvelles molécules chimiques contre la cécidomyie du riz.

Objectif

Déterminer les doses de Fastac efficaces dans la lutte contre la cecidomyie du riz.

Matériel eû m6hodes

Traitements: ils sont constinrés de doses variant de 0,5 à2llha de Fastac. Ces doses seront comparées à

2 témoins: sans aucune protection et une protection à llÆra de Decis.

Le dispositif expérimental est de type Blocs de Fisher à 4 répétitions. [æs parcelles élémentaires sont de

30 m2.I-es observations seront faites à 35j, 50 et 65 jours après semis

Observations:

- apparition des premiers symptômes
- dénombrement des tubes d'oignons
- prélèvement et dissection de plants
- composantes de rendement

Site : Longorola

IV- ADVENTICFÆ ANNUELLES ET PERENNES

Lutte chimique contre les adventices

Objectifs:

- tester I'efficacité d'une nouvelle molécule chimique (AROZIN) dans la lutte contre les cyperaceae.
- determiner les doses et époques d'application des traitements d'herbicides systémiques (GLYPHOSATE
et SULPHOSATE) sur Diga (OrSae longistaminata).

Matériel et Méthodes:

Traitements:- 4 à 6l/ha en 2 traitements pour Glyphosate et Sulphosate.
- lllha en post+mergence des adventices pour Arozin

Dispositif: Blocs de Fisher

Parcelles élémentaires: 50 m2

Observations: Efficacité chaque lOj après traitement(JAT)

Site: Kléla


