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altELroMTIoN VARTETALE DU RIZ EN AFRIQUE DE LTOUEST

I ENJETTX ET CONT.RAINTES

,l ) La riziculture Pluviale

La riziculture pluviale, avec plus d'1,6 million d'ha, est de loin
le type de riziculture le plus répandu en Afrique de I'Ouest.

Parmi les différents systèmes de culture pratiquées, le système
itinérant reste le mode de production de riz le plus fréquent. I1 sfaBit d'un
type traditionnel de culture où le paysan cultive le riz pendant deux ou
trois ans derrière une défriche avant d'abandonner son champ et
d'entreprendre une nouvelle défrlche ailleurs.

Dans de nombreuses régions, lâ pression démographique a fait
réduire Ie temps de la jachère à des durées trop faibles pour assurer une
bonne régénération de la végétation et le retour d'un niveau correct de la
fertilité des soIs. Le milieu devient alors plus contraignant et les
rendements diminuent.

Lramélioration d'une telle rlziculture suppose lradoption par le
paysan de techniques permettant de maintenir la fertilité des sols, de
llrniter la nuisibilité de I'enherbement ... Une grande partie de ces
techniques sont aujourd'hui disponibles nais ne Peuvent raisonnablement
srutiliser que dans Ie cas drun systène sédentarisé de cultures. Dispositifs
antiérosifs, rotations de cultures, préparations soignées du terrain,
fertilisation raisonnée sont autant de règles qu'il convient d'aPpliquer.
Lraccès à un certain niveau dfintensification parait nécessalre Pour
rentabiliser les investissements effectués en natière dfengrais, de main-
d'oeuvre, de pesticides et I'utilisation de variétés productives est dans ce
cas indispensable. D'autre part, pour répondre à I'accroissement de la
consonmation de la plupart de ces pays d'Afrique de I rOuest,

I'intensification de la riziculture a été le choix politique d'un certain
nonbre d'états, êt par conséquent un objectif fixé à la recherche,

La crise économique a retardé I'application dfune telle politique
qui nécessitalt par ailleurs et dans Ia plupart des cas d'inportantes
réformes concernant le régirne foncier, lrorganisation de la filière, Itaccès
au crédit, I'encadrement, Itincitation du paysan à ce système de riziculture
(prix rénunérateurs. . . )

Un tel objectif reste cependant d'actualité avec la politique
dtautosuffisance alinentaire choisie par plusieurs pays et la recherche de
variétés productives adaptées à ce niveau d'intenslfication doit être
naintenue mêne si lfon sait que la sédentarisation se fera lentenent et
protressivenent. En terme drobjectifs de sélection, il convient donc de
poursuivre la mise au point de variétés de cycle court et noyen cunulant
productivité, stabilité de rendement et gualités du grain. La fumure azotée
accentuant généralement la rmlnérabilité des variétés de rj,z vis à vis de la
pyriculariose, une attention particulière devra être accordée à la résistance
variétale à cette uraladie cryptogamique.
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Mais il convient de répondre également à la denande immédiate de
variétés arréliorées pour une riziculture à faible niveau d'intensification.
Il s'agit Ià d'identifier des variétés d'un cycle total de 3 à 5 nois,
adaptées à des environnements contraiBnants, c'est-à-dire à des sols
déséquilibrés du point de \ re minéral, à une alimentation hydrique
déficitaire, ainsi qu'aux propres contraintes du paysan Pour le semis, la
récolte, le transPort ...

2) Riziculture irriguée

C'est la forme la plus intensive de la rizièulture, où la rnaltrise
de lfeau pennet, avec lrutilisation de variétés productives et d'intrants en
rapport, dtaecéder à des niveaux élevés de rendements. Ce type de riziculture
qui couvre en Afrique de l'Ouest entre 400 000 et 600 000 hectares a connu
un accroissement important au cours des années 70, ilais les coûts des
anénagemeilts ont aujourd'hui atteint des niveau< tels qu'i1s fragilisent 1a

rentabilité des pérlmètres irrigués. L'extension de cette riziculture est
actuellenent linitée à des réhabilitations de Brands périnètres ou à la
réalisat,ion de petites unités.

Parmi les contraintes physiques, la toxicité du fer se retrouve
fréquemment. En réBion sahélienne où Ia double culture est pratiquée, les
froids de décembre à février sont considérés conme des facteurs importants de
la limitation des rendenents.

Certaines contraintes biologlques deviennent préoccupantes avec 1e

développement récent des maladies virales conme la panachure jaune du riz
(RYI.{V) qui viennent se superposer à la pression déJà forte des naladies
cryptogamiques conme la pyriculariose. Drautre part, crest dans ce tyPe de

riziculture que I ton rencontre la plus forte proportion des insectes
parasltes du riz, Les foreurs de tiges coîune Diopsis sP, Maliarpha
separatella. Chilo sp peuvent être responsables de pertes de rendement de 20

à 30 Z mais 0rseolia oryzivora reste I'insecte le plus danBereux ; ses
attaques ont anéanti des récoltes entières en particulier dans le sud du
Burkina Faso.

3) Riziculture flottante et d'immersion pfofonde

Avec plus de 15 Z des superficies rizicultivées, c€ tyPe de
riziculture egt surtout répandu au llali dans la boucle du Niger (160 000 ha),
en haute Guinée (150 000 ha), dans le sud du Nigéria (100 000 ha). Il sfagit
dtune riziculture extensive pratlguée dans de Brandes plaines alluvlales où
Itinondation est inféodée au réginre des crues.

Quatre types de facteurs agissent sur la production du rj-z :

le facteur climatique correspondant à la phase pluviale où le
riz est soumls à des condltions très variables d'alinentation
hydrique ,

le facteur hydrologique correspondant à la période où la crue
f leuve assure I'alirnentation hydrique de la Plante,

les facteurs agronomiques permettant d'aglr sur les facteurs
production,

du

le facteur variétal jouant sur la faculté dradaptation de la
plante aux variations des facteurs précédents.

de
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Pour le sélectionneur,
cycle noyen ou long, supportant
principalement en début de cycle,
rapide de la lane d'inondation.

i1 convient d'identifier des variétés de
une alimentation hydrique irrégulière,
et adaptées à une montée plus ou moins

4) Riziculture inondée et de nappe

Cette riziculture est pratlquée dans des bas-fonds, plaines ou
dépressions, dont I'enjeu économique nrest pas encore bien précisé.
Actuellernent, on peut estiner que cette riziculture représente entre 5 et l0
des superficies rizicoles dfAfrique de lfOuest, c€ qui est très en decà de
son potentiel. Elle mérite une attention particulière de la recherche dans la
mesure où les innovations variéta1es en particulier, proposées pour les
autres formes de riziculture, tr€ sont pas toujours bien adaptées à cette
rizicul ture ,

Lraléa hydrologique avec 1a grande varlabilité de I'inondation
dans le temps et dans I'espace constitue la contrainte la plus importante
pour I'intensif ication de la rizicul.ture inondée. Les alternances de
situations exondée et inondée entralnent souvent chez le rjz des désordres
physiologiques et pathologiques préjudiciables à une bonne croissance de la
plante. L'irrégularité du réEime hydrologique de la plaine ou du bas-fond ne
permet pas toujours d'optlmiser le calage des cycles végétatifs du riz, d'où
un choix difficile de dates de semls et de variétés.

La baisse de la fertilité des sols et en particulier de ceux
bordure des bas-fonds est également une contrainte inportante.

La toxicit.é du fer se retrouve éealernent très souvent dans
rnilieux hydromorphes où I'absence de maltrise de I reau ne permet
d'effectuer un drainage périodique pour oxyder la forme ferreuse du
toxique pour les plantes. Le paysan est parfois contraint à pratiquer
culture du rjz sur billons, assurant un drainage localisé du sol.

en

ces
Pas

fer,
1a

D t autre part , I t enherbement inrportant dans ce rnilieu pseudo-
aquatigue dissuade souvent le paysan de mener une culture intensive. Parmi
les naladies, la pyriculariose peut provoquer dtimportants dégâts notamnent
dans le cas dfune alimentation hydrique déficitaire. La panachure Jaune du
riz (RTlfV) se développe également en Afrique de I rOuest et nérite une Brande
vigilance. Enfin, on peut sitnaler lrapparition récente au Dlali, âu Éurklna
Faso ,et en Côte-df lvoire drun nouveau champlBnon Corallocytostroma oryzae
caractérisé par une iurportante fructification à lrextrérnité des talles nais
qui reste pour Itinstant sans incidence économique.
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5) Riziculture de manBrove

Cette riziculture est pratlquée
Afrique de lf Ouest principalernent en Guinée
000 ha en Guinée Bissau), Gambie (27 000
Sénégal ( l0 000 ha).

sur près de 2OO 000 hectares en
(64 000 ha en Guinée Conakry, 76
ha), Sierra Leone (20 000 ha),

Pour assurer I'approvisionnement régulier de Erandes zones
urbaines dfAfrique de l'Ouest, aujourd'hui essentiellement en provenance
d'Asie, il est tentant de développer et arnéliorer ce type de riziculture dont
le potentiel est estiné à plusieurs centaines de rnilliers drhectares.

Mais la mise en
dé I icate .

valeur de cette forme de riziculture reste

En fonction de la situation topographique de la rizière par
rapport au bras de mer ou à I'estuaire, le chanp du paysan est soumis au
risque de' salinisation excessive par I'eau de ner ou à celui d'une
acidification contraignante pour le riz si le sol reste trop longtemps à sec
(oxydation des sulfates en sulfure de fer et acide sulfurique par lraction
des bactéries sulfato-réductrices) .

Le système traditionnel de nise en valeur des mangroves est basé
sur des aménagements réalisés manuellement et utilisés astucieusement pour
dlminuer salinisation et acidification des terres. Èlais le paysan ne reste
pas à lfabri de ces problèmes qui peuvent stanplifier dès la moindre
modlfication des paramètres climatiques.

Crest ainsi qu'après 1a pluviosité déficitaire de
décennie, de nombreuses rizières furent abandonnées.

la dernière

Cependant, en raj.son du nombre important de paysans vivants de
cette culture et de son enjeu économigu€, la recherche a entrepris des
actions pour tenter dtaméliorer cette riziculture, du moins dans les zones
les plus favorables. Du point de \ le de Itamélioration variétale, il s'agit
dtidentifier ou de créer des variétés adaptées au:x conditions contraignantes
dfacidité et de salinité des sols ainsi qu'à celles d'une inondation non
contrôlée.



5

I I OBJECTI FS ET }IEIHODES

Pour identifier un matériel végétal adapté à ces différentes
contraintes tout en répondant aux exigences du paysan, du rizier et du
consonmateur, les sélectionneurs des différents pays, gufils appartiennent à
des structures nationales ou internationales de recherche agronomique, ont
adoPté des stratéBies visant une exploitation raisonnée de la variabilité
génétique du rj-z.

C'est ainsi que de nombreuses aetions ont été entreprises pour
rassenbler la variabilité ténétique existante, pour créer une variabilité
nouvelle utillsable par 1e sélectionneur et pour apprécier cette variabitité
afin de lrutiliser de façon optimale.

I ) Rassemblement de 1a variabilité ténétique existante

Crest le point de départ de tout programne fondé sur
I'exploitation des ressources génétiques , La plupart des pays dtAfrique de
lrOuest ayant un tel progranme ont collecté les variétés locales et introduit
des variétés dtautres pays africains et d'institutions internationales (IRRI,
CIAT, IITA, ADRAO, CIRAD-IRAT), Lrévaluation agronomique de ces introductions
est réalisée au sein de collections de travail. Plus de I 500 variétés ont
ainsi été introduites en Côte-d'fvoire, 2 500 au Sénégal, I 500 au Burkina
Faso o..

L'enrichissenent des ressources génétiques stest particulièrement
fait à partir d'un vaste programme de prospections en Afrique initié par
If IBPGR, à partir de 1974. Les structures nationales de recherche, I'ORST0M,
I I IRAT, I I IITA et I 'ADRA0 ont larBement contribué à cet,te importante
collecte des espèces de riz, cultivées et sauvages apparentées. (G. BEZANCON,
A. BoRGEL, J, BOZZA, A. DE KoCHKo, A. GHESQUIERE, G. KoFFI, K. MIEZAN,
J.L.PHAI'{, G. SECOND ... 1974 à 1983).

* Pour ce qui concerne les espèces cultivées, la diversité
obsenrée par électrophorèse sur lrensemble des cultivars traditionnels
dtOryza sativa prospectés sfest révé1ée comparable à celle drune coltection
mondiale bien qu'organisée différerment. Elle fait d'autre part apparaitre
quelques allèles très rares, Jamais obsenrés ailleurs, espèces cultivées et
sauvaBes confondues. (4. DE KOCHKO 1987).

Ltespèce Oryza glaberrima, originaire du delta central du NiEer
au Mali a été largenent supplantée par Oryza sativa et ne sfest maintenue
dans des zones narginales de culture que grâce à quelques caractères
intéressants (adaptation à la riziculture flottante et de mangrove).

La valeur agronomique de quelques variétés de cette espèce,
originaire notarrnent de Guinée, a été étudiée en Côte-dflvoire en condition
pluviale et inondée dans une expérimentation pluriannuelle et nultilocale.
(G.CLEMENT et G. KOFFI 1986).

* Parmi les espèces sauvages, Oryza breviliBulata révèle une plus
large diversité qu'Oryza Blaberrlna, tandis que I tintérêt d'Oryza
longistaminata en tant que ressource génét,ique provient de ses caractères
Particuliers conme 1'allogamie, lfautoinconpatibilité et la présence de
rhizones. En particulier, les caractères d'alloganie sont intéressants pour
la production dfhybrides Fl. D'autre part, des facteurs de résistance à des
insectes . (Diopsis -ga., Nephotettix viresceus ) , à la sécheresse et aux
températures élevées ont été observés chez cette espèce.
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2) Création de variabilité génétique

2-l croisements intra sativa

Les croisenents intra sativa constituent le moyen le plus
lartement ut1lisé par les structures nationales et internationales Pour
élargir 1a variabilité eénétique utilisable par le sélectionneur. Le rythme
annuel des croisements effectués est variable d'un pays à un autre, €D

fonction de ses noyens humains et financiers, €t de son entaBement dans
Itamélioration variétale i la noyenne se situant entre 5 et 50 croisenents
annuels, I'IITA a aujourd'hui réalisé plus de 2 500 croisernents (ALLURI et al
1986). Les technlques d'hybridation utilisées diffèrent peu d'un Pays à un
autre. Toutefois, lorsqu'il y a Brand nonbre de croisements à effectuer, une
arnélioration a été mise au point par 1'IRAT (J. TAILLEBOIS 1987) : des tiges
portant des panicules des parents cultivés en plein champ sont coupées à la
base, effeuillées et mises à trenper dans de l'eau sous abri, où castration
et pollinisation pourront se faire au stade idéal.

2-2 croisements interspécifiques

Les croisenents interspécifiques sont plus limités et
restent prospectifs, Ils ont néanmoins permis de nettre en évidence lrintérêt
d'un "enrichissement" d'0ryza Blaberrima par Oryza breviligulata pour
démarrer un schéma de sélection.

De nonbreux travaux avaient nontré la possibilité de transfert
d'un gène spéclfique, t€l que la résistance nonogénique à une rnaladie, d'une
espèce sauvage vers une espèce cultivée, mais Peu se raPPortaient à
I I introgression de caractères quantitatifs. L 'ORSTOM en Côte-d'Ivoire
poursuit ses travaux dans ce domaine ainsi que dans la recherche des
recombinaisons favorables dans des croisements Oryza sativa Par 0ryza
glaberrima et des croisements trois voies espèce cultivée par Oryza
longistarnlnata et par espèce cultivée, I'espèce cultivée pouvant être Oryza
sativa ou 0ryza glaberrj.na.

2-3 nutaténèse

I1 nf a été fait appel à la rnutagénèse en Afrique de
ltOuest que pour des actions précises conme la recherche d'une taille moyenne
chez des variété-s agronomiquement intéressantes. C'est principalement la voie
physique qui a été utilisée à cette fin avec 1a collaboration de
1r INRA/France (R.!{ARIE) et de l 'AIEA.

La varlété IRAT l3 aujourd'hui encore largement utilisée dans des
progranmes de sélection a été obtenue par irradiatlon lente aux rayons ganmas

du Cobalt 60, de senences d'une variété traditionnelle Ouest-Africaine
(ÈI.JACQUOT). Un tel traitenent a été récenunent aPPliqué sur des variétés
brésiliennes et leur sélection entreprise en Côte-d'Ivoire.

2-4 biotechnologies

Certaines techniques nouvelles s'apparentant aux
biotechnoloties sont proches de I'utillsation opérationnelle au sein d'un
progranme de création variétale. Le recours aux vitronéthodes Pour la
sélection de plantes résistantes au froid ou à de fortes teneurs en sel du
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sol est une voie riche d'espoir. DEKEYSER et son équipe (Université de
Louvain) ont vérifié que la résistance de la plante à ces deux types de
contraintes s fexprimait éealement au niveau cellulaire, ce qui laisse
entrevoir Itintérêt de la sélection in vitro.

3) Analyse de la variabilité génétique

La 'connaissance du génome des variétés que Iton utilise,
I'estimation de la variabilité exploitable, la connaissance du déterminisme
génétique des principaux caractères à sélectionner, I rappréciation de
lraptitude à la combinaison des géniteurs pour un ou plusieurs caractères
permettent une exploitation raisonnée des ressources génétiques et favorisent
I'obtention au moindre cott de variétés ajustées aux idéotypes préalablenent
fixés.

Une telle dénarche a été suivie par quelques lnstitutions
drAfrique de lfOuest et notannent ITIDESSA en Côte-drfvoire. (G. CLEHENT et
c. P0Iss0N 1984).

3-l analyse morpho-physiologique

Réalisée par JACQUOT et ARNAUD (1979) et pratiquée sur
des caractères très divers, cette analyse fournit unà classification utile en
particulier pour situer la place des tiz pluviarr:< dans lrespèce Oryza sativa.

3-2 If électrophorèse df isozymes

Cette technique a perrnis de traduire un polymorphisme
génétique que I'on ne pouvait atteindre par des méthodes bionrétrigues et
dfévaluer les distances génétiques entre groupes rnis en évidence.
(J.C. GLASZMANN G. SECOND 1982).

Six troupes enzynatiques ont pu être ainsi détenninés sur
la base du polymorphisne génétique de 15 loci.

La connaissance de I rappartenance des géniteurs à I tun des Broupes
enzymatiques vient en complément de leur évaluation morpholoBique et
agronomique. Cette sonme de connaissances représente une base rationnelle
pour le choix des stratéBies dthybridation. La classification enzymatique
concordant avec divers autres schénras permet de prévoir , dans une large
mesure, le comportement des géniteurs dans un progranme dtamélioration
variétale. Ctest ainsi que la diversité des oriBines des géniteurs contribue
à autnenter la probabilité d'apparition de recombinants oriBinaux et
intéressants. Lteffectif des populations à cribler et I'intensit.é de
sélection à exercer sont variables en fonctlon de l'éloignenent génétique des
téniteurs.

Environ 4 000 variétés et lignées ont déJà été classées. dont plus
d'un nillier à la derrande des sélectionneurs df Afrique de lrouest.
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3-3 analyses diallèles

Le choix des géniteurs pe.ut être éBalement orienté Par la
connaissance des rnodalités de transnission des caractères et des qualités
individuelles. Des travaux ont été réalisés dans ce donaine en Côte-d'fvoire
et en particulier sur le déterminisme génétique de la longueur du Brain, de
lfégrenâge, de I'ouverture des Blumelles, de la translucidité du Brain.
(G. CLEIIENT et C. POISSON 1985-1986).

4) Utilisation de 1a variabllité génétlque

Ltobtenti.on de variétés adaptées aux contraintes identifiées reste
la finallté de tout progranme de création variétale. A partir des outils pour
apprécier la variabilité génétique, 1â plupart des approches utilisées en
Afrique de 1'ouest converBent pour rechercher un ProBrès génétique optinum.

4-l Héthodes de sélection

Parmi ces méthodes, 1a sélection Eénéalogique est la plus
largement utilisée, Son efflcacité et sa raPidité Pour atteindre
Ithomogéné1té et la valeur agronomique recherchée n'est, plus à démontrer.
Elle a toutefois I'inconvénient d'élininer en deuxième génération un certain
nombre de combinaisons favorables parfois masquées par un heterosis résiduel
notamment dans le cas de croisements entre des Béniteurs génétiguement
éloignés. La méthode bulk est dans ce cas préférée (Côte-d'Ivoire, Sénégal).

La sélection récurrente a été introduite récemnent en Afrique de

I'Ouest après sa mise au point au Brésil (J. TAILLEB0IS). Par alternance de
phases de recornbinaisons et de sélections au sej.n dtune population, c€ tyPe
de sélection permet d'augmenter la fréquence des tènes favorables Pour un ou
des caractères polygéniques donnés. L'IDESSA (Côte-dflvoire) a choisi cette
voie en collaboration avec le CNPAF (Brésil) et le CIRAD Pour tenter
dtaméliorer le niveau de résj.stance à la pyriculariose.

Sélection récurrente et sélection classique sont complénentaires.
Une stratéBie globale de sélection doit combiner Progrès à long terme obtenu
par sélection récurrente et proBrès à court terme obtenu Par sélection
créatrice.

Le recours à I'androgénèse pour fixer plus raPidement les lignées
est pratiqué, en collaboration avec le laboratoire df haplodiploides de I'IRAT
en Guadeloupe, pâr huit pays d'Afrique de lfOuest associés dans un Programne
connun. Cette technique, qui a nécessité de nonbreu< travaur de mise au point
sur Ia composition des milieux de culture, les facteurs Physiques influençant
les différentes phases, est maintenant opérationnelle et permet un gain de

temps de deux à trois ens par rapport aux nréthodes classiques.

4-2 Evaluation variétale

Les variétés créées par les instituts de recherche
nationaux ou internationaux font I'objet dtévaluations régulières dans une

large gamme d'environnements et sous différents systèmes de culture. Les
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dispositifs sont très variables dfun
préliminaires de rendement sont le plus
eu sein de stations de recherche tandis
réalisées dans des stations réBionales
ainsi que dans des points drobservation

I imités
gual 1 té

pays à un autre. Les évaluations
souvent conduites en milieu contrô1é

que les évaluations nultilocales sont
ou points d'appui de la recherche

des sociétés de développement.

Le réseau IRTP-Africa complète avantageusenent ce dispositif en
permettant aux chercheurs des différents pays de'tester leurs lignées ou
variétés à travers une Brande diversité dfenvironnements, de les comparer
avec drautres variétés et d'identifier des variétés ou géniteurs ayant. un
spectre étendu de résistance ou tolérance aux agressions du milieu.

Ce réseau se divise actuellement en plusieurs pépinières pour deux
types de riziculture, pluviale et irriguée, et couvre toute lrAfrique. Il est
coordonné conjointement par IrIITA et lrADRAO.

4-3 Èlultiplication des semences

La diffusion des variétés nécessite Ia plupart du temps
des opérations semencières et le succès d'une variété nouvelle est en grande
partie conditionné par I'organisation de sa multiplication. De nombreux pays
drAfrique de lrOuest ont lancé à partir des années 70 d'importants progranmes
de production semencière avec I'alde notanunent du S.f.D.P. (Seed Inprovment
Developnent Program de la FAO).

Les résultats de telles opérations sont souvent restés
en raison du cott élevé de la production de senences certifiées de
et de la durée linitée des financements extérieurs.

La régionalisation de ces opérations nta pas attelnt non plus
succès escompté.

Ie
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III - REST'ITATS

I ) Innovations variétales

Les premières variétés nouvelles créées en Afrique de lrOuest
étaient surtout destinées à des systèmes intensifs de Production pour
répondre aux orientations politiques de I'intensification de 1a riziculture.

C'est ainsi que la taille des plantes a été dininuée pour
favoriser une meilleure réponse à la fumure sans entralner de verse. Des
variétés de différents cycles ont été diffusées en particulier pour la
riziculture pluviale et irriguée.

Après cette première vague variétale, les efforts de la recherche
se sont focalisés sur la stabilité du rendement et sur la quallté du Erain et
ceci pour tous les types de riziculture.

Des variétés très performantes ont ainsi été obtenues avec une
qualité du grain appréciée aussi bien de I'agriculteur (graln glabre) que de
I'usinier (résistance à la brisure) ou du consonmateur (bonne tenue à la
cuisson). Des variétés comme ITA 212, ITA 222,ou ITA 306 appartiennent à
cette génération pour la riziculture irriguée ou inondée, ou IRAT 170, IDSA6,
IRAT 216, IITA l17, ITA 235, ITA 257 pour la riziculture pluviale. Elles sont
aujourdthui largement cultivées dans plusieurs pays dtAf rique de I'Ouest et
d I Arné rique Lat ine .

Tout en poursuivant les travau:< pour rechercher des variétés
cunulant productivité, stabilité de rendement et haute qualité du grain, les
recherches s forientent aujourd'hui vers une création de variétés plus
nrstiques nieu:< adaptatées aux systèmes faiblement intensifs.

2) Stabilité_du rendenent

2-l Résistance à la pyriculariose

La création
constltué I'objectif priorltaire

variétés résistantes à la pyriculario$e a
plusieurs équipes de recherches d'Afrique

de
de

de I'Ouest (Sénégal, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Nigéria). Les stratéties de
création ont divergé quelque peu d'une éguipe à I'autre selon la nature
recherchée de la résistance. Ctest ainsi que la recherche de la résistance
totale monogénique a, dans un prenier temps, été préférée. Des géniteurs
comme Tetep ou Carreon ont souvent été utilisées pour incorporer au sein des
variétés atronomiquement intéressantes leurs gènes de résistance après des
séries de croisements retour. D'intéressantes variétés ont ainsi été obtenues
en particulier pour la riziculture irriguée ou inondée. Hais les faillites
répétées de la résistance spécifique de certaines variétés, notamrnent en
condition pluviale, ont conduit les sélectionneurs à rechercher plutôt une
résistance de type horizontal supposée plus durable.

En raison dtune part de son caractère Polygénique, €t
drautre part des interactions in situ avec la résistance spécifigu€, ce tyPe
de résistance reste délicat à obtenir. Des méthodologies ont toutefois été
mises au point (JL. TIOTTEGHEI'{, 84) et sont auJourdthui aPPliquées en Côte-
dtfvoire et dans les pays associés au sein de proBramtnes communs. Elles
concernent Itanalyse de la résistance des géniteurs, et des setregants
obtenus, la réBionalisation de 1a sélectlon, Itutilisation en inoculation
artificielle de souches monoclonales choisies Pour leur vinrlence vis à vis
des parentsr .
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Une variété conme IDSA 6 a pu ainsi maintenir le bon
niveau de résistance à la pyricutariose dfun de ses parents Èt312 A, nutant de
la variété bien connue 63-83.

Des progrès restent cependant à faire en particulier pour
les variétés pluviales précoces encore insuffisamment résistantes contre
cette naladie cryptoganique en systène intensif.

2-2 Résistance à la panachure Jaune du rj,z (RTf'fV)

Des criblages variétaux réalisés dans plusieurs pays ont
nis en relief dif f érents niveaux de résistance variétale au Rn'fV. Les
variétés aquatiques de type indica se révèlent beaucoup plus sensibles que
les variétés pluviales de type japonica au sens large. LTIITA srest engaté
depuis 1982 dans un progranme de création variétale. I.IOROBEREI(AN et LAC 23,
variétés pluviales très connues renarquées pour leur bon niveau de tolérance
à cette maladie, ont été largement utilisées dans des croisements avec des
variétés irriBuées demi-naines.

Des croisenents retour ont été initiés afin de retrouver
I tarchitecture caractéristique des variétés irriBuées sans perdre 1a
précieuse résistance à Ia maladie virale.

En 1987, quelques lignées en 5e génération se révélaient
d'une productivité proche des térnoins sensibles comme ITA 212. Cet axe de
recherche est actuellement, poursuivi.

2-3 Résistance à la toxicité du fer

Les travaux les plus importants ont été menés
simultanément au Libéria et au Nigéria dans le cadre dfun Prograrûne conjoint
entre I'IITA, I'USAID et le CARI du Libéri.a.

La variété SUAK0KO I fut la première obtention varlétale
rmlgarisée pour sa tolérance à la toxicité du fer. Elle fut ensuite le point
de départ d'un progranne de croisements visant à cumuler product,ivité et
résistance à la toxicité du fer.

Les meilleurs recombinants actuellenent identifiés sont
issus du croisenent entre SUAKOKO 8 par IR5 et ITA 247 avec une canopie
proche de celle des variétés irriguées productives.

Dans les zones de forte toxicité du fer, les
expérimentations menées par IrIITA ont rnis en évidence lrintérêt de Ia
culture de variétés sur billons. Cela permet drespérer une réduction sensible
des pertes de rendement dues à la toxicité du fer dans de nonbreuses réBions
productrices de riz en Afrigue de ltouest.

2-4 Résistance à la sécheresse

La recherche de variétés résistantes à la sécheresse a

été une des préoccupations majeures de bon nonbre dréqulpes de recherches
travaillant sur le tj,z pluvial en Afrique de 1'Ouest. Différentes voies ont
été explorées avec plus ou noins de succès :
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Deux mécanisrnes d'adaptation à la sécheresse ont guidé
les recherches menées en collaboration avec 1e Brésil (coopération CIRAD-
CNPAF ) :

l) l'éviternent du stress interne par nraintien de
lrabsorption d'eau et limitation des pertes d'eau (potentiel hydrigue élevé)

2) la tolérance au déflcit hydrique par maintien des
fonctions métaboliques avec I'abaissement du potentiel hydrique.

La variabilité génétique pour Ie second nécanisme s'est
révélée être très faible et peu exploitable dans le cadre d'un progranne
d' ané lioration variétale .

Par contre, le prenier mécanisne a constitué un axe de
recherches intéressant. La profondeur d'enracinement a été reconnue conme une
des meilleures adaptations de la plante aux aléas hydriques. La variabilité
génétique pour ce facteur est importante et différentes méthodes ont été
nises au point pour faciliter I'identification des cultivars à enracinenent
prof ond : sonde à neut rons , sene l le artif iciel le de labour (.L. SEGUY

IRAT/Brési1 ), h€rbicide appliqué en profondeur (P. SIBAND L. NfCHO
IDESSA/Côte-d' Ivoire ) .

La capacité de la plante à accumuler de lramidon dans les
tiges et racines ainsi que la capacité à le transférer vers la panicule au
cours de périodes de déficit hydrique a représenté également une voie
d | étude.

2-5 Adaptation à I'inondation

Certaines variétés créées pour la riziculture irriBuée
semblent bien adaptées à la culture inondée de bas-fond (ALLIIRI et al IITA
1983). Des variétés corrune ITA 121, 212,222,230,306 et plus récemnent des
lignées issues des croisements de TOX l-3 par GISSI 27, s€ sont révélées très
performantes en conditions hydromorphiques avec cependant une phase du
développement particulièrement sensible : le passage du stade hétérotrophe au
stade autotrophe. L'éventail des variétés améliorées proposables est plus
réduit si I'alinentation minérale est déficitaire ou si les fluctuations de
régines hydriques sont importantes.

LTIITA a entrepris dès 1984 un progralnme de croisenents
en recherchant un type de plante intermédiaire entre la riziculture pluviale
et aquatique.

Des travaux de physiologie rnenés en collaboration par
I'IRAT et le CEA de Cadarache, ont montré que lfoxygénation du systène
racinaire est un des processus essentiels au bon fonctionnement de la plante
(M. PUARD et Ph. COUCIIAT, 1984). L'aptitude à supporter I f inondation est
fortenent liée à La capacité de transport de 1'oxyBène vers les racines. Une
variabilité importante de cette capacité droxygénation des racines suivant
1'origine génétique du riz a été mis en évidence. Les variétés de tyPe indica
sont plus adaptées à transporter I roxyBène des feuilles aux racines que les
variétés pluviales de type japonica.

Lranalyse structurale des racines séninales de quelques
variétés de riz, effectuée au nicroscope électronique à balayaBe, a nis en
évidence le rôle important des espaces lacuneux du cortex dans ce transPort
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df oxygène. Cette étude a notarunent démontré qutun riz pluvial est mieux
adapté aux conditions aquatiques qutun rj.z aquatique aux conditions
pluviales.

Lr installation précoce' du mécanisme de transport
droxyBène chez une varlété la prédispose à une adaptation à I'inondation et
ce critère a été utilisé en sélection réEionale au Mali, sur des descendances
issues de croi.sements indica par japonica (IDSA 30, IDSA 31, IRAT 312).

Un tel criblage doit cependant tenir compte d'un certain
nombre de facteurs du milieu conne I facidité du sol qui favorise la
destructuration du cortex racinaire. Dans ces conditions, Ei intervient une
baisse du potentiel hydrique du sol ou si la demande évaporatrice est
accélérée (fort ensoleillement ou période de vent), la plante ne résiste pas
à la deshydratation et se dessèche nalgré une disponibilité en eau dans le
so1.

2-6 Adaptation à I'inondation profonde

Les travaux les plus récents ont été entrepris par
1 TADRAO de 1979 à 1986 sur la station de Mopti. Des croisements ont été
réalisés, des traitements mutaBènes ont été appliqués avec la collaboration
de IiAIEA sur des variétés de lrespèce O.glaberrima. Hais crest parmi les
introductions que des variétés plus performantes ont. été remarquées. BKN
6986, BKN 6322 et FRRS 43-3 sont citées conne les plus régulièrernent
productives dans des conditions dfinondation irrétulière. Les variétés DM l6
et DH 17 restent très appréciées pour leur Brande plasticité.
Lrexpérimentation pour ce type de riziculture est aujourd'hui poursuivie en
Guiné e .

2-7 Adaptation à la riziculture de l{angrove

Le centre ADRA0 de KOKUPR en Sierra Leone a réalisé les
travau< df arnélioration variétale les plus inportants en Afrique de 1tOuest.

De nombreuses introductions ont été réalisées en
provenance de différents pays drAf rique, dtAsie et dtAmérique du Sud. Une
partie de ces ressources génétiques a été acguise trâce à la conduite des
pépinières internationales du réseau IRTP : IRLR0N, IR.9AT0N, ASSS, TSSS.

Parml les cycles courts, des variét,és améliorées conme
IR 10781-143 -2-3, fR 8426-9-2-l , B 2360-6-7-l ont ainsi été remarquées pour
leur niveau élevé de productivité. Par contre, pour les cycles longs, les
variétés traditionnelles type BAY DANH, KUATIK PUTIH restent les plus
régulièrenent productives,

llais crest au sein du progriuune de création variétale que
le progrès génétique a été le plus remarquable.

I t ensemble
obtentions
pour leur
repiquages

La variéùé ROK 5 est aujourd thui recomnandée pour
des réBions pratiquant la riziculture de mangrove. De nouvelles
coîme ROK 2l sont citées par JONES et JABATI comme performantes

niveau productif, leur plasticité, leur faculté à supporter des
tardifs et leur bonne réponse à la fumure.
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IV PERSPECTITTES

Halgré la performance d'un certain nombre de variétés nouvelles
améliorées, leur adoption par le paysan africain reste tinide, Les raisons
en sont multiples. La dégradation de I'environnement socio-économique de ces
dernières années vis-à-vis des cultures vivrières en Afrigue et du riz en
particulier, nf est pas étrangère à cette lenteur dr appropriation. Néannroins,
la recherche se doit de redoubler ses efforts pour mieux prendre en compte la
variabilité dans I tespace et dans le temps des contraintes physiques,
biologiques, âBronomiques et socio-écononiques de la riziculture.

Parmi les stratégies utilisables en amélioration variétale,
I'approche nultilocale constitue une des voies les plus rapides et les Plus
sOres pour obtenir un natériel végétat adapté à cette large variabilité
d I envi ronnements .

Au cours de travaux récents, Y. MBODJ (ISRA-SENEGAL) a mis en
évidence I'influence cornbinée de plusieurs facteurs contribuant à modifier
les réactions de la plante vis-à-vis de la pyriculariose. Parmi ceux-ci, les
variations locales des races de Pyricularia oryzae, les déséquilibres
mlnéraux dus à I'apport de fortes doses dfazote et les déficits de submersion
sont les plus déterminants. La mise en place dfun dispositif multilocal et
pluriannuel conbinant ces différents facteurs a permis de sélectionner des
variétés pourvues dtune résistance stable à 1a pyriculariose.

Dans cette dénarche multilocale, le réseau d'évaluation variétale,
de type IRTP- Afrique, coordonné par I'IITA et lfADRAO, a démontré son
efficaclté pour répérer les variétés adaptées à une large ganne de milieux.
Une telle action doit être Poursuivie et encouragée.

Mais il convient égalenent d'encourager
de recherches à créer elles-mêmes un matériel
régionalisation de la sélection avec la
pluridisciplinaires de chercheurs de différents
protrafi[nes communs est une vole séduisante. Le
favorise cette dynamique.

les stmctures nationales
végétal performant. La

constitution d'équipes
pays réunis autour de

réseau riz de la C0RAF

L'approche systémique doit être également priviléeiée si I'on
veut créer des variétés mieux adaptées aux contraintes identifiées, tout en
présenrant I'environnement (maintien de Ia fertilité et de la ProPreté des
sols en culture fixée). Différentes néthodes ont été mises au point mais il
est permis de penser que celles raccourcissant les circuits entre la
recherche et le développement et associant le Paysan à I'orientation des
recherches ont le plus de chances d'aboutir au transfert réel des acquis de

cette recherche.

lrop longtemps on a exclu la moindre particiPation du Paysan à

1 télaboration de toutes innovations en espérant, sans doute naivement,
qutelles seraient adoptées sans réserve.

Une plus grande association entre chercheursi rntlgarisateurs et
paysans devrait contribuer à favorlser une meilleure diffusion de nouveaux
systèmes de production avec des variétés nouvelles améliorées. Cette
démarche ascendante, d'apparence banale, est en réalité fondanentalenent
différente de la dénarche descendante trop souvent habituelle. Elle ntest
dtailleurs pas limitée à la recherche atronomique, otl l'observe égalenent
dans drautres disciplines scientifiques ; en nédecine Par exemple, on cherche
auJourd'hui à favoriser I rexpression des Problèrnes de santé Par les
intéressés eur-nênes afin de nieut orienter les actions correspondantes.
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Former les jeunes sélectionneurs à manier ces nouveaux concepts
agrononiques ou à utillser des outils modernes pour mieux exploiter lavariabilité génétique est éBalement un objectif qu'il convient de ne pas
négliger. Les centres internationaux de recherches devraient avoir un rôle
prédominant à jouer dans ce donaine de la formation. Reste à responsabiliserpar la suite ces nouveaux chercheurs au sein de progriuunes où lapluridisciPlinarité est de rèBle, afin de récolter le meilleur bénéfice de
ces investissements humains. ;

Il conviendra enfin de favoriser la circultation des homnes et des
idées afin de créer une véritable conmunauté scientifique réBionale.

Un tel libre échante scientifique devrait contribuer à donner une
impulsion nouvelle à la recherche africaine. On peut espérer que dans le même
temps, les politiques agricoles des pays africains permettront un nouvel élan
à la riziculture.

Atronomes et sélectionneurs doivent être dès maintenant prêts pour
soutenir cet e-ssor.
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