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PROJET RFO 11: TECHNOLOGIES AGROFORESTIERES
Ai;ËnbirnÏBnS : Mise au point de techniques d'installation et de gestion

des haies vives dans différentes zones agroclimatiques

La pratique des haies vives est assez courante dans la région de Ségou. Cependant, les haies

instàlléei sont généralement d'une faible efficacité du fait des trouées qu'elles présentent- La

recherche prop.-osée voudrait contribuée à améliorer I'efiicience des haies vives par la

détermination des leurs conditions d'installation et de gestion.

Les activités de I'année écoulée portait sur la gestion et I'installation de test en milieu réel.

l. L'essai de gestion des haies vives consiste à rabattre les plants par étêtage afin de

renforcer
leur aptitude à empêcher I'entrée du bétail. Il a été assis en 1999 sur un matériel végétal

installé en 1995. Liessai portait sur Pro.ropi.s juti/'tora, Parkinsorria autleata, Jatropha uffca'r

et Euphorbia balsctmferà Deux niveaux de coupe sont comparés au témoin non coupé soit:

- Etêtage à 0,7 5 m du sol

- 
,T*i*g -".l 

m du s-ol et témoin non étêté'

Après 1,5'ans de végétation, la croissance des rejets des sujets coupés n'a pas pu compenser

les pertes due à la taille. Cependant, les individus étêtés présentent de nombreux bourgeons.

2. Le test d'installation de haie vive en milieu réel

Le test a été installé sur la base des résultats des essais en station et de l'évaluation paysanne

réalisée avec le ESPGRN de Niono et les paysans de I'Offrce du Niger.

En station, après 4 ans de croissance, les meitleures technologies étaient :

prosopis iilr4ora et Jatropha carcqs installés par plants ou semis direct ;.I-es courtes. '

boutuies io,i m) de Eupitorbia bakamifera installées dans des petits potets (10 cm)'-

L'évaluation paysanne a retenue Prosopis juliflora (70 oÂ des paysans) et Parkinsonia

aculeata (25 %) installés par semis direct (70 %). C'est sur ces résultats que le test paysan a

été conçu.
..i., .- .. -.. .'

Le,test.a été réalisé sur les limites du jardin collectif du village de 85, zone rizicole de

Ndébougou avec Prosopis jutiflora et })arkinsonia autleata en semis direct au cours de

I'annég 2000' 
:*^r^-*^*inn r,, rcor l)nnlrin'<'rtttirt nnttlonrn c.p c.omnorfenf rt deUn an après I'implantation du test, Parkinsonia aculeata se comportent mteux, au polt

vue de la survie, que Prosopis iuliflora respectivement 42,83 oÂ et 25 %.

Les activités de 2001 porteront sur le suivi paramètres de croissance (hauteur, nombre de

branches des plants et tirgeur du houppier ). Et du test en milieu réel (regarnissage, survie et

mensuration des caractères biophysiques des plants).
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Projet: MISE AU POINT
PNCICULTURE EN ETANG

':

DE TECHNOLOGIES APPROPRIEES DE

Le projet voudrait contribuer à diversifier les sources de revenues et améliorer la ration

alimeniaire des populations de la zone de I'Office du Niger par la définition des conditions de

production piscicole.
Les travaux de la campagne ont concerné la définition de rations alimentaires pour l'élevage

des poissons. Les espèces utilisées étaient Oreochromis nilotictts (Tilapia) et Clarias

ongjiittoris (Clarias ou silure) à la densité de deux poissons au m2 et à la proportion de deux

Clirias pour un Tilapia. Les étangs, de surface unitaire de 5,1 ares, ont été fertilisés à la bouse

de vac6e à la dose de 0,2 Kg par étang et par senraine Les alinrettts distribués comprenaient :

- t 00 % de fbrine basse de riz ;

- 80 oÂ de farine basse de riz et 20 oÂ de farine de poisson et

- 80 Yo de farine basse de iz et 20 Yo de tourteau de coton .

r-
:.
r

Les principaux.résultats obtenus, après huit mois d'élevage sont les suivants :

- ttorias anguillaris (Clarias) présente le meilleur taux de survie quand il est nourri avec la

farine basse de riz à laquelle est associé le tourteau de coton (Figure l). Par contre, les

meilleures performun".i de croissance sont obtenues avec les rations contenant, otrl

premier, la farine basse et la farine de poisson et en second lieu, la farine basse et le

tourteau de coton (Figure 2 et 3) ce qui confirme le besoin de cette espèce en rations

riches en protéine.

- Oreochromis niloticus (Tilapia) présente la meilleure survie et la meitleure production d9

biomasse avec la ration de farine basse de riz (Figure I et 2). Cependant, I'espèce obtient le

gain pondéral le plus élevé avec les rations à base de farine basse à laquelle on adjoint la

farine de poisson ou le tourteau de coton. Notons toutefois que le nombre réduit de Clarias

(espèce rquqtJ de contrô|. d* la protifération de Tilapia) dans certains étangs a permis une

prolifératiôn ànarcÏiqûè de Tilapia d'où des survies de plus de 100 o/o observées.

Les travaux de [a campagne 2001 porteront sur la définition de densités optimales de mise en

charge. L'aliment le pius rentable des essais de 2000 est celui qui sera utilisé dans cet essai.
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FIGURE 3 : Gain pondéral moyen par poisson après 8 mois d'élevage
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Titre..du proiet : Mise au point de variétés de Sorgho adaltées et à haut potentiel de

rehdement pour les zones Sahélienne, Soudanienne et Noid-éuinéenne

- l-Rappel des contraintes :

I fuiUt" r".naern"rt a"r.r-ietés locales ; pluviométrie insuffisante et mal repartie; sensibilité

I des variétés aux maladies, insectes et striga; faible valorisation des produits agricoles ;qualité
culinaire insuffi sante.

2-Activités de Recherches :

I-es âCtivités du volet Sélection et création variétale à Cinzana ont porté cette Année sur :

-L' étude des descendances des croisements
-l'expérimentation variétale en Station
-les Tests de pré-\,ulgarisation en milieu paysan

Suite à I'installation tardive ct à I'arrêt précoce cles pluies, bref à leur llaLlvaist. r'épat-titiolt, la

croissance et le développement du matériel végétatif n'ont pas été satisfaisatrt .

3-Resultats obtenus :

DeuX lignées issues du croisement N'Tenimissa par Tiémarifing ont été testées en milieu
pay\an lë.r tîgné.r ,o.rt' 97-SÉ:F5DT-63 et 97-SB-F5DT-64 pour :

-le.ur qualîté gfainière(farine blanche, grains vitreux ) très proche de celle de N'Tenitlissa qtri

est déjà utilisé à des fins industrielles(pain ,biscuits, etc....)
- leur relative adaptation à la zone centre car leur cycle est plus cpurt que celui de

N'Tenimissa(I05 à 1 l0 jours contre 125 à 130 jours ). '

- Leur résistance à la casse du pédoncule contrairement à N'Tenimissa qui a cela comme

défaut.
Les rendements ont été faibles suite à la mauvaise pluviométrie qui cumule 714.2 mm.

Un mauyàis remplissage des panicules a été constaté, néanmoins 1a quatité des grairls, la

qualité de'leur tô, couscous, bouillie et leur tolérance aux maladies et insectes ont été bien

appréciés .

Leur cycle s'est sensiblement allongé par rapport à I'an passé en essai en milieu paysan,

année où la pluviométrie était plus ou moins normale .

Le témoin dqpaypa.np^été un peu plus productif et plus précoce que les deux lignées
introduites.

Ieblqeq n:l: dates de senris et de récoltes

Paysarr 4

I
I
I
I
I

I
I
I

Paysan I Paysan 2

19t07

Paysan

Semis 27 t07 19107 3t t07

Récolte 22t t1
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Tableau no 2', Rendement(kg/ha) des variétés du test de pré vulgarisation, Cinzana2000-2001

Tableau no 3 :Cycle semis-50o/ofloraison(jours) des variétés du test de pré vulgarisation,
Cinzana 2000-2001 .

Tableau no4: Hauteur des plants (cm) des variétés du test de pré-vulgarisation. Cinzana 2000-
2001

Sources Paysan 1 Paysan 2 Paysan 3 Paysan 4 Moyennes
1-97-SB-F5DT-64 333 649 523 50r

z-97 -SB-FsDT-63 297 541 409 416

3-témoin du paysan 636 811 591 679

Sources Paysan i Paysan 2 Paysarr 3 Paysan 4 N,{oyertue s

1-97-SB-F5DT-63 80 81 79 t9 80

2-97-SB-FsDT-64 86 85 83 82 84

3-Témoin du paysan 75 81 81 75 78

Sources Paysan 1 Paysan 2 Paysan 3 Paysan 4 Moyennes
1-97-SB-FsDT-63 181 260 268 191 225

2-97 -SB-FsDT-64 205 230 260 165 215
3-Témoin du paysan 150 23s 270 184 2r0



I
I
l.
I
I
I
I
I
I
I
I
l'
t
I
t
I
I,
I
I
I
I

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
RURAL

REPUBLTQUE DU MALI
UN PEUPLE - IJN BUT - UNE FOI

:-:-:-: -:----:):
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

CENTRE REGIONAL DE RECFIERCFIE
AGRONOMIQUE DE NIONO

I TEME SESSION
COMMISSION REGIONALE DES UTILISATEURS

DES RESULTATS DE LA RECHER}IE
Ilu 17 au 18 AVRIL 2001

Programme Fruits & Légumes

( Campagne 2000-2001)

Avril 2001



I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
l'
I
I
t
I
l
I
I
I
I

TITRE DU PROJET
INTRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DES VARIETES
PERFORMENTES: OIGNON, ECHALOTE, AIL, PIMENT,

1, TOMATE, AUBERGINE, GOMBO.

ACTIVITES DU PROJET

Activité I Sélection et amélioration variétale d'ail et d'échalote,

Activité II Amélioration de la production de la tomate tolérante à la chaleur, à

ï1ttT,9:" 
àravirose

-t

Activité III Production de semence de pré-base de gombo. variétés Sabalibougou et
Kéléyé; d'aubergine Alricairre: variété N'goyo diè et d'oignon: variété
Violet de Gahni.
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RESTILTATS OBTENUS :

ACTI\rITE I : Sélection et amélioration variétale d'ail et d'échalote

Dans le cadre de la recherche de variétés performantes d'ail, huit (8) variétés provenant

de diverses zones du Mali et d'autres pays étaient en compétition dans la collection en 2000-
2001. Quatre (4) meilleures variétés seront retenues et mises en essai comparatif variétal en

2001 -2A02.

Les résultats de rendement de I'essai comparatifvariétal sur l'échalote pour la campagRe

ï999-2000 sont sur un graphique en annexe. Il ressort que la variété Marena est la plus
productive avec un rendement de 10,7Tlha suivie respectivement par Mamoutou diaba 10,5TÆra

et B3 diaba 9,9T/rra. Ces résultats, bien que prélirninaire doivent être confirmés par ceux des

essais futurs..Il est surlout irnportant de rappelerquc l'objectil-visé par I'essai estde pouvoir
identifier une ou deux variétés productives et de bonne conservation qui seront rnise à la
disposition des maraîchers et des maraîchères

ACTIVITEII*I ' Amélioration de la production de la tomate tolérante à la
a: .' chaleur et à I'humidité

Pour atteindre I'objectif d'étalement de la culture de la tomate sur toute I'annép, nous

avons retenu cinq (5) datei de $emis : Féwier, awil, juin, Août et octobre. J

Les températures élevées des mois de mars à mai et les gandes pluies du mois de juillet
ont été des facteurs défavorables pour la survie des jeunes plants des trois premières dates de

semis. Néanmoins, les travaux (opérations) de (semis, repiquage, suivi , récolte et pesée) pour
la quatrième date de semis ont pu se dérouler normalement. La récolte et la pesée de la
cinquième date de semis est en cours Les résultats obtenus seront analysés à la fin de I'essai .

ACTIVTTE m : Production de semence de prébase
t, ... -. '

' Durant la campagne 2000-2001, le programme au niveau de Niono a fait la multiplication
de la semence de trois espèces. Ce sont: I'oignon, le gombo et I'aubergine africaine. Les

résultats sont .

Oignon . Variété Violet de Galmi quantité de semence graine obtenue 3 kg,

ff#ffi "'iïTf 
de semence graine obtenue'

Kéléya 8 kg.

Aubergine africaine : quantité de semence graine obtenue 500gr

Les quantités de semence obtenues ont servi à couvrir les besoins en semence des

parcelles de production de semences du programme d'une part et d'autre part ces semences ont
été vendues aux structures d'encadrement et a des maraîchers.
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ANNEXE

figl: Rendement des différents types d'echalotte
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projet RI2': Mise au point des techniques de lutte intégrée contre

les adventices du riz irrigué

Résumé

Une enquête par sondage sur I'envahissement des rizières de I'Office du Niger patlef'z

sauvage Oryza barthii a permis d'identifier les réseaux d'irrigation et des réserves du sol en

graines de lladventice comme principales sources d'infestation des parcelles (tableaux 3 et 4 en

annexe). Le manque d'entretien des arroseurs et des drains et I'arrachage ou non de Oryza barthii

à un stade non approprié par les paysans serait la cause de I'augmentation du stock de graines

dans le sol et I'infestation des rizières. Les semences joueraient un rôle limité dans I'infestation

des parcelles (tableaux I et 2 en annexe).

L'ipfestation des rizières par O4,za longistantinata est une contrainte biotique à l'Offlce

du Niger de part sa concuïrence avec lerizcultivé et les difficultés de le combattre efficacement.

Une évaluation de I'efficacité de 5 techniques de lutte intégrée contre Oryza

longistaminata a en milieu paysan dans Iazone du Macina apermis d'identifier la dose de 4kg

de (oundup 6ioi ec p{i hectare'âssociée au labour comme technique équivalente aux 8l lha de

Ropndup tiquide en conditions de forte infestation des parcelles par O. longistantinata (frgure I

en annexe). Le rendement le plus élevé a été obtenu sur la parcelle traitée avec 4 kg /ha de

Roundup Biosec (tablqau 5 en annexe)

Le R";;à; di;*t a été beaucoup apprécié par les paysans à I cause de son

conditionnement en petits sachets.

L'évaluation de I'efficacité du Topstar en milieu paysan a montré que ce désherbant

chimique appliqué en pré-levée des adventices annuelles inhibe la germination de celles-ci et

assure ainsi un 
-bon 

nettoyage de la parcelle au tant que le Stomp 500E (figure 2). Il est plus

efficielt que le désherbage manuel avec un rendement moyen plus élevé (figure 3). Une

augmentation de 33 ,20 o du rendement paddy du désherbage manuel a été obtenu grâce au

désherbage chimique.I
I
t
I
I
I
I
I
I
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Annexe: , '

Tableau 1: infestation des semences par O- barthii

deNom
RizI N" Lots de

semences
Source

semence
bre
l'OUr

0
1

0
2
0
0
0
0

0

I
Variétés Quantité

1

2
3
4
5
6
7

B

I

Kogoni 91-1
Kogoni 91-1

BG90-2
Kogoni 91-1
Kogoni 91-1
Kogoni 91-1
Kogoni 91 -1

Kogoni 91-1
Kogoni 91-1

Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-prod uction
Auto-prod uction
Auto-prod uction
Auto-prod uction
Auto-production

2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
2kg
Zkg
Zkg

I
I

1'

Tableau 2: infestation des pépinières par O. bartltii

I Nombre de
touffes de

Oriza.barthii 45
jours après

Taux
d'infestation

en oÂ

Echantillon Nombre
Oryza.sativa

Nombre
Oriza.barthiirélevés

200
200
200
200
20Q

' 200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

reprqua

I
I
I
I
I
I

200
196
200
200
197
200
199
200
200
199
200
193
194
200
200
200
194
200
181

200

0
4
0
0
3

0
1

0
0
1

0
7

6
0
0
0
6
0
19

0

0
4
0
0
3
0
1

0
0
1

0
7

6
0
0
0
6
0
19

0

0
2
0
0

1,5
0

0,5
0
0

0,5
0

3,5
3
0
0
0
3
0

9,5
0

I
I
I
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Tableau 3 :Infestation des canaux tertiaires sur I'ensemble du réseau r en amont et en aval

par O. barthii

Arroseurs tertiaires Nombre moyen de O. barthii lm

Réseau Amont Aval

I
I
I
I

Arroseur B 1- 1

Arroseur Bl-2
Arroseur NDz
Arroseur Siengo- l
Arroseur Siengo-2
Amoseur Sahel

An'oseur Sibi- 1

Arroseur Sibi-2
Arroseur Sibi-3
Arroseur KL

110

84
183

205
249
146

220
t24
r67
178

92
77
t87
195

306
t47
219
t25
163

r69

108

99
r97
195

22r
139

234
r25
184

177

Mofenne r67 168 168

I ,t

Ta'bleau 4 :Infestation des canaux tertiaires sur I'ensemble du réseau r en amont et en aval

par O. barthii : 
.

Drains Nombre moyen de O. barthii lm

Réseau Amont Aval

Drain KL-l
Drain KL-z
Drain KL-3
Drain Koyan
Drain ND2
Drain Sahel DD
Drain Sahêl MG i ' 4

Drain Sahel Station
Drain Sibi
Drain Saltel Regie
Moyentre

194
202

220
196
196

193

248
248
172
225

209

202
214
2r9
r9l
188

184
250
218
t73
214
20s

r79
203
235
176
203
202
214
267
156

224
206

I
I
l'
I
I
I
I
l
I
I
t
I



Tableau 5 : Effet des traitements sur le nombre de plants/m2 et le rendement du riz en

milieu paysan

Traitements Plants/m2 Rendement
kg/ha

T1: labour + hersage + repiquage (pratique paysan)

T2: 6lha de Roundup 360 * labour et hersage 3 semaines après

herbicidage + repiquage
T3: 8lÆra de Roundup 360 + labour et hersage 3 semaines après

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

herbicidage + repiquage
T5: labour * labour et hersage 3 semaines après + repiquage

204
173

1s6

183

168

3889
4041

3431

4542

3562

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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fig 1: Effet du Roundup biosec sur O. longidaminata en milieu
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fig.2. Effet du Topstar sur adventices à différentes dates après le

traitement
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Fig 3 : Effet des traitements sur le rendement paddy
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Propositions de programme 2001 -2002

- poursuite du criblage de nouvelles molécules en vue d'identifier des herbicides

moins nocifs pour I'environnement et peu coûteux;

- êtude de la période d'inoculation d'Azolla (2'* année);

- Test en milieu paysan du Topstar et de Galaxy 450EC pour confirmer les résultats

obtenus en station;
- Evaluation économique de 1'utilisation des herbicides Topstar et de Galaxy;

- Suivi de l'évolution de la flore adventice ;

- Herborisation pour enrichir notre herbier de référence ;

- Etude de la compétitivité du riz vis à vis des mauvaises herbes (lutte variétale)'
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Projet RI3: Etude de l'évolution de la fertilité des sols et des

rendements en monoculture du riz et diversifÏcation des cultures.

Au cours de I'hivernage 2000, les activités du projet RI3 ont porté sur des tests et des

essais. Ceux conduits en milieu paysan et en régie portaient sur les tests potassium,

Sabougnouma, l'évaluation des formules d'engrais et I'essai diagnostic des carences. Ces

activités ont été mené à travers les zones de production de I'Office du Niger.

Le test potassium vise à vérifrer dans les conditions réelles l'effet du potassium sur le

rendement du riz auniveau des types de sol les plus dominants de I'Office du Niger. Il permet de

valider la fiabilité des résultats obtenus en station et en régie (effet potassir,rm).

Pour ce faire, trois niveaux de potassium (0 sac Kcl ; 2 sacs Kcl ; 4 sacs Kcl) ont été

comparés sur deux types de sol (danga et rnoursi) combinés à un complément minéral de 4-5 sacs

d'ufée/ha * 2-sacs de DAPlha.'
4

Tl': 4-5 sacs d'uréell"n + 2 sacs de

TZ : 4-,5 sacs d'uréelha + 2 sacs de

T3 : 4J5 sacs d'urée/ha + 2 sacs de

DAP/ha (fumure vulgarisée)
DAP/ha+2sacsKcl/tra
DAPÆra + 4 sacs KcVha. I

Les résultats ont rnontré que sur le rendement, I'effet des traitements est assez net.

L'apport de 4 sacs de KcVh a a été supérieur ou équivalent à 2 sacs de KclÆra.Le traitement sans

potassium donne le plus faible rendement (tableau 1 et 2). Ceci montre le besoin en potassium de

ces.sols pour I'obtention de rendement élevé.

L'objectif du test avec le fertilisant organique Sabougnouma, était d'évaluer son efficacité

sur le sol et le rendement du riz irrigué. Pour ce faire, 4 traitements ont été comparés en milieu
puyju suç de.t1x typps- de sol (danga et moursi).

Tl : 4-5 sacs d'uréelha + 2 sacs de DAP/ha (fumure vulgarisée)

T2 : 4-5 sacs d'urée/ha + 2 sacs de DAP/ha * 2 sacs KclÆra

T3 : 4-5 sacs d'urée/ha * 2 sacs de DAP/ha + 3 t/ha Sabougnoultla.
T4 2-2,5 sacs urée/ha + I sac DAP/ha + 3Ilha Sabougnouma.

Les sols ont présenté des réactions differentes par rapport aux traitements testés.

Sur sol danga, le traitement 3 t/ha Sabougnouma combiné à la fumure vulgarisée (4-5 sacs

d'urée/ha + 2 sacs DAP/ha) a donné un rendement de 6359 kg/ha contre 6098 kg/ha pour le

traitement fumure vulgarisée (4-5 sacs d'urée/ha * 2 sacs DAP/ha) : tableau 3.

Par contre sul sol nroursi, la fumure vulgarisée (4-5 sacs urée/ha + 2 sacs DAP/ha)a

donné un rendement de 5823 kg/ha contre 5392 kg/ha pour le traiternent 3tlha Sabougnounla

cornbiné à la fumure vulgarisée (4-5 sacs d'urée/ha + 2 sacs de DAP/ha) : tableau 4

r Le test sur les formutations d'engrais a été conduit sur les sols du Macina. Son objectif

I était de vérifier en vraie grandeur I'efficacité sur le rendement du riz irrigué d'un engrais bulk-

I
I
I
I
I
I
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blending (32-52-24-6s-gMgo-0,4 zn) etdes combinaisons d'engrais retenues à partirdes essais

sur sol dégradés du Macina. Les traitements testés ont été les suivants :

T1 : 4-5 sacs d'urée/ha+ 2 sacs de DAP/ha (fumure vulgarisée)

T2:4-5 sacs d'urêelha* 2 sacs de DAPlha+ 2 sacs Kcl/ha

T3 : 4 sacs bulk-blendingha* 3 sacs d'urée/ha

T4:Stlha fumier + 4-5 sacs d'uréelha+ 2 sacs de DAPlha +2 sacs Kcl'

Les résultats ont montré que le fumier (5tlha) combiné à la fumure complète (4-5 sacs d'urée/tra

+ 2 sacs DAplha + 2 sacs Kcl) donne [e meilleur rendement par rapport aux autres traitements.

Ce traitement comparé à la fumure vulgarisée (4-5 sacs d'uréeÆra+ 2 sacs DAPlha) montre une

différence de plus d'une tonne de nzpaddy'en faveur de celui-ci: tableau 5

L,cssai cliaglostic cles carences visait àétablirl'importance relative cies élémcnts ntrtritifs

N,P,K eT. Zn.
Les traitement constitués par une combinaison N,P,K et Zn suivant la méthode

soustractive ont été les suivants :

t : rr

T1 :'O0N+00P+00K+002n
TZ,:t 15 N + Z}p + 50 K + 07 Zn

T3:00 lri+20P+50K+07 Zn ,

T4j il5N+00p+50K+07Zn j

T5:115N+20P+00K+072n
T6 : 1 15 N + 20 P + 50 K + 00 Zn.

Les résultats ont montré que I'absence d'un des éléments N, P, K affecte

considérablement le rendement. L'importance des differents éléments N, P, K est variable suivant

lès zones de production : tableau 6 et 7 . A Molodo comme dans le Macina (Dar-salam),

I'absence de p affecte significativement le rendement. A Molodo, la fertilité initiale du sol

permet d'obtenir un rendement paddy d'environ 4000 kgfta.

. Le'zinï n'âppâraît pas comme un élément indispensable pour obtention des rendements

élevés.
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Tableau 3 : Résultats d'analyse de variance des tests Sabougnouma sur sol danga,

campagne 2000

Tableau 4 : Résultats
campagne 2000

d'analyse de variance des tests Sabougnouma sur sol Moursi,

Traitements Talles/m2 Panicules/m2 Hauteur
(cm)

Poids grains
(kg/ha)

T1 : 120 N + 46 PrO, (fumier vulgarisé) 29s b 292b 89b 6098

T2 : 120 N + 46 PrOr+ 60 K2O 310 ab 308 b 91 b 6r25

T3 : 120 N + 46 PrO, + 3tlha sabougnouma 344 a 342 a 95a 6359

T4 : 60 N + 23 PrO, + 3t/ha sabougnouma 335 ab 331 ab 94a 62t8

Moyenne 321 318 92 6200

Traitements' ' Talles/m2 Panicule slm2 Hauteur
(cm)

Poids paille
(kgiha)

Poids grains
(kg/ha)

Tl :, 120 N + 46 P'O, (fumrer
vulgarisé)

278 272 86c 8792 5823

T2 : 120 N + 46 P,Or+ 60 K2O 330 320 90 bc 8261 5459

T3 :120 N + 46 PrO, + 3tlha
sabougnouma

377 371 95 ab 8224 5392

T4:60N+23PrOr+3tlha
sâbougnouma

356 3s3 97a 851 1 5592

Moyenne 335 329 92 8447 5566

10
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Tableau 5 : Résultats d'analyse de variance du test d'évaluation en vraie grandeur dans la

zone du Macina - campagne 2000

Tableau 6: Résultats d'analyse de variance de I'essai,diagnostic des carences à Molodo
li

ca'mpagne 2000 '

Traitements Talles/m2 Panicules/m2 Hauteur
(cm)

Poids paille
(kefta)

Rendement
(kgfta)

T1 : 4-5 sacs uréelha+ 2 sacs DAP/ha
(fumure vulgarisée)

243 a 240 96 4682b 4470

T2 : 4-5 sacs uréeÆra * 2 sacs DAPfta
+ 2 sacs Kclfta

288 ab 283 96 5261 ab 494s

T3 : 4 sacs BB2(32-52-24-65-9Mgo-
0,4 Zn)lha + 3 sacs urée/ha

296 ab 291 103 5132 ab 5091

T 4 : Stlha de fumier + 4-5 sacs urée/ha

+ 2 sacs DAP/ha * 2 sacs Kcl/ha
308 a 303 102 5826 a 5538

T5 : ltlha de PNT + 4-5 sacs uréelha+
I sac DAP * 2 sacs Kcl/ha

263 ab 264 105 4819 b 5012

Movenne 280 276 100 5144 5011

I

Traitements Talles/mz Panicules/mz Hauteur
(cm)

Poids paille
(kg/ha)

Poids grains

(kg/ha)

Tt:00N+00p+00K+00Z;n 266 b 263 b 83b 7637 c 3984 d

T2:115 N +20 P+ 50 K+ 07Zn 333 ab 329 ab 95a 10101 a 6484 b

T3 : 00 1r1 + 20 P+ 50K + 07Zn 298 ab 295 ab 88 ab 9487 ab 5394 c

T4 : 115 N + 00 P+ 50K + 07Zn 337 ab 354 a 86 ab 8348 bc 5174 c

T5:115N+20P+00K+jlZn 364 ab 361 a 91 ab 10430 a 6346 b

T6 : f15 N + 20 P+ 5Cl-K + 00Zn 384 a 381 a 93a 10934 a 7042 a

Moyenne 330 330 89 9490 5737
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Tableau 7 : Résultats d'analyse de variance de l'essai diagnostic des carences à Macina

campagne 2000

PROPOSITION DE PROGRAMME CAMPAGNB 2OOI-2002

. Poursuite des tests sur l'utilisation de la fumure minérale.

Tests sur les nouvelles formulations d'engrais chimiques avec évaluation économique

. Poursuitç dçp teçts. s-ur l'utilisation de la matière organique

Tests'sur I'utilisation du fertilisant organique Sabougnouma avec évaluation économique

- Synthèse des tests Potassium avec évaluation économique.

- Synthèse de I'essai < diagnostic des carences )) avec évaluation économique.

I
I
I
I
I
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Traitements Talles/m' Panicules/m2 Hauteur
(cm)

Poids paille
(kefta)

Poids
grains
(kglha)

1000 grains
(kgfta)

T1 : 00N+00P+ 00K + 00Zn 122 c 119 c 70c r79l d r476 b 27b

TZ : 115 N + 20 P+ 50 K +
07Zn

249 a 247 a 91 a 4242 a 3712 a 29a

T3:00N+20P+50K+
07Zn

2r2b 209 b 79 bc 2371 c 2131 c 27b

T4:115N+00P+50K+
0lZn

120 c 116 c 71 c 2198 cd 1964 c 27b

T5:115N+20P+00K+
07Zn

r97 b r95 b 82 ab 3187 b 2804 b 28 ab

T6 : 115'N + 20 P+ 50K +

00Zn 1

242 a 239 a 86 ab 3780 a 3421 a 29a

Moyenne 190 187 80 2888 2sB6 28

t2
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Projet Ris : Mise au point des variétés performantes adaptées à la

I 
riziculture intensive
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Tests d'adoption variétale en milieu paysan

Ces tests ont pour objectif de permettre aux productrices et producteurs de faire le choix
définitif du matériel génétique agïonomiquement performant sélectionné en Station dans leurs

conditions de culture.
Deux nouvelles variétés ont été testées (IR28l 18 et ITA 398) et comparées à la BG 90-2

comme témoin de productivité sous conditions paysannes dans les 6 zones de production de

I'Office du Niger.
L'analyse des résultats a montré que toutes les trois variétés ont le même pouvoir de

tallage dans toutes les zones sauf au Kouroumari où la variété ITA 398 a donné le nombre de

talles le pius élevé par rapport au témoin BG 90-2 qui den-reure équivalent à lR 281 18 : tableau 1.

Pour le nombre panicules au rn2, toutes les variétés ont foumi le même nombre dans les cinq
zones sauf à M'Bewani ou la variété BG 90-2 a donné le nombre de panicules le plus élevé par
rappgrt aux deux nouvelles variétés IR 28118 et ITA 398 : tableau 2. Le rendement paddy
(kg/f\a) reste équivalent pour l'ensemble des variétés dans les six zones : tableau 3. Ce qui
indique un débtt de bônne adaptabilité des nouvelles variétés aux conditions des pratiques
culturales des paysans.

Les appréciations des productrices et producteufs sur le comportement des variétés ont été

effectuées en deux étapes au champ et après la récolte. La variété ITA 398 a été choisie
unanimement par I'ensemble des paysans test des six zones. En plus d'autres paysans qui ont
visité les differents tests lors de la journée porte ouverte ont également retenue cette variété à

cause de son cycle, sa densité paniculaire, son pouvoir de tallage, les qualités marchande et

organo-leptique des grains (blancheur et goût) qui sont meilleures à BG 90-2. Quant à la variété
IR 28118 bien qu'elle a un rendement élevé et une bonne qualité de grain , elle a étê moins
appréciée par les paysans à cause de son cycle relativement long et sa taille qui la prédispose à la
verse. Elle serait mieux recommandée en riziculture de bas fond.

Le niveau de rendement enregistré est satisfaisant eu égard à I'objectif de production visé
qui ept d'attêiniCre uh iendement moyen de 6000 Kg/hadans les differentes zones de production
à I'Office du Niger. La poursuite de I'essai pourrait permettre d'avoir d'amples informations sur
le compoftement de ces nouvelles variétés surtout bien apprécier la stabilité de rendement.

u*pc'oc
EIELIOTÊJE.û
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PROPOSITION DE PROGRAMME 2OO1 -2002

l- Evaluation variétale
- Evaluation variétale en station

: Ë::il ::*'Ëïiil":3:"ii3ffllu*"e

l""HÏ:,1lÏl,it'"':ffen zone orrice du Niger
. Tests adoptions variétales en milieu paysan.

I

Tableau 1

Niger

2-
I
I
I
I
I

Création variétale
o Sélection généalogique sur les tignées inter et intra spécifîque pour la résistance

au vitus de la panachure jaune du riz
. Identification des sources de résistance au regard de la variabilité du virus de la

panachure jaune du riz
.o ^,Réalisalion de no_uveaux croisements entre géniteurs intéressants et donneurs de

résistance

ANNEXBS 
:

: Nombre de talles au m2 des variétés dans les différentes zones de I'Office du

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

Variétés

Talles /m2

Kouroumari N'Débougou Niono Molodo M'Bewani Macina

BG90-2 308 251 283 289 204 313

IR2B11B 269 245 251 283 201 303

ITA398 39s 246 263 279 201 305

Moyenne 351 248 268 283 202 301

14
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Tableau 2

du Niger
Nombre de panicures au m2 des variétés dans les différentes zones de I'office

Tableau 3 : Rendement paddy des variétés dans les différentes zones de I'oflTce du

Niger

Panicules m2ftta

MacinaMolodoN'Débougou

rR281 18

Rendement kgftra

M'BewaniMolodoNionoN'DébougouKourouman

IR281 l8

ITA398

Moyettne

l5
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projet Ri6 : Mise au point des techniques de lutte intégrée contre les insectes et les maladies

SUWI PHYTOSANITAIRE

Il a été effectué dans les zones de Niono, Molodo, N'Débougou' Kouroumari et

Macina .

Les observations pathologiques ont montré au cours de la saison la panachure jaune

du nz (RyMV), la pourriture des tiges, des gaines, le charbon et la cécidomyie .De toutes ces

maladies la plus inquiétante demeure la panachure jaune (RYMV)'

La poumiture des tiges, des gaines aétesuftout observé sur les variétés Kogoni9l-l et

BG90-2
Le faux charbon sur toutes les variétés cultivés à travers toutes les zotles de production'

La cécidomyie a etéobservée dans le Macina sur les variétés BG90-2 eT, Kogoni 91-1'

,, Lapan*ghr,rie jaun* aêtéobservée sur les variétés Kogoni 91-1 et BG90-2 dans les zones

de Niio;;'1" J"t.ur Rétail, la zone de N'Débougou, du Kouroumari et dans le Macina' Son

irrciderrc e a êtéiaible pâ, ,upport à la campagne dernière à I'offîce du Niger . L'évaluation des

superficies attaquées par la panachure jaune par zone est illustrée par la f,rgure 4. Lu baisse des

superficies attaquées par la panachuie jaune du riz s'expliquerait par la diminution des

superf,rcies emblàvées en BG io-zqui est très sensible et à I'adoption des techniques de lutte

agronomique comme :

- brûlis des Parcelles infectées,

- nettoYagqs des réseaux

- éviter la double culture dans les parcelles infectés

- utilisation des variétés tolérantes que BG90-2,

- éviter de faucher les plants infectés'

Ces techniques ont contribué à diminuer I'infection virale au niveau des champs dans la

, 
ton? d.e I'o.f{ry Nige1.

I pRopoSITIoN DE, PRocRAMME 200 r-2002

Suivi phytosanitaire en zone Office du Niger

Etude de la bioécologie des foreurs de tiges'

Caractérisatiotr pathogénique du virus de la panachure jaune du riz'

Caractérisatiop sérologique du virus de la panachure jaune du riz'

Epidérniologie du virus de la panachure jaune du riz.

Evaluation de I'efficacité des molécules chimiques contre les rnaladies et les

insectes.

I
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Figft Nombre de superficie attaqué par la panachure jaun

en fonction des zones
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MISE AU POINT DES TE,CHI\IQUES D'AMELIORATIOI\ DE

PRODUCTIOI{ DE LAIT A PARTIR DES RACES LOCALES
(PROJET BOV 2)
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MISE AU POINT D'UN ALIMENT DE COMPLEMENTATION (CVL)

Cette activité a pour objectif principal la mise au point d'un nouvel aliment de

complémentation p-o,r, la prôduction de lait et vise à réduire les insuftisances alimentaires tânt

qualitatives que quantitatives dont le bétail sahélien est confronté et contribue à la fluidité du

marché de l'aliment bétail.

Elle a été exésutée en deux phases : la première a été consacrée à la conception de la formule

du nouvel aliment, et la deuxième à la détermination de sa valzur alimentaire (cf. CTR 1996).

Au cours de la deuxième phase, en plus de la poursuite de l'étude de la valeur alimentaire; le

nouvel aliment a ététesté dans le rationnement des vaches en lastation.

Etude de la valeur alimentaire du nouvel aliment: Elle a été étudiée sur 15 taurillons

repartis en 3 lots Tous les sujets ont reçu par tête de la paille ad-lib et de la pierre à lécher

ad-lib. En plus les lots ont reçu 3.0, 2,5 et 2 kg de CVL respectivement pour l, lI et III

Utitisation du nouvel aliment pour la production de lait : Elle a été étudiée sur 15 vaches

zébrrs peuls du milieu réel reparties en trois lots : Lot I '. Zkg d'ABH ltête, Lot II : 3kg de

Cvf,/têtei, et Lgt III '. 4kgde CVLltête. La pierre à lécher sous forme de BKN a éte distribuée

à volonté pour tous les lots

Les résultats montrent que le nouvel aliment et I'aliment bétail HUICOMA ont des valeurs très

voisines en matière azot& totale.
Les productions totales de lait ont été de 4,5 , 4,7 et 5,3 et litres respectivement pour les lots

IIL II et I. Le lait total produit par jour est statistiquement différent entre les lots I et III au

seuil de 5 oÂ ; maîs entre les lots I et II aucune différence n1a été observée au seuil de 5%-

Cela montre que le taux d'incorporation de 3 5o/o et le témoin recevant 2 kg d'aliment bétail

Huicoma ont les mêmes niveaux de production et ont éte plus efftcaces que le taux

d' incorporation de 45o/o.

Au démarrage et à ta fin de I'essai, les veaux des 3 lots avaient des poids qui n'étaient pas

statistiquement diftrents au seuil de 5 Yo.Les gains moyens quotidiens (0,285kg; O,220kg;

0,Z56kgpourles lbtsl, tt, Ilt respectivement) n'ont pas été aussi statistiquement différents au

seuil de SYo.

Pour les vachès, les gains moyens quotidiens ont été de . 0,202kg, 0,I23kg et 0,l83kg

respectivement pour les lots [, II, et III. L'analyse statistique n'a pas décelée de différence

significative au seuil de 5Yo entre tes poids au démarrage et à la fin ainsi qu'entre les gains

moyens quotidiens des lots.

En conclusion nous retenons que le nouvel aliment de complémentation (CVL) et I'aliment

bétail huicoma (ABFI) ont des valeurs très voisines en matière azotée totale. Le nouvel aliment

(CVL) est d'une bonne valeur alimentaire avec une digestibilité et une ingestibilité assez

élevées. Sa distribution à volonté est sans anomalie digestive apparente. Utilisé chez les

laitières, le complément vache laitière a montré une plus grande effrcacité sur la production

laitière avec les taux de :5 Vo d'incorporation qu'avec 45 o/o. Ce phénomène observé n'est pas

attendu ; et nous amène à reconduire le test pour se fixer un taux d'incorporation à adopter

pour une utilisation future du CVL dans le rationnement des laitières. En plus sa

transformation en un ensemble plus homogène sera tentée.
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EXPERTMENTATION D'UN PROGRAMME DE SELECTTON A NOYAU OUVERT

DU ZEBU PEUL DANS LA REGION DE SEGOU I

Le potentiel génétique laitier de nos races bovines autochtones est faible. Le PSNO a pour

objectif de développer en milieu paysan un système de sélection visant à augmenter I'aptitude

laiiière du zébu p.ut majoritaire àans la région de Ségou. Ce programme, démarré en 1995 se

déroule en deux phases . une phase diagnostic et une phase mise en æuvre de

l'expérimentation dé ta sélection. La phase diagnostic déjà exécutée s'est déroulée en deux

étapes : pré - enquête et enquête (cf. CTR 1996). Depuis 1996, la phase mise en æuvre de

I'expérimentation de la sélection est en cours d'exécution , mais malheureusement des

tensions de trésorerie et des diffrcultés de création du centre de sélection de Ségou ont fait

qu'elle se déroule seulement à Niono. Cette phase comprend les opérations suivantes :

Dépistage des vaches exceptionnelles: une renÇontre avec les éleveurs à la Station le 3 Juin

ZOô0, a permis d'inscrire 182 éleveurs au prografirme. Des contrôles laitiers ont été etTectués

danp' r.J d.uages. Sur la base -des résultats de ces contrôles, les corrections effectuées en

foniiion du stâàe de vêJage et du numéro de lactation ont permis de classer ces vaches.

Conduite du noyau d'élites: sur la base d'un contrat, les vaches retenues dans le noyau de

sélection iont été regroupées à la SRA de Niono. La prophylExie sanitaire courante a été

réalisée immédiatemint àprès le regroupement. Les traitements contre les tiques ont été faits

au besoin. Trois géniteuri O. la SRA ont été introduits dans ce troupeau de vaches pour la

reproduction. Ces vaches une fois diagnostiquée gestantes seront remises à leur propriétaire.

Cômme supplémentation, les vaches et leur veau reçoivent respectivement 1,5 kg d'ABH et I

kg de son par tête par jour. Le sel de cuisine est distribué au besoin. Des contrôles laitiers

classiQues bimensuels et des pesées mensuelles de ces vaches se poursuivent.

Testage des taurillons issus du noyau: les taurillons regroupés en 1999 (3 têtes) et en 2000

(3 tft;) sont en réélevage dans les mêmes conditions que leurs homologues de la Station.

è*g* regroupés en 1999 (nés en 1998) ont fait I'objet de sélection en fin 2000 sur la base des

crifères retenus (COULIBALY, M. D. et all.) par [a Station.
pour cette campagne2OOO-2001, le contrôte laitier a porté sur 495 vaches sur lesquelles 100

élites (production laitière variant entre 4,0 et 7,6 litres, âge moyen de I ans) provenanr de 52

élevagàs ont été sélectionnées. A la date du 1l septembre 2000, le regroupement de ces 100

vashes élites a été effectif. Les tests de brucellose et de tuberculination effectués sur ces

animaux ont donné des résultats négatifs. Un total de 53 saillies ont été enregistrées à la date

du ?Bl0ZlZ00l dont 9 répétitions. A la fouille rectale en fin décembre 2000, 6 vaches ont été

diagnostiquées gestantes et remises à leurs propriétaires.

pour les cinq premiers mois de contrôle laitier, la production laitière a connu une baisse les 30

premiers jours du regroupement. Ensuite deux hausses à des vitesses différentes sont

observées; la première avec une amplitude de 0,5 litre sur 45 jours et la deuxième avec une

amplitude d'un litre sur l5 jours. Au delà la production a tendance à se stabiliser sur les

derniers 30 jours. Les vaches ont gagné en poids le premier mois du regroupement, par contre

les veaux eux ont perdu. Si au deuxième mois I'inverse a été observée; les gains des deux

derniers mois ont été positifs puur toutes les catégories.

Sur lesl2 taurillons nés en 1998 et candidats à la sélection (9 de la Station et 3 du milieu

traditionnel), 4 ont été présélectionnés dont un du milieu traditionnel et 3 de la Station.
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I En conclusioq notons que I'exécution de l'activité a été très timide de 1998 jusqu'à la

æmpagne 1999 - 2000. Par contre au cours de la campagne 2000 - 2001, des efforts soutenus

ont b;nis d'atteindre un effectif de base de 5 000 reproductrices et de regrouper 100 vaches

excellentes provenant de 52 élevages. Des requêtes et des investigations sont en cours pour un

démarrag. èff"cif de cette deuxiéme phase âans la zone de Ségou. C9s initiatives méritent

d'être soutenues car émanant des membres de la Commission Régionale des Utilisateurs des

Rézultats de Recherche (CRLI).
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PRODUCTION ECONOMIQUE DES BOVINS DE BOUCHERIE POUR
L'EXPORTATION

Cette activité a pour objectif global d'améliorer les techniques de production de viande et la

santé des animaux et commelbjectif spécifique de mettre au point des rations d'embouche

économiques permettant d'engruirr.t dàs animaux de reforme et étudier [a compétitivité de

ceux ci slr le marché extérie-ur. Ces rations seront vulgarisées dans la région de Ségou et

d,autres régions similaires et pourront particulièrement intéresser les professionnels de la

filière viande bovine.
Les rations utilisées sont constituées par les sous produits locaux disponibles sur le marché

local et dans les exploitations agricolei. Ce sont principalement le son de riz.,la paille de riz

ou de brousse, de la mélasse et du I'aliment bétail.

Ces rations ont été testées sur deux catégories animales

les bæufs de reforme ( 15) âgés de 5 à 9 ans.

les taureaux (15) âgés de 5 à 9 ans et

La durée de I'embouche a été de 90 jours. Les animaux

exportateur de bétail et exportés sur le ntarché d'Abidjan.

par les chercheurs de Ségou jusqu'Abidjan.

Les,,résultat*.sur l'évolution pondérale des animaux et

con$ignés dans le tableau ci dessous :

Lots Entier Castré

Ingestion GMQ Ingestion i
GMQ

Lot I 9,12 g+ 1,92 832 a 8,37 c 832 a

Lot II 8.92 s t 1,90 712 a 8,46 c 580 ab

Lot trI 6,43 h + 0,98 539 b 7,25 d 429 b

Significative S S S S

Il ressàrt de ce tableau que les entiers aussi bien que les castiés ont fait des GMQ identiques

dans les lots t cependant les données d'étude économique n'étant pas encore analysées, il

serait difiicile de ie prononcer sur leur rentabilité. Dans les lots II, les entiers ont fait un gain

de poids supérieur à.celui des castrés.

L'essai doit être reconduit pour une deuxième année ; il est alors prématuré de tirer une

conclu sion défrnitive.

embouchés ont été vendus à un

Le circuit commercial a été suivi

de I'ingestion des rations sont
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Introduction

La production du rnil est sérieusenrent pertulbée par un complexe de ravageurs. Les insectes et surtout ceux

des cliandelles sont des ravageurs importants du mil au Mali. Le cornplexe des insectes du mil est dominé par

des espèces comrne Acigona ignefusalis Htttps., Hetiocheilus albipunctella De Joanis, dans la region de

Ségou ; Les cantharides Psalyctoll,tttt vestita, P. fuscq Rhinyptia infuscata Butm et Oedaleus senegalensis

lJi. er Schistocercu gregaria Frosli. dans la Égion de Kayes, Heliocheilus olbipunctella, et Rhinyptia

infuscan Burm sont très importants sur le nril dans la régiori de Mopti. Les dégâts provoquent les pertes

quantitatives de Écoltes de I'ordle de 60% à 100%. Des paysans, dans la région de Kayes ont abandonné la

culture dLr mil à cause des canthalides.
A la nécessité d'accroître la procluctiou vivrière s'a-ioute la volonté de trouver des rnoyens d'éviter les pertes

causées par. les ravageurs. Des nrcstrres de plotection basées sur l'Lrtilisation des nréthodes de lutte intégrant

des techniques dispouibles sotrt nliscs au point et testées. Les tests suivants ont été identifiés et exécutés:

Suivi de l'évolution des populations cle la nrineuse des tiges poLrr étâblir les pics d'abondance, la sélection des

variétés k)lérântes et ou résistâtrtes, I'Lrtilsation des phér'onrones de synthèse dans le contrôle de la mineuse des

tiges et l'utilisatiorr dgs..biopesticides clzurs un programnre de gestion phytosanitaire intégree contre les

organisnrcs'hu isibles du nil

l.Objectil' global
Contqibrrer'à I'augrrlentation cle la pr'o(lLrctivité clu nril d'au rrroins cle 30 à40% el1 ltlinirnisation les dégâts des

principarrr irrsectes par des technologies de lutte intégrant Ltne ntLrltitrrde de stratégies.

l.l.Objectifs spécifi ques
-Définir les périodes de pullulations de la mineuse des tiges...
-Evaluel la résistance et.ou / tolérance des yariétés à I'aftaque des insectes.

-\,Iegre au point une stratégie de gestion phytosanitaire intégrée des organismes nuisibles (insectes, rnaladies,

adventices)

Durée clu llrojet
Démarrage
Fin

r 995
2001

2. Matériels ct Méthodcs

2.1. Distribution et âbondânce de la nrincuse dcs tiges.
Les pièges lunrineux sont utilisés pour lc suili du ravageur adultc à la station de Cinzana et en milieu paysan à

Ouendia. Dl'ur pièges sont placés par localités. Lc piègc l'onctionue avec une lampe à pétrole, accrocltée au -dessus

d'une denti- barique contenant de l'eau savonncuse. l-es lanrpcs sont alluurées à l9 heules du soir et éteints à 7

heures du rnatiu. Les prélèventents dcs irsccles capturés s'cll'cctuÈnt clraque jour'. Le piège est placé dans une

jachère pour rricLrx appr'écier les poltularions cles rarageuls d'Lrne localité dans la tratttre, car dans utr champ de mil
les populatiÔrrs sortt surestinrées.

2.2. Sélection yariétale
A Cinzana. clix (10) r,aridtés synthétitlLrcs dc mil prorcnant du plogranrme de sélecti.rn variétale et six variétés de

mil ont été t!'itées pour évaluer leurs r'éactious aLrx lbrculs des tiges. à la nrineuse de l'épi. Les essais sont menés en

station pour lcs l0 r,ariétés en 3 répdtitiorrs ct cn nritieu paysan (OLrcrrdia) pour les 6 variétés en 3 répétitions. A
Sotuba, sept ( 7 ) variétés adaptées ri la zoltc SUtl sont criblécs pour leurs conrportenrents aux itrsectes. A Koporo, trois
yàriétés sonl lcstées et contparées à la locale NKK. l-cs surtàccs parcellaires sont de 20m x 20rn. Les variétés sont

classées selon teurs degrés d'attaqucs (%, dc tigcs attâquclcs ou d'épis avec tnines) et lettrs rendenrents grains. Toutes

les variétés sont conrparécs à la valiéti localc Pottr les patamètrcs précités.
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I 2.4. Pièges à phéromone
- -Des piéges À phér.omone (spécifique à Coniestu ignefusttlis) dont I'efficacité a été prouvée en station durant 3

I années sont utiiisés pour la càptule des adultes nrâles de Coniesta ignefusalis en milieux paysans à Banamba et. à

I Cinr"nu. Dans chaque localité les études sont menées chez 3 paysans dans des parcelles de 625m'. Des capsules
' -'diffirr"ur", 

de phéromone femelle sont placées au -dessus d'une assiette contenant de I'eau additionnée à de I'huile.

r La diffrrsion df la ohéromone attire les nrâles et les détourne des fernelles ainsi I'accouplement est compromis. Iæs

I capsules de durée à'efficacité de l5 jours, sont changées tous les l5 jours de la levée jusqu'à la recolte du mil. Les
t 

obiervations sont faites dans un rayon de 5nr, lOnr. 25rn et elles portent sur le nombre de larves / au tallage et à

- f'épiaison. A la récolte le pourcentage de tiges attâquées pal les chenilles de C. ignefusalis est déterminé et les

! r'endements sont comoarés.

_ 2.5. Gestion phytosânitaire intégréc
I Des méthocies àe lutte intégr'ée ôu paqLrets ll)M ( Inlegratcd Pest Management) cst lllis au point par une équipe

! pluridisciplinaire ii partil des solutions ( résultats de lccherr:hc) aux contraintes ph;'tosarritaires identifiées aLr cours

cles années précédentes dLr plojet clans les clitlër'cntcs localités de culturc du nril. Lcs tests sont réalisés en rnilieu

I paysan. D'après les r'ésLrllats des enrluôtcs de lrasc. lcs contraintcs phytosânitaircs plintaires par ordre d'importance

I sont:
-Dans la zone de Cinzairalles inaladies. cnsLrité lc stlilra ct enfilt les itrsectes.

| -Dans la zone dé Koporo. les insectes et ensuile lcs nialaclics.

| -Dans la zone de Bérna, les insectes sont les inrport nts ensuite le striga.
- -Dans la zone de Bananrba Le striga est le problèure nrajeul suivi des insectes et ensuite les maladies.

1 Pour chaque fite, il doit ètre élaboré un paq et de technologie adapté q]ui répond aux réalités des conditions des

I paysans concerrrés. Pour la cornparaison et la validation des technologies IPM sont cornparées à la pratique habituel
- d.s paysans. Suivant I'inrportance des contraintes et suivant la zone d'interverrtion deux types de protocoles de

- ' travail sont élaborés :

| 'La pratique Paysanne et lâ pmtique lPM. Les tests sont composés de.2 parcelles de 25m x 25m chacune (parcelle
r paysanne et parcelle lPM.Les parcelles sont séparées par une allée de 2m. Dans chaque villaç 3 paysans sont

- retenus et-les tests sont nrenés sur les variétés locales. Les chanps IPM et pratiques Paysanne n'ont pas reçu de
- 
fertilisation.
Selon l'importance des organismes nuisibles dans les 4 zones d'intervention, quatre cas de paquets IPM sont

élaborés, teslr:s et comparés à la pratiqe paysanue:

l) Un paquet IPM .iniégr'irîrt l'irfil1sàtiôn de l'aBron plus en traitement de semence à la dose de l0g \ 7509 de

semences pour'-lutter contre le mildiou er la pratique culturale (lruttage) au 2è'"" sarclagc pour diminuer la population

des striga. L.es extlaits lrotaniques à lrasc tlc t'errillcs lïaîches de neenr sont appliqués en cas de pullulation des

insectes. Ce paquet IPM esl cornpart l Clinzlna ( Ouendia. l:anzana et Kondia) à la pratique traditionnelle des

paysans qui consiste âu traitenleut de senrr.nces arcc l'apron plLrs à la dose de l0 g/2kg de setnences et à

l'épandage dc la poudle de néré colttle lc lrrildiou ct ii l'arrachage du striga. En cas de fbrte pullulation, les insectes

sont ramassés et brûlés.

2) A Banamba. le paquet IPM nrett:lnt l'accent sul lù buttagc au 2""'" salclage. l'arrachage et brûlage des pieds de

striga et intègle. égalenrcnt. I'Lrtilisatiorr clc l'aplorr plus cn traiterrent de sernence ii la close de l0g \ 7509 de

senlences poul luttcr contre le nrildiou. l-cs c\tririts b()trniqucs à lrase de tèuilles flaîches de neenr sont appliqués

i i; A Koporrc. le paqltet lPIvl cousistc au ttaitcnlcnt dc scrncnces avec I'apron plus contre le nrildiou à la dose de l0g

| ', ZSOg de semcnces. Les estraits lrotaniqucs à lrase dc ltuille. t'r'aîches de neern sollt appliqués syslématiquement

!. contre les rarageurs endénriques conrnre lcs Mylabris. l)achnoda sp. Rhinl,ptia infuscata et la mineuses de l'épi de

l'épiaison à la senri.. nratulité. Cr: pil-lr.tct ll'M cst conrpar'é:i l'arrachage des pieds de rtril atteints Je tnildiou.

I l) A Bérna. lc Paquet IPM corrsiste a l'créctrliort
.itriga.. Les r'\traits lrotarticlLres à Lrasc clc lL'rrillcs

I
I
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rltr [rrrttlsc ilu f'"'' sarclage. ii l'arraclr:rge et atl brûla-ue des pieds de

ll'iriclres rlc rrcerrr sont al)pliqués systelrttaticluenteltt 2 fois / seltraine
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I contre les ravageurs endérniques cornnre Ies Psalycloll'tta de l'épiaisort à la maturité

ramassage et brûlage des insectes par les pa1,5n115.

4

('e paquet IPM est comparé au
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' 3. né$iltlNts attcndus.
-Les courbes pluriannuelles de dynamique des populatiors servent de système de prévision des pullulations.

-Des variétés de mil améliorées résistantes ou tolérantes aux insectes sont sélectionnées et intégrées dans un Programme de lutte

intégrée.
-Une composante de lutte efficace et saine avec des phéromones de synthèse réduit I'infestation et les dégâts de la mineuse des

tiges
-Un modèle de gestion phytosanitaire intégrée contre les organisnres nuisibles intégrant l'utilisation des extraits végétaux, des

produits semio chimiques, des variétés de nril améliorées résistantes ou tolérantes est mis au point et contribue à I'augmentation
de la Droductivité du mil dans les zones oir les contrairrtcs Dhr.,losanitaires sont des facteurs limitant.

4. Point d'exécution technique

.1 GalGndilGr d'GlGcution
Cinzana
Les tests IPM eit urili'err pay.san sont.instâllés chcz i pal.sans à Kondia oir les sernis sont ef-fectués les 22 107,30 t07

et 07 /08 / 2000. A Ouendia, ils sont installés | 5101 . l9l0'l et 24/07 /2000.
Les essais en station ont été implantés: le li/07/00 poul les pièges à phéromone, le 17107100 pour le criblage variétal,
et 22/07100 ppur les essais association mil/sorgho. Les récoltes ont eu lieu.,vers fin Octobre et début Novembre 2000.

Sotuba
Les tests IPM sont installés le03/08 et les essais sur les comportenrents variétaux le 04/08/00. les récoltes ont eu lieu

. les 20 et 2l /l l/00.
, Koporo
Les tests IPM sont installés le l0/08 en nrilieu paysans et les essais sur les compoftements variétaux en station

- lel4/08/00. les récoltes ont eu lieu les 07 et l5 /l l/00.
- Banamba.

/t2 olscrrations sul lG déruulcmGnt des actiuités

Les activités ont été exécutées sans djt'liculté appaFcnte. A Cinznna et l(oporo les populations d'insectes ravageurs du mil ont
été faibles. La phrivionrétrie a été satistàisnate. A [3éna les populations de Psolldollll.t ont été irrpoftantes et ont causé
d'énormes dégâts sur le nril. Au cours de la canrpagne (r r isites conrmentées avec les paysans sur le suivi des activités ont
été effectuées dans les chanrps d'erpér'irncntatiorr.
3. Résultâts âtterdus.
-Etablissenlent d'une courbe plurianntrelle dc'dynanrique de populations qui sewira de systènre de prévision et de

surveillance. Des ravageurc.

-Des valiélés de uril améliorées résistarrtcs et ou tolérantes aux insectes sont sélectionuées pour une future
intégration darrs un progranrnle dc lutte inlégr'éc contle les insectes tavageurs.
-Un progranrrne cle gestion phrlosanitailc intéglrie cllicace nrinimisant les risques existe et contribue à

l'âugnrentation des rendenrents dc lirç^rrrr sisnillcatire dans les zorres oir les contr?intes ph),tosanitaires sont des

tàcteurs linritant

4.Résutâts ol)tcnus

5.1. Distribution ct abondance dc lir urirreusc dcs tigcs drr nril
Lepiégeagcudébutélel5/08/20{)0etaprislinlcl5/09/2000àlastationdeCirrzanaetenrnilieupaysanà
Ouendia.Lcs pqrulations de Conicst rglcy'irszlr sont plus inlpoltântes à Ouendia qu'crr station. Dans les 2

localités. le nraxinrum de caoture se sitLrc clc la i""'' senraine dtr nrois de seotenrbre à la i""'" semaine du nrois
d octobr€ â\,cc rrn pic dans la dernièrc scrrrainc de scpternbrc (ligLrrc l). I-es populations tléclinent à partir de 4è'n'

set aine d'()ct()bre disuaraîtle en rlli rror',;rrrtrrc.
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Figure l Dynamique des populations de la mineuse des tiges Coniesta
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5.2. Réactio variétale âux insectes ravageum.
-A Ouendia. la variété Saniotely. malgré, sa sensibilité à lamineuse des tiges C. ignefusalis (40% de tiges
attaquées) et à la nrineuse de l'épi (12% d'épis endommagées) a donné le meilleur rendement (21llkg /
ha). La variété Tontoro 2,1 avec 1930 kg/ha est, également, sensible au loreur Coniesta et à la mineuse

Heliochelus, ce qui confirme les résultats de la campagne 199912000. Ces 2 variétés Saniotely et Tontoro
21 sont tolérantes aux principaux ravageurs de la zone de Cinzana et elles donnent de bons rendements
(tableaul). Elles soht dés cbrhposairtes hrtéiessantes pour un paquet IPM. Selon un sondage auprès des

paysans, la variété Toroniou subissant nroins d'attaques et fournissant un rendenrent moyen de l667kg lha
est beaucoup plus appréciéc car cpclclu'cn soit la pluvionrétrie la variété est productive. -A Sotuba, les

nrylabris ont été les lavageurs les plus inrporlants cn nonrbre. l'rois (3) variétés se sont distinguées d'après leurs

comporternents au:i ra\iageurs majer.rrs ( nrineLrse dcs tiges. cantlrarides et nrylabris) de la zone. Ils s'agissent par

ordre de pertilrmance des variétés Saniohn (17, Sunioltlt' et Toroniou.

tableaul :Conrportenrent cles variétés de rnil aux irrsc'ctcs ra\lgcurs 2000

l)ctgâts (u,t,,;

C)trerrd ia

\zariétés

a rs,t4'u.r,,li, f _I,@,lu_ H. ulbipurtc'tcllu
(r rt

lL)
-5a
lb
lb

| ?(r.25ttc
7.(r lc

j 1i.-1t) bc

| 39.(r0 irtr

.(r(r | :-1.0C trc

- l 
r'l L,U

14.88a
4.48d
16.57a
| 2ab

8c

r2b
Sirnioba 05 

I

Rendenrents grains

Kg\ha

Ouendia_-=1
Cuéfoué 16 

i'l-oroniou 
I

Soxsat 
i

Saniotely 
i

-l'ontoro 2l j
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our la lèÈ année d'expérimentation des synthétiques quatre (4) sont classées intéressantes selon leurs tolérance aux

âvageurs et leLrrs rendénrents (tableau 2). Ces valiétés sont: 99-CZ-EAV9LE-9 qui s'est montrée résistanle aux

errx mineuses, fes valiétés 99-CZ-EAVS-LE-3 et 99-CZ-EAVS-LE-7 qui sont sensibles mais tolérantes aux attâques

, es ravageurs des tiges et des épis et la valiété gg-CZ-EAVS-LE-y' qui est sensible à la mirreuse Coziesla mais

ësistante à Heliochelus. La yariété locale Boboni,,d' aprÈs sa pioduction et son comportement aux insectes est

lassée comme une variété tolérante.
ableau2: ConrDortement des variétés de nril aux insectes mva{eurs Cinzana 2000

Variétés Dégâts (%) Rendements grains
Ke\ha

('. igrrcfirruli,r l'1. ul h i lttr ttc' tcl I tt

99-C7-.-t AVS-r-E-9
99-C /--trAVS-LE-7
99-C1.-EAVS-LE-6
99-C7.-E AVS-LE-8
99-CZ-E AVS-7
99-CZ-L.AVS-4
I}-CZ-EAV5-6 

I â '
gg-c|.-é.AVS-Z ,
99-C/,:t AVS-LE-3
99-CZ-E AVS-LE- I

Boboni (Térnoin)

5l
2.11
t.89
1.63
0.63
2.20
t.97
3.Ol
3.til
4,52
5.8:i

t .8i
20.-) j
[i,74
4,09
?5?

5.0ti
13.73

r3.ril
r7.16
3,95
ri._52

2156
1667
t244
978
t422
1622
r400
l 067
l5ll
1267
2444

-A Koporo, lavariété Soxsat avec 7%o d'épis attaqués est la plus productive 20l3Kg /ha, elle est suivie de

IKMV 8201(10% de dégât). Les valiétés Toroniou et la locale NI(ff ont eu très peu de dégâts 3olo environ
mais leurs rendeemts sont flaibles.

5.4. Pièges ri phéromone
Dans les chanrps sans pièges, la montaison est le stade oir les inlèstations sont les plus importantes de 5larves /plant.

Les resultats en stâtion et en nrilieu pâ)san Inontreut que pr'ès des pièges les infestations de la mineuse Coniesta

sont très réduites (tableau.3), au stade pl.r)tulc. dc 3 latves/plants dans les champs sans piège à 0,25 larve /plant dans

les clramps aveb pièges. Dans un rayon de l5nr les intèstations sont réduites de façon significative. Les rendements

élant en corrélation avec les infestations unc rédrction tlc ccllcs ci cntraîne une augmentation de la production. En

nrilieu pavsan- .jusqu'à l5m les piègcs ont agi dc lirçorr positivc et significativc sur les rendements. Les

I ar.rgrnenlatioDs de retrdement avec lcs Pii'ucs sorrt tlc l09i' cn slation et 150lo en nrilicu paysan. Pour une bonne

I eftrcacité il lirut 45 pièges.'ha.

'l'ableau 3 . [rlli't des llie\ges à plteirornt)ne sur'lcs poprrlltiorrs rle ll ruineuse cics tiges Corriesta C'irtzatta 2000

I
I
I
I
I

[)istarrccs irrrr lirtL',strrtiorr P;ir l.r-[ln c. tli' r ' ,'H.2.uL

j ( )trerr,llr

')tll

l(lrrr
li rrt

- li rrr
'l'crttrritt

l'irllrr!c

i

, llr
' -ll)

t-
i ('l't

I

I

I

I

i

I

I
I

I

l

I

-
I

i

I

I

I
I

I

2

I

,l
il

I I 720a
I I 520ab

l700tt

l500atr
r 360b

I 444a
I 400a
I 380ab
l32.tb
I 250bc

,l

llrents gralns

Ke \ lra

Statiorr

t<

lilr
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I
I ,ron, ,u localirci dc llrrrrarrrba. il a été consrirti'(lisrrc I r rltr'ii'lirta et i\4ildina Sako. les pièges ont contlibtré à réduire

lcs dégâts rlc 6'1.ô ct -l'1i,. i\ Bron. lcs piùgcs ont clirrrirrrrc dc 5()'2; lcs âtla(lues de C. igna.litsalis.

figure 2 Effets des pièges a pheromone sur les dôgâts de la mineuse des tiges du rlril 2000 /

200 1

Dégâts:i0

I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
t
I
I
I
I
I
I
II
I

Bron

24

50.5 i

Village s

':1

-Les rendemerlts ult augnrenté avec l'irrstallariorr tlcs piùgcs associées au netto-'-age des bas des plants de Inil. Les

1:ains de rendenrents sont de l9% à Madina Sako ct lirtl. -i0 o/o à Bananrba et 52%. à Bron. De façon générale, il
1'a eu l0% dc réduction de dégâts dans lcs chanrps ar cc piè1rcs et 34Vo de gain dc rendenrent (figure 3).

Tota

.)l

37
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figure 3 Gains de rendernerrts du mil avec les pièges à phéromone 2000 12001

Ga ins (%) :5

Villages

5. S.Gestion phytosâniiâire intégrée :

.{ Cinzana. lir prcssiorr parasitaile a étd liriblc drrr':rnl l:r clnrpagnc. ll1'aeu traitenrent avec des extraits de feuilles

liaiches de rccnr au nlonlent de l'épiaisorr. l.cs déglts rlc la nrirreuse des tiges ne sont pas sign ificativement

différents darrs lcs pafcelles tPM èt lta-r.san. l-c pourrcntâge d'épis âttaqués par la ttritreuse Heliochelus est réduit

rjans la parcclle IPM L'n station ct cn nrilicu palsarr. l.cs tr'îitenrents de senrences coutt'e le rnildiou et le buttage

contre le striSil ont été cliicace contre cc:i dctrr rrrrisiblcs. . A Ktrpot'o. l'cxtrait des lL'Lrilles fraîches de neem a été

rrppliqué unc ll)itu stitde rrronlaisorr ce rlrri a crr rrrr ctiet positil'sur'l'inl'cstation dcs ntllntxis eI de Rhinl'plitt.

lcs rrrr lllrris ()nt clirrrirrrré dc 5i% cl les dégâts de la lttitteuse des.-\ Sotirtra. cllrns les lltt'ccllcs ll)\'l l'irrlcslrrti.rtt prtt

tiqes de i0"',, (tatrlcaLr I ).

.l'ableau 4: l.llc't cltt patclttel clc tnctltotlcs clc lttttc ittteiSt.'.

l.a figrrre -{ rtttrtttt'c tnt

sililrs de rettrlcntcnt rlc

lcs inscctcs ra\ irseurs cltt rtt il Cittzlrrta 2000

ttdentcnts -!l ilrt)t
Kt ,lut

t
I
I

darts lcs cltarnl)s IPI\4

l)aVSan sont ()btcllus il

clarrs toutes

C'inzana, à

Des

gairr

(); ()ll

Il-(rlr

les localités

la récolte urt
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de rendement de 42Yo est obtenu à Sotuba. Les reDdenrerrts darrs les parcelles IPM ont augmenté de 65% à Koporo.

Cet accroissement de rendement ne oeut être attribué aLr contrôle des insectes mais à la sestion de I'ensemble des

figure 4 Effets du paquet IPM sur les rendements du mil au Mali2000

g Paysan 881

s IPM 1076

Kondia

844

1 133

573 486

912 620

Koporo

94

269

organismes nuisibles présents.

6. Conclusion et pempectives

La mise au pgint deô' teôh'ioltl5iêS esi tiieri eniendLre le rés(rltat de la recherche. Or, sans sous estimer I'effort
quantitatif el qLralitatif qui a été fait en rratii'r'c de lccherche agricole. on peut se derrrander si la corception et
l'utilisation des lmvaux de recherche ont pcrnis tlc r iser les vlais olr.jectifs, à savoir les besoins d'anrélioration des
techniques de ptoduction agricole tels quc pcrcu pal les agriculteuts eux - nrênres. L'expérience passée semble
indiquer que. bien des fois, la nrise au point dc tcchnologies n'a pas tenu cornpte des réalités et des vrais besoins des
bénéficiaires potentiels. Etr conséquence. les agcnts cle vLrlsarisation n'ont pas réussi à faire passer aux paysans les
nlessages potteurs d'innovations techniqLrcs bicrr clue ccs inrro\'ations aient été testées en station de recherche et en
cltamp de dénrr:rtrstr:ltion. La raisotr en cst quc lcs rrotrr clles techniques de production ploposées ne réponderrt pas aux
préoccupatiorts cssentiellcs des agrictrltcrrrs. r\insi pal cxcrrrplc. il sera ditficile de corrvaincre un pa)'san vivant en
asficultttl€ dc sUtrsislancc d'accepler un Pâ(lucl te clrrrolo-uiq ue coûterrx sous prétexte qu'un tel paquet garantit le
profil maxirttLrnr- alors que la préoccupation plirnortlialc d'un tel pavsan est de nrinimiser les risques et non
d'accroîfie lcs prolils. Pour les cherchcLrrs. Ic rncssagc cst clonc clair: I'approche en matière de développernent
technologiqLrr' doit êh€ guidée par la satislirction d-Lrrrc clierrtèlc déternrinée ayant exprimé elle - mêure des besoins
ttien définis. C'est la manière la plus sfrlc d'olicnter'la lecherche agricole vers des innovations qui soient des
solutions à des probk\ntes r'éels et précis et qui. cn consdtlucncc. aienl lcs meilleures chances d'être adoptées. Partant
de ce constat pour une meilleule dissérnination dcs résultats obtenus il est nécessaire clehercher un outil performant
de communication et de transnrission clcs nrcssases au\ p:t)/sans. Le FFS (Farmers Fieltl School) ou Ecole Champ
, it1'san est ttne approche participâti\c oir lil teclrriquc de la transmission des nressages et des échâ[ges
tl'expériences avec les parsans sont sinrplcs et l'ircilenlcnt conlpréhensitrles.



I
I
t"

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

r0

l)our la canrpragne ?001 / 2002 I'accent scrai( nris srrr' la diftirsion du paquet technologies élaboré au cours des

précédentes campagnes. Le paquet est constitué d'unc cornbirraison des stratégies nr u ltidisciplinaires pour cohtrôler
les organisnrcs uuisibles.La ditTusion sera nrcnée i\ ttar cts l'approche Farmers Field School.
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7. Exécutior budgetàire

Le budget alloué en 1999/2000 qui s'élevâit à 6.453.3:ij F( lrA a été entièrement exécuÎé.

Le budger proposé pour la campagne 2000 / 2001 est dc l'Cl:,.\. l- répartitiondu nouveau budget figure dans le tableau 3.

4. Point d'cxéGution teGnnique

4.1 Calcndriel d'e[éGution

l-esessaiserr sriuiononrété inrplanrés entre lc lJ cr 2(r.iuillr't Igggelcornilieupaysanle29.iuilletl999.Larécolteaeulieu
\ers tin Octobrc et débul NovenrbrÈ' 1999.

4.2 obscruations sur lc déioulcmcn des actiuités ,

Les actiyilés ont étéiexécutées sans ilifïculté apparcnic. A Cirzani| cl Koporo les populations d'insectes ravageurs du il
orll

été faibles. l.a pluivionrélrie a eré satisthisnate. A Bénl les ptrpulations de Psnlydoll, a ont été imponantes et ont causé

d'énonnes dcgâts sur' le mil. Au couls dc la canrpagnc (r r isitcs cornnrcntées avec les paysans sur le suivi des activités ont
été cffecnrcrcs dans les chanrps d È\ périrrr!'rlirl i()n.

tirlrle:rrr 2 l:l'li't irssocilrtionnel nlil/sorgho sur l'irrcitlrrrce rlcs t':tvagcurs du ltlil
llettrit | ()()1)

- 
l'-rrliltli'lt:it,r
( ",, )

\l
'-t. _

l().(rS
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t.iltil00ÛGfl0lt:
L'expérience passée semble indiquer c1uc. lrien cles tbis. la rnise au point de technologies n'a pas tenu compte

des réalités et des vrais besoins des bénéllciaires potentiels. En conséquence, les agents de vulgarisation n'ont
pas réussi à faire passer aux paysans les messâges pofteurs d'innovations techniques bien que ces innovations
aient été testées en station de reclrerclre et en chanrp de dérnonstration.. Pour les chercheurs, le message est

donc clair: l'approche en matière de dér,eloppenrent technologiqLre doit être guidée par la satisfaction d'une
clientèle tlételnrinée a1,ant exprinré - elle - nrênre des besoins bien défiuis. Le FFS (Farmen Field School) ou
Ecole Chrrnp Pâ\.san est une approche participative oir Ia teclrnique de la transnrissiorr des messages et des

échangcs.l'expériences avec les paysarrs sonl simplcs ct lircilenrent conrpréhensibles étant etr leuts langues.

il.0BtIcTrf:
Orienlcr lrr lechcrche en pfotection Llrr rriébi'rcls dcs inro\illi(nrs c;ui soicnt des solutious à des ploblènres réels

et précis rlc lavaseurs. nrininriscr' lcs pc cs ct ir.rllnrentcl la production à travers l'adoption des innovations
diffusées ur ec l-aoDroclte <, Farrncrs I:icld School orr llcolc ( hanro Pavsan >.

ilr.lrlÛll0lr010$t:

l.;omation
L'approchc Farnrcl tield School cst lraséc sLrr la lolrnatiorr cles techniciens et pl]'sans pour une meilleure
counaisrirrrce et anallse de l'agnrslstùurc. l.e sitc retenu poul atrriter la fonnation des fonrâteurs et des

paysans cst Cinzana ( Station et nrilieu pa1'san Ouendia et Kondia)

2. lGs cssai$ dc GritlagG dcs ualiétés réslstrltGs Gl0[ t0lénntGs îu inssclcs
Huit (8) r rrriétés de niébé sont mises conrparaison poLrr letrs conrportenrents aux insectes à Cinzana et Sotuba.,

3. Iueluation dG l'éfficeclté dcs rloiluits uégél|ur

Les prrrduit5 conrnre les extiaits dc papavr: et rlc' necnr sont lcstés sur la variété Korobalen contre les insectes

n u isible's.

Llcsts dc uelideti0n du Ir[[Gt dc tcchn0l0gies

Un paqLrct intégrarr1 des variétés ltrli'r'antcs. tlcs piègLcs colorés ct I'emploi des extraits r'égétaux tout en tenant

compte dc: selon cles seuils de rruisibilitd dcs lavaqcrrrs esl tcsté à Ouendia el Kondia chez 3 paysans.

ll|.nEsulr[Ë

l. tomation
l.l.Entluitcs:
70% dcs l.il) silns sèlnent la valii'ti' kre alc ,\nralr Shir ct ,-i0'X' cultivent lcs validtis améliorées comme
IT89KI)-ll5 ct l'l'89KD- 374 prrnerrlrrt tlc la station tlc ('inzaua. 90% des pavsaus cultiveur le niébé
eu asstreirrtitrn arcc lc nril sul tlcs hill,rns crr llison tlc -i glaincs par poquct sans fèrtilisation à des
écartetlcttts de 0.50m x 0.75rrr ct sans clénraliagc. I)cur sarclages sont ellèctués l5 jours après le
semis cl .l0.ioul's apr'ès le serlis contrc lc stliga. Selon 75'7i, tles paysans les olganisrnes nuisibles les
importarrts sont les insectes t't poul l()()î c'cst lc sttigil. li 5'2ô dcs paysans u'utilisent pas de produits
dc protce liort ùt l5% utilisent le ccrrtlrc rlc bois uu r')ronlcnt dc lbftes pullulations de mylabris.

l.2.Icsts dG ucmination :
Pottt unc ntcirrc rariété.err station. lc l)rrrircer)troc tle iLc[rniÙirli,rn cst de 8lo/o et crr rnilieu paysan il est de
6lYo.
l.S.lcstGsts lPtl ctlGs tcsts P[[ :

+rul lGs lecnniGiGns.
En stati,'rr. cintl (5 ) technicieus sorrt lirrrrés ii tr':rr cls hrrit lti)i\lrSA ct 9 (thèmcs spéciaux). Les tblrnations
théoriqtrc. clisl;cnsées sont sur : la plelparatiorr cl lil gcslion dcs sols. la nrorpholoric et la physiologie du
niébé. Ic. irdrcnticcs et leurs ctrrlltiles- lc: pcsticidcs ct leuls utilisations. les c\trâits botaniques et leurs

préparati,':r'. l'anrrl-rsc dc l'a_tro deo srslinrc. lcs nraladics ct lctrs contrôles. l'échantillonnage, l'identification
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ei la collccljol des insectes-lgs tcchnitlucs de conscrvation du niébé. Au chajtlil, au nlomqnt de'la.floraison, 6

thrips / flelr sont dértornblti dans les parccllcs ll)Nl contrc 9 / lleur dait! les parcellcs pafsannes. Les punaises

sont de 4,'plant dans les palcelles ll,N,l ct l9 / plant dans les parcelles paysannes. l-es techniques de contrôles

utilisées dans les parcelles lP\'l de l'écolc cltantp pn1'san ont attgnrenlé les rendements de 660lo.

-PorrlcsDeysils.
En milieLr paysarr huit (8 ) paysans sont l'onltés à travers le Farnter field school tenu en sept (7) AESA au

cours du cycle du niébé . Les populations de ravageuIs sont toujouls moins élevées dans les parcelles IPM.

Dans les parcelles IPM. L'intèstatiorr par' les thrips cst en nroyellne 3 / fleur dans les parcelles IPM contre 6 /
fleur dans les parcelles pa) sannes. l.es gains de rentieurents otrtenus avec le paqtret IPM diffusé à travers le

FFS sont de 78%.

Z lasrssris dG crillrgc lGsrrrlétés réslstântGs ct 0u rlér|ltcs tu InslGtGs
'frois (3) r ariétés sont ctâssées tolérar:les ils s'irgisscnt des variétés CZ-95-5C, Kolobalen et CZ-94-23-1. La

variété ( l-94-13- I s'est nrùnlréc égalerttcrtt t()léranle ri S()l b .

3. lualua$0n dG I'efficacité des [r0duits uégétarx

Les cxtraits de lèrrillcs et de grains rlc rrccrn orrl rertltrit lcs inlcstations : dc ntylablis de 80%, de pLrnaises de

90%. les lttaclues (lc pucùr'ons clc '11'),', cl lcs tltigllits (lcs lbreLrrs dc 7-ro% ar cc cles aLtgtltetttatiorrs de

rendemr'rtt' ele 67"2i,.

4lcsts dc ualitati0n du traquGt dc t8chn0l0giGs

A Kondia. lc paqtrct a r'éduit : les inl'e rtrrtions rle rnr lalrlis dc 40%). de thlips de 45'2,. les dégâts des lbreurs de

670% alcc Lrne âugnrentâtiùrr de rendcrrrenl dc l(l')". A OLrcndia, uue réduction : de 50% des attaques de

pucerons- de 42o/,, de I'infestation des thrips cl de .i9%, de clégâts de foreurs sont enrggistrés. l'augmentation

des rendernents cst de l5olo a\ ec lepaqLrct:lPM.

U.PHSPICilffS

Pour la cirnrpaqne l00l /

précédentcs canrl)aqnes.
villages s()r'rt pr'é\'us a\/cc
seront ésa lernerrt rrrérrâs.

It)01 l'acccrrt scrilit nlis sur la ilil'lirsion du paquet techr'rologies élaboré au cortrs des

l-a clil'lirsion serir nlcnLlc i trarcrs totriours I'approclte Farnrers Field School 5

: llavsirrrs l)iu' r illagc l.cs cssitis .le cri[rlage et de reclrerclre d'alternati\/es de lutte
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l-es principau.\ altirnateurs cle la lorrnation sotrt lcs llarticiparrts (techniciens et pa)'sarrs) eux-mêrnes. Le rôle

cles l'acilitateLrrs est celui cl'un nroddrateur et r'ron cclrri tl'urr dispertsateur de cottttaissartce; ils interviennent

urriquenrerrt pout'orierrter'les cléLrats. L'ncot.n'lsr'r'lcs participants et favoriser la "construction de

lrersortrta I ité" chez" les llartic illartts.

-A la r'écolte. cles arralvscs'écunorniclrrc's sorrl el'l'cctrrées pour conrparel'les clettx pratiques en tertne de

rerrderlerrt et de profit. l,es arralyses sont liritcs l)ilr uloupe et par site: les ltarcelles des grotrpes sont

cclnsiclér'ées conunc des r'épcttititlns.

III.RE$UI.TATS

l.Enquête de base

1.1 Bésultats

Sur 100 parslrrs intcrlo3c: rluns chacrrn dc: rle trr r illlgcs Ouendia et l(orttiil. darts leLrr grande rnaiorité

109/r, ils sèrrrerrt lir raricitci locirlc Arnrrrr Shir ct l0o, (l ùntre eLr\ crtltivettt lcs rariétés alnéliorées contllle
ll'891(l)-14-5 ct ll89l(l)- l7l l)r'ovc'nilnt rlt' lrr stutiorr tle Cirtzarta. Parttti lcs pa1'satts interrogés, 90%

ctrltivcrrt lc rric-LrÉ'L-n associ;rtrorr lrrc'c lc rrril l.e5 pl\sirns sèrnent sur des billott: ctr t'aisott de 3 grairres pal'

lrycluel sans 1'e'r'tilisatiorr lrrrirrcrirlc otr orgiurirlrrc). l.e: cicArtcnrcnts pfati(lr,r!is cn rltilieu paysan sont de

0.-50rrr errtrc les l)()([rcts ct 0.75rrr cntre lcs ligrrc: l.c: Plrsarrs irrterrogés rtc'lirnt pils de dérrrariage. Detrr

sarclages sorrl cl'lcctués l5 iorrrs ill)t'es lc surli: cl 10 jours allr'ès le sernis (100"o des paysans interrogés).
l.es organisnres rruisiblcs lcs irrrl)orlant5 sorrt lcs irrscetcs ( 7-)9,i, rles patsarts) clrr ils causent les dégâts les

plus irrtportants ( les yrrrccr'()n\ noir'5. les tlrrip:. lcs rrrvlatrris. les purraisÈs ct les chenilles) et le striga
(20%). Contre lcs irrsectcs.8.5'li, rlcs pa-rsans n'rrliliscrrt pas cle produits de protcction (chirniques ou locaux

ou botarriques) firute d'urgent llorrr s cn l)t'()curct'ct nrécorrrraissance d'autres ulternatives. Quelques uns

( l-5%) rrtilisent le cendre c'le bois e'rr éparrdasc au ntot'ncnt de fbrtes pullulatiorrs de nrylabris à la floraison.
Pottr ltrtter contre le striga.909zo cles pavsans lorrt lc l'"'' sarclage.

1.2 Conclusion

l,es r'ésultats clcs errqtrétc-s nrontrent clrrc lc niébc'sc llit clans cles corrditions précaires dans les villages
cortcerrteis Ouenclia et ltonrliir. iVlirlgrc lcs irrcitlt.:rrccs clcs rruisibles très peu de rlispositions sont prises pour
r'édr-rire leurs el'l'ets et ausnrcrrtcr'lu prorlrrctiorr rlc lu crrlture clu rriébé. Les irrfbrnratiorts issues des enquêtes

ont ser-\'ià la corrlèctiorr rlc llr paltie llrirlirlrre pirrslrnrre drr protocole.

2.Test de germination

2.1 fiésultats et di$cussion
l)ot.tt' ttttc tn['rttc t'lrriélri-cr'r strrliorr. lc prrrrr-ce rrllrsc rle Lle r.rrrirurtion cst dc lilui, ùt cr'r nrilietr paysan il est dc
(r l{lq'. ('eci pctrl clre tlrr lr llr P,1111reti clc: st'1. ,'lr': |.r):lrns ct lrcaucorrp rlc plartts trnl llétri en rnilierr pa)/san

ec (lui irrtlirltrc trrc e\isterte.'rle ptrprrllrtiorr rlt'rniero(,rgirlisrrcs pathogùrrc's tllrns lcs sols paysans. Cettc
..lil'llrcrrce rlitns les tlu,r\ (l(':'elnrirtirtiorr lleut. L',,rlerrrr'rrt. s'crplicltrer pitr Ics llrçorts de conservatiott des

\clllclle es. l:rr ,st.rlitlrr. le: 5f nle nccs \()nl r'(llr:e t\ r'c\ dlllls clcs sacs cn llltrstit;trcs étartches avec dtt

l)llost()\ in. t:tn,.lis tlrre clte z le s l)ir\ siln\ crrlllrlrrrrrrtcur': lcs scn)cnces sottl girrrld'cs datts la cuisine et la

ltrl)tL'ctiort esl irs\urLic Pirr llr lirrnr',-'

2.2 Gonclusion
iit cluitlitci clu sol clrr poirrt tlc r trc lcrtilisrrtiorr t't rirr.tt :rrrritirilc cst r.ur atout trc\s inrl)ortant dans la productiort
tltt t'tiribr-r. l-c tt:st rlc.qerrrrirrirtitirr sur ur'r eielrirrrtillorr tlc sol clrr charnp pcnnct cle rnerter de correctiorts
rrverttuellcs ou r-lc 1tt'cttrlt'e ect'tilirtes rlislto:ition: lr cu'lairts llroblèrrrcs. l.lr bortne cottservatiott des
\clllellcc\ itssr.il'c ct giil'lilll it rrrrt' lro1111ç le r e e .

3. Essai dc Gestion dcs cultules 0u ttS 0n station [GlllT=Glo[ Management tilalsl.
2.1 Bésultats et discussion
l.rr rtution. ltrrit (ti t ,.\l'.S,.\ orrt t'rr licrr e n \trli(ln
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Performance agro-économique des paquets techniques par rapport à la pratique

paysanne

La perfonnance agronomique des paquets techniques constitue un des objectifs majeurs

de prbduction. Cependant, cette performance agronomique n'aura de valeur que si sa

rentabilité économique est vérifiée à I'aide d'indicateurs spécifiques.

Le test qui était conduit en milieu paysan à Koulikoro, Mopti et Ségou avait pour objectif

d'évaluei les perfonnances agro-économiques de I'utilisation de paquets techniques (variété

améliorée, traitement de semences et fertilisation organo-minérale) par rapport à la pratique

paysanne sur la production du mil et du sorgho.

Les traitements étaient constitués de :

Tl : Pratique paysanne ( Variété locale + fertilisation paysanne)

T2 : Yaiété améliorée + traitement à I'Apron Plus ou Apron Star + 4 tonnes/ha de fumure

organique + 50 kù}:rade DAP
T3: Variété améliorée + traitement à I'Apron Plus ou Apron Star + 4 tonnesft',ade fumure

organique + 100 kglha/ande Phosphate naturel de Tilemsi (PNT)

Huit (8) paysans étaient choisis par région et par spéculation (mil et sorgho). Chaque

paysan constituait ure repétition. La méthode d'analyse de la variance a été utilisée pour

les analyse statistiques.

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux I à 3. Les rendements grains de

sorgho obtenus en milieu paysan avec I'utilisation de la fumure organique combinée à

I'application du phosphate d'ammoniaque (DAP) à Koulikoro, du mil et du sorgho à Mopti

et du mil à Ségou sont présentés sur la figure l. Les rendements obtenus sont bons dans

I'ensemble à Ségou et à Mopti et faibles à Koulikoro.
A Koulikoro, aucune difference significative n'a été observée entre les differents

traitements testés. Ceci pounait ête lié à la faible quantité et à la mauvaise repartition de la

pluviométrie de cette campagne. Cependant I'utilisation des paquets améliorés a entraîné

nne augmentation moyenne de 200 kùha de sorgho. Cette augmentation n'était pas

suffisante pour compenser les frais occasionnés par l'utilisation des intrants agricoles

incluant le phosphate d'ammoniaque. Cependant, I'utilisation de paquet technique basé sur

I'utilisationdes ressources locales (4 tonnes de fumure organique et 100 kg/ha de PNT) a

permis de dégager un bénéfice de 3175 FCF Alha. Ce bénéfice ne prend pas en compte les

ôoûts de production du fumier ni te transport du lieu de production au champ (Tableau I ).

A Mop1i, l'utilisation de paquets techniques a entraîné une augmentation moyenne de la

production de mil et de sorgho de plus de 40Yo par rapport à la pratique paysanne (Tableau

i;. L'rrtilisation du paquet technique à base de DAP a engendré un bénéfice de 7360 FCFA

et 49285 FCFA respectivement sur la production du mil et celle du sorgho. L'utilisation du

paquet technique àr-base de PNT a engendré un bénéfice de 4020 FCFA et 32100 FCFA

respectivement sur la production du mil et celle du sorgho.

A Ségou, I'utilisation de paquets techniques a entraîné une augmentation moyenne de la

production de mil de plus de 4}oÂpar rapport à la pratique paysanne (Tableau 3).

Aucune difference significative n'a étê observée entre I'utilisation du DAP et du PNT sur la

production du mil. L;utilisation du paquet technique à base de DAP a engendré un bénéfice

de 20945 FCFA/ha conte 19685 FCFA/ha pour l'utilisation du paquet technique à base de

ressources locales (PI.ff).
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Figure 5: Repone du sorgho et du mil à I'application de paquets techniques sur la

production de grain du mil et du sorgho à Koulikoro (a), à Mopti (b) et à Ségou (c).

Conclusion
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Résumé :Rapport CRU 2000-2001

Les activités au cours de la campagne écoulé ont porté essentiellement sur les points suivants:

-Criblage à la pépinière des génotypes de mil pour la résistance aux maladies en

station
-Evaluation des génotypes de mil pour la résistance au mildiou dans différentes

localités
-Test de comparaison de I'Apron plus et de I'Apron Star dans la lutte contre le

mildiou en milieu paysan.
-Utilisation des extraits végétaux dans la lutte contre les maladies du mil

Les tests de comparaison de I'Apron Star et Apron Plus ont été conduit pour la

troisième année consécutive en milieu paysan en vue d'évaluer les effets des produits deux

dans la lutte contre les ennemis du mil ( insectes du sol, et les maladies comme le mildiou et

le charbon ) dans les différents zones de culture de mil. Les sites ont été : Koporo pour la

région de Mopti: Farako, pour la région de Sikasso, Barouéli, Boussin, Samabougou,

Ouendia, Cinzana village, Nabougou, Kondiabougou, Sibila, Zorokoro, Banankoro, Sirakoro

pour la région de Ségou soit 25 paysans

Les résultats obtenus au cours de cette campagne ont confirmé ceux obtenus au cours

des deux dernières campagnes et ont montré que l'Apron Star utilisé en traitement de semence

à la dose de l0 g de produit commercial pour 4 kg de mil protégeait le mil au semis contre les

differents ravageurs, contre le mildiou du semis jusqu'au 45 jours et contre le charbon et

augmentait de façon significative le rendement par rapport au témoin non traité. Il n'y'avait de

différence entre I'Apron plus et l'Apron Star.

Au cours de la campagne 1998-1999, première année du test, on a noté une

augmentation de rendement de I'ordre de 54% avec Apron Star et 45 % pour Apron plus par

rapport au témoin non traité, en 1999-2000, on a noté une augmentation de rendement de

I'ordre de 33 o/o pour Apron plus et25 0/o pour Apron Star. Au cours de cette dernière

campagne il a été note une augmentation de rendement de I'ordre de 38% pour les deux

produits. La moyenne des trois dernières années a montré une augmentation de rendement de

l'ordre 40 % pour Apron Star et 39 % pour Apron Plus.

L'Apron Star s'est donc montré autant efficace que Apron plus dans la protection du

mil contre ses principaux ennemis en lui assurant une nette augmentation du rendement par

une amélioration de la levée par un atténuation de I'attaque des ennemis du semis, une

réduction de I'incidence du mildiou jusqu'a 40 jours après semis.



Fig 1: Effets du traitement des semences sur la levée
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Fig. 3: Effets du traitements des semences sur le rendement grains

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

I 600

l 400

I 200

I 000

800

600

400

200

0

cll

-boV

(u
i..

C)s
FE

0)
tV.-

@ Apron Star

lApron plus

ETémorn

I Rendement grain

Fig. 4 : Rendement grain moyen pluriannuel

àD

o

cgl-
èo

q)

c)

€)
d.

1400

I 200

r 000

800

600

400

200

0

Apron Star Apron plus

Traitements

Témoin



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

MrNr s rERE DU D Ey:*?lP.*rlr RURAL

IN S TITU' O- 

;1ç ?]I9XIÏ -*YH''
CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE

AGRONOMIQUE DE NIONO

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi

SESSION
DE LA COMMISSION REGIONALE DES UTILISATEURS DES

RESULTATS DE RECHERCHB
DU 17 AU l8 Avril 2001

PROGRAMME SORGHO

(Campagne 2000-2001 )

Avril 2001



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

Titre du proiet : Mise au point de variétés de Sorgho adaptëes et à haut potentiel de

rendement pour les zones Sahélienne, Soudanienne et Nord-Guinéenne

l-Rappel des contraintes :

Faible rendement des variétés locales ; pluviométrie insuffisante et mal repartie; sensibilité
des variétés aux maladies, insectes et striga ; faible valorisation des produits agricoles ;qualité
cu linaire insuffi sante.

2-Activités de Recherches :

Les activités du volet Sélection et création vanétale ont porté cette Année sur :

-L' étude des descendances des croisements
-l'expérimentation variétale en Station
-les Tests de pré-vulgarisation en milieu paysan

Suite à I'installation tardive et à I'arrêt précoce des pluies, bref à leur mauvaise répartition, la

croissance et le développement du matériel végétatif n'ont pas été satisfaisant .

3-Resultats obtenus :

Deux lignées issues du croisement N'Tenimissa par Tiémarifing ont été testées en milieu
paysan .Ces lignées sont: 97-SB-F5DT-63 et 97-SB-F5DT-64 pour :

-leur qualité grainière(farine blanche, grains vitreux ) très proche de celle de N'Tenimissa qui

est déjà utilisé à des fins industrielles(pain ,biscuits, etc.. . .)
- leur relative adaptation à la zone centre car leur cycle est plus court que celui de

N'Tenimissa( 105 à I l0 jours contre 125 à 130 jours ).
- Leur résistance à la casse du pédoncule contrairement à N'Tenimissa qui a cela comme

défaut.
Les rendements ont été faibles suite à la mauvaise pluviométrie qui cumule 7I4.2 mm.

Un mauvais remplissage des panicules aété constaté, néanmoins la qualité des grains, la
qualité de leur tô, couscous, bouillie et leur tolérance aux maladies et insectes ont été bien
appréciés .

Leur cycle s'est sensiblement allongé par rapport à I'an passé en essai en milieu paysan,

année où la pluviométrie était plus ou moins normale .

Le témoin du paysan aété un peu plus productif et plus précoce que les deux lignées
introduites.

Tableau nol: dates de semis et de récoltes

Paysan 1 Paysan 2 Paysan 3 Paysan 4

Semis 27107 19107 19t07 3l to7

Récolte 161 1l 22ltl 18/11 z1t1r
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Tableau no 2: Rendement(kg/tra) des variétés du test de pré vulgarisation, Cinzana2000-2001

Tableau no 3 :Cycle semis-50o/ofloraison(jours) des variétés du test de pré vulgarisation,

Cinzana2000-2001 .

Tableau no4: Hauteur des plants (cm) des variétés du test de pré-vulgarisation, Ctnzana 2000-

200 1

Sources Paysan 1 Paysan 2 Paysan 3 Paysan 4 Movennes

1-97-SB-F5DT-63 333 649 523 501

2-97-SB-F5DT-64 297 541 409 416

3-témoin du paysan 636 811 591 679

Sources Paysan 1 Paysan 2 Paysan 3 Paysan 4 Movennes

1-97-SB-F5DT-63 80 81 79 79 80

2-97 -SB-F5DT-64 86 8s 83 82 84

3-Témoin du paysan 75 81 8l 75 78

Sources Paysan 1 Paysan 2 Pavsan 3 Paysan 4 Moyennes

1-97-SB-F5DT-63 181 260 268 191 225

2-97-SB-F5DT-64 205 230 260 165 215

3-Témoin du paysan 150 235 270 184 210
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contre les ravaqeurs du nril.
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La production du mil est sérieusement perturbée par un complexe de ravageurs surtout ceux des chandelles. Le

complexe des insectes du mil est dominé par des espèces conxïre Acigona ignefusalis Hmps., Heliocheilus

albipurtctella De Joanis, dans la région de Ségou; Les cantharides Psalydol),tta vestita, P. fusca, Rltittyptia

infuscata Burm et Oedaleus senegalensis Uv. et Schistocerca gregaria Frosk. dans la région de Kayes,

Heliocheilus albipunctella, et Rhinyptia infuscala Burm sont très importants sur le mil dans la région de

Mopti. Les dégâts provoquent les pertes quantitatives de récoltes de I'ordre de 600Â à 100%.

ll.Objectif global
Contribueià I'uug*entation de la productivité du mil d'au moins de 30 à40% en minimisation les dégâts des

principaux insectes par des technologies de lutte intégrant ulte nrtrltitude de stratégies.

lll. Matériels et Méthodes
l. Distribution et abondance de la mineuse dcs tiges.

Lcs piègcs lumileux sont utilisés pour lc suivi tlu ravageur adulte à la station de Cinzana et en milieu paysan à

Ouendia.
2. Sélection variétale
A Cinzana, dix (10) variétés synthétiques de mil et six déjà en tests provenant du programme de sélection

yariétale sont testées pour ér,aluer leurs réactions aux foreurs des tiges, à la mineuse de l'épi. Les essais sont

menés en stqtion et enrnilieu paysan à Cinzana, Sotuba, Koporo. Les variétés sont classées selon les degrés

d'attaques et les rÊhdemênts grains.

3. Pièges à phéromone
Des pièg.r-à phéromone (spécifique à Coniesta ignefusalis) sont utilisés pour la capture des adultes mâles de

Coniesta ignefusalis en milieux paysans à Banamba et à Cinzana.

.1. Gestion ph-vtosanitaire intégrée
l)es méthodes de lutte intégrée ou paquers IPM ( Integrated Pest Management) sont tnis au point par une équipe

pluridiscrplinaire à partir àes soluiions 1 résultats de recherche) aux contraintes phytosanitaires identifiées au

cours des années pÉcédentes. Les tests sont réalisés en milieu paysan chez 6 paysans à Ouendia, Kondia et

I?anzana. [)'après les résultats des enquêtes cle base et la prioritisation des contraintes phytosanitatres un

paquet de tecirnologie adapté a chaque localité esr mis au point. La pratique Pav'sanne et la pratrque IPll sont

comparés

VI.Résutats
l. Distribution et abondance de la mineuse des tiges du mil
Les populations de Coniesta ignefitsalis sont plus importantes à Ouendia qu'en station. Dans les 2

localités. le maximum de capture se situe de 1i 3en'e semaine du mois de septembre à la 3è"" semaine du

nrors d'octobre avec un pic dans la dernière semaine de septembre. Les populations déclinent à

partir de -1t"" semaine d'octobre pour disparaître en mi - novembre.

2. Réaction variétale aux insectes ravageurs.
I-c-s yariétés .Sarriotel-r. et Totrluro 2l ayec 4001, de tiges attaquées et ll(1,, d'épis etldontltragées a donné lcs

'rcillerrrs 
r.elclcmcnts 25l lkg :t 1930 ks,/ha. I:lles sont tolérantes aLrr princiL-.3u1 ravasctlrs de la zoltc clc Cinzatta'

Iii iai-r eté l'ttrrtlinlr subtssalt nrtliris tl'rttaqilrs ct avL-c urr ren('ietttellt lttovctl dc l6tiTkg lte est ;llus aPllreciéc'

I,,.,ur lr l"'anntic d'erpérinie:rrarron lcs var.ictés s1'ntlrétiqtrcs 99-CZ-I:.11'S-l-I:--9 .99-t-Z-t':''ll-S-l'E'3 et 99-CZ-

t:..11'S-t-1.--7gg-tZ-liAl'S-l-E-1 sonr classecs r()lérantc:; La vanéié iocaie boh0ni, cst ll ltltrs ltrtttltrclivc -,A-

h,rrlror-o. il vlnt-itÉ Sorstt ct IKlIV ti20l sc sr)rlt i)iclt coltlportécs .-\ Solttillr. le. i'arrétés tt)lr:irlttltcs s()lll: Saniobu

0-, .Sttniotr'l.I' cT 
-l'oroniou.

I
I
I
I
I

I .3. I'ièges à phérornone
I cs pre::e s a plterontone

citarrt en corcrlation avec

drniinuent ct'rnsrdÉ^r'ablr-nrcnt les inlestatrons ,Jc ia rllne use (-ortit:stu l-es t'endetrlcttts

les:nfestatior)s une réductron de celles ci entraîrie une augrlrerltatiotl tlc la prodtrction'

I
I L efficaciré est prou\'ée dans un rayotl de l5n) A Cinzana, les augmcntatrons de rendemeût avcc lespiègessontde

I
I
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20oÂ enstation et l5oÂ en rnilieu paysan. Banamba, de façon générale. il y'a eu l07o de réduction de dégâts dans

les champs avec pièges et 34Yo de gain de rendement

4.Gestion phytosanitaire intégrée

A Cinzana,. Le pourcentage d'épis attaqués par la mineuse est réduit dans la parcelle IPM en station et en milieu

paysan. Des gains de rendement de I'ordre de 25oÂ en station et 18% en milieu paysan sont obtenus. A Fanzana, un

accroissement significatif de 40% dans les champs IPM est obtenu., les pratiques IPM sont à I'origine des

augmentations de rendements de : de 650Â à Koporo , de 42oÂ à Sotuba où les infestations par les mylabris ont

ciintinué.1. i5'lir et les désâts de la rtrirtcttse des trgt-s de 3Oo,i,'

V Perspectives

L-es essais c1e criblage des variétés synrliétiques se poursuivrons, l'ér'aluation socioécononrique des pièges à

phéronone est à effectuer ainsi que les tests de validation du paquet IPM mis au point.

I
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SYNTHESE DES RESULTA.TS DES ACTIVITES DE RECHERCIIE EN MILIEU

REEI- DE LA CA}IPAGNE 2OOO.2OOI

projet :lntroduction et Développemenr rle variétés de niébé performantes adaptées

:lux zones sahélienne et soudallientre (Niel)

l. lrrtroduction et développement des rariétés tle niébé résistantes à la sécheresse et

au Strign

l.l .I-est e. nrilieu pilvsirp rles vnriétés de niébé (c1'cle irtternlétliaire; introtluites de

I'l'l"l',\

Itégiort tle Ség0rr 
. --, r.,- .,;uô..i-.- roor" .i,, ( -i,t-tur e sonl clcroltlc;s(.i*c1 tesrs ont été intplantés riar-,s les v'illa:ts tests de ('ittzana [-es semls s

entre le l7 aoirt et le Zl aoùt lrl00 La:eriode cie t'loraison des ditTerentes vatictcs ont

coïncidé avec les périodes de sécheresse du mois d'octobre. Le rendement moven des

tests a été de 477 kg/ha La meilleure rariété a été la IT93K-876-12 avec 636 kg/ha Il

n'y a pas eu de diffërence significative entre le témoin Amary Shô et les deux autres

variétés des tests

Région de MoPti
t{uit tests ont èté implantés dans les villaqes tests des cercles de Bankass et de Koporo

dans la région de Mopti. Les semis se sont déroulés entre le 20 et le 29 juillet 2000' La

période de floraison des differentes variétés ont colncidé avec la troisième décade du

mois de Septembre, pendant laquelle on a enregistré aucune pluie. Le rendement moyen

des tests a été de 500 kg/ha. Lameilleure variéte a été la IT93K-876-30 avec 581 kg/ha'

Toutes les variétés ont souffert des attaques du Striga mais à des dégrés différents' Le

témoin local a été le plus artaqué. Il n;v a pas eu de différence significative entre le

témoin Kougnekou et la IT93K-876-12

L.2 Test en milieu paysân des variétés de niébé (cycle précoce) du prpgramine

national ' " ' ,'

Région de Ségou
Dans la région de Ségou cinq tests de nouvelles variétés précoces de niébé résistantes à la

sécheresse et au Strila ont éié implantés. Les semis se sont déroulés entre le 2l juillet et

le i I août 2000. Tout cornme clans les autres tests. la période de floraison des différentes

varietes o.t coïnciclé avec cles périocles cle sécheresse ou de detrcit pltttziontétriqtre' I 'e

renclemenr moyen des tesrs a eté de 600 kgiha. La meilleure variété à Segou a été la CZI-

94-23-2 avec 733 kglha. Toutes les variétés améliorées se sont montrées supérieures au

rémoin Amary StrO lito kglha) pour la résistance aux attaques du Striga'
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Région de Mopti
Cilq tests ont été implantés dans les villages tests des cercles de Bankass et de Koporo

dans la région de Mopti Les semis se sont déroulés également entre le 20 et le l9 juillet

2000 La période de floraison des diftérentes variétés a colncidé aussi avec la troisième

décade dp mois de Septembre. pendant laquelle on a errresistrc aucune pluie Le

rendement moyen des tests a i\{opti a eté de142 kg/ha contre 600 i.s/ha à Sé3ou l-out

Comme à Ségou, la meilleure variété a éte la CZI-94-2i-2 avec 8r6 kg/ha Toutes les

v,ariétés améliorées se sont montrées supérieures au ténroin local Kou3rnekou (591 ke/ha)

Il a eté le plrrs attaclué par le Striga

I 2. Irrtroduction et développerttertt des I'triétés tle niébé ntixtes:r

2.1 Test en milieu paysan des variétés de niébé mixtes introtluites de I'IITA

Région de Ségou
A Ségou cinq tests ont été implantés dans trois villages. Les semis Fe sont {éroulés entre

le 27 juillet et le 17 août 2000 La période de floraison des differentes variétés a coïncidé

aussi avec les sécheresse du mois d'octobre. Le rendement moyen des tests à Ségou a été

de 600 kg/ha La meilleure variété a été la KVX 426-4 avec 667 kgtha. Il n' y a pas eu de

différence entre les deux autres variétés améliorées et le témoin local Amary Shô

Région de Sikasso
A Sikasso, six tests ont été implantés dans les villages de N'Tarla. Les semis se sont

déroulés également entre le 17 et le 24 juillet 2000 Le rendement moyen des tests à

Sikasso a été de 907 kg/ha contre 600 kg/ha à Ségou. Tout Comme à Ségou, la meilleure

variété a été la KVX426-4 avec 1210 kglha. Il n' y a pas de diftrence entre le témoin

Boloblen et les deux autres variétés améliorées. On a noté cependant une mauvaise le.vée

de la KVX 396-4-5-2D

Conclusions et perspectives
Lès résultats obtenus au cours de la campagne permettent de confirmer la

bonne perfbrrnances de certaines variétés de niébé sur le plant productiott et résistance aLr

striga àot"tr les cercles de Koro et Bankass Dans le cercle de Ségou en milieu paysans-

des renrlenrcnts q,rains assez intéressants ont été obterttrs. Les tlescenclallces de croisenrettt

efïectués a Cinzana ont montré une borrne résistance à la sécheresse à Koporo et à Ségou

en milieu paysan.

L'ensemble des activités sera reconduit au cours de la campagne à verur.
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Introduction
La camPagne agricole ZOOO-2001 a

comparée à celle de l'année dernière' A

démàné plutôt en avril, le cumul total n'a

campagn e 1999-2000 Cette pluviométrie a

I'espace. Le mois de juillet a été le mieux

mois d'août.(annexe 1 )-

Toutes les activités prérues dans le proiet ont éte exécutées a plus de 90 %' Ci

dessous une description sommaire des activites cle recherche du projet ainsi que les résultats

et discussions

Description tle la recherche
pour atteindre ses objectifs, deux activités d'introduction et de développement de

variétés améliorées de niébé ont été proposées dans le cadre de ce projet chaque activité de

recherche comporte différentes opéiations. Les résultats présentés dans le présent rapport

concerne uniq.rement les recherches menées en milieu réel. Les recherches ont été conduites

par les chercheurs du programrne niébé de I'Instirut dEconomie Rurale en collaboration

avec les chercheurs de I'IITd les agents des services de vulgarisation, les oNG ainsi que les

paysans.

1. Obiectifs

productivité du ,rîeue par I'introduction et le développement de variétés performantes

résistantes à la sécheresse, au striga, aux insectes et maladies et bien adaptées aux zones

de 400 à 1000 mm

Les objectifs sPéciliques sont :

- mettre au p.int une ou deux 
'ariétés 

cle niebe cle cvcle rttoYen (75-.jours)' à grain

blanc et résistantes à l:r sécheresse et au Striga . . . e :''

- .rettrc au p.i.t une ou deux r,ariéttis clc niebe de cvcltr c.ut1 (60 jours), à grain

blanc et résistantes à la sécheresse et att stri'ta

- mettre au poi.t une ou deux 
'ariétés 

nrixtes de niébé (grain et tb'rrage) à grain

blanc et résistantes aux maladies virales

été caractérisée par une pluviométrie plus faible

la station de cinzana, bien que les pluies aient

été que de 714.2 mm contre 900'3 mm pour la

éte aussi tres nral répartie dans le temps et dans

anoséavec2557mmcontrel32.lmmpourle

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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2. Plan de la recherche

Le plan de travail établi en fbnction des deux activités principales définies dans le

projet de recherche a été le suivant:

Activité I : Introduction et développement de variétés de niébé résistantes à la

sécheresse et au Striga.

Cette activite conlportait les opérations suivantes '

opér:rtio' I . Evaluation des nratériels introduits à partir de I'llTA résistantes ii la

sécheresse et au Striga

Opération 2.. Evaluation des descendances des croisements résistantes à la

sécheresse et au Striga

Opération 3 : Criblage en station de la
résistance à la sécheresse et au Striga

collection malienge de niébé pour la

operation 4 : Croisements pour,le. développement de nouvelles lignées de niébé

résistantes à la sécheresse et au Striga -

Activité 2 : Introduction et développement de variétés de niébé mixte et résistantes

aux maladies virales-

Clctte activité conlportait également les opérations strivantes

ollirr^tio' L . Criblagc cles variétes de niébé pcur la resistattce atr.\ nralaclies virales

et aLix ittscctcs

glli.rntio' z .. Evaluation rle la perfbrmance grainiert tt tbrrri-agèrc cles rtlatént:ls

clér'eloppés lrar i'llTA

Opération 3 : Evaluation en station de la pertbrmance grainière et tburragère des

nouvelles lignées issues du programlne national
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5. RESULTATS ET DISCUSSION

Activité I : Introduction et développement des variétés de niébé résistantes à la

sécheresse et au Striga

I l;r";rrîl#,t"r 
des matériels introduits à pnrtir de I'IITA résistants

Tableau 1 : performances en rnilieu pflysan des variétés de niébé de

intermédiaire résist:rntes :r u strigu gesncrioirles à cinznna en 2000.

Kg/ha)

à la sécheresse

I'llTA de cycle
(Rerrdenrent etr

l.
l' Cinq tests ont été implantés dans les villages tests de Cinzana. Les semis se sont déroulés

entre le 17 août et le z I août 2000 La pe.ioA. de floraison des diftërentes variétés ont

coïncidé avec les périocles de sécheresse du nrois cl'octobre. Le rendenrettt Tlyt: 9t:
rests a été de 471 kg/ha t-a meilleure variété a tité la IT93K-876-12 avec 636 kg/ha ll

',y a pas eu cle ditÏërr.nce signiticative entre ie témoin Arnary Slrô et ler clsux atitres

variétés des tests

l'

Variétés Poids gousses
ke/ha

Poids grains kg/ha Observations

IT93K-876-30

IT90K-372-t-2

Amary Shô

IT93K-876-12

500

591

545

909

364

454

454

636

CV: %
Signilication
PPDS

29

S

304

23

S

158
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Tableau 2 : Performânces en

intermédiaire résistantes au

Kg/ha)

milieu pâysân des variétés de

Striga gesnerioides à KoPoro
niébé de I'IITA de cYcle

en 2000. (Rendement en

I
I
I
I
I
I
I
l'

Huit tests ont été implantés dans les villages tests des cercles de Bankass et de Koporo

dans la région de Mopti. Les semis se sont déroulés entre le 20 et le 29 juillet 2000. La

période dé floraison àes différentes variétés ont coTncidé avec la troisième décade du

,nois de Septembre, pendant laquelle on a enregistré aucune pluie. Le rend.*:|l To|.lt
des tests a èté de 50ô kglha. Lameilleure variété a eté la tr93K -F76:30 lvec 581 kg/ha'

Toutes les variétés ont iouffert des attaques du Striga mais à des dégrés diftrents. Le

témoin local a été le plus attaqué. Il niy a pas eu de différence significative entre le

témoin Kougnekou et la IT93K-876-12.

t
I
I

Variétés Poids gousses
kg/ha

Poids grnins kg/ha Obserryations

IT90K-372-l-2

IT93K-876-30

IT93K-87 6-12

Kougnekou

794

766

666

600

572

581

509

452

CY. '/u
SignilTcation
PPDS

l6
S

r28

t5
S

89
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l.2z Evaluation des descendances des croisements résistantes à la sécheresse et au

Striga

l,.Z.lTest en milieu paysan tles variétés de niébé précoces résistantes au Striga

gesnerioides

Tableatr 3 : performances en milieu paysan cles variétés de niébé de cycle précoce

résistarrtes au .striga gesnerioitles à Ségou en 2000. (Rendentent en Kg/ha)

Dans la région de Ségou cinq tests de nouvelles variétés précoces de niébé résistantes à la

sécheresse et au Striga ont éie imptantés. Les semis se sont déroulés entre le 77 juillet et

le 1l août 2000. Tout comme dans les autres tests, la période de floraison des difiFerentes

variétés ont colncidé avec des périodes de sécheresse ou de déficit pluviométrique. Le

rendement moyen des tests a ete de 600 kg/ha La meilleure variété à Ségou a été la CZI-
g4-23-Z avec 733 kglha. Toutes les variétés arÏéliorées se sont rnontrées supérieures au

témclin Amary Shô (480 kg/ha) pour la résistance aux atta(lues du Striqa.

t
l-
I
I
I
I
I
l
I

Veriétés Poids sousse kg/ha Poids grain kg/ha Observ:rtions

czl-94-2,3-l

czfi -94-sc

czl-94-23-2

Amary Shô

867

667

907

653

627

533

733

480

CY: "/"
Signification
PPDS

t4
NS
220

15

S

181
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Tableau 4 : per{ormânces en milieu paysan des variétés de niébé de cycle précoce

résistantes au Striga gesnerioides à Mopti en 2000. (Rendement en Kg/ha)

(-irrt1 [csts ont éte inrplantés clans lcs'.illagcs tcsts tics cettcles de Bankass et de Koporo

.ians la régi6n de lr,lopti l-es semis se sont ciéroulés égaletnent entre le 20 et le 29 juillet

1000 La 
-periode 

de r-loraison des di{}ërentes r.'ariétés a coTncidé aussi avec, la troisième

decade du mois de Septembre. pendant laquelle on a enregistré aucune pluie. Le

rendement moyen,Ces t.rtt à N{opti a été de142 kg/ha contre 600 kgiha à Ségou. T'out

Conrme à Ségou, la meilleure variété a été la C.Zl-94-23-2 avec 856 kg/ha. Toutes les

i'ariétés améliorées se sont montrées supérieures au ténroin local Kougnekou (592 kg/ha)'

Il a été le plus attaqué par le Striga.
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Variétés Poids gousse kg/ha Poids grain kg/ha Observations

czr-94-23-1

I czr-94-2s-2

I

l.ttt-e4-32
iKorrgnekou
l-i-r'r'2,

I Sistri{ît'ntion
I l)l)llS
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Activité 2 : Introduction et développement cle variétés de niébé ntixte et résistantes

aux maladies virales.

z.l.l Test en milieu paysan de variétés de niébé mixtes introduites (IITA).

Tableau 5 : performânces en milieu paysân des variétés de niébé mixtes introduites

de I'IITA à Ségou en 2000. (Rendement en Kg/ha)

A Ségou cinq tests ont été implantés dans trois villages. Les semis se sont déroulés entre

le 21\uillet ei le l7 aoùt 200d La période de floraison des diftrentes variétés a colncidé

aussi avec les sécheresse du mois dloctobre Le rendement moyen des tests à Ségou a ete

de 600 kglha. La meilleure variété a été la KVX 426-4 avec 667 kglha. Il n' y a pas eu de

diftrence entre les deux autres variétés améliorées et le témoin local Amary Shô'
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Variétés Poids gousse kg/ha Poids grain kg/ha Obseryations

KVX 396-4-5-2D

KVX 404-22-3

K\/X 426-1

.-\ nrrr ry Shô
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Poitls sousse ke/hn Poids grnin ke/ha
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Tnblenrr 6 : Iterfornl:tnces erl

de I'IITA à N'Tarla en 2000.
tles variétés de niébé rttixtes introdrrites
Kg/hn)

Poids lirne k

nrilicu p:t.ys:rtl
(Rendentent ett

Vlriétés
KVX 396-4-5-2D

KVX 401-22-3

KVX 426-l

' Iloloblt n _
C\" : '2,

, Sigttilicittion
I' PI)S

It

1040

lll0

I 190

t lStt

660

830

rf 50

| 9(f()
1 "- - _-*-
il(r
I

i rs
| :ll9

790

840

| 210

ti9()

r\'Sikasso, six tests oirt i'té irnplantés dans lcs villal{es de N'Tarla Lcs settris se sont

déroulés égalernent cnrre lc 17 ct le l-l juillct 1000. Le rendement nroyetl cles tests à

Sikasso a été de 907 kg/ha contre 600 kg/ha à Ségou Tout Comme à Ségou, la rneilleure

variété a été la KVX426-4 avec l2l0 kg/ha. ll n' y a pas de différence entre le témoin

Boloblen et les deux autres variétés améliorées. On a noté cependant une mauvaise levée

de la KVX 396-4-5-2D s
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