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AVANT PROPOS

Ce documelt prése1te tous les résultats de recherche de la campagne 2000-2001 et les

perspectiyes pour la campa-sne 2001 -20A2 des 13 projets sous contrat entre I'Office du Niger

et le Centre Régional de Recherche Agronomique de Niono dont six (6) en production

r,égétatale : . ,

- Ri 2 : Mise au poipt des techniques de lutte intégrée contre les adventices du riz inigue.

- Ri 3 : Etude de l'ér,olution de la fertilité des sols en monoculture du riz et diversifrcation.

- Ri 4 : Eyaluatiol de techniques de mise en place du riz inigué dans un système de culture

intensificiée.
- Ri 5 : Mise au point des variétés performantes adaptées à la double culture du riz inigué.

- Ri 6 : Mise atr point des techniques de lutte intégrée contre les insectes et les maladies du

ïfrfil*li",."ducriop er dér'eloppement de variétés performantes : échalote, ail, oignon'

piment. tontate, aubergine atiicaine, gombo-

Deur (2) en

- BOVS
irrigtrée.

- SPR 32

Trois (3) en

- SPR 29
- SPR 3I

productiotr animale .

Test d'adaptation des rations alimentaires pour les bæufs de labour en zone

Tests de tecl-uriques de production et d'amélioration des ressources fourragères.

systèrne de production et gestion des ressotlrces naturelles :

, Caractérisation et fonctionnement unités de production (UP).

Approch
Arnélioration de la situation des femmes au sein des exploitations agricoles.

c participative de recherche avec les exploitations productrices de riz.

Un ( I ) cn production {brestière ct halieutique.
- RH A2: Misc au point des techniques appropriées de pisciculture en étang.

Un ( I ) gestion dcs fléaux :

- JACI : Lttttc intégréc colttrc la jacintlrc cl'eau.

Ccs projets couvrcnt lcs contraintcs prioritaircs idcntifiécs par I'Officedu Nigel'quc la

rccScrcSc doit lcvcr lcs armécs à vcnir alln clc pcrmettre unc production économiquentcnt

rcntablc ct clurablc drr riz irrigué avcc trtaîtrisc de I'eau.
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TITRE DU PROJET: MISE AU PONYT DE
uÉrnonns DE LUTTE txrnCnÉn CONTRE LES

ADVENTICES DU RIZ IRRIGUE
(Ri 2)

Date de dérnat'rage : 1999 Date de fin :2003

Chef de Projet: M. Sotutgttltt SARRA, CRRA-Niono

Principaux chercheurs
M.El Hadj Boutout LY
M. Mamaclou DEMIIELE
M. Sékou Sala GtilNDO
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Introduction

Au Mali la riziculture irriguée

dtr Niger (ON, 1997\ et les superficies

187 000 ha en 1987.
De tous les temps, la lutte contre les adventices a constitué la préoccupation maJeure

des paysanlles et paysatrs ouest africains.
paprri les-factegrs biotiques qui réduisent le rendement du riz, les plantes adventices

du riz occupent une place importante. Les pertes occasionnées peuvent varier de l0 à 100%'

Le repiquage, I'aménag.m"ni parcellaire et I'irrigation améliorée ont réduit le problème des

adveritices erl gé1éral et des riz sauvages en particulier. Cependant 2760 hectares sont encore

emblavés en setlli-direct et les hors casiers couvrent 6150 hectares

Les riz sauvage s (Or1,ia longistantinata, Onza barthii) prolifèrent darrs les casiers non

amépagés avec u1 système de culture extensive conduisant souvent les paysans à I'abandon

de'leuÀ parcelles. Environ 900 ha de rizière ont été abandonnés en 1997 à I'Office du Niger

(ON, lggT). Une prolifération de On zct barthii a été également notée ces dernières

campagrles datrs les rizières réaménagées'

l. Objectifs

Les obiectifs généraux drt proiet sorrt :
,F rédr.rire les pertes de rendement causées au riz par les adventices tout en

sauvegardant I'env i ronnentent,
* diminuer les temps de travaux des paysannes et des paysans.

Les ohiecttfs sPécifiques sottt :
* identifier les contraintes liées aux adventices et les méthodes de lutte paysanne en

vue d'utre réorientation des prografflnles de recherche,
* rechercher d'autres méthodes de lutte contre les adventices,
* adapter les méthodes de lutte au nouveau contexte agricole,
* constittler ttn herbier dc réfcrencc.

2. Matériel et méthodes

est pratiquée sur 60 000 ha, dont 54 134 ha à I'Office
en riziculture d'immersion profonde ont été estimées à

comportant sept opérations ont été

la méthodologie utilisés pour chaqtrc
Dans cc projct trois activités dc rcclrcrche

cxécutécs pcltdant la campagtlc 20(n. Lc ntatéricl ct

opération sotrt décrits ci-clessotts.

Activité l: Inventaire des adventiccs ct des méthodes de lutte appliquées par les

pavsanncs et Paysans

0pération 2: Ilcrhorisutitttt :

I)our ccttc étuclc, tlcux clranrps ont été clroisis clarts tcs zotrcs tlc Macina ct []éwani-

I)cs cgnrptagcs tlu rrornhrc rt'advcnticcs ont ûté cll'cctués à 21.45 ctT5jours après rcpiquagc

(.fAIf) avaltt désScrhagc clans 5;llaccttcs d'un nr'dc supcrficic cltacuttc placécs suivalrt la

tliaggpalc rlaps lcs parccllcs paysanncs. l,c prcrrricr colrtPtagc a Ûté lerit par farllillc ct lcs dcLrx

aLrtrcs par cspcccs.
'l'.1utcs lcs cspcccs rcncontrôcs ont ctc Échantillonnécs pour identification ct

conscrvéos potlr la coltstittttiott d'un hcrbicr.
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Actiyité 2: Introduction et ér'aluation de nouvelles molécules chimiques:
Deux herbicides de pré-émergence du riz et I'azolla ont été évalués pour leur efficacité

contre les adveptices annuelles. Leur sélectivité pour le riz a été également étudiée. Le

dispositif était en blocs de Fisher à 4 répétitions avec des parcelles élémentaires de 30 m2.

Opérationl : Etutle cle Ia date optimale tle semis d' szolla e,, ctssociatiort avec Ie riz

Cette étude a pour but de déten'utner

sans causer préjudice à ce demier.
la date optimale à laquelle I'azolla doit être assocté au nz

Quatre traitements d'azolla (semis d'azolla 3 semaines avant

azolla 2 JAR T?, sentis d' azolla après désherbage manuel 15

désherbage nanuel 25 JAR T4) sont comparés à la pratique

2l et 45 JAR T5) et au témoin rlon désherbé T6'

le repiquage du .'izT l, semis d'
JAR T3 et semis d'azolla après

paysanne (désherbage manuel à

Ia sélectivité du Galascy 450ec sui les

mis au point par la firme FMC et qui
(300 g /litre). Le Galaxy 450EC est un

adventices. Il a été utilisé à 4 doses

de produit commercial) I jour après le

Opératiorr 2: Evaluatiott de I'efJicacité et de

adventices du riz iwigué
L'herbicide erpérinretrté est le Galaxy 450EC

associe la clotnazone 160 g /litre) et la pendirnethaline

herbicide de post-senris des cultures et pré-levé des

(T I - I .5 litre. T2:2 litres, T3:3 litres et T4- 4 litres/ha

semis ou le repiquagc.
Lc Stolpp 500E (rnatière active : pendiméthaline 500 g/litre) a été utilisé à 3 et 5 l/ha

(T5 et T6) corrrme ténroin de pré-levée et le Basagran PL2 ((matières actives - Bentazone 100

g/l + Propanil 300 g/l) l5 jours après semis ou repiquage comme témoin de post - levé à 6llha
(T7). La pratique paysanne (T8) et les bandes non désherbées (T9) étaient les témoins de

comparaison sans herbicide.

Opération 3:Evttluatiott de l'éfficacité dtt Topstar sur les adventices du riz irrigué

En stution :

Les l-rerbicidcs tcstés sotrt:
- Lc Topstar: (nratière activc : oxadiargyl, 180 g /litre) appliqué 0 à I jour après scnris

à trois doscs (Tl:l(X) g, T2:140 g ct T3: 190 g/ha de m.a. soient respectivement 526,737 eI

1000 cc dc produit cottrnrcrcial par hcctarc);
- Lc Rolrstar Pl,Z: (rnatièrcs activcs : oxadiazinon 80 g/litre + propanil 4()0 g/lirc)

utilisé à la dosc dc 4 litres/ha (T4) cn post-levé précocc du riz. (7 à l0 jours après semis ou

rcpiquagc)
-LcBasagranPLZ: (rrratièrcsactives:Bentazonel00 g/l+ Propanil 30()g/11 utilisécn

post - lcvé du riz (15 jours a;rrès scmis ou rcpiquagc) à (r litrcs/ha (T5).

l-cs {cux clcrpicrs hcrbiciclcs sorrt utilisés conrmc témoins chirniqucs. J'ous lcs traitcnlclrts

clrirliqucs ont été conrparés a la pratiquc paysannc ('[(r) ct ur] térlroin non déshcrhé (-171.

l)arrs lcs clcux opérations prccédcrttc la variété dc rir. utiliséc cst Kogotti 9l-1. Lcs

csslis grrt été rncrrécs cn scnris clircct ct crr rcpiquagc. l,a variété dc riz. Kogorti 9l-l a été

rcpir;uéc aux écartcrrrcrrts rlc 25 crn x 25 crrr ct 3() cnt x 3() cln ctt sctnis dircct.
(1911prc lbrtilisation clc lilntl, l{X) kgllrzr dc plrosplratc d'anrlrtoniuquc orrt Ûté apportés

ilLt scntis ct au rc;riqLlagc ct 2-5(t kg/lra tl 'uréc cn dcttx fiactions (au tallagc ct à I'initiatiort
pan ic u lairc ).
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Les adventices ont été comPtées

avarlt les désherbages manuel et chimique
30 jours après application des herbicides.

L'efficacité des traitements herbicides
L'échelle CEB de notation visuelle

désherbé.

En tnilieu pû.r'sltt
Cette étude consistait à tester ell milieu paysan (zone de Niono) deux molécules

cfuimiques dans le cadre de la lutte coutre les adveutices annuelles du riz irrigué.
Les tests ont été conduits en 3 blocs dispersés où chaque paysan constituait une

répétition. Les traitements comparés sont:

T 1 : Top star 526 rnl/ha
T2: Topstar 737 ml/ha
T3: Stonp 3llha
T4: Désherbage manuel

La mênre méthode
précédentment.

de. collecte d' informations

par famille (Poacées, Cypéracées, Dicotylédones)
slrr 2 placettes de 0.25 m2 (0,5 m x 0,5 m) et 15;

sur les adventices a été évaluée en utilisant
de 0 à 10 tout en se référant au témoin noll

sur les paramètres a êté utilisée comllle

I Une étude socioéconotnique

I paddy) a penttis de recueillir
parlielle (calcul du budget partiel du coût de production du

les avis des paysans sur les différents traitements.

Activité 3 : Mise au point d'une stratégie de lutte intégrée contre les riz sauvages (Oryza

lotr g istaminata et O ryza barthii')

La présente étude vise non seulement à identifier les principales sources d'infestation

des parcelles par O. burthii; mais aussi à tester des méthodes potentielles de contrôle
identifiées en vue de leur intégration pour lutter efficacement contre les deux espèces de riz
sauvages.

Operationl.Identification des sources d'ittfestation des rizières par Oryza barthii
Infestution pilr le.s senrctlce^T:

Cette étudc a consisté à un échantillonnage des semences chez l0 paysans. Ainsi, ttt-t

écharrtilton cle 2 kg a été prélcr,é clrcz. chacun des paysans. Ces semences ont en suitc été

triées et lc nombrc dc graines de Ort,ztt burthii a été détcrnriné par comptage. Ce qui a permis

<lc calculer le pourccntagc dc graines dc O. harthii contenues dans les semences et ainsi

d'estinrcr le tau.x probable d'inl-estation des rizières via les semences.

lnfcstutizn pur lu pépinière:
Vingt pépilrièrcs orrt ctê sélcctionnécs dcpuis lcur implantation pour mencr cc

sondagc. Trois jours avant I'arrachagc dcs plants un échantillon dc200 plantulcs a été prélevé

au lrasard clans clracunc des pépinièrcs. Lc nombrc dc plantulcs dc O. burthii a étë déterminé

par conrptagc. ('onrptc tcnu dcs difllcultés clc distinction au stadc précocc des plantules du ri:,:

cultivé ct dc O. hurthii, clracun dcs échantillons dc 2U) plantr-rlcs a été rcpiqué aux

écartcprcnts dc 20 x 2() crl à raison d'Llnc ;rlantulc par poqtrct. Lc nombrc dc touflcs de O-

lxtrtltii a ensLritc été cornpté ll scnraincs après lc rcpiquagc. I:nfln lc taux d'infcstati<ln dcs

parccllcs lié a'la pépirticrc a été déflrri.

I nfi'.st ttt i()tt p(tt' lc.ç r'tt ttrttt-r t'l tlrtt itt:;.

lci, lc sorrrlagc it p()rté sur la rlétcrnrination du nivc:ru d'infcstation dc l() canaux

I tcrtiaires r-:t tlc l() drains par un conrptagc dcs tigcs <lc Orvzu burthii ,Jans (r() carrés d'lnt'
I chacun.

I
I
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Operation2 Lutte intégrée contre les riz sauvages

Oryza barthii:
Une étude de rnéthodes de lutte combinant plusieurs techniques (chimique, culturale et

agronomique) a été menée à la station de recherche agronomique de Niono. Au total 8

traitements ont été comparés dans un dispositif en randomisation complète avec 4 blocs. La

préparation du sol fut effectué à traction animale. Pour ré hausser le niveau initial

à'infestatiol par O. harthii avant l'application des traitements. 20g de graines de O . barthii

orlt été senrées à la volée dans chacune des parcelles expérimentales. Les traitements étudiés

sollt:
TI: labour * hersage + 21lha de Roundup 360 l5jours après labour + semis avec semences pré

gennées 5 jours après application de I'herbicide;
T2: labour +hersag e + Zyha de Roundup 360 15 jours après labour + repiquage 5 jours après

application de I'herbicide;
T3: labour f labour et hersage 20 jours après * semis avec semences pré gennées;

T4: labour -+- labour et hersage 20 jours après + repiquage;

T5: labour * hersage 20 jours après + semis avec semences pré germées;

T6: labour * hersage 20 jours après + repiquage;

T7: labour * hersage + repiquage (pratique paysanne);

T8: labour * hersage + subnrersion jusqu'au semis avec semences pré germées .

euinze, 30 et 60 jours après repiquage ou semis, les observations ont porté sur la

détepnilatiol du niveau géltéral d'infestation des parcelles par I'ensentble des adventices et

drr niveau d'infestation par O. burthii en utilisant une échelle de notation de I à 10.

Le piveau d'en6erbement a été défini par le comptage de toutes les adventices dans 4

placettes d'un nrètre carré chacune placées suivant ta diagonale. Compte tenu de la mauvaise

inégulière levée de O. burthii, sa densité de peuplement a été déterminée par le comptage du

nombre de plants de O. barthiisur I'ensemble de la parcelle et non dans les carrés.

Trente et 60 jours après repiquage ou semis, les autres espèces d'adventices ont été

éliminées des placettes par désherbage manuel et pesées.

A la récolte les variablcs suivantes ont été collectées :

- poids paillc + paniculcs;
- poids paille;
- rcndement paddy;
- nonrbrc de tigcs dc 0. hurthii:
- bionrasse dc 0. hurthii.

Dcs étucics éconorniqucs doivcnt scront cnvisagécs lorsque les mcilleurs traitemcnts auront

été idcnti{lés.
O ryTa I o tt g isttt trt i n atu'.

o lttuile dc t'cJJicttcité ilu llound up hiosec 680 cotttrc Oryzlr longisturttitrutu en stutittrt

I.'hcrbicirlc tcsté cst lc ltound up bioscc lilrrlulé ctr granulcs clont la tnittlcrc activc

csr lc glyplrgsatc (rtt()g/kg. l.c llound up biosec cst un ltcrbicidc non sélcctil'appliqLri' crr

grré-scriris rlcs culturcs ct crr post-lcvé dcs atlvcnticcs. ll acIÔ appliqué a trois doscs ('l'l 2 kg,

'12 3 kg ct 'l'3 4 kg/ha rlc ;rroduit comn-rcrcial). l,c llound up cn firrmulattotr liquitlc
( rrr.a.glyJrlrosatc 3b0 gllitre ; a ctÉ utilisé conunc ténroin chirn iq trc aux cJoscs dc (r cr tJ l/ha ('1 4

ct 'l 5l ct la pratiquc paysannc (arrraclragc à la nrain)commc térnoin sans hcrbicidc ('l'61- tJn
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témoi' rlon désher-bée (T7) a permis d'apprécier le degré d'infestation de la parcelle

expérimentale.
Les herbicides ont été appliqués suivant les différentes doses à I'aide du pulr'érisateur

Berthoud en post- ler,ée des adventices sur sol non labouré. Trois semaines après le

traitement, les parcelles ont été labourées. Vingt cinq jours après I'application des herbicides

la 
'ariété 

de irt Kogoni 91-1 a été repiquée aux écartements de 20 cm x 20 cm' La

fertilisation utilisée esr 100 kg/ha de phoiphate d'ammoniaque apportés atr repiquage et 250

kg/ha d'urée en deux fractions (au tallage et à I'initiation paniculaire).

Les obsen,ations ont porté sur le comptage de Oryzct longistantinata avant et après

rrairemepr sur 2 placertes de 0.25m2 (0.5m x 0.5m) à 15 et 30 jours après I'application des

herbicides. Un dernier comptage effectué après la récolte a permis d'apprécier la ré-

infestation de la parcelle par I'adventice.
L'efficacité des tiaitements comparés a été évatuée en utilisant une échelle de notation

visuelle de 0 à l0 tout en se référant au témoin non désherbé l5 et 30 jours après I'application

des herbicides.
La toxicité des traitements sur le riz 7, l5 et 30 jours après application des herbicides a été

étudiée en utilisant une échelle de notatiqn visuelle de 0 à l0 en se référant aux parcelles nott

traitées. Les variables comme la hauteur des plarrts. le nombre de talles et de paniculés de riz

au nrètre cané et le rendenreut paddy en kg/ha ont été mesurées-

. Ett milieu palsctrt

Cette étude consiste à tester en milieu paysan (zone du Macina)des techniques de lutte

corrtre Ory;:tt lortgisttunittuta développées en station. Les tests ont été conduits en 4 blocs

dispersés où chaque paysan constitue une répétition. Les traitements testés sont:

Tl: labour * hersage + repiquage (pratique paysan)

TZ: 6llha de Roundup 360 + labour et hersage 3 semaines après herbicidage + repiquage

T3: gl/ha de Roupdup 360 + labour et hersage 3 semaines après herbicidage + repiquage

T4: 4 kg/ha de Biosec + labour et lrersage 3 semaines après herbicidage -t- repiquage

T5: labour * labour et hersage 3 semaines aprè5 + repiquage'

La nrônrc mét6o6c dc collecte d' irrforntations sur les paramètres a été utilisée comnrc

précédcrnnrcnt.
Unc étudc socioécopomiquc parliclle (calcul du budget paflicl du coût de production dtr

pa4cty) a pemris dc rccueillir lcs avis dcs paysans sur les dil-férents traiternents.

i-c STATITCF a été utilisé avcc lc tcst dc séparation dcs nroyenncs de Newman ct Keuls pour

I'analysc statistiquc clcs donnécs.

3. Résultats attendus

l,cs résultats attcndus cltr projct sont :

[-cs pnlblètttcs actucls quc clttsctlt lcs advcnticcs

par lcs pitysiltutcs ct paysalls stttlt idcntillcs.
t jn ltcrbicr clc rélôrcltcc qui pcrtncttt'a Llllc nrcillcurc

airrsi quc lcs méthodcs tlc luttc

lloristiquc dittrs lc tcltrps ct ditns I'cspacc par ctlttséqucnl

clrinriqucs spéci liqtrcs cst ctttrstitrré.
[rn gu dcux Scrbicidcs systélniqucs totaux sont idcnti{iés. lls pcrmcttrclnt dc rédrrirc

dc 70 a 100,,/,, lcs populations dc rir, sauvagcs à rhizomcs contribuant à I'augmcntation clcs

supcrlicics cLlltivécs par la récupérittiott des parccllcs ahandonnécs.

connaissattcc dc la coltrptlsi t itllt
r,nr bon choix dcs tnolécttlcs
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- U1 ou denx herbicides sélectifs, économiques et peu nocifs pour I'environnement

pour maîtriser les adventices alilluelles sont proposés.

4. Point d'exécution technique:

4. l. Calendrier effectif d'exécution

L'opératiop 1 de I'activité I a été entièrement exécutée. Ces résultats nous pelrnettront

d'orielter les actiçités de recherche. L'herborisation se poursuivra pour enrichir la collection

d'adr.entices. Les différentes opérations de I'activité 2 et 3 sont à leur deuxième année- Elles

seront donc reconduites la canlpagne hivemale 200112002

5.2. Observations sur le déroulement des activités

Les essais conduits ont étés bien menés sans contraintes majeurs. Les essais ont pu

'être implantés à la bonne date.

5. Résultats Obtenus

6.1. Rappel des résultats de la campagne précédente

Les résultats ont nrontré que la flore adventice évolue vers une prédominance des

cypéracées au dépend des -eraminées. Les principales méthodes de luttes utilisé par les

paysans contre les adventices sont la pré irrigation, Ia préparation du sol (simple

labour+hersage) le double labour le maintien d'une lame d'eau dans les parcelles et le
désherbage manuel.

L'étude sur l'efficacité du GALAXY 4508C montrent que ce produit chimique semble

mieux contrôler les adventices en repiquage qu'en semis direct et est équivalent aux deux

herbicides de référence à savoir le BASAGRAN PLZ et le STOMP50OE.

euant Au Topstar, il semble mieux contrôler les populations d'adventices que les

autres herbicides de références.
L'ipfcstation du riz par lcs riz sauvagcs se traduit par des pertes de rendement de l9 à

44o1, et dc 27 à67'Y, rcspectiveurcrrt pour O.burthii et O.longistuminuttt dans les differentcs

types de riziculture.

5.2. Résultats obtenus lors de la campagne en cours et discussions

5.2.1. I{erborisation.

I-cs résultats tlc l'éruclc tlc l'évolution tJc la florc aclvcnticc cn r.oneofficc rJu Nigcr

sont consignés clans lcs tablcaux I ,2 ct3.

I-'évotutiop dc la florc aclvcnticc par lamillc a révélé unc prédominancc dcs

cypéracécs par rapport aux grarlinécs ct dicotylédoncs. Lc dcgré d'cnhcrbcnrcnt décrois du

2lcnre au 75cnrc jours aprùs rcpiquagc par urrc rétluction du nonrbrc d'atlvcnticcs par tnètrc

clrré cxce;rtcr la po1'lulation ttcs granrirrécs er M'llcwatti ct ccllc dcs dicotyléd<llrcs au Macitta

(tablcau l;. tJrr cplrcrbcrncrrt plus accru a ûtÉ obscrvé 45 jours après lc rcpiquagc dans totttcs

lcs /o1cs cspt;aircprcnt aux ururécs précédcntcs. (lcla scrait irtrputablc ctl partic 'à ul"lc

cxccutiol tarcli,n,c du sccorrd déshcrhagc qui cst intcrvcnu ccttc annéc au-dclà dc 45 jours

après la rlisc cp placc clc la culturc. I.c périmètrc dc Bcwani était légèrcmcnt plus cnhcrbé

quc la r,otlcdu Macina à 2l ct 45 JAR (tablcau l). [Jnc mauvaisc gcstion dc la lamc d'cau
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serait à la
repiquage,
surtout dû

base de cette infestation des parcelles dans ce nouveau périmètre 75 jours après le

la situation était autre a\.ec un niveau d'enherbement plus élevé dans le Macina

aux dicotylédones (Tableau I ).

Tableau l: Eyolution du nombre mo1,en d'adventices lm} et par familles en zone Office

du Niger

FAMILLES MACINA BEWANI

2IJAR 45JAR 75JAR 2I JAR 45JAR 75JAR

I
I

Graminées

Lyperacees

Dicotylédones

7

7

9

5

4l

t2

4

24

6

30

20

6

l5

8.

ll
53

r9

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

Le suivi de l'évolution de la flore suivant les espèces a indiqué une prédominance

et/ou fi-équence des graminées comme Echinochloa colona et Panictun repens;

(ypertts tlifforntis; Cvpents iria; Scirpus jacobi et Finbritilis sp comme cyperacées et enfin

Sphenoclett ze)'lttnicu, Luchrigirt abvssirticct et Ecliptct prostata representaient les

dicotylédones (tableau Z). Les espèces Ischaenrum rugosum, Eleocharis spp restent

abondantes et conrnrunes à la zone du Macina (tableau 2). Il ressort de cette dernière

révélatiop que de façon générale I'enherbement est un problèrne réel au Macina vue la
nuisance de ces deux espèces nrentionnées ci-dessus.

Une variation du degré d'infestation des parcelles par les adventices a été observée en

flonction des variétés de riz cultivées en zone Off,rce du Niger (tableau 3). Le degré

d'enherbement était plus éler,é et équivalent dans les rizières repiquées avec les variétés

Kogopi gl-l et BG g0-2 (tableau 3). Par contre, la variété de riz Sebérang MR77 était la
nroins enherbée; ceci est probablement lié à sa haute taille qui asphyxie les adventices qui

poussent sous le riz.
En soprlrc, le nivcau d'enherbement varie dans le temps et dans I'espace cn fonction

des variétés. La résistancc variétalc vis à vis des adventices doit être prisc en conrpte dans les

nouvelles stratégics des progranrnres de sélection variétale du riz irrigué.
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Tableau 2: Evolution du nombre mol'en d'adventices/mz suivant les espèces dans 2

zones de I' Office du Niger

GENRE ET ESPECES MACINA BE\\TANI

75JAR45JAR 75JAR 45JAR

I
I

Graminées

Echinoc'hloa colonu

Is c h aeuut ttt t' ttgos ttt,t

Potticturr repet6

Patticutrt sp

On':a lougistantinata

Eragrostis s1t

PuspaI tttrt orbuc'urQre

Se t tt ri a pu I I i defits ca

2

2

I

0

I

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

J

I

9

2

0

2

1

0

2

I

0

0

2

I

I
I
I
I
I
I

Cypéracées

C.t'1rc t'u s d i f I tt t' r rt t s

C.r'perus iriu

(.vperu.s huspcrtr

Scirpus.iucohi

F imbritilis s7t

C.t'peru.s sp

Elaoclruri.s dulci.v

I

2

2

l3

2

2

I

22

5

2

I

I

22

0

2

I

0

2

I

I

0

0

0

0

I

2

I
I
I
I
I
I
I
I

Dicotl'lédones

('horchor?/.T.\p 0

Ipomeu uquutir:tt I

lVlalochiu r:hrtrchori/bliu I

.\ltltcnrx'lau :ct lurrit:tt 7

I.udv'i,qiu ubv.stittit'tr I

l'.'t'lipltt 1tt'rt.sltrltt (t

Nt tnpltt'tt tttttt'ululu 2

Mur.riliu rttttttiltt 2

A I t lrc rnu r t t c t'tr .s: 1t
()

ll
t7 ll

l ()

() ()

()4

r0
()

,|+

0

)

6

()

()

()
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Tableau 3 : Infestation des rizières
(nombre d' adventices par famille au

adventices en fonction des variétés de rizpar les
m')

FAMILLES VARIETES DE RIZ

I KOGONI 91-1 BG 90-2 SEBERANGMRTT

3

24

9

1a
JJ

24

9

48

t0

I GRA.MTNEES

CYPERACEES

DICOTYLEDONESI
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

S.Z.z.Etude de la date d'inoculation d'Azolla eh rapport avec son effet desherbant

Les résultats de l'analy'se de variance sont consignés aux tableaux 4 et 5-

L'eft-et traitemept est hautement significatif seulement pour la variable graminées (GRA) à l5

JAT. Le traitemept Tl (inoculation 2 JAR) a mieux contrôlé les graminées et reste équivalent

au T2, T4 et T5 (tableau 4). C'est le traitement avec inoculation d'Azolla, 30 jours après le

repiquage qui était plus enherbée par les graminées A 30 JAR. aucune différence significative

n'a éré observée entre les traitements pour I'ensemble des variables étudiées (tableau 4).

Contrairenrent au phénomène obsen,é à l 5 JAR, I'effet traitement est hautement

significatif pour les variables cypéracées et dicotylédones à 45JAR. Le Tl concrétise sotl

efficacité en contrôlant mieur ces deux familles d'adventices (tableau 5). Nous constatons

égalemerrt que le T2 (lnoculatiorr I5JAR) reste équivalent aux T4 et T6 (témoin absolu).

Soixante jours après le repiquage, la tendance de contrôle des adventices par les

traitemer-rts était similaire à celle observée au 45'-" jour après le repiquage. Une bonne

perfonrrarlce des traiternents Tl, T3 et T4 contre les cypéracées et les dicotylédones a été

notée. L'Azolla inoculé l5 jours après le repiquage (T 2) a le nroins contrôlé les Cy'péracécs

et lcs dicotylédones, rn:ris restait équivalent au désherbage nlanuel.

Les traiteprepts étaicnt hautenrent différents pour la variable rendentent paddv tttt scttil

<le 5ol, (tableau 5). La parcellc dans laquellc I'Azolla a été inoculée 30 jours apres lc
repiquage a procltrit lc lllus avcc 9825 kg/ha de paddy suivi du désherbage ntatruel dont il nc

diffèrc pas.

11
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Tableau 4: Moyennes du nombre d'adventices au mètre carré à 15 et 30 jours après

application des traitements.

Traitements I5JAR 3OJAR

GRA CYP DIC GRA CYP DIC

4

6

4

5

6

2

2

2

2

2

4

6

5

5

9

6

8

9

I
I
I

T 1 :Inoculation 2JAS 2 b

T2: Inoculation I5JAS 6 ab

T3 : Inoculation 30 JAS 8 a

T4: Inoculation 45 JAS 6 ab

T5: Désherbage manuel 6 ab

7

l3

l3

t4

1l

I Moyenne générale L2

I
I
I

Signification

cv%

HS

4r.4

NS

30,4

I{S

62

NS

87,9

NS

30,9

NS

35,5

Les chiffres de la même colonne suivis de la même lettre ne diffère pas statistiquement les unes des autres

TransformationsV f X+ I)

Tableau 5: Moyennes du nombre d'adventices au mètre carré ù 45 et 60 jours après
application des traitements

I Traitements 45 JAR 60 JAR Rendement
(kg/ha)

GRA CYP DIC GRA CYP DIC

2

I

I

3

2

2

2

)
.)
J

-J

I
I
I
I

T1 :lnoculation 2JAS

T2: Inoculation I5.lAS

T3 : Inoculation 30 JAS

T4: Inoculation 45 JAS

T5: Desherbagc nranuel

T6: Tenroin absolu

5b

12a

8ab

12a

7ab

12a

3b

6a

4ab

5a

5a

6a

7b 3b

l2a 7 a

l0ab 5ab

7 b 4b

l0ab 6ab

14a 6ab

8971 abc

7875 c

9825 a

9524 ab

9663 ab

82.()9 bc

Moyenne gérréralc t0 901 I

I
I

Significatiorr

CY',I,

\S
11

t{s

34,()

IIS

33,2

S

3(r,5

FIS

| 0,4

NS IIS

62,7 30.2

Les clrif'li'cs tlc la rnûrrre cokrnnc survis tlc la nrônrc lcttrc nc clillèrc pas statistiquctucttt les urtcs dcs autrcs

'l-rans forrrratio'r \fG-' D

I JAS : jour après semis JAR : jour après repiquage
I

I
t

t2
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5.2.3.Efficacité du Topstar contre les adventices annuels du riz irrigué-

Les résurtats de l,anaryse de variance du nombre moyen d'adventices au mètre carré

sont présentés dans les tableaux 6, 7, 8 et 9'

L,anaryse du nombre d'adventices/m2 a montré des différences hautement

signif,rcatives entre les traitements 15, 30 eï 45jours après le repiquage ou le semis quelque

soit le mode de semis. Toutes les doses du topstar sont_équivalentes entre elles a toutes les

dates des observations quel que soit le mode de semis (Tableau 6)'

En semis direct, le Topst ar a été plus efficace que le Basagran PLZ et la pratique

paysanne mais équivalentes au Ronstar pL 4rlha (Tableau 6). Laparcelle traitée avec 1000cc

de Topstar était la plus propre 15 et 30 jours après le semis. Le témoin absolu était le plus

enherbée suivi du désherbage manuel (Tableau 6)' , ,. 
Dans le système de repiquage à 15 et 30 JAR res doses du Topstar étaient

équivalentes a tous les traite*"rri, i.rt", dans le contrôle des adventices sauf le témoin non

désherbé qui était signifrcativement different des autre's (Tableau 6) A 45JAR les doses du

produit Topstar sont restées équivalentes dans les deux systèmes aux T4 et T5 qui sont les

ié*oir,s chimiques,.mais plus efhcace que la pratique paysanne'

Tableau 6: Effet des traitements sur le nombre total adventices au m2 suivant 2 modes

de semis

I Traitements Semis direct Repiquage

I5 JAR 30 JAR 45 JAR 15 JAR 30 JAR 45 JAR

ll

r3

l5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tl: Topstar 526cc.

T2 Topstar 726cc.

T3 Topstar 1000cc

T4: RonstarPL 4llha

T5: Basagran PLZ 6llha

T6: Pratique Paysanne

T7: Témoin non désherbé

17c

9c

6c

7c

20b

27a

2(t a

17 b

l6 b

15 b

12b

24a

27a

28a

19 bcd

17 cd

18 cd

15 d

25 bc

27 ab

32a

6bc

16 ab

6bc

8bc

4c

12 abc

2la

l0 b

12 b

8b

8b !

l;

e b'
Jt
;

12c

Moyenne générale 20 22

'lranslirrtttrt,.r,, V (x r I )

Err scrÏis dircct, l5.fA'l' tous lcs déshcrbants chinriqucs ont été plus cfficaccs quc la

pratique paysannc contrc lcs cypéracécs. La dosc dc l000cc clu Topstar ct lc Ronstar PL

appliqué a la dosc dc 4llhaont-,lonné les meillcurs résultats contre les dicotylédones' mais

ôtaicnt équivalc'tcs aux tloscs du Topstar ct à la pratiquc paysanne (tablcauT )'

16 ,i

Dj

rc

i
()

.t:
?T
".J
,5l,-J

.,I

iJ rt

bri
T
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En repiquage différences signifîcatives à hautement significatives existaiententre les

traitements comparés dans le contrôle des graminées et des cypéracées (tableauT). Tous ces

herbicides ont contrôlé ces espèces d'adventices autant que la pratique paysanne-

L'effet traitements était hautement significatif quelque soit le mode de semis pour les

variables cypéracées et dicotylédones 30JAT (tableau 8). En semis direct tous les traitements

chimiques contrôlent mieux les cypéracées que la pratique paysanne. Quant aux dicotylédones

tes désherbants chimiques sont équivalents au T6. En repiquage, I'effet traitement est assez

distinct pour les variables cypéracées et dicotylédones. Tous les traitements étaient

équir-alents a la pratique paysanne.

euaranté cinq jours après I'application des traitements, toutes les doses du Topstar

étaient nettement meilleures au désherbage manuel dans la lutte contre les cypéracées en

semis direct ( tableau 9). Aucture différence significative n'a été notée entre les traitements

pour la lutte contre les graminées et les dicotylédones en cette date.

auant au repiquage, des differences significatives à hautement significatives ont été

observées à la mêÀe période entre les traitements dans la maîtrise des differentes espèces

d'adventices (tableau 9). Dans le contrôle des graminées les traitements chimiques étaient

équivalents entre eux mais plus efficaces que la pratique paysaTrne.

I Tableau 7: Effet des traitements sur les adventices à l5JAT suivant 2 modes de semis

Traitements Semis direct Repiquage

GRA CYP DIC GRA CYP DIC
I

aJ

aJ

J

I
I
I
I

Tl: Topstar 526cc.

T2 Topstar 726cc.

T3 Topstar 1000cc

T4: RonstarPl 4l/ha

T5: Basagran PLZ 6llha

T6: Pratique paysanne

Témoin non désherbé

8c

4c

3c

4c

14 b

2la

ll ab

3ab

4ab

2b

2b

6a

3ab

6a

3ab

4ab

2ab

2ab

1b

4ab

6a

2b

7ab

3b

4ab

lb
5ab

l0 a

5

1

I

2

3

5

l0I Moyenne générale

I Signification

CV

NS

8:i,9

HS

29,4

HS

5l ,8

S

69,4

HS

72,6

NS

84,5

I
I
I
I
I

ôttrclrctli|]èrcpasstatistiqttentetrtlesuncsdcsautrcs

l'ranslirrrrruti.r,r V (x r | )
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Tabreau g : Effet des traitements sur les adventices à 30JAT suivant 2 modes de semis

Traitements Semis direct Repiquage

GRA CYP DIC GRA CYP DIC

4

)

I
I
I
I

Tl: ToPstar 526cc de P'c' 3

T2 ToPstar 737cc de P'c' 3

T3 ToPstar l00cc de P'c' 2

T4: RonstarPl 4llha I

T5: Basagran PLZ 6llha 4

T6: Pratique Paysanne 4

T7: Térnoin non désherbé 4

12 bc

7d

10 cd

6d

t4b

18 a

18 a

6a

3ab

3b

4ab

7a

4ab

7a

4b

5b

4b

2b

2b

7b

13 a

3b

3b

2b

1b

2b

4ab

6ar0

t2I
I
I

Moyentre générale

Signification

CV%

NS

70,2

HS

19

HS

37,9

NS

78,6

HS

59,,5

HS

58,2

Tableau 9 : Effet

-l'raustbnnation V 1**t 1

I Traitements Senris direct Repiquage

GRA CYP DIC GRA CYP DIC

(r

I
I
I
I

T1:ToPstar 52(rcc dc P'c' 3

T2 ToPstar 737cc dc P'c' 3

T'3 ToPstar l000cc dc P'c' 3

'l'4: ILonstarPL 4lllt'd 2

'l'5: Basagran PLZ (rllha 5

'l-(r: Pratiquc Paysanllc 5

'l'7: 'l'Ônroitr ntltr déshcrbé 5

l2 bc

6d

l2 bc

8 ccl

l(r ab

18 a

2() a

4b

4b

4b

3b

4b

l() a

13 a

5b

5b

5b

(rb

4b

1 l',

13 a

3ab

4ab

2b

2ï)

3b

(r ab

7a

I
I
I
I
I

Moycttttc gérréralc 4 l3 6 (t (r

Signillcation NS

64,2

IIS

21 ,7'

NS

5()

IIS

52,3

S

64,6

S

63,2

rc nc dil'ltrc Pas stattsttq
iffiil*s dc la lrtûnre c'l'nttc stt

'lranslirrmuti.,n V (x r I )

t5
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La 
'otation 'isuelre 

de efficacité rjes traiternents 15 et 30 JAT sui'ant 2 modes de semis

révèle que Ie Topstar r000c de p.c (T3).r,^lonrparable à Rondstar PL 4llha et que la dose

737ccdu produir com'rerciar roprtui (T2) est équivala't au BasagtanPLZ (T6) (tableaul0)'

cepe'dant, ra 
'otation 

de ta phytotoxicité a montré que, le Topstar surtout à la dose de 737

ml/rra. provoque une décoloration te'rporaire de quelques ptunt de tiz' cette anomalie

disparaît 30 jours après 1'application du produit(tableaull)'

Tableau r0 : Notation 'isueile 
de efficacité des traitements 15 et 30 JAT suivant 2 modes

de semis

Traitements Senris direct Repiquage

l5JAT 3OJAT l5JAT 3OJAT

5

7

I
8

6

I
I
t

Tl: ToPstar 526cc de P'c'

T2 ToPstar 737cc de P'c'

T3 ToPstar l000cc de P'c'

T4: RonstarPl 4llha

T5: Basagran PLZ 6llha

5

7

8

7

7

5

7

9

I
7

5

8

9

9

8

I
I
I

Tatrleau r l : Notation visueile de la toxicité des traitements à 7, 15 et 30 JAT suivant 2

modes de semis

Traitenrents Semis direct Repiquage

TJAT I5JAT 3OJAT TJAT r slnr 30JAT

I
I

Tl: ToPstar 52(rcc dc P'c'

T2 ToPstar'737cc dc P'c'

T3 ToPstar I0(X)cc dc P'c'

T4: RonstarPL 4lllta

T5: Basagran Pl'2 6llha

0

I

I

0

0

I

.'
J

6

I

0

0

I

3

0

0

0

I

I

0

0

6

0

0

0

0

6

0

()

I
I
t
I
I
I

l(r
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5.2.4. Tests Topstar contre les adventices annuelles du riz irrigué en milieu pavsan.

Les résultats de l'évaluation de I'efficacité du Topstar en milieu paysan comparés au

Stonp 500E comrne désherbant chimique de référence et à la pratique paysanne (désherbage

nranuel) sout illustrés par les figtrres I,2,3 et 4.

auinze jours après traitement (JAT) les deux doses de Topstar (526 et 737m1/ha) ont

maîtrisé les adventices a\/ec I'efficacité que Stomp 500E appliqué à la dose de 3 lÆra (figure

I ). Tous les traitements chin'riques ont mieux lutté contre les adventices que le désherbage

nranuel. Au 30'n" JAT la même tendance était observée quels que soient les traitements. Le

désherbage manuel demeure toujours le traitement le plus enherbé (hgure 2). Le niveau

d'enherbement était faible quelque soit le traitement 45 jours après application des traitements

(figure 3). Une légère ré infestation des parcelles par les dicotylédones aeté observée (figure

3).
L'effet des désherbants chimiques a été positif sur le rendetnent (figure 4).Le meilleur

rendemen{ a été obtenu avec le Stomp 500E (56l6kg/ha) suivi dps doses de Topstar (5346 et

5155 kg/ha respectivement pour 737 et 526 ml/ha). Le plus faible rendement paddy (4033

kg/.lra) a étë produit par les parcelles désherbées manuellement. Le désherbage chimique a

entraîné une augmentation de plus d'une tonne de paddy de riz par hectare par rappon au

déslrerbage nranuel. Cette augmentation était de ll22 kg, 1313 kg et de 1583 kg

respectivement pour les doses de 526 et 737 ml/ha du Topstar et pour le Stomp 5008.

L'évaluation par notation visuelle de I'efficacité a montré une égalité entre les doses

dc Topstar et le Stonrp 500E (tableau l2).
Cependant il convient de signaler une phytotoxicité du Topstar surtout à la dose de

737 nllha pour le nz pouvant entraîner la décoloration temporaire de certains plants. Cette

anonralie disparaît 30 jours après le traitement (tableau l2).

Tableau l2: Notation de I'efficacité et de la toxicité des différents traitements

Efficacité Toxicité
Traitements

I5 JAT 30 JAT 45 JAT 7 JAT I5 JAT 30 JAT

()l0

I
t
I

Tl : Topstar 526 nrl/ha

T2 : Top star 737 ntl/lta

T3:Stonrp3l/ha

I
I
I
I
I
t

Conclusion.
Ccttc prcmièrc annéc d'évaluation du TopsLar cn nrilicu

cléshcrbant chinric;uc appliqué cn pré-lcvéc dcs aclvcnticcs inhibc la
ct ilssurc ainsi ulr bolr ncLtoyugc clc la parccllc etu tant quc lc Stonrp

c;uc le tlûsltcrl'rituc tttittttte l.

paysan a montré que cc
germination dc ccllcs-ci
50()tr. ll cst plus cfficicnt
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Fig 1 :Effet des traitements sur les adventices du riz irrigué15 JAT
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Fig 3 : Effet des traitements sur les adventices du riz irrigué à 45 JAT
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5.2.5. Evaluation de I'efficacité
Les résultas de I'analvse

tableaux 13 ; t 4:15, 16 et 17.

de Galaxr'450 dans le contrôle des adventices
de variance des differentes variables sont consignés aux

L'analyse de variance du nombre d'adventices au m2 a révéléde différences hautementsignificatives l5 - 30 .lAT et 30 - 45 JAT respectivement en semis direct et en repiquage.En semis direct totttes les doses de Galaxy étaient équivalentes au Stomp qui estsupérieur à Basagran PL2 et à_la pratique paysanne 15 JAT (ta-bleau l3). Trente jours aprèsI'herbicidage' tous les désherbantt 
"hirniqu", ont eu le même niveau de maîtrise desadventices' tandis qu' à 45 JAT aucune diff"r"n"e significative n'a été observée entre lestraitements (tableau I 3).

Tableau l3: L'effet des traitements sur les adventices du riz suiv antZmodes de semis

Traitenrents Semis direct Repiquage

I5 JAR 30 JAR 45 JAR I5 JAR 30 JAR 45 JAR

r6

r6

t4

r3

l6

19

r8

I
I
I
t
I

TlGalaxy l,5l/ha

T2 Galaxy 2 llha

T3 Galaxy 3 l/ha

T4 Galaxy 4l/l-ta

T5 Stornp 500EC3l/ha

T6 Storrrp 500EC4l/lta

T7 Basa granPLZ 6l/ha

T8 Pratique paysanne

T9 Bandes non desherbc

l8 abc

ll bc

9c

ll bc

9c

7c

24 ab

23 ab

26a

l8 ab

ll b

ll b

l0 b

9b

8b

r0 b

20 ab

23a

2l ab

13 b

15 b

13 b

13 b

14 b

ll b

t2b

26a

24 ab

17b

17b

16 b

17 I')

16 b

14b

t5 b

29a

20

20

t7

l0

ll

r0

l0

il

l3

2l

21

Moyenne gérrérale
t5l4t7t3t5 l8I Significatiorr

CY%'

HS
42,9

HS
41,3

NS
25,5

NS
27,5

HS
30,2

HS
24,9

I
I
I
I
I
I
I

|,cschrfIicssuir,tspar|cslttôtttc|c1rrctlca|trtôtrrcctl|0nnc"

Irarrslirrnratron V (x-+ D

Qtriltz'c jours aprcs I'appficatiorr dcs traitcmcnts (15 JAT) l,analysc a nrontré un c'ntrôlctlilJércrlticl dcs gralllilrécs (cltA) par lcs tr.itcmcnts cornparcrs (tablcau r4). -f.utcs 
lc.s rr'scstlc (ial,xv ét,icltt écluivitlclttcs ittt,r rlcux ténr'ins chirniqircs (stonrp 5(x)l: ct llasagr,r t lrl.2yc'lrtrc lcs granrinécs c;trcl rFrc s,it lc rn'de rlc scnris.

20
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Tableau 14: L'effet des traitements sur les adventices du riz 15JAT suivant 2 modes de

semis

Traitenrents Semis direct Repiquage

GRA CYP DIC GRA CYP DIC

I
I
I
t
I

Tl Galaxy l,5llha

T2 Galaxy 2llha

T3 Galaxy 3 l/ha

T4 Galaxy l ilha

T5 Stomp 500EC3l/ha

T6 Stomp 500EC4llha

T7 BasagranPl2 6l/ha

T8 Pratique paysanne

T9 Bandes non desherbe

2b

1b

lb

lb

lb

lb

8ab

6ab

l0a

l0

5

5

7

,4

3

8

9

8

3b

2b

2b

2b

1b

3b

4b

8a

l0a

t2

7

7

I
7

7

6

I
9

6

5

3

J

4

3

8

8

9

2

2

I

2

I

I

2

3

4

moyenne générale

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Signification

cv%

HS NS NS

9 I 49,6 50,4

Lcs chiffrcs suivis par lcs nrônrc lcttrc nc diffèrcnt pas statistiqucmcnt lcs uns dcs autres.

\r
Transfbrnration V (x+l )

A 30 JAT des différences significatives à hautenrcnt significatives ont été observées entre les

traitements respectivenrent pour le nombrc moyen de Cypéracées (CYP) et de Granrinécs
(GRA) en semis dircct ainsi qu'en repiquagc (tableau l5). Les différentes doses du Galaxy'
sont équivalentcs aux déshcrbants chimiqucs et à la pratique paysanne dans la maîtrisc dcs
GRA. Parcontrc unc laiblc pcrfonranccdu Galaxy aêté notée contre les cypéracées dans lcs
dcux systèrncs clc scrnis.
Aucune cliffércncc significativc n'a été obscrvéc cntre les traitements en système dc scmis
dircct.45 jours après I'application dcs hcrbici<lcs (tableau i6). Ccpendant cn rcpiquagc clcs

différcnccs lrautcntcnt signifrcativcs ct signillcativcs ont été obscrvécs cntrc lcs parccllcs pour
lcs trois variablcs (tablcau l(r).

NS HS

44,6

NS

31,8 7l



I
t

Tableaul5:L,effetdestraitementssurlesadr'enticesdu
semis

riz 30 JAT suivant 2 modes de

t
I

Senris direct
Repiquage

Traitenreuts
DIC GRA CYP DIC

GRA CYP

I T l GalaxY 1.51iha

T2 GalaxY 2 l/ha

T3 GalaxY 3 l/ha

T4 GalaxY 4 l/ha

T5 StonrP 500EC3l/ha

T6 StonrP 500EC 54lha

T7 BasagranPl2 6llha

T8 Pratiqlle Paysanne

T9 Bandes tloll desherbe

3b

2b

1b

1b

lb

lb

6ab

7ab

9a

11a

/ao

7ab

6ab

6ab

5ab

3b

9ab

lOab

4

3

aJ

J

2

2

2

4

4

6b

3b

4b

2b

3b

3b'

3b

5b

l0a

l7a

8b

9ab

9ab

9ab

8ab

6b

5b

I lab

4b

3b

zb

3b

2b

3b

2b

2b

6a

I
I
I
I
I
I

Moyenne générale

Signif-rcation

CV%

HS

87. I

S

48,8

NS

48,7

HS

53,5

S

)77

S

54,1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Trunrfo,rrlu,iotl V (x+l )

t
22
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Tableau 16: L'effet des traitements sur les adventices du riz 45 JAT suivant 2 modes de

semis

Traitemeuts Sernis direct Repiquage

GRA CYP DIC GRA CYP DIC

I
I
t
I
I

TlGalaxy l,5l/ha

T2 Galaxy 2 l/ha

T3 Galaxy 3 l/ha

T4 Galaxy 4 l/ha

T5 Stomp 500EC3l/h;

T6 Stomp 500EC4llha

T7 BasagranPl2 6lllta

T8 PratiqLte paysanlle

T9 Bandes non désherbée

4

I

1

7

3

2

6

6

7

4

5

4

4

4

J

4

4

3

t2

l0

1l

l0

I
I
6

9

10

7ab

5b

5b

3b

4b

3b

4b

5b

l0a

13a

9ab

I Oab

8ab

1 Oab

9ab

7b

8ab

lZab

5ab

4ab

3b

4ab

3b

4ab

3ab

2b

7a

Moyetrne générale t0

I Signification

cv%

NS

92,8

NS

27 ,l

NS

52,4

HS

46,3

HS

23.7

S

42,9I
J'ransformation V 1**t I

I La notation visuelle dc l'cfficacité des produit révèle que les deux faibles doses de Galaxy
(Tl et T2) sont moins efTicaces que les autres (tableau l7).

L'apptication dcs produits galaxy contme le Topstar a provoqué un effet de toxicité sur lc ri't.

surtout lc Calaxy à 4llha senrblc ôtrc plus fort d'où les brûlures au niveau des parccllcs

traitécs, nrais ccttc toxicité disparaît au delà de 30 JAT( tableau l8).

(-'onclusion:
Au rcgard dcs résultats. lc Calaxy cst cfficacc darrs lc contrôlc dcs granrinées que lcs autrcs

larn i I lcs d' arcl vcrtticcs.

I
I
I
I
I
t
t
I
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Tableau 17: Notation visuelle de I'efficacité des traitements à 15 et 30 JAT

I
I

Traitements Semis direct Repiquage

I5JAT 30 JAT l5JAT 30 JAT

I
Tl Galary I,5liha

T2 Galaxy 2 l/ha

T3 Galaxy 3 l/ha

T4 Galaxy 4 l/ha

T5 Stomp 500EC3l/ha

T6 Stomp 500EC4llha

T7 BasagranPl2 6llha

2

4

6

7

8

I
7

2

4

7

9

8

9

8

4

5

l
8

7

7

8

4

5

7

9

8

9

9

I
I
I
I
I
I

Tableau l8: Notation visuelle de la toxicité des traitements ù7,15 et 30 JAT

Traitenrents Semis direct Repiquage

TJAT I5JAT 30 JAT TJAT I5JAT 30 JAT

TlGalaxy l,5llha

T2 Galaxy 2llha

T3 Galaxy 3 l/ha

T4 Galaxy 4lll'ta

T-s Stomp 500EC3l/ha

T6 Stomp 500EC4llha

T7 BasagranPL2 6l,"lra

0

0

I

2

0

I

0

I

I

2

6

I

I

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

I

aJ

0

0

0

0

I

2

4

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

I
I
I
I
t
I
I
T

I
t

5.2.6. Mise au point d'une stratégie de lutte intégrée contre les riz sauvages (Or)'zu
Iongisturrtittuttt ct Oryza hurthii)

5.2.6.1. Inl'estation des parcclles par Oryzu barthii à partir des semences et des
pépin ières.
Lcs résuftats dc l'évaluation dc I'irrf'cstation dcs sclncnccs ct dcs pépinièrcs par lc rir.
sorrt préscntés aux tahlcaux l9 ct2().
L'inf'csLation clcs riziùrcs par Orvzu lrurthii par lc biais dcs scrrtcnccs rcstc très [aiblc.

lots rlc scntcnccs (2kg clracun) attalysés, lc rtontbrc clc graittcs tlc O. lrurlhii était tlc
ulrc grairre rlc riz rougc pour (rkg tlc scnrcnccs auto-protluitcs par lc pays:ur (tablc:ru l9;.
f ,'analysc tlc I'irrfcstation rlcs 1léllitticrcs par O. lxtrthii a tlonrté tlcs taux tl'inlcstallon dc t) lt
(),5'k, (tahlcarr 2()) arcc unc rloyct'nlc dc 1,17"/,,. (lc taux n'cst pas négligcablc si I'rtn sait cttc
I'cspècc cst trùs prcliliquc ct quc scs graincs sc conscrvcnt longtctnps dans lc sol sans pcrdrc
lcur laculté gcntrinativc.

rougc

Pou:()
3. s,tit

24
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I Il a ele noté une auglnentation du taux d'infestation de la semence à la pépinière. Cela

pourrait être attribué soit au\ appofts extérieurs par les eaux d'irrigation soit aux résen'es du

sol en graines viables. Il a egalement été obsen'é que beaucottp de paysans manquent de

'igilalù 
dans la lutte contre I'adventice car la période à laquelle elle attire I'attention des

pu*1rru,r, coincide à sa phase floraison correspondant à I'initiation paniculaire du riz cultir'é'
'O,y=n 

hartltii a alors tôutes les chances de boucler son cycle car les paysans évitent de se

déplacer dans les parcelles à ce stade du riz. Ce qui alinrenterait les réserves du sol en graines

viables.

Tableau 19: infestation des semences par o. barthii

No Lots de

semences Variétés Source semence Quantité

Nombre de Riz
rouge

I

2
't'!

4
5

6

7

8

9

Kogoni 91-1

Kogoni 9l - I

BG90-2
Kogoni 9l - I
Kogoni 9l - I

Kogoni 9l - I
Kogoni 9l - I

Kogoni 9l - I

Kogoni 9l - I

Auto-production Zkg
2kg
2kg
2kg
Zks
Zks
2kg
2kg
2kg

0
I

0
2

0

0

0

0
0

Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production
Auto-production

Tableau 20: infestatiott des pépipières pat O- burthii

Echantillons
prélevés

Nornbre
OryTs.srtlit'tt

Nombre
Orizct.burthii

Nombre de touffes de

Orizu.harthii 45 jours aPrès

repiquage

Taux
d'infestation

en o/o

200
200
200
200
200
200
7U)
200
200
200
2(N)

2(N)

2(X)

2(X)

2()()

2()()

2()()

2(N)

2(N)

2(){)

200
196

200
200
t97
2U)
199

200
200
199

2(N)

l()3
l()4
?()()

2()()

2(N)

l()4
2()()

ItJl
2()()

0

4

0

0
.t
J

0

I

0

0

I

0

l
6

0
()

()

(t

()

l9
()

0
4
0
0
3
()

I

()

()

I

()

-
(r

()

()

()

(t

()

l()
()

()

2
()

(J

1.5
()

(),5

()

(J

{r.5
(t

3.5

,,
(1

(y

-)

(t

9,5
(t

25
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Tableau 23 : Movenlle des variables nombres d'adventices et de O. barthii

Traitements
Nombre autres
adventices/nt2

Nombre Oryza. barthii/3 0m2

I 15JAS 30 JAS 60 JAS 15 JAS 30 JAS 60 JAS maturité
du riz

82

5

4
8

8

6

9

7

42

4
3

4
.'
J

4
5

2

32

J
aJ

J

2

2
-}
J

I

0

0

0

0

0
0

0

0

92

8

I
8

9

9

7

9

42

8

4
6

6
4
5

4

I
I
I

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

72a

7a
5b
6ab
6ab
6ab
6ab
6ab

Moyenne
générale

4.

t
I
I

Signification
cv%

NS
52,3

NS
25 ,8

NS
66,9

S

l6
NS NS

58,9
NS
65,5

2 Transformation V tx+l )

Tableau 24 : Effet des traitements sur la biomasse de O. barthii,le rendement et les

composantes du rendement du riz.

I Traitements Biomasse de O.

burthii
(g/30m'z)

Nombre
panicules/m2

du riz

Poids
paille+grain

kg.ha-r

Poids
paille

kg. ha-l

Rendement
du riz
kg.ha-'

I
I
I

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T]
T8

0.22
0,14
0,09
0,18
0,1 5

0,09
0,1 0

0,07

4ll a

2r0 d

402 ab

234 cd
384 ab

252 c
242 cd
370 b

4640 bc
6539 ab

3815 c

7082 a

3760 c

641 0 ab

6345 ab

5000 bc

14753b l0ll3
20483 a 13944
15107 b t1292
20196a 13114

r5080 b 10570

20736 a 14326
17259 ab I 0914
l 5544 b 10544

Moyenne
générale

0,1 3 3r3 17395 11852 5449

I Signification
C Y "/.,

NS
()(),1

HS

6,1

HS
13,2

NS
19,3

HS
17,7

I
t
I
I
I
t

'lransfornrations dc la bionlasse : lort (x I l].

(lonclusion :

Malgré lc laiblc nivcau d'inlcstatiorr tlcs parccllcs par lc rir. sauvagc annucl. un cfJ-ct

traritcnrcnt a étô obscrvé dans lc c<lrrtrôlc dc l'arlvcltticc. [,c doublc lab<lur suivi du sclrtis

clirect clans I'cau avcc dcs scnrcnccs pré-gcnnécs ('l 31 ct lc labour simplc c<lmbilré à lir

srrbrrrcrsiolr dc la parccllc.jusqu'au scl'nis scnrblcrrt cllicaccs tlatrs la Iuttc contrc (/ lturlhit
IJrrc rccorrductiolr dc l'étudc tlarrs dcs corrditiorrs d'ittfcstatiott plus fbrtc pcrmcttrait i.tttx
dillércnts traitcnrcnts clc nricux s'cxprinrcr. Ccs conditions nc pourraicnt êtrc obtcnues quc par

l'cnscmcnccmcrrt dc la parccllc cxpérimcntalc avcc dcs graincs viable de 0. hurthii dont la

dornrancc scra préalablcmcnt lcvéc par un traitcmcnt approprié.
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5.2.6.4. Lutte intégrée contre oryza lortgistaminata.

Efficacité du Round up biosec 6g0 contre oryza lortgistan:inata en station

L,anaryse des résurtats obtenus mo'tre qu; ra population de o. longistaminata était

lronrogène. Le nombre de On,za longistantincttcr .*"èd. les 450 plants au m2, douc la mênre

chance ftrt do'née à toutes les parceùes pour une bonne appréciation de tel ou tel traitement

(fig s).

euinze et 2l jo'rs après l'application des traitements on a noté une baisse considérable de la

population de onza lortgistanrirtata au m2 dans toutes les parcelles traitées avec les deux

formulatio's du Roundup ( granule et liquide). on constate qu'à 15 JAT, le T3 (Roundup

Biosec 4kg/ha) et le T5 (Roundup gl/hai ont mieux contrôlé I'adventice que les autres

traitements.
ï';i' l;u* uprcs herbicidage. orl a obsen'é le même niveau de maîtrise de ora':u

Iortgista,tirtata cheztous les ràit",l',.nts au Roundup sauf le Tl (Roundup Biosec 2kg/ha) qui

etait tégèrernent inférieur attr autres (frg5)' , - r - -^-^^r^^ Âo
Le nombre de on:a lortgrstantirttttaim2 n'a cessé d'augmenter dans les parcelles de la

pratique paysanne (T6) et dans les bandes non désherbées ( T7) comme la figure 5 I'indique'

En d,autre tenne le désherbage manuel utilisé par les paysans et paysanne n'est pas approprié

dans la lutte contre orrza lotigistanrittctta. Des réductions de 89,09 a92J3o/o de la population

de O. longistagrinata ont été nôtées sur les parcelles traitées au Roundup biosec'

euart aux variables composantes du rendement et le rendement les résultats sont présentés

respectivement au tableau 25.

Il ressort de l'analyse de variance des différences hautement significatives entre les

traitements pour la hauteur ,Jes plants du riz. Les plants de riz étaient plus grands dans les

parcelles traitées au Roundup (Biosec et liquide) que dans les parcelles de la pratique

paysanne et les bandes non désherbées. Cela signifie que I'application de I'herbicide a eu un

effet positif sur la hauteur des plants. Cela sÈxplique aisément par le contrôle de orvztt

longistantirtattt,empêchant ainsi un. pr.rsion de cette dernière sur le riz dans les parcelles'

Les rendements pudoy étaient statistiquement équivalents dans toutes les parcelles désherbées

(tableau 25).

2()
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Tableau 25 : Effet de I'application du Roundup sur des paramètres agronomiques du riz

Traitements Nombre
talles /m2

de Hauteur des

plants (cnt)

Nombre de
panicules/m2

Rendements
ke/ha

I
I
I

Tl :Rouudup Biosec 2kslha

T2: Roundup Biossec 3kg/ha

T3 :Roundup Biosec 4kg/ha

T4: Roundup 6llha

T5: Roundup 8l/ha

T6: Pratique paysanne

T7: Témoin non désherbé

389

4r9

3s0

390

415

350

37r

72 ab

74 a

73 ab

7rb

74 a

67c

62'd

364

387

)Jl

364

375

3r2

322

i307 a

7889 a

8185 a

8323 a

8313 a

7.493 a

s904 b
I
I
I

384 70 351 7 631
Moyenne générale

Signification

cv olr

NS

13,5

HS

1,8

NS

t4

HS

10,5

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

t-es cnifnes suivis par les même lettres ne different pas statistiquement les uns des autres au

seuil 5%

figS: Effet du Roundup Biosec sur Oryza longistaminata en
station

1sJAT
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I
I Efficacité du Round up biosec 680 contre Oryzt longistantinata en milieu paysan

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

lortgistantinata en milieu pa)'sall sont illustrés par la fig6'

La population de O. lortgistttntitratcr était uniforme dans les parcelles choisies avec ulle

r1e'sité noyellne supérieui ou égale à 250 plants im2 offrant la même chance aux differentes

techniques corllparées. A 15, 30 et 60 JAT, tous les traitements ont maîtrisé O'

Iotrgistantitrato. Les résultats obtenus sont illustrés par la fig.6' On a constaté d'une façon

génZrale que l'effet trairement étair plus prononcé à l5 JAT. Une légère augmentation du

rrombre de On,za lortgisranirtata au m2 a été observée 30 et 60 JAT par rapport à la

population lotée l5 jours après le traitement (fig.6). Cela s'explique par le fait qu'à cause des

diffrcultés d'irrigation des parcelles la levée de I'adventice n'était pas uniforme avant

l,application des traitements. Ce qui a entraîné ta germination tardive de certaines pousses'

russi. il est important. de signalei q'une pluie survenue deux heures après I'application des

herbicides dans les blocs 3 et 4, a affecté l;effet dç ces traitements'

Aucune differelce significarive n'existe entre les traitements pour le hombre de plants de

rizlmz. Cela indique que la toxicité des herbicides pour le nz est nulle. Tous les désherbants

chimiques sont stafistiquement équivalents en rendement paddy aux techniques de

préparàtion du sol (tableau 26). Cependant il convient de noter que la parcelle traitée au

Round Up biosec a produit le rendement le plus élev ê (4542,!g. û".' ),côntre 3889 kg'ha-r

pour le siilple labour suivi du hersage. Soit une différence de 653 kg. ha-' de paddy'

Le Rou'd Up Biosec appliqué à la dose de 4kg/ha a eu la même appréciation visuelle

que le double labour erl ce qui concenle de notation d'efficacité contre I'adventice

(tableau2T).

I rableau 26 : Effet des traitements sur le nombre de prants/m, et re rendement du riz en

milieu PaYsan-

Traitements Plants/m2 Rendement kglha
I

TI

T2

T3

T4

l-5

I
I
I

labour+hersage

6llha de roundup

8l/ha de Roundup

4 kglha de RounduP bioscc

double labour+ hcrsagc

204

173

156

r83

168

3889

4041

3437

4542

3562

Moyenne généralc l7l 405()

t NS

20,6

NS

24.3

Signification

('Y "1,

3l
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Tableau 27 : Evaluation de I'efficacité des traitements

I Traitements 15 JAR 30
JAR

60 JAR

ePiquage (Pratique PaYsan) 8

8

8

8

6

8

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

T2: 1llhade Roundup 360 + labour et hersage 3 semaines

après herbicidage + rePiquage

T3: 8l/ha de RounduP 360 + labour et

après herbicidage + rePiquage

T4: 4 k-q/ha de Bioseç + labour et

après herbicidage + rePiquage

T5: labour + labour et hersage 
'3

hersage 3 semaines

hersage 3 semaines

semaines après + 8

replquage

Etude 
ffi"t*i"Si&:l parti"t des techniques de tutte intégrée contre o. longistaminata a

montré une rentabilité économique des T4 et TZ par rapport Tl (la pratique paysanne)

(tableau 2g). Les dépenses additionnelles de ces traitements ont engendré un supplément de

rendemelt paddy de 653 et 152 kg. ha-r respectivement pour le T4 et le T2- L' application de

g ii;;r. nu 
i O. 

-Roupd 
Up 360 conrbinée au labour (T3)et le double labour (T5) ont présenté

des bilans négatifs car ayant produit moins que la pratique paysanne (tableau 28). Cependant,

il paraît inrportant de considérer les charges des techniques combinant la lutte chimique au

labour comnle un investissement et non des coûts opérationnels, car une fois I'adventice

maîtrisée, le paysan pourrait aisément exploiter sa rizière pendant plusieurs campagnes sans

coûts additionnels.
Le désherbage chimique a éte

Round Up biosec à cause de

facile.

apprécié par les paysans pour son efficacité en occurrence le

son conditionnement en petits sachets rendant sa gestion plus

t Tableau 28 : résultats du budget partiel avec la pratique paysanne comme base

traitements

1-l

T2
T3
T4
1'5

Coût différentiel en

FCFA. ha-r

Coût
additionnel
FCFA. ha-r

*Rendement

différentiel
-l

kg. ha'

* *Gain

monétaire
differentiel
FCFA. ha-r

Labour herbicide

()

()

()

0
2() 00()

0

33 00()

44 000
48 000
()

0

33 000

44 000
48 000
2() 00()

152
-452
(r53

-327

16 720
-49 720
71 830
-35 970

* l.c rcndcntcnt dillércnticl a été

paysannc) du rclrdcnrcltt dc cltitctttt
*+lc gain trttlttétairc a été calctrlé cn

obtcnu cn sottstrayant lc rcndcnrcnt du 'l'l (pratiqrrc

tlcs autrcs traitcnrcnts.
nrultipliapt lc rcrrdcntcpt cliffërcnticl par I l()t;CFA.
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6. Point d'exécution budgétaire

Le budget total du projet de l'an 2000 qui s'élevait à 11280 125 FCFA a été exécuté à 100 0z'o

au cours de la campagne

7 . Budget 2001 :

Le budget total du projet de I'an 2000 a étê exécuté à 100 oÂ au cours de la campagne

I Rubriques Montant fcfa

I
t
I
I

Intrants
Frais opérationnels

0
I 10 300
275 750
l 101 520
672 830
294 722
s02 968
0

0
304 428
0

Frais d'analyse
Frais de déptacement
Frais de kilométrage
Fourniture de recherche

Foumiture de bureau

Main d'æuvre temPoraire

Frais d'inrprirnerie
Pré vulgarisation
Frais de mission
Divers
total frais oPérationnels 3 262 518

I Dépense personnels

Chercheurs
Techniciens

647 349
2 295 r4sI Agents techn iq uesl919 uettte Y5

Sub-Total 2 942 494

Coût indirect 5 884 988I Total dépenses

t Grand Total l2 090 0t)0

I
t
I
I
I
I
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I . Conclusion générale

Les résultats des activités menées sont assez intéressants. Le niveau d'enherbement augmente

du 21 ème JAR au 45 ème JAR et diminue au 75 ème JAR. Il varie aussi en fonction des

zones et des variétés de riz cultir,é. Seberang MR77 est la variété la moins enherbé et la zone

du Macina demeure la plus eul'ahie par les mauvaises herbes'

La date optimale de i'ino.-ulation de I'azolla en riziculture irrigué se situerait à 30 JAS'

L'ér,aluation de l,eft-rcacité rju galary dans la lutte contre les adventices annuelles montre qu'

il sernble suftour efficace coltrJ les graminées. Une 3 ème année d'expérimentation permettra

de co'firmer les résultats,Jéjà obtàu. L'effet net du Topstar est surtout observé à 15 et

30JAS en semis direct et à 30 et 45JAR en repiquage. Il est cependant plus efficient que le

désherbage manuel dans la lutte contre les adventices annuelles du riz'

L,infestatio' des rizières par O. barthii à partir des semences est très faible et est de une

grai'e pour 6 kilo de semence. pour les pépinières elle est variable avec une moyenne de l ' 17

o/o. Cetaux est augmqnté par les apports extérieurs de l'eau d'irrigation et les.résewes du sol'

euant 
.aux réseaux, I'infestation'par O.baithii est uniforïne en amont et en aval dans le

même réseau, nrais different en fonction des réseaux. Les drains sont légèrement plus infestés

que les callaux.
La meilleure méthode de lutte contre o.barthii semble être le double labour avec le semis

direct dans l,eau avec des semences pré germées ou le labour simple combiné à la submersion

de la parcelle jusqu'au semis.

euarrt à la lutte àontre O.lottgistutttittata, le roudup360 à 6llha plus le labour et hersage 3

senraines après herbicidag. piir repiquage ou 4 kg/ha du Biosec accompagné du labour et

hersage 3 semaines après herbicidàgé ruiui du repiquage sont les deux méthodes de lutte

efficaces et économique contre O.longistaminata

pour la campagne prochaine les activités porteront sur l'évaluation de I'effrcacité de nouvelles

moléculesen uu"-d'identit-rer des herbicides moins nocifs poï I'environnement et peu

coûteux; étude de la période d'inoculation d'Azolla pour la 2"^ année; les tests en milieu

paysan du Topstar et de Galaxy 450EC pour confirmer les résultats obtenus en station;

Evaluation écànomique de I'utiiisation des herbicides Topstar et de Galaxy.le suivi de

l,évolutiorr dc la flore adr entice ,herborisation pour enrichir notre herbier de référence et

I'Etudede la compétitivité du riz vis àvis des mauvaises herbes (lutte variétale).
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l. Introduction

La riziculture à I'Office du Niger est pratiquée sur divers types de sols sur environ

70000 ha. Sur I'ensemble de ces sols. les mêmes techniques sont utilisées en terme de

fertilisation et mode d'exploitation. Le système de culture se caractérisait par la monoculture

du riz sur des sols pauvres en matière organique. en azoTe et en phosphore. Cette monoculture

intensive du riz a entraîné une baisse considérable de la fertilité des sols voire leur

dégradation (engorgement, salinisation. sodisation et alcanilisation).

La pratique de la double culture avec les exportations successives des deux récoltes dans

l'année, nécessitent une fertilisation bien équilibrée pour assurer le remplacement des

élénrents nutritifs. Cette double culture de riz et la dégradation des sols déjà observée par

epdroit sont des facteurs potentiels pour mettre en cause les efforts d'intensification.
par ailleurs, I'introduction d'autres spéculations avec des variétés et des techniques adaptées

en contre saison en rotatiorl avec le riz d'hivernage serait évaluée. La pratique de ces cultures

moins exigeantes en eàu contribuera à faire baissçr le niveau de la nappe phréatique.

Ce projet de recherche a pour objectif de suivre l'évolution de la fertilité des sols et des

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

culture, du type de sol et des saisons, et de maintenir et ou améliorer la fertilité de ces sols

dans un système de culture durable.

2. Objectifs du projet
Cette étude vise à établir une stratégie durable de fertilisation pour les sols ell

riziculture irriguée.
Les objectifs spécifiques consistent à :

- réduire les doses d'engrais minéraux par I'utilisation des résidus de récolte et du

fumier ;

- restaurer la fertilité des sols dégradés du Macina par I'utilisation du fumier et des

amendements tel que le PNT et la dolomie ;

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

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

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

cadre de.la diversification (rotation en contre saison).

3. Matériels et Méthode
Dcux activités de recherche ont été exécutées pendant la campagne 2000 :

I Suivi de l'évotution dc la fertilité des sols et des rendements en simple et double
I culture à I'Officc du Nigcr ct la caractérisation des légumineuses.

Activité I : Suivi dc l'ér'olution dc la fertilité des sols et des rendements en simple et

double culture : (lcttc activité conrportc l() opérations.

Opératiorr I :Suivi dc l'évolution dc la fcrtilité dcs sols ct clcs rcndcmcnts cn conditiolt
tlc sirrtplc culturc <lc ri't..

l,cs traitcrncrrts sorrt cunstiLués par la cornbinaison dc 3 ttivcaux dc fcrtilisation nrinéralc

(pas cl'crrgrais,5{) kg N ha.' N, l{X) kg N ha-r r l3 kg I) ha' ) "t 
3 sourccs dc rcstitutiott

clc matièrc organiquc (sans nratierc,rr[aniquc, rcstitutiàn paillc produitc, fumicr 5t hal;.
Lc clispositif'cst non statistiquc ct comportc 9 traitcments. Il cst implanté sur un sol Danga

dcpuis l98l à la sous/station dc Kogoni. La variété utiliséc cst IR 8.

t
I
I
t
I
I
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Opération 2 : Suir-i de l'ér'olution de la
riziculture continue eu double culture de riz

L'essai comporte 9 traitements constitués
fertilisation minérale er trois sources de
differentes combinaisons ont été testées dans
répétitions. Le test est conduit en hivernage et

En hivemage les niveaux de facteur sont :

- niveaux facteur fertilisation minérale
. Sans engrais
. 90 kg ha-' N+ 20 kg ha' P
.120 kg ha-r N + 20 kg ha-r p+ 25 kg ha-r K

fertilité des sols et des

par la combinaison de
restitutions de matières
un dispositif factoriel en
en contre saison.

rendements sous

trois niveaux de

organiques. Ces

bloc de Fisher à 4

En contre saison. la dose d'azote
autres traitemehts restent identiques.

I Les parcelles élémentaires
implanté à la sgus/station de Kogoni

- niveaux facteur fertilisation organique
. Sans matière organique
. restitution de,la paille produite
.fumier5tha-'

a été augmenté de 120 à 150 kg N ha-'. Tous les

gnt une surface élémentaire de 30 m2. L'essai a été
sur un vertisol type dian depuis 1981.

un dispositif en bloc de Fisher en 5 répétitions à

Niono. Les parcelles élémentaires avaient une

Opération 3:Effet de la fertilisation sur le rendement des variétés de nz en fonction
de la gestion des cultures (essai collaboratif IER/ADRAO)

Deux variétés de riz (BG 90-2 et Sébérang Mr 77) ont été combinés à quatre niyeaux de
gestions (parcelles désherbées ou non combinée à une lame d'eau perrnanente ou une lame
d'eau avec assec de 5 à l0 jours) et deux périodes d'application de la fumure de fond (avant et
après repiquage). Le dispositif est un bloc de Fisher comportant l6 traitements répétés 5 fois
sur sol Danga et 4 fois sur sol Moursi. Les parcelles avaient une dimension de 30 m2. L'essai
a été implanté à la station de ),liono. La fertilisation utilisée est l20N- Z0 p - 50 K.

A I'issue de laprenrière année, les meilleurs traitements seront retenus pourér'aluer le
taux de recouvrement des éléments Pet K.

Opération 4 :Evaluation du fertilisant organique << Sabougnournâ r, le rendement du
nz lrngue

Douze traitenrents ont été cornparés dans
la station de recherche agronomique de
dimension de 30 m2.

En station, les traitements testés sont :

T1

T2
T3
T4
T5
l'(r
'f7 :60 kg ha-] N -' l(l kg ha-i P + 3t lra-' Sobougnounra
'l'8 : (r() kg ha-' N * l{) kg ha'r P + 5t ha-' Sohorgnounla
J'9. l20kghar N - 2(t kg ha'' P + 5t ha-r Composr'l'l():(r() kg lra' N - l() kg lra-r 1, r 5t ha-' {-'ornporr't'll .120 kg har \ r 2() kg ha-r p r lt ha-' Sob,rugnotnrra
'l'lr2.6{) kg lra' N - tt)kg/ha l) rlt lra-' Suborgnounta

120 kg ha-r N+ 20 kg h3-' p (fumure vulgarisée)
120kgha-r + 20 kg ha-rP + 50 kg ha-r 1ç-
120 kg ha-r N - 20 kg ha'p * f i na' Subougnouma
l2() kg ha-rN - 2rt kg ha'P n 5 t lra-' SubougnoLrma
(r{) kg lra-'! * l(l kg ha'' P * 5 t ha'r fumicr-
l2() kg ha-' N - 2(t kg ha'' p * 5t ha-r fumicr
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Opératiol 5 :Test d'evaluation du fertilisant organique Sabougnouma sur le rendement

du riz sur deux types de sol.

Quatre traitements ont été comparés en milieu paysan sur les sols Moursi et Danga dans

les zones de Niono, Molodo et N'Débougou. Au total, douze paysans ont été retenus.

Les traitements testés sottt :

Tl : 120 kg N ha-r+ 20kg ha-r

T2 : 120 kg N ha-r+ 20kg ha-l

T3 : 120 kg N hq-r+ J0kg ha-'

T:t : 60 kg N ha-'* I Ukg ha-' P

P (fumure vulgarisée)
P+50kg Kha-'

P +3t ha-' Sabougnouma
+3t ha-r Sabougnouma

'l

Opération 6 :Evaluation de nouvelles formulations d'engrais chimiques sur le sol et le

rendement du riz irrigué.
Trois formulations d'engrais choisies sur la base du phosphore et du potassium ont été

conrparées à la fonnule vulgarisée et celle en voie de vulgarisation. L'essai a été implanté à

la statiol de Niono sur deur types de sol (Danga ét Moursi). La variété Kogoni 91-l a été

utilisée. Le dispositif est un bloc de Fishei comportant 5 traitements répétés 4 fois. Les

parcelles avaient une dimension de 30 m2.

Les traitements testés sont les suivants :

Tl : 120 kg N ha-r + 20kg P ha-r (fumure vulgarisée)

T2 : 120 kg N ha-r+ l0 kgÆra P + 25 kg ha-l K (fumure en voie de vulgarisation)

T3 : 120 kg N ha-r + 20 kg/ha P +50kg ha-r K
T4: 200 hg tra-' (9-23-30) + 150 kg ha-r d'urée (Senchim)

T5: 200 kg ha-r BB rl0-15-30-5cao) + 150 kg ha-' d'urée (senchinr)

Opération 7 :Evaluation de I'arrière effet des amendements et de la fertilisation

minérale potassique :

Quatre sources d'amendement (traitements principaux) et trois niveaux de fertilisation

potassique (traiternents secondaires) ont été étudiés dans un dispositif en split-plot en six

répétitions. Les amendenlents ont été apportés les deux premières années. Cette année, nous

avons évalué les effets résiduels. L'essai est implanté sur un sol Danga dans le Macina. La

variété utilisée est la BG 90-2. Le complément minéral est composé d'azote (120 kg ),1 ha-r) et

de phosphore (20 kg P ha-r)

Les traitements principaux
. témoin sans amendement
. fumier l0 t ha-r

. Phosphate naturel de Tilernsi ( 1t ha r)

. dolomie 3t ha-l

Les traitements secondaires
,0kgKha-r

. 25 kg K ha-:

. 50 kg K ha'r

Opération 8 . Etudc diagnostique des éléments nutritifs N, P,K , Zn '.

L'inrportancc dcs élénrcnts N,P,K et Zn est mise cn ér'idence a travers un essai

soustractif collportant sir traitcmcnts dont un témoin absolu implanté sur dcs sols de typc

Danga. Lcs traitcrncnts solrt comparés dans un dispositif cn bloc clc Fisher cn six

répétitiorrs. l.cs parccllcs élérncntaircs ont 3() nt'dc surfacc. I.'cssai cst répété dans trois

zoncs dc l'Oflice du Nigcr (Kouroumari, Molotlo, Macina). ('ct cssai cst à sa quatriclttc

arrnéc. l.cs traitcttrcttts cotrtparés sont :

'l'l :() kg ha'r N r () kg har I'r () kg ha-' Kt t) kg l'ta' Zn.
'l'2'.l2tt\glra'r N rzo kg ha-' I'' 5 () kg lrar K t 7 kgha't z'tt
'l'3 : () kg ha' N ,2()kE ha'' Pr 5 () kg ha-' K+ l kgha'' Zn
'l'4 .lZttkgha-r )*l , (t [g ha'r P'5() kg ha I l( * 7 kgha't Zn
't'5 : l}}kiha'r N t Z}kgha-r Pr () kg ha-r K+ 7 kgha-t zn
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T6 :120 kg ha-r N + 20 kg ha-r P+ 50 kg ha-r K+ 0 kg ha-r Zn

Opération 9 :Test potassium sur Moursi et Danga

Trois niveaux de potassium ont été comparés sur 2 types de sol dans toutes les zones

de I'Office du Niger. La variété utilisée est Kogoni 91-1. Le dispositif est constitué par les

blocs dispersés. Chaque paysan est considéré comme une répétition. Une dizaine de

paysans ont été choisis par type de sol.

Les traitements testés sotlt :

Tl : 120 kg ha-r N + 20kg P h3-' * 0 kg Kha-r
T2: 120 kg ha-i N+20 ks P ha-' + 50 kg K ha-'

T3: 120 kg ha-' N+ 20 kg P ha-' + 100 kg K ha-'

Opération'10 : Evaluation en vraie grandeur de l'efficacité d'un engrais bulk blending

sur le rendement du riz irrigué
Le test a été'conduit sur les sols du M4cina. Son objectif est de vérifier en vraie grandeur

I'efficacité sur le rendemenr du riz inigué d'un engrais bulk-blending (32-52-24-6S-9MgO-

0,4 Zn).et des combinaisons d'engrais retenues à partir des essais sur sols dégradés du

Macina. La variété Kogoni 9l-l a été utilisée. Le dispositif est constitué par des blocs

dispersés où chaque paysan constitue une répétition. Au total, 3 paysans ont été retenus.

Les traitements testés sont les suivants :

Tt :120 kg N ha-r+ l0 kg ha-r P (fumure vulgarisée)

T2 : 120 kg N l.tu-' + l0 tcg ha-' P+ 50 kg K ha-r

T3: 200 k-e ha-' bulk-blending + 150 kg d'urég ha-'

T4: 5t fumier ha-r + 120 k-e x hu-'+20kg ha-r P+ 50 kg K ha-r

Activités 2: Caractérisation des légumineuses dans le cadre de la gestion de la fertilité

des sols rizicoles à I'Office du Niger.

Six espèces et variétés de légumineuses (Vigna unguiculata, Arachis hypogea

(91l06|CGV, 90320 ICGV). Mucuna cochininensis, Dolichos lablab et Mucuna pruriens) ont

été choisies dans une collection de 17 échantillons. Les critères étaient la richesse en éléments

fertilisants (NPK). la production abondante de biomasse aérienne, le nombre et l'efficience
des nodules. L'objectif était d'identifier la légumineuse qui permet non seulement d'améliorer

le rendement nrais aussi de nraintcnir la fertilité du sol ; ce qui permettrait de réduire

I'utilisation de I'azote chirnique dans l'élaboration du rendement du riz. Pour ce faire.

I'arachide, le niébé et le Mucuna cochininensis ont été cultivés sur les parcelles élémentaires

avant le repiquage du riz. Le dispositif utilisé est un bloc de Fisher avec 9 traitements répétés

5 fois. Les parcelles élémcntaircs avaient unc surface de 60 m'. L 'essai était implanté à la
station de Niono sur un sol Danga.

Lcs traitenrents testés sont les suivants :

Tl : Riz sans lcflilisation (témoin absolu)
T2 .120 kg N lra-i * lrt kg P ha'' 1lu-urc vulgariséc)

l-3 : (r0 kg N lta-'-t 2'rkg P ha-'.+ Mucuna
-l-4: l2() kg N lra.r 'lr) kg I'lta-' t Mltcttna
'l'5. (r() kg N ltit't 2'r kg I) lta't Niébé
'l (r: l2() kg N ha I r 3{) kg I) lta I r Niébé
'l'7: (r0 kg N lrart 2'r kg I'lta'rr Arachiclc
'l'tJ: 

I 20 kg N ha'r r l() kB I' lta'r t Araclriclc
'l'9: lz}kiN ha'r, l() kg I'ha-r t 5{) kg K hal
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4. Résultats attendus
- une recornmandation à base de fertilisation organo - minérale est formulée
- l'ér'olution des propnétés physico-chimiques (telle que pH, carbone, conductivité

électrique, bases échangeables etc.) des sols en riziculture continue (simple et double
culture) est déterminee :

- au moins une spéculation adaptée à la rotation dans le système à base de riz inigué est

connue.
- une recofirrnandation de la fertilisation minérale en fonction de la sestion des cultures

est formulée.

5. Point d'exécution technique

5. l. Calendrier effectif d'exécution
La première activité est à sa quatrième année d'exécution. Les premiers résultats ont

permis d'initier des tests en milieq paysan qui feront I'objet d'évaluation économique.
Avec I'essai sur les amendements, il y a eu une évaluation de I'arrière effet.

Dans le cadre de la deuxième activité- la caractérisation des légumineuses est à sa

troisième année.

5.2. Observation sur le déroulement de la campagne: d'une manière générale. la mise
en place et le suivi se sont déroulés correctement.

6. Résultats obtenus et discussions

6.1. Rappel des résultats des campagnes précédentes

Les différents essais ont montré I'importance de la fertilisation complète N. P. K. dans
un système intensif de riziculture. Les sols de I'Office du Niger, malgré la grande variabilité
ont donné des réponses à la fertilisation potassique. Les résultats de l'étude dia_enostic ont
montré que I'apport des élénrents NPK est indispensable pour obtenir des rendements élevés.
L'importance de ces differents éléments était variable en fonction des zones de production
rizicole. Le zinc n'apparaît pas comnle un élément indispensable pour I'obtention de
rendement élevé. Ces résultats ont montré la nécessité d'inclure le potassium dans la
fertilisation du riz.

Les essais à long tenne sur la fertilisation organo-minérale ont montré I'intérêt de
I'apport de la nratière organique surtout dans un système de riziculture intensive.

La caractérisation des légumine uses a permis d'identifier des spéculations
intéressantes dans Ic cadrc dc la diversification dcs cultures.

6.2.Résultats de Iu ca,rrpuflne 2000

6.2.1. Srivi de I'évoluliott de Ia fertilité des sols et des rende ments en simplc culture

l.cs rcrtclclncnts vitricnI tlc i(t(t3 kg ha'' u6'l'17 kg ha-' (tablcau l;. ('cttc au-smcrrtatiorr

cst variablc suivattt lcs typcs dc ll'rtilisatiorr rninéralc ct organiquc. L'obtcntion d.J 90"1, tltt
rcndcntcnt néccssitc I'apport rlc lirrnicrconrbiné à 50 kg lta' d'uréc, dc lirrrc fLnrur'; nrilrûralc
(ltX)kg N lta-l r l3 kg I) harl sculc ou conrbiné aux diflércntcs sourccs dc rcstitutiolr
organiquc (tablcau2). ('orrtraircnrcnt aux autrcs annécs, la paillc combinée à la fortc fiumurc
minéralc pcrmct unc augr.nclrtation dc 133 (kt conlrc 98"/,' pour un apport combiné dc fumicr ct

dc fortc fumurc minéralc. I.'cnfouisscnrcnt dc paillc produitc perrnct une augmcntation dc
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28% contre 22% obtenu par Ponnamperuma en 1984. Quant au fumier, I'augmentation est de
70%' Cette valeur est très proche de celle de Cong (1984). Ces augmentations de rendement
sont liées à un apport continu de matière organique qui a permis une accumulation d'éléments
nutritif dans le sol (Akio 1981). Les analyses de sol sont en cours au laboratoire d'analyse de
sol et de plante de Sotuba.

Tableau I : Rendement kg ha-t des différentes combinaisons

Rendement kg ha-

Sans
organique

matière Paille
enfouie

produite Fumier5tha-

Sans engrais minéral 3003 3847 5011

50 kg N ha- N 4842 5569 5850

100 kg N ha +13kgPha 6014 6997 59s6

Tableau 2 : Augmentation en pourcentage par rapport au témoin sans apport

Augmentation o/o

Sans
organique

matière Paille produite Fumier 5 t ha-
enfouie

Sans engrais 28 66,9

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

50 kg N ha- ï{ 61,2 85 94,8
100 kg N ha- + 13 kg P ha- 100,3 133 98,3

Dans le cadre d'une svnthèse partielle, nous avons fait une analyse pluriannuelle sur
19 ans. Les résultats de l'anal1'se de variance et de comparaison des moyennes consignés dans
les tableaux 3 et 4. Le rendement moyen du témoin absolu (sans matière organique et sans
engrais) après l9 ans de culture est supérieur à2 500 kg ha-r ltableau 3).
L'apporl de 5t ha-l de fumier combiné aux différentes doses de fertilisation minérale est
équivalent à la paille produite combinée à 100 kg N ha-r + l3 kg p ha-r.
Sans fertilisation minérale, I'apport de la paille augmente la production paddy de 34%et celui
du fumier de 74oÂ par rapport au témoin absolu. La rnatière organique quelle que soit la
source combinée à 50 kg N ha-r donne une augmentation de rendement de plus Ai SOZ par
rapport au témoin absolu. La combinaison matière organique avec 100 kg N ha-r + l3 kg p
lra-rdonne au moins Llne allgntentation de 124% toujours par rappon au témoin. euant au
poidspaille, il varie de350Â à 150 7o selon les traitements (tableau 4).

Conclusion :

Err présettcc d'Lntc forlc dosc de ferlilisation ntirréralc (100 kg N har+ l3 kg p ha-'), lu
paillc produitc ct le firrnicr ont donlré dcs rendenrcnts supéricurs à (r t ha-'. Ccs iendements
sottl statistiquctncltt équivalcttts au fumicr plus 50 kg N lra-r. Par rapport à la laiblc
fcrtilisatiort (50 kg N ha-';, 1., rcndctncnts obtcnus à paitir clu firnricr ct la paillc produitc
clépassott lcs 5 (XX) kg ha-'. Pou. trn objcctif clc plus de 5t ha-l clc padcly, un apporl d'engrais
Ittinéraux cst indispcnsablc. Lc futtrier est la mcillcurc sourcc dc rcstitution organiquc ctl
I'abscncc dc fcrtilisation ntinéralc ou avec I'apport d'une fàible quantité cl'cngrais minéiaux.
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I Tableau 3: Poids grain en kg ha-r du test d'évolution de la fertilité des sols et des rendements

en simple culture de riz

t Traitements Rendements
paddy (kg ha-r)

Augmentation
rendement (%)

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8:
T9:

: sans matière organique et sans engrais 2840 f
4302 d
6147 a
3815 e
5376b
6367 a
4932 c

63ll a

6540 a

I
I
I

: sans matière organique + 50 kg N ha-'
:sans matière organique+ 100kg ha-r+13kg P ha-r

tt
116
34
89
t24
74
r22
r30

:paille produite sans engrais
:paille produite+50 kg N ha'l
: paille produite+ 100kg N ha-r+ 13 kg P ha-r
:5t ha-lfumier+ 0 kg N ha-l
5t ha-rfumier + 50 kg N ha-r

5t ha-rfumier+ 100 kg N ha-r + l3 kg P ha-r

I
t

Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquemént équivâlents.

Tableau 4 : Poids paille en kg ha-rdu test sur Ie suivi de l'évolution de la fertilité des sols
et des rendements en simple culture de riz

Fertil i sation minérale
Fertilisation organique sans engrais 50 kg N ha- 100 kg N ha- + 13 kg P ha

I Sans matière organique 4264 d 5870 c 8957 b
Enfouissement paille produite 5742 c 6776 c 8688 b

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fumier 5t ha- 8332 b 9219 b 10652 a
NB:leschiffresaffectéspar|esmêmesIettressontstatistiquè@

6.2.2- Suivi de l'évolutiort de lafertilité des sols et des rendements sous riziculture continue
en double culture de riz ( I 996- I 999).

Il existe un effet hautement significatif de la fertilisation minérale et organique pour
toutes les variables analysées excepté le nombre de talles au m2 pour la ferrilisation minérale
(tableau 5). Pour toutes les variables, I'interaction n'est pas significative.

Concernant la fertilisation minérale, la fumure minérale complète l20kg N ha-l + 20
kg P ha-r + 25 kg K ha-r est meilleure pour les variables rendement, poids puitt.. Pour le
nombre de panicules au m2, il reste équivalent au traitement 90 kg N ha-r + 20 kg p ha-r .

Concernant la fertilisation organique, le fumier 5t ha-l est meilleur pour toutes les
variables analysées par rapport à I'enfouissement de la paille produite. Toute chose égale par
ailleurs, l'apport du fumier peffnet une augmentation de 94 oÂ par rapport au témoin sans
restitution organique et 16% par rapport à I'enfouissement de la paille produite. Les résultats
confirment ceux de la campagne 1999. Les analyses de sol sont en cours au laboratoire
d'analysc de sol ct de plante de Sotuba.
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I Tableau 5 : Résultats d'ânalyse du I'essai sur

rendements sous riziculture continue en double
l'évolution de la fertilité des sols et des

culture de riz.

I Traitements Talles
m2

au Panicules
m2

au Rendement
paddy (kg/ha)

Poids paille
(kg/ha)

t
Facteur I : Fertilisation
Sans engrais
g0kgNha-r+20kgPha

minérale

-l

-l

193
208
2r2

178 b
201 a
208 a

4923c
5796 b
6486 a

5264b
5s96b
7248 a120kg N ha-r + 20 kg P ha-' 25 kg K ha

-l

I Facteur 2 : Fertilisation organique
Sans matière organique
Paille produite enfouie
Fumier 5 t ha-'

167 c

209b
237 a

161c
20rb
226a

3732c
6244 b
7230 a

3887c
6297 b
7920 aI Moyenne générale 204 r96 5735 603s

I
Signification
Facteur 1

Facteur 2
NS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

Interaction F 1XF2
cv (%)

NS
I 1,5

NS
8,7

NS
2,7

NS
13,7I

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

Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents
HS : significatif au seuil de l% : NS : non significatif

6.2.3. Effet de la fertilisation sur Ie rendement des variétés de riz en fonction de Ia gestiort
des cultures.

Les résultats d'analyse de variance et de comparaison de moyennes suivant le test de

Newman et Keuls figurent dans les tableaux 6 et 7 respectivement pour sol Danga et Moursi.
Les variables analysées sont. le nombre de talles et de panicules au m2, la hauteur moyenne en

cm, le poids paille en kg ha-ret le rendement paddy en kg ha-r

Sur sol Danga, les coefficients de variation varient de 8,5yo pour la hauteur moyenne à 16%
pour le nombre de panicules (tableau 6).
Il existe un effet des facteurs périodes d'application, gestion eau et désherbage sur les

variables analysées (tableau 6). L'effet variétal sur la variable hauteur se traduit par la grande
taille de la variété Sébérang par rapport à BG90-2.

L'effet période d'application de la fumure de fond est perceptible sur les variables
analysées sauf la hauteur moyenne. L'application de la fumure de fond avant le repiquage
donne le meilleur rendement (6176 kg ha-r) contre 4951 kg ha-raprès repiquage soit une

difference de rendement paddy de 1225 kg ha-r. Il existe un effet gestion de I'eau et

désherbage sur la hauteur moyenne et le rendement paddy. Le meilleur rendement est obtenu
avec le traitement lanre d'eau perrnanente et le désherbage (GlDl) qui est statistiquement
équivalcntc à la lanrc d'cau pennanentc mais non désherbé (GlD2). Les traitemcnts GlDl et

GlD2 sont statistiqucrncnt équivalcnts ct traduisent I'intérêt du désherbagc et la permancncc
dc I'cau pour I'obtclrtion tlc borr rcndcnrcnt (tablcau (r). La nroycnnc dc rcndcntent est dc

55(14 kg lta-'.

Sur sol Moursi, lcs cocfflcicrrts dc variatiott varicnt dc 5.6(Yo pour la hautcur nroycnnc a

20.3t% pour lc nonrbrc tlc paniculcs au nr2. Conrmc sur sol Danga, il n'y a pas d'intcractiolt
cntrc lcs lactcurs étudiés nrais il existc des effets simplcs. L'effiet variétal sur la hautcur
nroycnnc traduit la grandc taille dc Sébérang par rapport à BG 90-2.
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L'effet période d'application de la fumure de fond est visible sur les variables talles au m2,

paniculês au m2 et le rendement paddy en kg ha-r ltableau 7). L'application de la fumure de

fond avant le repiquage entraîne une augmentation de 1500kg ha-' de paddy par rapport à

I'application de la fumure après repiquage. Il existe un effet gestion de I'eau/désherbage sur le

rendement. Cet effet se traduit par I'obtention de meilleurs rendements sur les traitements

ayant bénéficiés d'une lame d'eau perrnanente (désherbés ou Ron désherbés). Ces traitements

sont statistiquement équivalents et restent supérieurs aux autres. Le rendement moyen de

I'essai est de 5958 kg/ha.

Conclusion :

Sur sol Danga, le meilleur rendement est obtenu avec le traitement lame d'eau

perrnanente et le désherbage qui est statistiquement équivalent au traitement avec lame d'eau

peffnanente mais non désherbé. Sur sol Moursi, I'application de la fumure de fond avant le

iepiquage entraîne une augmentation de 1500kg ha-' de paddy par rapport à I'application de la

fumure après repjquage. Il existe un effet gedtion de I'eau/désherbage .sur le rendement. Cet

effet se traduit par l'obtention de meilleurs rendements sur les traitements ayant bénéficiés

d'une lame d'eau perïnanente (désherbés ou non désherbés). I es traitements consistant à

appliquer la fumure de fond, au maintien de la lame d'eau pelrnanente et les niveaur de

désherbage seront retenus pour déterminer le taux de recouvrement en milieu paysan . t

Tableau 6 : Résultats d'analyse de variance de I'essai effet de la fertilisation sur le

rendement des variétés de riz en fonction de la gestion des cultures sur sol Danga -
hivernage 2000

I Traitements Talles
m2

au Panicules
m2

Hauteur
(cm)

Poids paille
kg ha-r

Rendement
paddy' kg ha'r

I
Facteur I : variétés
BG 90-2
Sébérang Mr 77

237
233

202 l10b
205 121 a

6998
7l l8

5587
5540

I
Facteur 2 : fumure de fond
Avant repiquage
Après repiquage

253 a
218 b

219 a

189 b
116
ll4

7300 a

6816 a
6176 a

4951 b

I
I

Facteur 3 :

eau/désherbage
GIDI
GI D2
G2DI
GzD2

gestion

232
246
233
229

208
214
202
r92

n2b
tt2b
ll7 ab

l2l a

7070
6803
7 400
6959

637 6
5955
5025
4898

a

a

b
b

Moyenne 235 204 ll5 7058 5564

I
I
I

Sign ifïcation
Variétés (Fl )

Apporl cngrais de fond (F2\
Gcstion cau/déshcrbagc (F3 )

iiriôr act'on t'- t x i'z
Irrtcractiorr I; I [i3
lntcraction F2XF3
lntcraction Ir I XFZXI;3
C.Y (ol,)

NS
HS
NS

NS
HS
NS

HS
NS
IJS

NS
S

NS

NS

HS

HS

NS

NS
NS

NS
14 ,0

NS

NS
NS
NS
l(r,0

NS

NS
NS
NS
8,5

NS
NS
NS
NS
15,5

\S
\S
NS

\S
t4 ,9

I
I
t

Les chiflies all'ectés par les nrônrcs

llS : significatil'att scttil dc l'Z' : S
lcttrcs sottt statistiqucmcnt équivalents
signilicatil'au seuil dc 5'k, ; NS : non significatil'
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NB:
Gl : lame d'eau petmanente
G2 : assec de 5 à 10 jours
Dl : désherbé
D2 : non désherbé

Tableau 7 : Résultats d'analyse de variance
rendement des variétés de riz en fonction de
hivernage 2000

de I'essai effet de la
la gestion des cultures

fertilisation sur le
sur sol Moursi -

I Traitements Talles
au m2

Panicules
au m2

Hauteur Poids paille kg
, -l(cm) na'

Rendement
kg ha-r

I
Facteur I : variétés
BG 90-2
Sébéran gMr 77

209
209

r92
184

108 b 7234
120 a 6695

6050
5 866

I
Facteur ' 2 :

fumure de fond
Avant
Après

application

229 a
189 b

206 a

r70 b
113

115

7287
6642

6708 a

5208 b

I
I
I

Facteur 3 :

eau/désherbage
GIDI
GI D2
G2DI
GzD2

gestlon

214
214
198
210

r88
195

183

189

tt2
113

116
n5

6944
6629
7050
7234

6655 a

6524 a

5208 b
5445 b

Moyenne 209 r88 tt4 6964 5958

NS
NS
NS

I
Signification
Variétés (F 1 )
Apport engrais de fond (F2)
Gestion eau/désherbage (F3)

NS
HS
NS

NS
HS
NS

HS
NS
NS

NS
HS
HS

I
I

Interaction F I XF2
Interaction F I F3
Interaction F2XF3
Interaction F 1 XF2XF3
cv (%)

NS
NS
NS
NS
17 ,0

NS
NS
NS
NS
20 ,3

NS
NS
NS
NS
5,6

NS
NS
NS
NS
19,7

NS
NS
NS
NS
tl .4

I Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents

I HS :significatif au seuil de 1%;NS: non significatif

t
I
I
I
I
I

(t.2.4. Evuluation clttfertilisurtt organique Sabougnouma sur le renclement du riz irrigué.

Essui ert slutiort
Lcs cocfficients dc variation varient dc 4,8"1, pour la hauteur moyenne à 23,5oÂ pour lc

;roids paillc (tablcau 8). Panni toutcs lcs variablcs analysécs, I'cffct des traitcmcnts cst

Irautcrncrrt signillcatil'pour la ltautcur ct lc poicls grain. Pour lcs autrcs variablcs, I'cffct cst

non signitlcatil-.
Pour la variablc hautcur nroycnnc, I'apport clc 5 t ha-l clc sabougnouma combiné à la fumurc
vulgariscc (120 N + 4(t PzOs) permct unc bonnc croissancc des plants. Ce traitement cst

statistiqucmcnt équivalent aux autres mais dil'fère dc la fumurc vulgarisée et de la demi-dosc
vulgariséc ((t0 N + 23 PzO:) + 5t lra-rde fumicr ou lt ha-r sabougnouma (tableau 8).
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pour la variable rendement,l'apport de Sabougnouma à la dose de 3 et 5t ha-r donne les

meilleurs rendements (7660 kg ha-r et 7780 kg ha 
-') . Ces rendements sont supérieurs à ceux

obtenus à partir de la fertilisation minérale seule. L'apport d'lt ha-r de Sabougnouma associé

à la demi dose de la fumure vulgarisée (60N-23P2Où est équivalent aux fortes doses de

Sabougnouma (3 et stha-r) combinées aux fortes doses de fumure minérale.

L'appôrt de 3 ou 5t ha-r de sabougnouma combinée à la fumure vulgarisée entraîne une

augmLntation du rendement paddy de 2020 ou 2146 kg respectivement par rapport à la
fumure vulgarisée (120 N + 46 PzOs).

Que1le que soit la dose de fumure minérale, I'apport de lt ha'l de sabougnouma donne

des rendements paddy statistiquement équivalents (tableau 8). Une étude économique en

deuxième année permettra d'ér'aluer la rentabilité de chaque traitement. Une étude du produit

par rapport à I'environnement doit être menée pour préciser son impact. Le rendement moyen

de I'essai est de 6513 kg ha-'.

Tableau 8:Résultats d'anâlyse de variance de I'esçai Sabougnouma en station (campagne

2000

Traitements Talles
au m2

Panicules
au m2

Hauteur
(cm)

Poids paille
(kg ha-')

Poids paddy
(kg ha-')

Tt: t20N+20p 283 2s8 82c 54r2 s640 bI T2:t20N+20P+50K 286 253 85 abc 7180 6060 b

T3 : 1 20N+20P+3tlha sabougnouma 3r6 262 91 ab 7029 7660 a

t T4 :12ç\+20P+ 5tlha sabougnouma 324 293 93a 797 | 7786 a

T5 : 60 N + 10 P + Stlha fumier 256 242 79c s7 66 s429 b

T6 : 120 N + 20P + stlha fumier 288 261 86 abc 66s0 6902 ab

I T7 :60N+10 P + 3t/ha sabougnouma 279 250 87 abc 577 4 6439 ab

T8 :60N+10 P + stlha sabougnouma 286 270 85 abc 6296 6566 ab

T9 : 120 N + 20P + 5tlha compost 283 26r 84 bc s640 s682 b

I T10 : 60 N + 10 P + 5tlha compost 300 255 84 bc 5244 6103 ab

T1 1 :120N+20P+ ltlha sabugnouma 318 301 86 abc 7012 6902 ab

Tl 2 :60N+ I 0P+ I t/ha sabougnouma 293 271 81 c 5185 6987 ab

I Moyenne 293 265 85 6263 6513

Signification NS NS HS NS HS

I cv% 13,6 | 4,4 4,8 23,5 13,0

I
I
I
t
I
I
I

Les chiffres affectés par les mênres lettres sont

HS : significatif au seuil de loÂ

NS : non significatif

stati stiquement équivalents.

Test en milieu pflysûn
Sur Danga,les coeffrcients de variatiort varient de3,4 7o pour lahauteur(cm) à 10,9 7o pour

la variable panicules au m2. Pour la variable rendement, il n'existe pas un effet des différents
traitemepts (tableaux 9). Par contre, I'effet traitcmcnt est hautement significatif à significatif
pour lcs autrcs variablcs zrnalysécs. Pour lcs variablcs tallcs au m2 et panicules au nt2. tous lcs

traitcnrcnts sorrt statistiquclncnt équivalcrrts rnais rcstcttt supérieurs à la fumurc vulgariséc

( 120 N ' 2() [)).

Quant à la variablc lratttcttr. lcs traitcltrctrts avcc I'
bonnc croissatrcc des plants par rapport aux autrcs.

équivalcntc au traitenrent 120 N + 20 P+ 50 K.

arnendctnctrt Sabougnouma pcrntcttcnt unc

La funrurc vulgarisée (120 N + 20 P) rcstc

Lc rendenrent ntoyen de I'cssai cst dc 6200 kg

variant clc (1098 kg ha-' à (,359 kg ha-r (tableau l()).
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Sur Moursi, les coefficients de variation varient de 1,98 oÂ pour la hauteur à I1,3 o/o pour la
variable talles au m2. Il existe un effet traitement pour la variable hauteur seulement. Avec les
autres variables, il n'existe pas d'effet traitement (tableaux 10).
Pour la variable hauteur, tous les traitements à base de Sabougnouma sont statistiquement
équivalents et supérieurs à la fumure vulgarisée. Le traitement 60N+13P+3tha-'sabougnouma
permet une bonne croissance des plants par rapport à la fumure vulgarisée (120 N+ 20P). Le
rendement moyen de I'essai est de 5566 kg ha-l (tableau l0).

Conclusion :

Les résultats obtenus au cours de cette première campagne sur l'essai en station
montrent que Sabougnouma (3t ha-',5t ha-r) combinée à la fumure vulgarisée (I20 N + 20 P)
donne les meilleurs rendements paddy par rapport à la fumure vulgarisée (120 N + 20 P) et à
la fertilisation complète (120 N + 20 P + 50 K). Les fortes doses de Sabougnouma restent
équivalentes à la faible dose (1t ha-t) utilisée dans les mêmes conditions.

Sur les tests en milieu paysan, les'sols présentent des réactions différentes par rapport
aux traitements utilisés. Il n'existe pas un effet Sabugnouma sur le rendement. Les
rendsments sont plus élevés sur sol Danga (6200 kg ha-r ) que sur sol Moursi (5566 kg ha-i).
Les rendements moyens sont relativement élevés. En deuxieme année un analyse économique
permettra de préciser la rentabilité des traitements.

Tableau 9 : Résultats d'analyse de variance des tests Sabougnouma sur sol Danga
(campagne 2000)

Traitements Talles au m2 Panlules Hauteur Poids paddy
(kg ha-')

I Tl : 120 N + 20P (fumier vulgarisé) 295 b 292 b 89b 6098
T2:120N-r20P+50K 310 ab 308 ab 91 b 6l2s
T3 : 120 N + 20P + 3t ha-'sabougnouma 344 a 342 a 95a 6359

I T4 : 60 N + l0P+ 3t ha-'sabougnouma 335 ab 331 ab 94a 62t8
Moyenne 32r 318 92 6200
Signification HS NS

3,6I cv% 10,7 10,9 3,4

I
Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents.
HS:significatif au seuil delo/o;S :significatif auseuil de5Yo; NS: nonsignificatif

Tableau l0: Résultats d'analyse de variance des tests sabougnourna sur sol Moursi
campagne 2000

I Traitements Talles Panicules Hauteur
au m2 au m2

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

I Tl : 120 N + 20P (fumure vulgarisée) 278 272 86C 8792 5823
T2:120N+20P+50K 330 320 90 BC 826r 5459
T3 : 120 N + 20 P + 3t ha-'saboLtsnouma 377 371 95 AB 8224 5392

t 1-4 . 60 N + l() P+ 3t ha-'sabougnounta 356 353 97A 85 I I 5 5q2
Moycnrrc 335 329 92 8447 5 56(r

Siqnificatiorr NS NS NS \S
5,61,9I CY'K, I 1,3 I 0,1

équivalcnts.

(s,4

[-cs clriflrcs affcctés par lcs nrêrncs
S : significatif'au scuil dc 5'/o; NS

lcttrcs sont statistiqucmcnt
: nor-l significatif
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6.2.5. Evaluation de nouvelles formulations d'engrais chimiques sur le rendement'du riz
irrigué"

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

Newman et Keuls figurent dans les tableaux I I et 12.

Sur sol Danga, le rendement moyen de I'essai est de 6831 kg ha-I. Les coefficients de

variation varient de 4,5oÂ pour la hauteur moyenne des plants à 19% pour le poids paille en kg

ha-l. Il n' y a pas d'effet de traitements sur les variables analysées. Pour la variable

rendement en tj na-', le traitement 9-23-30 (200 kg.ha-r; + 150 kg ha'rd'urée a donné un

rendement de IOZO kg ha-ide paddy contre 6437 kg ha-rpour la fumure vulgarisée.

Sur sol Moursi, ie rendement moyen de l'essai est de 5612 kg ha-l Les coefficients de

variation varient d,e 4,4oÂ pour la hauteur moyenne à 17,60Â pour le rendement paddy en kg

ha-1. Sur ce sol, I'effet des traitements n'est pas perceptible sur les variables analysées. Pour la'

variable rendement en kg ha-!, la fumure vulgarisée a Aonne un rendement de 5682 kg ha-tde

paddy centre 526l kg ha-r et ,5471 kg ha-rrespectivement ,pour les traitements 10-15-30-5

buOizoo kg ha-r) + ts-o tg ha-rd'urée et g-;34ô Q00 kg ha-') +150 kg ha-'d'urée..

Conclusion :

Les deux types de sol présentent les mêmes réactions par rapport aux traitements

testés. Les résultats obtenus au cours de cette campagne ne montrent aucune difference entre

les traitements testés quel que soit le type de sol. Une deuxième année est nécessaire pour

confirmer les résultats obtenus.

Tableau I I : Résultats d'analyse de variance de l'évaluation de nouvelles formulations
d'engrais chimiques sur le sol et le rendement du riz irrigué - sol Danga -hivernage
2000

I Traitements Talles
au mt

Panicules
au m2

Hauteur
(cm)

Poids paille
(kg ha-')

Rendement
paddy (kg ha-r;

Tl :120 N+20 P (fumure vulgarisée) 286

285

256

244

250

261

264

6103

5261

5577

5472

5692

6437

6841

6586

7026

6650

84

I
I
I
I

T2:720N+20P+25K
285

T3: 120 N +20P + 50 K
266

T4: Engrais 9-23-30 (200 kg hu-')
+150 kg ha-rd'urée 297

86

84

84

86
T5: Engrais 1 0- I 5-30-5CaO (200 kg
hu-') + l5o kg ha-r d'urée
Movenne 284 256 85 5621 6708

I
Signification
CY "/,,

NS
8,2

NS
9,8

NS

4,5

NS
l9

NS
l0

NS : non signi{lcatif

I
I
I
t

411



Tableau 12: Résultats d'analyse de

d'engrais chimiques sur le sol et le
2000

variance de l'évaluation de nouvelles formulations
rendement du riz irrigué - sol Moursi -hivernage

Traitements Talles
au m2

Panicules
au m2

Hauteur
(cm)

Poids paille
(kgiha)

Rendement
paddy (kg ha-r;

Tl :120 N+ 20P (fumure vulgarisée) 273

27r

29.0

?s3

285

246

232

239

225

241

547 1

5893

5472

526r

5366

5682

5682

5682

5471

, 5261

79

80

80

79

80

T2:120 N+ 20P + 25 K

T3:120N+20P+50K

T4: 9-23-30 (200 kg hu-') +150 kg
ha-ld'urée

T5: l0-15-30-5CaO(200 kg hu-') +

150 kg ha-rd'urée
Movenne 274 237 80 5493 5556

Signification
CV%

NS
9,9

NS
ll ,4

NS
4,4

NS
16,2

NS
17,6

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

NS : non significatif

6.2.6. Evaluatiott de I'arrière effet des amendentents et de la fertilisatiort minérale
potassique

Les résultats d' analyse ainsi que la comparaison des moyennes sont consignés dans le
tableau 13. Les coefficients de variation varient de3,8o/o pour le poids mille grains à19,5o/o
pour le rendement paddy. L' interaction niveaux de potassium x sources d'amendements est

dans tous les cas non significative. Sur le rendement, il n'y a pas d'effet (résiduel) sources des

amendements.
Le rendement moyen de l'essai est de 2832 kg ha-l avec des rendements par

traitements qui varient d,e 2563 kg K ha-l pour le traitement sans apport de potassium (0 kg K
hu-') à3226 kg ha-lpour le traitement avec la forte dose de potassium (50 kg K ha-r)
Ces résultats sont differents de ceux de la campagne 1999 où I'effet amendement avait été
perçu sur toutes les variables sauf la hauteur moyenne des plants. Par contre, il existe un effet
hautement significatif à significatif de la ferlilisation minérale sur toutes les variables
analysées (tableau I 3).
Pour les variables rendement paddy, talles et panicules au m2 , poids mille grains et poids
paille, I'effet dose de potassium est assez net car la dose de potassium la plus élevée (50 kg
ha-') donne les mcilleurs rendements paddy, et seuls le nombre de talles et de panicules, les
poids mille grains sont les plus élevés. La dose moyenne (25 kg K ha-r) est statistiquement
équivalente au traitcnrent sans potassium (0 kg K hu-') sauf pour le poids mille grain où elle
rcstc supéricurc. Concernant la hauteur nloycnnc, la lorte dosc (50kg P ha-') est supérieurc
arr traitenrcnt sans potassiurn (0 kg K ho-') nrais équivalcnte à la dosc ntoyenne (25 kg K ha-r).
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I Tableau 13 : Résultats d'analyse de variance de I'essai sur l'évaluation de I'arrière effet

des amendements et de la fertilisation minérale sur les sols dégradés du Macina.

I Traitements Talles
au m2

Panicules
au m2

Hauteur
(cm)

Poids . paille
(kg ha-')

Rendement
kg ha-r

1 000
grains (g r

t
Facteur I : amendements

Sans amendement
Fumier 10 t ha-r

PNT lt ha-l

Dolomie 3t ha-l

208
222
305
214

204
2r9
203
2t0

3022
3387
3026
3357

2690
2964
2626
3047

27
28
28
2l

90a
88 ab

82b
84 abt

I
Facteur 2 :

0 kg K ha-r

25 kg K ha-r

50 kg K ha-r

èrtilisation minérale
205 b
210 b
222 a

202b
207 b
218 a

84b
86 ab

87a

2922 b
3027 b
3645 a

2s63 b
2707 b
3226 a

27c
28b
28a

Moyenne 212 209 86 .3198 2832 28

I
I

Signification
Facteur I

Facteur 2
Interaction
cv (%)

NS
HS
NS
4,7

NS
HS
NS
4,8

S

S

NS
3,8

NS
HS
NS
17,3

NS
HS
NS
19,5

NS
HS
NS
3,0

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

Newman et Keuls.
HS : significatif au seuil de loÂ
S : significatif au seuil de 5oÂ

NS : non significatif

6.2.7. Etude diagnostique des éléments nutritifs N, P,K , Zrt

Les résultats sont variables d'une zone de production rizicole à I'autre.

A Molodo, les coefficients de variation varient de 5,9o/o pour la hauteur moyenne des

plants à 16,50/0 pour la variable talles au m2 (tableaux l4). Il existe des différences

significatives à hautement significatives entre les traitements pour I'ensemble des variables

analysées. Par rapport à la fumure complète I'absence d'azote affecte le rendement de 16.8oÂ.,

celle du phosphore de 20.20Â et le potassium de 2.13%. L'ordre d'importance est le suivant :

I -Phosphore ; 2- Azote et 3- Potassium. L'effet Zinc n'est pas perceptible. Le rendement

nroyen de I'essai est de 5737 kg ha-'auec des rendements par traitements variant de 398-t kg

ha-fpour le témoirt à7042 kg ha-lpour le traitement NPK sans Zn. Le traitement ayant reçu les

trois éléments NPK sans Zn es| supérieur aux autres traitements.

Dans le Macina (Dar salam), les coefficients de variation varient de 2,4 o/o pour le
poids mille grain à l2,l7o pour le rendement paddy. Pour toutes les variables analysées, il

cxistc un effiet cles dil-férents traitemcnts qui se traduit par la supériorité de la fumure NPK

avcc os sans Zn (tablcaLrx 15).L'abscncc dc I'un dcs trois élénrents majeurs NPK affcctc

considérablclncnt lc rcndcnrerrt. Par rapport à la furnurc complètc NPKZn, I'abscnce dc N
a{lbctc lc rcpclcprept clc 42,59"/,, , 47,0()"/,r poul' I'abscttcc dc phosphorc ct 24,,460Â pollr

I'abscncc 4c potassiunr. L,c phosphorc est le plus limitant suivi dc I'azotc ct du potassium. Lcs

rnônrcs tcndanccs sont obscrvécs avcc toutes lcs variablcs. Lc rcndcment moyen dc I'essai cst

clc 258(r kg 6a-'aucc dcs rendcmcnts par traitemcnts variant clc 1476 kg ha-r pour le témoin

absolu à 3l 12 kS ha-rpour le traitemcnt NPKZn.

de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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A Kogoni. il existe un effet des différents traitements sur les variables analysées. Cet

effet est hautement significatif pour le nombre de talles et de panicules au m2, le poids paille

et le poids grains (tableaux 16). Sur le nombre de talles et de panicules au m2 ,les meilleurs

valeurs sont obtenues avec la fertilisation complète NPK avec ou sans zinc qui, reste

équivalente à la fertilisation sans phosphore ou sans potassium. L'absence d'azote affecte

considérablement ces variables. Sur le rendement paddy, I'absence d'azote et du phosphore

entraîne une diminution considérable (tableau 16). Cette diminution est de 42%o en I'absence

d'azote et de 12 % pour les traitements sans phosphore.

Tableau 14: Résultats d'analyse de variance de I'essai diagnostic des carences à

Molodo-campagne 2000

Traitements Talles au m2 Panicules au m2 Poids paddy (kg ha

Tl: 00N-"çgp+00t<+002 266b 263 b 3984 dI T2: 15N+20p+50K+072n 313 ab 329 ab 6484b

T3: 00N+20P+50K+072n 298 ab 295 ab 5394 c

T4: ll5N+00P+50K+072n 337 ab 354 a 5174 cI T5: I l5N+20P+00K+072n 364 ab 361'a 6346 b

T6: I 15N+20P+50K+002n 384 a 381 a 7042 a

Moyennes 330 330 5737I Significations HS

CV% 16.5 15.1 6.4

I
I

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

Newman et Keuls.
HS : significatif au seuil de loÂ; S : significatif au seuil de 5o/o

Tableau l5 : Résultats d'analyse de variance de I'essai diagnostic des carences dans le

Macina-campagne 2000

I Traitements Talles
au m2

Panicules
au mz

Hauteur
(en cm)

Poids paille
(kg ha-r)

Poids paddy
(kg ha-')

1 000
grains(g t

Tl: 00N+00P+00K+002 122 c 1l9c 70c r79t d 1476 d 27b

I T2 I l5N+Z0p+50K+072n 249 a 247 a 9la 4002 a 3712 a 29a

T3: 00N+20P+50R+072n 2r2 b 209 b 79 bc 2371 c 2L3l c 27b

T4: I 15N+00P+50K+072n 120 c 116c 71 c 2198 cd 1964 c 27b

I T5: I l5N+20P+00K+072n t97 b l9s b 82 ab 3187 b 2804 b 28 ab

T6: I l5N+20P+50K+002n 242 a 239 a 86 ab 3780 a 3427 a 29a
190 187 80 2888 2586 28MoyennesI Significations HS HS HS HS HS HS

cv'Â 8.6 8.9 6.9 r 0.4 12.l 2.4
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Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statrsttquement équivalents selon le test de

Newman et Keuls.
HS : significatif'au scuil de 1%'
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Tableau 16 : Résultats d'anal1'se de variance de I'essai diagnostic des carences à Kogoni

campagne 2000

Traitements Talles
au m2

Panicules
au m2

Hauteur Poids Paille
(en cm) (kg ha-')

Poids paddy
(kg ha-r)

I T1: 00Nl-ç6p+00K+00Z, r 43b 1 36b 79 3019b 2532 d

T2 | 15N+20P+50K+072n 269 a 262 a r25 5606 a 5450 a

T3: 00N+20P+50K+072n 165 b 151 b 85 4364b 3135 c

I T4: 115N+00P+50K+072n 275 a 267 a 86 6050a 4783b

T5: 1 l5N+20P+00K+072n 259 a 252a 87 6699a 54lla
T6: 1 l5N+20P+50K+002n 271 a 262a 89 6697a 5414aI Movennes 230 222 92 5406 4454

Significations HS HS HS HS

cv% 71,7 12,7 36,9 24,9 613I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

HS : significatif au seuil de IoÂ

6.2.8.Test potassium sur Moursi et Danga

Les résultats d'analyse de variance et de comparaison des

dans les tableaux 17 et 18.

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

Newman et Keuls

moyennes figurent

\
Sur sol Danga, les coefficients de variation varient de 4Vo pour la hauteur moyenne des

plants à ll,SoÂ pour les variables talles et panicules au m2. L'effet dose, de potassium est

significatif pour les variables panicules.au m2 et rendement paddy en kg ha-I. Pour la variable

panicules/m2, l'apport de 50 kg K ha-r est équivalent au traitement sans nota;si11t et-reste

inferieur au traitement 1 00 tà I( ha-l . Sur le rendement, I'apport de I 00 kg K ha- ' est

supérieur à 50 kg ha-l K, qui est statistiquement équivalent au traitement sans potassium'

L'àpport de K entraîne une au-smentation de 7 kg de rendement paddy par kg de K appliqué

dans l'intervalle 0-50 kg et 8 kS de rendement paddy par kg de K appliqué dans I'inten'alle

50-100 kg.

Sur sol Moursi, les coefficients de variation varient de 2,4o/o pour la hauteur moyenne des

plants à 6,7o/0 pour les variables talles et panicules au m2. L'effet dose de potassium est

hautemelt significatif pour toutes les variables. Sur le rendement paddy et paille, la forte dose

(100 kg K hu=') est équivalent à la dose moyenne (50 kg K hu-').Le traitement sans potassium

donne le plus faible rendement. Pour les variables talles et panicules/mt, seule la forte dose se

différencie des autres traitements qui restent équivalents. Pour la variable hauteur, la forte

dose (100 k$ K hu-') permet une meilleure croissance des plants suivie de la dose moyenne

(50 kg K ha-') .

Conclusion:
par rapport au rcndcnrcnt, les cleux types dc sol montrent les mêmes tendances par

rapport à la fcitilisation potassiquc. Ccci montre le bcsoin cn potassium des sols de I'Officc

clu Nigcr d'ou la néccssité d'inclurc lc potassium dans la fcrtilisation.
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Tableau 17 : Résultats d'analyse de variance des tests potassium sur sol Danga

hivernage 2000

Traitements Talles
au m2

Panicules Hauteur Poids paille
au m2 (cm) (kg ha-')

Poids paddy
(kg ha-r;

120 kg Nha
vulgarisée)

+20 kg Pha (fumure 308

331

35s

95

96

97

306 B

328 B

360 A

67 47

7255

7 494

5809 B

6156 B

6580 A
120 kg N ha-r + 20kg P ha-r + 50 kg K ha-'

120 kg/ha N+20 kg/ha P+100 kg K ha-'

Moyenne 331 331 96 7165 6181

Significations NS HS NS NS HS

I 1.5 l 1.5 4.0 8.4 7.1

Les chiffres affectés par les mêrnes lettres sont statistiquement équivalents selon le tost de

Newman et Keuls.
HS : significatif au seuil de lo/o

NS : non significatif

Tableau l8 : Résultats d'analyse de variance des tests potassium sur sol Moursi
hivernage 2000

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

Traitements

B 89 C 72868

120 kg N ha-r + 20kg P ha-r + 50 kg K ha-' 336 B 3348 928 7838 A

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

Poids paddy
(kg ha-r)

l20kg N ha-r +20kg P ha-r +100 kg K ha-r 359 A 358 A 93 A 8050 A

5718 B

6084 A

6296 A
Moyenne 339 336 92 7725 6033

Significations HS HS HS HS HS

CVo/o 6.7 6.7 2.4 5.3 5.2

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

Newman et Keuls.
HS : significatif au seuil de loÂ

NS : non significatif

6.2.9. Evaluatiott en vraie grandeur de I'fficacité d'un engrais bulk blending sur le
rendement du riz irrigué

Les résultats d'analyse de r,ariance et de comparaison des moyennes figurent dans le
tableau 20. Les coefficients de variation varient de 6,70/o pour la hauteur moyenne et le poids

paille à | 1,7'k, pour lc rendetnent pacldy (tableau l9).
Lc rcndcnrcnt moycn dc I'cssai cst clc 501I kg ha-' auec des rendenrents.par traitemcnts

variant de 4470kg hatr pour la fumurc vulgarisée (l20 kg N ha-t + 20kg P lra-r; à 5538 kg ha-

' pou. lc fumicr conrbiné à l20 kg N ha-t + 20 kg ha-r P+50 kg K ha-r.

Il existc un cffct traitcnrent pour lcs variables talles au m'et poids paillc. Pour lcs autrcs

variables, I'effct cst non signillcatif. Sur la variable talles au nl2, tous les traitements sont

statistiquenrent équivalcnts. Par contrc sur la variable poids paille, le fumier combiné à 120 kg

N ha-' * Z0 kg P lra-r r 50 kg K ha-r donnc un rendement paille supéricur aux traitemcnts

l20kg N lra-' 
-+ 

ZO kg I'ho'' (ir',nlrr. vulgarisée) ct I t ha-' PNT+ l}}kgN ha-r + l0 kg P ha'r
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+ 50 kg K ha-I. Ce traitement est statistiquement équivalent aux autres.

Concernant le rendement paddy , I'effet des traitements est non significatif. Le traitement

200 kg ha-r BB2 + 150 k-e hà-r d'urée donne un rendement paddy de 5091 kg ha-r contre

4470Ëg na-' pour la fumure vulgarisée (120 kg N ha-r + 20 kg P hu-').

6.2.10. Caractérisatiott des légumineuses dans Ie codre de Ia gestiort de lafertilité des sols

rizicoles à I'Office du Niger.

Les quantités de matière sèche enfouies varient de 703 kg ha-t pour le Mucuna à 2667

kg ha-lpour l'arachide. L'évaluation des quantités d'éléments fertilisants pouvant être

restituées au sol à partir de la biomasse montre que le traitement Niéb6 + 60 kg N,hu-' * 20 kg
p ttu-' permet une restitution au sol de forte quàntité (61 kg N ha-r ; 25 kg,P ha-r et 62 kg K
ha-')sriivideArachide+N+P(55kgNha-l ;ffkgPha-ret52kgKha-r).D'unemanière
générale, les quantités de P apportées par les Mucuna sont faibles. (tableau 20).

' 
Les résultats d'analyse de variance et de comparaisôn des moyennes sont consignés

'dans 
les tableaux 21. Les coefficients de variation vaiient de 5,4o/o pour la hauteur moyenne

des plants à 23,97o pour.le poids paille en kg ha-r. Pour I'ensemble des variables analysées, il
existe un effet hautement signi.ficatif des traitements pour les variables talles au m2,'hauteur

moyenne des plants, rendement paddy et paille en kg ha-r.
pour la variable talles au m2, une comparaison des doses complètes ou incomplètes

associées aux differentes spéculations et la dose vulgarisée montre qu'il n'{ a pas de

difference significative entre les traitements. La fumure vulgarisée (120 kg N ha-'+ 20 kg P
Àui) reut" o,i.n combinaison avec le Mucuna ou I'arachide et le traitement 120 kg N ha-l+20

kg P ha-r+ 60 kg K ha-r sont supérieurs au témoin absolu (sans fertilisation).
Pour la variable hauteur moyenne des plants, la fumure complète (NPK) seule, les

traitements << fumure vulgarisée ( l20N +20P) combinée aux légumineuses )) sont

statistiquement supérieurs au témoin absolu mais équivalents aux autres traitements à demi

dose d' azoie (60N+20P).
Pour le poids paille, la fumure vulgarisée (120 kg N ha-r + 20 kg P hu-t) combinée au Mucuna

est supérieure au témoin absolu et équivalente aux autres traitements.

Concernant le rendement paddy, toutes les combinaisons (légumineuses associée à la

fertilisation minérale) sont équivalentes et supérieures au témoin. Une comparaison des

différents traitements par rapport au témoin montre que I'augmentation du rendement varie de

1220 kg ha-' pou, I'arachide + 120 kg N ha-r+ 20 kg P ha-r à 2543 kg ha-rpour le Mucuna *
120 kg"N hai'+ 20 kg P ha-r).La moyenne de rendement de I'essai est de 5508 kg ha-I. La

culture de légumineuse pennet de réduire de moitié la dose d'azote.
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Tableau 20: Quantité de matière sèche et d'éléments fertilisants susceptible d'être enfouie en

fonction des espèces de légumineuses.

Espèces et variétés Quantité d' éléments fertilisants
kg ha-'

Poids de matière
sèche kg ha-r

I
I

Mucuna + 60 kg ha-' }rI + 20 kg ha-' P
Mucuna + 120 kg ha-r N +20 kg.ha-' P

Niébé + 60 kg ha-' N + 20 kg ha-i P

16.24
15.38
61 .08
38.1 8

25.15
54.64

5.27
4.98
24.55
15.14
5.7 ï
12.56

18.34
17.34

62.06
47.76
23.38
52.02

7 42.66
702.66
94s.33
1428.66
r2r7 .33

2667 .49

Niébé + 120 kg ha-r N +20 kg ha-: P

Arachide + 60 kg ha-r N + 20 kg ha-i P
Arachide + 120 kg ha-r N +20 kg ha-r P

I Tableau 21: Résultats d'"nul1,se de l'essai caractérisation des légumineuses

I
Traitements Talles au

m'
Panicules
au m2

Hauteur
(cm)

Poids
paille
Kg ha-r

Rendement
Kg ha-r

l 000
grains
(e)

I
I
I

Sans fertilisation
120 N +20 P
Mucuna+ 60 N + 20 P
Mucuna + 120 N + 20 P
Niébé+60N+20P
Niébé + t20 N + 20 P
Arachide+60N+20P
Arachide + 120 N + 20 P
120 N+20 P+ 60 K

288 b
368 a

333 ab

369 a

353 ab

350 ab

3ll ab

371 a
375 a

76b
83 ab
83 ab

85a
82 ab
87a
80 ab

86a
89a

3704 b
5589 ab
4646 ab

6524 a
5168 ab

5429 ab
4226 ab

6021 ab
6557 a

3749 b
5795 a

5156 a
6292 a

5561 a
6157 a

5040 a
6006 a
5820 a

260
336
300
329
315
330
308
333
327

24
24
25

23

24
24
23
25
23

24I Movenne 346 315 83 531 9 5s08

Signification
cv(%)

HS
ll ,2

NS
15,8

HS
5,4

HS
23,9

HS
12,1

NS
7,7

I
I
I
t
I
I
I
t

@ontstatistiquementéquivalentsselonletcstdeNewmanetKeuls.
HS ; significatifau seuil de l%
NS : non significatif

7. Point d'exécution budgétaire
Le budget de I'année 2000 qui était de 26 836 152 a été exécuté à 100 %.

8. Proposition de budget pour la nouvelle câmpagne
Lc budget prévu pour la campagnc 2001 est dc 27 010 000. Les différentes rubriques figurent

tlans lc tablcau 22.
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9. Conclusion et perspectives

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

la matière organique surtout du fumier dans le système de riziculture intensive. Le fumier est la

meilleure source de restitution organique mais poui un objectif de plus de 5t ha-l de paddy, un apport

d'engrais minéraux est indispensable. Les differents essais ont montré I'importance de la fertilisation
complète NPK et de la fertilisation organique dans un système de riziculture intensive. Les sols de

I'Office du Niger, malgré la grande variabilité répondent à ces fertilisants (surtout potassiques).

Ceci montre les besoins en potassium de ces sols.

L'essai sur I'effet de la fertilisation sur le rendement des variétés de nz en fonction de la
gestion des cultures a êté conduit sur deux types de sol. Sur sol Danga, le meilleur rendement est

obtenu avec le traitement lame d'eau perrnanente et le désherbage qui est statistiquement équivalent

au traitement avec lame d'eau perïnanente mais non désherbé. Suf sol Moursi, l'application de la
fumure de fond avant le repiquage entraîne une augmentation de 1500kg ha-r de paddy par rapport à

I'application de la fumure aprQs repiquage. Il existe un effet gestion de l'eaÙdésherbage sur le

rendement. Cet effet se traduit par I'obtention de meilleurs rendements sur les traitements ayant

bénéficiés d'une lame d'eau perrnanente (désherbés ou non désherbés). Les traitements consistant à

apptiquer la fumure de fond, au maintien de la lame d'eau perrnanente et les niveaux de désherbage

seront retenus pour déterminer le taux de recouvrement en milieu paysan.

Concernant l'évaluation du fertilisant organique Sabougnouma sur le rendement

5l
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Tableau 22 : Budget du Projet Ri3

Rubriques 2001

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

Frais d'analyse
Frais de déPlacement

Frais de kilom étrage

Fourniture de recherche
Fourniture de bureau
Main d'æuvre temPoraire
Frais de mission
I -Fra.is opérationnel/an
Coûts directs 2001 (+ 5%) '

Salaires
Doumbia Yacouba
N' Diaye Mamadou Kabirou
Kamissoko Nianankoro
Maïga Boubacar
Traoré Amadou
Koné Y ênizié
Ly Boutout
Traoré Sidy
Diarra Binké
Sissoko Djibril
Sangaré Mamadou
Coulibaly SouleYmane
Telly Sidiki
Total salairesian
Salaires 2001 1+ 8%)
3. Coûts indirects 2001 (+8%)

BUDGET TOTAL

r 985 400
416 934
| 649 836
1 555 230
580 179

2 836 916
| 259 626
t0 284 lzr
10 79.8 330

Semaines ouvrables
10,92
10,92
10,92
r0,92
5,46
1,82
1.,82

36,4
36,4
36,4
36,4
18,2
36.4
5 575 293
6 02r 316
12 042 635
28 862 28r

RE FERENCE S BIBLIOGRAPHIQUES

Akio Inoko. lgg4. Compost as a source of plants nutrients. Organic Matter and Rice' National

Institute of Agricultural 3ciences, Soil Fertility Division. Yatabe-cho, 3-1-1 Konnodai, Tsukuba-

gun, Ibaraki-ken, JaPan. P: 137-145.

Cong-yi yaun. lgg4. The utilisation of animal and human wastes in rice production in China'

Organic Matter ald Rice. Associate prol-essor and deputy director, lnstitue of agricultural

Modcrnisation. JiangsuAcademy of Agricultural Sciences, Nanjing, China- p: 179-l9l'

ponnanperuma F.N. 1984. Straw as a source of nutrients for wetland ricc. Organic Mattcr and Rice'

lnternatiônal Rice research Institute. Manila , Philippine. p:l l7-136.
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Introduction
La zone de production du riz inigué la plus importante au Mali se trouve dans la zone OIfice

du Niger. Dans cette zone, la riziculture est pratiquée sur des sols ayant des caractéristiques variées.
Les principaux types de sols rencontrés sont les sols hydromorphes peu humifèreS à glèy oxydé en
profondeur << danga r> (56% des terres), les vertisols à drainage exieme nul ou reduit à structure
grossière < dian > (25% des tenes) et les vertisols à drainage exteme nul ou réduit à structure
grondie <moursi > représentant (10% des terres). La réhabilitation des périmètres et
I'intensification ont entraîné une évolution du système de culture du semis direct (à la volée) au
repiquage avec I'utilisation des variétés à paille courte. Dans ce système, il y a une insuffrsance des
techniques agronomiques et une faible maîtrise de leur application.
La rentabilisation des réhabilitations nécessite une bonne exploitation du matériel végétal dans un
système intensifié. Cette rentabilisation passe par la combinaison judicieuse des techniques de
culture. L'objectif de cette combinaison est de développer les techniques de mise en placJ moins
coûteuses, rentables, durables qui préservent I'envirorurement et permettent une meilleure
exploitation du matériel végétal. L'amélioration des techniques culturalès contribuera à réduire les
temps de travaux, à diminuer le coût de production du riz et à augmanter lâ production de 400 kg/ha
en moyenne.

l.Objectifs :

Les études initiées dans le cadre de ce projet visent à contribuer à I'augmentation de la
production du riz en développant les techniques de mise en place moins coûteuis, rentables qui
préservent I'environnement en assurant une meilleure exploitation du matériel vêgaal.

Les objectifs spécifiques consistent à :

- identifier des paquets mieux adaptés pour une meilleure exploitation du matériel végétal et
une bonne maîtrise du calendrier agricole.

- mettre au point des formules et techniques de fertilisation adaptées en fonction du système de
culture et du type de sol. Cette fertilisation moins onéreuse ôontribuera à réduire le coût de
production ;

- lrouver pour des paysans une altemative de mise en place des cultures pour décongestionner
le calendrier cultural.

2, Matériels et Méthode :

Au cours de la carnpagne, une activité < gestion du phosphore ) comportant 2 opérations et
une activité ( post-récolte) avec une opération ont été exécutées.

Activité I : Gestion du phosphore

Opération I :Evaluation de l'arrière e.lfet du phosphore et du potossium sur le rendement du
riz sur deux types de sol à Darsalant
Après trois années d'expérirrrentation sur I'effet des apports annuels de phosphore ct de

potassium sur lc rcndcmcnt du riz. I'arrièrc cffet dc ces apports a été évalué.
Lcs traitenrents (tablcau l) sont constitués par la combinaison de quatre niveaux de phosphore
(lactcur I ) ct quatrc nivcaux dc potassium (facteur 2). Le dispositifest un factoriel en blocs dc Fishcr
avec 4 répétitions. [,cs parccllcs ont une surface dc 30 m2.
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Tableau I : Traitements comparés dans I'essai réponse du riz au phosphore et au potassium

Doses de P

kg ha'r

Doses de K kg ha-

25

T1 T5 T9 T13

T2 T6 Tl0 T14

TllI 20
T3 T7 T15

I
I
I
t
I

40
T16

60 T4 T8 TT2

Cetteannée,seullecomplémentminéral(C1vI)composéd'urée-est"p-!o-lé-*ttousles
traitements. L'urée est apportee-l .'ai.o1 ae iZO kg har en deurfractions (tallage 18 JAR et initiation

paniculaire 53 JAR).

opération 2 : héponse des variétés aw sources et doses de phosphoie sur les sols dégradés dans le

Macina

L'essai a été conduit sur deux types de sol (moursi et danga) dans le Macina (Darsalam)' Il a

""-p*e 
h combinaison de trois iacteurs dont deux variétés (BG 90-2 et Séb-éran' JvIr 77)' deux

."*i"r a" phosphore (TSP etPNT) et 5 niveaux de phosphore (00 P : 13 P;26P; 39 P 52 P)' Les

essais ont été conduits en blocs de i'isher en 4 repétitionJ avec des parcelles élémenlaires de 30 m''

La combinaison des différents niveaux de ces facteurs donne 20 traitements (tableau 2)'

Tableau 2 : Traitements comparés dans l'essai réponse des variétés de riz aux sources et doses

de phosphore

ffiperphosphutg$tP)
OP 13P 26P 39P 52P OP tzplep 39P szPI TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Kogoni
91-1I Sébérang T I I

Mr- 77

T12 T13 Tt4 Tl5 T16 Tt7 T18 Tl9 T20

I
I
I
t
I
I
t

Le cornplément lrinéral (CM) composé d'urée et de chlorure de potassium ont été apporté sur

tous les traitements. L'urée a été apporté àraison de 120 kgha-l en deux fractions (au tallage 18 JAR

et à l,initiation. paniculaire 53 JAn). Le chlorure de potassium a été apporté au repiquage à la dose

de 50 kg K ha-'.

6l
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Activité 2 : La gestion post- récolte du riz

opération I :Etude de I'effet de la gestion technique des cultures sur la qualité technologique

du riz- Essai collaboratif IER./ADRAO

a étéconduit en hivernage 2000 sur un sol danga à la station de Recherche Agronomique de

Les traitements étaient constitués par la combinaison de trois facteurs :

durée de végétation (récolte à lzsjours, 135 jours et à 145 jours) ;

périodes de drainage (15 jours ava;t maturité physiologique et à maturité physiologique) ;

niveau de désherbage (parcelles désherbées et non désherbées).

Le matériel végétal utilisé a é!ê la Kogoni 91- I '

Comme dispositif expérimentàI. nous avons utilisé le bloc de Fisher à 4 répétitions'

Le Diammonium phôsphate (DAP) et le Chlorure de potassium.ont été apportés à raison de 100

Ë;^:î;;^;ô;;r"ge. L'ur ée a êteapporté à raison deizo kg ha-r en deux f:ractions (60 kg ha-r au

ta-llage (18 JAI{) ei OO kg ha-r à I'initiation paniculaire (53 JAR)).

Les traitements sont les suivants :

L'essai
Niono.

T1
T2
T3
T4
T5
T6

RlG1D1
R2G1D1
:R3G1D1
RIG2DI
R2G2D1
R3G2DI

I NB: i;î::l'"ili,Ëi:
Gl: drainage l5 jours

T7 : RIG1D2
T8 : R2G1D2
T9 : R3G1D2
Tl0 : RIG2D2
Tl l : R?GZDZ
Tl2 : R3G2D2

; R2: récolte à 135 jours ; R3: récolte à l4sjours
sans désherbage
avant maturité ; G2 - drainage à maturité.

3. Résultats techniques attendus :

un ou deux paquets techniques permettant en moyenne une augmentation de rendement de

400 kg ha-r sont identifiés et testés en milieu réel.

Une technique permettant une meilleure utilisation des engrais phosphatés et potassiques en

fonction des types de sol conseillée aux producteurs et productrices

Une technique moins coûteuse de mise en place pour les différentes catégories d'exploitants

identifiée.
Un mode de gestion technique de production de riz pour I'obtention de meilleures qualités de

erain identifié.
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4. Point d'exécution technique :

4.1. Calendrier d'exécution
L,essaisurlaréponsedurizauphosphoreetaupotassiumestàsapremièreannéed'évaluation

d,effet résiduel. Les apports *no"r àrrt été évaiués pendant trois ans et des doses ont été

déterminées pour les 0""" ,vp., a" ,or. ô", t"rt, en milieu réel seront mis en place au cours de la

campagne 2001 .

euant à l,essai sur la réponse des variétés de riz aux sources et doses de phosphore, il est à sa
\<Lasr^l s ^ !

troisième année. Des tests en milieu réel seront mis en place au cours de la campagne 2001'

L,étude de l,effet de la gestion des cultures iur la qualité technologique du riz est à sa

première année et se poursuivra au cours de la campagne 2001 '

4.2. Observation sur le déroulement de la

sont déroulés. colrectement.

5. Résultats et discussion

5.1' Rappel des résultats des camitâgnes précédentes

l-a Éponse au phosphore et au potassium est variable en fonction des types de sol'

Sur sol ferrugin"ux iropi"u.rx 1OgË1)1 les ,meilleurs 
rendements ont été obtenus à partir des

combinaisons de 40 kg P fra' et SO 1.,;K'hal. Il y avait un autre facteur limitant car le rendement n'a

;;â;i;.;-006 r.Ë r'"' quelles qie soient lei doses de phosphore et de potassium appliquées'
'Sur vertisol (Moursi), pour un objeciif ae 6500 kg on peut retenir les formules de 20 P - 72K ou 40

P - 24 K.Les meilleures valeurs s"ont obtenues à partir àe 40kg P ha t'

L'essaisurlaréponsedesvariétésauxsourcesetdosesdephosphoreamontréquesur
vertisol, les variétés ont eu le même comportement par 

-rapport 
au TSP' Par contre' la BG 90-2

oeforra -i"u* au pNT que la Sébérang Mit 77. Sur sol femrgineux, il y a eu une interaction entre

sources et variétés. Les doses ont été riieux valorisés lorsque le phosphore est apporté sous forme de

PNT.
L'étude de I'arrière effet des traitements à base de phosphore et de matière organique a

montré que tous les traitements étaient équivalents et supérieurs au témoin absolu'

5.2. Résultats de la camPagne

S'2.l.Arrièreeffetdesapportsduphosphoreetdupotassiumsurlerendementdurizsur
les sols dégradés du Macina
Les résultats de I'analyse de variance et de comparaison des moyennes figurent dans les tableaux

3,4,5,6 pour les sols danga et 7,8 pour les sols moursi'

Sur sol danga. les coefficients de variation varient de 3.2oÂ pout le poids mille grains a l9'79o

pour le rendenrcnt PaddY cn kg ha

Il existe un arrière cffet"phosphore sur les variables rendement paddy et poids 1000 grains.

L'anière effet potassium 
"rt 

huut"."nt significatifpour toutes les variables mesurées' L'interaction

phorphore x pàtassium est hautcment si-gnificativê pour les variables talles et panicules au m2 ct

significative iour lc poids paillc cn kg ha-r'
63
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L,arrièreeffetduphosphoresurlesvariablesrendementpaddye!pgi.ds1000grainssetraduitpar
|eqiir"r*"" a", aos"s appriq,re.. 1zo r, +o p et 60 p) et leur supériorité par rapport au témoin (0P).

Cet arrière effet bénéfique duift".pft"t. jie en partie à sa,faible mobilité peut durer entre 5 et 10 ans

fs"rr."i " 
,i 1993). ieue dJ;;i;r' h rçonse dépendra de la quantité de phosphore résiduel du

sol.

Quant à l,arrière effet potassium, il se traduit par la supériorité de. la.forte dose,(75 K) par

,"ppia 
"o* 

autres traitemenis sur les variables hauteur et rendement paddy. Une telle reponse a été

obterrueparRitcheyélat.enlgTgquiaretenuentreautresdeuxélémentsessentielsdel'effet
résiduel de la fertilisation potassique:'-- 

- une diminution deia réserve du sol avec le temps de culture'

- I'effet résiduel du K appliqué la première annee'

Ritcheyetal.en|979a.eu.avec-letraitementsanspotassium,uneréductionde6o%ode|a
première à la quatrième année de culture

Sur lâ variable 1000 g;À:;ii; restè équivalente à la dose 50 K. Sur la variable hauteur' les

doses0K,25Ket50Ksontequivalentes'Surla--variablerendement'lesdoses25Ket50Ksont
équivalentes mais restent'supérieures au témoin (0K).

ont donné le meilleur rendement paille' Elles

combiné à 40 ou 60 P et à la forte dose de K

il1fi*ffiil;il;;.;;;r"*ium sur le nombre de talles et de paniculeslmz se traduit par
---! l^ e^ll^^ ni Ào

h ;Ë;;;i;;';;J'i;#' ;;J;; t; K pour I'obtention d'un nombre élevé de talles et de
./.r Tt -- EA 1/ ^+ '}fl D - '7< V Fntal ùuPer l\rr. I Lv

panicules au m2. Ceci reste équivalent aux c?-linit-::1:i9,li-1:"*:3.0i,,:,]"t": t-l
P(ltffvLarvl) su fr

l,absence de phosphore, l'apport de 75 kg K ha-lpermet d'obtenir les mêmes valeurs que les

combinaisons des fortes doses de P et K'
pour le poids paille, les combinaisons 50 K et 60 P

restent équivalentes à I'apporr de 25 ou 50 kg K ha-t

avec ou sans P.

Sur sol moursi, les coeflicients de variation varient de 3,2o/o pout le poids 1000 grains à 14'6oio

pour le rendement Paddy "" k;;;i' Il existe un arrière. effet phosphore sur toutes les variables

;;&;;-i;;;.'.nét potuiriu,,, est hautement significatif pour le nombre de talles et de

;;;;;i", au m2, le poids paille et significatif pour le_ rendement paddy. L'interaction est hautement

ligniti"utiu" pour les variables talles et panicules (tableau 7 et 8)'

Surlesvariablesrendementpaddy,hauteurmoyenne,poidspailleetpoids1000grains.l'arrière
effet du phosphore est perçu a, purtiri" 20 p. cette dose. est équivalente aux autres pour la hauteur

;;t;,; et ie poids i ooo gruin.. concemant le rendement paddy, les meilleures valeurs sont

oùtÉnu"t avec I'apport de OO f qui est statistiquement équivalent à 40 P'-- 
ôu"nt à I'aniàre effet potassium, les méilleurs rendements paddy et paille sont, obtenus avec

I'appàrt de la dose de z5 K. celle_ci est statistiquement équivalente à I'apport de 50K.

Avec |,interaction entre le phosphore et le potassium sur le nombre de talles et de panicules au

m', les meilleures valeurs ront obt"nu". à partir des combinaisons de 40 P et 25 K'

En cette première anne" 
-J'Jalu"tion 

de l'"rrière effet, on observe un effet significatif des

apports faits les années précédenres. Si ces résultats se confirmaient en deuxième année' on pourrait

cnvisager un apporl unc annéc sur tlcux'
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I Tableau 3 : Résultats d'analyse de variance de I'essai

au potassium sur sol danga- hivernage 2000 - Macina
Courbe de réPonse au PhosPhore et

I Ræ"ment Poids 1000
Traitements mtm' Panicules/m' Hauteur

(cm)
Poids
paille
ha-'

kg paddY . grains (g)

Kg ha-'I
I

Fac-teurl : PhosPhore

00P
20P
40P
60P

r57
r57
170
198

153

r55
t67
195

2317
2846
3299
3561

1929 b
2484 a
2799 a
2876 a

27b
28a
29a
28a

72
70
7l
70

I
I

Facteua2 : Potassium

00K
25K
50K
75K

.133
147

170
232

131

r45
167
228

67b
67b
7rb
78a

2578
3028
3029
3388

20!4 c
2553 b
2520 b
2962 a

27b
28b
79a
28a

7l 3006 2s22 28

I
I
I
I
I

Moyenne 170 168

Signification
HS
HS
HS

HS
HS
HS

NS
HS
NS

HS
HS
S

HS
HS
NS

HS
HS
NS

Facteur I
Facteur 2
Interaction F 1XF2

Ë{r];T''""^" \'i 1-trr . a,g , , ., .,16,6 ,,,r r'.,,,'l:?iL:=:i 
3:2 , ,..

% par les mêmes tetres sonr .i-atistiquement equivalents selon le test de

Newman et Keuls.
HS : significatif au seuil de lo/o; s : significatif au seuil de 5o/o; Ns : non significatif

Tableau 4 : Interaction phosphore x Potassium sur la variable nombre de talles/m2- sol

danga- hivernage 2000- Macina

20P 40P 60P
00P

I
I
I
I

00K
25K
50K
75K

93e
138 de

1s0 d
246 ab

145 d
136 de

131 de

217 ab

137 de

167 cd
171 cd
207 bc

r59 d
150 d
226 ab

757 a

Lesffi affectés Par les mêmes
ts selon le test Ne*man et Keuls.

Tableau 5 : Interaction phosphore x Potassium sur la variable nombre de panicules/m2- sol

danga- hivernage 2000- Macina

00P 20P 40P 60P

mK --- t)()c

25K
50K
75K

135 dc
t47 d
242 ab

t42 d

134 de

129 dc
716 ab

135 dc
163 cd

I (r8 cd
203 bc

r56d
148 d
224 al't

254 a

l-es chi rcs af'fectés Par
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I Tableau 6 : Interaction Phosphore x Potassium sur

danga- hivernage 2000- Macina
la variable poids paille en kg/ha - sol

I 00P 20P 40P 60P

I
I

00K
25K
50K
75K

1831 d
2232 cd
2196 cd
3008 abc

27 68 abcd
2679 bcd
3 170 abc

2768 abcd

2768 abcd
3661 ab
2821 abcd
3946 a

2946 abcd
3539 ab

3929 a
3831 ab

f-es e Newman et Keu

r Tableau 7: Résultats d'analyse de variance de I'essai courbe de réponse au phosphore et au

I ootassium sur sol moursi- hivernage 2000 - Macina
I

I Traitements Talles
au m2

Panicules
au m2

Hauteur
(cm)

Poids
kg ha-r

paille Rendement
paddy kg ha-l

Poids 1000

grains (g)

I
Facteurl
00P
20P
40P
60P

: Phosphore
r82
224
237
245

179
22r
235
24r

83b
90a
94a
94a

3080 c
4288 b
4358 b
5191 a

2615 c
3538 b
3844 ab

4149 a

29b
29 ab

30a
30a

I
I

Facteur 2 : Potasslum
00K
25K
50K
75K

206
2r9
224
238

234
222
2r7
202

89
90
90
93

3767 c
4063 bc
4372 ab

4715 a

3351 b
3288 b
3663 ab

3844 a

30
30
29
29

222 2r9 90 4229 3536 29

I
I

Moyenne
Signification
Facteur I
Facteur 2

Interaction F 1XF2
cv(%)

HS
HS
HS
5,4

HS
HS
HS
5,3

HS
NS
NS
5,,9

HS
HS
NS
12,4

HS
S

NS
14,6

S

NS
NS
3,2

t-es cniffres affectés Par les mes st de Newman et Keuls'

HS : significatif au seuil de l%: S : signif,rcatif au seuil de 5% ; NS : non significatif

I Tableau 8: lnteraction Phosphore x Potassium sur |a variab|e nombre de ta|les au m, - so|

I moursi- hivernage 2000- Macina

kg Dose de P en kg ha-
6000 20 40

I

t Dose de K en

ha-l

I
00
25
50
75

152 f
171 c
r9l d

213 c

218 c
218 c
220 c
240 abc

222 bc
248 a

237 abc
247 ab

231 abc
239 abc
255 a
254 a

I
I
I
I

t.cs de Newman et Keuls'
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5.1.2. Réponse des variétés aux sources et doses de phosphore sur les sols dégradés du Macina

Les résultats d'analyse de variance et de comparaison des moyennes sont consignés dans les

tableaux 9, 10, I1, 12 pour le sol danga et 13, 14pourle sol moursi.

Sur sol danga, les coeffrcients variation varient de 9,3o/o potx le poids 1000 grains à 22,8o/o

pour le rendement p-addy. L'effet source de phosphore est significatif seulemelt p-our les variables

ialles et panicules au m2. L'effet dose de phosphore est hautement significatif pour toutes les

variables ànalysées. En effet, la réponse est perçue à partir de l3 kg ha'P. Cette dose est équivalente

aux autres doies pour les variables talles et panicules au m2 et le rendement paddy. L'equivalence

entre les doses pôunait s'expliquer par un effet Ésiduel des apports déjà faits. Contaircment aux

deux années precédentes il iy a pas eu un effet source de phosphore. Ce qui pourrait être lié a un

effet résiduel cumulé'des différents apports.

L'interàction variétés x sources de phosphore est significâtive pour la variable hauteur

moyenne des.plants. Les plants de grande taille sont obtenus avec .les combinaisons de la variété

Sébérang tvtr iZ er les deux ,ou.ces à" phosphore. Ceci est une caractéristique de la variété Sébérang

Mr 77 qui a une taille moyenne.
I L'interaction variétés x doses x sources de phosphore est sigrificative pour la variable poids
r paille. Elle montre que le phosphate naturel de Tilemsi (PNT) est aussi bien utilisé par BG 90-2 que

par Sébérang Mr 77.
L'interaction sources x doses de phosphore est significative pour la variable 1000 grains' Le

pNT est mieux valorisé sur ce type de sol. En effet, avec 13 kg ha-'de P sous forme de PNT, le

poids mille grains est équivalent à 52 P en TSP.
Enfin. I'interaction variétés x sources x doses de phosphore est significative pour la variable

1000 grains. Quelle que soit la source, la variété BG 90-2 donne le poids le plus élevé. Ce qui

semble être une caractéristique de cette variété.
Le rendement moyen de I'essai est de 2825 kg ha r.

Sur sol moursi. les coefficients de variation varient de 8,3% pour la hauteur moyenne à 32,8%

pour le rendement paddy en kg ha'l . Il existe un effet variétal sur les variables hauteur moyenne des

plants, poids paille et poids 1000 grains.- 
Con"é-ant la hauteur, la variété Sébérang Mr 77 se distingue de BG 90-2 par sa grande

taille. Pour le poids paille et 1000 grains, la variété BG 90-2 donne les poids les,plus élevés (tableau

l3). Le TSPcomme source de phosphore et les doses de 52,39 eT26kg P ha' donnent les poids

r 1000 erains les plus élevés.

t pir rapport'au rendement paddy, il existe un effet doses de phosphore. La dose de 50 kg P ha''

donne le rendement paddy le plus élevé. Les doses de 52,39 et 26 kg P ha-r sont supérieures au

témoin.
L'interaction variétés x sources x doses sur la variable hauteur moyenne des plants montre que

les plus grandes tailles sont obtenues avec la variété Sébérang Mr 77 aux doses de 52, 39 et 26 kg P

ha-rquelle que soit la source. Par contre pour la variété BG 90-2, seule la dose de 52 kg P ha-' sous

fomre de TSP pennct d'obtenir une grande taille.
Le rendenrent moyen de t'essai est de 3030 kg ha-'.

t
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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Tableau 9: Résultats d'analyse de variance et de comparaison des moyennes de I'essai

Phosphore sur danga dans le Macina en hivernage 2000

Traitements Talles i'anicules Hauteur Poids paille Rendement Poids 1000

;;, 6u m' (cm) (kg ha-'i paddy (kg har) grains (g)

-

Facteur 1 : variétés

BG 90-2
SébérangMr 77

229
243

227
24r

85
96

3448
3309

28r6
2834

26
23

I Facteur 2 : Sources
TSP
PNT

227 b
245 a

225 b
242 a

3318
3439

2724
2926

89
9l

24
25

I
l

Facteur 3 : doses

00P
13 P

26P
39P
52P

.148 b
239 a
256 a
266 a
270 a

146 b
237 a
254 a

263 a
268 a

75b
90a
94a
95a
96a

r928
3194
386s
3922
3984

l55l .b
2847 a
3126 a
3283 a
3318 a

22
25
25

26
27
25t Moyenne 236 234 90 3379 2825

Signification
HS
S

HS
NS
S

HS
9,3

I
I

Facteur I
Facteur 2
Facteur 3
Fl x F2
Fl x F3

Flx F2 x F3

NS
S

HS
NS
NS
NS

NS
S

HS
NS
NS
NS

HS
NS
HS
S

NS
NS

NS
NS
HS
NS
NS
S

NS
NS
HS
NS
NS
NS

I

I

cv(%)

HS : signifrcatifau sèuil de t% ; S : signifrcatifau seuil de 59o ; NS : non significatif

T
I Tableau 10: Interaction variétés x sources de phosphore sur la variable hauteur moyenne des

plants- sol danga- hivernage 2000- Macina

Sources de phosphore Variétés

BG 90-2 Sébérang Mr 77

I TSP
PNT

82b
87b

97a
94a

Les chiffres affectés par les n le test de Newman et Keuls

I
I
I
I
I
I

68



I
I
I
I
I
I

Tableau 1l: Interaction variétés x sources x doses de phosphore sur la variable poids

paille- sol danga- hivernage 2000- Macina

Sources '/doses de

phosphore

00P
13 P
26P
39P
52P

BG 90-2
TSP
1900 c

301 7 bc

3863 ab

3264 bc
4356 ab

PNT
2007 c
3547 ab

3689 ab

3396 ab

3663 ab

Variétés

PNT
1913 c

3 143 bc
4356 ab

4936 a

Sébérang Mr 77
TSP
1894 c
3068 bc
3554 ab

4090 ab

3737 ab 4179 ab

I

I

selon le test de Newman et Keuls.

Tableau lZ : Inteiaction \/ariétés x sotrces x doses de phosphore pbur la variable 1000'

grains- sol danga- hivernage 2000 - Macina

Sources /doses de

phosphore

Variétés
BG 90-2 Sébéran g}/r 77

TSP PNT TSP PNT

I
I

00P
13 P

26P
39P
52P

23 cde
26 bcd
25 bcde
24 bcde
30a

23 cde
26 abcd
29 ab
30a
28 abc

20e
22 de
24 cde
25 bcde
25 bcde

20e
25 bcde
24 bcde
24 bcde
25 bcde

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les chiffres affectés
Newman et Keuls.

par les mêmes ment équivalents selon le test de
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Tableau l3: Résultats d'analyse de variance et de comparaison des moyennes de I'essai

Phosphore sur moursi- hivernage 2000 - Macina.

Traitements Talles au

m2

Panicules au

m2

Hauteur
(cm)

Poids paille
(kg ha-r)

Rendement
paddy (kg ha-')

Poids 1000
grains (g)

I Facteur I : variétés
BG 90-2
Sébérang Mr 77

223
224

224
221

84 b 3931 a
102 a 3308 b

3146
29r5

26a
23b

I
I

Facteur 2 : Sources
TSP
PNT

235 a
212 b

233
212

3799
3440

3208
2853

25a
24b

94
93

I
I

Facteur 3 : doses

00P
13 P

26P
39P
52P

144 c
206 b
224 b
262 a

281 a

145 d
200 c
230 bc
260 ab

278 a

79c
91 b
96a
99a
102 a

2247 c
3253 b
4349 a

3621 b
4627 a

2014 d
2637 cd
3551 ab

2978 bc
3972 a

23b
23b
26a
25a
27a

Moyenne 223 222 93 3620 3030 25

I
I
I

Signification
Facteur I
Facteur 2

Facteur 3

Fl x F2
Fl x F3
Flx F2 x F3

cv(%)

NS
S

HS
NS
NS
NS
23,5

NS
NS
HS
NS
NS
NS
24,2

HS
NS
HS
NS
NS
HS
8,3

HS
NS
HS
NS
NS
NS
30,0

NS
NS
HS
NS
NS
NS
32,8

HS
S

HS
NS
NS
NS
ll,2

I
I

[-gs chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents selon le test ewman et Keuls.

srgnificatif au seuil de lozl,:S : signrficatif au seuil de 5%: NS : non signifrcatif

Tableau 14 : Interaction Variétés x sources x doses de phosphore pour Ia variable hauteur

moyenne des plants- sol moursi- hivernage 2000 - Macina
VariétésSources /doses de

phosphore BG 90-2 SébérangN4ir 77

TSP PNT TSP PNTI
I
I

00P
13 P

26P
39P
52P

66e
83d
89d
83d
I 04 abc

70e
86d
93 cd
89d
82d

89d
96 bcd
109 ab

108 ab

110 ab

9l cd
97 bcd
105 abc
106 abc
I 13 a

Les chiffres affectés par
Ncwrnan ct Kculs.

ffi.sontstatistiqttenrentéquivalentsselonletcstdc

I
I
I
I
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5.l.3.Etudedel'effetdelagestiondesculturessurlerendementetlâqualitédesgrains

LesrésultatsmonFentl'effetdelagestiondelaculturesurlescomposantesdurendementet
,u. f"."na-"Irl"nidu riz. L'effet sur la qualilé des grains n'est pas encore évalué. Les travaux sont en

cours' 
^. r^ r^ ^^n, rt le test de

Les résultats de I'analyse de variance et de la comparaison des moyenne-s sulval

NewmanetKeutsfrgurentcansletableau15.Lesvariablesanalysées.sontlenombrede'tallesaum2,
de panicules au m', la hauteur^ï"t""* ô-l,-le poids paille Gé ha-t) et le rendement paddy (kg ha

r). Les coefïicient, a" u-i"tiorr-iÀrni a"'3,0 ï/o po* la hauteur à 16,6 % pour le poids paille

fâUJ""" fSl. Il n'y a pas d'interaction entre les facteurs étudiés'

Il n'existe aucun effet trrit;;i;; les variables p*i"ui"' 
"u 

m2' le qoids.paille en kg ha-t et

ffi]fr*; ffi;;'l;;;i.î"..yerne de rendemènt est de 6504 ks ha' (tableau 15)'

par contre, il y a un effet du f""ttù ae.not"ge sur les varialles talles. au rn3 et la hauteut moyenne'
^S* 

i",.,ii*fé,alle, il existé un effet significatif de la durée de végétation.

Effet de la durée de végétation

Ceteffetdevraitêtreperçusurlepoidsgrains,lepoids1000grainse!laqualitédrrgrain.Sur
le seul paramètre que nous "t"rlï*".e'p*r 

L -o-9n1{poids grains), il n'y a pas d'effet durée de

véeétation. Nous avons ou.".ué on effei durée de végétation sur le nombre de talles au m2' Ce

Jeliii"irËtrioi"Ë'irdi;if il, iu .".u." où à ce stade, toutes les parcelles ont reçu les mêmes

ffaitements.

Effet du niveau de désherbage

Ceeffetapparaîtsurlenombretallesaum'etsurlahauteurmoyenne.Aveccesvariables,les
traitementsdésherbésontdonnéplusdetallesetsesontmieuxdéveloppésqueceuxnondésherbés.
Au niveau du nombre A" p*i"ofà. au m", du poids paille et poids grains,.cet effet s'estompe' Ce qui

p*,,"riâ* rr" a u .eactior, âe-u variete àt ao cycle prècoce des adventices qui genéralement

arrivent à maturité et meurent avant que le riz entre dans sa phase de maturation'

Enconciusion'cesrésultatspréliminairesdoiventêtreconfirmés.L'effetdudésherbagesur
les variables talles au m, et la hauteur moyenne montre I'importance du désherbage. pour un bon

développement du riz. Les résultats relaiifs au poids 1000 grains, au taux d'usinage et aux

ca.actérirtiques des grains figureront dans le rapport final'
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Tableau 15: Résultats d'analyse de variance de I'essai gestion des cultures (ADRAO)
campagne 2000

Traitements Talles

m2

au Panicules au Hauteur

m' (cm)

paille Rendement
kg ha-r

Poids
kg ha-r

83

I
I

Facteur I :

végétation

Rl : 125 jours

Durée de

5r9l 6309272 b 248
5612 6723

R2 = 135 jours 291 ab' 250 83

I R3 : 145 jours 310 a 258 84 5125 6482

I
Facteur 2 : Désherbage

D1 304 a 262 85a 5434 6728

D2 278 b 242 82b 5185 6281

I Facteur3: Gestion eau

Gl : drainé 15 jours avant 296

maturité

5180 6554258 84

I 5439 6455G2 :drainé a

physiologique

maturité 286 245 83

I Movenne 291 2s2 84 5309 6504

Signification NS NS

I Facteur 1:

végétation

Durée de S NS NS NS NS

I NS NSFacteur 2 : Désherbage NS

Facteur3:Gestioneau NS NS NS NS NS

lnteraction Fl x F 2 NS NS NS NS NS

I lnteraction Fl x F 3 NS NS NS NS NS

InteractionF2 x F 3 NS NS NS NS NS

I InteractionFl xF2xF3 NS NS NS NS NS

I
I
I
I
I
t

cv oh 13,7 14,2 5'6 16,6 l4r0

Les chiffres affectés par les mêmes lettres sont statistiquement équivalents selon le test de Newman
et Keuls. S : significatif au seuil de 5% ; NS : non significatif
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6. Point d'*ëcutÎott budgétaire

Le budget prévu pour I'année 2000 a été exécuté à 100 %'

7. Badget de la cantPagne 2001

Le budget nécessaire à I'exécution de ces activités s'élève à 24 150 000. Les différentes

rubriques figurent dans le tableau 16.

8. Conclasions et PersPectives

sur sol Danga I'arrière effet du phosphore sur les_variables rendement paddy et poids 1000

grain, se traduit pai l;équivalence' des doses-appliquées (20 P, 40'P et 60 P) et lew sup'ériorité par

iaooort au témoû (0P). Cet arrière effet benéique du phosphore, lié en partie à sa faible mobilité

pi"iîur"i "t"it n s ans et depend de la quantitâde phosphore résiduel du sol'
'-- - qu*, à I'anière effei potassium, il se traduit par la supériorité _de 

la forte dose (75 K) par

rapport aux autres traitements sur les variables hauteur et rendement paddy'
"S* Mour.i, les variables rendement paddy , hauteur moyenne, poids paille ettoids 1000 grains'

l,arrière effet du phosphore est perçu a p".iit a" 20 P. Pour le rendement paddy, les meilleures

valeurs sont obtenu". uu"" I'apport de 60 P qui est statistiquement équivalent à 40 P.

Quant à I'arrière effet potassium, les meilleurs rendements paddy et paille sont obtenus avec

I'apport àe la dose de 75 K. ielle-ci est statistiquement équivalente à I'apport de 50K.
'boncemant les essais sur la réponse des vaxiétés de riz aux doses de differentes sources de

phorphor", il n'existe pas d'effet sàurce de phosphore sur le rendement sur les deux types de sol

contrairement aux deux années précédentes-- 
iu, ,of danga,. L'effet dose de phosphore est perçue à partir de 13 kg ha-tP. Cette dose est

equivalente "u*ât "r. 
Cette équivalence entre les doses pourrait s'expliquer par un effet résiduel

des apports déjà faits.
Sur sol moursi , la dose de 50 kg P ha I donne le rendement paddy le plus élevé. Les doses de 52,

39 et 26 kg P ha I sont supérieures au témoin.

Sur l'étudË de I'effet de ia ,sestion des cultures sur le rendement et sur la qualité des grains, il

n,existe aucun effet traitement sur les variables panicules au m', le poids paille en kg ha-r et le

rendement paddy en kg har. Actuellement nous évaluons I'effet des traitements sur le taux

d'usinage et sur les caractéristiques des grains.

En ierspective. des tests seiont menés en milieu réel par aux types de sol et aux variétés pour les

deu* sôurcàs de phosphore. Les études sur I'arrière effet des apports de phosphore et-au potassium

vont se poursuivie. Lè comportement des variétés aux apports sources et doses de phosphore sera

évalué par rapport à I'anièré effet. L'étude de I'effet de la gestion des cultures sur le rendement et la

qualité des grains sera poursuivie.
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I Tableau l6 : Budget du Projet Ri4

Année 2001Rubriques
Frais d'analYse
Frais de déPlacement

Frais de kilométrage
Fourniture de recherche

Fourniture de bureau

Main d'æuvre temPoraire

Frais de mission
l.Coûts directs/an
Coûts direbts 2001 (+5%)

Salâires
Doumbia Yacouba
Kamissoko Nianankoro
Maïga Boubacar
Traoré Amadou
Dembélé Bréhima
Koné Yénizié
Diarra Binké
Coulibaly Lassine

Dicko Hansamba
Telly Sidiki
Keïta Paulin
2.Total salaires/an
Salaires 2001 (+ 8%)
3. Coûts indirects/an
Coûts indirects CRRA
Coûts indirects IER
Coûts indirects 2001 1+ 8%)

BUDGET 2OO I

2 664 660
496 350
l 654 500
1 654 500
606 650
2 217 030
853 722
l0 147 410
10 654 785

Semaines ouvrables
10,92
L0,92
10,92
7,28
3,64
1,82
21,84
25,48
36,4
25,48
36,4
4 667 s30
s 040 933

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

10 08186s
25 777 583
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INTRODUCTION

. Au Mali avec les années de sécheresse, un accent particulier a été mis sur le développement des

cultures irriguées. pour la securisation de la production agricole, le riz inigué reste le support de la

production nationale et y contribue souvent à plus de 50 %'

En plus de I'offrce du Niger, plusieurs périmètres ont été développés à tavers le pays. Le

riz constitue I'une des principales sources alimentaires dans les zones urbaines et est égalernent une

culture de rente pour les paysannes et pays:llls'

Lé pesoin d'augrnenter la production est confronté en partie. à I'insuffisance du materiel vegétal

adæté à la double culture. Les frincipales contraintes se Ésument au cycle relativemènt long des

cultiuao existants, leur sensibilité au froid en début de végétation et à la forte pression parasitaire ces

demières armées (panachure jaune du riz et pyriculariose). Le chôix variétal est réduit au niveau des

paysans pour satisfaire aux exigences de la double culture intensive du riz'

1. Objectifs du Projet:

1.1. Objectif généraux

L'objectif global visé par le projet est de securiser le choix variétal par la mise à la disposition

des riziculteurs et rizicultrices des cultivars performants adaptes aux conditions agto-climatiques des

différentes zones de Production.

1.2. Objectifs sPéciliques

- Développer et diffuser des cultivars de riz améliorés à cycle court bien adaptés à la double

riziculture intensive avec un rendement moyen de 6 t/ha, de bonne qualité de grain et tolérants ou

Ésistants aux principaux nuisibles (insectes et maladies).

- Développer et diffuser des cultivars de riz amélioÉs à cycle moyen bien adaptés à la

riziculture intensive avec un rendement moyen de 7 t/ha' des grains de meilleure qualité et tolérants ou

résistants aux principaux nuisibles (insectes et maladies).

2. Matériel et Méthodes :

Activité I : Evaluation agronomique et variétale des nouveaux génotypes de riz'

Le projct est composé de trois activités:
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Opération l: Essais variétawt
Les essais de comportement varietal et les essais comparatifs de rendement sont conduits en

station. Les essais multilocaux sont conduits en régie au niveau des différents périmètres rizicoles
Matériel végétal

Quarante sept (47) nouveaux génotypes de riz de cycle moyen et court ont été évalués dans

les différents essais en station, en régie et en milieu paysan pour leurs potentiels de rendement et

pour leur adaptabilité spécifique et générale par rapport à deux (2) témoins de productivité en

I'occurrence BG 90-2 pour le cycle moyen et Wassa (IR 32307 -107 -3-2-2) pour le cycle court.
Parmi les 47 génotypes, 20 sont de. cycle court (110-125 j) et 27 de cycle moyen (130-145 j). Une
pépinière d'observation de 124 génotypes de riz qui s'inscrit dans le cadre du programme coopératif
avec [NGER TADRAO a été également mis en place.

Essai préliminaire de rendement des variétés à cycle moyen : Sept (6) variétés oàt été comparées à
un témoin de référênce en I'occurrence BG 90-2. Il s'agit de: TOX 3081-36-2-3-1, TOX 3717-25-2-
l-2, TOX 3109-73-4-5-1, TOX 4008-33-1-2-1, TOX 3l l8-47-1-1, Super Bouaké 189.
Essai préliminaire de rendement cles variétés à cycle court: Sept (13) variétés ont été comparées à
un témoin de référence en I'occunence Wassa. Il s'agit de : TOX 3562-82-l-2,1R 53964-39-l-2-3-
3,TOX3772-94-1-1-1, TOX 4004-8-t-2-3, TOX 3562-61-l -3-2-2,TOX4732-34_l_3_2, WAT 307_

WASB-24-8-4-4-2, B 5322-8pN-19-MS-27, IR 31787-85-3-3_3_2,
wAT 316-WAS-5l-3-1-4-2, WAT 317-WAS-B-55-4-3. WAT307-WAS-B_24-8_4_4_1. WAT
3l06wAs-B-28-3-3-2.
Essai comparatif de rendement at'ancé des vartéÉs à cycle court: Dix (10) valiétés prometteuses
ont été comparées à un ternoin de référence en I'occurrence BG 90-2. Il s'agit de: DR 30, DR 2g.
DR 29, DR 31. pK 1385-9-l-B-4, pK 1385-6-3-l-2, IR674t1_26_3_3_3,tP.66229_45_3_2. IR 66298_
5-3-3-2-r, rR 741 l -26-3-3.
Essai comparatif de rendentent at ancë des variétés à cycle court: Cinq (5) variétés prometteuses
ont été comparées à un témoin de réference en I'occurrence Wassa. Il s'agit de : IR 659L2-31-2-4-
3-1, IR 66865-158-1-3-1-3, IR 67017-13-3-3, Gambiaka cc.
rR 62899-286-r.
Essais multilocaux des variétés prometteuses à cycle moyen en zone ffice du Niger (N'Débougou.
Kayo. Kouroumari. Molodo). Cinq (5) variétés ont été comparées à un témoin de productivité en

I'occurrence BG 90-2. ll s'agit de: TOX 3098-12-1-l-1, TOX 3100-12-1-2-2, ITA 304. Niono t.
Niono 2.

Tests d'ctdoption variétale en milieu paysar. Deux (2) variétés prometteuses de cycle moyen a été
comparées à la variété cultivée par les paysans soit BG 90-2 ou Kogoni 9l-1. Il s'agit de : ITA 398.
IR 281l8-138-2-3.
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Dispositif exPérimental

Le dispositi f expérimental utilisé pour les essais était le bloc de Fisher. Le nombre de répétitions.

varie de 4 à 6 et la taille des parcelles élémentaires varient également suivant les types d'essais 15 m'z

pour les essais préliminaires, 30 à 60 nr3 pour les essais comparatifs de rendernent. Le dispositif pour la

pepinie.. d'observation était des simples parcelles d'observation. chaque variété a été repiquee sur

trois (3) lignes de 5 m.

une fertilisation minerale en NPK à la dose de 120-46-60 en saison humide et 150-46-60 en

saison seche a été appliquée sous formg de phosphate d'ammoniaque, de sulfate de potâssium et d'urée'

Les deux premiers sont utilisés au moment du repiquage. L'uÉe a été apportée en 2 fractions (3/8 au

tallage et 5/8 à I'initiation paniculaire).

Le repiquage est fait au stade de 3 à 4 feuilles avec des plants âgés de 3 semaines à raison de 2 à

'3 brins par poquet aux écartements de 20 cm X 20 cm.

Opération 2 .. les tests variétaux d'adoption sont conduits dans les différents périmètres rizicoles à

I'Offrce du Niger (Niono, N'Débougou' Molodo, Macina et Béwani)'

Le dispositif expérimental est constitué de blocs disperses otr chaque parcelle paysanne est

considérée comme une Épétition. vingt et un paysans ont été retenus pour l'ensemble des tests. En

moyerme trois paysans ont été retenus par zone de production. Les parcelles élémentaires avaient une

dimension de 800 m2 soit 20 m x 40 m et separees les unes des autres par des allées de 0,5 m. Le

repiquage est effectué aux écartements de 20 cm x 20 cm. A la récolte, 2 m de bordure de chaque côté

de la parcelle élémentaire sont éliminés. La surface utile est de 576 m'z soit 16 m x 36 m..

En fertilisation. lors de la preparation du sol 100 kg/ha de DAP soit 8 kg par parcelle

élémentaire ont été appliqués. L'urée a été appliquee à la dose de222kg/haen 2 apports: le premier au

tallage I I I kg6a soit 8,88 kg par parcelle et le deuxième à I'initiation paniculaire en utilisant la mêrne

dose.

Dans les différents essais les observations sont effectuees sur les principaux caractères

agromorphologiques du riz et la notation des différents stress depuis la pçinière jusqu'au champ' Les

caractères mesurés sont: épiaison 5070, nombre de panicules au m2 (Nbre Palm'), le nombre de grains

par panicule (NbreGÆa), le poids de 1000 grains (Pds 1000 G), rendement paddy en kilogramme par

hectare (RDTAa) et raux de stériliré selon la formule TS = [100 x (NGVNGP + NGV)]% oir NGV est

le nombre de grains vides et NGP est le nombre de grains pleins'
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Activité 2: Création variétale

Les descendances hybrides inter et intra specifiques pour la resistance/ tolérance au RYMV ont

été suivies respectivement en générations F3 et F4 en utilisant le méthode de la selection genéalogique.

L'évaluation de la résistance/tolérance à été Éalisée en infestation naturelle en regie à N'Débougou

pour les vingt et cinq lignées inter specifiques issues des croisements enûe Oryza sativa et Or)za

glaberrima et àla Station à Niono pour les vingt et deux ligrées intra spécifiques issues des croisements

entre trois variétés wlgarisées @G 90-2, Bouaké 189, Kogoni 9l-l) et deux donneurs de résistance

Moroberekan et IRAT I 04) au viruq de la panachure jaune du riz.

. Le dispositi f expérimental etait constitué d'une simple.parcelle d'observation de 60 m'z (10 m x

6 m) par lignée soit voir DOLO individus avec les écartements de 20 cm x 20 crn'et 0,50m enEe les

parcelles. Chaque plant.a été observé individuellement.pour ses performances

agroriomiques et sa réaction au virus de la panachurejaune du riz en condition d'inocùlation naturelle.

Les observations ont porté sur les symptômes et I'incidence de I'infection sur le's differents

caractères agronomiques et morphologiques du riz.

Une fertilisation minerale en NPK a été appliquee comme precédemment decrit.

Activité 3 : Sélection conservatrice

Cette activité a concemé essentiellement à la multiplication des semences dè pré-base (G3) et de

base (G4) des variétés vulgarisées et prometteuses dans des basins de 300 m" par variétes en utilisant la

méthode panicule-lignes.

3. Résultats attendus

Les rendements sont sensiblement améliores par la mise au point des gârotypes ayant les

caractéristiques agronomiques bien adaptées à I'intensification et à la double culture. Læs semences de

prebase des cultivars prometteurs sont mises à la disposition des fermes semencières pour la satisfaction

des besoins en semence de bonne qualité de la vulgarisation.

Au moins de deux ou trois cultivars sont disponibles à la fin du Projet.
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4. Point d'exécution technique

Toutes les activités programmées ont été executees.

4. I Calendrier effectif d'exécution

Activités I : Evaluatiott variérale

Cette activité comporte deux opérations:

Opération I : Evaluation variétale en station

- Essais comparatifs pÉliri,rinaires de rendement des variétes à cycle moyen et'court sont à leur

ltt#,î ffii*"ofs de rendement avancés des variétes à cycle moyen et court sont à leur deuxième

annee.

- Pepinière d'observation de riz irrigué INGER-ADRAO est à sa première année'

Opération 2 : Evaluation variétale en hors station.

- Essais comparatifs de rendement multilocaux (N'Débougou, Kayo, Molodo, Kouroumari) sont à leur

première année d'expérimentation dans ces sites.

- Tests d,adoption: les deux variétés sont évaluées chez les paysans pour la premiere annee.

Activîte 2: Création vartétale

Les opérations de cette activité ont concemé:

- le suivi des descendances hybrides inter et intra specifiques issus des doisement entre géniteurs

resistants et variétés vulgarisées qui sont respectivement en géneration F3 et F4'

- I'identification de nouvelles sources de résistance en relation avec la variabilité biologique du virus est

en cours avec l'étude de la caractérisation du virus de la panachurejaune du riz'

Activitë 3 : Sélectiort consenat ce

Cette activité a concemé la multiplication des semences de prebase (G3) et de base (G4) des

variétés prometteuses et vulgarisées ainsi que, celle de toutes les variétés des essais avancés de sélection

et d'agronomie pour les besoins de recherche.

Les semences G4 et certifiées de certaines variétés vulgarisées ont été également produites pour

satisfaire les besoins de semences des producteurs et productrices rizicoles'
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4.2 Observations sur le déroulement des activités

. D,une matière générale, toutes les activités ont. été menées dans les conditions techniques et

financières satisfaisantes. Les différentes expérimentations en station et en hors station ont été installées

à temps et le parasitisme a été également faible. ceux-ci ont conduit à I'obtention des Ésultats assez

intéressants par les nouveaux génotypes de riz introduits ou crees'

5. Résultats obtenus

5.1 Rappel des résultats de la campagne précédente

Èn évaluation variétale, les résultats ont montré que les nouveaux génotypes de riz iniroduits

ou crées présentent de bonnes performânces agronomiques dans les conditions. de riziculture

intensive sous irrigation dans ie Sahel. Les variétés Niono l, Niono 2, ITA 304, Tox 3098-12-1-l-

l. TOX 3100-12-l-2-2, ayant montré une bonne productivité et une large adaptabilité en station

seront évaluées pour leur adaptabilité spécifique et gârérale à travers tous les périmètres rizicoles

avec maître de I'eau, notamment à I'Office du Niger. Sur la base des resultats intéressants obtenus

pendant les deux campagnes agricole en milieu paysan, trois variétés peuvent être vulgarisées dans

ies périmètres rizicoles avec maîtrise totdd de l'eau dont deux exclusivement en culture de saison

humide en I'occurrence Leizhong 152 (Jama jigi) et ECIA-3 6-2-2-l-4 (Sahelika) une en double

culture AD 9246 (Nionoka

En cÉation variétale, la recherche de nouvelles lignées de riz résistants au virus de la panachure

jaune du riz est à un stade de sélection très avancé. vingt (20) lignées agronomiquement

performantes au champ ont été retenues pour la poursuite de la sélection'
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5.2 Résultats obtenus lors de la campagne 2000 et discussion

Activité 1 : Evaluation variétale

5.2.1. Evaluation variétale en stafion

5.2.1.1. Essai préliminaire de rendement des variétés à cycle moyen'

Tableau I : caractéristiques agronomiques et rendement des variétés dans I'essai pÉliminaire de

rendement cycle moYen.

Variétés 50% Nbre

Epiaison Pa/mz

Nbre

GlPa

rs (%) Poids RDT

1000G ke/haI
I
I
I

TOX 3081 -36-2-3-r

BG-90-2

TOX37 17-25-2-r-2

TOX 3118-47-l-1

TOX3 109-73-4-5-4-1

Super Bouaké 1 89

TOX4008-33- l-2-r

r07

104

110

116

107

104

Il4

332

284

286

306

350

272

302

132 ab

135 ab

140 a

124 ab

96b

97b

106 ab

20,5

L2,8

27,7

25,7

19,3

1 1,9

34,9

20,3

27,4

24,2

26,4

23,9

23,4

24,2

572r

5687

5450

5048

4582

4382

437 5

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Moyenne générale 304 118 s03

PNSHSNS
cvvo 23,2 12 18,5

Les chiffres suivis par les mêmes lettres ne different pas statistiquement selon le test de Newman et

Keuls à la probabilité de 0,5% '

Le tableau I résume le comportement des variétés dans I'essai pÉliminaire cycle moyen

L'analyse de la variance ne révèle aucune différence significative entre les différentes variétés. Elles

sont toutes statistiquement équivalentes en rendement paddy au témoin de productivité BG 90-2 (5687

kg/ha). Les composantes de rendement mesuÉes montrent que les six nouvelles variétes pÉsentent des

caractéristiques agronomiques assez interessantes pour la riziculture intensive' La reconduction de

I'essai permeftra d'avoir d'amples informations sur la performances de ces variétés.
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S.Z.1.Z. Essai préliminaire de rendement des variétés à cycle court.

Tableau 2 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés dans I'essai prélimaire de

rendement cle court

I Variétés s0%

Epiaison

Nbre

Pa/mz

Nbre

G/Pa

TS

(%)

Poids

1000G

I
I
I
I
I
I

TOX-35 62-8-2-r-2

IR-5396 4-39-r-2-3-3

TOX-3772-94-1 - 1- 1

TOX-4004-8- r-2-3

TOX-35 62-61-r -3-2-2

IR32307 -107 -3-2-2 (Wassa)

TOX4732-34-r-3-2

wAT3 07 -WASB -24 -8 -4-4-2

85322-BPN- l9-MS-27

IR-3 1787-85-3-3-3-2

wAT3l6-WAS-5 I -3- r-4-2

wAT317-WAS-B-5s-4-3

WAT3O7-WAS -B -24-8-4-4-l

wAT3 1 O-WAS-B-2 8-8-3 -3 -2

102

98

105

108

r05

94

102

85

t02

90

8s

85

85

85

337 bc 128 ab

298 bc 147 a

305 bc 128 ab

306 bc 139 ab

319 bc 128 ab

3 l8 bc 139 ab

255 c 138 ab

342b 123 ab

348 b 98 bc

285 bc 142 ab

356 b 98 bc

475a 67c

289 bc 134 ab

342b 123 ab

10

8,5

t7

27,1

16,5

10,1

l3

12,8

7,7

I 1,5

I1,1

5,8

14,9

12,8

23,5

23,6

22,7

24,2

24,1

20,4

25,6

23,4

23,,4

18,3

23

21,8

23,8

23,4

7087 a

6760 ab

6359abc

6279.abc

5955 abc

5812 abc

5521 abc

5387 abcd

5286 abcd

5201 abcd

4772bcd

4750 bcd

4521 d

4130 cd
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

Moyenne générale

F

323 122

HS HS

5495

HS

cv% 8J BA r4J4

Les chiffres suivis par les mêmes lettres ne different pas statistiquement selon le test de Newman et Keuls à la probabilité de

0,50Â.

Le tableau Z résume le comportement des variétés dans I'essai préliminaire cycle court.

L'analyse de la vadance révèle des differences significatives entre les differentes variétés avec groupes

homogènes. Les variétés du premier groupe se sont bien comportées avec des niveaux de rendement

assez appréciables. parmi lesquelles, la variétéTOX 3562-8-2-1-2 (7087kgha) qui adonné le meilleur

rendement ep paddy mais elle demeure statistiquement équivalente aux variétés IR 53964-39-l-2-3-3

(6760kg/ha), TOX 3772-g4-l-l-l (6359 kdha), TOX4004-8-I -2-3 (6279 kg/ha), TOX 3562-61-l-3-2-

z (5955 kg/ha) er au rénroin producrivité IR 32307-107-3-2-2 (WASSA) avec 5812kglha. Toutes les

variétés du prenrier groupe seront reconduites pour une deuxième année afin de pouvoir confimrer

I eurs perfomraltces agronol'lliq ues.
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5.2.1.3. Essai comparatif de rendement des variétés à cycle moyen.

Tableau 3 : Caracféristiques agronomiques et rendement des variétés dans I'essai comparatif de

rendement cycle moYen.

Variétés 50% Nbre Nbre TS (%) Poids RDT

Epiaison Pa/mz G/Pa 1000G kùha

DR29

BG-90-2

DR28

DR3 1

DR3O

IP:67 4ll-26-3-3

PKI 385-9- 1 -B-4

IR674l0 -84-2-3-?-r

rR66229-45-3-2

PKl385-6-3-t-2

IR66298 -s-3-3-2-r

358 bcd 115 d

340bcd 151 abc

330 cde 160 abc

410 a 155 abc

308 de 132 cd

370 abc 166 ab

290 e 144 bcd

396 ab 179 a

392 ab 140 bcd

334 cde 133 cd

386 ab 158 abc

101

101

97.

97

105

90

105

93

88

105

97

8,1

12,3

9,3

10,6

7;8

9,3

8,3

l6

8,6

8,6

22,6

29,2

27,8

25,6

26,9

28,3

18,9

23,9

20

20,2

22,6

t9,9

8154 a

7968 ab

7788 ab

7058 ab

6614 cb

6468 cb

6394 cb

6199 cb

s688 d

5266 d

4774 c

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

Moyenne générale

F

Cy o/o 8,5 l2,l 15,8

Les chiffres suivis par les mêmes lettres ne différent pas statistiquement selon le test de Newman et

Keuls à la probabilité de 0,5%.

Le tableau 3 résume le comportement des différentes variétés dans I'essai comparatif de

rendement cycle moyen. Les niveaux de rendement enregisuÉs dans I'essai pour certaines nouvelles

variétés sont très appréciables. L'analyse de variance révèle des différences hautement significatives

avec quatre groupes de variétés. Les variétés du premier et du deuxième groupe qui se sont bien

comportées avec une productivité élevée seront reconduites pour deuxième annee afin de confilmer

leurs perfomrances agronomiques. Comparativement au ternoin BG 90-2, ces variétés offrent des

grandes potentialités pour leur utilisation future en riziculture iniguée intersive à cause surtout du

nombre élevé dc talles fertiles par m'z et de la bonne densité paniculaire.

355 148

HS HS

6579

HS
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5.2.1,4. Essai comparatif de rendement des variétés à cycle court'

Tableau4:Caractéristiquesagronomiquesetrendementsdesvariétésdans|,essaicomparatifde
rendement cYcle court.

Variétés 50o/o Nbre Nbre TS Poids RDT

I
I
I

Epiaison Pa/m'z GlPa (oÂ) 1000G k

rR-6s912 -3r-2-4-3-I

IR66865-1s8-1-3

IR67017 -13--3-3

Gambiaka cc

IR62899 -286-1

85

85

88

94

94

330 ab 135 a 11,8 ?2,1 560e a

305 ab 143 a 13,5 19,3 5336 a

Al a 130 ab l1 ' 23,2 4703b

27g b 104 b l.l ,2 27 ',1 4568 b

295 ab 120 ab 16,6 22,6 4165 b

320ab ll5ab 10 20,4 4484bI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IR32307 -107 -3-2-2 (Wassa) 94

Moyenne générale

F

312

S

t24

HS

481 1

HS

cv 10,8 13'5 = , , ,9='3

ffis ne différent pas statistiquement selon le test de Newman et

Keuls à la Probabilité de 0'5%.

Letableau4résumelecomportementdesvariétesdansl'essaicomparatifderendernerrtcycle
court. L,analyse de variance révèle des differences hautement significatives entre les variétés avec deux

Â^-^A ÂonUL|LII t. -lJ 4tr<rrJo\

sroupes distincts. Le prenlier groupe est composé de deux i"tÏÏ:,:Ï:iî,3'i;.irt"H-1 ii
:#;Ë;;;d; ,;;r,ru"*,..t supérieurs à celui du témoin de productivité IR 32307 -r07 -3-2-2

| ^ /F^-rl- f-^/L^\ T ^^ {-^ic

(wassa).Ils,agitde:tR-65912-3i-24-3-l(5609Kg/ha)etIR66865-158-1-3(5336keÂn).Lestrots
ll".liil;Jlll:';"nu,ur r*rrenant au deuxième groupe sont statistiquement équivalentes au témoin

enrendementpaddy.Lareconduitedel,essaipourunedemierearrnéepermettradebierrconfirmerles
performances agronorniques et d'adaptabilité de ces génotypes'

5.2.1.5 Pépinière d'obsen'ation'

Les résultats enregistrés sur les différents p*amètres agronomiques mesuÉs sur les nouveaux

génotypes de riz dans la pépinière d'observation a permis de mettre en évidence huil (8) génotypes

présentantdescaractéristiquesagronomiquesassezintéressantespourlasimpleetdoubleriziculture
intensive.Ceux-cisercntcvalué-senessaipré|iminairederendementlacampagneagico|e2o()|-20{12
(tableau 5).
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_Tableau 5 : Caractéristiques agronomiques des variétés retenues dans la PéPinière dtobservation.

Vriétés 50% Epiaison Hauteur/maturité Nbre. pdmz RDT .k/ha

DR 92 104 110 25r 99ss

250 7284FRX92F3B.6BF5
FRX92F3B-68F6
RPST 328

wAs 24-22-7 -t-s-4 96

wAS 26-11-4-3-2-1 98

wAs 63-22-3-3-3-1. 92

wAS 63-22-5-r-4-3 10-l

BG 90-2 10-r

10-t

10-l

10-t

tt2
115

il0
110

t17
98

105

105

242

301

238

252

248

255

340

6913

9907

6698

7 470

9537

7902

7968

RDT

Kg/ha

5.2.2. Evaluation vuriétule ntttltilocale en hors station

5.2.2.1 Tests d' adaPtabilité.

Les résultats de l'évaluation multilocale ont concerné les variétés à cycle moyen. Les

comportemenrs de ces variétés ont été assez satisfaisants à travers les differentes zones de production

de l'Office du Niger.

5 .2.2. I . I Zone de Macirru

Tableau 6 : Caractéristiques agronomiques et rendement des variétés à cycle moyen dans le test

d'adaptabilité à Macina.

Variétés s0%

Epiaison

Pa/m' GrlPa TS Poids

(%) 1000 GR

rR32307 -r07 -3-2-2

I
I
I
I

TOX 3098-12-l-l-l

ITA 304

TOX 3100 - 12- | -2-2

Niono 1

Niono2

BG90-2

103

103

I t3

106

104

103

287 l4r
286 166

329 173

335 147

325 164

290 r92

13,67 a 28,35 a

14,45 a 26,06 b

1 0,1 8 ab 25,35 b

6.95 b 26,49 b

7,25 b 25,91 b

13,80 a 29,34 a

6043

5229

5646

600 I

5597

5735

Moyenne

CV o/"

Signification

309 164

NS NS

I 1,05 26,91

HS HS

22,4 4,4l3,l l5,l

5707

NS

9,4I
I
I
I

Les variétés affcctées pal lcs ntôrncs lcttrcs nc diffèrent pas statistiquement sclon le test de Newman et Keuls au seuil de 5Yo'
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Le tableau 6 résume le comportement des variétés dans le test d'adaptabilité dans zone de

Macina. L'analyse de variance ne révèle aucune différence statistiquement significative entre les

variétés concemant le niveau de production. Toutes le variétés sont équivalentes en rendement paddy

au témoin BG 90-2. En ce qui conceme la stérilité des epillets, le taux relativement plus élevé a été

enregistré par les variétés ITA 304 , TOX 3098-12-1-l-l et BG 90-2 . Quant au poids de 1000

grains, il existe deux groupes statistiquement distincts. L€s variétés TOX 3098-12-1-l-l et BG 90-2

ont les poids les plus élevés. D'une matière genérale,les résultats enregistrés pour les différentes

composantes de rendement sont appréciables pour une première année de test'

5.2.2.1 .2 Zone de Molodo

Tableiu Z: Caractéristiques agronomiques et rendement dbs variétés à cycle moyen dani le test

d?adaptabilitéà Molodo.

Variétés 50% Nbre Nbre G/P TS Poids RDT

Epiaison pal m2 (%) 1000G Kglha

TOX 3098-12-l-1-1 105 222b 148 ab

ITA 304 105 211b l66a

TOX 3100- 12-1-2-2 trz 252 ab 134 b

109 244 ab 147 ab

L0,23

9,25

I 1,70

9,60

I 1,95

9,98

25,4

27,6

23,6

22,4

23,2

24,2

4473 ab

4478 ab

4587 b

47?8 ab

4994 a

4447 ab

Niono I

Niono 2

BG90-2

tlz 268 a 170 a

I 05 244 ab 140 ab

I Moyenne générale

Signification

cv%

240

S

8,2

150

S

r0,2

10,45

NS

34.9

4568

S

I 1,5

t
I
I
I
I
I
I
I

Les variétés affectées par les mêmes

Newman et Keuls au seLlil de 50Â.

lettres ne difËrent pas statistiquement selon le test de

Le table aLL 7 résunre le comportement des variétés dans le test d'adaptabilité dans la zone de

Molodo. L'analyse de variance montre des différences significatives entre les variétés concernant les

variables nombre de panicules au m2, nombre de grains par panicules et enfin le rendement paddl'.

Concernant le nontbre cle panicules au m2 et le nombre de grains par panicule c'est la variété Niono

2 qui est supérieure aux aLltres variétés. Quant au rendement paddy c'est la variété Niono I qui est la

plus perforntarlte suivic de Niono 2 qui reste statistiquement équivalente aux autres variétés

prometteuses y cotrlpris lc ténroirr de productivité BG 90-2-
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5 .2.2. I .3 Zone cle N ' Débottgou

Tableau 8 : caractéristiques agronomiques et rendement des variétés

d'adaptabilité à N'Débougou '

à cycle moyen dans le test

Variétés
Nbre G/P TS Poids RDT

s0%

Epiaison

Nbre

pal m' (%) 1000G Ke/haI
I
t

TOX 3098-12-l-l-l
ITA 304

TOX 3100- 12-1-2'2

r06

106

111

110

l1l
106

224 ab

235 ab

?77 a

269 ab

259 ab

209 b

lIl
t37
130

153

r52
148

9,63

9,63

7,15

7,40

6,32

10,72

26,6

29,8

24,5

26',2

27

28,3

5277

5992

6679

582r

6858

5872

Niono 1

Niono 2

BG90-2

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

Moyenne générale

Signification

245

S

I 1,5

145

NS

15,9

8,47

NS

26,4

6083

NS

16,7
cv%
Les variétés urr..t""t par les mêmes lettres ne diffèrent pas statistiquement selon le test de

Newman et Keuls au seuil de 5%'

Le tableau g résume Ie comportement des variétés dans le test d'adaptabilité dans la zone de

N,Débougou.Lamoyennegénéraledel,essaiestde6083kg/h4celaestassezappreciabledansle
contextedestestshorsstation'Cetteperformancedeproductivitémontrerrndébutd'adaptabilité
pourunepremièreannéedetest.Touteslesvariétéssontstatistiquementéquivalentesenrendement
paddyentreellesetau,"'o,nd"productivité8G90-2.LavariétéNionolconfirmetoujourssa
bonne performance.
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5.2.2.L4 Zone de Kourrtttrrtctri

Tableau 9 : Caractéristiques agronomiques et

d'adaptabilité à Kourou mari
rendement des variétés à cycle moyen dans le test

I
Variétés

500h

Epiaison

Nbre G/P TS

(%)

Poids RDT

1000G Kglha
Nbre

Pa/ mzI
I
I

TOX 3098-12-1-l-l

ITA 304

TOX 3100- t?-t-2-2

Niono I

Niono 2

BG90-2

99

99

114

1t2

tt4
99

218

222

235

226

230

2t4

134

160

ll8
130

144

r57

4

5,6

4,6

4,1

5,1

5

2r,7

25,4

23,1

23,6

20,4

26,1

4384 ab

4815 a

4672 a

3920 b

3417 c

4870 aI
Moyenne générale

Signification
cv%

4346

HS

de

89

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

I

Les variétés affectées par les mêmes

Newman et Keuls au seuil de 50Â.

lettres ne diffèrent pas statistiquement selon le test

Le tableau g résume les résultats dans le test d'adaptabilité conduit dans la zone de

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

au seuil de 5o/o. Contrairement aux autres zones les rendements sont faibles par rapport au potentiel

de production moyenne des variétés. Les lignées Niono I et Niono 2 ne semblent pas bien se

comportées. Statistiquement trois groupes de variétés se distinguent. Toutes les nouvelles variétés

demeurent équivalenres à BG g0-2 exceptée la lignée Niono 2 qui a donné le plus faible

rendement. Une reconduction de I'essai permettrait de mieux évaluer le comportement des variétés.
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5.2.3. Tests d 'adoPtion

Tableau l0 : Rendement paddl'des variétés dans les différentes zones de I'Office du Niger

Variétés

Rendement kg/ha

Kouroumari N'Débougou Niono Molodo Bewani Mactna

I
I

BG90-2

IR28l I 8

ITA398

7 021

6440

6720

8472

7959

7 556

7270

7229

6883

685s

s79l

7227

6796

6447

6205

5747

5479

6l 50

6624 6482 5792

I
Mo 6727

cv% 4.3

7996

6.3

NS

7 t27
2.2

NS

5.3

NS

4.8

NS

6.4

NS

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

Sienification NS

Le tableau l0 qui résume les résultats sur le niveau de rendement des variétés montre que les

deux nouvelles variétés ont donné des rendements qui sont statistiquement équivalents à celui du

témoin de productivité BG 90-2 dans les six zones. Ce qui indique bonne adaptabilité des nouvelles

variétés aux conditions des pratiques culturales des paysans. La poursuite de l'essai pourrait

permettre d'avoir d'amples informations sur le comportement de ces nouvelles variétés surtout bien

apprécier la stabilité de rendement.

D'une manière générale, les productrices et producteurs ont appr'ecié le comporiement des

variétés au champ. La variété ITA 398 a été choisie unanimement par I'ensemble des paysans tests

des six zones. En plus d'autres paysans qui ont visité les différents tests lors de la journée porte

ouverte ont également retenue cette variété à cause de son cycle, sa densité paniculaire, son pouvoir

de tallage, sa qualité marchande (blancheur de grains) et son goût qui est meilleur à BG 90-2. Quant

à la variété IR 28118 bien qu'elle a un rendement élevé et une bonne qualité de grain, elle a été

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 pour les zones non aménagées et en riziculture de bas fond.

Activité 2: Création variétale

Les activités de la création variétale ont été orientées exclusivement sur le suivi des

descendances de croisenrents entre les géniteurs BG90-2, Kogoni 9l-l et Bouaké 189 ayant de très

bonnes performarrccs agronomiques (rendement élevé et stable avec meilleure qualité de grains) et

des géniteurs Moroberekan, IRAT 104 dotés d u n excellent niveau de tolérance au virus de la

panachure jaune clans le but de sélectionner les meilleures combinaisons génétiques pourvues d'un

bon potentiel de rendenrent et une tolérance acceptable au RYMV.
90



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

L'examen des paramètres aglonomiques et morphologiques observés au champ et au

laboratoire a penrris de retenir 22lignées intéressantes pour la poursuite de la sélection (tableau I l).

La pression de la rlaladie a été très faible dans les conditions naturelles d'infestation.à Kogoni et

l'évaluation de la résistance/tolérance à la panachure jaune des lignées n'a pas pu se réaliser. Parmi

les 22 lignées choisies deux seulement sont de cycle court.

Une série de lignées issues de croisement inter-spécifique ont été évaluées pour leur

resistance/tolérarrce au RYMV en infestation naturelle en régie à Siengo. La pression de la maladie

était assez forte pour procéder à une meilleure évaluation des réactions êes différentes lignées vis à

vis de I'infection du virus. Les résultats consignées dans le tableau 12 résume le comportement des

lignées à l'infection virale et leurs caractéristiques agronomiques. Parmi les lignées testées des

differents broisements seulement les 16 lignées retenues présentaient de bons tlpes de plant de'riz

recherchés pour la riziculture irriguée avec maîtrise de I'eau avec un bon niveau de résistance ou

tolerance au RYMV.

Toutes ces lignées sélectionnées seront soumises à une inoculation mécanique sous condition

contrôlée dans la serre à Niono pendant la campagne agricole 2000-2001 pour évaluer efficacement

leur niveau de résistance à certain nombre d'isolats viraux natifs de la zone office du Niger.
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Tableau 1l : Caractéristiques

criblage pour la résistance à

Niono

agronomiques des lignées intra -spécifiques F4 retenues dans le

la panachure jaune du riz en condition d'infestation naturelle à

I Croisements et lirné.. Hauteur à la maturité Nombre panicules/pied Cycle semis-maturité

Kosoni 91-1 x Moro
r44

t4433111I
L1-13

1363lr39L-l-6I
t3726I 120Ll l-l

Lt-23 t3729130

I
120

x IRAT 104

Ll -1

L2-r 118 29 136

L6-31I TT2 28 136

r20 29 l3lLt-2I
I BG 90-2 x Moro

L5-l 120 28 t32

r3225138Lt-29
t3227135I

L8-31
130Moro x BG 90-2

119I L1-l I

BG 90-2 x IRAT 104 l3l36

93I L5- I
13r3597Ll-3

t2l r3tLl r-20I
IRAT 104 x BG 90-2

107 33 130L5-16I Bouaké 189 x Moro

104 r3024Ll l-9I Bouaké 189 x IRAT 104

l3lt17L2-4
92

20

I
I
I



I
I
t
I
I
I

Tableau 12: Caractéristiques agronomiques des lignées inter-spécifiques F4 retenues dans le

criblage pour la résistance à la panachure jaune du riz en condition d'infestation naturelle à

Siengo

Croisements et lignées Niveau Caractéristiques agronomiques

Résistance

TOG 5681/3*IR64

L 12-20 Précoce, panicule bien fournie

L 18- 16 Précoce, bon talla icule bien fournie'

Panicule bien fournteI L2-4

t
I
I
I

L6-16

L8-15

L16-11

L28- l 0

Ll l-l I
Ll l-19

L14-11

L6-1

L8-2

L9-r3

Tallage moyen, grain lon

Tallage fon, grain lon

Taille moyênne, bon talla icule fournie

Bon tallage, cule bien fournie

Bon tal icule bien fournie

Bon tallage, icule bien fournte

Bon tallage, cule bien fournte

Bon tallage, icule bien fournie

Bon tallage, panicule bien fournte

Bon tallage, icule bien fournie

I Ll0-11 Bon tallage, panicule bien fourhie

TOG 5681/3*IRl529

I icule lon

TOG 5681/2*IR64/IR3 I 851

I
I
I
I
I
I
I
I

Activités 3 : sëlectiort co,rservatrice

Pour les senrences sélectionnées G4 des variétés vulgarisée 3 tonnes ont été produites toutes

variétés confondues et 350 kg en semences de pré-base (G3).

6. Point d'exécution budgétaire

pour la campagne écoulée le budget était de 33.046 373 FCFA et il a été exécuté à 100 % .
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7. Budget pour la campagne 2001

Le budget de la campa-ene de I'an 2000 est consigné à I'annexe. Il s'élève à 3 | 877 449 FCFA.

Rubriques

Main d'oeut're spécialisée

Main d'oeul're temporaire

Observateurs

Déplacement r'éhicule

Déplacement moto

Frais de mission

Fourniture de recherche

Fourniture de bureau

Intrants a-ericoles

Analyses

Confection rappofi

300 000

2 000 000

800 000

I 000 000

200 000

714 000

s00 000

450 000

300 000

1 000 000

300 000

I Coûts directs/an

Coûts directs 2000 (+5%

7 564 000

rr 251 800

I Salaires Semaines ouwables

t
I
I
I
I

Coulibaly M.M.

Doumbia Y.

Sarra S.

Dembele I.

Hamadoun A.

Traoré A.

Traoré M.

Koné Y.

Kamissoko B

Coulibaly N.

Coulibaly L

Diana L.

Dolo M.

Fofana A.

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000I
I

Coulibalv S.

2. Total salaires atn

Salaires 2001 1+16,,Â\

Coûts indirects (- l60/0)

7 846 ()46

t5 692 092

BUDGET 2OOI 3t 877 149

94I
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8. Conclusion et perspectives

En évaluation variétale. le niveau de productivité enregistré par les nouveaux génotypes de

riz introduits olr crées a été satisfaisant. Ces génotypes présentent de bonnes performances

agronomiques dans les conditions de riziculture intensive sous irrigation dans le sahel. Les variétés

comme IR 53964-39-I-2-3-3. TOX 3562-94-l-1-1, TOX 3772-94-l-1-l et TOX 4004-8-l-2-3 ayant

montré une bonne productivité et un bon début adaptabilité en station seront évaluées pour une

deuxième année pour confinner leurs performances. Il faut également noter que les variétés DR 29,

DR 28, DR 30, et DR 31 ont des rendements élevés qui sont synonymes d'une large adaptabilité.

Parmi, les deux variétés prometteuses évaluées en milieu paysan, la variété ITA 398' a été la plus

appréciée par I'ensemble des paysans tests à cause de son cycle, sa densité paniculaire, son pouvoir

de tallage, sa qualité marchande (blancheur de grains) et.son goût qui est meilleur à BG 90-2. Quant

à la variété IR 28118 bien qu'elle a un rendement élevé et une bonne qualité de grain, elle a été

moins appréciée par les paysans à cause de son cycle relativement long et sa taille qui la prédispose à

la verse.

En création variétale, la recherche de nouvelles lignées de rrz résistants au virus de la
panachure jaune du riz est à un stade de sélection très avancé. Vingt et deux (22) lignées intra-

spécifiques et 16 lignées inter-spéfrciques agronomiquement performantes au champ avec un bon

niveau de tolérance ont été sélectionnées. Elles seront non seulement évaluées en essais préliminaire

de rendement mais aussi elles seront soumises à I'inoculation mécanique contrôlée dans la serre à

differents isolats natifs de la zone Office du Niger. Quelques sources de résistance au virus ont été

également identifrées et elles seront exploitées dans les futurs programmes de croisements.

Les besoins en semences de pré-base de toutes les variétés vulgarisées du Service Semencier

National ont été satisfaisants.

En perspective. diverses activités seront menées.

Activités I : Evctluution vuriétale

Opération I : Evctluutiort vuriétule en station

Essais préliminaires de rendemeut des variétés à cycle moyen

Essais prélinrinaires de rendement des variétés à cycle court

Essai comparatif de rendement lignées tolérantes au RYMV
Essai comparatif de rendemeut des variétés à cycle moyen

Essai comparatif de rendement des variétés à cycle court

Essais d'observation de rendement des variétés à cycle court et moyen (GA/ DRAO)

Essais répétés de rertdeurent cycle court et moyen (GA/ADRAO)

Pépinières d'obse rvatiotr clcs variétés de riz irrigué à cycle court.

Maintien collcctiort rlc cotrscrr ation.

Opération 2 [ivulttution vut'ititule hor.s sttttiott
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- Essais conrparatifs cle rendement multilocaux (N'Débougou, Kayo, Molodo, Kogoni).

- Tests d'adoption avec deux nouvelles variétés prometteuses.

Activité 2 : Crléatiort vttriétctle

Suivi des descendances hybrides intra-spécifiques et inter-spécifiques issues du croisement

entre géniteurs résistants et variétés vulgarisées en génération F1, F5 et F6.

Criblage des variétés de la collection pour I'identif,rcation de nouvelles sources de résistance

en relation avec la variabilité biologique du virus-

Activité 3 : Sélectiort cottservstice

Multiplication des variétés prometteusës et vulgarisées (G1 à G3),

Multiplication de toutes les variétés des essais avancés pour les besoins de recherche.
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Date de démarrage: ler /0711999
Date de fin : 30 06i2()03

Chef de projet : Dr. Mamadou M'Baré

Principaux chercheurs

MM. Soungalo SARRA
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INTRODUCTION

La riziculture irri-quée est pratiquée dans différentes zones agro-écologiques du Mali (60'000

ha). Avec urle productio,'r .,noyànne de 300 000 tonnes/an. Elle couvre 50% des besoins de

consommation des populations en riz. Cette production rizicole dans les périmètres est confrontée à

d'énormes contraintes biotiques.

L,évolution du systeme de culture des dernières années vers une intensification (variétés

améliorées. engrais, double culture, etc.) semble créer des conditions favorables à I'augmentation de

la pression parasitaire.
Les insectes (principalement les foreurs de tiges) qui causent les panicules blanches et

d,importants.cæurs morts occasionnent des dommages importants au riz et affectent la qualité du

grain. La cécidomyie provoque dans le Macina (ON) et dans les périmètres de San et de Baguineda

des dommdges inrportants par la transformation des feuilles de riz en "feuilles d'oignon"' Les

inseites piqueurs suceurs outre les dé!âts sur la production, dégradent la qualité du produit finàl'

. Avec le repiqua,ee les chenillei défoliatrices détruisent les pépinières provoquant souvent des

crises de plants à fepiquer ou simplement laissent des plants affaiblis dont la repris'e est souvent

difficile.
L,une des récenres contraintes biotiques de la riziculture au Mali est une maladie d'origine

virale appelée panachure jaune du riz (RYMV) qui cause des dégâts très importants sur la production

du riz.
La connaissance approtbndie des nuisibles est un moyen incontournable pour l'élaboration

des méthodes de lutte appropriées.

1. OBJECTIFS DU PROJET

1.1. Obiectifs généraur

- Augmenter la production du riz irrigué par la réduction des pertes de rendement engendrées par les

insectes et les maladies dtr riz.

1.2. Objectifs spécilÏques

Les objectifs spécifiques sot-tt :

- défi1ir les périodes d'apparition forte des insectes;

suivre l'état phvtosanitaire des cultures;

- situer I'inrpact des llararnètres agronomiques sur les nuisibles;

- aider à la progralrpration du calendrier cultural;

- déterminer les nréthodes d'utilisations judicieuses des insecticides et fongicides;

- identifîer des sogrces d'inoculum primaire du RYMV;
- caractériser cles nrodes de contamination primaire du riz à partir ces sources

- d'itroculunr llritltairc dtr RYMV:
- caractériser tics ttttltlcs dc propagation du RYMV au champ'
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z. MATÉnrEl ET MÉr'sonns

Activité I : Bio-écologie des insectes et des maladies :

Opération I : Suivi phytosctnitaire

Le matériel végétal était composé de 5 variétés: BG-90-2, Kogoni 91-1, Séberang MR77,

Sahélika et Adny I 1 .

Les suivis ont été exécgtés dans 5 champs dans les zones de N'Débougou, Molodo Kourouman et

Macina .La zone de Niolo a été largement représentée par 5 champs dans les secteurs du Rétail, de

Niono et du pénmètre de l\4'Bewani:
La technique de sondage en entomologie consistait à prélever un échantillon de 200 tiges à

tous les srades phènologiques du riz (tallage, épiaison - floraison et maturité). Les tiges prélevées ont

été eiaminées minutieusemeht les unes après les autres, puis disséquées. A la maturité un échantillon

de 200 panicules est prélevé dans chaque champ. ,Ces panicules étaient classées en saines et

attaquées, puis mises à sécher, battues et pesées

En phytopathologie les rravaux ont débuté par une matérialisation dés carrés de sondage dans

les parcelles reter-rues. par champ, 5 carrés d'un mètre de côté ont été placés suivant les diagonales.

L'évaluation de I'incidence de iu punu.hure jaune du riz a étê effectuée dans les zones de Niono,

N'Débougou et Kourottmari.
Les observations ont porté sur le comptage des plants sains, malades et la notation de la chlorose.

Opération 2 : bio-écologie des insectes foreurs de tige,

L'ér.olutio6 naturelle ,Jes populations d'insectes a été suivie à I'aide de deux pièges

lumineux installés dans les parcetles expérimentales de Kogoni et Niono. Ce piège se compose d'une

source lumineuse destinée à attirer les insectes et d'un bac circulaire contenant de I'eau et un

mouillant. Chaque jour. les lampes sont allumées au crépuscule et éteintes le lendemain de bonne

heure. Les inse.i.r .upturés la nuit sont recueillis dans un tamis à mailles fines. Les échantillons sont

étalés sur des papiers btrvard puis triés.

Opération 3: Etude dc lu résistance naturelle des variétés prometteuses du rizirrigué aux insectes

foreurs de tige.

Il s'a-sir d'étudier' le conrportement des variétés prometteuses de iz vis à vis de I'attaque des

insectes foreurs de tige en condition naturelle d'infestation. Les 4 nouvelles lignées issues des

croisements Gambiaka x IR50 et H15-23DA et les 8 vanétés issues du programme INGER sont en

première année par conrre les 5 variétés issues de I'ADRAO sont en deuxième année d'essai.

Les rravaux se sont déroulés à la station de Niono. Le matériel végétal était composé de l7

variétés de cycle l'noyen. rcrparties en fonction des stades de sélection.

ll s'agit d'étudier le conrportement de ces variétés prometteuses de riz vis à vis de I'attaque des

insectes foreurs de tige ctl cotrditions naturelles d'infestation.

- Essai coprparatif' clc rcnrlenlL'nt avancé des nouvelles lignées issues des croisements Gambiaka

Kokum x lR50 et Hl5-l-jDA x lR 50 : 4 variétés

Kogoni 91-1 (ténroin)
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L-67-8
L-51-5-2
BG 90-2

- Essai conrparatil'
INGER

Les observatiolls collsistaient à

morts ou panicules blattcltes sllr les

phénologiques dtr riz ties échantillons
chenilles éveutuels qui se cachent.

l-Tox 3255-82-l-3-2 5- Tox 3052-39-l-2-l
2-Tox 3100-44-l-2-3-3 6-Tox3566-6-l-l-2
3-Tox3248-76-3-1-2 7 - Tox4004-8-l-2-2-3
4-8G90-2 (témoin) 8-11A222 (faro36)

- Essai comparatif de rcndernent avancé des variétés retenues pour la tolérance à la virose par

I'ADRAO : 5 variétés

Tox 4329-WAT36-3- | - l -l- I

Tox 4329 -wat 36-3- l -l- l
Tox 4329 -wat 36-3- I -3- I

Tox 4329-Wat 36-3-3-:- l

BG 90-2 (temoin)

Le disoositif errreiinrental utilisé est le bloc de Fisher à 4 répétitions avec des parcelles

élémentaires de (r0 ntr .

r.lc rcnrlement avancé des variétés à cycle rrroyen : 8 variétés du programme

prélever et à disséquer tous les plants présentant des cæLlrs

2 lignes de bordures et à prélever aux differents stades

de 200 tiges de riz qui sont disséqués pour rechercher les

Opération 4: Criblttgc vttrictrtl cotûre Iu panachure iaune du riz (RYMV).

- Criblage clt cotttlrtiotrs natLlrelles d'infestatiorr
Il s'agit cl'étLrclicr lcs réactions et les perforrnances agronomiques

ideltifiées coulne tolcnrntes alr RYMV par I'ADRAO sous condition
présence de deux ténroirrs de résistance (IR 47686-15-1-l et Gigante)

sensibilité (Bouaké1 89. BC90-2 ei [R1529-680-3).
Les travaux ont éter r'éalis-'s crr régie à Kayo dans le Macina. I'essai est à sa

Matériel végétal . cSt cr,rrrl)()sé cle l(r variétés:

l-H234-1 8-l-l-l 6-C'T86(r5-l-16-8-l
2-CT8448- l-3--+-N4-ll' 7-lRo2l-22- l-2-l -1

3-CT9153-ll-7-l-l s-\\'lfAS
4-H232-44-t-t e-P\ A647 F-1-5(r

5-Cl'91.15-4-ll-l-l l0-( f8248-l-12-lPM-4P

d'une dizaine de variétés

naturelle d'infestation en

ainsi que 3 témoins de

première année.

r I -wlTAg
I2- GIGNATE
I 3-tR47686- l5- 1

14-BOUAKKE I89
l5-BG 90-Z
l(r-lRl529-(t80-3.
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Criblage en serre

L'essai a été réalisé en milieu contrôlé sur les parcelles expérimentales de la Station de

Recherche Agronotnique tle Niono.

Il s'agit de caracrériser les différents isolats de la zone Oflice du Niger sur le plan

pathogénique et identifiel des sources de résistance/tolérance en vue de trouvet des variétés de

substitution aux variétés sensibles vulgarisées.
Sur la base des symptômes de la panachure jaune du riz des échantillons ont été collectés dans les

cinq zones de I'Office du Niger. Dans ces lots d'échantillons prélevés, l0 ont été retenus par zone.

La variété BG 90-2. sensible au RYMV a été utilisée comme hôte de multiplication du virus. Sur la
base de la sévérité des attaques l0 isolats viraux à raison de deux isolats par zone ont été

sélectionnés pour l'étude.

Le matériel végélal est constitué de 22 variétés, dont les 9 premières ont déjà fait I'objet de

criblage vis-à-vis des isolats natifs de Côte d'Ivoire à I'ADRAO et les autres sont des variétés

prometteuses ou vulgarisées du Programme Riz Irrigué. Il s'agit de :

Le dispositif expérinrental est le bloc de Fisher à 3
comportaient l5lignes clc 5 rtr avec un écartement de 0.20 m

lignes centrales représcnluicnt la parcelle utile.
Les observations ont porlé sur les paramètres agronomiques
panachure jaune clu l'iz.

répétitions. Les parcelles élémentaires
entre les lignes et les poquets. Les cinq

du riz et la notion de la sévérité de la

l- Gigante (Tete)
2- Bouaké I 89

3- Faro l1 (OS 6)
4- Moroberekan
5- Lac 23

6- CT 9145-4-71- I - 1

7- PNA 647f4-56
8- H2 32-44-1-l

Les 22 variétés onr été semées én pepinière dans des pots de végétation de 5 litres. Deux

sernair\es après la levée lcs plantules furent repiquées dans deg pots de végétation à 4 plants par pot'

Les l0 isolats choisis, soit 2 isolats par zane ont été utilisés pour I'inoculation des plants et chaque

isolats a été répété deux lbis. Elle a eu lieu l2jours après le repiquage.

Une fertilisation minérale complète NPK à été apportée sous forme de phosphate

d'ammoniaque de chlorurc de potasse à 1g par pot et I'urée a été appliqué en deux fractions à raison

de O,2glpot au début tallage et à l'initiation paniculaire.
ies observations ont porté sur les paramètres agronomiques du riz et la notation de la sévérité

à14,28 eT 42 JAI fiour après inoculation).

9- CT 9153-11-7-1-1 17- Tox 3100-12-l-2-2
I 0- Ecia 36-2-2-I-4 1 8- IR 28-l I 8- I 38-23

ll- Leizhong 152 19- ITA 398
12- Kogoni 9l-l 20- ITA 398

13- AD 3246 2l- IR 5l-673-50-2-l
14- Niono I 22- BG 90-2
15- Niono 2
l6- Tox 3098-12-l-l-l

I
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I Opération 5 : Cribluge iles vuriétés prometteuses de riz contre la cécidomyie

Il s'agit d'étudicr lc conrportement des variétés prometteuses deriz vis à vis de l'attaque de

la cécidomyié pour nretrre à.la disposition des paysannes et des paysans des variétés de riz tolérantes

à cette maladie. C'est tttt essai ell première année d'implantation.
Le matériel est composer clc I2 r,ariétés prometteuses issues de I'ADRAO et du Programme Riz

Inigué .Le témoin de sensibilité est représenté par la variété ITA306.I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 : IR28-118-138-2-3
2- Tox 3098- l2l -1 - I - I

3- Tox 3118.6-E2-1-4
4- rrA 398

5-rr A344
6-SuakokoS
7-8W348
8-Seberang MR77

9-Nionol
lO-Niono2
1 I -ITA306
l2-BG 90-2

' Ledispositif expérirnenral est ie bloc de Fishe r à 4 répétitions avec des parcelles élénientaires

de 30 m2. La fertilisation utilisée a été 100 kg/ha de DAP au repiquage et 250 kg/had'urée en deux

fractions
Les observations onr porlé sur 20 poquets choisis au hasard. Les paramètres mesurés sont le

nombre de talles saines. de << feuilles d'oignon > et les rendements. Les infestations maximales sont

retenues pour I'analyse des données.

L'échelle de l'IRRI (1998) a été utilisée pour la classification des variétés sensibles ou tolérantes.

Les travaux se sont déroulés dans le périmètre de San-ouest.

r. NÉSULTATS ATT.II\DUS

En zone Office ciu Niger, les nuisibles du riz et les pertes de rendement qu'ils occasionnent

seront connus en fonctiou des zones, systèmes de culture et des variétés.

Des méthodes de lutte intégrée efficases et efficientes contre le RYMV seront disponibles.

une collection d'insectes sera constituée. ce qui servira une réference de base pour le

chercheur et le vulgarisirteLrr dans I'identification des insectes nuisibles.

Les périodes cririclrrcs de pullulation importante des nuisibles seront mieux connues.

Une ou deux var'iétels résistantes ou tolérantes aux rnaladies et aux insectes seront identifiées

I "t -"T;:::ti:"- 
nrotécutes chimiques seront proposées pour lutter contre les insectes et les

maladies.

I
T

I
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4. pOINT D'EXEC L'TIO}{ TECHNIQUE

Activité 1 : bio-écologic cles ins:ctes et des maladies

- Opëratiort I: ^Srlivis phyfttsttrrituires

Les suivis phytosanitair':s sont effectués du tallage à la maturité du nz toutes les campagnes

a_ericoles dans les zonrs de:roduction de l'Office du Niger (Niono, Molodo, N'Débougou,

Kouroumari et Macina).
L,évaluation de I'inciclcnce re la panachure jaune a été réalisé dans les zones de Niono.

N'Débougou et Kourouttrari. Ces suivis sont annuels

- Opération 2: Etude le Iu tiio-écologie des insectes foreurs de tiges

L'évolutiop nature lle dcs populations d'insectes se poursuit toute I'année à I'aide de pièges

lumineux ilstallés dans ies parc:lles expérimentales à Niono et Kogoni.

- Opération3 : Résisturtce nrttttrelle des variétés prometteuses de riz aux insectes foreurs de tiges,

L,étude de la résistapc:'tolérance naturelle des variétés prometteuses de riz aux insectes

foreurs de ti*qes s'exécute chrque campagne pour une meilleure caractérisation des nouveau\

génotypes de riz.

- Opération 4: Criblagt t'uriëtul conte h panachureiaune du riz (RYMV)

La recherche des yariétes résistantes/tolérantes au RYMV se poursuit dans le but d'identifier

des variétés de substitution aux variétés communément cultivées qui sont sensibles au RYMV et des

sources de résistance. Ellc s'eff:ctue à deux niveaux en condition naturelle d'infection et en selTe.

- Opération 5 : Criblaga vuriétul contre la cécidomyie

La recherche cle r ariétés résistantes/tolérantes à la cécidomyie est à sa première année et se

poursuivra afin d'identillcr des i ariétés et lignées contre cette maladie.
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I 4.l.Calendrier effectil' d'exécution des opérations (tableau I )

I 2000 2001 2002Activités 0pératiotts 1999

Années

Opérat iort II Opératitrtt 2

Activité 1 Opération 3

I Opération 4

Opération 5 +

I
I

- non exécutée , + réalisée

Les activités
essais ont été mis en

essais.

r et BG90-2 dans les zottes cle Niono et Macina.

I L'évolution naturelle clcs foreurs de tiges a
separatella par rapport attl autres espèces.

4.2. Observations sur le déroulement des activités

L'inventaire des itrsectes vecteurs de la panachure du

telle que : Trichisptt st'r'icett. ('ltuetonemû pallidipes,
comme vecteurs potepticls. I 'lptitude des insectes à

une plante saitrc it dotttte cles I'eltctions positives aux

se sonr déroulées dans les bonnes conditions matérielies et financières. Les

place aux bonnes dates ce qui permis d'obtenir des bons rendement dans lesI
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

5. RESULTATS OBTENUS

5.l.Rappel des résultats des campagnes précédentes

Il ressort des résultats du suivi phytosanitaire réalisé à I'Office du Niger que I'infestation du

nz par les foreurs de ti-ees est variable en fonction des zones de production, du système de culture,

des variétés et du stade ptrénotogique du riz. Cette infestation est plus accentuée en double culture et

dans les zones non réaprénagées. La variété Kogoni 9l-l a été la moins infestée. Quant aux maladies

la panachure jaune et lr-- faux charbon ont été observés dans toutes les zones de production, les

attâques de cécidonryie ont été observées dans la seule zone du Macina mais avec une pression

faible. L'incidence de la p3112rçhure jaune du riz a vané de 20 % à 55% sur les variétés Kogoni 9l-l

montré une prédominance de I'espèce Maliarpha

iz a révélé la présence de certaines espèces

Chaetonema spp signalées dans la littérature
transmettre la maladie d'une plante malade à
tests ELISA pour T.sericea, Aspavia spp et

certains sautériar.lx llol'l itlcnti llés.

La variété GIGANTE t't-E1 Ey n'a pas présenté de symptômes du RYMV dans les conditions

naturelles d' i n festation.
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I 5.2. Résultats obtenus au coul's de la campagne et discussions

5.2.L Suivi phytosanitaire et bio écologie des foreurs de tiges

Les résultats de la surr eillance phytosanitaire réalisée dans la zone Office du Niger

(les secteurs Rétail, Niono. N'Débougou, Molodo, M'Béwani, Kouroumari et Macina) sont résumés

dans le tableau l.

I Il ressort de ces résultats des variations importantes suivant les stades phénologiques du riz, des

r zones de production et de la variété cultivée.

- Tallage :le niveau d'infestation par les insectes foreurs de tiges de riz varie de 0 à 470 pour les

lones e1 de 0 à 3% pour' les va|iétes. Ce faible niveau d'infestation se traduit aussi par une faible

densité lawo-nympirale (tabteaul;. Ce phénomènë s'expliquerait en partie par l'érirission de

nouvelles de compensation au cours de cette phase. La variété BG90-2 a été plus infestée que les

uooSl 
obr.*" aussi que la population adulte de foreurs de tige a été faible et variable en fonction

des site d'étude (figl et 2). Li nombre de parasites et de pÉdateurs des chenilles de foreurs est

relativement élevà figures 3, 4. 5 et 6: ce qui peut en partie expliquer la diminution du niveau de

population des foreurs.

- Epiaison-floraison : à ce stade le niveau d'infestation est assez élevé. Il varie de 3,10o/o à 32'20Yo

respectivement au secreul Rétail et dans la zone de Macina. En ce qui conceme les variétés, la

u*iete eCm (Sahélika) a été r'ulnérable aux foreurs de tige avec 30,50 % d'infestation contre 6,50

% pour la variété Adny-1 l. En prenant en compte le niveau de la population larvo-nymphale qui est

unê variable proportionpelle du niveau d'infestation, la variété ECIA (Sahélika) a été la plus affecté

par les foreufu avec environ 25 individus pour cent tiges (tableau 1). Ce niveau d'infestation élevé

chez la variété ECIA(Sahélikat n'a pas affecté son rendement ce qui confirme sa tolérance vis à vis

des foreurs de tiges.

- Maturité: le niveau d'infestation a baissé à Niono, M'Béwani et Macina comparativement aux

autres zones oir on nore de l'épiaison-floraison à la maturité du riz un accroissement de I'infestation.

Les variétés Adny-l I et Séberang MR-77 ont été moins infestées à la maturité qu'aux stades

precédents. euant aux autres variétes le niveau d'infestation et la densité larvo-nymphale ont évolué

àe façon .roirr"nt.. La diminution du niveau d'infestation de l'épiaison à la maturité pourralt

,'"*piiqu"r en parrie par le fair que la plante a déjà formé ses réserves au niveau des graines.

L'infestation noyenne dulant tout le cycle de développement du riz reste plus élevé dans la zone du

Kouroumari avec 25.97 'lô et pour la variété Sahélika(ECIA| avec26'17 %o'

Malgré le niveau rnoycn d'irrlèstation relativement élevé, les variétés cultivées en zone Ofïice du

Nige-r ont donné un rcuclenrcnt supérieur à 4 tonnes par hectare. Cela montre que les différentes

cultiuars ont un bùn nirclu tlc toléiance vis à vis des insectes eu égard aux faibles pourcentages de

pertes dues aux inscctcs Iliblcs.

I
t
I
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I
I
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I
I
I
I
I
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Tableau I : Infest:rtion movenne en o/<, Et la densité larvo-nymphate de foreurs de tiges

Tallage Epiaison-
Floraison

Maturité Tout le Rende
cycle ment

Perte de

rdt

I Inf oÂ DLN lnf oÂ DLN lnf o/o DLN Inf oÂ kg /ha %

aJ

31

8

l9
7

19

28

I
I

Zones
Rétail
Niono
N'DébougoLl
Molodo
M'Béwani
Kouroumari
Macina

1,40
2,70
1,40

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

3.10
27,20
1 1,33

i9,33
.7 ,30
18,00
32,,20

12,40
27,r0
45,60

46,50

4,30
57 ,40
30,90

t2
27
46
37

4
57.
31

3

5
.|
J

0
I

?
6

5,63 6789
I 9,00 631 I
t9,44 7 545
18.6 | 6120
4,03 6351
25,97 5489
22,37 4823

r.57
0.15
0.35
I .91

t.43
8.12
4.35

15

t9
30
49
aJ

3

4
2

0
0

I
I
I

Variétés
Kogonigl - I

BGg0-2
Seberang MR77
Ecia (sahelika)
Advl l

1,7 7

3,00
1,75

0,00
0,00

14,91
21,00
29,50
30,50
6.50

31,88 27
26,7 5 22
28,75 32

48,00 56
3,50 2

16,17 7005
16,92 6294
20,00 5437
26,17 7983
3.33 6541

4.19
7 .43

5.25
0.9
0.6

Densité larvo-nymphale

I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

jaune du riz (RYMV), la pourriture des tiges, des gaines, le charbon et les attaques de cécidomyie.

be toutes ces maladies la plus inquiétante demeure la panachure jaune (RYMV)'
La pourriture des tiges, des gaines a été surtout observées sur les variétés Kogoni9l-l et

BG90-2.
Le faux charbon sur toutes les variétés cultivées à travers toutes les zones de production.

La cécidornyie a été observée dans le Macina .

La panachure jaune a été observée sur les variétés Kogoni 9l-l et BG90'2 dans la zone de

Niono. le slcteur Rétâil, la zone de N'Débougou, du Kouroumari et dans le Macina; son incidence a

été faible par rappoft à la campagne dernière à I'Office du Niger'

Les superficies attaquées par la panachure jaune au cours de cette campagne dans les zones de

Niono. N'Détrougou et Kôuroumari est illustrée par la figure 7. Les superficies attaquées ont varié

en fonction des zà,res de producrion. Elles ont étés plus élevées dans la zone de Niono (26.75 ha) par

rapport à N'DéboLrgou et Ko,l.ounrari qui sont de I'ordre de 8.25 et 1.68 ha respectivement. La

bai$" O"r superficiôs attaquées par la panachure jaune du riz pourrait s'expliquer par la diminution

des superficiès cn6lar,ées en BG 90-2 qui est très sensible et à I'application des conseils techniques

donnés par la lccltcrcltc.
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Figure 2: Capture des foreurs de tiges à Kogoni
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Fig 3: Capture de 2 parasites de foreurde tige à Niono
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Figure 4: Capture de 2 parasites des foreurs de tige à kogoni
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FigT: superficies attaquées par la panachure jaune dans trois
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I 5'2.2.Essai comparatif de rendement avancé des lignées issues des croisements Gambiaka
Kokum x IR50 et II1$.23D4 x IR 50 vis à vis des foreurs de tiges de riz

Les résultats d'analyse de variance des différentes variables figurent au tableau 2.
L'analyse du nombre total de cæurs morts et panicules blanches ne montre aucune différence
signifÏcative entre les variétés. Il en est de même pour la variable rendement.
Le nombre total de cæurs mort et panicules blanches a été d'une façon générale très faible.

Au tallage, le niveau d'infestation et la densité larvo-nymphale des différentes variétés
ont été très faibles. Toutes les variétés ont eu le même comportement aux insectes foreurs de
tiges. Le niveau d'infestation moyen pour I'ensemble des variété a été de 0.56.

Au stade maturité, le niveau d'infestation a varié de2 à7.75 avec une moyenne générale
de 4.75. Toutes les variétt':s ont eu un niveau d'infestation relativement faible par rapport à BG90-
2, tétnoin de productivité. La densité larvo-nymphale a été aussi faible.

Lcs reltdcrnents ont été irrtéressants variant entre 7580 kg /ha pour la variété Kogorri 9l- I et (r(r45

kg,'ha pour L-(r2-8.
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Tableau 2: Infestation Par'
croisements Gambiaka koku nt

les foreurs et rendements des nouvelles lignées (issues des

r tR50 et Hl5-23DA x IR50)

I Traitements
Nombre
CM et PB

lnfestation
en oÂ au

DLN au
Tallage

Infestation
oÂ àla
maturité

en DNL à la
maturité

Rendement
kgfta

I
I

1-Kogoni9l - I

2- L-62-8
3- L-5 r-5-2
4-BG 90-2
Signification
Ecart-type
Moyenne

)

NS
1.20
I

tallaee
0.25
0.50
0.50
r .00

4.50
2
4.7 5
7.75

I
0
I
2
NS
1.26
0.63

7 s46
6645
7201
7380
N

7 193

I
0
I
I
NS
0.8s
0.31

I CM: cceurs nrorts. PB: Panicules blanches. DNL : densité larvo-nymphale

I 
523.Essai comparative de rcndement avancé des variétés à cycle moyen issues du programme

Les résultats d'analyse de variance des variables cæurs mort et panicules blanches, de I'infestation

et de la densité larvo-nymplrale au tallage et à la maturité et des rendements sont consigné dans le

tableau 3.

Les différentes r,ariétés ont ulontfé des réactions différentes pour I'expression des cæurs morts et

panicules blanches au cours du cycle de développement de la plante. Toutes les variétés ont donné

un nombre total de cæurs nrorts et panicules blanches inférieur au témoin de productivité BG90-2
(tableau 3).
Au tallage, les variétés ont r'éagit de la même façon vis à vis des attaques de foreurs avec un niveau

I d'infestation faiblc. Lc niveau tnoyen d'infestation est de 2'44 et la densité
t larvo-nvmohale suit la mêmc tctrtlancc.

Au stade nraturité lcs tliffércntcs variétés ont présenté des réactions différentes aux foreurs de tige. Il

a diminué du tallagc ii la nraturité pour les variétés Tox 3100-44-l-2-3-3 et BG 90-2.Ce

comportcmcnt pourrait cn paltic s'cxptiqucr par les caractéristiques physico-chimiques des variétés .

Les rendcnrcnts orrt été cn lnoyctlnc dc I'ordre de 5308 kg-lha.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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I Tableau 3 : Infestation par les foreurs et rendements des variétés à cycle moyen.

I
Traitements

Cæur mofi
et pauicules
blanches

Infestation DLN.
Tallage

Infestat
en oÂ

.maturité

DNL.
maturité

Rendement
kglhaen oÂ

TallaI
I
I

l -Tox 3255-82-l-3-2
2-Tox 3 I 00-44 -1 -2-3 -3
3 -Tox3 2 48-7 6-3 - I -2
4-8G90-2 (ténroin )

5- Tox 3052-39- 1 -2- I

6-Tox 3566-6- 1- I -2
7- Tox4004-8- 1-2-2-3

5bc
10 ab
2c
ll a

5bc
4c
3c
4c

0.7 5
s.25
3.75
t.75
t.25
1.50
1.50
3.75

1

5

J
I
I
2
2
3

4.50
0.00
3.50
0.7 5
2.00
12.25
3.00
2.7 5

2
0
2
0
0
I
I
0

5004
5479
501 6
5754
5101
s286
5280
.5543

I
8- ITA 222 (faro36
Signification
Ecart-type
Moyenne

HS
2.83
6

NS.
2.26
r.72

NS
0.88
I

N

s308

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

Les chittt'es stttvis par la tnÊnre lettl'c ttc cliffèLe pas statistiquement selon le test de Newman et keuls

5.2.4. Essai comparatif de rendement avancé des variétés retenues pour la tolérance à la virose

par I'ADRAO.

Les résultats d'analysc des variables ont porté sur le nombre total de cæurs mort et panicules

blanches au cours du cycle r'égétatif de la plante et rendement. Ces résultats ne montrent aucune

difference significative entre Ics variables mesurées.

Le nombre de cceurs nrons et panicules blanches causé par les attaques de foreurs de tiges a

été faible avec unc llloyenne tlc' 2. Ce faible taux d'attaque par les foreurs s'est traduite par des

réponses de rendenrent élevé équivalent au témoin de productivité BG 90-2. Les rendement ont

u"ïé 
"ntr" 

6859 et 7 487 kg/ha respectivement pour les variétés Tox 4329-WAT36-3-2-| et BG

9O-2 avec une nroyetrne de 7 I I 7 kg/ha.

La panachurc a été obsclré sur la variété BG 90-2 mais I'incidence et la sévérité a été faible.

Le fàiblc nivcau tl'in l'cstatiorr ohsclvés au cours de cette campagne ne permet pas de caractériser le

comportcltrcnt dc ccs variétés r i., à vis dcs insectes forerrrs de tiges. Les essais seront reconduits la

campagnc proclraitrc.

il3
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I fbreurs et rendements des variétés retenues pour la tolérance àTableau 4 : Infestation Par les

la virose par I'ADRAO.

I Traitements Cceurs morts et panicules Rendement kg/ha

blanches

I
I

1- TOX 4329-WAR36-3-l - I -l- I I
J

I
2

I

2- TOX 4329-WAT36-3-2- I

3- TOX 4i29-WAT36-]- l-3- I

4- TOX 4329-WA'f3ô-3-j-l- I

5- BG 90-2

6944
6859
6979
73r6
7 487

I
Signification
Ecart-type
Moyenne

NS
1,98

2

NS

7tl7

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

5.2.5.Cribhge i ariétnl contre lif panRchure jaune du riz en conditiôn naturelle d'infection

Il ressofl des résultats d'anal1sc. (tableau 5) des différences hautement significatives pour toutes les

variables mesurées excepté le poids milles grains'

Les différeltes notations de slmptômes effectués au cours du cycle du riz ont montré que la phase

végétative était le stade de dér'c-loppement le plus sensible. Durant cette phase des symptômes légers

ont été obscrr'és a\,ec une sé'r eirité variant de I à 3. Les témoins de resistance (Giganté et IR47 686-

l5- I -1) n'onr pas préscnté tle s1'nrptômc. Les rendements élevés des variétés BG90-2 et IRl529-680-

3 confinrrc la faiblc pressiorr nrturclle de la panachure j aune au cours de la campagne.

Par ailleurs il est à signalcr tluc des attaques de cécidomyie ont été observés sur cet essai. Les

résultats sonr consignécs dans lc tableau 6. La pression naturelle a été faible et les réaction des

variétés ont presquc été sintilaircs.

il4
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I Tableau 5 : Analr.se cle vat'iattce des variables mesurées

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Variétés

(-i cle
(; trr.rrs )

l'liles nrr Panicule/m2 Hauteur
(cm)

Poids 1000
grains (g)

Notes de

chlorose.
Sténlité
(%\

RDT
kgÆra

i.FzS-l-12-1P-M-4P l]Jd 16l abc

i30 c

132 bc

li4 b

107 h

191) n5ç

-10\ abc

l2l ab

lS(r abc

189 abc

261 abc
340 a
291 abc
245 bc
284 abc

303 abc

320 ab

283 abc
283 abc.

322 ab

225 c
'321 

ab .

280 abc

334 a

337 a
327 ab

HS
30.28
r 0.2

99b
112 b
126 a
rOs b
98b
101 b
79c
106 b
104 b
100 b
r07 b
103 b
103 b
104 b
l12b
HS
4.92
4.7

25.11
24.06
24.45
24.99
24.64
27.46
24.88
24.80
25.r?.
34.92
23.23
24.50
24.12
24.72
25.35
25.38
NS
4.29
r 6.8

5000 abc

6147 ab
5227 abc
47 53 bc
5040 abc
5680 abc
5400 abc
4733 bc
50b0 abc
4927 abc
4320 c

5007 abc
4720 bc
6287 a

5480 abc
6360 a

HS
518.17
9.9

7.40 de

I 1.90 bcd
7.40 de

6.47 e
8.63 cde

7.67 de

13.20 ab

16.40 a
8.73 cde.

8.00 de

12.57 abc
7.87 de

14.10 ab

8.97 cde

14.20 ab

8.77 cde

HS
1.70

16.7

9 3

3

I
I
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2-Wita 9

3- GIGANTE (TETE)
4- IR47686- 15- l - l

s-BOUAKE (TS)
6-BG (TS)
7-rRl529_680_3 1TS)
8-H234-18-l-1-l

I ji bc -r-16 a

1 09 h 196 abc

li I bc l-l() bc

9-CT8448-l-3-4-7 -M-2P 1 1 6 g

l0-cT9l53-11-7-l-l
I t-H232-44-l -1

t2-CT9l45-1-21- l - l

l3-Ct8665-l-16-s-l
r4-IR62 l6t-22- l -l- I - I

l5-Wita8
l6-PNA647F4-56
Signification
Ecaft-type.
cv%

120 et' -r25 ab

llJg l-rlc
l l() cl' ,rl- atr

I ll t's ls- lbc
lllc .llsl
l14 b -r lo ab

l-10 a .r.rl a

I_IS I IS

1.54 ll\ 17

I .2 't.-

Tableau 6 : Réactiort cles varit'tcs à la cécidomyie

Variétés I rr l'estati on oÂ Réaction RDT
ks/ha

paddy

I
I
I
I
I
I
I
I
I

H234-18-l-l-l
cT 8448- I -3-4M-2P
cT9l53-ll-7-l-l
H232-44-l-l
cT9t45-4-21 -l-l
CT 8665- l- l(r-8- |

IR 62 t6l -22- I -2- I - I

WITA 8 -A

PNA647 F 4-56
cT 8248-I-I2-lP-M-41'}
WITA 9
GICANTE (tôtc)
IR 47(r8(t- I 5- l- I

BOTJAKI: l8(.)
B ()()-?

IR I 52t.)-1yli{)-.j

M lt : Mocli'r'Ûlttcltl t'usl.\tltlll

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
tVIR
MR

4733
5000
4927
4320
5007
4720
6287
5480
6360
5000
61 47
5227
47 s3
5040
5680
54U)

lt5
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5.2.6. Criblnge variétnl corrtre lil parrachure jaune du riz en serre

Les différentes variétés onr montré une réaction différentielle à I'inoculation des dix isolats

(voire tableau 7). Ces diftër'ences au niveau de la sévérité, de la hauteur des plants et du tallage ont

èté observées dès Ie début dc la r égétation sur les variétés les plus sensibles qui ont été : BG 90-2'

ITA 398 . IR 28-llE-lis-l-l. Tox3l00-12-l-2-2 et Ecia36-2-2-1-4 (Sahélika)' L'infection des

variétés qualifiées dL' tolérantE-s résistantes a eu lieu tres tardivement. Ces variétés témoins

appartien;enr au t1,pe japonica pluviale (Lac 23, Moroberekan, Faro 1l (056)). Cependant' d'autres

variétés qualifiées de roléranres par l'étude appartiennent au type indica communément utilisees en

riziculture irriguéc. avec m:rîtrisr.- tle I'eau et dans les bas fonds inondables. Il s'agit de Niono I,
Kogoni 9l -1. ieizhong 151 (.lanrr.ligi), ITA 304 et enfin Giganté.

L'évaluation pour une bonnc sélection.des variétés résistantes/tolérantes ne peut pas se limiter à

I'appréciation des synrptôrnès. il làut obligatoirement prendre en compte les priniipaux caractères

agronomiques. Parnri ces carùctc\res le taux de stérilité des épillets provoqué par I'infection du virus

eit le plus affecté et il'cst tlircctemcnt corrélé à la résistance synonyme d'une production élevée.

La caiacterristtiorr Purhou.'r:iqLrc tlcs l0 isolats viraux natifs de la zone de l'Office du Niger montre

peu de varrabilitrl. [-l plus l)oll (les isolats semblerait avoir des pouvoirs pathogènes similaires.

Cependant. les isolats tlc la zone de Niono semblerait être plus agressifs quelque soit le caractère

mesuré suivi dcs clcux tlc \4olotlo. Les isolats de Macina, N'Débougou et Kouroumari semblerait

être moins agressil's. Ils ont montrés des comportements similaires quelque soit le caractère mesuré.

Au regard des résultats obtenus nous pouvons dire que les recherches sur la panachure jaune est

assez complcxc à causc dc l.r r.ariabilité pathogénique du virus d'une zone à I'autre.

Ce qui pcrrtrct d'avanccr tluc le progrès génétique pour I'obtention des variétés tolérantes/résistantes

passe au préalablc pu' h nraitrisc dc cette variabilité pathogénique par des études plus approfondies.

5.2.7. Conrportenrcnt des Ïariétés prom€tteuses contre la cécidomyie du riz

Lcs réactiotrs tlcs r aliélés ct lignées à la cécidomyie sont foumies au tableau 8. Le maximum

d'infestation a été obscné ii (r().jours après repiquage. On note diverses réactions des variétés et

lignées vis ii vis rlc I'itttlqLrc tlc la cécidornyie. Ces comportements vont de la forte sensibilité de

certaincs vafiétés ii tles réirctirrts intcrrnédiaircs.

Malgré ce' rrivcau tl'inlcstution rr:lltivcrncnt élcvé, les variétés ont donné des rendements assez

intércssants avcc uuc nr()\,cr'nc LI 7122 kg/hu.-Ccs rendements élevés des variétés s'expliquerait par---

une in{uctiurr lirltc tlu lulll..:c pour cornpcnscr les talles détruites par les ravageurs. L'essai qui était

à sa prornière anrrûe seltr rr. onrlrrit l)our unc dcuxième année pour élucider les résultats obtenus en

orenrièrc annéc.
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Tableau 8 : Réactions des r ariétés prometteuses de riz à l'attaque de la cécidomyie (périmètre

de San-ouest. 2000)

Irrfestation % Réaction Rendement en
kgÆra du paddy

Variétés
1- IR28- I l8- I 38-l-3

2- Tox 3098-121-l-l-1

3- Tox 3l l8-6-E2-l-l

4- ITA 3e8

5- ITA344

6- SuakokoS'

7- BV/ 348

8- Seberarrg l\'1ti7-

9- Niorro I

l0- Niono2

I I - ITA306

12- BG e0-2

24

23

r8

28

26

t7

t2

t6

l6

l5

22

r2

S

S

S

HS

HS

S

MS

S

S

MS

S

MS

6237 ab

7780 a

7316 a

7429 a

7 57.1 a

557 b

7572 a

6703 ab

6272 ab

7715 a

75ll a

7447 a

scnsrblc : MS = modérément sensible

ll7
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6. POINT D'EXECLITION BUDGETAIRE

Le budget total du proler de l'an 2000 a été exécuté à 100 o/oau cours de la campagne

7. BUDGET 2OOI

I
I
I
I
t

Rubriques

--:. ,Frais opérationnels

.Intrants
Frais d'analYse

Montant fcfa

Frais de déplacelnelrt
Frais de kilonrétrage
Founliture rle recltet'c lt c-

Foumiturc tlc bttt'catt
Main d'o-ttr t'c tctttptll'rtit'c
Frais d' irttpri tnet'ic
Pré vulgarisatiort
Frais de nrission
Divers

s07 3d0
1 10 300
1 r03 000
1 t57 047

838 280
2 732 370

322 072

Total t'rais operationnels 6 770 453I
I
I

Dépen s e ll e' rsortrt e Ls

Chercheurs
Techniciens

2 494 808
| 5495 04r

Agents techn iq ucsi cncl uêteurs

Sub-Total

Coût tndit'cct
fotal Oel)cnscs

4 089 849

8 t79 689
t2 269 547

I
r 9 040 000Grand Total

I
I
I
I
I
I
I

lltJ
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8. CONCLUSIO\ ET PERSPECTIVES

Les résultats du suivi phytosanitaire ont montré que les différentes variétés cultivées dans les zones

de I'Office du Niger otrt des niveaux d'infestation differents par les foreurs de tiges qui varie aussi

en fonction des zones de culture et dù stade phénologique de la plante. Cette variation du niveau

d'infestation sernble avoir une relation avec le nombre de capture des populations adultes des

foreurs de tiges de riz. Les parasites et prédateurs de ces foreurs contribuent aussi à la diminution des

populations adultes tlc foreurs. Les dissections des tiges de riz et les captures ont surtout révélé une

forte populùtion d,e .ll. septtratella par rapport aux autres espèces de foreurs de tiges.

Les maladies comme le faux charbon. la pourriture des tiges et des gaines ont été observées dans

toutes les zoires mais l'incidence a été faible. La cécidomyie a été observée dans le Macina n'a pas

dépassé cette zolte.
La p.anachure jaurte- du riz demeure.totrjours

années précédentes cu-la serait lié au suivi des

des variétés plus tolclr'atrtes qug BG90-2 .

mais I'incidence a beaucoup diminué par rapport aux

conseils prodigués par la recherche et I'augmentation

Il ressorl rlcs résultirts de l'étude du conrpoftement des variétés prometteuses

foreurs dc tiges qrre le-s variétés ont des réactions différentes en fonction des

Certaincs \ rrriétés sorrt sensibles à Lln stade de développement et semblent être

d'autres sont seusiblcs ou tolérantes durant tout le cycle de développement.

Le nornbrc dc ccurs urorts, panicules blanches et densité larvo-nymphale faible ne permet pas de

juger le nivcau dc tolérance de ces variétés. Les essais seront reconduits la campagne prochaine.

Le criblagc. à la cécitlontyie a montré que les variétés testés ont des réactions différentes en fonction
du stade phénologicluc de la plante. Ccs variétés malgré des niveaux d'attaques relativement élevé

ont donné tlcs rcndcrrrcrtt assez intéressant.
La caractérisation pathogéniquc des l0 isolats viraux natifs de la zone de I'Office du Niger a montré

peu de variabilité. I-a plupart des isolats semblerait avoir des pouvoirs pathogènes similaires.
Cependant. les isolats de la zone de Niono sembleraient être plus agressifs quelque soit le caractère

mesuré suivi dcs dcux de Molodo. Les isolats de Macina, N'Débougou et Kouroumari semblerait
être moins agrcssi l'.s.

l.cs ;.rctir ilis tlc rcchcrchu' 1.rour la campagne prochaine porteront sur le suivi phytosanitaire
en nrilicrr piiysarr- lrr bio-écologic tlcs lorcurs dc tiges, I'inventaire des insectes vecteurs du RYMV,
l'épidénr io [rgic tlc l:r panachurc.iauns tlu riz, lc criblage variétale contre les insectes et les maladies

et l'évaluation tlc nouvcllcs nrolécules chimiqucs contre les insectes et les maladies du riz.

vis à vis des insectes

stade phénologiques.
résistantes à un autre,

ll(,



I
I
I
I
t
I
I
I

TITRE DU PROJET:
MISE AT] POil\iT DE, TECHI\IQUES DE LUTTE

il\TEGRE,E COI\TRE LA JACII{THE D'EAU
ET AUTRES PLAI\TES AQUATIQUES NUISIBLES

(JAcl)

Date de dcltnarrasc 1999

Date de lrrr : 2003

Chef du projet : Dr Bouréma DEMBELB, DS

M,\1. Souttgulo SARRA
Lussctnct DIARRA
Muntadou N'DIAYE

l2()



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

2. MATERIEL ET METHODES

2.l.Prospection des r égétaux flottants

Cette prospectitrn ur ait pour objectifde lecenser les plantes aquatiques présentes et d'apprécier leur

importancc relatir c. Elle a été réalisée dans [a zone de Bamako'

2.1.1. IVlatériel r égétal

-. r'égétau\ tlottflnts

Matériu-l teclttticl ue

- lc trtètre car-r-Lr

- lL'nrètrc ruban
- lc lresorr
- la ntacltcttu
- lcs sacs r itlcs
- lcs sattqs cn lllastique
- lc cltcltc-nt'./

2.1.2.N[ét lroclcs

- :i partir du I)lan d'eau

Il s'agit d'évalucl lc niveau d'infestation du plan
échellc e\l)rinléc cr1"/i, . C'est ulte estintation qui se

deux à trtlis lois tlirrrs I'année.

d'eau par les végétaux flottants à partir d'une
fait périodiquement lors du passage dans un site

Tableau I : l:clre lle tlc notiltior.r tlc I'infcstation du plant d'eau par les végétaux flottants

Notut iorr clc I'infestatiotr Valeur du recouvrement en o/o

| à5%
6à25%
26à500Â
>50 o/o

Tt

I

.\

1

l
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2.2. Lutte biologiq ue

2.2.L Nlatél'iel r égétal et animal

La jacirrrirc ti'r.;,rri. lis espèces de charauçolt (Neochetina bruchi eT Neocltetina eiclrhorniae)

2.2.2. NIéthocles

A) Eler age dcs charançons.

Les charançorls orrr L-tLr élevés dans 4 bassines de 140 litres chacune selon les étapes suivantes.

Une unité tl'éler uge a crté mise'en place à la station de recherche agronomique de Niono.

L-a r'écoltc
Les plarrrs tlc.jacintlrc récoltés sont bierl verts, jeunes et sains ni trop âgés ni trop longs avec des feuilles

ne préscnti.lnt allcLut svnrptôme de nraladies, ni po,urritures et brunissements.

- Lc laritsc
Les plants récoltÉs tlans le fleut'e sont sales et ceftainement contaminés par des champignons et des

bactéries. lls peuvcnt aussi abriter des araignées et des escargots. Ils sont alors soigneusement lar'és

avec I'u-arr tlc nrbirrct rnalgré les dispositions prises pendant leur collecte au fleuve. L'opération du

lava_ec s'i.rec()n'lpuqnc tlc I'habillage dc la plante qui consiste à couper les feuilles indésirables qui ont

échappci ;rrr lt'ia{e l)ùl)tlarrt la collecte.

- La stérilrsatiorr
Les plants clc ji.rcirrthc lrien lavés et habillés sont plongés dans I'eau de Javel à l0% pendant 4 à 5
minutes. Lcs plarrts sonI ensuite rilrcés deux à trois fois avec I'eau de robinet. C'est un travail minutieux

à cause dc.s brulLlt'cs (prc I'eau de Javel pcrsistante peut provoquer sur les racines et les feuilles.

Cette opcr';.rtion clc ll\ age a ul'l double avantage d'une part les plants sont désinfectés de tous les corps

étrangcrs r;rri lctrr sorrt nuisibles. d'autres parls elle prévient les éventuelles contaminations des insectes

qui scrorrt trtilisc's l)()ur'l'infcstation dc la jacinthe.

I - l.lr Irtisc ett plltcc dcs plants :

I Après la slclilisarrorr lcs plants dcjacinthc sont placés dans les bassines contenant I'eau de canal.

- La fcr-tilisrrtiorr ik's brrssitrcs. -:

La I'crrili:rrtion t',r rt-'. irrrpttrtarrtc. clle pcrnrct cl'obtenir des plantes vigoureuses pour alimenter les

insectus I lit'st ji,.: .r.rrrrt ou llcut al)t'L's ll llisc cn placc dcs plants et consiste à apponer des engrais

afin clc rc'nrlre lu rrrrliuLr acpratic;ue làrorablc pour lc dcvcloppement de la jacinthe. I-,'engrais bleu a été

utilisé ir lrr rlosc rlu J()rrrg/bassinc. ('ct allporl cst rcnouvclé après chaque vidange des bassines qui

intcnu'ienl lr'()rs lirr: llltt' tttttis.

I
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- L'infèstatiott des plants par les insectes

Les clrar-ançops IL br.uchi et .M. eichlrortrirre collectés sont séparés par espèces ct colllptés' Les deur

espèces se distinguent par leurs couleurs et le V caractéristique du l{..bruclti. Il sont placés sotts la

gaine de la pr.,-,lièr. ou de la seconde feuille, au centre de la rosette. Les plants infèstés sont gardés

pe'da't un temps suffisant pour leur rnultiplication. Les plants ainsi infestés sont gardés et entretentrs

j.,squ'à l'émergelce d'une nouvelle génération au bout de deux à trois rnois'

- Entretien des Plants:
Ce travail consiste à uu changemeut d'eau dans

1rofteS. Les Chatlgelllellts de I'eau itltetvieunetrt

développer.

B)- Lâchés dês .nuru,tno,tr.

Les lâchés cousistent à déposer'les charançons

sur la jacipthe. Les lâchés ont été effectués dans

OfÏce du Niger.

les bassius et I'etrlèr,ement des fèuilles tnalades ou

Chaque fois que les uroisissttt'es coll'llllellcellt a se

sur les feuilles de jacinthe pour leur développelllellt

plusieurs points dans les zones de Bamako. Ségor'r et

I L'\tltvv I vrrr sv

^/ eichontiae 96.tv e

., ,r^,oo ;:--;;: ;n;:,;;;;;;;;;;;; N-. elihoriiitte 85romPontde Magnambougou
Plants infestés

Tableau 2 : Sites de lâché des charançons dans la zone de Bamako
Espèces \ombre

i6 ô4O0 Pont de Magnambougor'r

i q,O3

eichorniue 400
Palace côté Pont des ManYrs

I ffindé (souslesPieds)
uest Hôtel Mandé

N . eichorniue 200

N . aiclnntiucclcll(il,tI(I(

t
N . ,,'irtrni^'--:6--- -

lffi dela cité du tu-'t:Içtt1't'tl('t' tv'' 
-.----.- , = :;= ;;::l;; :li ,V ,'itltrtt'ttirtr, 20022fficôté Ouest llôtel Mandé N . ciclutntiua 200

zr
N ' eiclutrniue 100

N . cichrnttittt' 2lç'tLi'01 Hôtel Mandé (côté Est)
Plants inf'estés

T
rg,'03/0 | ière Radio Kledtr

N . ci<'lrrtrrtitrt' l7S

,\ . t'ic'ltrtt'ttittt' l(X)
Xrdl,()l lilnerie localc N'golorrirra

I
I
I
I
I
t

Jt-l-TiT ilras du flettr e (Sottrba) Plarrts irrlestc
lr-1i lr+i l, I l)lcl) lrtl I l!Lr t ! \'r\'(\1v'r/

ffiffi N.air:ltrtt'rtittt'16
fitttoiffisffi,:-- 't'i -?'t:

0(, (l-t ()I 
--f'-trrrc'tt.' 

localc Vsolottlttlt

i 
"i'l"i'" 

'ii :':.
iI oJ ()l 't,uiir..iii. li,e,rl,-J Vg,tiiiriirr, 

\ ltt.tttltr (rs(r
ll (t-l {)l l,,riir.'l:'* loc:rlc \.tlirkirrirlr' 

., ltt.ttt lti I I I I
I I (ll () | l,6rrt tlc \1 lrulrlrrrrh,,,,g.,,, cirtr.' Souotttttko lltcc b:ttt;tttctittc

,,, ,,-t ,,1 ( irlli.cicur ,1",',,..," s,,ii",r, Agcncc lirel cirri'crti' rtlinltlc'rtcllc A' ltt'ttt ltt l()rrtl

irtc.crti'rrrrtristi'r'rclle N ltt'ut'lti -l'
.ll 0-l ()l f 'ttll9gi1jtrl 

1l.lrrcte' Srthctt:t Agcttcc lit'cl c

| -ii'iil, iirrr

\ i,r'tt, ltr (r()]
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TaSleau 3 : Sites de lâché des cftarançons dans les zones de Ségou et Office du \iger

Esneces \orrtbt'e
Dates

j,'q'0t
Sites
Sésou den'ière COMATEX N . eichonûue

N . bntchi

50

50I 2J 0l;00 Séeou denière COMATEX
Fala de Molodo Plants infestés 50

I 5,07',00

20',O7'00 N. eichorniae
N . bntclti

r50
ea'râlTu Macina à Miyou

ânal du Macina à MiYouI l0'07,'00
10,07 anal du Macina à MiYou Plants infestés

Plants infestés
20 07/00 ffiage.f'lancs digue

l.+,'02,'01 \4arkala anront bau'age flancs digue N . eichornine

I
I
I
I
I
t
I
I

I
I
t
I
I
t

I 4i02l01 Canal du Macina à MiYou bnrchi

N . eicltonûue r00

Z.Z.3.E'aluation de I'impact de la lutte biologique.

EIle pe'r-let de savoir si les charançons se maintenlrs en \ue de leur développement dans les

poirlrs de lâc5é er d,apprécier ler,rr impact sur la jacinthe. Ces évaluatiorls ollt été réalisées dans la zone

cle Bamako et à I'Office du Niger.

2.2.3.L 1\{atériel

r'égétal : la jacinthe d'eau

attimal : les cftarallçons (N. bntclti et N. eichhorniae )

tecS'ique: le mètre cané, le mètre ruban, le peson.la machette. les sacs vides. les gangs en

p lastique, le cache-nez.

2.7,.3.2. Méthodes

a ) : A partir de la Biomasse

[-c trar ail co.siste à choisir au hasard Lrn can'é dans la touff'e de jacinthe puis à I'aide d'une lllachette

o, coupe les plants situés en dehors du camé pour éviter le. nrélange entre le contenu du can-é les

'lants 
situés à l,extérieur.. Après pesée de la bi'or-uasse du tnètre carré, l0 plants dc jacinthe ottt été

choisis au lrasard par tttr ct sttr cltaqtre plant les obsen'ations ont porté sttr :

- la ltautcttr du Plant
- lc rtontbre tle lètrillcs
- la longucttl'dtt linrtre

- la largettr ciu linrbc
- lnil'clucs d'alitlclttatiott ( préscrtcc tlcs iltscctcs )

cil)tLlt'c ct collll)l:-rgc tlcs ittscctcs'
( urtc.'i,r-rtr.r;.r éti,ru.pe.tc.c rlurrs lcs zorrcs tlc poPul;.rtiott tlc iacirttltc tlcltsc. lllo\/cllltc ut llriblc'

MarTâiffinorrt baûage flancs digue

Markala ânront ban'age flancs digue
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b) : A parrir du Plan d'eau

c.est u'e estirnation qui se fàit périodiquenrent lors du passage datrs un site deux à trois lbis dans

l.année. La notation de l,intestatiloî "-rr'Ëii" 
a p"ttit ae la mêrne échelre (rableau I )'

2.3. ComPostage de la jacinthe

La méthodologie consiste à confectionner des compostières de 3 rn x 2 m =6 nr: dans

leiquelles la.jacinthe et"ou d'autles n'latériaux r'égétau4 seront mis à décomposer en couches

successives pendant un certain temps'

. Les tiaitements :

T I :. 100 kg de jacinthe +20kg de fumier + l'5 kg d'urée

T 2 : 75 kg de jacinthe +25kg de typha +20kg de fumier + l '5kg d'urée

T 3 : 50 kg de jacinthe +50kg de typha +20kg de funrier + 1'5 kg d'urée

T -l : 75 kg dejacinthe +25kg de paille de riz+20kg de fumier+l'5kg d'urée

T 5 : 50 kg dejacinthe + 50 kg de paille de riz +20kg de fumier + 1 5 kg d'urée

T 6 : 50 kg de ja"lnd1s + 25 kg de typha +25 kg de paille de riz+2Okg de fumier + I '5kg d'urée'

L.urée est utilisé comme activateur de decomposition, le fumier comme source de micro-organlsnres

oour favoriser la décomposttton et améliorer la qualité du comDost'

Les variables à mesurer *, ;'j ;" io'à.'j"'".."-p.., oUt"nu.ii.nutia.e seche, les élérnents : C' N' P'

K. Mg, Fe. Mn, zn et Cu'

3. RESULTATS ATTENDUS

- desré d'infèstation des cours d'eau par la jacinthe T\Y,".ïn"t d"ns le pays'

-;"éi;;;;;;J inf"station des sites après la crue identrrre'

:t.ïllX,fj:",iï,i',",,':::ÎT:;" nurièrc o_lganiclue ttans._lc maraîchage ct la tizicultur'"

t i,,',p"., tle la lutic hiologiquc' ..-- ,.. i
- nor'tvcaux og"nt' pot"n""'' clc luttc triotogiquc contrc la jacinthc proposcs

- lou dettx lrcfbicitlcs "llit^;;"t;î;; 
;;sct"sans 

'isquc 
tnajcur pour I'cnvironncmcnt proPosc

4. PolN'l' D' Flxli(;urloN TECI{N IQUE

|'c:tIil.|.érctttcsltctir'itéstttctlécstrrrtété|.élcr,lrgctlcsc|rut.ançotrsastlttl|rlct\itlttlr.,leIacltet|es
cltu.ir'ç'rrs. lu ,r..s,ccrur' ,u*î*Jiru* ,r,,,tants jarrs r, ,",* .i"'iir"t"ro. l'ér'alttali.tt rlc l itu'uct rlc lu

Iutlc hiologiquc ct lc cotttPostagc'

I
I
I
t
I
t
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{. I .Calend rier effectif d'exécut n des activités

Tableau 4 : Planning des activit

Activitési Opératrons Périodes d'exécution

Eler a-ee des charançons Pennanente

Lâché des cltarançons Janvier à Mai

Er:àl-r@luttebio gique Janvier à .luin

Etudes biologiques Juillet à Décembre

Proqrection des r,égétattx fl ottart .luillet à Déc

Janvier'à Mai'Contpostage de la jacinthe

,l.2.Obsen'ations sur le déroul t des activités

Les activités se sont déroulées d ns les bonnes conditions matérielle et financière'

5. ITESULTATS OBTEN

5.1.Résultats de la campagne

Les prospections ont Pe

Ni-u"'r. Elle est présentée dans

associée au t.t'phu. Ce tala co

hydraulique de I'OfÏce. La zo

zone de Miyou, Peuvent constit
Concetnant I'asPect bio

iroirrts des rcjcts des eaux usé

cn caux ttsécs industriellcs. en

dcs abattoirs.

récédente

ris de nrontrer que la jacintfte s'est inrplantée dans la zone OfÏce du

es principaux distributeurs et dans le fala de Molodo ou elle est

stitue un point perrnanent et une source d'infestation du réseau

: de Bambougou, la banage de Markala. le fala de Molodo et la

i des points de lâché des charançons.

,cologie, il a été rernarqué que les plants de jacinthe prolifèrent atrx

De par leur origine on peut les classel en eallx usées dontesticllles'

aux usées urbaines, en eallx trsées tles tcintttreries et ctr eatl\ usées

Ellcs sottt toutes dér'er écs darts lc lleuvc Niger par lc biais des réseartx d'é-t{outs' dcs

collc-ctcut's tlcs cattivcattx, dcï {llucnts. Dc làçon généralc lcs plantcs tlc .iacintltc sc 
-ilér'eloppctlt

écs otr il c.ristc un suppol't constitué par ll tttaticrc ot'gatticlttc. ,Ailtsrrtrr 1'rtlittts tlcs l'cjcts tlcs c-attx

c conlinncr cluc la pollul.ion corlstitLtc tttt dcs lactctrt's lavorablcs att

ciltlrc d'cau. Lcs risultats dcs arrulvscs ottl tnotltré cltrc lcs [cncltt's
l'urutlvsc dc la sittratioll pcl'lllct

rlcr t'loppctttcttI dcs plarttrs dc

un c()t'llllosi.ltlts orgalllclucs l)cl'l
l:t ccla s'csplicltrc par lc plrérr

arrt lcs hasscs caux sont plus élcr'ùcs clu r)lt l)érioclc dc ltatttcs caLl\.

1ènc cl'cutrnl-rhisutiorr qui cst un l)r'occsstts tlc décolttpclsition clc la

ruirtrL'l't: t,t'ulttitlttc tlatts l'clt
rrrrli.ltt'ttrlrhle: ;.t llt sttt'r ic tlcs r

, | 
't'.rtl

. abotrtissant uirrsi à l'élaborutiort tlc ccs tlil'li'r'crrt: c{)lllf){)SCs

igi.tutrr urltnrtitlrres crr l['rrc'r'ul cl pltts 1'xtt'lictrlic't'ctrlclll tlc llt lac'ttttlte
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Pendant cette décrue. les eaux usées sont stagnantes en leur lieu de dér'ersenrent. aucurr plrénonrèrre
clc perturbation n'inten'ient en ces endroits qui puisse nranipuler l'écologie de ces régétaur. Orr

;rssiste a une concentration des élénrents uLltritifs qtri est f'avorable à la nrr-rltiplication dc la.jacirrtlre.
Pendant la cnre on assiste à plusieurs phénonrènes. Il s'agit de l'augnrentation drr volunre

d'eau dans le tleuve. la dilution des cornposés organiques, le changenrent du PH du nrilieu basique

en acide par les eaux de pluie généralenrent acide. l'écoulenrent et la turbulence qui fàr'orisent
l'ox-v-génation des eaux. Tons ces phénomènes nrécaniques favorisent la dispersion des végétations

cl'antont en aval du cours d'eau et enrpêcheut la prolifération. Ce phénomène est a I'origine du

ralentisserltellt de la vitesse de nnrltiplication de la jacinthe par rapport aux périodes de bases eaLr.\.

La richesse lelative en phosphore élénrent indispensable à la croissance de la jacinthe duraltt
roLrte l'anuée et Ia ritesse de croissance plus rapide dans nos conditions par rapport à la littét'ature
sont iltquiétants. Ils inrpliqueut que des nresures doivent être prises pour freiner cette catégorie de

pollutions, Le études n'ont pas abordé, I'aspect des urétauli lourds qui est aussi important des lors

que. I'ou se penchera sur le coinpostage de la jacinthed'eau. erl \/ue de son utilisation eir agriclrltllre.

5.2 Résultats obtenus au cours de la campagne et discussions

5.2.1. Prospections des r'égétaux aquatiques

Err dehors des plantes aquatiques classiques qui sont toujours présentes, la présence de

.\iulyiniu nrclestu est notée pour la première fois. C'est une plante aquatique f'lottante de la farnille
des Salviniaceae. Elle est originaire d'Amérique du sud.

Description : Le fougère d'eau forme souvent des tapis épais à la surface des plants d'eau (étan*u.

nrare lagunes, rivières). Elle se propage par spores. La tige est irrégulièretnent ranrifiée. Les tèuilles

sont disposées en verticilles de 3. avec deux fèuilles émergées et la troisiènre imntergée. Les fèrrilles
f lortarrtes sorlt arrondies à oblongues d'environ 20nrm de long et de l3 mnr de large. La parrie

supél'ieure cst couverte de poils dont les extrénrité ont la forme de boule. Ce caractèr'e est spécifique.
Ellc n'a l)as de racines bien définies. Des tiges nrodifies ressemblant au racines pennettent à la
lbugèrc de vivre sur les plans d'eau. Les feuilles inrmergées sont découpées en segntents linéaires

cpri scrvent dc racincs ct portes des sporocarpes (organes contenant les sporcs). La ltrênre plante

portc dcs spores fenrellcs (nrégaspores) ct les spores ntâles (nricrospores).

Les zones infectées: la partie du Ilcuve qui cst inl'cstée par.5rrlr'inict ntolcslrr s'étcnd du collecteur
tlc MagnurnbourtoLl au Barragc tlcs aigrcttcs (tablcau 5). Lcs tnaraîchcrs intcr-t'orés prétendctrt clttc

l'irrlc.stutiorr cst plus arrcicnnc cprc ccllc dc la jaôinthc (ïjcatt. Ncltrc érptrillc c;ui e'st p:.rssé pltrsicttrs liti.
.iuns la zurrc cntrc l()9(r u nos jours rt'atait pas constatéc la pr'éscncc dc Salvirtiu.

[.] pr'éscncc dans la zonc dc []a_guirtccla a",ait été sigrralé lors cltt dct'rtict'conscil scicrrtilicluc dc I'lF-tt
t.cs lllarrtcs pr'é:;crrtcs sont sor.ls lu l'orrtrc prirrrail'c satts lbl'rtratiort clc ll'ontlc.

5.2. | .l . l'.r'alrr:rtiolr tlu rlcgri' tl'irt ll'stuliott de s lrcrgcs du llcttvc \igu'

I
I
I
I
I
t

| 'irrlL'stuliott tlcs lrerScs ltlrt ltr ilrcirrtlrc c'rrtlttc
tlt't'r'lte ..lÛposc lu rtt;.rjcttt'e lllrrlie tlcs llllrrrts sttl'l;r
..lessecltctttcrtt tlcs lllarrts. [,lrr grltttlc ltlrt'tic tlcs lllarrts

tlarts lc tcrttlls lrl)r'cs lu srrison tlcs plrrics. I .,

bct'rlc. l.'clrtt cn sc rutirurrt l)r'()\ ()(lttc l.
tttcut'cttt i.r\ cc lc tlcssc'cltcrrrcrrl rlcs bct'tu:

_l
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l,'inlcst:rt rr, rr''lutrt:r. r, irvcc lcs tluclqucs plants cxistants. (lcttc infcstation cst très faiblc jusqu'au
mois tle 1.,r,\r!i lrll{ rerlcvicnt vjsiblc ii partir (lc janvicr ct on rcmarquc unc véritablc rcprisc dc
végétati('r. ;, llir tic (l( luvricr. Lcs lxrirrts lcs plus inf'cstés sont :

Lc collcc r r r.t lcs rr,. r'..rcs (lc M;rtrrarnborrgou, lu collcctcur <lc la cité du Nigcr ct lcs hcrgcs rlc
I'l:colc \ 'r:ir:rl 'Srrp rr.:rrc ai ltr cité tlu Nigcr(tablcau 5).

'fablc:ttt - I i .lu;rlr ,:i (lt-'l'irrlcst;rtion rlcs prirrcipaux points d'obscrvation dans lar.onc dc Bamako

b]it.
notation

ru LrL'rt r:. l)l't: lsvcrrre rrl .laiiltË.
rrotatirclt

Fougère d'eau
()/
/o rccouvrcment Notation o/o recouvrement

Mars )()(tl

Mars r(tt,l
Murt 2{lr ' I

Mars J(tt I

Mur't 2u'l

Mar-s-2(tr, I

\larc Iirrlaban
IJatlirl, r ( icxco
lJozo l. r

\l.M r Iiarj.rla
I alrd

\ Iltglt,IIIIh()ugou
e ollcc lurrr'

\llgrr.rrnl)oLlgoLl
\ cl'gL't l all

l)ortrl

100

t
I

Mars 1rx t \ùgn rrrrlrougou
\ ltttti ,r t'

r0

;lalt'lr tr' tlcs ai_urcl.tcs
( 'anill 

Soirrtrar

)

ttilrt, )

Mal's r(tt I

Mars Jlrt I

Mars 2ttt, t

tttars ZttO t

trrtars ZfXrl

lvtars Ztir I

Mais 2ttt, t

trAarsTrr t

Mars 20(t I

n,r^r, 21ti I

\ir.cr

lJallirrir

.\batt.r ir' liigori fic1ue ) t0
l0
80I

I

llôtel rrrandé 2
- ( bllL', t.r,'' ciÉ r.iu

i ),elsr \ Golo[i'i,, )
t ôli-'. i.ur I tOtel ) 100

I ('ollce tcLTT ENSUP 30
Ilerec- [ RG 0
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5.2.2. Lutlt' lriologir;rrc

5.2.2.1. l.r:rlrr:rliorr rlr'I'iln1l:tcl tlt'l:t luttc hiologirgue dans la zone de Bamako

Tablc:tu (r \,1r, 'enr tlus rkruri'r',l)ortr lcs écharrtillorr.s du sitc I : (Marc dc Kalaban)

5't.

Marc

\brr
l) lrrrr t s

| ()

I (t l (r3

Nbrc 'l aillc
'l'igcs/plant (cm)

Poicls Nbrc
(kgt inscctes/plant

l

I--'
i

tl

t32 34.2 1.250 0

21.8 2.0()0 10
Kalabarrc( )r'o 134

f03 -
22.9 r.750| (t

I (t

l()
37 .3 2.5()0 . 8

132 t2.s 0.750
t3.28 25.74 0.165 0.54

Tableau 7 : M()vcnrrt'- tlcs donrr['cs poLrr les échantillons du site 2 : (Pont Fahd badala- SEMA)

G l:chur,: , lorrs Nbr-e

plattts
Nbre Taille
Tiges/plant (cm)

Poids Nbre
(kg) insectes/plant

Pont Falrcl

Bader ltr-

SENI.A

98 65.7 3.250 2

l

I--t

t0 80 70.8 3.250 13

66.3 4.250 23

l(J

t0
r04 57.4 3.500 2

il5 sO.s 3.250 1 8

\lovcil ncs 9.7 4 62.t4 0.35 I .16

.lcs donnccs poLtr les échantillons du site 3 : (Bozola tannarie)

l:cltiu :r ilons Nbrc Nbre Taille Poids Nbre
plants .Tiges/plant (cm) (kg) insectes/plt

Tableau tf : lVlo\ cnnt

Site

Bozola
Tannerie'

1

I

---

l()
I () -

r0 190 48.6 4.500 33
l0 84 56.5 1.750

86 74.1 . 2.750
t9 71.0 2.250
83 73.8 3.000

\lr''t. ti'es t0.44 64.8 0.285 1.04
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Tableau 9: Nlorenncs cles donnries pourles échantillons du site4: (MandéHôtel)

Site Ee lt;.rrtt r llrrrrs Nbre Nbre Taille Poids Nbre
plau:s Tiges/plant (crn) (kg) insectes/plant

Marrdé
Hôtcl

325 2.500
r -16 344 3.500 1t

10 lll 528 2.500
r0 99 475 3.250 l0
l0 l15 512 4.250

r).92 43 .68 0.32 0.48

Tableau l0: i\lorenrrcs cles données pour les échantillons du site $ (Radio Kledu)

t0 1-5

) \ Cll il t'.ç

l;
-'t

,
+
-)
r-r
l\ I \

l0

Site

Radio
Kledu

Echarttillorrs Ntrrc' Nbre Taille Poids Nbre
plants Tiges/plant (cm) (kg) insectes/plt

I
I

]
-1

_)

I.+
.-

.\

t0
10

I -13 550 4.7 50 48
I02 613 2.7 50

l0

10

I r0 655 2.7 50 20
10 109 6t9 2.250 t4

8-5 513 1.750 l5
I ().98 59 0285 2.08

Tableau I I : llr llrurl iolr de bionrasse (:n'ril 2001)

Sites d'études E"'uluation Nombre Taille
Tiges/plant (cm)

Nombre
insectes/plant

Poids
(ke)

Bozola tannen.
naO'o ft,,'Ou
Hôtcl Mandé

t0.44 64.8 0.285 1.04
r 0.98 59 0.285 2.08
11 .92 43.68 0.32 0.48

Kalallan nrare

Porxl I'erd Uarll i,'
r3.18 25.7 4 0.1 6s 0.54
9.7 4 62.t 4 0.35 l.l6

Ygg,lt$ougo r r \,' crs e'r

Magnanrbougorr ( il .\( )

Iall 2 14.36 48.06 0.47 3.22
4 I l.l 39.42 0.23 4.58

GT-A O : (irartti' I t':rr rrtrx

Att nr\cittr dc t, .i- l- .ttus

situe

crt Alrir;uc rlc I'Oucst

lcs cl.lil'i.Ulc(ltts sc sOltt nraintcnus ct poursuivent leur développemenr in-

I
I
I

l3l



5.2.2.2. Evaluation clc I'inrpact de la lutte biologique dans la zone Office du Niger

Tableau l2:-llor enncs des données pour les échantillons du site de Miyou

Site Eeitlrttilltrtts Nbrc-
plauts

N bre Taille
Tiges/plant (cnt)

Poids Traces Nbre
(kg)/m' d'alimentation insectes/plt

9SIt) 23.6s 46
7.r)l0 r2.2 26.5Canal du

Macir-ra

Mir ou
l0 7.7 22.95 40 18.4

1.4ill0 1 s.55 43.5

l
;-41

--
-+

-

--.
8.-ll0 32.6 44.5

\ I rr \ Cll llcS 8. r6 21 .38 40.1 4.56 0.2

Tableau t2: Nlor enncs des données pour les échantillons du site de Markala

Site [:t'llttttillons Nbrc t ..\ lrre Taille
Plants Tiges/plant (cm)

Poids Traces Nbre
(kg)/m'z d'alimentation Insectes/plt

l0 I0.5 36.2 65 l3

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

Markala
amont
barrage
flancs diuuc

I .r ..r.rr.l\i\\-lllll

l

I
;

I

5

l0 8.9 24 64
l0 44.5 48.5 0.2

l0 7.(t 10.05 35

l0 ti6 17.3 36.5
26.41

Cette évaluatiorr a été làite sur la rive droite du canal de Macina au niveau du village de Miyou et à
Markala en amont du barrage aux flancs de la digue.
Au cours de ccttc ér'aluation le nombrc d'insectes obsewé par plant a été presque nulle cela serait

certainenrcnt lie ri la périodc dcs obscrvations. Mais par contre les traces d'alimentation observées
prouvcnt quc lcs irrsccles sont préscnts ct sc maintiennent pour leur développemant in-situe.

I-r:s pl;r:rt' rlc lucintlic porl nt los traccs d'alimentation n'étaient pas bien développés et

conrptaicnt bcirrrt,rup tle lcuillcs nroncs.

6.3. l,e comp{)stirgc

872 49.8 2.64

Tablcau l3 : l' r oluliort
Tui-:t.''lre nts I l, I ,'ur

rlc l:r h:rutcur ct dc la tcmpirature des compostières

rritiirIu' I I,rrl.,,,:'rI,:l t'- =Jî,i

tl.. , r\ , iL' r'( )rnpost rutoru'nclncnt l 
t' l'ctortrncmcnt rctourncment 2eme rctournem:r ,

TI
n
T3-
't4
'r'5

T'i,

I . -'t rrrr

I -li
I itr
t-
I t,',
I

( ).4()nl
(t.-55rrI

tt.55rrr

tr..5Xrrr

tt fi.lrrr
| ).()) nt

26" (',

zgt'( -

28"('
2()"(',

33"('
fl"('

0Alm 300c
0.45m 330C
().52m
(). 5 [J rn
().tl()m

0.7ûn't

3()"(,

l.\2
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Le processus tle ,.i.icomposition s'est manifesté par la baisse de la hauteur initiale des compostières.

Ce fait a été otrscl'r é sur tous les traitelnents.
Lors du premicr ljtoumement. lajacinthe aYait charrgé de couleur en devenant vert-sombre avec une

masse plus nro,l. rnalgré unr- basse t€urpérature (26"C). Le typha avait aussi changé de couleur en

vert-solubre. n:.:.i elvec une ulasse assez consistante. quant à la paille de riz le changement a été

beaucoup plus :r'' L
Au deuxic\mc rL.l ,::rnenlrut. lc Tl( l00ozb de jacinthe) avait une couleur brune et moins d'odeur. donc

presqu!- mùrr. e: ,;:ri pennet dc. difc que lajacinthe pourrait s'adapter à la technique du compostage

rapide. la qualil( r'cste à détenrriner. Dans les traitements avec typha la décomposition n'a pas été

rapide. la nl:rssr (L. conrpost étaient encore dure cenainement à cause des morceaux de typha

lignifiés.
Les basses telll rrttures d!. c!.ttc période (28"C) ont influencé défavorablement sur la vitesse de

déconrpositiorr.
L'activité étani .l couls d'exlicution. les résultats ne sont pas encore disponibles.

6. POINT D'I \ECUTION BUDGETAIRB

Pour la réalisatiort tlcs activitels. le butlqet alloué s'élevaitàl0ll0450FCFAetaété
exécutci :i 85" u
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7. BUDGET 2OO I

I
Rubriques 2001

I
I
I
I
I

FRAIS OPE R \'I-I ONNE T.S

lntrattts ltgt'ictr i. .

Frais d'attitlr se

Frais de déplacùtttc-llt

Frais de ki lotrtclt t'r.t sc

Foumitures de I'lcltc-rclte

Founrittrres tlc l''t t t'c:.t tt

Main d'cttvt'c t.' tt t1'rtrraire

Frais d'inrpritttr t'i ù

Prévul gat'i sitt i t-rt i

Frais dc rttissiorr

Divcrs

I 65'1 500

I 103 000

3 529 600

579 075

509 587

2 862 986

377 226

t
I
t

Total Frais Operittionnelt_ l0 615974

DEIrF-NSF-S l', t'- ltsoN\ l'll.
Chcrcltctrrs

Teclrnicictrs

Agents t_"9!', itt r. r ùs

Sub-total

I 876 899

e24 443

2 80r 342I Coûrts itttlir-ccts )( x )" ,r 5 (r02 684

Total di'peltscs l'tt'sonncl I 104 026

t
Grand'l'otal r 9 020 000

t14
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8. CONCLT SION ET PERSPECTIVES

Les prospectiolts dans la zone ont pemris de signaler la présence de Salvinia molesta dms le
fleuve Niger à llanrako et Baguineda avec les parties du fleuve les plus infestées par ce fougère d'eau.'
Les parries clLt leur.-' les pltrs intèstées par la jacinthe sont les berges au niveau de I'Ecole Normale
Supérieule ii L, citc du \iger sur la rive gauche. sur la rive droite le collecteur et les berges de
Magnanrbctur.lo,.
Avec la rlécru' lcs eaux usées qui se dér.ersent dans le fleuve sont stagnantes aux lieux de
dé\'ersement ainsi on assiste à une concentration des éléments nutritifs qui est favorable à Ia
multiplication tle la jacinthe. Cette infestation est très faible jusqu'au mois de janvier et on remarque
une r,éritable reprise de végétation à partie de fér'rier.
Les chararrçons lâchés sur la jacinthe dans Ie cadle de la lutte biologique se sont maintenus au niveau
de tous lcs sitr-|. et poursuiveril leur dér'eloppement.
Le contpost tlc .lacintlie est en cours d'analyse pour déterminer sa teneur eir éléments fertilisants.
aussi les tests d'utilisation en riziculture ou en mar aîchage sont prévus pour terminer la chaîne
d'étude.
Concenlant la rcchcrche. les études vont se poursuivre sur les aspects suivants :

L'élevag.e ct lr:s lâchés des charançons et I'cr,aluation de l'impact de la lutte biologique
Lc contpostage
Lcs étutlcs hiologiqucs
l-:r luttc chinrique ct physiquc
l.l rcch- rclrr: tl'cnnemis autoclrtones.

lr)
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TITRE DU PROJET:
II\TRODUCTIOI\ ET DEVELOPPEMENT DES

VARIETES PERFORMAI\TES : ECHALOTE, AIL'
OIGI\ON, PIMENT, TOMATE, AUBERGIh{E ET

GOMBO (MARr)

Date de démarrage : 1999

l)ate de fin : 2002

('hc.f ile proiet : I)r Bungaly CISSIi

Chuchcurs print'ilttttt-r : Mr Duouda DItM IIEI-E
Mtnc DI/IRISSO NiamoYc YÂll0
Mme T'IIERA Aïssuttt TRAORIi
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Introduction :

Aujourd'hui au Mali, les cultures maraîchères occupent une place de choix dans

l'amélioraiion du régime alimentaire. la recherche de I'autosuffisance alimentaire. la réduction du

chômage par la création d'emploi. la diminution de I'exode rural, et la créatiou de devises,

De 1995 à 2000, les superficies maraîchères en zone Office du Niger sont passées de 1300

6ecrares à 4 000 hectares et les productions de 30 000 tonnes à près de 90 000 tonnes.(Comité de

Suivi Technique OfÏice du Niger - URDOC -2 2001). Le nouvel environnement économique laisse

errtrevoir une poursuite de cette croissance.

Les grandes familles de légumes couranment cultivées sont : les solanacées (tomate, pomme

de teme ...). les liliacées (oignon. échalote, ail ...), les malvacêes (gombo... )'.

Les yariétés utilisées sont en général origingires des zones tempérées et elles s'adaptent souvent mal à

los conditions agro-blimatiques. C'èst pourquoi des travaux de rechérche slavèrent nécessaires pour

satisfaire les exigences de nÀs consommateuis en matière de qualité et pour s'adapter aux réalités du

nouveau marché sous régional. D'où le choix des axes d'intervention sur les cultures suivantes :

la toltrate : sa culture est plus diflicile pendant les périodes chaudes et humides (saison des pluies

saisop chaude). Le rendement est moins del0t/ha et les prix au marché deviennent les plus

élevés de I'année (300 à 350 F/kg) ;

I'oigrron : sa culture connaît de nosjours une progression grâce à I'introduction de la variété violet de

galrni qui s'accommode nrieux à nos conditions climatiques et possède une bonne aptitude à

la conservation. Cependant, cette progression doit être soutenue par la disponibilité
pemtanente de semence de bonne qualité (bulbes et graines) et une meilleure organisation de

la filièrc (marché).

l.'échalotc ct I'ail : sccondc cuhure après le riz en z,onc Oflice du Niger; la contrainte principale

lirrritant lcur valorisation denrcurc la mauvaisc qualité dcs productiorrs (maturité insufTisante.

inrpurelés variôtalcs, pertc importante à la conscrvation ct au transporl).

Lcs travaux sont conduits cn station et en milieu paysan. Ils visent I'introduction et le

dôvcloppcnrcnt dcs variétés pcrfomrantcs d'échalotc, d'ail, d'oignon, dc pimcnt, de tomate,

tl'aubcrginc alricainc ct dc gombo.

('cs activités sont conrplitécs par la production ct la diffusion dc scmcncc dc pré haso qui

scrnblc ôtrc (cs!.) unc condition suffisante pour lc dévcloppcmcnt de la culturc du gombo, de

I'aubcrginc africainc ct du pinrcnt.
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I Objectifs
Les productions maraîchères occupent de plus en plus les productrices et les producteur. Les

surfaces aussi augmentent. Pour améliorer le revenu des productrices et producteurs il est essentiel
d'améliorer la productivité des cultures. car I'augmentation des surfaces à une limite.

l .l. Objectif général
L'objectif de ce projet est d'améliorer le rendement et la production de Ia lomate. de

l'échalote. de I'ail du gornbo et de I'aubergine africaine pendant toute I'année.

1.2. Objectifs spécifiques
Pour améliorer la productivité et étaler la production sur toute I'année les objectifs sont les

suivants :

identifier des variétés de tomale à rendement supérieur à 15 t/ha en milieu paysan lorsque les

périodes de production se situent d'avril àjuin et de juillet à décembre.

créer des variétés de tomate tolérantes à la virose avec des fruits de calibre plus gros,

idcntifier les variétés d'échalote et d'ail à haut rendement et pouvant se consen/er longtemps dans
les difïérentes conditions clirnatiques du Mali,

idcntifier des variétés d'échalote et d'ail possédant des caractéristiques technologiques bonnes pour
I'usinc de transformation (riche en matière sèche),

produire des semences de pÉ-base de gombo, d'aubergine africaine, d'oignon, de piment.

2. Matériel/Méthode

Activite I : Sélection et amélioration variétale d'ail et d'échalote
Mettrc à la disposition dcs productriccs ct producteurs des variétés d'ail ct d'échalotc plus

pcrlonrranlcs.

Il'latériel végétal
Lc matéricl végétal cst issu dc la prospcction effcctuée au Mali ct aillcurs. Les variétés

suivantcs ont.cté caractérisécs durant lcs campagncs précédcntcs. -.

Pour I'ail 7 écotypcs du Mali ,unc variété dc I'Egyptc ct une variété dc Chinc ont été rctcnus lin cc
qui conccnrc l'échalotc, 6 écotypÈs oni été rctcnus provcnant dcs zoncs dc productions du Mali c{ du

Sénéual.

* Ail
I)ogott A (platcau l)osolr)
I)ogorr l3 (platcilu l)oson)
l;abougr)u (Niorro;
Naltgtl ( N iontl;
Krrr 3(r ( Niorro;

| 3l{
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Coloni (Niono)
Km 30 (Niono)
Beladi (Egypte)
Variété chinoise.

+ Echalote
N'Galanradjan (Niono)
Mamoutou (Niono)
83 (Niono)
Kasso (Kayes)

' Maréna (Sefeto Kita)

. INFA 5 (CDII Sénégal)

l\{éthride
. L'activité I a trois opérations i menées en station et en milieu paysan

Opération I : Introduction

Ellc consistc à fairc la prospection et la collecte des différents écotypes, cultivars et variétés

tl'ail et d'échalotc des différentes zones de production agro-climatiques du Mali et d'ailleurs.

Opération 2 : Caractérisation

Elle consiste à faire la mise en place des parcelles de collection pour identifier les meilleurs
écotypes. cultivars ct variétés.

Opération 3 : Evaluation
L'évaluation en cours portc sur 6 ecotypcs d'échalote. Les écotypes d'ail qui seront retenus

durant fa canrpagnc 2000-2(X)l scront évalués en 2O0l -2002.

dcs essais conrparalifs variétaux
des cssais multilocaux
dcs tests crr milicu paysan.

* observations cffectuer l-cs obscrvations ct lcs notations pour unc bonnc évaluation du

nratéricl végétal ont porté sur lcs paranrètres suivants à différcnts stadcs phcnologiqucs
nornbrc dc tigcs,
datc début bulbifi cation,
pourccntagc tlc floraison,
datc dc maturité (5()t%, dc l'cuillcs couchécs),
calibrc dcs hulhcs.
rrorrrhrc rlc caïcux par hulhc,
rronrbrc dc pcllicu lcs pl'()lcclriccs,

' épaisscur dr- co lk:t,
rcndcrnottt par llcctarc,
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durée en consen'ation,
dégât par les ravageurs et maladies.

* Site d'exécution
- En station SR\ de Niono.

Acti\.ité II: -{mélioration de la production de la tomate tolérante à la chaleur, à I'humidité et à

la Virose
Mettre à la disposition des productrices et producteurs des variétés de tomate avec des

rendements supérieurs à l5T/ha en période de chaleur et humidité.
Cette activité comporte 2 opérations: la première sur l'étalement de la production et la

seconde sur la tolérance à la virose.

i\latériel végétal
* Variétés tolérantes à la chaleur et à.I'humidité :

Fonnosa
Estrela
SF 83-6I VR
Xina Lignon
c 20-5.

* Variété industriellc:
UC 82.

* Variétés tolérantes à la virose:
Pertylc 9l C4-l
Pertylc 9l -lDR-l
832-102- l - 12l vidette
Pertylc

l\léthode
L'activil.é II a dcux opérations.

Opération l:
Anrélioratiorr dc la procluctiorr dc

Opération I l:
Arnélioratiorr dc la production dc

la virosc.

la tomatc cn conditiotts chaudcs ct ltuntidcs.

la tonratc à partir dcs variétés ct dcs hybridcs toléralttcs a

Opération l: llllc consistc à obtcnir dcs variétés tolérantcs à la chalcur ct à I'hunritlité.

* llssai cn sta(ion
| .es six variétés qui sc sorrt bicn conrportécs tlans la collcctiott sottt ntiscs cn cssai cotlrparatif' variÛtal

avcc rlcs scrrris écltskrrrnés dc la pér'iodc rlc clralcut'ii la périrxlc d'lrurrritlité (l'Évricr. Ar.ril. .luir,.

Âo[rt et ()ctobrc).

l-c dispositil'cxpérintr.:ntal utilisé cst lc hloc tlc fislrcr randornisé cn (r répétitions
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écafiements: 0.80 m r 0,50 m
nombre de traitements 6

nombre de plants par traitement 40.

* Test en nriliell paysan :

nonrbre de pa1'satts/zotre agro-clinratique : 6

nonrbre de traitements : 6

écartements : 0.80mx0.50m..

Opération II : Elle consiste à obtenir des variétés et des hybrides tolérantes à la virose.
* Essai en station :

Les croisements sont faits avec des variétés identifiées à la station de Baguinéda comme

tolérantes à la virose.
' 
Le suivi de descendarices FI, F2, F3, F4 est fait en station.

* Test en milieu paysan : Les variétés ou hybrides retenues sont testées en milieu paysan;

nombre de paysans/zone agro-climatique : 6
nombre de traitements : 6

_ écartements : 0,80 m x 0,50 m.

Observations :

* Obscrvations agronomiqucs:
floraison
rrombre de fruits
calibre de fruits
rendements.

* Observations phytopathologiques et virales :

- symptôme dc la virosc sur lcs lèuillcs
- rrraladicscryptogamiqucs.

* Site d'exécution
- En station: SRA dc Niono, SRA dc Baguinéda.

Activité Ill : Production de semence de pré base

[-a production dc scmencc dc pré-basc conccrnc I'oignon, I'aubcrgirrc africainc et gombo.

M atériel végétal

Oignorr ; (variété violct clc Galrrri;,
Aubcrginc alricairrc ; (variété Mckctarr I'J"goyo-diè),
(jornbo ; (variétés Sabalihougou ct Kéléya ),

[)i rncnt ( lrotoharr i ).

('cs rlillércntcs cspèccs orrl étû rctcrrues soil à partir rl'unc sélcction Inassalc (golrtb(,.

rrubcrginc aliicairrc.;. soit à partir (1" tttt ussiti ctttttparatil'variétal (oignon;.
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La variété r,iolet de Galmi a été retenue après plusieurs années d'essai comparatif variétal, à

cause de sa bonne aptit'Jde à la conservation et la possibilité d'obtenir des graines dans les

différentes conditions climatiques du Mali.
La variété Meketan N'goyo-diè a été choisie dans la collection d'aubergine africaine de la

station de Baguinéda à cause de la grosseur du fruit, de la couleur blanche et du goût sucré.

La variété de gornbo Sabalibougou vulgarisée depuis plus de quatre ans a été choisie à cause

de son rendement éle\'é et de la longueur du fruit et la variété Kéléya à cause de sa viscosité plus

élevée.

Méthode

La ntéthode consiste à produire et à consên'er les semetlces de pre base des

espèces de légunres séiectionnés au progran-lr-ne Fruits et Légurnes.
La production de semence de pré base se fait sur des petites superf,icies de 500 m

toutes espèces de la nlême famille d'au moins 500nr ou, par des parcelles de protections.

La conservation se fait dans des sachets plastiques fennés hermétiquenrent.

3. Résultats techniques attendus

Unc ou deux variétés d'échalote et d'ail à haut rerldcrnent (20 à 30 t/ha) ayant

capacité dc conservation adaptées aux differentes conditions clintatiques du Mali sont

différentes

I isolées de

une bonne
mises à la

disposition des producteurs et productrices.
Une ou deux variétés de lomate à haut rendement (supérieur à l5 tonnes/ha) adaptées à un

senris entre Janvier et oclobre sont mises à la disposition des producteurs et productrices.
Une ou deux variétés de tomate tolérante à la virose seront mises à la disposition des

producteurs et productrices.
Des semcnces de pré base dcs variétés sélectionnées des différentcs espèces (gombo,

aubergine africainc, oignon) sont miscs à la disposition des productcurs et productrices.
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4. Point d'exécution technique

4. l. Calendrier effectif d'exécution

TABLEAU I : Sélection et amélioration variétale d'ail et d'échalote

périodes

opérations

Octobre Janvier Fér'rier Mars Avril

AIL

plantation X

lere observu,io,', X

2enr obsen'ation X

tnatLlnte X

récoltc

IiCHAI,OTE Novembre Décembre Fér'rier Mars Avril

I'crpinière

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

rcprquage X

lere observation X

2crn observation

arrêt d"irrigation X

ltécoltc X

143



TABLEAU II : Amélioration de la production de la tomate en conditions chaudes et humides

périodes
opérations

Fér' Ilars At'r I\{ai Juin Juil Aoû SePt Oct Nov

I ere date de semis

Senris X

Repiquage X

2eme date de semis

Senris X

Repiquage X

3eme date de semis

Senris X

Repiquage X

4eme date de semis

Scrnis X

Repiquage X

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

Seme date de semis

Senris X

Repiquage

La dcuxièrrtc opératiott cst I'antélioration
clcs hybrides tolérantcs à la virosc dcvrait ôtrc

llnanccmcl'rt, cllc n'a pas été cxécutéc.

de la production de la tontatc à partir des variétés et

cxécutéc à la station de Bagtrinéda. Par nranque dc
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I TABLEAU III : Production de semence de prébase

I Périodes
Espèces

Août Sept octobre Décembre Janvier Fér'rier l\{ars

I Gombo
(sabalibougou
kelel'a)

XXt Semis

Aubergine

XI Pépinière

Repiquage XI Violet de galmi

Senris XI Rep iq uage X

I Bulbes mères

Plantation -X

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t

Récolte

4.2. Observations sur le déroulement des activités

Cette artnéc conrparativcrncnt aux autres années, les activités du programnre au niveau de la
station dc Niono orrt corrrrncncé très tôt (Août, Septembre). Unc nouvelle parcelle
d'cxpérirrtcntation a été allouéc- alr progranlnrc Fruits ct Légurnes. Cc ci nous a pcnnis d'installer
très tôt lcs cssais ct dans dcs contlitions dc sécurité(contrc I'inondation, lcs nrauvaises lrerbes et la
tli vagations dcs aninraux ).

5. Résultats obtenus et discussions
[-cs résultats dc la canrpagnc 2()(,1()-ZWl sont donrréç par activité.

.,\(l'l'lVlI'F, | : Si'lcction ct anrélioration variétalc d'ail et d'échalote

Sélcction ct amélioration variétale d'ail
[)ans lc caclrc dc la rcclrcrclrc dc variétés pcrformantcs d'ail, huit (tt1 variétés provcnant dc

tlivcrscs zoncs tlu Mali ct d'autrcs pays ctaicrrt cn cotnpétition dans la collcction dc la statiolr crr

2(NN)-2()()1. Quatrc (4; rrrcillcurcs variétcs scrurtl rctctruc.s ct ntiscs cn cssai contparatil'variétal cn

2(X) I - 2(n2.

X

14.5
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Sélection et améliorâtion variétale d'échalote

Dans le cadre de la recherche de variétés performantes d'echalote, six(6) r'ariétés sont en

essai comparatif variétal.
Les résultats sont consignés dans les tableaux 4,5,6. Le niveau de production obtenu

est satisfaisant avec une production moyenne de 30t/ha. Et c v del2,6 qui est acceptable.

L'analyse de la tariabte calibre révèle des différences hautement significatives pour

chacun des groupes (voir tableau IV). Il ressort deux groupes homogènes. Le premier groupe est

composé de N"Galamadian. Kasso, Mamoutou et 83 et le second groupe INFA 5 et Marena.
S'agissant de I'analyse de variance de la variable du taux de multiplication (ou nombre de

caieux par bulbe). les différences sont hautement significatives. Trois groupes de cai'eux se dégagent.

La variété INFA 5 avec 4 cai'eux par bulbe en premier lieu ; les variétés N'Galamadian, Mamoutou.
B3.'Kasso avec 3 caïeux par. bulbe se classent au second'plan et en demier lieu la variété Marena

L'arialyse du tableau de rendement fait ressortir aussi des differences entre les variétés

d'échalote. Les variétés qui se sont nrieux comportées sont : Mamoutou (34 .222 t/ha) N'Galamadian
(3i,083 t/ha) et Kasso (31,888 t/ha). L'évolution des rendements au cours de cette campagne est

illustrée par la figure l.
Ces résultats solrt nettelnent supérieurs à ceux de la canrpagne passée qui indiquaient

Marcna (10, 454 tllta) et 83 (9.895 t'ha) en tête dcs variétés (voir f,rg l). Le transfert des parcelles

d'cssai sLtr ull sitc plus approprié peut être à I'origine des différences entre les résultats de deux

calllpagnes successi vcs.

L'analysc dc la variance dc la variable rendement ressort des diflërences hautement

significatives cntrc lcs deux groupcs homogènes (tableau l). Le premier groupe est conlposé de

N'Galamadian (3 1T350/ha), IVlanroutou (34T2221ha), 83 (28Tl68iha), Kasso (31T889/ha) et

Marena (29T61 l/ha). La variété INFA 5 représente le second groupe.

Lcs variétés 83 ct N'Galarnadjan sont évaluées en milieu paysan dans les zones de Niono et

N'f)étrougou ct du PDR de San. Sur lc plan phytosanitaire, aucun cas de maladic n'a été identifié. A
la nraturité ct avant la récolte. un traitcnrcnt au décis sur les cssais contre lcs tcnttitcs s'est toutc [ois

irnposé.
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Tableau I\/ : Anall'se des variables mesurées (calibre, caieuxÆulbes et rdt )

Variables nresurées RDT T ha
Variétés

Calibre à 70 j
cr11

Calibre à 90j Calibre à l20j Caïeux/bulbes
Clll Cnl

INFA 5 3.46 b 4.94 b 5.29 b 4a 22.350b

N'Galanradjan 4.67 a 6.32 a 6,38 a 3b 33.080a

Marnoutotr 4.58 a 6.21 a 6.44 a 3b 34.200a

B3 4,54 a 6,32 a 6,79 a 3b 28,,170a

Kasso 4.67 a 6.45 a 6,40 a 3b 3l,g00a

Marena 3,89 b 5,24 b 5,59 b 2c 29,600a

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

I-.car1-typc 0.43 0.5s 0.43 0.51

('\' ,2i, 9.9 9.2 6.9 r6.8 12.6

Signification HS HS HS HS HS
Les moyennes
pour le test de

suivies par
Newntan et

la mênre lettre ne sont pas significativement differentes ffi
Keuls.

Le tableau V montre que lc développement des bulbes est plus actifcnrre les 70ème et 90ème
jour après le repiquagc. Au dé-là. I'activité dinrinue au fur et à mesure que I'on s'approche de la
nraturité. La difl-érerrce dc dévcloppcrrrent du bulbe crrtrc lcs 70ènre et 90ôme yours esi plus grande
avcc lcs variétés 83: 17,8 mm; Malnoutou : 16,3 ; N'Galama jan : 16,4; Kasso: | 6,1.
llntrc lcs 90ènrc ct I20ènrcjours, I'accroissemcnt attcint lcs valcurs maximales dc 4,7 mm avcc la
variété 83 : 3,5 nrnr ct 3,4 mm pour rcspcctivemcnt Marcna ct INFA 5.

I
I
I
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I Tableau V : Evolution des bulbes à 70,90 et 120 jours (calibre mm148

I Périodes
\-ariétés

70 jours 90 jours 120 jours Accroissement

70à
jours

90 90 à 120
jours

70 à 120
jours

3fI
I
I
I
t
I
I
I
I

34,6 4ef r4Ê rq2

Parmi les variétés retenuês pour I'essai comparatif échalote, Mamoutou a montié un taux de

floraison nul depuis sa caractérisation jusqu'à nos jours.

N'Galamadjan a un taux nul à très faible (l) suivant les années. Par contre, Marena a toujours

présenté le plus grand nombre de bulbes fleuris. Ensuite viennent Kasso et 83 et INFA 5.

La lresure du calibre montre que 83 a le plus grarrd calibre suivi par Mamoutou, Kasso et

N'Calanradjan. Le plus petit calibre est attribué a INFA 5. Le taux de floraison ne semble pas avoir

d'incidence sur le calibre.
Enfin. les variétés Mamoutou, N'Galamadjan, 83, INFA 5 onl au nroins 3 caieux par bulbe,

tandis que Kasso en possède deux et Marena un (taux élevé de bulbe unique).

Nous constatons que plus Ie nombre de cai'eux est élevé plus le calibre est petit et la qualité

marchande du bulbe diminue.
Les résultats des essais futurs nous édifieront sur ces observations.

'fableau VI. Les principales composantes du rendement

Paranrètres
('ultivars

'1, de floraisott Calibrc ( mm) Taux de multiplication
(moycnnc)

INF'A 5
N'GALAMADIAN
MAMOUTOU

MARENA

I Mantoutou 6+3

N"Galamadia
()7 ,9B3I

Kasso 64,0

INFA5 s2p

l9I Marcna s5f

I
t
t
I
I

| 4t\



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

Conclusion :

Les r.ariétés Mamoutou, N'Galamadjan ont montré un bon comportement du point de vue :

" faible taux de floraison (0 à I %) ==> bonne conservation

" grosseur du calibre (6-1,4 mm et 63,8 mm)
" rrombre de cai'eux/bulbe (3 et 3):> taux de multiplication acceptable

" rendementlha (34T200 et 33T100) =:> bon rendement et précocité (faible accroissement du

bulbe entre 90è et 120èjours) soit (2,1 et 0,6)

A travers ces porentialités I'objectif de rendement visé est atteint (30T/ha). La poursuite de

I'essai pounait pennettre d'avoir d'antples informations sur le comportement des variétés retenues

pour l'essai corirparatif.
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Figl: rendement des différentes variétés d'échalote au

cours des deux dernières campagnes

1999/2000 200012001

Gampagnes

I fUlamoutou g N,Galamadian E kasso g Marena g 83 a Infas

Activité lt : Amétioration de la production de la tomate tolérante à la chaleur, à humidité et à

la Virose.

Les résultals d'analyse de variance de la variablc rendement figurent dans le tableau VII. A
cause des conditions climatiques défavorables (forte chaleur et pluie), les semis de la première,

deuxième et troisième date de semis n'ont pas bien levé. Ces résultats sont essentiellement ceux de

la quatriènrc et cinquième date de senris.
L'irrlcractiorr variété x date dc scmis n'est pas signilicative pour lc rendement des différentes

variétés conrparécs. Par contrc I'effct simple variétés et datcs de scmis sont respectivement

signi fi catifs à hautcmcnt signifi catifs.
Lcs rcndcnrents nroycns des variétés sont différcnts (tablcau VII). Trois groupcs homogènes

sc distingucnt, lc prcrrricr groupc constitué de la variété Estrela dont lc rcndcmcnl moycn est

supéricur aux autrcs (64.80 tlha) qui cst suivi du dcuxièmc groupc constitué dc Xima, Formosa et

SF-83-61 dont lcs rcndcmcnts sont compris entrc 57.25 kg/ha pour la variété SF-83-(rl cl 57.95

kg/ha la Xima. t-c dcmicr groupc dont lcs rcndcnrcnts nroycns sont inféricurs aux autrcs sonl

constituôs dc U('-tl2 ct dc C-2()-5.
l,os rcntlcrlonts ntoycns des dcux datcs dc scmis sont aussi diffërcnts. Il cst dc 4().36 kg/na

;rrrur lcs scmis tlu nrois d'août ct dc 69 -62 kg/ha pour lcs variétés scntécs ctt octobrc. ('c qui

rc;rréscntc urlc augnrcnlation dc plus dc 2t) llha cntrc lc mois tl" août ct octobrs.

'lirutcs lcs variôtés ont dcs rcntlcmcnls équivalcnts pour la ntôtnc datc dc scnt is.(tablcau | 1

('cpcntlarrt on retlurquc unc augrnoltatiorr dcs rotrdcttrcmts cntro lcs datos pour la nlôtlrc variété ('c

târux (l'âlg11c1tatiort varic dc 25.1J I t%t p<tur la variété Xima i 50.49 "l' pour la variété [J(f-t32

(tablcau VII). L'ôvolution dcs rcndcnronts au cours dcs dillërcntcs clatcs dc scmis cst illustréc par la

l5('
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figurel. Il ressort de cela que de juin à octobre les rendements de toutes les variétés de tomate
augnrentent. En juin, la variété SF83-61 se comporte mieux par rapport aux autres avec un
rendement d'environ de 50 t/ha. Contrairement en juin, en août c'est la variété Xina qui a donné le
meilleur rendement (figl ).
Toutes les r.ariétés ont donné des rendements élevés en octobre(date témoin).

Tableau VII : Anall'se de variance de la variable rendement

Variétés Dates de semis Moyenne

Août OctobreI UC-82 3i58 6782 50,70 b

I Xinra 4e)6 66f3 57,95 ab

c-20-s 3Tl 62].6 47 ,44 b

t sF -83-6 r 4sp7 6\82 57.25 ab

[.-strcla 4122 86pe 64,80 a

I ljonnoser 37f0 66/0 t 51,80 ab

I Moyenne générale 40,36 69,62 54,99

Ecart type 997

I CV'2, l8,l

l: f'fbt Variété (Fl )

I Date (F2 ) HS

Interaction (Fl * F2) NS

L-cs chiffrcs dc la nrêmc colonnc suivic dc la mômc lctlrc nc diffère pas statistiqucmcnt lcs uns dcs

r autrcs

I
I-a nroycnnc généralc du nombrc dc liuits/plant cst plus élcvéc pour la quatrièmc date dc scmls

I (août) quc ccllc dcs dcux autrcs datcs dc scnris. (icpcndant, la moycnnc généralc par variété attribuc

I le plus grand nombrc dc liuits à Xina (7()), puis listrcla (42) ct SF 83-61(39).

I

I Qrrarrt olt obscrvc lcs rcndcnrcr"rts, on constatc quc nralgré la nroyonnc
li-uits/plalrt, lc rcndcnrcnt dc la 5cnrc datc clépassc dc loirr ccux dc la 3èrnc ct
s'uxpliqrrcr par lcs con(litions lavorablcs (lc ccttc 5crnc datc (saison fiaîchc).

I l.ir suitc tlcs lt'ul,aLtx pourr'()nt c()nllnlrcr ou inlinncr lcs grréscnts résultirts.

I

laiblc du nontbre dc

4ùrnc tlatc. ('cci pcut

I
I
I



I
t
I Tableau VIII : Nombre de fruits par plants

I \/ariétés 3"nt" date 4ente date 5ème date Mot emre

UC-82 t7 ))23 27

707732I 100\inra

c-20-5 27 3038 26I sF.83-61 25 60 32 39

Estrela 22 60 43 42

Fomrosa 45t7 48 37
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Moyenne 23 55 42 40

Conclusion :

Le niveau de rendenrent enregistré est satisfait eu égard à I'objectif de production visé qui est

d'attcindrc un rendenrent ntoyen de plus de l5 Tlha. Les résultats de I'essai ont conduit au constat

suivant :

la variété SF 83-61 convient aux trois dates de semis suivantes fiuin-août et octobre). Elle a
urr rendenrent nroyen de 53,300Tonnes et donne environ 39 fruits/plants SF 83-61 est

égalenrent une variété précoce.
La variété Estrela convient aux semis des mois d'août et octobre. Elle donne en moyenne 42

fruits/plarrts ct a un rendenrent nroyen de 46,700Tllta.
La variété Fornrosa est aussi précoce. Elle cst apte pour les semis de juin. Elle donne 37

fruits/plant ct lait un rcndcnrent rnoycn de 44.,700Tllta.
La variété Xina a un bon conrporlcmcnt cn août, cependant, les fruits sonl assez petits.

La poursuitc dc I'cssai pourrait pcrmettrc de bien apprécicr la stabilité des rendements
obtcnr-rs.
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Fig2: Evolution des rendements de différentes variétés de
tomate en fonction des dates de semis
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FIG 3 : Evolution du nombre de fruits par plant en

fonction des dates de semis
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Activité III : Production de semences de pré-base

Daus la composante production de semence de pré-base, il a été produit 24 kg de -9onrbo.
1.313 kg de romate utilisable prrur la multiplication des variétés, I ,632 kg d'aubergirte africaine (r'oir

tableau). Les travaux de récolte de l'oignon sont en cours. Les semences produites sont utilisées à

dc.s fins de recherche. nrais aussi vendues aux paysans et aux organismes de dér'eloppenrent. La

denrande en semence s'accroît d'année eu année.

Tableau I X: Récapitulatif de production de semence de pré base

I
I

Nature Superficie
exploitée
nrr

Production kg

Totale \Iendue Éesoins
recherche

Gombo Keleya 630 )

10r6I Sabalibougou 720

Grainc Oignon r50 ell cours en cours en cours

I 'l-tlrnatc
I c)30 2313 2.3t3

I Aubcrginc Africatne r30 t632 t.632

I
t
I
t
I
I
I
t
I
I

r55



I
I
I
I
I
I
I
I

6. Conclusion et perspectives

Les résultats obtenus bien que préliminaires sont fort intéressants. Ils dépassent tous la

classe des résultats souhaités. C'est là un espoir sûr que les paysans auront un jour des

variétés de tomate, d'échalote d'ail, d'oignon, de gombo, d'aubergine et de pirnent. plus

productives et pltrs compétitives sur le rnarché.

La cultsre ltlaraîchère est la principale activité qui valorise la production rizicole en

zolle Office du Niger. Ses revellus entrent notanrment dans le paiement des redevances eau.

dals I'achat des bæ1fs de labour. des engrais et de r.ivre pendant les périodes de soudure. La

pérennité de cette impofiance ,Jépendra de la valeur des produits de la recherche sur les fruits

et légumes tant dans le domaine de I'amélioration continue des variétés, de la défense ; de la

coltservation que dans le domaine des techniques de transformation des légumes et fruits- Des

axes de recherche doivent s'orienter vers les dimensions "transforination et filière" pour parer

à la surproduction et pour sauvegarder et valoriser la production.des paysans. La ténacité des

résultats de I'amélioration des variétés dépend à ne p?s douter de la performance des

techliques de conservation er de transformation mises à la disposition des exploitants et

autres usagers. Laculture d'un paftenariat fecond avec d'autres structures orientées,vers I'une

des activités ci-dessus sera dotrc néc'essaire.

I En fin, le programme Fruits et Légumes au niveau de Niono a inrpérieusement besoin

{'un ingénieur d'agriculture d'appui pour assurer la conduite et le suivi des essais.

I
Proposition de Programme 2001 '2002
Essai échalote
" essais conlparatifs en statiott,
" essais multilocaux,
" Tests en ntilieu paysan.

Essai Tomate
" essais conlparatils en station,
" essais nrultilocaux,
" Tests en nrilicu paysan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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7. Point d'exécution budgétaire

Budget alloué en 2000 : 5 067 300 FCFA

Budget exécuté en 2000: 3 141 950 FCFA

Budget alloué en 2001 : 4 207 140 FCFA

8 PROPOSITION DE BUDGET POUR L'AN 2OO2

Rubriques Quantité Prix'F CFA Valeur

Préparation du sol

Main d"oeuvre temporaire
Main spécialisée (1 man x 8 mois)

Déplacement véhicule (km)

Déplacement moto
Intrants
Fourniture de recherche

Fourniture de bureau

Confection rapport
Frais de mission
CRRA (4 cher x 3 j)
Hors CRRA (4 cher x 3 j)
Frais opérationnels/an
Coût directs 2000 (+5%)

6

6

2

6 400

2x50j
6

288
2,5x ll mois

20

6

5

30 000
400 000

60 000

300
2 000

100 000
2 000
8 000

10 000

5 000
15 000

1.800 000

2 400 000

1 200 000

1 920 000

200 000

600 000

576 000

220 000

200 000

360 000

900 000

8 516 000

8 941 800
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(SPR 29): EVALUATIO|{ DES REVENUS DES
PRODUCTIOI\S VEGETALES DES
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Datc fin : 2003

Chcl'du projct :

Chcrchcr,rrs principaux :
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l. Introduction :

Le projet gestion des exploitations agricoles en zorle Office du Niger s'inscrit dans le cadre du
plan à long temre de la recherche agronomique du Mali. L'Office du Niger couvre 150

villages regroupés en cinq zones de production (Macina, Niono, Molodo, N'Débougou et

Kouroumari), et le nouveau casier du Béwani. La superficie exploitée est d'environ 55.000
lrectares pour la riziculture et qui contribue à près de 60 oÂ de la production nationale. I-'étude
couvre les zones de Niono, Molodo et N'Débougou qui comptent une population d'environ
80.000 habitants avec 6.000 exploitations agricoles pour une superficie estimée à 27.000
hectares en riziculture. Mal-eré le succès de I'intensification dans les trois zorles ci-dessus
citées, il reste difficile de prér'oir I'avenir des exploitations agricoles.
Ainsi certains objectifs de I'intensification et de la production durable ne pourront être atteints
que s'ils sont mis en relation avec les conditions de fonctionnement des exploitations
agricoles.
Les données collectées au cours des trois premières années de l'étude ont permis de

développer un outil conseil pour l'évaluation d'un coût de production consensue'l du paddy.
Cet outil est en phase de validation. Cette année, les résultats présentés dans ce document
concernent l'évaluation des revenus des productions végétales des exploitations agricoles.

2. OBJECTIFS

Objectif global

L'objectif global assigné à l'étude est de développer un ou des outils simples et souples de
gestion de I'exploitation agricole.

Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques sont :

- approfondir les connaissances sur les mécanismes de décision sociale et financière
des exploitations ;

- élaborer et mettre en place
exploitations agricoles ;

- et nrettrc à la disposition des

I'exploi tatiorr agricol e.

3. N,IA'I'ERIEI, IiT' METI{ODE

3.1 Choix des villages

un mécanisme de suivi-évaluation permanent des

paysans un outil simple de conseil dc gestion de

Lc choix des villagcs a tenu compte de l'état de I'aménagement des parcclles (type RETAIL,
typc ARPON ct nolr-rcanrénasé), du dcgré d'intcnsiflcation de laculturc dc rir.,cnrre autre la

proportion dc la pratiquc dc la doublc culturc dc rit.. Il a tcnu comptc égalcnrcnt dc la position
rlu villagc (situé uu ccntrc ou aux zrbords dcs casicrs rizicolcs, irrtportarrcc dcs hors casicrs) ct
la tlivcrsitû cthlriquc. l
l)arrs la z.olrc dc Niorro dcux rillagcs ont été cltoisis: 'l'issanar (NtJ, réattrérragctttcttl. Itl:'l AIl.
avcc;rlanagc) ct (ilrountanké (Krrt 20, réarnénagctttcrrt AItl)ON sans plarragc). A N'l)éboug<ltt
lcvillagcttingandé(réanrérragcrttcrttIttil'AIL, 1994) aétécltosi;tanclisc1u'irMolrtdolcchoix
a porté sur llantdallayc (nott réanrénagé).
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3.2 Choix des exploitations 
I

La classifTcation paysanne des exploitations agricoles animée par l'équipe de I'ICRA en 1994

a êté adoptée dans le cadre de l'étude de la gestion des exploitations agricoles. Cette

classification est basée sur la prospérité des exploitations et exécutée par les paysans mêmes.

Les critères évoqués ont été les suivants: le niveau de l'équipement agricole, le niveau

d'autosuffisance, la possession de cheptel et la taille de I'exploitation. Les exploitations de

type I sont auto-suffisantes tandis que les autres ne le sont pas généralement.

Dans chaque village, 10 à 15% des exploitations appartenant aux trois types est retenu pour

des enquêtes sur les systèmes de culture et leur fonctionnement (tableau 1).

Tableau l. Répartition des différents types d'exploitations par village selon la typologie
paysanne.'

Village/type
d'exploitation

Tissana Gnoumanké Ringandé Hamdallaye

Type I

Type Ir
rype tii

2

4

3.4 Méthode d'évaluation
Lcs lactcurs dc productiott
cnsrritc valorisés cn tcrtttc
suivarrtc a été utiliséc : llh
Itb ' rcvctru brttt
llb ' protluit brut
Ch ' chargcs.

( irrtrantf équipcrrtcrtt,
nrorté/airc. I)our larnorré/airc. I)our la
: l'b,/- (llt

4

- 
-r2%-

t' *EJ'J 
J^

4

r4%Taille échantillon lloÂ ts%

Type II : exploitations moyennement équipées, autosuffisance alimentaire assurée sur 10 à l2
mois de I'année
Type III : exploitations non équipées, autosuffisance alimentaire assurée sur 6 à9 mois de

I'année

3.3 Collecte des données

Les données ont été collectées auprès des paysans des trois types d'exploitations ci-dessus

indiqués en 1997 et 1998 en utilisant des fiches d'enquêtes. Les variables de suivi ont été : les

spéculations cultivées, la superficie par sexe et par spéculation, les intrants utilisés, les

productions, I'utilisation des revcnus, la démographie et l'équipement.
L'inventaire de la démographie ct de l'équipement agricole a permis de caractériser les 3

types d'cxploitations idcntifiécs par lcs paysans eux-mêmes.

Les donnécs sorrt collcctécs sur 8 parccllcs collectives (8 exploitations) et sur les parcclles

individuclles clc 48 honrnrcs ct de 67 femrnes/regroupées au sein de 33 exploitations. Il y a cu

45 cxploitants clc la classc | (26 fcnrmcs 
"\rtg 

hommes),33 de la classc II (19 fcmmes et 14

hommes) ct 38 clc la classc lll (22 fcmmy's ct l6 hommcs). Le nombre dc cas cst mentionné

clraquc fois darrs lcs tableaux. La produ on a été calculc:e à partir des carrés clc rcndement.

des reve
fbrcc dc travail) ont été d'abonl quantif lés

détcrntirtittiort clu rcvcltu brttt la lilrntulc
11 n

I
I

I,n,^., éE'],1
(



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

3.5 Valorisation de la main d'æuvre

Bien qu'une distinction ait êtê faite entre main d'æuvre familiale et main d'æuvre non

familiale. la valorisation de la journée de travail n'a pas varié. En effet, selon les explications

fournies par les exploitants, les enfants et les femmes fournissent le même effort et même plus

que les hon ro.r adultes pour tous les travaux rizicoles: Ainsi la journée de travail a été

r.,alorisé à 1000 Fcfa quelque soit la catégorie de la main d'æuvre utilisée (hommes, fetnmes,

enfants ; salariés ou non).

3.6 Valorisation des intrants

En zone office du Niger les intrants utilisés en riziculture et en maraîchage sont :les semences,

le DAp, I'urée et la fumure organique. Ces intrants ont été quantifiés par hectare et valorisés

suivant le prix moyen du marché.
En ce qui co4cerne la semence auto-fournie, elle a été valorisée à 125Fcfa le kg . Cette valeur

correspond au coût d'opportunité du paddy.La même valeur a été prouvée lors de l'étude sur

le coût de production consensuel du paddy en zone Office du Niger (KONE Y et al., 1999).

3.7. Valorisation de l'équipement
Sur la base des résultats antérieurs de l'étude sur les coûts de paddy en zone Office du Niger

(KONE. Y et al., lggg), l'équipement agricole (charrue, charrette, animaux de traits. -.) ont

été anrortis linéairement sur cinq ans. Egalement les frais de réparation et d'entretien des

équipements et des animaux ont été pris en compte au niveau des charges de structure.

3-8 Méthode de traitement et d'analyse des données

Ce travail a été fait en deux étapes :

- la prernière a constitué au dépouillement à partir de

a permis de regrouper les données nécessaires.

la base de données du PGEA. Cela nous

- la seconde étape a consisté à la saisie et à I'analyse des données. Les

Windows version 6. I .3 et Excel 97 ont été utilisés. Pour le traitement

lcs contraintcs socialcs ct économiqucs à I'adoption dcs

dér'cloppcrrtcltI dcs cxploitations agricolcs, par villagc
itlcrrti{iécs;
lurrc basc tlc clorrnécs dans lc cadrc du strivi-évalttatitltt cst

dcs actiotrs litturcs tlc rcclrcrcltc, par typc tlc villagc
proposécs;
un outil tlc gcstion clc I'cxploitation agricolc, par typc dc

cst élatroré ct nris à la tlisposition dcs utilisatcurs.

logiciels SPSS pour
de texte le logiciel

innovations tcchniques ct au

ct typc d'crploitation sont

corrstituéc;
ct typc d'cxploitation sotlI

villagc ct typc d'cxploitation

Word 97 à été utilisé.
L'évaluation des revenus a etê faite à partir des activités suivantes :

- les revcnus de la riziculture de saison,
- les revcnus de la rizictrlture de cotrtre saisott,

- lcs rcvcltLls du maraîchagc.
[-'apalysc clcs rcvcnus a été laitc par type cl'cxploitation (typc l, II, III) ct suivant l'état

d'artrénagcrncnt dcs parcellcs (réarnénagécs ou non réanténagécs).

4. RESUI,TATS ATTENDUS
Lcs résultats attcndus sont les suivants:

l(rl
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5. POINT D'EXECUTION TECHNIQUE

5.1 Calendrier effectif d'exécution :

Pour cette année les activités du projet ont concerné :

. la poursuite de la collecte des données auprès des exploitations échantillons ;

o le dépouillement et I'analyse des données sur la gestion du travail et son impact sur les

niveaux de production et des revenus dans les exploitations agricoles (9912000) ;

. l'évaluation et l'utilisation des revenus générés de la vente du riz et des produits de

maraîchage en I 998 et 1999.

5.2. Observations sur le déroulement dls activités :

Aucune difficulté majeure n'a été observée dans l'exécution du chronogramme des activités.

6. RESULTATS ET DISCUSSIONS

6.1 Revenus de la riziculture de saison

Les revenus de la riziculture de saison varient selon les types d'exploitation et l'état
d'aménagernent de la parcelle. Ainsi un compte d'exploitation a été tenu pour chaque type de

parcelle selon l'état d'aménagement et selon le type d'exploitation.

6.1.1 Revenus par type d'exploitation

r Simple culture

Pour les parcellcs dc sinrple culturc, lc revenu par ha est légèrement plus élevé dans les

exploitations de typcs III que les exploitations de types II et I (Graphiquel ). Rapporté au

niveau explcitation, c'cst plutôt I'inversc qui est observé. Cette différence au niveau
exploitation s'expliquc csscntiellcnrcnt par les diffcrcnces de superficies inter classe. La
diffcrorcc de rcvcllus cst clr favcur dcs exploitations dc la classe I. Pour cettc dernière. lc
rcvchu par actif cst plus élcvé (Cf annexe Tableau I ). '

Graphique 1: Revenu du riz de saison
Parcelle simple culture

1 200000

1 000000

800000

Ë 6ooooo
lJ- 4ooooo

200000

0

6 Fcf a/ha

6 Fcfalexpl

Type I Type ll Type lll

Type exploitation
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Les revenus par hectare sur les parcelles de double culture, sont plus élevés pour les

exploitations du type III suivies de celles du type I (graphiques 2). Cette différence serait en

rapport avec le niveau d'utilisation rationnelle de la main d'æuvre familiale par les

exploitations de la classe III. Ces revenus rapportés au niveau exploitation, sont plus élevés
pour les exploitations de la classe I. Ceci peut s'expliquer par la grande taille de superficies
exploitées en double culture par cette catégorie d'exploitation.
Les revenus tirés des parcelles de double culture sont relativement plus bas que

sur les parcelles de simple culture. Ceci s'explique par le fait que ces parcelles
double pression (saison et contre saison).

Graphique 2: Revenu du riz saison
Parcelle de double culture

ù
n*

Type I Type ll Type lll

Type exploitation

F Hors casiers

Toutes les exploitations de la zone d'étude ne disposent pas de parcelles dans les hors casiers.
Ces parcelles des hors casiers sont concentrées dans les zones de Molodo et Ndébougou.
Ccpendant celles qui en disposent en font une exploitations très intense en vue de compléter
lcurs revenus.

Quant au nivcau dcs rcvenus par hectare, ce sont les cxploitations du type II qui ont le plus
lraul nivcau dc rcvcnu dans lcs'hors casicrs, suivics dc ccllcs du type I (Graphique 3;. La
mômc tcndancc cst obscrvée en comparant lcs nivcaux dc revenus par type d'exploitation.
Ccla pcut s'cxpliqucr par lc fait quc la classc III a moins investi dans scs hors casiers par
rapport aux autrcs classes' | - \"^, tcrar. l^ w--è ,t' . p-4,'-1,",'

t,*1--; ?n q

ceux obtenus
subissent une

400000

300000

200000

1 00000
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Graphique 3: Revenu du riz de saison

300000
250000
200000
1 50000
1 00000
50000

0

Type I Type ll Type lll

Type exploitation

6.1.2. Revenus selon l'état de I'aménagement des parcelles

Simple culture
Les revenus par hectare des zones réaménagées sont plus élevés que deTteux des zones non

réaménagées (graphique 4). Il en est de même pour les revenus par e/plortation. Dans les

zones réaménagées, les exploitations maîtrisent les charges de product{on plus que celles des

zones non réaménagées. Cela se traduit par une maîtrise du coût de production du kilogramme
de paddy. Ainsi les exploitations de la zone réaménagée produisent le kg de riz à 60FCFA
tandis que celles de la zone non réaménagée I'obtiennent à 80 F.

Le revenu par personne en zone réaménagée est Ie double de celui de la zone non

réaménagée (Cf annexe Tableau ll).
Graphe 4: Revenu du riz de saison

Parcelle de simple culture

6Fcfalha

g Fcfalexpl

800000

600000

400000

200000

0

EFcfalha

El Fcfalexpl.

Réaménagée Non
réaménagé

Etat d'aménagement

Hors casiers

l,'analysc dcs rcvcnus dcs parccllcs hors casicrs sclon l'état d'aménagcmcnt, visc à ccrncr lc

rrivcau dcs rc",crrus générés cn lrors casicrs strivant son appartcnancc à urtc cxploitatiort sc

trouvarnt dans utrc zonc réanrénagûc or.r nor-r réanrértagéc. L'analysc nrolrtrc quc lcs rcvclttts
obtcnus sur lcs purccllcs lrors cusicrs par lcs cxploitations tlc la '/,onc ttolr réatnénagéc srlttt

plus élcvés quc ccr-r.\ dc lcurs lrornuklgucs tlcs zoncs réatnéttagécs (graphiquc 5).

Parcelles de hors casiers

l(t4
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Graphique 5: Revenus du riz de saison
Parcelle hors casier
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200000
1 50000
1 00000
50000
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N Fcfalexpl.

Réaménasée 
réa,Ï;lasé

Etat d'aménagement

Les exploitations de la zone non réaménagée slintéressent plus aux hors casiers suite à la
dégradation du réseau d'irrigation de leurs casiers rizicoles et surtout au faible coût de la
redevance eau par hectare. La dégradation du réseau d'irrigation pourrait être I'une des causes

de la baisse du relàement. Cette contrainte les obligent à s'investir d'avantage dans la mise

envaleurdeshorscasiersafirrdecompléterlesrevenustirésd"''.@eurcasiers
rizicoles

6.2. REVENUS DE LA RIZICULTURE DE CONTRE SAISON

().2.1 Revenus par types d'exploitation

La culture du riz de contre saison est de plus en plus pratiquée par toutes les catégories

d'exploitations en zone Office du Niger. D'une manière générale, les revenus tirés de cette

activité sont plus faibles comparativement à la culture du riz de saison. La superficie exploitée

en contre saison par exploitation est en général inférieure à un hectare (Cf annexe, tableau 6).

L'analyse des revenus par hectare montre que les exploitations des types I et II sont les plus

performantes. Cela se comprend aisément par le fait que la culture du riz de contre saison est

une activité financée à partir de la plus value générée par la riziculture de saison. Les

exploitations aisécs sont alors les mieux indiquées pour réaliser de bons résultats Pour cette

activité (Graphique 6 ). Les revenus par exploitation suivent la même logiquc.

Graphe 6: Revenu du riz de contre saison
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6.2.2. Revenus selon l'état d'aménagement

La culture du riz de contre saison est plus pratiquée dans les zones réaménagées eu égard à la
nraîtrise de I'eau 

"r/r,-, 
cg2t* te 4 /êu,à4 e'v zrlv-Ç /

L'analyse des revenus tirés de la culture du riz de contre saison par hectare et par exploitation
montre que les exploitations de la zone réaménagée sont les plus performantes ( graphiques
7). Les différences de revenus peuvent être liées en partie au niveau élevé de I'investissement
dans les intrants notamment le DAP dans la zone réaménagée (Cf annexe tableau 7).

Graphique 7: Revenu du riz de contre saison

200000

150000

100000

50000

0

Réaménagée Non réaménagé

Etat aménagement

6.3. Revenus du maraîchage

Les activités de maraîchage se résument principalement à la production d'échalole car c'est la
culture la plus pratiquée par tous les exploitants et exploitantes. Les cultures du gombo, du
tabac et de la tomate sont aussi pratiquées par les exploitations sur de très petites iuperficies

.ï;::ffar$pesd'expro*ation r^.;r ./,.Yr'/",#r,.,Ï" *\Yl.v- r.w '(..

L'analyse des rc'cnus par hecrarc dc nraraîchage ne nrontre pas o" oT*r"r#n,.4;.tf
typcs d'exploitation. (craphiqLrc 8). Il en est de même pour les exploitations. euanr aux
supcrficies exploitécs, elles sont égales pour toutes lcs exploitations ( Cf. annexc tablcau g).

Graphique 8: Revenus du maraichage
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6.3.2.Revenus selon l'état d'aménagement des parcelles

L'analyse des reveltus par hectare et par exploitation montre que les exploitations des zones

réaménagées ont les meilleurs résultats pour la production maraîchère(graphique 9). Ceci

pourrait s'expliquer par la maîtrise de I'eau et le bon niveau de planage des parcelles

maraîchères en zone réaménagée. Le revenu dégagé en zone réaménagée par exploitation et

par actif est environ le double de celui obtenu en zone non réaménagée ( Cf. annexe tableau

e).

Graphique 9: Revenus du maraichage
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6.4. REVENUS DES PRODUCTIONS VEGETALES

6.4.1. Revenus des productions végétales agricoles selon le type d'exploitation

Le revenu des productions végétales est la somme pondérée des revenus par hectare de la
riziculture de saison, de contre saison et du maraîchage. Le coefficient de pondération du

revenu est la superficies réellement exploitées par type d'exploitation.

L'analyse des revenus par hectare de productions végétales montre que les exploitations du

type III ont un revetru plus élevé (graphique l0). Elles sont suivies des exploitations des t1'pcs

II ct I. Cette différence dc résultats pourrait s'expliquer par l'intensité d'utilisation de la main
d'æuvre familiale par les exploitations du type III sur de petites superficies. (Cf. annexe
'Tableau I ).

L'analyse des niveaux de revenus des productions végétales montrent quc les exploitations du

type I viennent en tôte et sont suivies par celles des types II et III. Cela s'explique par la taillc
plus grande des supcrficies rizicoles cxploitées par lcs exploitations du type I.

L'analysc clc la contributiorr tlcs activités clc production végétales dans la forntation dcs

rcvcpLls nrontrc qsc, la riziculturc dc saison cst I'activité la plus importantc pottr tous les tvpcs

d'cxploitations suivic dtt nritraîchagc (Graphiqucs I l,l2 ct l3).
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6.4.2.Itevenu dcs protluctions végétales selon l'état de I'aménagement des parcelles

L.ar.ralyse des revenus des productions végétales par hectare et par exploitation. i'dique qLle

lcs cxploitations des zones réanrénagées sont nettement plus perlbrmarltcs que celles dcs

zorcs non réanré'agécs (graphique l4).cette performance est la résultatrte des'reilleurs

résultats obtenus par les exploitâtions des zonés réaménagées pour toutes les producti'ns

végétales. La rizicllture de saison demeure la principale ,àut.. de revenu des exploitati'ns

qr,relque soit r,état d,aménagement des parcelles. cependant pour les zones réaménagées' la

contribution du maraîchage dans la formation des revenus est plus importante (graphiques l5

et l6).
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Graphique 14: Revenu des productions

végétales selon l'état d'aménagement
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7. CONCLUSION/PERSPECTIVES :

La connaissance des revenus des productions végétales est une donnée importante pour la

bonne gestion de I'exploitation agricole. Cette étude a permis de connaître les composantes

du revenu agricole des exploirations et d'apprécier leur importance. Il ressort clairement que

toute stratégie d'amélioration des revenus de I'exploitation agricole en zone OfÏice du Niger

doit tenir compte des possibilités de diversification des activités et de la production végétale.

Les résultats obtenus montrent que I'essentiel des revenus de I'exploitation provient de la

riziculture de saison. Ce revenu prioritaire de I'exploitation est complété par ceux provenant

des activités de diversification essentiellement le maraîchage.

Au regard des résultats; il apparaît que les niveaux de revenu des exploitations agricoles en

zones Office du Niger restent assez variables. Si les exploitations des zones réaménagées

détiennent les revenûs les plus élevés sui. des superficies relativemeht grandes, les

exploitations dds zones non réaménagées vivent sur des revenus âssez maigres alors le

réamén4gement devient une nécessité.

:,/ù-.-
par ailleurs, la typologie paysanne a mis en exergue la variabilité des revenus au sein d'une k.ù14 i1
mêrne localité. Les exploitations du type I se sont avérées les plus performantes avec un fr
revenu annuel d'environ 2.000.000 F cFA par exploitations contre 1.000.000 et 750.000J

Fcfa/exploitation pour les type II et IIL /

A parlir de cette étude,

I exploitations agricoles

I revenu substantiel.

il ressort que les activités des productions végétales procurent aux

des zones Office du Niger de Niono, Molodo et N'Débougou un /:7
3/I En perspectives, les activités du projet se poursuivront dans le cadre :

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

- de la validation de I'outil conseil de gestion des exploitations pour la riziculture ;

- du développement de l'outil conseil de gestion du maraîchage ;

- du développement de I'outil conseil de gestion du troupeau ;

- de I'analyse de la contribution des activités annexes aux revenus de I'exploitation ;

- de la poursuite de la collecte des données pour alimenter la base de données du suivi

évaluation penlanent.

110
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Tableau n ol0 : Revenus des productions végétales selon le type d'exploitation

HIVERNAGE classel classe2 classe3

Revenu simple cultureI Revenu (Fcfa/ha) 253 570 265 22r 27t t17
Revenu ( fc falexp loitation) 966 r0r 482 702 368 719
Rémunération de la journée de travail (Fcfa/jour) 13 418 6 612 4 442I
Revenu Double culture

I Revenu (Fcfa/ha) r4t 320 trz 721 146 tt7
Revenu ( fc falexp loitati on) 299 s98 66 506 51 185

Rémunération de la journée de travail (Fcfa/jour) 4 t6r 911 617

I Revenu Hors caslers

Revenu (Fcfa/ha) r47 395 l 86 046 135 942

I Rev enu ( fc falexp loitation) 256 467 267 906 73 409

Rémunération de la journée de travail (Fcfa/jour) 3 562 3 674 884

I CONTRE SAISON

Revenu contre sarson nzI Revenu (Fcfa/ha) 163 468 t39 346 I 08 564

Revenu (F cfalexploitation) r35 679 78 034 65 138

I Rémunération de la journée de travail (Fcfa/jour) 1 884 I 069 785

Revenu maraichage

I Revenu (Fcfa/ha) 3 lsl 303 3 009 r47 3 084 7s8
Revenu (F cfalexploitation) 192 580 t90 579 2t2 s06
Rémunération de la journée de travail (Fcfa/jour) | 047 7tl 830

I
REVENU AGRICOLE
Revenu Total en Fcfa/ha/an 214 172 239 t63 257 058I Revenu Total par exploitation/an l83l168 r066669 750609
Revenu Total cn Fcfa par actif/arr 203 463 213 334 t87 652
Revenu Total cn Fcfa par personnclan 88 889 e3 826I

I
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RESUME

Au Mali, les fetrrnres représentent plus de 50oÂ de la population totale (recensement 1987,
1997). En plus des fonctions de reproduction, elles interviennent dans tous les secteurs du
développement surtout au niveau du secteur agricole. Cependant, elles demeurent les couches
les plus fragiles de la société avec des ressources limitées.
C'est suite aux nombreuses études réalisées en zone office du Niger et qui ont dénoncé
toutes, la faible prise en compte des préoccupations de la femme, que le projet "amélioration
de la situation des femmes au sein des exploitations en zone Office du Niger" à été initié pour
identifier les actions de dér-eloppement et les stratégies à adopter afin de réduire cette
discrimination.
L'étude a couveft les 5 zones de I'Office du Niger et le casier de Béwani. Dans chacune des
zones et le Béwani, trois villa-ses ont été choisis avec I'appui des services du conseil rural

Ë:Tiïï:ti::,îi:iïo'né", sur le rerraih on, été urilisés les outils g"nr. sensibles
(diagramme de Ventt, le calendrier d'occup.ation des femmes et la classification matricielle)
et les otrtils geirre spécifiques tle profil des activités, le profil accès contrôle et le facteur
d'influence). Du diagnostic. il est apparu que la culture de l'échalote est une activité
essentiellement menée par les femmes et elles y tirent I'essentiel de leurs revenus
monétaires.
Pour les activités de production de riz les femmes jouent un rôle de premier plan exceptées
les opérations de fauche, de transport et d'épandage d'engrais.
Conscierrtes de cette réalité elles se sont regroupées en association pour faire face à ces
travaux. Ainsi, la plupart des organisations feminines interviennent dans les différentes
opérations de la production du riz sous formes de prestation de services.
La plus part des opérations de maraîchage sont exécutées par elles-mêmes au moment où
elles sont sollicitées pour la mise en moyette, et la mise en gerbier, le vannage et le glanage.
Elles ont égalenrent en charge toutes les activités de reproduction exceptées la coupe de bois
d'énergie, exécutés par les adultes assistés par les garçons.
Malgré la forte irnplication des femmes dans les activités de production, leur participation
aux prises de décision est très restreinte car ne sont pas représentées dans les organisations
villageoises qui ot'tt Ltn pouroir de décision. Elles accèdent moins aux ressources de
I'exploitation dont le contrôle relève généralement des hommes.
Ainsi. la vololrté ntanifeste des femmcs de posséder des terres, n'est pas prise en compte.
Pour cc fairc, I'Ofllcc du Niger dans sa politique de vulgarisation cloit passer par les
nréthodcs de scnsibilisation des ltommespour un changement de mentalité et le renforcement
dcs sessions dc fiornlation dcs lenrnres en alphabétisation et cn gestion pour améliorer le
fionctionncmcnt des organisatiotts sociales dcs femmes. Cettc approchc doit aboutir à
I'attributiorr dcs tcrrcs aux fenrnrcs dc l'açon individuelle pour la riziculturc et le maraîchage.
Pour ntcttrc firr à I'inégalité d'accès aux équipcnrcnts agricolcs de I'exploitation entre les
Itotrtmcs ct lcs f-cllttttcs lcs structurcs tlc nricro- firranccs doivcnt ouvrir unc lignc dc créclit
équipcnrcltI clt I'cndroit dcs l'cttlncs tout ur assouplissant lcs conclitiorrs dc rcnrbourscmcnt.
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I Diagnostic de la situation des femmes au sein des exploitations en
t zone Office du Niger.

I.INTRODUCTION :

Au Mali, les femmes représentent plus de 50% de la population totale (recensement 1987,
1997). En plus des fonctions de reproduction, elles interviennent dans tous les secteurs du
développement surtout au niveau du secteur agricole. Cependant, elles demeurent les couches
les plus fragiles de la société avec des ressources limitées. Le Gouvernement du Mali a

souscrit aux axes tracés lors du congrès mondial de Nairobi (1985) sur les "Femmes et le
Développement" qui stipulait un nreilleur accès aux ressources économiques, un plus grand
contrôle de celles-ci, un niveau d'éducation plus élevé et une participation plus active aux
pouvoirs de décision (Lida et Tata, 1992). Cependant, le nombre de femmes pauvres dans les

zones rurales dans les pays eh voie de développement a augmenté de 48oÂ contre 30Â chez les
hommes au cours des vingt dernières années (Rachel, S. 1995).
La majorité des femrnes pensent que leurs gains ne sont pas une compensation adéquate du
travail qu'elles fournissent (Rachel, S 1995). Elles sont restées dans la plupart des cas én

marge des grandes décisions au sein de I'exploitation, même celles qui ont trait à leur propre
avenir.
Hors au delà de leurs besoins alimentaires, les fenrmes comme tout autre membre de
I'exploitation aspirent à la promotion socio-économique. Pour mieux cibler les actions en

faveur des femmes, il s'avère indispensable d'analyser leur rôle au sein de I'exploitation afin
de dégager de façon concise les contraintes liées aux activités génératrices de revenus
monétaires dans le but de lever ces contraintes par des actions concrètes. Ceci nécessite une
analyse des stratégies de développement orientées vers la promotion socio-économique des

femnres d'une manière générale et singulièrement au sein des exploitations agricoles de
I'Off-rce du Niger.
C'est aux regard des nombreuses études réalisées en zone office du Niger et qui ont dénoncé
toutes, la faible prise en compte des préoccupations de la femme, que le projet
"'amélioration de la situation des femmes au sein des exploitations en zone Office du Niger"
à été initié pour identifier les actions de développement et les stratégies à adopter afin de
réduire cette discrimination .

2. Objectifs:
Ohjec'ttf générul
[,'objectif généraFdc l'étudc cst d'arnéliorcr la situation dcs femmes au scin des exploitations
en zone Office du Niger.
Ohjectifs spécifiques :
Lcs objectil-s spécifiques assignés à !'étudc sont:
- identifier lc rôlc cles femmes au scin des cxploitation agricoles de I'Ofl'icc du Niger;
- invcntoricr lcs activités dcs fcnrrncs dans lcs différcntcs /.ones,
- iclcrrtiflcr Ic rôlc dcs dilfércntcs catégorics socialcs,
- détcrrttirtcr lcs cotttraitttcs liécs à la lrronrotion clcs activités génératriccs dc rcvcnr.rs
rnonétaircs pour' lcs f'cnrrncs,
- idcntillcr lcs caisscs ruralcs susccptihlcs dc lavoriscr la pronr<ltion dcs activités mcnécs par
lcs l-cnrnrcs,
- ct idcrrti{icr un systènrc d'crtcaclrcrncnt spécifiquc pour la promotion dcs activités féminincs
cn r,one O ffi cc cl u N igcr.
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3. Matériel et méthode

3.1 Cltoix des villages

L'étude a couvert les 5 zones de l'Office du Niger et le casier de Béwani. Dans chacune des

zones et le Béwani trois villages ont été choisis avec I'appui des services du conseil rural

pour rrener les enquêtes. L'étude a inclus les villages de recherches dans lesquels l'équipe
inten-ient depuis plusieurs années dans le cadre du projet " caractérisation et fonctionnement
des erploitations er1 zone Office du Niger". Pour ce faire dans Ia zone de Niono en plus des

deux villages de recherche, un nouveau village a été choisi. Dans la zone N'Débougou en

plus de Ringandé (village de recherche), deux nouveaux villages ont êté retenus pour

I'enquête. Il en est de même pourMolodo. Concernant les zones de Kouroumari, Macina et le

Béwani, zones non concemées par le projet < caractérisation et fonctionnement des

exploitations en zones Office du Niger >>, trois nouveaux villages ont été choisis.
I-es critères de choix des nouveaux villages ont les suivants :

- leur accessibilité en toutes saisons ;

- la.réceptivité des villageois ;

la volonté et l'expérience de leurs populations en matière de groupement feminins
et de micro- crédit rural ;

-la proximité d'une foire hebdomadaire importante très fréquentée par les femmes '

- la diversité ethnique ;

-l'état des aménagements.

La caractérisation des villages choisis par zone de production est reportée au tableau l.
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I Tableau l: Caractérisation des villages choisis par zone de production

Zones Villages Ethnie
maj oritaire

Caractéristiques

I BEWANI Béwani Saracollés Expérience en maraîchage le long du
périmètre et du drain

I Zanfrna Mixte GIEF très actives' expérience en

maraîchage le long du périmètre

Sissako Bambara Village autochtone,
GIEF active autour du maraîchageI DIABALY Kalan-coura Minianka Caisse CIDR, GIEF (sabougnouma)

Yangassadiou-
coura

Riziculture féminine,
active autour du
commercialisation de

échalote

GIEF très
maraîchage,

ttz, de mil,

Dogon

I
I Dia -coura Mixte Pisciculture,

échalote et

importante

embouche
alphabétisation

ovlne,
féminine

I N'DEBOUGOU Kanassago Bambara Caisse FDV,GIEF

I
Banissiraéla B2 Saracollés Caisse CIDR et le FDV intervient à

travers le GIE "Benkadi".GIEF très
actif autour du maraîchage.

Ringandé Mossi Caisse CIDR, GIEF très active autour
du maraîchage et du repiquage du riz,
village de rechercheI

MACINA Koutiala -coura Minianka Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchaget Kossouga Mossi Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchage

I Médine Bambara Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchage

MOLODO Hamdallave Mixte Caisse FDV, GIEF actif autour
maraîchage et la conservation
produits maraîchers, village
recherche

du
des
de

t
I S iby Minianka Caisse FDV

féminine non
exrstence

structurée
organrsatton

I Quinzambougou Mixte Caisse CIDR,
non structure

existence organisation

NIONO Tissana N9 Minianka Caisse FDV, village de recherche

I Grrounratrké
Knr 2()

M inianka Caissc CIDR, GIEF actif autour du
nraraîchagc ct lc pctit commercc,
villagc dc rcchcrchc

I Scr,iwala
Krn 30

Banrbara (';rissc (llDIt, (il11F actif autour clu

rnaraîchagc, c[ lc pctit conln]crcc dc
poisson

t
I
t
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3.2 Enquête de terrain et outils utilisés

3.2.1 Enquête de terrain

Les enquêtes de terrain ont porté sur les femmes en présence des représentants du conseil de

village, de I'A\/, des associations des jeunes, des GIE et toutes autres organisations

traditionnelles présentent dans le village.
Pour les études de terrain, deux équipes pluri- disciplinaires de chercheurs ont été constituées.

Chaque équipe était composée de tleux chercheurs et de I'animatrice chargée d'encadrer les

femmes du village. Le calendrier d'exécution des sorties a été diffusé au niveau des

directions des zorles de I'Oftjce du Niger. Dès I'arrivée de l'équipe les contacts sont pris avec

le chef de village qui convoquc les conseillers et les responsables des organisations
paysarules. Au cours de cette premicre'rencontre ces représentants sont informés de I'objet de

la mission et de I'organisation du travail pendant le séjour de l'équipe d'enquête dans le
village..

3.2.2 Outils utilisés

Au cours des séances de travail, certains outils de la Méthode Active de Recherche

Participative (MARP) ont éte administrés pour la collecte des informations. Les outils ont été

administrés en Assemblée des f'cmrnes du village etr présence des représentants des

différentes organisations paysanncs au cours des entretiens semi-structurés. Deux types

d'outils ont été utilisés :

- les outils genres sensibles ;

- et les outils genres spécifiques.
* Outils genres sensibles
Les outils genre sensibles utilisés ont été :

-le digramme de Venn ;

-la classifi cation matricielle
-le calendrier d'occupation des femrnes.
* Outils genres spëcifiques
Les outils genres spécifiques utilisés ont été les suivants:
-le profil activités ;

-profil accès contrôle ;

-profi | facteurs d'infl uence.

3.2.2.1 Outils genres sensibles

Le diagra,rrrile de Venn
Elaboré en assenrblée, cet outil a été u',ilisé dans lc but non seulement d'identifier les types

d'organisations dcs femmes. dcs hrrmrncs, des jeuncs ou mixtes internes du village et des

diffôrcnts irrtcrvcrtartts cxtéricurs arr vil'.agc; nrais dc ccnrcr égalcment lcur impact sur lc vic
tlu r illagc.
l.cs associatiorrs. dcs groupcrlcrrts ct,ir- -r itrstitutions soltt rcpréscntés par dcs ccrclcs ct lcs

rclatiorrs urtrc cllcs par dcs intcrscctio:,s. l-cs discussions suscitécs lors dc l'élaboration du

diagranrnc dc Vcrrn ont pcrnris rl'cxpl<trcr lcs hlrccs ct lcs laiblcsscs organisationncllcs
intcnrcs aux villagc; la situation tlc l-:ur apprrlvisionncrncrrt cn lactcurs clc production ct

I'acccssibilité au crédits notamrncrrt dcs organisations léminincs. Il a égalcmcnt permis dc

ccrncr lcs contraintcs liécs aux lonctionncmcnt intcmc ou rclationncl dcs différcntcs
organisations intcrncs ou cxtcrncs au vi.lagc.

l8()
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Le calendrier d'occttpatiort des femmes
Elle a consisté :

- à identifier les différentes activités des femmes au cours de I'année ;

- à ideltifier des contraintes à la promotion des activités génératrices de revenus ;

C la s sificatio rt m atrici el I e

Elle a-été utilisée pour susciter des discussions entre les femmes autour de l'importance des

prilcipales activités pratiquées par rapport aux critères de formations des revenus monétaires'

d'auto-collsonllllation et surlout à I'identification des contraintes liées à la production, à la

conlmercialisatiop et euvisager des solutions potentielles pour lever ces contraintes. Elle a

permis également d'identifier les activités prometteuses en terme de diversification des

i.u.nu, monétaires et des contraintes qui y sont liées. En assemblée, les principales activités

pratiquées par les femmes et identifiées, sont introduites dans un tableau à double entrée, où

elles sont comparées les unes aux autres sur la base des cntères retenues. Pour chaque village,

gn score de 1à .10 points est attribué par les' paysannes elles mêmes à. chaque spéculation/

produit ou activité inventoriée compte tenu de son importance à I'autoconsommation et à la

formation des revenus monétaires.

3.2.2.2 Outils genres SPécifiques

Profil des activités
Il a-été utilisé pour susciter des discussions entre les femmes afin d'identifier les principales

activités pratiquées par rapport aux critères de formations des revenus monétaires,

d'autocotlsoltlntation et surtout à I'identification des contraintes qui y sont liées. Il a permis

d'itleptifier les opérations de production du riz, dans lesquelles les femmes interviennent ,de

maraîchage et d'autres activités prometteuses en terme de diversification des revenus

monétaires et les contraintes qui y sont liées. En assemblée, les principales activités des

femmes ont été regroupées en trois catégories :

-les activité de production ;

- les activités de reProduction ;

-et les activités de gestion communautaire.

Les actiyités dc production sont celles qui penrrettent aux femmes de -eénérer 
des revenus.

Lcs activités de reproduction sont celles qui ont trait aux travaux domestiques, à la

procréation et à I'entretien des enfants. Les activités de gestion communautaire sont relatives

à la participation des femnres à la gestion des caisses villageoises, aux AV, au comité de

gestion des écoles corrlnlunautaires et les Centres de Santé Communautaire, etc....

Lcs activités identifiées sont introduites dans un tableau à double rentrée et un score de 0 à 3

points est attribué à chaquc activité ou les différentes opérations d'une activité donnée par les

f-cnrmcs pour apprécicr leur niveau de parlicipation en fonction dcs catégories sociales.

Profil accès cttntrôlas
Il a été utilisé pour suscitcr clcs discussions afin d'idcrrtificr lc rôlc dc chaquc catégorlc pour

cc qli copccnrc I'accès ct lc contrôlc dc rcssourccs ct bénôficcs dc I'cxploitation.

I' rofil fa ctc u rs il' i ttfl u e n ce
('ct 6util a ôté utilisé pour pcnncttrc aux lbmnrcs dc rcccnscr tlc laçon s,vstômatiquc tous lcs

lactcurs susccptiblcs tl'intlucrrccr la solution tlcs discrinrinations ntiscs cn évidcncc dans lcs

prolils activités, acccs ct contrôlc. Ailrsi lcs problènrcs gcnrc sont listés avcc lcs altcrnativcs

proposécs par lcs fbrnrncs dc mômc quc lcs opportunités, lcs contraintcs ct lcs stratégics pour

lcvcr ccllcs-ci.
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4. Résultats attendus

-conditions d'évolution des femmes au sein des exploitations agricoles dans la zone

de I'Office du Niger décrites;
- organismes de micro-finance pouvant soutenir I'action des femmes dans la zone de

I'Office du Niger identifiées ;

- les contraintes des femmes en zone Office du Niger sont identifiées ;

- système d'encadrement approprié autour d'activités génératrices de revenus

monétaires est proposé.

5. Point d'exécution technique

5.1. Calendrier effectif d'exécution
Les enquêtes ont commencé en Mars 2000 pour prendre fin en Mai 2000.

La saisie des données, le dépouillement, I'analyse des résultats et la rédaction du.rapport ont

occupé le reste de I'année.

5.2.. Observations sur le déroulement

Aucune difficulté majeure n'a été observée dans I'exécution du chronogramme

6. Résultats et discussions

6.1- Organisations sociales et intervenants extérieurs
Les organisations sociales et les intervenants extérieurs ont été inventoriés de façon

systématique dans les cinq zones de l'office du Niger et le Béwani. L'analyse de leur inter-
relation dans les processus de développement a permis d'identifier les contraintes liées à leur
fonctionnement.

6.l.lOrganisations internes et rôles

Outre le conscil de village qui est I'organisation classique, on peut noter la présence de

I'Association Villageoise (A\'), des Groupements d'lntérêts Economiques des hommes (GIE)
ou des femmcs (CIEt,), des association des jeunes, des femmes pour le repiquage du riz,des
parents d'élèves, le contité de gestion des Centre de Santé Communautaire (CSCO\I) ou de

la caisse villageoise.
-l,e conseil de villerye
ll comprend cn plus du clrcf de village un nombre variable dc conseillcrs d'un t'illage à un

autre. Lc rôlc csscnticl du conscil de villagc cst la collectc des impôts ct taxc ct I'accueil des

hôtcs clu villagc (adnrirristratils ct tcchniques). Il s'occupe également dcs conflits dans la

lirnitc dc scs conrpétcnccs pour sauvcgardcr lacohésion socialc au scin du rillagc.
- l.' u:;s ot' iut i o rt des .i cu nes

Iillc rcgroupc I'cnscrnblc dcs adolcsccnts du villagc. Ellc lait dcs prcstations dc scnicc lors

rlcs traraux dc rcpiquagc, dc cléshcrbagc, dc la lauchc ri'r., dc crcusctttcttt ct d'cntrcticn dc

rig<rlc dans lcs parccllcs dc rir cI tlc rttarraîchagc ct réfcctiott dcs ntaisolrs. l.cs rcvcrrus générés

solrt utilisûs poLtr lcs travaur tl'irrtérô|. collcctif ou tlc réjouissattccs ptlpulaircs. l.cs travaux

tl' intérC't collecti l' soltt sratutts.
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- L' as s oci ctt iort vi I I ageoi s e

Cette association regroupe l'ensemble des exploitations agricoles du village. Elle est

I'interlocutrice directe des intervenants extérieurs (ONG, service de développement tel que

I'Office du Niger). Elle s'appui sur I'association des jeunes pour les prestations de service

lors des travaux agricoles et pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif.

Elle joue un rôle dans I'approvisionnement du village en engrais, la distribution des terres.

Elle dispose également de batteuses qui assurent le battage du riz des exploitations du village.

Au besoil elle peut signer des contrats de prestation de battage de nz avec des groupements

d'intérêt économique ou avec des individus disposant de batteuses. Pour I'approvisionnement

des exploitations en engrais elle contracte des crédits auprès des caisses villageoises où elle

est affiliée .Les frais de battage font environ 8 o/o de la production battue. Elle est chargée de

lâ récupération des crédits engrais après la récolte. Les bénéfices réalisés par I'AV sont

utilisés pour les travaux d'intérêt collectif.
'-Les 

Groupentents d'IntérQt Economique GfD des hommes

La plupart de ces groupements a été créé suite à des crises que les AV ont connu dans toutes

les zones de I'Offîce du Niger. Dans certains villages les GIE sont mieux équipés que les

AV. Il joue le même rôle que I'AV pour ses adhérents. Ils font des prestations de service

pendant la période de battage du riz sous forme de contrat avec le village ou d'autres villages.

-Le Groupentent d'Intérêt Econonrique desfemmes (GIEJ)

Il regroupe toutes les femmes du village. Il fait des prestations de service pendant la période

de repiquage du riz. Les frais de repiquage d'un ha de riz varie de 15.000fcfa à 17.500 f cfa

pour les résidants et de 20.1100 f ctà pour les non résidants. Tous les GIEF disposent d'un
compte au niveau des caisses rurales. A travers le GIEF les femmes peuvent avoir accès aux

crédits pour I'achat d'engrais, de semences pour le maraîchage, de fonds pour le petit

commerce.

Le plus souvent I'engrais des femmes est destinée à leurs parcelles de maraîchage mais une

partie peut être cédée aux hommes sous forme de prêt remboursable après la récolte du riz.

En plus des prestation de service certains groupement disposent de parcelle de riz que les

fenrmes exploitent de façon collective au nom du GIEF. Le bénéfice réalisé par le

groupement est utilisé pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif. Certains GIEF sont

parvenus à paycr des équipements tel que groupe électrogène, microphone. Ces équipement

sont loués, les fi'ais de location sorlt variables suivant qu'on soit du village ou habitant d'un
autrc village. En plus de cct équipenrent, le GIEF de Harndallaye dispose d'une batteuse qu'il
apayê dcpuis 1994 suite à un prêt contracté auprès de la caisse" Gnèssiguisso." Le prêt à été

rcmboursé cn clcux ans sur lc-s bénéfices réalisés lors des prestations de la machine pendant la

période de battagc clu riz..

f)ans la z.onc clu Bérvani, lcs CIEF ont été créés mais ne disposent pas cncorc dc récépissé..

Ils joucnt lc nrôrnc rôlc quc les autres CIEF dans les autres zones lors des travaux de

rcpiquagc. Les l-cnrnrcs clcs -ll villagcs dc la zone du Béwani avcc I'appui financier du projet

ARPON ont acquis unc battcusc. Cettc battcusc cst placéc sous la rcsponsabilité d'un comité
clc gcstion. Ellc f'ait dcs prcstation dc scrvicc lors dcs travaux dc battagc du riz.

- L cs tr.s.r r x' i t t t i r t r r.t I ru t I i t i o t t n t' I I c.s d cs f'c m nr c s

I)lusicurs associations dc fl'nttncs cristcnt très souvctrt dans tttr mômc villagc.

Ilf lcs lbpt tuutcs dcs prcstations tlc scrvicc lors dcs tritvaux tlc rcpiquagc ,Jc ri'r., dc nrisc ctt

gcrbicr ct au nrôlnc tariIquc lc GII]l;. l-cs prcstations sc font à crédit rcntboursablc aprcs la

récoltc. [Jnc partic tlcs rcssourccs générécs cst attribuécs aux mcmbrcs dc I'assttciation pour

lez
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satisfaire les petits besoins et I'autre partie est utilisée pour le paiement d'uniforme et pour

I'organisation des manifestations populaires (baptême, mariage, circoncision....).

Jèkafèrè
Elle est une association qui regroupe environ 22 villages. Son activité principale est la

commercialisation du riz. Elle protè-ee les producteurs contre les malversations dont plusieurs

villages ont été r'ictimes au\ premières années de la libéralisation de la commercialisation du

riz en zolle Office du Niger.

L'APE
Elle est responsable de la bonne marche de l'école, de la construction des nouvelles classes et

au recrutement des enseignants pour les écoles communautaires.

6.1.2 Intervenants extérieurs et rôles

Les intervenants extérieurs sont essentiellement constituéô de I'administration, des servicès

techniques (office du Niger., Santé, Institut d'Economie Rurale IER), des Organisations non

gouvernementales(AMAPRos, PADI, G .FORCE et PCPS), des orgânismes de finance

(FDV, CIDR, BNDA, Gnèssiguisso), des projets de développement (ARPON, URDOC) et

des privés(Mandataire Vétérinaire, etc......).

L'utlnr inistrut iott ( lvlAIRIEl
En plus de sorr rôle de collecte d'impôt et de taxes, de l'établissement d'actes d'état civil, ses

relatiols avec le village concernent I'organisation des fêtes nationales. En plus elle organise

les villages autour des objectifs de développement et le règlement des conflits dépassant les

compétences du conseil de village.

Les services tecltniques
Office du Niger
Dans le cadre dc sa nrission. I'Office du Niger s'occupe de I'encadrement de la culture du riz,

de la fonnation, de I'alphabétisation de la diversification des cultures (maraîchage,

arboriculture, pisciculture ) et de la protection de I'environnement.
Le service tle sunté
Le service de santé cst représenté par des Centres de santé Communautaire (C S COM)
regroupant I'cnsemble des villages qui forment la commune et sont tenus par les infirmiers
diplônré d'état ou ceux du premier degré assisté d'un aide soignant et d'une matrone. Ils

assurcnt lcs prcnricrs soins, lcs accouchcments. E'n cas de complication I'infirmier fait
rccours au Ccrrtrc dc Santé clc Niorro qui disposcnt d'unc Arnbulancc ct d'un pcrsonnel plus

qualilié.

Sl,C'll (.servir:e locul tlu utntrôle ct tle lu réglementation)
Il cst chargé au nivcau local du contrôlc dcs scmcnccs, du contrôlcs dcs A\/, dc la

réglcntcntatiolt dcs abattagcs, dcs boutiqucs ct dcs marchés.

,\1,('N ( sct'r,it'c lrxul tlr lu (ott:;(rv(tlirttt ilc lu nulurc)
llcst clrargé au rrivcat.t local dc I'application tJu ctldc fbrcsticr ct ltlncicr.

tlNt )/ ( llunqua ttttt tonulc ttt' I )cvcloPPcmcnl Agrkrtlc)
Illlc octroic tlcs crédits irrtrants agricolcs aux collcctivités villagcoiscs à travcrs dcs

lcdérations dcs caisscs ruralcs AV ct (;lE.
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Les ONG
AMAPROS ( Association Ilolienne pour la Prontotion Sociale)

Elle inten'ient dans le cercle de Niono.

Elle appuie les collectivités pour la construction des écoles. La contribution des populations

bénéficiaires est la construction des salles de classe et les bureaux des maîtres ; la toiture et

l'équipement sont assurés par I'ONG -AMAPROS. Elle encourage les populations à la
scolarisation des filles.

URDOC (Unité cle Recherclrc Dâ'eloppentent et observatoire du changement)

L'URDOC appuie les femmes pour I'acquisition de semences de produits maraîchers

(échalote. pomrne de terre etc.....). Elle intervient dans la formation des producteurs et

productrices.pour la conservation de l'échalote.

PADI (projgt d'Appui pour un dét'eloppement Intégré)

Le pADI iniervient dans la zone de Kplongo. Il appuie financièremént les collectivités locales

Junr'fu.onrtruction des écoles. Son appui finunri.i est conditionné à l'engagement du village'

pour la scolarisation des filles au même titre que les garçons.

r G.FORCE

I Une ONG qui appuie les femmes pour la promotion du maraîchage. Elle intervient dans la

zone de N'Débougou.

PCPS, (Projet Centre de Prestatiott de Service)

Le pCpS est une ONG firançaise qui conseille les organisations paysannes de I'Office du

Niger pour une meilleurc gestion. Elle appuie les organisations paysannes à établir des

contrats entres elles et les différents partenaires'

.Afrique V'erte

i"tt" ONG appuie les organisations paysannes de la zone de I' Office du Niger à promouvotr

la commercialisation des produits agricole en créant des relations d'échanges commerciaux

entre les organisations paysannes elles mêmes ou entre celles-ci et les commerçants ou les

unités industrielles.

Les projets de développentctrt
ARPON (Anûlior-utiott de lu Riziatlture Puvsunne en zone Ofice clu Niger,l

Cc projct financé par lcs Pays Bas a beaucoup contribué au réaménagement des casiers

rizicole ct à I'alnélioration des productions animales efl zonc office du Niger. Il appuie les

fcmmcs pour la pronrotion dcs activités génératrices de revenus monétaires.

Les orgunismes ile microfitra,rces
trDV (liontls tlc lcvcloppe nrcnt villugeois)

Il flnancc lcs caisscs villagcoiscs mcmbrcs clc la Fédération dcs Caisscs ruralcs i\lutualistcs

du Dclta (lr('ttMI))

('ll)l?

I Il financc lcs c:risscs ruralcs appartcnant au réscau dc caisscs ('VI:CA (( aisscs Villagcoiscs

I tl'l:pargnc ct (lrédits Auttt-géré).

I ( ine.s.sikisso
I Il financc lcs caisscs ruralcs mombrcs du réscau dcs caisscs Gnèssikisso

I
I
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Les Privés

I Les ntandataires vétérirtaires
Les mandataires vétérinaires inten'iement pour la couverture sanitaire des animaux.
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Danava nônô
Danya nônô est nne unité de collecte et de transformation de lait.

Elle inten'ient dans la collecte et la commercialisation du lait dans les villages proches de la

ville de Niono notamment ceux de la zone de Niono

6.1.3 Les contraintes aux intervenants extérieurs

La contrainte majeure pour les inten'enants extérieurs est le manque de cadre de concertation

pour uhe hamronisation des approches surtout dans le domaines des micro-finances.

O.Z Rôtes des femmes en zone pffice du Niger

L'analyse du rôle des femmes dans le processus de production a eté axée sur les activités

ugricoi", et eitra-agricoles. Elle u p...i, d'identifier les contraintes liées a celies-ci et leurs

sôlutions et les possibilités de diversification des revenus monétaires. La contribution des

activités dans la formation des revenus monétaires a été cernée à travers celles qui 
-eénèrent

des fonds. Elle a pemris égalen-rent de définir le niveau de participation des catégories

sociales dans les activités de production, de reproduction et de gestion communautaire et le

niveau d'accès et de contrôle des femmes et des hommes aux ressources et bénéfices de

I'exploitation.

6.2.1 Calendrier d' occupation des femmes

En zone Office du Niger, de la saison sèche froide jusqu'en fin saison sèche chaude, le

maraîchage constitue I'activité principale des femmes (Novembre- mai). Les cultures

maraîchères rencontrées sont l'échalote, la tomate, I'ail, I'aubergine africaine, le gombo et le

piment. Le repiquage du riz. les occupent de Juin en Août. cette activité est pratiquée par les

CIEF ou dcs association dc l-enrnres sous forme de prestation de service. Les activités de

vannagc ct cle glanage cornnrcrrcerrt en Septembre et s'étalent jusqu'en fin Janvier. Les

activités de petits cotllnlcrces, d'élevage des petits ruminants et de la volaille les occupent

toute I'annéc. Outrc ces activités ci -dessus citées certaines fcmmes pratiquent la tresse des

clreveux,la couturc (tricotagc) ct I'arrachage des rhyzômes de Ciperus reticulutu (gueni:

cnccns).

6.2.2 Contribution cles activités dans la formation des revenus monétaires des femmes

L'analysc <Ju nivcau dc contribution dc chaque activité génératrice dc rcrenus monétaires a

été cffcctuéc sclon lcs groupcs cthniqucs majoritaircs dans la z.onc Officc du Nigcr ct aussi

dans lcs villagcs lttixtcs ort aucunc cthnic majoritairc nc sc dégagc-

l;cntmcs Miniunfut
Iillcs tircnt I'csscnticl dc lcur rcvcnLts rnonétaircs dc la culturc dc l'Ûcltal<ltc, suivi dcs

prcstatiglrs dc scrviccs lors dcs travaux dc rcpiquagc du ri'r. cr la vcntc du rir' dc glanagc

(liigurc l). I)'autrcs actir,ités jouant un rôlc non nroitts inrportantcs dans la lilrmation dcs

rcvcnus monétaircs tlcs fcnrmcs Minianka sont : la vcntc du rir. rJc vannagc, I'arrachagc dcs
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Ciperus retiailata, la culture du gombo, le petit commerce,

petits ruminants et la volaille.
la couture, la tresse, l'élevage des

Fenunes Bctmbara.
Les principales sollrces de revenus monétaires des femmes Bambara dans la zone office du

Niger sont la culture de l'échalote. et les prestation de services lors des travaux de repiquage

auiiz. suivies par la vente du riz de glanage et du vannage, la couture, le petit commerce et

la culture de la tomate (Figure 2).

Femntes Dogort
La culture de l'échalote constitue la principale activité génératrice de revenus monétaires des

femmes Dogon en zone Office du Niger. Elle est suivie par la vente du riz de glanage' du

vannage et le petit comnlerce (Figure 3). La faible participation des femmes aux activités de

repiquàge du riz et la faible diversité des activités génératrices de revenus monétaires peut

r'à*ptiquer par le fait que le GIEF du village échantillon disposent de plus 5 ha de parcelle de

culture maraîchère repartis entre les membres du groi,rpement. Cette attribution aux femmes

d'une parcelle de maraîchage avec une clôture grillagêe a permis à celles -ci de s'adonner

plus u.Ltt" activité toute I'année.

Fentnrcs Sarukolé
Les activités qui pennettellr aux femmes sarakolé de la zone Offrce du Niger de générer plus

de reverlus monétaires sont essentiellement la culture de l'échalote et les prestation des

service pour le repiquage du riz. A celles-ci s'ajoutent la vente du riz du glanage, le petit

commerce, de la vente du riz de vannage, de la culture du l'ail , du gombo et de la filature du

coton (Figure 4).

Femmes Mossi
Elles tirent I'essentiel de leurs revenus monétaires de la culture de l'échalote et des

prestations de services lors des travaux de repiquage du riz (Figure 5). Elles sont suivies par

la vente du riz du glanage, de la culture de la tomate, de la vente du riz du vannage, de la

culture du gonrbo, du petit commerce et de la culture du piment.

I;entmes des villuges Mixtes
Les principales activités génératrices de revenus des femmes dans les villages mixtes sont la

culture de l'échalotc ct dcs prestations de services lors des travaux de repiquage du riz
(Figurc 6). Ellcs sont suivics par la vente du riz. du glanage, du vannage, de I'arrachage du

(ipcrtr.s reticulutu, clc la couturc tricotage le-. petit commcrcc, de l'élcvagc des petits

ruminants ct dc la volaillc.
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FIGURE 1: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES BAMBARA

FIGURE 2: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES MINIANKA

petit

Tresse

couture

Volaille
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FIGURE 3: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES Dogon

FIGURE 4: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES SARAKOLE

filature coton
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FIGURE 5: GONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES MOSSI

FIGURE 6: GONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES DES VILLAGES MIXTES
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t99



I
I
I
I
t
I
t
I
I

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

6.2.3 Contribution des activités des femmes dans I'autoconsommation

La contribution des activités des femmes dans I'autoconsommation a été analysée par groupe

ethnie majoritaire et dans les villages mixtes.

Fenunes Minianka
Les femmes Minianka dans la zone Office du Niger font la culture du piment, de la tomate et

du gombo pour I'auto consommation et la culture de l'échalote est destinée à la vente (Figure

7). tne faiÙle proportion de cette culture rentre dans la consommation familiale.

.fenunes bambaru
Le gombo, la tomate et la volaille sont destinés à I'autoconsommation, tandis que l'échalote

,le riz du vannage et du glanage sônt destinée à la vente pour la formation de revenus

monétaires (Figure 8).

Frrrrrr), Dogon
Les femmes Dogon en zone Office du Niger font la culture du gombo, de la .tomate et

I'arachide pour I' autoconsommation. (Figure 9). L'échalote et le riz du vannage sont vendus

pour la formation des revenus monétaires.

Fenunes Sarakolé
I Le eombo, de la tomate et du piment est essentiellement destinée à I'autoconsommation.

I (Fig-ure l0 ). Une faible proportion du riz du glanage rentre dans I'autoconsommation.

Femntes Mossi
Dans la zone Office du Niger les femmes Mossi pratiquent la culture du gombo et du piment

pour satisfaire I'autoconsommation (Figure l1). La volaille est élevée par ces femmes pour

I'autoconsommation et une partie du riz glané rente dans la consommation familiale.

Femmes des villages mixtes
Les patates doucès, la pomme de terre, la salade, des choux et du gombo produites par les

fcnrnres dcs villages nrixtes sont essentiellement destinécs à I'autoconsommation (Figure 12).

[-lnc partic du rir. glané et cclle obtenu lors du vannage rentrent aussi dans

I'autoconsonlmation.
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FIGURE 7 :GONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES BAMBARA

FIGURE 8: GONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES MINIANKA
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FIGURE 9: CONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES DOGON

FIGURE 10: GONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES SARAKOLE
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FIGURE 11: GONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES MOSSI

FIGURE 12: CONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES DES VILLAGES

MIXTES
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I 6.3 Niveau de participation des catégories sociales aux activités de Productions' de

I reproduction et gestion communautaires

6.3.1 Activités de Production

- La production de riz
* Le repiquage du riz
Dans les zones Office du Niger, les jeunes femmes jouent un rôle de premier plan lors des

travaux de repiquage du riz, elles sont suivies des filles et des jeunes garçons (Figure l3)-

Dans les villagèr â ethnie majoritaire Dogon, Sarakolé ou mixtes, en plus des catégories

sociales ci- dessus, les vielles interviennent dans les opérations de repiquage du riz. Exceptés

les villages mixtes les adultes des autres villages interviennent aussi dans les travaux de

repiquage dtt riz.

* L'arfachage cles Plants
Dans les villages à ethnies majoritaires Bambara, les opératiôns d'arrachage des plants sont

essentiellement effectués par lçs vielles femmes suivi des jeunes femmes et de filles. Les

autres catégories n'interviennent pas à cette étape de la production du riz (Figure 14)- En

nrilieu Minianka toutes les catégories de femmes ont le même niveau de participation. Chez

les Dogols. Les vieilles et les jeunes femmes sont très actives au-cours des opérations

d'arachages des plants et elles ont le même niveau de participation suivie des adultes et des

jeules garçons. Ces deux catégories d'hommes ont également un niveau de participation

identique. Dans les villages Saracolé les vielles sont plus actives suivies par les jeunes

femmes Les adultes n'interviennent dans cette opération que dans les villages Dogon

Minianka, Sarakolé et mixtes. En milieu Mossi les jeunes femmes sont plus actives et sont

suivies par des filles et les vieilles interviennent très peu. Dans les villages mixtes, les vieilles

sont plus actives, elles sont suivies des jeunes femmes. Les adultes et les jeunes garçons

interviennent très faiblement et leurs niveaux d'intervention sont identiques.

I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
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* Le transport des Plunts
Les Jeunes femrnes sont plus actives lors des travaux de transport des

(Figurel5). Dans lcs villages Bambara ce sont les garçons qui jouent

cependant en milieu Dogon ils viennent après les filles.

* Misc ett ntoyelle

plants suivies des filles
un rôle de premier plan

femmes suivics
lc mômc nivcatt
garçons ct clcs

I-cs travaux dc rnisc cn nrocttc sont essentiellemcnt exécutés par les jeunes

I par lcs fillcs. Darrs lcs villagcs nrixtcs, les garçons et lcsjeuncs femmes ont

I d'intcrvcntion. En nrilicu Sarakolé lc niveau de participation des filles, dcs

adultcs sont idcrrtiqucs (Figure I (r)

I

I
I
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* Lu mise en gerbiet'

Les travaux de mise en gerbier est effectué par toutes les catégories sociales exçeptées les

vieilles et les vieux. En milieu Mossi, Dogon et Minianka cette opération est essentiellement
exécutée par les jeunes femmes suivies des adultes, des filles et des garçons Dans les villages
à ethnie majoritaire Bambara, Sarakolé et mixte, les jeunes garçons jouent un rôle de premier
plan suivis suivi des adultes et des jeunes femmes; les filles intervenant très peu (FigurelT).
* Le glanuge
Le glanage est une activité exclusivement féminine dans les zones de I'Office du Niger. Les
vielles femmes y sont très actives suivies par les jeunes femmes et les filles. Cependant dans
les villages Minianka les vieilles et jeunes femmes ont le même niveau de participation dans
cette activité (Figurel 8)

*Le vannage du riz
Les jeunes femmes sont plus actives poui les activités de vannage.du riz en zone Office du
Niger exceptés les villages à ethnie majoritaire Mossi. Elles sont suivies des jeunes femmes
et des,filles. Dans les villages où I'ethnie majoritaire est Mossi les vieilles femmes jouent un
rôle de premier plan suivies par les jeunes femmes .Les filles interviennent faiblement dans
les activités de vannage (Figurel9).
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FIGURE 15: Niveau de participation des catégories sociales
au transport des plants du riz
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FIGURE 16: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de la mise en moYette
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FIGURE 17: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de mise en gerbier
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FIHGURE 18: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de glanage
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- Production de I'ëchalote

*Nettovage de la parcelle
Dans les villages Dogon et Mossi toutes les catégories des femmes et les jeunes garçons

parricipent activement aux travaux de nettoyage des parcelles d'échalote. Les adultes

n'interviennent très faiblement en milieu Mossi et Saracolé. Dans ce milieu ces travaux sont

exécutés par les jeunes femmes, les vieilles et souvent par les jeunes garçons ou les filles.
Dans les villages Minianka ou mixtes les adultes sont plus actifs suivis par des jeunes

femmes (Figure 20).

*Creusement de rigole
Les travaux de creusement de rigoles sont effectués par les adultes et les jeunes garçons

exceptés en milieu Mossi où les jeunes femmes et les vieilles sont actives (Figure 2l ).

* Travawr d'installatiort
Dans les villages Dogon, Mossi et Saracolé, les jeùnes femmes, les vieilles et les hlles sont

très actives pendant les opérations d'installation mais en milieu Mossi les jeunes garçons

interviennent au même niveau que les catégories des femmes. Chez les Minianka, les

Bambara et dans les villages mixtes, les filles et les jeunes femmes sont plus actives et les

autres catégori es n' interviennent que très faiblement. (Figur e 22).

* Arrosages des parcelles
L'arrosage des parcelles est effectué dans les zones de I'Office du Niger par les differentes
catégories de femmes . Les garçons contribuent à hauteur de cps catégories dans les villages
à ethnie majoritaire Minianka et Mossi (Figure 23).

*Binage des parcelles
Les travaux de binages de l'échalote sont effectués dans toutes les zones de I'office du Niger
par les différentes catégories de femmes exception faites dans les villages à ethnie majoritaire
Bambara où cette activité est une tâche exécutée essentiellement par les garçons. Dans les

villages Minianka les jeunes garçons contribuent au même niveau que les adultes, les jeunes

femmes et les vieilles mais les filles sont les plus actives (Figure 24).

*Trunsport de fumure orgunique sur les purcelles
Cette activité est généralement exécutée par les garçons qui aident leurs mères et sont suivis
par lcs jeunes fenrmes.Les adultes et les vieilles n'interviennent que très faiblement. Dans

lcs villages à cthnic nrajoritaire Saracolé lc niveau d'intervention des catégories de femmes
sont identiques (Figure 25).

*Epuntlage tl'etrgrctis sur les purcelles tl'échulote.
L'épandage d'cngrais sur les parcelles est effectué par les différcntes catégories de fcmmes
qui sc ficnt souvcnt par lcs garçons ou lcs adultcs mais la contribution cles fcmmes cst très

notoirc dans lcs villagcs Bambara, Minianka ct Mossi (Figurc 2(r).

* lllcoltc ile I'ét'ltttlott'
l.a récoltc tlc l'échalotc cst laitc clans lcs villagcs à ctlrnics ntajoritairc Mossi, Saracolé ct

[)ogon par lcs dif]ércntcs catégorics dc l-ctntncs . C.hcr.lcs Mossi ct tlans lcs villagcs mixtcs,
la contribution dcs garçons cst à hautcur dc ccllc dcs {bnrnlcs. Dans lcs villagcs à cthnics

majoritairc Minianka, lcs adultcs ct lcsgarçons sontplus actifs quc lcs fcmmcs (Figurc 27).
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* Transport de la productiort
Le traniport de la production est essentiellement assuré par les garçons qui sont aidés par les

jeunes f.rnm"r et les filles. Dans les villages mixtes les filles et les garçons assurent le

transport de la production et ont le même niveau de contribution (Figure 28).

* Consert,atiort de l'écltalote
Elle est assurée dans toutes les zones de l'office du Niger par les jeunes femmes et les

vieilles et les filles. Elles sont aidées par les adultes dans les villages à ethnies majoritaires

bambara Minianka, Saracolé et Mixtes. La contribution des adultes est à hauteur de celles des

femmes en milieu Dogon et Minianka (Figure 29).

- L'élevage
Une part du revenu des femmes est irrvestie dans l'élevage de la volaille, de petits ruminants

et de bovins. Les bovins appartenant aux femmes sont généralement confondus avec ceux de

I'exploilation et les femmes ne sé déclarent jamais propriétaire de bovins. Les petits

ruminants sont élevés par les femmes sous forme d'épargne mais peuvent être vendus en cas

de besoin.
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FIGURE 20: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de nettoyage des parcelles d'échalote
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FIGURE 22: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux d'installation de l'échalote

1,0

6 nn
? v'v

la**"ou* *"

! *n,",..,o'u*"

! a*u,ou,,o. o',,u.

a'l des ! e'let femr'

I a*u'ou,,-0",,u.

ârr oês lêuæs gârcc

J cont,,bu,'* ou u",

al des &ullâs

! co.''or,,o^ ou,,o,"

Bambara Dogon Mossi

Minianka Sarakole Mixte

ETHNIE

Ff GURE 23: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux d'arrosage des parcelles d'échalote
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FIGURE 24: Niveau de
aux travaux de binage
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FGURE 25: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport de fumure organique sur
les parcelles d'échalote
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FIGURE 26: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux d'épandage d'engrais sur les parcelles d'échalote
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FIGURE 27: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de récolte de l'échalote
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FIGURE 28 : Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport de la production d'échalote
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FIGURE 29: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de conservation de la production d'échalote
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6.3.2 Activités de reproduction

Les activités de cuisine sont menées par les jeunes femmes assistées par les filles. Les vieilles
peuvent intervenir pour leur propre compte et non pour la famille Figure 30). Le transport
d'eau potable est exclusivement assuré par le jeunes femmes aidées souvent par les fille
(Figure 3l ).
Les activités de reproduction sont pour la plupart exécutées par les differentes catégories des

femmes exceptés la coupe et le transport de bois de chauffe une activité exclusivement
menées par les adultes qui sont aidés souvent par les garçons (Figure 32).
Pour I'entretien des enfants les jeunes femmes sont les plus actives, suivies par les vieilles.
Les filles qui n'ont pas la force d'aider leurs mères pour les travaux de cuisine ou champêtres
assurent la garde des enfants soit à la maison ou aux abord des champs (Figure 33).
Dans les villages, de la zone Office du Niger, les vieilles sont toujours sollicitées pour les

soins de santé des enfants (Figure 34). Elles jouent le rôle de guérisseurs.
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FIGURE 30: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de cuisine
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FIGURE 31 : Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport d'eau potable
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FIGURE 32: Niveau de participation des catégories sociates
aux travaux de transport du bois d'énergie
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FIGURE 33: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux d'entretien des enfants
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FIGURE 34:
aux travaux

Niveau de participation
de soins de santé

des catégories sociales

l-lCoefficient du trava

il des filles

ffiCo.fi"ient du trava

il des jeunses femme

lContriOution du trav

aildes vielles femm

lContriOutiôn du trav

ail des jeunes garco

lContrinutiÔn du trav

aildes adultes

Bambara

ETHNIE

Dogon

Mixte

6.3.3 Gestion communautaire

A I'Office du Niger, les femmes ne participent pas aux activités de gestion des Associations
villageoises (AV). La gestion des AV est une activité confiée aux adultes assistés par les
jeunes qui joue le rôle de secrétaire administratif ou secrétaire à I'organisation (Figure 35).
Cependant, les jeunes ne participent pas à la gestion des AV dans les villages à ethnie
majoritaire Dogon, Saracolé ou mixte. Pour la gestion des caisses de crédit et d'épargne au
niveau des villages les adultes sont très actifs et sont assistés par les jeunes femmes. Les
vieilles y participent mais très faiblement. Malgré leur participation à la gestion des caisses ;
les associations des femmes ne peuvent bénéficier de crédits sans I' avale de I'AV. Les
vieilles assurent le rôle de matrone dans les villages. Dans les villages à ethnies majoritaires
Minianka, Saracolé ou Mossi lçs vieilles ne participent pas à la gestion des caisses
villageoises de crédit et d'épargne (Figure 36). Les jeunes femmes participent très
activement à la gestion des tontines organisées par les femmes mêmes (Figure 37). Elles sont
assistées dans cette tâche par les vieilles. Les filles interviennent très faiblement dans la
gestion des tontines. Dans les villages à ethnie majoritaire Bambara, les tontines n'existent
pas. Les jeunes femmes interviennent très faiblement à la gestion des écoles communautaires
(Figure 38)
Cette activité dans les villages est assurée par les adultes qui jouent un rôle de premier plan,
ils sont assistés par les jeunes garçons. Dans les villages à ethnies majoritaire Mossi Dogon et
rtrixte les fenrrnes ne sont pas encore inrpliquées dans la gestion des écoles comnrunautaires.
Darrs les villages en zone office du Niger, les jeunes femnres sont assistées lors des

accouchement par les vieilles jouant le rôle de matrone ; (Figure 39).
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FIGURE 35: Niveau de participation des catégories sociales
aux activités de gestion de I'AV
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FIGURE 36: Niveau de participation des catégories sociales
à la gestion des caisses villageoises
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FIGURE 37: Niveau de participation des catégories sociales
aux tontines

1,0

(l)
Cr
c
c)

o

lcoemcient du trava

il des filles

lcoemcient du trava

il des jeunses femme

lContrioution du trav

ail des vielles femm

lconttiuution du trav

'ail des jeunes garco

l-lcontribution du trav

ail des adultes

Bambara Dogon Mossi

Minianka Sarakole Mixte

ETHNIE

FIGURE 38: Niveau de participation des catégories sociales
à la gestion des écoles communautaires
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FIGURE 39: Niveau d'intervention des catégories sociales
à I'accouchement
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6.4 - Niyeaux d'Accès et contrôle des catégories sociales aux ressources de I'exploitation

6.4.1 Ressources de I'exploitation

- Ressottrces terres
E,n zone Office du Niger, les femmes accèdent très faiblement à la ressource terre, et n'ont

aucun contrôle sur sa gestion (Figure 40). Cependant, les textes en vigueur à I'Office donne

un égal accès aux hommes et aux femmes à la terre. Dans Beaucoup de villages les parcelles

de maraîchage dont disposent les femmes appartiennent à I'exploitation ou à la collectivité

feminine et non aux femmes de façon individuelle. Ces parcelles de maraîchage sont

redistribuées aux femmes par leurs chefs d'exploitation chaque année au moment du

démarrage des activités de maraîchage. Ces parcelles étant insuffisantes, la plupart des

femmes pour satisfaire les .besoins, louent les parcelles destinées à la riziculture ou du

maraîchage. Certains villages ont dégagé des parcelles pour le maraîchages des femmes. mais

la plupart de ces parcelles ionnaissent des difficultés d 'irrigation.

- Ecluipements
Les équipements et leur gestiori relèvent 

' 
des hommes malgré qu'ils appartiennent à

I'exploituiiott. Les femmes peuvent les utiliser au moment où les hommes n'ont pas besoin de

ces équipements pour labourer leurs parcelles de maraîchage ou transporter du fumier aux

champs et des produits au marché pendant les jours de foires hebdomadaires. Les femmes

pour i*u.r utilisations doivent avoir I'autorisation des chefs de leur exploitation (Figure 41).

- Les ressources en eau d' irrigation
Les femmes et les hommes ont égal accès à I'eau d'irrigation. La gestion de I'eau d'irrigation

relève des hommes car ce sont eux les responsables des différents alroseurs et sont chargés de

leur fermeture ou de leur ouverture (Figure 42)-

- Crédits intrants
Les femmes et les hommes ont le même niveau d'accès aux crédits intrants pour les villages à

ethnie majoritaire Minianka, Mossi ou Saracolé tandis que dans les villages à ethnie

majoritaire mixte, Bambara ou Dogon leur niveau d'accès au crédits est inferieur à celui des

hommes. Le crédit intrant est contrôlé par les hommes ; car dans la plupart des villages,

I'AV est le garant des organisations féminines et est chargée de son recouvrement.

Cependant dans les villages à ethnie majoritaire Minianka ou Mossi les femmes et les

hommes sont au même niveau pour le contrôle du crédit intrant (Figure 43).

- Crédits petit cottunerce
Les femmes et les hommes ont le même niveau d'accès et de contrôle des crédits affectés au

petit commerce dans les villages cu I'ethnie majoritaire est Mossi, Saracolé, Minianka ou

bogon. Le crédit petit commerce est plus développé au nil'eau des villages à ethnie

majoritaire Dogon, Mosssi, Saracolé que dans cellx composés majoritairement de Minianka.

Dans les villages à ethnie majoritaire Bambara ie niveau d'accès des hommes au crédit petit

conrnlerce est plus élevé que celui des femmes. Dans ces types de village ce sont les hommes

clui détiennent le contrôle du crédit petit commerce plus que les femmes (Figrrre 44).
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- Ccrédit repiquage du riz
Cette ligne de crédit n'est exploitée qu'au niveau des villages à ethnie majoritaire Dogon,

Saracolé et Mossi. L'exploitation de cette ligne de crédit par les femmes Dogon pourrait
s'expliquée par le fait que I'association des femmes du village Yangassadiou- coura possède

officiellement une parcelle rizicole (Figure 45).

- Alphabétisatiorl
En zone Office du Niger, les hommes ont accès plus à I'alphabétisation que les femmes, Les

femmes participent aux sessions de formation sous le contrôle des hommes. Dans les villages

à ethnie majoritaire Mixte ou Minianka les femmes disposent d'une certaine autonomie en ce

qui concerne leur participation aux sessions de formation (Figure 46).

L'une des particularités de ces villages est que les hommes participent moins aux sessions

de formation que dans les autres villages.

FIGURE 40 : niveau d'accès et de contrôle de la terre par les
catégories sociales
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FIGURE 41 : niveau d'accès et de contrôle de l'équipement par les
catégories sociales
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FIGURE 42 : niveau d'accès et de contrôle
par les catégories sociales
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FIGURE 43 : niveau d'accès et de contrôle des crédits intrants
par les catégories sociales

ltrtiveau d'accès pour

les femmes

Ittiveau d'accès pour

les hommes

lt'tiveau. de contôle pa

r les femmes

nruiveau de contrôle p

ar les hommes

Bambara Dogon Mossi

Minianka Sarakole

ETHNIE

FIGURE 44: niveau d'accès et de contrôle
commerces par les catégories sociales
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FIGURE4S: niveau d'accès et de contrôle des crédits
de repiquage de riz' par les catégories sociales

FIGURE 46 : niveau d'accès
par les catégories sociales
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6.4.2- Bénéfice de I'exploitation

- Riz paclcll,

En zone Office du Niger, Llne fois le riz paddy transporté à la maison, sa gestion relève des

hommes et les femmes y accèdent très faiblement (Figure 47). Après la récolte. le chef
d'exploitation de commun accord avec les autres membres décident de la quantité de riz
paddy à léguer aux femtltes sous forme de cadeaux. Les quantité destinées aux femmes sont

très variables suivant les exploitations, mais elles sont surtout déterminées par les rendements

obtenues pendant la campagne agricole. En plus de cela, I'accès des femmes au riz paddy se

limite aux quantités prélevées quotidiennement pour la nourriture familiale mais sotls la
surveillance d'un homme désigné par le chef d'exploitation ou par le chef de I'exploitation
lui- rnême.

- La vente du riz
L'argent obtenu de. la vente du riz est géré par les hommes. Les femmes de I'exploitation ne

sont pas associées et ne bénéfîcient directement de rien. Cet argent est généralement utilisé
suivant les lignes de dépenses dégagées.par le chef d'exploitation lui-même ou de commun

aôcord avec les autres hommes de I'exploitation (Figure 48).

- La paille de riz
Les hommes et les femmes ont égal accès et de contrôle à la paille de riz (Figure 49). Les

femmes sont libres de transporter au tant quelles veulent et pour diverses utilisations.

- Son de riz
Les hommes ont plus accès au son deriz que les femmes et ils en ont le contrôle. Les femmes

peuvent utiliser le son de riz comme source d'énergie ou pour l'alimentation des moutons de

case (Figure 50). Le son de riz est calciné souvent par les femmes et utilisé comme fumure

organique dans les parcelles d'échalote.

- Les produits maraîchers
Chaque catégorie sociale accède et contrôle librement sa production. (Figure 5l ). Dans les

villages à ethnie majoritaire lrIossi, les femmes ont plus accès aux produits ntaraîchers que

les hommes.

- Gestion du troupeau
La gestion du troupeau est assurée par les homnres. Les revenus générés

des produits maraîchers ou du riz obtenu lors des glanages ou vannages

bétail. Pour la vendre ou pour toutes autres utilisations de leurs anintaux,
I'autorisation des hommes (Figure 52) .

à partir de la vente
ont investis dans-Je

elles doivent avoir
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FIGURE 47: niveau d'accès et de contrôle du riz paddy par les
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FIGURE 48: niveau d'accès et de contrôle de la vente du riz
par les catégories sociales

catégories sociales

3,5

3,0

2.5

2,0

-1 1'5

1,0

o
LÂ
c,v
o
o

occ
o
o

!ruiveau d'accès pour

les femmes

lttiveau d'accès pour

Lt hor.",

lNiveau de contôle pa

r les femmes

l-lNiveau de contrôle p

ar les hommes

229



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

3,2

3,0

2,8

2,6

2.2

2.0

1,8

1,6

1,4

FIGURE 49: niveau d'accès et de contrôle
par les catégories sociales

FIGURE 50: niveau d'accès
par les catégories sociales
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FIGURE 51 :

maraîchers
niveau d'accès et de contrôle des produits
par les catégories sociales
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FIGURE 52 : niveau d'accès et contrôle du
les catégories sociales
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6.5. Les contraintes

Les contraintes communes à toutes les zones sont entre autres :

* Le faible niveau de formation des responsables des organisation sociales villageoises ell

gestion pour la dynamisation des organisations leaders ;
*le bas niveau d'alphabétisation des femmes pour le bon fonctionnement des organisations

feminines ;
*l'insuffisance de terre pour la promotion des activités génératrices de revenus et initiées par

les organisations feminines notamment le maraîchage et la culture du riz ;

*le faible niveau d'aménagement des parcelles de maraîchage affectée à certaine GIEF
(difficulté d'inigation ex: Kanassako et Kossouga) ;
*la difficulté de recouvrernent des crédits de prestations de service effectuées par les GIEF ou

les association des femmes par les chefs d'exploitations après la récolte ;

* la recrudescence du paludisme chez les femmes après la période de repiquage du riz.
* la non maîtrise des techniques de conservâtion de l'échalote par toutes les organisations

féminines ;
* I'insuffisance de cases de conservation de l'échalote dans les villages ;

*la difficulté d'ecoulement de la production de la tomâte à certaine période de I'année ;

*la difficulté pour les producteurs et productrices d'étaler la production de la tomate toute

I'année;
*la difficulté d'accès des femmes aux crédits intrants maraîchers et de petit commerce sans

I'aval de I'AV.

6.6 Systèmes financiers

En zone Offîce du Niger, la BNDA intervient à travers trois réseaux de caisses rurales : le
CIDR, le FDV.et le Gnèssigisso

Le FDV, le CIDR et le Gnèsiguisso interviennent dans I'approvisionnement des villages en

intrants agricoles et le crédit repiquage à travers les caisses rurales. Ces caisses interviennent

dans I'approvisionnement des villages en engrais en octroyant des crédits aux AV et aux

Groupements d'Intérêts Economiques (GIE). Le crédit intrant pour le maraîchage et de petit

commerce est destiné aux femmes. Les conditions d'accès aux crédits sont:

- être membre de la caisse rurale villageoise ;

- avoir un fonds de garantie.
En plus des conditions citées ci-dessus, les groupes ou associations de femmes sont avalisés

par I'AV pour avoir accès au crédit. -1

CIDR (Centre International de Développement et de Recherche)
Le réseau de caisses rurales CIDR intervient dans la zone Office du Niger depuis 1994. Il a

contribué à la création des caisses rurales membre du réseau CVECA/CIDR Il prend en

conrpte les préoccupations des hommes et des femmes. Les caisses CVECAI CIDR sont

généralement intra-villageoises. Le réseau de caisse CVECA /CIDR couvre 226.000 habitants

6ont 8l2l femmes dans 5l villages. Le volume global du crédit est environ 1.320.000.000 f
cfa. Sur ce volume de crédit global au titre de I'année 2000, 121.000.000 fcfa ont été

octroyés aux femmes. Les crédits foires ou à court ternre sont spéciltquenrent destinés aux

l-cntrncs et ont été initiés pour la prcnrière fois dans la zortc dc N'Débougou ; lc voltttne dc ce

crédit est d'environ 45.000.000 fcfa et le taux d'intérêt est de 2"/o avec ull délai de

recouvrement de 3 à 4 jours. Le taux d' intérêt pour les engrais destinés au riz est de 12 "/o Qt

celui du crédit maraîchage et du repiquage du riz de 20 %.
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Le délai de recouvrement du crédit engrais est de 9 à 12 mois, celui des intrants maraîchers

et de petit commerce de 6 à 9 mois. Les frais d'adhésion sont de 1000 f cfa par individu et 5

000 fcfa par groupement et association. La pénalité pour les crédits non remboursés dans le

délai prér'u varie d'un village à un autre et suivant les types de crédits (1o/o / lour à 4 % I

mois).

FDV ( Fonds de Développentent Villageois)

La Fédération des Caisses Rurales Mutualistes du Delta FCRMDi FDV appui 60 villageois à

travers les caisses rurales. Les lignes de crédits engrais et de récolte sont destinées aux

exploitations. Chaque année les exploitations doivent payer chacune l0% de la valeur

monétaire en espèce de I'engrais demandé. Ces 10 % restent dans la caisse et sont considérés

comme épargne et au bout de 10 ans d'exercices les caisses doivent être en mesure de

s'autofinancer. Les mauvais payeurs pour pouvoir bénéficier d'un nouveau prêt en$rais

doivent payer 20 % du montantde leur besoin exprimé auprès de l'AV. Les crédits intrants

maraîchers et de petit commerce sont généralement destines aux associations ou.groupês de

femmes. Le délai de recouvrement des crédits engrais est de 9 à 12 mois avec un taux

d'intérêt de 12 o/o dont 9 % pour la BNDA et les 3% sont versés dans la caisse du village. Les

crédits intrants rnaraîchers, de petit commerce et de récolte sont remboursés dans un délai

de 6 mois avec un taux d'intérêt de 9 oÂ. Ces petits crédits pour laplupart sont financés sur

les fonds propres de la caisse et les intérêts (,9 % ) sont versés dans la caisse.

Le FDV intervient dans la zone du Béwani à travers 5 caisses rurales villageoises (Sissako,

Donséguéla, Samadougou, N'tin).

Gnèsigttiso
Il jouà le même rôle que les deux précédentes. Le volume de crédit pour les femmes s'élève

errviron à 300.000.000 fcfa. Le taux d'intérêt est de 2l %. La pénalité est de 4 7o pour tout

retard dans le paiement des crédits.
Dans la zone de Molodo, sur les trois villages, deux ne sont pas encore membres d'une

caisse rurale suite à la mauvaise expérience vécue par les femmes au moment du

remboursement d'un prêt contracté. Selon les populations, les premiers crédits accordés aux

femmes pour le petit commerce ou le maraîchage n'ont pas été soutenus par des mesures

d'accompagnement. Dans la zone du Béwani I'approvisionnement des villages en engrais est

encore assuré par le comité de pilotage qui contracte un prêt auprès de la BNDA. Le

recouvrement du crédit est également assuré par ce comité. Ces caisses appuient les fetnmes

pour les crédits intrants maraîchers etpou lariziculture. Dans lazone de Béwani, les femmes

cle chaque village ont bénéficié d'un champ collectif d'une superficie de I ha / village. Les

crédits sont remboul'sés avec un taux d'intérêt de 9 o/o. Les bénéfices réalisés à partir de la
venre de la production du riz de leur champ collectif est versé dans la caisse de leur

association. Les femmes du Béwani ont bénéficié du projet ARPON une batteuse qui

lbnctionne depuis deux caffrpagnes agricoles et est gérée pirr un comité de gestion et un prêt

en 2000 pour I'achat de semence d'échalote au moment ou les prix étaient très bas sur le

rnarché. Ce prêt a été soutenu par des séances de formation sur les teclrniques de conservation

cle l'échalote financée sur fonds ARPON. Ont participé à cette formation des femmes aussi

bierr que des hommes. Pour ce faire une case de conservation de l'échalote a ête construite.

Le projet URDOC approvisionne depuis 3 ans trois villages du Béwani, en semence

d'échalote.
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7. Point d'exécution budgétaire

Le projet n'a souffert d'aucune difficulté dans I'exécution de son budget

8. Proposition de budget pour la nouvelle campagne

pour 2001,Ie budget coût direct du projet est estimé à 2 006 550 FCFA. Les coûts indirects

sont de l'ordre de 3 026 332FCFA tandis que le coût salarial est de 1 513 166 FCFA

9. Conclusion et recommandations

Dans les exploitations en zone offîce du Niger, les femmes jouent un rôle très important dans

les opérations de production du riz et du maraîchage.

Exceptés la fauchô, l" transport et l'épandage d'engrais, les femmes jouent un rôle de premier

plal dans toutes les activités de la production du riz . Conscientes de cette réalité elles se

ront regroupées en association pour faire face à ceb travaux. Ainsi, la 'plupart des

organisations féminines,interviennènt dans les differentes opérations de la production du riz

,ou, formes de prestation de services à un prix iaisonnable. Selon I'avis des hommes les

organisations feminines ont une influence positive sur la culture du riz .

Cette forme d'entraide a permis à beaucoup d'exploitations de mener les opérations à temps

et de respecter le caletrdri.r agricole en vigueur à I'Office du Niger . Ces organisations

sociales pàr leur forme de prestations de services lors des opérations de la production a

amélioré la cohésion sociale dans beaucoup de villages.

La culture de l'échalote est une activité essentiellement menée par les femmes et qui leur

procure I'essentiel de leurs revenus monétaires. Elle commence après les activités de

repiquage du riz, du désherbage. La plus part des opérations sont exécutées par elles - mêmes

au moment où elles sont solliiitées pour la mise en moyette, la mise en gerbier, les activités

de vannage et de glanage. Pour les activités de maraîchage notamment la culture de

l'échalot", l"r femmes se font aider souvent par les gÉuçons et les adultes pour le creusement

des rigoles, le transport de fumures organiques et l'épandage d'engrais. Outre l'échalote. les

autres cultures maraîchères pratiquées par les femmes sont généralement destinées à

I'autoconsommation.
Malgré la forte implication des femmes dans les activités de production elle supportent

encore toutes les aciivités de reproduction exceptée la coupe du bois d'énergie. Cependant la

participation des femmes uu* piires de décision est très restreinte car ne sont pas représentées

dans les organisations villageoises qui ont un pouvoir de décision. Les'--femmes accèdent

moins aux ressources de I'exploitation. Le contrôle de celles-ci relève des hommes.

Des textes qui régissent I'Office du Niger, les hommes et les femmes ont égal accès à la tene.

Cependant matgre la volonté manifeste des femmes à posséder des terres, leurs

préo.rupations ne sont toujours pas prises en compte. Il est rare de voir à I'Office du Niger

ule femme exploitante parmi la population résidente. Pour ce faire, I'Office du Niger dans sa

politique de vutgarisation doit de façon concrète, mettre en relief le rôle des femrnes dans les

exploitations agiicoles . Ce rehaussement du statut social des femmes en zone Office du

Niger doit passer nécessairement par :

- l;animation des organisations féminines par le rcnforcentent des sessions de l-orrnation en

alphabétisation et en gestion ;

la mise.n plu.. d'un cadre de concertation entre les femmes en zone Offrce Niger,

forum au cours du quel elles débattront tous les problèmes relatifs à leur promotion ;
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- la campagne de sensibilisation auprès des hommes pour que les femmes soient

représentées dans les comité de gestion des A V et en faire même une conditionnalité pour sa

reconnaissance par les autorités compétentes ;

- I'attribution des terres aux femmes de façon individuelle ou collective pour la
riziculture et le maraîchage qui contribuera à leur autonomie frnancière ;

- l'élection des femmes au sein de la délégation générale des exploitants agricoles pour

leur perrnettre de se faire entendre à toutes les instances de décision ;

- ta diversification des types d'élevage en les organisant autour des activités d'aviculture et

d'embouche ovine ;

- la facilitation de I'accès des femmes aux crédits en assouplissant les conditions de

remboursement;
- la création de poste médical pour assurer les premiers soins de santé dans les villages éloignés des CSCOIT{'

10 .Perspectives
-Restitution des résultats du dizignostic au niveau des villages d'enquêtes et des 5 zones et

Béwani.
- Restitution des résultats au niveau de la direction de I'Office du Niger en présence de tous

les acteurs dans la promotion de la situation des femmes en zones Office du Niger.

- Définition d'axesd'intervention pour un meilleur encadrement des femmes en zones Office

du Niger.
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Test d'introduction de légumineuses fourragères et

de.valorisation de la paille de riz dans la zone de
I'OffTce du l\iger

Date de démarrage: 2000
Date de Fin: 20Oz

Chef du projet Dounanké COULIBALY :

Daouda KONE :

Aly SOUMARE :

Yenizié KONE :

Nutritionniste CRRA-Niono
Agro-pastoraliste
Ecologiste
Agro-économiste

237



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

INTRODUCTION

Les ressources fourragères disponibles en saison sèche dans la zone Office du Niger (ON)
sont constituées essentiellement de paille de riz de faible valeur alimentaire. L'augmentation
sans cesse du cheptel des paysans et I'invasion de la zone par les animaux transhumants dès
la fin des récoltes à la recherche de I'eau ont conduit à une situation où la disponibilité en
paille ne peut plus assurer à elle seule une bonne productivité des troupeaux. Face à une telle
situation, la réaction des agro-éleveurs de la zone est l'utilisation de son de riz comme
supplément. Mais la valeur alimentaire de ce dernier est également faible, d'où des pertes de
poids chez les bovins de I'ordre de 10 à 20%. L'amélioration de la situation fourragère
devient alors ulle nécessité par I'utilisation de sous-produits agro-industriels comme le
tourteau de coton ou I'Aliment Bétail Huicoma (ABH) qui ont une bonne teneur en azote et

en énergie. Une telle option est réalisable dans les zones péri- urbaines pour la production de'

lait ou de viande. Chez les agro-pasteurs de la zone ON, le manque de moyens financiers
empêche.la plupart des exploitations à payer ces suppléments. Une des alternatives pour unê
amélioration des productions. animales chez ces dernières est alors I'introduction de

légumineuses fourragères singulièrement les variétés de niébé mixtes. Récoltées à de bonnes
dates, celles-ci ont des qualités nutritionnelles appréciables pour le bétail. Au regard des

résultats obtenus par la recherche, le dolique, le macroptilium et les variétés mixtes de niébé
pourront être cultivés en contre saison dans la zone renforçant ainsi la durabilité de son

système de production. En plus, la contribution du niébé mixte à I'amélioration de la fertilité
des sols et de I'alimentation humaine justifîe largement son introduction en zone Offrce du

Niger.

1. OBJECTIFS

Objectd général
Améliorer la disponibilité fourragère en vue d'intensifier les productions animales dans la
zone de I'Office du Niger.

Objectifs spécifiques
- intégrer dans le système de production riz des légumineuses fourragères et des variétés
mixtes de niébé adaptées;
- adapter des rations en fonction des objectifs de production animale des agro-pasteurs de la
zone.

2. MATBRIEL ET METHODES -1

Le projet de recherche comprend deux activités : des tests de production fourragère et des

tests d' utilisatiorr fourragère.

2.1. Activité l:tests de production fourragère

I
I

I
I

Matériel végétal

Les tests de production fourragère ont
Mucroptiliunt lathyroi'des) et sur deux
Dièntuni- PLB-22).

porté sur deux cultures founagères (Dolicos lubluh ct
variétés nrixtes de niébé (Sunguruku-lT89DK-245 et
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Echantillort,tage ( zones, villages et exploitatiorts)

Deux zones de production rizicoles de I'ON (Niono, N'Débougou ) ont été retenues sur les

trois préalablement choisies pour le test. La zone de Macina a été exclue à cause de la non

disponibilité de l'eau suite aux travaux de réfection sur certains réseaux hydrauliques mais

surtout à cause du problèrne de divagation des animaux dans.les casiers en saison sèche' En

plus, contrairement aux zolles de Niono et de N'Débougou qui ont été retenues' celle de

Macina ne possède pas de parcelles réservées exclusivement à la contre saison et celles

utilisées à cet effet sont mal ilanées. Dans chacune des zones de Niono et de N'Débougou, 2

villages ont été choisis par I'encadrement (4 villages ) et quatre paysans volontaires par

village (16 paYsans).

Conduite des cttltures

Dans chaque village ainsi choisi les semences des deux cultures fourragères et des deux

variétés de niébé ont été distribuées' aux paysans (chaque paysan b'occupe d'une seule'

introduction ). Les superficies réservées à la riziculture de contre saison ont été retenues par

les paysans pour I'installation des dites cultures et la superficie moyenne par type de culture

dans chacun des villages a été de 0.25 ha. L'installation et l'entretien des cultures ont été faits

par les paysans sous iu ,rrpr*ision des techniciens. Les quantités de semence ont été de 15

kg/ ha pour le Macroptilium et de 30 kg/ ha pour chacune des trois autres cultures' Chaque

parcelle a reçu une application de phoiphorè à raison de 100 kg I ha de Di-Ammonium

phosphate (DAp).La pratique paysanne a été retenue pour l'installation des cultures (semis

par poquet sur billons pour tes nièues et à la volée sur labour à plat pour le macroptilium) et

pour leur entretien (désherbage manuel )'

2.2. Activité 2- Tests d'utilisation fourragère

Cette activité se compose de 2 opêrations. La première est relative à la stratégie d'utilisation

des fanes produites par tes payùns et la seconde au test de rations à base de paille de rtz
..complementée,, par les 

"on""rrtrés 
pour la production laitière chez les éleveurs péri-urbains'

La première opéàtion a été réalisée pendant cette campagne: la deuxième est prévue pour

l'année 2001.

* Opération 1: tests en milieu poysa"

Cette année, les paysans ont été enquêtés afrn de cerner la stratégie d'utilisation des fouqages

produites (espèces animales bénéficiaires, façon d'utilisation des dits fourrages) et les

possibilités d'adoption de la technologie'

Au regard de cetie stratégie d'utilisation et par rapport aux objectifs de production animale

fixés par les paysans (embouche des petiti ruminants, productions de lait ou de viande

bovine, conditionnement physique des boeufs de labour), des rations économiques incluant la

paille de ^zet 
les fourrages des dites cultures seront testés chez ceux-ci à I'an 2 du projet

(an'ée 2001). Le lombre des animaux à soumettre aux tests dépendra de la volonté des

paysans ", 
d., quantités de fourrage produites. En anrré e 2002, les nrêntes rations seront

testées en vue de leur confirmation'
pttt.ttnùtras ti estinrcr'. pour cette année, les observations ont porté sur:

- les rendements en fanes du dolique et du Macroptilium (carrés de rendement);

- les rendements en fanes et en g.àinæ des deux variétés de niébé (canés de rendement);
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- la stratégie d'utilisation des fanes et les possibilités d'adoption de la technologie (évaluation

paysanne).

* Opération 2: test en zorre péri-urbaine

En année2001, dtAvril à Juin, une des rations pour la production de lait déjà éprouvée en

station et qui s'est avérée économiquement rentable sera testée chez les éleveurs s'occupant

de la productiol laitière. Les quantiiés à distribuer quotidiennement par tête seront de: paille

distribuée à volonté, z kg de mélasse, 65 g d'urée, 1 kg d'ABH, 2 Kg de son et un

complément minéralo-vitaminique distribué aussi à volonté. La ration sera testée sur 20

vaches appartenant à des élev".r.r volontaires pour le test et qui disposent d'autres vaches

nourris p"i l"u1. propre soin (paille à volonté * son etl ou ABH) . La rentabilité économique

de ta ration testée sera compuie. à celle des rations pratiquées par les éleveurs.

3: RESULTATS ATTENDUS

- une ou deux variétÉs de légumineuse proposées'aux paysans,

- une ration économique pour la production de viande bovine et ôu ovine, de conditionnement

pour les boeufs de labour proposée aux paysans'

- une ration économiqt,. poui la production de lait proposée aux éleveurs péri-urbain.

l=

I
t
I
I
I
I
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4. POINT D'EXECUTION TECHNIQUE

4. l. Calendrier effectif d'exécution

Les activités retenues pour cette année

dessous:

I Tableau 1: Chronigramme d'exécution des activités année 2000

ont été exécutées conformément au calendrier ci-

ACTIVITES PERIODES

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ffitures d'encadrement des zones Janvier
Janvier
Février
fin Février - début Mars
Mars - Mai
Mai
Juillet'
Septembre- Octobre

Choix des villages et exploitations
Acquisition des semences

Installation des cultures
Suivi des cultures
Récolte des fourrages
Evaluation paYsanne

Traitement des données et rédaction du rapport annuel

4.2. Observations sur le déroulement des activités

Le manque d,eau au niveau des parcelles suite à la réfection de certains canaux d'irrigation et

de drainage a entraîné un certain retard dans I'installation des cultures. Prévue pour le mois

de Février, celle-ci n' a eté effective qu'au début du mois de Mars. Ce retard a êté encore

accentué suite à I'attaque des souris aux plantules. Ce qui a nécessité plusieurs resemis' Suite

à cette situation les paysans n'ont pas purécolter des graines (exceptés 2 paysans) en plus du

fourrage. Les founage, ont été alois récoltés au moment de la floraison - début fnrctification'

La quantité de semences de macroptilium nécessaire n'avait pas pu être obtenue; si fait que

cette culture n'a été installée que chez 2 paysans sur les 4 prévus'

5. RBSULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats portent sur la production
paysans sur le déroulement du test et les

du projet. 
-;

5.1. Rendements en fane

de fanes des 4 variétés cultivées, la perception des

recommandations formulées par ceux-ci pour la suite

-'-

I La orod..:ction en fane des 2 variétés de niébé a été significativenent plus élevée comparée

I *-i *.* iegumineuses (p<0.05). Chacune des 2 variétés de niébé a eu une production de

biomasse moyenne doublant celle des 2 autres cultures fourragères (cf' Tableau 2)'

I

I
I
I
I
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Tableau 2. Rendement en fane des 4 variétés de légumineuse

t VARIETES RENDEMENTS
(T. de MS / ha)

I
I

S a n g a r a/ca - IT 8 9 D K-2 4 5 t.7 a (0.4)
| .6 a (0.6)NIEBES MIXTES Dièmani- PLB-22

M acrop tilium lathYroi'des 0.8b(0.4)
0.8 b (0.5)CULTURES FOUR. Dolichos lablab

I
I
t

Les chiffres entre parenthèses représentent ffis moyennes accofuagrÉes d une même letûe ne

diffèrent pas significativement (P>0.05)'

Les rendements obtenus avec le dolique et le macroptilium ont été très faibles par rapport à

ceux obtenus en contre saisori dans la même zone en 1997 et'1998 par I'ESPGRN de Niono'

Ces rendements ont été de 3.4 Tonnes / ha de MS pour le dolique et de 4.6 Tonnes pour le

ùu.rop,ilium." ""itrl âL ro"tte saison (1998 ) sans fertilisation . Avec I'application de 100

kg de DAp/ ha, la production du dolique a atteint 5 Tonnes de MS I ha (contre saison 1997)'

En culture pluviale pure dans la Région de Sikasso, la production de biomasse du dolique a

varié entre 2 et5 Tonnes de MS / ha (Bengaly et A1.1994).

Les rendements en fane des 2 variétés ae niébe ont été également faibles par rapport à ceux

rapportés fréquemment dans la littérature (2 à 3 Tonnes de MS / ha)'

La faible production de biomasse des 4 variétés est due essentiellement au retard enregistré

dans leur installation ( cf. .z ). La levé effective n'a eu lieu que dans la deuxième décade du

mois de Mars. Ainsi aucune des variétés cultivées n'a pu boucler son cycle, les récoltes de

fourrages ayant eu lieu en fin Mai afin de permettre I'installation des pépinières. o: 
:1,

cependant, Ia production du Macroptilium devrait être plus importante que celle obtenue st

elle avait été soumise au moins à diux fauches. En effet, sous irrigation, cette variété peut

être soumise à une première fauché dès le 45ème jour de végétation, les autres fauches

survenant à des intervalles de 3 semaines'

5.2. Evaluation PaYsanne

A la f,rn du test, les paysans concernés ont été soumis à une enquête semi-structurée afin

d,avoir leurs opinions---sur I'intérêt des cultures fourragères, leur choix préférentiel des

espèces, la stratégie d'utilisation fourragère, les contraintes rencontrées et les dispositions à

prendre pour la nour.,elle campagne. Les résultats obtenus de cette évaluation sont présentés

dans les chapitres ci-dessous.

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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De l'intérêt des cultures fourragères

De l'évaluation paysanne, il est apparu que les paysans n'ont pas I'habitude de faire des

cultures fourragèi.i d"nr la zone. Ôependant, ils perçoivent I'intérêt qu'ils pourront tirer de

celles-ci: alimentation des animaux en saison sèche notamment celle des boeufs de labour et

des ovins avec comme conséquence une augmentation de la disponibilité en fumier suite à la

stabulation de ces animuu* .f le labour à temps des parcelles; gages d'une bonne récolte' En

plus, la stabulation des boeufs en fin de saison sèche tout en limitant les risques de leur vol

diminuera leur pression sur les infrastructures rizicoles ce qui contribuera en partie la

pérennisation du réseau.

Du choix préférentiel des esPèces

Des 4 variétés de légumineuses testées, la préférence des paysans s'est portée sur les niébés

compte tenu de leur double intérêt: alimentation humaine et animale et I'expérience qu'ils

ont de ces espèces. En plus, ces espèces contrairement au macropiilium peuvent se conserver

sous forme de bottes. La non appéience du dolique par les, animaux à l'état vert et le f4it que

,"r n"i,r ,ru r.n,r.nt pas dans leurs habitudes alimentaires iimitent le choix de celui-ci'

De la stratégie d'utilisation fourragère

Les fourrages produits ont êté destinés prioritairement aux boeufs de labour comme

supplém.nid, la paille etlou du son de riz distribués à volonté. De I'avis des paysans, les

boeufs de labour constituent le fer de lance des exploitations et leur conditionnement

physique avant les labours est une nécessité. Les quantités de fane distribuées par boeuf et par

jou,. ont été en moyenne de 2 bottes (3 kg ). En plus des boeufs, les autres animaux

bénéficiaires ont été les moutons de case (1/2 botte/tête/jour) et les vaches en lactation (2 à 3

bottes/animal/jour).

Des cotttraintes rencotttrées

Les dégâts causés par les souris sur les plantules et le manque d'eau sont apparus comme les

contraintes principales auxquelles les paysans ont été confrontées cette année' A ceux-ci

s,ajoutent la non iécolte de graines (2 paysans ont pu récolter des graines de dolique et de

macroptiliun ) suite à I'installation tardive des cultures due au manque d'eau et la divagation

des animaux qui ont rava gê la moitié des parcelles.

Des recommandatiotts

Les paysans sont tous motivés pour reprendre le test durant la campagne 2001' Leurs

reconrmandations peuvent être résumées en une seule phrase <<Naus vous demundons pour

Ie test de lrannée procltaine de votts lever tôt pour installer les cultures afin de pouvoir les

récolter svatû la'période d'installatiorr tlu riz d'lùvernage >>. De leur avis, les cultures

fotrrragères seront installées sur les parcelles de contre saison à proximité des champs de riz'

Une telle cohabitation permettra aux cultures de bénéfrcier régulièrement de I'eau, mais les

rrrettra aussi à I'abri oei aegats causés par les souris et les animaux. En effet' I'année 2()()o a

été une année exceptionn"il. du fait de I'interdiction aux paysans de faire la riziculture de

contre saison suite aux travaux de réfection des canaux d'irrigation. Cette situation a favorisé

l,attaque des souris aux plantules d'une part et le dégât causé par les animaux d'autre parl'
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6. CONCLUSIONS ET PBRSPECTIVBS

Le test a connu des difficultés dans son exécution, difficultés relatives au retard accusé pour

I'installation des cultures, aux fréquentes coupures d'eau au moment de la période de

croissance et aux dégâts causés par les animaux en divagation quelques jours avant la récolte

des fourrages. Malgré ces contraintes, les paysans et I'encadrement de I'Office sont beaucoup

intéressér pour ru pourcuite. La nécessité de produire du fourrage au niveau des exploitations

se fait sentir de plus en plus dans la zone. La diversification des cultures qui tend à se

développer dans les casiers rizicoles pendant la contre saison, donne la possibilité aux

culturei- fourragères de se maintenir à coté des spéculations comme le riz et les cultures

rnaraîchères. Une telle cohabitation entre ces différentes spéculations perrnettra de résoudre le

problème d'eau au niveau des cultures fourragères et protégera celles-ci contre les dégâts

occasionnés par les animaux en divagation pendant la saison sèche.

pour une bonne production de biomasse, les variétés retenues poulront être seniées dès mis

Janvier, en vue de' prolonger leur période de végétation d'un mois environ (4 mois de

végétation ), la récoltè de fourrage iniervenant vers fin Mai. De telles fourrages seront utilisés

pendant les mois de Juin juillet qui constituent des périodes critiques pour I'alimentation'des

ànimaux de la zone. Une meilleure préparation du sol, une densité plus élevée de semis, et

une irrigation mieux contrôlé. r"toni aussi conseillées aux paysans pour une amélioration de

la production fourragère.

7. POINT D'EXECUTION BUDGETAIRE

Le niveau d'exécution budgétaire pour la campagne 2000-2001se situerait autour de 58 %

pour les coûts directs.

I
I
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8. PROPOSITION DE BUDGET POUR LA NOUVELLE CAMPAGNE

La nouvelle campagne couvre I'année 2001 (Janvier -Décembre ). Le budget proposé et

accepté à Ia concàption du projet pour la campagne 2001 demeure le suivant:

CODE IER RUBRIQUES nUnCnT An 2001

I
I
I

641 110

621 100

625 100

625 600
602 253
602 250
602 r.20

602 l2l
623 900

Enquêteurs
Main d'oeuvre TemP.

Déplacement
Frais de mission
Fourniture de recherche

Fourniture de bureau

Intrants agricoles

Intrants zootechniques

Confection raPPorts

s0 000
1 00 000
1 500 000
630 000
50 000
1 80 000
100 000
637 000
200 000I ffiect(+57o) 3 619 350

Salaires (+8%)
Coûts indirects (+8%)

4 929 725

I 642 r00
658 800

9 8s9 450

TOTAL 18 408 524
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INTRODUCTION

Dans le processus d'intensification déclenché en zone ON, la maîtrise du calendrier agricole

apparaît comme une composante essentielle. Celle-ci passe par une meilleure préparation des

sols au moment approprié pour permettre le repiquage ou le semis à temps. Des enquêtes

réalisées, il ressort que beaucoup de paysans ne maîtrisent pas parfaitement leur calendrier

agricole. Les diffrcultés proviendraient entre autres de leur faible niveau d'équipement mais

probablement aussi du mauvais conditionnement physique de leurs boeufs entraînant un

ietard dans la préparation des sols (labour, hersage, mise en boue, nivellement). En effet, les

boeufs de labour ne reçoivent qu'une alimentation d'appoint qui n'est pas dans la plupart des

cas en rapporr avec I'effort déployé. D'où la nécessite de trouver des rations alimentaires

adaptées pour les boeufs de trait de la zone.

Le présent projet vise donc à formuler et tester des rations adaptées pour le conditionnement

physique des boeufs de labour avant et pendant .la période des travaux agt'icoles afin

d'améliorer leur productivité (force de traction, fumier).

Le démaffage du projet prevu pour l'an I ggg,'n'a été effectif qu'el I'an 2000 9. rapport fait

alors le poiit des résultats du test d'alimentation des boeufs de trait mené pendant la période

de labour de la campagne 2000 dans les zones rizicoles de N'Débougou et du Macina.

1. OBJECTIFS

Objectif Général

Meilleure conditionnement physique des boeufs de labour avant et pendant la période des

travaux par une alimentation appropriée.

Objectifs spécifiques

- adapter des rations pour le conditionnement physique des boeufs de labour avant et pendant

la période des travaux agricoles;
- améliorer la productivité des boeufs (force de traction, fumier ).

2. MATERIEL ET METHODE

Ce projet de recherche composé d'une seule activité comprend 3 opérations:

- rests de rations pendant la période précédant les travaux (précampagne) et pendant ceux-ci.

- évaluation paYsanne des tests,

- atelier paysan
Les opérations menées

pendant la période des

à I'année 3 du projet.

penrJant cette campagne ont été le test de rationnement des boeufs

labours et l'évaluation paysanne du dit test. L'atelier paysan est prévu
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2.1. Tests de rationnement

Cltoix des zones, villages et paysans

Deux zones de production rizicole de I'Office du Niger qui different de part leur disponibilité
en teffe notamment le ratio superficie par paire de boeufs ont été choisies. Il s'agit de la zone.

de N'Débougou où le ratio est de 2.9 et de celle du Macina où ce ratio est de 4. Cette
différence de ratio crée des differences notables entre les calendriers agricoles et I'utilisation
des animaux dans les deux zones.

Dans chaque zone choisie, deux villages et 4 exploitations par village disposant chacune de 2
paires de boeufs (une soumise à la ration paysanne et I'autre à la ration expérimentale)
devraient être retenues..Ce choix a été respecté dans la zone de N'Débougou contrairement à

celle du Macina où t'encadrement a proposé 4 villages. En effet, les paysans de la zone du

Macina sont peu équipés et I'encadrement a eu du mal à trouver 2 villages disposant chacun

en son sein de'4 exploitations possédant chacune 2 paires de boeufs. Dans chacun des 4
villages choisis dans Iazone du Macin^,? exploitations possédant chacune2paires de boeufs

ont été alors retenues

Formulation des rations

Dans chacune des zones, deux rations ont été retenues: une pendant la précampagne agricole
(2 mois avant les labours) et I'autre pendant la campagne (moment des travaux). Pour

chacune de ces rations, 32 paires de boeufs ont été retenues dont 16 paires servant de

témoins. Pendant la précampagne, les animaux temoins seront conduits sur pâturage le jour et

recevront à leur retour le soir dans les parcs de nuit des suppléments composés de paille et

/ou de son de iz. Les autres seront maintenus en stabulation et recevront les rations

mentionnées au tableau l. Par contre, au moment des labours, tous les animaux seront dans

les champs le jour et recevront les suppléments le soir. L'àge des animaux variait entre 8 et

l0 ans. Les rations sont formulées ci dessous (tableau l).

Tableau 1: Formulation de rations dans les deux zones

I Rations / Périodes Précampagne (Mai
(Quantités en kg )

*Campagne (mi Juin- Juillet)
(Quantités en kg )

mi Juin)

I
I

pâturage.
paille de-itz
mélasse
urée
ABH
Son de riz

néant
8,0
2,8 (2litres)
0.06 (l verre à thé)

4,0

**
'4

1.4 (1 litre)

I
5'0

I
I
I
I
I

ile test di cette canrpagne a eu lieu seulement au moment des lahours
** le.t ctttitrtttux rt'tttuient qu'un uccès limitë uu puluruge suitc ilu trzvuttx de lubours

Purttmètres ù estinûs: les estinrations pour cette campagne ont porté sur: l'évolution
pondérale des boeufs et leur efficacité au labour. L'estimation de la production du fumier se

fera durant la campagne prochaine (cf. Production de fumier).
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- Evolution pondérale: I'abaque des poids qui lie le périmètre thoracique des animaux (en cm)
à un poids donné (en kg) a été utilisée. Pour ce faire le périmètre thoracique de chaque animal
(tours de poitrine) a été mesuré chaque l0 jours. Le poids de chaque animal a été alors estimé
sur le tableau de I'abaque des poids par simple lecture chaque décade.

- Efficacité au labour: de vraies mesures de rendements au labour (superficie labourée par
unité de temps) n'ont pas été réalisées car demandant un nombre élevé d'observateurs (un
observateur par paire de boeufs - 32) et souvant difficiles à évaluer si les 2 paires labourent à

la Fellemberg dans un même bassin. Ainsi nous avons privilegié l'évaluation paysanne basée

sur I'efficacité au labour des animaux (rapidité au labour, endurance au travail). L'endurance
au travail est estimé par le temps mis au labour par une paire de boeufs sans présenter des

signes palpables de fatique (essoufflement, arrêts fréquents ou définitifs ). Certains paysans
ont pu aussi nous donner le nombre de jour mis par chacune de leurs deux paires de boeufs
pour labourer un ha.

- Production de furnier: les quantités de fumier n'oni pas été estimée pendaht cette campagne
(moment des labours) car les animaux des 2 lots avaient le même mode de conduite (pâturage
le jour avant etlou après les travaux et suppléments le soir). Cep_endant elles seront estirhées

au moment de la précampagne de I'année 2001 car les animaux "expérimentaux"
contrairement aux témoins (seulement en stabulation la nuit), seront alimentés en stabulation
le jour et la nuit pendant cette période. Un tel changement dans la conduite des animaux
"expérimentaux" par rapport aux témoins entraîne une augmentation de la disponibilité en

fumier de I'exploitation. La production moyenne journalière de fèces d'un boeuf étant connu,
une telle augmentation par jour sera estimée comme une certaine fraction de cette production
en rapport avec la différence de durée de stabulation entre les animaux des 2 lots.

2.2. Evaluation paysanne des tests

Après l'exécution du test de rationnement de cette année, les paysans concernés ont été

soumis à une enquête semi-structurée en vue de connaître leurs opinions sur la nécessité de la
supplémentation alimentaire des boeufs de labour dans leurs localités, les types de

suppléments couramment utilisés, le moment idéal de supplémentation, la performance des

animaux soumis au régime expérimental par rapport aux témoins (cf .2.1: pararnètres à

estimer), les difficultés rencontrées lors du présent test et les recommandations pour celui de

I'année 2001. Un questionnaire a été élaboré à ce sujet.

2.3. Atelier paysan

Elle sera réalisée à la fîn du projet (année 2002) et regroupera I'encadrement de I'Office du

Niger, les paysans impliqués dans le test et les chercheurs en vue de la restitution des

résultats afin de dégager une stratégie commune pour une meilleure alimentation des boeufs

de labour dans les système de production du riz.

3. RESULTATS ATTENDUS

- deux rations de supplémentation pour le conditionnenrent physique des boeufs de labour

dont I'une pendant la précatnpagnc agricole et I'autre pendant la période des travaux sont

nrises à la disposition des paysans,

- la force de traction des boeufs et leur rendement au labour sont améliorés,
- la disponibilité du fumier est améliorée suite à la stabulation des animaux.
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4. POINT D'EXBCUTIO|{ TECHNIQUE

Le test de rationnement pour cette campagne a concerné l'alimentation des boeufs pendant la
période des labours. Le chronogramme des activités réalisées est reporté au tableau 2.

Tableau 2: chronogramme d'exécution des activités année 2000

ACTIVITES PERIODES

I
I

Contact avec les structures d'encadrement des zones de I'Office du Niger
Choix des villages et exploitations
Constitution de stocks fourragers
Identification des animaux
Tesi des rations moment labour
Enquête auprès des paysans
Saisie des données et rédaction du rapport de fin de. campagne

Janvier
Janvier
Février
Mai
Juin - Juillet
Août
Nov./Décem.

I
I
I
I
I
I

5. RESULTATS ET DISCUSSIONS

5.1. Résultats

Les résultats portent sur l'évolution pondérale des boeufs estimée chaque décade par la
mesure de leur périmètre thoracique et sur I'opinion des paysans impliqués dans le test sur les

types de suppléments couramment utilisés, le moment idéal de supplémentation, la
performance des deux lots, les difficultés rencontrées lors du présent test et les

recommandations pour celui de I'année 2001.

5.1.1. Evolution pondérale des boeufs

Le test n'ayant pas démarré à la même date dans les 2 zones (71 06 zone de N'Débougou; 14

I 06 zone du Macina ), les résultats d'évolution du poids des boeufs sont présentées par zone.

Zone de N'Débougon

Durant la première décade du test, les animaux:sournis au régime proposé par la recherche
(Lot 2) ont perdu du poids contrairement à leur homologue bénéficiant de la ration paysanne
(Lot 1). Exceptée cette période d'adaptation des animaux du Lot 2 à leur régime, ceux-ci ont
eu des gains de poids quoi que modérés même au moment des labours contrairement au

boeufs du
Lot I qui ont perdu du poids (Cf. Fig.l ). La chute de poids chez ces derniers a été surtout
inrportante pendant la période active des travaux de préparation des sols ( P4- P6: 07 au

28t07 ).

I
I
I
I
I
I
I
I
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Figure 1: Evolution pondérale des boeufs de labour dans la zone de N'Débougou

Evolution pondérale Zone N'Débougou

-<- Lot I

+Lot2

Périodès

Pl:7 ;'06; P):l- 106: P3:21.'106; P4:07 107;P5:18 107;,P6:28 |0-7

Zotte du Macina

Contrairement à la zone de N'Débougou, les animaux de chacun des 2 lots ont augmenté de

poids pendant le premier mois du test allant du 14106 au 17107 (Pl à P4). Au second mois du

test correspondant à la période active des travaux de préparation du sol qui s'étend du l7 /07

au I 2108 (P4 à P7), les aninraux du Lot I soumis au régime des paysans ont enregistré des

baisses de poids. Par contre. ceux bénéficiant du régime à tester (Lot 2) n'ont perdu du poids

que pendant la première décade de cette période pour enregistrer ensuite des gains

significatifs de poids (Cf. Fi-e.2).

Figure 2: évolution pondérale des boeufs de labour dans la zone du Macina

Evolution pondérale zone de Mactna

PI P2 P3 P4 P5 P6

370
360
350
340
330
320
310

+Lotl
+LoTZ

P4 P5

Périodes

P3:06 I 07: P4:17 I O7;

PI P3P2 P6 P]

Pl:14 106',1'2:25 / 06;
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5.1.2. Enquête d'opinion

Elle a porté sur la pratique paysanne de supplémentation des boeufs de labour, I'efficacité des

deux types de suppléments sur l'évolution pondérale des"animaux et sur leur rendement au

labour; les contraintes rencontrées lors de I'exécution du test et les recommandations pour les

tests futurs.

Stratégie pays anne de s upp léntentation

La supplémentation alimentaire des boeufs de labour est perçue comme une nécessité par

I'ensemble des paysans des deux zones. Les raisons avancées sont entre autres: le maintien
des animaux dans des conditions physiques acceptables pour les travaux de préparation du

sol, I'augmentation de leur rendement au labour, I'augmentation de la disponibilité en fumure
organique suite à la semi-stabulation, une longue carrière et un meilleur prix de reforme. Elle
est pratiquée par 85 % des paysans pendant les 2 mois précédant la campagne agricoÏe et par

l'5 % des paysans au môment des labours. Les suppléments sont constitués esseirtiellement de

paille et de son de riz (88 % des paysans), ,de son de riz seul (12 % . des paysans).

t'utilisation de la paille seule comme supplément ou de I'ABH est rare.

Evolution pondérale des boeufs

L'effet positif du supplément testé par rapport au témoin sur l'évolution pondérale des bæufs

a été confirmé par 63 % des paysans enquêtés. Pour ceux-ci, les animaux soumis au

supplément testé ont non seulement pris du poids mais se pressentaient aussi mieux du point

de vue santé (poils luisants). Les 37 % des paysans qui n'ont pas noté une telle difference

entre I'effet des 2 suppléments jugent que la durée du test n'aurait pas été suffisante pour

engendrer des différences notables de gain de poids entre les animaux des 2 lots.

Efficacité au labour

De I'enquête réalisée, les bæufs soumis au supplément testé ont eu une vitesse et une

endurance meilleures au labour par rapport à ceux soumis au supplément paysan (7 5 oÂ des

paysans). De leur perception, les premiers étaient dans la plupart des cas non seulement plus

rapides que les seconds mais pouvaient passer plus de temps au labour sans s'essouffler.

Cependant, les rendements des bæufs n'ont pas été mesurés car les 2 paires labouraient

généralement à la Fellemberg en même temps dans le même bassin. Seuls 30% des paysans

enquêtés ont pu donner de façon approximative les rendements de letrrs bæufs. Ceux-ci
seraient de 0.5 ha / jour en 5 heures de travail pour chaque paire bénéficiant du supplément

testé contre 0.40 par paire du lot témoin. Les premières mettraient 2 jours pour labourer t ha

contre 2 -iours et 1/2 pour les secondes. Il est à noter qu'en plus du labour, les paysans

utilisaient les bæufs bénéficiant le régime testé pour le hersage dans la boue à cause de leur

endurance.
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Contraintes et recommandations

La contrainte majeure rencontrée lors de I'exécution du test a été la rupture du stock de paille

ou.sa détérioration pendant la seconde moitié du mois de'Juillet suite aux pluies chez la

plupart des paysans. Certains paysans n'avaient pas stocké suffisamment de paille pour le test

et ceux qui avaient constitué de stocks importants n'avaient pas pris de dispositions

nécessaires pour leur bon conditionnement. La qualité du son et de I'ABH a étê aussi mise en

cause par l0 o/o des paysans. Ceux-ci auraient bénéficié du son vanné ou de I'ABH avarié.

Les paysans souhaitent pour la campagne à venir, de veiller sur la qualité des aliments mais

aussi de commencer le test un peu plus tôt par rapport à cette campagne.

5.2. Discussions

La supplémentation alimentaire des boeufs de labour est une pratique commune au niveau de

toutes les exploitations dahs tes 2 zones du test tout comme dans les autres zones de I'Office
du Niger. Celle-ci ïntervient généralement au couis des 2 mois précédànt les travaux de

préparation du sol et au début de ceux-ci. Les suppléments couramment utilisés se composent

de paille et de son de riz pendant la précampagne agricole et uniquement de son de riz au

moment des travaux. Cette dernière période correspond à un moment où les paysans ne

disposent plus de stocks de paille ou ceux-ci ne sont plus utilisables suite aux pluies précoces.

Lei suppléments testés qui en plus des ingrédients du supplément paysan contenaient de la

mélasse et un peu d'ABH ont permis une amélioration des conditions physiques des boeufs

dans chacune des 2 zones du test. Leur ingestion s'est traduite par une amélioration du statut

pondérale des boeufs même au moment des périodes intenses de labour. Par contre, les

Èoeufs soumis au supplément paysans (paille * son de riz) ont perdu du poids au moment des

labours. Cette perte de poids fut cependant plus sévère dans la zone de N'Débougou que dans

celle du Macina en rapport certainement avec la difference entre la disponibilité fourragère

des parcours dans les deux zones. Celle-ci serait plus élevée dans la zone du Macina que

dans celle de N'Débougou.

Des mesures réelles de rendement des animaux au labour n'ont pas été réalisées. Mais au dire

de certains paysans, les boeufs ayant bénéficié du supplément de [a recherche auraient été

plus effrcacês au labour que leurs homologues nouffis avec le supplément paysan (rapidité et

endurance ). Une telle performance aurait permis aux premiers malgré leur utilisation abusive

au hersage de labourer I ha enZjours contre 2 jours et demi pour les seconds.

Si I'effet bénéfique d'une strpplémentation alimentaire en fin de saison sèche sur l'évolution

pondérale des boeufs est peu sujet à discussion, sa répercussion sur leurs rendements au

iabour est très mitigée. En zone Office du Niger (sols lourds) une amélioration du rendement

des boeufs de labour supplémentés pendant la pré-campagne agricole de I'ordre de 34 % a êté

obtenue par Med a (1972). Une telle amélioration dans ladite zone n'a pas été observée par

Coulibaly et al. (1987; 1998) probablement à cause du temps d'utilisation des animaux (3hlJ).

de I'lrétéiogénéité des lots et de la faiblesse du ratio superficie lpaire de boeufs qui était de

2.9 dans la zone Retail. Pour le système ntil, si les études effectuées ont pennis de dégager

cles differences elt terme absolu entre les rendements des boeufs supplénretttés et non

suppléprentés, ces différences ne se sont pas révélécs statistiquement significatives au settil

cle'3 % (Dicko et al., 1982, 1984; Coulibaly, 1983, Traoré et al., 1985). La tendance des

boeufs non supplémentés à rattraper les supplémentés dès I'arrêt de la supplémentatioll,

I'utilisation abusive de ces derniers nrais surtout la texture sableuse des sols des zones d'étude,

ont été retenus par les auteurs ci-dessus cités comme éléments d'explication'

I
I
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La supplémentation alimentaire des boeufs de labour dans ce système n'a alors eu d'impact
positif sur leurs rendements au labour que lorsque leur poids était au dessous du minimurn
requis pour I'exécution du travail demandé. Cette faiblesse de poids n'est pas exceptionnelle
dans la zone ON à cause de I'utilisation fréquente des jeunes animaux ou des adultes éprouvés

par la saison sèche. De même la nature des sols de la zone Office du Niger exige des efforts
soutenus pour leur préparation.
A I'Office du Niger, l'alimentation des boeufs pendant la précampagne agricole doit être

basée sur la paille et le son de riz eu égard à leur grande disponibilité pendant cette période.

L'utilisation d'une solution de mélasse-urée sur la paille permettra encore de mieux valoriser

celle-ci par I'augmentation de son ingestibilité comme recommandé par plusieurs auteurs

dans les pays subtropicaux (Wanapat & Wachirapakorn,lgST en Thailande; Bamualim 8L

Floulkes,l988 en Indonesie; Pearson & Lawrence, 1992 au Népal et au Costa Rica). Force est

cependant de reconnaître la difficulté d'avoir de la paille de riz au moment des labours. En

effet, pendant cette période, les premières plûies entraînent le pourrissement des pailles suite

au manque d'inhastructures adéquates'de stockage et de conservation. En plus la paille est '

peu consommée par les animaux en présence du fourrage vert (herbes). La meilleure stratégie

d'alimentation des boeufs pendant cette période doit être alors basée sur le son de riz et sur

une faible quantité d'un concentré azotê comme I'ABH qui seront utilisés comme supplément

des parcours. La grande disponibilité du son de riz au niveau de I'ON suite à I'introduction

des décortiqueuses familiales milite en faveur d'une telle stratégie.

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La supplémentation alimentaire des boeufs de labour est une pratique commune dans les

zones de I'ON. Celle-ci bien conduite a beaucoup d'avantages que les paysans ont eux

mêmes reconnu: maintien des animaux dans des conditions physiques acceptables pour les

travaux de préparation du sol, augmentation de leur rendement au labour et de la disponibilité
en fumure organique suite à la semi-stabulation etc...

Le conditionnement physique des boeufs de labour entraîne généralement une amélioration

de leur rendement aux labours avec comme conséquence le repiquage ou le semis à temps qui

constituent un des facteurs d'augmentation des rendements. Le bon conditionnement des

boeufs peut perïnettre aussi au niveau de certaines exploitations après le labour de leur

champ, d'effectuer des prestations chez d'autres exploitations avec comme conséquence une

amélioration de leur revenu monétaire. Pour ce faire, les boeufs doivent être nourris en

stabulati on 2 mois avant les labciurs et au moment de celui-ci. Cela demande de la part' des

paysans non seulement la constitution de stocks importants de paille de riz mais aussi la mise

èn- place des infrastructures adéquates pour leur bonne conservation à cause des termites et

des pluies précoces.

Le test devant se poursuivre pendant les 2 prochaines années prend déjà en compte le souhait

des paysans : alimentation des animaux 2 mois avant les labours et pendarrt ceux-ci (1 mois).

Lcs suppléments seront constitués de paille arrosée d'une solutiolt de nrélasse- urée et de son

tle riz.pendant la prenrière période et de son + ABH pendant la scconde.
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7. POINT D'EXECUTION BUDGETAIRE

La première année d'exécution du projet était prévue pour I'an lggg pour un budget d'un
coût direct de 2 930 000 FCFA. Suite au retard accusé dans le déblocage des Fonds de
I'Appui Programme (Novembre 1999), le Projet ne pouvait plus démarrer en lggg comme
prévu. C'est le budget de I'an 2000 d'un coût direct de 5 334 000 FCFA qui a été alloué pour
réaliser les activités prévues en I'an I du projet c'est à dire I'année lggg. Ainsi, le niveau
d'exécution budgétaire par rapporl aux 5 334 000 FCFA a été d'environ de 50 oÂ et d,e 93 o/o

par rapport aux 2 930 000 CFA.

8. PROPOSITION DE BUDGET POUR LA NOUVELLE CAMPAGNE

'Le budget de 2001 (AN 2) est le suivant:

CODE IER RUBRIQUES BUGDET An 2000

I
I

641 I l0
621 100
62s 100
625 600
602 253
602 2s0
618 500

I 00 000
800 000
600 000
92 000

3 200 000
288 000

Main d'oeuvre spécialisée
Observateur
Déplacement
Frais de mission
Fourniture de recherche *

Fourniture de bureau
Atelier / Séminaire

Total coût Direct s 080 000

I 641 100
658 800

Salaires
Coûts indirects

674 594
l 349 188

t TOTAL 7 357 782
* : Intrants zootechniques

I
I
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I.

INTRODUCTION

La mise au point des techniques appropriées de pisciculture en étangs est un projet du Plan
Stratégique de la Recherche Agronornique dont I'exécution a commencé en novelnbre 1999.
Les activités sont l'étude des techniques de reproduction artificielle du Clttrius spp et la
définition des formules alimentaires adaptées.
Les résultats de la campagne 2000 présentés dans ce rapport se rapportent à la définition de
rations alimentaires pour l'élevage associé de Oreochromis niloticus (Tilapia nilotica) et

Clarias spp en étang dans la zone Office du Niger.

Objectifs

I .1 - Obj ectif glob al

L'objectif principale est d'augmenter la part de la piiciculture dans la production de poisson.

1.2- L'objectif spécifique

L'objectif de cette activité est d'élaborer trois formules alimentaires et les évaluer sur les

perfornrances de croissance de Oreochromis niloticus (Tilapia nilotica) et Clarias spp en

élevage associé dans les étangs.

II- Matériel et méthodes

L'essai a été conduit à Kourouma situé à 70 km de Niono dans la zone Office du Niger.

2.1- Description des espèces de poisson utilisés

Oreochromis niloticus
Communément appelé carpe. c'est poisson de la famille des Cichlidae qui est bien connu pour
ces qualités piscicole. C'est une espèce à cycle de vie court avec une croissance rapide (peut

atteindre 800 g) et une reproduction facile (se reproduit pratiquement tous les 45 jours). Il a

un régime alimentaire plastique c'est-à-dire qui peut se noulrir de un peut de tous sans aucune

conséquence sur la qualité de sa chair. Du point de vu anatomique c'est un microphage
filtreur qui a coultle nourriture préférée les phytoplanctons et les limons riche en algues
sédimentés. Du point de vu valeur co_mmerciale c'est un poisson dont les sujets de plus d".-
100g sont très bien appréciés par les consommateurs pour faire du poisson frite.

Clarias spp

Communément appelé silure, c'est un poisson de la famille des Claridae. C'est une espèce à

cycle de vie long avec une croissance rapide (peut atteindre l0 kg) mais se reproduit une fois

dans I'année en ntilieu naturel fiuillet- septembre) si les conditions sont réunis. C'est un

prédateur de préférence, se nourris de petits poissons. Il vie principalement sur le fond et ne

rcntoltte cn surfacc que pour chasser des proies ou pour des besoins respiratoires en cas de

fiorte hypoxie. C'est un poisson qui à l'état fumé se conserve très longtemps et par conséquent

est très apprécié et recherché par les consomnrateurs au revenus ntoyens et faibles.

t
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En élevage associé ces deux espèces apparaissent très complémentaires. D'une part le Clarius
spp en tant que prédateur empêche le surpeuplement de l'étang par les alevins de
Oreochrontis niloticus issus de la reproduction des populations non-sexuées mises en
élevage. D'autre part ces deux espèces occupent des compartiments différents dans l'étang.
Oreocltromis niloticus vie prioritairement dans le compartiment pélagique et périphytique de
l'étang tandis que Clarias spp vie prioritairement dans le compartiment benthique.
Du point de vue zootechnique c'est deux espèces consomment les aliment distribues en
élevage (farine basse, son de riz, farine de poissons, tourteau etc.) et sont à mesure de les
convertir en terme de croissance.

2.2- Les étangs

Six étangs de 510 'm2 chacun ont été utilisés pour la conduite de I'essai. Ces étangs sont
alimentés en eau par gravité à partir de I'arroseur principale du Kouroumari. L'eau est

conduite par un ttiyau central de grand diamètre (20cm) enfouie le long des digues sur la
largeur des étangs. En plus chaque' étang dispose d'un tuyau d'alimentation
perpendiculairement placé par rapport au tuyau central et doté dq vanne d'arrêt. Ce système
fait que les étangs peuvent être alimentés en eau ensemble ou individuellement en fonctiori
des besoins.

2.3- Choix des aliments et composition des formules alimentaires

Les aliments choisis sont la farine basse de riz, le tourteau de coton et la farine de poisson.
Ces trois aliments ont été choisis grâce à leur disponibilité. La farine basse est très abondante
grâce à Ia riziculture irriguée. Cette farine basse est produite par les rizeries (farine basse

pure) et par les moulins des paysans (mélange de faine basse et de son de riz). Elle est

principalement utilisée pour nourrir le bétail, mais avec l'émergence de la pisciculture peut
être utilisé aussi pour la nourrir les poissons. Le tourteau de coton est fourni pu. les usines
d'extraction d'huile de coton à partir de la production cotonnière des paysans et est vendu à un
prix abordable. La farine de poisson est obtenu par les pêcheurs en broyant les poissons non
commerciable ou mal fumés.
Ainsi des ces trois aliments le plus disponible est la farine basse de nz, suivie du tourteau de

coton puis de la farine de poisson. Cette situation nous amené à composer les trois formules
alimentaires suivantes qui ont été testées dans les étangs (figure 1):

Formule 1: 100% farine basse de riz (Fb);
Founule 2: 80% farine basse de riz (Fb)et 20% farine de poisson (Fp);

Formule 3:80oÂ farine basse de riz (Fb) et20oÂ tourteau de coton (Tc).

Bien que théoriquement les trois formules alimentaires n'ont pas les mêmes valeurs nutritives
en protéine car les quantités et la nature des protéines dans les formules diffèrent, il est

intéressant de savoir quel est le niveau de croissance que chaque ration permet d'engendrer

dans la zone Office et de dire si ces différences théoriques se traduisent en tenne d'efficacité
cl'utilisation de dil'férents type protéine (animal ou végétal) parces deux espèces de poisson.

I Chaquc lormule constitue un rrodalité expérimentale (traitentent) et par suite d'une

I randomisation, la formule I a été appliquée dans les étangs 1,6; la formule 2 dans les étangs

2 ,4 et la formule 3 dans les étangs 3 et 5.

T

I
I
I
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2.5-Yariables mesurés et paramètres calculés

Les variables mesurées sont le poids des échantillons de poissons par étang et nombre de

poisson récolté par étang fin d'élèvage ainsi que les mortalité. Les poids ont été mesurés en

début d,élevage (empoiùonnement), aux différentes pêches mensuelles de contrôle, en fin

d'élevage (pêihe finale). Les paramètres calculés sont le poids moyens des poissons, les

gains aË poiar, le pourcentage de récupération par étangs, les poids récoltés par étang.

2.6- Analyse des données
L,analyse des résultats a consisté à comparer les trois formules alimentaires utilisées à partir

,des gàin, de poids réalisés par chacune des deux espèces et des productions de poisson

obtenues. Le iu,.,* de récupéàtion des poissons est le rapport (en pourcentage) du nombre de

poissons récoltés sur le nombre mis en charge . Le poids moyen par espèce et par étang en

fin d'élevage est calculé en rapportant la biomasse totale de I'espèce au nombre total

d'individus de ôette espèce récoltés dans cet étang

III- RESULTATS ATTBNDUS

Le résultat attendus de cette activité est que les effets des trois formules alimentaires sur la

croissance de O. niloticus eï Clarias spp sont connus et une ou deux formules sont proposées

à la vulgarisation.

IV- POINTS D'EXECUTION TECHNIQUE

4. 1- Calendrier effectif d'exécution

Tableau 2: Diagramme des activités

Mois de I'année
2001Activités 2000

I GIIecte et stockage des alevins ilt lil
iltnettoyags et mise en eau des étangs

I iltÂctrat eet stockage des intrants
illEmpoissonnement ilt lll u ttt lll ltt llt

I Suivi de-l'élevage
ill lll il t lll lll ttl

Pêches de contrôle
ilt lll 77/1//1tt ttt ttt ttt ttt

Sâisie aes données

I Vliite du cnef de projet lll ill
Pêche finale
.Analyse des données

t
I
I
I

Rédaction de raPPort

4.2- Observation sur le déroulement des activités

Les mesures physico-chimique de I'eau des étangs n'ont pas pu être effectuées tous le long de

l,essai. Les appareils commandés à cet effet ne sont pas encore payés à cause des problème de

décaissement avec les fournisseurs.
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V-Résultats Obtenus et discussions

5.1- Résultats

5.1.1- Production de poisson

La production de poisson a été plus élevée pour les étangs oùr la formule 2 (80% farine basse

de riz)et 20% farine de poisson ) et 3 (80% farine basse de riz et 20o/o tourteau de coton ) ont

été appliquées (tableau 3).

I Tableau 3: Nombre (N) et poids (P) en kg de poissons récoltés.

Fomulel Formule2 Formule3I
Clarius 63 432 16,3 68,86 190 555 68,9 145,7 574 360 98,38 77,47I Tilapia 685 325 65 44,5 315 273 5l ,79 39,93 267 280 40,69 43,34

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

Totaux l 505
'66

r 333 306,43 148r 259,88

E - étang

D'autres espèces d'un poids total de 2,3 kg ont été rencontrées dans les étangs 3, 4, 5 et 6 Il
s'agit de Titapia zillii, Synodontis nigrita, Polypterus annectens et ,Scrotherodon galilaeus.

La présence d'une telle quantité de poisson de ces espèces dans les élevages semi- intensif en

milieu ouvert est habituelle et n'a aucune influence significative sur les résultats.

5.1.2- croissance des poissons
Les poissons ont réalisé une bonne croissance au cours de cet élevage. Les gains moyens de

poids ont varié entre 63 et 130 g pour le Tilapia et 135 et 340 g pour Ie Claria.s (tableaux 3

et4). Toutefois il convient de signaler des fortes pertes d'origines diverses (prédation'

mortalité par manipulation lors des pêches de contrôle, fuite dans [e réseau de drainage au

niveau du moine) au cours de I'essai.

Dans l'étangl les fortes pertes de Clarias enregistrées (63 récoltés contre 680 mis en charge)

n'ont pas perrnis de réduire efficacement les alevins issus de la reproduction de la population

mère de Tilapia comparativement aux autres étangs. Ceci explique le nombre élevé de

Titapia récolté avec un poids moyen inferieur à ceux dans les autres étangs (tableau 4). Dans

ce même étang, la réduction du nombre de Clarias--a favorisé un gain de poids important chez

cette espèce par rapport à ceux des étangs 3 et 5 (tableau 3).

Tableau 4: Gain moyen de poids par poisson taux de récupér'ation des Clarias

Gain de poids, g o/o de récupératron

Formulel Etangl 240
Etan96 64

Formule2 Etang2 340

Etang'l 244
Fornrule3 Etan93 t52

r35
28

82

84

Etang5 196
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Tableau 5: Gain moyen de poids par poisson et taux de récupération des Tilapia

Gain de poids, g oÂ de récupération
Formulel Etangl 63 20r

Etang6 102 96
Fonnule2 Etanq? 130 93

Etang4 1 13

Formule3 Etang3 123 79

Etang5 125 82

5.1.2.1- Influence des 3 formules alimentaires sur le gain de poids des poissons

Tableau 6: Influence des trois formules alimentaires sur le gain moyen individuel de

poids (g) des Clarias récoltés

Répétitions Formule 1 Formule 2 Formule 3

80

Moyennes (g) 148,36 265,50 17 6,18

N (nombre de poisson) 495 745 934

S (écarts types) 35,02 43,61 30,67

Tableau 7: Influence des trois formules alimentaires sur le gain moyen individuel de

poids (g) des Tilapia récoltés.

Répétitions Formule I Formule 2 Formule 3

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

Moyennes (g) 75,50 122,10 124,02

N (nombre de poisson) 1010 s88 547

S (écarts types) 18,23 8,50

Les résultats présentés dans le tableau 6 et 7 montrent que les gain de poids réalisées par les

poissons nourris par la farine basse enrichie avec de la farine de poisson ou du tourteau de

coton sont supérieures à celle réalisée par les poissons qui ont reçu uniquement la farine

basse (tableau 5 et 6). Les differences entre les formules pour les deux espèces sont

hauterrrent signi{ïcative pour p<0,01. la comparaison farine de poisson/tourteau de coton

montre que pour le Tilapia c'est le tourteau de coton a donnée le meilleur gain de poids

malgré que cet dernier contient moins de protéine que la farine de poisson-.

5.2- Discussions

L'anahrse de la croissance et de la production a montré que la farine basse de riz associée à

la farine de poisson ou au tourteau de coton améliore la croissance et la production par

rapport à la farine basse simple. Cela s'explique par la teneur plus élevée en protéine

digestible de ces deux formules alimentaires. En effet les poissons ont plus besoin de protéine

pour leur croissance que les autres animaux. Le besoin du Clurius en protéine digestible se

sirue entre 35 à 40'/" dans I kg de rnatière sèche d'alintent ( ADCP, 1983) et celui de

Oaochromis nilotir:us est de 35% de la ration ou bien 2lglkg de poisson en élevage (Newman

cr al.,1979; Jauncey et Ross,1982; Tacon et cowey, 1985; Tabthipwon,lgS5). Ces besoins

sopt loin d'être couverts par une distribution unique de farine basse de riz qui ne contient que

l5% de protéine brut (P. Morissens et al.,l99l) alors que la farine de poisson en contient 46
o/o et le tourteau de coton 37 % ( Privizencièv, I 991 ).

1,00
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Toutefois le fait que Oreochromis nilotia$ a donné le meilleur gain de poids avec le tourteau

de coton montre que cette espèce valorise mieux les protéines d'origine végétale que celles

d'origine'animale alors que pour le Clarias c'est le contraire.

Ces résultats de croissance avec ces deux fonnules alimentaires sont supérieures à celles

obtenues dans un essais de polyculture avec et sans fertilisation en utilisant la farine basse

sinrple (Touré, Niaré, CP lggg). Elles sont également supérieur à la croissance réalisé en

élevage associé de ces deux espèces au Congo ( De Graaf et al., 1996).

Toutefois les fortes pertes de poissons enregistrées au cours de cet essai montrent la nécessité

de bien protéger les étangs.

VI. POINT D'EXECUTION BUDGETAIRE

Budget alloué: 1 1073300
Budget exécuté: 7 270 155

VII- BUDGET ANIiEN SUIVANTE

Tableau 9: Frais opérationnels du projet RHA2 pour I'année 200f (y compris les

services à rendre par MoPti)

Rubriques budgétaires Année 2002

Niono Sen'ices à rendre Par MoPti

Mâin d'æuvre temporaire 360 000 360 000

Main d'æuvre spécialisée 600 000

I Déplacement 1 800 000 900 000

Frais de missions 375 000 1 125 000

Fourniture de recherche 500 000 I 50 000

I Intrants zootechniques 500 200 000

Fournitures de bureau 192 000 192 000

Analyses 1 80 000 I 50 000

I Confection de rapPort 200 000

Total 4 607 000 3177 000

I
I
I
t
I
I
I
I

Total général 7 784 000

VIII- CONICLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

8.1- Conclusion générale

les fornrules alimentaires à base de farine basse de riz enrichie avec de la farine de poisson ou

du tourteau de coton améliorent la croissance et la production de Clurias spp et de O'

ttiloticus ep élevage associé par rapport à la farine basse simple. Les fortes pertes de poisson

cnregistrées au .ou6 de l'élevage montrent la nécessité de bien protéger les étangs' La

.o,-,-,puruison de I'utilisation du tourteau (protéine d'origine végétal) et de la farine de poisson

lproiéine d'origine animale) par les deux espèces montre que O. nilotictts utilise plus

efficacement lJs protéines d'origine végétal que celles d'origine animale alors que chez le

Clurius on observe le phénomèni contraire. Compte tenu de la disponibilité de la farine base

de riz et du tourteau, la formule trois (80"/g farine basse de riz et20o/o tour-teau de coton) peut

être recommander pour la pisciculture en 4'-' région.
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8.2- Perspectives

Dans le cadre de la poursuite de cette activité, I'essai de cette campagne en, 
-c-out 

porte

toujours sur l'élevage associé des deux espèces. Il s'agit comparer I'effet de la 3"n" formule

alimentaire (80% farine basse de riz et 20oÂ tourteau de coton ) sur la production et la taille

des poissons en utilisant différentes densités et proportions.d'empoissonnement avec les deux

.rpè""r. le dispositif expérimental est en Bloc de Fisher avec un facteur densité à 3 modalités

et2 répêtitions:

- deux poissons aux m2 avec une proportion de 2 Clarias pour un O. niloticus ;

- trois poissons au m2 avec une proportion de 2 Clarias pour un O. niloticus:

- trois poissons au m2 avec une proportion de I Clarias pour 2 O. niloticus.

Tous les étangs seronr fertilisés. Compte tenu de la disponibilité et du prix abordable du

tourteau de coton en zone Office du Niget par rapport à la farine de poisson, la formule 3

(80% farine bass. de riz et 20oÂ tourteau de coton) sera reconduite comme aliment dans

I'essai.

Variables à mesurer

Le poids des poissons : Un échantillon de 50 poissons par espèce et par étang seront

individuellemeni pesés (au gramme près) à I'empoissonnement et à la fîn de chaque mois

d'élevage.

Les mortalités constatées (nombre et date) ainsi que les quantités d'aliments (en Kg)

distribuées seront notées.

paramètres physico-chimiques de I'eau des étangs (température, oxygène dissous, pH et

conductivité) seront mesurés lors des pêches mensuelles de contrôle.

266



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

tx- MrÉnnxcns BIBLIoGRAPHIeUES

ADCP. aquaculture Development and Coordination Programme, I 983. Fish feesds and

feeding irr developing countries. An interim report on the ADCP feed developntettt
programme. Rorne. FAO-ADCP/REP/93/ I 8:97pp.

De Graaf, G.J, F Galemoni, and B. Banzoussi, 1996. Recruitment control of nile tilapia.
Oreochromis niloticus, by the African catfish, Clarias gariepinus (Burchell 1822\ and the

snakehead, Ophiocephalus obscuris. I.A biological analysis. Aquaculture 1996.(in pressl

COWEY C.B et P LUQUET, 1983, physiological basis of protéine requirementof fishes.

Critical ananlysis of allowance; In: Protéine ntétabolism and nutrition, Anal M., R Pion et D.

Bonin. Eds INRA, paris, Vol I. 365:384. '

JAUNCEY.K., B ROSS,1982. A guide to tilapia feeds and feeding. Institute of aquaculture,

University of stirling, Scotland, 1 11p.

PRIVIZENCIEV Y A, 1 991 ,pisciculture intensive dans les mares et étangs. Moscou

ugropromisdat,36S p.

P Morissens et al., Fish nutrition in practice, Biarcitz (France), june 24-27, 1991. Eds I NRA,

Paris 1993 ( les colloques n"6I), p 717-726.

TACON A.G.J et C.B. COWEY, 1985. Protéin and amino-acid requirements.i in: Fish
Energetic: new perspectives, Tytler P. and P. Calon Eds., 155-183.

TOURE Alassane, NIARE Tiéma, Institut d'Economie Rurale, Comité de Programme,

Rapport de recherche, 1998.

267


