
I
I
t,t
t{
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I,
tO

I
I

w
4ç?7

ûRfuc2

Ministère de I'Agriculture'
De L'Elevage et de la Pêche

RéPublique du Mali
LIn Peuple-[Jn But-Une Foi

Institut d'Economie Rurale

Direction Scientifique

Programme Sorgho

Xfi ème Session
du comité Technique Régional du CRRA

de Niono

Chef de Programme : Dr Aboubacur Touré

6 au I Mai 2003

uI?ooe
B'BLIOTHEAUE

0 q,te: 
",f Ii=-Er:rùir."=- / /'t j



I
t
1.,

l'
I

Perconnel de ta délégalion da programme sorgho ù Cinzana :

Mamadou N'diaye, délégaé du programme, entomologiste

Zoumana KouYaté, Agronome

AIi B. Touré, Sélectionneur
Dédé Koné, aPPui ù la recherche

Cheick Amadou Kéita, appui à la recherche

Mamadou Sacko, aryPui à Ia recherche

Kissima Traoré, aPWi ù la recherche

Chefs de proiet :

Dr Aboubacar Tourë, Chef de programme sorgho, chef de proiet Sor 2'I'

Dr Mamourou Diourté, chef de Proiet sor 4.1, Bænako

Dr Yacouba O Doumbia , Chef de proiet Sor 3' I
Mr Abdoul Wahab Touré, Chef de Proiet Sor I ' I

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
lF'

l'
t
t



I
I
I
l!

I
I

Introduction

Le sorgho, (Sorghum bicolorp I Mqench) est principalement cultivé dans les zones

semi arides et subtropicales. Il occupe la 5è* itu.9 
-du 

mondiale en production de grain

céréalier après le blé, le iz,le maïs, et l'orge. Le sorgho est une céréale traditionnelle pour de

millions de populations en Afrique de I'ouest où il représente à peu près 30o/o de la production

grainière dans la région.
En 1996, la production totale du sorgho en-Afrique de f'O1e1t et du Centre était

estimée à l0 544 000 tonnes récoltees sur unr"r,.rperficie giobale de 1l 678 000 ha ' Environ

g1yo de cette production est produite par le Niàeria le Burkina Faso, le Mali et le Niger

(FAo, lggT). Àr, vtoli, le roigho est cultivé entre les isohyètes 400 et 1300 mm et en

condition de décrue. pour la 
"a,ipagne 

agricole 1gg6-lgg7,les emblavures pour le sorgho au

Mali étaient de 540 66g ha pour 
"nË 

proa"ction de 540 273 tortes soit un rendement de 999

kdha (DNSI, l9e7).
Au Mali t; grains de sorgho servent à la préparation du tô, bouillie, cous-cous,

galettes, kini, déguè, bière locale etc. Le sorgho est aussi utilisé dans I'alimentation des

animaux. Les tiges sont également source 
-4" matériel de construction, d'énergie, de

fabrication de nattes. Le sorgf,o sert aussi à faire de la teinture, de brosse de balais' Le sorgho

peut enfin être utilisé pour la fabrication de sirop.

La culture du sorgho est essentiellement traditionnelle et liée aux conditions de

précipitation. on distingurtr,r* types de cultures de sorgho : une pluvieuse et une de decrue'

- La culture pliviale ou àô saison pluvieus. .t pratiquée dans les zones sahélienne,

soudanienne et nord guinéenne, respectivàment entre lés isohyètes 600-800 nffi, 800-1000

mnL 1000-1200 mm. cette culture est surtout dominée par la race guinéa- La production

dépend de la distribution des pluies dans le temps et dans I'espace

- Laculture de décrue qui se pratique au moment des decrues de certains cours d'eau'

Elle est moins répandue que tu culture pluviale et se pratique dans la vallée du Sénégal, du

Niger et au tour des lacs (Niangaye, Dô, Télé, Fati, Faguibine e!c.. cette culture concerne

priîcipalement la race Durra ,o"it àn y rencontre quelques types guinéa'

De nombreux facteurs biotiques et abiôtiques expliquent les faibles niveaux de

rendement observés au Mali. Il s'agit notamment dô h rédùction de la duree des saisons de

pluie, retard sur les dates optimalÀ de semis , la mauvaise qualité des semences, le faible

potentiel de rendement des ,rarietés locales, la faible utilisation des engrais, le faible niveau de

fertilité des sols, les attaques des ennemis des cultures, le faible pouvoir d'achat des paysans et

le manque de marché pour I'utilisation du sorgho autre que I'autoconsommation-

Le programme sorgho utilise une approche multidisciplinaire pour la levée des

diftrentes contraintes à ta production d,, sorgirà. Ainsi quatre projets de recherche intégrés et

inter régionaux ont eté initiés et sont en cours d'exécution'
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Mise au point et adaptation des techniques de gestion de la fertilité des sols

dans les systèmes de culture à base de sorgho en zones sahélienne et

soudanienne.

Z oumana KouY até, Agronome

1. Objectif global : . -r t,__^^ t-^+A.r^ Jo c-,+itio
Accroître la productivité du sorgho de ztr/opar la mise au point d'une stratégie de fertilisation

des systèmes de cultures adaptê aux diveises situations agricoles, et faisant intervenir des

techniques à faible investissement monétaire dans la gestion de la fertilité des sols'

2. Objectifs sPécifiques :
- Mettre u,., point des formules de fertilisation adaptées aux diverses situations agricoles

du Mati en \^re d'une production durable de la culture de sorgho; 
,

- Evaluer des techniques de gestion de la fertilité du sol faisant intervenir des

légumineuses, des plantes de couverture ou de la jachère de courte duree dans les systèmes de

culture à base de sorgho;
- Analyser la variabilité de la réponse du sorgho en relation avec des facteurs liés à

l,environnement de la culture (pluviométrie, sol, éléments nutritifs...).

Evaluarion de la réponse de deux vafiétés dc sorgho anx effas résiùtels dcs modæ de

gestion des légurtneases et des résidns de récolte 
-en 

fonction de dcttx doses de phosphote

naturel de Tîlemsi ( PW-

Dans le cadre de I'exécution de ce projet, des travaux de recherche de la campagne

20oz - 2003 ont porté sur le suivi de l'évol"tiô" de la fertilité du sol et du rendement du

sorgho dans les systèmes de culture à base de sorgho. Cette activité a été exécutée à travers

une Evaluation de la réponse de deux variétés de sorgho aux effets résiduels de différents

modes de gestion des légumineuses et des résidus de récolte en fonction de deux doses de

phosphate naturel de Tilemsi ( PNT)'

La dégradation des caractéristiques physiques et chimiques des sols sous I'effet de la

culture ou des façons culturales est I'une a.r r.res principales de la baisse de la fertilité des

sols. Elle résulte de l'appauwissement des sols en matiète ôtganique, de la diminution de leur

activité biologique, de la baisse de leur cap acitê, d'échangà cationique. La recherche et la

proposition de techniques culturales permettant d'améliorJr I'utilisatioru l'exploitation et la

conservation des sols est par conséquùt nécessaire en vue d'une agriculture durable'

Ainsi, à partir d,anciens esiais modes de gestion des légumineuses et des résidus de

récolte, sur un sôt de texture limoneuse à la Station de Recherche Agronomique de cinzana' la

présente recherche se propose de comprendre leur influence sur les modifications physiques et

tni*iqrres du sol et l'évolution des rendements de la culture de sorgho.

3. Matériels et Méthodes

site: station de Recherche Agronomique de cinzana
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Objectifs:
L. suivre, sous l,arrière effet de différents modes de gestion des légumineuses et des résidus

de récolte, l,évolution des propriétés chimiques et phyiiques du sol et les rendements de deux

variétés de sorgho en fonction de deux doses de PNT'

z. Identifie, ,t"proposer le mode de gestion qui permet de maintenir à long ou à moyen terme

la productivité du sol et les rendements du sorgho.

Matériels
Sol:
Les recherches sont conduites sur un sol hydromorphe minéral à engorgement de surface et

pseudogley de profondeur (Kéita et al',1981)'

Culture z 2 vanétés de sorgho

Wassa : variété améliorée de sorgho'

CMDT 38 : variété locale de sorgho'

Méthode
rlispositif expérimentar_: le dispositif utilisé est un split-split-plot à 5 répétitions'

Facleur princiPal-z 2 doses de PNT
Èr : roo kdha de PNT avant le semis;

. F2 : 300 kglhade PNT avant le semis'

Facteur secondaire: anciennes parcelles de 5 modes de gestion des cultures

Tl: Monoculture de sorgho avec exportation des résidus de récolte chaque année

T2t Monoculture de sorgho avec restitution des résidus de récolte tous les deux ans

T3: Rotation niébé - sorgho (fanes de niébé exportees après la récolte)

T4: Rotation sesbania - rlrgtto (sesbania enfoui par un labour de fin de cycle)

T5: Rotation dolique - rotgîo qaotqu. enfoui par un labour de fin de cycle)

Facteur tertiaire z 2 variétés de sorgho (CMDT3E et wassa)

La dimension de la parcelle élémentaire est de 18,5 m x3,75 m (5 billons de 18,5 m) avec I

mètre entre les réPétitions.

4. Résultats et Discussions

4.L. Sol
Modifications chimiques au niveau de la rhizosphère

Le pH du sol a été mesuré dans la rhizàsphère de la culture de sorgho aux stades

montaison, début épiaison et floraison. Les pH obseryér sont tous moyennement acides avec

un risque d'acidification plus élevé sous la monoculture de sorgho par rapport aux autres

rraitements (tableau l). Les doses de PNT (100 kg/h?, soit 20,58 kg Pzos et 300 kg/ha" soit

6l,74kg p2os ) apportées n,ont pas eu un 
"if"t 

sifnificatif sur les valeurs observées' Il en est

de mêmè pour f*r 
"inq 

modes de gestion des cultures-

sur le plan nutrition minerale de la culture de sorgho, les valeurs absolues des pH

mesurés confèrent un léger avantage à I'engrais vert sesbania en terme de disponibilité des

éléments nutritifs du sol.
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Teblcau l: Effets traitements zur le pH du sol aux stades montaiso4 début çiaison et floraison de la

- culture de sorgho; S RA'/Cinzana 2002'

Variable

Traitements pHl P}I2
montaison début

pH3
floraison

eDlalson

Fertilisation (F)

6,07 5,90 5,74
- 100 kg PNT/ha (Fl)

- 300 kg PNT/ha (Fz) 6,06 5,88 5,70

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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fvtodet de gestion des cultures (G)

- Monoculture de sorgho (résidus exportés)

- Monoculture de sorgho (résidus restitués)

- Rotation niébé - sorgho

- Rot. sesbania - sorgho (sesbania enfoui)

- Rotation dolic - sorgho (dolic enfoui)

5,91

6,08

6,1 1

6, l8

6,07

5,76

5,87

5,92

6,07

5,85

5,60

5,84

5,75

5,79

5,63

4.3. Culture de sorgho
Les plant, ont eté affectés par des déficits hydriques assez fréquents pendant tout le

cycle de développement de la culture de sorgho'

dff"t engrais (PNT) sur la culture de sorgho

euelle que soit la variable mesurée, il n'y a pas de différence significative entre les

deux doses de pNT appliquées (100 et 300 r<gltral c-e résultat peut s'expliquer par la faible

solubilité du pNT et ltnsuffrsance des pluies pendant I'hivernage.

Effets du mode de gestion des cultures sur le sorgho

Les résultats antérieurs n'ont pas permis de Oeprtttg"r les effets des trois légumineuses

(rotation niébé - sorgho; sesbania et dolic en engrais verts - sorgho) sur le rendement du

sorgho. Les résultats de la campagne zoozont montré des diftrences significatives entre les

densités de plants, le nombre de pànicules récoltées en faveur de I'engrais vert sesbania et des

diftrences hautement significatives entre les rendements panicules, grains, paille et la

biomasse aérienne totale produite en faveur des engrais verts sesbania et dolic' Cependant'

l,effet du mode de gestion des cultures sur le rendement en grains dépend de la dose de PNT

apporrée (tableau 2). Avec la dose de 100 kg de pNT/ha 
!20;58 

kg P2os ), I'effet résiduel de

l,engrais vert sesbania est le meilleur traite;ent avec | 374 kg/ha de grains, suivi de celui de

l,engrais vert dolic (l l9g kdha de grains). Les augmentations de rendements en grains

apportées par les engrais verts par rapport au témoin monoculture de sorgho sont

respectivement de l,ordre de isyo (ls+ rcrtt"l et lTYo (178 kdha) Quant à l'application de

300 kg/ha de pNT, soient 61,74 kg de Pror, l'effist résiduel- de I'engrais vert dolic est le

meilleur traitement avec | 37g kg{h;de grains (+ 358 kglha). Tous les autres traitements sont

équivalents entre eux (tableau 3)'
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Malgré une interaction variété x mode de gestion des cultures non significative, la

variété de sorgho wassa a été moins exigeante aux différentes techniques de production'

comparée à Ia cMDT3g é&(tableau 4) D;autre part, pour un même mode de gestion des

cultures, les écarts de rendement observés entre les engrais verts sesbani4 dolic et le témoin

monoculture de sorgho avec exportation annuelle des résidus de recolte sont plus élevés avec

la variété cMDT3g qu,avec la variété wassa. ces différences sont respectivement de I'ordre

de2g7 kglha,33l kg / ha de grains pour la cMDT38 et 184 kg, 205kglhade grains pour la

wassa. ces résultats peuvent aussi soutenir les hypothèses selon lesquelles la CMDT38 serait

plus exigeante que la variété wassa et trouveraiiâe meilleures conditions de production avec

les traitements engrais verts sesbania et dolic.

Tableau 2: Effets traitements sur

(kg/ha), SRA/Cin zana 2OO2'

les rendements panicules, grains et paille de sorgho

(kdha)
Traitements

Grains Paille Biomasse
récolte

Fertilisation (F)

- 100 kg PNT/ha (Fl)

- 300 kg PNTlha (F2)

I 16l

| 132

5 062

5 207

6 883

6 934

fVfoO*t Oe gestion des cultures (G)

- Monoculture de sorgho (résid' exportés)

- Monoculture de sorgho (résid- restitués)

- Rotation niébé - sorgho

- Rot. sesbania - sorgho (sesbania enfoui)

- Rot. dolic - sorgho (dolic enfoui)

l 020

I lo2

1 061

| 261

1 288

4456d

4 839 cd

5 039 bc

5877a

5 461 ab

6076c

6 582 bc

66s9b

7809a

7417a

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

Variétés de sorgho (V)

vr (CMDT38)

V2 (Wassa)

I 084b

1209a

5912a

43s8b

7 649

6 169

Ir{B: Les chiffres accompagnés par res mêmes lettrgs.dæts la même colonne et pour le même -facteur ne difrèrent

pas statisnquemeii n:tï" ià rcti de Duncan aa seuil de 5 %-
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Tableau 3: Interaction dose de PNTx mode de gestion des cultures sur le rendement

grains (kg/ha) sorgho (kg/ha), SRA/Cin zana, 20Oz

Doses de PNT

Mode de gestion des cultures
100 kg/ha 300 kg/ha

(résidus de sorg'exPortés) 1 020b

l 085b

I r29b

1374a

I 198 ab

l 020b

1 120 b

993 b

1148b

1378a

- Monoculture de sorgho (résidus de sorg. restitués)

- Rotation niébé - sorgho

- Rotation sesbania - sorgho (sesbania enfoui)

- Rotation dolic - sorgho (dolic enfoui)

Tableau 4: Effets des modes de gestion

sorgho sur le rendement grains sorgho (kg/ha),
des cultures en fonction des variétés de

SRA/Cinzana, 2002.

Rendements gralns
Mode de gestion des cultures

(kdha)
CMDT 38 Wassa

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

Jdonoculture de sorgho (résid. sorg.exportés)

sorg. restitués)

943

999

966

| 240

| 274

098

205

156

282

303

- Monoculture de sorgho (résid'

- Rotation niébé - sorgho

- Rotation sesbania - sorgho (sesbania enfoui)

- Rotation dolic - sorgho (dolic enfoui)

Conclusion
L,insuffrsance des pluies de la campagne 200212003 pendant presque tout le cycle de

développement de laculture de sorgho a affecté les rendements'

Les résultats de ,nrr,rræ i, pH du sol montrent une acidification de celui-ci en

fonction des diftrentes phases de développement de la culture quel que soit le traitement' En

terme de disponibitité des éléments nutritifs du sol, les résultats confèrent un léger avantage à

l,engrais vert sesbania et un risque d'acidification plus élevé sous la monoculture de sorgho

pa.r rapport aux autres traitements'

Les doses de phosphate naturel de Tilemsi apportées n'ont pas eu un effet significatif

sur les variables ou paramètres mesurés. cependant, I'importance du mode de gestion des

cultures dans l,amélioration du rendement en grains du sorgho à la faveur des engrais verts

sesbania et dolic dépend de l'apport de pNT. Èn présence d'un apport de 100 kdha de PNT'

l,engrais vert sesburriu est te *.iitrrr traitement avec r 374 kg/ha de grains contre 1020 kdha

porril, témoin, soit une augmentation du rendement de 3 5% (354 kg/ha)

Toutes fumures confondues, l'efïet résiduel des traitements engrais verts, sesbania et dolic ont

respectivement permis d'obtenir des a'gmentations de rendemànts de 24To Q4l kdha) et 260^

(z6gkg/ha) par rapport au témoin. Par rapport à la rotation niébé - sorgho, ils ont apporté des

augmentations de ràndement de l'ordre àe lg/o (200 kdha) et de 21,39/o (227 kg/Ta)' Les
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traitements engrais verts seraient les modes de gestion durables des cultures pour l'amélioration

ou le maintien des rendements de la culture de irgho dans les conditions de cette recherche' Les

résultats d,analyses physiques d'échantillons de sol en cours permetffont d'apprécier l'évolution

des propriétés physiques du sol et la durabilité des modes de gestion des cultures' Bien que

positifl, l,effet ierioulr de la restitution des résidus de récolte une annee sur deux n'est pas

significæif.
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MISE AU POINT DE VARIETES I}E SORGHO DANS UNE PERSPECTIVE

D'UTILISATIONINDUSTRIELLEAUMALI

Dr Ahoubacar Touré, Sélectionneur

1. OBJECTIFS DU PROJET :

1.1 Objectif Global:

L,objectif global de ce projet est I'amélioration conjointe de la produstivité et de la qualité du

grain de sorgho dans une perspective d'utilisation artisanale et industrielle au Mali' Cette

augmentation de la production passera par une amélioration des composantes du rendement,

une résistance aux nuisibles, unà adaptution aux aléas climatiques; par une valorisation et une

diversification des produits céréaliers locaux.

1.2 Objectifs sPecifiques:

Les objectifs sPécifiques sont:

1. développ*, un, ou deux variétés de sorgho à rendgpent élevé, adaptées aux 9o1{itions
agro-climatiques de la zone et 

"yun:t 
les qualités qui se prêtent à I'utilisation

industrielle et artisanale,

z. définir les critères importants de choix du grain de sorgho pour I'utilisation

industrielle et artisanale,

3. déterminer les bases génétiques des paramètres de qualité du sorgho,

4. mettre au point des p-roduits industriels et des procédés technologiques mis en oeuvre

pour les Produire,
5. connaître l,aptitude des varietés sélectionnées à la première transformation et à

I'obtention de bons produits de base,

6. contribuer au transfert de technologie en milieu reel'

2. MATERIELS ET METHODE

2.1 Bloc de croisements

Les croisements ont pour objeaifs principaux le maintien et le transfert des qualités

organoleptiques des varietés locales exigees p; h populaJion I'amélioration de la résistance des

matériels à ta sécheresse, aux maladies foliairès, aux principaux insectes et au Striga'

Des croisements sont realisés à Sotuba à partir de trènte six (36) entrées représentant une large

gamme de variabilité. Les parents sont choisis en fonction des carac"téristiques suivantes:

résistance aux maladies, aux insecteq au striga" au stress du sol, sensibilité à la photopériode et

une bonne qualité de grain pour les variaés localeq productivité, taille réduite et precocité pour

les variétés introduites ou améliorees'

Chaque parent a été semé surune ligne de 5m en} dates de semis decalees de plus de 15 jours

pour augmenter les shances de sync-hronisation des dates de floraison- Les écartements étaient

de 0.75m entre les lignes et 0.50m entre les poquets. Le démariage a eté effectué en maintenant

deux plants par poquet. Il a eréapporté 100 K; db phosphate d'ammoniaque par hectare et 50 Kg

d'urée à I'hectare.
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2.2 Génération Fl
Cent trente six (136) produits de croisement ont eté semés à sotuba chacun à la ligne' ces Fl

sont iszues des croisements entre des parents des varietés locales, améliorees et des introductions

préalablement choisis. chaque Fl a êté semee sur une ligne de 5 m de long aux écartements de

0,75m entre les lignes et 0,50 m sur la ligne. I-e démari rge aété fait à un plant par poquet'

2.3 Génération F2
chaque population Fz était constituée d'au moins 120 à 22o individus par localité' La

sélection commence en F2 sur du matériel en disjonction encore fortement hétérozygote' Les

sélections individuelles sont faites à la maturite dans chaque localité surtout selon les critères

de rendement paniculaire, qualité de grain, absence de maladies et de dégâts d'insectes' Les

descendances ont été implantees à cinzan4 samanko et sikasso. Les lignées ont été semees

sur une parcelle de 6 à'201ignes de 10m de long selon la disponibilité en semences et aux

écartements de 0.25m x 0.50À. Les plants ont eté démariés à I plant par poquet'

2.4 Génération F3
Il y avait au total g92 descendances F3 composees de I 14 matériels tardifs et 778 précoces et

demi-tardifs. ces lignées ont été semees sur ine t ligne (une parcelle) d9 6m de long selon la

méthode épi-ligne. Les écartements sont de 0.75m entre les lignes et 0.30m entre les poquets

de mariés à I plant. A ce stade l'accent est mis sur le délai s"-i-507ofloraison comme notation

permettant deïuiwe la généalogie des plantes et de déterminer le groupe de maturité' D'autres

observations comme le rendement paniculaire, la qualité de grain, I'absence de maladies et de

dégâts d,insectes sont considérees à la maturiié pour l; choix des individus les plus

intéressants. Les F3 ont éréiâ;iuntè* à cinzanq Béma ,samanko , Finkolo et Kita

2.5 Génération F4
cette génération a eté zubdivisée en groupes suivant le cycle des plantes: F4 précoces- demi-

tardives et F4 tardives. Il s'agit a" poit*i*" tu sélection des descèndances de soisement' Il y

avait au total 436 lignées dont 340 precoces- demi-tardives et 96 tardives' Chaque entrée

constitue une parcelle de z rilnes de 5À de long aux écartements de 0-75m entre les lignes et

0.50m entre les poquets défrariés à I plant. ta sélection individuelle est progressivement

remplacée p* ,rï" 
^ 
sélection familiale. Les observations ont porté sur le potentiel de

rendement, le délai de Soyofloraison, l'architecture de la plante et la qualité des grains' Les F4

ont été implantées dans les différentes zones agro-climatiques en 
-fonction 

des groupes de

maturité des lignées: Sotuba, Kolomb adU Ci1p1an4 Béma Finkolo et Kita'

2.6 Génération F5
Cette génération se zubdivise également en trois groupes suivant le cycle des plantes: F5

précoces, F5 demi-tardives et F5 tardives. L'objectir èst de tirer des lignees vulgarisables

provenant de la selection généalogique. Il y avaii eu au total de 351 descendances dont 102

précoces (Béma, cinzana) 196 dô-i-tarâiues (Sotuba Kolombada) et 53 tardives (Kita'

Finkolo). chaque lignée a eté semée dans une pafcelle de 2 lignes de 5m de long aux

écartements de 0.75m x 0.50m. Les poquets sont 
-demariés 

à 2 plants. Chaque panicule a été

auto-fecondee pour éviter la contamination des semences'

2.7 Essais de Rendement
Le but de ces essais est de tester le potentiel de rendement et le comportement des meilleures

lignées retenues. Le dispositif est le bloc de Fisher à 4 répetitions, La-parcelle élémentaire est

de 4 lignes de 5m de long et la parcelle utile est de 2 lignes de 3'50m de long' Les écartements
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ont eté identiques aux précédents. Le démariage est fait à 2 plants par poquet' Les lignees sont

rétenues non seulement pour leur adaptabilité et leur potentiel de rendement mais aussi pour

leur caractéri stique organoleptique'

Localités: Béma, Cinzana (cycle précoce)

Sot rUa, Kolombada (cycle intermédiaire)
Finkolo, Kita (cYcle tardif)'

Observations: elles ont porté sur les paramètres suivants:

- Nombre de Poquets levéilParcelle
- Vigueur à la lévée

- Delai 50% floraison
- Hauteur moyenne des Plantes
- Excertion Paniculaire
- Forme des Panicules
- Nombre de panicules récolteeVparcelle
_ poids sec dés panicules récoltées/parcelle

- Poids grain/Parcelle'
- Rendement grair/hectare'

Fertilisation: La formule d'engrais utilisee dans tous

ph.rpl*t" d'ammoniaque/ha et de 50 kg d'urée/ha.

les essais et tests est de 100 kg de

2.8 Essais et Tests variétaux en milieu paysan

ces tests permettent de confirmer et aussl dL vatder les nouvelles obtentions de sorgho à partir

des donnees des essais en milieu paysan. une à deux variétés sont comparées à la variété

locale du paysan dans un dispositif 
"*perirnental 

dispersé dans un certain nombre de villages

de la zone. La parcelle élémentaire est d'au moins 400 m2. Les observations seront identiques

à celles de la Phase Précédente'

2.9 Multiplication des semences: Dans le but de faciliter et consolider I'acquisition des

nouvelles obtentions. Diverses variétés ont été multipliées à travers les trois zones ago-

ecologiques du Mali.

3. RESULTATS ET INTERPRETATION

3.1. Bloc de Croisements
*Croisements:
plus de 60 produits de croisement sont actuellement implantés en contre saison à Sotuba pour

la production de semences F2'

3.2 Etudes des descendances de, crois.ement

Lechoixdans1esdescendanffiaétéeffectuésuivantlescritèresdepotentielde
rendement, la résistance aux maladies foliaires et paniculaires, la qualité du grain, la résistance

aux insectes (punaises des panicules) et la résistance à la sécheresse'

* Génération Fl: à Sotuba sur les 136 Fl implantées, 89 ont été retenues et seront en F2

pour la camPagne 2003-2004'
* Génération F2: sur les 10g lignées implantées l'équipe de sélection a retenu 491 panicules à

Samank o,254 panicules à Cinzàna et ll2 panicules à Finkolo'
* Génération F3: en fonction des critère, 

"i-d"rr.rs, 
il a été retenu 203 panicules à Samanko'

gg à cinzana, g5 panicules à Bém4 6l à Finkolo et 8 à Kita . ces panicules ainsi retenues

seront en F4 pour la campagne en cours dans les trois zones climatiques du Mali en fonction

du cycle des Plantes.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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* Génération F4: dans les F4p-DT (F4 précoces demi-tardives), il a été sélestionné 173

panicules à sotuba, 64 panicules à Kolombada, r47 panicules à cinzana et 139 àBéma dans

les 4g familles retenues. par ailleurs, dans les F4T la sélection a été limitée avec 18 panicules

à Kita (KI) et 65 à Finkolo. Les panicules ainsi sélectionnées seront en F5 au cours de la

campagne 2003-2004.
*Génération F5: dans les F5DT (F5 demi-tardives), sur les 196 lignees implantées, nous

avons récolté 2g lignées à Sotuba.t ts à Kolombada. Dans les F5T (F5 tardives), sur les 53

lignées, I I ont été retenues à Kita et 8 à Finkolo. Sur les loz lignées de F5 précoces

implantées, 15 lignées ont été sélectionnées à Béma et l8 à cinzana. ces lignées retenues

seànt dans les es;is de rendement de la campagne hivernale en cours.

3.3.-Essais de Rendement
3.3.1. Cycle Précoce

Groupe I (GI: première année d'évaluation)
Dans les deux localitéq l'analyse de la variance a porté sr le délai semis-5O Yo florwson" la

hauteur moyenne des ptantes et le rendement g*in. Nous avons observé des diftrences

ha'tement significatives entre les lignées pour la hàuteur moyenne des plantes et une diftrence

significative pour le rendement guiln. e bema, sur les 50 lignees en co-mpetition, le plus haut

rendement a été enregistré pour les lignees 0!-CZ-F5P-244 (2000kg/ha) et 0I-BE-F5P-288

(2000kg) contre l555kg po*iu varieté tôcate. A cinzana la lignée 0l4z-F5P-263 et le témoin

local sont equivalents ag point de vue rendement-

L,analyse multilocale a montré que si on met les deux localités ensemble, la différence est

significative entre les variétés seulement pour le rendement. La moyenne des moyennes est de

l0g3 kdha. Il n,existe pas oe oirrerenr, ,ignificative ni entre les localités et ni entre localité-

variétés.

Groupe II (GII : deuxième année d'évaluation)
Dans les deux localités, l'arralys. o" la ,rariance a montré que les différe-nces ont été hautement

significatives entre les traite;ents pour la hauteur et le délai semis-50Yo floratson' Par contre

des différences n,ont pas été ôbservées pour le rendement. Toutes les lignées sont

stati stiquement équivalentes au témoin local.

L,analyse combiné" d", différentes variables de Béma et de cinzana n'a pas montré de

diftrence significative entre les variétés. L'interaction localité et variété n'a pas été

significative.

Groupe trI (GIII : troisième année d'évaluation)

On note à Cinzana une différence hautement signiÉcative entre les traitements en compétition

pour les variables analysées (le délai semis-56 7o Floraison et la hauteur des plantes)' Par

contre aucune différence significative n'a été observée au niveau du rendement' Le rendement

moyen de l,essai est de I lil ugtha. A Béma aucune différence signifîcative n'a été observée

au niveau du rendement Le rendement moyen de I'essai est de 2681kdha'

Bilan des trois années d'expérimentation cycle précTe

Durant les trois années d,expérimentation dls *uterids précoces, il n'y a pas el de difference

significative entre les variétés pour le rendement. Par contre on a observé des différences

hautement significatives entre lés variétés selon les années (Tableau 4)' Le rendement moyen

est de 1906 kdha. Toutefois les lignées 99-BE-F5P-66 (2246 kdha), 99-BE-F5P-67 (2046

kdha), ss-sÉ-rsP-6e (2oozr.elrtà'l et ee-BE-FsP-es (2006 kdha) ont afl-e*::T"it::T
K-gl ilA), >>-t)tJ

pour leur bonne qualité de g.uin et le rendement. Ces mêm

I
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rendements durant la campagne 2000. En 2003 elles montrent des rendements satisfaisants par

rapport au témoin local.

Tableau 4 : Moyenne des différentes variables des trois années de I'essais de rendement cycle

précoce 2000-2OOz

3.3.2. Cycle Demi-Tardif

Groupe I (GI = première année d'évaluation)
Nous notons à Sotuba une différence hautement signifîcative entre les (a0) traitements en

compétition pour les trois variables analysées (le rendement grain" le délai semis-S0o/o

floraison et la hauteur des plantes ).Le plus haut rendement a eté enregistré par la lignee 0l-

5B-F5DT-198 (4ozs kdha) suivie par Ol-sB-FsDT-22r (36s4 kglh1l' 0l-sB-FsDT-23 I

(3s28 k/ha), 01-sB-r'sor-zor lrir kg/ha), Ol-sB-F 5DT-243 (3278 kdha) contre

3000kg/ha pour la variété locale. A Kolo-mbada des diftrences significatives entre les

traitements ont été obse*ees po,r, la variable hauteur- Il existe une difference hautement

significative pour le délai semis-sO% floraison et le rendement grain. La lignee 01-SB-F5DT-

221vienten tête avec lgTzkdha contre gs7 kdha pour le témoin local.

Rendement en lq/hr Cycle semi-507o floraison
Iiours)

Hauûeur moyeûle en m
Variétés

2000 2001 2002 Moy 2000 2001 2ffi2 Moy. 2000 2001 2W2 Moy.

99-CZ-F5P-11
99-CZ-F5P-12-l
99-BE-F5P46
99-BE-F5P{7
99-BE-F5P59
99-BE-F5P-77
99-cz-F5P-81
99-cz-F5P-88
99-BE-F5P-95
99-BE-F5P-120
99-BE-F5PT22
99BE-F5P-128-l
99-CZ-F5P-l3l-l
99-cz-F5P-131-2
99-cZ-F5P-131-3
99-BE-F5P-140
99.{,Z-F5P-l4l-l

I sg-cz-nsP-l4l-3
I csNaoge

lM.e2-t
lreuorn
lrccnr.

t756
t5l0
1624
13 10

23 l0
2138

l6l0
1544
2219
1338
zsffi
1744
1554
1952
1676
1600
1618
2314
2030
3032
t795

2222l.
l24s 

I
r60e 

I

1472l|
22781
l8e0 

|

2os6 
|

2rl2]l
1695
2334
1195

2500
2612
2222
2M4

l2rs6
l2Lr2
I 1262

12444
I root
lzzzz

968
1320
2504
23s6
1418
1746
2176
l126
2104
1853
1929
2080
l70l
1772

| 16e3

| 1708

I l61e

I 1350

I 1863

Itto+
| 1878

l64e 
I

l3s8 
I

2246 |

zo+o 
I

2002 |

nzs I

re47 |

rsxl
2006 I
r842 

|
18e6 

|

21021
1e5s 

I

le82 
|

1938
1888

I 1783

11642
l2rr2
| 2142
I tgos

70
69
66
69
66
72
70
68
74
76
67
74
70
68

170

170
t72
170

loz
168
165

76
79
79
82
68
72
74
't2

80
76
75
78
72
74

172
116
lts
lsz
lo+
l,73
lt+

76
75
73
74
75
75
75
7l
76
78
72
75
74
72

t73
176
177
lts
Irr
11;

74
74
73
75
69
73

73
70
7'.|

77
7l
75
72

l7l
171
t74

l7s
t76
166
lzo
t7l

3.30 13.36
z.ee 12.6r
r.E3 | 1.s4
l.sO I 1.65

2.s8 12.30
1.84 | 1.78

z.sz lz.s+3.1 13.34
2.22 I 1.61

13.4s 1l3.r2
lt.+t I t.s4

lz.x lt.to
lt.z 13.46
13.50 '|3.2

ll.r lr.zs
lr.rz p.26
I t.+z I 1.48

Ir.+z lt.to
13.06 12.82
lz.to | 1.75

lr.+r lt.z+

2.93
2.ffi
1.68
1.88
2.02
1.66
2.58
2.89

11.80

12.73
I 1.82

lr*
12.8e
lr.or
lz.u
lzm
ll.4o
Ir.+o
12.77

I r.es
| 2.93

3.19
2.75
1.68
1.78
2.30
t.76
2.54
3.1I
1.87
3.1I
2.38
3.05
3.18
3.24

13.14
13.3s
| 1.43

I 1.37

12.88

I t.tt
13.20

2.53
Moyenne

-1963 
L994 1760

1905 1?

Ns
**
**

Signification
Annee
Variétés
An*var

** NS

Ns

**

Ns

4.27

7.16
C\P/O 1.26 28.76 23.07

21.30
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L,analyse des données combinées des deux localités montre des résultats performants pour

l,essai. Les lignées 01-SB-FDT-22t (2833 tyrt"l er 01-SB-FDT-231 (251a kg/ha) ont été

significativemént supérieures au témoin locàl (1998 kg/ha) Le rendement moyen pour

l,ensemble des deux localités est de l666kg/ha. Ènviron:z tignees ont eté plus productives

que le témoin local.

Groupe tr (Gtr: deuxième année d'évaluation)
A sotuba l,analyse de la variance a montré des différences hautement significatives pour la

hauteur, le cycle et de rendement grain entre les lignées. Le rendement moyen obtenu est de

2687 kdha. La lignée 00-sB-F5DT-18 (4228kg1 ;etésignificativement supérieure au témoin

local (3535kg/ha). Les lignées 00-KO-F5DT-19"(3444 kg/ha), 00-SB-F5DT-30 (3250 kg/ha)'

00-sB-F 5DT-427 (3417 kdha) sont statistiquemànt é-sales au témoins. Nous notons 13 sur 25

lignées qui ont donné de rendément moins eleue q,r. Ir témoin. A Kolombada des diftrences

hautement significatives ont été observées entre les matériels pour le délai semis-S07ofloraison

et la hauteur des plantes. Au niveau du rendement les 25 entrées sont statistiquement

équivalentes au témàin local. Le rendement moyel est de 1094 kdha'

L'analyse multilocale ne montre pas de différrnt.t significatives pour I'interaction

localité*variétés par contre elles ont 
^été 

significatives pour lés variétés' Les lignées 00-SB-

F'DT-1 s (26g4kdha) er 00-SB-F5DT-3 o qlon kdha) ont eté les plus productives'

Groupe trI (Gm: troisième année d'évaluation)

A Sotuba des différences hautement significatives ont été observées entre les traitements

en compétition pour les trois variable, unulyrery (: rendement, le délai semis-50 7o floraison'

la hauteur des plantes). Le rendement -oyrn de i'essai est de 2604 kg/ha'La lignée 99-sB-

F5DT-22g vient en tête avec un rendement de 3222 kdha. A Kolombada aucune différence

significative n,a été observée entre les traitements en compétition pour le rendement' Le

,*ndt*"nt moyen obtenu est de 596 kg/ha'

Bilan des trois années d'expérimentation cycle demi-tardif

L,interaction année*variété a été significaiive pour la hauteur, le cycle et le rendement

(Tableau 5). En revanche l'aàyse aniuelle ne révèle pas de differences signifîcatives pour le

rendement.
cerraines lignees comme 99-SB-F5DT-1 70-L 99-SB-F5DT-170'2 et 99-sB-F5DT-198 ont

présenté un pourcentage de récuperation élevé avec des graines vitreuses et une stabilité de tô

acceptable (Tableau 6).



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

t6

troisTableau5:Bilandes
campagne 2000-2002

années d'exPérience de I'essai de rendement cycle demi-tardif

Hauteur des Plants en m Rendement erain en kgha-
Variétés Délai semi-S0% FL

2ooo | 2ool 2oo2 | M 2000 | 20ol 2W2 M 2000 2001 2@2 M

l-99-SB-F5DT-49-l
2-99-SB-F5DT49-2
3-99-SB-F5DT-169
4-99-SB-F5DT-170-l
s-99-SB-F5DT-170-2
6-99-sB-F5DT-189
7-99-SB-F5DT-190
8-99-SB-F5DT-196
9-99-SB-F5DT-198
10-99-SB-F5DT-206
I l-99-SB-F5DT-209-1
12-99-SB-FsDT-209-2
l3-99-SB-F5DT-213
14-99-SB-F5DT-228
ls-csM 388
I6.TEMOIN LOCAL

73 l8e73 l-68 1867r 18772 lss73 l8e72 le274 lez13 |92
7r lssl7s le3l7s lez
172 lez176 I es

lr, I 
nu

178 le6

er 184 te7 lEs I

87 lso IE8 182 |

87 ltz Ie2 185 |e2 l8s I

lez | 86

le3 186
les 187
leo 186
lgt I ss

lgr lso
le4 188le6 I 90
lss lgr

z.sr 13.s6 |2.5s l- |

2.46 lr.lz I

2.43 13.23 |

z.s3 ll.sa I

2.73 13.8e I

z.sr I t.m
2.68 13.63
2.e7 14.00
2.62 13.7e
2.82 13.s8
2.81 13.78
z.ss. ll.sz
r2.E9 I 3.66

lr.ro lt.tz
I r.ts | +.oz

2.88 
t

3.16 
|

3.04 
|237 |

2.88 
|3.2e 
I

3.26 
I

3.54
3.64

13.65
| 
3.r3

13.22
13.17

ls.tz
||3.62
| 2.94

2.98
2.85
2.96
2.8r
3.00
3.30
3.2r
3.28
3.53
3.35
3.17
3.27
3.09

13.23
13.57
lr.ro

rs75 l 28s9
r4zs I -
1633 | ztrr
zzTs I ztzt
2125 | 3126
rs84 l'2602
r42s 1239e
r79z I ltor

I rsst lnze
Inn lzssz
I rzsa 12254
I rsso lzvot
I rsto 13425
I rozs 12738
I ntq I le4l
I nt+ | zgtz

l25o I l8e5 
I

1288 | 1357 |

rrrrlrolzl
ross I zzetl
rozs I zztsl
1753 I leTe 

I

rtzs I leoo
1660 | 21ts
le45 | 2243
t+tzlttot
rzoelr74o
rszt | 2o1s
1667l|2203
lerO12108
1375 | 1683

2299 | 2315

Movenne 86 3. 19 togz 2749 1603 1999

Ns
*t3

**

NS NS NS
Ns
**
*

Signification
Annee
Variétés
Annee*Variétés

*
**
*+

17.35 25.01 24.20 24-6
CV(o/o) 3.27 6.Uô

Tableau 6: Caractéristiques physico-chimiques des variétés Demi-tardives Gtrl2oo2-20o3

Variétés Hrmidilé Cendre Couche
brune

Flotaison Poids
r000
lrains

srâbilité Vitr,osité I)écorticage

2.67
0.67
0.67
8.00
0.00
1.33
o.67
5.33
0.00
2.67
0.67
0.67
2.61
2.00
3.33
1.33
0.67
5.33

18.09
19.98
t7.87
18.06
18.89
20.72
22.71
18.34
23.63
21.5r
20.96
22.99
19.51
22.98
21.45
21.00
20.63
21.55

r.50
1.00
1.00
t.27
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
r.27
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

l.l7
t.37
1.43
t.47
1.30
t.67
t.37
2.23
1.47
r.57
1.73

1.70
1.43

1.60
1.50
1.63
1.00
1.87

75.83
76.67
19.r7
74.17
79.17
72.50
84.17
7r.67
82.50
75.00
74.17
83.33
78.33
75.83
68.33
80.83
83.33
64.17

l ee-sB-FsDT-4e-l 
I

2 ee-sB-FsDT-s2 I

3 9e-SB-FsDT-16e I

4 ee-sB-FsDT-170-l 
I

s 9e-sB-F5DT-l7o-2 
I

6 99-SB-F5DT-189 |

7 9e-sB-F5DT-1eo 
I

s 99-SB-F5DT-196
e 99-SB-F5DT-198 1

10 99-SB-F5DT-206
t l 99-SB-F5DT-209-I
12 99-SB-F5DT-209-2
13 99-sB-FsDT-213
14 99-SB-F5DT-228
15 99-BE-F5P-53
16 CSM-388
l7 97-SB-F5DT-74-2
1S TEMOIN LOCAL

1.75
7.31
7.46
7.55
7.t5
7.02
7.93
6.33
6.77
1.97
6.98
7.83
7.75
7.60
7.29
8.01
7.31
7.O7

1.19
0.96
l.l4
l.l0
0.94
0.79
1.m
0.95
0.80
0.83
1.03
0.79
0.69
0.77
0.83
1.08
1.07
1.10

0.00
0.00
0.00
0.67
0.00
0.00
0.67
1.33
3.33
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.67
2.00
0.00
o.67

Moyenne 7.393 0.943 0.630 2.148 20.6M 1.141 1.528 76.620

Sipnification ** ** +* ** ** ** *+ **

C\F/" 3.21 5.03 151.56 80. l3 r.29 7.56 6.50 3.43
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FIG 1: Rendement moyen des Tests de prévulgarisation cycle demi-tardif

e7-sB-FsDT€8 97-SB-F5DT-13S 97-SB-F5DT-15 97-SB-F5DT-97 97-S&F5DT-56

variétés

Malgré leur bonne qualité de grain les 5 varietés améliorees n'ont pas pu depasser le niveau de

rendement grain du témoin local'

FIG 2: rendenpnt moyen des tests tle prénrtgarisatbn cycle tardif Kita 02
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Dzux variétés (97-KI-F 5-22 et I6-CZ-F4P-99) sont statistiquement égales au témoin' Et

autres ont eté moins productives que le témoin.

les deux
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Test d' adoPtion

FIG 3: Test d' adoption: rendement moyen cinzana 02

Les deux lignées sont moins bonnes que le témoin.

FIG 4: Rendement moyen des tests d'
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La variété 97-SB-F5DT-I50 a été significativement supérieure au témoin. Elle est également

très appréciée pour sa qualité de gra-in et le fourrage La lignée 97-SB-F5DT-74-lest moins

bonne que le témoin.
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3.5. La Multiplication des semences de base

Variétés Localités Superficies Quantité

CSM-63 E
MALISOR-92.1

Béma
Béma

U2
v2

500 kg
200 ke

CSM-388
N'TENIMISSA
97-SB-F 5dt-64
CSM.388
Seguetana
Wassa

Kolombada
Kolombada
Kolombada
Tamala et Ouélessebougou
Tamala et Ouélessebougou
Kafara

rA

r/4

Y1

Vz
r/2

Vl

r00
100
r00
400
400
200

96-CZ-F4P-98
96-CZ-F4P-99
96-CZ-F4P-98
96-CZ-F4P-99
Sakoïka I

Kita
Kita
Kebila
Kebila
Kebila

r/1

V4
tA

V4
r/t

200
200
62
22
210

CONCLUSIONS ET PERSPECTTVES
La campagne Z0OZ-2003 a bien démarré mais elle a connu des perturbations en fin de

,u*pugn..-L'arrêt précoce généralisé de I'hivernage dans les zones sahélienne et soudanienne,

t" pauiteté des sols et les iavageurs ont été les ficteurs climatiques, édaphiques et biotiques

qui ont souvent contribué à la chute de la production.

Des progrès ont été réalisés dans le dévelôppement de variétés à gSain blanc de plante tan de

type guù.u. De nouvelles variétés tan de type N'tenimissa continuent à être développées et

testées en milieu paysan. plus de 60 produits de croisement sont actuellement implantés en

contre saison à 
'Sôtuba 

pour la pioduction de semences F2. A Sotuba sur les 136

descendances Fl implantées, 89 oni été retenues et seront en F2 pour la campagne 2oo3-

ZOA4. Sur les l0g lignées de F2 implantées l'équipe de sélection a retenu 491 panicules à

Samanko, Z54 panicies à Cinzana et ll2 panicules à Finkolo. En fonction des critères de

sélection il a étè retenu 203 panicules à Samanko, 89 ùCit:r:ana, 85 panicules à Béma 6l à

Finkolo et g à Kita . ces panicules ainsi retenues seront en F4 pour la campagne en cours dans

les trois zones climatiques du Mali en fonstion du cycle des plantes.

Dans les F4p-DT (F4 précoces et demi-tardives), il a été sélec'tionné 173 panicules à Sotuba"

64 panicules à Kolombada, 147 panicules à Cinzana et 139 à Béma dans 48 familles

retenues. par ailleurs, dans les F4T ia sélection a été limitee : 18 panicules à Kita et 65 à

Finkolo Les panicules ainsi sélectionnées seront en F5 au cours de la campagne 2oo3-2004'

Dans les F5DT (F5 demi-tardives), sur les 196 lignées implantées, nous avons récolté 28

lignées à Sotuba et 15 à Kolombada.. Dans les F5T (F5 tardives), sur les 53 lignees ll ont

été retenues à Kita et 8 à Finkolo. Sur les 102 lignees de F5 précoces implantées, 15 lignées

ont eté sélectionnées à Béma et 18 à Cinzana. Ces lignées retenues seront dans les essais de

rendement de la campagne hivernale en cours'

Dans les essais de rendement de variétés précoces les lignées 99-BE-F5P-66 (2246kglha), 99-

BE-F5p -67 (zo46kg/ha), 99-BE-F5p-69'(zo0zkglha) ei 99-BE-F5P-95 (2006kg/ha) ont bien

donné durant les deux années précédentes (2000 et 2001) En 2002 elles ont montré des

rendements satisfaisants p.r r.pport au témoin local. Elles seront testées en milieu paysan pour

la campagne en cours.
Dans les essais à cycle demi-tardif les lignees comme 99-SB-F5DT-170-1, 99-SB-F5DT-

170-2, gg-sB-F5DT-lgg, gg-sB-F5DT-196 et 99-SB-F5DT-198 0nt enregistré les

rendements les plus élevés. Cette année ces lignées seront proposees pour les essais en milieu

I
I
I
I
I
I
l-

-

l{
t
I



I
I
li

20

paysan. Durant les trois ans d'évaluation des matériels à cycle demi-tardif, les lignées comme

99-SB-F5DT-170-1, 99-SB-F5DT- t7o-2, 99-SB-F5DT-198, 99-SB-F5DT-196 et 99-sB-

F5DT-198 ont enregistré les rendements les plus élevés'
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Mise au point des techniques de lutte intégrée contre les insectes ravageuns

du sorgho

Dr Diarisso Niamoye Yaro, Entomologiste

OB.IECTIF_: L'objectif est d'évaluer I'efficacité du broyat des feuilles fraîches de neem zur les

insectes ravageurs du sorgho

L'essai a été mis en place à la station de recherche agronomique de Cinzana

MATERIEL ET METHODES

Preparation de l'extrait de neem

- ri1.g de fzuilles fraîches de neem sont finement broyées avec 1009 de savon

- Le ,netuog" est maceré dans 30 litres d'eag pendant une nuit'

- Le filtrat est utilisé pour traiter les parcelles'

Dispositif experimental: Des blocs aléatoires avec parcelles divisees (Split plot) de deux ou

trois variétés et 3 de traitements (témoin non traité, brbyat de neem et diazinon) sont utilisés en 3

repétitions. La parcelle élémentaire se compose de 5 lignes de 5 m par variété et par traitement

avec un écartement de 0,75 m entre les lignes et de 0,4 m entre les poquets. La distance entre

les traitements est d'lm, la distance entre les répetitions est de 2 m. Le démariage a été effectué

à deux plants par poquet. Les fumures se composent de lOOkg/ha de phosphate

d'ammottiuq.r" au semis et de 50kg/ha d'urée à la montaison.

Variétés:
Deux variétés sont utilisées dont une sensible : Vl: S34 et une varieté résistanteY? - Malisor

92-r
Insecticides: broyat de neem et Diazinon

Traitement:
l- Témoin non traité
2- Traitement des panicules avec le broyat de neem

3- Traitement au Diazinon

Applications des produits : , , 1. , -t ^!^-r ^- r?- ,^
La première application intervient 15 jours après la levéc, la seconde intervient en fin floraison,

la troisième application se fait au stade laiteux'

Obseruations:
- Dénombrement des larves et adultes d'insestes rencontrés (piquzurs_suceurs et lépidopteres)

avant et après les pulverisations. Prélèvement des specimens pour identification'

- Détermination AL ta phyto-toxicité des produits zur les plants traités .

Au stade plantule obrr*o les partiès inferieures des feuilles de l0 plants par variété et par

traitement
Au stade grain laitzux secouer l0 panicules par varieté €t par traitement dans un sac plastic

transparent puis compter le nombre d'insectes (punaises, adultes et larves, et autres)
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A la_récolte :
- Notation visuelle des dégâts de cecidomyie de punaises et de moisissure zur l0 panicules par

traitement et par variété

- Détermination du poids des 3 lignes centrales par variété et par traitement.

RESULTATS ET INTERPRETATION
euinze jours après la levée il n'y avait pas d'insectes avant et après la lo" pulvérisation'

Cela est dû probablement à I'absence des insectes de levée tels que les pucerons et les petits

coléoptèr., à*, la parcelle à cette période précise. Un comptage d' insectes a eu lieu avant et

après la 2ème pulvérisation au broyat des feuilles de neem-

o L,analyse statistique montre une diftrence significative entre les traitements en ce qui

concerne les dégâis de punaises. Les parcelles pulvérisées avec le diaeinon présentent peu

de dégât pa.r rapport aux parcelles puivérisees ànec le broyat des feuilles de neem' Il n'y a

pas dJ diiferencôs signifiàatives ,nt.. les parcelles pulvérisées avec le broyat de feuille de

neem et les parcelle-s non pulvérisees. Ceci dénotè I'ineffrcacité du broyat de feuille de

neem pu, ,upport au insecticide classique, le diazinon. Les notations moyennes de dégât de

punaise obtàn ,es avec les différents traitement sont : 1.33 avec Diazinon qui représente la

pt.r, faible note. La notation des dégâts avec la pulvérisation au broyat des feuilles de neem

ne diffère pas de celle du témoin nàn pulvérisée au neem (3,17 et 3,33 respectivement)' 50

à75% des grains des parcelles témoinprésentent des piqûres d'alimentation et ou des æufs

avec de griins brunis. Il n'y a pas eu de differences significatives entre les variétés et

I' interaction traitements variétés- (Tableau 8)'

o Moisissure : il n'y a pas de différences significatives entre les traitements, les variétés et

I'interaction des deux. (Tableau 8)

Tableau 8 : Notation dégâts punaises et moisissure

. Rendement : il n'y a pas de différences significatives entre les traitements, les variétés et

leur interaction ('iablàau 2). Cependant nous notons un rendement plus élevé avec les

plants traités au Diazinon même si statistiquement il est insignifiant (figl)-

t
I

Variétés Punaises Moisissure

TI T2 T3 M TI T2 T3 M

1 3.33 3.33 r.67 2.78 1.33 1.33 1.00 t.22

2 3.00 3.33 1.00 2.44 1.00 r.67 1.00 1.22

Movenne 3.17 3.33 1.33 l.l6 I .50 1.00

Signification Variétés NS Varietés NS

Traitements S Traitements NS

lnteraction NS Interaction NS

cv% 48.61 49.r7
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Rendements obtenus de différentes variétés de sorgho traite aves I'extrait de
Tableau 9 :

feuille de nr ! u diazinon

Fig.5 .Rendement ohenu zur deux varietes de sorgho avec differents

traiternents a Cinzana en 2002

DISCU$ON ET CONCLUSION

Contrairement aux résultats obtenus avec l'extrait des feuilles de neem contre les thrips et les

pucerons du niébé, l,extrait des feuilles de neem n'a pas été efficace contre les punaises des

panicules. Il se peut que la dose appliquee soit faible contre les punaises' tl est difficile

d,évaluer l,efficacité d'une applicatirti a" produit quand la population d'insectes est faible sur

les jeunes plants. Etant donne que les broyats de graines de neem s'est avéré efftcace contre

les insectes des cultures maraîchères tels que les ihenille de chou et la mouche blanche ' il

serait intéressant de tester différentes doseJ de I'extrait des feuilles et le broyat des graines de

neem sontre les punaises et autres insectes sur les sorgho'

NOUVEAU THEME DE RECHERCHE
Tester l,effrcacité de différentes doses d'extrait de feuilles de neem et des differentes doses de

broyat de graines de neem. L'efficacité d'autres produits locaux seront testés contre les

insectes du sorgho

I'i
I
I

rlle rle neem co

Variétés Rendement
T1 T2 T3 Moyenne

I t570.37 1688.89 l9l l.l l 1723.46

2 t762.96 1570.37 2029.63 1787 .65

Movenne 1666.67 1629.63 t970.37

Signification Variétés NS

Traitements NS
Interaction NS

cv% 32.45
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