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LA RECHERCHE AGRONOMIQUE EN RIZICULTURE TROPICALE 

R .  Chabrol in ,  IRAT 

RESUME 
/ 

Expose/ tres ge'ne/al des  v o i e s  dans l e s q g e l l e s  s ' es t  engagee l a  recherche 

Il % ' a g i t  
r i z i c o l e  dans l e  b u t  d ' amgl fo re r  e t  d ' a c c r o i t r e  une product ion p ra t iquge  
dans des  pays t rop icaux  techniquement peu avance/s e t  peu peupl&. 
d 'une r i z i c u l t u r e  e x t e n s i v e  p ra t iquge  s u r  des  pe t i t e s  s u r f a c e s  d i s p e r s e e s .  

Les s t a t i o n s  r i z i c o l e s  o n t ,  en Afr ique d ' e x p r e s s i o n  f r a n ç a i s e ,  s u i v i e  
d e s  v o i e s  p a r a l l è l e s ,  e t  de l e u r s  t ravaux passLs s ' es t  de/gage!e une d o c t r i n e  
commune pour l ' app roche  des  problames poses,  d o c t r i n e  q u i  cont inue a' être  
s u i v i e  pas  les s t a t i o n s  IRAT. 

/ 

SOL 7 En dehors  du t r a v a i l  de  p ido log ie ,  les recherches ont  porte/  
s u r  l a  f e r t i l i s a t i o n :  

E s s a i s  de fumure, cherchant  a' comparer d i v e r s e s  formules de 
fumure ou f a i s a n t  v a r i e r e  systgmatiquement l e  niveau des  
e lements .  . 

Recherches p r g a l a b l e s  des  carences en glgments mine(raux par  
l a  mdthode des  vases  de #&tation. D ' e x c e l l e n t s  re 'sultat/s  
s o n t  obtenus par c e t t e  methode. Le p o t e n t i e l  d e  f e r t i l i t e  des  
so l s  de  r i z i & e  i t a n t  r econs t i t ue /  g râce  aux i n d i c a t i o n s  four-  
n i e s  par cet te  methode, il e s t  a l o r s  p o s s i b l e  de r endre  annuel- 
lement à l a  r i z i è r e  les &e/ments exporté's par l a  re/co.lte; c ' es t  
l a  fumure d ' e n t r e t i e n  pouvant être valablement déterminLe par 
les e s s a i s  agronomiques de  fumure. 

/ /  

/ 

EAU - La ma?trise de  l ' e a u  es t  souvent dg fec tueuse .  
minat ion des  modal i t& e t  modules d ' i r r i g a t i o n  a i n s i  que l ' e t u d e  
des  &gimes de submersion n ' o n t  pas encore gt; e n t r e p r i s e s .  

f PLANTE - La grande masse des  t r avaux  de recherche a s u r t o u t  p o r t e  
s u r  l a  p l a n t e ,  les amL1io:ations obtenues e/ tant  les  moins coGteuses 
2 v u l g a r i s e r .  Les c a r a c t e r i s t i q u e s  recherche/es s o n t ,  *a l ' e x c e p t i o n  
de l ' a d a p t a t i o n  aux d i v e r s  cond i t ions  e/cologiques,  *a peu près com- 
munes 2 t o u t e s  . les  s t a t i o n s :  rendement é r e v é ,  r g s i s t a n c e  a' d i v e r s  
ennemis e t  maladies ,  bonne u t i l i s a t i o n  des  e p g r a i s ,  bonnes q u a l i t e s  
technologiques.  

Mais 1% de/ter-  

/ 

Les r e / s u l t a t s  obtenus s o n t  e x c e l l e n t s  e t  ont  p e r m i s  notamment de  
remplacer les glaberr ima 2 g r a i n s  rouges.  

5 .  
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/ L'attention deyra sc porter sur des 1ign;es a' potentiel de pro- 
ductivité Lleve et a faible niveau de reaction aux divers fac- 
teurs e/cologiques. 
d 'am6lioration va?ie/tale ,conduisant 2 ces objectifs et met 
l'accent sur la necessite d'organiser la multiplication des 
semences. 

L'Auteur donne le schématique d'un programme 

L'HOMME ET SES ACTIONS - Les travaux de recherche sur les techni,ques 
culturales, la lutte phytosanitaire, l'usinage n'ont pas dépasse le. 
cadre des stations. Ils n'ont d'intérêt que si les structures de ~ 

vulgarisation et d'animation rurale sont parfaitement aptes 'a faire 
be'ngficier les riziculteurs des résultats obtenus. 

INTRODUCTION 

D'une façon très g&drale, elle consiste 2 dgfinir, tous les moyens 
propres I;. améliorer , quant i tat ivement , quali tat ivemen t et économiquement , 
la production de riz en milieu tropical. 

' Les rizicultures tropicales qui nous prloccupent (les car elles sont 
/ / y  diverses) s'insèrent pre/sque toutes dans le contexte general de pays 

techniquement peu avances et peu peuplés, dont les traits principaux 
peuvent se sche/matiser ainsi: 

/ Faible niveau de vie des producteurs, cause et consequence 
d 'une attitude passive devant les problèmes techniques et 
Lconomiques; 

/ /  / Sous-emploi generalise (même dans 1 'agriculture). 
/ Structures insuffisantes ou inadaptees: 

les structures sociales , quand elles existent, ont :te' 
longtemps oriente'es dans un sens plus conservateur et 
statique que dynamique (il existe 2 cela quelques excep- 
tions notables dont l'avenir dira si elles deviendront 
la règle générale ou si elles se résorberont); 

les structures professionnelle? sont inexistantes ou. 
n'ont encore qu'une &alite' theorique; 

les structures techniques sont rudimentaires. Certaines 
ont souffert du remplacement trop rapide de leur personnel 
par du personnel de qualification insuffisante. 

Niveau très bas des capitaux agricoles: 

/ /  Le capital foncier ne comprend en general que la terre, 
qui souvent mame n'est pas approprie/e individuellement. 
Les exploitations sont-de taille très rkduite, un ou deux 
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hectares en moyenne. 
existe, sont, en fait, propri6tk de la puissance publique, 
ce qui leur donne en ge'ne/ral un caractère étranger a' l'exploi- 
tation elle-m$me; 

Les amLnagements fonciers, s'il en 

le capital d'exploitation varie dans des limites plus larges, 
sans toutefois jamais être très important, allant de quelques 
outils 'a main 'a un matchiel simple de culture attelge. 
matgriel de traction me/canique est encore rarissime. 

Le 

Niveau très bas des techniques agricoles, souyent encore proches 
de l'agriculture de cueillette. Ceci est dÛ a l'ensemble 'des causes 
précédentes, et notamment au faible niveau des capitaux, des moyens 
d'information (analphabgtisme) et 2 une certaine passivit6 intellec- 
tuelle des producteurs qui ne recherchent encore que leur subsistance 
inunddiate. . .  

On a donc affair, paradoxalement, 2 une riziculture extensive, pra- 
/ / tiquee sur de petites surfaces, souvent dispersees, par un grand nombre 

de producteurs , peu soucieux par eux-mêmes de progrès techniques , et 
peu rgceptifs 2 ceux que l'on pourrait leur Drovoser. Et c'est en cela 
que rdside 1 'originalit6 de la recherche rizicole tropicale, qui lui 
impose des sujgtions particulières. 

La recherche doit cependant progresser très rapidement: La consom- 
mation du riz augmente très vite et les objectifs de production rizicole 
de la plupart des plans nationaux sont fort ambitieux. Quelques exemples: 

lo.-SENEGAL - 3,350,000 habitants (juillet 1964) 
Production actuelle: 101,000 t (paddy) 
(moy. 62/64) sur 75,000 hectares. 

Objectifs 1969: 132,500 t (soit 4- 32% par rapport 
a' 62/64) 

sur 87,000 hectares (+lek)  

Objectifs 1980: 345,000 t (soit +242%) 
sur 152,000 hectares (+103%). 

Les importations s'accroissent constamment. Elees avoisinnent actuel- 
lement 150,000 t/an. 

Cela signifie qu'un important effort d'accroissement du rendement/ 
hectare s'impose 'a la recherche. 

2O.-MAMA - 4,150,000 habitants (juillet 196k) 
Production moyenne 1962-64: 193,000 t (paddy) 
Production 1960: a) Office du Niger: 63,000 t (paddy) 

sur 35,000 ha donc un rendement moyen 
1800 kg /h a 
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b) reste du pays: 125,000 t (paddy) 
s u r  150,000 ha donc un rendement moyen 
de  830 kg/ha 

O b j e c t i f s  1965: a) Of f i ce  du Niger: 87,000 t (paddy) 
s u r  35,OO h a  s o i t  rendement: 2,500 kg/ha 

b) reste du pays: 237,000 t (paddy) s u r  
175,000 ha s o i t  rendement: 1,350 kg/ha 

Ces ob jec t i f s ,  n ' o n t  pas ;té a t t e i n t s .  
s ' impose pour amel iorer  les rendementsihectare .  

3O.-COTE D ' I V O I R E  -_  3,750,000 h a b i t a n t s  ( j u i l l e t  1964) 

Un impor tan t  e f f o r t  de recherche  

Product ion 1960: 165,000 t. (paddy) dont  160,000 
t p l u v i a l ;  5,000 t i r r i g & .  

Product ion moyenne 1962/63: 225,000,t (paddy) dont  
200,000 t p l u v i a l ;  25,000 t i r r i g u e  s u r ,  au 
t o t a l ,  envi ron  200,000 ha.  

. .  

, 

Objec t i f  1970: 295,000 t,(paddy) dont  217,500 t 
p l u v i a l ;  77,500 t i r r i g u e ,  

avec un accroissement  annuel  de .p roduc t ion  de: 
16,677 en moyenne. 

I n d i c e s  d 'accroissement  p r o j e t &  1970/1960! 

r i z  pluvia;: 135 pour 'LOO 
r i z  i r r i g u e :  1560 pour 100. 

Mais l e s  o b j e c t i f s  p d v o i e n t  des  rendements pouvant a t t e i n d r e  dans 
c e r t a i n e s  condi t ions :  5,000 kg/ha en c u l t u r e  i r r i g u e h  

1,800 kg/ha en c u l t u r e  p l u v i a l e ,  

rendements de po in te .  

O r ,  l a  Côte d ' I v o i r e  a import:, mal& ses 200,000 ha  d e - r i z i a r e s :  

en 1961163: 15,000 t de r i z  ( ind ice  100) (moyenne) 
en 1964 : 60,000 t de r i z  ( ind ice  170) 
en 1965 : 77,000 t de r i z  ( ind ice  228). 

C e s  c h i f f r e s  imposent un impor tan t  e f f o r t  2 l a  recherche .  

40.-MADAGASCAR - 6,100,000 h a b i t a n t s  ( j u i l l e t  1964) 
E x p o r t a i t ,  il y a quelques annkes: 55,000 t de  r i z  par  
an. 
Imports  en 1963: 100,000 t de  r i z .  
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Production 1963: 1,293,500 t (paddy) 
1964: 1,300,000 t ' I  

* 1965: 1,100,000 t " 

Objectifs 1968: 1,470,000 t 
1973: 1,790,000 t 

Accroissement pr&u: 196811960-62 = +21% 
197311960-62 = +47% 

Ces chiffres imposent un important effort 2 la recherche, tandis que, pour 
sa part, l a  vulgarisation doit veiller a' la bonne application des techniques 
et varietes mises au point par la recherche (exemple: ope/ration G.O.P.R.). / /  

/ De creation relativement re/cente, la recherche rizicole a souvent 
I debut6 avec le lancement de la riziculture elle-même, 12 o? celle-ci 

n'itait pas traditionnelle. 
d'un personnel souvent &duit a' sa plus simple expression, la recherche 
eut a' formuler ses problèmes, 2 dgterminer les goulots d'gtranglement de 
la production, avant de chercher 2 y reme/dier. 
chercheurs et producteurs, le manque de preparation de ceux-ci, form& 2 
rgsoudre les problèmes, maispeu pre/pare/s a' les de'finir et 2 leur attribuer 
un ordre 'd'urgence, ont amene dans p s  de/buts un certain manque d'gquilibre 
dans 1 'importance accordée aux differentes parties des programmes de recher- 
che. 
travaux de recherches ont ;te' entrepris en fonction des besoins réels des 
producteurs, et ont reçu une application pratique, les re/sultats obtenus 
sont 12 pour témoigner de leur valeur. 
entreprises para-administratives: Ric,hard-Toll, CGOT, Office du Niger, ou 
des rizicultures suffisamment encadrees et structurees: Lac Alaotra, Maro- 
voay, SMPR de Haute-Guinde., Ceci traduit le rôle important des structures 
d'encadrement qui doivent vehiculer dans les deux sens l'information entre 
la recherche et la production: 

Disposant au dkpart de moyens tre's modestes, 

Le manque de liaison entre 
/ 

Cette tendance a cependant e'te' rapidement corrigLe et partout oÙ les 

C'est en particulier le cas des 

du riziculteur au chercheur pour poser les problèmes et en 
de'f inir les dondes ; 

du chercheur au riziculteur pour faire connaitre et appliquer 
les solutions retenues. 

/ On peut constater que, placees dans des contextes diffgrents, les 
stations rizicoles ont cependant suivi des voies sensiblement paralldles. 
De leurs travaux passis s'est degagLe une doctrine commune pour l'approche 
des problèmes pose/s. Cette doctrine, toujours valable malgr: les remanie- 
ments et les améliorations que lui a apport: le,t/emps, continue à 2tre 
suivie dans les stations prises en charge ou crees par 1'IRAT. 

/ 

L'agriculture est un tout complexe, ou interviennent: le climat, le 
sol, l'eau, les Qtres vivants (la plante.cultive/e et ses ennemis), l'homme 

Si l'on doit rechercher des ame'liorations dans les quatre 
derniers termes de ce complexe, on ne peut, actuellement, que tenter de 

. et ses actions. 
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s ' a d a p t e r ,  a u s s i  b ien  que poss ib l e ,  au premier ,  dont  il importe donc de 
connaf'tre e t  de c a r a c t k r i s e r  les a c t i o n s .  
to logie ' .  
d iborde  largement les l imi tes  du s u j e t .  

C 'es t  l e  rô le  de  l a  bioclima- 
Nous n 'en  t r a i t e r o n s  pas  i c i  c a r ,  de va l eu r  trgs génne/rale, e l l e  

A .  Le S o l  

Son &tude r e l2ve  de  deux d i s c i p l i n e s  d i s t i n c t e s ,  l a  pe/dologie de 
prospec t ion  e t  l a  f e r t i l i s a t i o n ,  t o u t e s  deux r ep résen tées  2 l ' I U T .  

Seu le  l a  f e r t i l i s a t i o n  est  en r a p p o r t  L t r o i t  avec l a  r i z i c u l t u r e ,  
/ l a  pédologie  comme l a  b ioc l ima to log ie  e t a n t  d ' a p p l i c a t i o n  beaucoup p lus  

u n i v e r s e l l e ;  les  c a r t e s  des s o l s  : t ab l ies  par  les  pe/dologues permettent  
cependant de pre/voir, dans une c e r t a i n e  mesure, l ' a i r e  d ' a p p l i c a b i l i t g  
des  r e / su l t a t s  obtenus dans les a u t r e s  branches de l a  recherche ,  notamment 
en ma t i è re  de f e r t i l i s a t i o n .  
idek  a p r i o r i  s u r  l a  voca t ion  c u l t u r a l e  des  sols e t  s u r  les  techniques 
envisageables  pour l e u r  m i s e  e n  v a l e u r ,  par  exemple l ' oppor tun i t ;  des  
labours  profonds,  l e  dra inage ,  etc.  

La p6dologi.e permet a u s s i  de se f a i r e  une 

3 Mais l a  grande masse d e s  amgl iora t ions  q u i  peuvent ?tre apporte/es a' 
l 'e ' l&nent  s o l  du complexe a g r i c o l e  l e  son t  pa r  l a  f e r t i l i s a t i o n .  
t r a v a i l  de recherche ,  en  ce domaine, c o n s i s t e  2 dgterminer  l a  na tu re ,  l a  
dose e t  les modalite's d ' a p p l i c a t i o n  des  fumures, minéra les  ou organiques,  
s u s c e p t i b l e s  d ' a c c r o t t r e  au  maximum l e  rendement de l a  r i z i c u l t u r e ,  e t  ce, 
dans les cond i t ions  e'conomiques les me i l l eu res .  

Le 

0 Ø  Ø L ' u t i l i s a t i o n  gene ra l i sLe  des  e n g r a i s  mineraux en r i z i c u l t u r e  t r o p i -  
c a l e  ( e l l e  es t  ac tue l lement  s i  f a i b l e  q u ' e l l e  peut  ê t re  considdre/e comme 
d g l i g e a b l e )  au ra ,  pour les pays concernes , des  imp l i ca t ions  Ékonomiques 
tras s k r i e u s e s  : 

/ 

/ d c e s s i t e  de  prgf inancer  l ' a c h a t  des  engra i s  par  les  c u l t i v a -  
t e u r s ,  donc ce crekr d e s  organismes de cre/di t  e t  de mettre au 
po in t  l e u r  fonctionnement: 
de d i s t r i b u t i o n ;  re /percussions impor tan tes  s u r  l a  balance des  
comptes , ou c r é a t i o n  d ' i n d u s t r i e s  n a t i o n a l e s  de f a b r i c a t i o n  
d ' eng ra i s .  

c r é a t i o n  d 'un  re/seau de  s tockage e t  

, I1 semble donc que le  temps ne doive  pas  manquer pour p a r f a i r e  les 
e tudes  e x p h n e n t a l e s .  
vo ie s  d i s t i n c t e s :  

Celles-ci son t  ac tue l lement  condui tes  s e lon  deux 

a) Des e s s a i s  agronomiques permet ten t  de comparer s u r  l e  t e r r a i n  
s o i t  d i v e r s e s  formules de fumure L t a b l i e s  a p r i o r i ,  s o i t ,  e t  
c ' e s t  p lus  r a t i o n n e l ,  p s ,  formules f a i s a n t  v a r i e r  sys t ima t i -  
quement l e  n iveau  des  e lements  (deux ou p lus )  que l ' o n  pense 
s u s c e p t i b l e s  d ' e x e r c e r  une a c t i o n  f avorab le  Sur l e  rendement. 
Les e s s a i s  NPK33 s o n t  l e  type  de ce t r a v a i l .  Il s ' a g i t  Id 
d 'une  vo ie  sihe mais longue e t  coc teuse .  1) n ' e s t  pas f a c i l e  
d e  prd juger  au d é p a r t  de  l ' a c t i o n  des  d i f f e r e n t s  éldments 

801 

ten 
11 
e t  
do 1 

pou1 

COQ 

e t  i: 
enau 

' plan 
au f 
ROUV 

S O I  
d 'en  
l o  CI 

I 
notnp 
d ' C X f  



* . _  

e donc de  
bioclima- 

grale, e l l e  

zie d e  
IRAT. 

i l t u r e ,  
:oup p l u s  
I rme  t t e n t  
:ab il i te' 

- a i r e  une 
hn i que s 
te' des  

no tammen t 

o r d e s  à . Le 
a t u r e ,  l a  
rganiques , 
U r e ,  e t  ce,  

re t r o p i -  
:Le comme 
momiques 

\ 

; t i v a -  
:re au 
:kage e t  
:e des  ron 
re les 
lon  deux 

t e r r a i n  
o i t ,  e t  
teha t i - 

b 

161 

mine/raux e t  il f a u t  donc en  .passer  un c e r t a i n  nombre en  revue,  
n i  d e s  doses  2 p a r t i r  de/squelles ces Lle'ments commenceront 'a 
a g i r .  En e f f e t ,  les phenomènes de  blocage,  notamment du phos- 
phore,  s o n t  souvent impor tan ts  dans les s o l s  de r i z i è r e .  

Dans ces c o n d i t i o n s ,  on es t  amene a d e g r o s s i r  l e  problème, . 
dans une première phase de  t r a v a i l  
d ' abord  l e s  carences  d e s  sols en  g k m e n t s  mine/raux, e t  c e c i  
par  une m6thode moins lourde  que cel le  des  e s s a i s  agronomiques 
au champ. 

/ \  f 

en recherchant  t o u t  

L 'ana lyse  chimique du s o l  e t  cel le  d e  l a  p l a n t e  ( d i a g n o s t i c  f o l i a i r e )  
on t  t o u t  d 'abord  e'te' envisagges .  

l y s e s  e t  les e x d d e n t s  de  rendement q u ' i l  & t a i t  p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  par  
l ' u t i l i s a t i o n  d ' e n g r a i s  chimiques.  
encore mal connues, au premier p lan  d e s q u e l l e s  il f a u t  vraisemblablement 
incr iminer  les  techniques a n a l y t i q u e s  elles-mêmes, e t  c e l l e s  d e  l ' é c h a n -  
t i l l o n n a g e .  

En r i z i c u l t u r e  t o u t  au moins, on a rare- 
ment observe/ une c o r r k l a t i o n  s u f f i s a n t e  e n t r e  les r e s u l t a t s  / de  ces ana- 

Ceci t i e n t  a' un ensemble de  r a i s o n s  

La mgthode, due au Professeur  CHAMINADE d e  de/ tect ion des  carences  des  
s o l s  par  l a  c u l t u r e ,  en  p e t i t s  vases  de  v e g e t a t i o n ,  / i  
comme l e  "ray-grass r ipond 2 l a  même preoccupat ion / d ' a l l g g e r  l a  p a r t  du 

d 'une  p l a n t e  tdmoin 

t r a v a i l  de  recherche  effectue)  s u r  l e  t e r r a i n  par  les e s s a i s  agronomiques. 
Il existe une cor re / la t ion  L t r o i t e  e n t r e  les carences  a i n s i  mises en  évidence 
e t  15s re'ponses observges s u r  le  t e r r a i n .  $ette mgthode permet &alement 
d e  de te rminer  approximativement les q u a n t i t e s  de  chaque kle'ment n é c e s s a i r e s  
pour c o r r i g e r  les carences  observges.  

Les essais agronomiques, f a i s a n t  i n t e r v e n i r  les elements  / /  n é c e s s a i r e s  , 
e t  aux s e u l s ,  e n  doses  c r o i s s a n t e s ,  encadrant  l'optimum pre(sumL, permet ten t  
e n s u i t e  d ' 4 t a b l i r  avec p r é c i s i o n  les courbes de  rgponse du couple  sol- 
p l a n t e  a chacun de  ces QlLments. On d k f i n i t  a i n s i  l a  fumure de  c o r r e c t i o n ,  
ou fumure d e  fond, a p t e  à &lever l a  f e r t i l i t e /  du s o l  de  son niveau a c t u e l ,  
souvent très bas ,  2 son niveau p o t e n t i e l ,  q u i  peut  'être beaucoup p l u s  kleve. / 

11 ne reste e n s u i t e  qu '$  conserver  cet te  f e r t i l i t e / ,  en r e s t i t u a n t  au 
s o l  les k d m e n t s  expor t& par  chaque c u l t u r e .  
d ' e n t r e t i e n ,  k t a b l i e  par  l e  c a l c u l  de  c e s  e x p o r t a t i o n s ,  e t  confirmde s u r  
l e  t e r r a i n  p a r  les essais agronomiques. 

C'est le  rôle  de  l a  fumure 

D ' e x c e l l e n t s  r e / s u l t a t s  on t  e/tJ obtenus dans c e t t e  v o i e  en r i z i c u l t u r e ,  
Voic i ,  a' t i t r e  notamment par  1 ' IRAM s u r  les Hauts-Plateaux d e  Madagascar. 

d'exemple, les r k s u l t a t s  d ' u n  essai  rka l i se /  a' Mahitsy: 

. .  

, 
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Tableau I. Diagnos t ic  des  Carences en Vases d e  Ve/ge/tation 

Fumure complete 
Fumure sans  phosphore 
Fumure sans  potassium 
Fumure sans  calcium 
Fumure sans  s o u f r e  
Fumure sans  magne/sium 
Fumure sans  oligoe'ldments 

Moyenne de 4 coupes 

100 
13 , 5* 
30 ,5  
90,2 
42,2 
98,3 
97,7 

*Poids de ray-grass  rdcolte', r a p p o r t é  a' 100 pour l a  ricolte-te 'moin 

Carence n e t t e  en  phosphore e t  potassium, p l u s  f a i b l e  en  s o u f r e  ( l a  
carence  en  a z o t e  n ' e s t  pas &tudiLe par cet te  mdthode). 

Tableau II. Effe t  des  Engra is  

1964- 1965 1965-1966 
/ Complément 1000 kg PgOs/ha 180 kg K20/ha 

Fumure azo tee  600 kg K 7 0  /ha 

O 4487 

60 5096 

120 5787 
150 - 
290 6572 
Temoin abso lu  2821 

30 kg d ' azo te /ha  4997 

90 5437 

ée en 1964 

Tableau III. Riponse au Phosphore 

4733 

5892 
6027 
6326 
6546 
6131 
2905 

- 

o 

300 
400 

Temoin abso lu  
1050 

600 ka  K2O/ha 

5842 
6173 
6513 
6852 
6681 
6854 
2821 

/ /  / / 
Reponse \a l a  po tasse :  Aucune reponse n ' a  e te  observge. 

5502 * 

5728 
6413 
6489 
6714 
7088 
3080 

Enf: 
ment v i f  
l e  p lus  
Ces przb 
n 'on t  e t  

B. L'Ear 

En r: 
des  quant 
j o u r s  soi 
l e s  aména 
s i d e r a t i o  
pr/&ises , 
defec tueu: 
des  render 

L 'ex te  
pr ix  d'amé 
r igoureuse  
ne peut  ja1 
de l ' amor t :  

Les qu: 
en, fonc t ion  
( evapotran5 
temps e t  av  
r+ne d ' i r :  

/ 

I /  1 
Tout ce  q u i  concerne les moda l i t e s  d 'epandage des  e n g r a i s  (da te ,  f rac-  1 

tionnement, t echniques  d e  placement),  a i n s i  que les d i f f é r e n t e s  formes sou5 F 
l e s q u e l l e s  i l s  peuvent être :pandus, n ' a  &te' que peu é t u d i é ,  e t  de  façon 
f ragmenta i re .  Ces techniques  influent,cependant t ou jou r s  beaucoup s u r  1 ' e f -  * 

f i c a c i t c ,  e t  p a r t a n t  s u r  l a  r e n t a b i l i t e ,  q u i  reste l e  s o u c i  numcro un des 
u t i l i s a t e u r s  e t  d e s  gouvernements concernés.  i 

métabolisme 
hydrauliques 
u t i l i s e / s  ci: 
passe d ' & r e  

Quoi  qu '  
e t t e s ,  canau: 
des  cas ,  de  1 

v i c e .  PrevuE 
de,s ut i , l isate  
r e a l i s e s ,  f?u 
même des  amen 
d 'un  cadre  j u  

/ 

4 , , Dans l e  c; 
e t e  qu 'esquis2 i S e r a i t - c e  que 

f de, d ra inage  de  
1 negl igeable .  

La tempgra 
Pour l a  s a i s o n  
PIUS en g$ne'rai 
moins s a l e e s :  c 
r e f o u l e  au moye 
u t i l i s e  d e s  v a r  
Oum). 

1 f 
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Enfin, en riziculture inondle, un vaste champ d'e/tudes rest? pratique- 
ment vierge; il est constitu6 par tous les problsmes de toxicite des sols, 
le plus souvent lies2 un pH et 'a un potentiel d'oxydoriduction faibles. 
Ces pr,obf,èmes , l'experience mpndiale le prouve, se rencontrent partout; ils 
n'ont ete qu's peine effleure's dans les zones qui nous concernent. 

/ \  

B. L'Eau 

En riziSulture pluviale OU submergé:, l'on n'est en general / /  pas ma2tre 
des quantites d'eau mises 'a la disposition de la plante, et il y en a tou- 
jours %oit excès soit de/faut. Dans le cas des rizicultures de .submersion, 
les amenagements hydrauliques sont conçus beaucoup plus en fonction de con- 
siderations hydro>ogiques, topographiques et economiques que des exigences 

défectueuse 'de l'eau est très souvent l'un des principaux facteurs limitants 
des rendements. 

/ / 

précises de l a  plante, qui ne sont en general / /  pas connues. La manipulation 

L'extension des ame/nagements anciens, et la rgalisation au meilleur 
prix d'amLnagements nouveaux, imposeront de plus en plus une &conomie 
rigoureuse dans l'utilisation.de l'eau,disponible, dont le prix de revient 
ne peut jamais etre consid&'' com/e negligeable, ne .serait-ce qu'en raison 
de l'amortissement des ouvrages necessaires 'a sa distribution. 

Les quantitek d'eau n&essaires 'a L'irrigation des rizières varient, 
en, fonction du terrain (percolation) , du climat et de la varie/te/ cultivee 
( evapotranspiration) . Ces deux grandeurs varient elles-mêmes dans le 
te,mps et avec la quantitg d'eau disponible (rdgime de la nappe phdatique, 
regime d'irrigation). L'dtude prdcise des besoins en eau du riz, lige au 
mdtabolisme de la, plante, ne peut être abordLe qu'; l'aide de dispositifs 
hydrauliques experimentaux rigoureux, qui different notablement de ceux 
utilises classiquement sur nos stations. Certaines d'entre elles sont en 
passe d'&re equipées dans ce sens. 

/ 

Quoi qu'il en soit, la mise en place de structures secondaires (digu- 
ettes, canaux d'irrigation et de drainage),amgliorerait, dans la plupart 
des cas, de façon considdrable l'efficacite des am&agements d$ji en ser- 
vice. Prevus dans les projets initiaux, mais souvent laissks a la charge 

realises, faute de l'encadrement et de la volonte necessaires. L'entretien 
m&ne des amgnagements pose aussi des probldmes parfois mal résolus, faute 

/ 

de,s uti>isateurs, ces comp1e)ments indispensables/n 'oFt pas toujours ete / /  

d 'un cadre -juridique adapte. / 

Dans le cas des rizicultures jrriguLes, il serait important, et cela n'a @te / /  qu'esquisse, / de définir. plus etroitement les normes de l'irrigation, ne 
serait-ce que par raison d'Lconomie, pour &iter d'envoyer dans les &seaux 
de/ drainage des mètres cubes d'eau dont le prix de revient est loin d'&re 
negligeable. 

La tempgrature de l'eau ne pose pas, en climats tropicaux, de proble'mes 
pour la saison de culture normale qui se situe en /eté, sas composition non 
plus en ge'ne/ral. 
moins sades: on s'en protege par des digues ou des diguettes, on les 
refoule au moyen des eaux douces de pluies ou de ruissellement, et on, 

oum). 

Toutefoi?, les eaux de marnage (estuaires) sont plus OU 

utilise des varietes / /  rgsistantes au sel (Basse GuinLe, Casamance, Sine Sal- 



/ / 
L 'e tude  des  regimes de  submersion peut être menLe e n  S t a t i o n ,  au moyen 

d e  c e r t a i n s  5mgnagements de r e ' a l i s a t i o n  d e l i c a t e .  Une S t a t i o n  es t  a c t u e l -  
lement Lquipee dans ce  b u t ,  Gue'ae' au Sénégal,  Ibé témi  au Mali  es t  en passe  

/ 

. de l '$ t re .  

Ces é tudes  s e r o n t  pa r t i cu l i&emen t  i n t i r e s s a n t e s  pour d é f i n i r  l es  , 
normes 2 ' u t i l i s a t i o n  des  amgnagements hydraul iques  sommzires q u i  on t  &te 
r é a l i s e s  un peu p a r t o u t ,  e t  q u i ,  s ans  pe rme t t r e  une m a i t r i s e  t o t a l e  de  
l ' e a u ,  donnent cependant en géné ra l  l a  p o s s i b i l i t e / d e  r e t a r d e r  l a  c rue  e t  
l a  décrue ,  a i n s i  que d ' a b a i s s e r  l a  hau teu r  de l a  submersion dans les 
c a s i e r s  endigue/s (opé ra t ion  t r e n t e  m i l l e  h e c t a r e s  du d e l t a  du Se/ne/gal). 

C. La P l a n t e  
/ 

C'est  s u r  e l l e  q u ' a  porte/  jusqu';  p r e s e n t  l a  grande masse des  t ravaux 
de  r eche rches .  Ceci e s t  par fa i tement  log ique ,  puisque c ' e s t  b i en  dans l a  
v o i e  de  l a  s k l e c t i o n  va r i e / t a l e  que 1 'on pouvai t  t rouve r  les ame(1iorations 
les moins coûteuses  à v u l g a r i s e r .  

Les ca rac t e / r i s t i ques  recherchées  son t  sens ib lement  les mêmes d 'une  
s t a t i o n  1 l ' a u t r e .  
geologies p a r t i c u l i è r e s  de  chaque zone r i z i c o l e .  

El les  ne  v a r i e n t  qu 'en  ce q u i  concerne l ' a d a p t i o n  aux 
C e  son t :  

dur& du c y c l e  ve/ge/tatif adaptLe aux e x P e n c e s  du mi l i eu  ou d e  
1 ' u t i l i s a t e u r  (séries mul t ivar ic f ta les ,  e ta lement  de  l a  r i c o l t e ,  
e t c . ) ;  

rendement ;leve'; 
\ . /  

r & i s t a n c e  aux maladies ,  a l a  v e r s e ,  a l ' eg renage ,  'a l a  s a l u r e  
l e  cas  &h&ant, e t c . ;  

Bonne u t i l i s a t i o n  des  e n g r a i s ;  
/ /  

bonne q u a l i t ;  technologique: g r a i n  b lanc ,  en gene ra l  de  format 
long ou demi-long, t r a n s l u c i d e ,  b r i s a n t  peu 'a l ' u s i n a g e .  

. /  
Les q u a l i t e s  organolept iques  du p r o d u i t ,  de  d g f i n i t i o n  p a r t i c u l i è r e -  . 

ment d é l i c a t e ,  ne  s o n t  encore pratiquement pas in t e rvenues  parmi les .- 

c r i t è r e s  de  se / lec t ion .  

L 'amgl iora t ion  v a r d t a l e  es t  pour su iv i e  dans  les s t a t i o n s  pa r  plu- 
s i e u r s  processus  d i s t i n c t s ,  employ& s e u l s  ou concurremment: 

/ 
rassemblement d ' une  c o l l e c t i o n  d e  popu la t ions  l o c a l e s  , epura- 
t i o n ,  d d f i n i t i o n  e t  i so lement  des  m e i l l e u r s  types ;  

/ I  8 i n t r o d u c t i o n  de  v a r i e t e s  e t r a n g è r e s  se/lectionn&es dans d ' a u t r e s  
s ta t  i o n s  ; 

h y b r i d a t i o n s  de  var id te / s  ayant  des  c a r a c t 2 r e s  i n d r e s s a n t s  
complkmentaires ; 

Tout 
I 'm  d i s  
pevrent ; 

e l - h e n t  

Cette pha: 
qye 1 'on pouv; 
see. 

En .ef%t,  
des  pays c ropi  
important du rc 

On S ' E s t  e r  
des  Groupes d e  
r é a l i s é s  2 t r a v  

I 
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Ir définir les 
res qui ont éte' 
riSe totale de 
tarder la crue et 
km dans les 
'a du Se'ne'gal). 

1Sse des travaux 
s t  bl/en,dans la 

ameliorations 

mêmes d'une 
1 'adaption aux 

:lieu ou de 
la récolte, 

< 

la salure 

e format 
2 .  

:icuiière- 
i les 

'Y plu-  

pura- 

'autres 

t / \  SLlection pedigree a l'inte/rieur du matiriel ci-dessus; 

emploi generalise'de la technique des essais comparatif: en plu- 
sieurs stades pour de/terminer le meilleur matgriel végetal dans 
les conditions locales. 

' /  

Toutes les stations ont obtenu cette voie $esf re/sultats excellents et 
i t o n  dispose maintenant partout de bonnes varietes h grains blancs qui 
?cilvent remplacer les glaberrima a' grains rouges 12 o: ils e'taient origin- 
cilement cu1tivLs. 

Ces travaux sont actuellement en plein essor et de très nombreuses 
descendances d'hybrides sont notamment suivies dans les stations les plus 
importantes. Mais une variabilitJ importante existe quant aux milieux 
dons lesquels sont cu?tive/es les, variétgs sins; s&lectionne/es , qui doivent 
donc obligatoirement etre adaptees ces differents milieux. 

Cette adaptation se traduit essentiellement par la longueur du cycle 
ue/ge/tatif de la plante du semis a' la fécondation, c'est-;-dire de la pkriode 
pendant laquelle les besoins en eau doivent être couverts. Le cycle ad- 
missible sera celui pendant lequel 1 'e/cologie locale , naturelle ou arti- 
ficielle, permettra la couverture des besoins en eau de la plante. La 
longueur de ce cyle est donc la caractgristique essentielle a' prendre en 
conside/ration; elle est fonction 2 la fois de la varigtg, de la lumizre et 
de la temperature. / 

On sait que le rendement potentiel d'un plant de riz ne peut s'exprimer 
en totalit; que dans les conditions d'environnement optimum. 
de la lumière et de la tempgrature 

/ y  

données de la nature, et il est necessaire de produire des variktes 
s 'adaptant à leurs variations. 

Dans le cas 
il est impossible de modifier/les 

/ 

Les premiers travaux de se/lection, tenant compte de la fertilite, en 
gin6ral tr&s,faitle, des rizières tropicales et de l'ideh, alors reçue, 
que le prix eleve des engrais min&aux proscrivait leur utilisation pour 
les cultures vivri2res en milieu tropical, Ltaient en ggngra1 exeGutés sur 
les terrains tels qu'ils Lt5ient. I l s  aboutirent, avec des fumures nulles 
OU très faibles, 2 des variet& de riz peu exigeantes tout en état rela- 
tivement productives. 

/ 
Cette phase de travail, qui a sans doute livre tous les risultats, 

que l ' o n  pouvait en attendre, doit maintenant &re consid€!&e come depas- 
see. 

En effet, l'explosion dlmographique qui se manifeste dans la plupart 
des pays tropicaux impose que soit obtenu rapidement un accroissement très 
important du rendement des terres cultivables. 

A On s'est en outre aperçu, grace .2 la confrontation, notamment au sein 
de/s Grcypes de Travail de la Commission Internationale9u Riz, des travaux 
realises 2 travers le monde sur cette question, que l'etablissement d'un 
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/ 
niveau de  f e r t i l i t e  c o r r e c t ,  s u r t o u t  en  a z o t e ,  p e r m e t t a i t  des  g r a i n s  de  
p r o d u c t i v i t 6  tr& importants  e t  largement r e n t a b l e s ,  même au p r i x  a c t u e l  
des  e n g r a i s ,  a' cond i t ion  d ' u t i l i s e r  des  va r i&& adap tées  a' ces h a u t s  
niveaux, e t  en p a r t i c u l i e r  ré ' s i s tan tes  à l a  v e r s e .  

O r ,  l a  f e r t i l i t e ' d ' u n  t e r r a i n  peut  être aise'ment modifie; g râce  aux 
e n g r a i s  miné'raux e t  il es t  a i n s i  moins important  que l a  p l a n t e  s o i t  
capable  de s ' a d a p t e r  2 une l a r g e  gamme de f e r t i l i t e / .  
a cc rus  peuvent, en e f f e t ,  s ' o b t e n i r  c e t t e  v o i e  de façon p l u s  simple en 
modif iant  l e  m i l i e u  qu 'en modif iant  l a  p l a n t e  dans s a  c o n s t i t u t i o n  ge'ne'- 
t i q u e .  Ceci ne  s i g n i f i e  cependant pas que les accroissement de rendement 
s e r o n t  les mêmes pour t o u t e s  les v a r i g d s  p l acées  d a y  ,un m i l i e u  f e r t i l e .  
La r iponse  aux e n g r a i s  v a r i e ,  en e f f e t ,  d 'une v a r i g t e  a l ' a u t r e  e t  les  
t ravaux d ' am6l io ra t ion  s ' a t t a c h e n t  maintenant 2 déterminer  cette réponse,  
en vue de  p rodu i re  9 s  v a r i d t é s  capables  d ' e x p l o i t e r  au mieux de  h a u t s  
niveaux de f e r t i l i t e .  
par c o n t r e  que des  rendements d e r i s o i r e s  en m i l i e u  non amkliore .  

Des rendements 

Très e x i s e a n t e s  , ces  v a r d t e s  nouve l l e s  p ' a u r a i n t  

/ /  
En r e a l i t e ,  les choses ne s o n t  pas a u s s i  s i m p l e s  e t  d ' a u t r e s  exigences 

i n t e r v i e n n e n t  très souvent:  

/ n e c e s s i t g  dans l e  cas  d ' e x p l o i t a t i o n s  importantes  d ' a v o i r  
une r é c o l t e  'etale'e s u r  une longue pkriode,  donc une gamme 
d e  varie/te/s 2 cyc le s  végé ' ta t i f s  de  longueurs d i f f k r e n t e s ;  

r e s i s t a n c e  2 c e r t a i n s  f a c t e u r s  adverses  ( p a r a s i t i s m e ,  maladies,  
t o x i c i t & ,  f r o i d ,  sLcheresse ou excès d ' eau ,  etc.) 

/ 

Dans ce con tex te ,  les d i f fe / ren ts  se ' lect ionneurs  t rava i , l l an t  depuis  
p lus  d ' une  d i z a i n e  d'anne/es dans les s t a t i o n s ,  avec des  methodes et  d e s ,  
o b j e c t i f s  sensiblement  analogues,  ont  i so le '  apre's a v o i r  manipulé  un m a t e r i e l  
v e g e t a l  extrêmement important  (popu la t ions  l o c a l e s ,  i n t r o d u c t i o n s  de 
l ' L t r a n g e r ,  notamment d'Extr2me-Orient descendances d ' hybr ides ,  mutants,  
e t c . )  des  gammes de  varie/te/s t rès  b ien  adaptdes  e t  hautement p roduc t ives .  
On peut en  d i r e  qu'el,les r ipondent  dans une très l a r g e  mesure aux problèmes 
q u i  l e u r  ; ta ient  poses. 
gammes p r i s e n t e n t  des  p o i n t s  communs. 
Guyane Br i t ann ique ,  semble un des  m e i l l e u r s  r i z  semi-precoces depu i s  l a  * 

Casamance j u s q u ' a u  Tchad, 

/ /  

11 est  très i n t é r e s s a n t  de  c o n s t a t e r  que ces 
Ains i ,  l e  D 52/3!, o r i g i n a i r e  de  

/ \  
Le Makalioka 823 est  c u l t i v e  a Richard-Toll  e t  au Lac Alao t r a .  

L ' A l i  Combo (de Marovoay) tend b c o u v r i r  Madagascar du nord au sud, 
de  l a  c ô t e  oues t  au p l a t e a u  c e n t r a l .  
d i t e s  "2 l a r g e  a d a p t a b i l i t g "  es t  depu i s  nombre d 'anne/es 1 'un d e s  thèmes 
c o n s t a n t s  de  l a  Commission I n t e r n a t i o n a l e  du Riz (FAO). 

La recherche de tel les varidte%, 

Les avantages en s o n t  Lvidents :  o u t r e  q u ' e l l e s  about issement  a' l a  
d e f i n i t i o n  d e  s t anda rds  commerciaux s imples ,  ces v a r i é t g s  s u s c e p t i b l e s  d e  
s u r c l a s s e r  les a u t r e s  dans t o u t e  une a i r e  gdographique, comprenant d e s  
mi l i eux  legerement d i f f g r e n t s  les uns des  a u t r e s ,  conduisent  2 1 'e/conomie 

, 

/ \  
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du t r a v a i l  d e  recherche  conside)rable q u i  e s t  n d c e s s a i r e  'a l a  mise au p o i n t ,  
en chaque l i e u ,  du m a t é r i e l  vggkta l  optimum. 

Axer nos t ravaux d e  s,glection s u r  de  telles,  varie/te/s p o u r r a i t  donc 

malheureusement, en  nombre t r o p  l i m i t &  pour 
permettre  une c e r t a i n e  r e g i o n a l i s a t i o n  d e  l ' a m e l i o r a t i o n  var ie ' t a le  e t  d e  
s e s  s p e ' c i a l i s t e s  q u i  s o n t  
mener 2 bien  dans chaque ecologie  les programmes hautement spe/cialise/s , 
qu'il f a u t  cons idgrer  comme un idLa1 i n a c e s s i b l e  avant  longtemps. 
phase t e r r i t o r i a l e  du t r a v a i l  s e r a i t  a l o r s  limitée simplement 2 l a  com- 
paraison,  en e s s a i s  mul t i locaux ,  d e s  v a r i e t e s  / /  l o c a l e s  aux varie't& ame/- 
1ioré'es que l ' o n  p o u r r a i t  proposer .  

5 

La 

Pour mener a \ b i e n  un t e l  t r a v a i l ,  il s,era n e c e s s a i r e  / d ' g t u d i e r  
l ' a c t i o n  s u r  l e  rendement e t  le c y c l e  v k g e t a t i f  des  d i f fe / ren ts  f a c t e u r s  
6cologiques s u s c e p t i b l e s  d ' e x e r c e r  une i n f l u e n c e .  

Les f a c t e u r s  du rendement sont :  densite 'des plants, s u r  l e  t e r r a i n  
( fonc t ion  du mode,d'implantation), t a l l a g e ,  nombre d ' e p i l l e t s  par  pahi- 
cule ,  poids  d ' u n  e p i l l e t .  

Les t r o i s  d e r n i e r s  peuvent,  comme l a  duree  / du c y c l e  v e g e t a t i f ,  / /  ê t r e  
influ,ence/s par  les f a c t e u r s  de  l ' e ' co logie  dont  les  p l u s  importants  sont :  
temperature ( v a l e u r s  absolues  e t  ampleur d e  l a  v a r i a t i o n  d iurne-nocturne) ,  
ec la i rement  ( d u r i e  e t  i n t e n s i t $ ,  durLe d e  l a  pér iode  oÙ l ' e a u  es t  d i s -  
ponsible .  

/ 

L ' a t t e n t i o n  devra  se p o r t e r  s u r  les l i g n e e s  / de  , r i z  q u i  montreront ,  
en même temps- qu'un p o t e n t i e l  de  product iv i te /  Lleve,  un f a ï b l e  niveau 
de  r e d c t i o n  5 ces  f a c t e u r s ,  dont  un comportement analogue dans des  environ-  
nements d i f f e r e n t s ;  C e  t r a v a i l  conduira  cer ta inement ,  d e  façon p l u s  ou 
moins r a p i d e ,  2 l ' e t u d e  de  descendances d 'hybr ides  e n t r e  varie/te's sen-  
s i b l e s  e t  i n s e n s i b l e s .  I1 seFa n & e s s a i r e ,  pour gagner du temps, d e  
met t re  au p o i n t  des  tes t s ,precoces  de  s e n s i b i l i t g .  
semis très pre/coce combine avec le d g p i s t a g e  un 5 deux mois p l u s  t,ard de  
l ' i n i t i a t i o n  f l o r a l e  (méthode mise au p o i n t  2 Rokupr, en  S i g r r a  Leone) 
permet l ' e l i m i n a t i o n  r a p i d e  d e s  i n d i v i d u s  p h o t o s e n s i b l e s ,  qui n e  donnent 
aucun s i g n e  de  c e t t e  i n i t i a t i o n .  

C 'es t  a i n s i  qu 'un 

/ 

Pour s c h l m a t i s e r  les  choses ,  un programme de  s e l e c t i o n  / comprendrait  
a l o r s  : 

l a  c o n s t i t u t i o n ,  2 p a r t i r  de t o u t e s  l es  o r i g i n e s  poss$bles ,  d 'une  
c o l l e c t i o n  de  vari&& peu photosens ib les ;  

une premi&e s g l e c t i o n  dans cet te  c o l l e c t i o n  s u r  les  cri tères 
pre/ce/demment de"finis;  

l ' i s o l e m e n t  dans ces  varie'te's r e t e n u e s  de  l i g n e e s  / p r e s e n t a n t  / 
très net tement  l e s  c a r a c t è r e s  d ' i n s e n s i b i l i t e / ;  

. '  



1 

/ l e  croissement  de ces l i g n e e s  avec des  pa ren t s  2 h a u t  rendement 
de  bonnes q u a l i d s  technologiques;  

l a  recherche  parmi les ,descendances des  ind iv idus  p o s d d a n t  'a l a  
f o i s  t o u t e s  les  c a r a c t e r i s t i q u e s  favorables ,des  deux pa ren t s . ,  La 
techniques  des  bulks  avec semis précoce e t  e l imina t ion  du materiel 
s e n s i b l e  p o u r r a i t  être employLe d& l a  F2. Le choix des  pieds-  
mères pour les comparaisons de rendement se f a i s a n t  'a l a  F4, o: 
F5, e t  l a  mgthode c l a s s i q u e  :tant e n s u i t e  yuivie ,pour  a r r i v e r  a 
l a  de / f in i t i on  d 'une  gamme de varie/te/s, precoces a t a r d i v e s ,  
ayant  tous  les c r i t e \ r e s  habi tue l lement  recherche/s , p j u s  c e l u i  
d 'une c e r t a i n e  p a s s i v i t e  v i s -2 -v i s  des  f aceu r s  de  l ' e c o l o g i e .  / 

/ / 
C e  schema r e v i e n t  en somme 2 a j o u t e r  un c r i t i 2 r e  supplementaire  aux 

ope/rations de s é l e c t y n  menées j ? squ ' a lo r s ,  de façon a' l e u r  en leve r  
t o u t e s  spe/cif ic i te /  geographique,etroi te .  
avec moins de s t a t i o n s  e t  de s p e c i a l i s t e s  hautement é'quipes, une a i r e  de 
r i z i c u l t u r e  p lus  dtendue. 

Ceci nous permetfra  de couvr i r ,  

, 

De p lus  , l a  possess ion  de varie'te/s i n s e n s i b l e s  au photope/riodisme 
p e r m e t t r a i t  dans une l a r g e  mesure d e  s ' a f f r a n c h i r  des  semis pre)coces 
ind ispensables  avec les varie/te/s c l a s s iques  don: l e  rendement b a i s s e  de 
façon cons ide5able  dès  que l e  semis es t  r e t a r d e .  
souvent impose, s o i t  par  des  cond i t ions  n a t u r e l l e s  (re'gime des  cours  
d ' eau ) ,  s o i t  par l a  surcharge  des  c a l e n d r i e r s  cultu/raux, dans l e  cas  
d ' e x p l o i t a t i o n s  $e po lycu l tu re .  
dk j$  éte' m i s  en  evidence pour l e  Senegal ,  l a  Mali ,  l a  Côte d ' I v o i r e ,  l e  
Cameroun e t  Madagascar. 
de se p r ê t e r ,  s i  l a ' c o u v e r t u r e  des  beso ins  en eau es t  assurLe,  a' l a  double 
c u l t u r e  annue l l e .  

C i  1 'accroissement  du rendement peut  t ou jou r s  atre recherche/ dans 
l a  vo ie  de l ' a m 6 l i o r a t i o n  va r i é t a l e / ,  on ne peut  cependant, au po in t  oÙ 
l ' o n  en es t  arr ive/ ,  p l u s  gu&e e s p e r e r  de progrès  s u b s t a n t i e l s  par  l a  
mise en oeuvre de c e t t e  s e u l e  technique.  I1 importe maintenant  d ' a s s o c i e r  
é t ro i t emen t  tous  les  f a c t e u r s  q u i  concourent l ' o b t e n t i o n  de  rendements , 
&leve's: condui te  de  l ' e a u ,  am6l iora t ion  de l a  s t r u c t u r e  e t  de  l a  f e r t i l i t e  
des  sols, p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s  optimum, l u t t e  c o n t r e  les enyemis de  l a  
p l a n t e ,  e t c . .  ., pour t i rer  le  me i l l eu r  p a r t i  des  varig$e/s s e l ec t ionnées  
que les  s t a t i o n s  on t  mises, e t  cont inueront  'a m e t t r e ,  a l a  d i s p o s i t i o n  
des  r i z i c u l t e u r s .  

Ø O r ,  ce  r e t a r d  est  

L ' i n t é r ê t  de v a r i e t d s  de  ce type a 
/ /  

Ces varie/te/s p ré sen ten t ,  en o u t r e ,  l ' avan tage  

/ I1 convient  ega,lement, e t  en t o u t e  premiere  urgence de  mettre e f f e c -  
tivement 2 l a  portee, de l a  masse des  producteurs  les semences de ces 
varie/te/s sL lec t ionnees ,  e t  donc d ' e n  o rgan i se r  l a  product ion e t  l a  9 s -  
t r i b u t i o n .  
par: 

/ 
D e s  semences de qua l i te / s  , rappelons- le ,  son t  c a r a c t e r i s e e s  

/ /  
l e u r  appartenance 2 une bonne v a r i e t e ,  b i en  d d f i n i e ;  
l e u r  p u r e t i ;  
l e u r  bon g t a t  s a n i t a i r e  (elles peuvent $ t re  t ra i tkes  avec un 

fongScide) ;  
l e u r  ene rg ie  e t  l e u r  f a c u l t e  germinat ive e l evees .  

I I /  

i 
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\ Des progres s u b s t a n t i e l s  son t  en  cours  un peu par!?ut en  ce  domaine, 
il re f te  encore beaucoup 2 f a i r e .  Les d i f f i c u l t e s  son t  nombreuses 

l a  mat ie re :  

coût  6levd' d 'L tab l i ssement  e t  de  fonctionnement des  e n t r e -  
prises de  product ion  a d m i n i s t r a t i v e s ;  

d i s p e r s i o n  e t  p e t i t e  t a i l l e  des  e x p l o i t a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  
q u i  augmentent les p r i x  de l a  d i s t r i b u t i o n  des  semences e t  du 
c re /d i t ;  

at tachement a f f e c t i f  des  c u l t i v a t e u r s  à leurs  varie%/s 
t r a d i t i o n n e l l e s ;  

nombre encore  t r o p  e levé '  / de v a r i e t e s  ' 0  q u i  tend a' rendre  
i n e x t r i c a b l e s  l e s  ope/rations de  product ion ,  de  s tockage  e t  de 
d i s  t r i b u t i o n ,  

D. L'Homme e t  Ses Actions 

S i  t o u t  dans  ce c h a p i t r e  peut nous i n t & e s s e r ,  l a  recherche  r i z i c o l e  
n ' e s t  vraiment 
e t  l ' u t i l i s a t i o n  du p r o d u i t  c o n s t i t u a n t  des  domaines 2 p a r t .  

concernLe i c i  que par  les p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s ,  l ' u s i n a g e  

Nous a r r i v o n s  i c i  au p o i n t  oÙ l e  f o s s e  / q u i  ,/pare l a  recherche  de  
l ' app l i - ca t ion  es t  l e  p l u s  l a r g e .  
recherches r e l a t ivemen t  simpl/es e t  

Les é tudes  o n t  porte/ notamment s u r :  

En e f f e t ,  il s ' a g i t  la'  de  thèmes de  
dans, l a  p l u p a r t  des  c a s ,  l e s  m e i l l e u r e s  

p ra t iques  . cu l tu ra l e s  on t  aisement e te  5 /  determinées ,  e t  depuis  longtemps. 

l a  pre/paration du s o l  (&poque, modal i t&,  o u t i l l a g e ) ;  

l e  semis (da te ,  d e n s i d ,  t r a i t e m e n t  des  semences, e t c . ) ;  

r i z ihre ,  e tc . ) ;  

l a  l u t t e  contr/e les ennemis de  l a  p l a n t e .  
e s t  r e p d s e n t e  par  les mauvaises he rbes  de  t o u t e s  s o r t e s  e t  
une a t t e n t i o n  t o u t e  p a r t i c u l i è r e  l e u r  es t  consacrde.  
c r é a t i o n  r é c e n t e  d ' h e r b i c i d e s  chimiques q u i ,  t o u t  en  :tant 
e f f i c a c e s  s u r  les g r a m i d e s  adven t i ces ,  n e  n u i s e n t  pas au r i z ,  
r e p r 6 s e n t e  un e s p o i r  conside/rable dans  ce domaine. 

l e  rep iquage  ( i g e  des  p l a n t e s ,  d e n s i t e ,  / /  prepa ra t ion  de l a  

Le p lus  impor tan t  

La 

, CepFndant, avec l ' augmenta t ion  des  rendements q u i  r e s u l t e  des  progrès  
r e a l i s e s  dans l a  s g l e c t i o n  e t  l a  f e r t i l i s a t i o n ,  l a  de/fense des  c u l t u r e s  
con t r e  l e u r s  ennemis tend  2 deven i r  de p l u s  en  p l u s  ngcessa i r e .  
les p r inc ipaux  ennemis du r i z ,  il f a u t  c i t e r :  

Parmi 

les maladies  cryptogamiques: he lminthospor iose  e t  
p i r i c u l a r i o s e ;  
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les insectes: chenilles mineuses de la tige, diopsides, 
poux du riz; 

les ne/matodes , notamment Aphelencho'i'des besseyi, qui 
semble exister dans toutes les zones rizicoles. 

Tryp souvent, cependant, les re/sultats de ses travaux n'ont pas 
/ depasse les limites des stations de recherches, ou celles, trop modestes, 

de quelques essais multilocaux; il leur manque donc la sanction d'une 
,',reuve en vrais grandeur qui seule permettrait, tout en pre/cisant 
l'aspect economique, si importa?t, la mise au point locale de l'outillage 
approprie/; et l'on voit se perpeteur sur le terrain des pratiques mani- 
festement erronges, telles que les .semis directs trop clairs ou les 
semis en pe/pini$re trop denses, l'absence de dgsherbage ou sa mauvaise 
exe/cution, l'utilisation irrationnelle des re/seaux hydrauliques, etc. 

/ 

/ /  
Or, on ne saurait trop repeter que l'agriculture est un tout, et 

qu'il est malheureusement inutile d'en améliorer certains facteurs si 
les autres restent inchanges. / 

I 

Ce perfectionnement global de l'agriculture, que le chercheur con- 
/ /  çoit et rkalise dans le cadre de ses stations, il est desarme pour le 

faire appdcier et mettre en pratique dans le milieu paysan qui seul 
pourrait en montrer la vraie valeur. Cette transmission du "savoir- 
faire,'' &labore/ dans les stations de recherche, c'est la tgche spe/cifi- 
que de ceux que $'on appelle les "encadreurs" ou les "vulgarisateurs." 
De leur SUCC~S depend dans une large mesure le jugement porte/ sur la 
recherche elle-même et, ce qui est encore plus important, son efficacite. / 

D'aucuns, en effet, en raison des progrès immenses qui restent a' 
accomplir, voudraient y voir une panade; d'autres, au contraire, jugeant 
d'après les re/percussions limitées qu'ont eu jusqu'alors, sur l'ensemble 
de la production, les travaux des chercheurs les condamnent resolument au 
nom de l'efficacité. 

1 Est-il besoin de dire que ces deux positions sont egalement fausses? 
Loin de constituer un fin en soi (dans le domaine essentiellement pratique 
qui est le notre, tout au moins), la recherche fait partie d'un ensemble, 
elle est un outil, encore perfectible ce/rtes, mais qui d'ores et de/ja\ est 
en mesure de rendre des services considerables pourvu que l'on veuille, 
et que l'on sache l'utiliser. 

I 
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