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- ÀPPÀREIL RE?RODUCTSUR

; Zea nnays est une plante itÏttÛîr!Æ i sur chaqqe pied on obeerve en

effet :

* dsrg flgurs .fcnellcq- qroupées sur uns ou plusicurs infloroseenccs

situees à J. 'aissclle ces feuilles, dans Ie 1 /3 nédian dc Ia plante '

chaquc inflorcscence est Lttx EFi constitué d run axe (nai,lo-) porteur

dtépillets.

Les épillots sont formés chactrn .de fleurs possédant un ovaire pro.-

longé drun lonq stigrnete (soie).

Lrépi est envelopné de larqcs bractées 6l âW;:hAÀ insét6cgâuX- noeuds

situés à Ia base de -l 'éPi.

î des fleJrs qFlc.g Qui, ouent à clles, sont groupées sur une panicule

terminars plus ou 'oins 
remifiéo composée de qr*pÂ et' de gfuffi:r!'t'

qui entourent trois étamines.

Lf on notera quc Ie mais, bienqu,ttalit une. Plwrte autofertiler a une

féeondati.on t!;;1';ur,Z poLtr au rpins 95 ?3, ce gui etexpligue p?r Ie

earactère de profun!,nio- de la floraison ( flems mâles appareissent

environ une semaine avant les ftreurs fer'relles ) '

x de.s- orains. qui sont disposés en rangées plus ou moine verticales

(to à zt) le long de la rafle, et greuvent être de forrie. (globulaitet

ovoide r prlsrnctique) ,Jc couicur ( Slenche, jaune, violette, nefve'' ' ' )

de tailLe et drasoest (risse, ridé) oirrgrents zuivant Ia variétét

cette diversité potrvant s'expliquer par I I allogarnie très. prononeée.

0n peut compter entre 5Û0 et 13.00 
'graines par épi et Ie. polde de

100G gr:r:.ns ae situe entre 1Ût et 3C0 g'

1.3 - STADES DE CROISSANCE

LB cycle du 7:ea mays passe par J stades !

de la lermination lil, début de la diffd-

,w.

1.2

une phase végétative qui va

renciation de Ia Panicule ;



panieule

4

Plante adulte

tige
(aplatie en

Faee dé l'épi.)

tyles(soies )

xe de I'inflorescc
gaine foliaire
axe portant l'épi

axillaire

ti
I I ,i

I

gaine de -la feuille

trnflorescencc fenelle-1-- . .
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une phase reproducLive gui va de la différerni"ation des Z inflo-
rescences .iilsou | à la fécondation ;

une phase de rigturation qui va de la ffuondation à la rÉcolte.

* Le stade véqétatif. I1 est caractérisé par la lenteur de cruissance
du plant après levée z l*5 seraaines après semis, le plant mesure

1C-15 c;ii pour atteindre 5û-,i0 cm eu Zé mois.

Crest un stade qui varie en fonction de le variété de la tsmpéra-
ture et de I 'huinidité .

* La, phase reproductive

Elle se cersctérise par la raoidité de I 'élonEalion des entre-,
noeuds qui peut dépesser 5cnr/-iour .

Cette élonçation rapide des entre-noeuds fait apearaltre Ia oaniqJ-
le jusqlr I ici eachée au fond des feuilles, ceci 5 à I jours avant
I rapparition rJes flurs femelLes ; ce qui exolique que Ja fécanda-
tion crois je soit de règle. Cette Frhase eorrespond evec les besoj.ns
en eau maxinrum de Ie plante et toute séeheresse est à éviter,

* La phasa.Ce r,rgturatig,n

Elle eoÏncide avec la deuxième cériode où les besoins en eau sont
éIevés, eI]e feit passerle gr:in par 3 stedes !

Ie stade laiteux (te grain conticnt environ aOx d'eau)

le stade aâteux (te çrein renferme 5iil6 d'eau, et les spathes
meneent -) jaunir).

le stade viteux (le Erein ne contient plus cue.J5 ?â d'eau).
grrin est rir0r lorsguti!. est difficilernent rayable à Iton:le.

îtcâj,

Le

Les variétés traditionnelles
tion massale, sont adantées

souvent utilisées et qui pr-ocÈdent d tune séI,ec*
a.ux eonditicns rccales dans le eadre des teehni-
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gues de culture traditioru€Ile t

du fait de leûr faiblc réponse

lkiÂ

rnsis ont une capacité de production faible
aux améliorations foncièree.

Dans le cadre de I'intensification, des veriétés rhpdernesrr ont été intro'
duites, mais des problèmes liés à ltapprovisionnenent, donc eu rrenowelle-
ment des sefiEnces, a conduit à une situgtion sernencière qui entame eérieu-

sement les qualités pour lesqueJ.Ies ces variétés ont été introduites (bonne

productivité, bonne vigueur, bonne résistance et bonne réponsè aux arnéliore-

tians ) .

IL stagit donc non seulenent dtutiliser des variétés adéouates (longueur du

cycle, port, qature.des Srains, prcductivitd...), mais de stassurer du Dehou-

vellernent du matériel végétal i car à eause de I 'allogemie prononeée r it est
pratiquernent .déconseillé dtutiliser les rnêmes semehces pendant plusietrs csm-

Pagnes.

C'est ainsi qu t à I I anarchie eo{Ëtcière actuel}e, deræa succéder une naie po-

litique utilisant les possibilités offertes par la aélection.

2.1 IÀ SELECTION

Elle inrplique I'idée de choix des individus les meilleurs et 1féIimlna-
tion ries médiccres, dans Ie but d t errÉliorer le rendement du |tc'ouplert vé-

gétal-sol.

EIle peut s t ef fectuer selon diveæees niéthoCes :

en sè basant enpiriquernent sur les carctères mrphologiques ! sup-

pression des individus inférieurs sans idée de Ia racet

- en se basant sur des caraetilres rrcrpirologiques, mais d I une façon nréthc*

dique, Êvec I 'idée direetrice d t amélioratic,r de I I enserùle. ( Choix des

individ.rs exceotj.onneb pour reproduetion : masse ) i

- par un proeédé basé sur les lois de ltharédité, qui fait gusr compte

tenu des possibilités de trensrrission des carasbères choisisr une vé-
ritable sélection ,le-ut être opérée I la séleetion généalogiclue.
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2.2 - plINCTpE. 
PE_..r.A. FELFCTTON GEblEAI,ær2ItE

' La séleetion généalogique présente I 'avantage grâce à l' rtqbnùlo,fian
d I assutrer un potentiel de renciernent supérieur, une grande honnogénéité

de la ocpulaticn, une grcnde résistence et une bonne réponse aux amé-

liorations culturales, ceci grâce au phénomène de {'ift.finoaia.

En effet chez le nnais r oh a remarquÉ que les hybrides de la prernière gé-
nération obtenus par le croiseinent Ce deux lignées pures distinetes, sont
sowent plus vigoureux et plus productifs que ntirporte lequel des pâ-
rents : eet eecroissement de viEueur est aopelé hétérosis.

De rÉnre, lorsilu ron croise entre eux deux hybrides siçIes r ofl constate
un nouvel hétdrosis gui feit qu t aux auçrnentations de visueur des deux hi,-
brides per re,;tort à leurs sarents respecti fs , s t a joute une augnentetio:r
de viqueur de Ithybride doubie par raoport aux vigueurs respectives des

hybrides sirçlcs dont it prcvient.

2.3 DEFINITIONS

ESPËC' :

ensemble C t individus ayant un ceitain nombre de caractères eonuiuns r et
susceptibles de se reproduire indéfininent entre eux, en conservant, leurs
caractéristi",ues spécifiques.

UAL:IETE, : ( race ou cultiv ar )

groupe d I incividus de mêines es:rèces, 2résentant un certain nornbre de GB-

ractères rnorohoLogiques (fcrrne, couJ.eur, )... et physiolorLilues (résis-
tance, réaction...) identiques et relativenent stables au cours des çé-
nérations successives.

PffEiION.'P,: : ,

I'ensernble dee carectères rinrphaiogÉcues et physiologiques, l,extérieu:
et les performenees visibles, que ceux--ci soient héréditaires ou t'rono

GEiJC?1/,"'tr l

s'o=pose à ph'j;roty:e ; ctest Itensenble du oetrirnoine héréditeire, ctest-
à dire les earaetèrcs qu fun inCividu est susceptible de trans;rettre à sa

deseendanee.

,ieiÂ
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' LrGî'tEE PtltliE t 
,wrnr l n rnÊnre ; et dcnt res génération"

ensemble de pl,ants eyant la mêne descend'nce et dcnt les générati.ons

successives sont parfai.tefiEnt identieues, sans aucune variabirité ' Dens

ce cas tous les individus scnt hoinazggotplt (mênre Tàtu sur les c'fr.,t' omozorrr

d,une nrême paire)'et ont le mêi'ne génotype et la séleetion nfa plus âucui"

' prise aur eux.

Au niveau de la recirerche, ie sélection généalogique est faite grâce ?lu

prccédé de ilhybridition basé sur Ia théorie fondsmentale de lf hérédit€

issue en çénérar des trsrvaux de Mendel (l",oine 3otaniste Autric*rien 1v?2-

1BS4) r .

2.4 - HYBRTDATJS'

2.4,1 - Définition et lois.9e.1',hybrièation

0n aopeile hybridation, le croisernent, ctest-à-dire lfunion entr

deux gtres de variétés (ou racd différentes' mais de Ia nêrc et

pèce. .

cette union peut se faire soit naturellerent, soit artificierle-
nent (pollinisation/insénination artificielle ).

En mstiàre d 'hÉréditt.q , c I est à dire de le transnission à la des-

eendence drun certain nci'n5re de caraetères parentaux, il a été

établi que les iVto';ic7,oi125 en sont les supports '

CIracun d, eux porte en effet une série de Eàng'O renferment les

érérnents gui comnandent 1 | aoparition des caractères spécifiqu'r's;

de chaque indiviCu.

L, on peut ég:le;rent retenir eertaines lois qui veulent gue !'ors

û.r croisement ;

chaque parent est Porteui de

#ruu" gânâfi4wt :
ces facteurs génétiques sont

chaeun se transmet contile s 'iI
ils rivalisent Par eouole cie

caractères reorésentés Par des {t

inCépendants les uns des autres

était seul i
caractères antagonistes, (exP 3r
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-ridé ; tâehe blanche, tâche noire, aristé, .rnutique ete... ) ;

un seul des caraetères antaEonistes apoaralt à la prernière

.génération F1 ; c'est Ie earectàrc domttuttÊ,.. I1 masque I tau-

tre qui reste latent : crest le earactèrc nëce/llt6. 0n Demsr-

que à cette oénération, une uniformité des descendants.

à Ia génération FZi ies descendants issus de Fl sont hétéro-
,-1ènes.

2.4.2 LE MONOHYBRI DISI,IE

C'est le croisement de deux variétés pures dont on ne considère

qurun seul des csraetères qui les différencie,

+ Exernple

Soit deux variétés, une avec des graines lisses, Itautre avec

des qraines ridées
on constate qu t i la F1 cn a gue des mais à graines lieses
si on ercise les graines issues de Ia F1 on trouvere que

1 /4 des graines de la F2 sont ridées et 3/4 lisses
à- Ie F J les graines issues du eroisement des individus de la
F Z donnent souvent eeci

. les graines ridées (1 /4 de la f ù ne produiront gue des in-
dividus ridds

. les descendants des graines lisses (l/4 ae la Fù conporte-

ront des greines lisses qui produiront indéfiniment des grai
nes lisses pour 1 /4 et les deux autres quarts donneront les
irêmes résultats . que la f ? c'est à dire 1/4 de graines ridées

et 3/4 de greines lisses, eeci rnêrne ultérieurement.

Interprétation I

Les caractères décrits sont contenus et transmis par les cel-
Iuler reproductriccs (pcllen ou ovulo) Itune faisant apparal-
tre le caractère iiss.r (L), I'autre le caractère riCé (r).

É,insi I'indicetif génétique de la variété à graines lisses
eomporte deux signes par ce caractère (LL) alors quc celui de

ia veriéti à qrgines ridées s'inscrira (rr).

îf,aiÂ
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Dès lors Ie sehérna de I t hybridation aers :

Lisse (LL) X ridé (rr)

- A la Ft on aura : lisse (Lr) Lisee (Lr).

L'on Dernarque quqbien gue les caractères 1isse et ridé soi.

ent réunis dans }e nrêre Erainer uh seul apparaft (L) : donc

le caractère lisse est donixanÎ alors gue Ie' caractère ridé

est ,tecLÂrti{r.

A la F ? lee individus obtenus sont lssus du croisernent sui-

vent !

Lissc (Lr) X Lisse (Lr)

0n obtient ainsi : Lisse (LL) Lisse (Lr)- Lisse (Lr) ri
dé (rr)

Variétés L r

L LL Lr

r Lr rr

t'lathématiquement on peut expliquer ees cornbinaisons par :

(L+r) X (L+r) = L't + 2Lr * 
"2.

Lton remarque dbs lors que contrairerent à la F.' où tous

les inCividus sont unifornes (mais hL.tinozggottÂ) , Ia F, Pr

sente une hétérogénéité dans ls descendancer ceci aussi bit

au niveau du ohénotype que du génotyoe, Per suite de La ùL'

jonntLon daÂ ednoæsi:'tus qui fait apparaltre le caracùère r(

cessi f .

C'est ainsi que Lron obt:ent 1/4 des descendants constitué

de lignée pure ridée (rr) et 1/4 eonstitué de 1i9née pure.

Be i et chacune de ces lignées r êil s I autofécondant donner':

descendant,s hOnozSç,0Èpl identiques aux parents respectifs

(t-t- ou rr).
Par contre le ?/4 des dese'endants restantsr autoféctn4ffie,

nerorrt les nêmes résultats que Ia F 2.



11

En conclusion, If on rernerque iei gue ltaction de la séIec*-

tion généaloçique sert uniquement à éliminer les hétérozy-

3otes instables, à oartir de la fZ: ceci pour éviter les
disjonctions perpétuelles de caraetères et ne eonserver
que les homozygotes. A ce iitre, une telle séIeetion est dite
dè{tes*tvz, cln'SQJwop'uL€r .rucune anélioration proprement dite
n 'étant possible.

2,4.3 - "If, D|.l!ùstdltme

* Exenple

Considérons le eroisernent de deux variétés pures, dont les
esrectères de différenciaticn sont supposés dépendre cie L f ac-
tion de deux paires de gànes se trotrvant sur des cl4gnoaor,es

différents i seit une veriété à graines lisses (LL) et jaunes
( J-1) eroisée à une variét,J à ilr aines ridées ( rr ) et vertes ( vv )

Lisse jaune (LLJJ) X Rj-cjée vertc (rrvv)

A la Fl on EurP Lisse je.une (LrJv)

0n rernarque que tous les hybrides obterus sont semblables !

les greines sont lisses et jeunes.

Ici les caractères iisse et jaune dominert les caractires ri-
dé et vert.

5i on crcise les descendants obtenus à la F,t, enbà euxr' on

obtient une F 7 eonposée Cc 3

. graines lisses et jauncs

. qrainas ridées et vcrtes

. îraines Ii sses et vertes

. graines ridées et jaunes

Interprétstion

A Ia F1, ia forrnrle des hybrides obtenus (LrJv) s'explique Dnr

le fait que la forrn:le des gëne-s oarentaux étant LLJJ pour unc

variété et rîvv pour itcutre, eelre de leurs go6Lte,a serû L_,

et rv.

l;,ÇiÂ
-.!--
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La fusion de ces garnetes donne

dants e [tJv,
ainsi Ia forrnule des descen-

tlnïA

Pour lg l Z, la forri-.uLe génétique des parents à crciser étant

LrJv , celle de leurs ganÈtes rnis en jeu r sere par suite des

ccmbinaisons oossibles : LJ - Lv rJ rv,

Le tebleau suivsnt indiquc les diverses associ.rtions qui Feu-

vent se réaliser lors du croisement en F Z l

Ganètes LJ Lv rJ rv

LJ LLJJ LLJv Lr iJ LrJv

Lv LLJv LLvv LrJv Lrvv

rJ Lr.j.j LrJv mJJ rrJv

rv Lr Jv Lrvv rr Jv rrvv

Soit les cornbinaisons suivantes B

LLJJ

LLvv

rrJi
rrvv

ZLLJv /ilrJv
ZLrJJ

2Lrvv

2rr Jv

[fn voit cette fois el, +Je I t on obtient des individus nouveau

différents des géniteurs, lesquels sont obtenus par asscciati
de caractères guir dans i: naturer so trouvaient séoarés sur

des veriétés différentes.

Cn a ainsi les Eraines jaunes et ridées (JJrr) et celles à

grainee lisses et vertes ( LLw ) qui sont des vuiétés nouvel-

les, et les graines jaunes et ridées (rrJv) et celles à grain

Iisses et vertes (Lrvv) qui sont des hybrides hâtérozygotes

dont Les caractères se disjoindrmt eux généretions suivantes
(Ff surtout ) .

0n peut maintenir la oureté de 3.a reee nouvelle en nultipiian'
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séparénnnt ies individus et en obseryant le'ur lignée pour

vérifier leur stabilité ou leur disjonction ; mais dans Ie

cas du maisr cÊ qui est eonseillé, rappelons le, ce sont les

hybrides, à cause de Ithétérosis'

l.rstons à ce propos qu 'il existe plusieurs eatégori'es d 'hybri-
des

. f , i{y{IRIOE STi,fptE qui résulte dtl croiserent de deu.x ligrnées

Pulee (Par exerçle A X B = AB)

. i-, H13Î{îJE AûU'|:LE gui résulte du croisernent de deux hybri-

des sir:ples (f X B = AB 
A.S X Ct = ABCD)(c x Û = cD

. L' iryT?.lÏÊ raOls i/ciEs qui résulte du croisement drune liEnir

nure avec un hybride sirçie (A X8=AB Ag X C = AAC)(c

, LËS Cûi,iPfl5iïES qui sont des polyhybrides obtenus à partir de

lignéee pures , de populetions et ci 'hybrides , co,lbinés ce qui

leur donne Itavantage de pouvoir être gemés pendant plusi'eurs

. générations ( 5 environs ) , sâns renouvellement des senenees '

LES VARIEIES

L 'hybridation par le phénonène d 'hétérosis ( actroissement de viguzur ) e

Dermis, entre autre, de produire des variétés cultivables en derrors des

zônes antérieurement réservées au rngls , Bt d t Obtenir des rendements beau

eoup plus éLr:vés. vsis ees mais étent hétérozygotes (sujets à Ia disjonc-

tion des csractères à la génération suivante) ne neuvent être rescm:és t

donc it faut chaque année renouvelet Is eelllÊFlcÊ.

Seules les variétés hybrides ou conrposites sont c'onsej-llées pour I t i:l'"en-

sification 'ie la culture du msis.

Lron eomnte ainsi parmi elles :

Des cor4:csites conme EARLY THAI r CPJ B0UAKET PENJALINANT DIA'RA, Kfii:-';"'{

NI , KISAf.i ? AiZ-5t, A5t-54 dont les eyeles varient de 100 à 120 jours

avec un ootentiel de rendenent de 6T /ha.
Des hybriCcs tels que BDS I I I Jl'S I i I principalernént qui ont un cyc)';

moins lonç (g: .l) et un Dotentiel de rendegrent de /t,à 5 Tft'e'
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3. 1 TYPES DE SOL

Le mals préfàre les sols riehes et profonds à texture fine et pH

acide (e,5 à 5,5).
Le maTs tclère les sols médiocres mais pas les sols hydronnrphes

mal drainis.
A Ia SfiEt, Ie mais est cultivé sur les fondés et aeqfois suq faux

hollaldi.
orr?nes végétatifs développés (racines, feuilles, tiged

ariléliorer la quatité du sol s'ils sont enfouis'
Gracs t ses

le mals peut

3.2 - PREPÀ.RATIOI{ DU !]OL

Le mals c!: !,lr sa morr:hologie particulière demande un sol meublet

profoncl, bien structuré, capable de stocker assez dteau' Pour cela

on peut préeonislr :

un lal--'.rur PrcFond

unpassa,:re,Ctoffsetouderotevatoràsec
un bilionnaqe
La prati.que du labour manuel suivi clrun billonnage dans Ia vallée

prés.-'nle souvcnt ccrtains incovénients :

1a prefonduur cle travail cst superficicllc
lc labour est souvent rnotteux

le billonnagc qui suit est trÈs réduit '
La mécanisr:tion attelée leut ôtre unL: solution intcrr.édiaire entl'

ces ucux ,:raticlues.

lenrqrquc
Dc.ns fes ccnd.rt-i.ons aetuclles de culture rjes PIVI les suivis menés par

I ' ISRA atrai. nt i,rcntrtir cluo le travail du sol avlit peu dtimportance ' II

rcssort dc ce suivi qu; Itirri';ation et la datc de semis sont des points

prédomin:nts; ei per ec l'::it, i} v:rudrait micux, si on est pris par le

ter:rps, s,3rncr tôt en non travail clu sol , clurj tard sur sol travaillé '

Les aifirnrations sur.l ,imnortance du travail du sol en général et du labour

en c,articulicr, scn'i. donc à relativissr surtout que des essais à Fanaye

ont donné l-r:s résultats suivants :

Labour 5,5 T /ha

Frt,;-v:tor ' TE ef'- 5r3 T/h.
f.lon tr-.rr:iI ciu s^l -- 4r4 T/ha.
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3 . 3 MODES DE SEI lIS

3.3. t - tÉthoa*

par:ri. les différents rnodes de semis du mais I'on rencontre

r,rais de décrue ?

.se:tis en humide à PIat (au lougal)

qr:ïs irriaui :

.scrnis en humide sur billon

'senis t: sec sur les 2/t des flancs du billon suivi d'une

irri. at,ion

,se:j.s l si)c à plat en liqne à 2 cm de profondeur (rnais

sur cles rarcelles parflaitement planes)'

3 , 3. 3 ^n-ns'i té

La densité ou le nombre de pieds de n':sis Par hectare dépend 3

de La variété utilisée (cycle, port)

di.-;s cond:tions hYdricues

du niveau de fertilité

l-rntra.i-rennent à Ia pratique trad j tionnelle où la densité

est cie 15 à 2Û.00f1 piants, la densité conseillée varie entre

l:ll et 6i .000 pieds/ha .

Le coicis de semences à utiliser dépend de

c" 1Îut r;rains) et de I- densité désirée"

L'o;r =cr;L compter entre 2A à 40 K'3/ha pour

cte "/t i. e C cm entre les lignes et 35 à 40

avec ? çrains oar iroquet (sens démariage)'

la variéti (poids

un semis distant
cir sur la lignet

3.3.3 - Datcs (ies serûis

Le sernis nrécoce est conseillée entre le îC et l0 juin en

fti'rerrraoe, a.vant les .3randes pluies, et entre Ie 15 oct' et

'! :- i\Jov. en contre-saison froi<Je avant lu période des grands

frc:ir: et pour evoir Ia maturité avant Itharn:'ctant (iiars)'

Tout retard dans le semis const,i.t,ue un facteur de baisse de

rendenent.

-"'** r
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1+ . ENTRETIEI,I

4.1 - COtrDUrlE DA trrryRrcATroN

Le Vais est unc plante de milieux aérés ne suDportant F':âs I 'engoraenent

des racines . Ses besoins en eeu se limitent à la' conpensatlon des ptutes

dues à I ' ETp, a\€c la restricticn L:ue , "u 
départ de la culture , Ia réser-

ve en eau du sol sera rechargée à le c:pacité de retention.

Les besoins en eau ELcbaux se situent, entre 500c et 8000 r'l/r,e, ceci sui-

vlnt 1cs types de scl , l tircortance ces précipitations, Ia durée du cyci-e

gtc. . .

Le Mais est égaler,rent sensible à la sécheresse r qui se traduit par L r en-

roulement en pointe des feuilles, evec ralent:ssenent ou arrêt 'ie La crci'

sance.

La sécheresse influe grandernent sur les rendenents, surtout

où }e mais présente une point,e cie besoin en eau maxirnun 3

15.icurs avant et eorès Ia floraison nnâle : la culture traverse

fet une période critique de granrJe sensibilité au tnanoue dreau

af fecter le rendement pour nlus de 53'o"i '

Après Ia floraiscn 3 L,influence néfaste du mdrique df eeu décrcit ;!us'-i:t'e

stade dc l a inaturetion ( çrain pateux ) où le rnême danger répparait .

11 faul ce;.endgnt no'ger qutil ntest pas arrêtd que. tout r,|anque dreau er

dehcrs de ees deux pério.les critigues est sans conséquences sur les rer

dernents : en effet Ie cunul cie p.usieurs moments de sécheresser r'r$re e;-

dehors dcs périodes critiques, peut entrainer une chute de rendement ?t

si importante qu'un déficit momentané autour de ta floraison'

C'est sinsi qu'à des irrigaLions nessives et sporediques il faut subst-'

tuer un syetèrrc d'irrigeticn à fréquence régulière et à dose nodérée '

à deux stades

en ef-
qui peu
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4.2 tÀ FT'MURE

La fertilisation du maïs doiù tenir compte des exportations, de la riehes-

se du soI, des méthodes culturales (surtout irrigation), mais également

des restitutions organiques s 'iI y a lieu . En effet il a été montré que

les restitutic'ns par I 'enfouissenent des tiges sont éIevées et peuvent

atteindre 2/7 pour I'azote, t/, pour le phosphore et 5/6 pour la potasse.

Par ailleurs, en ce gui concerne le rythme d'absorption des éléments fer-
tilisants, it a été remarqué que I rabsorotion est maxima au cours des deux

mois qui entourent la floraison (les 3/4 de 1'azote sont absorbés à ce tno-

rnoment) ; ce qui devra présider au ehoix des époques d'applieation de la
fumure minérale (J'azote de couverture surtout).

S'agissant des exportations, elles varient suivant le système de culturet
rnais néanmoins on estime qu'elles se situent autour de z 12O unités drazote

60 unités cie phosnhor,-, et 60 unités de potasse.

Ainsi donc en tenant compte des pertes par lessivaEe, par blocage etc. . .
et du fait gue la culture intensive du mals est indissocieble de fortes fu-
mures, il est préconisé en conditions moyennes de sol, 100 à 150 unités
dfazote, E0 à 100 de PZ05 et 60 à B0 de K?0. Au niveau de la vallée, il est
appliqué à Sakel 150 Kg/ha de 18-46-0, 100 Kri de KCL et 200 Kq d'urée soit
117 69 6A, alors que la FA0 à GuéCé préconise I'application de 122

96 60 unités.

En ee gui concerne les époques d 'épandage , I 'on retiendra gue :

Ia fumure pfrosphopotassique est à épandre avant le semis (lsbour, billon-
nage )

les apports d'azote doivent être de préférence fraetionnée entr.e le semis

Ia pleine eroissanee du plant (20 à 25 j . après semis) et la montaison-

floraison.

0n notera à cet effet que les modalitds dtexécution de ces épandages de cou.

verture soulèvent certaines controverses, mais deux solutions sont sou-

vent prcposées 3

épandage de I'urée après irriçation sur sol boueux

épandage de I'urée avant I'irrigation. Dans ce cas, l'épandage est suivi
rapidement d'un sarclo-buttage ouis d'une irrigation.
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4.3 - IE DESHERBAGE

Le mals est extrémement sensible à la cornpétition des mauvaises herbes.

Autrement dit, sa culture intensive ne peut s f envisager qu ren 
"û8at't-c'Jec-"

ding,,r pât I'application drune bonne politique de lutte contre les adven-

tices.

Ceci peut srenvisager à plusieurs niveaux :

- au moment des travaux de préparation du so1 (labour profond du sol si

possible )

- lutte intensive contre les edventices sur la culture précédant le mais

procéder à t sarclo-binages combinés avec les apports dfazote de couver

ture
utiliser les désherbanb chimiques sélectifs si Ie systère d'exploitatio:

sty prête.

Il s'agit pour ce dernier cas de I'utilisation de deux produits princip

lement, du lroupe des TRIAZINES : LTATRAZINE et Ia SIMAZINE. Ils détrui

sent les principales adventices du mais et sont utilisés en pré-émergen

à la dose de 1r5 à t Kg de matière active par ha dans 500 litres dteau.

Leurs princioales caractéristiques sont :

ils aEissent sur la photosynthèse après absorption par les raeines :t
les feuilles pour lratrazine î

Ieur efficaeité dépend de la nature du sol :

. les scls argileux ont une forte rémanence car les triazines sont

fixées p3r les colloides qui les libèrent lentement.

. les colloides humiques les fixent, mais les micro-organismes les dé

truisent (efficacité de courte durée)

. les sols sableux laissent filtrer les triazines, surtaut si la Plu-

viométrie ou I'irrigation est abondante

Ies triazines sont inefficeces sur les edventices à enracinement Pr

fond (0. Longistaminata, Cypérecéæ à rhizomes)

Le trait,,incnt pcut 5c f;irc à dr:uX ;Jri'-'dcs
. Avant Je semis du mais, cians les sols à forte rémanence

. Au semis ou dans les quelques jours qui suivent, dans les sols à

fei':1e rémanence car un traitement préeoce est inefficace.
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Remarqgq : ltutilisation des triazines en post-émergence des adventices

est aussi pratiquée, mais dans ce cas, seule I tatriazine est erployée.

4.4 -

Par ailleurs, le traitement sera d'autent plus

ces sont jeunes.

Ctest un traitement recommandé pour les sols à

ou humiferes).

INSECTES EÎ MAT'\DIES

* La lutte directe
tre la maladie ou

efficace gue les adventi-

faible rémanence (sableux

De mêrne que Ia lutte eontre les mauvaises herbes, la lutte contre les eD-

nemis du mais peut srenvisager sous deux angles ;

* La lutte i1q!e1o$q, basée sur la mise en bonnes eonditions du sol et de

maxirrum de résistance naturelle par 3la plante pour obtenir le

des rotations améliorantes et nettoyantes limitent I tinfestation pe-

rasitaire du mais par les spores et les larves laissées par la culture
précédente

une fertilis.etion équilibrÉeaccroit Ia vigueur de la plante

un traveil du sol adéquat et au bon moment, pour éviter le tassement

générateur dtasphyxie (diminution de I'intensité de la respirationraci-
naire mise en jeu pour la résistance du plant au parasitisme).

le contrôIe de I'enrploi des desherbants ehimiques, perturbateurs de ls
micrcflore, eeei au profit de binages et sarclages mécaniquesr amélio-

re l'équilibre sol plante.
I'utilisaticn de vari.ités résistantijs offre une meilleure garantie con-

tre les attaques.

par traitenrents ehimiques, préventifs, ou curatifsr eon-

les parasites animauxr .

l.Jne fois rnises en oeuvre les techniques de lutte indirecte, la lutte di-
recte par I 'emploi de produits chimiques peut s 'avérer beaucoup moins

nécessaire.

Néanmoins I'on peut être appelé à faire usage de traitements chimiques

contre i

la fonte des semis due à la FUSARI0SE : désinfection des semences rrcr

un fongieide (manèbe, thiram)
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les courtillières et termites eu stade plantule en traitant au HCi

Ies ''BORER" (sésamia) qui provoquent le flétrissement de la partir
supérieure de la plante qui peUt en mourir. 0n traite au FURADAN,

Thinul r ou Basudine.

les attagues d'Aeariens et de Chenilles défoliatrices : traitemeni
'' au Thimul , malathion ou azodrine

I'f-lelmihtosporiose qui se rnanifeste par des tâches brunes I traitr
rnent à Ia Kasumin, -Blasticidine
le eharbon sur les tiges, les panicules et les épisr se manifestar
par une masse enveloppée dfune mernbrane blanche devenant violecée,
puis noirâtre et enfin pulvérulente. 0n peut utiliser des fongicir
classiques mais peu efficaces
les Sesamia et Pyrales trouant les spathes et mlnent la rafle : nÉ

me traitement que contre les borers,

Mais coinme dans tout tr,qitement phytosan;taire, il faut tenir comç

de I'opportunité de I'opération ( ,efficacité et rentsbilité éconon

que) en tenent eonpte du système d'exploitation (cf module riz).

Quelles que soient les conditions, I faccent doit être mis sur la
Prophylaxie par I'applicetion des méthodes de luttes indireetes.

5 LA RECSLTE

5.1 RECOLTE

* La maturité du mais survient au stade vi.ttetx quand les grains sont d:.

ficilenent rayable à I'ongle. A ee stade le mais contient encore entre
15 et 45 96 d'eau.

Hsrnis la récolte en vert, pratique courante au niveau des PIV, le pro
blène se situe au niveau du pourcentaqe d'humidité de la graine à la r
colte en vue dfune bonne conservation. Le maïs nrest jamais récolté se
carr insérés sur la rafle toujours pius humide qureuxr les grains voie
leur humidité descendre difficirement jusqu'à 15 % (taux nécessaire à

. --_<*es-.€{F*ltf
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bonne conservetion).
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-
c'est ainsi gue le récolte peut être effectuée dès gue ls% des spa-
thes scnt jaunesr car une récolte plus tardive, bien que dirninuant
le temps de séchage des grains, présente des incovénients !

verse,

égrenage,

atteque' parasitaire,
retard possible dans la mise en place de la culture suivante.
La récolte du mr:is se fait ici manuellement, mais notons qurelle
peut se faire mécaniquement scit en épis, soit en grains (Conn ?i-
huta ou Conn She,tloaal .

La récoJ'te manuelle semble sradapter beaucoup mieux à notre contexte
car !

-e*lc libère le sol plus tôt que la récolte en grain,
-elle est plus indiquêsur res petites s,.r res ( pIV) 

,
-elle augmente la vareur arimenteire des gràins (vitamines, oligo élé

ments) par suite des éehanges grains rafres,
-ello i':eilite le séchage qui fait ici appel à l'énergie naturelle

(air, soleil),
elle est Le seul proeédé eutorisé pour la récolte de mals semence,

dont la faculté germinative pourrait être endommagée par le batta,
et le séchage dans re cas d'une réeor.te en grains.

5. 2 sEclIAGE

sragissant du séchage, QUi peut varier en fonction de le destination dugrain, le but visé est de préserver le qualité du maïs à stockerr Bo dirnj
nusnt son taux cl 'hurnidité initiai pour J.'amener à 15 oÂ (taux optimum en
conservation).

le maÏs récolté en épis est dr5pcu:llé de ses spathes et mis su séchoir(crib, toit,..) où après séchage lent et égrenage (piton, égreneuse à n:l
") I'es grains obtenus seront nettoyir et mis en stock (silosr greniers
saes ) .

le mais rr5colté en grains quant à lui est transporté au séchoir où il ( :.
passer plusieurs heures. Ce séchage se fait par Irair chauc fourni p.ar ,

-- .t
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installations spéeiales, souvent grancle consormatrice drénergie.

Dans les deux cas r Ie lieu de stoekage doit être propre, aéré et biei
protégé eontre les insectes (charançons surtout), les chanpignons et
les prédateurs animaux (rats, soutis, oiseaux...).

Rgmarque ; Concernant le mais fourrage, il est à noter gue les teehn
ques de cultures sont identiques à celles du maîs grains, exeeption
faite des points relatifs à la densité de semisr âu stade et mode d,

réeolte .

5.3 UÎILISATION

It s'agit principalenent ici, des questions relatives à la valorisation I

maÏs qui est I fune des plantes qui offre le plus de débouehés. Toutes .

parties de la plante peuvent être valorisées soit en produits alinrentairr
ou industriels, soit en produits donpstiques.

0n distingue en effetr 8u nivesu du grain B

I'enveloppe, les sons ou issues qui sont des constituants pour la prép:
ration d'aliments composés pour Ie bétail
Ie germe qui fournit aussi bien de I'huile de haute qualité pour I talir
tstion humainer euê des tourteaux pour la préparation d'alinents compor

pour le bétaii 
"

Italbumen (amande) qui fournit des semoules et farines pour la eonsoflrni

tion hunpine, des farines ultra-fines pour I'industrie textile (en remt

cement de certains amidons ) , et qui entre également, dans la production
confiseries, brasseries, biscuiteries et patisseries.

Quant aux matières cellulosiques, la valorisation porte sur les tiges,
feuilles, spathes et rafles 3

fourrages Dour I'alinrentation du bétait avec les feuilles, tiges et c

thes

clôtures domestiques evec les tiges
incorpornt,ion dans les produits papetiers et cartonniers
constituants pour la préparation cJ'alirents corposés pour le bétail
restitution au sol d'inportantes quantités d'éléments minéraux (surto
t(20)

htûiÂ
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LE SORGHO



1 - MORPHOLOGIE
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graminées Qui,Le sorgho (Sorghum vulgare) est

sur le plan morphologique peut

I'appareil végétatift
I tappareil reprodueteur.

Au stade 1A-12

noeuds juscu'au

normale .

une céréale de la famille
se diviser en deux parties

feuilles, on note une accéLération de l'élongation des ent

mornent de la floreison où les talles atteignent leur tail

des
a
a

1 .1 L' APPAP.EII \IEGETATIF (racine, tige, feuille)

Le sorghum vulgare est une plante généralement de taille moyenne (1m à

1 rh}n) mais pouvant atteindre environ 2 m avec les variétés traditionnel-
Ies.

Les feuilles longues rappellent celles du rnais, mais à la différence de

celui-ci, le sorgho a les siennes moins longues et glabres. Les limbes

foliaires scnt revêtus par une couche cutinisûc, elle même recouverte :

d'une quantité importante de cire cje eouleur blanchâtre.

Comme le ma.is, le sorgho passe par une phase de croissance lenter malgré

l.'=ccroissement rapide du ncmbre de feuilles(9 feuilles au 12é jour) mais

contrairement à ce dernier, iI a une capacité de tallage gui survient au

stade 4 à 6 feuilles.

Sur le plan raeinaire, il est à noter que le sorgho, dès Ia première phas

de croissance, développe un système radiculaire profond à raeines adventi

fibreuses et ramifiées, deux fois plus irnportant que celui du maÏs (a sup
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ficie foliaire identique) ; ce qui exolique que le sorgho résiste mieux

à la sécheresse que Ie maïs.

1.2 LIAPPAREIL REPRODUETEUR

1.3

Il est orincipalement constitué par une inflorescence unigue gui appa-

ralt au bout des talles sous la forme d 'une panicule plus ou moins cotn-

pacte. Chacune C'elle porte des épilets renfermant tout le systènre de

féccndation (étamine, style, ovaire...) Ceci explique le caractère âuto-
game de la pollinisation, étent entendu qu'il n'existe pas dtobstacles
sérieux à Ia fécondation croisée gui peut atteindre chez le sorgho 60 à
7A %.

STADES DE CROISSANCE

L'on peut notel à eet égard trcis stades t

* Ie stade véqétatif qui vs de la levée à la fl.oraison.

Pcur ce stade on note :

une phase de croissance lente qui voit I'apparition des talles
une phase de croissance aceélérée qui conduit le plant à se taille
normaLe au moment de la floraison.

Pendant ce stade I'on aurâ à veilLer sur plusieurs points :

procéder au démar iage
assurer I'alimentation azotée de Ia plante
maitriser les aclventices.

Jusqu'à la floraison, les organes végétatifs du sorgho peuvent être dan-

gereux pour les ruminants à cause de la présence d'éléments générateurs
de HCN (d'hurrine) toxique.

le stade reproducteur va de la floraison à la potlinisation. II se tra-
duit par 1'apparition des fleurs Ia nuit ou aux premières heures de la
matinée. Cette floraison peut durer une semaine pour une panicule entièr
débutant par les fleurs t,erminales pour progresser vers le bas de la pe-
nicule. A ce stade le plant atteint sa tailte maximale.

La pollinisation est autogarne, mais avec des possibilités de fécondation
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Par ailleurs, it est à noter que chez

vidus mâIes stériles, ce qui est très
variétale.

âorlaho

Ie sorgho, iI existe des indi-
irportant pour I 'anelioration

* le stade maturité : il nart de Ia fécondation des greins jusqu'à la ré-
colte. I1 faut noter que corme pour le maïs, les grains de sorgho pas-

sent par les stades laiteux, pateux et maturité conplète. Pendant les
2 premiers stades (I'r:-teux et pateux) un soin partieulier doit être por-

té à la conduite de I reau et au gardiennage contre les oiseaux.

? VARIETES ET SEI"IENCES

2.1 - VARIETES TRÀDITIONNELI,ES

Traditionnellernent, les variétés utilisées sont caractérisées par leur 3

adaptation aux conditions locales (pédo-climetiques, techniquesr socio-
éccnomiques ) ,

faible réponse aux améliorations foncièrest
rusticité,
faible potentiel de rendennent ( ZOO à 1àC8/'<g/ha) .

Sélectionnées massalement per les paysans depuis des sièclesr ces variétés

sont de taille relativement grande (1 15 m à 2 m),

à panicules dressées et compactes,

ont de gros grains.

Des prospections cnt abouti à J'identification des neilleurs cultivars (cf
tableau ci-après), Iesquels sont classés en quatre grandes familles 3

Les "P0URDI" s gros grains blanc-Iaiteux
les "SA.I'1BA SOUKI" 3 gros grains jaunâtres, brunâtres ou rougeâtres à cou

che brune

les "DIAKHNATE" B gros grains ivoire, sans couche brune

les "SEVIL" : grains ptutôt petits, ivoire ou rouge, sans couche brune,
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Tableau récapitulatif des cultivars retenus pour leur performance en

déerue.

2.2 - VÀRIEÎES SELECTIONNEES

En ce qui concerne le sorgho intensif, la productivité est visëe par le
recours à des eultivars 3

à haut potentiel de rendement,

supportant des teehniques intensives de eulture ( irrigation, fulrure t

forte densité, attaques. . ),
à paille courte,
à encombrement végétatif limité mais bon rapport paille/grain,
à panicule bien fournie,
à bonne qualité organoleptique (sans eouche brune).

L'existence drindividus mâles stériles a permis aux sélectionneurs de

créer des lignéos mâles stériles qui eroisées avec des lignées normales

ont donné des hybrides.

lfuméro Famille 0rigine [bservations

RT 1'
sD ,6
SD'
SD6

Sarnba Souki
iltf

lt tf

lr tf

Kaédi

Galoya

Boghé

Sara NDogar

Ces variétés de décrue tes- 
|

tées en station, à la densité 
|
I

de 10 000 poquets/ha, et avecl

une légère furrure minérale, 
I

ont donné des rendements de' 
I

I'ordre de 2 tonnes/ha.
RT 50 Diakhate Dagana

RT 35

SD 10

Pourdi
tf

Kaédi

Aéré FlBar

SD 24

RT 4?

RT tr4

Sévil
tf

ft i

Dolol

Guédé

Rosso
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gue I'ISflA FANAYE préconise pour la vallée, les variétés

!
!
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;
I
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3.1 - TYPES DE SOL

Le sorgho est très sensible aux excès d'humidité et de ee fait doit êtreréservé aux sols, riches, profonds, drainabres et à texture fine.
Mais le sorgho est :ultivé sur des types de soi assez variés, générare-ment plus argileux que ceux réservés au maïs.
c'est ainsi riue dana la vaLlée on te trouve sur les rFondérf et les *Faux-
Hollaldé" 

' mais aussi i] se comporte égelement bien dans res sors argilzuxde bas.fond à bonne capacité de rétention (cf. cultures traditionnelles).

3.2 - TRAVAIL DU SOL

compte tenu des exigences du sorgho, tout travail du sol à ce niveau doitviserentreeutresà t 
sL

ameubl'ir 
'e 

sol pour favoriser l,enracinement,
I 'aérer,

- augmenter sa capacité de stockage en eau,- éviter la stagnation d,eau,
- augmenter la surface expl0rée par res recines.

Typu variété Hivernege Contre-saison

Cultivars fiqnées 73_1t

Rendement 4T /Ha

75_14

Rendement 4rgT /Ha

Hybrides 61? A X 5B_2e

Rendement 4r7T /Ha

612 A X 75_14

Rendement jr6T /Ha

T



Aussi dans la vallée peut-on préconiser en intensifieation 3

un labour profond

un pulvérisage à I roffset ou au rotovator
un billonnage (suivant le mode de semis).

Dans les PIV,la traction animale, peut pallier eux insuffisances DBm€rr-

guées au niveau de la préparation manuelle du sol.

3.3 UODE DE SE}4IS

3.3. 1 - trtéthodes

Les différents modes de semis rencontrés au niveau du sorgho, Bon

semblables à ceux du mals :

semis à plat en humide (déerue) ou à sec (exige maitrise parfai.
te de I'eau)
semis sur billons.

Le semis est souvent fait en poquet,

à plat avec semoir.

3.3.2 Densité

mais peut être fait en ligne

29

A ce propos, il semble bien gue Ie labour soit le
fication du sorgho. II a été montré en effet, une

derent de I I ordre de l0% entratnée par le labour .

âulaho

pivot de I 'intensi-
augmentation de D@D-

senÉ en poquets espaeés de plus
peuplement de 5000 à 10000 po-

2 ou 3 plants on a souvent entre

préconise 3

Traditionnellement le sorgho est
d'un nÈtre parfois avec einsi un

quets par ha. Après démar iage à

10 000 et tO 000 plants/ha.

En culture intensive la recherche
En hivernag

. 0160 cm d'écartement entre ligne

. 0, ]0 em entre poquet

Soit une densité d'environ 55 555 pcquets/ha soit 166 665 plants
ha.
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En contre-saison froide

âol..gllo

111 poquets/ha et un peuple-

sorqho fl.us tôt que le mais,

plante de boueler sa Phase vé-

le sorgho épie à date fixe.

hivernage et mieux encore en

. ûr60

. 0r15

em

cm

entre ligne
entre poquet

densité cj'environ 111

tti ,53 plants/ha.
Soit une

ment de

4.1

3.3.3 Date de semis

La recherche Préconise de semer Ie

ceci dans le but de Permettre à La

gétative : car iI a été montré que

Ceci dit le sorgho réussit bien en

contre saison.

La gtaLi-on I5RÂ Flit'l,iYE préconisc z

semis en juin Pour I'hivernage

semis début oetobre pour la contre-saison froicle'

4 ENTRETIEN

CONDUITE DE LI IRRIGATIOI

Comme pour ]e maIs, le sorgho supporte mal I 'engorgement des raeines '

Une fois le sol clrargé à sa capacité de rétention au départ de la eulturet

il reste à compenser les pertes dues à ItETPr lesquelles varient en fonc-

tion du stade végétatif.

Globalement les besoins en eau du sorgho sont plus faibles gue ceux du a'lÏi'

de l,ordre de 5000 à 600ti d/ha. cette moindre exigence en eau pourrait ré-

sulter d'un certain nornbre de caractéristiques morphologiques et physiolo-

giques.

l,lalgré sa résistcnce à la sécheresse, le currul de moment de sécheresse peui

entrainer des eonséquences qui se traduircnt par une baisse des rendements

C'est ainsi que tout manque d'eau est à éviter à Ia période critique du 5o:

gho qui va du gonflement jusqu'à Ia fin maturité laiteuse'
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Aussi sur le plan pratique, est_il
tions régulières et à dose rrcdérée.
imigation toutes les semaines sur
fois tous les l0 jours.

4.2 FI'MURE

recommandé de procéder à des irriga-
Dans ce cadre la FAO préconise une

foncié alors gue I ' ISRA irrigue une

corme pour le mais, le sorgho intensif demande une forte fumrre dont le
pivot est 1 'azote.

DanE I rétabliesenent drune form.rle dtengrais pour cette curture, lron tien-
dra conpte en plus des facteurs classigues (eol, exportatione, aystèm de
culture), des restitutions éventuelles des parties végétares de la prente
(t/4 e K20 restitués).

Aussi une fum,rre analogue à cerle du mais est suecaptible de gatisfaire les
besoins du sorgho en élénents fertilisante. O22_96_6ù.

En ce qui concerne les époques drépandege, lron retiendre :
- que tous leE érénents phoephopotasaiquee, ainsi qu'une partie de lrazote

sont à épandre avant le senis
- le restant de Iazote eEt à fractionner au moins à deux périodee :

. au ddnariage (10 à 15 joura après semis)

. à la montaison.

fu fait du tallage, on peut fractionner d,avantage pour renforcer ee
phénomène .

S'agissent des modalités d'application de eette furure, le problènn
3e pose dans les mêrnes tennes que re maie, et les reeomandations fai.
tes à ltendroit du mais, restent valables pour le sorgho.

{.3 . DESHERBÀGE

En raison de son développement très lent, le sorgho est, dès ea levéer ne_
nacé par des adventices. par la euite, sa croissance rapide lui permt pa.:_
fois de les concurrencel

Manmoins une ferme action de rutte contre les adventices doit être nenée
dana les 25 jours qui suivent le semis. En effet le phénorÈne de tallaga
auquel srajoutent res caractéristiques morpho-physiologiques ci-deesus rrc
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tionnés, rendent impérieuse la ninimisation des nréfaits, des adventices

sur Ie sorgho.

Cette lutte, comlle pour le mais , peut s renvisager à deux niveaux :

au niveau cultural (labour, rotation, serclo-binages)

au niveau chimique (utirisation des sésherbants du groupe des triazi-

nes : cf mais).

4.4 TNSEC1ES ET I4AI,ADIES

Le sorgho subit actuelrement peu d'ettaques parasitaires ; mais iI est

susceptibte de I'être Par différents ennemis 3

au semis, des agents cryptogamiques tels que le Fusarium sp et le colle-

totiehum çraminicola peuvent provoquer la F0NTE DES SEMIS

au stade de ra revée jusqurà ra pleine croissance on peut noter des at-

taques de :

. termites courtillères

. chenilles (sésamia)

. pucerons.

_ .au stade recroducLif des dégâts peuvent ôtre causés sur les panicules par

. Ie charbon (sphacélateca sorghi)

. les oiseaux (Ploceus, Passer) surtout au stade laiteux'

pour ra rutte contre ces ennemis res rnênes méthodes prophylætiquee préco'

nisées pour !e mais, scnt valables également pour le sorgho'

Sur le pfan chimique iI est préconisé 3

. r,emprci de fongicide pour les maradies cryptogamiques, (Benlate, Di-

folatan )

. Iremploi d,insecticides (HCH, Basudine, Thimul).

j

I

Remargue : Le princioail problème est en fait celui des

culture est presque tou-iours faite sous filet t

pas les dégats varient entre 40 et 9O9â'

En ,;rilieu paysan le problème n'est pas résolu

de protection (filet ou emmailloiage panicule par

pes applicables '

oiseaux.A la atation le
quand elle ne I t est

car les techniques

panicule) ne sont
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5 RECOLTE

5.1 nn@

La maturité du sorgho intervient après 1 1 0

graine se laissent difficilement presser '

A ce etade, les grains titrent entre 25 et

vation à cette période Pose des problères '

à 125 jours de cYcle et les

,5 % d'humidité et la colleel-

Ir s, agira dès rors de procéder au séchage dont re but est de rabaisser

ce taux à 1r,Â qui est re taux indiqué pour une bonne conservation '

La récorte se fait re plus souvent en épi, dans ee eas les panicules sont

séchées dans un endroit eéré et protégé contre les prédateurs animaux et

parasites (cribs, toits ' '')

Le battage qui suit peut se faire soit au fléau ou eu piron, soit à lâ dé

cortiqueuse.

La conservation r âu grenier ou en sac, doit se faire dans un endroit aéré

protégé contre res rongeurs , oiseaux , charçignons et insectes ( charançons

5.2 - VALORrsAjlroN

Comme le mais, le sorgho est utitisé Presque entièrerpnt :

les grains sont utilisés pour 1'arimenbation humaine (farine, semoule)

I,alimentation du bétail (grains, son)'

Ils sont également utilisés pour ra fabrication de boisson (uiere, sirt

Lespartiesvégétalesquantàellespeuventfournir:

. de ltacide cyanhydrique et des balayettes à l'industrie ' '

. du matérier donrestique (erôture) et du fourrage pour le bétail '

.degéIémentsminérauxParineorporationdematièresorganiqUeS.


